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I.  �,�1�7�5�2�' �8�&�7�,�2�1���*�e�1�e�5�$�/�( 
 

« By and large, they picked oil on canvas as their medium, and they applied 
representational, relatively conservative western styles to African subjects ». Susan Vogel. 

« �'�D�Q�V�� �O�H�� �S�D�\�V�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �J�O�R�E�D�O���� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q africain, ce syntagme figé, 
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q�H���H�V�S�q�F�H���H�Q���Y�R�L�H���G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q1 ». 

 

�/�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���V�¶�R�I�I�U�H���D�X���P�R�Q�G�H ! Par un cheminement long et chaotique, il 
a su peu à peu pénétrer, à travers de grands évènements artistiques, le système occidental de 
�O�¶�D�U�W���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H���� �H�Q�� �H�I�I�H�W���� �G�H�S�X�L�V�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�� �F�L�Q�T�� �V�L�q�F�O�H�V���� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H��
mouvement ; un va-et-�Y�L�H�Q�W���� �X�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �O�¶�2ccident. Au fil de 
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �L�O�� �\�� �H�X�W�� �G�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�V��africain et occidental à travers la 
colonisation, pendant �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �P�R�G�H�U�Q�H���� �'�X�U�D�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �O�R�Q�J�X�H�� �S�p�U�L�R�G�H���� �O�H�V�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�V��
esthétiques se sont mutuellement enrichies de la vision de « �O�¶�D�X�W�U�H ». Des formes plastiques, 
des concepts, des visions se sont enchevêtrés pour faire apparaître une esthétique plastique 
africaine contemporaine dont on ne peut nier �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �W�D�Q�W�� �H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W��
évidentes. L�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �Q�D�vt dans un environnement où la division entre 
authenticité et modernité perdurent. Certains curators adoptent �G�D�Q�V���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���X�Q�H��
�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�L�W�p���� �X�Q�H�� �S�U�H�X�Y�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V curators 
recherchent �G�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V���T�X�L���V�¶intègrent �G�D�Q�V���O�H���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�D�U�W���V�D�Q�V��tenir 
compte des influences ethniques ou ethnologiques. Ils veulent �Y�R�L�U���H�Q���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H�V���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V��
�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V���� �S�O�X�W�{�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H�� �D�L�U�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �R�X�� �H�W�K�Q�L�T�X�H���� �/�D��
pénétration du marché, par les artistes contemporains africains, reste difficile du fait de leur 
origine ; en effet vivant pour la plupart dans des « périphéries », ils sont souvent obligés de se 
déplacer vers les « centres �ª�� �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �j�� �O�¶�D�Y�H�Q�W�X�U�H�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �P�r�P�H�� �V�L��
�G�H�S�X�L�V�� �X�Q�H�� �Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V��celle-ci rentre progressivement dans un processus de 
globalisation. La mondialisation ou globalisation suscite de nouveaux paradigmes que les 
artistes intègrent �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��quelle que soit leur origine. Le déplacement des centres 
�G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q�� �Y�H�U�V�� �O�H�V�� �S�p�U�L�S�K�p�U�L�H�V���� �O�H�V�� �G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V���G�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �p�W�X�G�H�V��
postcoloniales et le développement �G�H�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q��
entrainent une lecture différente des notions �G�¶�D�O�W�p�U�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �P�R�G�H�U�Q�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �/�H�V��
études postcoloniales sont aujourd�¶�K�X�L�� �W�U�q�V�� �D�Q�F�U�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�H�V��curators �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
africaine qui comme Okwui Enwezor ou Simon Njami, refusent de considérer la démarche 
des artistes africains comme mystique ou naïve. La mondialisation crée également de 
nouveaux enjeux au niveau du �P�D�U�F�K�p�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �p�O�D�U�J�L, depuis la chute du mur de Berlin et 
�O�¶essor �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�W��asiatique. De nouvelles places de marché se sont ouvertes avec 
�O�¶�H�V�S�R�L�U���S�R�X�U���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���G�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���G�H���S�R�X�Y�R�L�U���p�W�H�Q�G�U�H���O�H�X�U���F�K�D�P�S���G�¶�H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q���� 

Ces nouveaux phénomènes, notamment le marché global, introduisent ils une 
uniformisation culturelle où les artistes contemporains africains, seront dans un processus de 
repli identitaire �"���/�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���P�p�U�L�W�H���G�¶�r�W�U�H���S�R�V�p�H���V�L���Q�R�X�V���V�R�X�K�D�L�W�R�Q�V���F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���H�W���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��
les enjeux qui se profilent, �I�D�F�H���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�X���P�D�U�F�K�p���J�O�R�E�D�O�L�V�p���� 

                                                 
1 AMSELLE, J.L., �$�I�U�L�F�D���U�H�P�L�[�� �J�p�R�S�R�O�L�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q, Art Press Magazine numéro 312. 01/05/05. p 
22. 
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�2�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �X�Q�H�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�� �P�D�M�H�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �(n effet, les 
�S�p�U�L�S�K�p�U�L�H�V�� �D�L�P�D�Q�W�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �G�R�Q�Q�D�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �© petits centres ». Cela 
implique de nouveaux enjeux relatifs à la question du marché qui de fait se relocalise et crée 
ainsi des marchés locaux qui offrent aux artistes un nouveau public et de nouvelles 
�S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V���� �&�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �H�Q�M�H�X�[�� �H�W�� �O�H�V�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �G�¶�R�I�I�U�L�U, 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, se dessinent sous le regard des curators �T�X�L�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�V�� �p�W�X�G�H�V��
postcoloniales, avec des auteurs comme Edward Saïd, Homi K. Bhabha, Gaytari Spivak et des  
auteurs français de la French Theory comme Gilles Deleuze, Jaques Derrida, Michel 
Foucault, Félix Guattari, Jean Baudrillard, �H�W�F�����T�X�L���R�Q�W���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H�V��
postcoloniales studies. 

�1�R�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���W�H�U�U�D�L�Q�V���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���Q�R�X�V���R�Q�W���P�R�Q�W�U�p���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H��
dispositifs permettant �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q et de la communication 
�S�R�X�U�� �G�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� ���H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�X�V�D�J�H�V��. Les TIC deviennent un véritable outil de 
travail et un médium pour les artistes. Ces technologies, de plus en plus utilisées par les 
populations en général et les artistes en particulier, nécessitent la mise en place de diverses 
infrastructures qui font souvent défaut. Or le tourna�Q�W���G�X���Q�X�P�p�U�L�T�X�H���H�V�W���L�Q�p�Y�L�W�D�E�O�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W��
contemporain. Pour affirmer cale, nous nous réferons �D�X�[�� �S�U�R�S�R�V�� �G�¶�+�R�Utense Volle qui 
reprend les réflexions du critique sénégalais Iba Ndiaye Djadji et affirme :  

« �,�Q�W�H�U�Q�H�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �S�R�X�U�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �O�H��
dialogue audiovisuel à une dimension planétaire semble ainsi paradoxalement 
être fait pour c�H�W�W�H���F�X�O�W�X�U�H���Q�q�J�U�H���I�U�L�D�Q�G�H���G�¶�L�P�D�J�H�V���I�R�U�W�H�V�����H�W���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�V���Y�L�V�X�H�O�V����
Et les artistes africains ont là une opportunité pour offrir une production riche 
�G�X�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �D�O�W�U�X�L�V�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �I�R�U�W�H�� �G�H�� �V�D�� �Y�D�U�L�p�W�p�� �S�O�D�V�W�L�T�X�H���� �3�R�X�U�Y�X��
�T�X�¶�L�O�V�� �I�D�V�V�H�Q�W�� �O�¶�H�I�I�R�U�W���G�¶�rtre africains et hommes de leur temps. Car, en offrant 
des possibilités de dialogue avec une humanité sans frontières, en utilisant le 
�Q�X�P�p�U�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �E�R�X�V�F�X�O�H�U�� �O�H�V�� �K�R�U�L�]�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �H�W�� �G�X�� �S�R�V�V�L�E�O�H���� �,�Q�W�H�U�Q�H�W��
est une opportunité de jouvence pour �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H2 ». 

Internet et les nouvelles technologies semblent donc avoir un rôle à jouer sur la 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �H�W�� �O�¶�H�Q�M�H�X�� �S�R�X�U�� �O�H�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �H�V�W, peut-être, de pouvoir intégrer 
les artistes africains dans cette dynamique. Dans le cadre de leur promotion, les artistes 
africains ont également de plus en plus accès aux biennales et à des expositions collectives 
dans des rencontres internationales qui constituent pour eux un tremplin vers le marché de 
�O�¶�D�U�W����Bien que les artistes africains y accèdent maintenant, on pourrait se demander si cette 
�Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p���H�Q�W�U�D�v�Q�H���X�Q���U�p�H�O���D�F�F�q�V���D�X���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�D�U�W�� Les mutations engendrées dans le domaine 
�G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���V�R�Q�W��pour une grande part, la résultante de discours établis par 
les curators et  les galeristes. Ces éclairages permettent de mieux comprendre les artistes, 
leurs démarches et leurs positionnements idéologiques et esthétiques. En effet, le début des 
années 1990 a vu émerger des expositions internationales qui offraient une vision que les 
curators africains, vivant sur le continent européen ou américain, considéraient comme 
ethnographique parfois exotique. P�R�X�U���S�D�O�O�L�H�U���F�H���T�X�¶�L�O�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�L�H�Q�W���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���X�Q�H���H�U�U�H�X�U����
ils commencèrent à mettre en place des expositions justifiées par des théories dites  
« postcolonialistes ». Cette prise de position �I�D�Y�R�U�L�V�D�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �W�\�S�H�� �G�¶�D�U�W�L�V�W�H����
plus proche dans sa conception et dans sa démarche, �G�H���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�����/�H�X�U���D�F�W�L�R�Q���S�H�U�P�L�W��
également aux collectionneurs de str�X�F�W�X�U�H�U���O�H�X�U���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���H�W���D�X�[���D�U�W�L�V�W�H�V���G�¶�r�W�U�H���S�D�U�I�R�L�V���P�L�H�X�[��

                                                 
2 NDIAYE I.D. « Mutations disciplinairs dans les arts et les nouveaux champs de créaivité : le cas des arts africains », actes 
�G�X���F�R�O�O�R�T�X�H���G�H���O�¶�,�6�(�$���������������� 
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perçus ou intégrés dans des circuits auprès desquels leur engagement esthétique trouvait 
désormais un écho.  

On peut observer de nos jours que �O�H�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �I�D�Y�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�P�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
contemporain africain se diversifient sur le continent. Les années 1990 avaient vu émerger la 
�E�L�H�Q�Q�D�O�H���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���G�H���'�D�N�D�U�����O�H�V���5�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���G�H���O�D���S�K�R�W�R�J�U�D�S�K�L�H��
de Bamako et celle de Johannesburg, mais aussi, un peu plus tard, les triennales de Douala et 
Maputo. Elles faisaient suite aux manifestations identitaires des années 1960-1970, période 
durant laquelle les pays africains eurent la �Y�R�O�R�Q�W�p���G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���O�H�X�U���F�X�O�W�X�U�H à travers leurs arts. 
�&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���Q�D�T�X�L�U�H�Q�W���O�H���)�H�V�W�L�Y�Dl mondial des arts nègres (FESMAN) en 1966 à Dakar et le 
Festival des Arts et de la Culture du Monde Noir (FESTAC) en 1977 à Lagos. Comme nous 
�O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���&�p�G�U�L�F���9�L�Q�F�H�Q�W�����O�H�V���I�H�V�W�L�Y�D�O�V���M�R�X�H�Q�W���X�Q���U�{�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�X���I�D�L�W���G�X���P�D�Q�T�X�H��
de structures et d�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�L�U���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���G�X�U�D�Q�W���O�¶�D�Q�Q�p�H���P�D�L�V��
aussi de leur assurer une visibilité et un marché. Il affirme en parlant des festivals :  

« Leur rôle demeure sous-estimé, souvent cantonné à la seule fonction 
�G�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�U�W�V�� �R�X�� �G�H�� �V�S�H�F�W�D�F�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �R�X�E�O�L�H�U�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H��
�D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���j���O�¶échelle �G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���R�•���L�O���Q�¶�\���D���S�D�V���G�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�����j��
�O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�X���6�X�G���H�W���S�H�X�W-être de �O�¶�(�J�\�S�W�H��, les festivals jouent un 
rôle important dans les constructions de scène artistiques et génèrent une attente 
et un espoir très fort chez les artistes�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U���H�X�[���X�Q���V�X�S�S�R�U�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O���S�R�X�U��
dé-�S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�L�V�H�U���O�H�X�U���V�F�q�Q�H���H�W���V�W�U�X�F�W�X�U�H�U���O�H�X�U���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�����D�X���S�R�L�Q�W���T�X�¶�L�O�V���H�Q���V�R�Q�W��
souvent les initiateurs3 ».  

Durant les années 2000, des institutions participant au développement et à la promotion 
�G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q��virent le jour, comme la Fondation Zinsou qui ouvrit ses portes 
en 2005, le Centre for Contemporary Arts qui fut inauguré à Lagos en 2007 et de nombreuses 
�D�X�W�U�H�V���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V���T�X�L���S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���j���O�D���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���H�W���j���O�D���Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V��
artistes sur le continent africain. Nous tenterons �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O����les nouvelles 
mutations et initiatives  qui surgissent dans le �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �S�R�X�U���H�Q��
comprendre les enjeux et en dégager les perspectives.  

  

                                                 
3 VINCENT, C., « �,�O�V�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�� �I�X�W�X�U�« », in Festiva�O�V�� �H�W�� �E�L�H�Q�Q�D�O�H�V�� �G�¶�$�I�L�T�X�H : machine ou utopie ?, Africultures  
numéro73, p 12.  
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La nouvelle ère, celle du numérique, �D�� �H�Q�W�U�D�L�Q�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�H�V��
bouleversements dont nous ne connaissons pas encore tous les enjeux et toutes les 
conséquences. Après avoir vécu le choc de la mondialisation, voici que se profilent de 
nouveaux enjeux ; ceux du numérique. Dans le cas �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �O�H�V��
problématiques sont plus difficiles à évaluer dans la mesure où les éléments à analyser 
nécessitent des variables supplémentaires. En effet, depuis quelques années maintenant, les 
études postcoloniales suggèrent de « li �U�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H �ª�� �G�¶�X�Q�H���D�X�W�U�H���P�D�Q�L�q�U�H���� �/�¶�K�p�U�L�W�D�J�H���G�H���O�¶�D�U�W��
�W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O���� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�L�W�� �S�U�L�P�L�W�L�I���� �G�H�� �O�¶art colonial �S�X�L�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �Ve retrouve de nos 
jours réévalué �M�X�V�T�X�H���G�D�Q�V���V�H�V���F�R�Q�F�H�S�W�V�����/�D���S�O�D�F�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�W���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���O�¶�Lndividu, sa 
maniè�U�H���G�¶�L�Q�W�H�U�D�J�L�U��av�H�F���V�R�Q���J�U�R�X�S�H���G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�����O�D���P�D�Q�Lère dont son altérité est vécue etc.  
�V�R�Q�W���G�H�V���S�L�V�W�H�V���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���H�Q�M�H�X�[���H�W���O�H�V���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V���T�Xi �V�¶�R�I�I�U�H�Q�W���j��
�O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �/�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L��existent sur le continent 
depuis la nuit des temps, les phénomènes de migration, et de compréhension du monde sont 
autan�W�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�R�U�p�Q�D�Y�D�Q�W sur la toile des artistes contemporains 
africains. Les discours esthétiques, politiques, sociaux, sociétaux, les nouveaux usages des 
�W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� �I�R�Q�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �T�X�L��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W��les composants de �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �S�D�U�D�G�L�J�P�H�V�� �H�Q�� �M�H�X�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�W��
contemporain africain. 

Au-delà de ce contexte mouvant et des adaptations qui ont dû être faites par le monde de 
�O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q, �S�R�X�U���S�R�X�Y�R�L�U���V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���H�W���V�H���I�D�L�U�H���X�Q�H���S�O�D�F�H���D�X���V�H�L�Q���G�X���P�D�U�F�K�p���G�H��
�O�¶�D�U�W���J�O�R�E�D�O�L�V�p���� �O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�O�D�F�H���G�H�V���F�H�Q�W�U�H�V���G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���P�p�U�L�W�H���G�¶�r�W�U�H���S�R�V�p�H����
Si nous sommes actuellement �G�D�Q�V���X�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���I�D�Y�R�U�D�E�O�H���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���T�X�L��
�M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V�� �Q�H�� �I�D�L�V�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �Q�R�X�V�� �G�H�Y�R�Q�V���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �U�pflexe 
�G�¶�D�Q�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���� �D�X�� �Y�X�� �G�H�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �D�F�W�X�H�O�O�H���� �O�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �T�X�L�� �V�H�� �S�U�R�I�L�O�H�Q�W���S�R�X�U���O�¶�D�U�W��
contemporain africain sur le continent et en dehors, mais aussi, les perspectives qui se 
dessinent �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �V�R�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�U�D���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q����
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�¶apparition de la scène artistique africaine dans le contexte postcolonial de la 
mondialisation et face au développement �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D��
communication (TIC).  

CONTEXTE DE LA RECHERCHE  :   
Il faut dans un premier temps, �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �Y�L�Y�H�Q�W�� �O�H�V 

artistes africains pour mieux cerner les problématiques qui les concernent. Partant de ce 
constat, nous pouvons saisir l'étendue du contexte dans lequel évoluent les artistes, mais aussi 
celle de la notion d�H���O�L�H�X���T�X�L�����G�H���Q�R�V���M�R�X�U�V���V�¶�p�O�D�U�J�L�W et prend une grande importance du fait du 
�G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�����1�R�X�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�R�Q�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���T�X�L���H�V�W, 
�H�Q���T�X�H�O�T�X�H���V�R�U�W�H�����F�H���T�X�L���G�D�Q�V���O�H���P�L�O�L�H�X���H�V�W���G�€���j���O�¶�K�R�P�P�H�����7�R�X�W�H�V���F�H�V���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H��
analysées dans le cadre de la mondialisation, car celle-ci constitue  �O�¶�X�Q���G�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�V��
des transformations que le monde a subies, et qui engendre des mutations qui sont le fruit de 
nombreuses recherches, notamment dans le champ des SIC et plus largement dans celui des 
Sciences humaines et sociales.  

�,�O�� �H�V�W�� �Y�U�D�L�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �U�D�S�S�H�O�O�H�� �<�Y�H�V�� �:�L�Q�N�L�Q���� �O�D��
�F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �O�¶�p�F�K�D�Q�J�H�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �G�H�X�[�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �R�X�� �O�D��
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transmission de messages par les médias. Mais il est important de comprendre la 
communication comme étant « �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���D�F�W�H�V���T�X�L���D�X���M�R�X�U���O�H���M�R�X�U�����P�H�W�W�H�Q�W���H�Q���°�X�Y�U�H���O�H�V��
« « structures » �ª�� �T�X�L�� �I�R�Q�G�H�Q�W�� �X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H���� �V�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V��
actualisations de la culture dans les mille et un gestes de la vie quotidienne constitue la 
« « communication  4 ».  Cette thèse �S�H�U�P�H�W���G�H���P�L�H�X�[���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���Q�R�W�U�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H��
�U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �D�O�R�U�V�� �S�O�D�F�H�U�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p���� �F�R�P�S�W�H�� �W�H�Q�X�� �G�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V��
survenues depuis la fin du XXe siècle et qui ont entraîné une évolution du mar�F�K�p���G�H���O�¶�D�U�W et 
de la place de �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q en son sein. Celui-ci est devenu au fil du temps un « artiste 
africain et contemporain ».  Nous faisons le constat suivant ���� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �G�X�� �;�;e siècle 
évolue dans un environnement inédit. Il  est, au gré des mutations et des évènements, 
déterritorialisé, multiculturel5 enserré dans �G�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �F�H�V�V�H�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�H�� �V�H��
déplacer et qui �I�R�Q�W�� �G�H�� �O�X�L�� �X�Q�� �r�W�U�H�� �K�\�E�U�L�G�H�� �G�R�Q�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��se révèle et difficile à définir. En 
effet, la modernité a engend�U�p�� �X�Q�� �r�W�U�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �T�X�L�� �D�� �W�U�D�Y�H�U�V�p�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� �O�D��
décolonisation et la post colonisation.  

 Depuis quelques années maintenant, les artistes africains ont gagné une certaine 
�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�D�Q�V���O�H�� �P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�D�U�W���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���� �&�H�O�D���Q�H���Y�H�X�W���S�D�V���G�L�U�H���T�X�H���O�H�X�U���S�U�p�V�H�Q�F�H��
�V�R�L�W���L�Q�F�R�Q�W�R�X�U�Q�D�E�O�H�����2�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V���T�X�H���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���J�U�D�Q�G�L�W���S�R�X�U���O�H�V���K�D�E�L�W�D�Qts des zones 
�T�X�H���O�¶�R�Q���T�X�D�O�L�I�L�H���G�H���© périphériques » et qui constituent, de temps en temps, de petits centres à 
travers lesquels �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �V�H�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�H�� �H�W�� �J�p�Q�q�U�H�� �X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �S�X�E�O�L�F��chez qui 
�O�¶�D�U�W�L�V�W�H���S�U�H�Q�G���X�Q�H���S�O�D�F�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H����Les artistes africains depuis quelques années sont présents 
dans les grandes expositions internationales au même titre que leurs homologues occidentaux. 
Ceci est un fait, la question est de savoir si leur présence dans les biennales et autres 
manifestations entraine �O�H�X�U�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �J�O�R�E�D�O�L�V�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �/�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W��
�G�¶�X�Q�� �O�L�H�Q�� �G�H�� �F�D�X�V�H�� �j�� �H�I�I�H�W�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �p�Y�L�G�H�Q�W. De ce fait,  �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �U�p�S�H�U�W�R�U�L�H�U�� �O�H�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V��
agissant au sein des interconnexions �H�Q�J�H�Q�G�U�p�H�V���S�D�U���O�H�V���P�X�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��de �O�¶�D�Ut 
contemporain africain est importante. 

�/�¶�L�Q�W�p�U�r�W��du travail de recherche  

�/�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H recherche est �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V mutations créées, la communication 
interculturelle fondée sur les nouveaux modes de communication et les nouvelles formes 
�G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V �H�Q�J�H�Q�G�U�p�H�V���S�D�U���O�H�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q mais 
�D�X�V�V�L�� �S�D�U�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H. Comment peut-�R�Q�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�H�V��questions 
soulevés par les problèmes diffusion et de la réception �G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�Fain dans un 
marché que l'on dit globalisé ? 

Une définition des différents concepts qui seront abordés paraît essentielle, car il s'agit 
là, de questions qui, comme nous l'explique Joëlle Busca, arrivent naturellement lorsque l'on 
aborde la question de l'art contemporain africain. En effet, l'auteur affirme que  « l'art 
contemporain africain exacerbe les questions du rapport de l'art au monde, au politique, de 
la validité universelle du concept d'art, du renouvellement du contenu, du musée et de sa 
fonction dans la société, de ce qui vient d'ailleurs6 ». Depuis la grande exposition  
« Magiciens de la terre »  �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �W�H�Q�X�H�� �H�Q�� ���������� �j�� �%�H�D�X�E�R�X�U�J�� �H�W�� �j�� �O�D�� �*�U�D�Q�G�H�� �+�D�O�O�H�� �G�H�� �O�D��

                                                 
4 WINKIN, Y., « Vers une anthropologie de la communication », in La communication états et savoirs, coordonné par P. 
Cabin et J.F Dortier, Editions sciences humaines, 2008. p 99. 
5Nous entendons multiculturel au sens que Barber dans son ouvrage Djihad contre McWorld (Editions Desclée de Brouwer, 
sociologie économique, 1997, p 31.) lui donne c'est-à-dire le fuit de la montée de l'interdépendance économique et du 
développement des communications.  
6BUSCA, J.,  L'art contemporain africain, Du colonialisme au postcolonialisme, L'Harmattan, 2000, p 167. 
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�9�L�O�O�H�W�W�H�����O�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�D�U�W���D���p�O�D�U�J�L���V�H�V���I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V, ce qui a entraîné la constitution de centres au 
�V�H�L�Q���G�H�V�T�X�H�O�V���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���W�U�R�X�Y�H���X�Q���P�R�\�H�Q���G�H���S�U�R�P�R�X�Y�R�L�U���V�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V�����$�X-delà 
des grandes biennales qui présentent dorénavant de façon presque systématique des artistes 
�D�I�U�L�F�D�L�Q�V���� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V�� �V�R�Q�W�� �j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �D�I�L�Q�� �G�¶�H�[�S�R�V�H�U�� �O�D��
créativité africaine. Nous comprenons �G�q�V���O�R�U�V���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�X���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���p�Y�R�O�X�H�Q�W��
les artistes africains. Nous concevons �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�X�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�U�H�U�� �D�I�L�Q�� �G�¶�H�Q�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H��
les enjeux et les perspectives face à la globalisation qui constitue pour certains une menace et 
�S�R�X�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���X�Q�H���R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p���L�P�P�H�Q�V�H���S�R�X�U���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���G�X���V�X�G�����3�R�X�U���Y�p�U�L�I�L�H�U��notre hypothèse, 
il nous faudra, dans un premier temps, définir les notions que nous avons �p�Y�R�T�X�p�H�V���G�¶�D�X�W�D�Q�W��
�S�O�X�V�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�Q�� �H�V�W�� �X�Q�H��
�F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �$�L�Q�V�L�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �%�L�U�G�Zh�L�V�W�H�O�O���� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�Q�D�O�\se un 
élément de communication, il faut nécessairement inclure le système au sein duquel il évolue, 
�P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �V�R�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���� �/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�D��
communication comme étant coextensive à la culture et Winkin7 de penser que dans cette 
perspective, le terrain prend toute son importance et entraîne un travail minutieux « de petits 
terrains bien circonscrits8 ». Il sera intéressant de connaître les différentes positions des 
�V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���S�D�U rapport aux concepts évoqués qui selon 
�Q�R�X�V�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �T�X�L�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q��
africain.  

�/�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�V���� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �V�H�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �D�Y�H�F�� �E�H�D�X�F�R�X�S��
�G�¶�D�L�V�D�Q�F�H���G�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�L�W�H�V���Rccidentales dans leurs travaux ce qui nous laisse croire en une 
�V�R�U�W�H���G�H���P�R�Q�G�L�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�D�U�W ; du moins dans son aspect technique. Cette maîtrise permet sans 
doute de pouvoir démocratiser sa réception, entraînant ainsi depuis quelques années, une 
éclosion �G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���Y�R�L�U���G�R�U�p�Q�D�Y�D�Q�W���G�D�Q�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���J�U�D�Q�G�H�V��
foires et biennales du monde. Il faut cependant mettre un bémol à nos déclarations et préciser 
que la percée �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �U�H�V�W�H�� �W�L�P�L�G�H, car ces derniers ne vendent pas 
autant que leurs homologues des pays occidentaux. Au premier abord, on pourrait penser que 
les raisons de cet état de fait sont principalement économiques. Cela est fort possible, il 
�Q�¶�H�P�S�r�F�K�H���T�X�H��la �E�U�q�F�K�H���T�X�L���V�¶�R�X�Y�U�H���S�R�X�U���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V��du continent africain augure un avenir 
peut-être incertain, mais très certainement meilleur, grâce notamment à la mondialisation et 
�D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q������ 

�8�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �D�Y�R�L�U�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�D�U�O�H�� �G�H��
�P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W�� �G�¶�\�� �© sous-entendre �ª�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���� �7�R�X�W�� �R�X�� �S�U�H�V�T�X�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W��
plus accessible ; le marché, la télévision, les voyages, la culture, les expériences... Une ère 
nouvelle est en place, �F�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���-�H�U�H�Py Rifkin9 dans son ouvrage �O�¶�k�J�H���G�H���O�¶�D�F�F�q�V. De 
nombreuses notions évoluent. Le monde tendrait à devenir « uniculturel �ª���� �0�D�L�V�� �T�X�¶�H�Q-est-il 
réellement. ? �&�H�V���Q�R�W�L�R�Q�V���L�Q�p�G�L�W�H�V���V�X�U���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���P�D�L�V���D�X�V�V�L���V�X�U���O�H�V���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�H��
la culture sont-el�O�H�V���I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���j���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q ? 

JUSTIFICATION SCIENTI FIQUE  
Du point de vue de �O�D�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �W�U�D�L�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �X�Q�H��

bibliographie importante et de très grande qualité existe �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L. De plus en plus 
�G�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�Rns organisées à travers le monde, permettent de découvrir de nouveaux artistes, de 

                                                 
7 WINKIN, Y., Op. cit. p 101. 
8Ibid. 
9 RIFKIN, J., �/�¶�k�J�H���G�H���O�¶�D�F�F�q�V�����/�D���Q�R�X�Y�H�O�O�H���F�X�O�W�X�U�H���G�X���F�D�S�L�W�D�O�L�V�P�H, La Découverte, 2005.  
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nouvelles approchent et des curators dont les réflexions critiques viennent enrichir le vivier 
�G�p�M�j�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �E�L�E�O�L�R�W�K�q�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �'�H�V�� �R�X�Y�U�D�J�H�V traitant du 
�U�D�S�S�R�U�W���H�Q�W�U�H���O�¶�(�X�U�R�S�H���H�W���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�H�V���D�S�S�U�R�F�K�H�V���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V�����G�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���W�U�D�L�W�D�Q�W��
des différents courants artistiques et des différentes écoles, des travaux traitants de 
�O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���X�Q���V�D�Y�R�L�U���F�R�O�O�H�F�W�L�I���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q��
africain notamment depuis les années 1990, date à laquel�O�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�� �S�U�L�V�� �H�Q��
Occident un nouveau virage avec la prise en compte des aires géographiques autres que celles 
�T�X�L�� �M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�H�Q�W�� �O�H�� �P�D�U�F�Ké dans sa quasi globalité. La majorité des documents 
rédigés proviennent de disciplines particulières ���� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �G�H��
�O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �H�W�F��En traitant le sujet dans une démarche 
orientée �Y�H�U�V�� �O�¶information et la communication, nous souhaitons pouvoir contribuer à la 
littérature existante avec une approche différente qui intègre diverses théories. Ces dernières 
nous permettraient de pouvoir envisager �O�¶�D�Y�H�Q�L�U �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q, au vu des 
mutations engendrées par les TIC et par le phénomène de mondialisation ou globalisation.  

 

OBJECTIFS ET MOTIVATI ONS SCIENTIFIQUES  
�/�¶�R�E�M�H�W���G�H���F�H�W�W�H���p�W�X�G�H���U�p�V�X�O�W�H���G�X���F�R�Q�V�W�D�W���V�H�O�R�Q���O�H�T�X�H�O���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�X���P�R�Q�G�H�����G�X��
�I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �D�X�J�X�U�Hnt un tournant 
certain dans le domaine �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �S�O�X�V�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �V�R�Q�� �P�D�U�F�K�p���� �/�H�V��
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���S�D�U�D�G�L�J�P�H���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���D�Y�H�F���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���P�D�L�V��
aus�V�L�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�V��postcolonial studies �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �O�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �L�Q�p�G�L�W�H�� �O�H�V��
�P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�H�� �S�U�R�I�L�O�H�Q�W�� �j�� �O�¶�D�X�E�H�� �G�X�� �;�;�,e  siècle et qui entraînent des nouveaux enjeux et 
�G�H�V�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �H�Q�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q africain. 
�'�H�S�X�L�V���X�Q�H���Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H���G�¶�D�Q�Q�p�H�V�����G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�V�����R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�¶�p�O�D�U�J�L�U���O�H���V�S�H�F�W�U�H���G�H�V��
représentations des arts du continent africain, en les présentant au reste du monde sous des 
problématiques nouvelles ; non plus celles des arts dits « primitifs » ou naïfs, etc. Une 
nouvelle littérature a vu le jour, �H�O�O�H�� �V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�W�� �G�H�V�� �F�R�G�H�V�� �H�Q�� �Y�L�J�X�H�X�U�� �H�W�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �G�H�V��
hypothèses différentes. La lecture des concepts qui permettent de mieux comprendre les 
nouvelles dynamiques, mises en place dans l�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�D�U�W��contemporain africain, se situe 
dans un cadre large mais très précis. Elle concerne les idées qui ont émergé autour des 
concepts �G�H���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����G�H���P�R�G�H�U�Q�L�W�p�����G�H���O�L�H�X�����G�H réseaux et, dans une certaine 
mesure de technologies �G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� 

Cette thèse se propose de considérer comme terrains de recherche la biennale de Dakar 
�T�X�L���D���p�W�p���O�H���S�R�L�Q�W���G�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���H�W���O�D���)�R�Q�G�D�W�L�R�Q���%�O�D�F�K�q�U�H���T�X�L���D���p�W�p���X�Q��lieu propice à 
�O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� Notre objectif de recherche est de vérifier �V�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �R�X�� �Q�R�Q�� �G�H�V��
�H�Q�M�H�X�[�� �H�Q�W�K�R�X�V�L�D�V�P�D�Q�W�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �D�Y�H�Q�L�U�� �S�U�R�F�K�H�� �H�W�� �j�� �T�X�H�O��
niveau les situer. �/�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U�R�Q�V-nous �G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���O�R�F�D�O���R�X���J�O�R�E�D�O ? Devrons-nous voir 
�O�¶�D�Y�H�Q�L�U des artistes avec le continent africain ou des individualités seront-elles les étendards 
�G�¶�X�Q�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �T�X�L���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�F�R�U�H���� �S�H�L�Q�H�� �j�� �V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H ? 
Quelle est leur place au sein des évènements artistiques et au sein du march�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W ? La 
présence des artistes africains �G�D�Q�V���O�H�V�� �J�U�D�Q�G�V���p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�V���T�X�H���O�¶�R�Q���V�D�O�X�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W���D-t-elle un 
�U�D�S�S�R�U�W���G�L�U�H�F�W���D�Y�H�F���O�H�X�U���S�O�D�F�H���D�X���V�H�L�Q���G�X���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�D�U�W. Depuis maintenant quelques années, 
la littérature concernant la fin du match Europe-Etats-Unis-Japon, sur les places de marché a 
été très importante. Par ailleurs, d�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���P�D�Q�L�q�U�H�V���G�H���Y�R�L�U���O�H���P�R�Q�G�H���D�Y�H�F���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H�V��
études postcoloniales abordent les problèmes de notre société de manière à y intégrer de 
nouvelles variables pour mieux intégrer les phénomènes qui nous entourent, notamment 
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�O�R�U�V�T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V��spécifiques aux continents du sud �����O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����O�¶�$�V�L�H�����G�D�Q�V��
�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���P�H�V�X�U�H�������O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���G�X���6�X�G�����S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���O�D���&�D�U�D�w�E�H������Les échanges au départ 
principalement tourn�p�V���Y�H�U�V���O�H���Q�R�U�G�����F�¶�H�V�W-à-dire vers les anciennes colonies tendent à ne plus 
se faire de manière systématique, ce qui entraîne le développement de nouvelles dynamiques 
qui invalident peut-être certaines thèses jusque-là en vigueur et qui concernent les conceptions 
�V�X�U���O�¶�D�U�W�����O�D���P�D�Q�L�q�U�H���G�R�Q�W���V�H���G�p�I�L�Q�L�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�����O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O��
il évolue, les raisons pour lesquelles il se déplace ou non, la façon dont il intègre le marché de 
�O�¶�D�U�W�����O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���V�R�Q���L�G�H�Q�W�L�W�p, etc. Nous tenterons tout au long de notre travail, de faire 
�D�S�S�H�O�� �j�� �G�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H, �D�I�L�Q�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H��
différent des approches habituelles. Chez les auteurs sur lesquels nous comptons nous 
appuyer, il faut noter la volonté de faire apparaître de nouvelles dynamiques qui germent dans 
le sud et qui laissent croire, du moins dans la manière dont elles sont présentées, que de forts 
enjeux se préparent pour les années à venir. A la lecture de leurs travaux et en les confrontant 
à notre observation et aux informations recueillies, nous tenterons de dégager de manière 
concrète les véritables enjeux qui nous apparaissent déterminants �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
contemporain africain et de son marché de manière plus globale. Ce travail exploratoire 
permettra également de �G�p�J�D�J�H�U���O�H�V���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���D�S�U�q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H 
certains phénomènes tels les évènements grâce auxquels il est promu à travers le monde.  

 

I NTERET DU SUJET 
�/�¶intérêt de notre recherche est de pouvoir entrevoir, au regard de ces deux dernières 

décennies et compte tenu des ressources disponibles, �O�¶�D�Y�H�Q�L�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q��
�D�X�� �V�H�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�D�U�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� �/�D�� �S�K�U�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �&�R�Q�J�R�O�D�L�V�� �&�K�p�U�L��
Samba « Quel avenir pour notre art ? » apparaissant sur une de ses toiles, résume 
�S�D�U�I�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �p�Y�R�O�X�H�Q�W�� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�V���� �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�X�[��
atteignent certes des côtes intéressantes, mais il semble �T�X�H�� �� �O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���S�H�L�Q�H�� �j�� �W�U�R�X�Y�H�U���V�D��
place dans le mælstrom �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �6�L�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�D�� �'�R�F�X�P�H�Q�W�D�� �G�H�� �.�D�V�V�H�O���� �O�D��
�E�L�H�Q�Q�D�O�H�� �G�H�� �9�H�Q�L�V�H�� �R�X�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�D�� �+�D�Y�D�Q�H�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�I�U�L�F�Dine, il est 
�H�Q�F�R�U�H�� �U�D�U�H�� �G�¶�D�V�V�L�V�W�H�U�����H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �j�� �O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �P�D�M�H�X�U�H�� �G�¶�X�Q�� �D�U�W�L�V�W�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �,�O��
�H�[�L�V�W�H�� �D�L�Q�V�L�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �G�L�F�K�R�W�R�P�L�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�Q�W�K�R�X�V�L�D�V�P�H�� �V�R�X�O�H�Y�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q��
africain au sein de certains milieux et les événements à l�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q desquels il peut être exposé 
et estimé. Pierre Gaudibert affirmait  en 1989 en parlant de « Magiciens de la terre » que cette 
exposition marquait « la fin du match Europe/Etats-Unis avec le Japon en joker ». Presque 
vingt ans après, il reste diff �L�F�L�O�H�� �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �H�W�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �F�R�Q�F�U�q�W�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �� �5�H�V�W�H-t-il dans une problématique 
postcoloniale ou assiste-t-�R�Q�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �D�X�� �G�p�S�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �F�O�L�Y�D�J�H�V�� �T�X�L��
permettraient de pouvoir ap�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q��contemporain autrement ?   

�/�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �� �D�Q�W�p�U�L�H�X�U�V�� �R�Q�W�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �D�V�V�H�]�� �O�D�U�J�H�� �W�U�D�L�W�p�� �O�D�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
contemporain dans sa dimension « africaine » à travers les écris de Jean-Loup Amselle, avec 
son ouvrage �/�¶�D�U�W���G�H���O�D���I�U�L�F�K�H, l�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���6�L�G�Q�H�\���.�D�V�I�L�U : �/�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q, celui 
de Joëlle Busca ; �/�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q ; du colonialisme au postcolonialisme, celui de 
Pierre Gaudibert ; Art africain contemporain, �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�2�X�V�P�D�Q�H�� �6�R�Z�� �+�X�F�K�D�U�G, etc. A 
noter également les contributions des excellentes revues francophones « Revue Noire » avec 
Jean-Loup Pivin, Simon Njami ou Ngoné Fall et « Africultures » avec les contributions de 
Virginie Andrianmirado et Christine Eyene, mais également les revues anglophones « Nka » 
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et « Drums », et de manière moins spécialisée, la revue « The Third Text ». L�¶�D�U�W��
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �D�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �p�W�p�� �G�p�E�D�W�W�X�� �G�H�S�X�L�V�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� �X�Q�H��
�Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H���G�¶�D�Q�Q�p�H�V, mais de plus en plus dans son rapport au monde de façon générale et au 
�P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���� Les thématiques évoquées dans les ouvrages et revues 
�F�L�W�p�V�� �F�R�X�Y�U�H�Q�W�� �D�V�V�H�]�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W���O�H�� �V�S�H�F�W�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �I�D�L�V�D�Q�W��figure de précurseurs 
sur travaux scientifiques qui sont venus enrichir la littérat�X�U�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q��
africain. �$�L�Q�V�L�����O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�(�U�L�N�D���1�L�P�L�V�����V�X�U���O�D���S�K�R�W�R�J�U�D�S�K�L�H���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�����F�H�X�[��
de Iolanda Pensa sur la biennale de Dakar en particulier et sur les évènements artistiques de 
manière plus globale, les travaux d�H�� �-�R�D�Q�Q�D�� �*�U�D�E�V�N�L���� �G�¶�$�P�L�Q�D�W�D�� �'�L�D�Z�� �&�L�V�V�p���� �G�H�� �<�D�F�R�X�E�D��
�.�R�Q�D�W�p���H�W���G�¶�,�E�D���1�G�L�D�\�H���'�M�D�G�M�L�����V�X�U���O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�����I�R�Q�W���S�R�X�U���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���I�U�D�Q�F�R�S�K�R�Q�H����
�°�X�Y�U�H�V���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H����La production anglophone très touffue est quant-à-elle, alimentée par les 
�W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V���H�W���G�H���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�D�U�W���G�D�Q�V���G�H�V���S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�V���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H�V�� 
Il est possible de citer l�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �V�X�U�� �O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H��Nigériane �G�¶�2�O�D�� �2�O�R�L�G�L���� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H��
Bruce Onobrakpeya, Okwui Enwezor, Uche Okeke, etc. A citer également, les contributions 
de curators telles la nigériane Bisi Silva, la camerounaise Koyo Kouoh, celles du 
zimbabwéen Raphael Chikukwa �Q�H�� �I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�H�Q�U�L�F�K�L�U�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
contemporain africain. �'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���P�R�L�Q�V���D�F�D�G�p�P�L�T�X�H�����O�H�V���G�L�Y�H�U�V���p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�V���R�Uganisés 
autour de la création plastique africaine contemporaine ont également engendré la production 
�G�¶�X�Q�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �J�U�D�Y�L�W�H�Q�W�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��
artistique contemporaine en Afrique. Les articles accompagnant les �F�D�W�D�O�R�J�X�H�V�� �G�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q��
fournissent également une littérature assez foisonnante.  

Les évènements deviennent de plus en plus nombreux et tentent de rivaliser avec ceux 
organisés en Occident, en termes du commissariat et surtout de qualité des artistes invités. 
Ainsi, de plus en plus de biennales et de triennales sont organisées sur le continent africain. 
E�O�O�H�V���R�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���V�X�E�L���O�H�V���D�I�I�U�H�V���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���R�X���G�H���O�D���F�U�L�W�L�T�X�H���P�D�L�V��la plupart subsistent. A 
�W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H����on peut citer les biennales de Dakar (art visuels), de Bamako (photographie), 
du Caire, de Cape Town et de Maputo ���0�X�Y�¶�D�U�W���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �W�U�L�H�Q�Q�D�O�H�V�� �G�H�� �/�X�D�Q�G�D, le 
Centre for Contemporary Art de Lagos au Nigeria, la Fondation Zinsou au Bénin, etc. Depuis 
�P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���T�X�H�O�T�X�H�V���D�Q�Q�p�H�V�����O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���V�X�U���O�H�V���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�V�����O�D���S�O�D�F�H�����O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�����O�D���F�U�L�W�L�T�X�H��
�G�¶�D�U�W�����O�H�V���G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���H�W���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q, sont donc 
plus importantes et  présentent un intérêt certain. Cette thèse propose, par une approche 
informationnelle et communicationnelle, de comprendre les nouvelles dynamiques en jeu 
�G�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q pour en dégager les enjeux et les perspectives. 
Cette approche se situe da�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H�� �V�X�U�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �O�L�p�V�� �j��
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H���O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�W�p���� �O�D��
mondialisation. 

 

H YPOTHESES 
�(�Q�� �W�H�Q�W�D�Q�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �L�W�p�U�D�W�L�Y�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H���O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�Din, 

�S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �V�H�� �S�R�V�H�Q�W���� �/�¶�L�G�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H en SIC sur les dispositifs sociaux et 
techniques qui gravitent autour de �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q a pour but de voir de quelle 
manière ces éléments contribuent à participer à sa promotion et à sa diffusion. 

Trois hypothèses ont été élaborées pour répondre aux interrogations et conceptions 
�R�E�W�H�Q�X�H�V���M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V��  �/�¶objectif de cette démarche �H�V�W���G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���X�Q���G�H�V�W�L�Q���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q��
�D�V�V�R�F�L�p�� �j�� �F�H�O�X�L���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H��elle même. Faudra-t-�L�O���� �S�H�Q�V�H�U���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�Rrain africain �G�¶�X�Q�H��



 

 

24 

�D�X�W�U�H���P�D�Q�L�q�U�H���H�Q���U�p�S�R�Q�V�H���j���O�D���Y�L�V�L�R�Q���S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�W�H���T�X�H���O�¶�R�Q���V�H���I�D�L�W���H�Q�F�R�U�H, et donc le rapprocher 
�G�H���O�¶�D�U�W du reste du monde, ou pourrons-nous admettre la possibilité de ne plus lui imposer des 
frontières, notamment idéologiques ? �/�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���G�D�Q�V���O�H���P�D�U�F�K�p�� �J�O�R�E�D�O�L�V�p��
�G�H�� �O�¶art passe (ra)-t-elle par une uniformisation culturelle ou alors, la q�X�r�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p��
propre sera-t-elle �O�¶�D�Y�H�Q�L�U���S�R�X�U���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V ? 

La mondialisation, notion qui apparaît dans les années 1980 a, selon Thomas Boutoux 
entraîné « �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �V�R�F�L�D�O�� �H�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �Q�R�X�Y�H�D�X ». Nous 
assistons �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �S�U�p�P�L�F�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W��
mondial�L�V�p�H���� �/�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �S�U�R�I�L�W�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �S�R�X�U�� �V�¶�H�[�S�R�U�W�H�U�� �H�W�� �I�D�L�U�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �V�R�Q��
potentiel artistique. De ce point de vue, �O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q��« Magiciens de la terre » qui se tint au 
Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette, bien que très controversée au départ, 
�S�R�V�D�� �S�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �O�H�V�� �M�D�O�R�Q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �Oe centre ���O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W) et la 
périphérie ���O�H���U�H�V�W�H���G�X���P�R�Q�G�H�������,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�D�V���W�D�Q�W���G�H���O�D���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���G�H���O�¶�D�U�W���S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O���G�¶�X�Q��
continent, mais de celle de toutes les nations qui, jusque-là, étaient pour des raisons diverses, 
plus ou moins écartées de la vie artistique. Cette exposition constitue également pour nous un 
repère chronologique, �F�D�U���O�H�V���D�Q�Q�p�H�V�������������P�D�U�T�X�H�Q�W���O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���S�D�U�D�G�L�J�P�H�V���L�Q�p�G�L�W�V ; celui 
�G�H���J�U�D�Q�G�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�¶�R�Udre culturel, celui de la déterritorialisation, celui de la maturation 
des réseaux, celui du libre-échange, celui de la surconsommation des produits, mais 
également des données, informations, etc. La mondialisation a largement influé sur les 
problématiques �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q, mais aussi sur les déplacements du centre 
que nous évoquions vers les périphéries. Ainsi, les frontières se disloquent et deviennent 
poreuses. Cette nouvelle dynamique favorise la propagation des idées et transporte les artistes 
vers un marché en théorie plus accessible. Ces bouleversements pourraient peut-être 
promouvoir si on reprend les mots de  Florence Alexis10, « �/�¶�D�Y�D�Q�W-�J�D�U�G�H���T�X�H���O�¶�R�Q���Q�H���Y�R�L�W���S�D�V��
arriver ».  

Une sous hypothèse se pose à nous à propos de la mondialisation �����O�D���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�¶�X�Q�H��
uniformisation culturelle pour les besoins du marché. L�¶�D�Utiste doit-il être universel pour 
espérer vendre ? �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�Q�W�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H��
globalisation qui entraîne selon Drucker, une communauté globale. Theodore Levitt, 
�S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�� �j�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �+�D�U�Y�D�U�G�� �S�H�Q�V�H�� �T�X�H�� �© la stratégie de standardisation universelle 
�H�V�W���O�D���V�H�X�O�H���U�p�S�R�Q�V�H���D�G�p�T�X�D�W�H���j�� �O�¶�K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���P�R�Q�G�L�D�X�[11 ». Cette stratégie 
est-elle en  adéquation avec la réalité artistique ? Le village planétaire ne se limite-t-il pas 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �j�� �G�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V �"�� �/�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�H�� �O�D�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W-il  pas, 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�L�p���D�X���0�D�U�N�H�W�L�Q�J �"���/�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�V�W-elle une réalité 
ou une utopie �"�� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �V�R�X�O�q�Y�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �D�G�Y�H�U�V�H�V�� �T�X�L��
�V�R�X�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�W�U�D�v�Q�p�� �X�Q�� �U�H�I�X�V�� �G�H��
�O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p���� �2�Q�� �V�H�� �U�H�Q�G�� �F�R�P�S�W�H�� �T�X�H�� �O�H�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�K�H�]�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �V�¶�H�V�W�� �U�H�Q�I�R�U�F�p����
Wo�O�W�R�Q�� �S�H�Q�V�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �© �D�P�R�U�W�L�U�� �O�H�� �F�K�R�F�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �D�X�� �P�R�Q�G�H���� �L�O�� �I�D�X�W�� �G�H�V��
racines12 » il ajoute, « �2�X�L���j���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����j���W�R�X�W�H�V���O�H�V���I�R�U�P�H�V���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�����S�R�X�U�Y�X���T�X�H����
simultanément, les identités soient renforcées �ª���� �/�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W donc plus 
uniquement liée à la notion de patrimoine. Nous tenterons donc de mieux comprendre ce 
phénomène à travers des sources théoriques dans le but de préciser �V�L���F�H���F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���T�X�L��
�V�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�����H�V�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�Q�H���U�p�D�F�W�L�R�Q���G�L�U�H�F�W�H���j���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�Ue. 

                                                 
10 �3�U�p�I�D�F�H���G�X���&�D�W�D�O�R�J�X�H���G�H���O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���&�K�D�P�S�V���O�L�E�U�H�V�����3�D�U�L�V�������������� 
11 MATTELART, A., Vers une globalisation ? Revue Réseaux, numéro 100, Vol 18, 2000. 
12 WOLTON, �'�������/�¶�D�X�W�U�H���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����)�O�D�P�P�D�U�L�R�Q�������������� 
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Une seconde sous hypothèse pose la question de la déterritorialisation soumise par 
Appadurai dans son ouvrage Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la 
globalisation���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �p�P�H�W�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V�� �Y�L�Y�Dnt à 
�O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�H�X�U���S�D�\�V�� �R�Q�W���O�D�� �© �O�R�X�U�G�H���W�k�F�K�H���G�H���V�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U���G�D�Q�V���O�H�X�Us nouveaux ethnoscapes 
mais de reproduire la famille comme microcosme de leur culture13 ». Notre objectif est de 
�W�H�Q�W�H�U���G�H���W�U�D�Q�V�I�p�U�H�U���H�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���F�H�W���p�W�D�W�����D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p artistique africaine de la 
diaspora. Nous essayons en réalité de comprendre si le fait de vivre dans ces landscapes 
�Q�¶�H�Q�W�U�D�Y�H�� �S�D�V�� �O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�Y�R�L�U�� �Y�L�V-à-vis des périphéries. Sont-ils 
devenus des métis culturels, leur �D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �H�V�W-il  toujours fort ? Enfin, ces 
notions sont-�H�O�O�H�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���W�R�X�M�R�X�U�V���G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p���H�W���T�X�H���S�H�X�Y�H�Q�W-�H�O�O�H�V���D�S�S�R�U�W�H�U���S�R�X�U���O�¶�D�Y�H�Q�L�U��
�G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q ?  

La première hypothèse nous renvoie à une seconde : �/�D�� �S�U�R�P�R�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�U�W 
�U�H�V�W�H�� �W�U�L�E�X�W�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�2ccident. Elle est également attachée à un certain « art africain » qui 
�U�H�I�X�V�H���G�¶�r�W�U�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O, dans ses thématiques, �H�W���S�R�X�U���O�H�T�X�H�O���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���U�H�V�W�H��
centrale. Bien que les fondations Cartier ou �O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�H�Q�F�Kères comme �&�K�U�L�V�W�L�H�¶�V��
�H�[�S�R�V�H�Q�W�� �H�W�� �Y�H�Q�G�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�V�W�� �T�X�D�O�L�I�L�p�� �G�H��
contemporain, il demeure difficile encore de nos jours de pouvoir sortir de certains canons 
�L�P�S�R�V�p�V���� �1�R�W�U�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V���G�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �U�H�V�W�H�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �D��
�G�H�V�W�L�Q�p�H�V���j���X�Q���S�X�E�O�L�F���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•���O�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���V�R�Q�W���Y�H�Q�G�X�H�V���K�R�U�V��
d�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H. Cette attitude soulève des débats houleux et pour nous, une première sous 
hypothèse ���� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �I�X�W���� �G�q�V�� �O�H�V�� �S�U�p�P�L�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q, 
centrale. Selon Aminata Diaw Cissé14 « Certains artistes africains �Q�¶�R�Q�W�� �O�¶�°�L�O�� �T�X�H�� �V�X�U��
�O�¶�(�X�U�R�S�H���� �&�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���j�� �F�R�X�U�W���G�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���G�R�Q�Q�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q���P�L�P�p�W�L�V�P�H�� �V�W�p�U�L�O�H���� �2�U���O�¶�D�U�W���Q�H��
doit pas avoir pour priorité la culture de la marchandisation ». Cette thèse, que de nombreux 
�D�U�W�L�V�W�H�V�� �V�R�X�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���� �Q�¶�H�V�W-elle pas réductrice ? Nous nous demandons si restreindre les 
�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���G�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���D�X���V�H�X�O���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���H�W���j���V�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V���Q�¶�H�V�W���S�D�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�Q��
peu dép�D�V�V�p�����/�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H���F�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���U�p�S�R�Q�G-elle encore aux sursauts nationalistes des aubes 
�G�H�� �O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �R�X�� �G�H�Y�U�D�L�H�Q�W-�L�O�V���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�L�W�� �O�H�� �S�U�p�V�L�G�H�Q�W�� �6�H�Q�J�K�R�U���� �D�Y�R�L�U�� �X�Q�H��
fonction sociale �"�� �&�H���G�H�U�Q�L�H�U���H�[�K�R�U�W�D�L�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V���G�H���O�¶école des beaux-
�D�U�W�V���j���V�X�L�Y�U�H���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���3�L�F�D�V�V�R�����F�D�U���© �3�L�F�D�V�V�R���p�W�D�L�W���O�H���P�H�L�O�O�H�X�U���P�R�G�q�O�H���j���V�X�L�Y�U�H���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O��
avait contribué à inventer le modernisme tout en préservant son identité culturelle 
andalouse15 ». Cinquante ans plus tard, nous nous demandons s�L�� �F�H�W�W�H�� �T�X�r�W�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �U�H�V�W�H��
�H�Q�F�R�U�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�� �H�W�� �V�L�� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�H�� �D�X�� �P�D�U�F�K�p�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �j�� �O�D��
question de la promotion ? Pour vérifier cette sous hypothèse, nous analyserons également 
�O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H�� �F�U�L�W�L�T�X�p�H�� �G�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�Q�H�X�U�V�� �S�U�L�Y�p�V�� �G�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q : la 
Contemporary african art collection (CAAC) de Jean Pigozzi qui, selon certains 
professionnels, donnerait le « la » à la production artistique africaine. Jean Loup Amselle 
déplore, �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, �O�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�D�Qs le travail des artistes découverts par André 
Magnin, conseiller de Jean Pigozzi.   

Notre seconde sous hypothèse nous permettra peut-être de répondre à ce dernier 
�F�R�Q�V�W�D�W�����/�H���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���H�V�W���G�p�I�L�Q�L���S�D�U���G�H�V��curators occidentaux. �$�L�Q�V�L���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
�G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �V�¶�\�� �U�p�I�q�U�H�� �L�Q�p�Y�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W���� �&�R�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �V�H�� �F�R�P�S�R�U�W�H-t-il  face à 
�F�H�W�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�����T�X�H�O�V���V�R�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H�V���H�Q�M�H�X�[ ? Pour répondre à ces questions, nous aurons 

                                                 
13 APPADURAI, A.,  Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation. Payot, 2005.  
14 �3�U�R�I�H�V�V�H�X�U���G�H���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H���j���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���&�K�H�L�N�K���$�Q�W�D���'�L�R�S���G�H���'�D�N�D�U���� 
15 LITTLEFIELD, KASFIR, S., �/�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q, Editions Thames et Hudson, 2000. 
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recours à des supports théoriques qui permettr�R�Q�W���G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���R�X���Q�R�Q���Q�R�W�U�H���K�\�S�R�W�K�q�V�H�������1�R�X�V���O�D��
testerons, par la suite, à travers une étude empirique. Le travail déjà très intéressant sur la 
�T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�P�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q, �G�¶�+�R�U�W�H�Q�V�H�� �9�R�O�O�H, constituera pour 
nous une base de travail. Des initiatives  comme la Biennale de Dakar seront pour notre 
�U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �G�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�W�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �F�H�W�W�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�R�U�J�D�Q�L�V�p�H�� �H�Q��
Afrique, reste centrale pour la communauté artistique africaine Peut-être sera-t-il intéressant 
�G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���G�H���F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���D�I�L�Q���G�H���Q�H���S�D�V���D�U�U�L�Y�H�U���j���G�H�V���F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�H�V�����1�R�X�V��
analyserons donc la biennale de Bamako avant de finir par une étude empirique au sein de la 
Fondation Blachère.  

Notre troisième hypothèse repose sur �O�¶�L�G�p�H que grâce aux TIC, des perspectives et des 
�H�Q�M�H�X�[���L�Q�p�G�L�W�V���V�¶�R�I�I�U�H�Q�W�����D�X�[���D�U�W�L�V�W�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V. Par une observation participante, nous tenterons 
�G�H���Y�R�L�U���F�H���T�X�¶offrent les TIC �H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶instruments �G�¶�D�L�G�H���j���Oa promotion et à la diffusion de 
�O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�Lcain �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W, �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �W�U�q�V�� �S�U�D�J�P�D�W�L�T�X�H�� �H�W��
différente des circuits habituels. Les solutions trouvées peuvent être réellement efficaces.   
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L E PARADIGME CONSTRUCTIVISTE  
Les SIC �H�W�� �O�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�K�D�P�S�V��

�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���R�Q�W���O�D���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���G�¶�r�W�U�H���F�R�P�S�O�H�[�H�V�����&�R�P�S�O�H�[�H�V���F�D�U���O�H�V���V�X�M�H�W�V���p�W�Xdiés peuvent 
être passés, récents, intégrer de nombreuses variables, ce qui pousse les chercheurs à faire 
appel à de nombreuses disciplines des sciences humaines et sociales. Ainsi, les raisons pour 
�O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���L�O���D�S�S�D�U�D�v�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�H���I�D�L�U�H���D�S�S�H�O���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�K�D�P�S�V���U�H�S�R�V�H�Q�W���V�X�U���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���T�X�L��
permettent au final de comprendre les points de vue des autres disciplines sur le champ étudié. 
Aussi  Laurence Monnoyer-Smith, affirme-t-elle à ce propos « l�H�V���G�L�Y�H�U�V�H�V���I�D�o�R�Q�V���G�¶�D�E�R�U�G�H�U��
les SIC, et notamment leur dimension interdisciplinaire originaire, traduisent profondément 
des points de vue, en particulier �V�X�U���O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�«���D�Y�H�F�����G�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����O�H�V��
�D�X�W�U�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V�� �G�H�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �D�X�[�� �P�r�P�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �H�W���� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �D�Y�H�F��
�G�H�V���I�R�U�P�H�V���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q « « concurrentes » �ª���G�R�Q�W���O�¶�p�F�K�R���H�V�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�D�Q�V��
les médias16 ». De ce fait, nous comprenons que nous sommes face à une discipline du lien. 
�/�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���V�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H�Q�W�����V�H���I�D�E�U�L�T�X�H�Q�W���Y�L�D���G�H�V���H�P�S�U�X�Q�W�V���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V ; ce que 
Bernard Miège qualifie dans son ouvrage la pensée communicationnelle ���� �G�¶�Lnterdiscipline. 
En outre �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �U�D�S�L�G�H�� �G�H�V�� �V�X�M�H�W�V�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �6IC entraîne une adaptation 
constante du positionnement de la recherche, afin de répondre de la manière la plus juste aux 
questions qui sont posées. Ces dernières, devenant de plus en plus complexes au fil du temps 
car intégrant un nombre plus grand de paramètres et de variables, poussent le chercheur à 
�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �T�X�L�� �Y�D�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H��la construction de ses connaissances 
scientifiques. Le chercheur se doit de passer par cette étape, �D�I�L�Q���G�H���S�U�R�X�Y�H�U���H�W���G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���G�H��
�I�D�o�R�Q�� �U�L�J�R�X�U�H�X�V�H���O�¶�p�W�D�W���G�¶�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�H���V�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V����A ce propos, Bruno Ollivier précise 
que « �/�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �H�Q�M�H�X�[�� �G�H�V�� �6�,�&�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �T�X�r�W�H�� �G�¶�X�Q�L�W�p�� ���H�O�O�H�V��
sont plurielles, et �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�V�� �W�U�D�L�W�p�V�� �G�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H est passée), ni dans le risque 
�T�X�¶�H�O�O�H�V���F�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���G�H���S�D�V�V�H�U���G�H���O�¶�K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H���j���O�¶�L�Q�F�R�Q�V�L�V�W�D�Q�W17 ». 

Aussi, Bonneville, Grosjean et Lagacé observent-ils plusieurs façons de comprendre et 
de produire de la connaissance.  �6�H�O�R�Q�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V���� �O�¶�r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �D�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �F�K�R�L�[ : 
�O�¶�L�Q�W�X�L�W�L�R�Q���� �O�D�� �F�U�R�\�D�Q�F�H���� �O�H�� �U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �O�R�J�L�T�X�H�� �H�W�� �O�D�� �V�F�L�H�Q�F�H18.  La �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H��
connaissance passe par différentes étapes qui peuvent être dans le cas du raisonnement 
logique ou dialectique, �O�¶�D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �I�D�L�W�� �T�X�H���� �S�R�X�U�� �Y�p�U�L�I�L�H�U�� �X�Q�� �I�D�L�W���� �L�O�� �I�D�X�W�� �p�O�D�E�R�U�H�U�� �X�Q�H��
�D�Q�D�O�\�V�H�����&�H�O�D���L�P�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�X�Q�H���W�K�q�V�H���H�W���X�Q�H���D�Q�W�L�W�K�q�V�H���S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W���G�¶�D�U�U�L�Y�H�U���j���R�E�V�H�U�Y�H�U���X�Q���I�D�L�W��
dont la synthèse en serait le résultat concret.  

La science, quant à elle, ajoute à cela la �P�p�W�K�R�G�H���� �(�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V��
�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q���U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����$���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���P�p�W�K�R�G�H�����X�Q�H���W�K�p�R�U�L�H���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W�W�U�D���G�H��
�S�U�R�X�Y�H�U�� �R�X�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �D�S�S�H�O�H�U�� �F�H�O�D���� �O�D��
�U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�D���Y�p�U�L�W�p�����&�¶�H�V�W���V�H�O�R�Q���Oe Petit Robert, « une connaissance exacte et approfondie ». 
A travers cette définition ressort la notion de recherche, dans la mesure où cette connaissance 
est approfondie et la notion de méthode, dans la mesure où elle est exacte. Le chercheur en 
science doit donc observer des phénomènes en utilisant la méthode �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H��la mieux 

                                                 
16 MONNOYER-SMITH, L., « Pour une épistémologie complexe des SIC �ª�����6�R�F�L�p�W�p���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q��
et de la communication, Laboratoire Costech-Equipe ASSUN, Université Technologique de Compiègne. 
17 OLLIVIER, B., « Enjeux de l'interdiscipline », L'Année sociologique 2/2001 (Vol.51), p. 337-354. 
18 BONNEVILLE, L., GROJEAN, S., LAGACE, M., Introduction aux méthodes de recherche en communication, éditions 
Gaëtan Morin, 2007, p13. 
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adaptée à son objet. �/�H���F�K�H�U�F�K�H�X�U���G�R�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H���G�H���V�D���F�R�O�O�H�F�W�H���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V����
�&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �G�H�Y�U�D�� �r�W�U�H�� �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�� �R�X�� �P�L�[�W�H���� �� �/�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �O�¶�R�X�W�L�O��
méthodologique change donc selon la nature de notre raisonnement. En effet, en règle 
�J�p�Q�p�U�D�O�H�����S�R�X�U���O�¶�L�Q�G�X�F�W�L�R�Q�����O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H���H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�U�p�I�p�U�p�H���j���O�D���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H, �O�R�U�V�T�X�¶�L�O��
�V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���G�p�G�X�F�W�L�R�Q�� �,�O���G�R�L�W���D�L�Q�V�L���S�R�X�Y�R�L�U�����D�Y�H�F���O�¶�D�S�S�X�L���G�H���V�D���P�p�W�K�R�G�H, arriver à convaincre 
�G�H�� �O�¶�H�[�D�F�W�L�W�X�G�H�� �G�H�� �V�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �H�Q�� �V�¶�D�L�G�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���� �(�Q�� �6IC,  plusieurs 
�P�p�W�K�R�G�H�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���F�H���T�X�H���O�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W��identifier comme étant la recherche de 
la vérité. Cette option demande cependant de la rigueur, qui ne peut être obtenue comme nous 
�O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�L�W�� �W�D�Q�W�{�W �T�X�¶�j�� �W�U�D�Y�H�U�V�����X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�G�U�D�� �F�K�R�L�V�L�U���� �G�p�I�L�Q�L�U���� �Y�D�O�L�G�H�U�� �H�W�� �H�Q�I�L�Q��
appliquer. 

Le choix de la méthode de recherche est complexe, car il repose sur des éléments tels 
que la stabilité des résultats, leur validité, les variations que peuvent entraîner le contexte de 
la recherche, etc�«�� La question centrale pourrait ici être la suivante : sommes-nous en 
présence de la théorie qui nous permette �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �H�[�S�O�R�U�H�U�� �D�X�� �P�L�H�X�[�� �O�¶�Rbjet de notre 
recherche ? 

Jean Piaget19 explique dans son ouvrage  Logique et connaissance scientifique que, 
« la position constructiviste ou la dialectique consiste, en son principe même, à considérer la 
�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���F�R�P�P�H���O�L�p�H���j���X�Q�H���D�F�W�L�R�Q���T�X�L���P�R�G�L�I�L�H���O�¶�R�E�M�H�W���H�W���T�X�L���Q�H���O�¶�D�W�W�H�L�Q�W���G�R�Q�F���T�X�¶�j���W�U�D�Y�H�U�V��
�O�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���L�Q�W�U�R�G�X�L�W�H�V���S�D�U���F�H�W�W�H���D�F�W�L�R�Q�����(�Q���F�H���F�D�V�����O�H���V�X�M�H�W���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���I�D�F�H���j���O�¶�R�E�M�H�W�����j��
�O�H���U�H�J�D�U�G�H�U���W�H�O���T�X�¶�L�O���H�V�W���R�X���j���W�U�D�Y�H�U�V���G�H�V���O�X�Q�H�W�W�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W�H�V �����L�O���S�O�R�Q�J�H���G�D�Q�V���O�¶�R�E�M�H�W���S�D�U���V�R�Q��
organisme, néce�V�V�D�L�U�H�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q���� �H�W�� �U�p�D�J�L�W�� �V�X�U�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �H�Q�� �O�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�H��
�O�¶�D�F�W�L�R�Q �����F�¶�H�V�W���j���G�L�U�H���T�X�H���V�X�M�H�W���H�W���R�E�M�H�W���V�R�Q�W���G�p�V�R�U�P�D�L�V���V�L�W�X�p�V���H�[�D�F�W�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���P�r�P�H���S�O�D�Q ».  
Pour Jean Louis Le Moigne �L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶ « une théorie générale de la connaissance20. » �,�O���Q�¶�\���D��
�G�q�V���O�R�U�V���S�O�X�V���G�H���I�U�R�Q�W�L�q�U�H���H�Q�W�U�H���O�H���V�X�M�H�W���H�W���O�¶�R�E�M�H�W�������$���W�U�D�Y�H�U�V���F�H�W�W�H���D�S�S�U�R�F�K�H�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�H�[�W�U�D�L�U�H��
�O�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�¶�X�Q���R�E�M�H�W�����,�O���H�[�L�V�W�H�U�D�L�W���D�L�Q�V�L�����Q�R�Q���S�D�V���X�Q�H���U�p�D�O�L�W�p���P�D�L�V���G�H�V���U�p�D�O�L�W�p�V���R�E�V�H�U�Y�D�E�O�H�V���H�W��
�T�X�L���O�H���U�H�V�W�H�Q�W���W�D�Q�W���T�X�¶�X�Q�H���D�X�W�U�H���p�W�X�G�H���Q�H���Y�Lent pas réfuter les théories qui ont été observées et 
vérifiées. Autrement dit, comme le pense Françoise Bernard, avec le paradigme 
constructiviste, « les chercheurs sont davantage centrés sur les questions de la 
« « construction » » du sens et du lien impliquant objets et actions, un constructivisme ancré 
dans le champ des SHS 21».  

Avec le constructivisme, on est en quelque sorte, non pas dans une vérification de la 
réalité, mais dans ce que Watzlawick appelle « une invention de la réalité ». Le Moigne quant 
à lui, �S�U�R�S�R�V�H�� �S�R�X�U�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �O�¶�p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�L�V�W�H�� �G�H�� �S�R�V�H�U�� �W�U�R�L�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V��
fondamentales : 

- �4�X�¶�H�V�W-ce que la connaissance ? �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �J�Q�R�V�p�R�O�R�J�L�T�X�H���� �6�H�O�R�Q��
�O�¶�D�X�W�H�X�U���� ���T�X�L�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �3�L�D�J�H�W���� �G�H�X�[�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H�� �S�R�V�H�U�� �O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H����
�/�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �S�K�p�Q�R�P�p�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �T�X�L�� �V�R�X�W�L�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �V�p�S�D�U�H�U�� �O�D��
�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H�� �T�X�L�� �O�D�� �S�U�R�G�X�L�W���� �,�O�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �G�R�Q�F�� �\�� �D�Y�R�L�U�� �G�¶�R�E�M�H�W���V�D�Q�V��
sujet. Il faut que la cognition soit, dialectique, récursive et irréversible pour que 
cette hypothèse puisse marcher. La seconde hypothèse est téléologique et comme 

                                                 
19 PIAGET, J., Logique et connaissance scientifique, Gallimard, 1967, p 1244.  
20CHEVALIER, Y., « �/�H�� �V�D�Y�D�Q�W���� �O�H�� �V�R�U�F�L�H�U�� �H�W�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H : le constructivisme en question », Communications et Langages 
numéro 139, avril 2004. p 6. 
21BERNARD, F., « �&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�L�V�P�H���H�W���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q », Communications et Langages numéro 139, avril 2004. p 
30.  
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�Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �W�D�Q�W�{�W���� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �j�� �O�D�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �p�W�Xdié. Il faut 
cependant noter que cette thèse est quelquefois contestée « �D�X���Q�R�P���G�H���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p��
de la connaissance scientifique22 ».  Ce principe sous-�H�Q�W�H�Q�G���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���E�X�W���j��
la recherche, une motivation du chercheur. 

- �4�X�¶�H�V�W-ce que la méthodologie et comment se construit-elle ? Deux paradigmes 
sont proposés. Le principe de la méthodologie des connaissances constructibles 
suppose une certaine autonomie. Selon Edgar Morin - in Pour une réforme de la 
pensée -, il faut complémenter la pensée qui sépare par une pensée qui relie 
car �V�H�O�R�Q���O�¶�D�X�W�H�X�U�����L�O���I�D�X�W���T�X�H���F�H�W�W�H���S�H�Q�V�p�H���V�R�L�W : « une pensée qui cherche à la fois 
à distinguer �±mais sans disjoindre et à relier ». Ce principe repose sur trois bases 
essentielles qui sont �����O�D���W�K�p�R�U�L�H���G�H�V���V�\�V�W�q�P�H�V�����D�Y�H�F���O�¶�L�G�p�H��de rétroaction du tout sur 
les parties �����O�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q���I�D�L�W���S�D�U�W�L�H���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���T�X�L���H�O�O�H-même est présente dans 
�F�K�D�T�X�H�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X������ �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �F�\�E�H�U�Q�p�W�L�T�X�H�� ���D�Y�H�F�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H��
rétroaction).  

- Quelle validité pour la méthodologie ? Comment la valeur de cette connaissance 
est-elle établie ? La question éthique. Le chercheur doit donc tenir compte des 
�I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�V���p�W�K�L�T�X�H�V���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���T�X�¶�L�O���S�U�R�G�X�L�W���� 

�/�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�� �S�R�X�U�U�D�� �G�R�Q�F�� �S�R�X�U���Y�D�O�L�G�H�U���V�R�Q�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �V�¶�D�S�S�X�\�H�U���V�X�U���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H 
systémique car notre sujet nous pousse à faire face à une réalité complexe. Les différents 
�p�O�p�P�H�Q�W�V���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���Q�R�W�U�H���V�X�M�H�W���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���O�X�V���V�R�X�V���O�H���S�U�L�V�P�H���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
�V�\�V�W�p�P�L�T�X�H�� �D�I�L�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�X�L�V�V�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �H�[�H�U�J�X�H�� �O�H�V�� �L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H��les différentes 
thématiques soulevées.  

Méthodologie de recherche  

La méthode �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�� �U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �$��
travers elle���� �X�Q�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�H�� �S�U�R�X�Y�H�U�� �R�X�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�H�� �I�D�o�R�Q��
rationnelle. On peut appeler cela, la recherche de la vérité. Le chercheur en science doit donc 
�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �H�Q�� �X�W�L�O�L�V�D�Q�W�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �O�D�� �P�L�H�X�[�� �D�G�D�S�W�p�H�� �j�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H��
�V�R�Q�� �D�Q�D�O�\�V�H���� �/�H�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�� �G�R�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �V�D�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���� �&�Htte 
�G�H�U�Q�L�q�U�H�� �G�H�Y�U�D�� �r�W�U�H�� �T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�� �R�X�� �P�L�[�W�H���� �� �/�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H��
change donc selon la nature de notre raisonnement. En effet, en règle générale, pour 
�O�¶�L�Q�G�X�F�W�L�R�Q�����O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H���H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�U�p�I�p�U�p�H���j���O�D���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�Y�H���Ht vice versa, lors�T�X�¶�L�O��
�V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���G�p�G�X�F�W�L�R�Q�����,�O���G�R�L�W���D�L�Q�V�L���S�R�X�Y�R�L�U�����D�Y�H�F���O�¶�D�S�S�X�L���G�H���V�D���P�p�W�K�R�G�H, arriver à convaincre 
�G�H�� �O�¶�H�[�D�F�W�L�W�X�G�H�� �G�H�� �V�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �H�Q�� �V�¶�D�L�G�D�Q�W�� �G�¶un discours scientifique. En SIC, plusieurs 
�P�p�W�K�R�G�H�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���F�H���T�X�H���O�¶�R�Q���S�R�X�Urait qualifier comme étant la recherche de la 
�Y�p�U�L�W�p���� �&�H�W�W�H�� �R�S�W�L�R�Q�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���G�H�� �O�D�� �U�L�J�X�H�X�U���� �T�X�L�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �R�E�W�H�Q�X�H�� �T�X�¶�j�� �W�U�D�Y�H�U�V����
�F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�L�W�� �W�D�Q�W�{�W, �X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�G�U�D�� �F�K�R�L�V�L�U���� �G�p�I�L�Q�L�U���� �Y�D�O�L�G�H�U�� �H�W�� �H�Q�I�L�Q��
appliquer. 

Le choix de la méthode de recherche est complexe, car il repose sur des éléments tels, 
la stabilité des résultats, leur validité, les variations que peuvent entraîner le contexte de la 
�U�H�F�K�H�U�F�K�H�«���/�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���F�H�Q�W�U�D�O�H���S�R�X�U�U�D�L�W���L�F�L���r�W�U�H���O�D���V�X�L�Y�D�Q�W�H�������V�R�P�P�H�V-nous en présence de la 
�W�K�p�R�U�L�H�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �H�[�S�O�R�U�H�U�� �D�X�� �P�L�H�X�[�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H ? 
Mucchielli23 définit huit principes du constructivisme���� �4�X�D�W�U�H�� �V�R�Q�W�� �I�D�L�E�O�H�V���� �F�¶�H�V�W-à-�G�L�U�H�� �T�X�¶�L�O��
est possible de les retrouver dans toutes les recherches scientifiques et les quatre autres 

                                                 
22 LE MOIGNE, J.L., Op.cit., p 99.  
23 MUCCHIELLI, A., Etudes des communications : nouvelles approches, Arman Colin, 2006, pp 50, 51, 52.  
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principes sont considérés �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �I�R�U�W�V���� �(�Q�� �S�D�U�O�D�Q�W�� �G�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �I�R�U�W�V���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�Q�W�H�Q�G����
�T�X�¶�L�O�V�� �© �P�D�U�T�X�H�Q�W�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�L�V�W�H�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �G�H�V�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V��
�G�L�I�I�L�F�L�O�H�V���j���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V���H�W méthodes utilisées ».   

1- Il parle du principe téléologique (introduit par Bachelard). On pourrait alors se 
demander dans ce cas précis, quelle est la finalité de notre recherche ? Le chercheur ayant 
choisi le paradigme constructiviste doit alors pouvoir énoncer la finalité de son travail, car 
�F�¶�H�V�W���H�O�O�H���T�X�L���Y�D�����V�L���O�¶�R�Q���V�H���U�p�I�q�U�H���j���0�X�F�F�K�L�H�O�O�L����« orienter ses résultats et (�«) ceux-ci seront in 
fine orientés par elle24 ».  

2- Le second principe est ���� �O�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X��
choix de cette méthode, le chercheur doit obligatoirement réaliser des enquêtes de terrain « 
�D�X�S�U�q�V�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �F�R�Q�F�U�H�W�V�� �T�X�¶�L�O�� �Y�H�X�W�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H25 ». Elle doit 
nécessairement être liée « �j���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�p�H ». Le chercheur doit alors être en contact 
�D�Y�H�F���O�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���T�X�¶�L�O���H�[�S�O�R�U�H����Pour Mucchielli, « la connaissance ne peut être le résultat 
�G�¶�X�Q�H�� �U�p�F�H�S�W�L�R�Q�� �S�D�V�V�L�Y�H�� �P�D�L�V���� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H���� �H�V�W�� �O�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �V�X�M�H�W 26».  Il 
ajoute ; que dans le constructivisme, le réel existe et est « « ce qui est donné dans le processus 
de construction des expériences du monde27 » ».  

3- Mucchielli �S�D�U�O�H�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �G�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q���� �/�D�� �Q�R�W�L�R�Q��
�G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �S�U�H�Q�G�� �L�F�L�� �W�R�X�W�H�� �V�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H, �F�D�U�� �F�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�j�� �T�X�H�� �S�U�H�Q�G�� �I�R�U�P�H�� �W�R�X�W�H��
signification. Enfin, Mucchielli préconise pour ce principe, que le chercheur se mette au 
contact « des « « objets de connaissance » �ª�� �T�X�¶�L�O�� �S�U�p�W�H�Q�G�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H28 ». A cet effet, Jean 
Piaget dans son ouvrage La construc�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�p�H�O�� �F�K�H�]�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W disait : « « �/�¶�L�Q�W�H�O�O�L�J�H�Q�F�H�� ���H�W��
�G�R�Q�F�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���� �Q�H�� �G�p�E�X�W�H�� �D�L�Q�V�L�� �Q�L�� �S�D�U�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�X�� �P�R�L���� �Q�L�� �S�D�U�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V��
choses comme telles, mais par celle de leur interaction ���� �F�¶�H�V�W�� �H�Q�� �V�¶�R�U�L�H�Q�W�D�Q�W�� �V�L�P�X�O�W�D�Q�p�P�H�Q�W��
vers les deu�[�� �S�{�O�H�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �H�Q�� �V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Q�W�� �H�O�O�H-
même29. »»���� �0�X�F�F�K�L�H�O�O�L�� �G�¶�D�M�R�X�W�H�U�� �T�X�H�� �F�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �H�V�W�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�� �D�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �O�D��
récursivité. 

4- Enfin, le principe de la récursivité de la connaissance. « Il y a récursivité de ce qui 
est en train de se construire sur les processus de la construction elle-même. Cette propriété 
découle du fait que la connaissance est à la fois un processus et un résultat30. Il faut 
comprendre que pour que notre recherche comble ce principe, il faut que notre méthode soit 
�G�¶�D�E�R�U�G���T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�����T�X�H���Q�R�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���Q�H���V�R�L�H�Q�W���S�D�V���I�H�U�P�p�V���H�W���T�X�¶�L�O�V���S�X�L�V�V�H�Q�W���p�Y�R�O�X�H�U���H�Q��
fonction de nos résultats. Cette démarche doit pouvoir être répétée et in fine montrer que la 
�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���V�¶�H�V�W���S�U�R�G�X�L�W�H���G�H���I�D�o�R�Q���S�U�R�J�Uessive.  

�3�R�X�U���T�X�¶�X�Q�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�D�W�L�V�I�D�V�V�H���D�X�[���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���p�Y�R�T�X�p�V�����L�O���I�D�X�W une finalité « forte ». Il 
faut faire disparaître le doute sur la « non scientificité » des projets de recherche en sciences 
humaines et sociales. Pour ce faire, Mucchielli préconise deux attitudes qui permettront à 

                                                 
24 MUCCHIELLI, A., Op. cit. 2006. 
25 MUCCHIELLI, A., Op.cit., 2006. 
26 MUCCHIELLI, A., « �/�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�V�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�L�V�W�H�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V��
humains », Recherches qualitatives, Hors série numéro 1, Actes du colloque Recherche qualitative et production de savoirs, 
UQAM, mai 2004. 
27MUCCHIELLI, A., Op.cit., �������������/�¶auteur cite Ch. Le Moënne 2003.  
28 MUCCHIELLI, A.,  Op. cit., 2006. 
29 PIAGET, J.,   1980, cité par Le Moigne, Les épistémologies constructivistes, Que sais-je ? Puf, 1999, p 71. 
30 MUCCHIELLI, A., Op.cit., 2006 
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�W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�H�� �G�¶�H�Q�W�U�D�v�Q�H�U�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �X�Q�� �D�I�I�H�U�P�L�V�V�Hment du statut scientifique  
�S�X�E�O�L�F�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V���� �H�Q�V�X�L�W�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U�� �j�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �L�Q�W�p�J�U�p�H�� �G�H�V��
sciences humaines et sociales31. En résumé, la méthodologie doit donc être rigoureuse. Avec 
le paradigme constructiviste, le chercheur fait face à une construction du réel qui sera élaborée 
de manière itérative en incluant des méthodes de validation des données qualitatives. Elles 
serviront à �J�p�Q�p�U�H�U�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q ; - cela implique que le 
chercheur soit e�Q���F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F���O�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���T�X�¶�L�O��explore, �j���W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q car �± il faut 
selon Mucchielli, « rechercher des interactions et faire surgir à travers cette recherche, des 
significations. Aucun phénomène ne pouvant exister « « en lui-même » », dans le vide 
�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�����/�H���V�H�Q�V���H�V�W���G�R�Q�F���T�X�D�V�L�P�H�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���L�V�V�X���G�¶�X�Q�H���P�L�V�H���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�H���T�X�H�O�T�X�H��
�F�K�R�V�H�� �D�Y�H�F�� �T�X�H�O�T�X�H���V���� �F�K�R�V�H���V���� �G�¶�D�X�W�U�H���V��32 » - à travers le principe de récursivité pour 
montrer que la recherche a été faite de manière itérative, tout cela dans un contexte bien 
défini. Agnès �G�¶Arripe propose une triangulation des méthodes dans la construction du 
dispositif que le chercheur met en place pour vérifier ses hypothèses. �/�¶observation 
participante, « car les normes sociales, les cultures et les identités se construisent en action et 
durant les interactions33 », l�D���P�p�W�K�R�G�H���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���H�Q���J�U�R�X�S�H��qui fait appel aux théories de Luc 
Boltanski et Laurent Thévenot34, les entretiens semi-�G�L�U�H�F�W�L�I�V�����/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���F�H�W�W�H��méthodologie 
�H�V�W���V�H�O�R�Q���$�J�Q�q�V���G�¶�$�J�U�L�S�S�H �T�X�¶�H�O�O�H « �Q�R�X�V���U�H�Q�Y�R�L�H�«���j���Q�R�W�U�H���F�D�G�U�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���H�W���j���F�H�W�W�H���O�R�J�L�T�X�H��
du réseau propre à notre société contemporaine35 ». Cela répond selon elle plus à la logique 
transversale qui définit les SIC. 

�/�¶APPROCHE SYSTEMIQUE  
�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�L�W�H�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H��(en communication) est « fondée sur la notion de 

« « boucles » » dans laquelle action et réaction se répercutent, se répètent et se prolongent 
indéfiniment36 » ; il se trouve que nous nous intéressons à un ensemble social au sein duquel 
des échanges se font de manière à �L�Q�W�p�J�U�H�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�P�E�L�J�X�w�W�p�� �H�W�F����La 
�V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���p�W�D�Q�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���G�¶�L�Q�W�H�U�U�H�O�D�W�L�R�Q�V���P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���J�O�R�E�D�O ; cette dernière se 
�W�U�R�X�Y�H���D�X���F�°�X�U���G�H���Q�R�V���S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�����1�R�X�V���V�R�P�P�H�V���I�D�F�H���j���X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���R�•�����F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�H��
verrons plus tard, nous devons définir la complexité du système dans lequel évolue notre objet 
�G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �1�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �p�W�X�G�H�� �H�V�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V��
complexe que le modèle « émetteur-récepteur » classique décrivant la communication et que 
dans ce cas, le contexte a une importance capitale et cadre en réalité notre recherche. 
Mucchielli affirme à cet effet �T�X�H�� �G�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���� �© le contexte 
systémique des communications est [ �«]  un des contextes pertinents pour la compréhension 
des significations des communications37 ». �$�Y�H�F�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �G�H�� �3�D�O�R�� �$�O�W�R���� �O�D�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H��
�F�R�P�P�H�Q�F�H�� �j�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�U�� �V�X�U�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�X�� �V�X�M�H�W�� �R�E�V�H�U�Y�p�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W����Dans cette 
démarche, il est donc important de montrer en quoi les phénomènes étudiés sont 
interconnectés ou interdépendants. �/�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H�� �H�V�W�� �V�H�O�R�Q��
Mattelart, de « penser la globalité, les interactions entre les éléments plutôt que les 

                                                 
31 MUCCHIELLI, A., Op.cit., 2004 
32 MUCCHIELLI, A., Op.cit., 2004.  
33 �'�¶�$�5�5�,�3�(����A., « �&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H���H�W���G�H���V�H�V���R�X�W�L�O�V : savoir commun et savoir scientifique, de 
�O�¶�L�Q�G�X�F�W�L�R�Q���D�X�[���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V����Etudes de communication, numéro 32, 2009, pp 97-108.  
34 BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 1983, 483 p. 
35 �'�¶�$�5�5�,�3�(����A., Op.cit., p 102. 
36 MARC, E., PICARD, D., « �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���G�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V » Communication et langages, numéro 125, Armand 
Colin, septembre 2000. 
37 MUCCHIELLI, A, Etudes des communications : nouvelles approches, Arman Colin, 2006, p 143.  



 

 

33 

�F�D�X�V�D�O�L�W�p�V�����G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�D���F�R�P�S�O�Hxité des systèmes comme des ensembles dynamiques aux 
relations multiples et changeantes38 ». �/�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�X��
questionnement, ce qui fait dire à Jean-�/�R�X�L�V�� �/�H�P�R�L�J�Q�H���T�X�H���O�R�U�V�T�X�H���O�¶�R�Q���V�H���I�L�H���j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
systémique, la question à se p�R�V�H�U���Q�¶�H�V�W���S�D�V���© �G�H���T�X�R�L���F�¶�H�V�W���I�D�L�W ?39 » mais « �T�X�¶�H�V�W-ce que ça 
fait, pourquoi ?40 ». Il est important de se concentrer sur les relations entre différents éléments 
pour en dégager, par une perception de type globale, une validation de nos hypothèses. Pour 
ce faire, il est important de pouvoir au cours de la recherche faire des allers-retours entre les 
conceptions faites au départ et la réalité et surtout de bien identifier les dynamiques qui 
�D�W�W�H�V�W�H�Q�W���G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V���I�R�U�W�H�V���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���p�W�X�Giés. 

Pour Mucchielli, « �/�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �G�R�Q�F�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �H�Q��
�S�U�H�P�L�H�U�� �O�L�H�X���� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�� �F�O�D�L�U�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H��
cadrage. Fidel au principe de récursivité, le chercheur peut de toute manière faire des allers-
�U�H�W�R�X�U�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �H�W�� �O�¶�p�S�L�V�W�q�P�r ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �U�p�F�X�U�V�L�Y�L�W�p. Ensuite, la 
�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �V�¶�L�Q�V�q�U�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���� �&�H��
�V�\�V�W�q�P�H�� �H�V�W�� �E�L�H�Q�� �p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �H�Q�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �S�U�Lncipe de modélisation 
�V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���� �7�U�R�L�V�L�q�P�H�P�H�Q�W���� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �H�Q�� �O�H�� �U�H�S�p�U�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�V�� �T�X�¶�L�O��
�I�D�X�G�U�D�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�V�H�U�� �G�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�� �O�D�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��
système41 ». �'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���S�U�D�W�L�T�X�H�����S�O�X�V�L�H�X�U�V���p�O�p�P�H�Q�W�V peuvent permettre de se focaliser 
�V�X�U�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�H�� �G�X�U�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �(�Q�� �F�H�� �V�H�Q�V���� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H��
interactionniste et le principe de causalité circulaire peuvent permettre de mieux intégrer les 
�p�O�p�P�H�Q�W�V���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H ; notre système. 

Le principe interactionniste nous permet de mieux appréhender la complexité de notre 
environnement et évoque de manière un peu lointaine le principe de causalité circulaire. En 
prenant une posture favorable, il est donc possible pour le chercheur �G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
�R�X���O�D���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V���V�R�Q�W���F�U�R�L�V�p�V���D�Y�H�F���G�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���D�I�I�p�U�H�Q�W�V��
au dit phénomène. Le jeu du principe de causalité circulaire permet, toujours selon 
Mucchielli, de réduir�H���O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���S�D�U�W���G�X principe que �S�R�X�U���W�U�R�X�Y�H�U���F�H���T�X�¶�L�O���D�S�S�H�O�O�H��
« le « « jeu global » �ª�� �H�W�� �V�D�� �O�R�J�L�T�X�H���� �L�O�� �I�D�X�W�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��
organisées dans la modélisation systémique. �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H�� �S�H�X�W�� �G�R�Q�F�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�H��
�F�R�Q�F�H�Y�R�L�U���X�Q���U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���R�•���V�H���G�p�J�D�J�H�Q�W���O�H�V���H�Q�M�H�X�[���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���J�U�k�F�H���j���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H��
certains concepts de base de la systémique (la complexité, la globalité, le système, 
�O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q���� �H�W���j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �D�S�S�H�O�H�U�� �© les variables clés » qui 
interviennent dans le système. Il est donc possible in fine, de comprendre les enjeux profonds 
qui régissent les différentes actions du système. 

�8�W�L�O�L�V�H�U���F�H�W�W�H���D�S�S�U�R�F�K�H�����F�¶�H�V�W : observer les phénomènes, généraliser ses observations 
et les interpréter.  

 

CHOIX EPISTEMOLOGIQUE  ET METHODOLOGIQUE  
�/�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���H�Q���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���U�H�O�q�Y�H���G�¶�X�Q���G�R�P�D�L�Q�H���F�R�P�S�O�H�[�H����Partant 

                                                 
38 MATTELART, A., MATTELART, M., Histoire des théories de la communication, Puf, 2004, p 32.  
39 LE MOIGNE, J-L.,   Les épistémologies constructivistes, Puf, 2012, p82. 
40 Ibid. 
41 MUCCHIELLI, A, Op.cit., 2006, pp145-146.  
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de ce principe et au vu du sujet qui nous intéresse, nous avons décidé de nous inscrire dans le 
paradigme constructiviste. �$�Y�H�F���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���V�\�V�W�p�P�L�T�X�H�����L�O���V�H�U�D���S�R�V�V�L�E�O�H�����H�Q���V�¶appuyant sur des 
lectures, des observations préliminaires puis participantes, de valider ou non nos hypothèses 
de départ. Considérer les phénomènes qui nous intéressent de manière macro nous poussera à 
intégrer dans notre recherche un maximum de variables qui seront éliminées au fur et à 
mesure des avancées de la recherche. Le choix de la rétention de certaines variables se fera à 
partir des constats et observations que nous ferons dans le « réel ». Faire un va-et-vient entre 
�O�D���W�K�p�R�U�L�H���H�W���O�D���S�U�D�W�L�T�X�H�� �S�R�X�U�U�D���D�L�Q�V�L���D�W�W�H�V�W�H�U���G�H���O�¶�H�[�D�F�W�L�W�X�G�H���G�H�V���W�K�q�V�H�V���T�X�L���G�p�F�R�X�O�H�U�R�Q�W���G�H���F�H��
travail de recherche.   

RECUEIL  DES DONNEES  
Dans le choix de la méthode de travail le recue�L�O���G�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�����O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�W���O�D��

synthèse de la littérature existante seront les étapes préalables à une analyse et une mise en 
relation des données. 

�,�O���I�D�X�W���G�¶�D�E�R�U�G���H�Q�T�X�r�W�H�U���H�W���R�E�V�H�U�Y�H�U���S�R�X�U���U�H�F�X�H�L�O�O�L�U���G�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���� 

Il faudra déterminer le cadrage de la situation des acteurs (étude documentaire ou pré 
enquête  auprès des experts). Une première enquête a été réalisée en préambule à notre travail 
de recherche lors de la biennale de Dakar 2006. Des artistes ont été interrogés sur leur 
�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Qs �D�I�U�L�F�D�L�Q�V�� �H�W�� �V�X�U�� �O�H�X�U�V�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�� �G�¶�D�Y�H�Q�L�U���� �(�Q�� �W�H�Q�W�D�Q�W�� �G�H��
�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���D�W�W�H�Q�W�H�V���G�H���F�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V�����X�Q���U�H�W�R�X�U���j���O�D���O�L�W�W�p�U�D�W�X�U�H���Q�R�X�V���D���S�H�U�P�L�V���G�¶�p�P�H�W�W�U�H���G�H�V��
hypothèses. Pour les vérifier, la recherche documentaire a été un soutien à une observation de 
deux éditions de la biennale de Dakar, celle de 2008 et celle de 2012. Cette observation a été 
�D�S�S�X�\�p�H���S�D�U���X�Q�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D���)�R�Q�G�D�W�L�R�Q���%�O�D�F�K�q�U�H���G�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W��
la promotion et la diffusion du travail des artistes contemporains africains. Enfin, quelques 
�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V���R�Q�W���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p�V���D�Y�H�F���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q��
et des artistes. Les entretiens ont été réalisés pour la plupart lors des éditions de la biennale de 
Dakar et au sein de la Fondation Blachère.  

 

Synthèse de la littérature 
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La construction de ce schéma permet de comprendre le fonctionnement de  
�O�¶�L�Q�Werconnexion des méthodes et le va-et-vient comme étant une constance dans notre 
méthode de recherche. �,�O�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �T�X�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U��
�G�¶�X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �D�X�[�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �L�Q�W�p�J�U�p�H�V�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H����Les sources bibliographiques 
ont été consultées principalement dans les bibliothèques de la biennale de Dakar, de la 
Fondation Blachère qui possèdent des archives qui leur sont propres mais également à la 
médiathèque du musée du Quai Branly, à la bibliothèque nationale de France (BNF). 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE  

�/�¶�D�S�S�R�U�W��des SIC 

Les SIC sont connues pour être un �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �F�R�P�Slexes dans un cadre 
pluridisciplinaire. Un univers où les interactions, les dispositifs et les objets mobilisent des 
champs différents. De ce fait, les sujets abordés par les SIC ont tendance à se retrouver dans 
de nombreuses autres disciplines notamment celles des sciences humaines mais aussi, celles 
des sciences sociales, �j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���H�W���P�r�P�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H�� Par ailleurs, la 
�U�L�F�K�H�V�V�H�� �G�H�V�� �V�X�M�H�W�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �H�Q�� �6IC, pousse la recherche à 
frapper à �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�R�U�W�H�V���� �1�p�D�Q�P�R�L�Q�V���� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�� �V�R�F�O�H�� �V�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �O�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �H�Q�� �6IC 
�S�H�X�Y�H�Q�W���V�¶�D�S�S�X�\�H�U���S�R�X�U���G�p�I�L�Q�L�U���O�H�V���F�R�Q�F�H�S�W�V���T�X�¶�L�O�V���W�H�Q�W�H�Q�W���G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� 

�6�X�U�� �O�H�V�� �V�X�M�H�W�V�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �O�H�V�� �D�S�S�R�U�W�V�� �G�¶�<�Y�H�V�� �:�L�Q�N�L�Q���� �V�X�U�� �O�H�V��
concepts de culture et �G�H���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����G�H���'�R�P�L�Q�L�T�X�H���:�R�O�W�R�Q�����G�¶�$�U�P�D�Q���0�D�W�W�H�O�D�U�W�����G�H���6�H�U�J�H��
Latouche et de Pierre Musso contribueront à une meilleure compréhension des approches 
communicationnelles �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �'�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W�� �G�H��
culture, les travaux de Goffman, de Mead, de Bennedict, de Bruno Latour et de Paul Rasse, 
�Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W�� �G�H�� �P�L�H�X�[�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �H�W�� �O�H�X�U�V�� �L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q�V�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
�F�R�Q�F�H�S�W�V���D�I�I�p�U�H�Q�W�V���j���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W���j���O�D���F�X�O�W�X�U�H�� 

�'�X���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���G�H�V���Q�R�W�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q et de leurs dispositifs, les travaux de Yann 
�%�H�U�W�D�F�F�K�L�Q�L�� �V�X�U�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�V�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� �G�H�� �6�W�p�S�K�D�Q�H�� �*�R�U�L�D�� �H�W��
Audrey Knauf, les travaux de Nicolas Rolland, éclaireront et guideront la partie sur les 
dispositifs techniques proposés dans �O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H���� 

 �1�R�W�U�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�¶�D�S�S�X�L�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���1�R�U�E�H�U�W���+�L�O�O�D�L�U�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���V�H�V��
�W�U�D�Y�D�X�[���V�X�U���O�¶�D�U�W���Q�X�P�p�U�L�T�X�H���T�X�L���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���H�Q�M�H�X�[���H�W���O�H�V���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V��
�T�X�¶�R�I�I�U�H�Q�W���O�H�V���D�U�W�V���Q�X�P�p�U�L�T�X�H�V���D�X�[ artistes à travers leur usage, mais aussi les enjeux induits 
par le rapport entre art et culture, art et technique, �H�W�F���� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �1�R�U�E�H�U�W���+�L�O�O�D�L�U�H�� �Q�R�X�V��
permettra de comprendre la taille des défis qui seront à réaliser pour les artistes africains, par 
�U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���S�O�D�F�H���G�H�V���7�,�&���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q����A travers son ouvrage, co-rédigé 
avec Edmond Couchot nous pourrons imaginer les perspectives qui sont offertes aux artistes 
contemporains africains à travers le numérique.  

�/�¶�D�S�S�R�U�W��des autres disciplines 

Notre approche �F�R�P�S�O�H�[�H�� �H�W�� �V�\�V�W�p�P�L�T�X�H�� �Q�R�X�V�� �R�E�O�L�J�H�� �j�� �Q�R�X�V�� �W�R�X�U�Q�H�U�� �Y�H�U�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
disciplines, pour comprendre les phénomènes que nous étudions. Pour ce faire, nous nous 
référonsà de nombreux auteurs en anthropologie culturelle, en sociologie, en sciences de 
gestion, en économie, en économie politique, en esthétique et en histoire. Nous faisons ainsi 
�D�S�S�H�O�� �D�X�[�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�(�P�L�O�H�� �'�X�U�N�K�H�L�P���� �j��
�O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�H, en faisant référence aux travaux de Lévi-Strauss. Concernant les 
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�T�X�H�V�W�L�R�Q�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W���G�H���F�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�Q�J�O�R�E�H�����Q�R�X�V���I�D�L�V�R�Q�V���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���D�X�[��travaux des cultural 
studies et postcolonial studies pour ancrer notre recherche dans une dimension temporelle et 
spatiale précise, �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�$�U�M�X�Q�� �$�S�S�D�G�X�U�D�L�� �H�W�� �+�R�P�L�� �.���� �%�K�D�E�K�D���� �G�H��
Rasheed Araeen prennent toute leur place. Les travaux de Paul Gilroy de Stuart Hall, 
�G�¶�(�G�Z�D�U�G�� �6�D�Ld, nous ont aidée �j�� �P�L�H�X�[�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�L�D�V�S�R�U�D�� �H�W�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H��
implique pour �O�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���Q�R�Q���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�V�����R�X���L�V�V�X�H�V���G�H���F�H���T�X�H���O�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���D�S�S�H�O�H�U�����O�H�V��
diasporas historiques. La théorie esthétique �G�¶Adorno et son approche sur les industries 
culturelles nous aideront dans cette recherche à structurer notre pensée. La notion de 
« rhizome » évoquée par Gilles Deleuze et Félix Guattari �Q�R�X�V���D���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���Q�R�W�U�H��
sujet. Les travaux de Jean-Loup Amselle, �G�¶�(�O�L�N�L�D�� �0�¶�E�R�N�R�O�R et �G�¶�$�F�K�L�O�O�H�� �0�E�H�P�E�H ont 
�F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���Q�R�X�V���p�F�O�D�L�U�H�U���V�X�U���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�D�U�W contemporain africain dans le mo�Q�G�H���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W��
de vue historique, anthropologique, philosophie et sociologique. Enfin les économistes et les 
géographes tels Sylvie Brunel, Saskia Sassen nous aideront à comprendre le processus de la 
mondialisation sous des aspects différents et surtout les conséquences économiques et 
géopolitiques des �G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V���G�H���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�����G�H���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H�V���7�,�& en Afrique, etc.  
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APPORTS THEORIQUES  SUR LA NOTION  DE MONDIALISATION  
�/�H�� �W�H�U�P�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �H�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �/�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H��

Sylvie Brunel nous explique que la mondialisation constitue « une nouvelle phase de 
�O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �S�O�D�Q�p�W�D�L�U�H�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V���� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V���� �p�F�R�O�R�J�L�Tues et 
culturels42 ». Il faut comprendre �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �P�D�L�V��
�T�X�H���F�H���G�H�U�Q�L�H�U���V�¶�H�V�W���p�W�H�Q�G�X���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�S�K�q�U�H�V�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�����F�H�O�O�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H�����%�L�H�Q���T�X�H�����V�H�O�R�Q��
certaines théories, la mondialisation existe depuis le XVe siècle avec la mise en place �G�¶�X�Q�H��
« économie monde », celle que nous connaissons, aurait commencé il y a environ cinquante 
�D�Q�V�����0�r�P�H���V�L���F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���V�¶�H�V�W���T�X�H�O�T�X�H���S�H�X���I�L�J�p�H���G�X�U�D�Q�W���O�H�V���G�H�X�[���J�X�H�U�U�H�V���H�W���O�D���J�X�H�U�U�H���I�U�R�L�G�H����
�O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���V�¶�H�V�W���U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W���D�I�I�Lrmé, comme il a été  précisé, au début des années 1980. On 
�D�V�V�L�V�W�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H�� �j�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �G�R�F�W�U�L�Q�H�V�� �O�L�E�p�U�D�O�H�V�� �H�W�� �j�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V��
forces ; les médias, Internet, les organisations non �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V�����9�L�H�Q�W���S�D�U���O�D���V�X�L�W�H���O�¶�q�U�H��
du dévelop�S�H�P�H�Q�W�� �G�X�U�D�E�O�H�� �T�X�L�� �Y�D�� �G�H�Y�H�Q�L�U�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �;�;�,e siècle. 
Thomas Boutoux explique �T�X�¶�H�Q�� �S�O�X�V �G�¶�r�W�U�H�� �X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �R�•�� �O�H�V�� �P�D�U�F�K�p�V��
deviennent interdépendants, ce phénomène « �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�¶�j�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�X�� �;�;e siècle, la 
croissance des échanges financiers et commerciaux entre les cinq continents, le 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �W�U�D�Q�V�I�U�R�Q�W�D�O�L�H�U�V�� ���W�p�O�p�Y�L�V�L�R�Q����
�W�p�O�p�S�K�R�Q�L�H���� �,�Q�W�H�U�Q�H�W���� �H�W�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�O�X�[�� �P�L�J�U�D�W�R�L�U�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H�� �R�Q�W��
contribué à une mise en relation généralisée des habitants de notre planète sans précédent 
�G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H43 ».  

Autre élément important ���� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �P�R�G�q�O�H�V�� �D�O�W�H�U�Q�D�W�L�I�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�D��
�&�K�L�Q�H�����O�¶�,�Q�G�H�����O�H���%�U�p�V�L�O���R�I�I�U�H�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�Q�W�H�[�W�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���T�X�L�����T�X�R�L�T�X�H���O�¶�R�Q���G�L�V�H�����V�H��
réfèrent néanmoins au modèle de développement occidental. Le professeur Serge Latouche44 
soutient la théorie selon laquelle la mondialisation serait ; « dans sa forme la plus extrême », 
une sorte de machine à broyer les cultures. Cependant, les tenants de la globalisation pensent 
�T�X�¶�X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �P�p�W�L�V�V�D�J�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U�� �j�� �U�p�J�O�H�U�� �O�H�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V��
�V�R�F�L�p�W�p�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�D�O�L�V�P�H���� �,�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V��
arrivent de façon subtile à allier leurs traditions à la vie moderne. Nous pensons notamment 
�D�X�� �-�D�S�R�Q�� �T�X�L���� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�p�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �S�R�V�W-industrielle, est encore empreint de traditions 
ancestrales très fortes. Nous sommes donc face à un monde en pleine mutation, au sein duquel 
les moyens de communication réduisent les distances entre les hommes de façon considérable 
et engendrent une juxtaposition des cultures entrainant �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H��
�O�¶�K�\�E�U�L�G�L�W�p���R�X���G�H���I�D�o�R�Q���H�[�W�U�r�P�H�����O�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �&�H�O�D��entraîne pour certains pays 
une crispation identitaire de populations qui se sentent culturellement agressées. Naissent 
�D�O�R�U�V�� �G�H�V�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �H�V�W�� �O�D�� �S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �S�H�Q�V�H�U����
ancestrales. Dortier45 �H�[�S�O�L�T�X�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�H, « paradoxalement, la mondialisation autorise la 
prolifération des microcultures et redonne vie à des traditions en voie de disparition ». Dans 

                                                 
42BRUNEL, S., Revue Sciences humaines, numéro 180, mars 2007.  
43BOUTOUX, T.,  « Globalisation » in �&�D�W�D�O�R�J�X�H���G�H���O�D���V�L�[�L�q�P�H���E�L�H�Q�Q�D�O�H���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���G�H���'�D�N�D�U���� �'�D�N�¶�D�U�W��
2004. 
44DORTIER, J.F., « Vers une uniformisation culturelle ? » Revue Sciences humaines, numéro 180, mars 2007. 
45DORTIER, J.F., Op. Cit. p 55.  
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un tel contexte, il est important de pouvoir définir, de façon claire, ce que représente la culture 
et quels seraient son impact et sa structure dans les sociétés, notamment africaines face à la 
�P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�Iormation et de la communication, 
puisque la question à poser est celle de la mondialisation culturelle et de ses conséquences à 
court et long terme. 

DEFINITIONS ET APPROC HES DES CONCEPTS DE CULTURE ET DE 

MONDIALISATION  

Une mondialisation culturelle 

�/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H explique que « la culture est un attribut de tous les êtres 
humains quels que soient le lieu où �L�O�V���Y�L�Y�H�Q�W���H�W���O�H�X�U���I�D�o�R�Q���G�H���Y�L�Y�U�H�«���,�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H��
�V�R�F�L�p�W�p�� �V�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H���� �V�D�Q�V�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�W�� �G�X�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �H�W�� �V�D�Q�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �V�X�U�� �O�D�� �I�D�o�R�Q���G�H�� �P�D�Q�L�S�X�O�H�U�� �O�H�� �V�X�U�Q�D�W�X�U�H�O�� �S�R�X�U�� �S�D�U�Y�H�Q�L�U�� �j�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V��
fins46. Chaque culture possède donc des acquis qui lui garantissent la pérennité de ses valeurs 
�H�W�� �G�H�� �V�H�V�� �F�U�R�\�D�Q�F�H�V���� �&�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �D�W�W�H�V�W�H�Q�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �1�p�D�Q�P�R�L�Q�V���� �L�O�� �I�D�X�W�� �Q�R�W�H�U��
�T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W�� �H�Q�� �S�H�U�S�p�W�X�H�O�O�H�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �E�L�H�Q�� �T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �G�H�� �V�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �V�R�L�H�Q�W statiques. Ses 
�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���H�W���G�p�S�H�Q�G�H�Q�W���E�H�D�X�F�R�X�S���G�X���F�K�D�P�S���G�¶�p�W�X�G�H�����$���F�H�W���H�I�I�H�W�����.�U�R�H�E�H�U���H�W����
Kluckhohn avaient trouvé en 1952 plus de 200 définitions de la culture.  

La psychologie par exemple, définit la culture comme étant « un élément appris du 
comportement humain47 ». Yves Winkin considère la culture comme étant communication. 
�/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�� �$�U�M�X�Q�� �$�S�S�D�G�X�U�D�L��quant à lui, considère la culture comme étant un 
« mécanisme heuristique utile pour traiter les différences48» et ce plus que comme « la 
�S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �H�W�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�V 49». Toutes ces différentes conceptions poussent à 
approfondir cette notion de façon à mieux en comprendre les contours.  

La culture dans la mondialisation : approches des sciences humaines et 

sociales 

Le petit Robert définit la culture comme étant : �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���D�F�T�X�L�V�H�V��
qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement. La culture serait la 
�F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �j�� �G�R�P�L�Q�H�U���O�D�� �Q�D�W�X�U�H���� �$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W���� �H�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �j�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �Ge pouvoir 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�U�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �V�¶�\�� �L�Q�V�W�D�O�O�H�U���� �6�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H��
�H�Q�W�U�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V�����F�¶�H�V�W���O�H�X�U���F�X�O�W�X�U�H����En effet, elle conditionne les modes de vie, les pensées et  
en théorie �Q�¶�H�[�L�V�W�H �T�X�H���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���H�V�W���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�¶�K�X�P�Dnité.  

�6�H�O�R�Q���O�¶�8�1�(�6�&�2�����© la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des 
traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 
ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances,  - et 
que la culture donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-même. C'est elle qui fait de 
nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et éthiquement engagés. C'est 

                                                 
46HERKOVITS, M. J., (1950) �/�H�V�� �E�D�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H, document produit en version numérique par J.M. 
Tremblay, professeur de sociologie au Cegep de Chicoutimi. P 10. 
47HERKOVITS, M. J., (1950) P16. 
48APPADURAI, A., Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la globalisation, Payot, 2005. P 45. 
49 Ibid.  
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par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. C'est par elle que l'homme 
s'exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet inachevé, remet en 
question ses propres réalisations, recherche inlassablement de nouvelles significations et crée 
�G�H�V���°�X�Y�U�H�V���T�X�L���O�H���W�U�D�Q�V�F�H�Q�G�H�Q�W50 ». 

Denys Cuche pense �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W���� �S�R�X�U�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �U�H�P�H�W�W�U�H�� �V�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q��
première dans un contexte occidental. Cela permettrait de mieux la comprendre, car cela nous 
aidera à « �P�H�W�W�U�H�� �X�Q�� �O�L�H�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �P�R�W�� �© « culture » »  �H�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �L�G�p�H�V51 ». 
�/�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�X���P�R�W���F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V���O�D���O�D�Q�J�X�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���H�V�W���O�D�W�L�Q�H����cultural)  et désigne à la source, 
la terre cultivée. Ce mot évoluera et désignera par la suite la culture de la terre mais aussi 
�F�H�O�O�H���G�H���O�¶�H�V�S�U�L�W�������$�X���;�9�,e siècle, il est décrit comme étant « �O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�¶�X�Q�H���I�D�F�X�O�W�p52 ». Au 
XVIII e �V�L�q�F�O�H���� �L�O�� �H�Q�W�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�$�F�D�G�p�P�L�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �P�D�L�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H��
défini dans son sens actuel.   

Au-�G�H�O�j���G�H���F�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�����O�H���P�R�W���F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���H�Q�F�R�U�H���X�W�L�O�L�V�p���S�R�X�U���G�p�V�L�J�Q�H�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��
�G�H�V�� �D�F�T�X�L�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�D�W�L�R�Q ; ce terme est employé dans ce cas précis au 
�V�L�Q�J�X�O�L�H�U���� �3�H�X�� �j�� �S�H�X���� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�R�W�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �D�X�[ êtres humains et commence à se 
rapprocher de �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �$�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �F�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�V���� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�V�W��
placé au centre de la recherche et contri�E�X�H���j���O�D���Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V���W�H�O�O�H�V���O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���S�D�U��
Chavannes en 1787.  

�/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H anthropologique  

�/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���D�F�F�R�U�G�p���j���F�H�W�H���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���S�D�U���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W��
de l�¶une des premières à avoir conceptualisé la notion de �F�X�O�W�X�U�H�� ���G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H��
scientifique) comme pouvant être lue de manière globale�����/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���H�V�W���G�p�I�L�Q�L�H���F�R�P�P�H��
�p�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �E�U�D�Q�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �p�W�X�G�L�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �E�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�W��
anatomiques. Edward Tylor donne la première définition ethnologique de la culture. Il 
�O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �F�R�P�P�H�� �V�X�L�W���� �© Culture ou civilisation, pris dans son sens ethnologique le plus 
�p�W�H�Q�G�X���H�V�W���F�H���W�R�X�W���F�R�P�S�O�H�[�H���T�X�L���F�R�P�S�U�H�Q�G���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����O�H�V���F�U�R�\�D�Q�F�H�V�����O�¶�D�U�W���H�W���O�D���P�R�U�D�O�H����
le droit, les coutumes et les autres capa�F�L�W�p�V���R�X���K�D�E�L�W�X�G�H�V���D�F�T�X�L�V�H�V���S�D�U���O�¶�K�R�P�P�H���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H��
membre de la société 53». Ainsi Tylor affirme que la culture se développe dans de nombreuses 
aires de la vie sociale des êtres humains. Elle est donc partie intégrante de la vie humaine ; 
« elle apparaît comme une sorte de capital spirituel dont la société est dépositaire54 ».  

 �)�U�D�Q�]�� �%�R�D�V���G�R�Q�Q�H���X�Q�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���T�X�¶�L�O���R�E�V�H�U�Y�H���F�R�P�P�H��
�p�W�D�Q�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �D�X�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�L�T�X�H���� �$�L�Q�V�L�� �D�I�I�L�U�P�H-t-il dans son ouvrage, 
�/�¶�D�U�W���S�U�L�P�Ltif�����T�X�¶�X�Q�H���© �F�X�O�W�X�U�H���Q�H���S�H�X�W���V�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���T�X�H���F�R�P�P�H���O�H���U�p�V�X�O�W�D�W���G�¶�X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V��
historique, déterminé dans chaque cas par le contexte social et géographique dans lequel se 
�W�U�R�X�Y�H�� �X�Q�� �S�H�X�S�O�H�� �H�W�� �S�D�U�� �O�D�� �I�D�o�R�Q�� �T�X�¶�j�� �F�H�O�X�L-�F�L�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U�� �O�H�� �P�D�W�p�U�L�D�X�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �H�Q��sa 
possession �± �T�X�H�� �F�H�� �P�D�W�p�U�L�D�X�� �V�R�L�W�� �O�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �V�D�� �S�U�R�S�U�H�� �F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p���� �R�X�� �T�X�¶�L�O�� �Y�L�H�Q�Q�H�� �G�H��
�O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U 55». La culture pourrait donc être considérée comme étant la résultante de plusieurs 
habitudes, croyance, coutumes et influences qui au fil du temps se g�U�H�I�I�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�¶�X�Q�H��

                                                 
50 Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles Mexico City, 26 
juillet - 6 août 1982  
51CUCHE, D., La notion de culture dans les sciences sociales, Repères, 1998. P 7. 
52CUCHE, D., Op. Cit. P 8. 
53CUCHE, D., Op Cit. P 16. 
54 �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���H�W���G�H���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�����V�R�X�V���O�D���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�H���3�L�H�U�U�H���%�R�Q�W�H�����0�L�F�K�H�O���,�]�D�U�G�����3�8�)�����������������3������ 
55BOAS, F., �/�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I, Adam Biro, 2003. p 34. 
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�V�R�F�L�p�W�p���S�R�X�U���H�Q���G�H�Y�H�Q�L�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����,�O���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���S�D�U�O�H�U���G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�����F�D�U���O�D���F�X�O�W�X�U�H�����F�H���V�R�Q�W��
aussi des interactions sociales entre les peuples. Ainsi, chaque culture est unique et de ce fait 
doit être respectée.  

 Notons que c�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�V�W�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �H�I�I�H�F�W�L�Y�H�� �G�D�Q�V��
�O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �� �Q�R�U�G-américaine qui considère la pluralité et la spécificité des 
�F�X�O�W�X�U�H�V���� �6�H�O�R�Q���O�¶�D�X�W�H�X�U���� �O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�H���S�R�X�U���O�H�V���J�U�R�X�S�H�V���K�X�P�D�L�Q�V��
que l�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �S�K�\�V�L�T�X�H���� �$�L�Q�V�L���� �F�H�� �T�X�L�� �V�S�p�F�L�I�L�H�� �O�H�V�� �r�W�U�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�X�U�� �F�X�O�W�X�U�H����
�3�R�X�U�� �D�S�S�X�\�H�U�� �F�H�W�W�H�� �W�K�q�V�H���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �Q�R�X�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �K�D�E�L�W�X�G�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �© très 
tenaces » ont réussi à traverser sans menace les siècles et à être encore de nos jours vivaces. 
�%�L�H�Q���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�L�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���V�W�D�E�O�H�V���S�H�Q�G�D�Q�W���X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H�����L�O���D�U�U�L�Y�H���T�X�H���F�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V���V�X�E�L�V�V�H�Q�W��
�G�H�V���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���j���X�Q���P�R�P�H�Q�W���G�R�Q�Q�p�����,�O���V�¶�D�J�L�W���O�j���G�¶�X�Q���F�R�Q�V�W�D�W���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O���T�X�L���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W��
�G�H���S�R�V�H�U���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���G�¶�X�Q�H���S�O�X�U�D�O�L�W�p���G�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V�� En effet, Boas fut le premier  à considérer, 
non pas « la » culture mais « les �ª�� �F�X�O�W�X�U�H�V���� �,�O�� �U�H�M�H�W�W�H�� �D�O�R�U�V�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�D�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H��
�F�R�P�P�H���L�Q�V�W�D�E�O�H���F�D�U���p�W�D�Q�W���F�D�S�D�E�O�H���G�¶�p�Y�R�O�X�H�U���G�H���I�D�o�R�Q���W�U�q�V���U�D�S�L�G�H�����2�Q���S�H�X�W���� �G�¶�D�S�U�q�V���X�Q�H���p�W�X�G�H��
�T�X�¶�L�O���D���H�I�I�H�F�W�X�p�H���D�X��sein de 17821 immigrants aux Etats-Unis, entre 1908 et 1910, voir que la 
morphologie des traits peut varier de façon extrêmement rapide. Enfin Boas trouve des limites 
à la méthode comparative en vigueur, pour étudier les cultures. Selon lui, il est imprudent de 
�O�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���H�W���L�O���S�U�p�I�q�U�H���S�D�U�O�H�U���G�H���U�H�O�D�W�L�Y�L�V�P�H���F�X�O�W�X�U�H�O�����,�O���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���U�H�Y�H�Q�L�U���V�X�U���F�H�W�W�H���Q�R�W�L�R�Q, 
�F�D�U�� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �R�•�� �O�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �V�H��
�M�X�[�W�D�S�R�V�H�Q�W�� �H�W�� �R�•�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�� �K�D�U�P�R�Qieuse entre les peuples paraît pour 
�O�¶�L�Q�V�W�D�Q�W�� �O�D�� �S�O�X�V�� �I�D�F�L�O�H�� �j�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�H�U���� �/�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�L�V�P�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�D�Q�V��
lequel évolue une culture détermine son identité. On peut dès lors considérer la spécificité des 
codes de chaque société,  quand bien même cette théorie a été décriée, dans la mesure où son 
application paraît difficile du fait de la non objectivité de ses méthodes. Toujours est-il que ce 
principe, selon Boas, « garantit la dignité de chaque culture »  et donc son respect. Cette 
conception de la culture va par la suite évoluer et engendrer, �G�X���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���G�H���O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H����
�S�O�X�V�L�H�X�U�V���p�F�R�O�H�V���T�X�L���Y�R�Q�W���W�H�Q�W�H�U���G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���R�X���O�D���W�U�D�L�W�H�U���G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W�����2�Q���S�H�Q�V�H��
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�L�V�W�H�� �D�Y�H�F�� �&�O�D�X�G�H��Lévi-Strauss (mêm�H�� �V�¶�L�O�� �V�¶�H�Q�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �Y�L�W�H��
�G�p�W�D�F�K�p�����R�X���j���O�¶�p�F�R�O�H���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H���D�Y�H�F���0�R�U�J�D�Q���H�W���)�U�D�]�H�U���� 

 

�/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H  

 

I. Émile Durkheim 

 Une chose importante est à préciser au préalable. En effet, la notion de culture est 
étroitement opposée à celle de civilisation en Allemagne. Selon Antoine Compagnon dans son 
texte : �/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �O�¶�(�X�U�R�S�H ?56 Ce mot a été opposé à la notion de 
civilisation dès le XIXe siècle en Allemagne. Ainsi, la Kultur est « collective, profonde, 
authentique et populaire tandis que la « « civilisation » » est acquise, artificielle voire 
raffinée et aristocratique, comme les bonnes manières. La Kultur���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�H�V�S�U�L�W���� �O�D��Geist 
�G�¶�X�Q�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H�� �Q�D�W�L�R�Q�«�H�O�O�H�� �G�p�V�L�J�Q�H�� �X�Q�H substance qui imprègne toutes 
�O�H�V���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���Y�L�W�D�O�H�V���G�¶�X�Q���S�H�X�S�O�H�����/�D���F�X�O�W�X�U�H���H�V�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�O�H : unifiant un groupe, elle le 
sépare des autres57 ». Cette citation permet de saisir parfaitement la complexité de la 

                                                 
56COMPAGNON, A., « �4�X�¶�H�V�W���F�H���T�X�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H »�����V�R�X�V���O�D���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�¶�<�Y�H�V Michaud, Odile Jacob, 2001. p 231. 
57Ibid. 
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définition du mot kultur ; ce qui perm�H�W�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U dès lors la possibilité de divergences de 
conceptions si au départ la définition même du mot est différente. 

�'�X�U�N�K�H�L�P���� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�p�W�D�Q�W�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� ���H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �F�R�Q�Q�X�� �S�R�X�U�� �V�H�V�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�V��
sociologiques58)  préfère au mot culture, celui de « civili sation �ª���� �'�D�Q�V���O�D���Q�R�W�H���T�X�¶�L�O���p�F�U�L�W���V�X�U��
la civilisation en collaboration avec Marcel Mauss, Durkheim la définit comme « un ensemble 
de phénomènes sociaux qui ne sont pas attachés à un organisme social particulier ; ils 
�V�¶�p�W�H�Q�G�H�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�V�� �D�L�U�H�V�� �T�X�L�� �G�p�S�D�V�V�H�Q�W un territoire national, ou bien ils se développent sur 
�G�H�V�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �G�H�� �W�H�P�S�V�� �T�X�L�� �G�p�S�D�V�V�H�Q�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �V�H�X�O�H�� �V�R�F�L�p�W�p �ª���� �/�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�H�� �V�D��
conception réside dans sa vision de la société moderne qui est constituée de systèmes 
complexes et solidaires �H�W���R�•���L�O���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�D���S�U�L�P�D�X�W�p���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���I�D�F�H���j��
la société. Cette définition nous permettra de mieux comprendre que la culture peut être 
considérée au-�G�H�O�j���G�¶�X�Q���S�D�\�V�����G�¶�X�Q�H���Q�D�W�L�R�Q���� 

II.  Claude Lévi- Strauss 

Lévi Strauss définit la culture comme étant « �T�X�H�O�T�X�H�� �F�K�R�V�H�� �G�R�Q�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �H�V�W��
inhérente à la condition humaine collective  elle en est un attribut distinctif59 ». Il voit la 
culture comme « �W�R�X�W�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �T�X�L���� �G�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�T�X�r�W�H���� �S�U�p�V�H�Q�W�H��
�S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���G�¶�D�X�W�U�H�V, des écarts significatifs60 ». Il ajoute à la définition de Tylor le fait que 
�O�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �V�H�� �G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�X�U�� �O�D�Q�J�D�J�H���� �O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �P�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O�H�V���� �O�¶�D�U�W���� �O�D�� �V�F�L�H�Q�F�H�� �H�W�� �O�D��
technologie. Il se fonde sur le travail de Benedict et explique que les cultures se définissent 
selon le même modèle. Il ajoute à cela trois autres critères qui sont essentiels à la définition de 
�F�H���T�X�¶�H�V�W���V�H�O�R�Q���V�R�Q���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�����X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H�����,�O���H�[�L�V�W�H�U�D�L�W���X�Q���Q�R�P�E�U�H���O�L�P�L�W�p���G�H���F�X�O�W�X�U�H�V�����H�Q�V�X�L�W�H������
�O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �S�U�L�P�L�W�L�Y�Hs réside dans le fait que ces dernières permettent 
�G�¶�p�W�X�G�L�H�U���O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �V�X�U�Y�H�Q�X�H�V�� �S�D�U���O�D�� �V�X�L�W�H�� �H�W���H�Q�I�L�Q���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U���F�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V��
indépendamment de leurs individus.  

�$�L�Q�V�L���� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�U�D�L�W�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�R�V�V�D�W�X�U�H�� �L�P�P�X�D�E�O�H�� �D�X�[�� �F�X�O�W�X�U�H�V���� �R�•�� �O�H�V différences 
surviendraient par la suite. Cela permet de comprendre la position de Lévi-Strauss qui 
�V�R�X�W�L�H�Q�W�� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�X�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�L�V�P�H�� �O�D�� �W�K�q�V�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �L�O�� �\�� �D�X�U�D�L�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V����
�F�X�O�W�X�U�H�V���� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�L�Q�Y�D�U�L�D�E�L�O�L�W�p���� �3�D�W�U�L�F�H�� �0�D�Q�L�J�O�L�H�U�� �Q�Rus explique que pour Lévi-Strauss, 
« �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �O�D�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�R�Q�W���H�O�O�H�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �T�X�¶�X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H���V�H�� �G�p�I�L�Q�L�W���� �H�W�� �O�D��
�F�X�O�W�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �U�L�H�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �T�X�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �j�� �V�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U61 �ª���� �/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�H��
essaierait donc de trouver ce qui est commun à toute structure sociale tout en étant consciente 
�T�X�H�� �G�H�V�� �L�Q�Y�D�U�L�D�Q�W�V�� �F�R�P�P�X�Q�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �P�D�L�V�� �H�Q�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�� �O�L�P�L�W�p�H���� �/�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �D�X�U�D�L�W�� �G�R�Q�F�� �G�H�V��
principes culturels fondamentaux �± �F�R�P�P�H�� �O�H�� �U�H�I�X�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�F�H�V�W�H��- �T�X�L�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�D�L�H�Q�W���O�¶�H�V�V�H�Q�F�H��
même de la cu�O�W�X�U�H���� �&�H�V�� �L�Q�Y�D�U�L�D�Q�W�V�� �Q�H�� �F�H�U�W�L�I�L�H�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�D�V�� �O�D�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H ; au 
�F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �D�W�W�H�V�W�H�U�� �G�H�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�X�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�� �U�L�W�H��
�F�R�P�P�X�Q���j���W�R�X�W�H�V���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V�����3�U�H�Q�D�Q�W���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���O�D���P�R�U�W���H�W���Q�R�X�V���D�S�S�X�\�D�Q�W���V�X�U���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H��
Lévi-Strauss : Le regard éloigné, on constate que toutes les cultures se soucient de leurs 
morts, mais de façons différentes voire même de temps en temps contradictoires. Ainsi, il 
existerait une diversité des cultures et ce qui est �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�D�O�L�V�W�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �G�H��
savoir si à travers ces traits communs, on peut aller au-delà du simple constat et pouvoir 
expliquer les raisons de ces « universaux de la culture ». 

                                                 
58�%�L�H�Q���T�X�¶�p�W�D�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H���O�¶�X�Q���G�H�V���S�q�U�H�V���I�R�Q�G�D�W�H�X�U�V���G�H���O�D���V�R�F�L�R�O�R�J�L�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �V�H�V���W�U�D�Y�D�X�[�� �Q�H���V�D�X�U�D�L�H�Q�W���r�W�U�H���L�J�Q�R�U�p�V��
�S�D�U���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H�� 
59�'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���H�W���G�H���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�����2�S���&�L�W���� 
60Ibid. 
61MANIGLIER, P., Le vocabulaire de Lévi Strauss, Ellipses, 2002. p 15.  
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Sur la diversité culturelle, Lévi-Strauss explique dans son ouvrage sus-cité, que la 
�P�R�G�H�U�Q�L�W�p�� �H�W�� �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���� �P�D�U�T�X�D�L�H�Q�W�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �R�•�� �O�H�V��
populations, séparées par des barrières géographiques, linguistiques et culturelles évoluaient 
de façon différente tant  au plan biologique que culturel. La conséquence de ce phénomène, 
�F�¶�H�V�W���T�X�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���G�H�Y�U�D�� �© réapprendre que toute création véritable implique une certaine 
�V�X�U�G�L�W�p���j���O�¶�D�S�S�H�O���G�¶�D�X�W�U�H�V���Y�D�O�H�X�U�V�����S�R�X�Y�D�Q�W���D�O�O�H�U���M�X�V�T�X�¶�j���O�H�X�U���U�H�I�X�V���V�L�Q�R�Q���P�r�P�H���O�H�X�U���Q�p�J�D�W�L�R�Q����
Car on ne peut à la fois���� �V�H�� �I�R�Q�G�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �M�R�X�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �j�� �O�X�L�� �H�W�� �V�H��
maintenir différent 62�ª���� �$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �j�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H��
mondiale serait dangereuse pour le monde, car elle entraînerait une paupérisation culturelle. Il 
émet plus loin la théorie selon laquelle, « les grandes époques créatrices furent celles où la 
communication était devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans 
être cependant assez fréquente et rapide pour que les obstacles, indispensables entre les 
�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �F�R�P�P�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �V�¶�D�P�H�Q�X�L�V�H�Q�W�� �D�X�� �S�R�L�Q�W�� �T�X�H�� �G�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�V�� �W�U�R�S�� �I�D�F�L�O�H�V��
égalisent et confondent leur diversité 63�ª���� �,�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V��
gardent leur patrimoine, �G�D�Q�V���O�¶�R�S�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���F�U�p�D�W�L�Y�L�Wé constante de la part des êtres humains 
qui vivent et définissent cette culture.  

�(�Q�I�L�Q���� �X�Q�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �S�R�L�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �Q�R�X�V�� �S�D�U�D�v�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �/�p�Y�L- 
�6�W�U�D�X�V�V�����F�¶�H�V�W���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�¶�H�W�K�Q�R�F�H�Q�W�U�L�V�P�H�����F�D�U���H�O�O�H���H�V�W���X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���G�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q���G�H�V races 
�G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O���� �&�H�� �W�H�U�P�H�� �D�� �p�W�p�� �L�Q�Y�H�Q�W�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�P�p�U�L�F�D�L�Q�� �:�L�O�O�L�D�P�� �*���� �6�X�P�P�H�U�� �H�Q��
1906. Dans son ouvrage Folkways, il explique �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �P�R�W�� �© pour cette vue des 
choses selon laquelle, notre propre groupe est le centre des choses, tous les autres groupes 
étant mesurés et évalués par rapport à lui64 ». Il apparaît dans les écrits de Lévi-Strauss, un 
�F�R�Q�V�W�D�W���U�p�Y�p�O�D�Q�W���O�¶�L�Q�D�S�W�L�W�X�G�H���G�H�V���K�R�P�P�H�V���j�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���O�D���G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���X�Q��
phénomène naturel résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés.   

La position de Lévi- Strauss en ce qui concerne les  questions relatives à la notion de 
culture paraît alors plus claire. Il est important de définir la place de cette dernière dans les 
sociétés et de comprendre que de n�R�P�E�U�H�X�[���I�D�L�W�V���T�X�H���O�¶�R�Q���D�W�W�U�L�E�X�H���j���O�D���Q�D�W�X�U�H���V�R�Q�W���H�Q���U�p�D�O�L�W�p��
�G�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �'�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �O�¶�r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �H�V�W, �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H����
déterminé par son environnement culturel. Retenons que, selon la théorie de Lévi-Strauss, il 
existe des invariants de la culture et ce, dans toutes les sociétés. Cela nous permet de poser 
�O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �S�H�U�G�U�H�� �O�H�X�U�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �G�D�Q�V��
�O�¶�R�S�W�L�T�X�H���G�H���O�D���V�X�E�V�L�V�W�D�Q�F�H���G�H���O�H�X�U���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p���� 

�/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H britannique 

I. �/�¶�D�S�S�U�Rche fonctionnaliste de Malinowski 

 Malinowski voit dans la culture un moyen de satisfaire les besoins essentiels de 
�O�¶�K�R�P�P�H���� �,�O�� �S�U�R�S�R�V�H�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�O�L�V�W�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H��
�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�H même culture. Autrement dit, tous ces 
�p�O�p�P�H�Q�W�V���V�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�H�U�D�L�H�Q�W���G�H���I�D�o�R�Q���j���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���X�Q���F�H�U�W�D�L�Q���p�T�X�L�O�L�E�U�H�����'�H���F�H���I�D�L�W�����O�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V��
seraient des ensembles statiques et équilibrés qui tendent à se conserver identiques. Seul un 
élément extérieur pourrait entraîner un changement culturel. Ayant étudié des normes 
culturelles dans de nombreuses sociétés (comme en Papouasie Nouvelle Guinée) des 

                                                 
62LEVI STRAUSS, C., Le regard éloigné, Editions Plon, 1983.  47. 
63Ibid. 
64 CUCHE, D., Op.cit. p 21.  
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phénomènes tels la sexualité, ou encore les croyances universelles, Malinowski nous montre 
« �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �I�D�L�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[��
comme une expression de leur nécessité65 ». �6�X�U�J�L�W���D�O�R�U�V�� �W�R�X�W�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��
participante qui pour Malinowski, mais aussi pour tous les disciples du fonctionnalisme, 
permet de �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H���� �F�D�U�� �V�H�O�R�Q�� �O�X�L���� �R�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �O�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �R�X�� �j��
�G�L�V�W�D�Q�F�H�����&�H�O�D���S�H�U�P�H�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���G�H���O�¶�D�X�W�R�F�K�W�R�Q�H�����&�H�W�W�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���Y�D���D�X��
�G�H�O�j�� �G�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�L�U�H�F�W�H�� �H�W�� �Q�R�X�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �L�P�S�p�U�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�Hs choses 
dans leur contexte pour une meilleure compréhension des faits étudiés. Aussi pense-t-il �T�X�¶�L�O��
faut �p�W�X�G�L�H�U�� �X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �H�W�� �Q�R�Q�� �W�H�Q�W�H�U�� �G�¶�H�Q�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �V�R�Q��
�S�D�V�V�p�����(�Q���H�I�I�H�W�����U�H�P�R�Q�W�H�U���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�X�Q�H���© société 66�ª���Q�¶�Durait aucun intérêt scientifique 
car les résultats en seraient de toute manière biaisés. 

�/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���O�D���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���0�D�O�L�Q�R�Z�V�N�L���U�p�V�L�G�H���G�R�Q�F���G�D�Q�V���O�D���© contextualisation » de la 
�F�X�O�W�X�U�H���� �O�D�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�R�L�U�� �G�D�Q�V�� �V�D��
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�Q�p�L�W�p���� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�R�Q�F�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �O�D�� �P�H�Q�W�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �p�W�X�G�L�H ; cela 
permettra de pouvoir comprendre les interrelations qui existent dans cette société et ainsi de 
mieux comprendre sa culture,  sans préjugés. 

II.  Frazer et la théorie évolutionniste 

�-�X�U�L�V�W�H���G�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q�����)�U�D�]�H�U���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�����S�D�U���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H���7�\�O�R�U���P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�H���0�R�U�J�D�Q����
�j�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���� �(�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H�� �F�R�Q�Y�D�L�Q�F�X���� �L�O�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �T�Xe les 
sociétés ou les cultures évoluent, en quelque sorte de la même manière que les êtres vivants. Il 
�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���j���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H���P�\�W�K�H�������H�W�����G�H���V�D�F�U�p���H�W���U�D�F�H�����D�L�Q�V�L���T�X�¶�j �X�Q�H���V�R�U�W�H���G�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���G�H���F�H��
�T�X�¶�L�O�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���G�D�Q�V���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���H�W���F�H�����j���W�U�D�Y�H�U�V���W�R�X�W�H���V�R�Q���°�X�Y�U�H�����6�H�V���W�U�D�Y�D�X�[��
ont beaucoup inspiré Lévi- Strauss et Freud notamment sur la question du mythe ou encore 
�F�H�O�O�H�� �G�X�� �W�R�W�p�P�L�V�P�H���� �� �,�O�� �Q�H�� �I�D�X�W�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�D�V�� �R�X�E�O�L�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �V�X�V�F�L�W�p�� �G�H�� �Y�L�Y�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�D��
part notamment de Mauss et de Durkheim. Ces derniers contestent par exemple la « théorie 
frazienne de la magie » ou encore  �O�¶�R�S�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �W�U�R�S�� �U�D�G�L�F�D�O�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �P�D�J�L�H�� �H�W�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q����
�1�p�D�Q�P�R�L�Q�V���� �V�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���R�Q�W���E�H�D�X�F�R�X�S���L�Q�V�S�L�U�p���O�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���� �1�R�X�V���U�H�W�H�Q�R�Q�V���O�D��
�Y�L�V�L�R�Q���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H���G�H���)�U�D�]�H�U�����T�X�L���S�U�p�V�X�S�S�R�V�H���X�Q�H���F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�W���O�¶�p�Yolution 
�G�H���O�¶�K�R�P�P�H���� 

�/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H culturelle américaine 

�/�¶�p�F�R�O�H « culture et personnalité » 

Les travaux de Ruth Bennedict et ceux de Margaret Mead �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�R�E�W�H�Q�L�U�� �X�Q��
�p�F�O�D�L�U�D�J�H�� �V�X�U�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��anthropologique culturelle. Pour définir 
l�¶école « culture et personnalité », nous nous attachons à ce qui, pour ces anthropologues 
�V�H�P�E�O�H���S�U�L�P�R�U�G�L�D�O���O�R�U�V���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�¶�X�Q�H���V�R�F�L�p�W�p�����(�Q���H�I�I�H�W�����F�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V���F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W���T�X�H���O�¶�p�W�X�G�H��
de la culture nécessite une obligation ; celle de savoir comment les peuples étudiés vivent leur 
�F�X�O�W�X�U�H���� �$�L�Q�V�L�� �O�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�D�L�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H��
manière. Mais alors, comment pourrait-on définir la personnalité de chaque membre de cette 
communauté �"�����7�H�O���H�V�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���O�D���U�H�F�Kerche des membres de cette école. 

 �/�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�°�X�Y�U�H de Bennedict réside dans sa pensée culturaliste. Elève de 

                                                 
65�'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�H���O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���H�W���G�H���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�����2�S���&�L�W����p 439. 
66Nous mettons le te�U�P�H���V�R�F�L�p�W�p���H�Q�W�U�H���J�X�L�O�O�H�P�H�W�V���F�D�U���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���V�H�V���p�W�X�G�H�V���D���V�R�X�Y�H�Q�W���p�W�p���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���G�L�W�H�V���S�U�L�P�L�W�L�Y�H�V�� 
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Franz �%�R�D�V���� �H�O�O�H�� �p�P�H�W�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H���� �F�H�� �T�X�L�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H���� �F�¶�H�V�W�� �V�R�Q��pattern 
�F�¶�H�V�W-à-dire son orientation.  Autrement dit, elle serait homogène et installée de manière 
�F�R�K�p�U�H�Q�W�H���H�W���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�R�Q�F���G�H���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V���G�¶�X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���H�Q���U�p�D�O�L�W�p��
le facteur de consolidation de cette même culture. Elle soutient dans son ouvrage fondamental 
Pattern of culture que cette dernière détermine la personnalité de chaque individu. Ainsi, 
�F�K�D�T�X�H���F�X�O�W�X�U�H�����S�R�V�V�q�G�H�U�D�L�W���F�H���T�X�¶�H�O�O�H���D�S�S�H�O�O�H���© un arc culturel » qui symboliserait le style ou 
la spécificité de ladite culture. Elle travailla pour illustrer son propos sur les Indiens Zuni du 
Nouveau Mexique qui, en conclusion, seraient de type Anatolien et les Indiens Kwakiutl qui 
eux, plus fougueux, seraient de type Dionysiaque67. Elle estime donc que les cultures seraient 
un processus psychique qui ancre les individus  dans un certain modèle et que ces derniers 
�G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�D�L�H�Q�W���H�Q���T�X�H�O�T�X�H���V�R�U�W�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�H�X�U���Y�L�H���H�Q���V�R�F�L�p�W�p�����&�H�W�W�H���Q�R�W�L�R�Q���G�¶�L�Q�F�R�Q�V�F�L�H�Q�W��
social va ouvrir la brèche pour une collaboration entre culturalistes et psychanalystes.  

�/�¶�R�E�M�H�W�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �0�D�U�J�D�U�H�W�� �0�H�D�G �U�H�M�R�L�Q�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �V�D�� �F�R�Q�V�°�X�U�� �5�X�W�K�� �%�H�Q�Q�H�G�L�F�W�� �V�X�U��
�O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �1�p�D�Q�P�R�L�Q�V���� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �0�H�D�G�� �H�V�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �D�[�p�� �V�X�U�� �O�H��
�F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �H�Q�� �V�R�F�L�p�W�p, �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �V�X�U�� �V�R�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�H�Q�F�X�O�W�X�U�D�W�L�R�Q���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I��
étant de connaître le degré �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V���O�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p���G�H��
�O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�H���F�H�O�O�H���G�X���J�H�Q�U�H�����/�H�V���K�R�P�P�H�V��sont- ils par définition plus agressifs, plus 
�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�D�Q�W�V�� �R�X�� �F�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�X�� �F�D�U�D�F�W�q�U�H�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X��sont- ils des conséquences de la 
culture transmise ?  Elle se concentre ainsi sur la formation de la personnalité et choisit 
comme terrain, trois tribus de Nouvelle-Guinée, les Arapesh, les Mundugumor et les 
Chambuli���� �0�H�D�G�� �U�p�X�V�V�L�W�� �j�� �Q�R�X�V�� �P�R�Q�W�U�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H��en soi pas de déterminisme en ce qui 
�F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �0�H�D�G�� �Q�R�X�V�� �P�R�Q�W�U�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p�V��
masculines et féminines se fabriquent selon la transmission de la culture dans laquelle 
grandissent les individus.   

�(�Q�I�L�Q�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�Oogie culturelle américaine avec Herskovits68 �Q�R�X�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q��
�S�H�X�W�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���� �W�U�R�L�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X��
dans son cadre culturel.  

« La première, la méthode configurationnelle culturelle, cherche à 
établir les types dominants de cultures qui favorisent le développement de 
certains types de personnalité. La seconde, ou méthode de la personnalité 
modale �P�H�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���U�p�D�F�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�Q�Y�H�U�V���O�H���P�L�O�L�H�X���F�X�O�W�X�U�H�O��
�R�•�� �L�O�� �H�V�W�� �Q�p�«�� �/�D troisième ou méthode projective utilise les diverses 
méthodes « projectives �ª�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�H�V�� �V�p�U�L�H�V�� �G�H�V�� �W�D�F�K�H�V��
�G�¶�H�Q�F�U�H���G�H���5�R�U�V�F�K�D�F�K�����S�R�X�U���p�W�D�E�O�L�U�����S�D�U���L�Q�G�X�F�W�L�R�Q�����O�D���J�D�P�P�H���G�H�V���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V��
de personnalité dans une société donnée ».   

Le culturalisme  �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���D�X�[���U�D�S�S�R�U�W�V���H�Q�W�U�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�W���V�R�F�L�p�W�p�����j���O�D��
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �H�W�� �j�� �V�D�� �S�O�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �K�L�p�U�D�U�F�K�L�H�� �R�X�� �O�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �L�O��
appartient. Cette approche conçoit le monde sous différentes aires culturelles au sein 
desquelles la vie est structurée de façon particulière. Nous nous appuyons entre autre sur les 
�W�K�q�V�H�V���G�H���%�H�Q�H�G�L�F�W�����(�Q�V�X�L�W�H�����O�H�V���F�X�O�W�X�U�D�O�L�V�W�H�V���R�Q�W���p�W�D�E�O�L���F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X�����X�Q���O�L�H�Q���H�Q�W�U�H��
�O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �O�D�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W�� �O�D�� �W�K�q�V�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�Lon et la  culture 
�F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W�� �O�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �D�� �p�W�p�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�F�R�O�H��
« culture et personnalité ». Enfin, la théorie de Mead a contribué à démontrer que la culture 
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68HERSKOVITS, M. J., Op. cit. p 39. 
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�H�V�W�� �X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �F�D�S�L�W�D�O�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�Xalité et ce, bien avant les 
considérations liées à la biologie.  

�/�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H�� �G�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �H�V�W�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �J�H�Q�U�H�� �K�X�P�D�L�Q���� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H��
�F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H�����$���W�U�D�Y�H�U�V���H�O�O�H�����Q�R�X�V���F�R�P�S�U�H�Q�R�Q�V���T�X�H���F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���Q�¶�H�V�W��
pas universelle et que, compte tenu des bouleversements survenus avec notamment la 
globalisation et �O�¶�D�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�Umation et de la communication, il 
�G�H�Y�L�H�Q�W���L�P�S�p�U�D�W�L�I���G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U���F�H�W�W�H���Q�R�W�L�R�Q, en prenant connaissance de la place de la culture 
�G�D�Q�V���O�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V�����j���O�¶�p�S�R�T�X�H���P�R�G�H�U�Q�H���� 

En référence �D�X�� �W�H�[�W�H�� �G�H�� �1�L�F�R�O�D�V�� �-�R�X�U�Q�H�W�� �H�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I��La 
Culture ���� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�� �D�X�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U, nous concevons la difficulté à expliquer la notion de 
« culture », compte tenu des m�X�O�W�L�S�O�H�V���X�V�D�J�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���H�Q���I�D�L�W�����$�L�Q�V�L���O�D���© culture pop » aurait-
elle quelque chose en commun avec la « culture des ingénieurs » ? Il est, à vrai dire 
�F�R�P�S�O�L�T�X�p�� �G�H�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q���� �&�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �V�€�U�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �F�H�� �W�H�U�P�H�� �H�V�W��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�H�Yenu une notion fourre-�W�R�X�W�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �G�H�� �F�H�� �I�D�L�W�� �X�W�L�O�L�V�H�U�� �D�Y�H�F�� �S�U�p�F�D�X�W�L�R�Q����
�/�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���6�D�P�X�H�O���+�X�Q�W�L�Q�J�W�R�Q��Le choc des civilisations nous permet de comprendre ce que 
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�O�L�Y�D�J�H�V�� �L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �P�R�G�H�U�Q�H���� �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �S�U�p�G�L�W��
com�P�H�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q���� �� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�P�H�Q�W�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p��
�R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �P�X�V�X�O�P�D�Q�H�V�� �H�W�� �F�R�Q�I�X�F�p�H�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �Y�R�Q�W�� �V�¶�D�S�S�X�\�H�U�� �V�X�U�� �O�H�X�U�V��
différences culturelles. Cette thèse, bien que discutable selon Journet, nous interpelle à propos 
�G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �H�P�S�U�H�L�Q�W�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V�� �T�X�H�O�O�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
�V�R�L�H�Q�W���� �,�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W�� �D�O�R�U�V�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �F�R�Q�F�H�Y�R�L�U�� �T�X�¶�D�X-delà des conceptions anthropologiques, la 
�Q�R�W�L�R�Q���G�H���F�X�O�W�X�U�H���L�P�S�O�L�T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���H�Q�M�H�X�[���G�D�Q�V���O�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���V�R�F�Lales.  

�/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�¶�H�V�W�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�p�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H��
�O�¶�p�F�R�O�H�� �S�R�V�Wcoloniale nous permet de mieux cerner la façon dont la culture « occidentale » 
�V�¶�H�V�W���p�W�H�Q�G�X�H���G�D�Q�V���O�H�V���S�D�\�V���G�X���V�X�G���H�W���T�X�H�O�O�H�V���H�Q���V�R�Qt les conséquences a�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����j���S�D�U�W�L�U des 
�W�H�[�W�H�V���G�¶�$�U�M�X�Q���$�S�S�D�G�X�U�D�L�����G�¶�+�R�P�L���%�K�D�E�K�D���H�W���G�¶�$�F�K�L�O�O�H��Mbembe. 

La �Q�R�W�L�R�Q���G�H���F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V���O�¶�p�F�R�O�H���S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�Oe 

I. Approches �G�H���O�¶�p�F�R�O�H���S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H 

�/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�F�R�O�H�� �U�p�V�L�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �G�H�V�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�X�H�V�� �R�X��
cherc�K�H�X�U�V���H�Q���V�F�L�H�Q�F�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���V�H���I�R�F�D�O�L�V�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���S�D�\�V���G�X���V�X�G�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����S�R�X�U��
nous donner un point de vue « localisé �ª�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �J�O�R�E�H�� �D�S�U�q�V�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H����
Face à quels enjeux sommes-�Q�R�X�V���H�Q���W�U�D�L�Q���G�H���O�X�W�W�H�U���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L ? De plus, comme le souligne 
�0�E�H�P�E�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�� �D�F�F�R�U�G�H�� �j�� �O�D�� �U�H�Y�X�H�� �(�V�S�U�L�W69, cette pensée nous permet de 
retenir une relation avec la mondialisation. Il est grâce à elle, possible �G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �Q�R�W�U�H��
�V�X�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �P�D�Q�L�q�U�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �S�K�D�V�H��
�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �R�•�� �L�O�� �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�X�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �© non occidentale » de certains 
faits inhérents à la mondialisation.  

�/�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �S�H�Q�V�p�H�� �U�p�V�L�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �W�U�D�L�W�H�� �G�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�H�V��
�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�H�V�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�,�Q�G�H���� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H, etc.,  �P�D�L�V�� �V�¶�L�Q�V�S�L�U�H�� �G�H�� �O�D��
philosophie occidentale. Elle est selon Mbembe, très influencée par les « penseurs français de 

                                                 
69MONGNIN, O., LEMPEREUR, N., SCHLEGEL, J.L., « Pour comprendre la pensée postcoloniale : Entretien avec Achille 
Mbembe », Esprit numéro 12, décembre 2006 
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�O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p70 » �����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���)�R�X�F�D�X�O�W�����'�H�U�U�L�G�D���R�X���H�Q�F�R�U�H���0�H�U�O�H�D�X��- Ponty. Plus anciennement, on 
peut citer Memmi, Fanon, Senghor ou encore Césaire qui surent donner une autre vision du 
« colonisé » et de sa condition dans le monde. Notons cependant que ce courant de pensée est 
plutôt connu dans le monde anglo-saxon ���G�H�� �O�¶�$�Q�J�O�H�W�H�U�U�H�� �j�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�X�� �6�X�G���� �H�W�� �T�X�H�� �V�H�V��
�P�H�P�E�U�H�V���V�R�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���G�H�V���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V���D�Q�J�O�R�S�K�R�Q�H�V�����$���F�H�W���H�I�I�H�W�����O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H�V���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�V��
indiens sur les questions postcoloniales est réellement non négl�L�J�H�D�E�O�H���H�W���P�p�U�L�W�H���T�X�H���O�¶�R�Q���V�¶�\��
intéresse. Ashis Nandy nous explique dans son ouvrage The intimate Enemy, que la lutte 
�F�R�Q�W�U�H�� �O�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�L�V�P�H�� �V�¶�H�V�W�� �I�D�L�W�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �© matérielle et mentale ». Mbembe explique 
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �F�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �© introduit la psychanalyse dans le discours postcolonial tout en 
ouvrant un dialogue entre ce courant de pensée et la Dialectique des Lumières de Adorno et 
Horkheimer71 ». Homi Bhabha et son ouvrage Les lieux de la culture, nous montre clairement 
�O�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �T�X�L�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�Kui entre colonisation et mondialisation. Enfin, Appadurai72, 
traite dans son ouvrage, des conséquences de la colonisation (notamment culturelles) en Inde 
�P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �G�H�V�� �G�L�D�V�S�R�U�D�V�� �L�Q�G�L�H�Q�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �%�L�H�Q��
que ces auteurs traitent de questions relatives à leur pays et dans une moindre mesure à leur 
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�����L�O���Q�¶�H�Q���G�H�P�H�X�U�H���S�D�V���P�R�L�Q�V���T�X�H���O�H���I�D�L�W���G�H���W�U�D�L�W�H�U���G�H�V���V�X�M�H�W�V���D�Y�H�F���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���Q�R�X�Y�H�O�O�H��
permet de trouver des relations avec un fait actuel qui est la globalisation. De plus, la pensée 
postcoloniale nous permet de comprendre �H�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���F�U�L�W�L�T�X�H���V�X�U���O�H���P�R�Q�G�H���D�F�W�X�H�O��
�H�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���T�X�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���O�H�V���S�D�\�V���G�X���Q�R�U�G���D�Y�H�F���F�H�X�[���G�X���V�X�G���� 

Une nouvelle géographie de la pensée est née avec ce phénomène et, chose inédite, 
elle est observable depuis des endroits différents du globe, tout en y étant validée par des 
�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V���G�¶�K�R�U�L�]�R�Q�V���G�L�Y�H�U�V���� �� �3�R�X�U���$�Q�G�U�p��Magnin « �O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O���I�D�Y�R�U�L�V�H�«���O�D��
réémergence de civilisations  « « mises entre parenthèses » » pendant la période coloniale et 
�X�Q�� �G�p�F�H�Q�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�\�Q�R�Q�\�P�H�� �G�H�� �S�H�U�G�L�W�L�R�Q73 ». Ces 
théories nous permettent de mieux comprendre la notion de décentrement selon laquelle, la 
culture occidentale perdrait de son influence dans les pays anciennement « colonisés ». Le 
décentrement selon Abdelwahab Meddeb74 permettrait un nouvel équilibre et entrainerait 
�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�H�Q�W�U�H�V���T�X�L���Q�H���V�R�Q�W���S�O�X�V���O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W�����&�H�O�D���Q�H���Y�H�X�W���S�D�V���G�L�U�H���T�X�H���O�¶�(�X�U�R�S�H��
ne constitue plus un centre. Il faut �M�X�V�W�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
périphéries en petits centres qui déstructurent la dynamique « culture dominée » contre 
« culture dominante �ª�����1�R�W�R�Q�V���D�O�R�U�V���T�X�H���F�H���G�p�F�H�Q�W�U�H�P�H�Q�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���P�D�L�V��
�T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W��culturel. Gérard Leclerc dans son ouvrage  La mondialisation 
culturelle, développe la théorie selon laquelle certaines cultures, ayant la possibilité de 
�V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���� �V�H�� �U�H�Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W�� �D�X�[�� �\�H�X�[�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �H�W�� �© se démarquent ainsi du modèle 
occidental ». Cette revalorisation entraîne une libération identitaire qui peut être vue comme 
seule garante de la préservation de leur culture de la part de certaines populations. On 
comprend, dès lors, la relation qui existe entre décentrement, modernité, identité et 
mondialisation.  

II.  Apport théorique �G�¶�$ppadurai sur la notion de culture 

La pensée postcoloniale suscite pour des auteurs comme Arjun Appadurai, quelque 
                                                 

70Ibid. 
71Ibid. 
72�1�R�W�R�Q�V�� �T�X�¶A. �$�S�S�D�G�X�U�D�L�� �S�D�U�O�H�� �G�H�� �S�H�Q�V�p�H�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �D�Y�H�F�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �U�p�V�H�U�Y�H���� �&�I���� �9�L�R�O�H�Q�F�H�� �H�W�� �F�R�O�q�U�H�� �j�� �O�¶�k�J�H�� �G�H�� �O�D��
globalisation, Entretien avec A. Appadurai, Esprit numéro 5, mai 2007. 
73MONGNIN, O., « �&�U�p�D�W�L�R�Q���H�W���F�X�O�W�X�U�H���j���O�¶�k�J�H���S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O ; éloge du décentrement », Esprit, numéros 3-4 Mars Avril 2002.  
74MEDDEB, A., « Le postcolonialisme, Décentrement, Déplacement, Dissémination », Dédale, numéros 5& 6, printemps 
1997. 
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chose de flou dans sa définition. �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �S�H�Q�V�H�� �T�X�H�� �O�H�� �P�R�W�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�� �V�H�� �U�p�I�q�U�H�� �S�O�X�V�� �j�� �X�Q��
concept géographique dans la mesure où tout est postcolonial ; autant des territoires comme 
les Etats-�8�Q�L�V���T�X�H���F�H�X�[���F�R�P�P�H���O�¶Espagne. Le thème de ces réflexions concorde plutôt avec le 
tiers-monde. �'�H���S�O�X�V�����O�¶�D�X�W�H�X�U���S�H�Q�V�H���T�X�H���F�H���W�H�U�P�H���H�V�W���E�H�D�X�F�R�X�S���W�U�R�S���R�U�L�H�Q�W�p���Y�H�U�V���O�H���S�D�V�V�p�� 

�/�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�� �O�D�� �W�K�p�R�U�L�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �© �O�D�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��
�G�¶�X�Q�H�� �K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H75 ». Il la défend en prenant le temps de nous expliquer les 
raisons pour lesquelles il préfère au mot culture son adjectif. Selon lui, le terme culture 
« �V�H�P�E�O�H���H�Q�W�U�D�v�Q�H�U���G�H�V���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���D�Y�H�F���X�Q�H���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���R�X���X�Q�H���D�X�W�U�H���G�H���O�D���V�X�E�V�W�D�Q�F�H�����G�¶�X�Q�H��
�P�D�Q�L�q�U�H�� �T�X�L�� �G�H�� �V�X�U�F�U�R�v�W�� �M�H�W�W�H�� �V�X�U�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �G�¶�R�P�E�U�H�� �T�X�H�� �G�H�� �O�X�P�L�q�Ue, 
�O�¶�D�G�M�H�F�W�L�I « « culturel » �ª�� �Q�R�X�V�� �R�X�Y�U�H�� �O�H�V�� �S�R�U�W�H�V�� �G�¶�X�Q�� �U�R�\�D�X�P�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V76 ». Il conçoit 
�G�R�Q�F���O�H���I�D�L�W���T�X�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���P�D�U�T�X�H���G�¶�D�E�R�U�G���H�W���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���X�Q�H���G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����V�¶�L�O���\���D��
�X�Q�H�� �F�K�R�V�H�� �T�X�L�� �V�H�O�R�Q�� �O�X�L���� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�U�H���� �Ht nous permet de mieux la 
�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�����F�¶�H�V�W���O�D���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���G�H���O�D���S�D�U�W���G�H���V�H�V���P�H�P�E�U�H�V���G�H���O�H�X�U�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V���� �$�L�Q�V�L�����G�L�W-il, 
« �O�R�U�V�T�X�H�� �Q�R�X�V�� �G�L�V�R�Q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H���� �G�¶�X�Q�H�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�L�R�Q���� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���� �G�¶�X�Q�� �R�E�M�H�W�� �R�X��
�G�¶�X�Q�H�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �F�R�P�S�R�U�W�H�Q�W�� �X�Q�H�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�«�� �Q�R�X�V�� �V�R�X�O�L�J�Q�R�Q�V�� �O�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�X�Q�H��
�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���V�L�W�X�p�H�����F�¶�H�V�W- à- �G�L�U�H���G�¶�X�Q�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���T�X�L���V�H���U�D�S�S�R�U�W�H���j���T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���G�H���O�R�F�D�O�����G�H��
concret et de significatif »77 . Cette distinction est importante, car elle renvoie également à la  
�Q�R�W�L�R�Q���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p qui selon lui est directement reliée aux faits culturels. Il précise à ce propos 
« �-�¶�D�S�S�H�O�O�H��culturel, et je propose que nous tenions pour culturelles les différences qui seules 
expriment, ou encore préparent à la mobilisation des identités du groupe »78 . Cette notion 
développée par Arjun �$�S�S�D�G�X�U�D�L�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�H�� �j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W, de ce  fait, à la 
société qui constitue plusieurs groupes identitaires. En substance, il existerait une corrélation 
�H�Q�W�U�H�� �F�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �H�W�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�Dns la mesure où le fait culturel suggère les 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �X�Q�H�� �U�p�Y�p�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•��on 
suppose �X�Q�H�� �F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�D�X�W�U�H���� �&�H�O�D���U�H�Q�Y�R�L�H���j�� �O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H�� �F�X�O�W�X�U�D�O�L�V�P�H���T�X�H���O�¶�D�X�W�H�X�U��
définit comme étant dans un premier temps « un trait caractéristique des mouvements dont les 
acteurs élaborent leur identité en toute conscience79 ». Il ajoute plus loin que le culturalisme 
de nos jours correspond à une sorte de « �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�� �p�O�H�Y�p�H�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W-
nation »80. Il est à cet effet, important de mentionner la définition du culturalisme, telle 
�T�X�¶�H�O�O�H���D���p�W�p���F�R�Q�o�X�H���S�D�U���$�S�S�D�G�X�U�D�L�����,�O���D�I�I�L�U�P�H���D�L�Q�V�L :  

 « Les mouvements culturalistes (car ils concentrent presque 
toujours leurs efforts sur la mobilisation) représentent la forme la plus 
�F�R�X�U�D�Q�W�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q���� �,�O�V�� �P�L�V�H�Q�W���I�U�p�T�X�H�P�P�H�Q�W���V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �R�X��
�O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�p�P�L�J�U�H�U�� �R�X�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �V�p�F�H�V�V�L�R�Q���� �0�D�L�V�� �O�H�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �H�V�W��
�T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�V�� �G�¶�H�X�[-mêmes : de leur identité, de leur culture et de 
leur héritage, tout ce qui a tendance à relever du vocabulaire que les 
mouvements culturalistes emploient délibérément dans leurs luttes contre 
�O�H�V�� �(�W�D�W�V�� �H�W�� �F�R�Q�W�U�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�R�\�H�U�V�� �R�X�� �J�U�R�X�S�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V��
utilisent délibérément, stratégiquement, et de manière populiste ce matériel 
�F�X�O�W�X�U�H�O���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���j���E�R�Q���G�U�R�L�W���T�X�D�O�L�I�L�H�U���F�H�V���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V���G�H���F�X�O�W�X�U�D�O�L�V�W�H�V����

                                                 
75APPADURAI, A., Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation, Payot. P 44. 
76APPADURAI, A.,Op.cit. p 45. 
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�E�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�V�� �S�X�L�V�V�H�Q�W�� �G�L�Y�H�U�J�H�U�� �V�X�U�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �S�R�L�Q�W�V���� �/�H�V�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V��
�F�X�O�W�X�U�D�O�L�V�W�H�V���«���R�Q�W���X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�H���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j���V�¶�R�S�S�R�V�H�U���j���O�¶�H�Q�W�L�W�p���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H��
et à dépasser la culture officielle. Dans son sens le plus large, le 
�F�X�O�W�X�U�D�O�L�V�P�H�� �H�V�W�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �T�X�¶�R�Q�W�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �D�G�R�S�W�H�U�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V��
�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �j�� �O�¶�q�U�H�� �G�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �G�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�D�V�V�H���� �G�H�V��
déplacements de la population et de la globalisation�« 81 ». 

La �S�O�D�F�H�� �S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W�H�� �T�X�¶�R�F�F�X�S�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �D�F�W�X�H�O�O�H�V�� �P�D�L�V��
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �H�Q�� �r�W�U�H�� �I�D�L�W�H�� �S�R�X�U�� �V�H�U�Y�L�U�� �O�H�V�� �L�Q�W�p�U�r�W�V�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H����
�G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�D�W�L�R�Q apparaît dès lors de manière plus claire. Le croisement 
des définitions et des approches qui sont faites dans les différentes disciplines des sciences 
�K�X�P�D�L�Q�H�V�� �H�W�� �V�R�F�L�D�O�H�V�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�D�G�U�H��
pluridisciplinaire. �/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �'�R�P�L�Q�L�T�X�H�� �:�R�O�W�R�Q�� �I�D�L�W��partie du trio 
engagé du XXIe siècle qui est composé de �O�D���F�X�O�W�X�U�H�����G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� De 
�F�H�� �I�D�L�W���� �L�O�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �P�R�Q�G�H�� �H�W�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U��
�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�U�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �D�L�Ues culturelles. Pour ce faire, il est 
important de comprendre la manière dont elle est envisagée par les études postcoloniales dans 
�O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•���� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �\�� �L�Q�W�q�J�U�H�� �G�H�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �T�X�L�� �S�Hrmettent de comprendre les 
phénomènes exposés.  

III.  Homi Bhabha et les concepts de cultures transnationales et 
translationelles 

�/�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���W�K�p�R�U�L�T�X�H���G�H���%�K�D�E�K�D�����V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H���D�X�W�R�X�U���G�H�V���S�H�Q�V�p�H�V���G�H���'�H�U�U�L�G�D�����)�R�X�F�D�X�O�W��
ou encore Lacan. Il estime que pour interpréter des faits que lui, trouve postcoloniaux, il faut 
nécessairement faire une lecture des choses à contre-courant. �&�H�O�D�� �V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H�� �j�� �F�H�� �T�X�H��
recommandent les membres de la French Theory : la déconstruction. Il faut repenser les 
�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H���� �,�O�� �D�E�R�U�G�H�� �D�L�Q�V�L�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H��
manière a�V�V�H�]���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�����,�O���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�¶�L�O���\���D���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�H���F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���H�W���O�D��
notion de différence et il ajoute que cette dernière doit �r�W�U�H���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�p�H���G�¶�X�Q�H���D�X�W�U�H���P�D�Q�L�q�U�H��
�G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�¶�X�Q�H���P�H�L�O�O�H�X�U�H���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���F�R�Q�F�H�Y�R�L�U���O�H�V���I�D�L�W�V���T�X�L�����R�Q�W à voir avec la modernité 
�P�D�L�V���G�R�Q�W���O�H�V���R�U�L�J�L�Q�H�V���V�R�Q�W���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V���R�X���S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H�V�����/�¶�D�X�W�H�X�U���S�H�Q�V�H���T�X�H���© reconstituer le 
�G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�[�L�J�H���D�X�W�U�H���F�K�R�V�H���T�X�¶�X�Q�H���V�L�P�S�O�H���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�W�H�Q�X�V��
et symboles culturels ; un simple remplacement dans le même cadre temporel  de 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �M�D�P�D�L�V�� �D�G�p�T�X�D�W���� �,�O�� �S�R�V�H�� �D�L�Q�V�L�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H : La perspective 
postcoloniale « oblige une reconnaissance des frontières culturelles et politiques plus 
complexes qui existent à la conjonc�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �V�S�K�q�U�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �R�S�S�R�V�p�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �j��
�S�D�U�W�L�U���G�H���F�H���O�L�H�X���K�\�E�U�L�G�H���G�H���Y�D�O�H�X�U���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�«���T�X�H���O�¶�L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O���S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O���W�H�Q�W�H���G�¶�p�O�D�E�R�U�H�U��
un projet historique et littéraire.82  Il faut donc appréhender les faits culturels dans leur 
contexte, �P�D�L�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �°�L�O�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�H�U�D�� �S�D�V�� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���� �$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W���� �L�O��
�I�D�X�W�� �D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �T�X�L�� �W�L�H�Q�Q�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p�� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�H�V��
limites. Homi Bhabha pense que le langage postcolonial doit insister sur le fait que « les 
�L�G�H�Q�W�L�W�p�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���H�W���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W���S�D�U���X�Q���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�D�O�W�p�U�L�W�p ». Il ajoute, « le 
langage même des communautés culturelles doit être repensé dans une perspective 
postcoloniale83 »  dans un mouvement comparable à celui de la communauté féministe des 
années 70 ou gay des années 80.  

                                                 
81APPADURAI, A., Op.cit., p 49. 
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83 BHABHA, H. K., Op cit., p 273. 
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�/�D�� �S�H�Q�V�p�H�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �W�U�D�G�X�L�W�� �X�Q�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H�� �W�U�D�L�W�H�U�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�Q��
�W�H�Q�D�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �U�H�W�H�Q�X�V�� �D�X�� �G�p�S�D�U�W���� �'�H�� �S�O�X�V���� �H�O�O�H�� �L�Q�W�q�J�U�H��
�O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V���G�¶�D�O�W�p�U�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �&�H�O�D�� �S�H�U�P�H�W�� �G�R�Q�F�� �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H��
�Y�L�V�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V���� �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H����
�2�Q���F�R�P�S�U�H�Q�G���T�X�¶�L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�X���P�R�Q�G�H���D�F�W�X�H�O, ainsi que 
de ses frontières géographiques et culturelles, pour pouvoir étudier la culture et les 
phénomènes culturels, �G�H���P�D�Q�L�q�U�H���j���P�L�H�X�[���F�H�U�Q�H�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���Q�R�X�V���p�Y�R�O�X�R�Q�V���� 

« L'histoire culturelle du continent ne se comprend guère hors du paradigme de 
l'i tinérance, de la mobilité et du déplacement84 ». (Mbembe le 26/12/05 Africultures).  

�/�D�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�T�X�H�O�� �p�Y�R�O�X�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q��
�D�I�U�L�F�D�L�Q�� �U�p�V�L�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �R�X�� �T�X�L�� �V�H��
définissent comme étant africains sont des citoyens de divers pays du globe. Il faut dès lors 
�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���S�R�X�U���S�R�X�Y�R�L�U���F�R�Q�F�H�Y�R�L�U�����F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��
�$�F�K�L�O�O�H�� �0�E�H�P�E�H���� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �V�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��« �K�R�U�V�� �G�X�� �S�D�U�D�G�L�J�P�H�� �G�H�� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�Q�F�H���� �G�H�� �O�D��
mobilité et du déplacement85 ». Le continent africain a ainsi connu deux types de migrations ; 
�F�H�O�O�H�V���G�H�V���$�I�U�L�F�D�L�Q�V���K�R�U�V���G�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���H�W���F�H�O�O�H�V���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���Y�H�U�V���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����L�O��
�\�� �D�� �H�X�� �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �&�H�O�O�H�� �G�¶�L�P�P�H�U�V�L�R�Q�� �H�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �G�L�V�S�H�U�V�L�R�Q���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H��
�O�¶�L�P�P�H�U�V�L�R�Q���� �O�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�V���� �H�Q�� �Y�H�Q�D�Q�W�� �V�X�U��ce continent, apportent leur culture, leur religion, 
leurs valeurs. Il en est de même pour les Africains qui, du fait de deux principaux événements 
�T�X�L���V�R�Q�W���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W �O�D���F�R�O�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����R�Q�W���G�€���T�X�L�W�W�H�U���O�H�X�U���W�H�U�U�H���Q�D�W�D�O�H���H�W���I�D�L�U�H���G�¶�X�Q���D�L�O�O�H�X�U�V���O�H�X�U��
terre �G�¶�D�F�F�X�H�L�O���� �/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�H�� �S�R�V�H, �H�W�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V�� �O�¶�R�Q�� �Q�¶�D�� �S�X��
�U�p�S�R�Q�G�U�H�����H�V�W���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�L�W�p���G�H���O�¶�$�I�U�L�F�D�L�Q�����(�Q���H�I�I�H�W�����L�O���H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�H���F�R�Q�F�H�Y�R�L�U���T�X�¶�r�W�U�H��
noir suffise, car même si les Négro-Africains constituent la majorité de la population de ce 
continent, les Arabo-Africains mais également les peuples installés depuis une centaine 
�G�¶�D�Q�Q�p�Hs se définissent également comme appartenant à cette terre. Ces nombreuses diasporas 
�T�X�L���Y�L�Y�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���V�H���V�H�Q�W�H�Q�W���S�D�U�W�L�H�V���Lntégrantes de ce continent bien que pour 
la plupart, elle�V���Y�L�Y�H�Q�W���H�Q���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���H�W���S�U�D�W�L�T�X�H�Q�W���O�¶�H�Q�G�R�J�D�P�L�H���� 

A cette origine raciale, il faut ajouter le fait des migrations internes qui caractérisent le 
continent africain, �M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�L�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��« événement » qui plonge le continent dans  des 
mutations profondes : la création des frontières. On comprend, dès lors, la difficulté pour de 
nombreux pays à constituer un « Etat-Nation » car quasiment chaque individu y a sa propre 
identité et répond à une cultur�H���I�R�U�W�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���O�D�T�X�H�O�O�H���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�¶�D�O�W�p�U�L�W�p���U�H�V�W�H���W�U�q�V���S�U�p�V�H�Q�W�H. 
�/�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2uest �D�W�W�H�V�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� ���0�D�Q�G�L�Q�J�X�H���� �T�X�H�� �O�¶�R�Q��
�U�H�W�U�R�X�Y�H�� �G�D�Q�V�� �S�U�H�V�T�X�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�p�J�L�R�Q�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �/�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �U�H�V�W�H��
donc prégnante dans cet environnement et occupe une forte place dans la constitution des 
individus. Elle est en outre �J�D�U�D�Q�W�H���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�W���S�D�U���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W���T�X�L���Y�D���V�H��
�S�U�R�G�X�L�U�H�� �F�D�U���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �0�D�U�L�H�� �/�X�L�V�H�� �6�\�U�L�Q�J���� �© toutes les tendances artistiques, 
qui dans le contexte européen, sont mal vues ou dédaignées la figuration narrative, le 
�U�p�D�O�L�V�P�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �R�X�� �O�¶�D�U�W�� �H�Q�J�D�J�p�� �V�R�Q�W�� �E�L�H�Q�� �D�F�F�X�H�L�O�O�L�H�V�� �T�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�V�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�H�� �&�K�L�Q�H�� �R�X��
�G�¶�$�I�U�L�T�X�H�«���(�W���Y�R�L�O�j���O�D���F�K�D�Q�F�H���G�H���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���T�X�L���Y�L�W���H�W���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���G�D�Q�V���O�D���G�L�D�V�S�R�U�D�«���,�O���F�R�Q�Q�D�v�W���O�H��
�F�R�Q�W�H�[�W�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�� �H�W�� �U�H�V�V�H�Q�W�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�H�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�U��»86���� �&�H�W�W�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�E�V�R�O�X��

                                                 
84 MBEMBE, A., « Politanisme », article paru le 20 décembre dans Le Messager (Douala) et Sud-Quotidien (Dakar). 
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=4248 
85 MBEMBE, A., « Afropolitanisme », Op.cit. http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=4248 
86SYRING, M.L.,  « L�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W���H�W���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���G�H���O�D���G�L�D�V�S�R�U�D�����'�L�[���T�X�H�V�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�D��Mondialisation », Revue Sciences humaines 
numéro 180.  
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repose généralement sur une sorte de repli identitaire ou religieux. Elle entraine également la 
formation de cultures hybrides par des artistes qui appartiennent à des univers différents. Il est 
�G�R�Q�F�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �S�R�U�W�p�H�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �J�O�R�E�D�O�L�V�p�� �H�W��
postmoderne.  

Les cultural studies 

�/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �F�R�P�P�H�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �D�� �V�X�V�F�L�W�p�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�[��travaux de la part des 
sociologues et notamment ceux �V�S�p�F�L�D�O�L�V�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�H�V��
« cultural studies » qui se sont intéressés à sa place dans les sociétés modernes. Ils établirent 
�X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�H�V�� �V�R�X�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V, ainsi que les pratiques culturelles des 
classes ouvrières anglaises des années 1970�����D�Y�H�F���F�R�P�P�H���R�E�M�H�W���F�H�Q�W�U�D�O���G�¶�p�W�X�G�H����leurs rapports 
aux médias. Ce rapport aux médias est central dans les cultural studies et , il est étroitement 
�O�L�p���j���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����V�H�[�X�H�O�O�H�����R�X���H�Q�F�R�U�H���j���O�¶�H�W�K�Q�L�F�L�W�p�� 

Leur étude a débuté au Centre for contemporary cultural studies de Birmingham en 
1964. Raymond Williams et Richard �+�R�J�J�D�U�W�� �H�Q�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �S�q�U�H�V�� �I�R�Q�G�D�W�H�X�U�V���� �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H�V��
cultural studies commence par une étude de la littérature anglaise du XIXe siècle avec tous les 
changements sociaux que cette période connaît. Epoque à laquelle on assiste notamment au 
triomphe de la société de masse, au travail mécanisé, etc. Cette nouvelle problématique 
intéresse le groupe « culture et société » constitué entre autres de Ruskin ou Morris. La fin du 
XIX e �V�L�q�F�O�H�� �P�D�U�T�X�H�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �H�W�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V��
�V�R�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �D�X�J�X�U�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �V�H�U�R�Q�W���O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �R�E�M�H�W�V��
�G�¶�p�W�X�G�H���G�X��Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). Au départ, ce centre étudie le 
�U�D�S�S�R�U�W���T�X�L�� �H�[�L�V�W�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�V�� �H�W�� �O�H�X�U�� �O�L�H�Q�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �,�O�V�� �V�¶�p�O�R�L�J�Q�H�Q�W��
ainsi de leurs premières amours qui furent la littérature anglaise, pour se focaliser sur la 
culture des classes populaires. Précisons que les membres de ce groupe se réclament héritiers 
de Leavis87. Ils se servent ainsi des « méthodes et outils de la critique textuelle et littéraire en 
�H�Q���G�p�S�O�D�o�D�Q�W���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V��et légitimes vers les produits de la culture de 
�P�D�V�V�H�����O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V���S�R�S�X�O�D�L�U�H�V88 ».   

Dans The uses of litteracy : Aspects of Working-Class  Life with special reference to 
publications and Entertainment (traduit en français par La culture du pauvre), Richard 
Hoggart analyse la manière dont les cultures populaires sont influencées par les nouveaux 
moyens de communication. De cet ouvrage ressort une conclusion très intéressante. En effet, 
Armand Mattelart et Erik Neveu nous expliquent en citant Hoggart, que « Même si les formes 
�P�R�G�H�U�Q�H�V���G�H���O�R�L�V�L�U���H�Q�F�R�X�U�D�J�H�Q�W���S�D�U�P�L���O�H�V���J�H�Q�V���G�X���S�H�X�S�O�H���G�H�V���D�W�W�L�W�X�G�H�V���T�X�H���O�¶�R�Q���H�V�W���H�Q���G�U�R�L�W���G�H��
�M�X�J�H�U���Q�p�I�D�V�W�H�V�����L�O���H�V�W���F�H�U�W�D�L�Q���T�X�H���G�H�V���S�D�Q�V���H�Q�W�L�H�U�V���G�H���O�D���Y�L�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���U�H�V�W�H�Q�W���j���O�¶�D�E�U�L���G�H���F�H�V��
changements 89». Il y aurait ainsi, �X�Q�H�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �j�� �V�X�U�H�V�W�L�P�H�U�� �O�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H��
culturelle sur les classes populaires. Nous reconnaissons, de ce fait, �O�D���S�X�L�V�V�D�Q�F�H���H�W���O�¶�D�Q�F�U�D�J�H��
en définitive très fort de la culture, quelle que soit la classe sociale des individus. Peu à peu, 
�O�H�V���R�E�M�H�W�V���G�¶�p�W�X�G�H���V�H���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�H�Q�W���H�W���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���H�V�W���G�q�V���O�R�U�V���S�R�U�W�p�H���V�X�U���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V����
raciales ou identitaires. Le terrain des cultural studies évolue donc. La question au-delà des 
sujets et objets de recherche, est de savoir, commen�W���V�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���D�X���V�H�L�Q��

                                                 
87Auteur anglais qui dans les années 1930 « �G�p�Q�R�Q�F�H���O�H�V���H�I�I�H�W�V���G�p�O�p�W�q�U�H�V���G�¶�X�Q�H���F�X�O�W�X�U�H���G�H���P�D�V�V�H���V�W�D�Q�G�D�U�G�L�V�p�H�����O�R�U�V�T�X�H���G�D�Q�V���O�H�V��
années 1950, les loisirs ouvriers changent ».  (cf. revue esprit numéro 28 » p 183.) 
88MATTELART, A., NEVEU, E., Introduction aux cultural studies, Repères, 2008, pp 28, 29. 
89MATTELART, A., NEVEU, E., « �&�X�O�W�X�U�D�O�� �V�W�X�G�L�H�V�¶�� �V�W�R�U�\�����/�D�� �G�R�P�H�V�W�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�H�Q�V�p�H�� �V�D�X�Y�D�J�H », Revue Réseaux 
numéro 80, Volume 14, Novembre/Décembre 1997. CENT, pp 16 -17.  
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des communautés étudiées ; quelles en sont les valeurs, les outils de résistance, etc.  

�/�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �I�X�U�H�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �G�H�� �&�K�L�F�D�J�R�� �P�D�L�V��
également par tout le courant structuralist�H���H�W���O�¶�p�F�R�O�H���G�H���)�U�D�Q�F�I�R�U�W�����/�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�X���&�&�&�6���V�R�Q�W��
�Q�R�P�E�U�H�X�[�� �P�D�L�V���F�H���T�X�L���O�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���� �F�¶�H�V�W���O�H�X�U���K�p�W�p�U�R�J�p�Q�p�L�W�p���T�X�L���S�H�U�P�H�W�� �G�¶élargir le champ 
des connaissances et des compétences de ses auteurs. Ce qui ressort de ces nombreux articles 
nous permet de com�S�U�H�Q�G�U�H�� �j�� �T�X�H�O�� �S�R�L�Q�W�� �O�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �V�R�Q�W�� �S�H�X�� �I�L�D�E�O�H�V, du fait de la 
�P�R�E�L�O�L�W�p�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �G�H�� �O�¶�p�O�p�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �Y�L�H�� �T�X�L��créént 
inévitablement de nouvelles formes de sociabilités ouvrières. De ce constat nait un intérêt 
particulier de la part des chercheurs du centre pour les sous cultures, notamment à travers les 
travaux de Willis et Cohen. Les cultural studies occupent donc un terrain relativement 
�Q�R�X�Y�H�D�X���H�W���E�D�O�D�\�H�Q�W���O�H�V���F�K�D�P�S�V���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���F�H�X�[���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W��des médias. 
Nous nous intéressons dans le cadre de notre recherche, aux apports des cultural studies  
travers la notion de culture, �P�D�L�V�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�H�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �'�H��
nouveaux centres et lieux de la culture sont découverts et analy�V�p�V���� �/�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V��
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �V�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �p�O�L�W�L�V�W�H�� �Q�L�� �H�W�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �V�R�Q�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �H�W�� �V�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V��
�I�R�U�P�H�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�D�Q�D�X�[���� �/�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �J�H�Q�U�H�� �V�R�Q�W�� �D�Q�D�O�\�V�p�H�V����
�1�R�X�V�� �F�R�P�S�U�H�Q�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�� �I�D�L�W�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H ce courant qui est à la croisée de plusieurs 
�D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �H�W�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�R�Q�F�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �P�R�L�Q�V��
�U�L�J�R�X�U�H�X�V�H�� �P�D�L�V�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H���� �%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�p�G�L�Ds soit le domaine 
privilégié des cultural studies, il n�H�� �I�D�X�W�� �S�D�V�� �Q�p�J�O�L�J�H�U�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
travaux de cette école.  

�5�H�W�H�Q�R�Q�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���T�X�H�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�V�� �S�q�U�H�V�� �I�R�Q�G�D�W�H�X�U�V�� �G�H�� �F�H�� �F�R�X�U�D�Q�W���H�V�W�� �T�X�¶�L�O�V��
furent pour la plupart marxistes et selon Xavier Molénat « critiques du marxisme et de son 
cadre théorique, quelque peu mécaniste, qui fait de la culture (au sens étroit et au sens large) 
un simple reflet de l'infrastructure économique90 », l�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�V��cultural studies implique 
donc une analyse des phénomènes sous un ensemble assez élargi de connaissances avec 
�Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V���H�W���G�H���I�D�o�R�Q���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�����O�¶�X�V�D�J�H���G�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���F�R�P�P�H���R�X�W�L�O���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���F�H�V���G�L�W�V��
�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���� �/�¶�D�X�W�U�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p�� �G�H�V��cultural studies se traduit par ses champs d'étude et 
�F�R�Q�F�H�U�Q�H���D�L�Q�V�L���O�H�V���H�W�K�Q�L�H�V�����O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H���R�X���H�Q�F�R�U�H��la géographie culturelle.  

�$�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �V�R�X�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �U�H�V�V�R�U�W�H�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �T�X�L�� �Q�R�X�V��
�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���P�L�H�X�[���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H���H�W���V�H�V���H�I�I�H�W�V���V�X�U���O�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�����&�¶�H�V�W��
ainsi que Patrick Mignon dans son texte De Richard Hoggart aux cultural studies : de la 
culture populaire à la culture commune91, nous explique comment ce dernier offre à cette 
�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���X�Q���F�D�G�U�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H���S�R�X�U���O�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���Q�R�X�Y�H�D�X�[���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���F�X�O�W�X�U�H�O�V�����0�r�P�H���V�L���O�¶�R�Q��
reproche à Hoggart sa méthode ou son approche, �L�O���I�D�X�W���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���T�X�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V��
�I�R�U�P�H�V�� �G�H�� �V�R�F�L�D�E�L�O�L�W�p�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �I�U�D�Q�J�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �Y�R�L�H�Q�W�� �O�H�� �M�R�X�U�� �j��
partir de son célèbre ouvrage : The uses of Litteracy.  

 Il est pour nous intéressant de comprendre quelle place occupe la culture de masse 
dans le travail de certains artistes contemporains africains et quelles en sont les raisons. Cette 
analyse, rejoint le débat sur �O�D���S�R�U�W�p�H���p�O�L�W�L�V�W�H���G�H���O�¶�D�U�W���H�W���Q�R�X�V���G�R�Q�Q�H���X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���V�X�S�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H��
�S�R�X�U���W�U�D�F�H�U���O�H�V���F�R�Q�W�R�X�U�V���G�H���O�¶�D�U�W contemporain africain, �j���O�¶�D�X�E�H���G�X���;�;�,e  siècle.  

                                                 
90MOLENAT, X., « Les cultural studies », Sciences humaines, numéro 151, p 40. 
91MIGNON, P., « De Richard Hoggart aux cultural studies : de la culture populaire à la culture commune », Revue Esprit 
numéro 283, Mars Avril 2002, pp 179-190.  
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I. �/�D���F�X�O�W�X�U�H���S�R�S�X�O�D�L�U�H�����R�E�M�H�W���G�¶étude capital des cultural studies  

Gramsci définit la culture populaire comme étant « la manifestation de la lutte des 
classes dominées dans le champ culturel 92». Le texte de Mignon nous éclaire sur ce sujet et 
nous comprenons comment, �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �V�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[���� �+�R�J�J�D�U�W�� �V�¶�L�Q�W�H�U�U�R�J�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V��
ouvrières anglaises et leurs manières de vivre certaines pratiques au sein de leurs 
communautés�����2�Q���Q�R�W�H���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�X���J�U�R�X�S�H���H�W la forte identification qui semble définir ces 
communautés ; on observe �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �F�D�S�L�W�D�O�L�V�W�H�� �H�W�� �G�H��
toutes les transformations �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �H�Q�J�H�Q�G�U�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�V communautés. Les analyses sont 
souvent ici subtiles mais elles montrent à quel point la dimension culturelle est importante 
dans toute organisation sociale. 

Hannah Arendt constate dans son ouvrage La crise de la culture une inquiétude de la 
classe intellectuelle face à la culture de masse. Elle identifie cette dernière comme étant la 
�F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �G�H�� �P�D�V�V�H���� �/�¶�D�X�W�H�X�Ue tente, dans son ouvrage, de trouver un lien entre 
�F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �P�D�V�V�H�� �H�W�� �V�R�F�L�p�W�p�� �G�H�� �P�D�V�V�H���� �3�R�X�U�� �F�H�O�D���� �H�O�O�H�� �U�D�S�S�H�O�O�H�� �T�X�H�� �O�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
moderne a commencé par « �X�Q�H���U�p�E�H�O�O�L�R�Q���Y�p�K�p�P�H�Q�W�H���G�H���O�¶�Drtiste contre la société en tant que 
telle93 ». Cela se traduit de la part des artistes �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �W�U�D�F�H�� �T�X�¶�L�O�V��
�O�D�L�V�V�H�Q�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�V���H�W���T�X�L���W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W���G�H���O�¶�p�S�R�T�X�H���T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���Y�p�F�Xe. On peut donc 
�F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���O�¶�D�U�W�L�Vte comme �p�W�D�Q�W���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�¶�H�P�S�U�H�L�Q�W�H���G�H���V�R�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W.  

A ce propos, Eric Maigret94 �U�p�I�O�p�F�K�L�W�� �j�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �Y�L�V�L�R�Q�V�� �G�L�V�W�L�Q�F�W�H�V�� �G�X��
�S�R�S�X�O�D�L�U�H���� �,�O�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U���X�Q�� �G�L�D�O�R�J�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �3�L�H�U�U�H�� �%�R�X�U�G�L�H�X�� �H�W�� �*�•�Q�W�H�U���*�U�D�V�V�� �S�R�X�U���O�H�� �F�R�P�S�W�H��
�G�¶�X�Q�H�� �p�P�L�V�V�L�R�Q�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �F�K�D�L�Q�H��de télévision « Arte » en 1999. Il y émet la thèse 
selon laquelle : « La première » vision « attribue au peuple des caractéristiques essentielles - 
souffrance et dépossession symbolique -�����F�H���T�X�L���H�V�W���X�Q�H���D�X�W�U�H���I�D�o�R�Q���G�H���G�p�S�O�R�U�H�U���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H��
réactivité et de qualités propres de ce peuple pour lequel on doit se mobiliser en tant 
�T�X�¶�L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O���� �/�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �Q�H�� �Q�L�H�� �S�D�V�� �O�D�� �V�R�X�I�I�U�D�Q�F�H�� �P�D�L�V�� �Q�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �Q�L�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H��
définitionnelle, ni comme définitive95 ». On constate ainsi que les normes et les codes peuvent 
être extrêmement différents, �V�H�O�R�Q���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���V�R�F�L�D�O�H, et que de ce fait �O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���T�X�H���O�¶�R�Q��
peut avoir des phénomènes diffère. Pierre Bourdieu montre que « Chacun, selon la position 
�T�X�¶�L�O���R�F�F�X�S�H�«���L�Q�W�p�U�L�R�U�L�V�H���O�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V���T�X�L���Y�R�Q�W���I�D�o�R�Q�Q�H�U���V�R�Q���K�D�E�L�W�X�V�����F�¶�H�V�W���j���G�L�U�H��
ses structures mentales, ses représentations du monde, ses goûts, son corps même, ses choix, 
�V�D�� �I�D�o�R�Q�� �G�¶�D�J�L�U96 ».  �'�R�P�L�Q�L�T�X�H�� �3�D�V�T�X�L�H�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H, selon Bourdieu, « �F�¶�H�V�W�� �O�D��
contrainte qui prévaut pour les agents des classes populaires : ils sont condamnés à 
consommer des biens symboliques déclassés par ceux qui produisent les standards 
légitimes97». Ce point de vue est intéressant, car il contredit celui de Hoggart ce qui nous 
pousse à croire que la culture de masse peut avoir, selon les pays, �G�H�V�� �P�R�G�H�V�� �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��
différents, mais sur�W�R�X�W���T�X�¶�L�O���S�R�X�U�U�D�L�W���\���D�Y�R�L�U���X�Q�H���F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���F�H���T�X�H���%�R�X�U�G�L�H�X���D�S�S�H�O�O�H���O�D��
« culture des Héritiers » et la culture de masse. 

Ce constat très important nous permet de comprendre que la culture, pour chaque 

                                                 
92MIGNON, P., Op.cit., p 185. 
93ARENDT, H., La crise de la culture, Editions Folio, 2005, p 254.  
94MAIGRAT, E., BOURDIEU,  P., « La culture populaire et le long remords de la sociologie de la distinction culturelle », 
Revue Esprit numéro 283, Mars Avril 2002, pp179-190. 
95Ibid. 
96PORTEVIN, C., �ª�/�¶�p�F�O�D�L�U�H�X�U���I�U�D�W�H�U�Q�H�O�����/�D���G�L�V�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���3�L�H�U�U�H���%�R�X�U�G�L�H�X »,  Télérama, numéro 2716, Janvier 2002, p 23. 
97PASQUIER, D., « La « « culture populaire » » �j���O�¶�p�S�U�H�X�Y�H���G�H�V���G�p�E�D�W�V���V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V », Hermès, numéro 42, CNRS éditions, 
2005. p 62. 
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individu, �H�W�� �G�R�Q�F�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H, constitue son e�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�L�F�W�H�� �V�D�� �I�D�o�R�Q�� �G�¶�D�J�L�U�� �H�W�� �G�H��
�S�H�Q�V�H�U�����&�H���F�D�S�L�W�D�O���Y�D���V�H���U�p�S�H�U�F�X�W�H�U���V�X�U���O�¶�°�X�Y�U�H���G�H���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���D�I�U�L�F�D�L�Q, notamment comme nous le 
�Y�H�U�U�R�Q�V�����j���W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�D�U�W���S�R�S�X�O�D�L�U�H���T�X�L���V�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V����������, dans la république 
démocratique du Congo. La notion de culture de masse est-�H�O�O�H�� �j�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��
comme étant une culture qui innove ? Gramsci y trouve un intérêt politique et stratégique. En 
�H�I�I�H�W�����F�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���3�D�V�F�D�O���'�X�U�D�Q�G98 ���j���S�U�R�S�R�V���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���L�V�V�X�H�V���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���S�R�S�X�O�D�L�U�H������
politiquement, « �H�O�O�H�V�� �Y�D�O�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �S�X�E�O�L�F�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�W�W�H�L�J�Q�H�Q�W : le public de masse, qui se 
confond dans une large mesure avec la « «  classe innovatrice » »partie confusément à 
�O�¶�D�V�V�D�X�W�� �G�H�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� �G�R�P�L�Q�D�Q�W�H99 ». Cette affirmation de la culture populaire passe 
�J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W��Richard Hoggart, dans son ouvrage La 
culture du pauvre, �Q�R�X�V�� �G�R�Q�Q�H�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�V��hooligans pour qui le football doit rester 
�S�R�S�X�O�D�L�U�H�� �H�W�� �Q�R�Q�� �V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �E�R�X�U�J�H�R�L�V�H�V���� �$�S�S�D�U�D�v�W�� �G�q�V�� �O�R�U�V��une volonté de 
marquer une différence entre ces « sous-cultures » et la culture au sens élitiste du terme. Nous 
�Y�H�U�U�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �T�X�H�O�O�H�� �P�H�V�X�U�H�� �O�¶�D�U�W�� �S�R�S�X�O�D�L�U�H��africain affirme ou non son identité. Assiste-t-on 
�D�O�R�U�V�� �j�� �X�Q�H�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W ? Telles seront les questions que nous tenterons 
�G�¶�p�O�X�F�L�G�H�U, en nous appuyant sur les cultural studies.  

 

VERS UNE REDEFINITION DE LA NOTION D �¶IDENTITE FACE AUX 

ENJEUX DE LA MONDIAL ISATION . 

Approche anthropologique, psychologique et sociologique. 

�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p, et plus précisément sa définition, est au centre des 
�T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �j�� �O�D�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Yidus. Nous faisons 
actuellement face, �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �j�� �G�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �G�X�V�� �j�� �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�X��
monde, e�W���D�X���Q�R�P���G�X���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�¶�p�J�D�O�L�W�p���H�Q�W�U�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���U�D�F�H�V���H�W���W�R�X�V���O�H�V���S�H�X�S�O�H�V�����j���X�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p��
�S�U�H�V�T�X�H�� �X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �V�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�W�p���� �9�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�U�� �O�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V����
communautaires et cela complique évidemment une tentative de définition de cette notion. 
Plusieurs points de vue peuvent nous permettre de mieux comprendre certaines démarches de 
la part des individus qui composent cette nouvelle société en prise avec le cosmopolitisme.  

Nous sommes �F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�V�� �G�H�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �G�p�W�H�U�U�L�W�R�Uialisé, diasporique et 
�W�U�D�Q�V�Q�D�W�L�R�Q�D�O���� �'�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �Q�R�X�V�� �F�R�P�S�U�H�Q�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�X�� �S�O�X�V�� �D�L�V�p�� �S�R�X�U��les nombreuses 
cultures et sous-�F�X�O�W�X�U�H�V���G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���O�H�X�U���L�G�H�Q�W�L�W�p, mais surtout pour tout un chacun de rester en 
�F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F���V�D���F�X�O�W�X�U�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H, malgré les mobilités auxquelles il fait face pour des raisons, 
économiques, religieuses ou encore politiques�����$�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����Q�R�X�V���I�D�L�V�R�Q�V���I�D�F�H���j��
de nouveaux enjeux, du fait de la valorisation des identités plurielles.  

�'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H�����O�¶�L�G�Hntité est tout ce qui permet de nous renseigner sur un 
�L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �Q�R�P���� �G�X�� �S�U�p�Q�R�P���� �G�H�� �O�¶�k�J�H, du sexe, etc. On peut également parler 
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���H�Q���P�D�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���R�X���H�Q�F�R�U�H���H�Q���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H�����1�R�W�U�H���L�Q�W�p�U�r�W���V�H���S�R�U�W�H���V�X�U���O�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V��
humaines et sociales, en particulier sur �O�¶ethnologie et la sociologie. Nous nous intéressons à 
�O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�W���D�X�[���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V���T�X�¶�H�O�O�H���S�H�X�W���D�Y�R�L�U���V�X�U���O�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V������ 

�/�H���5�R�E�H�U�W���G�p�I�L�Q�L�W���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���© le caractère de ce qui demeure identique à 

                                                 
98DURAND, P., « Culture populaire, culture de masse ou culture de mass-médias ? Autour de cinq thèses moins une 
�G�¶�$�Q�W�R�Q�L�R���*�U�D�P�V�F�L », dans Gramsci, les médias et la culture, Revue Quaderni, n° 57, printemps 2005, p 79. 
99Ibid.  
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soi même �ª���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�H�� �H�W�� �H�V�W�� �O�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p���� �6�H�O�R�Q��
Guy Di Méo, « �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �F�R�K�p�U�H�Q�W�� �G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �T�X�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �R�X�� �T�X�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �V�H�� �I�R�Q�W�� �G�¶�H�X�[�� �P�r�P�Hs et des autres, de leur place 
�G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H100 ». Ce mot apparaît en 1361, �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �1�L�F�R�O�H��
�G�¶�2�U�H�V�P�H�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�� �H�Q�� ��������, où il est indiqué que ce terme 
signifie : « même chose ». Ce concept a été durant �G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���X�Q���R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H�V���j���W�U�D�Y�H�U�V���G�H�V��
�D�X�W�H�X�U�V�� �F�R�P�P�H�� �/�p�Y�L�� �6�W�U�D�X�V�V���� �(�U�Y�L�Q�� �*�R�I�I�P�D�Q���� �+�R�Z�D�U�G�� �%�H�F�N�H�U�� �H�W�� �E�L�H�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �,�O�� �H�V�W�� �G�R�Q�F��
�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���F�H�W�W�H���Q�R�W�L�R�Q���G�H�S�X�L�V���O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���M�X�V�T�X�¶�D�X�[���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H��
�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�Lcation afin de c�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �R�F�F�X�S�H dans les 
�Q�R�P�E�U�H�X�[�� �G�p�E�D�W�V�� �V�X�U�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �D�F�W�X�H�O�O�H����
Notons que selon Jean Claude Kaufman101���� �O�¶�X�V�D�J�H�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q�� �H�V�W��
relativement récent et date �G�¶�L�O�� �\�� �D�� �X�Q�H�� �G�L�]�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V���� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�L�U�H�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �O�D��
mondialisation, nou�V���D�V�V�L�V�W�R�Q�V���j���X�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���S�H�X�S�O�H�V���T�X�L���M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V���p�W�D�L�H�Q�W���S�H�X��
�S�U�p�V�H�Q�W�V�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �P�p�G�L�D�W�L�T�X�H���� �G�H�� �V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���� �G�H�� �F�R�Q�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W��
�G�¶�D�Y�R�L�U���O�D���S�R�V�Vibilité de la transmettre aux jeunes générations.  

�*�H�Q�q�V�H���H�W���R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H��en sciences humaines. 

�,�O���I�D�X�W���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���T�X�H���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���I�D�L�W�V���H�Q���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���V�X�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���R�Q�W���p�W�p���V�R�X�Y�H�Q�W��
�D�E�R�U�G�p�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V���� �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�H�� �R�X�� �H�[�Sliquée à travers 
�O�¶�H�W�K�Q�L�F�L�W�p�� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q���� �O�H�� �J�H�Q�U�H���� �O�¶�L�P�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�«�� �,�O�� �H�V�W��
�G�R�Q�F�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q���� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V�� �U�D�W�W�D�F�K�p�H�V��
aux sciences humaines en ont souvent une vision particulière. Si ces questions sont 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �W�U�q�V�� �H�[�S�O�R�U�p�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �X�Q�� �O�L�H�Q�� �I�R�U�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �T�X�L��
�V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �Q�R�W�U�H�� �V�R�F�L�p�W�p���� �&�K�D�U�O�H�V�� �7�D�\�O�R�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �j�� �F�H�W�� �H�I�I�H�W�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �H�Q��
�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���F�R�Q�F�H�S�W���H�[�W�U�r�P�H�P�H�Q�W���F�R�P�S�O�H�[�H �T�X�¶�L�O���I�D�X�W���S�R�X�Y�R�L�U���D�Q�D�O�\�V�H�U���H�W���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���� 

�1�R�X�V�� �U�H�P�D�U�T�X�R�Q�V�� �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �H�W�� �T�X�H�O �T�X�H�� �V�R�L�W�� �O�H�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p, 
�T�X�¶�H�O�O�H���V�R�L�W���H�W�K�Q�L�T�X�H�����F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���R�X���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H, �S�U�H�Q�G���X�Q�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���L�Q�p�G�L�W�H���D�X���Q�R�P���G�¶�X�Q�H���V�R�U�W�H��
�G�H���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�D�S�S�D�X�Y�U�L�V�Vement culturel. La culture tend-t-elle à devenir immuable quand on 
sait que ce qui la caractérise, �M�X�V�T�X�¶�j�� �S�U�p�V�H�Q�W, �F�¶�H�V�W�� �V�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �j�� �H�Q�J�U�D�Q�J�H�U�� �R�X�� �U�H�M�H�W�H�U�� �G�H�V��
valeurs ou des habitudes �"�� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �O�H�� �G�p�E�D�W���H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�O�X�V�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �V�D�L�W��
qu�H���O�D���S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���V�X�S�S�O�D�Q�W�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���D�P�E�L�W�L�R�Q�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���H�W���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V��et met 
de facto �D�X���G�p�I�L���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�¶�p�W�K�L�T�X�H���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�� 

�/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�V�W�� �V�H�O�R�Q�� �-�H�D�Q�� �6�W�D�U�R�E�L�Q�V�N�L���� �L�V�V�X�H�� �© �G�¶�X�Q�H�� �P�p�P�R�L�U�H���� �G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H���� �G�¶�X�Q�H��
volonté de se définir 102». Il évoque par la suite les notions de « moi » et de « nous » ; ce qui 
nous permet de comprendre que cette notion peut engendrer la différence ou au contraire 
�O�¶�L�G�p�H �G�H���U�H�V�V�H�P�E�O�D�Q�F�H�����%�L�H�Q���T�X�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���V�X�V�F�L�W�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���p�F�U�L�Ws, ce concept 
�Q�¶�D���T�X�H���W�U�q�V���W�D�U�G�L�Y�H�P�H�Q�W���L�Q�W�p�J�U�p���O�H�V���F�K�D�P�S�V���G�¶�p�W�X�G�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���K�X�P�D�L�Q�H�V�����,�O���I�D�X�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W��
�Q�R�W�H�U���T�X�H���-�R�K�Q���/�R�F�N�H���V�¶�D�W�W�D�U�G�H���V�X�U���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���Q�R�Q���S�D�V���F�R�P�P�H���H�O�O�H���H�V�W���S�R�V�p�H���G�H���Q�R�V���M�R�X�U�V���P�D�L�V��
�H�Q���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���j���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���H�W���D�X���I�D�L�W que cette dernière change forcément face aux 
�P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �V�X�U�Y�H�Q�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �6�H�O�R�Q�� �O�X�L���� �O�D�� �P�p�P�R�L�U�H��
seule �S�H�X�W���J�D�U�D�Q�W�L�U���X�Q�H���V�R�O�X�W�L�R�Q���I�D�F�H���j���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���� 

                                                 
100DI MEO G., « Composantes spatiales, formes et processus géographiques des identités », Annales de géographie, numéros 
638 et 639, aout 2004. 
101KAUFMAN, J.C.,  « Dictionnaire des sciences humaines », sous la direction de Sylvie Mesure et Patrick Savidan, Puf, 
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102STRABINSKI, J.���� �$�O�O�R�F�X�W�L�R�Q�� �G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�H�� �O�D�� ����e session des rencontres internationales de Genève, Nos identités, 
Editions de la Baconnière, 1994, p 11.    



 

 

55 

On attribue cependant la paternité des étude�V�� �V�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �D�X�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�X�H�� �(�U�L�N��
Erikson. Il réfléchit durant les années 1930 à la place et au déracinement des indiens du 
Dakota et du nord de la Californie face à la modernité.  

�/�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �p�F�R�O�H�� �G�H�� �&�K�L�F�D�J�R�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �G�H�� �S�U�q�V�� �j�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �G�H�V��auteurs 
comme Goffman, Strauss ou Becker. Ces sociologues encore appelés interactionnistes pensent 
�T�X�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H���� �$�Q�Q�L�H�� �&�R�O�O�R�Y�D�O�G�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �j�� �F�H�W�� �H�I�I�H�W��
�T�X�¶ « �j�� �O�H�X�U�V�� �\�H�X�[���� �F�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �X�Q�L�V�V�D�Q�W�� �H�W�� �F�R�Q�I�U�Rntant de multiples individus 
�T�X�H�� �V�H�� �F�U�p�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �V�R�F�L�D�O���� �O�H�V�� �U�{�O�H�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �T�X�H�� �O�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V103 ». On 
comprend, dès lors, que pour les sociologues �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �H�V�W�� �P�H�P�E�U�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �G�R�Q�W�� �L�O��
�S�D�U�W�D�J�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �&�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W�� �U�H�O�L�p�H�� �j�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �F�D�U�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �V�D��
�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �V�D�� �S�O�D�F�H�� �H�W�� �V�R�Q�� �U�{�O�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H���� �,�O�� �H�V�W�� �G�H�� �F�H�� �I�D�L�W��
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���Y�R�L�U���G�D�Q�V���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���O�¶�D�I�I�H�F�W���� �G�X���G�\�Q�D�P�L�V�P�H���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���F�H�O�O�H��
du relationnel. Cette c�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�[�� �L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H�V�� �G�H�� �S�H�Q�V�H�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �D�X�� �V�H�L�Q��
�G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �T�X�L�� �V�H�U�D�� le « �J�U�R�X�S�H�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H ». En anthropologie et en 
�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �V�H�� �T�X�D�O�L�I�L�H�� �G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W���� �(�O�O�H�� �U�H�V�W�H�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H�� �G�H�� �I�D�o�R�Q��
singulièr�H�� �R�X�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H���� �2�Q�� �S�D�U�O�H�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�� �R�X�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �D�X�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�¶�H�W�K�Q�L�H�� �F�H�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U��
dans un environnement plutôt communautaire. 

�,�O�� �I�D�X�W�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�H�� �O�D�� �Y�X�O�J�D�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�R�Q�� �X�V�D�J�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �G�D�Q�V�� �O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�� �G�H�V��
années 1960 avec �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�Y�H�� �D�F�W�L�R�Q qui donne aux communautés minoritaires, notamment 
les noires, la chance �G�H�� �V�¶�p�O�H�Y�H�U�� �V�R�F�L�D�O�H�P�H�Q�W. Ainsi, les revendications identitaires vont 
�V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �Q�R�L�U�V, �P�D�L�V�� �S�R�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V�� �Y�L�Y�D�Q�W�� �D�X�[�� �(�W�D�W�V��
Unis. Ce terme fait donc son entrée dans les sciences humaines mais également sur le plan 
médiatique. Il se démocratise avec une volonté pour les Etats-�8�Q�L�V���G�¶�R�I�I�U�L�U���O�H�V���P�r�P�H�V���F�K�D�Q�F�H�V��
à tous ses citoyens, �D�X�� �Q�R�P�� �G�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �U�D�F�H�V���� �6�X�U�J�L�W�� �D�O�R�U�V, pour les différentes 
communautés du pays, une volonté de préserver leur identité, �D�I�L�Q�� �G�H�� �P�L�H�X�[�� �V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�� �G�D�Q�V��
cet espace multiculturel. Ces réactions von�W���V�H�U�Y�L�U���G�H���F�K�D�P�S�V���G�¶�p�W�X�G�H�V���D�X�[���V�F�L�H�Q�F�H�V���K�X�P�D�L�Q�H�V��
�H�W�� �F�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�D�X�[�� �(�W�D�W�V�� �8�Q�L�V�� �Y�R�Q�W�� �p�P�H�U�J�H�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V��Afro-
American studies, Jewish studies, les postcolonial studies�«�� �� �'�H�V�� �D�X�W�H�X�U�V����comme Gayatri 
Spikav travaillent sur la notion �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���K�\�E�U�L�G�H���F�H���T�X�L���Q�R�X�V �S�U�R�X�Y�H���T�X�¶�D�X���I�L�O���G�H�V���G�p�F�H�Q�Q�L�H�V 
�O�¶�L�Q�W�p�U�r�W��pour �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �U�p�V�L�G�H�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �j�� �p�Y�R�O�X�H�U���� �2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H��
�V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j�� �X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� ���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �H�V�W, en quelque sorte, en 
relation avec �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �H�W�� �U�H�V�W�H�� �G�R�Q�F�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D��
�S�O�D�F�H���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���G�D�Q�V���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���P�R�G�H�U�Q�H�V������ 

Nous constatons donc que cette nouvelle société mondialisée, redéfinit les contours de 
�O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �8�Q�� �O�L�H�Q�� �p�W�U�R�L�W�� �H�[�L�V�W�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�W�U�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p���� �F�X�O�W�X�U�H���� �V�R�F�L�p�W�p�� �H�W��
�P�R�G�H�U�Q�L�W�p���� �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �P�X�O�W�L�I�R�U�P�H�� �H�W�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �J�U�p�� �G�H�V��
�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����1�R�X�V���F�R�P�S�U�H�Q�R�Q�V���j���F�H�W���H�I�I�H�W�����O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H���V�R�F�L�D�O�H��
�T�X�L���� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�(�U�L�N�V�R�Q���� �Q�R�X�V�� �S�O�D�F�H�� �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V��
�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���j���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�H���F�R�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H�����&�H�O�D���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���H�Q���D�Q�D�O�\�V�D�Q�W���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H��
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���� 

I. �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H 

�6�H�O�R�Q�� �(�G�J�D�U���0�R�U�L�Q���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �© ne prend son sens que si elle comporte la 

                                                 
103COLLOVALD, A., Dictionnaire de sociologie, Encyclopédie Universalis, Editions Albin Michel, 2007. p 398.  
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notion de sujet 104�ª���� �/�¶�D�X�W�H�X�U�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �T�X�H�� �W�U�R�L�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �V�R�Q�W��
�I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�X�[���j���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����&�H���Q�°�X�G���J�R�U�G�L�H�Q�����F�R�P�P�H���L�O���O�H���G�p�I�L�Q�L�W�����P�D�L�V���H�Q��
reprenant les termes de Montaigne), est constitué �G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���H�W���G�H���O�¶�H�V�S�q�F�H�����,�O��
faut donc comprendre par cette triade, la notion biologique qui est en quelque sorte la 
condition première à la prise de conscience de son individualité. Cette prise de conscience du 
« je �ª�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�� �G�¶�r�W�U�H�� �G�L�I�I�q�U�H�Q�W���R�X�� �V�H�P�E�O�D�E�O�H���D�X�[�� �P�H�P�E�U�H�V��
du groupe auquel on appartient : la société. Cette question faisait déjà, au XVIIe siècle, �O�¶�R�E�M�H�W��
�G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�H�� �-�R�K�Q�� �/�R�F�N�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �p�W�D�L�W�� �T�X�H�O�T�X�H 
�F�K�R�V�H���G�¶�D�V�V�H�]���F�R�P�S�O�H�[�H, dans la mesure où il était difficile de définir ce qui faisait un homme, 
�F�¶�H�V�W���j���G�L�U�H��ce qui constituait son identité. Locke pensait que la conscience de soi ainsi que la 
temporalité jouaient un rôle essentiel dans la prise en comp�W�H���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �&�H�W�W�H��conscience 
de soi en disparaissant pour quelque raison que ce soit, entraine nécessairement la disparition 
�G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����8�Q���D�X�W�U�H���p�O�p�P�H�Q�W���V�H�P�E�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����F�¶�H�V�W���T�X�H���F�H�W�W�H��conscience de soi doit être 
accompagnée de la mémoire.   

La philosophie nous explique donc clairement que ce qui est intéressant à étudier à 
�W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����F�H���V�R�Q�W���O�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���V�X�U�Y�H�Q�X�V���D�X���F�R�X�U�V���G�H���O�D���Y�L�H���G�¶�X�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�W ce qui 
�I�D�L�W�� �T�X�H�� �F�H�W�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �H�V�W�� �O�H�� �P�r�P�H�� �j�� �K�X�L�W�� �D�Q�V�� �T�X�¶�j�� �V�R�L�[�D�Q�W�H�� �D�Q�V���� �6�W�p�S�K�D�Q�H�� �&�K�D�X�Yier105 parle 
�G�¶Haeccéité ; �F�¶�H�V�W���j���G�L�U�H���F�H���T�X�H���Q�R�X�V���V�R�P�P�H�V���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�W���V�L�Q�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����,�O���S�Uopose la 
théorie selon laquelle �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���H�Q�J�H�Q�G�U�H���G�H�X�[���V�p�U�L�H�V���G�H���S�U�R�E�O�q�P�H�V���T�X�L���V�R�Q�W reliés 
à la nature de la personne et à son identité transtemporelle.   

En psychologie, on considère que chaque individu est unique de part son patrimoine 
�J�p�Q�p�W�L�T�X�H�����2�Q���\���U�H�Q�Y�R�L�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�W�p���D�X���-�(���6�2�,���0�2�,�����/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���U�H�Q�Y�H�U�U�D�L�W���j���F�H��
�T�X�L���I�D�L�W���O�D���V�L�Q�J�X�O�D�U�L�W�p���G�¶�X�Q���L�Q�G�L�Y�L�G�X���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���j���F�H���T�X�L���H�V�W���F�Rmmun car la conscience de 
soi, renvoie à la conscience du NOUS. Autrement dit, cette identité personnelle serait un 
�P�R�\�H�Q���G�H���V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���R�X���G�H���V�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U����« �/�H���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���V�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���j��
la fois à partir de la perception du corps propre et à travers les interactions précoces avec 
�O�¶�H�Q�W�R�X�U�D�J�H106 �ª���� �*���+�� �0�H�D�G�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�� �V�H�� �I�R�U�J�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �M�X�J�H�P�H�Q�W��
�G�H�V���D�X�W�U�H�V���� �$�L�Q�V�L���� �O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�H���O�D�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���G�H���V�R�L, mais 
également celle de �O�¶�D�X�W�U�H���D�I�L�Q���G�H���V�¶�D�V�V�L�P�L�O�H�U���R�X��de �V�H���F�R�P�S�D�U�H�U�����/�D���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H���V�R�F�L�D�O�H���V�¶�H�V�W��
intéressée à cette notion dès le début du XXe siècle. Dans les années 1930, G. H Mead évoque 
�K�X�L�W���S�K�D�V�H�V���T�X�L���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���j���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���G�H���V�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�����&�H�V���K�X�L�W���k�J�H�V���F�R�Qstituent 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �F�\�F�O�H�V�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �H�V�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H���� �,�O�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H��
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�� �H�V�W�� �O�H�� �I�U�X�L�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �V�H�V��
interactions sociales.  

Nicole Gagnon nous explique que pour George H. Mead « la théorie 
psychosociologique de George H. Mead présente un sujet-conscience qui est engendré 
socialement sans être pour autant illusoire. Ce sujet-conscience étant réflexif, il est toutefois 
conceptualisé comme Soi, tandis que le Je est sujet de l'action. Plus exactement, le Je est 
partie prenante du processus social, à titre de réaction individuelle, indéterminée ou du 
moins imprévisible, à l'action socialement déterminée du Moi 107». Delphine Martinot108 

                                                 
104MORIN, E., �/�D���0�p�W�K�R�G�H�����/�¶�+�X�P�D�Q�L�W�p���G�H���O�¶�+�X�P�D�Q�L�W�p�����/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���K�X�P�D�L�Q�H, Editions Seuil, 2001. p 63  
105CHAUVIER, S., « L�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���� �,�G�H�Q�W�L�W�p�� ���V�� », Editions Sciences Humaines, 
2004. p 26.  
106MARC, E., « La cons�W�U�X�F�W�L�R�Q���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����,�G�H�Q�W�L�W�p�����V�� », Editions Sciences Humaines, 2004. p 34  
107 GAGNON, N., « L�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���p�T�X�L�Y�R�T�X�H », http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/pul/dumont/fdchap10.html 
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�V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���T�X�D�Q�W���j���H�O�O�H���j���W�U�R�L�V���D�S�Sroches en psychologie sociale qui selon elles sont les plus à 
�P�r�P�H���G�H���Q�R�X�V���S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���6�2�,���H�W���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���� 

�x Le soi comme structure cognitive ���� �&�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �V�R�X�W�L�H�Q�W�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �V�H�O�R�Q��
laquelle il existerait un ensemble de caractéristiques et de représentations  qui 
�S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �G�H�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �H�W�� �G�H�� �V�W�R�F�N�H�U�� �W�R�X�V�� �F�H�V�� �D�F�T�X�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�D��
mémoire.  

�x �/�H���V�R�L���F�R�P�P�H���V�\�V�W�q�P�H���E�L�D�L�V�p���G�X���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q : Sedikides et Strube 
développent quatre motivations �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �j�� �P�R�G�L�I�L�H�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �L�Q�Iormations 
personnelles avant de les stocker dans sa mémoire. Il y a plusieurs objectifs à cette 
�G�p�P�D�U�F�K�H���� �'�¶�D�E�R�U�G�� �X�Q�H�� �P�R�W�L�Yation à la valorisation de soi �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �V�p�O�H�F�W�L�R�Q�Q�H��
�G�H�V���V�R�X�Y�H�Q�L�U�V���G�¶�R�U�G�U�H���D�X�W�R�E�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�¶�R�S�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���L�P�D�J�H���S�R�V�L�W�L�Y�H���G�H���V�R�L����
Ensuite la motivation à la vérification de soi entrainerait une tentative de maintenir 
une bonne opinion de soi et de déprécier les opinions qui viendraient contredire 
�Q�R�V���F�H�U�W�L�W�X�G�H�V�����/�D���P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q���j���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q��de soi entraine de la part des individus 
une tendance, à travers divers expériences, �j�� �V�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �H�W�� �j��éprouver ses limites. 
�(�Q�I�L�Q���� �O�D�� �P�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�R�L�� �T�X�L�� �V�X�J�J�q�U�H�� �X�Q�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H��
ses faiblesses.  

�x Le soi comme construction sociale �����O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���F�K�D�T�X�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X���F�R�Q�W�U�L�E�X�H��
à sa construction sociale. Ainsi, notre appartenance à un groupe social déterminera, 
selon Fabio Lorenzi Cioldi, notre perception de nous-même et des autres. Les 
autres jouent, dans ce cas un rôle de miroir social et sont partie prenante de notre 
construction identitaire. 

�(�Q�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H���� �/�p�Y�L�� �6�W�U�D�X�V�V�� �G�p�V�L�J�Q�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �© la relation que 
�F�K�D�T�X�H���R�E�M�H�W���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���D�Y�H�F���O�X�L���P�r�P�H���H�W���G�R�Q�W���G�p�F�R�X�O�H���F�H�O�O�H���T�X�¶�L�O���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W���D�Y�H�F���W�R�X�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V��
à savoir la relation de différence109 �ª�����3�D�U�O�D�Q�W���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�����0�D�U�F�H�O���0�D�X�V�V���W�U�R�X�Y�H��
que ce concept est un passage nécessaire pour chaque individu car ce dernier est avant tout un 
être social. Ainsi « je » serait une condition sine qua non �j�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�X�� �© nous »et donc 
�G�¶�X�Q�H���L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���K�X�P�D�L�Q�V������ 

�'�D�Q�V�� �O�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �p�F�R�O�H�� �G�H�� �&�K�L�F�D�J�R���� �%�H�F�N�H�U���� �*�R�I�I�P�D�Q�� �H�W�� �6�W�U�D�X�V�V���� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�Q�W��
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �S�U�q�V�� �j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �&�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �F�R�w�Q�F�L�G�H�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �L�U�U�X�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V��
identitaires aux Etats Unis. Emergent ainsi des mouvements féministes, les Blacks Panthers 
etc. �3�R�X�U�� �F�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �G�H�� �U�D�V�V�H�P�E�O�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�H��
�G�p�I�H�Q�G�U�H���O�H�X�U�V���L�G�p�D�X�[���� �/�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �\�� �H�V�W���S�O�X�V���V�R�F�L�D�O�H���H�W���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�R�X�U���O�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���H�V�W���G�H��
�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�H�V���P�R�G�H�V���G�¶identification des acteurs de ces groupes qui se forment et qui ont des 
revendications diverses et variées. 

II.  �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p collective 

Ce concept sous-�H�Q�W�H�Q�G�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �J�U�R�X�S�H�� �H�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H, et de ce fait 
individuelle �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q. Comme nou�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���Y�X���� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���S�U�R�F�q�G�H���G�X����Nous 
qui correspond au �J�U�R�X�S�H�����O�D���V�R�F�L�p�W�p���R�X���H�Q�F�R�U�H���O�¶�H�W�K�Q�L�H�����3�R�X�U���T�X�¶�L�O���\���D�L�W���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�����L�O���I�D�X�W��
�D�X���S�U�p�D�O�D�E�O�H���T�X�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���V�H���V�H�Q�W�H���D�S�S�D�U�W�H�Q�L�U���j�� �X�Qe entité���� �&�H�O�D���L�P�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�L�O�� �\�� �D�L�W��un lien 

                                                                                                                                                         
108 MARTINOT, D., « Le soi en psychologie sociale, Identité (s) », Editions Sciences Humaines, 2004. p 42. 
109LENCLUD, G.���� �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �R�X�� �F�H�� �I�R�\�H�U�� �Y�L�U�W�X�H�O����In « Pour une anthropologie générale », IZARD, M., (dir) In CahierLévi 
Strauss, �1�X�P�p�U�R�����������(�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�+�H�U�Q�H�����������������S 307. 
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entre les différents constituants dudit groupe. Il y a donc la prise en compte �G�H���O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p���I�D�F�H���j��
laquelle se développent une interaction mais aussi une interdépendance. Ces deux éléments 
sont donc les constituants essentiels à la formation du groupe. De nombreux travaux se sont 
intéressés aux identités collectives. De plus, le XXIe a vu surgir de nouvelles formes de 
sociabilité ce qui entraine inévitablement des redéfinitions de toutes ces notions du fait des 
mobilités et de la possibilité pour tous les individus de rester attachés à leur culture et à leur 
identité. La notion �G�¶�r�W�U�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�H�� �S�D�U�� �'�X�U�N�K�H�L�P�� �Q�R�X�V�� �S�O�D�F�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D��
représentation du Nous �T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�W�p���P�D�L�V��
surtout celle du groupe et du se�Q�W�L�P�H�Q�W���G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���T�X�H���S�H�X�W���D�Y�R�L�U���W�R�X�W���X�Q���F�K�D�F�X�Q�����I�D�F�H���j��
une association. Ainsi, réside un lien constant entre le Je et le Nous. Notons que ce Nous 
suppose �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V���V�R�F�L�D�O�H�V���H�Q�W�U�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�W���O�H���J�U�R�X�S�H���D�Y�H�F���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�����G�H��
symboles communs. 

III.  Le �J�U�R�X�S�H�����J�D�U�D�Q�W���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H 

�'�R�P�L�Q�L�T�X�H���2�U�E�H�O�p���D�W�W�U�L�E�X�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�X���J�U�R�X�S�H���j���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���G�H�X�[���W�\�S�H�V���G�H���O�L�H�Q�V����
D�¶�D�E�R�U�G���O�H�V���O�L�H�Q�V���L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�V �G�q�V���O�R�U�V���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H���G�p�V�L�U�V�� �Y�R�L�U�H���G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�V��
communes ; mais également �G�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �R�X�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�X�� �V�D�Y�R�L�U-faire. 
Autrement �G�L�W�����O�D���S�U�R�[�L�P�L�W�p���S�K�\�V�L�T�X�H���Q�H���V�X�I�I�L�W���S�D�V���j���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H�����,�O���I�D�X�W���G�R�Q�F���T�X�¶�L�O��
y ait une interaction, �F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�p�M�j���D�I�I�L�U�P�p�����'�D�Q�V���O�H���F�D�V���F�R�Q�W�U�D�L�U�H�����L�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���T�Xe 
�G�¶�X�Q�� �D�J�U�p�J�D�W�� �G�¶�r�W�U�H�V�� �K�X�P�D�L�Qs���� �0�X�F�F�K�L�H�O�O�L�� �V�¶�D�F�F�R�U�G�H�� �j�� �*���� �*�X�U�Y�L�W�F�K�� �S�R�X�U���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���O�H�� �J�U�R�X�S�H��
comme étant « une unité collective réelle mais partielle, directement observable et fondée sur 
�G�H�V�� �D�W�W�L�W�X�G�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�V���� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�V�� �H�W�� �D�F�W�L�Y�H�V���� �D�\�D�Q�W�� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �F�R�Pmune à accomplir, unité 
�G�¶�D�W�W�L�W�X�G�H�V�����G�¶�°�X�Y�U�H�V���H�W���G�H���F�R�Q�G�X�L�W�H�V�����T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���X�Q���F�D�G�U�H���V�R�F�L�D�O���V�W�U�X�F�W�X�U�D�E�O�H���W�H�Q�G�D�Q�W���Y�H�U�V��
une cohésion relative des manifestations de la sociabilité110 ». Cette définition exprime un 
dessein qui peut être collectif et qui, de fait rassemble et fédère les différents protagonistes du 
�J�U�R�X�S�H�����2�U�E�H�O�p���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���j���F�H���T�X�L���V�H���S�D�V�V�H���K�R�U�V���H�W���G�D�Q�V���O�H���J�U�R�X�S�H���H�W���D�I�I�L�U�P�H���T�X�H���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W��
en son sein réside dans �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q���H�W���O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H�����+�R�U�V���G�X���J�U�R�X�S�H�����F�H���V�R�Q�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V��
que ce dernier entretient avec ses semblables. Nous voici revenus �j���F�H���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p���G�R�Q�W��
nous avons parlé tantôt. Ainsi, « �W�R�X�W�� �J�U�R�X�S�H�� �V�¶�p�W�D�E�O�L�W�� �H�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Y�H�F�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �H�W��
�G�p�I�L�Q�L�W�� �V�R�Q�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W���� �V�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�W�p���� �V�D�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�¶�r�W�U�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��immédiatement 
apparent111 ».  

�$�� �F�H�W�W�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��dont il faut comprendre 
�W�R�X�W�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���� �F�¶�H�V�W�� �V�H��« confondre à ». On suppose que dans ce 
cas, le groupe soit le référent, �S�X�L�V�T�X�H�� �Q�R�X�V�� �S�D�U�O�R�Q�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���� �1�R�X�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�R�Q�V��
�T�X�¶�X�Q�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �S�H�X�W�� �V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �j�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H���� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�Dl 
�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���� �O�H�� �J�H�Q�U�H���� �O�¶�k�J�H�� �H�W�F�� Manuel Castells explique que « �F�H�W�W�H�� �S�O�X�U�D�O�L�W�p�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�V��
engendre de�V�� �W�H�Q�V�L�R�Q�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�V���� �W�D�Q�W���G�D�Q�V�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�H�� �I�D�L�W���G�H�� �O�X�L�� �P�r�P�H�� �T�X�H��
dans son action au sein de la société112 �ª���� �$�L�Q�V�L���� �V�L�� �Q�R�X�V�� �F�R�Q�V�H�U�Y�R�Q�V�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �V�H�O�R�Q��
�O�D�T�X�H�O�O�H���� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���� �F�H�O�D�� �V�R�X�V-entend que parmi ces multiples 
�L�G�H�Q�W�L�W�p�V���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�����O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���Y�D���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���M�R�X�H�U���X�Q���U�{�O�H���H�W���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���V�H�U�R�Q�W��
actives à un moment donné ou à un autre. Pour illustrer notre propos, �S�U�H�Q�R�Q�V���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�¶�X�Q��
basque qui, �G�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �V�R�U�W�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O, se �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �F�R�P�P�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V���� �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���S�U�H�Q�G���D�O�R�U�V���O�H���S�D�V���V�X�U���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���U�p�J�L�R�Q�D�O�H�����&�H���P�r�P�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H�U�D���F�R�P�P�H��
chirurgien plasticien, �V�¶�L�O���V�H���U�H�Q�G���j���X�Q�H���U�p�X�Q�L�R�Q���G�H���F�K�L�U�X�U�J�L�H�Q�V�����'�H���F�H���I�D�L�W�����O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�L�I�I�q�U�H���H�W��

                                                 
110�0�8�&�&�+�,�(�/�/�,�����$���������/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����(�G�L�W�L�R�Q�V���3�X�I������999, p 48.  
111ORBELE, D., « Vivre ensemble, le groupe en psychologie sociale, Identité (s) », Editions Sciences Humaines, 2004. p123. 
112CASTELLS, M., �/�H���S�R�X�Y�R�L�U���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p, Editions Fayard, 1999, p 17. 
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dépend du moment où elle es�W���p�Y�R�T�X�p�H�����&�D�V�W�H�O�O�V���S�U�p�F�L�V�H���T�X�¶�L�O���Q�H���I�D�X�W���S�D�V���F�R�Q�I�R�Q�G�U�H���L�G�H�Q�W�L�W�p���H�W��
rôle car en sociologie, « les rôles sont définis par des normes qui déterminent les institutions 
et les organisations de la société ». Il ajoute que « les identités, elles, sont des sources de sens 
�S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �H�X�[�� �P�r�P�H�V�� �H�W�� �S�D�U�� �H�X�[�� �P�r�P�H�V���� �H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H�V�� �S�D�U���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�«��
elles ne deviennent des identités que lorsque (et si) des acteurs sociaux les intériorisent et 
construisent leur propre sens autour de cette intériorisation113  ». Il semble donc primordial 
�S�R�X�U���W�R�X�W���L�Q�G�L�Y�L�G�X���G�H���V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���j���X�Q���J�U�R�X�S�H�����6�L���Q�R�X�V���Q�R�X�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V���j���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����F�¶�H�V�W���T�X�H��
�Q�R�W�U�H�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �V�H�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�I�O�q�W�H�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �� �F�X�O�W�X�U�H���� �&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H��
(dans notre cas) à un peuple, à une diaspora que sont les nègres au sens littéraire du terme. 
�&�H�W�W�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �Q�H�� �S�R�V�V�q�G�H�� �T�X�¶�X�Q�� �V�H�X�O�� �Wrait commun ���� �F�H�O�X�L�� �G�¶�r�W�U�H�� �Q�R�L�U. Comment 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���V�H���G�p�I�L�Q�L�W���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���D�I�U�L�F�D�L�Q���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H���P�R�Q�G�H��en référence à �F�H���T�X�¶�L�O��
comporte en te�U�P�H�V�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �V�R�F�L�D�X�[�� �H�W�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� �$�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W����
comment se présente le nouvel artiste africain ? 

�2�X�W�U�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �H�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �V�R�Q�W�� �j�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �S�R�X�U�� �Q�R�X�V�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�H��
mieux comprendre les mutations engendrées dans le �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �H�W�� �T�X�L�� �L�Q�p�Y�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W��
touchent les artistes africains. Dans notre hypothèse de départ, nous avons parlé de 
�O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���R�F�F�D�V�L�R�Q�Q�p�V���S�D�U���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q, mais également par l'arrivée 
�G�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��la communication. Bien que la mondialisation soit 
�V�X�U�W�R�X�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���� �H�O�O�H�� �D�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� �p�W�p�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�Y�H�Q�X�H�V�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�V��
�G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���� �(�O�O�H�� �Q�¶�D�� �G�R�Q�F�� �S�D�V�� �p�W�p�� �X�Q�H�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�� �V�L�P�Slement économique et a conçu 
au-delà, �G�H�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�¶�R�U�G�Ue social���� �1�R�X�V�� �p�P�H�W�W�R�Q�V�� �G�R�Q�F�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�T�X�H�O�O�H, 
�S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �G�L�Y�H�U�V�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �V�X�U�Y�H�Q�X�V���� �X�Q�H�� �U�p�V�X�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �V�¶�H�V�W��
faite sentir dans de nombreux pays et pas seulement dansceux considérés comme étant des 
espaces périphériques. 

 

Identité et mondialisation : vers une montée en puissance et une affirmation des 
�S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� 

Le troisième millénaire arrive avec une recrudescence des revendications du point de 
vue des identités. Cela se traduit généralement par un tra�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H��
d�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �E�X�W�� �H�V�W�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U un meilleur enracinement de leur identité et, de 
temps en temps, de manifester �O�D���Y�R�O�R�Q�W�p���G�H���V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���X�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H���G�H���Q�¶�H�[�L�V�W�H�U��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H. �-�D�P�D�L�V�� �O�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�V�� �Q�¶�D�X�U�R�Q�W�� �D�X�W�D�Q�W�� �p�W�p��
�p�W�X�G�L�p�H�V�� �T�X�¶�H�Q�� �F�H�� �G�p�E�X�W�� �G�H�� �V�L�q�F�O�H���� �&�H�O�D���� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �U�p�V�H�D�X�[�� �G�H��
communication, mais également une meilleure visibilité de l�¶�D�X�W�U�H, ont entrainé cette remise 
en cause des principes qui constituent ces sociétés. La transmission de la culture parait alors 
comme un des meilleurs outils à �O�D�� �S�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p ; i�G�H�Q�W�L�W�p�� �P�H�Q�D�F�p�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��
�S�D�U���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�L���W�H�Q�W�H�U�D�L�W�����G�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�H�U���O�D���F�X�O�W�X�U�H���� 

Nous ne pouvons dans le cadre de notre thèse, définir la mondialisation par des 
�F�R�Q�F�H�S�W�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �V�W�U�L�F�W�� �G�X�� �W�H�U�P�H���� �(�W�D�Q�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �P�r�P�H�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �H�O�O�H��
�V�¶�L�P�E�U�L�T�X�H�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �p�Y�R�T�X�R�Q�V�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W��de vue 
temporel, accompagne tous les concepts et théories que nous abordons. Saskia Sassen, 
présente dans son article « repenser la mondialisation », divers changements qui affectent 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H���P�R�Q�G�H���D�X-delà de son aspect économique. On comprend dès lors �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��

                                                 
113CASTELLS, M., �/�H���S�R�X�Y�R�L�U���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p, Editions Fayard, 1999, p 17. 
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des �G�p�E�D�W�V�� �V�X�U�� �O�¶identité mais également sur le postcolonialisme, sont sérieux. On considère 
que les apports de la mondialisation dans les domaines économiques, financiers, culturels 
�G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �O�X�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �°�L�O�� �Q�R�X�Y�H�D�X���� �'�Hs phénomènes inédits nous poussent à observer le 
m�R�Q�G�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �H�W�� �j�� �Y�R�L�U, dans les évènements historiques, des manifestations 
�G�¶�X�Q���H�P�S�L�U�H���G�R�Q�W���O�H�V���U�q�J�O�H�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V���F�K�D�Q�J�H�Q�W, du fait de la nécessité �G�¶intégrer plus de 
protagonistes �H�W���G�H���Y�D�U�L�D�E�O�H�V���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H��dans les phénomènes qui nous affectent. On considère 
ainsi une interdépendance des évènements qui sont les garants de cette mondialisation telle 
�T�X�H���Q�R�X�V���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�R�Q�V���j���O�¶�K�H�X�U�H���D�F�W�X�H�O�O�H�� 

Cette dernière aurait commencé, selon Sylvie Brunel, il y a environ un demi-siècle 
bien que �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �U�R�X�W�H�V�� �W�H�U�U�H�V�W�U�H�V�� �H�W�� �P�D�U�L�W�L�P�H�V, �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�L�U�H��
romain ait anno�Q�F�p�� �O�H�V�� �S�U�p�P�L�F�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�H-monde. Elle fut ralentie par divers 
évènements historiques telles que les deux guerres mondiales, la crise des années trente, ou la 
guerre froide. Trois principes majeurs ont cependant permis son essor ���� �O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��
�D�Y�H�F���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�O�X�[�� �G�¶�H�[�S�R�U�W�D�W�L�R�Q�����O�D���W�U�D�Q�V�Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�L���H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�H���S�D�U��
�X�Q�� �H�V�V�R�U�� �G�H�V�� �I�O�X�[�� �G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�����F�¶�H�V�W-à-dire une possibilité pour les entreprises de 
�V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�U���K�R�U�V���G�H���O�H�X�U���S�D�\�V���H�W���H�Q�I�L�Q���O�D���J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�R�Q�W���O�D���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���H�V�W���O�D��
�P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� �2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �G�q�V��
�O�R�U�V���O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q���V�H�O�R�Q���O�D�T�X�H�O�O�H���O�¶�D�V�S�H�F�W���S�U�H�P�L�H�U���G�H���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����F�¶�H�V�W���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���� 

 

I. Une mondialisation avant tout financière 

�1�R�X�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�R�Q�V�� �O�D�� �J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �O�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �G�p�S�D�U�W�� �� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V��
avant tout financier mais qui, peu à peu, va devenir politique et surtout culturel. La 
mondialisation économique a débuté en 1947 avec les accords du General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) qui auguraient de �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���P�D�U�F�K�p���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���S�O�D�Q�p�W�D�L�U�H��
avec une explosion des capitaux. Cette création qui a accompagné les doctrines libérales 
�G�p�V�L�J�Q�H���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���G�H�V���P�D�U�F�K�p�V���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���P�R�Q�G�L�D�O�H�����/�H�V���p�W�D�W�V���V�R�Q�W, de 
ce fait, �R�E�O�L�J�p�V���G�¶�D�G�R�S�W�H�U���G�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���T�X�L���V�R�Q�W���I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���D�X��
�P�D�U�F�K�p�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �G�H�� �V�H�� �O�L�E�p�U�D�O�L�V�H�U���� �%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�L�W�� �W�H�Q�G�Dnce à penser que ce phénomène est 
inédit, Philippe Martin nous explique, dans son article La globalisation financière114, �T�X�¶�H�Q��
comparant les mouvements nets des capitaux en pourcentage de revenus on se rend compte 
que « les flux nets de capitaux représentaient environ 5% du PIB de la Grande Bretagne à la 
�I�L�Q�� �G�X�� �V�L�q�F�O�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�D�� �P�R�L�W�L�p�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L115 �ª���� �,�O�� �I�D�X�W�� �D�M�R�X�W�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �H�Q�� �U�p�D�O�L�W�p��
difficile de donner une origine à la mondialisation économique dans la mesure où selon 
certains économistes et hist�R�U�L�H�Q�V���� �F�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �L�Q�p�G�L�W���� �6�\�O�Y�L�H�� �%�U�X�Q�H�O116 explique 
�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U, �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �D�I�I�L�U�P�p���� �X�Q�H�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��
�G�X�U�D�Q�W���O�¶�H�P�S�L�U�H���U�R�P�D�L�Q���� �2�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���T�X�H���F�K�D�T�X�H�� �I�R�L�V���T�X�¶�L�O�� �\�� �D���H�X���X�Q�H���P�H�L�O�O�H�X�U�H���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p��
des territoires, grâce aux réseaux de communication, le monde a connu des ouvertures qui lui 
permettaient de mieux commercer.  

De plus, la chute du mur de Berlin et la dissolution du bloc soviétique ont ouvert de 
nouveaux marchés  et ont permis de faire tomber les dernières méfiances qui ont profité au 
marché international. La mondialisation est donc une affaire économique mais également 

                                                 
114MARTIN, P., « La globalisation financière »���� �L�Q�� �4�X�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �Y�R�O�X�P�H�� ������ �V�R�X�V�� �O�D�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�¶�� �<�Y�H�V�� �0�L�F�K�D�Xd, 
Editions Odile Jacob, 2000, p 357. 
115MARTIN, P., Op. Cit.  
116BRUNEL, S., « Dix questions sur la mondialisation », Revue Sciences humaines numéro 180, mars 2007. 
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�J�p�R�S�R�O�L�W�L�T�X�H���� �/�D�� �I�L�Q�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �D�� �Y�X�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p��
global et en même temps celui de nouvelles forces telles Internet et les ONG qui ont tenté de 
�S�R�V�H�U�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �H�W�� �X�Q�H�� �Y�L�V�L�R�Q�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�Q�G�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W, désormais, 
appréhender dans sa globalité. Laurent Carroué117 pour définir ce phénomène a écrit : « la 
�P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H : le libéralisme, une monnaie : le dollar, un outil : le 
capitalisme, un système politique : la démocratie, une langue ���� �O�¶�D�Q�J�O�D�L�V ». Cette définition 
�Q�¶�H�V�W���F�H�U�W�H�V���S�D�V���U�H�F�H�Y�D�E�O�H���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H, mais, elle décrit tous les aspects et 
de façon intrinsèque, toutes les valeurs auxquelles est rattachée la mondialisation et qui, de 
fait�����V�¶�D�S�S�R�V�H�Q�W���j���W�R�X�V���O�H�V���(tats du monde. Ces valeurs entrainent une interdépendance de ces 
états à travers un système qui se veut unique, pour une meilleure fluidité du commerce. 

Une autre notion est concommitante à la mondialisation, celle de la dématérialisation 
des territoires. A travers ce phénomène, une nouvelle logique,  celle des réseaux supplante 
celle de territoire. Appadurai dans son ouvrage, Après le colonialisme : les conséquences 
culturelles de la globalisation���� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O���� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V��
�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V���R�Q�W���V�X���V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���S�R�X�U���U�H�F�U�p�H�U���O�H�X�U���F�X�O�W�X�U�H���D�L�O�O�H�X�U�V�����&�H�W�W�H���S�U�L�V�H���G�H��
conscience de la possibilité de créer son monde grâce, aux outils techniques, nous pousse à 
nous poser la question de la déterritorialité �H�Q�J�H�Q�G�U�p�H�� �S�D�U�� �F�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���� �$�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H��
cette interdépendance, il y avait de la part des économistes une volonté de fluidifier le marché. 
�&�H�W�W�H���G�p�P�D�U�F�K�H���V�¶�L�Q�V�Frivit , �j���O�¶�p�S�R�T�X�H, dans le cadre du consensus de Washington qui stipulait 
�X�Q�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�H�� �S�O�X�V�� �O�L�E�U�H�� �H�W�� �X�Q�H�� �I�D�F�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �S�R�X�U�� �O�L�E�p�U�D�O�L�V�H�U�� �O�H�V��
�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�X�[���� �&�H�W�W�H�� �P�H�V�X�U�H�� �I�X�W�� �L�Q�L�W�L�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�� �-�R�K�Q��
Williamson, �L�V�V�X�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �G�H�� �&�K�L�F�D�J�R, et appuyée par toutes les grandes institutions 
monétaires sises à Washington tels, le Trésor américain, la banque mondiale et le FMI. Une 
�S�U�H�V�V�L�R�Q���V�¶�H�[�H�U�o�D���V�X�U���O�H�V���S�D�\�V���p�P�H�U�J�H�Q�W���S�R�X�U���S�U�D�W�L�T�X�H�U���X�Q�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�Xe libérale de 
façon rapide, afin que ces derniers puissent intégrer le marché mondial et se développer. Pour 
�L�O�O�X�V�W�U�H�U�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���� �0�D�U�W�L�Q�� �P�R�Q�W�U�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �O�¶�$�V�L�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �X�Q�H��
crise qui débute en Thaïlande peut se propager en Amérique Latine et en Russie. Il affirme 
ainsi à propos de la mondialisation économique que « La quasi-faillite du fond spéculatif 
américain LTCM, conséquence indirecte de la panique sur les marchés russes, démontra que 
�O�H�V�� �P�D�U�F�K�p�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �U�L�F�K�H�V�� �Q�¶�p�W�Dient pas épargnés par un problème qui avait 
débuté dans un petit pays asiatique118».  

On peut donc résumer la mondialisation économique comme étant le système ayant, à 
�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H, �I�D�F�L�O�L�W�p���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�D�S�L�W�D�X�[���H�W���I�D�Y�R�U�L�V�p���O�¶�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���G�H�V���P�D�U�F�K�p�V��sur la 
�W�R�W�D�O�L�W�p�� �G�X�� �J�O�R�E�H���� �/�¶�H�Q�M�H�X�� �U�H�V�W�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�X�� �J�O�R�E�H�� �V�R�Q�W�� �P�R�L�Q�V��
�D�F�W�L�Y�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �J�O�R�E�D�O�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �$u delà de cette « Economie-monde »���� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
domaines viennent jouer un rôle similaire. On voit ainsi les technologies ou encore la culture 
�V�X�E�L�U���O�H���P�r�P�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���H�W���H�Q�W�U�D�L�Q�H�U���G�H�V���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V���G�L�Y�H�U�V�H�V���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��
�G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���W�H�O�V���O�H���G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�����O�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���R�X��
�H�Q�F�R�U�H���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�H�����/�¶�r�W�U�H���K�X�P�D�L�Q���V�H�P�E�O�H���D�S�S�D�U�W�Hnir à un système dont les effets se ressentent 
intégralement dans sa façon de vivre. Cela peut avoir comme conséquence un repli qui peut 
être idéologique, religieux et entrainer des incompréhensions, voire des conflits qui ne 
peuvent être réglés que si une démarche est faite dans le sens du consensus et du respect. 
�1�R�X�V���Q�R�X�V���G�H�P�D�Q�G�R�Q�V���G�q�V���O�R�U�V���F�R�P�P�H�Q�W���V�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���D�X���V�H�L�Q�����G�H���F�H�W���X�Q�L�Y�H�U�V���R�•���G�H��

                                                 
117CARROUE, L., COLLET, D., RUIZ, G., La mondialisation, genèse, secteurs et enjeux, Bréal 2005.  
118MARTIN, P., « La globalisation financière »���� �L�Q�� �4�X�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �Y�R�O�X�P�H�� ������ �V�R�X�V�� �O�D�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�¶�� �<�Y�H�V�� �0�L�F�K�D�X�G�� 
Editions Odile Jacob, 2000, pp 359-360. 
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nouvelles �I�D�o�R�Q�V���G�¶�r�W�U�H semblent menacer certaines traditions et modes de vie qui, jusque-là, 
�V�¶�D�Y�p�U�D�L�Hnt immuables. La mondialisation a également engendré de grands changements 
�G�¶�R�U�G�U�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O���� �/�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �V�R�Q�W�� �Q�R�P�E�U�H�X�[���� �$�S�S�D�G�X�U�D�L�� �Q�R�X�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W��
�E�L�H�Q�� �V�D�L�V�L�U�� �O�D�� �V�X�E�W�L�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �J�O�R�E�D�O�L�V�p�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �H�Q�� �D�X�F�X�Q�� �F�D�V�� �K�R�P�R�J�q�Q�H���� �1ous 
sommes conscients que cette dernière a un impact direct sur la vie culturelle que ce soit à une 
échelle globale ou même locale. Cette mondialisation culturelle pourrait dès lors avoir un 
�U�D�S�S�R�U�W���D�Y�H�F���G�¶�D�X�W�U�H�V���Q�R�W�L�R�Q�V���F�R�P�P�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����O�D���P�R�G�H�U�Q�L�W�p���H�W���Oes territoires.  

 

II.  L'Afrique dans la mondialisation 

Si l'on se réfère aujourd'hui au revenu par habitant, l'Afrique est le continent le plus 
pauvre du monde. De ce fait, sa participation à la mondialisation est et reste très faible. Les 
infrastructures y sont toujours peu développées, ce qui rend la communication encore difficile 
entre pays africains mais également avec le reste du monde. Malgré les nombreuses tentatives 
des gouvernements, le décollage économique de ce continent reste difficile. L'intégration de 
l'Afrique à l'économie mondiale ne semble pas s'améliorer comme nous l'explique le centre de 
recherche pour le développement international (CRDI). En effet, malgré la mise en place de 
plans d'ajustements structurels depuis les années 1980, le continent reste peu attractif d'un 
point de vue économique pour plusieurs raisons dont l'instabilité politique, les 
bouleversements climatiques, des politiques inadéquates, etc. Le commerce international se 
développe donc difficilement. Selon le CRDI, la part du commerce international détenue par 
l'Afrique est passée de 4,1% dans les années 1960  pour revenir dans les proportions de 2 à 
3% dans les années 1990. Il semblerait, selon la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement (CNUCED), que l'Afrique n'ait pas bénéficié des 
exportations des produits manufacturés qui représentent en 2000, 30%119  de ses exportations 
totales de marchandises. L'Afrique reste un continent très dépendant de ses produits de base 
en terme de recettes or ces dernières sont beaucoup moins rentables que les produits 
manufacturés. En termes de recettes, elles ont augmenté selon la CNUCED, beaucoup moins 
rapidement que les produits manufacturés. De plus, « le taux moyen de croissance des 
échanges de ces produits au cours des deux dernières décennies ne représentant en moyenne 
qu'à peine un tiers de celui du commerce mondial de tous les produits (soit 8,4 % par an sur 
la période 1980-2000 ) »120.  

 Au niveau des investissements directs étrangers (IDE), ces derniers restent modestes 
notamment en Afrique de l'Ouest. Ils ont selon l'étude du  CRDI, considérablement diminué 
depuis les années 1970. Cela a entrainé une baisse du PIB mais également de l'épargne 
nationale dans de nombreux pays africains. Une étude de l'organisation de coopération et de 
développement (OCDE) datant de 2002121, explique à cet effet, que les pays africains ont du 
mal à attirer ces investissements pour plusieurs raisons : d'abord à cause de politiques 
économiques nationales non viables, ensuite par des services de mauvaise qualité, des régimes 
commerciaux fermés et de mauvaise qualité et enfin à cause, comme nous l'avons expliqué 
plus haut, de mauvaises politiques macroéconomiques.  
 Au niveau des technologies de l'information et de la communication, le développement 

                                                 
119Le Développement économique de 'Afrique, rapport du CNUCED 2003. 
120Ibid. 
121Conférences des nations Unies sur le commerce et le développement, Le développement économique en Afrique, Repenser 
le rôle de l'investissement étranger direct, 2005. 
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reste également faible et les budgets de la recherche et du développement ainsi que les 
dépenses effectuées en matière d'infrastructures, demeurent insuffisantes. A l'exception de 
l'Afrique du Sud, les pays africains se développent peu en matière de télécommunications. On 
compte en moyenne, 0,5 lignes principales pour 100 personnes en matière de télédensité122. 
 On constate donc que cette mondialisation qui, selon Philippe Hugon, va de pair avec le 
renforcement des identités rend l'Afrique encore plus marginale et faible. En effet,  elle aurait, 
toujours selon Hugon, « accru la marginalisation et les frustrations des périphéries africaines 
prises dans des trappes à pauvreté123 ». L'Afrique attire entre 1 et 2% des IDE, c'est-à-dire 10 
à 20 milliards de dollars sur un total de 1000 milliards de dollars. 
 Au niveau de l'impact des technologies de l'information et de la communication, on 
constate que l'essentiel des réseaux est concentré dans les capitales et qu'une petite frange de 
la population y a accès. Cela est dû, d'une part, au faible taux d'alphabétisation de certains 
pays �H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W au raccordement électrique qui, dans certaines zones est quasi inexistant. 
En 2005, seulement 15 pays africains ont accès à Internet hors des capitales et quatre pays 
possèdent plus de 10 lignes téléphoniques pour 1000 habitants.  

 

Analyse �H�W���P�L�V�H���H�Q���U�H�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�¶�L�G�Hntité culturelle, la diaspora et le 
territoire.  

Ce parti pris de mettre ces trois notions en relation vient du fait que pour analyser la 
�Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �R�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �I�D�L�U�H�� �I�L�� �G�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �D�Y�R�L�U�� �D�Y�H�F��
�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V�� �G�D�Q�V�� �F�H monde globalisé, �F�D�U�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �=�\�J�P�X�Q�W�� �%�D�X�P�D�Q����
« « « �/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p » » est devenue un prisme à travers lequel les autres aspects de la vie 
contemporaine sont compris et examinés 124�ª�����&�¶�H�V�W���M�X�V�W�H�P�H�Q�W���S�D�U�F�H���T�X�¶�R�Q���O�D���U�H�W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���G�H��
nombreux aspects de la vie quotidienne et sociale que nous nous y intéressons.  

�1�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �X�Q�� �G�p�E�D�W��
�Q�R�X�Y�H�D�X���V�¶�R�X�Y�U�H���D�X�[���D�U�W�L�V�W�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V�����(�Q���H�I�I�H�W�����j���O�D���O�H�F�W�X�U�H���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���5�D�V�K�H�H�G���$�U�D�H�H�Q���R�Q��
se demande quelle va être la place de l�¶artiste africain contemporain face aux nouvelles 
�H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �,�O�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �T�X�H�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V��
africains se sont trouvés, pour des raisons diverses, face aux prismes du modernisme, à ceux 
du colonialisme et maintenant face aux enjeux de la mondialisation. Marie Luise Syring pense 
�T�X�¶�L�O���S�R�X�U�U�D�L�W���\���D�Y�R�L�U���X�Q���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�D�U�W���j���G�H�X�[���Y�L�W�H�V�V�H�V����Elle affirme à cet effet que « toutes 
les tendances artistiques qui dans le contexte européen, sont mal vues ou dédaignées, la 
�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�� �Q�D�U�U�D�W�L�Y�H���� �O�H�� �U�p�D�O�L�V�P�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �R�X�� �O�¶�D�U�W�� �H�Q�J�D�J�p�� �V�R�Q�W�� �E�L�H�Q�� �D�F�F�X�H�L�O�O�L�H�V�� �T�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�V��
�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�H�� �&�K�L�Q�H�� �R�X�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�«�� �H�W�� �Y�R�L�O�j�� �O�D�� �F�K�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q��qui vit et travaille 
�G�D�Q�V���O�D���G�L�D�V�S�R�U�D���«���L�O���F�R�Q�Q�D�v�W���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���H�W���U�H�V�V�H�Q�W���O�D���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�H���V�¶�H�Q�J�D�J�H�U125 ». 
�2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �W�R�X�W�� �X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �W�H�Q�D�Q�W�V�� �H�W�� �Oes aboutissants nous 
permettront de mieux comprendre les différents aspec�W�V���G�X���Q�R�X�Y�H�O���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�U�W�L�V�W�H��
africain.  

                                                 
122WANGWE, S.M,. MUSONDA, F., « Incidence de la Mondialisation en Afrique », in Mondialisation, croissance et 
Marginalisation, CRDI, pp 118-121.  
123HUGUON, P., Géopolitique de l'Afrique, Arman Colin, 2006, p 59. 
124BAUMAN, Z., « Identité et Mondialisation »���� �L�Q�� �4�X�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �Y�R�O�X�P�H�� ������ �V�R�X�V�� �O�D�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�¶�� �<�Y�H�V�� �0�L�F�K�D�Xd, 
Editions Odile Jacob, 2000, p 443. 
125SYRING, M.L., « �/�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W�� �H�W�� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�H�� �O�D�� �G�L�D�V�S�R�U�D »,  In Dix questions sur la mondialisation. Revue Sciences 
humaines, numéro 180, Mars 2007. 
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�/�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �G�H�� �6�H�E�D�V�W�L�D�Q�� �/�R�S�H�]126 Identity : Reality or Fiction ? nous éclaire à ce sujet. 
Parlant des artistes étrangers notamment sud-�D�P�p�U�L�F�D�L�Q�V���G�D�Q�V���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���K�R�O�O�D�Q�G�D�L�V�����O�¶�D�X�W�H�X�U��
nous explique comment les artistes non hollandais sont classés dans des catégories 
spécifiques, ce qui entraine inévitablement une relecture de leur art. La cause de ce 
�F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �V�R�F�L�D�O�H�� �S�R�X�U�� �Q�H�� �S�D�V�� �G�L�U�H�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H���� �/�D��
conséquence de cette démarche pour ces artistes allochtones127, �F�¶�H�V�W�� �G�
�D�E�R�U�G���� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H��
ghettoïsation de leur travail et ensuite, un environnement qui devient dès lors moins ouvert. 
�/�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �S�U�H�Q�G�� �D�O�R�U�V�� �W�R�X�W�H�� �V�R�Q�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�H�V�X�U�H�� �R�•�� �H�O�O�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �H�W��
catégorise les artistes de la diaspora, ceux des périphéries qui, à t�U�D�Y�H�U�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���P�R�G�H�U�Q�H���R�Q�W��
dû choisir entre plusieurs cases, celle qui leur convenait le mieux. Ces derniers, au fil de 
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �R�Q�W�� �V�X�� �H�[�S�O�R�L�W�H�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �V�¶�D�I�Iirmer. Ressources parmi 
lesquelles, �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� ���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�E�R�U�L�J�q�Q�H�V�� �H�W�� �O�H�V��
�D�I�U�L�F�D�L�Q�V�������O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�V���H�W���H�Q�I�L�Q���O�D���U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q�����1�R�W�R�Q�V���T�X�H���F�H�V��
trois styles sont réellement significatifs de �F�H���T�X�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�¶�D�U�W���G�H�V���S�p�U�L�S�K�p�U�L�H�V��
�H�W�� �G�p�F�U�L�W�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� �T�X�L�� �U�p�V�L�G�H�� �D�X�W�R�X�U�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �G�H�V��
�S�p�U�L�S�K�p�U�L�H�V���G�R�Q�W���O�¶�D�I�U�L�F�D�L�Q���I�D�L�W���L�Q�W�p�J�U�D�O�H�P�H�Q�W���S�D�U�W�L�H�� 

Identité culturelle et identification 

�/�H�V�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �H�W�� �G�p�S�H�Q�G�U�H�� �G�X�� �S�R�L�Q�W��
�G�H���Y�X�H���G�¶�X�Q�H���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���G�R�Q�Q�p�H�����/�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���V�H�O�R�Q���T�X�H���O�¶�R�Q���V�H���U�p�I�q�U�H���j���O�D���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�H��
ou aux cultural studies se définit donc différemment. Nous abordons simultanément les 
�F�R�Q�F�H�S�W�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���H�W���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���F�D�U���F�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H���F�D�G�U�H���T�X�H���Q�R�X�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�H���H�Q��
�U�p�D�O�L�W�p�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p����En outre, �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �%�H�U�Q�D�U�G�� �/�D�P�L�]�H�W�� �H�W�� �$�K�P�H�G��
Silem128, elle possède un rôle non négligeable dans ce que les auteurs appellent « la définition 
identitaire ». Pour rendre compte des sociétés modernes, il faut nécessairement en comprendre 
�O�H�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �V�H�P�E�O�H�� �I�D�L�U�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �F�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�V��
�T�X�¶�L�O���I�D�X�W���V�D�L�V�L�U���S�R�X�U pouvoir analys�H�U���F�H�U�W�D�L�Q�V�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���G�¶�R�U�G�U�H���V�R�F�L�D�O. 

�/�H���G�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���H�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�T�X�H���G�H�V���V�F�L�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q��
�G�p�I�L�Q�L�W�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �© un ensemble plus ou moins précis de 
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �V�R�F�L�D�O�� �G�¶�X�Q autre (une communauté, une classe 
sociale, une nation, etc.)129 �ª�����6�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�����F�¶�H�V�W���G�R�Q�F���V�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���F�R�P�P�H���© semblable à » ou 
au contraire, « différent de ». Nous avons selon Mucchielli130, trois noyaux auxquels on 
�V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H���� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �&�H�V�� �W�U�R�L�V�� �Q�L�Y�H�D�X�[�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�Q�W��
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �V�L�P�X�O�W�D�Q�p�P�H�Q�W�� �F�D�U, �V�H�O�R�Q�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �© nous sommes immergés constamment 
�G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�L�S�O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �D�P�E�L�D�Q�W�H���� �G�H�� �Q�R�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �H�W�� �G�H�� �Q�R�V��
relations interindividuelles131 ». Albert Memmi132 �T�X�D�Q�W���j���O�X�L���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���G�H��
la manière suivante: «  �O�H�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �S�U�R�Y�L�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j�� �X�Q��
groupe, dont la définition et la cohésion reposent sur un système, commun et relativement 

                                                 
126LOPEZ, S., « Identiy: Reality or Fiction? »The third text Reader on art, culture and theory, Continuum, 2005, pp 137- 
151. 
127�7�H�U�P�H���X�W�L�O�L�V�p���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�D�Q�V���O�H���W�H�[�W�H : allochtonen qui veut dire en hollandais : tran 
128 LAMIZET , B., SILEM, A., « �'�L�F�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�� �H�Q�F�\�F�O�R�S�p�G�L�T�X�H�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q », 
Ellipses, 1997. p 280. 
129LAMIZET, B., Silem, A., Op. Cit. P 282. 
130MUCCHIELLI, A., �/�¶�,�G�H�Q�W�L�W�p, Editions Puf, 1999. p 55.  
131MUCCHIELLI, A., Op. Cit. P 57. 
132MEMMI, A., « L�H�V���I�O�X�F�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p culturelle », Revue Esprit numéro 228, p 94 -106.  
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�F�R�K�p�U�H�Q�W���� �G�H�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �H�W�� �G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V133 �ª���� �'�D�Q�V�� �V�R�Q�� �D�U�W�L�F�O�H���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �P�R�Q�W�U�H, à travers 
l�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���Q�R�L�U�H �F�H���T�X�H���V�L�J�Q�L�I�L�H���O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H���j���X�Q���J�U�R�X�S�H���H�W���O�H���S�D�U�W�D�J�H���G�H��
�V�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �G�H�V�W�L�Q���� �,�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���T�X�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�Oturelle ne soit pas seulement un 
sentiment isolé mais également un mode de vie, une conscience de soi et des autres, une 
adhésion aux rites, aux normes, au sort du groupe et surtout une identification à ce groupe. 
�/�¶�D�X�W�H�X�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �D�Xx groupes auxquels, pour des 
raisons qui peuvent être religieuses, ethniques, territoriales, sociales, etc. nous appartenons, 
est en réalité une sorte de dépendance à ce groupe, dans la mesure où il est nécessaire de se 
plier à certaines de ses exigences. Ainsi, « nous appartenons à un groupe signifie que nous 
�G�p�S�H�Q�G�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�� �J�U�R�X�S�H�� �H�W�� �T�X�H�� �F�H�� �J�U�R�X�S�H�� �G�p�S�H�Q�G�� �G�H�� �Q�R�X�V�«�� �Q�R�X�V�� �V�R�X�K�D�L�W�R�Q�V�� �r�W�U�H�� �S�U�R�W�p�J�p�V����
conseillés pour notre conduite, inspirés dans nos sentiments et nos pensées, soutenus par des 
institutions, rassurés sur notre passé et notre avenir ; nous sommes prêts à payer de notre 
soumission solidarité et fidélité �± au moins relatives134 ». Autrement dit, cette soumission au 
groupe nous garantit, en retour, certains avantages On pourrait alors se demander ce qui 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���G�H���F�H�O�O�H���G�X���J�U�R�X�S�H�����1�R�X�V���Q�H���S�R�X�Y�R�Q�V���Q�p�J�O�L�J�H�U���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H��
Stuart Hall qui considère �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�����j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����F�R�P�P�H���X�Q�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���T�X�L���H�V�W���H�Q���S�H�U�S�p�W�X�H�O�O�H��
�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���H�W���T�X�¶�L�O���T�X�D�O�L�I�L�H���G�H���©  production ».   

Le groupe que nous définissons, ici, partage une culture commune. Elle peut être, 
�F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �p�Y�R�T�X�p���� �� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���� �H�W�K�Q�L�T�X�H���� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H ���� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �j�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X����
�F�¶�H�V�W���G�H���F�U�p�H�U���X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���T�X�L���V�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���F�R�Pmunes, 
une histoire, ou une situation qui peut suggérer la solidarité mais également le sentiment 
�G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�L�U���j���F�H�W�W�H���F�X�O�W�X�U�H�����&�H�O�D���Q�H���Y�H�X�W���S�D�V���G�L�U�H���T�X�H���O�¶�R�Q���Q�H���S�X�L�V�Ve à un moment donné dans 
sa vie �V�¶�H�Q���H�[�W�U�D�L�U�H, mais il est vrai que, �F�R�P�P�H���O�¶�D���H�[�S�O�L�T�X�p��Albert Memmi, il est difficile de 
le faire dans la mesure où les individus craignent certains changements, en raison de 
�O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���G�D�Q�V���O�H�X�U�V���Y�L�H�V�����/�¶�D�X�W�H�X�U���H�[�S�O�L�T�X�H, à cet effet, comment 
la culture domine notre imaginaire et devient en quelque sorte notre recette de vie.  

�&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �V�H�Q�V�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V�� �j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �H�W�� �j�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �T�X�H��
�F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �S�H�X�W�� �R�F�F�X�S�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H�� �H�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q����
Comme nous le verrons plus t�D�U�G���� �L�O�� �V�H�P�E�O�H�� �p�Y�L�G�H�Q�W�� �T�X�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V�� �H�W�� �P�r�P�H�� �G�H��
courants artistiques se sont basés sur leur identité culturelle pour se construire ; on ne peut 
donc négliger son importance, �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �D�F�W�X�H�O�� �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��
�V�X�J�J�q�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�� �j�� �F�H�� �J�H�Q�U�H��de question. A quel groupe appartenons-nous, à qui 
nous identifions-nous ? 

�1�R�X�V���D�Y�R�Q�V�� �D�E�R�U�G�p���M�X�V�T�X�H���O�j���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�µ�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�D�Q�V���V�R�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���J�O�R�E�D�O���P�D�L�V���Q�R�X�V��
�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�R�Q�V���T�X�H���F�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�H�X�W���F�K�D�Q�J�H�U���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W���V�L���O�¶�R�Q���V�H réfère aux réalités 
�G�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V��
africains se veuille universaliste, les réalités auxquelles ils font face sont tout autres. Ainsi, 
�O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �p�J�Dlement analysée sous �O�¶�H�[�H�P�S�O�H �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�L�F�L�W�p���� �(�Q��
�I�D�L�V�D�Q�W�� �X�Q�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�� �D�Y�H�F�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q���� �R�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �P�L�H�X�[�� �F�H�� �T�X�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
pour un individu et à quel point cette dernière structure sa pensée et son mode de vie. 

�/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q �F�R�P�P�H���P�R�G�H���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�¶�H�W�K�Q�L�F�L�W�p 

Quel lien peut-�L�O�� �\�� �D�Y�R�L�U�� �H�Q�W�U�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �W�H�U�P�H�V�� �S�R�X�U�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �Y�H�X�L�O�O�H�� �O�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�U��

                                                 
133MEMMI, A., Op.cit., p 95. 
134MEMMI, A. , Op.cit., pp 103-104. 
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simultanément �"�� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �W�H�P�S�V�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �F�H�� �T�X�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�H�W�K�Q�L�H�� �G�D�Q�V��
�F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �G�R�Q�W�� �F�H�O�O�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�I�Uicaine. Nou�V�� �Q�R�X�V�� �U�p�I�p�U�R�Q�V�� �j�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �-�H�D�Q-
Loup �$�P�V�H�O�O�H�� �H�W�� �(�O�L�N�L�D�� �0�¶�%�R�N�R�O�R135 �S�R�X�U�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p��
�D�I�U�L�F�D�L�Q�H���H�W���O�H�V���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���T�X�¶�H�O�O�H���S�H�X�W���\���H�Q�J�H�Q�G�U�H�U���� 

Plusieurs fois, et pour plusieurs raisons, on a tenté de donner une définition à ce terme 
devenu au fil des années et des études quelque peu fourre-�W�R�X�W���� �/�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���F�H���P�R�W���Y�L�H�Q�W���G�X��
grec ethnos qui voudrait dire : étranger, peuple, nation ou tribu136. Face à sa définition, la 
position des anthropologues est variée. Elle a été étudiée selon des approches différentes. 
�4�X�D�W�U�H���F�R�X�U�D�Q�W�V���D�X�U�D�L�H�Q�W���P�D�U�T�X�p���O�D���S�H�Q�V�p�H���D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�T�X�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�P�H�����G�X��
fonctionnalisme, du culturalisme et  du structuralisme. Siegfried F. Nadel, disciple de 
Bronislaw Malinowski  envisage, après une étude remarquable sur les Nuba du Soudan, 
�O�¶�H�W�K�Q�L�H �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �U�p�X�Q�L�V�� �D�X�W�R�X�U�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p��
acceptée comme un dogme. �&�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���S�H�X�W���S�D�U�D�v�W�U�H���L�Q�F�R�P�S�O�q�W�H���V�L���O�¶�R�Q���V�H���U�p�I�q�U�H���j���F�H�O�O�H��
de G. Nicolas qui la qualifie comme suit :  

« �8�Q�H�� �H�W�K�Q�L�H���� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�¶�H�V�W�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �V�R�F�L�D�O�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �F�O�R�V�� �H�W��
durable, enraciné dans un passé de caractère plus ou moins mythique. Ce groupe a un nom, 
des coutumes des valeurs, généralement une lang�X�H�����S�U�R�S�U�H�V�����,�O���V�¶�D�I�I�L�U�P�H���F�R�P�P�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W���G�H��
�V�H�V�� �Y�R�L�V�L�Q�V���� �/�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �H�W�K�Q�L�T�X�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�¶�X�Q�H�� �P�R�V�D�w�T�X�H�� ���«���� �G�H�� �O�L�J�Q�D�J�H�V���� �,�O�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�H��
profonde parenté entre ethnie et lignage ou clan, parenté qui se trouve le plus souvent étayée 
par un vocabulaire famil�L�D�O���� �Y�R�L�U�H�� �X�Q�� �P�\�W�K�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �p�W�D�E�O�L�V�V�D�Q�W�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�V�F�H�Q�G�D�Q�F�H��
�G�H�V���P�H�P�E�U�H�V���G�X���J�U�R�X�S�H���j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q���F�R�X�S�O�H���L�Q�L�W�L�D�O���R�X���G�¶�X�Q���K�p�U�R�V���P�\�W�K�L�T�X�H.137 »  

Fredrik Barth �F�L�W�p���S�D�U���$�P�V�H�O�O�H���H�W���0�¶�E�R�N�R�O�R��considère quatre points qui sont essentiels 
pour qualifier un groupe ethnique. Il est nécessaire que ce dernier ait : 

�x une grande autonomie de reproduction biologique, 

�x le Partage des valeurs culturelles fondamentales, 

�x e povoir de constituer �X�Q���F�K�D�P�S���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Qs, 

�x l�D�� �S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q�� �G�¶�X�Q �P�R�G�H�� �G�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �Tui le distingue lui-même et qui est 
distingué par les autres. 

 Nous comprenons dès lors �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �G�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Qt à un groupe de se 
reconnaître comme une �H�W�K�Q�L�H���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �F�R�P�P�X�Q���� �G�¶�X�Q�H�� �O�D�Q�J�X�H�� �F�R�P�P�X�Q�H����
�G�¶�X�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �H�W�� �Vurtout cette volonté que nous avons déjà évoquée à se sentir 
membre du groupe. Dans cette optique, on peut se demander ce qui différencie cette 
explication de celle  du groupe. 

�,�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�L�H�� �D�L�W�� �p�W�p�� �G�p�F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H�� �S�D�U�� �O�H�� �F�R�Xrant 
dynamiste, car cette vision était réellement ethnocentriste et relevait fondamentalement 
« �G�¶�X�Q�H�� �S�U�R�M�H�F�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�V�� �G�H�� �O�D�� �© « nation » » 

                                                 
135 AMSELLE, J.L., et �0�¶�%�2�.�2�/�2����E., �$�X���F�°�X�U���G�H���O�¶�H�W�K�Q�L�H�����(�W�K�Q�L�H�����W�U�L�E�D�O�L�V�P�H���H�W���(�W�D�W���H�Q���$�I�U�L�T�X�H, La Découverte/ Poche, 
1999 (1985).  
136Selon le dictionnaire encyclopédique des sciences humaines de Lamizet et Silem. Ellipses, 1997.  
137 AMSELLE, J.L., et �0�¶�%�2�.�2�/�2����E., Op.cit.  
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par les colonisateurs138 ». Jean-Loup Amselle considère de ce fait �O�¶�H�W�K�Q�L�H���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���© un 
Etat- nation à caractère territorial au rabais139 ». 

�/�¶�H�W�K�Q�L�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���U�H�V�W�H���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���M�X�V�T�X�¶�j���Q�R�V���M�R�X�U�V, significative dans le processus 
�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �1�R�X�V�� �D�M�R�X�W�Rns que ce qui differencie �G�X�� �J�U�R�X�S�H���� �F�¶�H�V�W�� �V�R�Q��
ca�U�D�F�W�q�U�H���L�P�P�X�D�E�O�H���� �,�O���I�D�X�W���S�U�p�F�L�V�H�U���T�X�H���O�¶�R�Q���Q�H���S�H�X�W���F�K�D�Q�J�H�U���G�¶�H�W�K�Q�L�H�����R�Q���S�H�X�W���V�¶en détacher 
mais dans de nombreuses sociétés, il est difficile de la renier. Il faut préciser que les 
�L�G�H�Q�W�L�I�L�D�Q�W�V�� �j�� �O�¶�H�W�K�Q�L�H�� �V�R�Q�W�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �H�W�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�O�O�H�U�� �G�X�� �Q�R�P de famille aux 
scarifications en passant par traits les �S�K�\�V�L�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����,�O���H�V�W���D�L�Q�V�L���D�L�V�p���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���X�Q���S�H�X�O�����R�X��
un touareg. Les ethnies peuvent ainsi se distinguer les unes des autres et Barth écrit à cet effet 
que « les séparations entre ethnies serve�Q�W���j���p�W�D�E�O�L�U���O�H�V���V�F�K�q�P�H�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H�P�H�Q�W��
signifiants et que, parallèlement, il se produit un flux continuel de populations à travers ces 
limites140 �ª���� �/�¶�H�W�K�Q�L�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���G�R�Q�F�� �X�Q�� �V�F�K�q�P�H�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �I�R�U�W, même si de nombreux 
�D�X�W�H�X�U�V�� �V�¶�D�F�F�R�U�G�H�Q�W�� �j�� �F�U�R�L�U�H�� �T�X�¶�D�X�� �G�p�S�D�U�W���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �p�Y�R�T�X�p���� �G�¶�X�Q�H��
�L�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�O�R�Q�L�V�D�W�H�X�U�V���� �&�H�� �T�X�L�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H���X�Q�� �I�D�F�W�H�X�U�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �U�H�F�R�Q�Q�X���� �j�� �W�H�O�� �S�R�L�Q�W���T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L même 
les sociétés dites modernes emploient cette classification pour  analyser certaines populations, 
notamment aux Etats Unis où les différents immigrants sont classés de manière plutôt 
symbolique. 

Si nous nous sommes intéressée �j�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�Hste centrale dans la 
�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���� �D�X�W�U�H�P�H�Q�W���G�L�W���G�D�Q�V���V�D���I�D�o�R�Q���G�H���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H�U���� �G�¶�r�W�U�H���H�W���G�H��
�V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���j���O�¶�D�X�W�U�H�����(�O�O�H���H�V�W���G�R�Q�F���X�Q���p�O�p�P�H�Q�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�D�Q�V���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V��
africains et constitue une part essentiell�H���G�D�Q�V���O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�H���O�¶�D�I�U�L�F�D�L�Q���� �(�O�O�H����
est par extension, garante de son identité culturelle. Nous pouvons appuyer cette affirmation 
�H�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�W�K�Q�L�H définit en majeure partie, les normes et valeurs qui vont être 
inculquées à �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���O�R�U�V���G�X���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�H�Q�F�X�O�W�X�U�D�W�L�R�Q, ce qui inévitablement va participer à 
la construction de son identité culturelle.  

Mondialisation et identité cultur elle : quelle perspective face à un monde qui 
�V�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�Ve? 

Nous sommes confrontés à une période �R�•���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���R�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��
�H�Q�W�U�D�L�Q�p�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �G�X�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �&�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X����
�O�¶�K�R�P�P�H�� �S�H�X�W�� �D�F�T�X�p�U�L�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �R�X�� �V�H�O�R�Q�� �V�R�Q�� �p�W�D�W�� �G�¶�H�V�S�U�L�W���� �&�H��
qui importe, �G�D�Q�V���F�H���F�D�V�����F�¶est la manière dont il tente de la préserver face aux agressions de 
la mondialisation. Bauman explique à cet effet une chose essentielle qui nous permet de 
mieux comprendre la portée des mutations sur certains états com�P�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���� �,�O��
affirme « En mettant le monde en marche, la modernité a montré la fragilité et le manque de 
stabilité des choses et a ouvert tous grands la possibilité et aussi le besoin de les 
réformer141 ».  

 Ignacio Ramonet dans son article « Globalisation, culture et démocratie », explique à 
�T�X�H�O���S�R�L�Q�W���O�H���P�R�Q�G�H���P�R�G�H�U�Q�H���D���H�Q�W�U�D�L�Q�p���G�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�H�V���I�D�o�R�Q�V���G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���H�W���G�H��
�Y�L�Y�U�H���O�D���F�X�O�W�X�U�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���F�H���P�R�Q�G�H���J�O�R�E�D�O�L�V�p�����8�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q���V�H�U�D�L�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��

                                                 
138LAMIZET, B., SILEM, A., Op. cit., p 407. 
139AMSELLE, J.L., et �0�¶�%�2�.�2�/�2����E., Op.cit., p 19. 
140AMSELLE, J.L., et �0�¶�%�2�.�2�/�2����E., Op.cit., p 21. 
141BAUMAN, Z.,  Op.cit. p 444. 
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�j�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �P�D�L�V�� �Q�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�U�D�L�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �S�H�W�L�W�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H��la population mondiale. Ainsi, « un 
�S�D�U�H�L�O�� �V�W�\�O�H�� �G�H�� �Y�L�H�� �V�¶�L�P�S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�� �E�R�X�W�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�Q�q�W�H���� �U�p�S�D�Q�G�X�� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�p�G�L�D�V�� �H�W��
�S�U�H�V�F�U�L�W�� �S�D�U�� �O�H�� �P�D�W�U�D�T�X�D�J�H�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�� �P�D�V�V�H�«�� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �T�X�D�U�W�L�H�U�V�� �D�L�V�p�V�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V��
�Y�L�O�O�H�V���G�X���P�R�Q�G�H�����O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W���G�H���O�D���G�L�Y�H�U�V�L�Wé cède le pas devant la foudroyante offensive de la 
�V�W�D�Q�G�D�U�G�L�V�D�W�L�R�Q���� �G�H�� �O�¶�K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�W�L�R�Q���� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q142 ». Cette tendance se conjugue 
�D�Y�H�F���G�H�V���U�p�D�F�W�L�R�Q�V���T�X�L���V�R�Q�W���O�H�V���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V���G�L�U�H�F�W�H�V���G�H���F�H�W�W�H���Y�D�J�X�H���G�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q���G�R�Q�W���R�Q��
ne sait réellement si elle est forcée ou subie. De ce fait, nombreuses sont les cultures qui face 
à ce phénomène développent, �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �G�p�M�j�� �G�L�W���� �X�Q�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H�� �S�U�p�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�X�U��
�L�G�H�Q�W�L�W�p���� �,�O�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �H�[�W�U�r�P�H�P�H�Q�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �D�S�S�H�O�V�� �G�H��
�O�¶�X�Qiformisation culturelle qui passent par les nouveaux médias de communication et qui 
tendent de plus en plus à rendre la culture universelle, du moins dans ses aspects 
économiques. 

Dominique Wolton dans son ouvrage �/�¶�D�X�W�U�H���0�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q, définit trois phénomènes 
importants qui permettent de mieux comprendre la place de la culture dans cet univers 
globalisé ���� �X�Q�L�Y�H�U�V�� �D�X�T�X�H�O�� �Q�R�X�V�� �D�S�S�D�U�W�H�Q�R�Q�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �$�L�Q�V�L���� �© un élargissement du 
�S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�� �F�R�P�P�X�Q�«�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �H�W�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W��de la culture 
�P�R�\�H�Q�Q�H�� �F�R�P�P�H�� �D�F�T�X�L�V�� �G�H�� �O�D�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�H�� �G�H�� �P�D�V�V�H�«�� �X�Q�� �E�R�X�O�H�Y�H�U�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�V��
�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����G�H�V���F�D�G�U�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q�V���H�W���G�H�V���U�H�S�q�U�H�V143 » sont les aspects les plus flagrants 
�G�H���F�H���T�X�¶�H�V�W���G�H�Y�H�Q�X�H���O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �J�O�R�E�D�O�H���� �F�¶�H�V�W���j�� �G�L�U�H���F�H�O�O�H���S�D�U�W�D�Jée par la classe moyenne de 
nombreux pays. Cette culture que Barber qualifie de Mc World est le meilleur vecteur des 
produits de consommation américains. Différents symboles de cette culture (MTV, CNN, Mc 
Donald, Mickey) sont vus par Barber comme étant des chevaux de Troie qui viennent 
�V�¶�L�P�P�L�V�F�H�U���G�H���I�D�o�R�Q���G�L�V�F�U�q�W�H���H�W���V�R�O�L�G�H���G�D�Q�V���O�H�V���K�D�E�L�W�X�G�H�V���G�H�V���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U�V���T�X�H�O que soit le 
�S�D�\�V���G�¶�R�•���L�O�V���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�����$�L�Q�V�L���� �© �0�F���:�R�U�O�G���F�¶�H�V�W���X�Q�H���$�P�p�U�L�T�X�H���T�X�L���V�H���S�U�R�M�H�W�W�H���G�D�Q�V���X�Q���D�Y�H�Q�L�U��
façonné par des forces économiques, tech�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���p�F�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�[�L�J�H�D�Q�W���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���H�W��
�O�¶�X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q144 ».  

�,�O���V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���T�X�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���V�R�L�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�L�I�I�L�F�L�O�H���j���S�U�p�V�H�U�Y�H�U���F�R�P�S�W�H���W�H�Q�X��
de cette nouvelle tendance à uniformiser les goûts, dans la perspective de la construction �G�¶�X�Q��
�P�D�U�F�K�p���S�O�X�V���O�D�U�J�H�����,�O���I�D�X�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���Q�R�W�H�U���T�X�H���F�H�W�W�H���X�Q�L�I�R�U�P�L�V�D�W�L�R�Q���Q�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H���T�X�¶�X�Q�H���L�Q�I�L�P�H��
partie de la population mondiale, celle qui a les moyens de se procurer des bribes de ce rêve 
américain���� �$�L�Q�V�L���� �I�D�F�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H���� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �F�R�P�P�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
membres de cette société tente de redéfinir les contours de ce qui constitue son identité, les 
valeurs auxquelle�V�� �L�O�� �H�V�W�� �D�W�W�D�F�K�p�� �H�W�� �O�H�� �O�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �D�Y�H�F�� �F�H�� �P�R�Q�G�H���� �D�Y�H�F�� �V�H�V�� �L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�H�X�U�V���� �$��
travers son travail, peuvent également ressortir les préoccupations et les revendications de son 
peuple. Cet artiste �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�� �T�X�L�� �U�q�J�Q�H une réelle ambigüité, celui qui travaille pour 
�O�¶�2ccident où vit en occident a des considérations et des revendications spécifiques qui se 
traduisent souvent dans son travail et dans ses thématiques de recherche.  

DIASPORA  ET IDENTITE  CULTURELLE . 
Comment les diasporas préservent-�H�O�O�H�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�X�U�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �H�W��

comment la notion de territoire se définit-elle dans le contexte de la mondialisation ? Quels 

                                                 
142RAMONET, I., « Globalisation, culture et démocratie, in Mondialisation, citoyenneté et démocratie », sous la direction de 
�(�O�E�D�]���H�W���+�H�O�O�\�����/�H�V���S�U�H�V�V�H�V���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�Lté de Laval�����/�¶�+�D�U�P�D�W�D�Q, 2000. 
143 WOLTON, D., �/�¶�D�X�W�U�H���0�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� Flammarion, 2004, p 45.  
144BARBER, B., « Vers une société universelle de consommateurs ;Culture McWorld contre démocratie », in Mondialisation, 
citoyenneté et démocratie, sous la direction �G�H���(�O�E�D�]���H�W���+�H�O�O�\�����/�H�V���S�U�H�V�V�H�V���G�H���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���/�D�Y�D�O�����/�¶�+�D�U�P�D�W�D�Q, 2000. p 211. 
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impacts ces dernières peuvent-elles avoir sur les nouvelles façons de vivre leur identité ? 

Selon le Larousse, le mot diaspora désigne la « Dispersion hors de Palestine des juifs 
exilés ; ensemble des communautés juives dispersées dans le monde�ª�����1�R�W�R�Q�V���T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��
�F�H�� �W�H�U�P�H�� �V�¶�H�V�W�� �p�W�H�Q�G�X�� �H�W�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�� �j�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �F�R�P�Punautés ethniques qui se sont 
ré�S�D�U�W�L�H�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �'�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �p�W�\�P�R�O�R�J�L�T�X�H���� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�L�U�L�J�p�� �S�D�U�� �'�H�Q�L�V��
�5�H�W�D�L�O�O�p�� �Q�R�X�V�� �p�F�O�D�L�U�H�� �V�X�U�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�X�� �P�R�W�� �G�L�D�V�S�R�U�D��qui viendrait du Grec diasperein qui 
voudrait dire disséminer. Il a été utilisé par les grecs pour évoquer la dispersion de leurs 
colonies marchandes. Cette dispersion est aussi exprimée chez les hébreux par le mot golah 
ou (galut) et définirait, �j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����O�¶�H�[�L�O���G�H�V���M�X�L�I�V���G�H���%�D�E�\�O�R�Q�H���H�W���O�D���G�L�V�S�H�U�V�L�R�Q���T�X�L���D���V�X�L�Y�L���O�H��
�V�H�F�R�Q�G���W�H�P�S�O�H���G�H���-�p�U�X�V�D�O�H�P���H�Q���O�¶�D�Q���������� �&�H���P�R�W���I�X�W���H�Q���U�p�D�O�L�W�p���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���X�W�L�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�H���V�W�U�L�F�W��
domaine religieux. On note néanmoins, depuis le XXe siècle, un emprunt de ce mot dans les 
sciences humaines pour désigner les peuples persécutés. Il semble maintenant désigner selon 
Pierre Centlivres, "toute communauté dispersée hors de sa contrée d'origine145". Il faut 
cependant émettre des réserves par rapport à ce terme qui est aujourd'hui quelque peu 
galvaudé. En effet, peut-on aujourd'hui qualifier de diaspora tous les peuples qui subissent 
une forte migration? L'ouvrage de Chantal Bordes-Benayoun et de Dominique Schnapper 
intitulé Diasporas et Nations nous éclaire à ce sujet et tente de différencier clairement la 
diaspora des migrations de peuples. « La diaspora ne devient un concept utile que s'il est 
utilisé exclusivement dans les cas où la dispersion de la population est vécue comme celle 
d'un même peuple ; où elle s'accompagne du maintien de liens objectifs ou symboliques, 
d'ordre culturel, politique ou caritatif; entre les groupes dispersés, généralement en situation 
de minorité, et pas seulement avec un lieu dit «d'origine» ; où se maintient une forme de 
solidarité culturelle, sentimentale ou politique, plus ou moins active, entre les différents 
établissements du peuple146 ». 

A titre d'exemple, le leader jamaïcain précurseur du panafricanisme, Marcus Garvey, 
prend le modèle sioniste pour programmer un retour de la diaspora noire vers le continent 
�D�I�U�L�F�D�L�Q���� �&�H�� �W�H�U�P�H�� �V�H�U�W���G�R�Q�F�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �j�� �G�p�I�L�Q�L�U�� �W�R�X�V���O�H�V���S�H�X�S�O�H�V���T�X�L���� �G�X���I�D�L�W���G�H���P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V��
�G�L�Y�H�U�V�H�V�����Y�L�Y�H�Q�W���K�R�U�V���G�H���O�H�X�U���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���H�W���V�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���P�H�P�E�U�H�V���G�¶�X�Q�H���P�r�P�H��
communauté. Cette dispersion peut être contrainte ou volontaire pour �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�R�U�G�U�H��
�S�R�O�L�W�L�T�X�H�����U�H�O�L�J�L�H�X�[���R�X���H�Q�F�R�U�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����&�H���T�X�L���V�H�P�E�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����F�¶�H�V�W���O�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���T�X�H��
�F�H�V���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V���S�R�U�W�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�X�U���J�U�R�X�S�H�����O�D���I�D�o�R�Q���G�R�Q�W���H�O�O�H�V���V�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�Q�W���j���F�H���G�H�U�Q�L�H�U���P�D�L�V��
également une volonté intrinsèque de garder les traditions et les valeurs pour les transmettre 
aux générations futures. Ce mot renvoie donc, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L, �j�� �O�D�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p��
culturelle qui, de fait, devient plus forte lorsque les individus se sentent menacés voire 
�D�J�U�H�V�V�p�V���� �1�R�W�R�Q�V�� �T�X�H�� �F�H�� �T�X�L�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�� �X�Q�H�� �G�L�D�V�S�R�U�D�� �G�¶�X�Q�H�� �V�L�P�S�O�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �O�H�V��
�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �D�\�D�Q�W�� �P�L�J�U�p�� �V�¶�D�V�V�L�P�L�O�H�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�R�U�V�T�X�¶�L�O�V�� �D�U�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �S�D�\�V�� �G�¶�D�F�F�X�H�L�O��
contrairement à ceux de la diaspora.  

Nous nous ré�I�H�U�R�Q�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �/���� �$�Q�W�H�E�\- Yemini, Berthomière et 
Scheffer147 �S�R�X�U���U�H�P�R�Q�W�H�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�X���W�H�U�P�H���G�L�D�V�S�R�U�D�����/�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V���V�X�U���O�D���Q�R�W�L�R�Q���G�H��
diaspora apparaissent dans les années 1970-1980. Gabriel Scheffer dans son article 
« Mobilized and proletarian diasporas148 �ª�� �Q�R�X�V�� �p�F�O�D�L�U�H�� �V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �O�H�� �P�R�W��

                                                 
145CENTLIVRES, P., « Portées et limites de la notion de diaspora », in CEMOTI, numéro 30. www.revues.org 
146BORDES-BENAYOUN, C.,  SCHNAPPER, D., « Diasporas et Nations », Odile Jacob, 2006. Source encyclopédie de la 
francophonie : http://agora.qc.ca/francophonie.nsf/Dossiers/Diaspora 
147ANTEBY-YEMINI, L., BERTOMIERE, W., SCHEFFER, G., Les Diasporas ���������������D�Q�V���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H, PUR, 2005. 
148SCHEFFER, G., « Mobilized and proletarians diasporas », In International Politics, 1986. 



 

 

70 

�G�L�D�V�S�R�U�D�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �U�p�V�H�U�Y�p�� �T�X�¶�D�X�� �V�H�X�O�� �S�H�X�S�O�H�� �M�X�L�I�� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �Q�H�� �I�X�W�� �Q�L�� �O�¶�X�Q�L�T�X�H���� �Q�L le premier 
groupe diasporique �S�X�L�V�T�X�¶on pouvait par exemple compter les phéniciens ou encore les 
assyriens, etc. Il faut savoir que ce mot a réellement pris son sens (du moins dans les temps 
modernes) lorsque les théories reposant sur l'assimilation et celles reposant sur la notion 
d'intégration ont montré leur faillibilité dans le continent nord-américain au cours des années 
1970-1980. Les populations devaient auparavant, comme nous l'avons déjà exposé, s'assimiler 
comme ce fut le cas aux Etats Unis.  

�/�¶�D�X�W�H�X�U���S�U�R�S�R�V�H���W�U�R�L�V���F�U�L�W�q�U�H�V���S�R�X�U���G�p�I�L�Q�L�U���O�D���G�L�D�V�S�Rra ; elle doit garantir : «  

�x �/�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �H�W�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p�� �F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �S�U�R�S�U�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X��
groupe « « diasporisé » » ; 

�x �/�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�Q�H���G�L�V�W�L�Q�F�W�H���G�H���F�H�O�O�H�V���H�[�L�V�W�D�Q�W���G�D�Q�V���O�H���S�D�\�V��
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���H�W���G�D�Q�V���O�H���© « �S�D�\�V���G�¶�D�F�F�X�H�L�O » » ; 

�x La présence de liens forts avec la « « �W�H�U�U�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H » » (homeland) : contacts 
�U�p�H�O�V�� ���S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �U�H�P�L�V�H�V���� �R�X�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�V�� �F�R�P�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �Y�°�X��
répété, « « �/�¶�D�Q���S�U�R�F�K�D�L�Q���j���-�p�U�X�V�D�O�H�P149 » ». » 

Dans le même ouvrage, les auteurs citent William Safran qui voit les diasporas 
comme des communautés de minorités expatriées : 

1. qui sont dispersées depuis un centre originel vers au moins deux espaces 
« périphériques » ; 

2. qui maintiennent une « mémoire » même mythique de la « �W�H�U�U�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H » 
(homeland) ; 

3. qui ressentent �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V���± et peut-être ne peuvent pas �± être 
�W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���D�F�F�H�S�W�p�H�V���G�D�Q�V���O�H�X�U���S�D�\�V���G�¶�D�F�F�X�H�L�O ; 

4. qui voient dans leur terre ancestrale un lieu de retour au moment opportun ; 
5. qui sont engagées dans le maintien ou la restauration de �O�D�� �W�H�U�U�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��

(homeland) et ; 
6. pour lesquelles la conscience et la solidarité du groupe sont fortement définies 

�S�D�U���O�H�V���O�L�H�Q�V���F�R�Q�W�L�Q�X�V���D�Y�H�F���O�D���W�H�U�U�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����K�R�P�H�O�D�Q�G��. 

Enfin, Robin Cohen arbore dans sa définition de la diaspora cinq différents types qui 
sont : 

1. les diasporas victimes (ex. les populations africaine et arménienne), 
2. les diasporas �G�H���P�D�L�Q���G�¶�°�X�Y�U�H�����H�[�����L�Q�G�L�H�Q�Q�H���� 
3. les diasporas impériales (ex. britannique), 
4. les diasporas marchandes (ex. chinoises ou libanaises), 
5. et les diasporas culturelles avec le cas caraïbéen150. 

 

Ces éléments dont nous disposons peuvent être complétés par les définitions des 
auteurs post coloniaux comme Arjun Appadurai et Homi K. Bhabha.  

                                                 
149ANTEBY-YEMINI, L., BERTOMIERE, W., SCHEFFER, G., Op.cit. p 140. 
150ANTEBY-YEMINI, L., BERTOMIERE, W., SCHEFFER, G., Op.cit. p 142. 
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Selon Arjun Appadurai, ce phénomène a entrainé « la modification de la reproduction 
s�R�F�L�D�O�H�����W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���H�W���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���G�H���O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���G�X���J�U�R�X�S�H�����/�H�V���J�U�R�X�S�H�V���P�L�J�U�H�Q�W�����V�H���U�D�V�V�H�P�E�O�H�Q�W��
dans des lieux nouveaux, reconstruisent leur histoire et reconfigurent leur projet 
ethnique151 �ª�����&�H�V���O�L�H�X�[���T�X�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���T�X�D�O�L�I�L�H���G�¶�H�W�K�Q�R�V�F�D�S�H�V���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���X�Q�H���U�H�Srésentation de 
�O�H�X�U�� �W�H�U�U�H�� �G�¶�R�U�Lgine. Ce qui les lie dorénavant �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �T�X�L���� �J�U�k�F�H�� �j�� �G�H��
nombreux éléments, peut être vécue malgré la distance géographique. Les diasporas sont, de 
ce fait, partie intégrante des différents flux qui permettent de transporter la culture �����G�¶�D�X�W�D�Q�W��
�S�O�X�V�� �T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �<�D�R�� �$�V�V�R�J�E�D152���� �O�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D��
�F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�H���F�R�Q�V�R�O�L�G�H�U���O�H�V���O�L�H�Q�V��
affectifs qui peuvent exister entre un p�H�X�S�O�H�� �H�W�� �V�D�� �W�H�U�U�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �H�Q�W�U�D�L�Q�D�Q�W�� �D�L�Q�V�L���� �O�D��
�F�R�Q�V�R�O�L�G�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���H�W���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H���G�L�D�V�S�R�U�D�V���� 

Notons que de plus en plus, la notion de diaspora se redéfinit selon certains auteurs par 
le transnationalisme (dans le contexte actuel de la globalisation). Les diasporas actuelles sont 
considérées par des auteurs tels Homi K. Bhabha comme étant des nations sans frontières qui 
�H�Q�� �U�p�D�O�L�W�p���� �U�H�F�R�P�S�R�V�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �$�L�Q�V�L���� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��
entretiennent des relations transfrontalières entre plusieurs Etats ce qui favorise les échanges 
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� Du point de vue du continent africain, Yao Assogba nous éclaire sur 
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �G�L�D�V�S�R�U�D�V�� �G�H�� �F�H�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �T�X�L�� �I�X�U�H�Q�W�� �D�X�� �G�p�S�D�U�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �p�F�R�Q�R�P�Lques 
notamment durant les années 1960-1970. Cette première émigration a fait place à une 
seconde, celle « des cerveaux �ª�� �Y�H�U�V�� �O�¶�(�X�U�R�S�H�� �H�W�� �O�H�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �1�R�U�G-Américain, où �O�¶�p�O�L�W�H��
intellectuelle et artistique quitte le continent à la fin des années 1970 à la recherche selon 
�O�¶�D�X�W�H�X�U���© « �G�¶�X�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���V�W�D�W�X�W�����G�¶�X�Q�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���O�D���Y�D�O�H�X�U���G�H���O�H�X�U�V���F�D�S�D�F�L�W�p�V153 » ». 
�1�R�W�R�Q�V�� �T�X�H�� �F�H�W�� �H�[�R�G�H�� �V�¶�H�V�W�� �D�F�F�U�X�� �V�R�X�V�� �O�H�� �U�q�J�Q�H�� �G�H�V�� �U�p�J�L�P�H�V�� �G�L�F�W�D�W�R�U�L�D�X�[�� �H�W�� �G�H�V�� �F�U�L�V�H�V��
économiques.  

La diaspora des artistes africains peut être �F�R�P�S�U�L�V�H���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���T�X�¶�H�Q���I�D�L�W���O�H��
�F�D�W�D�O�R�J�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q��Africa Remix qui considère que, �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
contemporain, la diaspora sert à désigner « les artistes chinois ou africains vivant et 
travaillant en Europe ou en Amérique du �1�R�U�G�������G�R�Q�W���O�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���M�X�J�p�H�V���j���O�¶�D�X�Q�H���G�¶�X�Q�H��
nouvelle identité kaléidoscopique, complexe, hybride et globale, formée des différents apports 
�G�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���H�W���F�H�O�O�H�V���G�H�V���S�D�\�V���G�¶�L�P�P�L�J�U�D�W�L�R�Q154 ». Dans le cas des artistes africains, 
Sidney Kasfir suggère une seconde raison au déplacement des artistes africains : la formation. 
�,�O�� �I�D�X�W�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�H�� �V�L�� �F�H�W�W�H�� �G�L�D�V�S�R�U�D�� �H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H�� �j�� �D�Q�D�O�\�V�H�U���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q��
�Y�H�F�W�H�X�U�� �Q�R�Q�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �D�X�� �V�H�L�Q��des grands 
�F�H�Q�W�U�H�V�� �G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q�� �F�H�� �T�X�L, de fait, participe à une meilleure connaissance de la place et du 
statut actuel de �O�¶�D�U�W�� �G�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �&�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�H�� �O�D�� �G�L�D�V�S�R�U�D�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �G�H��
�P�D�Q�L�q�U�H���W�U�q�V���D�F�W�L�Y�H���j���O�D���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� 

Cette nouvelle identité peut être vue comme étant une des caractéristiques de la 
mondialité, �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�p�P�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �(�O�O�H�� �D�� �G�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �X�Q�H�� �L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�� �V�X�U�� �O�D��
sociologie, sur la politique mais également sur les comportements. La multiplication des 
identités remet en cause de nombreuses idées qui jusque-là définissaient une nation. Cette 

                                                 
151APPADURAI, A., Op.cit. p 91. 
152ASSOGBA, Y., « Diaspora, Mondialisation et développemen�W���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H », Nouvelles pratiques sociales, Université du 
Québec. 
153 �/�¶�D�X�W�H�X�U���F�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���W�H�[�W�H���&�R�U�P������������ : 55. 
154�$�I�U�L�F�D���5�H�P�L�[�����&�D�W�D�O�R�J�X�H���G�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q�����&�H�Q�W�U�H���3�R�P�S�L�G�R�X�����������������S���������� 
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�P�X�O�W�L�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���L�G�H�Q�W�L�W�p�V���H�Q�W�U�D�L�Q�H���V�H�O�R�Q���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�L�U�L�J�p���S�D�U���'�H�Q�L�V���5�H�W�D�L�O�O�p155�����T�X�L���V�¶�L�Q�V�S�L�U�H��
�G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���F�X�O�W�X�U�D�O�L�V�W�H�����O�¶�H�Q�I�H�U�P�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���G�L�D�V�S�R�U�D���G�D�Q�V���X�Q�H���W�U�Lple illusion.  

« �&�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�H�V�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �L�G�H�Q�W�L�W�p. Elle est construite rétrospectivement comme un 
�p�Q�R�Q�F�p���T�X�L���S�U�H�Q�G���V�R�X�Y�H�Q�W���O�¶�D�V�S�H�F�W���S�D�U�D�G�R�[�D�O���G�¶�X�Q�H���U�H�Y�H�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���p�P�L�V�H���S�D�U���X�Q���(�W�D�W��
�«�����O�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�H���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U. Le couple de �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���S�U�p�V�H�U�Y�p�H���H�W���G�H���O�D��
diaspora fonderait une solidarité passant outre les lieux de la dispersion, les origines sociales 
�G�H���G�p�S�D�U�W���� �O�H�V���U�H�F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�V���V�R�F�L�D�X�[�� �G�¶�D�U�U�L�Y�p�H�«���3�R�X�U���F�R�P�S�O�p�W�H�U���F�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���F�X�O�W�X�U�D�O�L�V�W�H��
et fixiste, une troisième illusion postule la stabilité de la communauté à travers le temps ce 
qui aboutit à distinguer les diasporas historiques, validées par la longue durée, des nouvelles 
�G�L�D�V�S�R�U�D�V���U�H�F�R�Q�Q�X�H�V���D�Y�H�F���O�¶�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���U�p�F�H�Q�W�H���G�X���F�R�Q�F�H�S�W���H�W���T�X�L���G�p�Y�R�L�O�H�Q�W���F�H�V���L�O�O�X�V�L�R�Q�V�«���/�H�V��
identités se construisent, même en diaspora, surtout en diaspora156 ».  

Ressort encore une fois cette nécessité pour les groupes vivant hors de leur pays de se 
constituer en communauté et de se rattacher, à travers des moyens divers et variés, à une 
culture à un pays, à une nation et, à un peuple. Ce rattachem�H�Q�W�� �Q�H�� �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�� �G�R�Q�F�� �S�D�V��
forcément à un territoire mais à un réseau, car il arrive que ce qui les lie soit traduisible de 
façon extrêmement complexe, �F�D�U�� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H�� �j�� �X�Q�� �P�r�P�H�� �L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H��paraissant mieux 
ex�S�O�L�T�X�H�U���F�H���T�X�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H�V���G�L�D�V�S�R�U�D�V�����(�Q���H�I�I�H�W���� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V���G�L�D�V�S�R�U�D�V���Q�H���V�R�Q�W��
plus rattachées à un territoire mais partagent des liens qui sont �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �Q�D�W�X�U�H���� �1�R�X�V��
�S�R�X�Y�R�Q�V�� �D�L�Q�V�L�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �j�� �O�D�� �G�L�D�V�S�R�U�D�� �Q�R�L�U�H�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�� �H�W�� �G�H�V�� �$�Q�W�Llles qui ne partage 
�S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �P�D�L�V�� �S�O�X�W�{�W�� �X�Q�H�� �V�R�X�I�I�U�D�Q�F�H�� �T�X�L�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �V�H�� �W�U�D�G�X�L�W���j��
travers la musique, la religion bref, tout un système de valeurs qui, de fait, constitue une part 
�Q�R�Q�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �D�Q�W�L�O�O�D�L�V�H�� Le texte de Marc Antoine Pérouse de Montclos Les 
diasporas africaines157 �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �U�H�W�U�D�F�H�� �E�U�L�q�Y�H�P�H�Q�W�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �I�O�X�[�� �P�L�J�U�D�W�R�L�U�H�V�� �G�H�V��
africains vers le continent européen avec comme principales terres de débarquement, les 
Royaumes Unis et la France. Bien que la décolonisation ne fût pas le premier facteur des 
�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V�� �Y�H�U�V�� �O�¶�(�X�U�R�S�H���� �F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �D�G�P�H�W�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H���G�H�V�� �U�H�V�V�R�U�W�L�V�V�D�Q�W�V�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�V����
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���G�X�U�D�Q�W���O�D���S�p�U�L�R�G�H���G�H�V���7�U�H�Q�W�H���*�O�R�U�L�H�X�V�H�V���� �/�¶�(�X�U�R�S�H���V�H�� �U�H�F�R�Q�V�W�U�X�L�W���H�W���V�R�O�O�L�F�L�W�H��
�X�Q�H�� �P�D�L�Q�� �G�¶�°�X�Yre bon marché. Les flux migratoires du Cap-Vert se dirigent vers les Etats 
Unis, la Hollande et plus récemment vers le Portugal grâce « aux emplois créés par la 
circonscription des guerres coloniales, le départ des autochtones et le manque de main 
�G�¶�°�X�Y�U�H��non qualifiée qui en résultait158 ». �2�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �I�O�X�[�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
économique mais politique avec les deux grandes vagues migratoires indiennes qui, chassés 
�H�Q�� ���������� �G�¶�2�X�J�D�Q�G�D�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�Q�W�� �H�Q�� �*�U�D�Q�G�H�� �%�U�H�W�D�J�Q�H�� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �O�D�� �G�L�D�V�S�R�U�D�� �L�Q�G�L�H�Q�Q�H�� �G�X��
Moz�D�P�E�L�T�X�H���T�X�L���H�Q���������������S�U�p�I�q�U�H���O�H���3�R�U�W�X�J�D�O���j���V�D���W�H�U�U�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����/�H���I�D�L�W���T�X�H���F�H�V���G�L�D�V�S�R�U�D�V���V�H��
soient installées en Europe et non en Inde montre que des communautés peuvent avoir des 
�O�L�H�Q�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�X�U�� �S�D�\�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �$�L�Q�V�L���� �O�H�� �I�D�L�W�� �G�H�� �V�H�� �V�H�Q�W�L�U�� �P�H�P�E�U�H�� �G�¶�X�Q�H��
communauté implique des liens qui ne sont pas exclusivement territoriaux ou géographiques.  

Les migrations se sont également politisées à cause des politiques restrictives en 
�P�D�W�L�q�U�H���G�¶�L�P�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�����/�¶�H�V�S�D�F�H���6�F�K�H�Q�J�H�Q, notamment, a entrainé une nouvelle immigration, 
celle des réfugiés politiques. Cette dernière option semble être la seule alternative pour entrer 
�H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �/�¶�D�X�W�U�H�� �D�V�S�H�F�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �V�D�Q�V-papiers qui 

                                                 
155RETAILLE, D.,  (dir),  La Mondialisation  Nathan, 2007, pp 150-151. 
156Ibid. 
157PEROUSE DE MONTCLOS, M., Les diasporas africaines en France, Revue Esprit numéro 300, décembre 2003, pp 114-
124. 
158PEROUSE DE MONTCLOS, M., Op.cit., p 117. 
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�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���X�Q���I�D�L�W���V�R�F�L�R�O�R�J�L�T�X�H���j���S�D�U�W entière. Le constat que fait Antoine Pérouse 
�G�H�� �0�R�Q�W�F�O�R�V���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �G�L�D�V�S�R�U�D�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �S�D�U�D�v�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �W�U�q�V�� �G�L�Y�L�V�p�H�� �© par des 
clivages nationaux, ethniques ou religieux. �,�O�V�� �Q�¶�R�Q�W���S�D�V��la puissance financière des chinois 
�G�¶�R�X�W�U�H-mer, le degré de soph�L�V�W�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�L�D�V�S�R�U�D���M�X�L�Y�H���Q�L���O�H�V���Y�H�O�O�p�L�W�p�V���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V��
réfugiés palestiniens159 �ª�����(�O�O�H���P�D�Q�T�X�H���G�R�Q�F���G�H���S�X�L�V�V�D�Q�F�H�����F�H���T�X�L���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���G�X���I�D�L�W���S�H�X�W���r�W�U�H��
�G�¶�X�Q���F�R�Q�W�D�F�W���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p���D�Y�H�F���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���D�I�U�L�F�D�L�Q�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���p�P�L�J�U�p�V���V�R�Q�W���G�H���I�D�o�R�Q��
assez systématique des soutiens économiques et contribuent aussi fortement au 
développe�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �S�D�\�V���� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �/�H�V�� �G�L�D�V�S�R�U�D�V�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V��
���F�H�O�O�H�V���G�X���V�X�G���G�X���6�D�K�D�U�D�����R�Q�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���X�Q�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�L�I�I�L�F�L�O�H���D�Y�H�F���O�H�X�U���S�D�\�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���F�D�U���O�H�V��
pressions familiales les contraignent souvent à garder un contact fort avec les autres membres 
�G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� 

�/�H�V���G�L�D�V�S�R�U�D�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���V�R�Q�W���G�R�Q�F���S�U�L�V�H�V���G�D�Q�V���O�H���G�R�X�E�O�H���M�H�X���G�H���O�¶�D�V�V�L�P�L�O�D�W�L�R�Q���H�W���G�X���O�L�H�Q��
�D�Y�H�F���O�H�X�U���W�H�U�U�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����&�H�V���O�L�H�Q�V���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H���F�H���I�D�L�W���U�H�O�L�J�L�H�X�[�����H�W�K�Q�L�T�X�H�V���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��
�W�U�D�Q�V�Q�D�W�L�R�Q�D�X�[���F�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�Tue Daryush Shayegan160. Cela favorise de nouvelles solidarités 
�T�X�L�� �V�R�Q�W�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �© �S�R�U�W�H�X�V�H�V�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�V�� �� �G�H�� �V�X�E�V�W�L�W�X�W�L�R�Q ». Ces diasporas dans cet 
�X�Q�L�Y�H�U�V�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�p���� �U�L�V�T�X�H�Q�W�� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���� �© �G�¶�D�P�S�O�L�I�L�H�U�� �G�H�V�� �U�p�D�F�W�L�R�Q�V�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H�V�� �T�X�L��
trouvent dans la mondialisation une autre conspiration du grand Satan161 ». Ce sursaut 
identitaire est expliqué par Samuel Huntington dans son ouvrage le choc des civilisations. Il 
faut cependant faire la distinction entre diaspora et flux migratoire de certaines populations. 
En effet, selon Denise Helly162  les flux sont généralement engendrés par le développement 
capitaliste et la création de nouveaux Etats en Europe centrale et du sud au XIXe siècle et dans 
le tiers monde au XXe siècle. Elle poursuit en expliquant que les émigrations sont donc plutôt 
envisagées comme des déplacements de populations de pauvres ou d'opprimés qui eux, ne 
développent aucun sens de la solidarité au delà de leurs frontières. Ainsi, toujours selon 
l'auteure, « le terme diaspora par la traversée des frontières, la victimisation, la volonté de 
durer et la solidarité qu'il évoque, en vient à incarner le destin de non Européens transplantés 
ou émigrés en Occident163 ».  

A partir des années 1990, les diasporas changent quelque peu leur statut dans la 
mesure où les pays d'où elles sont originaires tentent de les mettre à contribution, notamment 
en termes de ressources ou encore d'expertise. L'une des causes principale a été le 
développement des technologies de l'information et de la communication, grâce auxquelles, 
les diasporas ont pu rester connectées avec leur pays d'origine. Leur attachement devient plus 
aisé et l'on voit alors naître une nouvelle relation entre ces Etats et leurs communautés vivant 
�j���O�
�p�W�U�D�Q�J�H�U�����1�R�W�R�Q�V���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�H���O�j���Q�
�H�V�W���S�D�V���O�H���F�°ur de notre propos. En effet, la diaspora 
dont nous parlons, est celle qui est empreinte d'hybridité. Celle décrite par les cultural studies 
et plus précisément par les African studies. Cette  diaspora hybride qui du fait de sa position 
sociologique a été artistiquement très productive. Cette diaspora qui a tenté de s'identifier en 
passant par l'art, la littérature et la culture.  

 

                                                 
159 PEROUSE DE MONTCLOS, M., Op.cit., p122. 
160SHAYEGAN, D., « Le choc des civilisations », Revue Esprit numéro 220, Avril 1996, p 38 à 53. 
161SHAYEGAN, D., Op.cit., p 43. 
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DIASPORA  ET HYBRIDITE :  UNE AUTRE MANIERE DE  REVENDIQUER 

SON IDENTITE  
 

 Selon Michel Bruneau164, le modèle d'une diaspora hybride aurait émergé durant les 
années 1980, concernant la diaspora noire. Nous émettons donc l'hypothèse selon laquelle une 
nouvelle forme de diaspora s'est dessinée autour de la question noire. De cette diaspora est 
née une culture hybride due au métissage culturel entre la terre d'origine et la terre d'accueil ; 
que le départ de la terre d'origine soit forcé ou voulu. Nikos Papastergiadis,165 montre qu'avec 
cette nouvelle diaspora s'esquisse un nouveau concept théorique. En fait, nous considérons la 
diaspora dans le sens où la définissent Stuart Hall166 et Paul Gilroy167. Il s'agit là de 
comprendre la subtilité de cette nouvelle identité, fruit de la modernité, de l'interconnexion et 
de la mixité des références. Gilroy définit la diaspora Black Atlantic comme étant ; « ce désir 
�G�H���W�U�D�Q�V�F�H�Q�G�H�U���j���O�D���I�R�L�V���O�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�H���O�¶�e�W�D�W-�Q�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���G�H���O�¶�H�W�K�Q�L�F�L�W�p���H�W���G�H���O�D��
particularité nationale »168. Il considère que l'histoire de la Black Atlantic reste intimement 
liée à l'océan et à l'esclavage qui, pour lui, est le point de départ des revendications 
africanistes et  afrocentristes. Elle aurait engendré un choc violent entre tradition et modernité 
et serait alors, « emblématique des formes identitaires fluides et mobiles mises en avant par la 
postmodernité169 ». 
 On assiste donc à une métamorphose des contours de la définition du mot diaspora. On 
peut y voir, un rapport différent à la notion d'identité qui, de fait, s'élargit pour donner plus de 
place à ce qu'implique la diaspora noire. Cette dernière devient donc, selon les propos de 
Denise Helly, « une représentation, un discours, une revendication et non à la fois une 
représentation et une forme vivante d'organisation et de culture communautaires auxquelles 
adhèrent de multiples catégories sociales et non simplement quelques activistes170 ». Cette 
conscience noire se réveille aux Etats-Unis, avec l'African Civilization Society, et révèle en 
quelque sorte, l'africanité des noirs du nouveau monde. On note dès lors, toute la difficulté 
pour les noirs d'Amérique, d'être deux171 dans le monde contemporain. Il y a donc selon 
Outlaw, « �X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���j���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���j���V�H�V���S�H�X�S�O�H�V���G�D�Q�V la démarche lourde 
de sens qui consiste à se  définir soi-�P�r�P�H���� �j�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �G�¶�D�I�U�L�F�D�L�Q�� �X�Q�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �X�Q��
mouvement ; elle té�P�R�L�J�Q�H�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�¶�X�Q�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��
�S�U�p�V�H�Q�W���H�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�Y�H�Q�L�U172 ». Cette identification n'est donc pas sans conséquence et comme 
nous le verrons, soulève de nombreuses questions quant à la définition même de l'identité. En 
effet, les nombreux mouvements de revendication de l'identité noire qui ont traversé l'histoire, 
se réfèrent à une Afrique pré moderne, sacralisée, dont l'origine est pure et maintenue hors du 
choc des rencontres avec l'Occident.  
 Pourtant, Stuart Hall définit, lui, l'identité noire antillaise comme étant hybride et 
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166Diaspora Afro-antillaise.  
167Black Atlantic Diaspora.  
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structurée par deux axes qui sont « celui de la similarité et de la continuité et celui de la 
différence et de la rupture ». Il semblerait qu'autour de cette �I�D�o�R�Q���G�H���Y�R�L�U���O�D���G�L�D�V�S�R�U�D�����O�¶idée 
d'une centralité de la race noire se soit développée. Elle est néanmoins soutenue par un 
métissage qui a bien évidemment engendré de nouvelles formes de sociabilité, de nouvelles 
manières d'être et de penser. C'est cette frontière qui nous intéresse, car grâce à elle,  nous 
comprendrons la position de nombreux artistes africains qui se désignent comme étant les 
membres de cette communauté noire et définissent leur identité comme telle. 
 Les mouvements revendiquant ou ayant revendiqué l'authenticité nègre, contrairement à 
Hall et Gilroy, ont été nombreux. L'ambigüité réside dans la définition même du groupe 
auquel ils appartiennent et dans ce que cette appartenance sous-entend. Il demeure alors 
important de comprendre, par une approche itérative, les différents cheminements qui ont 
conduit certains africains à unir leur destin et leurs préoccupations à ceux des afro-américains.    
 

Revendication d'une identité noire : le panafricanisme 

Cette doctrine fut inspirée pour certains, par Marcus Garvey né en Jamaïque en 1887. 
Ce précurseur du panafricanisme est également à l'origine du mouvement rastafari qui prône 
le retour en Afrique, pour en finir avec l'oppression des noirs en Afrique et aux Antilles. W. 
E. B. Du Bois participa également de façon très active, aux Etats Unis, à la concrétisation de 
la réflexion sur le panafricanisme et à ses applications sur le territoire américain et au-delà. 
Né en 1868 dans le Massachusetts mais d'origine Haïtienne, Dubois étudie à Harvard et y 
devient le premier noir à être diplômé d'un doctorat de philosophie. Il s'établit à l'université 
d'Atlanta et organise en 1919 et 1945 les premiers congrès panafricains dont l'initial se 
déroule à Paris.   

 Le panafricanisme relève en grande partie de l'histoire des noirs de la diaspora du 
continent africain. En effet, Elikia M'bokolo explique que « dans sa première phase, qui va 
�M�X�V�T�X�¶�D�X�[���D�Q�Q�p�H�V�������������H�W���T�X�L���I�X�W���F�H�O�O�H���± disons pour faire vite- de W.E.B. Du Bois, de Marcus 
�*�D�U�Y�H�\�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�H���(���:�����%�O�\�G�H�Q�����O�H���S�D�Q�D�I�U�L�F�D�Q�L�V�P�H���U�H�O�H�Y�D�L�W���H�Q���J�U�D�Q�G�H���S�D�U�W�L�H���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��
des Etats-�8�Q�L�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H173 ». 

 Il a pour but de lutter pour le droit des africains, où qu'ils soient ;dans le nouveau 
monde comme en Afrique. Une conscience nègre se réveille alors et entraine la création en 
1914 de l'UNIA, l'universal negro improvment association, dont l'idéologie consistait en 
l'amélioration du sort des noirs partout où ils se trouvent, les indépendances africaines et le  
retour des noirs américains en Afrique. Une conscience noire, au-delà de son éclosion, unit la 
race autour d'un dessein commun. Elle entraine l'émergence d'une notion plus ou moins 
partagée par les noirs, antillais, américains et africains à partir des années 1960- 1970. 

A cette époque, l'indépendance des colonies européennes en Afrique s'organise 
pendant que les noirs des Etats-Unis luttent pour leurs droits civils. Pourtant chaque partie est 
consciente de sa nouvelle identité. Comme le souligne l'écrivaine  Barbadienne Paule 
Marshall, certains se mettent à parler (aux Etats-Unis) de personnalité noire alors que d'autres 
pensent que sur le continent américain s'est créée une autre espèce de noirs174. Cette recherche 
identitaire est donc compliquée à définir et ce, même pour les africains issus du continent qui, 
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174CONDE, M., « L'enfant est de retour », Entretien avec Paule Marshall, propos recueillis par Maryse Condé in Politique 
africaine, numéro 15, 1984.  
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du fait de la colonisation se sentent partagés, entre deux mondes, deux cultures qui les rendent 
eux aussi hybrides. Ce panafricanisme va donc se retrouver en Afrique à travers Kwamé 
Nkrumah qui va prôner la revendication d'une identité supranationale �G�R�Q�F���O�¶�X�Q�L�W�p���G�X���P�R�Q�G�H��
noir. 

Il faut cependant savoir, qu'au-delà de sa vocation de mouvement politique, le 
panafricanisme fut également un mouvement culturel. Il avait pour principal objectif de 
réhabiliter les vestiges de la culture africaine. En effet, le panafricanisme a servi de point de 
départ à toute une réflexion qui s'est faite sur l'homme noir et sa condition dans le monde. On 
peut à cet effet évoquer le travail de Jean Price -Mars dans cette volonté de diffuser les 
principes du panafricanisme. Son ouvrage Ainsi parla l'oncle, essai ethnographique publié en 
1928 fut sans doute un grand manifeste des différentes civilisations nègres qui existèrent en 
Afrique. Il  affirme selon Ph. Ducraene ; « Il y a eu à un certain moment donné, sur le 
continent africain, des centres de civilisation nègre, dont non seulement on a retrouvé les 
vestiges, mais dont l'éclat a rayonné par-delà les limites de la steppe et du désert175 ». On 
constate donc que cette revendication panafricaniste est à l'origine de la prise de conscience et 
d'une volonté d'affirmer au reste du monde l'existence du peuple noir, de prouver que le 
continent noir a eu une histoire. Cela se concrétise en France par la création du mouvement 
culturel Présence africaine par Alioune Diop en 1947. Ducraene nous explique que ce 
mouvement "devait partiellement poursuivre la tradition de Du Bois et des congrès 
panafricains176" ; son objectif principal était, la définition de l'originalité africaine et son 
insertion dans le monde moderne. De ce mouvement naquit une revue qui porta le même nom 
et dont les  auteurs seront : Jean Paul Sartre, Albert Camus, André Gide...plus tard Cheikh 
Anta Diop, Senghor, Aimé Césaire... Lors du premier congrès des écrivains et artistes noirs en 
1956, soixante délégués étudièrent, l'apport original de la culture noire à la civilisation. Ce 
congrès s'inscrit donc directement dans la lignée des congrès panafricanistes organisés au 
début du XXe siècle par Du Bois. Cette manifestation fut saluée par de nombreux intellectuels 
noirs proclamant, la volonté d'une universalité de la culture noire. 

De cette revendication va également naître la négritude qui s'est voulue, dès le départ, 
une expression directe du panafricanisme. Ce mot fut lancé dans les années trente par Aimé 
Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Il est caractérisé par le refus des 
élites noires, de l'époque, d'une quelconque assimilation culturelle. Il s'agit encore une fois de 
célébrer l'identité noire à travers la littérature. Senghor la définit comme étant « l'ensemble 
des valeurs économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales des 
peuples d'Afrique et des minorités noires d'Amérique, d'Asie et d'Océanie ». Sa vision de la 
négritude est quelque peu différente de celle de ses collègues, dans la mesure où lui se définit 
comme ne pouvant être seulement noir, mais relevant d'une hybridité qu'il explique par ces 
propos: « Nous ne pouvions plus retourner à la situation d'antan, à la négritude des sources. 
Nous ne vivions pas sous les Askias du Songhoï, ni même sous Chaka le Zoulou. Nous étions 
des étudiants de Paris et du XXe siècle dont une des réalités est certes l'éveil des consciences 
nationales, mais dont une autre, plus réelle encore, est pour l'indépendance des peuples et des 
continents...177 ». La conscience de vivre dans un monde différent de celui de ses ancêtres, où 
les influences de l'Occident avaient fait de Senghor et de ses compagnons des êtres différents 
a toujours été centrale dans la réflexion du poète. Denise Helly nous rappelle que Senghor et 

                                                 
175DECRAENE, Ph., Le panafricanisme, Puf, 1961, p 18.  
176Ibid. 
177 DECRAENE, Ph., Op.cit., p 30. 
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Césaire parlaient de négritude et d'hybridité entre mondes africain, américain et européen.  

Cette diaspora noire se traduit dans les luttes politiques mais également dans la culture 
avec des manifestations voulant célébrer le peuple noir, à travers le festival mondial des arts 
nègres dont le premier s'est tenu au Sénégal en 1966 et le second au Nigeria en 1977. Selon 
�O�¶idée du président Senghor, les arts afri�F�D�L�Q�V�� �G�H�Y�D�L�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �U�H�I�O�p�W�H�U�� �O�¶�$fricain lui-même. 
�&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�
�X�Q�H���I�R�L�V��les pays africains indépendants �L�O���G�H�Y�H�Q�D�L�W���X�U�J�H�Q�W���G�H���F�p�O�p�E�U�H�U���O�¶�D�U�W���G�H���F�H��
�F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �S�U�R�X�Y�H�U�� �D�X�� �P�R�Q�G�H�� �H�Q�W�L�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�D�L�W�� �X�Q�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H���� �&�H�W�W�H��
acception sous-entendait néanmoins la prise en compte d'une certaine altérité et la célébration 
de cet état hybride dans lequel vivaient les noirs de cette époque. En effet, comment penser le 
�F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �D�X�� �Y�X�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �p�W�D�L�H�Q�W��exposées, mais également des artistes qui avaient été 
invités. L'objectif de cette manifestation était de montrer au monde entier la dynamique 
africaine qui existait autour de la question de l'art. Il fallait également montrer au monde noir 
les richesses de son continent à travers les nombreuses expositions et manifestations qui se 
�G�p�U�R�X�O�q�U�H�Q�W�� �G�X�U�D�Q�W�� �F�H�� �I�H�V�W�L�Y�D�O���� �/�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �I�X�W�� �F�R�Q�I�L�p�H�� �j�� �X�Q�H�� �$�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�� �S�U�p�V�L�G�p�H�� �S�D�U��
Alioune Diop, Aimé Césaire et Jean Mazel. Cette association mit en place un comité chargé 
�G�H���G�p�I�L�Q�L�U���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���D�[�H�V���G�H���F�H���I�H�V�W�L�Y�D�O�����/�H���1�L�J�H�U�L�D���I�X�W���P�L�V���j���O�¶�K�R�Q�Q�H�X�U���F�D�U���V�H�O�R�Q���6�H�Q�J�K�R�U����
�F�H�� �S�D�\�V�� �p�W�D�L�W�� �j�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �*�U�q�F�H�� �I�X�W�� �j�� �O�¶�(�X�U�R�S�H���� �&�H�W�W�H�� �F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H�� �I�X�W��
inaugurée par André Malraux alors ministre de la culture en France. Des artistes de la 
�G�L�D�V�S�R�U�D���H�Q�Y�R�\�q�U�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H�X�U���W�U�D�Y�D�L�O���H�W���F�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���T�X�H�O�T�X�H�V���K�X�L�W���F�H�Q�W�V���°�X�Y�U�H�V���D�O�O�D�Q�W��
de la peinture à la tapisserie, en passant par la gravure et le dessin furent présentées. Cette 
revendication d'une identité noire reste centrale durant les années 1960-1970 pour les 
membres de la communauté noire, du moins pour les élites. A travers ces différentes 
manifestations se retrouve donc la communauté noire dispersée dans le monde.  

Les nouvelles diasporas africaines: Emergence de nouvelles identités 
postcoloniales. 

 
Les subtilités de la nouvelle diaspora africaine doivent être saisies selon Hall et Gilroy, 

par la « �V�R�F�L�D�O�L�W�p�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���� �O�¶�L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�[�L�R�Q���� �O�D�� �P�L�[�L�W�p�� �G�H�V�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V178 ». De 
plus, ces diasporas sont fortement entretenues aujourd'hui, par l'émergence des technologies 
de l'information et de la communication qui, permettent aux populations déplacées de garder 
des contacts privilégiés avec leur pays d'origine. L'ouvrage de Paul Gilroy : L'atlantique Noir 
nous éclaire au sujet du rapport de l'homme noir à sa condition moderne, notamment, celui 
vivant en occident et qui, de fait, va se constituer en diaspora moderne. Il affirme ainsi que 
« Les Anglais noirs d'aujourd'hui, comme les Anglo-Africains des générations précédentes et 
peut-être comme tous les noirs d'Occident, sont pris entre (au moins) deux assemblages 
culturels qui ont tous évolué avec la marche du monde moderne qui leur a donné forme et ont 
adopté de nouvelles configurations. Ils demeurent à présent verrouillés comme en symbiose 
dans une relation antagoniste marquée par le symbolisme des couleurs, lequel renforce la 
puissance culturelle, manifeste du manichéisme qui constituait leur dynamique centrale - noir 
et blanc179 ». Peu à peu, ces cultures se révèlent délocalisées et manifestent dans leur façon de 
vivre ce diasporisme par une mobilité au sein même de leur construction identitaire. En effet, 
ce que Deleuze qualifie de rhizome, traduit une structure avec une base et des branchements 
où tout élément peut affecter ou influencer les autres.  

                                                 
178 CHIVALLON, C., Op.cit., p 52. 
179GILROY, P., L'atlantique Noir, Modernité et double conscience, Editions Kargo, 2003, p 16. 
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 Une étude de Yao Assogba180 considère que « la diaspora se caractérise 
�I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �U�p�V�H�D�X���� �'�H�� �Q�R�V�� �M�R�X�U�V���� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �H�W��
�F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�T�X�H��et de la communication (NTIC) sont 
�J�U�D�Q�G�H�P�H�Q�W���S�U�R�S�L�F�H�V���j���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���j���O�D���F�R�Q�V�R�O�L�G�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���D�L�Q�V�L���T�X�¶�j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H��
de nouvelles formes de diasporas181 ». Les nouvelles diasporas africaines sont dues 
essentiellement au déplacement des populations provoqué par des conditions de vie difficiles, 
l'exode des cerveaux vers l'Europe et l'Amérique du nord et enfin par des conditions 
climatiques ou politiques défavorables. Il est important de mesurer l'impact et les usages des 
technologies de l'information et des communications par ces nouvelles diasporas. Nous 
utilisons le terme de nouvelle diaspora car pour nous la diaspora constitue un peuple vivant à 
l'étranger et ayant gardé grâce aux technologies de l'information et des communications des 
liens forts avec son pays d'origine. Cela n'implique pas forcément qu'elle se considère comme 
une communauté soudée dans son pays de résidence. Nous pouvons, pour argumenter notre 
choix, nous référer à la façon dont sont perçues les diasporas chinoises en Asie du Sud-Est. 
Selon Wang Gungwu182, le terme diaspora chinoise fait peur notamment dans cette région du 
globe, dans la mesure où il renvoie à une représentation qui serait biaisée selon �O�¶�D�X�W�H�X�U. En 
effet, la diaspora chinoise correspondrait à une organisation structurée, dont l'objectif serait la 
domination économique et politique des pays où se trouvent. Emmanuel Ma Mung, directeur 
de recherche au CNRS s'est intéressé à cette diaspora « outre atlantique » en analysant sa 
désignation sur Internet. Plusieurs questions ont été soulevées lors de cette analyse. Elles 
concernent l'usage que les diasporas chinoises faisaient d'Internet. Est-ce un outil qui sert une 
volonté de se constituer comme « « collectivité historique183 » »  à l'instar (selon l'auteur) des 
Afro Américains?  

Il semblerait donc que grâce à Internet, les diasporas du XXIe siècle possèdent un outil 
puissant leur permettant de vivre un lien fort avec leur patrie d'origine. Nous affirmons ainsi 
que le mot diaspora a aujourd'hui évolué et pourrait désigner de manière très simple un peuple 
déplacé pour de nombreuses raisons mais qui garde un lien avec sa nation d'origine. Si nous 
�D�G�P�H�W�W�R�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �D�F�F�H�S�W�L�R�Q���� �Q�R�X�V�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �D�G�P�H�W�W�U�H�� �O�¶�K�\�S�R�W�K�p�W�L�T�X�H�� �H�[�L�V�W�H�Q�F�H �G�¶�X�Q�� �D�U�W�L�V�W�H��
africain diasporique. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont 
donc, dans ce cas précis, mises au service du communautarisme. Dana Diminescu184 dans un 
article intitulé « Les migrations à l'âge des nouvelles technologies », nous explique que les 
évolutions récentes des études migratoires révèlent l'existence d'une culture du lien qui serait 
entretenue par les migrants dans la mobilité. Les migrants seraient dotés d'une capacité à 
actualiser les liens avec leur société d'origine tout en gardant le contact avec le pays où ils 
résident. Diminescu considère que, dès lors, le concept de double absence développé par 
Abdelmalek Sayad n'est plus d'actualité, elle développe plutôt la théorie selon laquelle le 
migrant est aujourd'hui ici et là-bas. Il y aurait donc une idée de lien virtuel développée grâce 
�D�X�[���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���G�H���O�
�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���T�X�L���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�¶�r�W�U�H��hic et illic 
(ici et là-bas). Ainsi, « le migrant se déplace et fait appel à des alliances à l'extérieur de son 
groupe d'appartenance, sans pour autant se détacher de son atome (réseau) social 

                                                 
180ASSOGBA, Y., « Diaspora, Mondialisation et développement de l'Afrique », Nouvelles Pratiques sociales, Vol 15 numéro 
1, Les presses de l'université du Québec, 2002. 
181 ASSOGBA, Y., p 100.  
182Professeur à l'université de Singapour.  
183MA MUNG, E., « La désignation des diasporas sur Internet », Revue Hommes et Migrations, numéro 1240, 
novembre/décembre 2002, p 27. http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/8_1240_4.pdf 
184DIMINESCU, D., attachée de recherche à la maison des sciences de Paris. Auteure de « Les migrations à l'âge des 
nouvelles technologies »,  Hommes et Migrations, numéro 1240, novembre/décembre 2002. 
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d'origine185 ». Les migrants seraient donc des électrons libres installés dans un monde global 
ce qui sous-entend de nouvelles pratiques migratoires mais également un attachement inédit 
au territoire qui, lui même, évolue (dans sa conception) à cause des évolutions des TIC. Le 
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�K�\�V�L�T�X�H���� �L�O�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �Y�L�U�W�X�H�O���� �&�¶�H�V�W�� �V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �F�H�� �T�X�L�� �S�R�X�V�V�H 
Myria Georgiou à affirmer que « le réseau Internet est un espace social particulièrement 
pertinent au sein des diasporas, car décentralisé, interactif et transnational par essence186 ». 
L'auteure constate en s'appuyant sur des travaux de Eugenia Siapera187 que les 
communications de la part des diasporas sont de plus en plus instrumentales ; de plus, Internet 
étant un espace déterritorialisé, les diasporas ne peuvent plus, toujours selon Georgiou, être 
considérées comme des satellites autour d'un centre. En effet, elle argumente son hypothèse, 
en précisant qu'aujourd'hui le fonctionnement des diasporas est de plus en plus autonome, 
décentralisé. Ainsi, Internet, est devenu pour les diasporas un nouveau moyen de 
communication direct, « un média décentralisé et alternatif face aux médias et aux discours 
communautaires traditionnels188 ». Internet permet aux diasporas de se recomposer dans un 
espace imaginaire où elles partagent une culture, une religion, des opinions politiques, etc. 
Elles suggèrent donc une nouvelle manière de repenser les territoires et permettent de réunir 
les différents membres d'une communauté sur un territoire qui est, ici, virtuel. Ces membres 
peuvent vivre sur des territoires ou des continents différents et se retrouver sur un espace 
virtuel commun. Cela entraine inévitablement l'imbrication dans notre définition de la 
diaspora de celle de transationalisme car au final, les diasporas, pourrait-on dire, ont évolué 
en quelque chose de plus étendu. Elles ont aujourd'hui la capacité de rassembler plusieurs 
périphéries sans passer par le centre, même si le facteur principal de leur rencontre reste ce 
centre. 

Ces nouveaux modes de communication permettent aux diasporas de se rencontrer 
dans un espace commun et d'échanger. Ils permettent également aux communautés 
transnationales, de vivre leur attachement à leur communauté et à leur pays. Cet attachement 
permet aussi une affirmation de l'identité et une  relation nouvelle au lieu qui, du fait du 
développement des technologies de l'information et de la communication, a évolué et a donné 
de nouvelles formes à l'attachement des diasporas à leur terre ou à leur communauté d'origine. 
Cela implique une identité multiple constituée de sous-cultures qui sont elles-mêmes, 
constituées de différentes strates. En effet, le développement des réseaux transnationaux et 
des diasporas entraîne inévitablement la création de cultures cosmopolites qui sont constituées 
de la culture d'origine de l'individu, mais également de celle du pays dans lequel l'individu 
réside. Il est de ce fait imprégné de leur culture, d�H���O�H�X�U�V���P�°�X�U�V�����$�L�Q�V�L�����O�H�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V���V�H��
multiplient et deviennent selon Appadurai, nomades. 

Des logiques hybrides entrent en jeu et supplantent une vision ethnocentriste de 
l'altérité. L'Autre n'est plus seulement vu comme un étranger, un sauvage, un barbare, mais 
comme un voisin à qui l'on s'identifie ou de qui l'on se différencie. Ces ethnoscapes 
constituent des territoires qui nous permettent de mieux comprendre la complexité des 
cultures contemporaines notamment celles du sud qui, pour des raisons diverses et variées, 

                                                 
185DIMINESCU, D., Op.cit., p 7. 
186GEORGIOU, M., « Les diasporas en ligne : une expérience concrète de transnationalisme », Revue Hommes et Migrations, 
numéro 1240, novembre/décembre 2002. 
DIMINESCU, D., Op. Cit. P 10. 
187�6�$�3�,�(�5�$���� �(������ �³Internet & asylum politics: case of UK refugee support groups� ,́ presentation at the 23rd IAMCR 
conference, Barcelone 2002. 
188GEORGIOU, M., Op.cit., p 18. 
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subissent l'intrusion de différentes cultures. Cette culture comme nous le verrons différencie 
les artistes africains et constitue une des problématiques de leur création artistique. En effet, à 
travers les productions africaines, les questions de l'identité et de l'hybridité demeurent 
centrales depuis les indépendances. La scène artistique africaine se distingue par sa diversité 
mais également par son engagement partisan du côté d'un monde globalisé ou de celui d'une 
Afrique authentique. 

Les artistes africains sont, de toutes les manières, considérés comme africains, même 
lorsqu'ils sont parties intégrantes d'une communauté culturellement hybride. Ils sont de ce 
fait, pris entre le « eux » et le, « nous » qu'ils vont traduire à travers �O�H�X�U�V�� �°�X�Y�U�H�V���� �&�H�W�W�H��
problématique a été renforcée par la colonisation qui a engendré des artistes devenus des 
hybrides culturels conscients de la binarité de leur culture et de leurs référents. En effet, la 
création d'écoles d'art en Afrique subsaharienne durant l'époque coloniale a introduit des 
techniques occidentales, des mécanismes occidentaux de création qui ont entrainé des modes 
de pensée différents. Ces derniers  justifient la pensée hybride qui habite aujourd'hui bon 
nombre d'artistes africains.   

 

L'hybridité des communautés et des diasporas postcoloniales189 

 
De nombreux travaux ont été faits par les post colonial studies et se sont intéressés à la 

notion d'hybridité et à ce qu'elle pouvait engendrer dans les anciennes colonies britanniques et 
françaises. Nous nous référons à l'ouvrage de Paul Gilroy, Black Atlantic, pour affirmer 
qu'aucune culture développée par la diaspora noire n'est « pure ». Elles sont toutes issues 
d'emprunts des diverses cultures qui se sont greffées au gré des rencontres et des brassages.  

Par postcolonial nous faisons échos à la période postmoderne dans les problématiques 
des anciens empires coloniaux que sont le Royaume Uni, la France, le Portugal, l'Espagne. Il 
s'agit donc des pays d'Afrique, de certains pays d'Asie comme l'Inde, les Caraïbes et 
l'Amérique centrale et du Sud. Certains universitaires y ajoutent l'Australie ou encore le 
Canada. Il ressort l'idée selon laquelle, notre repère spatio-temporel se situe après la période 
coloniale. Ces travaux sont réalisés par des chercheurs issus des zones suscitées. Cette époque 
est donc très étendue car il s'agit des années 1940 pour des pays comme l'Inde, des années 
1960 pour de nombreux pays d'Afrique et même des années 1970 pour les pays d'Afrique 
lusophone. L'intérêt de cette spatialisation est de se concentrer sur ce tiers-monde et sur sa 
façon de vivre son héritage colonial. Que renie-t-�L�O�"�� �4�X�¶�D�F�F�H�S�W�H-t-il? Nous rejoignons Ella 
Shohat dans sa conception du postcolonialisme190. Il s'agit ainsi de ce qui se passe au delà de 
la colonisation et de son époque. Il s'agit « des écrits théoriques contemporains, venant à la 
fois du premier monde et du tiers-monde..., qui s'efforcent de dépasser les polarités binaires 
(présumés) de la militance tiers-mondiste191 ».  Ces cultures postcoloniales sont donc 
hybrides et s'articuleraient dans une volonté d'affirmer leur culture et leur identité. 

Ces diasporas partagent ainsi leurs expériences avec leur pays d'origine mais 
également avec les membres de leur communauté dans leur pays d'accueil. Elles recréent leur 

                                                 
189Nous utilisons le terme post-colonial pour faire allusion de façon plus générale à ce que l'on appelait dans les années 1970 
tiers-monde. 
190SHOAHAT, E., « Notes sur le post-colonial » (1992), Mouvements, numéro 51, 2007/3, pp 79-89.  
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univers dans cet ailleurs comme nous l'explique Arjun Appadurai dans son ouvrage Après le 
colonialisme. Il y affirme que « les groupes migrent, se rassemblent dans des lieux nouveaux, 
reconstruisent leur histoire et reconstruisent leur projet ethnique192 ». Ainsi se construisent 
les ethnoscapes dont parle Appadurai qui traduisent ces nouveaux « paysages d'identité et de 
groupe193 ». Bruno Riccio194 brosse parfaitement ce type de diaspora en analysant la 
communauté religieuse des mourides vivant en Italie. Selon l'auteur, malgré le fait que cette 
communauté religieuse originaire du Sénégal se déplace beaucoup, principalement pour des 
raisons commerciales et constitue la majorité de la diaspora sénégalaise, il semblerait, qu'une 
grande partie d'entre eux « préserve et renforce un sens d'appartenance au terroir, une 
identité liée au village d'origine, au voisinage, à la parenté, à la ville sainte195 ».  Ces 
multiples déplacements suggèrent donc des logiques hybrides et métisses et permettent de 
maintenir des liens avec leur société d'origine. Les migrants arrivent ainsi à reconstituer des 
ethnoscapes dans leur pays d'accueil. Leurs repères restent ceux de leur culture d'origine 
même si certaines, plus que d'autres, s'adaptent à leur nouvel espace. Ces groupes doivent 
néanmoins mener des luttes importantes pour garder leur identité et des contacts avec leur 
pays d'origine. 

Les diasporas postcoloniales constituent, pour la plupart, des migrants économiques. 
On peut, si l'on se réfère aux travaux de Gabriel Sheffer196, comprendre que ces dernières 
revendiquent souvent un attachement à leur pays qui peut être transnational, mais 
s'investissent ensemble dans le futur de leur pays d'origine. Ces nouvelles diasporas que l'on a 
appelées postcoloniales, diffèrent néanmoins des diasporas arméniennes ou juives, car elles 
ont vécu des expériences différentes. Abdoulaye Gueye, auteur de l'article De la diaspora 
noire: enseignements du contexte français197émet l'hypothèse selon laquelle,  

« Le déficit de réflexion sur la diaspora noire renvoie à des facteurs 
structurels et institutionnels qui ont trait, d'une part, à la marginalisation en France 
d'une littérature à laquelle elle est historiquement et épistémologiquement associée 
et d'autre part, au rapport d'influence dans lequel s'inscrivent les sciences sociales 
françaises avec un Etat dont l'idéologie serait contredite par une promotion des 
études sur la diaspora noire, ainsi que dans la structuration même des sciences198 ».  

 Dans son article, l'auteur commence par analyser la légitimité ou non de qualifier de 
diaspora cette partie du peuple noir qui, pour des raisons diverses, a quitté sa terre d'origine. 
En analysant les productions qui ont été faites sur ce sujet, il nous permet de comprendre que 
les points de vue sont divergents quant à l'attribution à cette communauté du nom de diaspora 
et pas d'exilés ou de réfugiés. Il reprend ainsi Cohen199 qui définit la diaspora noire à travers 
le « déplacement parfois traumatisant, d'un foyer originel ; la dispersion sur plus d'un 
territoire ; la formation d'une mémoire collective ; l'expérience d'une exclusion sociale 
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195RICCIO, B., Op.cit., p 95. 
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fondée sur sa différence en tant que minorité ; et enfin le projet de retour au foyer 
d'origine200 ». La diaspora noire en France aurait cependant la particularité d'abord de se 
fonder dans le déplacement201 et ensuite de constituer une sorte de communauté qui dépasse 
les clivages ethniques et nationaux pour rassembler tous les noirs, quel que soit leur continent 
de résidence, autour des mêmes idéaux. De là vont naitre toujours selon A. Gueye, des revues 
toutes rédigées  au nom de l'unité du peuple noir. L'objectif de ce rassemblement autour de 
leur dénominateur commun engendrera la création d'une littérature; plus précisément de 
revues autour de la question nègre. Ainsi, ce furent les intellectuels de la diaspora noire qui, 
aux premières heures (entre les années 1920 et les années 1950)  « annoncent une conception 
transfrontalière de l'entreprise » qu'ils « sous-tendent202 ». Les études ne sont pas 
sociologiques mais attestent d'une volonté de traiter la question noire dans sa globalité. 

 Au niveau des études postcoloniales, toujours selon Gueye, la recherche en France sur 
la diaspora noire reste peu étendue; en tout cas moins que dans la communauté anglophone. 
On y parle plutôt de migrations, or il semblerait que l'une des caractéristiques principales des 
immigrés en France soit le projet de rentrer dans leur pays d'origine. Ce projet se concrétise 
ou non mais la volonté de le réaliser se fait à travers la transmission de la langue d'origine aux 
descendants ou encore par l'achat d'un bien immobilier dans le pays d'origine. Il se trouve que 
cette démarche reflète, selon Cohen, une des caractéristiques principales des populations 
diasporiques. La diaspora noire se caractérise par le principe d'hybridité comme la plupart des 
diasporas postcoloniales mais également, si l'on se réfère à Paul Gilroy, par le principe de 
mobilité. Elle déstructure les notions même de l'Etat Nation pour créer une entité différente 
qui bien que géographiquement située dans l'état, construit et entretient un lien entre les 
membres de sa communauté. A la différence des premières diasporas, juives ou arméniennes, 
l'unité du peuple noir se fait sur d'autres critères qui ne sont pas religieux et qui suggèrent des 
univers diasporiques différents selon les régions du globe. Il semblerait que la couleur de peau 
puisse être le seul vecteur commun à tous ces peuples dispersés sur la planète. Si l'on s'en 
tient à la théorie de Paul Gilroy qui pose comme point commun à cette diaspora 
« Atlantique », on peut également penser que les noirs, bien que ne venant pas du même pays, 
puissent se fédérer autour du fait de ne pas appartenir, culturellement et historiquement à leur 
pays de résidence. Cela requiert, comme le suggère Gilroy dans un entretien qu'il accorde à 
Christine Eyene pour la revue Africultures, « un exercice mental consistant à comprendre que 
l'on peut exister dans plusieurs lieux à la fois203 ». Cette affirmation nous permet de 
comprendre la double culture qu'acquièrent les enfants d'immigrés en occident et leur façon 
de vivre cette culture plurielle. 

 Cette culture plurielle est cependant en constante évolution et vient s'enrichir des 
différents apports de chaque « micro » culture venant s'y greffer. En effet, en prenant 
l'exemple des pays à forte migration comme l'Angleterre ou les Etats-Unis, nous nous rendons 
compte que peu à peu, la diaspora noire change. Elle n'est plus uniquement constituée, dans le 
cas de l'Angleterre, d'une population d'origine caribéenne mais également d'africains. Cette 
nouvelle population n'est même pas homogène, mais devra-t-elle, toujours selon Gilroy204, 
être assez forte pour « intégrer l'expérience de ces migrants qui contribuent à la formation 
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Identité plurielle, Africultures numéro 72, L'Harmattan, 2008, pp 82-88. 
204Ibid. 



 

 

83 

d'une nouvelle communauté noire d'Angleterre205 ». Cette évolution est mise en exergue dans 
l'ouvrage de Paul Gilroy Postcolonial Melancholia publié en 2004, c'est à dire dix ans après 
L'Atlantique Noir. En effet, en dix ans, les choses ont évolué, la société également. Dans un 
entretien que l'auteur accorde à la revue Mouvements, ressortent plusieurs aspects qui nous 
permettent de reconsidérer certains éléments. A la question « Existe-t-il toujours un 
« « Atlantique noir » » Aujourd'hui?206 » Paul Gilroy répond « Non, je ne le crois pas207 ». En 
effet nous serions aujourd'hui à « l'amorce d'un mouvement vers l'Islam ». Il semble donc que 
la direction afro-centrée qui était pressentie n'ait pas pris effet.  

 Aujourd'hui les communautés noires entretiennent d'autres rapports avec l'imagination 
qui ne sont plus de l'époque d'avant et d'après les indépendances. La musique avec Bob 
Marley -toujours selon Gilroy - jouait un rôle centralisateur avec un discours éthipionniste. 
Ainsi la notion de diaspora se serait plus répandue et se serait un peu plus morcelée. Les 
origines de ce nouvel état d'esprit sont d'une part historiques et d'autre part, géopolitiques. 
Ainsi, les diasporas postcoloniales se référent, par exemple, à une nation à l'exemple indiens 
qui, même au sein de leur diaspora peuvent se distinguer par leur religion ou par leur Etat 
d'origine. Fort de tous ces constats, Gilroy reprend dans son ouvrage Postcolonial 
Melancholia, son point de vue sur les diasporas qui expriment réellement, et mieux qu'avant, 
le terme « multiculturaliste ». Ce terme dispose actuellement d'une santé qui serait liée selon 
l'auteur « à la capacité de réfléchir à la mémoire et à la blessure non refermée du passé 
colonial208 ».  

 La question coloniale est donc au centre du nouveau débat sur la diaspora. Elle est 
intrinsèquement liée à celle de l'immigration et donc aux populations qui la constituent. Ces 
communautés sont donc différentes des diasporas évoquées par Stuart Hall, c'est à dire celle 
des communautés noires. La nouvelle diaspora est constituée de différentes identités venant 
d'endroits différents et n'ayant aucune �U�p�D�O�L�W�p�� �G�¶entité homogène. Elles se sont donc 
recomposées dans un environnement où une grande place était réservée à la diversité. Selon 
Christine Eyene, « si l'esclavage forme la première phase de la naissance de la diaspora, 
colonisation et décolonisation en Afrique en constituent les étapes suivantes209 ».  

 Nous comprenons alors beaucoup mieux les propos de Frantz Fanon lorsqu'il explique 
dans son ouvrage, Les damnés de la terre, que le seul point commun qu'ont aujourd'hui ces 
diasporas postcoloniales �H�V�W���O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���I�D�F�H���D�X���E�O�D�Q�F��; il affirme, en effet, que « les nègres de 
Chicago ne ressemblaient aux Nigériens et aux Tanganyikais que dans l'exacte mesure où ils 
se définissaient tous par rapport aux Blancs210 ». Une connexion peut donc s'entrevoir dans la 
relation qu'ont toutes ces populations avec le blanc. Elle pourrait dans une certaine mesure 
faire partie de ce qui constitue aujourd'hui un des traits de l'identité du nègre et c'est peut-être 
un des foyers de la mémoire collective dont parle Robin Cohen211. Il ne faut cependant pas 
oublier que toutes ces identités se caractérisent par leur diversité et que nous pouvons dès lors 
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nous risquer à dire que leur point commun peut se lire sur ce rapport au blanc qui a été ou 
esclavagiste ou colonisateur.  

De ces lectures, nous émettons donc l'hypothèse selon laquelle l'unité communautaire 
nègre s'est d'abord et avant tout créée autour de son rapport à la souffrance que lui aurait 
infligé l'homme blanc. En effet, de Marcus Garvey à Bob Marley, tous les discours 
africanistes rejoignent le retour à la terre natale; terre de laquelle les ont extirpés les blancs. A 
cet effet, nous nous référons au très célèbre article de Stuart Hall pour mieux comprendre 
cette position par rapport à l'homme blanc. Dans �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H��Cultural Identity and Diaspora, 
l'auteur nous révèle qu'il y aurait deux façons d'appréhender la question de l'identité culturelle. 
Ainsi, la première position se définirait autour d'une culture commune (ma traduction) avec 
des ancêtres communs, des codes qui font d'une communauté, un peuple. Cette unité serait, la 
quintessence selon Stuart Hall, de ce qui constituerait, les noirs de la Caraïbe. (This oneness 
« « underlying»» all the other, more superficial differences, is the truth, the essence, of 
« « caribbeanness of the black experience »»212). Selon Stuart Hall toujours, cette conception 
a été centrale dans les combats coloniaux qui ont profondément modifié notre monde. Les 
poètes de la Négritude mais également les panafricanistes, ont été très concernés par cette 
question ; elle constitue ce que Fanon (cité par Hall) appelle une recherche passionnée qui, 
réhabiliterait l'Afrique, à leurs yeux et aux yeux des autres.  

La deuxième manière de concevoir l'identité culturelle selon l'auteur, est reconnaître  
qui nous sommes vraiment (« « what we really are»») et qui nous sommes devenus (« « what 
we have become»»). Cette culture est donc en constante évolution. Cette seconde conception 
nous permet de faire un lien avec la colonisation et de comprendre à quel point cette période a 
engendré des transformations dans les cultures postcoloniales. Hall affirme ainsi, « They had 
the power to make us see and experience ourselves as « « Other213»».». Hall considère 
néanmoins qu'en ce qui concerne la culture noire caribéenne,  deux axes différents peuvent 
être  appréhendés et sont ; celui de la similitude et de la continuité, ou alors, celui de la 
rupture et de la différence. Ces deux axes nous permettent de comprendre qu'il y a une sorte 
d'ancrage, de continuité avec le passé qui juxtapose une profonde discontinuité. Il remarque 
ainsi, une forte différence entre par exemple, les Caraïbes françaises - à travers la Martinique - 
et la Jamaïque. Bien que ces deux territoires soient voisins, il y existerait selon Hall, de 
profondes différences culturelles et historiques.   

  « Difference, therefore, persists - in and alongside continuity. To return 
to the Caribbean after any long absences to experience again the shock of the 
««doubleness»» of similarity and difference. Visiting the French Caribbean for 
the first time, I also saw at once how different Martinique is from, say, Jamaica: 
and this is no mere difference of topography or climate. It is a profound difference 
of culture and history. And the difference matters. It positions Martiniquains and 
Jamaicains are both the same and different214». 

 De la différence, sont nées les cultures de la  diaspora noire du continent américain et 
de la Caraïbe. Comme nous l'explique Christine Eyene, dans son article De la nécessaire 
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ouverture du champ identitaire215 : «On sait d'une part que les hommes, femmes et enfants 
enlevés à l'Afrique provenaient de différentes régions du continent. Qu'ils avaient des 
cultures diverses, ne parlaient pas la même langue et priaient différents dieux. C'est donc 
dans la diversité que se sont recomposées les identités216». Cette affirmation rejoint la 
pensée de Hall qui définit ces diasporas comme étant identiques et en même temps 
différentes, ancrées dans leur passé et en même temps en pleine évolution. 

 S'il y a eu de nombreux textes sur les diasporas, en ce qui concerne le  continent 
américain, ceux traitant des diasporas postcoloniales sont plus récents. Ainsi, si l'on se 
réfère au célèbre ouvrage d'Arjun Appadurai, Après le colonialisme: les conséquences 
culturelles de la Globalisation, nous comprenons, que nous vivons aujourd'hui dans un 
monde dont l'une des caractéristiques principales est d'être diasporique. En effet, l'histoire 
a favorisé un déplacement des populations du Sud vers le Nord pour des raisons diverses, 
mais principalement économiques et politiques. La place des empires coloniaux dans cette 
nouvelle configuration est importante; selon Christine Eyene, si l'esclavage a été la 
première grande migration de la diaspora noire, la colonisation et la décolonisation ont été 
les étapes suivantes. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'à travers l'histoire, les 
différentes migrations ont entrainé la constitution de cette diaspora noire que nous 
connaissons aujourd'hui.  

 Les différentes migrations en France, par exemple, ont entrainé selon Christine 
Eyene217, un choc culturel pour les populations immigrées. En effet, ces dernières ont la 
double difficulté qui est due au fait d'être « sans cesse renvoyé à ses origines et de voir son 
identité considérée comme antagoniste ou antithétique à la culture de son pays d'adoption. 
Le regroupement culturel s'impose alors comme seule alternative sociale218». C'est dans ce 
cercle que vont s'affirmer et se réinventer  toutes les identités de la diaspora noire.  

 Cet éclaircissement nous permet de mieux comprendre le concept de la diaspora noire. 
En effet, une population noire, vivant dans un pays qui n'est pas sa nation d'origine, se 
retrouve autour d'une position qui est constituée de plusieurs influences. Des cultures 
différentes se fédèrent ainsi autour d'un objet commun; elles ne sont ni figées, ni 
imperméables et deviennent donc créoles, hybrides.  

 Christine Eyene définit donc par une phrase simple ce qui aujourd'hui caractérise les 
diasporas. Elles composent avec « altérité et appartenance219 ». Elles ont donc conscience 
de vivre entre « nous » et « eux ». Leur univers s'est construit entre deux frontières et elles 
se retrouvent balancées entre inclusion et exclusion220. Arjun Appadurai définit ces 
nouvelles communautés comme déterritorialisées ou déplacées; comme ayant la lourde 
tâche de s'intégrer dans leurs nouveaux ethnoscapes221 mais aussi de « reproduire la 

                                                 
215 EYENE, C., « De la nécessaire ouverture du champ identitaire », In Diaspora : Identité plurielle, Africultures, numéro 72. 
p 8. Décembre 2007. 
216 Ibid. 
217 EYENE, C.,  Op. Cit. p 12. 
218Ibid. 
219Ibid. 
220PAPASTERGIADIS, N., Op.cit., pp 166-175. 
221 Arjun Appadurai définit l'ethnoscape (Après le colonialisme, Payot, 2005, PP 71-72.) de la manière suivante: Par 
ethnoscape, j'entends le paysage formé par les individus qui constituent le monde mouvant dans lequel nous vivons : 
touristes, immigrants, réfugiés, exilés, travailleurs invités et d'autres groupes et individus mouvants constituent un trait 
essentiel du monde qui semble affecter comme jamais la politique des nations (et celle qu'elles mènent les unes vis-à-vis des 
autres). Il ne s'agit pas de dire qu'il n'existe pas de communautés, de réseaux de parentés, d'amitiés, de travail et de loisir 



 

 

86 

famille-comme-microcosme de la culture222 ».   

 De cette diaspora, font partie de nombreux artistes africains qui, pour des raisons 
diverses ont quitté leur pays d'origine. Cet entre-deux, cette façon de se sentir à l'intérieur 
et en dehors se ressent généralement à travers leur travail. Cette affirmation nous renvoie 
au texte Restless Hybrids de Papastergiadis qui nous explique qu'aujourd'hui [ma 
traduction], toute discussion sur l'identité culturelle renvoie à l'étude de l'hybridité dans les 
études postcoloniales. L'hybridité est, selon l'auteur, à la base de la culture brésilienne; il 
cite Freye qui pense que la société hybride créé un nouvel ordre social à travers les 
principes de synthèse et de combinaison des différences. A cet effet, Picasso (d'après Max 
Raphaël), en utilisant des éléments non occidentaux dans son art, nous donne l'indication 
d'un pathos sous-jacent dans sa motivation d'incorporer des éléments étrangers, mais 
également une perspicacité surprenante dans la grossièreté du processus de traduction des 
éléments étrangers vers un discours plus familier à la culture occidentale223. 

 L'artiste postcolonial africain a donc ce double aspect de l'hybridité ; il a hérité d'une 
double culture, même s'il ne s'est pas déplacé, même s'il n'est pas un immigrant. Il utilise 
les médiums occidentaux, la peinture, la vidéo... des techniques de productions de tradition 
occidentale, mais n'a cesse de revendiquer son africanité. Il est comme les diasporas que 
nous avons décrites, balloté entre deux cultures et n'appartient ni entièrement à l'une, ni 
entièrement à l'autre. Bien que certains artistes affirment avoir dépassé ce clivage, le 
constat reste que la place de l'artiste africain, dans le marché de l'art globalisé, continue de 
faire débat au sein de la communauté artistique. Partant de ce constat, nous rejoignons, 
tous les théoriciens de l'art africain qui encore aujourd'hui ont du mal à parler d'un art 
contemporain sans y ajouter le terme africain.  

 Un peu plus tôt, Frantz Fanon, dans son ouvrage, les Damnés de la terre, parlait du 
colonisé et affirmait : « Pour assurer son salut, pour échapper à la suprématie de la 
culture blanche, le colonisé sent la nécessite de revenir vers des racines ignorées, de se 
perdre, advienne que pourra, dans ce peuple barbare. Parce qu'il se sent devenir aliéné, 
c'est-à-dire le lieu vivant de contradictions qui menacent d'être insurmontables, le colonisé 
s'arrache du marais où il risquait de s'enliser et à corps perdu, à cerveau perdu, il 
accepte, il décide d'assumer, il confirme224 ». Cette revendication se fait ressentir dès les 
débuts de la période des indépendances en Afrique noire. Les nations se construisent et 
tentent de rester résolument modernes tout en étant attachées à leurs cultures ancestrales.  

 Cette conception apparaît très nettement au sein de l'école de Dakar, comme nous le 
verrons, mais également au sein de toutes les manifestations qui, aux lendemains des 
indépendances, auront la lourde tâche de réhabiliter la grandeur des jeunes Eats africains. 
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Leur entrée dans le monde moderne se fait difficilement ; une nouvelle conception de la 
modernité se dessine néanmoins dans ces zones du globe. 

Dans son ouvrage La Biennale de Dakar : pour une esthétique de la création contemporaine 
africaine, l'auteur �H�W�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �G�¶�D�U�W, Yacouba Konaté relate une réunion à Accra au Ghana 
où des artistes communiquent lors d'un séminaire sur l'art contemporain africain.  

«  Un artiste du Zimbabwe interpelle un autre: un Nigérian de Londres.  

- Depuis combien de temps n'as-tu pas mis les pieds en Afrique? Et 
quand tu viens, combien de temps restes-tu?  

- Vous savez, aujourd'hui on trouve l'Afrique à Londres ! Je n'ai pas 
besoin de venir en Afrique pour me sentir en Afrique. J'ai les nouvelles par la 
radio, par Internet, et toutes les semaines les gens vont et viennent dans les deux 
sens. Il y a des magasins africains à Londres et, souvent, le week-end, j'y vais 
pour faire des courses; je fais la cuisine et je mange africain.  

- Si tu mangeais anglais aurais-tu peur de devenir anglais, de ne plus 
être africain? 

C'est un ivoirien de Côte d'Ivoire qui pose la question225 ». 

 Cet échange entre deux artistes et une troisième personne, dont on ne connait pas la 
fonction, illustre très bien la place et les préoccupations sociologiques des artistes africains 
qui appartiennent à cet univers globalisé. Quelle identité revendiquer? Il apparaît clairement 
que ce métissage culturel a émergé et rend la place de l'artiste africain encore et toujours très 
difficile à définir. 

Les artistes de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle tentent de 
rompre avec un regard paternaliste et anthropologique de la part de l'Occident pour entrer 
dans un marché de l'art globalisé. Ils révèlent au reste du monde leur modernité et leur 
capacité à comprendre le monde moderne et à s'exprimer par rapport à ce dernier. Ce clivage 
entre l'artiste et son identité pose de nouveaux postulats que le marché de l'art doit 
comprendre et intégrer.  

La mondialisation, le territoire , le lieu ? 

La question du lieu intervient dans le cadre de cette recherche sur la place qui est 
accordée aux notions de « Centres » et de « Périphéries �ª���� �j�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X hic pour les 
artistes, �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W����Est-il 
�H�Q�F�R�U�H���E�H�V�R�L�Q���G�¶�r�W�U�H présent ? La question du « Lieu » en tant que concept a depuis les années 
1990 été abordée par de nombreuses disciplines, des géographes au philosophes en passant 
par les anthropologues. Cette notion de lieu fait aussi apparaître celle de non-�O�L�H�X���R�X���G�¶�D-lieu, 
définies par Marc Augé et qui pour la première se caractérisent par des « instruments qui 
�P�H�W�W�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �H�Q�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �O�H�� �S�O�X�V�� �O�R�L�Q�W�D�L�Q�������� �/�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X��
peut ainsi vivre singulièrement dans un environnement intellectuel, musical ou visuel 

                                                 
225KONATE, Y., La Biennale de Dakar, Pour une esthétique de la création africaine contemporaine  tête à tête avec Adorno, 
L'Harmattan, 2009, pp 188-189. 
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complètement différent de son environnement physique immédiat 226 ». Pour Augé, ces 
�Q�R�X�Y�H�D�X�[���H�V�S�D�F�H�V���T�X�¶�L�O���T�X�D�O�L�I�L�H���G�H���© non-lieu empiriques » sont des espaces de circulation, de 
consommation et de communication227.  

Pour Anne Cauquelin, le lieu est « lien » ; dans les pratiques artistiques il est dit-elle, 
« travaillé tantôt site tantôt non-site. Même le musée comme lieu éminemment spécifié et 
�V�D�F�U�p���G�D�Q�V���O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���F�R�P�P�X�Q���H�V�W���P�L�V���H�Q���G�p�U�R�X�W�H���S�D�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�X���Y�L�G�H228 ». Cette idée du 
lieu a complètement changé avec la prise en compte du monde pluriel où le lieu est aussi 
�L�P�E�U�L�T�X�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�P�D�J�L�Q�D�L�U�H���� �O�H�� �F�\�E�H�U���� �O�H�� �Y�L�G�H���� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H����Cet état change de manière 
significative la notion de frontière que ne devient plus seulement physique mais est aussi 
�F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O�O�H���� �/�H�� �O�L�H�X�� �F�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[���� �0�D�U�F�� �$�X�J�p���� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �O�D��
�J�O�R�E�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �D���� �V�¶�L�O�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �O�D�� �S�H�Q�V�p�H�� �G�H�� �3�D�X�O�� �9�L�U�L�O�L�R���� �H�I�I�D�F�p�� �O�H�V�� �I�U�R�Q�W�L�q�U�H�V���� �R�Q�� �D�V�V�L�V�W�H��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �j�� �X�Q�H�� �p�F�O�R�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�p�V�H�D�X�[�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �U�H�Q�Gus visibles à travers les espaces de 
circulation, de consommation et de communication229 .  

 

Modernité et colonisation: quelles conséquences pour les cultures locales. 

L'intérêt de ce chapitre n'est pas de passer en revue les différentes définitions de la 
modernité, mais de comprendre comment la transition s'est faite à travers la décolonisation, 
d'une Afrique traditionnelle à une Afrique qui a intégré les concepts de modernité et quelles 
en ont été les conséquences sur le monde de l'art, Comment les populations postcoloniales 
ont-elles vécu cette transition, quels enjeux se sont dessinés pour les artistes face à cette 
situation inédite? Nous analyserons cette époque en nous intéressant à la période 
postcoloniale, c'est à dire à la seconde moitié du XXe siècle; cycle durant lequel de nombreux 
pays ont accédé à leur indépendance. Cette analyse nous permettra de vérifier et de 
commenter l'affirmation de Joëlle Busca qui affirme dans son ouvrage que « les artistes 
africains sont condamnés à acquérir les codes de conduite et d'expression du marché 
occidental ou bien à rester confinés dans un folklorisme suranné, un revivalisme outrancier 
de pratiques culturelles traditionnelles »230. Comment cet artiste hybride et déterritorialisé 
vit-il sa situation? Cette nouvelle position de l'artiste décrite par Joëlle Busca ne relève-t-elle 
pas tout simplement d'un parti pris? N'est-ce pas là une sorte de langage universel que 
d'intégrer le monde de l'art contemporain; une forme d'art qui s'adresse à tout le monde et que 
tout le monde comprendrait?  

L'ouvrage d'Appadurai Après le colonialisme nous permet de mieux comprendre les 
conséquences du modernisme sur la culture, au sein des lieux qu'il appelle postcoloniaux. 
Selon l'auteur, la modernité a engendré de nouvelles dynamiques culturelles dans les pays du 
sud et s'est propagée par différents flux qui ont permis divers échanges au niveau des idées, 
des migrations, des technologies, du marché et des médias. Il définit là les cinq paysages qui 
selon lui, ont intégré et défini le nouvel espace culturel de ces nations.  

Les transformations liées à la globalisation culturelle sont donc profondes. Pour 

                                                 
226 AUGE, M., « Retour sur les non-lieux. Les transformations du paysage urbain ». In « Autour du lieu » Communications 
numéro 87, Seuil, 2010, pp 171-177.  
227 Ibid.  
228 CAUQUELIN, A., « Parler du Lieu », In « Autour du lieu » Communications numéro 87, Seuil, 2010, pp 77-83.  
229 AUGE, M., Op.cit., p 173.  
230 BUSCA, J., L'art Africain contemporain, du colonialisme au postcolonialisme, L'Harmattan, 2002, p 204. 
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appuyer sa thèse, il donne comme exemple l'intégration du cricket par la société indienne. 
Comment un sport qui caractérise autant l'Angleterre victorienne a t-il pu avoir autant de 
succès en Inde ? Il qualifie cet état de formes culturelles dures qui, selon lui, « sont celles qui 
s'accompagnent d'un réseau de liens entre valeur, signification et pratique qui sont aussi 
difficiles à briser qu'à transformer... En suivant cette distinction, je dirais que le cricket est 
une forme culturelle dure qui modifie plus vite ceux qui sont socialisés en son sein, qu'elle ne 
se modifie elle-même231 ». L'intégration de la modernité dans les pays du sud a donc entrainé 
une sorte �G�¶intégration des cultures des pays colonisateurs.   

Nous choisissons de limiter notre espace exploratoire à la partie noire du continent. 
Bien que les formes de décolonisation aient été différentes selon les pays, les cultures ont, de 
façon considérable, été modifiées par l'impérialisme. La modernité est un concept qui a été 
analysé par l'ensemble des sciences humaines et nous offre donc une palette assez large de 
définitions forcément appliquées. De façon très simplifiée, le concept de modernité, s'oppose 
à la tradition, à l'ancien, et prend véritablement son sens durant le XVIIIe siècle. La 
problématique de la modernité s'articule bien souvent autour de la conception que l'on se fait 
des temps dits Modernes, c'est à dire ceux durant lesquels l'homme essaye de comprendre son 
présent. D'un point de vue historique, les temps modernes sont souvent situés, en ce qui 
concerne l'Occident, après le moyen âge, c'est - à - dire à la découverte de l'imprimerie. Ce 
qu'il est intéressant de retenir, c'est que cette période marque la remise en cause de certains 
modèles traditionnels dans les domaines de la technique, de l'art et des sciences. Il s'agit donc 
d'une critique des modèles en usage jusque-là et d'une volonté de la part des élites à s'en 
défaire, dans une optique de progression vers une autre définition des concepts.  

Ainsi, dans les domaines des arts et des lettres, va se développer la querelle des 
Anciens et des Modernes entre les XVIIe et XVIII e siècles ; les philosophes des Lumières. 
Cette époque, dominée par la remise en question de certains fondements idéologiques et 
religieux, a engendré une déconstruction des manières de voir et donc la prise de nouvelles 
positions. La modernité au sens « mode de vie » ne survient qu'entre la fin du XIX e et le début 
du XXe siècle. A cette période, des changements interviennent au niveau des techniques et 
commencent à modifier les habitudes.  Nous entrons dans ce que Baudrillard appelle, l'ère de 
la productivité et de la domination de la nature. Cette période coïncide avec l'ère coloniale; 
période durant laquelle, la France et l'Angleterre étendent leur empire principalement en Asie 
et en Afrique. Cette conquête entraîne dans les colonies, l'intégration de nouvelles techniques, 
d'une nouvelle religion et d'une nouvelle culture.  

Jürgen Habermas232 quant à lui, considère que le développement de la société moderne 
a inclu trois processus révolutionnaires qui sont : la révolution industrielle, la révolution 
démocratique et la révolution de l'éducation. Il y a donc eu des changements dans les 
paradigmes  qui ont introduit des réformes dans l'espace occidental. La modernité 
qu'Habermas considère comme pleinement déployée, c'est à dire celle où s'intègrent 
parfaitement les innovations techniques, s'opère dans les colonies et a engendré une 
douloureuse expérience de la différence culturelle. Cette expérience reste trouble. Elle ne 
constitue pas, à proprement parler, une continuité mais une sorte de rupture (forcée) avec le 
passé - dans les espaces coloniaux -. En effet, l'expérience de la modernité est très difficile à 
intégrer pour ces sociétés, encore plus que cela ne l'a été pour les occidentaux. Comme nous 

                                                 
231APPADURAI, A.,  Op.cit., p 144. 
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l'explique Homi Bhabha - qui s'appuie sur les travaux de De Certeau- « L'espace colonial est 
la terra incognita ou la terra nulla, la terre vide ou perdue dont l'histoire reste à commencer, 
dont les archives doivent être remplies, dont le progrès futur doit être assuré dans la 
modernité233 ». Il y a donc pour les colonies, un apprentissage de nouvelles formes culturelles, 
un changement dans leurs rapports à l'altérité et une rupture brutale avec leurs croyances et 
leurs habitudes ancestrales.  

L'époque coloniale a souvent été dans les pays du Sud, une période d'appropriation des 
objets dits modernes par les populations locales. Il semblerait néanmoins que les cultures non 
occidentales aient parfois de façon subtile allié leur culture aux apports de la modernité en 
Europe. Cette situation s'est concrétisée par exemple en art par l'appropriation des techniques 
occidentales, à travers par exemple la peinture. Ainsi, contrairement à ce que l'on  pourrait 
penser, les cultures n'ont pas été complètement aliénées, si l'on conçoit que ces dernières sont 
en perpétuelle évolution. Il y a, eu cependant, sur le plan politique, une sorte de 
réappropriation de l'authenticité culturelle par certaines figures de la vie politique locale. 
Comme l'affirmait Fanon, l'authenticité culturelle n'avait de sens pour le colonisé que lorsqu'il 
y avait un enjeu politique. Cette théorie de l'indigénisation de la modernité avancée par 
Marshall Sahlins, contredit celle d'Appadurai concernant les dynamiques culturelles 
introduites par la modernité. Cependant, nous pensons que bien que des changements aient été 
introduits dans les coutumes des colonisés et une certaine rupture avec des coutumes 
différentes et certaines croyances, il y a eu de nombreuses appropriations que l'on pourrait 
considérer comme ayant modifié, de façon considérable les approches, notamment dans le 
domaine artistique.  

 

Modernité et postcolonialisme en Afrique 

De quelle Afrique �V�¶�D�J�L�W-il? �/�¶�$�I�U�L�T�X�H noire ! Il s'agit de cette Afrique qui se situe 
entre le désert du Sahara et celui du Kalahari. Certains intègrent à cette Afrique noire, 
l'Afrique du Sud. Nous sommes conscients que l'histoire de l'Afrique du Sud est très 
différente de celle du reste du continent ; néanmoins, il se pourrait que nous y fassions 
quelque halte afin d'analyser la place du monde de l'art et le rapport que ce pays entretien avec 
le milieu de l'art du reste du continent. La plupart des pays de l'Afrique noire ont obtenu leur 
indépendance durant les années 1960, période qui coïncide avec le début de la guerre froide 
en Occident. Les Etats nouvellement créés ont hérité des nouvelles frontières tracées par 
l'Europe, lors de la conférence de Brazzaville en  1947. A cet effet, Bernard Lugan234 rapporte 
les propos du gouverneur Deschamps qui était un grand connaisseur de l'Afrique, à propos de 
ce qu'ont engendré les découpages de frontières à cette époque. 

« « Les nouvelles frontières tracées en Europe sur des cartes à petite échelle, 
parfois fausses, étaient le plus souvent, des lignes droites ou des cercles, toute 
une abstraction géométrique ne tenant aucun compte des peuples, le plus 
souvent ignorés. De là, des découpages à la hache, une boucherie 
diplomatique.  Une Gambie anglaise taillée dans les peuples wolof et 
mandingue accordés à la France. Les Evhé coupés en deux tronçons, anglais et 
allemand. De même les Pahouins entre le Kamerun et le Gabon ; les Bakongo 
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entre la France, la Belgique et le Portugal; les Ovambo entre le Portugal et 
l'Allemagne; les Lunda entre Belges, Portugais et Anglais, etc.  

Les réunions au sein de la même entité administrative arbitraire posèrent peu 
de problèmes tant qu'ils furent soumis à un même maître étranger. Les 
difficultés apparurent lors des indépendances. La création artificielle des 
grands ensembles comme le Nigéria, le Tchad, le soudan nilotique groupait 
dans les mêmes frontières des peuples du Nord, anciens esclavagistes et les 
peuples du Sud, qu'ils avaient rançonnés ; les premiers musulmans n'avaient 
eu aucun scrupule à lancer des raids chez les seconds païens. De là, des 
souvenirs qui les portaient assez peu à vivre ensemble. La révolte du Biafra, 
celle des Sud-Soudanais, les malaises constants du Tchad s'expliquent 
largement par l'absurdité des découpages européens. C'est le péché originel.  
(Deschamps, 1972: 29)  » ». 

 Il y avait donc aux lendemains des indépendances des perturbations qui entrainèrent 
des bouleversements dans les rapports entre les populations. Cette situation nécessita de la 
part des élites locales, l'invention d'une politique culturelle fédérant les différents peuples 
autour d'un dessein commun. Ainsi, une autre Afrique se révèlait, celle des panafricanistes, 
celle qui aujourd'hui, du fait de divers événements, représente une entité complexe que l'on ne 
peut pas seulement réduire en une terre, mais qui est aussi constituée de cultures, de 
diasporas, de peuples. L'Etat sénégalais, par exemple, tenta à cette époque, de faire évoluer le 
système culturel afin que le peuple puisse se fédérer autour d'un intérêt commun. Cette 
décision se fit, suite à la conférence de l'UNESCO en 1975 à Accra au Ghana, où les pays 
africains décidèrent de donner à leurs différentes cultures l'importance qu'elles méritent. Le 
Sénégal établit à partir de 1977 une réelle politique culturelle sous l'égide du président 
Senghor qui va, de façon considérable, orienter la vie culturelle et artistique du pays. Nous 
précisons que le Sénégal est un exemple particulier dans la sous-région du fait de la 
personnalité de son président de la République, à cette époque. La recherche de la mise en 
valeur de la culture sénégalaise devait passer par l'affirmation  de la culture, mais également 
par sa mise en valeur aux yeux de l'Occident. De nombreuses institutions furent créées pour 
�U�p�S�R�Q�G�U�H�� �D�X�[�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �F�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���� �)�R�U�F�H�� �H�V�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �T�X�¶�D�S�U�q�V�� ������������
�O�¶�D�U�W�� �V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�� �I�X�W�� �W�U�q�V�� �H�P�S�U�H�L�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �Von principal mécène ; le gouvernement 
sénégalais et plus précisément, le poète président Léopold Sédar Senghor. Celui-ci avait 
développé sa propre es�W�K�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�U�W���Q�q�J�U�H���H�W���W�H�Q�W�p de la transmettre à « ses » artistes. Ainsi, 
« �O�H���J�U�R�X�S�H���G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V���T�X�H���O�¶on appelle « « �O�¶�p�F�R�O�H���G�H���'�D�N�D�U » �ª���D���p�W�p���O�¶�L�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���S�D�U�I�D�L�W�H���G�H��
cet art entre les années 60 et 70 ». Rappelons que Senghor octroyait une importante part du 
�E�X�G�J�H�W�� �D�Q�Q�X�H�O�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �D�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �T�X�L���� �j�� �V�H�V�� �\�H�X�[���� �p�W�D�L�W�� �J�D�U�D�Q�W�H�� �G�X��
dévelo�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�K�p�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Q�D�W�L�R�Q���� �$�L�Q�V�L���� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�G�H��
substantielle qui leur permettait de travailler dans de bonnes conditions, aide grâce à laquelle 
ils purent se faire connaître hors des frontières sénégalaises.  

Selon la conception  Senghorienne, le�V���°�X�Y�U�H�V���G�H�Y�D�L�H�Q�W���r�W�U�H���H�Q�J�D�J�p�H�V et permettre de 
�O�X�W�W�H�U�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�D�F�F�X�O�W�X�U�D�W�L�R�Q���� �/�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�Y�D�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �U�p�Y�H�L�O�O�H�U�� �X�Q�� �F�H�U�Wain « sentiment de 
communauté » qui permettrait, à long terme aux populations de se reconnaître comme une 
entité indivisible. Senghor était très proche des artistes et participait « de manière décisive à 
�O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �T�X�L�� �D�� �U�p�F�X�S�p�U�p�� �© « la tradition » » et en 
même temps embrassé le modernisme avec pragmatisme235 ».On comprend, dès lors, que la 
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�F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �6�H�Q�J�K�R�U�� �p�W�D�L�W�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �S�R�V�W�X�O�D�W�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H���� �&�H�O�D�� �V�H��
ressenta�L�W���V�X�U���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�U�R�G�X�L�W�H�V���j���F�H�W�W�H���p�S�R�T�X�H�����H�O�O�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���W�H�L�Q�W�p�H�V���G�H���V�S�L�U�L�W�X�D�O�L�V�P�H���P�D�L�V��
�D�X�V�V�L���G�¶�X�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p���G�H���U�H�W�R�X�U�Q�H�U���Y�H�U�V���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�� Il faut néanmoins noter que pour « bénéficier » 
du soutien officiel, les artistes devaient  souscrire en quelque sorte à cette idéologie du 
�S�U�p�V�L�G�H�Q�W���6�H�Q�J�K�R�U�����,�O���Q�¶�K�p�V�L�W�D�L�W���S�D�V���j���U�p�X�Q�Lr les artistes et à leur prodiguer des conseils sur la 
façon dont ils d�H�Y�D�L�H�Q�W�� �D�E�R�U�G�H�U�� �O�H�X�U�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �I�X�W�X�U�H�V���� �(�Q�� �P�D�U�J�H�� �G�H�� �F�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W, se 
développait néanmoins une sorte de contre-mouvement, dans les années 1970, qui ne se 
reconnaissait pas dans la « conception Senghorienne �ª�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���� �'�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �F�R�P�P�H�� �,�E�D��
Ndiaye Djadji en firent notamment partie. Selon Marie Hélène Boisdur de Toffol236 « Au nom 
�G�¶�X�Q�� �K�X�P�D�Q�L�V�P�H�� �U�H�Y�H�Q�G�L�T�X�p���� �O�¶�D�U�W�� �V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V���� �V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�R�U�W�H�� �S�D�U�R�O�H�� �G�X��
« «  génie » » des peuples noirs �ª�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���S�R�X�U���O�H���F�p�O�pbrer, on a organisé à Dakar en 
1966 le premier festival mondial des Arts nègres. 

L'exemple du Sénégal nous permet d'avoir un modèle de ce qu'a pu engendrer la 
modernité dans ce type d'états, du point de vue de la culture. Il avait une conception - comme 
nous le verrons plus tard - bien orientée de ce que pouvait être pour lui l'art moderne africain. 
Cette conception a d'ailleurs été longtemps enseignée à l'école des arts plastiques de Dakar, 
pour créer un mouvement qui s'appellera l'école de Dakar.   

Nous retenons enfin que l'introduction dans l'univers artistique africain de certaines 
pratiques exogènes, comme la peinture, rejoint la conception d'Appadurai pour qui « la 
décolonisation, pour une ancienne colonie, ne consiste pas simplement à démanteler les 
habitudes et les modes de vie coloniaux, mais à dialoguer avec le passé colonial237 ». Nous 
comprenons, dès lors, le lien étroit qui subsiste entre l'accès à la modernité et le colonialisme 
pour les pays du sud. Il est important de noter que cette période moderne a engendré, pour les 
pays colonisés, l'émergence d'une intelligentsia qui n'a eu cesse de combattre une politique 
qui desservait les intérêts de son territoire d'origine. Cette lutte à permis l'ouverture de ce que 
Rasheed Araeen appelle une conscience moderne qui aurait selon lui, « forgé l'Afrique 
nouvelle et indépendante que nous connaissons238 ». Cette prise de conscience est passée par 
de nombreux mouvements dont en ce qui concerne l'Afrique, la négritude et le 
panafricanisme.  

Le terme  négritude, est apparu en 1935, dans la revue de littérature des étudiants noirs 
francophones, �O�¶�p�W�X�G�L�D�Q�W�� �Q�R�L�U, alors dirigée par Aimé Césaire et Léon Gontran Damas. A 
travers ce mot, ces derniers revendiquaient leur identité noire face à la politique coloniale 
française qui voulait faire de tous, des citoyens français civilisés. Ce concept ne va néanmoins 
réellement prendre son sens, son essence �T�X�¶�D�Y�H�F�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�H�� �6�H�Q�J�K�R�U����Anthologie de la 
poésie nègre et Malgache, publié en 1948. Senghor y définit la négritude comme « �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��
des valeurs communes au monde noir �ª���� �,�O���V�¶�D�J�L�W, selon lui, de la solidarité, de �O�¶�p�P�R�W�L�R�Q���� �O�D��
�V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���� �&�H�W�W�H�� �1�p�J�U�L�W�X�G�H�� �V�¶�R�S�S�R�V�D�L�W�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�V�P�H�� �G�H�V�� �(uropéens, à leur 
rationalisme discursif, qui ne correspondait pas au rationalisme intuitif des Noirs. Césaire 
�G�p�V�L�J�Q�H�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �F�H�� �P�R�W���� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�M�H�W�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �E�O�D�Q�F���� �U�H�M�H�W�� �G�H��
�O�¶�D�V�V�L�P�L�O�D�W�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �X�Q�� �U�L�V�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �1�R�L�U�V���� �,�O faut ajouter à cela que la 
conception de Senghor allait au-�G�H�O�j���G�X���F�K�D�P�S���O�L�W�W�p�U�D�L�U�H���S�X�L�V�T�X�H���V�H�O�R�Q���O�X�L�����O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���G�H�Y�D�L�W��
�S�R�U�W�H�U�� �O�¶�H�P�S�U�H�L�Q�W�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�P�R�W�L�R�Q���� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �Q�q�J�U�H���� �&�H�W�W�H�� �S�H�Q�V�p�H�� �Q�H�� �I�X�W�� �S�D�V��

                                                 
236�$�X�W�H�X�U���G�¶�X�Q���D�U�W�L�F�O�H���V�X�U���O�D���S�R�O�L�W�L�T�X�H���F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���G�X���6�p�Q�p�J�D�O�� 
237APPADURAI, A.,  Op. Cit. P 143.  
238 La modernité, le modernisme et la place de l'Afrique dans l'histoire de l'art de notre époque, Dakar_Art, Minorités, 
Majorités de notre époque, The international press of association of art critics, Juillet 2003.  
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partagée par tous, Jean Paul Sartre lui-m�r�P�H���Q�¶�K�p�V�L�W�D���S�D�V���j���T�X�D�O�L�I�L�H�U���F�H���F�R�Q�F�H�S�W��de « racisme 
anti-raciste �ª���� �,�O�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �© cette conception rapprochait les tenants de la 
négritude des théories racistes du XIXe siècle développées notamment par Gobineau. Mais ils 
cherchaient à positiver ses arguments239 �ª���� �$�L�Q�V�L���� �V�H�O�R�Q�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�X�� �S�U�p�V�L�G�H�Q�W���6�H�Q�J�K�R�U���� �O�H�V�� �D�U�W�V��
�D�I�U�L�F�D�L�Q�V���G�H�Y�D�L�H�Q�W���G�R�Q�F���U�H�I�O�p�W�H�U���O�¶�D�I�U�L�F�D�L�Q���O�X�L-�P�r�P�H�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���T�X�H�O�T�X�H�V���D�Q�Q�p�H�V���S�O�X�V���W�D�U�G����
�X�Q�H���I�R�L�V���O�H�V���S�D�\�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�V�����L�O���G�H�Y�H�Q�D�L�W���X�U�J�H�Q�W���G�H���F�p�O�p�E�U�H�U���O�¶�D�U�W���G�H���F�H continent et 
�G�H�� �S�U�R�X�Y�H�U�� �D�X�� �P�R�Q�G�H�� �H�Q�W�L�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�D�L�W�� �X�Q�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H���� �3�H�X�� �D�S�U�q�V�� �O�H�V��
indépendances, on assiste au premier festival mondial des arts nègres qui rentre dans le cadre 
�G�H���F�H�W�W�H���F�p�O�p�E�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W���G�H���W�R�X�W���X�Q���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���� 

Le panafricanisme, mouvement qui vise l'unité du peuple noir 

Le constat de Frantz Fanon est fulgurant, au sujet des mutations qu'engendra le 
modernisme dans les sociétés africaines. Il affirme en citant la rencontre des artistes avec le 
modernisme: « Avant l'indépendance, le peintre colonisé était insensible au panorama 
national. Il privilégiait donc le non-figuratif ou, souvent, se spécialisait dans les natures 
mortes. Après l'indépendance, son souci de rejoindre le peuple le confinera dans la 
représentation point par point de la réalité nationale. Il s'agit là d'une représentation non 
rythmée, sereine, immobile, qui évoque non pas la vie, mais la mort240 ». Même si les mots de 
l'auteur sont durs envers les artistes, ce que nous retenons, c'est le changement dans ses modes 
de représentation et d'expression. En effet, la peinture sur chevalet, par exemple, reflète une 
des �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �G�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q de l'art occidental dans les cultures africaines. Bien que cette 
technique soit arrivée en Afrique par le biais des colons, le fait d'en faire un des médias de 
prédilection en art montre bien l'étendue des changements, dans le langage discursif de 
l'esthétique.  

Il ne fait donc nul doute que le modernisme est arrivé en Afrique avec le colonialisme. 
Cette rupture a été beaucoup plus flagrante et facile à expliquer en Afrique qu'en Occident. 
Avec l'exportation de son système économique et culturel, l'Europe a apporté en Afrique une 
nouvelle expérience qui a été plus ou moins adoptée. Comme tout système, les populations y 
ont vu des bonnes et des mauvaises choses, mais surtout une rupture manifeste avec leurs 
repères historiques. Cette dichotomie va poursuivre l'art africain durant tout son cheminement 
et va pousser Manfred Schneckenburger, directeur de la Dokumenta de Kassel 1987, à 
affirmer que l'art dans les pays d'Afrique « « est toujours pris entre une grande tradition 
perdue et la volonté de contact avec le monde moderne241 » ».  

L 'A FRIQUE CONTEMPORAINE  FACE A DE NOUVEAUX E NJEUX :  LA 

GLOBALISATION  
Aux lendemains des indépendances, un climat d'euphorie règne sur les pays africains. 

Mais peu à peu, les réalités structurelles réduisent les espoirs que les africains s'étaient forgés 
durant les années 1960. Nous nous référons à l'ouvrage de Bernard Lugan pour mieux cerner 
l'environnement dans lequel a évolué le continent africain, durant les quarante dernières 
années. Des années 1960 aux années 1990, l'Afrique connut une période assez difficile en 
raison de son instabilité politique. Cette dernière coïncida également avec la guerre froide, ce 
qui l'écarta des enjeux stratégiques des pays occidentaux. Durant la première décennie, 

                                                 
239 Catalogue exposition « Africa Remix » Centre Pompidou, texte de Jean Hubert Martin, 2005, P 271. 
240FANON, F., Les damnés de la terre, Op.cit., p 214. 
241Citation de Joëlle Busca, L'art contemporain africain, Du colonialisme au postcolonialisme, Op.cit., p 168.  
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l'Afrique dut se reconstruire dans des territoires qui ne correspondaient pas souvent à ceux qui 
s'étaient historiquement constitués. Il fallu donc construire des Etats autour d'un dessein 
commun et dépasser certains clivages d'ordre ethniques ou religieux. Selon Lugan, une des 
principales causes de conflit en Afrique est : « « l'ethno-mathématique imposée par la 
transposition du système démocratique occidental fondé sur le principe du « « one man one 
vote » » et qui donne automatiquement la victoire aux plus nombreux242 ». La question des 
frontières reste encore aujourd'hui centrale et créé une approche différente de l'identité comme 
nous pouvons le voir au Rwanda et au Burundi, à travers l'espace géographique dans lequel 
évoluent les Touaregs ou encore au Soudan et au Tchad. 

D'un point de vue économique, bien que l'Afrique ait évolué, il semblerait que cette 
évolution ne soit pas proportionnelle à son développement démographique. En effet, selon 
l'auteur, l'Afrique comptait environ 100 millions d'habitants en 1900, 642 millions d'habitants 
en 1990 et 788 millions en 2007. On remarque que l'évolution démographique n'est pas 
vraiment relative à l'évolution économique de nombreux pays africains. En effet, en 1995, 
l'Afrique (hors RSA) totalisait 1% du PNB mondial. Cependant, Sylvie Brunel243 pense qu'il 
faut rester optimiste même si elle reconnait que le continent africain doit encore relever de 
nombreux défis aujourd'hui. Elle en répertorie, à cet effet, quatre qui sont:  

- le communautarisme, 

- la montée des inégalités,  

- le refus de l'assistanat, 

- la construction des Etats plus démocratiques.  

Selon l'auteur, l'Afrique serait sortie de la période des grands chaos -  située entre 1991 
et 2001- pour accéder à une période économiquement plus stable. Il y aurait trois raisons à 
cette nouvelle configuration. Elles concernent �G�¶�D�E�R�U�G, les rentes pétrolières même si ces 
dernières ne sont pas encore tout à fait stables ; ensuite, l'Afrique serait redevenue une priorité 
stratégique ; enfin, parce que la situation se stabilise dans cette zone du globe. Elle donne 
pour preuve le nombre de pays en guerre qui, entre 1995 et 2006, est passé de 35 à 4. 

 Notons cependant que la vision de Sylvie Brunel est quelque peu optimiste. En effet, si 
nous analysons de façon très sommaire la situation économique du Nigeria pour prendre un 
exemple, nous comprenons que les freins au développement sont beaucoup plus importants 
que l'on ne pense. Bien que ce pays fasse partie aujourd'hui des plus grands exportateurs de 
pétrole au monde, le Nigéria dont la croissance économique était de 6%,244 en 2009, a une 
économie essentiellement basée sur des ressources énergétiques, c'est à dire le pétrole et le 
gaz qui représentent, à eux deux, environ 34%245 de son PIB. A �O�¶�K�H�X�U�H���D�F�W�X�H�O�O�H�����O�H���1�L�J�H�U�L�D���H�V�W��
le 7ème producteur mondial de pétrole avec environ 2 millions de barils/jour. La Balance 
commerciale est donc �I�R�U�W�H�P�H�Q�W���W�U�L�E�X�W�D�L�U�H���G�X���P�D�U�F�K�p���G�X���S�p�W�U�R�O�H���T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���O�H��
�W�L�H�U�V�����G�H���V�R�Q���3�,�%�����/�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�X���S�D�\�V���H�V�W, de ce fait, devenue très dépendante des fluctuations 
du pétrole (90%246 des exportations et 25% du PIB), ce qui rend difficile la gestion au 
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quotidien des finances du pays. Cette situation crée une instabilité économique mais 
également politique puisque les régions productrices de pétrole connaissent depuis quelques 
années de nombreux troubles et revendiquent une meilleure redistribution des richesses 
générées par l'exportation du pétrole. L'exemple du Nigeria montre bien que la situation reste 
difficile et que l'Afrique a encore du mal à s'intégrer à la dynamique de la globalisation. Ph. 
Hugon247 nous permet d'attester nos propos grâce à un article où il analyse les chemins de 
croissance de l'Afrique. Selon l'auteur, 11% des habitants de la planète seraient originaires 
d'Afrique, sur les 50 Pays les moins avancés, 34 sont africains et paradoxalement, ce 
continent ne représente environ que 2% du commerce international. Hugon explique cette 
situation par le fait que « l'Afrique a peu bénéficié de la part de l'Europe d'un effet de 
diffusion d'un modèle de croissance par les transferts de technologie, par les investissements 
directs et par une ouverture des marchés248 ». Si nous reprenons l'exemple du Nigeria qui fait 
malgré tout partie des nations les plus dynamiques d'Afrique, nous nous rendons compte que 
l'instabilité politique qui y règne attire de moins en moins les investissements directs 
étrangers. Ph. Huguon, dans son article, analyse la place de l'Afrique dans ce maelstrom qu'est 
la mondialisation en ces termes: « L'Afrique est mondialisée mais pas mondialisatrice, sauf 
dans le domaine culturel. Les africains construisent leur modernité dans la double 
temporalité des trajectoires socio-historiques et de la mondialisation249 ». En effet, de 
nombreux auteurs s'accordent à dire que le continent africain n'est pas totalement en reste face 
aux évolutions de la mondialisation. Néanmoins de nombreux domaines ont encore du mal à 
décoller bien que plusieurs initiatives soient prises par les gouvernements et par les 
institutions publiques.  

Parmi les obstacles à l'entrée de l'Afrique dans cet univers globalisé, nous pouvons citer, 
l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les nouveaux 
modes de communication et de diffusion des informations.  

Les TIC  et la fracture scientifique un autre défi face à la globalisation pour 
�O�¶Afrique  

A la fin des années 1990, de nombreux espoirs ont été fondés sur l'évolution des 
technologies de l'information et des communications. Ce dispositif devait permettre à 
l'Afrique de rattraper son retard technologique et peut-être même économique. 
�0�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���J�O�R�E�D�O�����L�O���V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���T�X�H���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���Q�
�D�L�W���S�H�X�W���r�W�U�H���S�D�V���p�W�p��
à la hauteur des attentes. En effet, selon les sources de l'ONUDI (Organisation des Nations 
Unies pour le développement de l'industrie), 90% des internautes africains résideraient en 
Afrique du Sud ;  on se rend dès lors compte que l'impact des technologies de l'information et 
de la communication y reste très aléatoire.  

Des initiatives ont néanmoins été prises pour relever les différents défis qui se 
présentaient à l'Afrique. Ainsi un des objectifs du NEPAD (nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique) fut à l'origine, de « mettre un terme à la marginalisation de 
l'Afrique dans le contexte de la mondialisation et promouvoir son intégration complète et 
profitable à l'économie mondiale250 ». Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une des priorités 
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du NEPAD était de « Construire et améliorer les infrastructures, y compris les Technologies 
de l'Information et de la Communication (TIC)251... ». Ce programme, à l'initiative du 
président sénégalais Abdoulaye Wade, du président nigérian Olusegun Obasanjo et du 
président sud-africain Thabo Mbeki, s'appuie sur les 5 grandes régions africaines et privilégie 
un partenariat entre africains, afin de ne plus être tributaires de l'aide au développement. 
L'initiative a, à long terme, pour but de rendre ce continent plus productif et plus à même de 
répondre aux besoins des populations. L'originalité du NEPAD reposait sur l'intégration de ce 
programme dans la logique de la globalisation. Il prône ainsi, l'ouverture de l'Afrique au reste 
du monde et la possibilité de créer des espaces économiques forts pour répondre aux 
exigences du marché. Même si ce programme semble apporter une nouvelle approche de ce 
que peuvent être les nouveaux partenariats économiques, il ne faut pas oublier que les états 
africains auront, comme l'explique Abdou Diouf252, ancien président du Sénégal, beaucoup de 
mal à renoncer à leur souveraineté, à moins de prendre en compte certaines formes de 
partenariats privilégiés que des pays ont eus avec par exemple les Etats Unis ou les pays de 
l'Union Européenne. De plus, les analystes africains reprocheraient au NEPAD son lien avec 
les capitaux extérieurs et son manque de liens avec le développement humain et la croissance 
du secteur privé.  

Le NEPAD a compris l'impact que pourrait avoir le développement numérique sur les 
sociétés africaines. L'organisation a donc pour objectif de combler cet écart numérique de 
grande importance et qui repose sur l'économie de la connaissance. De nouvelles opportunités 
s'offrent à l'Afrique grâce à la réduction des coûts, en matière d'équipement informatique, 
mais les obstacles restent encore difficiles à surmonter. En effet, les infrastructures qui 
servent de base au développement numérique ne sont pas systématiques. Comme le constate 
l'organisation, la densité des lignes sur le continent y est inférieure à une ligne pour cent 
habitants et le coût des services de connexion serait encore très élevé et constituerait environ 
20% du PNB par habitant contre 9% pour la moyenne mondiale et 1% pour les pays 
développés. Des objectifs ont donc été fixés afin de répondre de façon optimale aux 
problématiques posées par le manque d'infrastructures réseaux. Il a ainsi été établi 5 actions 
qui permettraient de répondre à ces objectifs du NEPAD.  

�í Collaborer avec les institutions régionales comme l'Union panafricaine des 
télécommunications (UPAT) et Africa Connection pour concevoir une politique et 
une législation modèle pour la réforme des télécommunications, ainsi que des 
protocoles et des références permettant d'évaluer la préparation à l'utilisation des 
communications  
électroniques ; 
�í  Collaborer avec les institutions régionales pour consolider les capacités de 
réglementation  
�í  Mettre sur pied un réseau d'institutions de formation et de recherche pour 
consolider la base de compétences de haut niveau ;  
�í  Promouvoir et accélérer les projets existants visant à connecter les écoles et les 
clubs de jeunes ; Collaborer avec les institutions de financement du 
développement en Afrique, les initiatives multilatérales (G8 DotForce, Equipe 
spéciale des Nations unies) et les  

                                                 
251 Ibid. 
252DIOUF, A., « Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation, Institut français des relations internationales », 
2006/ 4. Politique étrangère. 
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bailleurs de fonds bilatéraux pour mettre sur pied des mécanismes financiers 
visant à atténuer et à réduire les risques dans ce secteur253.  

 
 Le Fonds de solidarité a été créé pour pallier ce fossé numérique et scientifique qui se 
creuse entre l'Afrique et les autres continents. En effet, selon Vanessa Gray, analyste à l'union 
internationale des télécommunications, « la connexion en Afrique est la plus chère du 
monde254 ». Il semblerait selon les propos recueillis pas Anne-laure Marie, qu'entre 2005 et 
2008, l'usage des technologies de l'information et de la communication ait seulement 
progressé de 4 à 5,5% de la population. En retirant l'Afrique du Sud et le Maghreb, nous 
sommes encore bien en dessous de ces chiffres. Cette progression est encore plus inquiétante 
lorsque l'on sait que les autres pays en voie de développement passaient durant cette même 
période à une moyenne de 9 à 15%. Face à ces chiffres, le NEPAD, lors du Sommet mondial 
sur la société de l'information en 2003, a plaidé pour la création d'un fonds de solidarité 
numérique (FNS) qui permettrait aux pays qui le souhaitaient de pouvoir verser 1% de 
contribution aux marchés publics de biens et de services numériques. Cette initiative 
permettrait, non seulement de pouvoir contribuer à la réduction de l'écart numérique 
Nord/Sud mais également de pouvoir bénéficier de la mondialisation des marchés et des 
savoirs255. Les difficultés rencontrées par les africains, sont aussi d'ordre géographique. En 
effet les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger ont beaucoup de 
difficultés à bénéficier d'une connexion à haut débit, du fait de leur éloignement des côtes 
maritimes. En Afrique, environ sept connexions sur dix passent par l'Europe ou les Etats Unis. 
Ainsi, dans les pays africains, se connecter sur Internet sous-entend, passer par une connexion 
satellite ou sous marine. Cette année, le premier câble de fibre optique va relier la côte Est de 
l'Afrique à l'Europe et à l'Asie. Ce câble long de 17000 km précédera la mise en place de 
quatre autres câbles : deux en Afrique de l'Ouest et deux autres à l'Est.  
  �%�L�H�Q�� �T�X�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �D�L�W�� �p�W�p�� �S�U�L�V�H, �H�Q�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �D�X�[��
réseaux numériques, le chem�L�Q���H�V�W���H�Q�F�R�U�H���O�R�Q�J���� �V�X�U�W�R�X�W���O�R�U�V�T�X�H���O�¶�R�Q���V�D�L�W���T�X�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�V�W���O�H��
�F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���O�H���S�O�X�V���W�R�X�F�K�p���S�D�U���O�¶�D�Q�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�P�H���H�W���T�X�H���O�
�$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�
�2�X�H�V�W���H�V�W���O�D���U�p�J�L�R�Q���O�D���S�O�X�V��
�S�D�X�Y�U�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �/�¶�X�V�D�J�H�� �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �U�H�V�W�H��
encor�H���S�H�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�p���H�W���Q�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���O�¶�R�X�W�L�O���U�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���T�X�H���O�¶�R�Q���D�Y�D�L�W���L�P�D�J�L�Q�p��
�S�R�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H, à l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Peu à 
peu, les infrastructures se modernisent et bien que les artistes y adhèr�H�Q�W�� �H�W�� �O�¶�D�F�F�X�H�L�O�� �U�H�V�W�H��
encore timide. Selon le Centre de recherche pour le développement international (CRDI), il 
�I�D�X�W�� �T�X�H�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �V�R�L�W�� �I�D�Y�R�U�D�E�O�H���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �Y�H�X�W�� �H�V�S�p�U�H�U�� �X�Q��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���G�H�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�Wion et de la communication dans les 
pays en développement. A cet effet, « Davison et al. (2000) semblent accréditer cette idée en 
�D�I�I�L�U�P�D�Q�W�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�V���� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �7�,�&�� �D�� �p�W�p�� �p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�H�� �j�� �O�D��
puissance et à la prospérité économiqu�H���G�H���F�H�V���S�D�\�V���H�W���T�X�¶�L�O���\���D���X�Q�H���I�R�U�W�H���F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���S�R�V�L�W�L�Y�H��
�H�Q�W�U�H���O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���H�W���O�¶�D�G�R�S�W�L�R�Q���G�H���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���V�R�S�K�L�V�W�L�T�X�p�H�V��
et complexes256 ».  Ainsi, les initiatives doivent nécessairement venir de la part des Etats 
afin de permettre à leur population une meilleure accessibilité, en matière de nouvelles 
technologies. Toujours selon le CRDI, quelques pays tentent de rendre les chemins de 

                                                 
253www.nepad.org.  
254Propos recueillis par Anne-Laure Marie, Radio France Internationale, Le Temps, 29 septembre 2008. 
255REY, A., « Surf in Africa », In  La cuisine à la sauce multimédia,  Strategies.fr 2005. http://www.strategies.fr/etudes-
tendances/dossiers/r37554/r37568W/surf-in-africa.html 
256AW, R., �	�� �F�R�O�O������ �7�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H���� �9�R�O�� ����
Potentialités et défis pour le développement communautaire. http://www.idrc.ca/fr/ev-54406-201-1-DO_TOPIC.html 
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�O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V���� �$�X�� �6�p�Q�p�J�D�O�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �G�q�V�� ���������� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�V�L�R�Q��
des données par paquets est installé et permet à certaines entreprises et aux banques de 
pouvoir travailler. 
 L'Afrique a encore de nombreux défis à relever, si elle veut être lue par l'Occident avec 
�X�Q�� �°�L�O�� �S�R�V�W�F�R�O�R�Q�L�D�O���� �$�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�H�� �P�L�J�U�D�W�Lons, le développement des 
�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���� �O�D�� �G�p�P�R�F�U�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�R�\�D�J�H�V���� �O�
�$�I�U�L�T�X�H�� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�
�X�Q��
système au sein duquel elle a de plus en plus de mal à garder ses élites sur son territoire. Ceux 
qui pourraient, d'un point de vue technique répondre à certains enjeux auxquels fait face le 
continent, ne répondent souvent pas à l'appel car les moyens financiers ne sont généralement 
pas les mêmes qu'en Occident.  
 �/�H�V���U�p�V�H�D�X�[���Q�X�P�p�U�L�T�X�H�V���D�P�p�O�L�R�U�H�Q�W���G�H���I�D�o�R�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H���O�D���U�p�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�I�R�U�P�Dtion 
en Afrique, notamment via les sites spécialisés. Nous entendons par information, toute donnée 
qui selon le contexte, fait sens pour le récepteur. Il est donc vraiment important que ce défi 
soit relevé, pour un développement durable du continent, mais également pour un accès 
démocratisé à l'information  et aux technologies numériques. Pierre Djandjinou257, conseiller 
régional pour les TIC et le développement au PNUD, à Dakar affirme que pour une meilleure 
accession aux réseaux numériques en Afrique, les infrastructures de communication doivent 
être renforcées pour permettre des points d'accès aux réseaux communautaires. De plus, il 
faudrait, grâce à une forte synergie régionale ou sous - régionale, faciliter l'émergence 
d'opérateurs transnationaux sur le continent.  
Il est vrai qu'en Afrique l'utilisation des cyberespaces pallie le manque d'infrastructures en 
matière de matériel informatique et permet aux populations ayant, peu de moyens financiers, 
de pouvoir se connecter à Internet. De plus, au faible développement des réseaux numériques, 
s'ajoute la faiblesse du PNB par habitants qui ne garantit pas, comme nous l'avons vu, une 
acquisition par les foyers de l'équipement nécessaire pour une bonne connexion personnelle. 
Trois freins majeurs font donc obstacle à une utilisation optimale des technologies de 
l'information et de la communication, notamment d'Internet. Il s'agit :  

- Du faible taux de scolarisation 
- De la faiblesse du PNB/habitant en Afrique 
- De la faiblesse des infrastructures en matière d'informatique.  

Bonaventure Mvé-Ondo258 pense que pour réduire une telle fracture la solution serait de 
brancher l'Afrique au reste du monde et de moderniser les infrastructures. Il affirme 
également qu'il faudrait un partenariat solide et durable entre l'Afrique et l'Europe, notamment 
en matière de production scientifique, c'est à dire au sein des universités qui, aujourd'hui, se 
doivent d'être de véritables centres d'impulsion permettant la réduction de cette fracture 
numérique et scientifique. La tâche s'annonce difficile lorsque l'on sait que le continent 
africain malgré ses nombreux efforts, ne comptait en 2005 qu'1,1%259 des internautes de la 
planète alors qu'elle constituait à cette époque 11% de la population mondiale. Bien que 
l'accroissement des raccordements se fasse de façon exponentielle, les chiffres restent relatifs 
par rapport aux populations nationales. Au Togo par exemple, le nombre d'internautes a 
augmenté en cinq ans de 110%,260 mais ce chiffre ne représente que 4%261 de la population 

                                                 
257DJANDINOU, P., « Leurres et lueurs du cyberespace », Africultures numéro 66, In Afrique: Mondialisée mais pas dupe, 
Janvier - Mars 2006.  
258MVE-ONDO, B., « Réduire la fracture scientifique: un défi pour l'Afrique », Africultures numéro 66, In Afrique: 
Mondialisée mais pas dupe, Janvier - Mars 2006.  
259REY, A., Op. Cit.  
260Ibid.  
261Ibid. 
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nationale.  
 Ces problèmes structurels se traduisent, également, dans le domaine des arts numériques 
en Afrique par une accession difficile des technologies permettant aux artistes de concevoir et 
de diffuser leur travail. De nombreuses initiatives - comme nous le verrons plus tard - tentent 
de soutenir ceux qui développent un intérêt pour les technologies numériques.  
 Selon Odile Blin, qui prend l'exemple des artistes sénégalais, il est difficile pour ces 
derniers, de disposer d'infrastructures numériques. Ainsi, dans son article « Dakar interface, » 
Odile Blin tente de nous faire comprendre les enjeux du développement de l'art numérique et 
du réseau à Dakar. Il semblerait, d'après son analyse, que les artistes africains ayant eu un 
quelconque lien avec l'art numérique l'aient fait grâce à un voyage à l'étranger, à une 
résidence d'artistes, etc. Elle écrit d'ailleurs : « seuls les artistes jeunes et bénéficiant de 
revenus conséquents dus éventuellement à leur succès artistiques utilisent les moyens 
numériques... Les séjours à l'étranger ou des opportunités à Dakar ou même grâce à la venue 
d'occidentaux armés de machines et de logiciels sont souvent à l'origine de l'intérêt et des 
premiers pas dans la pratique, grâce à la mise à disposition temporaire de matériel 
performant262 ». 
 En ce qui concerne les habitudes de consommation, l'accès à Internet reste, en Afrique, 
très lié aux cyberespaces. Très peu d'habitants disposent d'une connexion à domicile parce que 
les tarifs restent encore très élevés. Cela est dû au manque de concurrence et à la façon dont 
sont raccordés les pays d'Afrique. L'usage est donc, au sein du continent, de passer par des 
cybercafés pour se connecter à Internet, ce qui implique, généralement, une utilisation basique 
de l'outil Internet; du moins en ce qui concerne l'accès public.  Selon José Do-Nascimento263, 
il y aurait en Afrique des usages très différents de l'outil Internet. L'analyse qu'il fait est très 
intéressante, car elle montre à quel point les technologies de l'information et de la 
communication peuvent aider au développement de l'Afrique et au règlement de certains 
problèmes que rencontre le continent, à l'heure actuelle. Il y aurait, selon lui, des usages 
différents mais qui permettraient à certains pays d'Afrique de réduire la fracture numérique. 
En ce qui concerne l'enseignement, Internet a permis aux étudiants de bénéficier d'un moyen 
d'effectuer des recherches documentaires et un meilleur accès à l'information. L'outil a 
également permis à certains étudiants de bénéficier de formations à distance et de cours 
dispensés en Europe. Cette initiative se fait surtout avec l'aide de l'Agence Universitaire de la 
francophonie (AUF). Dans le secteur marchand, le réseau Internet a surtout permis aux 
p�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V���G�¶obtenir certaines informations susceptibles de donner aux agriculteurs 
�O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�U�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V relatives aux marchés agricoles. Cette initiative 
permet ainsi une meilleure circulation de l'information et donc de pouvoir négocier de façon 
plus équilibrée avec les intermédiaires. Les entreprises ou les coopératives peuvent 
aujourd'hui, grâce au Net, faire la promotion de leurs produits à travers des sites.  
 La prévention météo est également un des usages des technologies de l'information et de 
la communication. Les pêcheurs sénégalais via MANOBI264, peuvent être, en mer, tenus au 
courant, grâce à leurs mobiles, de la situation météorologique. Au niveau médical, Internet a 
pu permettre de procéder à quelques expériences encourageantes en matière de 
téléconsultation, ou encore de téléformation. Les différents partenariats réalisés à ce niveau, 
permettent très souvent de pallier l'isolement médical de nombreuses régions rurales en 

                                                 
262BLIN, O., « Dakar interface », http://www.africanti.org/IMG/colloque/colloque2003/Communications/BLIN4.pdf 
263DO NASCIMENTO, J., « Panorama représentatif des usages des NTIC en Afrique », In société numérique et 
développement en Afrique, usages et politiques publiques, sous la direction de J.J Gabas, Ed Khartala, 2004. 
264Entreprise proposant des solutions informatiques permettant de relier les entreprises à différentes technologies numériques. 
http://www.manobi.sn/sites/sn/ 
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Afrique. La question du déplacement des médecins et du partage de l'expertise est ainsi 
possible grâce à Internet. Au niveau de l'accès public, le constat de Do Nascimento est que 
l'Afrique connaît une explosion de cybercafés. Cela est dû principalement au fait qu'en 
Afrique noire - à cause de toutes les raisons que nous avons évoquées- la majorité des 
connexions Internet se fait dans ces endroits. Nous sommes en présence d'une utilisation qui 
est d'ordre collectif. Thierry Karsenti de l'université de Montréal donne l'exemple d'une école 
secondaire en Afrique au sein de laquelle 95% des élèves possèdent une adresse électronique 
et fréquentent des cybercafés. Ces derniers permettent ainsi de familiariser les populations à 
Internet et �G�¶�D�U�U�L�Y�H�U��ainsi à réduire la fracture scientifique et numérique, en attendant une 
solution �D�X�[�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�F�F�q�V à Internet pour les populations des villes mais également 
pour les populations rurales moins alphabétisées et pour qui, les usages vont être différents de 
ceux des habitants des capitales africaines. Ces endroits permettent donc de se connecter 
grâce à des initiatives privées et les prix sont variables en fonction des villes et des pays. 
Selon Anne-Laure Marie, les prix de la connexion au Mali seraient passés de 5000 francs 
CFA (7,5 euros) à 500 francs CFA ( 0,75 centimes d'euros) en l'espace de moins de dix ans. 
Cette baisse n'est cependant pas suffisante - du moins en ce qui concerne ce pays - car ce tarif 
« reste hors de portée de nombreux maliens265 ». Les cybercafés engendrent donc de 
nouveaux usages en termes de communication mais la question est de savoir si, ces nouveaux 
temples des réseaux numériques, pourront favoriser, comme les espaces multimédias, une 
prise de conscience de la part des populations, de tout le potentiel d'Internet, notamment en 
matière de formation.  
 On remarque alors que l'usage des technologies numériques en Afrique permet de 
répondre positivement à de nombreuses contraintes environnementales, politiques, sociales et 
économiques. La démocratisation du téléphone mobile a également contribué à faciliter à une 
certaine partie de la population africaine sa connexion au réseau Internet sans nécessairement 
disposer d'un ordinateur. Il est cependant encore peu utilisé à des fins scientifiques pour 
diverses raisons dont la jeunesse de la population qui utilise Internet pour le tchate ou pour la 
messagerie.  
 La question est donc de savoir, comment les artistes africains s'intéressant aux 
technologies de l'information et de la communication, comment ils  arrivent à travailler 
compte tenu de toutes les contraintes que nous avons évoquées. Odile Blin nous explique que 
deux initiatives ont été à l'origine de l'intérêt des artistes africains pour l'art  numérique. Il y a 
eu d'une part le Métissacana, premier cybercafé du pays et la biennale de Dakar qui organise 
des ateliers de formation aux technologies numériques et à certains logiciels de PAO. Au 
départ, les artistes avaient un usage d'Internet très « Grand public » c'est à dire qu'ils 
effectuaient surtout de la recherche d'information et utilisaient leur messagerie électronique. 
Peu à peu et au fil des années, l'outil se transforme en support de travail. Il faudra, comme 
nous le verrons plus tard, pouvoir au préalable bénéficier d'infrastructures et d'une synergie 
autour des technologies numériques.  
Notre recherche nous permettra de mieux comprendre l'environnement et la démarche des 
artistes africains utilisant ce médium comme forme d'expression, les enjeux et les moyens mis 
�H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �S�D�U�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V���� �&�R�P�P�H�Q�W�� �O�Hs arts numériques ont marqué l'art contemporain en 
Afrique, comment les artistes se positionnent t-ils par rapport à ce courant? Enfin, quelles sont 
les conditions qui permettent aujourd'hui  de construire un discours autour de l'art numérique 
en Afrique?  
 Nous constatons que malgré les conditions économiques difficiles que nous avons 
décrites, l'Afrique n'échappe pas à la révolution numérique, même si les moyens financiers et 
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structurels ne permettent pas toujours de répondre aux exigences du marché de l'art, depuis 
qu'il est globalisé. Internet offre aux artistes plus de perspectives en ce qui concerne la 
promotion de leur travail, et maintenant sa diffusion grâce à l'arrivée des blogs, des sites 
communautaires et des CMS grâce auxquels on peut se faire connaître sans avoir de 
connaissance particulière en informatique. Cette appropriation de l'outil leur permet d'élargir 
les possibilités en matière de communication, mais également de créer une nouvelle fenêtre à 
partir de laquelle ils peuvent aujourd'hui être plus visibles qu'il y a dix ans. En effet, jusque là, 
ils pouvaient se faire connaître suite à une démarche particulière, ou grâce à un agent mais 
maintenant, les possibilités sont innombrables. L'intérêt de cette nouvelle démarche est, 
comme l'affirme Hortense Volle266 citant l'artiste sénégalais Louis Bassène, �G�¶�D�U�U�L�Y�H�U���j mieux 
se faire connaître dans le marché qui est finalement le leur, c'est à dire le marché Européen. 
Louis Bassène explique la situation des artistes africains qui malgré tout, sont conscients de 
�O�¶�L�Q�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�
�X�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���P�D�U�F�K�p���G�H���O�
�D�U�W��- en tout cas en Afrique de l'Ouest - et doivent de 
plus en plus être reconnus en occident avant de pouvoir vendre en Afrique. Les nouveaux 
enjeux de l'art contemporain africain passeraient-ils par la maîtrise de l'outil Internet? La 
question mérite réflexion.  
 

Globalisation et migrations en Afrique 

Nous abordons cette question car elle mérite que l'on s'y attarde pour plusieurs raisons. 
D'abord parce que les phénomènes migratoires engendrent aujourd'hui des questionnements 
sur la notion de lieu et sur son importance ; ensuite parce que la globalisation a modifié les 
perceptions et les enjeux du déplacement. En parlant de perception, nous entendons les 
conséquences positives ou néfastes qu'elles peuvent entrainer chez un artiste. Nous entendons 
par migration la situation qui pousse un être humain à se déplacer d'une région du globe à une 
autre. Quels enjeux implique cette situation, quelles sont les raisons pour lesquelles certaines 
populations se déplacent ? Quelles raisons poussent les populations et plus particulièrement 
les artistes d'Afrique à se déplacer. D'après Philippe Hugon, la mondialisation aurait favorisé, 
« l'émergence de certaines zones ou pays émergents notamment d'Asie du Sud et de l'Est 
(concernant 2,3 milliards d'hommes) et la marginalisation et les frustrations des périphéries 
prises dans des « « trappes à pauvreté » » notamment l'Afrique au-delà de ses fortes 
différenciations267 ». Le continent africain a encore - pour la plupart des pays - du mal à 
contrôler son économie qui dépend beaucoup des aléas politiques, économiques et religieux. 
Ces trois facteurs sont d'ailleurs les principales causes de migration en Afrique subsaharienne. 
Nous sommes en présence de pays où les différences culturelles ethniques et religieuses sont 
nombreuses et où il n'existe quasiment pas de classe moyenne. En outre, les taux de natalité 
sont souvent très élevés et de fait, ne permettent souvent pas de ressentir les impacts des taux 
de croissance qui ont pu atteindre pour certains pays les deux chiffres. Selon le rapport de 
l'ONU sur les migrations internationales, il n'y aurait jamais eu autant de monde vivant hors 
de leur pays de naissance que de nos jours. Selon Michelle Guillon, en 2003, environ 14 
millions des habitants de l'Afrique subsaharienne avaient émigré hors de cette région du 
globe. Cette question mobilise aujourd'hui toutes les institutions internationales mais 
également les Etats africains et européens. Ainsi, en 2006, l'ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique), groupe avec lequel l'Europe a un partenariat privilégié, a adopté une déclaration 
�V�X�U���O�H�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�V���G�¶�D�V�L�O�H�����G�H�V���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���P�R�E�L�O�L�W�p, �H�W���X�Q���S�O�D�Q���G�¶�D�F�W�L�R�Q���H�Q���Y�X�H���G�H���V�D���P�L�V�H���H�Q��
�°�X�Y�U�H���� �8�Q�H�� �D�L�G�H�� �V�X�E�V�W�D�Q�W�L�H�O�O�H�� �D�� �p�W�p�� �Y�H�U�V�p�H à l'organisation des pays ACP par l'Union 

                                                 
266VOLLE, H., Volle, Op. Cit.  
267 HUGUON, P., « L'Afrique dans la mondialisation », Esprit, Août/Septembre 2005, pp158-164.  
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Européenne  afin que soit mis en place un observatoire de la migration. L'Union Africaine a 
également adopté un cadre stratégique pour une politique de migration afin que des liens 
soient établis entre le pays d'origine et les migrants dans le but �G�¶�D�P�H�Q�H�U�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �j��
contribuer à la réduction de la pauvreté, en investissant leurs fonds dans leurs pays d'origine.  

 Les populations africaines émigrent vers l'Europe ou les Etats Unis et Abdou Salam 
Fall268, dans un article consacré à cette question, ana�O�\�V�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �F�D�X�V�H�V�� �G�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q 
depuis l'Afrique de l'Ouest. Il affirme �T�X�¶�j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H ce phénomène, la pauvreté, le 
chômage structurel et les conflits politiques, qui obstruent de façon considérable les 
possibilités d'emploi en Afrique. A cette immigration souvent non qualifiée, on ajoute 
aujourd'hui la fuite des cerveaux qui répond en quelque sorte aux mêmes paramètres. Ces 
migrations évoluent aujourd'hui et se diversifient. On constate également depuis plusieurs 
années, la diminution des flux migratoires entre les différents pays d'Afrique. La cause 
principale en est l'écart de développement qui se creuse entre les pays d'Europe et le continent 
africain. En effet, en Afrique de l'Ouest, les migrations internationales sont « une composante 
essentielle des stratégies de survie, d'accumulation financière et de promotion sociale des 
populations d'Afrique de l'Ouest269 ».  Les populations qui migrent ne sont pas, comme à 
l'accoutumée, les jeunes originaires de la région du fleuve Sénégal. Cette diversification est 
également due au « renforcement de l'autonomie des femmes en Afrique de l'Ouest270 », et à 
celui des confréries religieuses musulmanes. Les nouveaux réseaux d'immigration ne sont 
plus ethniques ou régionaux, mais ils procèdent d'une autre forme de solidarité qui peut être 
religieuse ou associative.  
 Ce phénomène est renforcé par d'une part, l'imaginaire collectif comme nous l'avons 
vu271 , et d'autre part  par la différence de devises entre le Dollar US  ou Canadien, l'Euro et 
les différentes monnaies africaines. De ce fait, les transferts d'argent effectués par ces 
immigrés vers leurs familles en Afrique sont, pour les gouvernements africains, une manne 
financière dont l'importance ne cesse de s'accroitre au fil des années. Les institutions 
financières comme Western Union ou encore MoneyGram, en facilitant les transactions 
financières, ont permis de renforcer ce nouveau phénomène du transfert d'argent en Afrique 
de l'ouest. Cela s'applique principalement aux pays africains émetteurs de travailleurs 
étrangers immigrés tels le Nigéria, le Mali, le Sénégal et le Cap-Vert. Toujours selon Fall, ces 
transferts augmentent le pouvoir d'achat des populations locales et facilitent leur cadre de vie. 
Il affirme que « selon Daum (1994), « « 80% des ressources financières des ménages de la 
vallée sont constitués de transferts monétaires des émigrés » »  qui interviennent dans la mise 
en place d'équipements sociaux structurants et réactivent la relance des investissements 
immobiliers et des services privés de proximité272 ».  
 Il semblerait cependant que la majorité des fonds transférés en Afrique ne soient pas 
destinés à l'entreprenariat mais aux familles des immigrés. Longtemps les pays africains, 
notamment ceux qui possèdent une forte diaspora, ont pensé que les fonds provenant des 
travailleurs immigrés pourraient aider au développement. Il semblerait aujourd'hui que les 
espoirs se soient réduits, en ce qui concerne les apports de ces immigrés aux gouvernements 
de leurs pays. L'imaginaire est cependant tenace et l'Organisation Internationale du Travail 

                                                 
268 FALL, A. S., « Enjeux et défi de la migration internationale de travail ouest africaine », Secteur de la protection sociale, 
programme des migrations internationales, in Cahiers des migrations international, Bureau international du travail, p15 
269 FALL, A. S., Op.cit., p 20.  
270 FALL, A. S., Op.cit., p10.  
271 Cf. Appadurai 
272FALL, A. S., Op.cit., p 15.  
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considère aujourd'hui que les chiffres annoncés par les pays, en ce qui concerne les taux 
d'immigration ou d'émigration, sont fortement biaisés par les migrations illégales. Il 
�V�H�P�E�O�H�U�D�L�W�� �T�X�¶à cause notamment des nouvelles politiques de durcissement l'on assiste 
aujourd'hui à un véritable phénomène d�¶�H�Q�W�U�p�H�V qui tendent de plus en plus vers la 
clandestinité. Ce phénomène ne semble pas s'essouffler, en effet, alors que la croissance 
démographique reste stable, grâce aux progrès de la médecine, les emplois pourvus sont de 
moins en moins nombreux et de ce fait, les nombreux diplômés du continent se retournent 
souvent vers l'océan pour imaginer un futur professionnel, qu'il soit dans un emploi qualifié 
ou non.  

Quelle situation pour les migrations Sud/Nord aujourd'hui?  

Les raisons du déplacement des populations du Sud vers le Nord sont de plus en plus 
nombreuses, comme nous l'avons constaté et entrainent donc la mise en place de nouvelles 
lois, de la part des pays du Nord, de plus en plus restrictives en matière d'immigration. Ainsi, 
l'Union Européenne appelle à l'harmonisation des lois dans le domaine de l'immigration. Les 
Etats Unis en 2004 ont, quant à eux, proposé un programme permettant la mise en place d'un 
nouveau statut, celui de « travailleur invité ». Il est donc devenu difficile de pouvoir se 
déplacer librement compte tenu de toutes les restrictions légales actuelles.  

Cette situation a entrainé �O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �W�H�Q�X�H�� �j Bruxelles, la mise en place du 
Pacte Européen pour l'immigration. Ce pacte proposé par Brice Hortefeux, alors ministre de 
l'immigration, a annoncé cinq points importants qu'il est, selon lui, nécessaire de mettre en 
place compte tenu des nouvelles tendances en matière d'immigration. Ce pacte avait pour 
objectif de:  

« Mieux protéger l'Europe en contrôlant ses frontières extérieures. Comment ? En créant une 
véritable police européenne aux frontières, en parachevant le chantier de la biométrie pour 
les visas et en renforçant l'agence Frontex, chargée de coordonner la surveillance des 
frontières extérieures de l'UE. 

Organiser l'immigration légale et professionnelle. Chaque État déterminerait ses besoins et 
ses capacités d'accueil. Pour Brice Hortefeux, il faut refuser les régularisations massives et 
générales de sans-papiers. 

Organiser l'éloignement effectif hors de l'UE des étrangers qui y séjournent irrégulièrement. 
La France juge nécessaire d'organiser des vols conjoints entre États membres, sous l'égide de 
Frontex, et de progresser dans la signature avec les pays d'origine d'accords de réadmission 
des clandestins. 

Harmoniser les régimes d'asile. En septembre 2008 aura lieu, à Paris, une conférence 
ministérielle sur le régime commun d'asile européen. 

Aboutir à une approche commune européenne sur le co-développement et l'aide au 
développement. La deuxième conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le 
développement se déroulera les 20 et 21 octobre à Paris273 ».  

Ces cinq points essentiels et non sans conséquences font aujourd'hui l'objet de débats 
houleux de la part des deux parties prenantes concernées par l'application de ce pacte. Pour les 
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pays à forte émigration, il s'agit là d'une volonté des pays occidentaux de favoriser 
l'immigration des travailleurs qualifiés, ce qui entraîne une fuite des cerveaux à laquelle ils ne 
peuvent faire concurrence aujourd'hui. La question est de savoir si ces propositions de lois et 
d'harmonisation pourront aider à réduire un jour cette immigration non désirée par les pays 
occidentaux. En effet, toujours selon le Bureau International du Travail, l'immigration 
existera, tant que l'écart entre pays riches et pays pauvres se creusera. Nous notons que l'aide 
au développement reste un sujet encore sensible dans l'Union Européenne. Le problème reste 
alors difficile à maîtriser compte tenu de tous les éléments que nous avons exposés.  

Cette fermeture des frontières concerne également les artistes quels qu'ils soient 
aujourd'hui. Prenant l'exemple de la France, il leur est devenu très difficile d'y accéder tant les 
critères d'obtention du visa sont devenues compliquées. Ainsi, ces derniers doivent fournir  un 
passeport, un permis de travail, un acte de naissance, un contrat de travail, une attestation 
d'hébergement, une carte professionnelle, une assurance et sont obligés de se présenter 
physiquement à l'ambassade de France, dès leur retour. Remplir ces critères ne signifie pas 
obligatoirement l'obtention du visa qui est à la seule appréciation de l'Ambassade de France 
du pays d'où est originaire l'artiste en demande de visa. Selon Kamel Dafri, responsable du 
festival Villes des Musiques du Monde à Montreuil « « un jeune artiste, célibataire et 
ressortissant d'Afrique subsaharienne disposant d'un passeport vierge se verra toujours 
refuser le visa274 » ». Il devient alors aujourd'hui de plus en plus difficile pour les artistes 
africains de considérer le monde comme une plateforme de travail. Les artistes émergents ont 
donc de plus en plus de difficulté de pouvoir se déplacer, de participer à des workshops ou à 
des résidences d'artistes. L'intégration au marché mondial reste donc un défi pour ces artistes 
dont la situation économique du pays dont ils sont ressortissants les empêche de pouvoir 
s'épanouir artistiquement. La question est, dès lors, de savoir si des initiatives permettent 
aujourd'hui de contourner cet état de fait et de se faire connaître d'une autre manière.  

Nous nous interrogeons, à partir de ce moment �V�X�U���O�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���T�X�¶�R�I�I�U�H���O�H���P�R�Q�G�H��
�G�¶aujourd'hui en matière de technologie, aux artistes afin qu'ils puissent participer au marché 
de l'art mondialisé. Pour pouvoir répondre à cette question, il nous semble au préalable 
indispensable de cerner le problème de la place de l'art africain dans le monde mais également 
au sein du marché de l'art.  

En conclusion à la première partie de notre recherche, il est primordial de préciser la 
relation qui existe entre les différents concepts exposés. Ces derniers, ayant été étudiés de 
manière à en comprendre les interactions et les interconnexions, permettent de voir la 
complexité des lieux dans lesquels vivent et travaillent les artistes africains. A travers quels 
�S�U�L�V�P�H�V�� �O�H�X�U�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �r�W�U�H�� �O�X�V�� �H�W�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �F�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �O�H�F�W�X�U�H�V��
influencent-elles les enjeux qui sont les leurs �"���,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���Yoir dans quelle mesure, grâce aux 
sci�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q, �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �J�U�k�F�H�� �j�� �O�¶�D�Q�W�K�U�R�S�R�O�R�J�L�H��
culturelle, à la sociologie, à la géographie et autres disciplines si les positions des théories 
postcoloniales changent réellement le discours et engendrent des mutations qui peuvent 
laisser entrevoir une redistribution des cartes au niveau des manières de penser et de travailler. 
Les changements de paradigmes peuvent-ils à eux seuls modifier les données relatives à la 
perception que se fait le monde, de manière générale de l�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���R�X les mutations 
sont-�H�O�O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�R�U�G�U�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H ? 

�/�D���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H �S�D�U�W�L�H���V�X�U���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�F�H�S�W�V���H�W���O�H�� �U�D�S�S�R�U�W���T�X�¶�L�O��
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pouvait y avoir entre eux a servi aussi à comprendre, grâce aux différentes approches 
évoquées, que la lecture du monde et de ses phénomènes ne peut plus se faire de manière 
simple et �G�R�L�W�� �H�Q�J�O�R�E�H�U�� �X�Q�� �F�H�U�W�D�L�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �H�Q�� �F�R�P�S�O�H�[�L�I�L�H�Q�W�� �O�D�� �O�H�F�W�X�U�H�� �G�H��
premier abord, mais qui par un filtre fait de « mises en relations » permet de digérer les 
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �T�X�L�� �Y�R�Q�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���� �/�H�V�� �H�Q�M�H�X�[��
communicationnels de la culture, des identités, de la modernité, de la mondialisation révèlent 
des changements dans le monde et le march�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W. Nous pouvons comprendre ce que 
�S�D�U�W�D�J�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���S�R�X�U�T�X�R�L���G�H�V���H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���G�H�V���D�L�U�H�V���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V��
existent encore. Les discours des curators sont �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L �I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���j���X�Q�H���R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H���O�¶�D�U�W��
contemporain african vers le monde, entrainant une dynamique particulièrement agressive en 
termes de positionnements.  

�,�O�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �Q�R�X�V�� �F�R�P�S�U�H�Q�L�R�Q�V�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�� �R�F�F�X�S�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
sociétés africain�H�V���M�X�V�T�X�¶�j���Q�R�W�U�H���p�S�R�T�X�H �P�D�L�V���V�X�U�W�R�X�W���O�¶éclectisme �G�H���F�H���T�X�H���O�¶�R�Q���D�S�S�H�O�O�H���© art 
africain »�����/�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���p�W�D�S�H�V�����L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V���H�W���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���V�R�Q��
art restent difficiles à maîtriser mais nous renseigneront sur son avenir. 
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On considère généralement que l'art moderne commence au début du XXe siècle avec  
un intérêt soudain, de la part des artistes, pour des expressions inédites qui collent à cette 
nouvelle époque que l'on appelle le modernisme. Pablo Picasso, avec son tableau « les 
demoiselles d'Avignon » ouvre une fenêtre à travers laquelle s'engouffrent des artistes qui 
�Y�R�Q�W�� �F�U�p�H�U�� �O�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�
�D�U�W�� �P�R�G�H�U�Q�H���� �8�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�
�°�X�Y�U�H�� �G�
�D�U�W�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H��
passer d'un art occidental à un art qui, du fait de la situation politique également, va 
s'internationaliser. Cette situation n'est pas seulement due à une avant-garde, mais également à 
des changements d'ordre politiques et économiques qui vont permettre de faire connaître l'art 
occidental, au delà des frontières continentales. L'arrivée en Afrique de l'art occidental se fait 
avec l'ouverture des écoles d'art. Il se fait également à travers des commandes faites par les 
colons à des artisans locaux, comme ce fut le cas pour certaines écoles comme celle de Dakar 
ou celle d'Oshogbo. 

�,�O���H�V�W���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���S�R�X�U���D�Q�D�O�\�V�H�U���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q��africain, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L��
dans le monde, �G�¶�H�Q�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �p�Y�p�Q�H�P�H�Q�W�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �M�D�O�R�Q�Q�p��
�V�R�Q���S�D�U�F�R�X�U�V�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���V�H�U�D���G�H���S�R�X�Y�R�L�U���I�D�L�U�H���X�Q���p�W�D�W���G�H�V���O�L�H�X�[���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q��
�H�W���G�¶�H�Q���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���P�X�W�D�W�L�R�Q�V�����&�H�W�W�H���W�k�F�K�H���V�H�U�D���G�L�I�I�L�F�L�O�H���F�R�P�S�W�H���W�H�Q�X���G�H���O�¶�H�[�W�U�r�P�H���G�L�Y�H�U�V�L�W�p��
�F�X�O�W�X�U�H�O�O�H���T�X�L���H�[�L�V�W�H���D�X���V�H�L�Q���G�H���F�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�����,�O���Q�H���V�¶�D�J�L�W���S�D�V���G�H���I�D�L�U�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q, 
mais de rendre compte des grands rendez-vous de cet art avec le continent. Nous nous 
�L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V���S�O�X�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���j�� �O�¶�D�U�W���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���V�X�E�V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H���H�W���D�X�[�� �F�R�Q�W�D�F�W�V���T�X�H���F�H�W�W�H��
région du globe a eus avec le continent européen. Si notre intérêt se porte sur le continent 
�H�X�U�R�S�p�H�Q���� �F�¶�H�V�W�� �T�X�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L cette partie du globe reste encore centrale et constitue 
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���F�H�Q�W�U�H���G�X���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�D�U�W, même si ce dernier tend à se déplacer. Précisons que 
par Europe nous entendons la culture européenne donc occidentale, ce qui, de ce fait, inclut le 
continent nord-américain. �/�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �Q�R�W�U�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H��
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V��évolutions de la 
mondialisation ; et �G�¶�L�P�S�O�L�T�X�H�U���F�R�P�P�H�Q�W���F�H���G�H�U�Q�L�H�U���V�H���F�R�P�S�R�U�W�H face �j���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���Du monde, 
�P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�H�T�X�H�O�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H��est actrice pour des raisons 
économiques. �4�X�¶�H�Q�� �V�H�U�D�� �W�¶�L�O�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �F�R�Q�W�L�H�Q�W ? Les artistes 
africains seront-ils encore obli�J�p�V���G�H���I�U�D�S�S�H�U���j���O�D���S�R�U�W�H���G�H���O�¶�2ccident pour survivre et se faire 
connaître ?  

�,�O�� �H�[�L�V�W�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�H�X�[�� �P�D�U�F�K�p�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �&�H�O�X�L�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�L�W�� �D�Q�F�L�H�Q�� �R�X��
�S�U�L�P�L�W�L�I���H�W���F�H�O�X�L���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q�����%�L�H�Q���T�X�H���Q�R�X�V���Q�Rus intéressions au second, le 
premier semble se porter relativement bien, du fait �G�H�� �O�D�� �U�D�U�H�W�p�� �G�H�� �V�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �H�W�� �G�H 
�O�¶�D�F�F�U�R�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�Q�H�X�U�V���� �/�¶�D�U�W�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �D, quant à lui, suivi un 
chemin en étroite relation avec son histoire. En �H�I�I�H�W�����F�H�U�W�D�L�Q�V���V�W�\�O�H�V���F�R�P�P�H���F�H�O�X�L���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���G�H��
poto-�S�R�W�R�� �R�Q�W�� �Y�X�� �O�H�� �M�R�X�U�� �V�R�X�V�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H���� �F�R�P�P�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V formes d'art se sont 
�L�Q�V�S�L�U�p�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q ; nous pensons notamment au cubisme avec cette découverte de la 
tridimensionnalité de l�¶�°�X�Y�U�H�� �T�X�L�� �L�Q�V�S�L�U�D�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �%�U�D�T�X�H�� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �3�L�F�D�V�V�R���� �&�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H��
�D�X�J�X�U�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���G�¶�X�Q�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �Q�p�J�U�R-africaine qui va mobiliser 
toute la diaspora noire, après les indépendances des années 1960, �S�R�X�U�� �I�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H��
afric�D�L�Q�� �X�Q�� �Y�H�F�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�� �L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���� �/�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �W�U�R�X�Y�q�U�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�H��
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rejeter le coloni�D�O�L�V�P�H�� �H�W�� �O�D�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�2ccident sur les nouvelles nations noires. Nous 
�D�V�V�L�V�W�R�Q�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �6�L�G�Q�H�\�� �.�D�V�I�L�U��appelle la « nouvelle topographie artistique du 
continent 275». Elle émet une théorie intéressante, selon laquelle « le nouveau surgira là où 
�O�¶�D�Q�F�L�H�Q���Q�¶�H�[�L�V�W�H���«���S�D�V276 ». Ce nouveau contexte révélé par la mondialisation nous permet de 
�P�L�H�X�[���F�H�U�Q�H�U���F�H�W�W�H���F�D�U�W�H���L�Q�p�G�L�W�H���G�H���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�Din africain. Pour étayer notre analyse nous 
ferons référence à la classification de Susan Vogel, afin de comprendre clairement les 
diverses formes et exp�U�H�V�V�L�R�Q�V���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q, dans sa globalité.  

  

                                                 
275 LITTELFIELD, KASFIR, S., Op.cit., p 16.  
276 Ibid.  
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CHAPITRE 1 :  �/�¶ART PARIETAL  PREMICES D �¶UNE EXPRESSION 

ARTISTIQUE SUR LE CO NTINENT AFRICAIN  
 �6�L�� �G�H�S�X�L�V�� �G�H�V�� �W�H�P�S�V�� �L�P�P�p�P�R�U�L�D�X�[�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �R�Q�W�� �p�W�p 

répertoriées sur le continent africain, le rendez-�Y�R�X�V���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���D�Y�H�F���O�H���U�H�V�W�H���G�X���P�R�Q�G�H���V�H��
serait effectué vers le XIIIe siècle. Il faut néanmoins que nous nous attardions sur cette 
première277 �I�R�U�P�H���G�¶�D�U�W���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���T�X�L���D�W�W�H�V�W�H���G�¶�X�Q�H���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p���W�U�q�V���D�Q�F�L�H�Q�Q�H������ 

1.1. �/�¶�D�U�W��rupestre en Afrique  : repères historiques 

« �/�H���W�H�U�P�H���G�¶�D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H���T�X�D�O�L�I�L�H���W�R�X�W�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�D�U�W���V�X�U���V�X�S�S�R�U�W���U�R�F�K�H�X�[�����&�¶�H�V�W��
�O�D�� �V�H�X�O�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �T�X�L�� �V�H�� �V�R�L�W�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�L�H�� �V�D�Q�V�� �L�Q�W�H�U�U�X�S�W�L�R�Q��
�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �W�U�H�Q�W�H�� �P�L�O�O�p�Q�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �S�D�U�Y�H�Q�L�U�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �Q�R�X�V�� �V�R�X�V�� �V�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �P�X�O�W�L�S�O�H�V����
inchangées depuis les origines »278�����/�¶�D�X�W�U�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���G�H���F�H�W���D�U�W�����H�V�W���T�X�¶�L�O���H�V�W���D�U�U�L�Y�p���D�Y�H�F��
�O�¶�K�R�P�R�� �V�D�S�L�H�Q�V�� �V�D�S�L�H�Q�V�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �U�p�S�D�Q�G�X�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�P�P�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H���� �/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �H�V�W��
�G�R�Q�F���F�R�P�P�X�Q�H���j���W�R�X�V���O�H�V���S�H�X�S�O�H�V���G�H���O�D���S�O�D�Q�q�W�H�����O�D���V�H�X�O�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�����S�R�X�Y�D�Q�W���r�W�U�H���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��
symbolique part�L�F�X�O�L�q�U�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �U�H�Y�r�W�L�U�� �L�F�L�� �R�X�� �O�j���� �&�H�W�� �D�U�W�� �S�H�U�P�H�W�� �H�Q�� �T�X�H�O�T�X�H�� �V�R�U�W�H��
�G�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�D�U�R�L�V�� �G�H�V�� �J�U�R�W�W�H�V�� �O�H�V�� �P�\�W�K�H�V, mais aussi les simples faits de la vie 
�T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���� �(�Q�� �$�I�U�L�T�X�H���� �R�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �S�O�X�V�� �G�H�� �������������� �V�L�W�H�V�� �G�¶�D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H, du Nord au Sud en 
pass�D�Q�W���S�D�U�� �O�¶�(�V�W���G�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���� �/�H�V�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�W�� �D�U�W���S�D�U�L�p�W�D�O�� �V�R�Q�W�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H��
�G�H�X�[���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�¶�H�Q�G�Uoits : les abris ou les entrées des cavernes. Une autre caractéristique est 
�T�X�H�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� du moins dans le cas des grottes, sont toujours réalisées à leur entrée; au 
contact de la lumière.  

�'�q�V�� ������������ �R�Q�� �W�U�R�X�Y�H�� �D�X�� �0�R�]�D�P�E�L�T�X�H�� �G�H�V�� �S�H�L�Q�W�X�U�H�V�� �G�¶�D�Q�L�P�D�X�[�� �O�R�U�V�� �G�¶�H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q�V��
archéologiques. On trouve en 1752 des peintures Boschiman en Afrique du sud. Il faut noter 
�T�X�¶�H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �S�H�L�Q�W�X�U�H�V��rupestres ont été découvertes en 1878. Les peintures 
pariétales découvertes en Afrique du N�R�U�G���O�¶�R�Q�W���p�W�p���G�D�Q�V���O�H Sud oranais en 1847 �����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H��
gra�Y�X�U�H�V�� �G�¶�D�Q�L�P�D�X�[�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�H�� �T�X�L�� �D�W�W�H�V�W�H�� �G�¶�X�Q�� �S�D�V�V�p�� �K�X�P�L�G�H�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �]�R�Q�H�� �H�Q��
référence aux animaux représentés qui sont plutôt des animaux de savane tels les éléphants ou 
�O�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �P�D�P�P�L�I�q�U�H�V���� �,�O�� �D�� �D�L�Q�V�L�� �p�W�p�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �p�W�D�E�O�L�U�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V��
�S�p�U�L�R�G�H�V�� �H�W�� �V�W�\�O�H�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�Q�L�P�D�X�[���� �/�H�� �6�D�K�D�U�D�� �U�H�F�q�O�H�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H��
qu�D�Q�W�L�W�p�� �G�¶�R�X�W�L�O�V�� �G�H�� �F�K�D�V�V�H�� �T�X�L�� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �U�p�J�L�R�Q, �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�p�V�H�U�W�H, fut jadis 
�I�R�U�W�H�P�H�Q�W���S�H�X�S�O�p�H���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���p�W�D�L�W���G�R�W�p�H���G�¶�X�Q���F�O�L�P�D�W���S�O�X�V���K�X�P�L�G�H�����&�H�V���S�H�L�Q�W�X�U�H�V���R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��
�S�X���D�W�W�H�V�W�H�U���G�H���O�¶�D�P�R�U�F�H���G�X���G�H�V�V�q�F�K�H�P�H�Q�W���G�X���6�D�K�D�U�D�����'�H�V�V�q�F�K�H�P�H�Q�W���T�X�L���V�H���V�L�Wue probablement 
au paléolithique supérieur.  

 �,�O�� �I�D�X�W�� �Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� �Q�R�W�H�U�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V��observé���� �T�X�H�� �O�¶�D�U�W�� �U�X�S�H�V�W�U�H�� �H�Vt 
�U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W���G�D�Q�V�� �O�H�� �6�X�G���� �O�¶�(�V�W���H�W�� �O�H�� �1ord du continent africain mais presque pas en 
Afrique occidentale. On attribue les peint�X�U�H�V���S�D�U�L�p�W�D�O�H�V���G�X���V�X�G���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���D�X�[���%�R�V�F�K�L�P�D�Q, 
�O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �S�H�X�S�O�H�� �j�� �D�Y�R�L�U�� �R�F�F�X�S�p�� �F�H�W�W�H�� �]�R�Q�H�� �D�Y�D�Q�W���G�¶�r�W�U�H�� �U�H�S�R�X�V�V�p dans le désert du 
Kalahari. Certaines peintures et gravures plus récentes semblent avoir été réalisées par les 
peuples parlant les langues Bantoues  et probablement les Hottentots. Néanmoins, selon des 
auteurs tels Renaud Ego,279 les premiers habitants de cette zone à avoir utilisé les arts 

                                                 
277 Par première, nous entendons « plus ancienne ».  
278CLOTTES, J., « �/�¶�D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H �ª�����D�Q�F�L�H�Q���S�U�p�V�L�G�H�Q�W���G�X���F�R�P�L�W�p���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�¶�D�U�W��rupestre (ICOMOS) 
279�$�X�W�H�X�U���G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���6�D�Q�����D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���D�X�V�W�U�D�O�H�����F�U�L�W�L�T�X�H���G�¶�D�U�W���H�W�K�Q�R�O�R�J�X�H���H�W���S�R�q�W�H�� 
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rupestres sont les  San  �T�X�L�� �Y�L�Y�H�Q�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �%�R�W�V�Z�D�Q�D���� �2�Q�� �G�D�W�H��
généralement les peintures entre �± 4000 et �± 5000 �����E�L�H�Q���T�X�¶�R�Q���H�Q���D�L�W���W�U�R�X�Y�p���T�X�L���G�D�W�D�L�H�Q�W���G�H��-
20000. Le style est souvent très réaliste et les sujets paisibles ; du moins en ce qui concerne 
les peintures les plus anciennes trouvées. Il semble également que les scènes les plus 
anciennes sont le plus soigneusement élaborées. Les scènes les plus récentes, (qui peuvent 
avoir été élaborées vers -500) représentent souvent des scènes de razzias, et de batailles ou 
�H�Q�F�R�U�H�� �G�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�V���� �/�¶�D�U�W�� �U�X�S�H�V�W�U�H�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �R�U�L�H�Q�W�D�O�H�� �H�V�W�� �Q�panmoins moins connu. De 
nombreux sites ont été localisés de la Tanzanie au Kenya���� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� �/�L�E�\�H���� �,�O�� �V�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W��
néanmoins que les peintures de cette zone soient beaucoup plus récentes que celles de la 
région sud-africaine.  

�/�¶�D�Ut pariétal semble par ailleurs, inexistant en Afrique occidentale, comme nous 
�O�¶�D�Y�R�Q�V��signalé. Plusieurs explications peuvent être convoquées. En effet, il se pourrait que la 
�U�D�L�V�R�Q���S�R�X�U���O�D�T�X�H�O�O�H���D�X�F�X�Q�H���W�U�D�F�H���G�H���F�H�W���D�U�W���Q�¶�D�L�W���p�W�p���W�U�R�X�Y�p�H���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���]�R�Q�H �V�R�L�W���O�¶�K�X�P�L�G�L�W�p���G�X��
climat qui en aurait effacé toute empreinte. Il se pourrait également que les peuples de cette 
zone aient tout simplement choisi la sculpture au lieu de �O�¶�D�U�W�� �U�X�S�H�V�W�U�H. La peinture rupestre 
�G�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���D�I�U�L�F�D�L�Q���D���D�L�Q�V�L���F�R�X�Y�H�U�W���X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��7000 ans. Période pendant laquelle 
cette dernière sera le témoin des différents événements qui vont su�U�Y�H�Q�L�U�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H��
social et climatique comme du point de vue des modes de vie. Il faut néanmoins retenir que 
les découvertes faites jusque-�O�j�� �Q�H�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���S�D�V�� �G�¶�D�W�W�H�V�W�H�U�� �F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �S�H�Q�G�D�Q�W��
lesquelles cet art a été utilisé. Cet art est encore mal connu, il est ain�V�L���G�L�I�I�L�F�L�O�H���j���G�D�W�H�U�����6�¶�L�O���\���D��
�X�Q�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���T�X�H���O�¶�R�Q���S�H�X�W���Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V���G�p�F�H�O�H�U�����F�¶�H�V�W���T�X�¶�L�O���Q�H���V�H�P�E�O�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���p�W�p���X�Q���D�U�W��
�G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �Q�p�J�U�R�w�G�H�V�� �E�D�Q�W�R�X�H�V���� �(�Q�� �� �H�I�I�H�W���� �R�Q�� �O�¶�D�W�W�U�L�Eue concernant le S�X�G�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H, 
aux Bochimanes ou aux San et, au Nor�G���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H, à des populations certes négroïdes mais 
aussi europoïdes,280�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �F�K�D�V�V�H�X�U�V���� �p�O�H�Y�H�X�U�V�� �H�W�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V��
méditerranéennes et égyptiennes.  

Il est important de comprendre quelle place l'art occupe aujourd'hui dans nos sociétés 
modernes et pourquoi cette forme d'expression est universelle. Quelle a été la fonction 
première des plus anciennes preuves d'une sensibilité artistique chez les êtres humains? Les 
théories concernant la fonction première de l'art peuvent-elles nous permettre d'en 
comprendre les évolutions? Les théories à ce sujet sont bien évidemment nombreuses. Elles 
analysent ce phénomène d'un point de vue chronologique, spatial, ou du point de vue de 
l'ethnologie. Elles permettent d'imaginer ce qu'a pu être la fonction première de l'art. Avait-il 
pour fonction de représenter le réel? Avait-il une fonction religieuse, mystique?  

 En tous cas, si l'on se réfère à T.W Adorno281, les origines de l'art seraient plutôt 
naturalistes, et auraient certainement eu une fonction religieuse. L'art rupestre ne serait 
cependant pas la première forme d'art, mais certainement la première étape d'un certain 
processus. « Les images primitives furent sans doute précédées par un comportement 
mimétique282 ».  Les recherches archéologiques ne permettent cependant pas d'appuyer cette 
thèse car comme nous l'explique Michel Lorblanchet, la naissance et l'évolution de l'art 
seraient plutôt due à des phénomènes éclatés. Il affirme ainsi qu' « il n'existe pas de 
correspondance directe entre l'apparition de l'homme et celle de l'art » il ajoute que « d'autre 

                                                 
280BELMONT, N., et coll, « �/�¶�D�U�W�� �G�H�V�� �V�R�F�L�p�W�ps primitives à travers le mond e », Collection dirigée par Jean Claude Ibert, 
Editions Hachette 1964. 
281ADORNO, T.W., Théorie Esthétique - Paralipomena, Théories Sur L'origine De L'art, Introduction Première, Editions 
Klincksieck Esthétique, 1976, 1976.  
282 Ibid. 



 

 

110 

part, l'évolution de l'art s'effectue selon des modèles extrêmement variés, différents selon les 
régions du monde et les époques considérées283 ». Ce qu'il est intéressant de constater, c'est 
que l'art rupestre ou art pariétal a été répertorié dans de nombreuses régions du globe. Bien 
�T�X�H�� �F�H�O�D�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�� �O�¶impossibilité de situer avec précision un endroit où auraient existé les 
premiers êtres humains doués d'une sensibilité artistique, nous pouvons imaginer que l'art est, 
en réalité et de façon intrinsèque, lié à l'homme. Notons que les questions liées à la fonction 
première de l'art sont également assez floues et ont, durant une longue période �p�W�p�� �O�
�°�X�Y�U�H��
�G�
�K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���G�L�Y�H�U�V�H�V���H�W���Y�D�U�L�p�H�V�����/�
�°�X�Y�U�H���G�
�D�U�W���D-t-elle été purement figurative ou  a-t-elle été 
un moyen de communiquer, de laisser une trace des évènements qui traversaient le quotidien 
des hommes primitifs.  

Michel Lorblanchet cite à ce propos H. Breuil qui affirme que, « L'homme de Cro-
Magnon devient artiste en découvrant accidentellement le pouvoir de la figuration de 
phénomènes naturels tels que les pierres figures, les accidents rocheux, les fossiles, les 
empreintes animales et humaines... Le goût des Hommes modernes pour l'imitation serait le 
fondement des premières réalisations artistiques284 ». Pour Leroi-Gourhan, « « le premier pas 
a été fait par l'Homo sapiens285 » ». Les théories sont nombreuses au sujet de l'origine de l'art, 
mais il semblerait survenu très tard dans l'évolution de l'être humain.  

« �/�H���W�H�U�P�H���G�¶�D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H���T�X�D�O�L�I�L�H���W�R�X�W�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�D�U�W���V�X�U���V�X�S�S�R�U�W���U�R�F�K�H�X�[�����&�¶�H�V�W��
�O�D�� �V�H�X�O�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �T�X�L�� �V�H�� �V�R�L�W�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�L�H�� �V�D�Q�V�� �L�Q�W�H�U�U�X�S�W�L�R�Q��
�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �W�U�H�Q�W�H�� �P�L�O�O�p�Q�D�L�U�H�V�� �S�R�X�U�� �S�D�U�Y�H�Q�L�U�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �Q�R�X�V�� �V�R�X�V�� �V�H�V�� �I�R�U�P�H�V��multiples, 
inchangées depuis les origines286 ». Les principales zones africaines connues pour leur art 
rupestre sont le Sahara et l'Afrique Australe. Il s'agit d'une forme artistique que l'on a 
retrouvée sur tous les coins de la terre et qui n'est donc pas exclusivement africaine. Les 
différences que l'on a pu noter ont certainement concerné le type de représentation faites sur 
les parois, en fonction des zones géographiques. En Afrique, on compte plus de 150000 sites 
�G�¶�D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H���G�X���1�R�U�G���D�X���6�X�G, en passant �S�D�U���O�¶�(�V�W���G�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�����/�H�V���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���G�H���F�H�W���D�U�W��
�S�D�U�L�p�W�D�O���V�R�Q�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���G�H�X�[���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�¶�H�Q�G�U�R�L�W�V qui sont les abris ou les entrées des 
cavernes. Une autre caractéristique : �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V - du moins dans le cas des grottes - sont 
toujours réalisées à leur entrée; au contact de la lumière.  

Plusieurs explications confortent la théorie de �O�D�� �Q�R�Q�� �H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �U�X�S�H�V�W�U�H�� �G�D�Q�V��
�O�¶�R�X�H�V�W�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H. Ainsi on pourrait conclure en supposant que la forme artistique la plus 
�U�p�S�D�Q�G�X�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W��forestière serait la sculpture. Notons enfin que dans le Sahara, 
on a pu constater la présence de peintures et de gravures rupestres. Il semblerait que les 
gravures les plus anciennes remontent à environ cinq siècles avant notre ère et les plus 
récentes à deux mille ans287.  

1.2. Les gravures rupestres du Sahara 

Les animaux représentés attestent �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H��de différentes époques et des 
changements climatiques survenus dans cette région de l'Afrique au fil des millénaires. Ces 
changements se sont caractérisés, au niveau des gravures, par la faune présente dans cette 

                                                 
283LORBLANCHET, M., « L'origine de l'art », Revue Diogène, 2006/2, numéro 214, p 121. 
284LORBLANCHET, M., Op.cit., p 118.  
285 Ibid. 
286 CLOTTES, J., « �/�¶�D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H �ª�����D�Q�F�L�H�Q���S�U�p�V�L�G�H�Q�W���G�X���F�R�P�L�W�p���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�¶�D�U�W���U�X�S�H�V�W�U�H�����,�&�2�0�2�6�� 
287BOYER, A.M., Les arts d'Afrique, Styles, fonctionnalités aires culturelles, Editions Hazan, 2009, p 10. 
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zone géographique en fonction des époques. Au fur et à mesure que la zone devenait aride, les 
grands animaux migraient vers le sud. Au niveau des peintures pariétales, il semblerait que 
l'univers magico-religieux soit plus présent. En ce qui concerne les gravures rupestres du 
Sahara, les premières à être découvertes, l'on été en 1850 à Tilizzaghen en Lybie par Heinrich 
Barth. Il faut cependant noter que les premiers intérêts scientifiques pour les gravures 
rupestres du Nord de l'Afrique ne seront effectifs qu'avec l'arrivée de Leo Frobenius qui mena 
douze expéditions en Afrique et visita plusieurs chantiers dans des sites préhistoriques du 
continent. Il semblerait cependant que les recherches en matière de gravures rupestres, dans 
cette région du globe, aient réellement évolué au début des années 1990, grâce aux travaux 
d'Axel et Anne-Michèle Van Albada, notamment « en ce qui concerne les personnages 
masqués, les cynocéphales mythiques, les scènes de sacrifice et de partage d'antilope, 
etc. 288 ». Les gravures rupestres semblables à celles du Sahara algérien auraient également été 
relevées dans les territoires voisins de la Lybie, du Tchad, du Niger, du Mali. Elles dateraient 
d'environ six ou cinq siècles avant J-C.  

1.3. Les peintures rupestres 

On situe géographiquement ces peintures rupestres du Nord de l'Afrique, au Sud de la 
Lybie et de l'Algérie mais également au Tchad et au Niger. Ces dernières, représentant des 
scènes d'élevages ou des scènes rituelles, étaient réalisées à partir de différentes ocres dont les 
tonalités permettaient aux habitants de cette région de pouvoir exprimer leur spiritualité. Les 
découvertes faites dans le Sahara septentrional et dans le Sahara occidental permirent de 
réfuter la thèse, selon laquelle l'origine de l'art était exclusivement occidentale. En effet, de 
nombreuses découvertes de grottes  à travers le monde attestèrent l'universalité de cette 
expression. On attribue la découverte des peintures du Tassili -n- Ajjer (Algérie), dans le 
Sahara septentrional, au capitaine Cortier qui les signala en 1909. Ces dernières seront 
connues du grand public grâce à l'ouvrage d'Henri Lhote : Les peintures rupestres de Tassili -
n- Ajjer 289. Elles furent entre temps alimentées par le lieutenant Brenans en 1954. Ses écrits, 
publiés par l'abbé Breuil, influencèrent de manière très forte le lieutenant Lhote qui décida dès 
lors de consacrer sa carrière à l'art rupestre du Sahara. On constate donc que les peintures 
rupestres de cette zone géographique sont souvent représentatives des différents animaux 
présents sur ces territoires. Des humains sont également (de façon moindre) intégrés à ces 
dessins. Nous constatons donc que différentes formes d'expression artistiques ont existé très 
tôt en Afrique. L'intérêt réside dans le fait que sur le continent africain, la figuration rupestre 
ait été présente sur différentes zones géographiques. « �3�R�X�U�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �I�R�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��
�G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �Q�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �H�Q�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �D�U�W�� �I�L�J�X�U�D�W�L�I�� �T�X�L�� �U�Hprésente des 
�p�O�p�P�H�Q�W�V���G�H���O�D���U�p�D�O�L�W�p�����P�D�L�V���V�X�U�W�R�X�W���G�¶�X�Q���D�U�W���Y�L�V�X�H�O���T�X�L���V�¶�R�X�Y�U�H���j���O�D���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�����V�¶�D�I�I�L�F�K�H����
�V�H�� �P�H�W�� �H�Q�� �V�F�q�Q�H���� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �D�X�[�� �D�X�W�U�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �R�X�� �D�X�[�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�V�� �F�D�S�D�E�O�H�V�� �G�H�� �Y�R�L�U�� �H�W��
�G�¶�D�S�S�U�p�F�L�H�U���F�R�P�P�H���O�H�V���K�R�P�P�Hs290 ». 

Tous ces éléments prouvent la pr�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H de valeurs esthétiques sur le continent 
africain, depuis des temps immémoriaux, mais aussi parce que pour des raisons diverses ; 
climatiques notamment, les populations se sont déplacées sur le continent africain, emportant 
�D�Y�H�F�� �H�X�[�� �O�H�X�U�� �V�D�Y�R�L�U���� �(�Q�� �Q�R�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�� �j�� �O�¶�D�U�W�� �U�X�S�H�V�W�U�H�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H���� �Q�R�X�V�� �F�R�P�S�U�H�Q�R�Q�V��
également que le continent présente une grande diversité culturelle et que celle-ci a très 
�F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �L�Q�I�O�X�p�� �V�X�U�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �H�W�� �S�H�X�W-être même 

                                                 
288VIALOU, D., et coll. « Art préhistorique », Encyclopédie Universalis. 
289VIALOU, D., et coll., « Art préhistorique », Encyclopedia Universalis, http://tinyurl.com/ybucxal.  
290LORBLANCHET, M., Op.cit., p 118.  
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contemporain. 
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CHAPITRE 2 :  A NTHROPOLOGIE  DES ARTS DE L'A FRIQUE NOIRE  
 

2.1 L �¶�D�U�W���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O : repères géographiques et esthétiques 

 �6�X�V�D�Q�� �9�R�J�H�O�� �T�X�D�O�L�I�L�H�� �O�¶�D�U�W�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V��
�H�W�K�Q�L�T�X�H�V�����G�H�V���P�D�V�T�X�H�V���H�W���V�X�U�W�R�X�W���G�H���O�D���V�F�X�O�S�W�X�U�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�R�Q�F���G�H���O�¶�D�U�W���T�X�L���V�¶�H�V�W���H�I�I�H�F�W�X�p���G�D�Q�V��
�O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �R�•�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W�� �O�D�� �V�L�Q�J�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�W�H, réellement africaines, sont 
�S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�°�X�Y�U�H��même���� �'�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���� �R�Q�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �T�X�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[��
environs du XVe �V�L�q�F�O�H���� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �V�X�E�V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H�� �H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�H�X�� �F�R�Q�Q�X�H�� �G�H�� �O�¶�(�X�U�R�S�H���� �&�H�W�W�H��
« terre des lions291 » reste encore peu explorée par les Européens, même si au XIIIe siècle, la 
�G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�H�V�� �p�S�L�F�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �S�R�L�Y�U�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�L�Y�R�L�U�H, poussent les occidentaux et 
plus particulièrement les Po�U�W�X�J�D�L�V�� �j�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�H�U�� �O�H�V�� �F�{�W�H�V�� �2�X�H�V�W�� �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �G�X Bénin en 
particulier.   

Au XIV e siècle, �O�H�� �Q�R�P�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�L�U�H�� �G�X�� �0�D�O�L�� �H�V�W�� �L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V���O�¶�D�W�O�D�V�� �&�D�W�D�O�D�Q par 
�$�E�U�D�K�D�P�� �&�U�H�V�T�X�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�R�L�� �)�U�D�Q�o�D�L�V�� �&�K�D�U�O�H�V�� �4�X�L�Q�W292. A partir de la seconde 
moitié du XVe siècle, les côtes africaines sont explorées par les Européens pour des raisons 
�F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�����&�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H���V�X�F�F�q�G�H���j���O�¶�(�X�U�R�S�H���G�X���0�R�\�H�Q���$�J�H���R�•���O�H�V���P�\�W�K�H�V���Q�R�X�U�U�L�V�V�H�Q�W���O�H�V��
�D�P�E�L�W�L�R�Q�V���G�H�V���Q�D�Y�L�J�D�W�H�X�U�V���j���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�¶�R�U�����G�H���W�U�p�V�R�U�����G�¶�H�O�G�R�U�D�G�R�V���� �,�O���I�D�X�W���Q�R�W�H�U���T�X�H���G�q�V���O�H��
XIII e �V�L�q�F�O�H���� �O�¶�D�S�S�D�X�Y�U�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�L�Q�H�V�� �G�H�� �+�R�Q�J�U�L�H�� �S�R�X�V�V�H�� �O�H�V�� �F�R�P�P�H�Uçants à trouver 
�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �F�H�� �T�X�L�� �S�R�X�V�V�H�� �O�H�V�� �Q�D�Y�L�J�D�W�H�X�U�V�� �j�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�X��
précieux métal. Au fil des voyages, les navigateurs comprennent que les marchands arabes 
�V�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�Q�W�� �D�X�� �6�R�X�G�D�Q�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �F�R�Q�W�D�F�W�V�� �V�H�� �I�R�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H��
subsaharienne. En 1470, une pièce comptable atteste que Charles le téméraire avait déjà 
acquis, �G�¶�X�Q�� �S�R�U�W�X�J�D�L�V, plusieurs sculptures en bois provenant sans doute de la côte Ouest 
�G�¶�$�I�U�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H�� �T�X�H�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�ps les premiers cabinets de curiosité. 
�/�¶�H�[�R�W�L�V�P�H�� �D�W�W�L�U�H�� �O�H�V�� �S�U�L�Q�F�H�V�� �P�D�U�F�K�D�Q�G�V�� �T�X�L�� �D�F�F�X�P�X�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�X�U�L�R�V�L�W�p�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H�V����
�/�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �G�H�� �F�H�V�� �F�D�E�L�Q�H�W�V�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W�� �j�� �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U�� �D�X�[�� �S�L�q�F�H�V�� �G�¶�L�Y�R�L�U�H�� �H�W, à cet 
effet,  des artisans noirs fabriquent sur commande de navigateurs portugais des objets en 
ivoire à destination des cours européennes. �&�H�V���R�X�W�L�O�V���W�p�P�R�L�J�Q�D�L�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���P�D�v�W�U�L�V�H���G�H��
�O�D���P�D�W�L�q�U�H���H�W���G�¶�X�Q�H���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H��  

�/�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���F�R�Q�W�D�F�W�V���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q��avec le continent européen se firent de la sorte. 
�,�O���Q�¶�H�Q���U�H�V�W�H���S�D�V���P�R�L�Q�V���V�€�U���T�X�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���U�H�V�W�H���F�R�Q�V�W�D�Q�W�H���H�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�����V�H�O�R�Q���O�H�V��
parties de ce continent. Il se trouve que des foyers de production artistiques majeurs se firent 
découvrir et connaître peu à pe�X�����&�¶�H�V�W���j���S�D�U�W�L�U���G�X���;�,�;e siècle que commença à se manifester 
�X�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �H�W�� �H�W�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �� �3�R�X�U�� �p�F�O�D�L�U�H�U�� �Q�R�W�U�H��
propos, nous commençons par répertorier les grandes régions connues pour leur expression 
artistique en Afrique subsaharienne.   

2.1.1 Quels arts en Afrique : Une approche esthétique différente de l'approche Occidentale? 

 
 La question de l'existence d'une esthétique, chez les noirs africains, a longtemps été 

                                                 
291Nom que donnaient les �5�R�P�D�L�Q�V���j���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���V�X�E�V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H���� 
292BASSANI, E.�����&�D�W�D�O�R�J�X�H���G�H���O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���$�U�W�V���R�I Africa, Grimaldi Forum, 2005, p 26.  
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débattue dans les milieux scientifiques européens, notamment chez les anthropologues. Léo 
Frobenius, ainsi que Michel Leiris, ont ainsi tenté de prouver que le sentiment esthétique 
existait bel et bien chez différentes communautés africaines. Ce qui les différenciaient de la 
conception européenne pouvait être leur conception même de ce que représente l'art au sein 
des dites communautés. Il faut remarquer que si cette question est posée, �H�W�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H��
débats dans la société occidentale, c'est qu'elle avait un rapport direct avec la façon dont 
étaient perçus les peuples noirs en l'Occident. Selon Franck Willet293, « le point de départ doit 
�r�W�U�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���G�D�Q�V���O�D�T�X�H�O�O�H���O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���H�V�W���I�D�E�U�L�T�X�p ». Hans Himmelheber a, été quant à lui 
�O�H���S�U�H�P�L�H�U���j���W�H�Q�W�H�U���G�H���G�p�I�L�Q�L�U���F�H���T�X�H���S�R�X�U�U�D�L�W���r�W�U�H���O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H�����$���W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H����
parlant des statues, il affirme que la bouche serait dans la sculpture africaine un des éléments 
les plus expressifs du visage. Ses études ont été poursuivies, pour tenter �G�¶�p�W�D�E�O�L�U���O�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V��
�V�H�O�R�Q�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �O�D�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�� �H�V�W�� �M�X�J�p�H�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �&�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�D�U��
exemple faire référence à la finition du travail et, dans le cas des masques, au confort pour 
celui qui le porte.  

Une �D�X�W�U�H���W�K�p�R�U�L�H���H�[�S�O�L�T�X�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���F�K�H�]���O�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���H�Q��
prouvant un manque de vocabulaire critique. Pour vérifier cette affirmation, Robert 
�7�K�R�P�S�V�R�Q���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�D�U�W, �j���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���<�D�O�H�����D���P�H�Q�p���X�Q�H���H�Q�T�X�r�W�H���D�X�S�Uès de 
deux cents informateurs Yorubas, afin qu'ils émettent leurs opinions sur de nombreuses 
sculptures. En enregistrant leurs commentaires, il se rend compte que dix neuf critères 
revenaient fréquemment, notamment « jijora  » qui signifie la ressemblance modérée avec le 
sujet, « odo » qui pourrait être traduit par �O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���V�X�M�H�W���G�D�Q�V���V�D���S�U�L�P�H���M�H�X�Q�H�V�V�H�«�� 

A ce propos, Michel Leiris explique que de nombreux objets utilitaires sont en réalité 
�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �G�¶�D�U�W�� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�Lers ne comportent aucune 
�G�p�F�R�U�D�W�L�R�Q���R�U�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���H�Q�W�U�H���D�X�W�U�H�V���G�¶�R�X�W�L�O�V���D�J�U�D�L�U�H�V�����G�H���U�p�F�L�S�L�H�Q�W�V, etc. Aussi ajoute 
t-il que, du fait de la place importante �T�X�¶�R�F�F�X�S�H�� �O�D�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �P�D�J�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V��
africaines, de nombreux objets sont ainsi ornés «de motifs qui ont un sens magico-religieux 
mais dans la suite des temps sont souvent devenus simples enjolivements294. » Il ajoute à cela 
répondant à la même affirmation selon laquelle les africains ne possédaient pas de sentiment 
esthétique, de nombreux exemples dans différentes sociétés de la présence de ces mots 
�S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�H���M�X�J�H�U���X�Q�H���°�X�Y�U�H���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�����3�U�H�Q�D�Q�W���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H�V���Z�R�O�R�I�V295, 
il pense que :  

« �&�H�U�W�D�L�Q�V�� �H�W�K�Q�R�O�R�J�X�H�V�� �H�W�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�D�U�W�� �V�R�Q�W�� �D�O�O�p�V���� �S�U�p�W�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V��
mots « «  beauté » » et « « beau » �ª���p�W�D�L�H�Q�W���D�E�V�H�Q�W�V���G�H�V���O�D�Q�J�X�H�V���Q�p�J�U�R���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V�����&�¶�H�V�W��
tout le contraire. La vérité est que le négro africain assimile la beauté à la bonté, 
surtout à �O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p�����$�L�Q�V�L���O�H���:�R�O�R�I���G�X���6�p�Q�p�J�D�O����Les mots  târ et rafet �V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�W���G�H��
�S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �D�X�[�� �K�R�P�P�H�V���� �6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�U�W���� �O�H�� �Z�R�O�R�I�� �H�P�S�O�R�L�H�U�D�� �O�H�V��
qualificatifs dyêka, yèm, mat que je traduirai par « « qui convient » », « « qui est à la 
mesure de » », « « qui est parfait » ». 

�,�O���V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�H���V�L���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���O�D�Q�J�X�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���� �X�Q���V�H�X�O���H�W���P�r�P�H���P�R�W��
désigne la beauté et la bonté, il en serait de même, �V�H�O�R�Q�� �O�¶�p�F�U�L�Y�D�L�Q�� �&�O�D�X�G�H�� �5�R�\���� �S�R�X�U�� �O�H��

                                                 
293 �$�X�W�H�X�U���G�H���/�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q�����&�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H���O�¶�D�U�W���(�G�L�W�L�R�Q�V���7�K�D�P�H�V���H�W���+�X�G�V�R�Q������������ 
294LEIRIS, M., �0�L�U�R�L�U���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H, Editions Gallimard 1995, p1164 
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Grec �R�•���O�¶�D�G�M�H�F�W�L�I��Agathos signifie tout ensemble beau, bon et brave à la guerre. La sensibilité 
�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���V�H���U�H�W�U�R�X�Y�H���D�I�I�L�U�P�p�H���F�K�H�]���O�H�V���'�R�J�R�Q�V���S�R�X�U���T�X�L�����F�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���0�D�U�F�H�O���*�U�L�D�X�O�H����
�O�D�� �E�H�D�X�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �S�H�X�W�� �L�Q�V�S�L�U�H�U�� �O�D�� �I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �P�D�V�T�X�H�����&�K�H�]�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�H�X�S�O�H�V��
comme le�V���)�D�Q�J�����O�¶�p�P�R�W�L�R�Q���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���S�H�X�W, selon une étude de Fernand Grebert au Gabon, se 
�P�D�Q�L�I�H�V�W�H�U���Y�H�U�E�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���W�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H����Hans Himmelheber et P. 
Vandenhoute, tous deux ethnologues, ont travaillé chez les membres de ces ethnies Baoulé, 
�'�D�Q���� �*�p�U�p�� �H�W�� �R�Q�W�� �U�p�X�V�V�L�� �j�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �M�X�J�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �D�X�S�U�q�V�� �G�H�� �F�H�V��
�H�W�K�Q�L�H�V�����,�O�V���F�R�Q�V�W�D�W�H�Q�W���G�
�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�H���O�D���S�O�D�F�H���T�X�¶�R�F�F�X�S�H���O�H���V�F�X�O�S�W�H�X�U���D�X���V�H�L�Q���G�H���F�H�V���J�U�R�X�S�H�V���H�V�W��
très importante. On a par la suite réussi, grâce notamment à William Fagg, à réaliser que 
parmi de nombreuses sculptures que possède le British Muséum de Londres, il en existe 
certaines dont les auteurs ont pu être répertoriés. Cela prouve tout simplement que de 
�O�¶artisanat traditionnel africain certains ont pu, à travers leur style, se démarquer des autres et 
�j�� �V�H���I�D�L�U�H���X�Q���Q�R�P���� �&�¶�p�W�D�L�W���O�H���F�D�V���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�X���V�F�X�O�S�W�H�X�U���Q�L�J�p�U�L�D�Q���$�G�X�J�E�R�O�R�J�H���H�W���G�H���V�R�Q���I�L�O�V��
�$�\�R���T�X�L���V�L�J�Q�D�L�H�Q�W���O�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�V���G�¶�X�Q���W�U�L�D�Q�J�O�H���H�W���G�¶�X�Q�H���F�U�R�L�[���� 

�$�L�Q�V�L�����F�H���T�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�L�W���X�Q���V�F�X�O�S�W�H�X�U���G�¶�X�Q���D�X�W�U�H���p�W�D�L�W subtil à remarquer, car le poids 
�G�H�V�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V�� �H�P�S�r�F�K�D�L�W�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �°�X�Y�U�H�V, 
surtout si ces dernières avaient une portée religieuse, �F�R�P�P�H���F�¶�p�W�D�L�W���O�H���F�D�V���S�R�X�U���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V��
�°�X�Y�U�H�V�� 

Selon Michel Leiris, « certains indices suffisamment nombreux et variés témoignent de 
�O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���T�X�H���O�H�V���Q�R�L�U�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���R�Q�W���G�¶�D�S�S�U�p�F�L�H�U���O�D���E�H�D�X�W�p���S�R�X�U���T�X�¶�R�Q���S�X�L�V�V�H���S�D�U�O�H�U���G�¶�D�U�W��
à propos de leurs productions plastiques sans que ce soit ipso facto une perspective étrangère 
à la leur ». Ajoutons que selon Georg Schweinfurth296���� �F�¶�H�V�W�� �M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �S�H�X�S�O�H�V�� �O�H�V��
plus isolés, ceux-�O�j�� �P�r�P�H�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�R�Q�Q�D�L�H�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �j�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�S�K�D�J�H�V�� �T�X�H��
« �O�¶�L�Q�V�W�L�Q�F�W�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�D�� �M�R�L�H�� �G�H�� �S�U�R�G�X�L�U�H�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �F�R�Q�F�R�X�U�D�Q�W�� �j�� �O�¶�H�P�E�H�O�O�L�V�V�H�P�H�Q�W��et à 
�O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �U�H�V�W�p�V�� �O�H�� �S�O�X�V�� �L�Q�W�D�F�W�V ». �&�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �S�R�X�U��
�S�R�X�Y�R�L�U���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���F�H�W�W�H���D�S�S�U�R�F�K�H���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�����F�¶�H�V�W���T�X�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q��dans sa conception doit 
être vu d'une autre manière, c'est à dire, non plus selon les seuls �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O����
On ne peut pas apposer exclusivement sur une autre culture des critères qui ne sont pas les 
siens. EN outre, ne pas considérer cette dimension esthétique reviendrait à nier celle de 
�O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �P�R�\�H�Q�� �k�J�H, �F�D�U�� �O�¶�D�U�W�� �\���D�Y�D�L�W�� �X�Q�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �O�D�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�O�L�H�U�� �O�¶�K�R�P�P�H��
�D�X���[���� �G�L�H�X���[������ �R�X�� �D�O�R�U�V���� �F�H�O�O�H�� �G�¶�r�W�U�H�� �O�H�� �P�L�U�R�L�U�� �G�X�� �S�U�H�V�W�L�J�H�� �G�¶�X�Q�� �U�R�L����Frank Willet dans son 
ouvrage L�¶�D�U�W�� �$�I�U�L�F�D�L�Q �S�U�p�F�L�V�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�
 « à une époque, tout art européen avait une 
fonction sociale : instruction du fidèle, édification du dévot, ou glorification du noble.297 » 

Ainsi ces études sur la sculpture antique africaine se révèlent particulièrement 
complexes aussi bien au plan �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �T�X�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���� �� �&�K�D�T�X�H�� �R�E�M�H�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �p�W�X�G�L�p�� �H�Q��
tenant compte de son environnement, �F�D�U���L�O�� �I�D�L�W�� �S�D�U�W�L�H���G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �© �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�H��
complètent et se répondent »298. Il devient donc plus difficile �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �K�R�U�V�� �G�H��
leur contexte. On comprend alors la relation très étroite que  cet art entretien avec 
l�¶�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H�V�� �H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V�� �j�� �V�¶�r�W�U�H�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�� �D�X�[�� �R�E�M�H�W�V��
africains et à leur avoir donné une dimension autre que celle de matériaux de cultures 
primitives. Néanmoins, ils ne trouvèrent pas, en ces objets, la dimension originale des 

                                                 
296SCHWEINFURTH, G., Au coeur de l'Afrique, 1868-1871 voyages et découvertes dans les régions inexplorées de l'Afrique 
centrale, Hachette, 1875  
297WILLET. F., �/�¶�D�U�W���$�I�U�L�F�D�L�Q�����(�G�L�W�L�R�Q�V���7�K�D�P�H�V���H�W���+�X�G�V�R�Q�����F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H���O�¶�D�U�W����1974 p164. 
298DUBOIS, C., « L'Afrique sub-saharienne : écrire l'histoire ». Historiens et géographes (Neuilly-sur-Seine), 07/1999, 367, p 
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créations africaines que lui trouvèrent, dans les années 1910, les artistes avant-gardistes 
�H�X�U�R�S�p�H�Q�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�U�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�q�U�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �H�X�[���� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �© génie 
sculptural299 �ª�� �V�X�U�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�P�P�H�� �p�W�Dnt de qualité 
médiocre. En effet, ils se penchèrent longuement sur un masque africain et sa dimension 
esthétique. On pourrait ainsi au préalable se demander, ce que représente le masque africain 
�G�¶�D�E�R�U�G���H�Q���$�I�U�L�T�X�H, �S�X�L�V���F�H���T�X�¶�L�O���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D���S�R�X�U���F�H�V���D�U�W�L�V�W�Hs et à cette époque. 

2.1.2 La diversité des arts africains : typologie 

 

Bien que la sculpture soit une des formes artistiques les plus connues, il faut noter que 
les arts africains s'expriment de nombreuses façons. Les moyens d'expression artistiques sur le 
continent africain attestent de la diversité culturelle qui subsiste �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L. Les différentes 
sociétés trouvèrent, au fil des siècles, différents moyens de s'exprimer ou de représenter leur 
cosmogonie, leur structure hiérarchique, etc. Certaines formes artistiques sont plus connues 
que d'autres en matière d'art africain. Nous pensons notamment à la sculpture qui, pendant de 
nombreuses années, a été une des expressions les plus étudiées en ce qui concerne l'art de ce 
continent. Elle fut reconnue en Europe grâce aux cubistes qui, selon Louis Perrois, « ont 
�F�R�Q�W�U�L�E�X�p���j���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�H�U���O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W���j���S�U�R�S�R�V���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V��ignorées, �L�O�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V��
�S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W���H�V�V�D�\�p���G�H���G�p�I�L�Q�L�U���O�D���Q�D�W�X�U�H���U�p�H�O�O�H���G�H���F�H�V���°�X�Y�U�H�V300 ».  

Louis Perrois en établit une liste qui comprend cinq formes principales d'expression 
artistique ���� �O�H�V�� �D�U�W�V�� �G�X�� �F�R�U�S�V���� �O�¶�D�U�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �Y�L�H�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���� �O�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H���� �O�D�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�� �H�W�� �O�D��
peinture pariétale. De nombreuses sociétés en Afrique ont pratiqué ou pratiquent encore 
aujourd'hui les arts du corps. Il s'agit principalement de scarifications, de mutilations, de 
tatouages, de peintures, etc. Ces signes distinctifs inscrits sur les corps, de façon durable ou 
non, sont généralement des codes permettant de différencier par exemple les membres de la 
communauté, en fonction de leur statut (initiés, non initiés), etc. Louis Perrois explique par 
exemple que chez les Igbo du Nigeria, les coiffures des femmes sont distinctives et dépendent 
de leur statut matrimonial. De nombreux objets « usuels » ont des éléments qui peuvent être 
enjoliveurs ou alors avoir une signification. Ainsi, en Afrique occidentale, la poterie est 
�H�[�H�U�F�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �G�X�� �I�R�U�J�H�U�R�Q���� �6�¶�L�O�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �S�D�U�O�H�U�� �G�X�� �P�D�V�T�X�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �G�H�� �V�D��
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�� �P�\�V�W�L�T�X�H���� �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�
�L�O�V�� �L�Q�W�U�L�J�X�qrent beaucoup les artistes occidentaux et les 
principaux mouvements artistiques du début du XXe siècle. �/�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H�� �H�V�W, selon Louis 
Perrois301, surtout connue à travers des vestiges retrouvés en Afrique australe, notamment sur 
les sites de Koumbi Saleh au Soudan, mais aussi au Zimbabwe et près du Lac Tanganyika. 
�&�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�¶�D�U�W�� �V�R�Q�W�� �E�L�H�Q�� �P�R�L�Q�V�� �F�R�Q�Q�X�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�D�V�T�X�H�V�� �H�W�� �O�D�� �S�H�L�Q�W�X�U�H�� �S�D�U�L�p�W�D�O�H�� �P�D�L�V��
�D�W�W�H�V�W�H�Q�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�V�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �G�X�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H��
�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �U�H�I�X�V�p�� �G�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �&�H�W�W�H�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �S�H�U�P�H�W��
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�I�U�L�F�D�L�Q���� 

Jean Laude explique, à propos du masque africain, �T�X�¶�L�O��existait en Afrique bien avant 
�O�¶�q�U�H���F�K�U�p�W�L�H�Q�Q�H�����'�H �Q�R�V���M�R�X�U�V�����G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���D�V�V�R�F�L�H�Q�W���O�H�X�U�V���U�L�W�H�V���j���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
�P�D�V�T�X�H�� �O�R�U�V�� �G�H�V�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �G�H�� �U�L�W�H�V�� �D�J�U�D�L�U�H�V���� �I�X�Q�p�U�D�L�U�H�V�� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H��
initiatiques. Selon Jean Laude, ces pratiques apparaissent généralement lorsque « les peuples 

                                                 
299DUBOIS, C., Op.cit., p114 
300 PERROIS, L., Afrique noire Arts- Un foisonnement artistique, in Encyclopédia Universalis, http://www.universalis-
edu.com.proxy.unice.fr/encyclopedie/afrique-noire-arts-un-foisonnement-artistique/ 
301 PERROIS, L., Afrique noire Arts- Un foisonnement artistique, Op.cit. 
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�G�R�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Yité est principalement agricole deviennent sédentaires302. » Il semblerait que les 
�S�H�X�S�O�H�V���Q�R�P�D�G�H�V���Q�¶�D�L�H�Q�W���S�D�V���G�p�Y�H�O�R�S�S�p���F�H�W�W�H���F�X�O�W�X�U�H���G�X���P�D�V�T�X�H�����G�X���P�R�L�Q�V���G�D�Q�V���O�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q����
�/�H�V���P�D�V�T�X�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�V���V�R�Q�W���E�L�H�Q���p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W���W�U�q�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���G�¶�X�Q�H���H�W�K�Q�L�H���j���O�
�D�X�W�U�H�����G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W��
de vue esthétique, mais aussi du point de vue de leur fonction mystique, de leur fabrication et 
de la façon dont ils sont utilisés. Généralement, les masques sont associés à de la musique ou 
à des incantations, des danses, des chants. La fonction principale du masque serait de 
« réaffirmer à intervalles réguliers, la vérité et la présence des mythes dans la vie 
quotidienne303 ». Ils sont également entourés de beaucoup de mystère. Dans certaines ethnies, 
le nom du sculpteur du masqu�H���S�H�X�W���r�W�U�H���J�D�U�G�p���V�H�F�U�H�W���M�X�V�T�X�¶�j���V�D���P�R�U�W, car il est inconcevable 
de reconnaître, pour ces dernières, �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�R�P�P�H���G�D�Q�V���O�D���I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���P�D�V�T�X�H����
�/�H�V���P�D�V�T�X�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���G�H�V���D�Q�L�P�D�X�[�����G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���G�D�Q�V���O�D���F�R�V�P�R�J�R�Q�L�H���G�H��
�O�¶�H�W�K�Q�Le qui possède le masque. Les masques peuvent être abstraits ou figuratifs. Ils peuvent 
�r�W�U�H���L�G�p�D�O�L�V�p�V���R�X���r�W�U�H���V�D�W�L�U�L�T�X�H�V�����'�H�V���V�W�\�O�H�V���V�R�Q�W���S�O�X�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���H�W���R�Q���U�H�P�D�U�T�X�H��
�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���L�Q�V�L�V�W�D�Q�F�H���V�X�U���G�H�V���W�U�D�L�W�V���G�X���Y�L�V�D�J�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�W�K�Q�L�H qui le fabrique. Chez les 
�)�D�Q�J�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �O�H�V�� �P�D�V�T�X�H�V�� �V�H�U�Y�D�L�H�Q�W�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �O�H�V�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�V�� �G�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�R�Q, mais aussi 
pendant les rituels de détection des sorciers.  

Selon André Malraux « �O�H�� �P�D�V�T�X�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �I�L�[�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��
�K�X�P�D�L�Q�H���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�«�/�H�� �V�F�X�O�S�W�H�X�U�� �Q�¶�\�� �J�p�R�P�p�W�U�L�V�H�� �S�D�V�� �X�Q�� �I�D�Q�W�{�P�H�� �T�X�¶�L�O ignore, il 
suscite celui-ci par sa géométrie, son masque agit moins dans la mesure où il ressemble à 
�O�¶�K�R�P�P�H�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�O�O�H�� �R�•�� �L�O�� �Q�H�� �O�X�L�� �U�H�V�V�H�P�E�O�H�� �S�D�V ; les masques animaux ne sont pas des 
animaux �����O�H���P�D�V�T�X�H���D�Q�W�L�O�R�S�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q�H���D�Q�W�L�O�R�S�H���P�D�L�V���O�¶�H�V�S�U�L�W-�D�Q�W�L�O�R�S�H�����H�W���F�¶�H�V�W���V�R�Q���V�W�\�O�H��
qui le fait esprit. �ª���&�H�W�W�H���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���P�R�Q�W�U�H���D�V�V�H�]���E�L�H�Q���F�H���T�X�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�H���P�D�V�T�X�H���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W��
de vue rituel. De plus, le masque protège celui qui le porte. Sa dimension mystique atteint le 
�G�D�Q�V�H�X�U���T�X�L���G�D�Q�V���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�H���W�U�D�Q�V�H���H�[�S�U�L�P�H�U�D�L�W���O�H�V���Y�R�O�R�Q�W�p�V���G�X���P�D�V�T�X�H�����&�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�R�X�U��
�F�H�W�W�H���U�D�L�V�R�Q���T�X�¶�L�O���H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���O�L�p���j���O�D���P�X�V�L�T�X�H�����D�X���U�\�W�K�P�H�����/�H���P�D�V�T�X�H���U�H�O�L�H���G�H�X�[���P�R�Q�G�H�V ; celui 
des dieux, des génies ou des ancêtres, à celui des hommes. Sa fonction est donc de manifester 
la dimension transcendante du monde. Le masque africain suggère, en définitive, une 
globalité du monde dans ses diversités humaines et transcendantes.  

�'�H���F�H���I�D�L�W�����O�¶�°�X�Y�U�H���D�U�U�D�F�K�p�H���j���V�R�Q���F�R�Q�W�H�[�W�H�����Serd toute sa valeur mystique. Pourtant si 
�F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �R�Q�W���W�U�q�V�� �W�{�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�� �O�H�V�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�V���� �F�H�� �I�X�W��grâce à cette dimension mystique que 
�S�R�U�W�D�L�W�� �O�H�� �P�D�V�T�X�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �.�H�Q�Q�H�W�K�� �0�X�U�U�D�\�� �I�L�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V, fort justement, 
remarquer que « les masques sont faits pour être vus en mouvement ». Il faut noter que le 
�P�D�V�T�X�H���j���S�U�R�S�U�H�P�H�Q�W���S�D�U�O�H�U�����S�H�X�W���r�W�U�H���O�¶�p�O�p�P�H�Q�W���O�H���P�R�L�Q�V���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���S�R�U�W�p���O�R�U�V��
�G�¶�X�Q�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H���� �3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �L�O�� �D�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �p�W�p�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�� �T�X�H�� �G�H�V�� �P�D�V�T�X�H�V�� �D�S�S�D�U�H�P�P�H�Q�W��
semblables pouvaient avoir des usages différents. Selon Pieter Vandenhoute, certains masques 
confectionnés par les Dan, les Ngéré, et les Wobé, présentent « des différences hiérarchiques 
et fonctionnelles qui ne correspondent pas à des différences visibles extérieures ». Pour eux, 
le masque est un moyen de communication avec le dieu Zlan mais les vrais esprits sont les 
esprits des ancêtres invoqués. Dans certaines sociétés, les masques ont ainsi une position 
hiérarchique qui peut évoluer, �V�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �D�V�V�H�]�� �E�H�D�X�[�� �S�R�X�U�� �r�W�U�H�� �O�H�V��intermédiaires entre les 
hommes et les ancêtres, �R�X�� �U�p�W�U�R�J�U�D�G�H�U�� �V�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W���H�Q�G�R�P�P�D�J�p�V�� �R�X�� �V�X�S�S�O�D�Q�W�p�V�� �S�D�U���X�Q�� �P�D�V�T�X�H��
�S�O�X�V���E�H�D�X�����&�H�O�D���H�[�S�O�L�T�X�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�H���O�H���P�D�U�F�K�p���G�H���O�µ�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���G�X���G�p�E�X�W���G�X���;�;e siècle en 
O�F�F�L�G�H�Q�W���I�X�W���L�Q�R�Q�G�p���G�¶�°�X�Y�U�H�V���G�H���S�L�q�W�U�H���T�X�D�O�L�W�p, �F�D�U���F�H���V�R�Q�W���F�H�V���°�X�Y�U�H�V���T�X�L���Q�H���S�O�D�L�V�D�L�H�Q�W���S�O�X�V��
vraiment « aux ancêtres �ª�� �T�X�L�� �V�H�� �U�H�W�U�R�X�Y�D�L�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�� �P�D�U�F�K�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�H�� �Y�H�U�U�R�Q�V��

                                                 
302LAUDE, J., �/�H�V���D�U�W�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H noire, Editions Chêne 1990.  
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�S�O�X�V�� �W�D�U�G���� �3�D�U�D�G�R�[�D�O�H�P�H�Q�W���� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �R�Q�W�� �W�U�q�V�� �W�{�W�� �U�H�P�S�O�L�� �O�H�V�� �F�D�E�L�Q�H�W�V�� �G�H�� �F�X�U�L�R�V�L�W�p���� �(�Q�� �H�I�I�H�W, 
dès le XVe siècle, les objets culturels africains, notamment les masques étaient appréciés des 
cours européennes. Un grand engouement pour les pièces africaines se développe ainsi, peu à 
peu, �G�¶�D�E�R�U�G���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���F�D�E�L�Q�H�W�V���G�H���F�X�U�L�R�V�L�W�p�����H�Q�V�X�L�W�H���F�K�H�]��les �H�W�K�Q�R�O�R�J�X�H�V���D�Y�D�Q�W���G�¶�D�W�W�H�L�Qdre 
les artistes.  

2.2 Les arts de l'Afrique  noire : classification ethnique 

Nous comprenons que l'art du continent africain est très diversifié. L'objectif n'est pas 
ici d'en faire une liste exhaustive, mais de s'intéresser aux formes artistiques de quelques 
zones géographiques afin de pouvoir attester l'existence d'une vraie réflexion esthétique 
�D�X�W�R�X�U�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �O�
�$�I�U�L�T�X�H�� �V�X�E�V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H���� �-�H�D�Q�� �.�H�Q�Q�H�G�\���� �F�L�W�p�H�� �S�D�U�� �%�R�J�X�P�L�O��
jewsiewicki nous explique par exemple que « « si le terme spécifique pour désigner l'art 
comme catégorie manque dans la plupart des langues africaines, c'est selon elle, parce que 
l'art et le souci esthétique sont à tel point omniprésents dans la vie sociale et dans les 
préoccupations individuelles qu'il n'est pas nécessaire de désigner sous un nom spécifique. 
Elle pense que chaque artiste créé une relation avec « sa propre esthétique304 » ».   

Ainsi, l'existence d'une autre manière d'aborder l'art - qui n'est pas purement figurative 
- a permis de faire connaître de nombreuses formes esthétiques d'origine africaines à 
l'Occident. On en donne souvent la paternité au mouvement cubiste durant le début du XXe 

siècle. Notre objectif est de montrer de manière itérative, comment les différentes formes 
artistiques africaines et occidentales ont, à terme, façonné l'artiste africain contemporain. 
Nous entendons par là, leur manière de voir et de vivre leur art. L'art traditionnel africain étant 
assez éloigné des canons esthétiques de l'art occidental classique, son approche et sa 
perception en sont différentes ; et c'est d'ailleurs ce qui intéresse les cubistes au début du XXe 
siècle. L'art en Afrique subsaharienne est souvent d'origine religieuse. Il est donc lié au culte 
et entouré d'une fonction mystique. Les fonctions qui y sont liées sont aussi elles-mêmes 
entourées de mysticisme. Il s'agit principalement des sculpteurs et de ceux qui travaillent le 
métal, les forgerons. Il arrive également qu'il ait un aspect fonctionnel ou qu'il soit au service 
de la cour d'un roi. Selon Jacqueline Fry (citée par Louis Perrois),  ce qui caractérise l'art 
traditionnel de l'Afrique subsaharienne, ce sont la multidisciplinarité, l'importance de 
l'installation et de la performance, l'exploitation soutenue des matériaux les plus divers, la 
pratique du collage et du montage, la prééminence du signe, l'union du littéral et du 
métaphorique, l'exercice d'une esthétique communautaire, les visées critiques, etc.305 Fry fait 
un parallèle avec les arts « actuel » des pays occidentaux et pense que les approches sont 
auj�R�X�U�G�
�K�X�L���V�L�P�L�O�D�L�U�H�V�����&�R�P�P�H���S�R�X�U���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H�V�����O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�D�Q�V��
�O�H�T�X�H�O�� �p�Y�R�O�X�H�� �O�
�°�X�Y�U�H�� �H�V�W�� �W�U�q�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W��- et de façon intrinsèque - �O�L�p�� �j�� �O�
�°�X�Y�U�H�� �H�O�O�H-même. Il 
s'agit de pièces qu'il faut appréhender dans leur globalité afin d'en extraire l'essence. 
Autrement dit, les objets ne sont pas nus, ils sont un ensemble que l'on devrait saisir dans un 
contexte particulier. Une statue correspond à un lieu, un masque à une cérémonie, etc.  

 Louis Perrois estime que, « Partout en Afrique, comme ailleurs, l'homme a toujours 
eu le souci de rendre signifiant à la fois son propre corps et les objets familiers qu'il 
manipule, pour des raisons diverses mais jamais dans un but exclusivement esthétique306 ».  

                                                 
304 JEWSIEWICKI, B., « De l'art et de l'esthétique : valeur d'usage, valeur d'échange », Cahiers d'études africaines, 1996, Vol 
36 numéro 141.  
305 PERROIS, L., Pour une anthropologie des arts de l'Afrique noire, ORSTOM fonds documentaire, 1989.  
306PERROIS, L., Op. Cit. P 30.   
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L'art, possède partout une fonction esthétique qui, cependant, sera différente d'une région 
géographique à l'autre. Le propos n'est donc pas aujourd'hui d'établir une liste des différentes 
formes d'art, mais surtout d'attester l'existence d'expression diverses qui, par la suite, 
entraineront des évolutions et des réflexions dans l'art actuel. Nous sommes conscients 
qu'aujourd'hui de nombreux débats invalident les premières théories ethnographiques du début 
du XXe siècle qui traitaient les peuples africains, en les classifiant d'après un postulat qui était 
le suivant : « une race �²  une langue �²  une religion �²  un art »307. Notre objectif étant 
d'attester l'existence d'un sentiment esthétique chez les peuples d'Afrique subsaharienne, nous 
avons fait le choix de garder la classification ethnique pour soutenir notre thèse.  

2.2.1 Les arts des anciennes civilisations du Sahel (Les peuples du Mandé) 

 

D'un point de vue géographique, le mot Sahel qui vient de l'arabe signifie rivage, côte. 
Selon François Bost, agrégé de géographie, maître de conférences à l'université Paris-X-
Nanterre, le Sahel aurait la caractéristique d'être « fondamentalement marqué par la faiblesse 
et la discontinuité de son peuplement». Le Sahel serait limité à l'Ouest par le Sénégal, 
notamment jusqu'à sa partie centrale du pays c'est-à-dire la zone du Bassin arachidier. « Au 
centre, le second foyer est encadré à l'ouest par un axe reliant les villes de Bamako, Ségou et 
Mopti (Mali) et, à l'est, celles de Ouahigouya et Kaya (Burkina Faso). Le troisième foyer 
s'étend au Niger selon un axe ouest-est le long des villes de Birni-Kkoni, Maradi et Zinder. 
Entre ces foyers s'intercalent des zones de très faible peuplement, ainsi que deux grands vides 
démographiques (Sénégal oriental-delta intérieur du Niger ; est du Niger-lac Tchad)308 ». 
Cette zone géographique regorge d'ethnies différentes qui ont eu, au fil des siècles, différents 
moyens de s'exprimer d'un point de vue artistique.  

2.2.1.1 Les Tellem 

Selon Jacques Kerchache, les Tellem sont les prédécesseurs des Dogons du Mali dans 
les falaises de Bandiagara. Ils s'y seraient installés entre le XIe et le XIIIe siècle. D'après « la 
tradition Dogon, ils constituaient une branche des Kurumba, de la province du Yatenga et les 
Tellem eux-mêmes auraient chassé de « « petits hommes à peau rougeâtre » » appelés les 
Adoumboulou par les Dogon hypothétiques ancêtres des Pygmées actuels 309 ». Leur art se 
caractérise principalement par des objets de culte funéraire et également un art textile. Des 
statues ont été retrouvées et sont caractérisées par leurs formes longilignes qui selon les 
Dogons expriment un appel aux dieux. Cela peut exprimer pour certains auteurs, une 
imploration pour obtenir de la pluie, ou pour la rémission des fautes commises. Les Tellem 
�R�Q�W�� �O�D�L�V�V�p�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �G�H�� �F�X�O�W�H���� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �I�X�Q�p�U�D�L�U�H�V���� �2�Q�� �D��
�U�H�W�U�R�X�Y�p���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�D�W�D�Q�W���G�H�V�� �,er et IIe �V�L�q�F�O�H���� �/�H���S�H�X�S�O�H���7�H�O�O�H�P���D���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�L�V�S�D�U�X���P�D�L�V��
son art présente beaucoup de similitudes �D�Y�H�F�� �O�¶�D�U�W�� �'�R�J�R�Q, en particulier les formes 
longilignes qui font appel aux divinités du ciel.  

2.2.1.2 Les Dogons 

Très connus des anthropologues, notamment grâce à l'expédition Dakar-Djibouti 
dirigée par Marcel Griaule en 1931 et 1932, les Dogons sont localisés dans le Sud du Mali, 

                                                 
307 COLLEYN, J.P., « Images, signes, fétiches. À propos de l'art bamana (Mali) », Cahiers d'études africaines 3/2009, 
numéro 195, pp 733-746. 
308 BOST. F., Sahel. In Encyclopedia Universalis, http://www.universalis-edu.com.proxy.unice.fr/encyclopedie/sahel/.  
309 KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., L'art africain, Citadelles, 1984-2008, p 482.  
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autour de la boucle du fleuve Niger. Ils se seraient installés sur ce territoire autour du XVe 
siècle ; plus précisément autour des falaises de Bandiagara où ils vivent jusqu'à nos jours. 
Ayant d'abord été chasseurs, ils sont aussi cultivateurs et leurs rites sont étroitement liés de ce 
fait à l'agriculture. 

Comme nous l'avons affirmé, les Dogons ont repris le même style que leurs 
prédécesseurs les Tellem, en ce qui concerne la statuaire mystique ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �V�W�D�W�X�H�V�� �D�X�[��
�I�R�U�P�H�V���O�R�Q�J�L�O�L�J�Q�H�V�����D�X�[���D�O�O�X�U�H�V���K�H�U�P�D�S�K�U�R�G�L�W�H�V�����O�H�V���E�U�D�V���O�H�Y�p�V�����D�Y�H�F���X�Q�H���V�R�U�W�H���G�¶�L�Q�W�H�U�S�H�O�O�D�W�L�R�Q��
�G�H�� �O�¶�D�X-�G�H�O�j���� �-�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �R�E�M�H�W�V�� �X�V�X�H�O�V�� �W�H�O�V�� �O�H�V�� �E�D�Q�F�V���� �R�Q�� �U�H�V�V�H�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�X�� �P�\�V�W�L�T�X�H��
avec les effigies des dieux. Des figures féminines renvoient au culte de la fécondité ; elles 
incarnent « la première ancêtre morte en couche310 ». Les divinités obtiennent des offrandes et 
des sacrifices de la part des femmes qui attendent des enfants. Les statuettes ont ainsi, parfois, 
des fonct�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�Hs �H�Q�W�U�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���O�H�V���G�L�Y�L�Q�L�W�p�V���D�X�[�T�X�H�O�O�H�V���L�O���V�¶�D�G�U�H�V�V�H�����'�X���S�R�L�Q�W��
de vue esthétique, le style Dogon a beaucoup évolué bien que la valeur religieuse de la 
cosmogonie soit restée la même. Il arrive que du point de vue de la facture formelle, du style 
�S�O�D�V�W�L�T�X�H���� �O�¶�R�Q�� �F�R�P�S�D�U�H�� �F�H�V�� �V�W�D�W�X�H�V�� �D�X�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �F�X�E�L�V�W�H�� « tête ovoïde, épaules carrées, 
membres effilés, seins pointus, avant-bras et cuisses en parallèles, coiffure stylisée aux trois 
ou quatre lignes incisées, nombres qui signifient respect�L�Y�H�P�H�Q�W�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �H�W�� �O�D�� �I�H�P�P�H311. »  
Les nombreuses statues attestent d'une cosmogonie complexe. Selon Jacques Kerchache, « la 
mythologie Dogon est si complexe qu'un griot a besoin d'une semaine pour la réciter en son 
entier312 ».  

2.2.2 Les (autres) ethnies du delta du Niger 

�/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���G�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�X���S�D�\�V���0�D�Q�G�p���H�V�W���H�Q�����p�W�U�R�L�W�H���F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H��
politique, le religieux et le mystique. Contrairement aux habitants du Nigeria, les peuples de 
cette zone géographique sont beaucoup plus disséminés ; les zones sont beaucoup moins 
�S�H�X�S�O�p�H�V���D�X���N�L�O�R�P�q�W�U�H���F�D�U�U�p�����,�O���V�¶�D�J�L�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���'�R�J�R�Q���H�W���G�H�V���%�D�P�E�D�U�D���G�X���0�D�O�L�����G�H�V��
�6�p�Q�R�X�I�R�� �G�X�� �Q�R�U�G�� �G�H�� �O�D�� �&�{�W�H�� �G�¶�,�Y�R�L�U�H���� �/�¶�D�U�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �]�R�Q�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �H�V�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��
fondé sur la figuration des événements mythiques qui constituent leur cosmogonie.  

�'�
�R�U�L�J�L�Q�H�� �0�D�Q�G�p���� �O�H�� �S�H�X�S�O�H�� �%�D�P�E�D�U�D�� �V�H�U�D�L�W�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �O�Hs plus étudiés en 
�$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2uest. Dès le IXe siècle, des textes arabes parlent déjà de la prospérité de leurs 
villes, notamment Djenné et Tombouctou. Ayant une cosmologie assez complexe, plusieurs 
cérémonies sont accompagnées de la sortie de ses masques. Ces derniers ne sont visibles que 
lors des dites cérémonies. Ainsi la fonction de ces masques est essentiellement rituelle avec 
des qualités esthétiques variables. Leur art est principalement connu grâce aux « sculptures en 
bois des nombreuses antilopes que les hommes rencontrent dans la savane313 ». Ces antilopes 
masques tyiwara sont liées aux cérémonies agraires, �F�D�U�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X���� �O�H�V��
bambaras sont généralement des cultivateurs (ce sont également de très bons chasseurs). Les 
�E�D�P�E�D�U�D�V���� �T�X�L�� �G�R�P�L�Q�q�U�H�Q�W�� �O�¶�H�P�S�L�U�H�� �G�X�� �0�D�O�L�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �V�L�q�F�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�Q�X�V�� �S�R�X�U�� �O�D��
pureté des lignes et pour le style de leurs pièces artistiques. Au-delà des antilopes tyiwara on 
�O�H�X�U�� �F�R�Q�Q�D�v�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�W�D�W�X�H�W�W�H�V�� �G�¶�D�Q�F�r�W�U�H�V���� �G�H�� �M�X�P�H�D�X�[���� �G�H�V�� �S�R�X�S�p�H�V�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �G�H�V��
masques correspondant aux six sociétés initiatiques qui représentent leur peuple. Des terres 

                                                 
310KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., �/�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q, Editions Mazenod 1988. 
311 KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., �/�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q, Editions Mazenod 1988. 
312 KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., L'art africain, Citadelles, 1984-2008, p 483. 
313DELANGE, J.,  �$�U�W�V���H�W���S�H�X�S�O�H�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���Q�R�L�U�H : Introduction à une analyse des créations plastiques, Gallimard, 2006, 
p 29.  
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cuites ont été découvertes en 1940 et prouvèrent d'une part l'existence de royaumes antérieurs 
à celui des bambaras et, d'autre part, leur ancienneté. Selon Jacques �.�H�U�F�K�D�F�K�H���� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V����
grâce aux tests de thermoluminescence ont été datées à l'an mille environ314. Ces terres cuites, 
seraient toujours selon l'auteur, « la preuve d'une longue tradition sculpturale ; les premières 
figures en bois dateraient du XIVe siècle315 ».  Des masques apparaissent lors de cérémonies 
rituelles comme celles de l'initiation qui se pratique par sociétés, c'est à dire d'associations qui 
seront différentes selon les villages. Ces dernières accueillent, selon les villages, des hommes 
et - ou des femmes. A cette occasion, les masques rituels apparaissent.  

Les Soninkés aussi connus sous le nom de Sarakholés ont également laissé quelques 
traces de leurs productions artistiques, malgré une islamisation forte qui les obligea à renoncer 
�j���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�
�°�X�Y�U�H�V���V�F�X�O�S�W�p�H�V�����/�H�X�U���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���I�X�W���W�U�q�V���S�R�U�W�p�H���Y�H�U�V���O�D���V�F�X�O�S�W�X�U�H��
de pièces représentant des divinités. Selon Alain Michel Boyer, « la caractéristique de l'art 
soninké est autant stylistique que sociale, en raison de la célébration du statut des personnes 
représentées qui se manifeste par certains signes (position arquée ou ondulée du corps, 
scarifications temporales, armes) qui exalte des guerriers316 ». L'intérêt de l'art des Soninkés 
réside dans le fait qu'il soit d'avant �O�¶islamisation. Pour Jacqueline Delange, les qualités 
esthétiques du peuple Mandé se retrouvent également sur de nombreux objets d'utilisation 
quotidienne notamment les serrures, les marionnettes317 mais également des portes.  

2.2.3 Les habitants du Burkina Faso 

Autour des Mossi, une des ethnies majoritaires du Burkina Faso, vivent de nombreux 
autres groupes ethniques qui s'apparentent et dont les formes culturelles sont à peu près 
similaires. Il s'agit notamment des Lobi, des Bobo, etc. Jacqueline Delange nous explique à 
propos des Bobo, que « comme tous les Burkinabés, ces cultivateurs sont associés intimement 
à la vie de la nature... Ils vouent un culte aux divinités qui président au destin de la terre, du 
ciel, de l'eau, de la brousse...318 ». L'art des habitants du Burkina Faso, bien que découvert 
assez tard par les Occidentaux, regorge de supports sur lesquels il s'est exprimé. En effet, du 
fait de leur vision cosmogonique, on retrouve l'expression artistique dans de nombreux objets 
; notamment sur des petits tabourets qui servent pour le dyoro319, on retrouve également cette 
expression sur des bijoux ou des statues qui ont plusieurs fonctions, comme celles de garder la 
vertu des épouses, punir les voleurs, lutter contre les maladies ou encore protéger les 
récoltes320.  

Les Bobo quant à eux et contrairement aux Lobi, sculptent des masques. Ils sont 
cultivateurs, pêcheurs et chasseurs. On les retrouve principalement dans le Nord de la région 
de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Les masques sont portés lors de cérémonies de type 
funéraires ou lors des rites d'initiation. Les Bwa, autre ethnie qui a d'abord été considérée 
comme faisant partie du groupe des Bobo, se distingue par son art des masques. En effet, ces 
derniers sont décorés de façon subtile avec des codes et des couleurs particulières. Ces 
derniers ont tous une valeur symbolique ; ainsi, en prenant l'exemple du masque nwantantay,  

                                                 
314KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., L'art africain, Editions Mazenod, 2008. 
315Ibid.  
316BOYER, M., Op.cit., p 65. 
317DELANGE, J., Op.cit. p 36. 
318DELANGE, J., Op.cit. p 40. 
319Cérémonie initiatique d'origine Lobi, qui rassemble les hommes et les femmes durant leur septième année.  
320 DELANGE, J., Op.cit. p 41. 
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on note selon Alain Michel Boyer que les différents ornements ont, comme nous l'avons déjà 
constaté, une valeur symbolique ; « les triangles noirs alignés sur plusieurs rangées sont les 
marques de l'antilope coba ; les carrés noirs : des références aux peaux de chèvre portées par 
les anciens du village ; les carrés blancs représentent les peaux de chèvres claires portées par 
les initiés321 ». L'art Mossi serait déterminé par son caractère métissé. En effet, les Mossi, ont 
occupé une zone géographique au sein de laquelle diverses ethnies cohabitaient. Cette  
cohabitation a engendré des influences évidentes sur la réalisation de leurs masques. Boyer 
nous explique ainsi en parlant d'un masque nommé wan balinga (femme peule) que des 
éléments qui constituent ce masque sont directement empruntés de la culture peule. En effet, 
le danseur qui porte ce masque, « arbore d'énormes boucles d'oreille dorées, comme les 
atours des femmes peules322 ». Les masques représentent, de façon assez subtile, l'existence 
d'une cosmogonie liée à l'invisible et aux différents mythes qui la constitue. L'art Mossi 
s'exprime également à travers des statuettes dont chaque partie du corps est représentée de 
façon plus ou moins symbolique.  

2.2.4 Les civilisations forestières de l'Atlantique 

Les populations vivant le long de la côte forestière atlantique (Guinée, Sierra Leone, 
Liberia, Côte d'Ivoire) sont composées de groupes ethniques dont la majorité sont composés 
de chefferies.  

Sur le littoral guinéen, les Bijogo, peuple resté encore assez authentique malgré des 
contacts avec les portugais  depuis le XVIe siècle, sont connus pour leur architecture, leur 
sculpture, leurs parures et leur peinture. Peuple vivant dans l'archipel des Bijago en Guinée-
Bissau, les Bijago s'expriment à travers des sculptures de taille variable et utilisent les 
couleurs noire, blanche et ocre pour rehausser ces dernières. Les habitats sont également 
décorés de manière subtile mais c'est, �G�¶�D�S�U�q�V�� Jacqueline Delange, « dans la représentation 
�G�X�� �E�°�X�I�� �V�D�X�Y�D�J�H���� �V�\�P�E�R�O�H�� �G�H�� �I�R�U�F�H�� �H�W�� �G�H�� �E�H�D�X�W�p���� �T�X�H�� �O�D�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�� �E�L�M�R�J�R�� �V�
�ppanouit avec le 
plus de bonheur323 ». Parmi les ethnies forestières de l'Atlantique, l'on retrouve également, les 
Baga, originaires  de Haute Guinée, qui possèderaient selon Louis Perrois, « une confrérie 
initiatique, détentrice des masques et des statuettes324 ». La statue Nimba, très connue, serait 
une représentation de la fertilité, de la terre et des femmes. Ce buste en bois, image de la 
fécondité, est célébré lors de rites initiatiques ou avant les récoltes. Il s'agit, selon l'explication 
de Boyer,  « d'une cloche à quatre reposoirs qui représente une femme géante à quatre pieds, 
symbolisant la fécondité des jeunes épouses et la fertilité des champs325 ». Les Baga sont 
également de très bons artisans ; vanniers, tisserands, potiers et forgerons. Il faut noter que 
parmi leurs rites, de nombreux ont été empruntés d'ethnies voisines telles les Nalu ou les 
Landuman. Chez les Kissi et les Mende qui vivent entre la Guinée, la Sierra Léone et le 
Libéria, l'on a retrouvé des sculptures de pierre ; chose assez rare en Afrique de l'Ouest. Le 
�P�\�V�W�q�U�H�� �U�H�V�W�H�� �H�Q�W�L�H�U�� �F�D�U�� �L�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W�� �T�X�H�� �F�H�V�� �V�W�D�W�X�H�W�W�H�V�� �Q�H�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�
�°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V��
actuels de la région. Selon Delange, ces figures représentent pour les Kissi, des figures de 
leurs morts qui sont conservés dans des autels. Quant aux Mende, il s'agit selon eux, de 
créatures surnaturelles qui protègent les récoltes de riz et les rendent abondantes.  Peuples 
ayant sans doute souffert des affres des différentes invasions ; notamment durant l'esclavage, 
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les Mende ont néanmoins réussi à conserver certains de leurs masques d'initiation notamment 
celui de Bundu qui est ; chose rare en Afrique, porté par des femmes. Il apparaît lors de la 
sortie de l'initiation des jeunes filles excisées et serait la représentation des esprits aquatiques 
dangereux. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est sculpté loin du village, dans la brousse, par les 
hommes. Ce masque suggère des esprits propices à la fécondité et préparerait les jeunes filles 
aux responsabilités diverses de la vie adulte. De forme arrondie, le masque Bundu est 
également porté par d'autres ethnies que sont les Vaï, les Temné, et les Sherbro. Jacqueline 
Delange, à propos de l'art des Mende affirme : « Dans les statuettes et les instruments sculptés 
appartenant au Bundu, on retrouve les caractères plastiques qui font l'originalité du masque-
heaume : la coiffure en cimier et le cou spiralé, image amplifiée des plis sensibles de la chair 
�T�X�L�� �D�W�W�L�U�H�Q�W�� �O�
�°�L�O�� �G�H�V�� �0�H�Q�G�H�� �H�W�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �E�H�D�X�W�p�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �U�H�Q�R�P�P�p�H��
n'est pas usurpée326 ».  

2.2.4.1 Les Dan ou Yacouba 

Cette ethnie Libero-Ivoirienne possède de nombreux masques qui ne sont pas des 
représentations de leurs divinités mais représentent eux-même, les génies de la brousse. Ils 
participent à la vie des humains et sortent lors des nombreux événements marquant la vie 
quotidienne. Il s'agit des fêtes ou des funérailles. Ces masques sont généralement faciaux, en 
bois et en fibres et sont portés par de jeunes gens ou des personnes d'âge mûr, en fonction du 
type de cérémonie. Les masques portés par les jeunes tels que le kagle, sont destinés à animer 
des fêtes alors  que ceux portés par les plus âgés sont selon Boyer, « des masques-juges qui 
assurent des fonctions de maintien de l'ordre réglant des litiges, intervenant  lors de 
« « palabres » », ou qui luttent contre les jeteurs de sorts327 ». 

2.2.4.2 Les Gouro 

Peuple d'agriculteurs, les Gouro sont une ethnie appartenant au groupe Mande. 
Originaires du centre Ouest de la Côte d'Ivoire, les Gouros appartiennent au même groupe 
linguistique que les Dan et vivent sur les rives du Bandama. Venant du nord, les Gouro 
seraient présents sur leur territoire depuis le XVIe siècle. Les Gouro ou Golo se nomment eux 
même Kwéni. Le nom de Gouro leur a été donné par les Akan ; plus précisément les Baoulé 
de Côte d'Ivoire. Cette région abrite, comme chez la plupart des civilisations forestières de 
l'Atlantique, de nombreux masques rituels qui sont généralement en bois et en fibres. Ornés 
de motifs humains ou zoomorphes, leur fonction principale est de constituer un lien entre les 
hommes et les divinités, même s'il arrive (comme chez les Dan) que le masque ait une 
fonction de divertissement. Chez les Mande, les statuettes aux formes longilignes répondent à 
des exigences esthétiques qui ont des fins mystiques. En effet, ces dernières sont également le 
�O�L�H�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �S�H�X�S�O�H�� �H�W�� �O�H�V�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�V���� �(�O�O�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �V�H�U�Y�L�U�� �G�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �O�R�U�V��
�G�¶�X�Q�H�� �S�U�L�q�U�H�� �S�Rur obtenir la pluie.  Les Gouro sont très connus pour les nombreux masques 
dont ils disposent. Ceux-ci ont d'ailleurs été très tôt remarqués par les européens, du fait de 
leur finesse et de leurs formes pures, ils sont souvent polychromes et portés par des hommes. 

2.2.4.3 Les Akan 

Peuple de l'or, les Akan, occupent les régions forestières de la moitié Sud du Ghana et 
débordent sur le Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Ils constituent un groupe qui est composé de 
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différentes ethnies telles que les Ashanti, les Baoulé328, les Attié, les Agni, etc. Aussi nommée 
la Côte d'or, par les Portugais qui arrivèrent dans cette région au XVe siècle la région où est 
installé le peuple Akan regorgeait de ce métal précieux, ce qui se fit beaucoup ressentir dans 
leur art. Les Akan ne connaissent pas les masques (mis à part les Baoulé) et ne pratiquent ni 
l'excision, ni la circoncision. Le peuple Akan est très connu pour la réalisation de ses bijoux. 
Cette fabrication très ancienne a permis de réaliser des parures pour les chefs religieux et pour 
les chefs des différents royaumes qui étaient généralement assez indépendants. Bien que l'art 
des Akan ne soit pas exclusivement destiné à la fabrication des bijoux, la finesse des pièces 
réalisées, témoigne d'une véritable dextérité de la part des bijoutiers. A cet effet, Alain Michel 
Boyer nous explique en ce qui concerne les Ashanti, que ces derniers ont  « frappé les 
voyageurs européens par la profusion d'ornements qu'ils arboraient329 ».  Il ajoute que « le 
premier envoyé britannique reçu à la cour de Kumasi, en 1817, transmit en Europe l'image 
d'un pays où l'or coulait dans les rivières...Selon la légende, le fondateur du royaume, Osei 
Tutu, reçut du ciel, un siège d'or garant de sa puissance, reposoir des esprits des 
ancêtres330 ». Cet art se matérialise sur des pendentifs et d'autres supports matériels de culte 
privé. Les pendentifs représentent des animaux (scorpions, béliers, poissons, etc.).  

Au-delà de cet art des bijoux, les Akans pratiquent également l'ornement sur les 
poteries qui sont partie intégrante des arts funéraires. En effet, il s'agit là, de supports privés. 
L'art de la céramique était manifestement très répandu dans les civilisations Akan. Aussi, l'art 
des peuples Akan est-il  reconnu dans la sculpture des poupées Akua Ba et des masques. Ces 
dernières, sensées favoriser la fécondité, sont portés comme un talisman au dos des femmes 
enceintes. Cette statuette, aujourd'hui très connue est caractérisée par une tête en forme de 
disque avec, sur son visage, des sourcils proéminents qui viennent à la rencontre de la cloison 
nasale. Des scarifications sont marquées sous les yeux et seraient, selon Kate Ezra, 
« médicinales et protègent des convulsions331 ». Le reste du corps est moins précis mais 
toujours selon Kate Ezra, « les bras, stylisés sont figurés par des cylindres effilés, qui partent 
de la partie supérieure du torse332 ». Pour Kerchache, les Akan avaient, dès le XIe siècle, 
maîtrisé l'art de la fonte. Il ajoute qu'il y aurait eu, en 1500, deux écoles artistiques ; « la plus 
ancienne... se trouvait au nord de la région du Bong ; elle utilisait des modèles islamiques 
pour la décoration qui n'était pas incisée mais obtenue dans la cire même333". La seconde 
école "se trouvait dans la région côtière et fut sous l'influence européenne, très inventive et 
prolifique334 ».  

                                                 
328 Il faut noter que l'appartenance des Baoulé au groupe Akan est contestée. En effet, selon Timothy F. Garrad, dans 
l'ouvrage "Arts de la Côte d'Ivoire : Textes, paru suite à l'exposition "Arts de la Côte d'Ivoire" du musée Barbier-Mueller en 
1993, les baoulé, auraient (selon leur mythe d'origine) émigré du pays asante au Ghana et seraient arrivés sous la conduite 
de la reine Pokou, sur leur aire d'habitation actuelle. (P292.) Il ajoute que d'un point de vue linguistique, "les Baoulés ne 
seraient que de façon assez lointaine, apparentés aux Akans. En effet, "les langues de ces deux groupes dérivent d'une 
lointaine souche commune, mais elles ont divergé depuis au moins un millier d'années. Le baoulé est beaucoup plus proche 
de la langue des Anyi qui s'est développé séparément pendant deux ou trois siècles. Considérer l'histoire de l'art et les 
structures sociales des Baoulé à la lumière d'une prétendue origine akan serait totalement erroné. Sans conteste, les Akan et 
les Anyi ont grandement influencé les Baoulé au cours des derniers siècles mais ceux-ci ont manifestement aussi entretenu 
des rapports culturels étroits avec les Sénoufo, les Gouro, les Mwan et d'autres groupes" (P 295). 
329BOYER, M., Op.cit., p 116. 
330Ibid. 
331EZRA, K., Les grandes époques de l'art, Arts primitifs par les conservateurs du Metropolitan Museum of Art, Gründ, 
1989, p 81. 
332Ibid.  
333KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., �/�¶�D�U�W���D�I�Uicain, Editions Mazenod 1988, p 508. 
334Ibid.  
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2.2.4.4 Les Ashanti 

Le peuple Ashanti est localisé dans le centre du Ghana, il était organisé en fédération 
et avait comme capitale, la ville de Kumasi. Comme les autres Akan, ils possèdent une 
divinité suprême ; Nyamien mais aussi de nombreuses autres divinités. Ces dernières ont la 
fonction, de concert avec les ancêtres et les astres, de protéger le roi qui lui, est sacré et porte 
de nombreux symboles de son haut rang. La reine mère ainsi que certains  membres du 
lignage royal, participent à la vie du royaume. Parmi les symboles royaux, bijoux, insignes, 
vêtements et sièges sont caractéristiques du rang occupé par les membres de la famille royale.  

Marie Louise Bastin, qui cite Rattray nous explique ainsi que « Le siège du roi est 
recouvert d'or335 ». Ce dernier avait - et a toujours -, une fonction très importante dans la vie 
du royaume ; il contenait « l'esprit de la nation336 » et devait donc être soigneusement gardé. 
Le trône de la reine mère était également très travaillé. Il était constitué dans un bois spécial et 
était orné avec de l'argent. Il existait enfin, des sièges en bois qui, selon leur dimension, 
donnaient des indications sur la position sociale de leur propriétaire. La place des métaux 
précieux était également essentielle au sein du peuple Akan. L'or y était abondant. Bien que 
ce métal fût réservé aux personnes de haut rang, les forgerons avaient le droit d'en porter. Cet 
art de l'or se matérialisait par la confection de bijoux et de talismans qui étaient destinés à 
éloigner les mauvais esprits. Encore aujourd'hui, ces pièces sont très représentées durant les 
grandes cérémonies Ashanti. Le travail du laiton était également assez développé. Il faut noter 
qu'à la fin du XVIIIe siècle, les Ashanti adoptèrent de nouvelles techniques artistiques liées 
« aux feuilles de cuivre importées par les européens, et créèrent, une variété extraordinaire 
d'objets : cuillers, pots, tamis, boîtes, peignes, sceptres de bois recouverts de feuilles d'or, 
bâtons de commandement, pipes, bobines...337 ». On remarque ainsi, le foisonnement des 
supports sur lesquels ont travaillé les Akan. Les influences furent nombreuses car la région 
était propice aux échanges et la prolifération de l'or permit à cette civilisation de pouvoir créer 
�G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�
�X�Q���W�U�q�V���J�U�D�Q�G���U�D�I�I�L�Q�H�P�H�Q�W���� 

2.2.4.5 Les Baoulé 

En ce qui concerne les masques, ceux d'origine Baoulé sont connus pour leur extrême 
raffinement. Il y aurait chez les Baoulé deux types de masques : les masques-cloche sur 
lesquels figure une tête de buffle et les masques à visage humain. Elsy Leuzinger affirme en 
parlant de ces derniers que « les masques baoulé frappent par leur aspect serein, délicat, 
encore que des différences apparaissent dans les interprétations. Le soin avec lequel sont 
traités les détails est admirable : cils finement incisés, scarifications ornementales sur le front 
lisse, coiffures fortement construites, zigzags encadrant le visage, autant d'éléments qui nous 
donnent une idée de la sensibilité artistique du sculpteur baoulé338 ». 

Il faut par ailleurs, noter que les statuettes Baoulé ont, dès le début du XXe siècle, été 
les premières appréciées par les artistes français. Laure Meyer affirme ainsi que « Vlaminck 
en avait acheté une, surpris, séduit peut-être par la nouveauté de la morphologie de cet 
homme... Vlaminck en avait certainement apprécié tout le raffinement du visage digne et 
pensif, la précision dans le rendu de la coiffure, les scarifications détaillées comme des 
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ornements339 ». Elles avaient deux fonctions principales qui étaient d'une part, de représenter 
les esprits de la nature et d'autre part, les conjoints, car selon la légende, chaque individu 
aurait un conjoint qu'il aurait quitté dans l'au-delà pour rejoindre le royaume des mortels. Ces 
derniers peuvent tourmenter leurs conjoints vivants à travers des maladies ou des cauchemars. 
Il convient donc de les amadouer, en fabriquant une statue à qui l'on fera des offrandes. Il 
existe également des statuettes d'animaux, notamment des singes, qui sont des divinités de la 
brousse invoquées en derniers recours340. Toutes ces pièces relèvent d'une esthétique assez 
fine qui serait plus souvent figurative et qui aurait donc été plus accessible à la perception 
chez les européens de �O�¶�°�X�Y�U�H���G�
�D�U�W���� 

2.2.5 Les arts de la cité de Benin  

Les bronzes de la cité de Bénin sont bien connus, du fait de la position géographique 
du royaume qui permit des échanges assez précoces avec les européens, notamment les 
�S�R�U�W�X�J�D�L�V���� �'�H�� �S�O�X�V���� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �F�H�� �U�R�\�D�X�P�H�� �V�R�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�X�V�p�H�V�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�V��
depuis le XIXe siècle, c'est-à-�G�L�U�H���D�S�U�q�V���O�¶�H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q���S�X�Q�L�W�L�Y�H���P�H�Q�p�H���S�D�U���+�D�U�U�\���5�D�Z�V�R�Q341 en 
1897. Le�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�U�W�� �G�H�� �F�H�� �U�R�\�D�X�P�H�� �S�U�R�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H��
voyages des européens dès la fin du XVe siècle. Le style du Bénin est principalement un art de 
�F�R�X�U���T�X�L���Q�¶�D���U�L�H�Q���j���Y�R�L�U���D�Y�H�F���O�¶�D�U�W���W�U�L�E�D�O���H�W���H�V�W���D�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�H���O�¶�2�E�D342. Il faut noter que dans la 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �F�H�W�� �p�W�D�W���� �O�¶�2�E�D�� �G�p�W�H�Q�D�L�W�� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �D�E�V�R�O�X�� �H�W�� �O�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �p�W�D�L�W, de ce 
�I�D�L�W���� �S�\�U�D�P�L�G�D�O���� �&�H�O�D�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �p�W�p�� �O�H�� �F�D�V���� �1�p�D�Q�P�R�L�Q�V���� �O�¶�2�E�D�� �H�W�� �V�R�Q�� �H�Q�W�R�X�U�D�J�H��
devenaient dès lor�V�� �O�H�V�� �S�U�r�W�U�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�O�L�J�L�R�Q�� �G�¶�(tat. De nombreux problèmes survinrent à 
�F�D�X�V�H�� �G�H�� �F�H�W�� �D�E�V�R�O�X�W�L�V�P�H�� �G�X�� �S�R�X�Y�R�L�U���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�D�X�W�R�X�U�� �G�X�� �;�,�,e siècle, le problème de 
succession interne amena le peuple Bini343 à faire appel au monarque Yoruba Oduduwa344 
�D�I�L�Q�� �G�H�� �O�H�� �U�p�V�R�X�G�U�H���� �&�H�O�D�� �H�Q�W�U�D�v�Q�D�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �<�R�U�X�E�D�� �I�R�Q�G�p�� �V�X�U�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�� �G�X��
pouvoir autour de quatre familles royales, contrôlées par les chefs de quartier et les chefs de la 
�V�R�F�L�p�W�p���2�J�E�R�Q�L�����/�D���F�R�X�W�X�P�H���Y�R�X�O�D�L�W���T�X�¶�j���V�D���P�R�U�W�����O�D���W�r�W�H���G�H���O�¶�2�E�D���I�X�W���H�Q�Y�R�\�p�H���j���,�I�H���S�R�X�U���\���r�W�U�H��
inhumée ; Ife fai�V�D�L�W���H�Q���U�H�W�R�X�U���X�Q�H���W�r�W�H���H�Q���E�U�R�Q�]�H���T�X�L���S�U�H�Q�D�L�W���S�O�D�F�H���V�X�U���O�¶�D�X�W�H�O���D�Q�F�H�V�W�U�D�O�����9�H�U�V��
������������ �O�H�� �V�L�[�L�q�P�H�� �2�E�D�� �G�X�� �Q�R�P�� �G�¶�2�J�X�R�O�D�� �G�H�P�D�Q�G�D�� �j�� �O�¶�2�Q�L�� �G�¶�,�I�H�� �G�H�� �O�X�L�� �H�Q�Y�R�\�H�U�� �X�Q�� �P�D�v�W�U�H��
fondeur  afin que le peuple B�L�Q�L�� �D�S�S�U�H�Q�Q�H�� �F�H�W�� �D�U�W���� �/�¶�2�Q�L�� �H�Q�Y�R�\�D�� �,�J�X�H�J�K�D�� �T�X�L�� �H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H��
aujou�U�G�¶�K�X�L���K�R�Q�R�U�p���S�D�U���F�H�U�W�D�L�Q�V���E�U�R�Q�]�L�H�U�V�����*�U�k�F�H���j���V�H�V���U�L�F�K�H�V�V�H�V�����S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�H��
�V�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �3�R�U�W�X�J�D�L�V���� �O�¶�2�E�D�� �G�X�� �%�p�Q�L�Q�� �H�P�S�O�R�\�D�L�W�� �X�Q�H�� �F�R�U�S�R�U�D�W�L�R�Q��
�G�¶�D�U�W�L�V�D�Q�V���T�X�L���Y�L�Y�D�L�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q���P�r�P�H���T�X�D�U�W�L�H�U�����,�O�V���p�W�D�L�H�Q�W���W�R�X�V���j���V�R�Q���V�H�U�Y�L�F�H�� 

�:�L�O�O�L�D�P���)�D�J�J���S�H�Q�V�H���T�X�¶il y aurait trois étapes dans le style de la sculpture de la cité de 
Be�Q�L�Q���� �/�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�U�D�L�W���D�Y�H�F�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �%�U�R�Q�]�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �;�,�9e et le 
XVe �V�L�q�F�O�H���� �(�O�O�H�� �V�H�U�D�L�W�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�L�U�H�F�W�H�� �,�I�H���� �/�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �F�R�U�U�H�V�Sond à la seconde 
moitié du XVIe siècle ; ici, �F�H���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�V���T�X�L���F�K�D�Q�J�H�Q�W���G�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H����
La troisième période, quant à elle, correspond à la fin du XVIe �V�L�q�F�O�H�� �H�W�� �V�X�E�V�L�V�W�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X��

                                                 
339MEYER, L., Afrique noire, Masques, sculptures, bijoux, Edition Terrail/EDIGROUP, 2007, p 136. 
340Il faut noter que les fonctions de la statue du singe divergent et pourraient être selon Kerchache, "intervenir dans le rituel 
de la divination, tantôt il serait une protection contre les sorciers dans des associations masculines, tantôt une divinité 
protectrice des rites agraires, parfois génie de la brousse". Cf. P 506.  
341�&�H�W�W�H�� �H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�X�Q�L�W�L�Y�H�� �I�X�W�� �H�[�p�F�X�W�p�H�� �H�Q�� �U�H�S�U�p�V�D�L�O�O�H�V�� �j�� �O�¶�H�P�E�X�V�F�D�G�H�� �T�X�L�� �D�Y�D�L�W�� �F�R�€�W�p�� �O�D�� �Y�L�H�� �D�X�� �Y�L�F�H-consul J.R Philips. 
Celui-ci avait voulu rendre visite à �O�¶�R�E�D���2�Y�R�Q�U�D�P�Z�H�Q�����O�H���M�R�X�U���G�H���O�D���F�p�U�p�P�R�Q�L�H���,�J�X�H���R�•���O�H���F�R�U�S�V���G�X���U�R�L���H�V�W���S�H�U�V�R�Q�Q�H���V�D�F�U�p�H���H�W��
�G�H�Y�L�H�Q�W���G�L�Y�L�Q�L�W�p�����3�K�L�O�L�S�V���D�\�D�Q�W���S�D�V�V�p���R�X�W�U�H���O�¶�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�W�U�H�U���G�D�Q�V���O�D���Y�L�O�O�H�����W�R�X�V���O�H�V���P�H�P�E�U�H�V���G�H���O�¶�H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q���I�X�U�H�Q�W���W�Xés à 
�O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���G�H�X�[���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�������&�H�W�W�H �H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q���I�X�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�X���G�p�F�O�L�Q���G�X���U�R�\�D�X�P�H���G�X���%�p�Q�L�Q���H�Q������������ 
342Le roi. 
343 Peuple du Bénin. 
344�5�R�L���I�R�Q�G�D�W�H�X�U���G�H���O�D���Y�L�O�O�H���G�¶�,�I�H���� 
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XVIII e �V�L�q�F�O�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �P�r�P�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V���� �T�X�L �V�R�Q�W�� �G�¶�R�U�G�U�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���� �&�H�W�� �D�U�W�� �V�X�E�V�L�V�W�H��
�M�X�V�T�X�¶�j���O�D���F�R�O�Rnisation de ce royaume par les Anglais.   

2.2.6 �/�¶�D�U�W���1�R�N 

�,�O�� �H�[�L�V�W�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�V�� �j�� �O�¶�D�U�W�� �G�X�� �Y�L�O�O�D�J�H�� �G�H�� �1�R�N���� �&�H�W�� �D�U�W���� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�� �G�D�Q�V�� �O�D��
localité de Katisina dans le centre du Nigeria, établit l'existence d'un art qui daterait du 
premier millénaire. Une première tête fut découverte prés des collines de la localité de Jeema. 
�&�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �I�X�W�� �D�F�K�H�W�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�J�p�Q�L�H�X�U�� �)�� H. Towsend, en 1943, qui la montra à Bernard 
�)�D�J�J�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�H�X�U�� �F�L�Y�L�O�� �j�� �-�R�V�� �H�W�� �T�X�L�� �D�Y�D�L�W�� �V�X�L�Y�L�� �G�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�L�H�� �j�� �/�R�Q�G�U�H�V���� �,�O�� �O�X�L��
demanda de lui donner son avis sur cette terre cuite trouvée dans cette fameuse mine près du 
village de Jeema. Cette dernière ressemblait étrangement à une autre découverte faite en 1928 
�S�U�q�V���G�X���Y�L�O�O�D�J�H���G�H���1�R�N���j���V�R�L�[�D�Q�W�H���N�L�O�R�P�q�W�U�H�V���j���O�¶�R�X�H�V�W���G�H���-�H�H�P�D�����8�Q���D�X�W�U�H�� élément retint son 
�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���F�¶�H�V�W��la profondeur à laquelle cette statue avait été dégagée, c'est-à-dire plus de huit 
mètres, laissa�L�W�� �V�X�S�S�R�V�H�U�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�� �G�D�W�H�U�D�L�W�� �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�� �G�H�X�[�� �P�L�O�O�H�� �F�L�Q�T�� �F�H�Q�W�V�� �D�Q�V���� �/�D��
�F�X�O�W�X�U�H�� �1�R�N���� �D�S�U�q�V�� �G�D�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �W�U�R�X�Y�p�H�V�� �S�D�U�� �W�K�H�U�P�R�O�X�P�L�Q�H�V�F�H�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V��
1970 prouve qu'elle apparut vers -�����������D�Y�D�Q�W���-���&���H�W���V�¶�p�W�H�L�Q�W���P�\�V�W�p�U�L�H�X�V�H�P�H�Q�W���Y�H�U�V���O�¶�D�Q������00. 
Selon certaines théories, sa disparition serait due à une épidémie ou à une famine qui décima 
tout ce peuple.  

�/�H�X�U�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�X�U�� �V�W�\�O�H�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �V�L�� �p�O�D�E�R�U�p�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �O�H�V��
�U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���D�X���S�U�H�P�L�H�U���F�R�X�S���G�¶�°�L�O�����,�O���I�D�X�W���Q�R�W�H�U���T�X�¶�L�O �V�¶�D�J�L�W, selon de nombreuses théories, de 
la civilisation subsaharienne qui produit la première des pièces en terres cuites. Il semblerait 
�P�r�P�H�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �D�L�W�� �F�R�Q�Q�X�� �H�W�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�p�� �O�H�� �I�H�U�� �H�W�� �F�H���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�H�V�� �I�R�X�L�O�O�H�V�� �H�I�I�H�F�W�X�p�H�V�� �j��
Taruga, à une centaine de kilomètres de Nok où des statues ont été découvertes avec des 
fourneaux et des tuyères, datant entre le IXe siècle avant J.C et le IIIe siècle après J.C. 
Certaines théories attribueraient cette maîtrise des techniques et ce développement au fait que 
cet�W�H�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�L�W�� �S�X�� �r�W�U�H�� �G�H�V�F�H�Q�G�D�Q�W�H�� �G�H�� �O�¶�(�J�\�S�W�H�� �R�X�� �G�H�� �O�D�� �1�X�E�L�H�� �D�Q�F�L�H�Q�Q�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�H��
Nigeria selon B. Fagg a été régulièrement alimenté de vagues successives venant de Nubie où 
se conservaient des vagues préhellénique et Egyptiennes. De nombreuses pièces attestent 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���G�H���F�H�W���D�U�W���H�W���V�R�Q�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W�H�V���D�X���%�U�L�W�L�V�K���0�X�V�p�X�P���G�H���/�R�Q�G�U�H�V�� 

Les pièces d'argile Nok sont, assez reconnaissables. Les figurines les plus connues 
représentent des personnages de haut rang, des animaux, des scènes, etc. Les êtres humains 
sont dans des positions debout ou assises, parfois accroupies. Leurs yeux sont de formes 
triangulaire ou circulaire. Selon Alain Michel Boyer, certaines pièces, les plus petites, étaient 
trouées, ce qui peut suggérer qu'il s'agissait d'amulettes à porter. Aussi, s pièces n'étant jamais 
trouvées dans des contextes funéraires, cela laisse supposer �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�U�R�Y�H�Q�D�L�H�Q�W plutôt 
« d'une statuaire religieuse345 ».  

                                                 
345 BOYER, M., Op. cit., p 30. 
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Figure 1 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nok -map.png 

La civilisation Nok n'a pas encore révélé tous ses secrets mais une très grande 
dextérité apparait et atteste d'une maîtrise de la part des artistes Nok de leur art et d'une 
recherche certaine en matière d'esthétique.  

2.2.6.1 L'art d'Ife 

Bien que ces deux civilisations (Nok et Ife) aient vécu approximativement au même 
endroit, il semblerait selon Willet que quatre siècles séparent la culture Nok de �F�H�O�O�H���G�¶�,�I�H346. 
Il y aurait eu une relation étroite, ou du moins, une influence directe de l'art Nok sur l'art de la 
cité d'Ife. Franck Willet, affirme dans son ouvrage l'Art africain, que l'art d'Ife se serait 
développé à partir de l'art Nok ; il témoignerait, selon jacqueline Delange, d'une évolution 
esthétique assez prononcée et ce, mille ans auparavant. L'art de la cité d'Ife fut découvert en 
1909-1910 par Léo Frobenius, parti approfondir ses connaissances sur la religion Yoruba. Il 
découvrit par hasard dans un bosquet d�p�G�L�p�� �D�X�� �F�X�O�W�H�� �G�X�� �G�L�H�X�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� Olokun, des têtes en 
bronze. Il obtint la permission de ramen�H�U���O�H�V���W�r�W�H�V���T�X�¶�L�O���D�Y�D�L�W���W�U�R�X�Y�p�H�V���H�Q��Allemagne, afin de 
mieux les étudier. Il sembla que ces têtes ne ressemblaient en rien aux statues trouvées 
�M�X�V�T�X�¶�D�O�R�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�r�P�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �&�H�V�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�L�H�Q�W�� �X�Q�H�� �J�U�D�Qde régularité dans 
leurs traits et une beauté harmonieuse. Au-delà des pièces en terre cuite, des têtes de bronze 
ont également été trouvées dans cette zone et seraient, contrairement aux théories qui 
soutiennent une influence préhellénique sur l'art Nok, peut-être d'influence éthiopienne. En 
effet, selon Jacqueline Delange, les différents portraits évoquent  « toutes le types éthiopien,  
par leur faciès, l'arrête droite du nez formant un très léger bec à son extrémité347 ». Bien que 
toutes les pièces n'aient pas ces caractéristiques, cela rend encore plus complexe la possibilité 
de donner une origine exacte, à l'heure actuelle, des pièces de la cité d'Ife. 

En 1910, Frobenius découvre de grandes urnes « « à l'intérieur desquelles se 
trouvaient des objets en verre fondu et des perles  de verre (...), des objets d'art en quartz 
taillés d'un travail extrêmement soigné, des figurations de crocodiles, de têtes humaines, des 
objets divers, depuis de grands tabourets jusqu'à des anses délicieusement travaillées348 » ». 
En 1938, on découvrit derrière le palai�V���G�H���O�¶Oni, dans le site de Wunmoije, dix-huit têtes de 
�E�U�R�Q�]�H���j�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W���V�R�L�[�D�Q�W�H���F�H�Q�W�L�P�q�W�U�H�V���G�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U���� �&�¶�H�V�W���J�U�k�F�H���j�� �O�D�� �G�D�W�D�W�L�R�Q���D�X���F�D�U�E�R�Q�H��
�������T�X�H���O�¶�R�Q���S�€�W���p�W�D�E�O�L�U���T�X�H���F�H�V���°�X�Y�U�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���D�Q�W�p�U�L�H�X�U�H�V���j���O�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�H�V���(�X�U�R�S�p�H�Q�V���G�D�Q�V���F�H�W�W�H��

                                                 
346Ancienne capitale religieuse du Nigeria, Ife a donné son nom à cet art de la sculpture en terre cuite en bronze. 
347DELANGE, J., Op.cit., p 117. 
348DELANGE, J., Op.cit., p 116. 
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zone, c'est-à-�G�L�U�H�� ������������ �2�Q�� �S�X�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�¶�H�V�V�R�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�¶Ife entre le XIe et le XVe 

�V�L�q�F�O�H�����/�D���Y�L�O�O�H���G�¶�,�I�H���p�W�D�L�W���O�¶�X�Q�H���G�H�V���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���F�L�W�p�V-états établies par les Yoruba. Elle permit 
�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�����G�
�X�Q���D�U�W���G�H���F�R�X�U���P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H�V���H�W de différents cultes. 
Ses artistes commencèrent certainement par travailler la terre cuite puis transposèrent leur 
savoir-�I�D�L�U�H�� �V�X�U�� �O�H�� �P�p�W�D�O���� �/�D�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �W�U�q�V�� �K�R�P�R�J�q�Q�H�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �O�D�L�V�V�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �V�X�S�S�R�V�H�U��
�T�X�H�� �F�H�W�� �D�U�W�� �V�H�U�D�L�W�� �S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �L�V�V�X�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H���J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�� �V�H�X�O�� �D�U�W�L�V�W�H349. A 
partir du XVIe �V�L�q�F�O�H�����O�¶�D�U�W���G�¶�,�I�H���S�H�U�G�L�W���V�R�Q���U�{�O�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H350 mais garda néanmoins son emprise 
religieuse.  

2.2.6.2 �/�¶�D�U�W���G�¶�,�J�E�R-Ukwu 

�,�O���V�¶�D�J�L�W���D�X���G�p�S�D�U�W���G�¶�X�Q�H���S�H�W�L�W�H���Y�L�O�O�H���G�X���1�L�J�H�U�L�D�����(�O�O�H���G�H�Y�L�H�Q�W���F�p�O�q�E�U�H���H�Q������������après la 
�S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H�V���I�R�X�L�O�O�H�V���G�¶�X�Q���D�U�F�K�p�R�O�R�J�X�H���D�Q�J�O�D�L�V���7�K�Xrstan Shaw. Elle est située 
�D�X�� �6�X�G�� �G�H�� �O�D�� �%�p�Q�R�X�p�� �H�W�� �j�� �O�¶�(�V�W�� �G�X�� �1�L�J�H�U�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �,�J�E�R���� �/�¶�D�U�F�K�p�R�O�R�J�X�H�� �D�Q�J�O�D�L�V��
présente dans deux volumes, les trésors exhumés dans trois concessions voisines. Trois sites 
ont été mis à jour : Igbo Isaiah, Igbo Richard et Igbo Jonah. Ces trois endroits représentaient 
�S�R�X�U���O�¶�X�Q�����X�Q���H�Q�W�U�H�S�{�W���R�X���X�Q���V�D�Q�F�W�X�D�L�U�H, �R�•���O�¶�R�Q���D�X�U�D�L�W���G�p�S�R�V�p���G�H�V���F�H�Q�W�D�L�Q�H�V���G�¶�L�Q�V�L�J�Q�H�V���U�R�\�D�X�[��
�H�W�� �G�¶�R�E�M�H�W�V�� �G�H�� �F�p�U�p�P�R�Q�L�H�� �I�D�E�U�L�T�X�p�V�� �H�Q cuivre ou en bronze, avec plus de quatre vingt mille 
�S�H�U�O�H�V���� �/�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �V�L�W�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�D�L�W�� �X�Q�H�� �F�K�D�P�E�U�H�� �I�X�Q�p�U�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�� �S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H�� �K�D�X�W�� �S�O�D�F�p����
contenant de nombreux bijoux sculptés en ivoire. Enfin, le troisième site serait une sorte de 
décharge avec de nom�E�U�H�X�[���G�p�E�U�L�V���G�¶�R�E�M�H�W�V���X�V�X�H�O�V�����/�H�V���G�D�W�D�W�L�R�Q�V���D�X���F�D�U�E�R�Q�H���������I�R�Q�W���U�H�P�R�Q�W�H�U��
�F�H�V���°�X�Y�U�H�V���D�X�[���H�Q�Y�L�U�R�Q�V���G�X���,�;e �V�L�q�F�O�H�����,�F�L���D�X�V�V�L�����O�H�V���°�X�Y�U�H�V��relèvent �G�¶�X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���P�D�v�W�U�L�V�H���G�H�V��
techniques, mais elles ne donnent malheureusement aucune information sur leur rôle et leur 
�S�O�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���� �&�H�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �V�H�X�O�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�� �� �F�R�Q�Q�X�H�V�� �S�R�X�U��
�D�Y�R�L�U�� �U�p�D�O�L�V�p�� �G�H�V�� �I�L�J�X�U�H�V�� �K�X�P�D�L�Q�H�V�� �H�Q�� �W�H�U�U�H�� �F�X�L�W�H�� �J�U�D�Q�G�H�X�U�� �Q�D�W�X�U�H���� �6�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �D�L�Q�V�L�� �G�H��
�Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �V�L�P�L�O�L�W�X�G�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �F�X�O�W�X�U�H�� �1�R�N�� �H�W�� �F�H�O�O�H�� �G�¶�,�I�H���� �D�X�F�X�Q�� �O�L�H�Q�� �D�W�W�H�V�W�p�� �Q�¶�D��cependant 
�H�Q�F�R�U�H���S�X���r�W�U�H���p�W�D�E�O�L���H�Q�W�U�H���F�H�V���G�H�X�[���F�X�O�W�X�U�H�V���Y�R�L�V�L�Q�H�V���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H�� 

Cet art traduit néanmoins de façon éclatante une réelle inventivité, de la part des 
habitants de cette zone, et une maîtrise pour certains, fort ancienne, de bon nomb�U�H�V���G�¶�R�X�W�L�O�V��
et de matériaux qui ne correspondaient pas, jusque là, �D�X�[�� �L�G�p�H�V���T�X�H���O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W���V�H�� �I�D�L�V�D�L�W���G�H��
�O�¶�D�U�W���H�W���G�H���O�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W���G�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���D�I�U�L�F�D�L�Q�����6�H�O�R�Q���:�����)�D�J�J�����L�O���\���D�X�U�D�L�W���W�U�R�L�V���p�W�D�S�H�V���G�D�Q�V���O�H���V�W�\�O�H��
de la sculpture de Bénin. La première période co�P�P�H�Q�F�H�U�D�L�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �%�U�R�Q�]�H��
entre le XIVe et le XVe �V�L�q�F�O�H���� �(�O�O�H�� �V�H�U�D�L�W�� �G�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�L�U�H�F�W�H�� �,�I�H���� �/�D�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �S�p�U�L�R�G�H��
correspond à la seconde moitié du XVIe siècle ; ici, �F�H���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�V���T�X�L���F�K�D�Q�J�H�Q�W���G�¶�X�Q��
point de vue esthétique. La troisième période, quant à elle, correspond à la fin du XVIe siècle 
�H�W���V�X�E�V�L�V�W�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���;�9�,�,�,e siècle. �,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H�V���P�r�P�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V �T�X�L���V�R�Q�W���G�¶�R�U�G�U�H���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H����
�&�H�W���D�U�W���V�X�E�V�L�V�W�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���F�R�O�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H���U�R�\�D�X�P�H���S�D�U���O�H�V���D�Q�J�O�D�L�V�������� 

2.2.6.3 L'art d'Owo 

Situé à équidistance entre les cités de Benin et d'Ife, Owo aurait été fondée, selon 
Jacques Kerchache, par Ojugbelu, fils d'Oduduwa, le fondateur de la cité d'Ife au XVe siècle 
environ. L'art d'Owo aurait son style particulier même si l'on ressent les influences de la cité 
d'Ife sur de très nombreuses pièces. Elles seraient, d'après Kerchache, nuancées « d'un certain 
naturalisme ». L'on retrouva sur le site plusieurs pièces qui, selon le datage au carbone 

                                                 
349�$�U�W���G�¶�$�I�U�L�T�X�H�����P�X�V�p�H���'�$�3�3�(�5���p�G�L�W�L�R�Q�V���*�D�O�O�L�P�D�U�G�����6�H�S�W�H�P�E�U�H������������ 
350Les premiers Européens à avoir visité la cité Bénin notèrent que lors de son accession au trône, le roi envoyait des présents 
�j���O�¶�2�Q�L���G�¶�,�I�H���T�X�L���H�Q���U�H�W�R�X�U���O�X�L���R�I�I�U�D�L�W���X�Q���E�k�W�R�Q�����X�Q���E�R�Q�Q�H�W���H�W���X�Q�H���F�U�R�L�[���H�Q���F�X�L�Y�U�H �����F�H�V���V�\�P�E�R�O�H�V���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���F�R�Q�I�L�U�P�D�L�H�Q�W���V�D��
position.  
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quatorze, remonteraient au XVe siècle. Certains objets, notamment rituels, ont cependant la 
particularité d'être propres à Owo. Il s'agit par exemple de paniers d'offrandes sacrificielles. 
On remarque, dès lors, une grande ressemblance stylistique entre ces différents royaumes qui 
atteste d'une influence, réciproque entre les états, mais aussi d'une maîtrise de certaines 
techniques artistiques comme celle de la fonte à la cire perdue qui a été très tôt utilisée dans 
cette région géographique. 

2.2.7 L'art du royaume du Dahomey 

L'ancien royaume du Dahomey était situé au Sud-Est du Bénin actuel. Selon 
Kerchache, l'art du Dahomey a longtemps été « perçu comme une synthèse de ceux des 
Ashanti, des Ewe et des Yoruba... Il est tout d'abord un art de cour comprenant des 
calebasses gravées des récades ou bâtons de commandement351 ». �&�¶était véritablement un art 
de cour. L'architecture y avait été développée par la cité d'Abomey. Jacqueline Delange nous 
explique qu'au XVIIIe siècle, Ouegbadja, le fondateur du royaume construisit près de sa 
maison, une fortification après avoir réuni différents peuples dispersés. Ce palais allait 
devenir la base de la prestigieuse cité d'Abomey. Le roi Ouegbadja, lors de la réunification, 
instaura quarante et une lois dont la première faisait obligation aux rois qui lui succèderaient, 
de rendre, toujours plus grand le royaume. Il était de coutume dans la cour d'Abomey, selon 
Léonard Ahonon352, que chaque roi construise son palais de fonction à côté de celui de son 
prédécesseur. Ainsi, quarante sept hectares ont été dédiés à la construction des palais, des 
différents rois qui se succédèrent dans la cité. Parmi les nombreuses pièces artistiques, on peut 
citer le bas-relief des palais royaux. Il s'agit de niches qui ornent les murs et au sein 
desquelles, différents thèmes sont évoqués à travers une sorte de moulure. La technique 
utilisée a été dérivée de la fabrication des célèbres tentures d'Abomey. Elle consiste en 
l'emploi de la terre de barre qui sert à modeler les dessins sur les niches. Ces dernières 
permirent aux artistes de la cour d'Abomey d'aborder différents thèmes qui, de façon globale, 
concernaient essentiellement les noms forts des rois. Ahonon nous explique que « lors de 
l'intronisation et au cours de leur règne qui s'harmonisent  avec la première loi du fondateur 
du royaume « « que le Danhomè soit fait toujours plus grand » ». Par ce nom, le roi a le 
�G�H�Y�R�L�U���G�
�°�X�Y�U�H�U���H�Q���W�R�X�W�H���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H���S�R�X�U���O�
�D�J�U�D�Q�G�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���U�R�\�D�X�P�H�����O�
�D�F�F�U�R�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H��
la population par les butins de guerre, l'agrandissement du territoire par la conquête des 
autres royaumes limitrophes, l'augmentation de la richesse, l'enrichissement de l'art par le 
recensement des artisans captifs de guerre qui maîtrisent l'art provenant de leur culture 
d'origine, le développement de l'économie et de l'agriculture, l'introduction de nouvelles 
divinités dans le royaume, l'appropriation des puissances spirituelles des peuples 
conquis353 ».  

Ces bas-reliefs représentaient également des scènes de bravoure, des défis relevés et 
les armes du royaume354. L'histoire du royaume a ainsi été retracée sur les murs des palais 
royaux et ont permis d'en connaître l'histoire et l'expansion, jusqu'à son extinction sous le 
règne du roi Béhanzin qui fut chassé et déporté par les colons français.   

L'art de la cité d'Abomey se caractérise également par ses tentures appliquées qui sont 

                                                 
351 KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L, Op. Cit. , p 509.  
352 AHONON, L., Le site des palais royaux d'Abomey, Dieux, rois et peuples du Bénin ; Arts anciens, du littoral aux savanes, 
Somogy, Editions d'art, Pars 2008, p 136. 
353Ibid.  
354 Ibid.  
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représentatives de l'art de la cité. Selon Jacqueline Delange, c'est le roi Ouegbadja qui 
rapporte cette tradition d'un village qu'il aurait conquis et où les habitants enterraient leurs 
morts dans des couvertures tissées. Cette pratique sera cependant répandue, toujours selon 
l'auteure, durant le règne d'Agonglo qui attribua à certaines familles la responsabilité de 
confectionner ces tentures. Le rôle des tenturiers était de mettre en image, les « hauts faits du 
roi, de répandre son blason et sa gloire, tout en inspirant l'effroi à ses ennemis355 ». Cette 
pièce de tissu qui servait à l'origine à couvrir le corps du roi défunt sera, par la suite, utilisée 
pour réaliser des vêtements, pour être accroché, etc. Outre les tentures et les bas-reliefs, des 
objets de prestige seront également réalisés dans les cours des rois de la cité. Ainsi, des 
récades qui sont des crosses de bois sculptées à l'extrémité, seront également fabriquées par 
les artisans de la cour royale. Ces pièces étaient plaquées d'argent ou réalisées avec de l'ivoire. 
Leur sculpture était également le monopole d'une famille d'artisans de la cour royale. Les 
récades servaient, aux danseurs, selon le musée historique d'Abomey356, durant les 
manifestations festives, à ponctuer les principaux moments de la danse. La récade est aussi 
appelée Makpô ou bâton de la rage. Ces récades servaient également, selon Alain Michel 
Boyer, « d'armes pour le bourreau lors de la cérémonie jadis « « de coutume annuelle » », 
quand des esclaves étaient immolés afin de concilier la bienveillance des ancêtres royaux 
dont on célébrait le culte par l'entremise des statues héraldiques357 ».  

Les plaques de bronze, pièces très appréciées des connaisseurs, avaient la fonction de 
décorer les colonnes qui supportaient les toits du palais de l'Oba. Pièces aussi importantes que 
les têtes de roi et de reine ou que les pièces en ivoire, les plaques de bronze représentaient la 
vie quotidienne du palais. Il s'agissait plus précisément de scènes qui dépeignaient l'Oba et sa 
suite. Les représentations étaient quelquefois symboliques et suggéraient la puissance et la 
grandeur du roi. Une échelle différente était utilisée pour suggérer la hiérarchie des 
personnages représentés sur les plaques. Le roi était reconnu par son collier et sa couronne de 
perles de corail. Le roi pouvait être représenté sur un cheval ou portant une arme. Ces plaques 
étaient produites en deux dimensions, ce qui attestait d'un savoir-faire en ce qui concerne la 
technique de la cire perdue. Ces plaques auraient été fabriquées entre les XVIe et XVIII e siècle 
environ. Les trônes royaux représentent un autre objet grâce auquel les artisans de la cour du 
roi exprimèrent leur créativité. Ils étaient, selon Jacqueline Delange, similaires aux trônes que 
l'on pouvait retrouver chez les Ashanti ou chez les Baoulé. Il s'agit généralement d'un bloc 
constitué de trois parties qui sont : un plateau de la forme d'un demi-cercle et infléchis vers le 
haut, un fût parallélépipédique qui sera orné de motifs géométriques aérés et enfin d'un socle 
rectangulaire qui sera le support du siège. La façon dont était décoré le siège royal était très 
symbolique. Les �D�U�W�V�� �G�H�� �F�R�X�U�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �O�D�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�D�G�X�L�U�H���� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��
artistiques, la grandeur et la puissance du royaume. Ainsi, Gou, le dieu de la guerre et du 
métal a été l'une des rares représentations retrouvées en Afrique et qui avaient une taille 
humaine. Fabriquée en fer martelé, cette statue divine a été confectionnée dans la ville de 
Doumé avant d'être acheminée dans le palais royal de Glélé, roi du Dahomey et père de 
Béhanzin, dernier roi avant l'arrivée des colons français qui fut déporté en Martinique.  

Outre les arts de cour, le Dahomey est également très connu pour ses arts liés à la 
célébration du culte Vôdun. Ce culte que l'on retrouve essentiellement, chez les Fon et chez 

                                                 
355 Fondation Blachère, Exposition William Wilson, 2010.  
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les Yoruba (sous le nom d'Orisha) exige la vénération de nombreuses divinités qui sont 
censées certifier aux habitants  une grande efficacité face à leurs prières et leur garantir l'au-
delà. Bien que les Dahoméens aient un dieu suprême du nom de Mawu, plusieurs divinités 
gravitent autour de lui. On retrouve également dans ce panthéon des ancêtres qui ont été 
divinisés, mais aussi « �P�R�Q�V�W�U�H�V���H�W���I�°�W�X�V���G�H���O�L�J�Q�p�H�V���U�R�\�D�O�H�V�����G�L�H�X�[���G�H�V���W�U�L�E�X�V���V�R�X�P�L�V�H�V���T�X�L���R�Q�W��
été assimilés ou même achetés comme le dieu Ouidah358 ». Les dieux sont souvent représentés 
par des statues en pierre ou avec une autre matière. Kerchache nous explique qu' « à l'entrée 
de chaque agglomération, on trouve des vôdun érigés en terre de barre, les yeux faits de 
cauris et fréquemment pourvus d'attributs virils359 ». Certaines pièces n'avaient pas de 
véritable fonction ; il s'agit d'animaux ou de personnages en cuivre, généralement, et réalisés 
pour être exposés devant les maisons.  

2.2.8 Les arts du Grassland 

 

2.2.8.1 Les Fang 

 Plus au S�X�G���� �O�¶�D�U�W��Fang �H�V�W�� �O�X�L�� �D�X�V�V�L�� �W�U�q�V�� �F�R�Q�Q�X���� �&�H�W�W�H�� �H�W�K�Q�L�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G���G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q��de 
�<�D�R�X�Q�G�p�� �D�X�� �&�D�P�H�U�R�X�Q�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�2�J�R�R�X�p�� �D�X�� �*�D�E�R�Q���� �,�O�V�� �V�R�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�V�� �H�Q�� �*�X�L�Q�p�H��
�(�T�X�D�W�R�U�L�D�O�H���� �/�H�V�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�V�� �G�H�� �F�H�� �S�H�X�S�O�H�� �R�Q�W�� �S�R�X�U�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�¶�r�W�U�H�� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�V����
Elles sont, �O�R�U�V���G�H���O�¶�p�Y�R�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���P�R�U�W�V�����G�H�V���L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�V���H�W���R�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Qe fonction de 
protection. Il faut noter que ce qui caractérise la production Fang�����F�¶�H�V�W���V�R�Q���K�R�P�R�J�p�Q�p�L�W�p�����(�Q��
effet, les styles ne sont que légèrement  différents en fonction des régions, mais la structure de 
base reste souvent la même. La statuaire et les masques permettant de pratiquer le culte des 
ancêtres sont donc très caractéristiques de ce qui représente l'art Fang.  

�/�H�V���°�X�Y�U�H�V��Fang ont longtemps fait partie des �°�X�Y�U�H�V���O�H�V���S�O�X�V���U�H�F�K�H�U�F�K�p�H�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H��
noire, particulièrement dans la sculpture des visages. « �8�Q���Y�L�V�D�J�H���R�•���O�¶�D�U�r�W�H���U�H�F�W�L�O�L�J�Q�H���G�X���Q�H�]��
se divise en deux arcs pour former les sourcils que prolonge la double courbure des joues, la 
�I�D�F�H���D�L�Q�V�L���V�W�\�O�L�V�p�H���S�U�R�Y�R�T�X�D�Q�W���D�L�Q�V�L���X�Q���F�°�X�U���X�Q���S�H�X���W�U�R�S���U�R�Q�G360 ». Ces dernières ont d'ailleurs 
très longtemps occulté �O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�H�V���Y�R�L�V�L�Q�V���G�H�V��Fang, tant leur succès auprès des européens 
fut grand. Alain Michel Boyer nous explique d'ailleurs que « l'ensemble des peuples fans 
furent, célèbres, en Europe, pour leurs gardiens de reliquaires (eyima byeri)361 ». On 
retrouvait ces dernières auprès de nombreux artistes et collectionneurs tels Derain, Fénéon, 
Paul Guillaume, �H�W�F�����/�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�
�R�U�L�J�L�Q�H��Fang, présentent comme on le sait certaines légères 
différences dans leur conception, en fonction de la zone géographique d'où elles proviennent. 
D'après Louis Perrois et Marta Sierra Delage, on pourrait subdiviser le peuple Fang en trois 
grands groupes qui sont : « au nord, les Béti de la région de Yaoundé (Cameroun), au centre 
les Boulou de Sangmélima et Ebolowa (Cameroun) auxquels on peut rattacher les Ngoumba 
de Lolodorf et les Mabéa de Kribi ; au sud, les Fang de la vallée du Ntem (Cameroun), du 
Rio Muni (Guinée équatoriale), du Woleu-Ntem (Gabon) et de toute la rive droite de 
l'Ogooué de la région de Libreville à l'Ivindo (Gabon)362 ». Ces groupes ont comme nous 
l'avons évoqué, une base esthétique commune mais ils �D�U�U�L�Y�H�Q�W�� �j�� �F�U�p�H�U�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W��

                                                 
358 KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L., STEPHAN, L., 2008, Op.cit., p 509. 

359KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L., STEPHAN, L., 2008, Op.cit., p 510. 

360LEIRIS, M., DELANGE,  J.,  Afrique noire, la création plastique, Editions Gallimard Paris 1967. 
361BOYER, A., Op.cit., p 340. 
362PERROIS, L., DELAGE M.S., L'art Fang, Guinée équatoriale, Aurore, Editions d'art, 1991, p 13. 
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sensiblement différentes les une des autres. Jacques Kerchache estime qu'il y aurait, au sein de 
cet espace géographique, plusieurs sous styles. En effet, les statues Fang du Sud-Cameroun 
par exemple se distingueraient par leur tronc élancé, « avec la tête projetée en avant, la 
bouche prognathe et des arcades sourcilières nettement soulignées363 ». Celles d'origine Okak 
; de Guinée équatoriale, seraient légèrement différentes et porteraient souvent des clous. 
Celles du nord-Gabon auraient, �H�Q�I�L�Q���� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �S�O�X�V�� �U�D�P�D�V�V�p�H�V���� �/�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �U�p�S�H�U�W�R�U�L�p�H�V��
seraient donc de deux types de structures ; soit de type longiforme soit de type bréviforme.  
Du point de vue des masques, il existe de nombreuses variantes, mais il semblerait que, pour 
la plupart, leur usage soit principalement religieux. Les masques étaient, par exemple, utilisés 
par les membres de sociétés secrètes mais très peu de traditions sont encore connues, 
aujourd'hui, du fait de certaines interdictions faites durant l'époque coloniale. Perrois et Siera 
Delage évoquent le masque Ngontang  ou la jeune femme blanche ; un masque d'origine 
Ntoumou à trois visages (il peut en avoir plus)  qui interviendrait lors du rituel de recherche de 
sorciers. Ces masques seraient peints au kaolin, ce qui laisserait supposer une évocation des 
morts ou probablement des revenants ; le blanc étant la couleur du deuil. Ces masques 
dériveraient, selon les auteurs, d'un masque Fang plus ancien avec une facture sculpturale 
assez typique de l'art Fang. 

2.2.8.2 Les Bamoun  

Originaires du Cameroun occidental, les Bamoun seraient, selon Jacqueline Delange, 
un peuple détenant une grande maîtrise de plusieurs techniques artistiques. La sculpture sur 
bois y est abondante et concerne essentiellement les masques, les statues mais aussi tout un art 
qui est relié à des éléments mobiliers tels des lits, des récipients, etc. Les Bamoun sont donc 
également connus pour leur maîtrise du perlage qui était réalisé sur éléments mobiliers ou sur 
des statues. Alain Michel Boyer nous explique que l'art de ce peuple était lié de façon 
intrinsèque à la célébration du souverain. Ces objets servaient à magnifier la puissance du 
chef, lors de son intronisation, ou bien ils avaient une valeur d'échange ou de don avec les 
�F�K�H�I�V���G�H�V���S�H�X�S�O�H�V���Y�R�L�V�L�Q�V�����&�H�W���D�U�W���p�W�D�L�W���W�U�q�V���V�W�U�X�F�W�X�U�p���H�W���F�K�D�T�X�H���S�L�q�F�H���p�W�D�L�W���O�
�°�X�Y�U�H���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V��
artisans. En effet, il arrivait que pour une seule pièce, trois types d'artisans différents 
interviennent. Un sculpteur taillait la pièce qui allait être décorée puis des ouvriers 
s'occupaient de la pose du tissu avant de confier la pièce aux apprentis qui, eux, s'occupaient 
du perlage. Les Bamoun maîtrisaient également la technique de la fonte à la cire perdue avec 
laquelle ils fabriquaient des objets en cuivre qui étaient, selon Jacqueline Delange, 
principalement destinés aux autels et à des cérémonies rituelles. L'auteur ajoute que « chez les 
Bamoun... ce n'est ni la virtuosité des artisans ni leur sens du décor qui paraissent le plus 
admirables, mais la spontanéité avec laquelle ils ont su adapter leur langage plastique aux 
besoins nouveaux suscité par le développement des chefferies364 ». Cela suggère sans aucun 
doute une évolution de leur art et donc une constante recherche esthétique qui atteste encore 
une fois d'une recherche certaine, au niveau plastique.  

2.2.5.3. Les Bamiléké 

Originaires des hauts plateaux du Cameroun occidental, l'art du peuple Bamiléké relié 
au groupe Bamoun est intéressant à mentionner, car il possède plusieurs particularités. La 
sculpture mais aussi la réalisation des masques et des perlages sur statues et mobiliers 
constituent, parmi tant d'autres, des techniques qui sont maîtrisés par les divers peuples de ce 
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que l'on appelait le Grassland. Parmi eux, les Bamiléké, dont les statues, du fait qu'elles 
évoquent, dans la manière dont elles ont été réalisées, la narration, la vie; qu'elles aient un 
aspect communicatif et un univers de masques très riche ont,  a la différence de nombreuses 
statues d'Afrique, la particularité de rappeler le mouvement ; c'est à dire qu'elles évoquent une 
action qui peut par exemple être traduite par la posture de la statue. Jaques Maquet nous 
explique par exemple qu'elles peuvent représenter une femme allaitant son enfant ou encore, 
un chef, assis « assis se penchant comme pour écouter, la bouche entrouverte prêt à 
parler365 ». La sculpture est également - et comme nous l'avons évoqué tantôt - assez 
représentative de l'art Bamiléké et permet d'attester des différentes influences qu'il y a eu au 
sein du peuple Bamiléké. En effet, selon certaines sources, les Bamiléké seraient originaires 
d'Egypte et seraient venus s'installer à l'Ouest du Cameroun au XIIe siècle. La mobilité de la 
statuaire Bamiléké a cela d'intéressant qu'elle invalide les thèses de certains professionnels qui 
�D�I�I�L�U�P�H�Q�W���T�X�H���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�
�D�U�W���G�
�R�U�L�J�L�Q�H��primitive ne pouvaient pas représenter le mouvement, 
�F�D�U�� �O�H�V�� �V�F�X�O�S�W�H�X�U�V�� �Q�H�� �P�D�v�W�U�L�V�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�V�V�H�]�� �O�D�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�
�°�X�Y�U�H�V����
Kerchache soutient à cet effet que l'une des explications de ce "non mouvement" est que « la 
fonction qu'elles exercent réclame l'immobilité sacrée- le hiératisme - des personnages dont 
elle requiert la représentation ou la présentification 366 ». 

L'art Bamiléké s'exprime également à travers les masques dont certains expriment la 
puissance et la grandeur du peuple. La sculpture est très liée au perlage et confère aux objets 
des atouts esthétiques qui sont le fruit d'une recherche assez élaborée et qui est dévolue aux 
ouvriers. Les sièges sont par exemple réservés aux hauts dignitaires de la chefferie. Ils seront 
plus ou moins abondamment ornés en fonction du statut hiérarchique occupé. Ainsi, plus le 
grade est élevé, plus le siège sera décoré. Enfin, l'architecture Bamiléké est assez atypique et 
répond à des règles sociales très complexes. En effet, en fonction du statut que l'on occupe au 
sein de la chefferie où on vivra, elle sera différente ; c'est-à-dire qu'elle aura son architecture 
propre. Elle matérialise ainsi, selon Jaques Maquet, leur organisation sociale.  

2.2.9 Les arts du Congo  

 

Le Congo central, (Angola-Zambie) constitue une zone très riche en productions 
�D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�����&�H�W�W�H���]�R�Q�H���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���S�R�V�V�p�G�H�U�D�L�W���V�H�O�R�Q���-�D�F�T�X�H�O�L�Q�H���'�H�O�D�Q�J�H���T�X�D�W�U�H���I�R�\�H�U�V���G�¶�D�U�W��
qui sont ���� �O�¶�D�U�W�� �G�H�V�� �/�X�E�D�� �j�� �O�¶�H�V�W���� �F�H�O�X�L�� �G�H�V�� �.�X�E�D�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H���� �O�H�V�� �3�H�Q�G�H-Yaka-Suku-Mbala à 
�O�¶�R�X�H�V�W���H�W���F�H�O�X�L���G�H�V���7�F�K�R�N�Z�H-Lunda au sud.  

2.2.9.1 Les Luba 

Originaires des provinces du Shaba et du Kasaï, les Luba sont héritiers de traditions 
mi- légendaires, mi- historiques relatant �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��de grands empires dans cette zone 
géographique entre le XVIe et le XIXe siècle. Cela a entraîné une extrême variété des styles 
artistiques�����,�O���I�D�X�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���Q�R�W�H�U���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�D�U�W��Luba que, pour la première fois, 
�O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�D�U�W�L�V�W�H���D���p�W�p���H�Q�Y�L�V�D�J�p�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H367�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���]�R�Q�H�����F�¶�H�V�W���O�D���V�F�X�O�S�W�X�U�H���V�X�U��

                                                 
365MAQUET, J., «  Bamilékés », In Encyclopédia Universalis, p 789, 1996.  
366KERCHACHE, J., Op.cit., Editions Citadelles, 1988, p 41. 
367Cf. Travaux de Frans Olbrechts : Plastik van Kongo, De Sikkel, Anvers 1948. Il a été démontré que dans les sociétés à 
�W�U�D�G�L�W�L�R�Q���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�����O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���X�Q���V�W�\�O�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�����$�L�Q�V�L���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�F�X�O�S�Wures 
�D�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �H�V�W�� �S�D�V�V�p�H�� �G�H�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�K�Q�L�T�X�H�� �j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V���� �G�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V���� �G�H�V�� �D�W�H�O�L�H�U�V�� �H�W�� �F�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X��niveau 
�L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �&�H�O�D�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�X�U�� �V�L�J�Q�D�W�X�U�H�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �Y�X�� �W�D�Q�W�{�W���� �R�X�� �O�H�X�U�� �I�D�o�R�Q�� �G�¶�L�Q�V�L�V�W�H�U�� �V�X�U�� �W�H�O�� �R�X�� �W�H�O��
détail. 
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bois qui est la plus répandue. On retrouve de nombreux masques en fibre et en résine. Les 
artistes avaient un statut en pays Luba puisqu'ils faisaient partie de la cour royale. Le roi 
Kalala Ilunga qui fonda l'empire Luba au XVIe siècle était fils de féticheur. Le mysticisme 
occupait donc une place importante dans la vie du royaume.  

Les artistes de la cour du roi occupaient, selon Kerchache, « une place de choix dans 
la hiérarchie368 ». Il ajoute ; « l'artiste Luba ... portait une hache cérémonielle sur l'épaule, 
emblème du prestige et de la dignité de sa position. Certains apprentis étaient recrutés parmi 
les êtres difformes qui ne pouvaient ni être chasseurs ni guerriers et que l'on croyait en 
étroite relation avec la magie369 ». Cela prouve la concomitance qu'il pouvait y avoir entre 
�O�
�D�U�W���� �O�
�D�U�W�L�V�W�H�� �H�W�� �O�H�V�� �G�L�Y�L�Q�L�W�p�V�� �T�X�H�� �F�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �F�U�p�D�L�H�Q�W���� �/�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�
�R�U�L�J�L�Q�H�� �/�X�E�D�� �V�R�Q�W�� �W�U�q�V��
empreintes de mysticisme. Jacqueline Delange ajoute que, contrairement aux autres Etats 
africains, �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���� �F�H�X�[�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2ue�V�W���� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �V�H��
�U�H�W�U�R�X�Y�H�����D�X�V�V�L���E�L�H�Q���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���G�H���F�R�X�U���T�X�H���G�D�Q�V���F�H�O�X�L���G�H�V���G�L�Y�L�Q�L�W�p�V�����/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���G�H�V��
�/�X�E�D�� �V�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�F�F�R�U�G�H�� �j�� �O�D�� �I�H�P�P�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W����
toujours selon Jacqueline Delange, la femme «prête son corps aux insignes royaux, aux 
instruments magiques et aux figurations religieuses370».  Les représentations stylistiques 
�/�X�E�D�����W�U�q�V���F�R�Q�Q�X�H�V���G�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�Q�H�X�U�V���G�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I�����Q�H���F�H�V�V�H�Q�W���G�H���Q�R�X�V���U�p�Y�p�O�H�U���O�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V��
fon�F�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�D�Y�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�Drt dans cette zone géographique. En Afrique, de 
nombreuses sociétés utilisent des appuie-nuques pour supporter leur tête lorsqu'ils dorment. 
Ces derniers sont chez les Luba, sculptés et décorés avec beaucoup de références au statut 
social de la personne à qui cet appuie nuque est destiné. Il faut d'ailleurs noter que  - chose 
assez rare dans l'art africain �± des artistes Luba ont pu être reconnus grâce à leur style. Kate 
Ezra explique, concernant un appui-nuque Luba appartenant au Metropolitan Museum of Art, 
que par le style on arrive à retrouver le créateur. Des indices permettent aujourd'hui de 
�S�R�X�Y�R�L�U�� �D�W�W�U�L�E�X�H�U�� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �j�� �X�Q�� �D�U�W�L�V�W�H���� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�K�R�L�[�� �V�W�\�O�L�V�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �I�D�L�W�V����
Nous constatons donc que les théories visant �F�R�Q�I�R�U�W�H�U���O�¶�L�G�p�H que la statut d'artiste n'existaient 
pas réellement dans l'art traditionnel africain, du fait d'une absence totale de signature des 
�°�X�Y�U�H�V�� �U�p�D�O�L�V�p�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �L�Q�Y�D�O�L�G�p�H�V�� �F�D�U�� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �D�U�U�L�Y�D�L�H�Q�W�� �E�H�O�� �H�W�� �E�L�H�Q�� �j�� �L�P�S�R�V�H�U�� �O�H�X�U��
style, selon les peuples, selon les cultures.  

 

2.2.9.2 L'art des Kuba du Congo central 

Le style Kuba est très riche et présente une variété extraordinaire. Les Kuba sont 
originaires de la province du Kassaï, dans l'actuelle République démocratique du Congo. 
Peuple de savane et de forêt, les Kuba sont connus pour la diversité de leur expression 
artistique et surtout parce que leur art - notamment celui de leurs figures royales - est 
considéré comme étant l'un des plus élaborés d'Afrique. En effet, architecture, sculpture, 
perlage, vannerie, tissage, teinture, etc. font partie de leurs nombreux champs d'intervention, 
en ce qui concerne la recherche plastique. Il semblerait que les Kuba aient été très sensibles à 
l'art. Comme l'explique Jacqueline Delange qui cite Achten, chez les Kuba, « « ... Presque 
tout le monde sait tresser des nattes, orner des luketi et des masques, confectionner de beaux 
habits de danse. Tout le monde connaît les multiples dessins sait les agencer, alterner les 

                                                 
368 KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., 2008, Op.cit., p 574. 
369Ibid.  
370DELANGE, J., Op.cit., pp 186-187. 
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couleurs...371 ». Leur sens décoratif, très connu est principalement dévoué à un art de cour ; 
même, leur créativité s'exprime également à travers les masques. En effet, « les masques des 
Kuba sont marqués par l'esprit décoratif, propre aux arts de cour, qui rivalise avec la forme 
et l'éclipse parfois, et où la virtuosité des motifs peints se conjugue avec celle des décors 
appliqués de perles, de cauris, de broderie, de bois, de métal et de fourrure372 ». Ces masques 
interviennent lors des cérémonies de la cour du roi, notamment celles en l'honneur d'un 
monarque ou d'un membre de sa famille. En effet, les masques représentent généralement le 
�P�R�Q�D�U�T�X�H���R�X���V�D���V�°�X�U373 car, comme l'a expliqué Jacqueline Delange, les femmes occupaient 
une place importante dans la vie de la société. Les masques, comme le reste de l'art Kuba, 
étaient très élaborés, avec un souci du détail assez poussé. Sur les masques, apparaissent, au-
delà de la structure sculptée, des perles et des cauris de l'écorce, des fibres et l'utilisation du 
kaolin pour créer des motifs géométriques. La façon dont sont disposés les différents éléments 
�T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�
�°�X�Y�U�H�� �R�Q�W�� �p�Y�L�G�H�P�P�Hnt des fonctions symboliques et donnent des 
informations sur les fonctions de la personne qui est représentée par le masque. Alain Michel 
Boyer explique, par exemple, que le masque représentant Ngaady a mwaash���� �O�D�� �V�°�X�U�� �H�W��
épouse du roi Woot ancêtre des Bushong (le sous-groupe des jeteurs de couteaux, au sein 
duquel est choisi le roi) n'a ni nez, ni bouche ; une bande verticale à cette place, veut signifier 
« la volonté de ne point transmettre les secrets du pouvoir374 ».  

La statuaire Kuba se traduirait, selon Jacqueline Delange, à la représentation du roi et 
par là, de son autorité « d'essence divine375 ». Les statues représentent généralement le roi 
dans une posture qui suggère l'aspect divin de sa position au sein de la société Kuba.  

Le velours du Kasaï, tissu de prestige fabriqué en fibre de raphia, est également une 
des expressions de cet art Kuba qui servait, selon Kerchache, de monnaie d'échange pour 
obtenir du bois. En réalité, les Kuba commerçaient beaucoup avec les peuples voisins et 
chaque sous-groupe avait sa spécialité artistique. En effet, il existerait ainsi des spécialistes de 
la sculpture sur bois, des vanniers, des cordiers etc. Cela explique la diversité qui existe au 
sein de la création Kuba où le souci esthétique concerne même certains objets du quotidien. 
Ainsi les pipes, les tabourets, des cuillères, des parures de têtes sont autant d'objets grâce 
auxquels les Kuba surent exprimer leur travail artistique.  

Le Congo-central regorge de peuples dont l'art ne cesse encore aujourd'hui de révéler 
la splendeur. Il faut noter qu'il s'agit d'une des zones artistiques les plus prolifiques d'Afrique. 
Les Lulua, les Mpende, les Songye sont aussi des peuples dont la sensibilité artistique a été 
très tôt remarquée.  

2.2.9.3 Les Tchokwe : Sud-ouest du Congo 

Peuple de chasseurs et d'agriculteurs, les Tshokwe vivent entre le Nord-Est de 
l'Angola, la région du Kasaï occidental en république démocratique du Congo, et dans une 
moindre mesure, au Nord-Ouest de la Zambie. Les Tshokwe honorent principalement les 

                                                 
371DELANGE, J., Op.cit., p189.  
372DUPUIS, A., ethnologue, ingénieur au C.N.R.S., attachée au musée de l'Homme, Encyclopédie Universalis, 
http://www.universalis-edu.com.proxy.unice.fr/encyclopedie/masques-le-masque-en-afrique/ - 5 
373�/�H���V�W�D�W�X�W���G�H���O�D���V�°�X�U���G�X���U�R�L���H�V�W���D�V�V�H�]���F�R�P�S�O�H�[�H���G�D�Q�V���O�D���V�R�F�L�p�W�p���.�X�E�D�����(�Q���H�I�I�H�W�����F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�
�H�[�S�O�L�T�X�H���$�O�D�L�Q���0�L�F�K�H�O���%�R�\�H�U��
dans son ouvrage les arts de l'Afrique, cette dernière doit se donner à son frère et commettre l'inceste pour qu'il soit institué. 
Cet acte n'était autorisé qu'au roi qui de ce fait rendait néfastes les alliances que l'on peut voir dans les autres royaumes. 
374BOYER, M., Op.cit., p 351. 
375DELANGE, J., Op.cit., p 190. 
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esprits que favorise la chasse, mais croient en un dieu, Ilunga à qui, ils ne rendent aucun culte. 
Les Tshokwe sont liés aux Lunda dont ils étaient les sculpteurs de cour car très réputés pour 
leur créativité et leur savoir-faire. Très habiles en matière de sculpture. Ils avaient la 
particularité de posséder deux types de sculpteurs différents. Les premiers, le songi et le fuli, 
travaillaient le bois mais étaient égalementagriculteurs. La sculpture ne représentait pas le 
�F�°�X�U���G�H���O�H�X�U���D�F�W�L�Y�L�W�p, �F�D�U���L�O�V���G�H�Y�D�L�H�Q�W�����V�H�O�R�Q���.�H�U�F�K�D�F�K�H�����O�H�X�U���V�X�E�V�L�V�W�D�Q�F�H���j���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� 

Les seconds étaient des sculpteurs de cour où les sculpteurs attitrés des chefferies où 
�L�O�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�D�L�H�Q�W�� �H�Q�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�L�W�p���� �,�O�V�� �\�� �V�F�X�O�S�W�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �U�H�I�O�p�W�H�U�D�L�H�Q�W�� �O�H�� �S�U�H�V�W�L�J�H�� �G�X��
chef �����L�O���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���G�¶�R�E�M�H�W�V���X�V�X�H�O�V���W�H�O�V���G�Hs spectres, des trônes, des tabatières, des 
pipes mais aussi des sièges royaux ou des statues qui étaient censées représenter les ancêtres 
ou des héros de chasse. 

�/�¶�D�U�W�� �D�Y�D�L�W�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �S�U�p�S�R�Q�G�p�Uante dans la vie sociale Tshokwe. Jacques Kerchache 
�H�[�S�O�L�T�X�H���j���F�H�W���H�I�I�H�W���T�X�¶�L�O�V���G�p�F�R�U�D�L�H�Q�W���W�R�X�V���O�H�X�U�V���R�E�M�H�W�V���X�V�X�H�O�V����rituels ou de prestige. Il affirme 
que « chaque motif décoratif portait un nom propre et avait une signification symbolique376 ». 
Ils ont ainsi produit de nombreux objets qui sont aujourd'hui très connus du marché de l'art 
africain. Des masques, des statues d'ancêtres représentent l'univers mystique avec, pour les 
masques, l'existence d'une trentaine dont les plus populaires sont Cihongo ; masque masculin 
symbolisant le pouvoir, la richesse et le masque Pwo, masque féminin, ancêtre de la femme. Il 
est également important de noter que les Tshokwe utilisent, chose assez rare, des pigments 
pour orner leurs masques. Ces derniers ont des significations et leur usage est donc 
symbolique avant tout. Le blanc serait la couleur du soleil, de la vie, de la puissance, le rouge, 
symbole de la lune, de la faiblesse, de l'impureté et le noir, celui de la sorcellerie, de la mort, 
de la nuit. Il faut également noter que le raffinement très appré�F�L�p�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�
�R�U�L�J�L�Q�H��
Tshokwe se caractérise principalement par son art de cour et plus précisément, par les 
représentations faites de la divinité Ilunga. Constantin Petridis, décrit une de ces statues dans 
les termes suivants : « La grande taille des mains et des pieds, la musculature des bras et des 
jambes symbolisent le savoir-faire et l'endurance légendaires du héros chasseur. Les traits du 
visage et la barbe tressée en cheveux humains révèlent la descendance aristocratique du 
personnage, tandis que la posture respire une grande dignité377 ».  

Il y a donc une véritable recherche esthétique, quelle que soit la fonction de l'objet 
chez les Tshokwe. Cela a permis de développer un véritable art de cour qui est aujourd'hui 
encore très apprécié et qui reflète un intérêt certain pour l'art de la part du peuple Tshokwe. 
Jacqueline Delange, citant Frans Olbrechts, précise, en ce �T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�D�U�W���G�X���&�R�Q�J�R���F�H�Q�W�U�D�O��
que, ce dernier, « �I�U�D�S�S�p�� �S�D�U�� �O�D�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�� �X�Q�L�W�p�� �G�H�� �V�W�\�O�H�� �G�¶�X�Q�H�� �G�R�X�]�D�L�Q�H�� �G�H�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�V����
sièges de chef et statuettes, fut amené à isoler « « le style à face allongée de Buli » ». 
« « �1�R�X�V���Q�¶�D�Y�R�Q�V���S�D�V���D�I�I�D�L�U�H���L�F�L�����p�F�U�L�Yait-il à un sous-�V�W�\�O�H���U�p�J�L�R�Q�D�O���P�D�L�V���E�L�H�Q���j���O�¶�°�X�Y�U�H���G�¶�X�Q��
�P�r�P�H�� �D�U�W�L�V�W�H�� �R�X�� �W�R�X�W�� �D�X�� �P�R�L�Q�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�r�P�H�� �p�F�R�O�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�� �P�r�P�H��atelier378 » ».  Concernant 
�O�
�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�(st, on devine aisément les influences arabes, européennes mais aussi 
africaines. On retrouve plutôt dans cette zone de la poterie, des vanneries et du  « perlage ». 
En Afrique du sud, la très précoce influence chrétienne a fortement bouleversé les sociétés. 
�1�p�D�Q�P�R�L�Q�V�� �O�¶�D�U�W�� �S�D�U�� �H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�� �\�� �H�V�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�� �S�D�U�� �O�D�� �S�R�W�H�U�L�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �O�j�� �G�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V��
exempl�H�V�� �G�H�� �V�W�\�O�H�V�� �G�H�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�V�� �T�X�L�� �G�L�I�I�q�U�H�Q�W�� �V�H�O�R�Q�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�F�H��

                                                 
376 KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., 2008, Op.cit., p 588.  
377 PETRIDIS, C., Arts d'Afrique, Musée  DAPPER. Editions Gallimard, 2000, pp 299-300. 
378 DELANGE, J., Op.cit., p 185.  
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�H�W�K�Q�L�T�X�H�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���p�W�D�L�W���G�H���P�R�Q�W�U�H�U���j���W�U�D�Y�H�U�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���S�H�X�S�O�H�V���T�X�H���O�D���V�F�X�O�S�W�X�U�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�H���Hxiste 
depuis plusieurs siècles �H�W���T�X�¶�H�O�O�H���I�X�W���j���F�H�U�W�D�L�Q�V���P�R�P�H�Q�W�V��extrêmement dynamiques�����/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I��
était également de montrer quelle était dans les sociétés africaines la fonction de cet art qui 
pouvait être mystique comme chez les Dogon ou encore être un art de cour comme dans le 
royaume du Bénin.  

Il devient dès lors intéressant �G�H�� �G�p�F�R�X�Y�U�L�U�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �R�•�� �F�H�W�� �D�U�W�� �D�� �p�W�p��
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �I�O�R�U�L�V�V�D�Q�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W, �G�H�� �� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q��
�G�H���O�¶�D�F�W�X�H�O���G�X���1�L�J�H�U�L�D�����/�¶�X�Q�H���G�H�V���U�D�L�V�R�Q�V���p�Y�R�T�X�p�H���H�V�W���O�D���W�U�q�V���S�U�p�F�R�F�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H���S�H�X�S�O�D�G�H�V��
dans cette zone �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �T�X�L�� �D�� �W�U�q�V�� �Y�L�W�H�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�L�Q�V�W�D�X�U�H�U�� �H�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p��
hiérarchisée avec des artisans de cour. On pourrait également ajouter que les conditions 
climatiques ont peut-�r�W�U�H���D�X�V�V�L���S�H�U�P�L�V���X�Q�H���P�H�L�O�O�H�X�U�H���F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���]one 
�E�H�D�X�F�R�X�S�� �P�R�L�Q�V�� �K�X�P�L�G�H�� �T�X�¶�H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �F�H�Q�W�U�D�O�H���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V, on retrouve la sculpture chez 
�S�U�H�V�T�X�H���W�R�X�V���O�H�V���S�H�X�S�O�H�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H, �D�Y�H�F���S�O�X�V���R�X���P�R�L�Q�V���G�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���T�X�D�Q�W�L�W�p�����2�Q��
peut aussi ajouter que les ethnies citées en exemple, ci-dessus, font partie des plus connues en 
matière de sculpture. On pourrait, dès lors, se demander quelle est la place de ceux qui 
�U�p�D�O�L�V�D�L�H�Q�W�� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���� �&�H�W�W�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�� �F�D�U�� �H�O�O�H��
permettra par la suite de statuer sur certaines �D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Q�V���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���H�W���O�D���S�O�D�F�H��
�T�X�¶�L�O���R�F�F�X�S�H���G�D�Q�V���O�H�V���V�R�F�L�p�W�p�V���G�H���F�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� 

2.3DEBAT AUTOUR DE L ' EXISTENCE D ' UNE ESTHETIQUE 

AFRICAINE  
�/�H�V�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �D�W�W�H�V�W�H�Q�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W��

nombreuses et variées. �/�¶�D�U�W��possède en Afrique, selon les aires géographique, une fonction 
différente, mais la fonction esthétique reste souvent assez peu connue. Nous comprenons 
l'esthétique au sens que lui donne Adorno, c'est à dire l'aptitude à percevoir dans les choses, 
plus qu'elles ne sont; le regard sous lequel ce qui est se transforme en image379. Selon 
Kerchache, la critique se distinguerait de l'esthétique dans le sens où elle « recherche les 
principes généraux sur lesquels se fondent les jugements de valeur critiques380 ». Ainsi, 
l'esthétique serait plus générale et plus abstraite que la critique. L'esthétique serait donc une 
�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���G�H���O�D���S�K�L�O�R�V�R�S�K�L�H���G�R�Q�W���O�D���I�R�Q�F�W�L�R�Q���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���V�H�U�D���G�H���M�X�J�H�U���H�W���G�
�D�S�S�U�p�F�L�H�U���X�Q�H���°�X�Y�U�H����
Selon les grecs, il s'agirait de la faculté et de l'acte de sentir qui s'apparente à la perception. 
Ainsi, trois thématiques s'articulent autour de cette notion, il s'agit : du beau, du sensible et de 
l'art.  

D'un point de vue historique, la définition du beau, qui précéda celle de la notion 
d'esthétique fut abordée par de nombreux philosophes. Ainsi, (sans vouloir faire un état 
général de la chose) nous retenons que Platon se demandait si la beauté n'était pas 
essentiellement un fait intellectuel. Plotin ira plus loin et affirmera qu'il y aurait dans la beauté 
�X�Q�H�� �L�G�p�H�� �G�H�� �V�\�P�p�W�U�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �S�D�U�W�L�H�V�� �G�H�� �O�
�°�X�Y�U�H�� �H�W�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�
�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H��
�O�
�°�X�Y�U�H���� �,�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���T�X�H�� �O�H�V�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �W�U�D�L�W�p�V�� �V�X�U�� �O�
�D�U�W�� �D�L�H�Q�W���p�W�p�� �Q�R�P�E�U�H�X�[�� �P�D�L�V�� �D�V�V�H�]��
flous durant la période d'avant l'antiquité. Il faut attendre 1735 avec Alexander Gottlieb 
Baumgarten  dans Méditations philosophiques et quelques sujets se rapportant à l'essence du 
poème pour entendre pour la première fois le terme esthétique. Selon Alexander 
G.Baumgarten, l'esthétique serait la science du monde du sensible, de la connaissance d'un 
objet. Kant quant à lui dans son célèbre ouvrage Critique de la façon de juger se demande 

                                                 
379 ADORNO, T.W, Théorie sur l'origine de l'art, Autour de la théorie esthétique, Klincksieck, 1976. 
380KECHACHE, J., PAUDRAT, J-L.,  STEPHAN, L., 2008, Op.cit., p 279 
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comment le jugement esthétique qui est subjectif peut avoir une valeur universelle. Il 
considère qu'il y a deux catégories du jugement esthétique : 

�x ceux qui portent sur la beauté 

�x ceux qui portent sur le sublime. 

Ainsi, l'art serait une sorte de milie�X�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�T�X�H�O�� �V�¶�R�S�p�U�H�U�D�L�H�Q�W�� �© une conciliation 
entre l'esprit abstrait reposant sur lui même et la nature aussi bien dans des manifestations 
extérieures que dans des manifestations intérieures affectives et psychiques381 ». Selon Hegel, 
il faut définir le beau comme tel, sans sortir de ses limites et en dégager son idée382. Ces 
définitions nous poussent à nous demander si la fonction �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �U�H�O�q�Y�H�� �G�H�V 
mêmes critères en Afrique et si �W�H�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�H���F�D�V�����V�L���O�¶�R�Q���S�H�X�W���S�D�U�O�H�U���G�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���� 

2.4EXISTE -T - IL UNE ESTHETIQUE AF RICAINE ? 
�/�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H �D�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H��

débats, dans la société occidentale et sur le continent africain, notamment après les années 
1960. Selon Franck Willet383, « le point de départ doit être la société dans laquelle 
�O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �I�D�E�U�L�T�X�p ». Hans Himmelheber a été le premier à tenter de définir ce que 
�S�R�X�U�U�D�L�W���r�W�U�H���O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H�����6�H�O�R�Q���O�X�L�����O�D���E�R�X�F�K�H���V�H�U�D�L�W�����G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H�V���V�W�D�W�X�H�V�����G�D�Q�V��
la sculpture africaine un des éléments les plus expressifs du visage. Ses études ont été 
�S�R�X�U�V�X�L�Y�L�H�V���� �W�H�Q�W�D�Q�W���G�¶�p�W�D�E�O�L�U���O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V���V�H�O�R�Q���O�H�V�T�X�H�O�V��la sculpture est jugée dans sa société 
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����&�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���O�D���I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����H�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H�V���P�D�V�T�X�H�V�����O�H���F�R�Q�I�R�U�W��
�S�R�X�U���F�H�O�X�L���T�X�L���O�H���S�R�U�W�H�����8�Q�H���D�X�W�U�H���W�K�p�R�U�L�H���H�[�S�O�L�T�X�D�L�W���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���F�K�H�]��
les africains en prouvant un manque de vocabulaire critique. Pour vérifier cette affirmation, 
�5�R�E�H�U�W���7�K�R�P�S�V�R�Q���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�D�U�W���j���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���<�D�O�H�����G�H�P�D�Q�G�H���j���G�H�X�[���F�H�Q�W�V��
�L�Q�I�R�U�P�D�W�H�X�U�V�� �<�R�U�X�E�D�V�� �G�¶�p�P�H�W�W�U�H�� �G�H�V�� �R�S�L�Q�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �G�H�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�V���� �(�Q�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�D�Q�W��
leurs commentaires, il se rend compte que dix neuf critères reviennent fréquemment, 
notamment « jijora  » la ressemblance modérée avec le sujet, «  odo » la représentation du 
�V�X�M�H�W���G�D�Q�V���V�D���S�U�L�P�H���M�H�X�Q�H�V�V�H�«�� 

A ce propos la sensibilité esthétique se retrouve affirmée chez les Dogons pour qui, 
�F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �0�D�U�F�H�O�� �*�U�L�D�X�O�H���� �O�D�� �E�H�D�X�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �S�H�X�W�� �L�Q�V�S�L�U�H�U�� �O�D�� �I�D�E�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q��
masque. �&�K�H�]�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�H�X�S�O�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V��Fang���� �O�¶�p�P�R�W�L�R�Q�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �S�H�X�W���� �V�H�O�R�Q�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H��
de Fernand Grebert au Gabon se manifester ve�U�E�D�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�H��
particulière. Hans Himmelheber et Pieter Vandenhoute tous deux ethnologues, ont travaillé 
auprès des ethnies Baoulé, Dan, Géré �H�W�� �R�Q�W�� �U�p�X�V�V�L�� �j�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�U�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�� �M�X�J�H�P�H�Q�W��
esthétique auprès de ces ethnies. D�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �T�X�¶�R�F�F�X�S�H�� �O�H�� �V�F�X�O�S�W�H�X�U�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �F�H�V 
groupes est très importante. On a par la suite réussi grâce notamment à William Fagg, à 
réaliser que parmi de nombreuses sculptures que possède le British Muséum de Londres, il en 
existe certaines dont les auteurs ont pu être répertoriés. En quoi cela est-il intéressant ? Cela 
�S�U�R�X�Y�H�� �W�R�X�W�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�V�D�Q�D�W�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �R�Q�W�� �U�p�X�V�V�L�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V��
�O�H�X�U�� �V�W�\�O�H�� �j�� �V�H�� �G�p�P�D�U�T�X�H�U�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �H�W�� �j�� �V�H�� �I�D�L�U�H�� �X�Q�� �Q�R�P���� �&�¶�p�W�D�L�W�� �O�H�� �F�D�V�� �Q�R�W�D�P�P�H�Qt du 
�V�F�X�O�S�W�H�X�U���Q�L�J�p�U�L�D�Q���$�G�X�J�E�R�O�R�J�H���H�W���G�H���V�R�Q���I�L�O�V���$�\�R���T�X�L���V�L�J�Q�D�L�H�Q�W���O�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�V���G�¶�X�Q���W�U�L�D�Q�J�O�H���H�W��
�G�¶�X�Q�H���F�U�R�L�[���� 

                                                 
381HEGEL, Esthétique, Vol. 4.  
382SHERRINGHAM,  M., Introduction à la philosophie esthétique, petite bibliothèque Payot, 1992.  
383 �$�X�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q�����&�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H���O�¶�D�U�W���(�G�L�W�L�R�Q�V���7�K�D�P�H�V���H�W���+�X�G�V�R�Q���������� 
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�$�L�Q�V�L�����F�H���T�X�L���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�L�W���X�Q���V�F�X�O�S�W�H�X�U���G�¶�X�Q���D�X�W�U�H���p�W�D�L�W���V�X�E�W�L�O���j���U�H�P�D�U�T�X�H�U���F�D�U���O�H���S�R�L�G�V��
des traditions empêchait une certaine autonomie dans l�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �°�X�Y�U�H�V��
�V�X�U�W�R�X�W���V�L���F�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V���D�Y�D�L�H�Q�W���X�Q�H���S�R�U�W�p�H���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���F�R�P�P�H���F�¶�p�W�D�L�W���O�H���F�D�V���S�R�X�U���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V��
�°�X�Y�U�H�V�� Enfin, selon Michel Leiris, « certains indices suffisamment nombreux et variés 
témoignent de la capacité que les noirs �G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �R�Q�W�� �G�¶�D�S�S�U�p�F�L�H�U�� �O�D�� �E�H�D�X�W�p�� �S�R�X�U�� �T�X�¶�R�Q��
�S�X�L�V�V�H�� �S�D�U�O�H�U�� �G�¶�D�U�W�� �j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V�� �S�O�D�V�W�L�T�X�H�V�� �V�D�Q�V�� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W���L�S�V�R�� �I�D�F�W�R�� �X�Q�H��
perspective étrangère à la leur ». Ajoutons que selon Georg Schweinfurth384�����F�¶�H�V�W���M�X�V�W�H�P�H�Q�W��
chez les peuples les plus isolés, ceux-�O�j�� �P�r�P�H�� �T�X�L�� �V�¶�D�G�R�Q�Q�D�L�H�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �j�� �G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V��
anthropophages que « �O�¶�L�Q�V�W�L�Q�F�W�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�D�� �M�R�L�H�� �G�H�� �S�U�R�G�X�L�U�H�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �F�R�Q�F�R�X�U�D�Q�W�� �j��
�O�¶�H�P�E�H�O�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W���j���O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���Y�L�H���p�W�D�L�H�Q�W���U�H�V�W�p�V���O�H���S�O�X�V���L�Q�W�D�F�W�V ».     

�&�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �S�R�X�U�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �F�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���� �F�¶�H�V�W��
�T�X�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �V�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H�� �Y�X�V�� �G�H�� �I�D�o�R�Q�V�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�V�� �T�X�H�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �V�H�X�O�V��
�F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O���� �2�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �S�D�V�� �D�S�S�R�V�H�U�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �F�X�O�W�X�U�H�� �G�H�V��
critères qui ne sont pas les siens. De plus, ne pas considérer cette dimension esthétique 
�L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H���U�H�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W���j���Q�L�H�U���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W���M�X�V�T�X�¶�D�X���P�R�\�H�Q���k�J�H���G�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�•���O�¶�D�U�W���\��
�D�Y�D�L�W���X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���V�L�P�L�O�D�L�U�H���j���F�H�O�O�H���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���F�
�H�V�W-à-dire, la fonction de relier 
�O�¶�K�R�P�P�H���D�X���[�����G�L�H�X���[�������R�X���D�O�R�U�V�����F�H�O�O�H���G�¶�r�W�U�H���O�H���P�L�U�R�L�U���G�X���S�U�H�V�W�L�J�H���G�¶�X�Q���U�R�L�����)�U�D�Q�N���:�L�O�O�H�W���G�D�Q�V��
�V�R�Q�� �R�X�Y�U�D�J�H�� �O�¶�D�U�W�� �$�I�U�L�F�D�L�Q�� �S�U�p�F�L�V�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�¶�j « une époque, tout art européen avait une 
fonction sociale : instruction du fidèle, édification du dévot, ou glorification du noble.385 ». 

Ainsi ces études sur la sculpture antique africaine montrent que ces dernières sont 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���F�R�P�S�O�H�[�H�V���V�X�U���X�Q���S�O�D�Q���D�X�V�V�L���E�L�H�Q���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���T�X�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�������&�K�D�T�X�H���R�E�M�H�W��
doit être étudié en te�Q�D�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �F�D�U�� �L�O�� �I�D�L�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H��
« �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�H�� �F�R�P�S�O�q�W�H�Q�W�� �H�W�� �V�H�� �U�p�S�R�Q�G�H�Q�W »386. Il devient dès lors plus difficile de 
�S�R�X�Y�R�L�U�� �p�W�X�G�L�H�U�� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �K�R�U�V�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�R�Q�W�H�[�W�H���� �2�Q�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �D�O�R�U�V�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �W�U�q�V�� �p�W�U�R�L�W�H��
que  �F�H�W���D�U�W���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���D�Y�H�F���O�¶�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�H�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�H�V���H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�H�V���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���j���V�¶�r�W�U�H��
intéressé aux objets africains et à leur avoir donné une dimension autre que celle de matériels 
de cultures primitives. Néanmoins ils ne trouvèrent pas en ces objets la dimension originale 
des créations africaines que lui trouvèrent dans les années 1910, les artistes avant-gardistes 
�H�X�U�R�S�p�H�Q�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�¶�D�U�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�q�U�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �H�X�[���� �X�Q�H�� �V�R�U�W�H�� �G�H�� �© génie 
sculptural387 �ª�� �V�X�U�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �G�H�� �T�X�D�O�L�W�p��
médiocre. En effet, ils se penchèrent longuement sur un masque africain et sa dimension 
esthétique.  

Revenant à l'objet de notre interrogation en ce qui concerne l'esthétique en Afrique et 
les mutations introduites par la modernité, nous constatons que dès les indépendances, des 
pays comme le Sénégal se dotent d'une institution dédiée à l'enseignement des arts plastique. 
�/�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���G�H���'�D�N�D�U�����U�p�S�R�Q�G�D�L�W���j�� �O�D���Y�R�O�R�Q�W�p���G�X���S�U�p�V�L�G�H�Q�W���/�p�R�S�R�O�G���6�p�G�D�U���6�H�Q�J�K�R�U��
de voir naître dans son pays, récemment indépendant, une esthétique dite de « �O�¶�D�I�U�L�F�D�Q�L�W�p ». 
�6�H�O�R�Q���F�H���G�H�U�Q�L�H�U�����O�D���F�X�O�W�X�U�H���p�W�D�L�W���V�H�X�O�H���J�D�U�D�Q�W�H���G�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���Q�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���F�H���I�D�L�W�����L�O��
attrib�X�D�����������G�X���E�X�G�J�H�W���Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�H���O�¶�(tat à la culture et se fit �X�Q���S�R�L�Q�W���G�¶�K�Rnneur à ce que la 
création de cette école fut une priorité. Les enseignants furent principalement Papa Ibra Tall et 
Iba Ndiaye Djadji qui ont tous deux été formés en France. Léopold S. Senghor appela par la 

                                                 
384�$�X�W�H�X�U���G�H���$�X���F�°�X�U���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�«��������-�������������9�R�\�D�J�H�V���H�W���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���U�p�J�L�R�Q�V���L�Q�H�[�S�O�R�U�p�H�V���G�H���O�µ�$�I�U�L�T�X�H���F�H�Q�W�U�D�O�H����
Paris, Hachette, 1875. 
385 WILLET, F., �/�¶�D�U�W���$�I�U�L�F�D�L�Q, Frank Willet, Editions T�K�D�P�H�V���H�W���+�X�G�V�R�Q�����F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H���O�¶�D�U�W���������������S�������� 
386 DUBOIS, C., Op.cit, p116. 
387 DUBOIS, C., Op.cit, p114 
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suite le français Pierre Lods, fon�G�D�W�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�p�F�Rle de Poto-poto pour renforcer cette équipe. 
�3�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�H�� �7�D�O�O�� �H�W�� �/�R�G�V�� �P�H�W�W�D�L�H�Q�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�F�F�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �G�H�V��
motifs ou des thématiques identifiables comme étant africains Iba Ndiaye quant à lui 
encourageait la maîtrise technique���� �/�¶�H�V�S�U�L�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �p�F�R�O�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�W�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �T�X�H��
�3�L�H�U�U�H���/�R�G�V���H�W���O�H���S�U�p�V�L�G�H�Q�W���6�H�Q�J�K�R�U���V�H���I�D�L�V�D�L�H�Q�W���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q�����6�H�O�R�Q���6�L�G�\���6�H�F�N����« Lods croit 
�D�X�� �W�D�O�H�Q�W���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �L�Q�Q�p���G�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �Q�R�L�U�� �H�W�� �Q�H�� �V�¶�H�P�E�D�U�U�D�V�V�H�� �J�X�q�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D��
maîtrise �G�H�V���P�R�\�H�Q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q388 ».  

Cette école a suscité de nombreuses réactions quant à sa légitimité. En effet, sa 
particularité résiderait �S�O�X�W�{�W���G�D�Q�V���O�H���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H���D été le fruit de la conception que Senghor se 
faisait des arts nègres et non le �I�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���� �,�O�� �I�D�X�W��
�Q�R�W�H�U���F�R�P�P�H���O�H���G�L�W���$�E�G�R�X���6�\�O�O�D�����F�U�L�W�L�T�X�H���G�¶�D�U�W���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�����T�X�H���6�H�Q�J�K�R�U���D�Y�D�L�W���© créé sa propre 
�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�D�U�W���Q�q�J�U�H389 �ª�����/�¶�(�F�R�O�H���I�X�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���W�U�q�V���G�\�Q�D�P�L�T�X�H ; outre le festival mondial 
des Arts nègres (Dakar 1966), ses artistes furent présentés en 1974 à Paris l�R�U�V�� �G�¶�X�Q�H��
exposition intitulée « �$�U�W�� �V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�� �G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L », au Grand Palais de Paris. Ces artistes 
étaient Ibou Diouf, Amadou Bâ, Ibra Tall, Théodore Diouf, Alpha Oualid Diallo, etc. A cet 
effet, Jacques Lassaigne, �D�O�R�U�V�� �F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�H�X�U�� �H�Q�� �F�K�H�I�� �G�X�� �P�X�V�p�H�� �G�¶�D�U�W�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�O�O�H�� �G�H��
�3�D�U�L�V�����S�D�U�O�D���G�H���O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�Q���F�H�V���W�H�U�P�H�V : « Cette exposition à Paris des artistes du Sénégal 
est la réponse ample et généreuse à une interrogation qui a été posée à tout le continent 
africain par notre pays il y a déjà des années. Elle prouve que tous les peuples ont bientôt le 
même âge et que leurs langages se valent390 ». 

En définitive, cette école représente avant tout la conception que le président Senghor 
�V�¶�H�V�W�� �I�D�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �S�U�p�F�L�V�H�U�� �T�X�H�� �F�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V���� �p�W�D�L�H�Q�W�� �I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H�P�H�Q�W��
soutenus par le président. A la question « Que savez-vous des rapports que Senghor 
entretenait avec les artistes391 ? » Abdou Sylla répond : « En 1956, il a rencontré Alpha 
�:�D�O�L�G���'�L�D�O�O�R���H�W���F�U�L�W�L�T�X�p���V�R�Q���W�U�D�Y�D�L�O���W�U�R�S���I�L�J�X�U�D�W�L�I�����,�O���Y�R�X�O�D�L�W���P�r�P�H���O�¶�H�Q�Y�R�\�H�U���j���3�R�W�R-�S�R�W�R�«���L�O��
recevait en audience, chaque mois des artistes qui venaient en nombre écouter ses discours 
dans lesquels il prodiguait des conseils ». Cette réponse résume ce que représentait cette école 
qui était une sorte d'hybride entre l'art occidental et la sensibilité nègre.  

  

                                                 
388SECK, S.,  « �/�¶�p�F�R�O�H�� �G�H�� �'�D�N�D�U : réalité historique ou escroquerie intellectuelle ? » in Senghor et les arts 
plastiques  Ethiopiques numéro 70 1er semestre 2OO3. http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article48 
389COURTEILLE, Sophie, entretien avec Abdou Sylla, « Senghor �D�� �F�U�p�p�� �V�D�� �S�U�R�S�U�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�����$�I�U�L�N�¶�D�U�W�V�����Q�X�P�p�U�R���������D�R�€�W����������, p 40. 
390 �&�D�W�D�O�R�J�X�H���G�H���O�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q�����© �$�U�W���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V���G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L �ª�����W�H�[�W�H���G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� 
391 COURTEILLE, Sophie, entretien avec Abdou Sylla, « Senghor a �F�U�p�p�� �V�D�� �S�U�R�S�U�H�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W��
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�����$�I�U�L�N�¶�D�U�W�V�����Q�X�P�p�U�R���������D�R�€�W����������, Op.cit., p 40.  
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CHAPITRE 3 :  L' ART AFRICAIN ET  EUROPE, UNE NOUVELLE LECTURE  

ESTHETIQUE DE L ' �¯ �8�9�5�(�� �' ' ART  
�$�L�Q�V�L���� �F�H���T�X�L���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���� �F�¶�H�V�W en définitive d'avoir un exemple des mutations qui 

ont fait de l'art contemporain africain ce qu'il est aujourd'hui. A travers �O�¶�(�F�R�O�H de Dakar, nous 
constatons qu'une culture hybride a modifié les conceptions artistiques d'un pays, pour voir 
émerger un nouvel art qui ne correspond, ni totalement à une culture ni totalement à l'autre. 
Nous nous risquons donc à penser, malgré les nombreux débats sur le sujet, que l'art 
contemporain africain serait né de cette hybridité, de cette double culture et donc d'une 
volonté de la part des artistes africains - à l'origine - mais également des professionnels du 
monde de l'art, de s'identifier spatialement et de façon identitaire face aux nouveaux enjeux du 
marché de l'art. Cette nécessité s'est fait ressentir, en outre, à cause de l'ouverture d'un marché 
de l'art qui lui, a émergé face à la globalisation économique et selon Rasheed Araeen, à cause 
d' « �X�Q�H���I�R�U�W�H���G�H�P�D�Q�G�H���S�R�X�U���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���H�[�R�W�L�T�X�H�V�����D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H���G�H���O�
�H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���G�X���P�D�U�F�K�p���G�H��
l'art, ainsi que du spectacle du multiculturalisme392 ». Ces mutations vont, comme nous le 
verrons, engendrer une nouvelle topographie dans le monde de l'art africain, mais également 
l'invention de nouveaux genres, notamment en matière d'art populaire. Ainsi, bien qu'affirmer 
que l'Afrique ait accédé à la modernité par le colonialisme paraisse une évidence, notre objet 
sera d'analyser les changements esthétiques que cette révolution a permis ou causés et quelles 
en sont les conséquences pour les artistes et les professionnels africains, notamment en termes 
de perception de leur travail. La question de l'identité de l'artiste refait alors surface. Il y a 
donc eu des appropriations de la modernité de la part des populations locales à travers les 
objets dits modernes. La question qui reste centrale, au vu de ce que nous avons exposé, est, 
comment, de ce fait, les pays du sud ont-ils intégré les nouveaux usages de la modernité et 
comment le glissement s'est fait vers la globalisation que nous connaissons aujourd'hui? La 
question est de savoir quels ont été les éléments déclencheurs de cette nouvelle lecture de 
�O�
�°�X�Y�U�H���G�
�D�U�W���H�Q���$�I�U�L�T�X�H�����'�H���P�D�Q�L�q�U�H���L�W�p�U�D�W�L�Y�H�����Q�R�X�V���W�H�Q�W�H�U�R�Q�V���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���T�X�L��
ont permis d'aboutir à ce que représente l'art contemporain, aux yeux des artistes africains 
mais aussi des institutions internation�D�O�H�V���� �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �H�V�W�� �G�H�� �V�D�Y�R�L�U�� �V�¶�Ll reste enclavé dans des 
considérations ethniques ou s'il est aujourd'hui arrivé à sortir du carcan ethnique et culturel 
pour être considéré comme art à part entière, sans aucune autre connotation. Aussi longtemps 
que les Européens ont fréquenté les côtes africaines, une influence a été ressentie sur certaines 
�°�X�Y�U�H�V�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W celles issues des côtes où accostaient les Portugais. Il n'en 
demeure pas moins q�X�H���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�O�D�V�W�L�T�X�H�V���G�
�R�U�L�J�L�Q�H���D�I�U�L�F�D�L�Q�H���R�Q�W���p�W�p���© révélées » au grand 
public lorsque le regard sur �O�
�°�X�Y�U�H�� �D�� �F�K�D�Q�J�p, du côté des artistes occidentaux. L'expression 
plastique n'est pas la seule quête du beau, mais également celle de ce que les historiens 
répertorient comme ayant �G�H�V���°�X�Y�U�H�V���T�X�L���R�Q�W���H�Q���F�R�P�P�X�Q���O�H���I�D�L�W���G�H���S�D�U�W�D�J�H�U���O�H���Q�R�Q-respect du 
naturalisme dans les proportions du corps humain393. Cet art viendrait ainsi s'opposer à ce que 
l'on appelle « le réalisme social » qui serait, en quelque sorte, l'expression plastique du monde 
occidental ; autrement dit, celui de tradition européenne. 

L'art africain a longtemps été méconnu de l'Occident. Son historicité l'a été encore plus 
dans la mesure où il y eut peu de documents qui attestèrent ou expliquèrent l'origine des 
différentes expressions plastiques qui existent sur le continent. Aujourd'hui, des méthodes 

                                                 
392ARAEEN, R., « �0�R�G�H�U�Q�L�W�p���� �P�R�G�H�U�Q�L�V�P�H�� �H�W�� �O�H�� �I�X�W�X�U�� �G�H�� �O�¶�$�U�W�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H », Symposium, Arts, minorités et majorités, The 
international press of association of art critics, Juillet 2003.  
393WILLET, F., �/�¶�D�U�W���$�I�U�L�F�D�L�Q, Op.cit.,  p 27. 
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�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�
�R�E�W�H�Q�L�U�� �G�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V���� �O�H�X�U�� �R�U�L�J�L�Q�H���� �O�H�X�U�� �kge ou 
encore les éléments qui les composent. La connaissance du continent africain par les 
Européens était très sommaire avant le XVe siècle. L'Afrique représentait à l'époque de 
l'antiquité, pour les romains, « « la terre des lions394 » ». Selon Ezio Bassani, commissaire de 
l'exposition Arts of Africa et spécialiste des arts africains, il faut attendre la seconde moitié du 
XIV e siècle pour que des empires comme celui du Mali apparaissent pour la première fois sur 
les cartes.395 En outre, « les villes de Gao et de Tambouktou sont correctement positionnées 
sur l'Atlas Catalan, dessiné en 1375 par Abraham Cresques, à l'intention du roi de France 
Charles Quint396 ». Durant la seconde moitié du XVe siècle, des contacts commerciaux 
s'établissent avec les populations de l'Afrique subsaharienne. Leur but était selon Bassani, de 
« s'insérer sur le marché transsaharien, en contournant par la voie de l'océan le bastion des 
territoires islamisés397 ».  

Les Portugais quant à eux empruntèrent les voies maritimes et atteignirent en un demi-
siècle les côtes du Golfe de Guinée et l'embouchure du Congo. Ils étaient dotés d'instruments 
de navigation sophistiqués, ce qui leur permit d'atteindre en 1498 le Cap de Bonne Espérance 
et d'ouvrir la voie aux autres grandes nations européennes. Bassani nous explique que grâce à 
ces voyages, de nombreuses �°�X�Y�U�H�V���I�X�U�H�Q�W���F�R�O�O�H�F�W�p�H�V���H�W���D�W�W�H�V�W�q�U�H�Q�W���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���F�R�Q�W�D�F�W�V���T�X�L��
eurent lieu durant cette période entre les Européens et les populations autochtones. Les 
�Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�R�O�O�H�F�W�p�H�V���G�X�U�D�Q�W���F�H�V���V�L�q�F�O�H�V���V�H�U�R�Q�W���D�F�K�H�P�L�Q�p�H�V���Y�H�U�V���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���H�X�U�R�S�p�H�Q��
et intégreront des collections principalement privées. Cet art traditionnel fera l'objet d'intérêts 
au fil des ans et sera perçu de façon différente, comme nous le verrons.  

3.1DES CABINETS  DE CURIOSITE AUX PRE MIERS MUSEES 

D ' ART PRIMITIFS  
Le concept des cabinets de curiosité est assez ancien. Il se différencie des musées des 

beaux-arts dans la mesure où sa fonction est d'être, en quelque sorte, un lieu de stockage de 
« curiosités » ; comme son nom l'indique. Il s'agissait d'une sorte de chambre qui réunissait 
les étrangetés du monde. Benoît de L'Estoile rapporte que durant les XVe et XVIe siècles, 
« les objets des Autres, recherchés pour leur rareté, trouvent place dans des cabinets de 
curiosités : c'est ainsi que les princes de la Renaissance recueillent les précieux ivoires luso-
africains ou les objets d'Amérique398 ». Ces cabinets apparurent durant la Renaissance, un peu 
�S�D�U�W�R�X�W���H�Q���(�X�U�R�S�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q���)�U�D�Q�F�H���j�� �O�¶�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���G�H�� �)�U�D�Q�o�R�L�V��Ier et en Italie, grâce à la 
famille Médicis, avec Laurent le Magnifique.  

Les objets rapportés en Europe dès le XVe siècle sont avant tout des créations 
principalement en ivoire, effectuées sous la direction des marins portugais fréquentant les 
�F�{�W�H�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�� �H�W�� �G�X�� �J�R�O�I�H�� �G�X�� �%�L�D�I�U�D���� �&�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �G�L�W�V�� �© afro-portugais » étaient 
�G�¶�X�Q�H���W�U�q�V���J�U�D�Q�G�H���T�X�D�O�L�W�p���H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�����,�O�V���I�X�U�H�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���J�D�U�G�p�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�E�L�Q�H�W�V���U�R�\�D�X�[���D�Y�D�Q�W��
�G�¶�r�W�U�H�� �S�D�U�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �F�D�W�D�O�R�J�X�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �P�X�V�p�H�V�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �F�H�X�[�� �G�H��
Madrid, de Brunswick ou au Vatican. Les missionnaires portugais et italiens implantés dans le 
royaume Loango (Angola) firent réaliser des objets de culte ; tels que des crucifix en cuivre  

                                                 
394BASSANI, E., « Art africain ancien pour les africains », Catalogue d'exposition Arts of Africa, 7000 ans d'histoire, p 27, 
2005, Skira/Grimaldi Forum. 
395En 1339 sur la carte d'Angelino Dulcert.  
396BASSANI, E., Op. cit., p 27 
397Ibid. 
398 �'�(���/�¶�(�6�7�2�,�/�(�����%��, Le goût des autres, de l'exposition coloniale aux arts premiers, Flammarion, 2010, p 294. 
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�S�D�U�� �O�H�V�� �I�R�U�J�H�U�R�Q�V���� �R�X�� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �H�Q�� �I�H�U���� �&�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �W�p�P�R�L�J�Q�D�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �P�D�v�W�U�L�V�H�� �G�H�� �O�D��
�P�D�W�L�q�U�H���H�W���G�¶�X�Q�H���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�Oe. �&�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�R�U�W�D�L�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�H���Q�R�P���G�H�� �© bini-
portugais », en référence au royaume de Bénin où elles furent également fabriquées. Comme 
�O�¶�D�W�W�H�V�W�H Ezio Bassani de nombreuses pièces, notamment en ivoire, ont été durant le XVe 
siècle réalisées pour un public européen. Il affirme que « les ambassadeurs du souverain du 
Congo, arrivés au Portugal en 1488, à bord des navires de Diego Cao, apportèrent comme 
cadeau au roi portugais Jean II des « « défenses d'éléphant et des objets élaborés en ivoire, 
ainsi que de nombreuses étoffes en fibre de palmier bien tissés et aux jolies couleurs399 » ». Il 
�D�M�R�X�W�H���T�X�H���F�
�H�V�W���j���S�D�U�W�L�U���G�H���F�H���P�R�P�H�Q�W���T�X�H���F�H�V���°�X�Y�U�H�V���D�U�U�L�Y�q�U�H�Q�W���H�Q���(�X�U�R�S�H���H�W���U�D�S�S�R�U�W�H���D�L�Q�V�L��
que les « Les inventaires précis des Medici révèlent que les grands seigneurs de Florence 
possédaient déjà au milieu du XVIe �V�L�q�F�O�H�����G�H�V���°�X�Y�U�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���H�Q���L�Y�R�L�U�H400 ». Cela explique 
�G�
�D�L�O�O�H�X�U�V���O�
�X�W�L�O�L�W�p�����X�V�D�J�H�����G�H���F�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�D�U, parmi elles, on retrouve des cors d'une très grande 
finesse fabriqués au Nigeria, en Angola, en Sierra Leone ou encore au Congo. On retrouve 
également des objets comme des salières, des cuillères, des fourches dont la particularité était 
qu'elles étaient ornées de personnages aux traits européens. Ezio Bassani décrit une de ces 
pièces  (une salière qui daterait du XVIe siècle) de la manière suivante : « les individus 
ressemblent à des personnages de la cour de Lisbonne, et leur représentation rappelle les 
illustrations figurant dans d'anciens volumes de voyage qui pourraient avoir été fournis aux 
sculpteurs africains pour leur servir de modèle401 ». Franck Willet explique d'ailleurs que les 
pièces en ivoire furent très certainement, les premières pièces artistiques qui furent rapportées 
en Europe depuis l'Afrique. Il affirme que « la première création artistique que l'on rapporta 
fut sans doute la série d'ivoires sculptées au XVIe siècle dans un style hybride par des artisans 
africains d'après des modèles européens402 ».  

Peu de pièces ont durant les XVIIe et XVIII e siècles été rapportées et, peu à peu les 
objets se déplacent vers les musées occidentaux ; notamment vers les muséums d'histoire 
naturelle. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que l'on commence réellement à distinguer 
les cabinets de curiosités de ceux d'histoire naturelle. C�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �%�U�L�W�L�V�K�� �0�X�V�p�X�P�� �G�H��
�/�R�Q�G�U�H�V���� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �I�D�P�H�X�V�H�� �H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q�� �S�X�Q�L�W�L�Y�H�� �P�H�Q�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�U�P�p�H�� �D�Q�J�O�D�L�V�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�2�E�D�� �G�X��
Bénin403 en 1897 �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �V�D�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H���� �/�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �F�L�W�p��
�p�W�D�L�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �Y�D�O�H�X�U�� �H�Vthétique, car le travail de cour de cet Etat était 
remarquable, et ce depuis des siècles. Les Français avaient également leur musée ; celui du 
Trocadéro était constitué de nombreux trésors des anciennes AOF et AEF avant 1914. Le 
royaume de Belgique bénéficia, quant à lui, �G�H�V���S�L�q�F�H�V���H�Q���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H���G�X���&�R�Q�J�R���T�X�¶�L�O���R�F�F�X�S�D��
�j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ������������ �/�H�V�� �%�H�O�J�H�V�� �V�H�� �S�D�V�V�L�R�Q�Q�q�U�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�p�J�L�R�Q���� �$�L�Q�V�L�� �G�H�V��
�°�X�Y�U�H�V���H�Q���E�R�L�V, en ivoire, en raphia, vinrent grossir les colletions du musée royal de Tervuren. 
Il �I�D�X�W�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�X�� �&�R�Q�J�R�� �D�� �V�X�E�L, comme toute la côte occidentale du continent, une 
�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H���O�¶�D�U�W���H�X�U�R�S�p�H�Q, �j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H�V���F�R�P�P�D�Q�G�H�V���G�H�V���P�D�U�L�Q�V���S�R�X�U���O�H�V���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q��
royaume du Bénin, et au Congo à travers les commandes des missionnaires. Le cas du Congo 
�H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���L�Q�W�p�Uessant que le roi du bas Congo, Nzinga Nkuvu avait été baptisé en 1491, 
entraînant  avec lui de nombreuses conversions au catholicisme. Cela explique donc les 
�Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �U�H�O�L�J�L�H�X�V�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�H�� �V�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �G�D�W�D�Q�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H��
époque, �G�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H���G�H���O�¶�H�P�E�R�X�F�K�X�U�H���G�X���&�R�Q�J�R�����&�R�Q�J�R���%razzaville et Congo Kinshasa). En 

                                                 
399BASSANI, E., Op.cit. p 235.  
400Ibid.  
401BASSANI, E., Op.cit., p 280. 
402WILLET, F., Op.cit., p 80. 
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1899, le Museum für Vökerkunde �G�H�� �9�L�H�Q�Q�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �V�D�� �F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�� �G�
�°�X�Y�U�H�V�� �S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W�� �G�X��
palais d'Abomey, après la victoire des troupes anglaises en 1897404. La période de la 
�U�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�P�P�H�Q�F�H���G�R�Q�F���H�W���O�¶�R�Q���F�R�P�P�H�Q�F�H���j���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���W�R�X�W�H�V���F�H�V���F�X�U�L�R�V�L�W�p�V���U�D�S�S�R�U�W�p�H�V��
�G�X���P�R�Q�G�H���D�Y�H�F���X�Q���°�L�O���T�X�H���O�¶�R�Q���Y�R�X�G�U�D�L�W���S�O�X�V���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���� 

3.2L ES MUSEES D�¶HISTOIRE NATURELLE E N EUROPE 
Durant le XIX e siècle, de no�P�E�U�H�X�[�� �P�X�V�p�H�V�� �G�H�� �W�\�S�H�� �H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �R�X�� �G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��

naturelle voient le jour en Europe. Cela fait suite, dès la fin du XVIII e siècle, à des projets 
allant dans le sens de la réunification des objets ethnographiques qui étaient à la disposition de 
�O�¶�(�W�D�W�� �H�W���T�X�¶�L�O�� �I�D�O�O�D�L�W�� �S�R�U�W�H�U�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�X�� �*�U�D�Q�G�� �S�X�E�O�L�F���� �(�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �H�V�W��
inauguré à Paris en 1878 le Museum ethnographique des missions scientifiques grâce au 
�F�R�Q�F�R�X�U�V�� �G�¶Ernest-�7�K�p�R�G�R�U�H�� �+�D�P�\�� �G�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�L�W�� �G�H�� �U�D�V�V�H�P�E�O�H�U�� �H�W�� �G�H�� �F�O�D�V�V�L�I�L�H�U�� �O�Hs 
« �V�S�H�F�L�P�H�Q�V���O�H�V���S�O�X�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�I�V���G�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p405 ». Ce musée 
intéressa beaucoup plus tard les F�D�X�Y�H�V���H�W���3�L�F�D�V�V�R���T�X�L���\���D�X�U�D�L�H�Q�W���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���O�¶�D�U�W���Q�q�J�U�H�����,�O���I�D�X�W��
�F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�¶�j�� �V�H�V�� �G�p�E�X�W�V���� �O�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �I�L�J�X�U�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �P�Xsées étaient principalement 
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���D�P�p�U�L�Q�G�L�H�Q�Q�H���H�W���D�V�L�D�W�L�T�X�H���� 

3.3L ES MISSIONS D ' EXPEDITIONS SCIENTIF IQUES  
La très célèbre expédition Dakar-Djibouti menée sous la direction de  Marcel Griaule 

a également permis d'enrichir les collections d'art africain des musées français notamment 
celui du Trocadéro. De 1931 à 1933, son équipe traversa l'Afrique d'Ouest en Est et récolta 
3500 objets ethnographiques qui permirent d'enrichir la collection du musée 
d'ethnographie406�����/�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q�V���G�
�°�X�Y�U�H�V���D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���D�U�U�L�Y�H�Qt donc de manière ponctuelle en 
Europe jusqu'au XIXe �V�L�q�F�O�H���R�•���H�O�O�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V���F�R�P�P�H���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���F�X�U�L�H�X�V�H�V���T�X�L���V�R�Q�W, 
assez souvent, censées avoir des pouvoirs mystiques. De Charles le Téméraire à Philippe 
d'Espagne en passant par Ferdinand II du Tyro�O�����O�H�V���°�X�Y�U�H�V���© curieuses » voyagent en Europe 
pour satisfaire la soif de connaissances des Seigneurs. Cette quête se poursuit durant l'époque 
coloniale et entraine, comme nous l'avons déjà évoqué, des missions d'expéditions qui avaient 
pour but de capitaliser et d'étudier les différents peuples colonisés. C'est cependant au début 
du XXe siècle que différentes missions ethnographiques vont permettre de connaître un peu 
plus l'art africain. Ce dernier sortira par la suite du musée ethnographique pour susciter la 
�F�X�U�L�R�V�L�W�p���G�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���T�X�L���Y�R�L�H�Q�W���H�Q���F�H�V���°�X�Y�U�H�V���X�Q�H���D�S�S�U�R�F�K�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�����(�Q���������������O�D���V�R�F�L�p�W�p���G�H�V��
africanistes est créée et a pour but d'étudier, de manière scientifique et pluridisciplinaire, 
l'Afrique et ses habitants. Elle réunit des savants de tous bords. C'est dans ce cadre que nait la 
mission Dakar-Djibouti : une expédition ethnographique qui a permis de collecter de 
nombreus�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O'Afrique de l'Ouest, l'Afrique Centrale et l'Afrique de l'Est. 
L'objectif était pour Marcel Griaule et son équipe de collecter assez d'informations pour, d'une 
part étudier et alimenter les connaissances en matière ethnographique et d'autre part, montrer 
la grandeur de l'Empire colonial français. Ainsi, Griaule et son équipe parcourront l'Afrique 
d'Est en Ouest afin de collecter, sur environ 20000 kilomètres, des objets rituels ou usuels qui 
seraient exposés une fois le retour de la mission en France. Benoît de L'Estoile précise que 
cette expédition avait un double but qui était : « la collecte directe, mais aussi la diffusion de 
« « bonnes pratiques » » de collecte parmi les coloniaux, afin de leur permettre de récolter de 

                                                 
404COQUET, M., « Quiproquos. A propos d'esthétique africaine », Journal des africanistes, tome 60, fascicule 2, p 55. 
405PAUDRAT, J.L., « Afrique �ª���/�H���S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�P�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���G�X���;�;e siècle, Flammarion, 1987, p 125.  
406 �'�(���/�¶�(�6�7�2�,�/�(�����%��, Op.cit., p188. 
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leur côté pour le compte du musée407 ». Cette période coïncide également avec un véritable 
attrait pour l'exotique, notamment de la part du grand public qui commence à se rendre 
compte de l'immensité de l'Empire français et comme l'affirme Joëlle Busca, « c'est également 
à cette époque que se développe l'usage de la photographie qui, non seulement donne à voir 
tous les paysages, y compris les plus lointains, mais de par ses possibilités de 
reproductibilité, de les rendre parfaitement diffusables et accessibles à tous408 ». On se rend 
compte alo�U�V���T�X�H���O�
�D�X�W�U�H���Q�
�H�V�W���S�O�X�V���W�U�q�V���O�R�L�Q�����H�W���O�
�R�Q���V�
�L�Q�W�p�U�H�V�V�H���j���V�H�V���P�°�X�U�V���p�W�U�D�Q�J�H�V�� 

Arrive ainsi, une sorte de mode pour les objets rapportés de lointaines contrées par les 
colons ou par les érudits qui, lors de voyages ou d'expéditions, rapportèrent des curiosités 
d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie. Cette période est aussi marquée par une véritable ébullition 
artistique en Europe. Les artistes s'interrogent, créent, inventent de nouveaux codes qui vont, 
à terme s'entrecroiser avec les arts africains. Les mouvements artistiques s'intéressent alors à 
ces nouvelles pièces exotiques. Les objets doivent dès lors être collectés et codifiés dans des 
musées et permettre à ceux qui les visitent de « faire le tour du monde en deux heures409 ».  

3.4PRIMITIVISME  ET ART MODERNE  
 

Le terme primitif désigne, aujourd'hui dans l'art, toutes les formes et représentations 
artistiques qui seraient issues de peuples dits primitifs. Il s'agit des premières manifestations 
de l'art dans des sociétés qui ne connaissaient pas l'écriture et qui avaient encore un mode de 
vie de type traditionnel. Le primitivisme est un concept assez complexe et qui n'a de sens que 
si on l'oppose au terme « civilisé410 ». Au début du XXe siècle, les artistes essayent, par des 
recherches d'ordre esthétique et philosophique et même ethnographique, de s'approprier le 
�V�H�Q�V�� �S�U�R�I�R�Q�G�� �H�W�� �O�
�D�X�W�K�H�Q�W�L�F�L�W�p�� �G�H�� �O�
�D�U�W���� �4�X�H�O�O�H�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �R�U�L�J�L�Q�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �j�� �O�
�°�X�Y�U�H�� �G�H��
l'engouement des artistes occidentaux pour les cultures dites primitives et quelles influences 
ont-elles apportées à l'art moderne?  

3.4.1 Le primitivisme  en France 

 

�%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�H�V�� �R�U�L�J�L�Q�H�V�� �G�H�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�¶�D�Y�D�Q�W-garde remontent au 
primitivisme et à �V�H�V�� �D�S�S�R�U�W�V�� �j�� �O�¶�D�U�W�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �H�W�� �D�X�� �;�,�;e siècle, Robert Goldwater explique 
que « �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���G�X���;�;e siècle pour la production des peuples primitifs ne fut ni aussi 
�D�W�W�H�Q�G�X���Q�L���D�X�V�V�L���V�R�X�G�D�L�Q���T�X�¶�R�Q���O�¶�D���V�X�S�S�R�V�p���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W411». Il y avait donc une réflexion qui 
�G�H�S�X�L�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �P�X�U�L�V�V�D�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�L�W�� �O�H�V�� �R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
esth�p�W�L�T�X�H�V�� �T�X�¶�D�O�O�D�L�W�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� En France, dès le début du XXe siècle, les 
artistes français s'int�p�U�H�V�V�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �Y�H�Q�X�H�V�� �G�
�2utre mer, notamment du Pacifique et 
d'Afrique. Ainsi, Picasso, Matisse, Derain ou encore Vlaminck, commencent de façon à peu 
�S�U�q�V�� �V�L�P�X�O�W�D�Q�p�H���� �j�� �V�H�� �F�D�S�W�L�Y�H�U�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �T�X�L�� �D�U�U�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�X�V�p�H�V�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
collections privées et qui ne ressemblent en rien à l'idée que l'Occident se fait de l'art. Les 
�°�X�Y�U�H�V���T�X�H���U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W���O�H�V���H�W�K�Q�R�O�R�J�X�H�V���V�R�Q�W���O�
�R�E�M�H�W���G�H���P�X�O�W�L�Sles interrogations ; et il semblerait 

                                                 
407�'�(���/�¶�(�6�7�2�,�/�(�����%��, 2010.  
408 BUSCA, J., L'art contemporain africain, Du colonialisme au postcolonialisme, L'Harmattan, 2001, p 147. 
409Message d'une affiche du musée de l'Homme 1953. 
410ANTLIFF, M., LEIGHTEN, P., Cubisme et culture, collection �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H���O�¶�D�U�W�����(�Gitions Thames et Hudson, 2002, p 29.  
411GOLDWATER, R,.  �/�H���S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�P�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���P�R�G�H�U�Q�H,  �3�8�)�����6�R�F�L�R�O�R�J�L�H���G�¶�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L������������, p 21.  
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qu'au delà de l'aspect esthétique hors du commun une véritable réflexion se fit autour de 
l'objet. Objet qui appartient à un monde régi par « l'instinct et par le sentiment412 ».  

De nouveaux discours influencés par d'autres mouvements comme l'expressionnisme 
allemand ou le F�D�X�Y�L�V�P�H�� �Y�R�Q�W���H�Q�W�U�D�L�Q�H�U���G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �P�D�Q�L�q�U�H�V�� �G�
�D�E�R�U�G�H�U�� �O�¶�°�X�Yre. Une sorte 
de frénésie entraîne les artistes vers cette quête du simple et la déconstruction de certaines 
règles en matière d'esthéti�T�X�H�����8�Q�H���I�D�V�F�L�Q�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���Q�R�Q���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�����T�X�L���Q�H��
respectent pas les canons de l'esthétique au sens de �G�¶�$�O�H�[�D�Q�G�H�U�� �*����Baumgarten, fait peu à 
�S�H�X�� �V�R�Q�� �F�K�H�P�L�Q���� �/�
�°�X�Y�U�H�� �Q�
�H�V�W�� �S�O�X�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �E�H�O�O�H���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �U�H�P�S�O�L�H�� �G�H�� �V�H�Q�V�� ���� �X�Q�� �V�H�Q�V�� �T�X�L��
devient perceptible et ce, d'une autre manière. La rupture est alors visible et entraîne plusieurs 
manifestations du primitivisme. En effet, Robert Goldwater, dans son ouvrage Primitivism in 
modern painting explique que cette découverte de l'art nègre va entrainer, en Europe, 
plusieurs types de primitivismes : le primitivisme romantique, de Gauguin et des Fauves, le 
primitivisme intellectuel des cubistes, le primitivisme affectif du mouvement Die Brücke, etc. 
Une attitude que l'auteur qualifie de « productive d'art » s'empare ainsi de la scène artistique 
européenne de l'époque. Le primitivisme acquiert cependant sa véritable connotation avec 
Picasso et le mouvement cubiste. Cette révolution se serait faite, selon Jean Luc Aka-Evy, en 
partie, grâce aux évolutions du XIXe, �V�L�q�F�O�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �Y�H�U�V�� �O�H�V��
territoires dits « exotiques » qui se popularise peu à peu. Ainsi, grâce aux expositions 
�X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H�V�����/�R�Q�G�U�H�V���������������$�P�V�W�H�U�G�D�P���������������3�D�U�L�V���������������H�W���D�X�[���P�X�V�p�H�V���G�¶�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�H���T�X�L��
ouvrent leurs portes une aut�U�H���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p se fait. Les arts non occidentaux ouvrent 
de nouvelles perspectives en matière de création. Aka-Evy cite ainsi Einstein(1915) pour qui 
« Ils [les objets] �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �D�O�R�U�V�� �O�H�� �V�X�S�S�R�U�W�� �G�¶�X�Q�H�� �U�r�Y�H�U�L�H�� �H�[�R�W�L�T�X�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H��
fantasmatique mais sont considérés pour leur valeur intrinsèque413 ».  

3.4.2 �/�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�L�V�P�H���D�O�O�H�P�D�Q�G���H�W���O�H���S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�P�H 

 

�,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �© Die Brücke ». Ce groupe fut créé en 1905 à 
Dresde. Fritz Bleyl, Ernst Ludwig Kirchner, Eric Heckel et Karl Schmidt en furent les 
fondateurs, furent par la suite rejoints par Pechstein. « Le groupe fut nommé ainsi en référence 
à un extrait de « « Ainsi parlait Zarathoustra  » » de Friedrich Nietzsche parlant du potentiel 
qu'a l'humanité de devenir un « pont » vers un monde meilleur (Übermensch). Les membres 
du Die Brücke avaient quant à eux le but de faire un « pont » entre la peinture néo-
romantique traditionnelle allemande et la peinture expressionniste moderne »414. Ce que ces 
�M�H�X�Q�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�D�L�H�Q�W�����F�¶�p�W�D�L�W���© �O�¶�D�E�V�R�O�X���Q�D�W�X�U�H�O�����O�D���O�L�E�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���W�R�X�W�H���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���E�R�X�U�J�H�R�L�V�H�����O�H��
�U�H�I�X�V���G�H���W�R�X�W�H���I�R�U�P�H���G�¶�D�V�V�H�U�Y�L�V�V�H�P�H�Q�W���j���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�����O�D���F�R�X�O�H�X�U���S�X�U�H�����O�D���V�S�R�Q�W�D�Q�p�L�W�p���G�X���G�H�V�V�L�Q���H�W��
�O�H�� �P�D�[�L�P�X�P�� �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�Y�L�W�p�� �D�X�� �Vens de ce qui est généralement appelé expressionnisme415 ». 
Ils prônaient ainsi, selon Michel Leiris, la nécessité de retrouver les instincts, les extases, les 
�U�p�D�F�W�L�R�Q�V���T�X�D�V�L���Y�L�V�F�p�U�D�O�H�V���T�X�¶�L�O�V���S�U�r�W�H�Q�W���j���O�¶�K�R�Pme des origines. Ils avaient pour modèles les 
néo-impressionnistes mais aussi des artistes comme Van Gogh ou Munch. 

�/�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�U�L�P�L�W�L�Y�H�V���I�X�U�H�Q�W���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�V���S�D�U���(�U�Q�V�W���.�L�U�F�K�Q�H�U���D�X���P�X�V�p�H���G�¶�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�H��
�G�H���'�U�H�V�G�H���H�Q���������������'�D�Q�V���F�H�W���H�Q�G�U�R�L�W�����G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���H�W���G�¶�2�F�p�D�Q�L�H���I�X�U�H�Q�W���H�[�S�R�V�p�H�V���V�X�L�W�H��

                                                 
412ANTLIFF, M., LEIGHTEN, P., Op.cit., p 30. 
413 AKA -EVY J.L. « De l'art primitif à l'art premier »,Cahiers d'études africaines. Vol. 39 numéro155-156. 1999. pp. 563-
582. 
414 Source Wikipedia.com le 16/06/06. 
415 La peinture expressionniste allemande, Serge Sabarsky, 1987. 
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aux nombreuses expéditions ethnographiques menées jusque là. Ainsi, les membres de ce 
groupe devinrent très vite familiers de tout cet art primitif qui rejoignait en quelque sorte la 
finalité, le but de leur travail. Ce qui les distingua des autres groupes fut �����O�¶�L�Q�Iluence de trois 
�V�R�U�W�H�V�� �G�¶�D�U�W�V�� �T�X�L�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �W�H�Q�X�V�� �S�R�X�U�� �S�U�L�P�L�W�L�I�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�V�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �G�¶�2�F�p�D�Q�L�H��
�P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�H�V�� �E�R�L�V�� �J�U�D�Y�p�V�� �D�O�O�H�P�D�Q�G�V�� �H�W�� �G�H�V�� �G�H�V�V�L�Q�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���� �/�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �I�X�U�H�Q�W�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�p�V��
par Munch et Van Gogh mais aussi par Gauguin et Ensor. Il faut à ce titre noter que 
�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���*�D�X�J�X�L�Q���V�X�U���F�H���J�U�R�X�S�H���U�H�Q�G���H�Q�F�R�U�H���S�O�X�V���F�R�P�S�O�H�[�H���V�R�Q���L�G�p�R�O�R�J�L�H����En 
outre �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V���G�H���F�H���J�U�R�X�S�H���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I���p�W�D�L�H�Q�W���S�O�X�V���R�F�p�D�Q�L�H�Q�Q�H�V���T�X�
�D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V�� 
Ils avaient selon Robert Goldwater, une tendance à « traiter comme superficiels et sans 
�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �F�R�P�S�O�L�T�X�p�V�� �H�W�� �U�D�I�I�L�Q�p�V���� �H�W�� �j�� �V�¶�H�I�I�R�U�F�H�U�� �G�¶�D�O�O�H�U�� �S�D�U��
�G�H�U�U�L�q�U�H�� �T�X�H�O�T�X�H�� �F�K�R�V�H�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O416 ». Le groupe expose, pour la 
première fois, à Berlin en 1910 et se dissout en 1913. En effet, peu à peu les singularités se 
font ressentir et les conceptions divergèrent. Il faut donc retenir des expressionnistes 
allemands, leur approche esthétique et conceptuelle, et surtout le fait que leur art fut en 
quelque sorte un art « primitivisant ». Pour eux, les arts africains et océaniens étaient « la 
�S�U�H�X�Y�H���G�¶�X�Q���D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I���T�X�¶�L�O���I�D�O�O�D�L�W���F�p�O�p�E�U�H�U 417». 

 

3.4.3 Le Fauvisme 

Le F�D�X�Y�L�V�P�H�� �p�Y�R�T�X�H�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�¶�X�Q�� �G�H�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V��
du XXe �V�L�q�F�O�H���� �'�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �j�� �� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �V�H�V�� �°�X�Y�U�H�V et, �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W, en raison de 
�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�� �H�[�H�U�F�p�H�� �V�X�U�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �S�H�L�Q�W�X�U�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �F�L�W�H�U�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �F�H��
mouvement de nombreux artistes, mais ceux qui nous intéressent sont ici principalement : 
Matisse, Derain et Vlaminck. Ce mouvement a pris naissance lors du troisième salon 
�G�¶�D�X�W�R�P�Q�H���H�Q�������������V�X�U���O�H�V���&�K�D�P�S�V-�e�O�\�V�p�H�V�����&�H���V�D�O�R�Q���U�p�X�Q�L�W���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�H�L�Q�W�U�H�V���T�X�L���Y�R�Q�W��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H�U���X�Q�����F�R�X�U�D�Q�W���Q�R�X�Y�H�D�X�����/�H���Q�R�P���T�X�L���O�H���G�p�V�L�J�Q�H���D�X���U�H�J�D�U�G���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�¶�D�U�W���Y�L�H�Q�W���G�X��
�F�U�L�W�L�T�X�H���G�¶�D�U�W���/�R�X�L�V���9�D�X�[�F�H�O�O�H�V : ce dernier en apercevant un torse du sculpteur Albert Marque 
au centre de cette pièce où étaient accrochés des tableaux de Matisse, Derain, Vlaminck, 
Friesz, etc. �V�¶�p�F�U�L�D : « Donatello chez les Fauves ». Ainsi le mouvement naquit ou plutôt eu un 
nom. En effet, la rencontre entre les futurs F�D�X�Y�H�V�� �V�¶�p�W�D�L�W�� �I�D�L�W�H�� �G�H�S�X�L�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V���� �'�q�V��
�������������0�D�W�L�V�V�H���H�W���0�D�U�T�X�H�W���V�H���Y�R�L�H�Q�W���D�X���F�R�X�U�V���G�X���V�R�L�U���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���G�H�V���D�U�W�V���G�p�F�R�U�D�W�L�I�V���j���3�D�U�L�V�����(�Q��
1898, Matisse fréquente une petite académie de la rue de Rennes, il y rencontre Derain et Jean 
Puy. En 1900, Vlaminck et Derain se rencontrent, ils habitent la même localité. Ils louent un 
�D�W�H�O�L�H�U�� �H�W���F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W���j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �H�Q�V�H�P�E�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �H�Q 1901 que Derain présente Vlaminck à 
son ami Matisse. Les Fauves à leurs débuts suscitent avant tout les rires et les insultes. « On 
les appelle les « « invertébrés » », les « « incohérents418 » » ; cela, particulièrement à 
�O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�X�� �V�D�O�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�V�� �H�Q�� ������������ �0�D�W�L�V�V�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�Hment y est violemment 
�F�U�L�W�L�T�X�p���� �&�H�W�W�H�� �K�R�V�W�L�O�L�W�p�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W��
�G�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�G�K�p�V�L�R�Q�V���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���F�H�O�O�H���G�H���%�U�D�T�X�H���H�Q�������������� 

Ce qui caractérise ce mouvement, �G�D�Q�V���V�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���S�O�D�V�W�L�T�X�H���F�¶�H�V�W���G�¶�D�E�R�Ud leur choix 
des motifs à peindre et leur rapport avec ces motifs. En effet, ils manifestaient une réelle 
�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j�� �O�D���F�R�X�O�H�X�U���� �,�O�V���U�H�M�H�W�W�H�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�H���O�¶�D�U�W���F�O�D�V�V�L�T�X�H���H�X�U�R�S�p�H�Q��
�G�R�Q�W�� �O�D�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���� �,�O�V�� �W�H�Q�W�H�Q�W�� �G�¶�p�W�D�E�O�L�U�� �X�Q�H�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�� �H�W��

                                                 
416GOLDWATER, R, 1988.  
417 DUBOIS, C., Op.cit., p115. 
418WILLET, F., Op.cit., p164 
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�O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�H�O���� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �p�W�D�Q�W���G�¶�D�W�W�L�U�H�U�� �O�H�� �V�S�H�F�W�D�W�H�X�U�� �Y�H�U�V�� �X�Q�H�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �Q�R�X�Yelle. En 
�F�R�Q�W�H�P�S�O�D�Q�W���X�Q�H���°�X�Y�U�H���)auve, on est « invité non à comprendre la scène qui se déploie sous 
�Q�R�V���\�H�X�[���P�D�L�V���j���V�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�Q�H�U���j���O�¶�H�I�Iusion instinctuelle et immédiate de nos seuls sens419 ». Ce 
�T�X�L�� �H�V�W�� �G�q�V�� �O�R�U�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �G�H�� �V�D�Y�R�L�U�� �H�Q�� �T�X�R�L�� �O�D�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H��avec les arts primitifs fut 
enrichissante dans le travail des Fauves. Les Fauves furent pour ainsi dire le groupe artistique 
qui, le premier, �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�� �j�� �O�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �H�Q�� ������������ �0�D�X�U�L�F�H�� �G�H�� �9�O�D�P�L�Q�F�N�� �D�S�H�U�o�R�L�W��
�G�D�Q�V�� �X�Q�� �E�L�V�W�U�R�W�� �G�¶�$�U�J�H�Q�W�H�X�L�O�� �© �G�H�X�[�� �V�W�D�W�X�H�W�W�H�V�� �G�X�� �'�D�K�R�P�H�\�� �S�H�L�Q�W�X�U�O�X�U�p�H�V�� �G�¶�R�F�U�H�� �U�R�X�J�H�� �H�W��
�G�¶�R�F�U�H�� �M�D�X�Q�H�� �H�W�� �G�H�� �E�O�D�Q�F�� �H�W�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �G�H�� �O�D�� �&�{�W�H�� �G�¶�,�Y�R�L�U�H���� �W�R�X�W�H�� �Q�R�L�U�H420 ». A cette première 
�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q�� �V�¶�D�M�R�X�W�D�� �X�Q�� �P�D�V�T�X�H�� �E�O�D�Q�F�� �H�W�� �G�H�X�[�� �V�W�D�W�X�H�V�� �R�U�L�J�L�Q�D�L�U�H�V�� �G�H�� �&�{�W�H�� �G�¶�,�Y�R�L�U�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
Dan. Cédées à Derain par un ami de son père, �O�¶�D�U�W�L�V�W�H���O�H transmet à Matisse et à Picasso qui 
en furent bouleversés. Il faut noter que, hormis le fai�W���T�X�¶�D�F�T�X�p�U�L�U���G�H�V���V�W�D�W�X�H�V���S�U�L�P�L�W�L�Y�H�V���p�W�D�L�W��
un peu à la mode, les différentes expositions universelles, mais aussi le musée ethnographique 
du Trocadéro, avaient aiguisé la curiosité des artistes par rapport à cet art.  Dès lors, ce fut la 
course aux objets �G�¶�D�U�W�� �R�F�p�D�Q�L�H�Q�V�� �H�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�V���� �$�L�Q�V�L�� �H�Q�� ������������ �'�H�U�D�L�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�L�W�� �O�H�� �V�W�\�O�H��
« exotique �ª���G�D�Q�V���V�R�Q���°�X�Y�U�H�� « La danse achevée ». Ils sont à travers leur travail soucieux de 
�U�H�W�R�X�U�Q�H�U�� �D�X�[�� �V�R�X�U�F�H�V���� �&�H�� �T�X�L�� �O�H�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V���� �F�H�� �I�X�W�� �F�H�� �T�X�H�� �9�R�Q�� �6�\�G�R�Z421 

appela « leur contenu émotionnel mystique ». 

�$�L�Q�V�L���� �L�O�� �V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���T�X�H�� �E�L�H�Q���T�X�H�� �O�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I�� �D�L�W��intéressé les Fauves, les influences 
viendraient principalement de Gauguin qui, le premier, �V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�� �j �O�¶�D�U�W�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O�� �P�D�L�V��
aussi au néo impressionnisme, au pointillisme. On remarque, dès lors, que les influences sont 
�Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W�� �j�� �O�D�� �T�X�r�W�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�H�� �G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X����
�%�L�H�Q���T�X�¶�L�O�V���V�H���V�R�L�H�Q�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�V���O�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���D�X�[���D�U�W�V���S�U�L�P�L�W�L�I�V�����O�H�V���F�X�E�L�V�W�H�V���R�Q�W���V�D�Q�V���G�R�X�W�H���p�W�p��
plus lo�L�Q���G�D�Q�V���O�¶�D�V�S�H�F�W���F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O���G�H���F�H�W���D�U�W�����,�O���I�D�X�W���D�M�R�X�W�H�U���T�X�¶�j���F�H�W�W�H���p�S�R�T�X�H�����F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶�D�U�W��
�G�¶�$�I�U�L�T�X�H�����R�Q���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�L�W���j���X�Q���© certain art africain ». Car, en effet, il existe en Afrique un art 
figuratif422.. �'�¶�D�X�W�U�H�V���J�U�R�X�S�H�V���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�q�U�H�Q�W���j���O�¶art nègre notamment les Futuristes 
italiens, �P�D�L�V���F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�H���Q�R�W�H�U���F�¶�H�V�W���T�X�H�����© �O�D���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���D���H�X��
�O�L�H�X���T�X�D�Q�G���X�Q���p�W�D�W���G�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H�V���O�¶�D���U�H�Q�G�X���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H423 ». Selon Robin, la 
cause fondamentale a été le �S�D�V�V�D�J�H���G�H���O�¶�D�U�W���D�Y�D�Q�W-gardiste de styles fondés sur la perception 
�Y�L�V�X�H�O�O�H���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�[�p�V���V�X�U���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����$�L�Q�V�L�����L�O���V�H�U�D�L�W���Q�R�Q���S�D�V���H�U�U�R�Q�p���P�D�L�V���H�[�D�J�p�U�p��
�G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U�� �O�H�V�� �J�U�D�Q�G�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�� �j�� �O�D�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �S�U�L�P�L�W�L�I�� �S�D�U�� �Oes 
milieux artistiques, au début du XXe siècle. Il semblerait que cet art ait simplement été en 
résonance particulière avec les orientations des recherches des artistes de cette époque. Cet art 
répondait en quelque sorte à leurs interrogations ; correspond�D�L�W���j���F�H���T�X�¶�L�O�V���D�W�W�H�Q�G�D�L�H�Q�W���G�¶�X�Q�H��
�°�X�Y�U�H���G�¶�D�U�W�����(�Q���H�I�I�H�W, comme nous le constatons, les intérêts pour cet art finalement diffèrent 
selon le mouvement artistique. Aussi, les artistes se sont-�L�O�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�p�V�� �j�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q��
« conceptuel » qui, en définitive e�W���F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���G�L�W�����Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���S�D�V���O�D���W�R�W�D�O�L�W�p���G�H���F�H��
�T�X�¶�H�V�W���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �1�R�W�R�Q�V���T�X�H���F�H�W���H�Q�J�R�X�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���G�H���O�D���S�D�U�W���G�H�V��
artistes occidentaux, mais également de la part des ethnologues, suscite également peu à peu,  
un intérêt du côté des intellectuels africains qui voient, en cette frénésie, une certaine 
�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �F�L�Y�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �F�p�O�p�E�U�H�U�� �H�W�� �I�D�L�U�H�� �F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �D�X�� �S�H�X�S�O�H��
africain et à sa diaspora. Nous verrons dans quelle mesure les peuples de ce continent 

                                                 
419Primitivisme et art moderne, Actualité des arts plastiques, Centre national de documentation pédagogique numéro 82. 
420LEIRIS, M., Op.cit p1129. 
421�+�L�V�W�R�U�L�H�Q���G�H���O�¶�D�U�W���H�W���H�W�K�Q�R�O�R�J�X�H���D�O�O�H�P�D�Q�G�����V�S�p�F�L�D�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�H�V���D�U�W�V���S�U�L�P�L�W�L�I�V��������������-1942) 
422Cf. Chapitre sur les arts f�L�J�X�U�D�W�L�I�V���G�D�Q�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�����0�L�F�K�H�O���/�H�L�U�L�V�����(�G�L�W�L�R�Q�V���*�D�O�O�L�P�D�U�G���������������3�����������j�������������� 
423RODIN, W., �/�H�� �S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�W�� �G�X�� �;�;e siècle ���� �/�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �P�R�G�H�U�Q�H�V�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�¶�D�U�W�� �G�X�� �;�;e siècle, , Editions 
Flammarion, 1987 p 11. 
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�F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W���j���P�D�Q�L�I�H�V�W�H�U���O�H�X�U���F�X�O�W�X�U�H���H�W���W�H�Q�W�H�Q�W���j���W�U�D�Y�H�U�V���S�O�X�V�L�H�X�U�V���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�F�F�R�U�G�H�U��
�X�Q�H���S�O�D�F�H���j���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����0�D�L�V�����L�Q�W�p�U�H�V�V�R�Q�V���Q�R�X�V���G�¶�D�E�R�U�G���j���F�H���T�X�¶�H�V�W���G�H�Y�H�Q�X���O�¶�D�U�W��
africain sur le continent européen. 

�%�L�H�Q���T�X�H���O�¶�R�Q���D�L�W �F�K�R�L�V�L���G�¶�D�E�R�U�G�H�U���F�H�V���W�U�R�L�V���I�R�U�P�H�V���G�H���S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�P�H�����L�O���I�D�X�W���Q�p�D�Q�P�R�L�Q�V��
�Q�R�W�H�U�� �T�X�¶�H�Q�W�U�H�� �O�H��XIX e et le XXe siècle, plusieurs autres formes de primitivisme ont existé. 
�&�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���5�R�E�H�U�W���*�R�O�G�Z�D�W�H�U�����L�O���\���D���H�X�����G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���P�D�Q�L�q�U�H�V���G�H���U�H�Q�G�U�H���K�R�P�P�D�J�H��
au primitif  ���� �G�¶�D�E�R�U�G��à travers plusieurs formes et différentes fexpressions artistiques. Il 
semblerait que les arts dits�S�U�L�P�L�W�L�I�V���Q�¶�D�L�H�Q�W���U�L�H�Q���H�Q���F�R�P�P�X�Q���V�L���F�H���Q�¶�H�V�W���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���© simple et 
naïf » qui leur a été conféré, compte tenu de leur origine géographique�����(�Q���H�I�I�H�W�����F�H�V���°�X�Y�U�H�V��
venaie�Q�W�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�p�H�V�� �P�R�L�Q�V�� �D�Y�D�Q�F�p�H�V�� �G�¶�X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �Ge vue économique. Il apparaissait clair 
�T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W���S�D�V�� �p�W�p���W�U�D�Y�H�V�W�L�H�V���H�W�� �p�W�D�L�H�Q�W���G�R�Q�F���S�X�U�H�V���� �/�H�V���°�X�Y�U�H�V���R�U�L�J�L�Q�D�L�U�H�V���G�¶�$�I�U�L�T�X�H����
�G�¶�2�F�p�D�Q�L�H, etc. servaient en quelque sorte de stimuli pour des artistes en pleine quête 
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p���H�W���G�H���U�p�J�p�Q�p�U�H�V�F�H�Q�F�H���� �*�R�O�G�Z�D�W�H�U���W�U�R�X�Y�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I�� �X�Q���U�{�O�H���G�H���F�D�W�D�O�\�V�H�X�U��
pour les artistes ; une sorte de soutien qui leur permettait de « formuler leurs propres buts 
�S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O�V���S�R�X�Y�D�L�H�Q�W���O�X�L���D�W�W�U�L�E�X�H�U���O�H�V���T�X�D�O�L�W�p�V���T�X�¶�H�X�[���P�r�P�Hs �V�¶�H�I�I�R�U�o�D�L�H�Q�W���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H424 ».  

En définitive, le primitivisme en Occident permet selon Aka Evy425�����G�H���V�¶�D�I�I�U�D�Q�F�K�L�U���G�H����
�O�¶�D�U�W���T�X�L���F�R�S�L�H ; un art - selon ses dires-, « �W�U�R�S���p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W���O�L�p���j���O�¶�L�P�L�W�D�W�L�R�Q426 »  et va autoriser 
du côté des �D�U�W�L�V�W�H�V���G�H�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���G�¶�X�Q���D�X�W�U�H���R�U�G�U�H�����'�H�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���V�X�U���O�H���E�H�D�X�����O�H��
�O�D�L�G�����O�D���P�p�W�D�S�K�\�V�L�T�X�H�����O�H�V���I�R�U�P�H�V���H�W���S�O�X�V���J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�����3�O�X�V���G�H �O�L�E�H�U�W�p�����G�H�V���°�X�Y�U�H�V��
�T�X�H�� �O�¶�R�Q��arrive de moins en moins à ranger dans une catégorie, un mouvement font leur 
�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �E�U�R�X�L�O�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�D�Q�R�Q�V�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���� �&�H�W�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �G�H��
�V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�W�� �S�R�X�V�V�H�� �j�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q���� �j�� �X�Q�H�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �G�H�� �O�¶�°�X�Y�U�H�� �H�W�� �G�H�� �V�D��
�S�O�D�F�H���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H���G�H���O�¶�D�U�W�����&�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���G�H��constater et que nous fait remarquer 
Jean Luc Aka-�(�Y�\�����F�¶�H�V�W���T�X�H���O�H���F�O�L�P�D�W���V�R�F�L�D�O���H�W���L�Q�W�H�O�O�H�F�W�X�H�O�����V�H���S�U�r�W�D�L�W���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���D�X���V�X�F�F�q�V���G�X��
�S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�P�H�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�H�V���3�R�U�W�X�J�D�L�V���D�\�D�Q�W���G�p�F�R�X�Y�H�U�W���O�¶�D�U�W���G�H�V���F�{�W�H�V���E�p�Q�L�Q�R�L�V�H�V���D�X���;�9e siècle, 
�O�¶�H�[�S�p�G�L�W�L�R�Q���S�X�Q�L�W�L�Y�H���G�H�������������Q�¶�H�Q�W�U�D�v�Qa �S�D�V���G�¶�H�Q�J�R�X�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���S�D�U�W���G�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�X�[���� 

3.4.4 Le cubisme et l'art africain  

 

�&�K�H�]���O�H�V���F�X�E�L�V�W�H�V�����L�O���I�D�X�W���Q�R�W�H�U���T�X�H���3�L�F�D�V�V�R���D�Y�D�L�W���X�Q���D�Q���G�H���U�H�W�D�U�G���V�X�U���O�H���U�H�V�W�H���G�H���O�¶�D�Y�D�Q�W-
garde, �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �V�R�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �5�H�Y�H�Q�R�Q�V�� �Q�p�D�Q�Poins sur le fait que le mot 
primitivisme serait sans doute plus approprié dans ce cas, �S�D�U�F�H���T�X�¶�j�� �F�H�W�W�H���p�S�R�T�X�H���R�Q�� �I�D�Lsait 
rarement la différence entre art africain et art océanien, même chez Picasso. Les fauves et les 
expressionnistes allemands reconnaissent déjà pour leur part la valeur esthétique des objets  
africains. Il semble néanmoins que les cubistes soient ceux qui se sont le plus attardés sur la 
�Y�D�O�H�X�U�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �F�H�V�� �°�X�Y�U�H�V���� �/�H�� �U�D�S�S�R�U�W��que Picasso entretient �D�Y�H�F�� �O�¶�D�U�W�� �S�U�L�P�L�W�L�I�� �V�H��
manifeste de façon plus éloquente dans son tableau : �/�H�V�� �G�H�P�R�L�V�H�O�O�H�V�� �G�¶�$�Y�L�J�Q�R�Q où il est 
possible de voir, selon Tim Hilton, « avec quelle intensité cette révélation fut appliquée aux 
deux femmes427 ». Remarquons que cette référence aux arts primitifs est essentiellement en 
relation avec les visages du tableau comme nous le verrons.  

Ce qui intrigua Pic�D�V�V�R���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I�����F�¶�H�V�W le fait que le masque Dan qui lui avait 
                                                 

424GOLDWATER, R., p 223. 
425AKA -EVY J.L., Op.cit., pp. 563-582. 
426Ibid.   
427 HILTON, T., Picasso�����/�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H�V���D�U�W�V�����(�G�L�W�L�R�Q�V���7�K�D�P�H�V���H�W���+�X�G�V�R�Q���������������S���� 
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été présenté par Derain ne correspondait pas aux normes esthétiqu�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H��
européen. Cette dimension intéressa beaucoup Picasso qui en parla à Matisse. Michel Leiris 
nous explique que, « �F�¶�H�V�W���j���0�D�X�U�L�F�H���G�H���9�O�D�P�L�Q�F�N���T�X�H���O�¶�R�Q���D�W�W�U�L�E�X�H���O�H���P�p�U�L�W�H���G�¶�D�Y�R�L�U���U�H�F�R�Q�Q�X��
�O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �j�� �V�D�� �M�X�V�W�H�� �Y�D�O�H�X�U 428». En effet, ce dernier aurait acquis plusieurs 
statues africaines, dont un masque Dan �T�X�¶�X�Q�� �D�P�L�� �G�H�� �V�R�Q�� �S�q�U�H�� �O�X�L�� �D�Y�D�L�W�� �G�R�Q�Q�p, et que sa 
�I�H�P�P�H���Y�R�X�O�D�L�W���M�H�W�H�U���D�X�[���R�U�G�X�U�H�V�����&�H���P�r�P�H���P�D�V�T�X�H���T�X�¶�L�O���Fède à son ami André Derain tombe 
entre les mains de Matisse et Picasso qui en furent bouleversés. �3�L�F�D�V�V�R���G�X�U�D�Q�W���O�¶�p�W�p�������������I�X�W��
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���I�R�U�W���L�Q�W�p�U�H�V�V�p���S�D�U���G�H�V���°�X�Y�U�H�V���G�X���P�X�V�p�H���G�X���7�U�R�F�D�G�p�U�R�����(�Q���U�p�D�O�L�W�p�����L�O���I�X�W���D�W�W�L�U�p���S�D�U���O�D��
simplicité et la pureté des formes géométriques. Pour lui ce langage plastique avec des signes 
codifiés (un rectangle pour la bouche, un cylindre pour les yeux, etc.) entraîna une véritable 
�U�p�Y�p�O�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �P�r�P�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�F�K�q�Y�H�� �X�Q�H�� �W�R�L�O�H�� �G�H�� �V�L�[�� �P�q�W�U�H�V�� �F�D�U�U�p�V�� �T�X�¶�L�O�� �D��
commencée depuis plusieurs mois. Ce tableau choqua énormément son entourage immédiat. Il 
�V�¶�D�J�L�W���G�H���0atisse, Apollinaire et �G�H���%�U�D�T�X�H�����6�L���F�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�V�F�L�W�D���G�H�V���p�P�R�W�L�R�Q�V���V�L���Y�L�Y�H�V�����F�¶�H�V�W��
�V�D�Q�V�� �G�R�X�W�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �D�Y�D�L�W�� �© �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �S�U�H�V�T�X�H�� �D�J�U�H�V�V�L�Y�H�� �j�� �O�¶�p�J�D�U�G�� �G�H�� �O�¶�D�Y�D�Q�W-garde 
�S�D�U�L�V�L�H�Q�Q�H���T�X�L���H�V�V�D�\�D�L�W���G�¶�L�Q�Y�H�Q�W�H�U���X�Q���D�U�W���Q�R�X�Y�H�D�X429 ».    

Seul Kahnweiler  un jeune collectionneur allemand aime ce tableau dès sa première 
�Y�L�V�L�W�H���� �&�H�W�W�H�� �W�R�L�O�H�� �V�¶�D�S�S�H�O�Oera quelques années plus tard, L�H�V�� �G�H�P�R�L�V�H�O�O�H�V�� �G�¶�$�Y�L�J�Q�R�Q�� Si ce 
�W�D�E�O�H�D�X���D���V�X�V�F�L�W�p���W�D�Q�W���G�H���U�p�D�F�W�L�R�Q�V�����F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�W���X�Q�H���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���U�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��
dans le travail du peintre espagnol. En effet, L�H�V�� �G�H�P�R�L�V�H�O�O�H�V�� �G�¶�$�Y�L�J�Q�R�Q, annonce ce 
�P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���I�X�O�J�X�U�D�Q�W���T�X�L���Y�D���E�R�X�O�H�Y�H�U�V�H�U���O�¶�D�U�W���G�X���;�;e siècle et annoncer une rupture avec ce 
qui jusque-�O�j�� �V�¶�H�V�W�� �I�D�L�W�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �S�O�D�V�W�L�T�X�H : le cubisme. William Rodin, 
�H�[�S�O�L�T�X�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�H���F�¶�H�V�W���© �V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�R�U�V�T�X�H���3�L�F�D�V�V�R���V�¶�H�V�W���L�Q�V�S�L�U�p���G�H���O�¶�D�U�W���W�U�L�E�D�O���G�D�Q�V���O�H�V��
�G�H�P�R�L�V�H�O�O�H�V�� �G�¶�$�Y�L�J�Q�R�Q�� �T�X�H�� �V�R�Q�W���D�S�S�D�U�X�V�� �O�H�V�� �V�L�J�Q�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H���S�H�U�F�p�H »430. Cette percée 
va entraîner, en quelque sorte, �O�D�� �P�L�V�H�� �j�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�X�� �M�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Wribal dans la peinture 
occidentale. Cette peinture représentait pour Picasso, « en premier lieu, une affinité élective et 
�H�Q�� �V�H�F�R�Q�G�� �O�L�H�X�� �X�Q�H�� �V�X�E�V�W�D�Q�F�H�� �S�U�R�S�U�H�� �j�� �D�O�L�P�H�Q�W�H�U�� �V�R�Q�� �°�X�Y�U�H ». Certains auteurs émettent 
�F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H�V�� �U�p�V�H�U�Y�H�V�� �T�X�D�Q�W�� �j�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �© �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H431 » sur le travail de Picasso. En 
effet, selon Tim Hilton432, « �R�Q���D���H�[�D�J�p�U�p���O�H���U�{�O�H���T�X�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���D���M�R�X�p���V�X�U���O�H���F�X�E�L�V�P�H ». Il 
semblerait que Cézanne ait beaucoup plus influencé le travail de ce dernier. Il ajoute que 
« �O�¶�D�I�U�L�F�D�Q�L�V�P�H���Q�¶�D�Y�D�L�W �p�W�p���T�X�¶�X�Q�H���L�Q�F�X�U�V�L�R�Q���U�D�S�L�G�H���H�W���V�S�H�F�W�D�F�X�O�D�L�U�H433 ». Michel Leiris pense, 
quant à lui, �T�X�H�� �S�R�X�U�� �U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �U�H�V�V�H�Q�W�L�U�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H�� �V�X�U�� �V�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[���� �L�O�� �I�D�X�W��
attendre la période du cubisme analytique.  

Ainsi, �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �°�X�Y�U�H�V primitives influença les cubistes. 
�$�M�R�X�W�R�Q�V�� �T�X�¶�H�Q�� �U�p�D�F�W�L�R�Q�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�Q�L�V�P�H���� �© les cubistes avaient opté pour une 
�S�H�L�Q�W�X�U�H�� �j�� �O�¶�R�V�V�D�W�X�U�H�� �S�O�X�V�� �I�R�U�W�H�� �T�X�L�� �U�H�Q�G�U�D�L�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �R�Q�W�� �G�H��
permanent et non de circonstanciel 434». Les tableaux ne seraient plus agencés de manière 
décorative et dans la seule quête du beau. Ils ne représenteraie�Q�W���S�O�X�V���F�H���T�X�H���O�¶�R�Q���Y�R�L�W���P�D�L�V���F�H��
�T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �F�R�Q�Q�D�v�W���� �$�L�Q�V�L���� �F�H�� �T�X�L�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�� �O�H�V�� �F�X�E�L�V�W�H�V�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�D�U�W�� �S�U�L�P�L�W�L�I���� �F�H�� �I�X�W�� �F�H�W��
aspect conceptuel des �°�X�Y�U�H�V���� �,�O�� �I�D�X�G�U�D�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�M�R�X�W�H�U�� �T�X�H, �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�D�V�S�H�F�W��

                                                 
428LEIRIS, M., Op.cit., p1129. 
429HILTON, T., Picasso, Op.cit, p84 
430RODIN, W., Op.cit., p15. 
431Ce terme semble plus approprié pour décrire les �°�X�Y�U�H�V���T�X�L���L�Q�W�U�L�J�X�q�U�H�Q�W���3�L�F�D�V�V�R�� 
432�$�X�W�H�X�U���G�H���3�L�F�D�V�V�R�����O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H�V���D�U�W�V�����(ditions Thames et Hudson 1996, p83. 
433Ibid 
434LEIRIS, M., Op.cit. p1138. 
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esthétique de certaines théories explique �O�¶�D�W�W�U�D�L�W�� �G�H�� �3�L�F�D�V�V�R, pour le primitivisme, à sa 
dimension magique. Selon Colin Rhodes, « Picasso ne se concentrait pas tant sur les qualités 
formel�O�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�F�X�O�S�W�X�U�H�� �W�U�L�E�D�O�H�� �«�� �T�X�H�� �V�X�U�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�L�W�� �F�R�P�P�H�� �V�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V��
magiques435 ». Il ajoute, en citant Picasso : �©�« ces masques, tous ces objets que des hommes 
�D�Y�D�L�H�Q�W�� �H�[�p�F�X�W�p�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �G�H�V�V�H�L�Q�� �V�D�F�U�p���� �P�D�J�L�T�X�H���� �S�R�X�U�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �H�Qtre 
eux et les forces inconnues, hostiles, qui les entouraient, tâchant ainsi de surmonter leur 
�I�U�D�\�H�X�U���H�Q���O�H�X�U���G�R�Q�Q�D�Q�W���F�R�X�O�H�X�U���H�W���I�R�U�P�H�����(�W���D�O�R�U�V���M�¶�D�L���F�R�P�S�U�L�V���T�X�H���F�¶�p�W�D�L�W���O�H���V�H�Q�V���P�r�P�H���G�H���O�D��
�S�H�L�Q�W�X�U�H���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �H�V�W�K�p�W�L�T�X�H ���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H���G�H�� �P�D�J�L�H�� �T�X�L�� �V�¶�L�Q�W�H�U�S�R�V�H��
�H�Q�W�U�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �K�R�V�W�L�O�H�� �H�W�� �Q�R�X�V���� �X�Q�H�� �I�D�o�R�Q���G�H�� �V�D�L�V�L�U�� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U���� �H�Q�� �L�P�S�R�V�D�Q�W���X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �j�� �Q�R�V��
terreurs comme à nos désirs. ».  

Doit-on justifier cette �S�D�U���O�D���S�D�U�W���G�¶�D�P�L�W�L�p���T�X�H���3�L�F�D�V�V�R���S�R�U�W�D�L�W���j��Malraux et à Leiris ?   

En définitive, �L�O�� �Q�H�� �I�D�L�W�� �Q�X�O�� �G�R�X�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�W�� �W�U�L�E�D�O�� �D�� �H�[�H�U�F�p�� �X�Q�H�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �V�X�U�� �3�L�F�D�V�V�R��
mais également sur tout le mouvement cubiste. Néanmoins, �L�O�� �V�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�D�L�W�� �S�D�V��
�H�Q�W�U�D�v�Q�p���G�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�X�[���G�D�Q�V���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�U�L�V�H���S�D�U���O�¶�D�U�W���P�R�G�H�U�Q�H, au début du 
XXe siècle. Selon William Robin, « les objets primitifs contribuaient moins à réorienter 
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���O�D���S�H�L�Q�W�X�U�H���P�R�G�H�U�Q�H���T�X�¶�j���U�H�Q�I�R�U�F�H�U���H�W���F�R�Q�I�L�U�P�H�U���X�Q�H���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�p�M�j���H�Q���F�R�X�U�V436 ». 
�(�Q���U�p�D�O�L�W�p���V�L���3�L�F�D�V�V�R���V�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�D���G�H���F�H�W�W�H���P�D�Q�L�q�U�H���j���O�¶�D�U�W���S�U�L�P�L�W�L�I�����F�¶�H�V�W �S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���O�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�L�W��
�F�R�P�P�H�� �O�H�� �I�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�� �U�D�L�V�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �G�¶�X�Q�H�� �U�p�I�O�H�[�L�R�Q�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O�O�H���� �2�Q��
pourrait ajouter en conclusion, ce que Michel Leiris interrogé par Paul Lebeer pense de 
�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H���O�¶�D�U�W���Q�q�J�U�H���V�X�U���O�¶Occident437 : �©�«Je pa�U�O�H���G�H���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���S�R�V�V�L�E�O�H��
�P�D�L�V���G�H���I�D�o�R�Q���W�U�q�V���S�U�X�G�H�Q�W�H���G�H���O�¶�D�U�W���Q�q�J�U�H���G�D�Q�V���O�H���F�X�E�L�V�P�H���G�R�Q�W���R�Q���D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j���V�X�U�H�V�W�L�P�H�U��
considérablement le rôle. Le cubisme dérive principalement de Cézanne. Il y a peut-être un 
�D�S�S�R�U�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �Q�q�J�U�H���� �P�D�L�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���� �F�¶�H�V�W�� �X�Q�H�� �F�K�R�V�H�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H���� �H�Q�I�L�Q�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�V��
occidentales. » 

  

                                                 
435RHODES, C., �/�H���S�U�L�P�L�W�L�Y�L�V�P�H���H�W���O�¶�D�U�W���P�R�G�H�U�Q�H�����F�R�O�O�H�F�W�L�R�Q���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���G�H���O�¶�D�U�W�����(ditions Thames et Hudson 1994, p116. 
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437LEBEER, P., Michel Leiris, « �$�X�� �G�H�O�j�� �G�¶�X�Q�� �U�H�J�D�U�G �ª�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �V�X�U�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q, Editions Sainte Opportune, 1994, 
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CHAPITRE 4 :  L' ART COLONIAL :  LA PENETRATION DES T ECHNIQUES 

OCCIDENTALES EN AFRIQUE  
L'influence des arts dits « premiers » se révéle dès le début du XXe siècle en Europe. 

Le continent africain lui, opère sa rencontre avec l'art occidental d'une manière assez 
différente. Les systèmes coloniaux, l'impérialisme occidental, ainsi que l'introduction du 
modernisme en Afrique, entrainent l'émergence d'un style artistique qui mêlera art 
traditionnel, artisanat et techniques artistiques occidentales. Cet art dit colonial provient selon 
Sidney Kasfir de son public, c'est à dire les colons occidentaux qui étaient établis en Afrique. 
Des artistes d'un nouveau genre apparaissent. Ils ne sont plus liés aux cours royales ou aux 
divinités, mais à des mécènes et à de riches clients qui sont prêts à payer pour obtenir 
satisfaction après commande. L'art en Afrique ayant de tous temps été très lié au pouvoir, qu'il 
soit d'ordre mystique ou social, va à la rencontre du modernisme, trouver un nouveau marché 
qui entrainera petit à petit la sphère de l'art africain du local vers le global.  

L'émergence d'un nouveau type d'artistes en Afrique durant cette époque, requiert une 
importante précision. En effet, il est nécessaire d'expliquer que si comme l'affirme Amselle , 
« Pour qu'il y ait art, il faut qu'il existe un « « champ artistique » » (Bourdieu 1992), un 
« « monde de l'art » » (Greenberg 1961) ou un « « régime de valeur » » (Myers 2002), bref, 
un réseau de galeries, d'expositions, de biennales, de critiques et de magazines qui certifient, 
�D�F�F�U�p�G�L�W�H�Q�W���H�W���Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W���j���O�
�H�V�S�D�F�H���G�
�L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�L�R�Q�����T�X�H���O�
�R�Q���Q�R�P�P�H���D�U�W��
au sens esthétique du terme438 ». Il est évident que ces conditions n'étaient en aucun cas 
réunies pour que l'on puisse parler « d'Art » sur le continent africain. Cette conception qui 
prend forme se fait donc à travers l'introduction de techniques mais également d'une 
esthétique de type occidental���� �0�r�P�H�� �V�L�� �O�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �J�D�U�G�H�Qt une certaine authenticité, un 
authentique exotisme, elles sont empreintes d'influences religieuses (animistes, chrétiennes ou 
musulmanes) ou encore de modernisme, comme l'affirme encore une fois Sidney Kasfir439. 
L'auteur précise que c'est ainsi que l'on a assisté à l'introduction de masques syncrétiques 
« représentant Jésus aux côtés de Mami Warta, ou encore des tabourets de chef ayant la 
forme des tous premiers véhicules à moteur440 ». La production artistique durant la période 
coloniale en Afrique a été transformée par l'introduction de nouveaux outils et de nouvelles 
valeurs. Des objets inédits ont fait leur apparition et ont suscité l'intérêt des artistes et artisans 
africains. Cette période a également entrainé l'introduction de la couleur dans les usages de 
�Q�R�P�E�U�H�X�[�� �S�H�X�S�O�H�V���� �%�L�H�Q�� �T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�¶�D�Y�R�Q�V�� �p�Y�R�T�X�p���� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �S�H�X�S�O�H�V�� �X�W�L�O�L�V�D�L�H�Q�W�� �G�H�V��
pigments lors de la réalisation de leurs masques, il faut préciser que ces derniers étaient assez 
limités en termes de tonalité.  

De nouvelles figures apparurent également ; la très célèbre statue du colon par 
exemple, sur les marchés africains. Cette dernière est principalement représentative des 
éléments de la modernité qui sont introduits en Afrique et qui sont perçus par les africains 
comme étant « des symboles puissants de la modernité441 » alors qu'elle représentait « une 
forme de parodie ou tout simplement de la naïveté442 » pour le public occidental. Selon Raoul 

                                                 
438AMSELLE, J.L « Retour sur « « l'invention de la tradition »", L'Homme 2008/1-2, numéros185-186, pp 187-194. 
439LITTLEFIELD, KASFIR, S.Op.cit., p 64.  
440Ibid.  
441Ibid. 
442 Ibid.  
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Mahé, consultant pour la maison Gaïa, 
  « Historiquement, la statuaire dite « colon" a été conçue dans le but de signaler 
le passage ou la présence des blancs dans une région. Différentes études 
établissent leur existence à compter de la première période de la colonisation. Les 
« colons » étaient placés aux croisements des chemins, près des ponts et à l'entrée 
des villages pour informer la population de la présence des blancs. Dans un 
second temps, ces statues servirent de moyens de lutte contre la colonisation. 
Elles représentaient « l'homme blanc » et on y posait des fétiches pour « chasser » 
ou « tuer » le colonisateur. Les « colons » de cette époque figuraient ainsi le 
« Blanc » tel qu'il était perçu par les artisans africains mais à travers des canons 
traditionnels. Les statuettes étaient peintes avec des teintures végétales et les 
personnages représentés avec leurs habits spécifiques443 ».  

�/�¶�D�U�W�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �G�R�Q�F�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �G�H�V�� �D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X��
�P�R�G�H�U�Q�L�V�P�H���H�Q���$�I�U�L�T�X�H�����,�O���H�V�W���F�R�P�P�H���Q�R�X�V���O�¶�D�Y�R�Q�V���D�I�I�L�U�P�p���L�V�V�X���G�¶�X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���T�X�H���G�H�V��
�P�p�F�q�Q�H�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W���� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �G�H�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q���� �'�H�V�� �p�F�R�O�H�V�� �Q�D�T�X�L�U�H�Q�W�� �G�D�Q�V��certaines 
�U�p�J�L�R�Q�V���G�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���H�W���H�X�U�H�Q�W���S�R�X�U���P�L�V�V�L�R�Q���G�H���W�U�D�Q�V�P�H�W�W�U�H���O�H�X�U���Y�L�V�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W���j���G�H�V���D�S�S�U�H�Q�W�L�V��
artistes et artisans.  

4.1L' ART MODERNE EN AFRIQ UE, LES ECOLES, L ' ART 

POPULAIRE  
Nous entendons par « art moderne africain » toutes les productions artistiques qui ont 

été créées par le biais des é�F�R�O�H�V���G�¶�D�U�W���G�H���W�\�S�H���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O, des centres de formations qui ont été 
créés par des professionnels occidentaux, des « écoles » qui en sont sorties.  
 

4.1.1. Les centres de formation 

 

�/�¶�D�U�W�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �H�V�W�� �D�U�U�L�Y�p�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �Sar le biais des écoles mais, également par des 
« particuliers �ª�� �T�X�L�� �Y�R�Q�W�� �W�H�Q�W�H�U�� �G�¶�L�Q�F�X�O�T�X�H�U�� �j�� �G�H�V artistes ou artisans africains ce qui, de leur 
�S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H���� �G�H�Y�U�D�L�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �O�¶�D�U�W�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�S�R�T�X�H���� �&�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �6�L�G�Q�H�\�� �.�D�V�I�L�U���� �X�Q�H��
grande partie de ce �T�X�¶�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�� �O�¶�D�U�W�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�� �G�p�F�R�X�O�H�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V��
expérimentaux mis en place par des occidentaux, �V�X�U�W�R�X�W�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �D�Q�J�O�R�S�K�R�Q�H���� �/�¶�D�X�W�H�X�U��
�G�R�Q�Q�H���O�¶�H�[�H�P�S�O�H���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���p�F�R�O�H�V���T�X�L���R�Q�W���p�W�p���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H���V�X�U���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�����3�D�U�P�L���F�H�O�O�H�V-
ci, la célè�E�U�H���p�F�R�O�H���G�¶�2�V�K�R�J�E�R���D�X���1�L�J�H�U�L�D�����O�¶�p�F�R�O�H���G�H���6�K�R�Q�D���D�X���=�L�P�E�D�E�Z�H�����O�D���5�R�N�H�¶�V���G�U�L�I�W���$�U�W��
Center en Afrique du Sud ou encore, �G�D�Q�V���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���P�H�V�X�U�H�����O�¶�p�F�R�O�H���G�H���'�D�N�D�U���D�X���6�p�Q�p�J�D�O����
�/�L�H�X�[���G�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�P�H�Q�W�V���H�W���G�¶�H�I�I�H�U�Y�H�V�F�H�Q�F�H���G�H���O�D���F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p�����F�H�V���p�F�R�O�H�V���R�Q�W���H�Q�J�H�Q�G�U�p���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q��
�G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�¶�D�U�W�L�V�W�H�� �I�X�W�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �H�P�S�U�H�L�Q�W�H�� �G�H�V�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�V�� �H�W��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�V�����/�¶�D�X�W�H�X�U���D�M�R�X�W�H���T�X�H���O�H���I�D�L�W���P�r�P�H���G�H���V�H���V�H�Q�W�L�U���D�U�W�L�V�W�H���D�Y�D�L�W���p�W�p���L�Q�W�U�R�G�X�L�W��
dans certaines sociétés �G�X�U�D�Q�W�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�H�����(�O�O�H�� �G�R�Q�Q�H�� �D�L�Q�V�L�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V��
�I�p�P�L�Q�L�Q�H�V���G�H���O�¶�D�W�H�O�L�H�U���:�H�\�D���D�X���=�L�P�E�D�E�Z�H���T�X�L���S�H�L�Q�D�L�H�Q�W���j���V�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���F�R�P�P�H���I�D�L�V�D�Q�W���S�D�U�W�L�H��
de cet univers artistique. Elle affirme ainsi que « �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���F�R�O�R�Q�L�D�O���D���G�R�Q�Q�p���O�L�H�X���j���G�H�V��
possibilités de définition de soi radicalement nouvelles en établissant un nouveau rapport 
entre pratique artistique et pédagogie444 ».   

                                                 
443�9�H�Q�W�H���P�D�L�V�R�Q���*�$�Í�$�����D�U�W���P�R�G�H�U�Q�H���H�W���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���G�¶�$�I�U�L�T�X�H���������G�p�F�H�P�E�U�H���������������9�H�Q�W�H���j���O�D���)�R�Q�G�D�W�L�R�Q���'�R�V�Q�H-Thiers, 
Werewere - Liking, Statues Colons, les Nouvelles Editions Africaines, Paris, 87 p. Susan M.Vogel, L'Art Baoulé, Adam Biro, 
1999, 83 p. Voir aussi catalogue de vente Binoche et Godeau, Colons, Hôtel Drouot, Paris, 25 Octobre 1987. P 45.  
444 LITTLEFIELD, KASFIR, S., Op.cit., p 124. 
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 �'�D�Q�V�� �F�H�V�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �G�¶�D�U�W���� �R�Q�� �D�S�S�U�H�Q�G�� �O�D�� �P�D�v�W�U�L�V�H�� �G�H�� �O�D�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H����comme �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H��
�O�¶�D�U�W�����2�Q���F�R�P�P�H�Q�F�H���j���L�Q�W�p�J�U�H�U���O�¶�L�G�p�H���V�H�O�R�Q���O�D�T�X�H�O�O�H�����I�D�L�U�H���G�H���O�¶�D�U�W�����F�¶�H�V�W���X�Q���Y�U�D�L���P�p�W�L�H�U�����H�W���T�X�¶�L�O��
�Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �X�Q�� �O�R�Q�J�� �F�\�F�O�H�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q���� �/�¶�p�O�q�Y�H�� �D�S�S�U�H�Q�G�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �X�Q�� �P�R�G�q�O�H�� �H�W��
�S�D�U���O�D���V�X�L�W�H���W�H�Q�W�H���G�H�� �F�U�p�H�U�����&�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���Y�D�O�D�E�O�H���S�R�X�U���W�R�X�W�H�V���O�H�V�� �p�F�R�O�H�V���P�D�L�V���L�O���V�¶�D�J�L�W���O�j���G�¶�X�Q�H��
conception standard des écoles d�¶�D�U�W���� �&�H�W�� �H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �p�W�D�L�W��également dispensé dans des 
�D�W�H�O�L�H�U�V���R�•���L�O���p�W�D�L�W���S�O�X�V���F�R�X�U�W�����P�D�L�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W�����O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���p�W�D�L�W���O�D��
même. Des écoles naquirent, de même que des centres de formations qui avaient vocation de 
donner à le�X�U�V�� �P�H�P�E�U�H�V���� �O�H�V�� �F�O�p�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �P�R�G�H�U�Q�H���� �&�H�W�W�H�� �P�D�Q�L�q�U�H��
�G�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�¶�D�U�W�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �G�H�� �V�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U�� �G�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �Y�D�� �H�Q�W�U�D�v�Q�H�U��
�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���H�W���G�H���F�R�X�U�D�Q�W�V���G�L�Y�H�U�V���H�W���Y�D�U�L�p�V���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�H���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W���� 

En effet, avec les écoles et les universités naquit une certaine conscience de la 
situation des africains face au monde. Les jeunes adultes qui constituaient la classe des 
�p�W�X�G�L�D�Q�W�V���� �G�p�Y�H�O�R�S�S�q�U�H�Q�W�� �j�� �F�{�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�� �P�r�P�H���� �G�H�V�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �V�H�� �I�H�U�R�Q�W����
resse�Q�W�L�U�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �'�¶�D�X�W�U�H�V���� �L�Q�V�S�L�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �Q�R�X�V�� �O�H�� �Y�H�U�U�R�Q�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �© mentors », se 
�I�H�U�R�Q�W���X�Q�H�� �L�G�p�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �G�R�L�W���r�W�U�H�� �X�Q�H�� �°�X�Y�U�H�� �G�¶�D�U�W���H�W�� �G�H�� �O�D�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H��
�G�R�Q�W���L�O�V���G�R�L�Y�H�Q�W���W�U�R�X�Y�H�U���O�¶�L�Q�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���� 

4.1.1.1 �/�¶�p�F�R�O�H���G�¶�2�V�K�R�J�E�R���D�X���1�L�Jeria 

 

�8�O�O�L���%�H�L�H�U���I�R�Q�G�D���H�Q�������������O�¶�p�F�R�O�H���G�¶�2�V�K�R�J�E�R���G�D�Q�V���O�H���V�X�G-ouest du pays, pas loin de la 
�Y�L�O�O�H���P�\�W�K�L�T�X�H���G�¶�,�O�H���� �,�O���H�V�W���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���G�H���S�K�R�Q�p�W�L�T�X�H���H�W���V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H���j���2�V�K�R�J�E�R���H�Q������������ �D�Y�H�F���V�D��
femme Susan Wenger. Son ambition pour cette école était de permettre aux élèves de pouvoir 
produire « sans directives précises, de libérer les capacités créatrices de ses membres dans 
les domaines variés de la musique, du théâtre et de la peinture445 ». Ce qui était donc 
�L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W���� �F�¶�p�W�D�L�W�� �F�H�W�W�H�� �O�L�E�H�U�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�Y�L�W�p�� �T�X�H �O�¶�R�Q�� �\�� �U�H�W�U�R�X�Y�D�L�W���� �'�H�V�� �V�p�P�L�Q�D�L�U�H�V�� �H�W�� �G�H�V��
ateliers de littératures furent donnés au sein de ce cercle. Ulli Beier publiait également des 
�F�U�L�W�L�T�X�H�V���V�X�U���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���T�X�¶�L�O���D�Y�D�L�W���G�p�F�R�X�Y�H�U�W�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���V�X�U���O�H�X�U�V���°�X�Y�U�H�V�����&�H�W�W�H���p�F�R�O�H���D�����W�H�Q�W�p��
de former aux techniques artistiques des artistes locaux tels que Buraimoh Gbadamosi, et 
Abedisi Akanji446���� �&�H�V�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �G�H�V�� �P�D�o�R�Q�V���� �j�� �T�X�L�� �L�O�V�� �W�H�Q�W�q�U�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H��
�F�L�P�H�Q�W�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �I�D�L�U�H�� �G�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �R�E�M�H�W�V�� �G�¶�D�U�W�� �G�p�F�R�U�D�W�L�I�V���� �,�O�V�� �L�Q�Y�L�W�q�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �W�H�Os 
que le mozambicain Malangatana447, ou encore le peintre guyanais Denis Williams à venir 
montrer leur travail et enseigner leur technique. Ainsi, au fil des ans, de nombreuses 
initiatives furent prises afin de promouvoir cet art en pays Yorouba et peu à peu, certains 
artistes tels que Twins Seven Seven ou encore Buraimoh Gbadamosi parvinrent à intégrer le 
�F�L�U�F�X�L�W���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�H���O�¶�D�U�W�����/�H�X�U���W�U�D�Y�D�L�O���V�H���V�L�W�X�D���D�O�R�U�V���H�Q�W�U�H���P�R�G�H�U�Q�L�W�p���H�W���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�����&�H�O�D���O�H�X�U���D��
par exemple, empêché de pouvoir être représentés au festival mondial des arts nègres qui se 
tint en 1977 à Lagos, car leur travail ne correspondait pas à la vision moderniste et 
�S�U�R�J�U�H�V�V�L�V�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �Y�R�X�O�D�L�W�� �G�R�Q�Q�H�U�� �G�¶�H�O�O�H-même à cette époque. Cependant, dans les 
années quatre vingt, quatre vingt dix, les artistes de cette école furent présentés comme étant 
�O�H�V�� �H�[�H�P�S�O�H�V���� �O�H�V�� �W�p�P�R�L�Q�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �F�R�Q�Y�D�L�Q�F�D�Q�W�V���� �G�H�� �F�H�� �T�X�L�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�W�� �O�¶�D�U�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q��
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� 

                                                 
445Catalogue exposition « Africa Remix » Centre Pompidou, texte de Jean Hubert Martin, 2005, P28.  
446Tous deux artistes nigérians. 
447Artiste peintre mozambicain. 
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4.1.1.2. �/�H���5�R�N�H�¶�V���G�U�Lft art center en Afrique du sud 

 

�&�H���F�H�Q�W�U�H���I�X�W���I�R�Q�G�p���H�Q�������������S�R�X�U���S�U�R�P�R�X�Y�R�L�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���Q�R�L�U�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H��
du Sud. Le gouvernement sud africain, selon sa logique de ségrégation, ne voyait aucun 
intérêt à encourager les jeunes artistes noirs à poursuivre leurs études et encouragea plutôt le 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H�����&�H�W�W�H���p�F�R�O�H���I�X�W���F�U�p�p�H���S�D�U���X�Q���F�R�X�S�O�H���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�D�Q�W�V��
suédois, Peder et Ulla Gowenius dans le Kwazulu Natal. Au sein de cette école, étaient 
�S�U�R�G�X�L�W�H�V���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���°�X�Y�U�H�V���L�V�V�X�H�V���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V. Les élèves étaient séparés par 
sexe. Les filles avaient pour spécialité le tissage et la peinture sur tissu et les garçons les 
céramiques et les beaux arts. Il y avait donc au sein du centre une production utilitaire qui lui 
permettait de survivre et une �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �S�X�U�H�P�H�Q�W�� �D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �F�R�P�P�H��
celui-ci que les artistes noirs sud africains purent développer leur technique. Ce centre 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�� �G�q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �H�W�� �F�H���� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �/�H�V�� �F�R�X�U�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �j��
plein temps et �G�X�U�D�L�H�Q�W�� �G�H�X�[�� �D�Q�V�� �D�X�� �W�H�U�P�H�� �G�H�V�T�X�H�O�V���� �O�¶�p�W�X�G�L�D�Q�W�� �U�H�F�H�Y�D�L�W�� �X�Q�� �F�H�U�W�L�I�L�F�D�W���� �/�H�� �I�D�L�W��
�T�X�H���F�H�V���p�W�X�G�L�D�Q�W�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���O�D���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���H�W���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W���O�¶�L�F�R�Q�R�J�U�D�S�K�L�H�����H�Q�W�U�D�v�Q�D��
�O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���S�H�W�L�W���J�U�R�X�S�H���G�¶�D�U�W�L�V�W�H�V���T�X�L���S�D�U���O�H�X�U���W�D�O�H�Q�W���U�H�Q�G�L�U�H�Q�W���j���F�H���F�H�Q�Wre ses lettres de 
�Q�R�E�O�H�V�V�H���� �2�Q�� �S�H�X�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �F�L�W�H�U�� �O�¶�H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �0�E�D�W�K�D�� �H�W�� �0�X�D�I�D�Q�J�H�M�R�� �T�X�L�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D��
linogravure pour illustrer des épisodes de la bible, se sont fait connaître dans le monde. Il faut 
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���Q�R�W�H�U���T�X�H���O�H�����W�U�D�Y�D�L�O���G�H���0�E�D�W�K�D���L�Q�I�O�X�H�Q�o�D �p�Q�R�U�P�p�P�H�Q�W���O�H�V���D�U�W�L�V�W�H�V���G�X���F�H�Q�W�U�H���M�X�V�T�X�¶�j��
�V�R�Q�� �G�p�S�D�U�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �6�X�q�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �6�H�V�� �°�X�Y�U�H�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�H�X�U�� �V�X�M�H�W��
���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���E�L�E�O�L�T�X�H���� �P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�H�X�U���I�R�U�P�D�W���Q�D�U�U�D�W�L�I���� �&�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���G�X�U�D�Q�W���F�H�V���D�Q�Q�p�H�V���T�X�H���O�H��
centre connaît ses plus g�U�D�Q�G�V���D�U�W�L�V�W�H�V�����F�H�X�[���T�X�L���Y�R�Q�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U���j���O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q��
�F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���� �$�L�Q�V�L���� �F�H�� �F�H�Q�W�U�H�� �V�X�E�V�L�V�W�H�U�D�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �S�O�X�V��
�S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �H�Q�� ���������� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�X�S�p�U�L�H�X�U�� �H�V�W�� �R�X�Y�H�U�W�� �D�X�[�� �p�W�X�G�L�D�Q�W�V�� �Q�R�L�U�V�� �T�X�L�� �V�H��
dirigent maintenant vers les universités.  

4.1.1.3 �)�U�D�Q�F�N���0�&���(�Z�H�Q���H�W���O�¶�p�F�R�O�H���G�H���6�K�R�Q�D���D�X���=�L�P�E�D�E�Z�H 

 

Franck MC Ewen fut invité en 1954 par le gouvernement de la Rhodésie du sud 
���D�F�W�X�H�O���=�L�P�E�D�E�Z�H�����D�I�L�Q���G�H���F�R�O�O�D�E�R�U�H�U���D�X���S�U�R�M�H�W���G�H���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���P�X�V�p�H���G�¶�D�U�W���P�R�G�H�U�Qe. 
�&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���W�U�R�L�V���D�Q�V���S�O�X�V���W�D�U�G�����O�D���5�K�R�G�H�V���1�D�W�L�R�Q�D�O���*�D�O�O�H�U�\���H�V�W���L�Q�D�X�J�X�U�p�H���S�D�U���O�D���U�H�L�Q�H���P�q�U�H����
MC Ewen fut le premier directeur de cette institution. S�R�Q���L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�D�Q�V���O�¶�D�U�W���G�H���F�H���S�D�\�V���I�X�W��
�D�V�V�H�]�� �J�U�D�Q�G�H���� �,�O���R�X�Y�U�L�W���O�¶�p�F�R�O�H-atelier de la National Galler�\�� �T�X�L���p�W�D�L�W���X�Q���O�L�H�X���G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W��
�P�D�L�V���D�X�V�V�L���X�Q���F�H�Q�W�U�H���G�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���V�X�U���O�¶�D�U�W�����(�Q���U�p�D�O�L�W�p�����O�R�U�V�T�X�H���0�&���(�Z�H�Q���D�U�U�L�Y�D���H�Q���5�K�R�G�p�V�L�H�����L�O��
�W�U�R�X�Y�D���X�Q�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���T�X�¶�L�O���F�R�Q�V�L�G�p�U�D���F�R�P�P�H���G�p�F�D�G�H�Q�W�H���H�W���T�X�L���V�¶�D�S�S�D�U�H�Q�W�D�L�W���G�H���S�O�X�V��
�H�Q�� �S�O�X�V�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�¶�D�U�W�� �G�¶�D�p�U�R�S�R�U�W���� �&�¶�H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �S�R�X�V�V�D�� �S�H�X�� �j�� �S�H�X�� �O�H�V�� �D�U�W�L�V�W�H�V��
locaux à sculpter la pierre afin de perpétuer la tradition. MC Ewen entreprit des recherches 
�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �H�W�� �H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�U�W�� �G�H�V�� �6�K�R�Q�D�� �D�I�L�Q�� �G�¶�H�Q�V�H�L�J�Q�H�U�� �D�X�[�� �D�U�W�L�V�W�H�V�� �O�H�V��
caractéristiques de cet art dont les techniques tombaient peu à peu aux oubliettes. Les travaux 
exécutés furent appelés « sculpture shona ». Les peintres issus de cet atelier ne sont autres que 
Charles Fernando ou encore Thomas Mukorobgwa. Il faut néanmoins noter que « la critique 
voit dans cet art « « fabriqué de toute pièce » » régionalisme exotisme, primitivisme et 
�P�\�V�W�L�F�L�V�P�H���D�U�W�L�I�L�F�L�H�O�V�����/�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�W�p���H�V�W���R�F�F�X�O�W�p�H���G�D�Q�V���F�H�W���D�U�W���T�X�L���V�H���Y�H�Q�G���E�L�H�Q448 ». En 1969, 
�O�¶�D�W�H�O�L�H�U�� �T�X�L�W�W�H�� �6�D�O�L�V�E�X�U�\�� �S�R�X�U�� �p�F�K�D�S�S�H�U�� �D�X�[�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �J�R�Xvernementales. Il faut noter que 

                                                 
448448 FALL,  N., PIVIN, J.L., (dir), �$�Q�W�K�R�O�R�J�L�H���G�H���O�¶�D�U�W���D�I�U�L�F�D�L�Q���G�X���;�;e siècle. Revue Noire Editions, 2001 






























































































































































































































































































































































































































































