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Lorsque je debarquai a la Martinique, par un clair matin de Septembre
1927, je n'imaginais certes point qu'elle m'offrirait, vingt ans apres,
l'occasion d'une double these de geographie. Une humeur vagabonde



m'avait d'abord conduit en Finlande, a la recherche du culte de l'ours. Je
me retrouvais quatre ans plus tard en Syrie avec l'intention avouee
d'etudier les origines chretiennes. Le hasard fit de moi le temoin
d'aventures tres contemporaines, comme la revolte et l'incendie de
Damas en Octobre 1925. Apres un an de France je repartais vers les
Antilles dont je songeais a etudier l'histoire en meme temps que le
present. Je me rendis un compte rapide de l'erreur d'appreciation alors
commise. Les archives martiniquaises ont ete soumises a tant de
mauvais traitements qu'il y a presque lieu de s'etonner qu'elles n'aient
pas entierement disparu. Les documents essentiels sont a Paris. La
plupart d'entre eux ont besoin d'etre soumis a une critique serree : la
recherche de la verite pure n'a jamais obsede beaucoup les Antillais, ni
meme ceux qui etaient charges de les administrer.  J'en arrivai donc a
penser que le mieux etait sans doute de regarder le pays et ses
habitants. Une eruption de la Montagne Pelee etant survenue, je pus me
faire detacher pour six mois a l'Observatoire. Je trouvai egalement le
moyen de me meler quelque peu a la vie, voire meme a la politique
locale, ce qui ne plut pas outre mesure au gouverneur d'alors. Je rentrai
dont en France a la fin de 1932 avec un volumineux paquet de notes
que je reemportai avec moi lorsque je regagnai la colonie en 1937
comme chef du service de l'Instruction Publique. J'utilisai mes nouvelles
fonctions, auxquelles vinrent s'ajouter celles de chef du service de
l'Information en 1939, comme un moyen supplementaire de courir le
pays. Les Sentiers des hauteurs me conduisirent a des ecoles de
mornes que personne n'avait inspectees depuis de nombreuses annees.
J'eus egalement l'occasion d'executer quelques debuts de fouilles
precolombiennes pour le compte du Musee de l'Homme en 1939 et
1940. Mais les evenements m'inciterent alors a demander mon rappel
et je quittai l'ile en Fevrier 1941. Depuis la Liberation une abondante
correspondance me tient au courant de ce qui se passe la-bas. C'est le
resultat de cette experience que j'ai essaye de traduire dans le livre que
je presente aujourd'hui. Je l'ai concu tout naturellement sous la forme
classique d'une etude regionale : la Martinique est une ile de petites
dimensions : il est possible de la parcourir en entier, d'en saisir a peu
pres tous les rouages visibles ou caches, d'y etudier en un mot cette
action reciproque de la nature sur l'homme et de l'homme sur la nature
qui est le cœur meme de la geographie. Je me suis efforce en toute
sincerite de prendre la vraie mesure du pays sans trop m'inquieter des
barrieres que d'aucuns veulent poser entre des disciplines voisines,
alors que le reel est continu. Cela m'a conduit par exemple a insister
sur les precolombiens ou sur la vie Martiniquaise. Ai-je besoin de dire
que je n'en eprouve aucun remords ?  J'ai fortement abrege le manuscrit
primitif, sur lequel j'ai soutenu mes theses. Je me suis efforce de
l'alleger de beaucoup de discussions techniques et de la plupart des «
preuves » statistiques qui l'alourdissaient. On pourra souligner au
passage l'emploi d'apparence abusif qu'il m'est arrive de faire de la
premiere personne et des majuscules. J'ai tenu a montrer sur le premier
point qu'il s'agissait alors d'enquetes personnelles, ce qui en marque
d'office les limites. Sur le second, j'ai fini, apres beaucoup d'hesitations,
par ceder a la tradition locale qui tend a tout individualiser,
personnaliser. Riviere-Pilote, Riviere-Madame, Riviere-Salee, par
exemple, sont des expressions indissolubles et toujours employees
comme telles. « L'Usine » est une entite mythique. Il en est presque de
meme pour certains services administratifs, celui des Travaux Publics
en particulier. On me pardonnera donc d'avoir a mon tour sacrifie a ce
qui n'est peut-etre qu'une survivance tres lointaine de l'animisme
primitif.  Il me faudrait un chapitre entier pour nommer et remercier
tous mes collaborateurs benevoles. Un livre comme celui-ci est pour



beaucoup le resultat d'un large effort collectif dont l'auteur n'est que le
meneur de jeu et le metteur en œuvre. Qu'on me permette de citer
d'abord ceux qui ne sont plus, mon cher collegue Boutin, directeur de
l'Observatoire, avec lequel j'ai vecu dans une telle communaute de
pensees pendant l'eruption de 1929-1932 que je ne sais plus, dans les
chapitres consacres au volcan, ce qui doit lui etre attribue et ce qui me
revient en propre, M. Legros, qui a guide mes premiers pas a la
Martinique et fait connaitre la Savane des Petrifications en meme temps
qu'il me fournissait sur l'histoire recente et les quimboiseurs
d'inestimables renseignements, Me Magallon-Graineau, conseiller
general de Basse-Pointe, longtemps rapporteur du budget, qui fut pour
moi, vingt ans durant, le plus fidele et le plus sur des amis, le bon
chanoine Tostivint enfin qui se plaisait a eclaircir pour l'indigne disciple
que j'etais les « Grandes enigmes de l'antique Madinina ».  Je dois une
particuliere reconnaissance a M. Kervegant, chef du Service de
l'Agriculture et a son adjoint M. Berte qui m'ont fourni et continuent a
me fournir avec un amical devouement et une competence qui n'est
jamais en defaut tous les renseignements dont je puis avoir besoin. Des
chapitres entiers n'auraient pu etre ecrits sans leur aide constante. J'ai
disserte sur le tourisme, et bien d'autres choses encore, avec M.-L.
Calvert, l'un des hommes les plus avertis et l'un de mes plus fideles
compagnons de Martinique. Le P. Delawarde a participe a toutes les
recherches precolombiennes que j'ai pu faire en meme temps qu'il
m'apportait le plus precieux concours pour l'etude de cette vie
paysanne dont il a projete dans son livre une image d'une
ressemblance si exacte et pourtant ideale. J'ai recueilli du Dr
Montestruc, directeur de l'Institut Pasteur, avec qui j'ai tant de fois
couru les mornes du Sud, les plus precieuses donnees sur
l'anthropologie et la geographie medicale de l'ile. MM. Labat, Lorieau et
Midas ont avec moi explore et observe la montagne. MM. Romer et
Frolow m'ont ouvert les archives du nouveau service de Meteorologie et
de Physique du Globe. Le Dr Rose-Rosette a presque fait de moi un
theoricien de l'elevage martiniquais, assaisonnant ses lecons de ces
delicieuses histoires creoles que nul ne raconte aussi bien que lui. MM.
Saint-Olympe et Tenitri m'ont devoile les arcanes des Contributions
Indirectes, M. Destrehem celles des Douanes.  Puis-je dire aussi
combien est grande ma dette vis-a-vis de mes collaborateurs du
Service de l'Instruction Publique dont beaucoup etaient deja mes amis
lors de mon premier sejour ? J'ai passe chez M. Saldes a Sainte-Marie
ma derniere soiree de Martinique, le 8 fevrier 1941. Grace a lui, je suis
presque citoyen du bourg, comme de la « Rue Mulatre ». Au Gros-
Morne d'abord, puis sous les cocotiers de l'Anse-Mitan quelles longues
causeries avec M. Roselly et le cercle d'amis surs qu'il se plait a reunir
autour de lui ! M. F. Vildrin, secretaire de l'I. P., a toujours ete pour moi
le conseiller le plus ecoute et le plus averti. J'ai d'abord connu MM.
Rejon et Symphor au syndicat des instituteurs. L'un est aujourd'hui
maire de Trinite et l'autre du Robert. Ils siegent tous deux au Conseil
General que le second a preside [1]. Me sera-t-il permis de dire que
malgre la deference que je dois a leurs hautes fonctions c'est l'amitie
qui de beaucoup, chez moi, l'emporte a leur egard et que je me
souviens toujours avec emotion de nos memorables « sorties » au Vert-
Pre ou aux ilets du Robert ? J'ai agite avec eux presque toutes les
questions interessant la Martinique et utilise systematiquement leurs
ecrits.  M. V. Severe, ancien depute maire de Fort-de-France, a toujours
suivi mes travaux avec sympathie. M.
Lagrosilliere qui a represente la Martinique au Parlement de longues,
annees durant m'a permis de retourner dans son pays en 1937. Il m'a
introduit dans les milieux les plus varies et m'a fait largement profiter



de son experience unique des hommes et des choses des Antilles.  La
bienveillance administrative ne m'a point fait defaut, a mon second
sejour tout au moins. MM. les gouverneurs Alberti, Allys, Spitz et
Bressolles se sont personnellement interesses a mes efforts. Les
bureaux du gouvernement m'etaient largement ouverts, que ce fut celui
des communes, dirige par M. A. Wiltord, ou celui des finances ou je
trouvais en M. E. Sylvestre, aujourd'hui depute de l'Union Francaise, un
guide aimable autant qu'averti. J'ai entretenu les meilleures relations
avec les commandants superieurs des troupes qui se sont succede, en
particulier avec le colonel Vialle.  Ai-je besoin de rappeler la large
hospitalite creole dont j'ai use et abuse ? Les premieres fouilles
precolombiennes que j'ai tentees l'ont ete chez M. Jean de Reynal au
Precheur qui, en meme temps qu'il nous hebergeait, le P. Delawarde,
ma femme et moi, se montrait un connaisseur aussi experimente que
sur. Nous avons continue au Paquemar, chez M. Guy de Reynal, a
Sainte-Marie, chez M. Lafosse, a Vive, chez M. F. Clerc.  Je voudrais dire
enfin le devouement constant de ceux qui m'ont accompagne dans mes
courses a travers l'ile, meme lorsqu'elles presentaient quelques risques
: mon vieux complice Popo, qui connait beaucoup mieux la Pelee et la
Savane des Petrifications que les « guides » plus ou moins officiels
recrutes par les touristes et le citoyen Astarte qui fit passer la voiture
que j'avais a ma disposition par les plus invraisemblables chemins de la
colonie. M. Veille, a pris quelques-unes des plus belles photographies
reproduites dans cet ouvrage.  Au moment ou j'ecris ces lignes je n'ai
encore ete avise que tres officieusement des concours qui me seront
accordes pour la publication de mon livre ou des souscriptions qui
seront consenties, mais j'ai deja la certitude que je ne serai point
abandonne a mes faibles forces ... Qu'il me soit permis de remercier
plus particulierement M. Ch.-A. Julien, depute de l'Union Francaise, et
M. Laborde, attache au ministere de l'Education Nationale, M.
Robequain, professeur a la Sorbonne, auquel je suis redevable en outre
de tant de judicieux avis, M. A. Charton, directeur de l'Enseignement au
ministere de la France d'Outre-Mer, ainsi que la Commission du
Centenaire de la Revolution de 1848. Ma reconnaissance n'est pas
moins vive envers le Conseil General et les autorites prefectorales de la
Martinique, dont je sais que l'appui, cette fois encore, ne me fera pas
defaut [2]. Elle l'est aussi a l'egard des Nouvelles Editions Latines qui
n'ont pas hesite a courir l'aventure que represente, dans les
circonstances actuelles, l'impression et la diffusion d'un ouvrage tel
que celui-ci.  Mais ma dette est surtout grande vis-a-vis de ceux qui
ont ete mes maitres et mes guides dans un domaine ou il y a vingt ans
je n'avancais encore que d'un pas presque de neophyte. L'amitie de M.
Barrabe, que j'ai retrouve en mission dans l'ile lors de mon arrivee en
1927, m'a frotte d'un peu de geologie. M. Arsandaux, chef de la
mission « peleenne » en 1929, m'a appris a regarder le volcan et ses
alentours pendant les quatre mois qu'il est reste dans l'ile. Je lui dois le
plus bel exemple aussi d'independance vis-a-vis des contingences
locales, quelles que puissent en etre les consequences. Le Docteur
Rivet, de passage a la Martinique m'a decide a entreprendre des fouilles
precolombiennes et fait mettre a ma disposition les credits necessaires.
Sa haute bienveillance m'a ouvert le Musee de l'Homme ou j'ai toujours
trouve guide et appui aupres de MM. Reichlen et Leroi-Gourhan. Je
n'aurais jamais pu mettre sur pied le chapitre precolombien sans cette
aide constamment renouvelee. Mes recherches sur le peuplement m'ont
de meme ete grandement facilitees par l'accueil que j'ai recu au
ministere de la France d'Outre-Mer de la part des archivistes successifs
que j'y ai connus, en particulier MM. P. Roussier et Laroche.  Ce travail
enfin a ete entrepris et commence d'accord avec M. A. Demangeon dont



j'avais ete vers 1920 l'eleve en Sorbonne. Je ne dirai jamais trop tout ce
que j'ai du a ce maitre eminent. Apres sa mort j'ai poursuivi et termine
l'ouvrage sous la direction de M. le recteur Allix dont l'appui, les
conseils et les encouragements ne m'ont jamais fait defaut depuis sept
ans ecoules. Le meilleur de ce livre lui revient. Qu'il veuille bien trouver
ici l'hommage de ma profonde et respectueuse gratitude.


