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Notre Ctiide porte sur la littirature exotique française de la seconde moitié du XIXr 

siecle. Au sein de cette littérature, nous avons trouve un grand nombre de ricits de voyage 

et d'autres textes, la plupart très peu connus. qui prisentent une image fortement exotique 

de 1' Amirique du Nord. Des ouvrages du XVIe siècle sur les premiers voyages. de Jean 

de Liry en passant par l'ceuvre de Chateaubriand au XIXe sikcle, jusqu'à Claude Levi- 

Strauss. on se rend compte que ce continent a fait couler benucoup d'encre. Notre but est 

de demontrer que mSme les récits de voyage icrits par des voyageurs français moins 

c6Ebres (des acadimiciens, dès iconomistes. des journdistes. des aristocrates. etc.) ont 

laissé. entre 1850 et 1900. un timoigntige capital du phénomknc exotique ürntricain. 

confirmant ainsi la persistance d'un grand intiret de la Fnnce pour l'i\mérique du Nord 

et, tout paniculiirement. pour le Cmada français. De plus. l'ouverture des Expositions 

universelles à Paris. de 1855 i 1900. n'a pu que renforcer la connaissance, souvent 

partielle. de cc continent. L8ima_oinaire français peut. enfin, se mettre i ['heure de 13 

modemite et se liberer d'une bonne partie des stçréotypes et des rnoddes hirites du passé. 

La question qui se pose est donc la suivante : en quoi le Canada français, pris dans k 

contexte plus large de I'AmCnquc du Nord, est-il toujours source d'intSr5t. de debats 

passionn6s. bref d'élans exotiques pour les Français de la seconde moitii du XIXe 

siècle'? Pour ripondre Zt cette question. nous avons tenu compte de deux prémisses 

gCnCrnles imponantes : 13 pnniiGrc est rattach& h I'Çcriture de ces documents où ressort 

puissamment Ir zoût que les Franpiis de ce sitcle ont pour Ir: voyage. la dicouvene de 

l 'dut re)> et de son dilleiirs>). La plupart des thioriciens de l'exotisme ont divrloppC des 

analyses qui s'appliquent de façon surprenante aux icrits des voyageurs di: notre corpus. 

Ces analyses permettent de comprendre les diverses formes de l'exotisme envisagi 3. 

diffirents niveaux (entre autres. l'histoire et les meurs). La deuxitme prhissr  sr rattache 

à I'approche socio-historique que nous rivons privilégiie afin de mieux saisir les enjeux 

importants qui président à I'ivolution des rapports sociaux. iconomiques et culturels entre 

deux pays. 

Pour nous donner une mithode de travail difinie, mais nous laissant des 

ouvertures vers d'autres sources documentaires de I'Çpoque, nous avons sdrctionnk un 

ichantillon de récits de voyage, ainsi que d'autres documents plus techniques concernant 

les cinq expositions universelles qui ont lieu à Paris durant la période en question. Nous 

avons tenu compte de quelques rep6res topiques de la littéanire française, nécessaires h 

notre travail. Le recours à d'autres documents, tels que les récits de voyage rédigés par 

d'autres auteurs. les micles parus dans des revues importantes de l'époque et les 



documents de propagande et de publicit6. nous a permis de mieux saisir l'existence en 

France d'une image vraiment originale du Canada français et de I ' h i r i que  du Nord. B 
là. nous sommes parvenu 5 obtenir des résultats instructifs sur les contacts divers et 

fréquents que 13 France et Ir continent nord amincain ont entretenus dans la seconde 

moitié du X K e  siecle. En premier lieu, I'hypothèsc selon laquelle l'Amérique du Nord est 

toujours exotique aux yeux des Français h cette Cpoque. a Çd confimie : pour ceia, 

Chateaubriand n constitue une riErence indispensable et exemplaire. 

Nous avons compris que i'exotisme canadien français impliquait une vision 

uniformisante dé l'ensemble nord-arniricliin tour en se distinguant par sa nature 

paiiiculi5re. En effet. le Canada français se pr& au jeu exotique en dévoilant sa double 

nature (que nous appelons exotisme 4 effet de miroir.). Les traits nord-amdricains se 

combinent avec ceux de la. rvieille Früncez pour former une ririliti à la fois complexe et 

originale qui Fwine inormÇment tous les voyageurs que nous wons Ctudiis. De surcroît. 

la reconnaissance du progres social et 6conomique en Amirique du Kord est un thème qui 

revient constamment dans les ricits de voyage et dans les documents d'exposition 

s6lectionnis pour la constitution de notre corpus. En dCfinitive. il s'agit de constater Ia 

prisencc d'une nouwlle forme d'exotisme. autrement dit un apost-esotisme>b. qui 

renou~elle rridicalen~rnt la vision que 1ii France ri de I'Amirique du Nord. Nous concluons 

que. r i ~ i  XlXe sitcle. le Canada français et I'Amirique du Nord continuent d'exercer un 

attrait exotique sur une bonne pünie de la population frünqaise. en dCpit de la présence 

dkttres conrrirs de grande renomniir exotique ( notamment. I'Ot-içnt et l'Afrique). Cette 

itudc nous a permis de saisir l'ampleur du phçnomtne. Pour poursuivre les recherches 

dans cette voie. il hudrüit tenir compte de l'importance et de I'èfficacitç des moyens de 

transpon utilisis par nos voyageurs pour leurs diplacements à I'inttrieur du continent 

amçricain: outre cela. il faudrait mettre en lumière i'esotisme nord-m6ricain du point de 

vue d'autres sources littiraires ou pmlittirriires, telles que les petites revues françaises, 

les correspondnncrs pri\*&s. les récits de voyage Eminins, ainsi que les récits issus 

d'autres cultures europirnnes ayant comme sujet un voyage en h é r i q u e  du Nord. Ce 

sont là des questions que nous avons soulevées au cours de notre travail et qui 

meriteraient. à notre avis. de faire l'objet de travaux de recherche ultérieurs. 
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A VANT-PROPOS 

L'itude de l'exotisme sous ses diffirentes formes entraîne inévitablement des 

diftïcultés liies 4 la définition et au sens que nous voulons attribuer à ce terme. 

Phinomène présentant plusieurs visages hitiroclites, l'exotisme ne se prête pas à une 

dimarche d' interprktation unique, il difie souwnt l'analyse stylistique et litthire. 

Fréquemment. il se trouve present dans les romans. les récits de voyage. les mémoires, 

12s correspondimces et Irs documents de nariire moins littiraire r tels les rapports 

d'exposition, les revues de propagande, etc.). 

II importe donc de clarifier le sens que nous prêterons aux forrncs ci'exotismr 

caractéristiqiirs des restes étudiés et de d t  finir. par une üppellation diversiti6e. les 

diffircntes Fqons dont il se manifeste dans les içrits. 

La nature : esotisrne esact 

Dans notre itudç, nous nous intiresserons aux manifestations de I'iltnient 

exorique dans certains ricits de voyage français du XIXe siMe sur I'Amiriqur du Nord. 

Pour Cviter toute arnbig~iiti sininntiq~ir. nous empninterons le syntagme exotisme exact* 

dCfini par Roger 'vlatht. Selon lui. I'~rsotisrnc exact. est cette forme littémire emprunttk 

par des \?oyageurs quand ils sont C~ri\~ains de talent. Nul doute ne subsiste sur 

l'authenticiti de leurs icrits: il s'agit de ricits de voyage. de textes mpponant des faits 

pricis. des souvenirs et des imotions. bref. des moments vécus lors de voyages riels. 

L'exotisme n'est pas üccessoire: il est vrrii car éprouvé par l'icrivain-voyageur: 

I'exüctitude dans l'icriture des srntinients personnels qui miment l'auteur est la gar~ntie 

de toute son cpuvre. 

Afin d'unifier notre dharche tout au long de notre analyse. nous proposons 

d'élarsir quelque peu la difinition de Math6 à tous les auteurs des ricits de voyage i 

caractere exotique itudiCs dans notre corpus. qu'ils soient Çcnvains de talent reconnus ou 

non. 

L'ag~ellation : caractère esotiaue, stde exotiaue, sentiment esotiaue ? 

Un texte peut présenter une spécificiti exotique difficile à designer. S'agit-il d'un 

caract&re ou d'un style (qui en ferait en mCme temps un genre), ou simplement d'un 

sentiment exotique 3 Les nombreux auteurs qui ont Ctudié le phénomène exotique dans 

l'Çcnture s'entendent difficilement pour lui donner une appellation constante et précise. 

C'est pourquoi nous ne nous limiterons pas à une seule de ces appellations; l'exotisme 



n'est pas facile classer définitivement dans l'une ou l'autre de ces catçgories. Parfois, 

notre lecteur lira «caractère exotique», à d'autres moments il verra asentirnent exotique» 

et ceci pour qu'il puisse reconnaître l'ampleur du phinomène de «sentir le Divers» 

(Segalen), au niveau de la perception personnelle du voyageur, au niveau des figures de 

style dans son Ccriture (par exemple, subjective ou objective) et au niveau des contextes 

ciblis dans son discours (lieu. histoire, Cmigration, etc.). De plus, dans ce contexte nous 

utiliserons fréquemment l'expression «écrivain-voyageur» pour souligner le fait, comme 

Roland Le Huenen l'a aussi observé, que «la figure du voyaseur se confondra de plus en 

plus avec celle de I'Çcrivainw. mppon qui devient plus manifeste dans la littenture de 

voyage au ,YI& sikcle. 

Nous aimerions mentionner que nous wons consulte aussi des ouvrages en langue 

anglaise et italienne. Nous reproduisons les citations en langue originale, en fournissant la 

traduction en Inngue fr~nçaisr. Sauf avis contraire. toutes les traductions dans cette itudc 

sont de nous. 

NOTA BENE - Il se peut que quelques notes en bas de page soient déplacées 
immediatemcnt à la page suivante, et ce malgré nos efforts pour éliminer ce petit défaut 
informatique. Ceci n'empêche en rien la lecture et la compréhension du texte. 



INTRODUCTION 

François-Ren2 de Chateaubriand. ~~Prifr tce)~ aux Nrzrclie: 

ANALYSE D'UNE PERCEPTION 

Le plaisir de la lecture de certains rkcits de voyage et le charme du dipaysement 

que nous partageons avec les auteurs ont Cté les demenü déclencheurs qui nous onr 

dicidi à entamer cette Aude. Il s'agir d'un trwail fait essentiellrment i partir de textes qui 

ont soiliciti notre curiosité dans 1a recherche de mrinikstations évocatrices du sentiment de 

l'exotisme, bien souvent au-del4 des con\vntions classiques. Les nombreux extraits de 

ricits reproduits dans les pages suivantes ont CtC choisis selon un  critire personnel. du 

point de vue du lecteur relativenient nlilf i la poursuite d'images et d'émotions que 

procure la lecrure sur un iiro~lde irui<i.rcili'. En effet, la lecture d'un ricit de voyage peut 

provoquer spontüniment chez le lecteur le meme sentiment que celui vicu par k 

voyageur. L'tcriuin-voy qeur  dive loppe, consciemment ou inconsciemment. ce 

sentiment chez Ir lecteur en le hisant rSwr d'un ~liilleurs~. Nous croyons que cela relèw 

du domaine de la sensibiliti qui  est I'essence de l'icriture exotique. 
De tout temps. le 1-oyüge a Cté prisent dans l'histoire de l'homme europien. II a 

conrribuk à tisser des liens et i faire appriçier des cultures de toutes sortes. mais il a 

surtout inspiré i maints voyageurs le désir de produire des icrits sur le c h m r  et l'ivresse 

de I'rxpériencc exotique. Le XIXe siècle a i t C  décrit par plusieurs critiques comme 6tanr 

celui du triomphe de l'exotisme. ouvrant la voie aux récits de voyage touristiques. En un 

moment crucial où la naissance du tourisme moderne influence le cours de l'histoire 

littéraire. le dévoilement des origines de ce triomphe en ce qui concerne le continent nord- 

amiricain s'est révéli étonnant, au fur et à mesure que nous avancions dans nos lectures. 

L'Amérique du Nord de la seconde moitii du XIXs siècle ouvre-t-elle la voir ù une 

renaissance de ses paramtitres de représentation littéraire qui. au-delà des vues classiques 

sur ses grands espaces physiques et au-delh des rencontres mythiques avec les peuples 

autochtones, vont faire la place à un autre Nouveau Monde'? Nous répondons 

affirmativement. Nul doute que les descriptions et les impressions de voyage, moteurs 

' La  Ionpeur de cenaines citations en est In preuve. Cela nous est necessaire pour rrcrrirr Ir plus 
fideIement possible le contexte et aussi parce qu'il se peut que le lecteur n'riit pas t r i  chance de consulter les 
textes, d'ailleun. difficiles i trouver en bibliothkque. 



de ~~l'assornption du paysage en litthturr'a au XIXc siècle, demeurent dans les ricits. 

Pourtant, dans l'évocation du contexte naturel amiricain originaire s'insinuent de plus en 

plus les artifices inidits de I'honme amiricain, rniûtre inconteste de son milieu. Pour 

diriger nos recherches vers ce moment fondamental de l'histoire de l'exotisme. la société 

française du XIXc siicle a retenu notre attention de façon toute particulière. Dans son 

ouvrage Histoire ( / I I  libt;~'c~lisiiir poli~iqw, I'hisrorien André Jardin concentre son attention 

sur cette @iode de grands changements sociaux au nom de la .(sainte l ibrnb 

(Tocqucvills) des peuples. Il estime Ics cffons des l i b h u x  qui ont mdicalement 

transform6 la France des la fin du XVIIIe siecle <([out d'abord [pour] le respect de 

l'individu et [pour la] garantie des droits de l'homme, droits antérieurs h toute 

organisation socialej~. Dans notre itude. nous fouillrrons. au moyen de l'analyse 

littiraire et sociolo_pique d'un certain nombre d'ouvrages, dans I' imaginaire français qui. 

fmorisi par Ir diploiement de ces grÿndes IibenCs, rêve aux pays Ctnnpers en termes de 

dipaysement esotiqur renouwli. Nous nous inriressrrons 5 cristalliser l'image que la 

France se fait du Canada français de la seconde partie du XIXr si6clr en tenant compte 

surtout du conteste majeur dans Irqurl ce pays d'outre-mer ivolur. celui de ['Am&-ique du 

?lord. En effet. il est passionnant de constater que cette contrée occupe une place 

importante dans la perception frangise de l '~~ailIeurs~,  qui est parfois la somme de 

certaines idces priconi;ues - voire de stiriotypes culturels - et de justes üppriciaticns de la 

rtülité physique. sociale. Çconomiqur et historique qui distinguent l'Amérique du Nord de 

cette époque. 

Premi6re ~ur t i e  : le roypeur  et son récit de vorüge 

Dans ce premier volet. nous présenterons les auteurs et leurs oumges. i savoir 

les voyageurs et leurs ricits de voyage portant sur I'Amirique du Nord de Iii seconde 

partie du XIXe siècle. Ensuite. nous recenserons les tr~its saillants de nos lectures. Nous 

avons disringui des similitudes constantes entre Ics récits de voyage français : elles 

peuvent, en fait, se résumer à deux aspects formels sur lesquels nous avons concentré 

davantage notre attention. 

' Guy BrirthSIemy. <<La "G2ogrriphie magique" et les rimbiguïtis de 13 sublimarion du paysripe Jans Ie 
Voyige eu Orierrr de Nen.ril,~. dans i\li/-oirs de rester. Ricia cle raoyage er irrrer-te-i-riinliri. onziitme 
colloque du C.R.L.V. tenu j. Nice les 5. 6. 7 septembre 1997 sous la responsribilitt! scientifique de 
François Mouretiu, Publication de Ici FacuItC des Lettres. Arts et Sciences Humaines de Nice, C.R.L.V. 
(Sorbonne). nouvelle &rie n V 9 .  1998, p. 107. 
' Andrt! Jardin. Histoire dti liliéiolisriie poliriqtre. Dr fa crise de I'Absolirrisnie à ln Co/rstirtrrioir de 1575. 
Paris, Hachette, 1985, p. 111. 



Le premier aspect est celui de ln r6itération de certains moments particuiiers de 

I'ecriture, implicites dans l'expérience du voyage, et exprimes dans la plupart de ces 

récits. La majorité de nos voyageurs empruntent dans leur relation de voyage un 

cheminement qui est toujours Ir mSme : il s'agit de la succession de moments comme Ir 
depart. la travers&. I'arrivie. etc.. ainsi que d'une continuelle appropriation du réel* qui 

depend d'un processus ontologique personnel inCluctable pour se situer dans 1 ' 4 l e u r s ~ .  

Ces dimarchrs. apparemment inconscientes. ripondent stnctemcnr B la nicrssit6 de 

trouver une forniule d'écriture propre nu voyage. formule d'ailleurs uniw-selle. pirenne 

et adaptable au milieu culturel du \.oyageiir. Chaque voyageur. h chaque ipoquê et 

appartenant i une cult~irt donnCr. propose dans son récit des constantes exprimant son 

expirience personnelle : <<Je suis parti .... je suis ürriv e..., j'ai W.... j'ai rencontri .... je 

suis revenu...)). par exemple. 

Le second aspect est celui de Iri prisencc du sentiment d'exotismr ressenti à l'6gard 

de l'AmCsiqiie dans son ensernblc en tant q u ' 4 l l e u r s ~ .  Nous ferons un tableau 

synoptiqiir de cet important iliment pr6sent dans les textes afin d'y üpponsr u n  irlairri_oc 

indispensable. en psi\-iltgiiint la partie des ricirs qui se rapporte au Canada français. 

Cette partie recueille les ClCnients catalyseurs par lesquels Ir sentiment de I'esotisme 

s'organise dans k teste : cri-taines figures de rhitoriqiie. certaines fonctions. en somme. 

des Climcnts constitutifs de I'Ccriture esotique. Cependant. loin de vouloir imposer une 

excessive thiorisation par des analyses d'ordre strictement gCnCtique. rhitorique et 

poitiqiie - Ih n'est pas notre objet et nous le laissons de côre <r priori -. notre objectif est 

plutôt de mettre en lurtG2re Irs constantes formelles observees. notan~menr selon une 

mçthode empirique. dans le discours exotique de textes sur k Canada franqais et sur 

I'AmCriqur du Sord au XIXr si2cle. Perçu dans un contexte nord-amdricain dont l'imliee 

est en pleine Cwlution aux yeux des EuropCens. Ir Canada français offre un modi.lr 

sing~ilier et surprenant d'exotisme i .effet de miroir)) pour Ir voyageur fragais. qui y 

retrouve en partie un côte oublie ou perdu de lui-même. La France d'antan est présente 

sous diverses formes dans le Canada français de cette Cpoqur. Cr pays est aussi source de 

duaiid : il est à la fois ancien dans son h e  française et moderne dans son progr& 9 

I'amiricainç. Ces drus  aspects se côtoient et façonnent tout de rnemr une image à la fois 

harmonieuse et Çtonnante aux yeux des voyageurs français de notre Ctude. Évidemment. il 

est impossible de nous soustraire à l'influence que Ir reste du continent amincain a 

exercée sur l'ensemble de ces voyageurs, et. de fait, maintes citations se rapportent à des 

Ctapes autres que le Canada franpis. En réalite, la partie concernant le Canada français est 

relativement circonscrite, car la plupart des voyageurs Çtudiés ont organise leur piripie via 



les États-unis et parfois avec un détour en M r i q u e  Centrale. notamment Cuba et k 

~Mrxique. 

Notre intention est de jeter un peu de lumikre sur ces ouvrages fort peu connus de 

la litrirature française. qui timoi_onent puissamment du renouveau de l'exotisme nord- 

rimericain. en nous appuyant sur des axvres dont la renommec littiraire est solidement 

Ctciblie. En effet. si les spicidistes ont termult de nombreuses appréciations sur le 

discours exotique de certains textes classiques français. ce n'est pas le cas dans les récits 

de voyage de notre corpus. terrain litthire t r i s  peu exploré. C'est pourquoi. want de 

passer à toute considération d'urdrr sociologique (que nous aborderons dans la deuxihe 

partie). nous croyons nicessaire de présenter ces icrivains-voy ageurs et. ensuite. de 

demonrrer de q~ielle fqon leurs ouvrages peuvent etre consid&& comme exotiques. en 

corndation avec des cruvrrs classiques du mSmr p r e  icrites par Jean de Lgry, 

Chateaubriand ou Livi-Strauss, dont le rapprochement ne peut qu'étre profitable dans le 

sens d'une lecture 4 rebours)>. depuis l'œuvre mineure vers I'cruvre majeure. 

Comment ce lien ginCral, qui noue Ies ricits parlant de 1'~ailleurs)). se rnanifrsicr- 

t-il ? .i pünir du moment où un texre nlate un diplacement Çloigni. des visées esthetiques 

de perception (Ic voyageur çontionti aux diffirentes phases du voyage dans l'alrkiti) a 
des mCcanismes relatifs iî I'Çcriture (les figures. les marques stylistiques. les fonctions a 
les formes d'expression de I'exotiqur) s'instaurent dons le discours: ces procédis sont 

communs i la majorhi des ricits que nous wons etudiés. d'autant plus qu'ils sont 

prisents düns des euvres reconnues majeures en littérature de voyage. Nous difinissons 

ces procidis comme Ctant une tension permanente qui permet de faire pro, "sesser 

I'espCricncr du voyage. a ~ e c  toutes les phases dont nous parlions prkcédernment <le 

dipan. l'itinéraire. le retour. etc.). contenues dans les pages des carnets cornpilis par Ies 

voyaseurs. Cette tension est favoris& par I'utilisrition de fi_ourcs de style particulikres 

düns la niajoriti des ricits pris en considiration. Cette morphologie du discours exotique 

est inivitable. propre au ricit de voyage. De Jean de Lety jusqu'à Claude LÇvi-Strauss. 

en passant par les écrivains mineurs qui font l'objet de notre corpus. cette forme d'icriture 

relatant I'ûlririté semble intemporelle. Par ailleurs. nous accorderons beaucoup 

d'imponance au souci giographico-spatiai de I'Çcriture. Nous sommes convaincu que 

I'exotisme est tout d'abord une quesrion de sentiments ÇprouvCs face au nouvel espace 

que parcourt le voyageur : l'espace physique et l'espace humain se lient incessamment 

dans les ouvrages ktudiés. L'icrivain-voyageur est directement en contact avec une réditC 

territoriale et humaine inCdite et. pour cela. il peut devenir un gtographe remarquable en 



nous icliurant sur maints ditails et particularitis de sa vision du monde'. Dans cette partie 

du XIXe sitcle, marquée par le succés du concept d'entreprise au niveau extra-national. 

on assiste principalement au divrlopprment d'entreprises de colonisation, d'émigration et 

d'échanges commerciaux à I'Çchelle mondiale. Le foisonnement des sociit6s de 

oéogrriphie et des ouvrases - dont les récits de voyage peuvent Ptre considirés comme une 
C 

branche plutôt littiraire -. qui portent sur la représentation des réalites physiques. 

humaines et, bien 6vidrmrnent. économiques, timoignrnt du regain d'intirêt pour k 

voyage nouvellement conçu et apparaissant sous diverses formes'. Le Canada n'ichlippe 

pas i cettc vasur en demeurant l'une des contrées les plus i-isities de 1'Ppoque: de 

surcroît. bien des voyageurs sont tr2s renseignis sur sa redit6 gtiographique. En 1856, 5 

Xavier hlmiirr qui s'&rie que c.[n]ous ne savons pris la geographiç~ au dtbut d'un 

chapitre intiruli ~~Nouveiiiix livres de geographieh, fait Ccho un ouvrage, Le C<ir~trtlrr, pan1 

dans la collrcr ion .ï Voyages et dicou~.crtes gio_oraphiques» de Iü Sociéti bibliograp hiqur 

française. de Paul Chümpion. professeur d'histoire et de géographie. Cet ouvi-iigc explore 

la géographie physique. historique. adminisrrative et tconomique de la Puissance du 

Canadar. Dans l '  introduction. nous lisons que d o r n b r r  de revues petites ou grandes. des 

journaux politiques de toute nuance se sont occupCs riussi dans ces derniers temps de nos 

cousins d'~m6rique'U. Ensuite. l'auteur encourage I'Ctude de la sio_orapliie en France en 

friisant remarquer q u ' d  y a des pays sur lesquels on doit insister davantase dans 

l'enseignement ~iographique au IycCe. [...] p m i  ceux45 Ir Dominion du CanadaY». II 
est curieux de voir aussi que p m i  les noms titis dans l'intsoduction et dans la 

concl~~sion. en figurent quelques-uns de cette nouwlle gentkation de voyri_orurs sillonnant 

1' Amirique et hisant putir de notre corpus. tels que X n i e r  Miirmier. Gustave de 

' Trtitor I. Brirncs ct James S. Duncan esriminent 13 question de la fqon dont 13 rialit2 $ogrrtphiqur SC 

fair discours en souli_unant le fait que le texte gti.r>grriphique n'est pas u n  simple ret1t.t en miroir de la rialitt! 
conc rk  (bedr-uck 1-rcdirj.) mais aussi un processus essentiel d'interpritation du monde Je la part dc 
l'auteur int-luencg par plusieurs ~~t'ricteurs~~ tels que IL. contexte sociril et inrsllectue1, genre d'6criture utilisl;~ 
i texte scolaire. rkit, article Je journaux. etc.). la position politique. et. sunout. Ic. conteste historique : 
 the constrquence is thrit writing is constitutive. not sirnply retlectiw. [...] The broader point is thrit n httn 
wtr 'tell it [rlre ii.ol;[dl like i r  is' ive arc also 'tellins it like ive are',). IYr.irirrg \r.or+lds. Discoirrse. rrxr & 
tiiercrplrot- iri rite represeltrcrriuri oj~lariïlscctpe. London and New York. Routledge, 1992. p. 2-3. (par 
consiquent. I'6criture est constitume et non pas uniquement rttlexive. Lorsque nous racontons Itl monde 
tel qu'il est. nous le faisons en rapport avec cri que nous sommes). 

Bien souvent, la parution de ces ouvrages est ftivoristk par le renouveau de l'essor colonisriteur de 
I'Cpoque. Nous d&xIopperons ce point au septicme chapitre. 
"avier Marmirr. Passi rr prketir. Ricirs de iVuFage. Paris. Librairie Hachette et Cie. 1586, p. 141. 
D'ailleurs. c'est Jans ccitte partie du XXe sikltt que I'on rissiste i la crthtion des deux premiers grands 
con_orks internationaux de giographie, l'un ri Anvers en 187 1 et l'autre i Paris en 1875. 

C'est par cette appellation que I'on dt3init le Canada i partir de 1867; il s'agit de la version française de 
Dottîil~iari oj-Carradu. Pour l'identifier dorénavant dans le texte. nous utiliserons Ir: -p>> ms?juscule. 
"au1 Champion. Le Cariada, Paris. Librairie de la SociitG bibliosraphique. t 886. p. 1. 



Molinari, Henri de Lamothe. ainsi que les sociologues Edme Rameau de Saint-Pere rt 

Frediric Gerbii. 

Aprk avoir fait la 1umiih-e sur les fondements de ces constantes dam l'icriture de 

voyage, Ie dernier chnpitre de la premiere partie dr notre Ctude prendm en considiration 

I'influence que Frangois-Reni de Chateaubriand a excrcCe sur ce mouvement dr 

voyageurs en Amkrique au XIXe sitcle. I1 rst indiniable que I'auteur malouin a servi de 

auide i tous crs voyageurs. L'ascrndant des Ccrits de Chateuubriand sur la majorire de 
t 

ceux-ci a 6d prtipondirant et a laissi des traces ividentes dans leurs recits de voyage. 

Lui-mCme voyageur entre deux tpoques. il a esquissi le portrait d'une Amirique i Mat  

saumge. ponrait qui se mSle h des impressions nouvrlles dues h la presence d'une 

civilisation naissante. cellr des colons curopeens qui remplocent irrivocablernmt lcs 

AmCricains par excellence, Ics Indiens. Nous ne nigligrrons pas lzs obsenuions 

exprimies par dcs spicialistes dc crt auteur i propos de la presence d'un cxotisme 

exemplaire ivoqu6 dans son auvre, mais qui tst, selon nous. wssi ambivalent par la 

presence de deux Fxteurs antagonistes : I'Indicn ct I'EuropCrn, reprisentant 

rcspectivemrnt I' AmCrique Iigenduire rt I'Am&ique modeme. 

Aussi. doit-on sc rappeler qur I'un des principes fondamentnux drs textcs dr 

I'Cpoque romantique. I'exaltation du moi. jouera un  r6le imponant dans toute la litdrature 

de voyage du XIXe sikcle. Pierre Moreau cxplique. h propos du Rrui de Chateaubriand. 

comment <q[l]es paysages. irs sites. les attitudes drviennent dcs C t m  d'imelo.> animant de 

la sorte 13 sensibiliti du voyageur. Dam I'introduction du i/o?rrgc rrl Aim!/-iclrte. Ie 

voyageur malouin annonce son intention de hire resscntir au lecteur c r  qu'il a vCcu. I1 

s'opkre ainsi une volonti de fworiser une correspondancr entre les sentiments dr 

I'icrivain-voyageur et crux du lectrur : ~Qu' i l  me soit permis. afin de rnieux faire entrer 

Ir lecteur dans I'esprit de la relation qu'il va lire, de citrr qurlques pages dr mrs .MCrnoires 

inedits' ' V .  Xlors que I'idie d'eaotisrne re\.St une signification n~u\~elle. I'hCritage evident 

du ~<cIassicisrne de I'exotisme)>. dont Bemardin dr  Saint-Pierre est l'un des premiers 

repr&enrants. se poursuit quand mSme pendant la majeure partie du XIXc sikcle. A unr 

ipoque oO l'rxploration. la colonisat ion et l'h&-oi3me se conjugurnt facilrment. les Ccrits 

des voyageurs permettent I'~c1osion d'un rialisme reveur chez le lecteur. g rke  1 

l'ivocation d'un rnonde sensible, des lirux rt drs populations qui l'habitent. 

C'est apres IS50 que l'irnage du voyageur engage commence i osciller entre cellr 

de I'intellectuel et celle du touriste suivant la mode des diplacements ii I'Ctranger. Une fois 

' fbidemr, p. VII. 
'" Pierrc Morcau, *~Pr6face~~ i Franqois-Rene de Chrtteaubriand. Araia. RerrP. Le Denriel-,46eirce,~gr. 
Paris. I80 I - 1802- 1826. Gallimard. 197 1. p. 33. 



revenu chez lui, le voyageur aime faire part de ses impressions aux lecteurs qui pourront 

le comprendre et sunout partager son expirience. Ainsi, Xavier Marmier. voyageur- 

Ccrivain et touriste reprisentatif de son temps, publie-t-il en 1851 son récit de voyage 

Lerri-es slrt- I'Aritiriqiie et, sans tarder. il s'adresse au lecteur dans le premier chapitre afin 

de s'attirer un regard emphatique et complice lors de ce nouveau dCpm pour 1' Amirique : 

Adieu. Je pars encore. Daigner me grder une bienveillante pensie. Autrefois I'rinienume 
de mes adieux tirait tempGr& par u n  singulier prestige. .Autrefois je ne m'embarquais pris 
sans me dirc : Qu2 Ic non& c'91 grand ! - A l ~ i j  jc' rZ\.;iib sur  Icfs 111ers CIL>'; dic'lmre?; 

extrriordinaires. des pirils nit3nor;ibltts: bien plus. oscrrii-je vous I'a\,out.r ? quclquc. ymdtt 
dkou\.rrte comrnc. cclles des c2lGbrc.s nri\iparr.urs". 

Le charnie du voyage, entendu d'abord comnle rspérirnce touristique. et Ir dCsir d'en 

laire goûter Ir plaisir au lecteur reviennent dans les pages des rkits choisis pour notre 

Gtude. En effet. au XIXe si?cle, le lecteur devient le d2dicataire exclusif et l'interlocuteur 

privilQiC auquel s'adresse l'Scri\fain-voyageur tout au long de son ricit. 

Cette prcnukre partie de notre ttude sWiivÈrr un outil de lecture psmlettcint de cerner 

le fait que la perception exotique de I'Anliiique dans les sicits de voyage de la seconde 

moiriz du XIXe siécle est le risultat d'une époque qui est gardienne du maintien de 

certaines valeurs rr;iditionnelles de I'esotisme tout en se dicouvrant 1' initiatrice d'uns 

nouvelle fqon de concevoir le wyagc dans cette contrie du globe. 

Seconde partie : un regard sociologiaue sur le p a p  visité 
Dans cette partie de notre tnvail. le probikme ponrra sur l'irnaze qu'un peuple se 

crée d'un autre pays. et ce pour diverses r~isons (conteste historique. rapports 

konomiques, etc.). La présence d'une nouvelle forme d'exotisme. que l'on poumit 

d i  finir de << post-exotisme f i .  nous a poussé h privilégier une approche sociologique et 

historique. qui permettra de faire ressortir certaines intentions et tendances du &Erne* 

vers l'«Autre» s'inscrivant dans une perspective de type anthropologique. Mais 

qu'entendons-nous par xpost-exotisme»'? Nous avons glissé quelques mots sur crue 

nouvelle tendance de 1'e.uotisme américain au dibut de ces pages introductives. mais il 

impone maintenant de faire comprendre I'importmce qu'un tel sujet revêtira tout au long 

de la seconde partie de la présente itude. Tous les Çcrits des écrivains-voyageurs que nous 

retenons sont fortement révélateurs d'une volonti grandissante d'ilargir leur champ 

" Frrinqois-Reni de Chateaubriand, Voyge eu ;\nit;,-icpe. Paris. 1838. Michel Livy Fr5res, 1870, p. 6. 
" Xavier Marmirr. Lrrrres riir 1 ',-hiériqrrr. Ca~tadn - Érors-U~ris - Hui-atre - Rio de la Plara. Paris. Plon ri 
Cie. toms 1, 1351, 1881. p. 1. 



d'intCrêt. Ils ne se contentent plus de fournir exclusivement des représentations passives et 

conventionnelles sur la beaute-sin_oularité des lieur visités; ils ne se contentent plus non 

plus de délecter leurs lecteurs avec des descriptions pittoresques. souvent stéréotyp6rs et 

sommaires. des populations rencontrées et de leurs us et coutumes. Certes. tout cela peut 

encore apparaître dans divers récits (paniculi~rrment dans ceux de la premiére tranche 

chronologique de la seconde moitii du sii.cle). Mais ce qui gagne de l'ampleur de maniere 

Cvidenre dans les récits de voyage français de I'Çpoque est le fait que les auteurs. en 

obsrnmt la r6alite amiricaine. recueille nt des informations et formu!en t des appréciations 

positives ou dgürives ù propos de ce que nous pouvons difinir globalement comme 

I'Atiiericorr i t u ~  of lu2 des Nord-amiricains. entendu comme organisation sociale. 

expansion urbaine. et impliquant les idees de confort, de progris scientifique et de 

divelopprment technologique. Cconornique et commercial. Le besoin d'exotisme devient 

plus comple.uç et pousse ces gens qui voyagent en AmCrique du Nord B ne pas s'an-Ster au 

simple 6mrnrillement devant les lieux physiques : ils dressent avant tout un portrait 

saisissant de 1 ' ~ ~ A u t r e ~  et de son environnement social. iconomique. culturel et historique. 

En quittant les Étüts-unis polir le Canada. Jean-litcques Xmpkre fait une réflexion 

significative concernant I'ürtrait qu'éxrmnt sur lui les sociitçs de cette Cpoque. 

notamment la jeune société amiricine : 

Voili bien dès divers dqr6s  du srrrlerririir. les restes des troncs brÛl2s pour t'claircir Ir sol. 
Iri tiiriison de bois qu'on \.lent dè construire a\ec IL'S arbres quc la hache a cauchis, des essais 
CIL' culturc mtre I t s  nuisons dc bois et Ics troncs d'arbres noircis par Ir feu. C'est ainsi que 
cummcncttnt ICS ~ocit;ttis. CL'S pierres ü ; i t t m t .  de I'a\.t.nir parlent ri mon imagination un 
mtrc langage que les &bris du prisse. mais c.llt.s ne 1'L;brrinlcnt pris nioins fortement. Quand 
je contemplai des ruines cn Italie. en Grkcti. èn Egypte, je rcvriis ri ce qui ri t i t i  : en 
contc.mpl:int ccs rudimenîs d'habitririons humaines. je rCvr i ce qui sera1'. 

Tous ces voyageurs sont bien document~s. ils lisent les ouvrages que leur prédécesseurs 

ou homologues ont écrits sur I'Amiriqiie du Nord, ce qui permet une plus grande 

circulation des idies à I'Çgard des contries visitr'es et la formation d'un réseau où puiser 

des renseignements avant, pendant et après le voyage. Nous venons de souligner 

brièvement la présence de nombreuses références hites par In plupart des voyageurs 

français à Chateaubriand. De meme, ces voyageurs font souvent référence à leurs 

homologues. Nous donnons ici quelques exemples de cette pratique : Xavier Mamiier 

Jénn-Jacques Ampke. Proritritode eri .41i1iriqrre. Éraa-~,iis - Cirlin - iklexiqire. Pais. Michel Livy 
Frkrrs. tome 1 ,  1856, p. 104- 105. Bien des ticrivains de l'tipoque, comme Villiers de I'lsle d'Adam, Jules 
Verne. Reni Bazin et Paul Bourget ecrivent sur leur désir de visiter les villes du Nouveau Monde. 



(Pmsé et Priseut) cite des ouvrages en anglais, par exemple du Canadien George M. 

Grant (Ocemi to Ocrari), et en français. notamment de ITÇcrivain parisien Henri de 

Lamothr (Cinq inois clle: les F,nrlgois cl'Aiiiiriqire). Jules Lrclercq (Uri Ét6 ui 

Arrr6riqzrc) invoque Marmier comme étant celui qui <<a. relracé de main de maître la 

glorieuse histoire de Quibec». Le baron Étienne Hulot (De I'Arlmricpe cci i  Pcrc f ipr )  

reprend des rCtlexions de Gustave de Molinxi sur l'iconomie canadienne. Enfin. Lucien 

Lacroix ( Ytrrikees er Cmcidiem) rapporte un passage entier de Jean-Jacques Ampère sur 

Niasara. II se crée ainsi une sorte d'intençurualitç. la trame d'un tissu d'imases et 

d'impressions. devenant Ir fil conducteur que l'on retrouve inductablernent dans les récits 

de voyage sur I'XmEriqur du Nord de cette  poque". Cette conjoncture nous permet de 

dire que la perception de l'ailleurs est aussi Ia résultante de connaissances d'autrui reprises 

et reformulCes par Ie \~oyageur". Source inCpuisablr d'informations, ces récits de voyage 

nous Cclüirent sur l'm de voyager au XIXe sikcle en Amirique du Nord. Par ailleurs. 

certains foyers d'intcllrctucls français continuent d'alimenter un  ardent intirzt pour ce 

continent dont l'image s r  raffine et ivolue. Finalement. cette nouvelle forme d'exotisme 

iimiricain se poursuivra avec vipueur au-del2 de 1900 avec de nouveaux adeptes et des 

voyageurs passionnçs, p r h  à prendre la relève. 

Vu sous cet ansle. I'e?;orisrne canadien français devient doublement seductrur. 

Nous mertrons surtout l'accent sur I'ivolution de l'image du Canada français en France et 

sur la. représentation du progri.s social et Cconomique auxquelles les récits de voyage. 

canaus d'csotisme. servent de i+éhicule. Le regard enchante qiie les voyageurs frmçais 

posent sur le Clinrida dipend en bonne panir de l'image que cc pays veut projeter par 

1'6tnblissen1ent des relations économiques officielles avec la Frmçe (notamment 13 création 

'' Cerie intcrtextualitt2 si ti6qutrnte provoque chez le lecteur une impression in2vitable de Jciji dit. 
" I I  est intiressant de remarquer que Barnes et Duncan examinent cette question du poinr de vue Je  la 
reprisentation d'une rthliti physique. d'un paysage dans u n  texte de giographit: où I'intertextuditl 

"ara 3 U  IittGraire jouerait un rôle essentiel. Ils donnent l'exemple de la reprr'sentation des Chutes du Nia, 
XI?& si6clt: faite par u n  khanciIlon de voyageurs - dont Chareaubri3nd fait parrie. Ils ticrivent : d i e  
represttntritions are not 3 mirror copy of some externa1 reiility. In some cases this is plainly so. as with 
propaganda maps. but it is also true of trrivellttrs* accounts of Niagara Falls. [...] Sucli accounts are brzsed 
on prttvious represrntations: thal is. travellers' texts are about oher texts and not somr pristine falis 
itsell;~, op. cil.. p. 4 (les reprisentations ne sont pas un effet de miroir d'une rialit6 externe. Dans certains 

''eurs cas. elles le sont comme les canes gtt'ogrciphiques et i l  en est aussi vrai des comptes rendus des voya, 
sur les chutes du Niagara. De tels comptes rendus sont fondis sur de pncidentes repr6sclntations: ces wcits 
de voyage s'effectuent 5 partir de textes antirieurs, et non de la reprisentrition des chutes elles-rnSrnes). Une 
semblable explication est donnit: par Bernard Ribernont dans son article <(L'inconnu ggographique des 
encyclop&iies rnidi6veles : krmeture et dirangetth qui remarque que dans les textes du Moyen Âge la 
repr6sentrition $ognphique s'effectue '(8 partir d'une thiorisation. d'un modSle. existant dans l'a priori de 
la  vision^^. Dans Nolii*earts rrio~ides er ntottdes rioui-emr au Mo!wr Age. Actes du colloque du Centrc 
d'Études Midievales. Universiri de Picardie Jules Verne. Amiens, mars 1991, p. 115- 126. 



du Cridit foncier franco-canadien en 1880). par l'avant-sarde de ses institurions et de ses 

réalisations (1s spectaculaire pont Victoria en est un exemple). Lors des Expositions 

universelles de Paris au XIXe siiicle, le Canada sait habilement tracer le portrait d'un 

Doi~iNiiori prospiire sur Ir plan Çconomique et social. 

Période de grande ouverture sur Ie monde rxtiriçur ainsi que de mouvement, du 

Second Empire 3. la Troisiéme Ripublique du côte franpis et depuis la naissance de la 

Confidiration en 1567 du côte canadien, le seconde partie du XIXe siecle voit se 

multiplier les efforts et les dans pour mieux connaître ce qui esr jugi comme Çrriingrr. On 

assiste à l'essor des doctrines du libiralisrnc q u i  devient 1'4d6e-force la plus marquante 

du XlXe siiicle'"~. Les rtcirs de voyage iirniricnins. les articles parus dans les revues et 

dans les organes spicidisis - 13 R e i w  des Deiis i\.lorrtirs tout a11 long di1 siècle1 '. Le loto. 

t h  Mo~rtie et Pot-is-Ctrritrdci di.s 18~4'" les documents officiels franqliis sur les 

pavillons des pays Ctningers ainsi que les documents canadiens relatifs i la participation 

aux Espositions entrent de plein droit dans l'abondante production timoignant de 1'intirSt 

et du va-et-vient croissant entre lès deux pays. Le XIXe sikcle se clôt fikrement n e c  les 

risultats ividcnts issus de ce «grand courant de d~mocrarislition' D .  Époque de ririiillement 

entre une idiologie consewütrice rt'sistanre rt une affirmation p r o p s i v e  des wleurs 

1 h .Andr< et Danielle Cabanis. Ltr roc.il;rl; fi-crrli.irise clrr.i.  .Y/.t'e er .Y.Yp sitklrs. Hisroiw r'cmoruiyrir. soc.ide 
rr polirique,. Touloust'. Éditions Privac. 1986. p. 30. Nous consacrerons i ce propos une bonne partie du 
skiénie cliripitrt. ri I'idth de progr2s tri rius 1cs doctrines du 1ibt;ralisnie t!mt.rpxint dans [es rt;cits de \ . o ~ ; I ~ c L  
du corpus en les mttttant en relation a\cc qut.1qutl'i iJ2cs iond~nient;~lcs du XIXe si;tcle. 
I - 
' .  Ct'ttc' rt'iwe pos~CClt' u n  \rai rci-sew de distribution Li trrt1.m Ic nionde entier, notanirnent au Crinrida ou la 
librairie Bossage e I Morcl bp de Qut;bcc tt t'fcctuc h a  distri hutiun. 
: s On connaît I'iniportancc. des re\.utts de l't$ocluc. Bien des rCcits d t  v* agc jouissent d'un auditoire plus 
vaste parce qu'ils sont publit3 en feuilletons dans Ies journaux et pt;riridiques tels que (en plus des trois 
rc.\+ues prt;cities) Lr CUI-~~~sputiclcrrir. Le Joi~rrrtrl des tldxrrs. Le, .Clrrgasirl dir j i ~ ~ e r - .  Lr Biilleriri cie !II  

Sociirr' tle gtogr.crplrie. L 'Ill~rsrt~lrriori. Le :\lrt.c-rrr-e de Ft-mrcr, Po!\.biDlicl~r. Ltr Rciwe dr Pcrris. L ~ I  
Rriwjkiripiise iie l'r'rr-wgri- cr ries coloriies. Le Teri~ps. 11 hudrtiit route une Ctuiiti pour essayer de saisir 
la \.ie ct les relations de cet univers si dynriniiqut. dans Iri France du XIXe si2cls. Tous ces ptkiodiquts ont 
un impact important riupriis du public français. La rigulririti de leur parution et It. cl1oi.u vririi des thGnitts 
traites sont les atouts principaux pour captiver un public qui ne se compose pris uniquement 
ci'intr.llectut.ls. De plus, de nombreuse5 personntiiit2s françaises c't canadiennes de renom icrivent 
r+liCrernt.nt leurs chroniques. leurs impressions et leurs critiques sur des sujets passionnants, comme 
l'invention de I'2lectricitti. les nou~*elles routes des paquebots. les peuples aborigttnes. les portraits 
d'homnitts savants. et ainsi de suite. Il est vrai aussi que l'existence de ces revues et de ces journaux est 
parfois iph6mGre : riprks quelques ann2es de publication riguliSrc. certaines revues disparaissent et laissent 
Iri place i d'autres. comme c'est le cris de la Relw des d u r  FI-clrrcrs, publiie d'octobre 1597 ri juin 1599 
(cf. Sylvain Simard, op. cir., p. 258). Cependant, d'autres revues, grice i leur ensagement. en 
l'occurrence. la Rewr des Deris Moiides, ont un tirage qui peut atteindre des chiffres trks ilevtis srlice i un 
reseriu de liïnison nationai et international. De ce fait. nous comprenons aisgrnent qu'un r6cit de voyasc 
puisse intirtisser plus de lecteurs lors de sri publication en kuilletons dans une revue que lors de sri 
publication sous forme de livre. souvent i tirage limiti. 
19 Michel Corday. ((A l'Exposition. Visions lointriines),. Ln Reuie de Paris. Paris, 7e ann& tome 2, 
mars-avril 1900. p. 422. 



IibCrales et de l'exaltation du progrès, ces quelque cinquante ans ont tout de meme vu 

l'impulsion d'un sentiment exotique renouvelé où le Canada francais ri su sr tailler une 

place. Ce pays représente l'une des  visions lointaines» de l'Exposition de 1900. laquelle 

marquera 11i fin d'un sieclr et le dibut d'un autre, avec une multitude d'attractions qui se 

.proposent. soit de placer le visiteur devant des sites du globe. soit de le transporter dans 

les profondeurs du ciel. du sol ou de la mer. en un mot de dkouvrir i ses yeux des vues 

sur  univers^^)). Cette intention est &ocmice de toute une ipoque qui se termine et 

pendant laquelle la France a gardC une fenstre sur un univers divenifit. Les textes que 

nous avons choisis tCmoignrnt de ce phenomi.ne historique en illustrant bien Ir fait que 

I'Am6riqus et. en particulier, le Canada français ne sont plis nCgligeables si l'on veut 

considçrrr de façon dAaill6e la con~position de cet univers. 

Le ~cpost-exotisme» de~icnt  ainsi I'exprcssion d'un regard curieux et iitrcntif sur 13 

modesnit6 du peuple nord-américain. modemite qui se dCploie m s  yeux de tous ces 

\.oyageurs à la recherche de lieux et de parcours inidits. ayant disormais peu de points 

communs avec les sentiers battus au XVIIIe et au dibut du XIXe sikles. En visitant en 

IS76 la süllc du Sénat de Washington riservir aux journalistes. -vaste et commodr~ et 

pourvue de tous les stimrg211rrs du confort moderne ( u n  bureau td tpphique.  une table 

immense et des fauteuils où rédiger les articles. une fontaine d'eau glatie. etc.), Gustave 

Molinari. un des porte-parole les plus iminrnts de cette génCration très sensible à l'avant- 

gardisrne amtricliin. s'esclame : 4XcidCment. nous sommes bien dans Ir Youveau- 

Monde B .  Vo i l h ce que le \.oyazr ur-type ii-linqais recherche et remarque plus que jamais 

au-del8 de 1' Atlüntiqiir. 

Mir hodoIooie de Iri recherche 

Nous restreindrons notre Ctude ù une tranche chronolosjque correspondant grosso 

modo h la seconde piinie du XIXe siècle. piriode très ficonde pour 13 littenture de 

voyage et dtcisive. surtout. pour l'éclosion d'un nouvel exotisme nord-américain en 

France. Plus pricisémrnt. cette période débute h partir des annies 1850, wec la 

publication des Lerrirs sur 1 'Ai~ibi-iqirr de Mamiier ( 185 1), l'arrivée de la mission de k 

Ccp-icirrac au Canada et la première Exposition universelle parisienne ( I 855). jusqu' à 

1900, date d'une autre grande Exposition universelle à Paris. Nous parcourrons 

brièvement Ies périodes anterieures et posterieures i ce cadre pour mieux expliciter 

l'origine de cenaines tendances et phénornénes littéraires. Notre méthode permettra 

d'étendre notre champ de vision au-delà du sujet central de notre étude, le Canada 



français. Nous devrons aussi faire des réfirences et des allusions à ce qui se passe 

ailleurs, notamment chez son voisin américain, les États-unis. 

En premier lieu, un Cclaircissement à propos des limites géographiques s'impose : 

nous considérons comme "Canada fr~nçais" toutes les parties du pays où la population 

s'exprime en français : le Québec - ou Bcrs Corinth (jusqu'en 1867, même si cette 

disignation continuera d'5tre utilisée encore quelque temps après cette date) -, les parties 

francophones du Manitoba. l'Acadie. bref. 18 où les voyageurs font mention de cette 

réalité. 
Les textes sur lcsquels nous avons travaillé pour former notre corpus ont &ci 

publiis entre 185 1 et 1909~'. Le domaine est trks vaste. La bibliographie ginérale 

amiricanists signdè dé nombreux ouvrages icrits durant cette piriode dicisive pour la 

&!cupçration» du monde amincain par Iü littérature de 1-oynge et notre choix a dû 

forcément se réduire i un  Cchantillon de récits. La nature des textes reste cependant 

assez hitirogène : nous passons des impressions aux notes de froyage ainsi qu'aux lertres 
7 7 

et i la correspondance de voyage-. Cependant. nous simplifierons leur disignation sous 

Iri mention <mkits dé voyage». tous Ctant classables sous ce genre littéraire. De plus. 

pour saisir I'cimplcur de l'inter& français pour le fait iimtricain. nous citerons 8 I'occüsion 

d'autres ~u\~rages.  publiis durant. avant ou aprk Ia meme ipoque et permettirnt dé faire 

la lumière sur la teneur d'autres contacts entre la France et 1' Amirique du Nord. 

Le r6cit de voyage est u n  outil indispensable i I'ipoque. en France, car c'est u n  

peu I'Çqiiivrilent du magazine touristique aux pages glacCes d'aujourd'hui: les gens. 

surtout des intellect~icls. des Cconomistes. des politiciens. ont la possibilite de se 

renseigner sur les contrées 2loignCes. Mais. nous tenons 5 répiter que, mis ù part les lieux 

classiques de l'exotisme pour ln France du Second Empire et de la Troisiemr Ripublique. 

tels que I'Afrique. l'Asir et plus tard I'Ocionir française. il existe une partie du globe. 

1'Amerique et Ir Canada, douloureux vestiges d'un empire colonid ancien. pour laquelle 

une intelligrntsia noumt encore un ardent intérêt. Les textes que nous avons choisis pour 

constituer notre corpus sont des exemples übsolument renilirqunbles de cette vague. Ils 

contiennent tous une partie concernant le Canada français. même quand ce dernier n'est 

pas leur sujet excl~~sif. En effet. ces voyageurs visitent le Canada français lors d'un 

pkriplr plus étendu. qui peut aller de la côte Est à t'extrême Ouest du continent amincain. 

" Cette dernière date se riRrr à la publication du rkit de voyage de Lucien de Burlet. 
11 - Un exemple tire de trois auteurs suffit i mettre en 2vidr:ncii cette nature hitirog2ne. Xavier Marmier 
appelIe son rr'cit de voyage Lerrres srir l'dnrérique, alors qui: Ir: commandant de BelvÈtze parle de son 
voyage au Canada dans un recueil de (<lettres choisies de sa correspondancw ridressk i sa famille. Thirttse 
Bentzon. comme bien d'autres voyageun du corpus. JGtinit son ouvrage comme &rint des ao tes  de 
voyage>, . 



ou peut inclure la vallée du Mississippi jusqu'au *Mexique; ce qu'ils icrivent dans leurs 

récits est souvent le résultat d'une vision de la vaste réalité géographique visitée. Mais k 

Canada français a un c h m e  tout à fait particulier qui le distingue nettement, pour la 

plupart des voyageurs considerés. de la amonotonie» du paysage naturel et humain du 

reste de I'Arnirique du Nord. 

Mais quelle place I'Arntkique du Nord, prise dans son ensemble, ditient-elle au 

juste'? Si les ouvriiges de nature exotique se multiplient et si toutes les contries du monde 

sont présentes lorsqu'on feuillette des romans, des contes. des journaux et. bien sûr, des 

recits de voyage. I'Amérique ditient incontestablemrnt une place exotique originale dans 

tous ces icrits. La mention de ce continent survitnt surtout lorsqu'il s'agit de parler. 

souvent sans cacher les symptômes d'une appréhension sous-jacente. de I'am6lior~tion 

surprenante et. en mSmr temps. plutôt prticipitér. qui s'est produite dans plusieurs 

secteurs de la vie civile. En effet. nous constatons que de nombreux testes icrits durant 

cctv seconde rnoitiç de si5cle reconnaissent une supCrioriti à la fois remarquable rt 

inqi~iétüntc 5 çr continent : d e  nouveau monde sr diveloppera rapidement et forcimçnt. 

que 13 France Ir \*ruille ou non)>. dit le baron Étienne Hulot au milieu de son ricit. 

Xotre dCmcirclie est d'abord diçde par un  souci fondamental : hire ressortir les 

aspects formels de I'icriture des ricits de voyage estimes comme mineurs. h travers 

lesquels s'anicule le sentiment esotique. quidiré que la critique littémire officielIe n'a 

attribuée qu'ù des textes classiques. L'analyse qui en dCcoulc r&ultc d'une lecture qui ne 

s r  veut pas technique. mais le fruit d'une lecture animCe par des Pins parfois plutfit 

ludiques et iigrtiiibles. C'est une juste prise de position que nous voulons donc manifester 

en iii\.eur de ces ricits de voyage qui miritent d'étrc considéris de plein droit comme Iû 

manifestation d'une vision csotique riche et pürticulii.rc. C'est pourquoi. dans 13 

premirre partie de cette Çtude. nous comptons apponrr des analyses qui mettent en 

parallèle. ou tout simplement rappellent. quelques-unes des œuvres esotiques classiqiies 

de la litrkrarure française portant sur I'.Arnirique et que nous avons dis iy ies  comme des 

repiirs ropiqries. ainsi que des extraits de divers textes de notre corpus permettant de 

souligner les analogies. les ressemblances et la structure de leur discours exotique. Nous 

nous appuierons ici sur des thCories ginirales élaborées par des experts. touchant 

l'exotisme. I'altérité et le style de I'Çcriture. sans nicessairement faire une Çtudr de la 

poitique de ces textes. En fin de compte, il ne s'agit pas de faire un précis monolithique. 

mais plutôt de découvrir à partir des textes analysés des points communs, voire mirne 

originaux, par rapport à ce qu'il y a de plus connu dans le domaine. notamment avec des 

textes de réfërence dont la renommée est fortement acquise. 



En plus de la section regroupant les récits de voyage. on en fera figurer une en 

annexe qui rassemble des textes techniques se rapportant aux expositions universelles 

parisiennes de la seconde moitiÇ du XIXe sikcle. Cette partie du corpus est constituée de 

rapports gouvernementaux ou techniques publiis en France et au Canada lors de la 
présentation des pavillons. des organismes et des produits exposés. Nous considkrons 

que cette production a contribu6 elle aussi à la diffusion d'une certaine image exotique de 

l'Amérique du Nord et. en particulier. du Canada français. Ces textes seront explorés 

succinctement dans la deuxième partie de l'étude afin de demontrer comment l'image du 

Canada b e  construit au til des ans avec I'Çtnbiissement des expositions universelles 

françaises. 

Après la mise en contexte plus gentrüle. mais indispensable. de la premirre partie. 

nous nous proposerons de ditailler les objectifs de notre recherche dans la seconde partie. 

Min d'apporter un soutien à I'rxposi. notre mtthode comportera des considirations de 

nature sociologiqur et historique u i e s  sur le Canada français. sans négliger l'imponluice 

du contexte nord-amçricüin. Les textes du corpus seront analysés à putir dcs idies. des 

attentes et des positions idiologiques des voyageurs. Pour mieux faire ressortir 

l'important aspect sociologique que le << post-exotismr 0 üm6ricain vihicule. il sera 

nécessaire de parcourir de nouveau nos ricits en nous appuyant sur un apport critique qui 

tienne compte. entre autres, de l'histoire. de Iü demogrriphie (les tlux rniptoires). de la 

montee du 1ibCralisme et de l'amdioration de l'économie. autant de domaines soulignant 

la moderniti de ces textes et qui apparaissent continuellement en filigrane de leur discours 

exotique. 

Les Ccnvains de ces récits ne sont pas les plus connus du panthéon littiraire de la 

France. II s'agit de riches bourgeois. d'intrillrc[uels. de correspondants. de diplomates ou 

de nobles qui ont du temps à leur disposition et les moyens financiers nécessaires pour se 

permettre un voyage en Amérique. Le choix de ces auteurs ri Cté dicte dans un premier 

temps p u  la présence dans leurs rkits d'une partie relativement intiressante et révélauice 

sur le Canada français et. dans un second temps. par l'expression d'un sentiment exotique 

original manifesté h l'égard de tout le continent nord-arniricain. Évidemment, dans nos 

analyses. pour mieux situer le contexte socio-littiraire dans lequel evoiuent les voya, =eurs 

de notre corpus. nous ne pourrons pas faire abstraction d'autres auteurs relatant leur 

voyage dans ces pays. 

Comme nous le disions. il convient de recréer le contexte dans lequel se diroulent 

les Expositions universelles du Pais  de I'epoque. Ce monde spectaculaire qui privilégie le 

sens de la vue a aussi contribué sensiblement à la diffusion d'une image exotique 

séduisante des diverses scenes amçricaines. Les documents-rapports des expositions nous 



seront utiles pour comprendre les nombreux enjeux concernant ceue page d'histoire. Le 

lien entre cette section biblio_oraphique sur les rapports d'expositions et celle qui concerne 

les récits de voyage s'effectuerü. difinitivement dans cette deuxième partie de notre itude 

lorsque nous proposerons une analyse de 1'Cvolution socio-konomique du Canada et des 

États-unis qui deviennent des modkles ù ne pas nigliger nu XIXe siècle. Il s'agit du 

noyau socio-historique de 1'Çtude où nous ferons ressortir différents points qui nous 

inreressent. ceux couvrant ln prisenration. la divulgation des Cvenements et les 

apprçciations, du côte ti-ançais, et ceux rapponnnt les choix, les envois. l'&doge des 

produits-sc~~ices pour ctipti\w l'attention française, du côté canadien. Ces documents 

aident à parhise l'image. souvent lacunaire. que la France conservait du Canada. 

En d&initivc. les deux parties de notre travail nous permettront d'aborder le thtrnc 

de l'rsotismr en allant du ginéral au particulier. La dCmonstntion gCnirde est 

indispensable pour mettre en valeur la littirarite de ces récits et, par consiquent. expliquer 

In nature des constantes littçrüil-es et poCtiques tr~dciditionnrlks contenues dans le discours 

exotique. L'lirg~inientation piuiiçulitre est l'aboutissement naturel de I'Çtudr pour niettre 

en lumi5rr la spt5cificit6 de l'esotismc canadien français et nord-amçricnin pris sous l'angle 

socio-historique. Les testes de notre cosp~is se pretcnt parhitement birn i l'tpreuve. cas 

ils mettent en Cvidcncr l'è.uotismr marque p u  son remps. mais conforme aux lois de 

I'Çcriture rxor ique. 

Nous sommes d'avis que I'rsotisn~e d'un pays reltve en grand partie des 

sentiments personnels qui se diirloppent i plutir de 1'ini;iginliire collectif d'une sociCtC. 

De surcroît. chacune des positions envisagies peut impliquer une vision du nionde tks 

indi~idurlle. tout en Ctant une pucelle d'une cornplexitC plus wste. Nous essayerons de 

donner un avant-zoût de lecture des ouvrages mcntionnis afin que le lecteur decouvre lui- 

meme l'ampleur des implications socio-littiraires. Nianmoins. le support critique consulté 

est ires mste et s'avérera fon utile lorsqu'il s'agira de situer ces documents et le type de 

discours contenu dans les courants littéraires et socio-historiques de l'époque. Notre 

espérience sur le terrain, birn que limitée. nous a appris que l'analyse du sentimenr 

exotique qu'une sociéti exprime à propos de l'«ailleurs» et de l'$<Autre» dépend de la 

complexité de divers facteurs - situations personnelles, relations diplomatiques. 

conjonctures économiques, etc. - dont il est difficile de ranger les ClCments en une 

catégorisation rigide. 

Enfin. nous aimerions qualifier notre position de «neutre» considérant le fait que 

notre appartenance culturelle n'est ni française, ni amiricaine. ni canadienne. Notre 

diffirence culturelle et 1'éc;irt temporel qui nous sipare du sujet en question sont des 



O éléments qui sans doute laisseront des traces tout au long de cette Çtude. S'il y a eu des 

malentendus. nous sommes prêt à en tenir compte et à en accepter la remarque. Le sujet 

est indeniablement fascinant et intrigant à la fois; il nous a p e ~ m i s  d'"ouvrir les yeux" 

sur un conteste trks peu connu au tout dibut de notre recherche et dont les chemins à 

suivre se sont ri\+lés tantôt spontaniment. mtô t  difficilement. 



Première partie 

De l'attrait exotique 

Les expressions et les soztrces dzî senti~~tent exotique dans les 
textes étudiés 



CHAPITRE PREMIER 

LES PROTAGONISTES ET LEUR VOYAGE 

1.1 - «Un voyage d'a~rément» 

Pour commencer. il est necessaire de p rkn t e r  et de situer dans leur contexte les 

voyageurs de notre corpus qui ont 1aissC des Çcrits à propos d'un voyage en Amirique du 

Nord dans la seconde moitié du XIXe si5cle. Il s'agit de gens qui voyagent d'abord par 

plaisir. Certes. il fiut préciser ce que l'on entend par "plaisir". Nous verrons que cl 

voyqeur foule le sol nord-américain ti la. recherche d'impressions qui puissent l'itonnrr. 

pour ensuite les raconter ù ses compatriotes au retour: tel autre put sur les II-aces de ses 

ancStrrs qui l'ont précCdC dans la course rriinsatlantiqur: tel autre encore est pousse par la 

UeLlrs curiosité des t\.enemenrs tkoiioniques de ce continent. Bref. ce sont tous des voya, 

que nous mettrions sous 1'Ctique ttr gCn6raie de ruiriisrrs tirs teiirps ruotlonirs. 

Chateaubriand. voyageur 3 l'esprit dilie et exp6riment6. rapporte. dans 1i i  ~~PrCfa.ce~ de 

son V o y g r  rri ;li~reiriqiîr. une Cwl~ition majeure dans la pratique du voyage. II est 

Cvidrnt. selon I'nuteur malouin. que le voy_oeur du XIXc jouit de conditions meilleures ;i 

tous les niveaux : 

La formule est annoncer efficacement : ce sont ~ d c s  personnes), désirant faire un <(voyage 

d'ü_orCment». Ces quelques lignes de Iû. préfiice du Voyge suffiraient. à elles seules. 

comme avant-propos i tous les ricits que nous analyserons dans cette Ctude. Bien loin de 

l'ipopie amiricaine des XVIe et XVIIc sikie, où Ir v o y a p r  confiait son son ÿ. une série 

d'instruments indispensables pour la traversée, le séjour et la survie dans ces nouveaux 

territoires. le globe-trotter de la seconde moitié du siècle a interkt à posséder des 

informations anecdotiques provenant des guides et des manuels remplis de notices 

curieuses afin de rendre le déplacement Ir plus agréable possible dans les quatre coins du 

slobc. Une seule chose demeure identique : la fascination du lointain et de l'ttranger. 

l ~(Prifrice)~ au Vo\.agr eu ;\nre',iqur. tir& de I'tidition critique de Richard Switzer, Paris, Libraire Marcel 
Didier, 1964. p. 64. Les italiques sont de Chateaubriand. 



Dans ce contexte, il est interessant de remarquer comment l'opinion des voya, oeurs 

français du XIXe sikcle à llÇgard de l ' h i r i que  du Nord se forme et comment leurs 

impressions de voyage sont le reflet d'une perception commune qui a 6voluC sensiblement 

depuis la fondation des premitres colonies. Plusieurs facteurs humains - de la sympathie à 

I'anirnositi, de la curiosite au pur intérêt iconomique - contribuent à façonner cette 

opinion, aidant ainsi h Ia croissance d'une littirature touchant les relations entre les deux 

contries. Cenrs. Iês \royageurs d'esprit libird perçoivent ce continent différemment par 

rapport h ceux de conviction riactionnaire-royaliste. Cependant, ce qui est étonnant pour 

nous Jan5 tout cria est lie i ce que i'historien amincain Frank Monaghan, auteur d'une 

bibliographie intitulic FI-twch Tiziid1e1-s NI tlir Uriirrd Srcites. 17651932. rappelle dans 

son introduction. Monashan dit que pour amany points of view the French Travellers 

represent a more varied and rich source of matrrials. Coming from Latin rither thnn the 

familiai- Anglo-sason backgrounds they brought a rliffewrrt poi~ir of'iirii*. a ncw üpprorich. 

other biases and prejudices'n. C'est. i notre avis. aussi valable pour le Canada. 

L'i~oliition dans les deplacements permettra de nombreuses inanifrstütions de 

rapprochement entre toutes les nations du monde. Les personnes et les produits de nature 

trts \ x i &  circulent plus ciis6mrnt. Dons ce panoraniii. les foires intrrnationalrs que sont 

les Espositions universelles s'ou\mm i partir de cette tumultueuse seconde moitiC du 

sii.cle3. De Londres à Philadelphie. de Paris i Chicago. l'Europe effectue des Cchangcs 

avec 1'Amirique du Nord non seulement au niveau touristique mois aussi au niveiiu 

Cconomique. De nonibrws micles d'artisanat (du bois au v r m  jusqu'à Ia parfumerie). de 

l'industrie (des piiicrs micriniques fonctionnant à la vapeur ou à. I'Çlrctriciti aus prernii.res 

machines i coudre S i n p )  er de l'art (des peintures. des sculprures - dont Io cilkbre statue 

de Bartholdi - aux livres) circulent avec 13. mSme aisance que les individus. Le mouvement 

des sens et le trünspon des produits sont saisissants i tous ces égards : les trnnsatlüntiques 

se remplissent. de nowelles lignes apparaissent. les ports t k n t  un  dynamisme sans 

pricidcnt. les accents &rangers résonnent toujours plus dans les rues et dans les hôtels 

des villes europiennes et amCriçiiines. Enfin. dans la seconde moitii du SIXe siéclr, 

' Frank hlonaghan. Frtvich Truivllers NI The ti/iired Srures. 1765-1932. New York. 1933. Antiquarian 
Press. 1961. p. vii-vi i i .  C'est nous qui soulignons (les opinions des voyageurs tianqais reprkntent une 
source d'informritions plus variie et plus riche. Ayant comme riErence le monde latin, plut6t que celui 
ringlo-saxon. ils apportent un nouveau point de vue. une nouvelle approche. d'autres t'riqons et d'autres 
idies prtkonçurrs). Cette bibliographie est trtis inthssrintc: comme le souligne son auteur. on retrouve 
more  thrin 1 .Y00 entries [...]. It contains examples of ttvrrry type of rrrivrllers)~, p. x (plus de 1.800 
donnees. avec des exemples vrul2s de voyageun - du soldat i l'industriel ou au marchand, du IittGrriteur au 
simple touriste). 
' Cf. Annexe I sur Irs e.lcpositions universelles de Paris. 



l'Europe et l'Amérique du Nord entrent dans une 2re de communications et d'échanges 

très favorables. 

Nous remarquons que le (<Rapport du Jury international» de I'Exposition 

universelle de Paris en 1878 met l'liccrnt sur la pro_oression des contacts transatlantiques 

favorisant l'attrait exotique. Nous y lisons ce qui suit : 

[...] nous rivons lu dans Les ,llille er u1ie iiiriss ce conrè d'un tapis sur lequel i l  suffisait ck 
s'asseoir pour Are transport2 en un clin d'ail 5 1.000 lieues de la. Ce conrr aurait paru tout 
aussi nierveilleux i nos grands-pZres si on leur rivait dit : i l  y ri du Hatpt-e i Netv-York une 
distance de 1.400 ficues: cette distance est frrinchit. en dix-jours par les paquebots 
transritlrinriqutd. 

Les propos dogieux sur la commoditi des moyens de transport et la nipidits des 

diplacements reviennent constanment dans les Ccrits de voyage et d'Cciiangcs de 

I'~poquei. .i ce sujet. il est surprenant de lire dans Iü majoritk des récits sdrctionnes les 

dopes que les auteurs. hrtbirurllemrnt de riches bourgeois ou des ciristoccites français. 

formulent 1 I'igürd du nwire ou du paquebot lors de lrur traversie. Ces niachines i 

vapeur sophistiquies qui conunencent j. sillonner I'OcCün Atlüntiqiie a u n t  les annies 

lS5O offrent de plus en plus h cette catigorie de voyageurs toutes sortes de loisirs et u n  

confort assure : des cabines spacieuses reproduisant les dicors d'une m i r  chambre i 

coucher. de longs ponrs pour la promenade. des salles pour fiire connaissrince et. bien 

C\videmrntnt. une cuisine de bord disne des gourmets les plus exigeants" .\ lrur r i r r i ~ k  

les voyageurs sont logCs soit dans de luxlieux hiitels. soit chez des anus ou des 

connaissances offrant gentimenr I'hospitaliti dans leurs foyers pourws des comnmditCs 

américaines. Des moyens de transport varies, de la voiture au train et au bateau tluvial. 

satisferont leur volonti de diplacement i I'interieur du pays. Le véritable voyage est donc 

' Exposiriuir ii~ii\.emilr de 1878, Rciypot-r du jrrp itrrel-iinrio~inl. introduction par Jules Simon. Paris. 
Intprimerie Nationale. 1880. p. 199-200. 
' Cf. .Annexe II sur les paquebots. 
" Bien des auteurs de notre corpus prirlcnt du grand confort i bord et arrivent aussi i reproduire dans leurs 
rtkits de voyage les menus proposant des plats succulents. L'un d'entre eux. Lucien Lricroix. ernbiirquti- I t .  

13 août 1893 au Hritx sur le beau transatlantique la Tormirlr à destination de New York. &mit en 
premier lieu le confon matCriel bord du paquebot. Nous apprenons que. dans Ir salon se <ctrouve[ent] des 
tables pour faire sri correspondance. une bibliothSque. un piano. des journaux mcme, et sunout une grande 
varititi de fauteuils. de canap2s et de chaise  longues^^. Ensuite. i I  donne Ie menu du IS août 1593 qui est 
compose comme suit : Konsommi 1i la cr2meI Potage Gombo1 Turbot. sauce ravigote1 Selle d'agneau 
soubise/ SuprSme de volaiI1e chevrilittre/ Asperges en branches. sauce mousseline/ &tichauts Barigoule1 
Filet de brruf parisienne/ Dindonneau truffil Salade/ Giteau breton - Nougat/ Glaces vaniIle et fraises/ 
Dessert)). De rn2rne. Gustave de Molinat-i parle des delices de la cuisine p cosmopolite^^ ri bord du Cuiiado. 
qui offre un choix tri3 vari& du potage à I'andalouse au cany à l'indienne. 



commence : c'est au tour de ces voyageurs modernes de tracer leur <$ie~~rirille tir mm» au 

fur et à mesure qu'ils découvrent cette captivante partie du globe. 

1.2 - Les   rot agonis tes 

Les voyageurs français que nous prenons en considiration dans cette Çtude sont 

très diffirents ù plusieurs Cgards. Si leurs intir2ts. orientation politique. réfirents culturels 

les siparent. cependant une mîme passion les unir : celle des voya_oes. Leurs recits de 

voyage s'inscrivent dans la piriode qui commence au debut du Second Empirei et sr  

termine i la fin du XIXe sikclr sous la TroisErne République de F61i.u Faure. Tous ces 

auteurs sont rrlarivenlent peu connus. à pan quelq~ies rrires exceptions. Les ricits qu'ils 

ont icrits peuvent 2tre divises en deux grandes cnttgories du point de vue de Iriir forme : 

1 ) ceux qui se regroupent sous 13 fornie d'une sirie de lettres ou de notes dont la division 

chronologique appanît rtigulih-emenr presque polir c haqur jour du voyage. La pricision 

chronologiqur des C~incmcnts est impoi-tantè dans ces ricits. puisqu'ellç ajoute de la 

force ù Iri subdivisicin de l'ouvrage: 

2 )  ceux qui se rcgroupenr sous la forme J'iine relation iciite dans u n  souffle plus long rr 

plus personnel. Ici. les impressions ressenties se lient indépendamment du strict ordre 

chronologique reprisrnti par les journies ou par la mention des moments prCcis du 

voyage: les diverses pmirs  de I'ou\nge se distinguent plus pmiculi2rement par Ir 
changement de panorama. de lieu et de situarion. 

Les objectifs de Yoyrige de chacun sont parfois fon dit'Errnts: nous passons du 

voylisr personnel. visant strictement le pur plaisir. h la ~ i s i t e  d'ordre diplomatique: 

d'autres voyages sont dicris par des indri& de nature socio-anthropologique et d'autres 

sont des missions pour I'Ctablissement de rapports iconomiques. 11 reste que tous ces 

voyageurs retlètcnt le vrai visage du touriste moderne et que Ieuss ricits sont rrliCs par le 

fait qu'ils relatent des souvenirs ou des impressions d'un voyage en AmCrique du Nord et 

au Canada français dans In seconde partir du XLYe si2cle. Mais, mises h part les nuances 

d'ordre strictement personnel. le sentiment et la réverie Cprouvés par ces voyageurs face 

au depaysement sr manifestent par I'intensid de l'expression écrite et dans les opinions 

quasi identiques irnises à propos des gens et de leur systirne de vie. De plus, ces récits, 

publiés au plus tard deux ans ripris Ir voyage. sont comparables surtout par les partirs 

' Selon Taxile DeIord (Hisroiw illrtsrree dit Srcorld Empire. Paris, Librairie Germer BailliGrtt et Cie. tome 
5 [i869- 18751. p. 45) cette p6riade sous l'«Empire ne fut point hvorabk i I'Gloquence>,, ou elle fut du 
moins plus difficik i cause de divers changements politiques qui touch;trent Ia France. 



dicrivant le pçriple (depart, travers&, rencontre, etc.) : ses parties s'appuient sur une 

organisation rrxtuellc commune3. 

1.2.1 - chaque vovagrur son voyage 

Nous passons maintenant B la prisentation de chaque voyaseur selon un ordre 

chronologique de publication du récit de voyageY. Nous essayerons de formuler pour 

chacun d'eux les données suivantes : 

1 ) le titre du ricitl" et un bref portrait de I'Ccrivain-voyagcurl ' : 
21 la ccirC~c>rie formelle dans inqiiellc le ricir s'inscrit: 

3) la date de dipart. la durée et le type de voyage: 

4) l'itiniraire nord-nmiricain dans ses grandes lignes: 

5) les intir5ts piniraux du voyageur. avec iinê citation risumant ses attentes de voyage. 

Xavier JIarmier ( 1809- 1892). srand homie de lettres. est présent dans notre 

corpus par d rus  ouvrages. iin secit de voyage intitule Lernrs sir, I'hJi-iqire. C(rrwcl<r - 

É~trts-Urriv - Hmwic - Rio tlr ic i  ~ l < r r d '  de LS5 1 et iin recueil de ricits plus brefs. PrrsrJ 

er pt-Csser~r. Ricirs de iwyges' . ' .  d m x  de 1 Y 86. Grand mateur de ~oyciges et de 

civilisations Ctrangéres. Xavier >lamier est u n  personnage d'envergure dans la France 

littéraire de la seconde partie du siiclr. Membre de I',Ac:idtmie fr~nçaisc i partir de 1570. 

ce a y p e u r  c o n ~ i n c u ~  commence i sr passionner pour les voyages des qu'il quitte sa 

one sont Franche-Comti natale pour sillonner l'Europe. La Suisse. la Hollande et 1' Alrma, 

ses prrrnii.rrs conquhs  de visiteur. Ensuirr. i l  est attiri par les pays du Sord de l'Europe 

et du Proche-Orient. C'est un \-oycigcur avant Iü lettre. il tcnt beaucoup à partir de ses 

rspGriences dc voyage. sunout des ricits. des nouwlles et un roman (Gti:iilci), des 

nniclès d'hisioire littiraire publits dans les revues 3 succks littiraire de 1'Cpoqur. cmme 

Lrr Re iw  des Deir-r ikloiztlrs. la Rriw de Pwis.  les iVoiridrs crrriirrles des wjcigrs. Le 

Gt-trrici Dicrioririoirr U~iiiw-sri tlir XI;Yr s i k h  cite Mamiier 3. propos du Tout-Paris qu ' i l  

T e  devctloppernent de cet aspect si important est donne dans le chapitre deuxiEime. 
" En rt;slt. gin2nle. l'ordre de prisenration est tt'trtbli s u i ~ m t  le critkre de Isi date de publication J e  I'Gditiun 
consulttt'e. couvrant ainsi une piriodt: qui va de 1850 jusqu'riu d&ut du XXe siircle. 
IO  Dans ce sous-chripitre. nous donnons pour tous les ricits mentionnt3 la rt3kenc.e~ bibliogrripliique 
comp1;tte de 1'Gdition que nous avons consultie. 
' '  NOUS privilt!gierons les experienctis de chque  voyageur: pour ce qui est de II pm plus biographique. 
nous renvoyons aux ouvrages de rtif&-ence de biographie littiraire. Le lecteur trou\.era en annexe les 
informations relatives aux bateaux utilisis par chrique voyageur pour effectuer la trriwser: vers IVArnt%ique. 
'' Xavier Marmirr. Lern-es sl t r  l0AniJriqite. Cmodn - Érnrs-~l i s  - Hniwrre - Rio de la Plora. Paris. 185 1. 
Plon et Cie. 2 tomes, 185 1. 
" XSI-ier Mrirmier. Passé er prt;se~ir. Ricirs de rojnyes. Paris, Hachette et Cie, 1586. 



fréquente : &es sociétés m'enchantent. mais ces salons m'itouffent. Il faut que je parte. 

J'ai la nostalgie de se espace'^^. D'un esprit essentiellement nostalgique et romantique. 

parfois critiqué pour son style manquant de profondeur et d'originalité, Mannier explique 

dans 1ü priface de la seconde Çdition des Lem-es de 188 1 le charme que l'Amérique exerce 

sur lui : d a  grandeur. la grâce de la nature dans ce pays. les bois immenses, les fleuvest5>> 

1' inspirent. iMGs sa pr6occupation majeure est de faire revivre les «anciennes 

possessions» françaises dans la mimoire de son public. Proche de l'idéologie 

conservatrice. il suit de prils les thCories prônant le retour du <<bon vieux temps», 

I'imponnncr du sol, de la religion et de la famille. autant de facettes idCologiques 

quasiment disparues en France mais encore bien conserv6es au Canada français. C'est 

surtout dans cette partie du pays que Marmier etablit ses meilleurs contacts : il rencontre 

Louis Fréchette - pour qui il fera de son mieux afin que I'Acadimie franqaise lui dicerne 

un prix litteraire en 1880 - et l'historien François-Xavier ~ a r n e a u ?  Les deux ouvrages 

retenus dans notre Ctude sont, avant tout, le resultat de voyages sur le continent ümiricain. 

Les Lern-es de 155 1 constituent la partie la plus volumineuse des récits dé 

Marmier. Il s'agit de deux tomes qui couvrent les quelques mois de voyage dans les deux 

Ameriques entre 184s et 1849 : depuis le dCbasquement à New York. le 1 J octobre 184% 

en passant par le Canada. jusqu'à la Nouvelle-Orliüns, itape suivie de la traversCs de 

toute 1' AmCrique iatine. de Cuba au Rio de la Plata. La belle fresque que ce voyageur peint 

du continent amiricain est remplie de rensei=nrmènts de toutes sortes. Le passe historique 

le facine 6norminient et ne cesse de lui procurer un sentiment d'exotisme nostalgique : il 

lui rappelle ce qu'il hoir. Des rifirences i des personnages historiques, comme i Jacqiies 

Cartier et au pGrc Hennepin, sont mSlees h des réfirencçs à d'autres intellectuels ou i des 

personnages contemporiiins. 

Ce que Xwier Mmii r r  attend de ce continent est exprime dans la priface de 

l'édition des Lrrrr-es de 188 L : 

Mais comme j'avais vu les États de l'Europe. les contr6r.s boreales et les contrc'es & 
l'orient, j'ai voulu voir cette terre d'hiriqut: qui m'attirait par sa beaut6, par ses diverses 
zones et ses diwrses populations. et j ' y  ai fait un long chemin". 

14 Pierre Larousse. Graiid Dicrioriiinii-e U~iiiw-rel di XIXe siCete, 1566- 1576, Nimes, C. Lacour, 
Collection Redivivri, tome 15. 199 1 .  p. 1226. 
'' Xavier klarrnicr, Lrrri-es. op. cir.. p. VII. 
16 II existe un ouvrage tréts riche en informations sur le w y q e  de Xavier Marmirr au Canada &xi[  par Jean 
Mtt'nard. Xnr-ier Munriier rr le Cmiah, arec des donrnrerrrs iirdirs. Quebec, Les Presses de 1'Universite 
Laval. 1967. 
i f  Xavier iMarmier, Lettres. op. cir., p. v. 



L'ouvrage PassG et pi-ésrrit de 1886 est plus sommaire et de ton didactique. 

L'intention de Marmier dans ces quelque trois cents pages de portraits de géographie 

humaine et historique des lieux visités est de fournir un outil d'apprentissage au lecteur 

sur les divers degrés de civilisation rencontrés. Nous passons en effet de la ville 

allemande de Cobours, h l'est de l'Europe. au Canada. C'est cette partie d'une 

cinquantaine de pages qui nous intiresse. 

Le chapitre IX, intituli travers le Canada-. s'ouvre sur le chant patriotique 

dolliet. Jolliet. deux si?cles de conqdtes» de son m i  Louis Fréchette. Mrumier 

commence son expose en faisant l'doge de la fone croissance dtimogrüphique du Canada. 

Ensuite. des auteurs anglais de ricits de \ foyge  sont citCs. notamment George Simpson. 

lord Milton. le docteur Cheadle et le cnpi t~ne Butler. En effet. selon Marmier, sa dette 

envers ces personnages est p n d e  : «J'ai pour les voyageurs anglais un sentiment 

particulier de gratitude. Je leur dois les lectures les plus attachantes et les meilleures 

directionsts». Mais il a arissi une dette envers des Français et des Canadiens tels que Henri 

de  tirn no the'^. Mgr Tache et Hector Fabre. En definitive. ii ne s'agit pas d'un récit de 

voyage avec une structiire siquentirlle typique d'un dipan. d'une randonnée à I'etrangrr 

et d'un retour. LE: chapitre en question se veut plutôt un outil tr?s écliiirmt sur l'histoire 

politique du pays et sur la mtinikre de concevoir un voyage au Canada. pays aux grands 

espaces colonisCs par des pionniers venus d9Europe. A u  debut de son esposi. nous 

voyons qu'il est question de l'importance du Duruiiiio~i. nou\dle entiti géopolitique dans 

Ir monde. II ecnt : -[d]c lgAtlantique a11 Pacifique elle [la Puissance] aura. comme Ia 

république de Washington. son chemin de fer. Il doit ître achevt en 1886. Heureux celis 

qui voyqeront sur un tel chemin. B travers une contrie si vaste et si interessante2'». 

À l'orée de la seconde moititi du XLYe sikle. le Canada est de toute eridence une 

contrer à la fois tris vaste et int2ressrinte. Marmier parcourt toute I'Am&-ique durant une 

période de grandes trrtnsformations. C'est pourquoi, lu et icoutk dans les salons français 

et américains, il grigne aisément la considkition des intellectuels et des voyageurs de 

I'ipoqur et devient rapidement une reference pour ceux qui suivront cette mSme route. 

'' Xavier klrirmisr, Pnsst; et pt-isetrt. op. cil.. p. 770. 
' T e  voyageur fait d'ailleurs pnnie de notre liste it \mir. 
"' Ibidmi, p. 2 18-2 19. 



Jean- Jacques Ampère ( 1800- 1864) est l'auteur de Proi~ierinde t r i  Aiii&riyite. 

Ércirs-Unis - Cuba - iblesic-ice'' de 1856 est le fils du cdi.bre physicien André-Marie. 

Amp2rr est un littérateur aisé qui aime voyager et fréquenter les salons français. Dès l'âge 

de vingt-trois ans. sa passion pour le voyage le conduit h faire le traditionnel tour d'Italie. 

Par la suite. ce sera la visite de l'Allemagne et de la Suède qui lui fera Çcrire à son retour 

un essai intituli Lirrhtior er imoj.<rgr. De 1836 à 1537, alors professeur au CollZge de 

France, il donne des cours d'Histoire littiraire. Ses cours sont recueillis ensuite dans sri 

orande publication de ITHisroir-e lirrr'i-ciire de /ri FI-mcr ri ioc l r i f  Ir X l k  riécle. Avant son 
C 

entrée B I';\cad&nie française en 1847, il voyage en Grkce et au Proche-Orient. Plus tard. 

cq[d]e\,enu l'aiiii de Chateaubriand. il reprisenta l'Acad&nie française i la cCrémonie de 

ses fiinCr~illes i Saint-hfalo (juin 1 4 ~ ) .  Li6 aussi 5 Sainte-Beuve et ù Tocqueville. 

avec lesquels il  entretient une riche correspondance, Ampere mûrit durant les annees 18-10 

Ir dCsir d'effectuer un voyage en Amérique. voyage qu'il riccomplira en 1852. Les États- 

Unis (avec l'enclave du Canada). Cuba et le Mexique sont les pays visitis au cours de bon 

itinkraire. Sainte-Beuve rel;ive. dans un rirtic!e de la Rriw  des Deus M O I I L ~ ~ S ,  la 

cornpliciti existant entre Ampkre et Tocqueville dont la Coi-respoiiclcirrce. <<depuis l'année 

1839 jusqu'i la fin en 1859. est remplir de rimoignriges de tendresse et de mutuelle 

confiance>). i tel point que Tocquwillr consulte Xmpkre pour obtenir des conseils «siIr 

Ies deux derniers volumes de sa Dh~uci-cllie er~ . -b~ l~~- i cp~e '~» .  En effet, le r k i t  de la 

Pi-o~iiairrtle d'Arnpere s ' o u w  sur la didicricc contenant une Cpitre amicale hl. Alexis 

de Tocqueville>> dont 1 ' ~ u v r r  de Iri DCt~~ocr-mir ri k i r  naître en lui <<le desir de visiter 

1' Amtrique et [l'] n aide ù la çomprendre"~ . 
La Prorrwride ru AtiiJriqite est un récit où la subdivision chronologiq~ie est 

importante. Le voyage dtire quelque huit mois. d'août 1851 i i i v d  1852. Sainte-Beuve 

souligne qu'Ampkre entreprit en 185 1- 1557 cette Pi.o,rie~i~ide eri A&-iqtte qu'il a 

racontée avec la mSme sapidite et Ir même entrain qu'il mit h la faire2'*. De fait. au dtbut 

de chaque chapitre. nous retrouvons une brève synopsis des itapes du voyage avec la 

précision chronologique du moment auquel il se déroule. Les difficultCs rencontrées en 

cours de route ne le d6couragrnt point. car il a sa propre <~pliilosopliie du i - o~r tger r~~  qui 1: 

" Jean-Jacques hmptre. Protiromde eii .-itiiiriqire. États-b'riis - Cuba - -.llesiqire. Paris. Michel Livy  
Freres, Z tomes. I SS5. 1556. 
- 7  

-- Dicrior~riczir-e tic biogr-nphiefi-crrip3e. sous la direction de J. Balteau. M. Barroux et M. Prtvost. Paris. 
Librairie Letouzey et .Ani. 1936. tome 2. p. 721 (article de L. Lemoine). 
" Charles-Augustin de Sainte-Beuve. dean-Jacques ArnpCre*. Reiwe des DCILV Moi~dex. Pâris. 38e annc'e. 
seconde ptiriode. tome 77. 1868, p. 40. 
" Jean-Jacques Ampère. op. cit.. p. V .  



pousse à continuer son pçriple. Sa 

conception universelle du voyase : 

philosophie est d'une certaine façon l'assise de la 

h p k r e  apprécie le f i t  de voyager seul dans cette 

ht5rique pour mieux la connaître. en se guidant d'après ses lectures de la Dei,~iocrcitie. 

Le voyageur en solitaire .se replie sur lui-mime. il s'absorbe dans les impressions qu'il a 

reçues; rien ne l'en ditourne, elles se p v e n t  en lui profondément. [pour enfin lui 

permettre] de vivre avec les gens dv pays. de vivre de leur vie%. Cela constitue l'objectif 

majeur qui le pousse. d'ailleurs, à regarder les pays visitis d'un œil moins disuait : il 

répertorie les paysages humains et physiques qui se présentent à lui en utilisant des 

aphorismes qui relèvent d'observations et de classit~cations dignes d'un ethnographe. Par 

exemple, cela se produit lorsqu'il soutient. en observant les maisons et les gens de 

Montréal. que «[clhaque ville ü sa couleur : Consnntinople est rouge. Mdte est blanche. 

Londres est noir. Montréal est gris")>. 
Parti de Southampton le 25 août 185 1. Amp2re decouvre quatre pays durant son 

voyage: à propos des États-Unis. i l  dit que .visiter les États-unis. c'était encore continuer 

l'entretien avec toc que ville^^: puis. il remonte vers le Canada tianpis - .<La France au 

bout du monde» - pour ensuite descendre h Cuba et. de Iù. passer au Mexique. Il est sûr 

de lui lorsqu'il explique, au debut de son récit. qu'il souhaite combler ses attentes en allant 

en Amérique du Nord. Dans l'iticipir. le voyageur avoue que I'Amirique est la destination 

priviligiCr de ceux qui aiment le .nouveau» : 

Quand on ri parcouru l'Europe du nord au midi et mis le pied Jans les deux autres parties de 
l'ancien mondc. quand on a t'tudit' I'antiquitt! en GrCçe. en Italic. en ~ ~ ~ ~ [ e .  - Ic nioyen 5ge 
et les temps mdernts en Scandinavie. en Xllemrigne, c'n Espagne et en Anglctcrrt.. - I t l  

monde musulman. dont I t l  carrictt;rti dominant est I'unitormittL au Cairc et ri Cmstrintinoplt.. 
- si l'on veut voir quclqutl chose d'entikrcment nouveau. je crois qu'il hut rilltlr en XrnGrique 
[...I. Voih pourquoi je vais m'embarquer aujourd'hui B Southampion pour les États-LJnkS- 

Le spectacle du monde ne cesse de ravir Ampère. Le sentiment exotique ressenti par 
Ampère envers 1'AmCrique est la réponse à sa soif d'intidit: il s'attache surtout à l'aspect 

de l'organisation sociale des régions visidrs. Chez lui. I'Aminque fait figure de nouvelle 

terre où les exigences des temps modernes mivent à mieux s'exprimer. 

Jean-Jacques Ampkre. op. cit.. tome 2. p. 102, 
'7 Ibidrni. tome 1,  p. 108. 
' ~ b i d m .  p. 1-2. 



Le prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte ( 1812- 189 1 ), cousin de 

XapolCon III. l'Empereur des Français de 1852 h 1570. aime les voyages. comme le dit 

Ernest d7Hautcrive qui public ses a o t e s »  de 186 1 dans Lcr R r i w  de Pm-is en 1933. Ces 

notes sont un «document [...] entierement inCdit» ponant 1s titre de .Voyage du Prince 

NapolCon aux États-~nis '~».  Ce neveu de Napolion Ier, au ternpirament t'ou_~ueux. 

«voyage pour voir, pour s'insrniire. non pour se diplacerfi dit encore d' Hauterive dans la 

prehce des notes journülfres tiries du calnet du prince. Ce ~~docurnent inCdit». jamais 

publiC en tant que recit, poss;lde une forme embryonnaire qui retlcte toutefois tous les 

principes narratifs du genre? 

Sous lisons dans Ir Gtzi~zii Dicrioiiiiirii-r Larousse du ,Y IXc si2clr que. pendant 

l'Sté de 186 1. 

Le iV2ritiiblc. ~oyüge  du prince conunence le 1 juin 1561 quand il quitte Paris pour 

Marseille. Mais In trai*ersie de 1I'oçéün s'éffectuera plus tard. le 5 juillet. À partir de cette 

date d'arrivie. le voypeur conirnrncr i prendre des notes. L'Amiriqiie du Nord charniera 

Jwantage Ir groupe impirial. .Attentif i l'ivolution du progrks social de ce continent. le 

prince XapolCon ii une grande synipathir pour ces nouveaux pays et pour les milielis 

1ibiraii.u am~ricains rr canadiens i tel point que ses rencontres a x e  les membres de 

l'Institut canadien suscitent des inquiétudes aupres du clerg6 çnmdirn. Ce dernier est. 

selon le prince. <<très intlurnt et tr?s violrntn. Son voyage constitue une mission 

diplomatique et I'littrait esotiqur se ditinit i pünir surtout du monde des riceptions et des 

banquets orgnnisCs en son honneur. ;\ cette mission se joint aussi le fils de George Sand. 

.Maurice, qui écrira. de son côte. un aurre récit de voyage bien ilabori dans sa fotmr. 

Dans une relation qui r é ~ d r  des impressions vite transcrites et dibutant souvent 

par des formules comme  visite de ... Visité ... J'ai visit ç... Anivée à... DCpart pour . . . O  

puis rtidigécs sous forme de pantmr. le prince Napolion prisente les lieux parcourus lors 

Prince Napolion. ~~Vo)ayr du Prince Xapolrion aux États-unis. 1861 n. notes de voyage recueillies par 
Erntrst d'Hriuterive, Lct Reiwr de Pnris. quarantikme anntie. tome 5. sept.-OC[. 1933. p. 211-272 et p. 549- 
587. 
\ d l  . A juste titre. d'liriuterive esplique que ((ce sont les notes prises penonnellemrnt chaque jour par le 
prince. notes brkves. sans aucune recherche d'une tornir: litttiraire,> (p. 213). 
'' Pierre Larousse. Gmtrd Dicrioiiiiait-e Utii\bersel di1 XIXe sièclr. op. cil.. tome 3. p. 955-956. 



de son itineraire aux ~ t a t s - ~ n i s  : New York. Washington, Cleveland, Chicago. Saint- 

Louis, les Grands Lacs. Panout oh il passe, il reqoit un accueil tr?s chaleureux. Au Bas- 

Canada, i kIontr6nl. 1'. [e]nthousiasme extraordinaire de la foule>> Ie surprend aux cris de 

~ ~ V i v r  la Frmce ! Vive Napoleon ! Vive lr Prince ! : 'w Le voyage du prince NapolCon se 

conclut vers lr 10 octobre 1561; il u duri quatre mois durant lesquels lr voyageur a 

enregistre dans son carnet des &notions, des souvenirs st des renconrres. Une chose 

semblc I'avoir h p p i  par-drssus tour : ~ [ c j e  qui me frappe sunout. c'est la grandeur de 13 

nature, des golfes, tleuves. villes, rnaisons. rues. itablissements: c'cst 1s trait 

cxactiristique de ce pays"' f i  . 

Maurice Sand (1525-1890). baron de Dudevant. cst le fils dr George Sand 

(Lucie Xurose Amentin Dupin. baronnc dr Dudevanr). rornlmcii.rr trks en vogue durant 

cerre pCriode. Son ricir. Six ~rr~illr lir~trs il rum rtiprur" dc 1562. appwdit i I'origine sous 

forme dc lettres dediirs B su m6rs. qui w o n t  publiCcs, dans un premier temps. dnns la 

Rewr ties Drrrs :Vo.lo,rtlt.s. 13 meme annee que la publication du livre. Pour notre analysr. 

nous wons considCrt! lrs parutions dans la revue en question rt pour lesquellcs G e o g r  

Sand a finement corrigi et pr6sentC les textes de son fils. PassionnC de peinture ( i l  u CtC 

I0Cl5vc dc Delacroix) ct d'cnton~olopie - dr nombreux passages de son k i t  en tin~oignenr 

-. -Maurice Sand. n c c  le groupe impirial. hit surtout un voyage d'initiation ct 

d'apprcntissugr. Ses lcttres nuissent d'abord d'un dCsir de partugrr ses visions et ses 

Cmotions a w c  sa mi.rt.. cornme 1'Ccrit George Sand dans la Rewr tlrs De1r.i- rw~rtlrs m 

guise de prkf~ccc au ricit de son fils : &c journal de voyage n'itait desrini qu'h moi et i 

quelques amis intimes% Maurice. dans son journal dr voyage. collige &s in~pressions 

de chnque joum sclon un tyhme chronologique. du 13 mai 156 1. date du dipan de 

.MarxiIlr en direction d'Oran, nu 8 octobre 186 1. date du retour en France au port de 

Brest. C'est toujours la mere qui s'emprrsse de donner des reponsrs aux qucsrionnemrnts 

possiblrs du irctrur. Elk dit que son fils divelopps in relation de son voyage d'unr 

manitn prrsonnellc qleine de jeunesse et d'abandom, mais sans aucun desscin priconqu 

envers la sociCtC nord-anCricainc. qu'il h i  tardait dr connaitre. ~ jugemt  rt notanr avec 

" Prince Napolion. op. cir.. p. 579. 
'' Iliclenr. p. 218. 
-4 Maurice Sand. (<Six milk  lisues ri toute vapeur)), Retwe des D e m  Motrdes. 32e mnie. Ze p6riode. tome 
37. 1862. p. 4-44-48 1. p. 635-686. p. 903-917: tome 38. 1562. p. 170-214. 
I' Preface &xire en janvittr 1862 i Nohant par George Sand. preface ri Maurice Sand. (<Six milk lieues i 
toute vapsur)~. Rerrre des Derrs ii,for~des. Paris. 3 3  annee. tome 37. 1862. p. 444. 



l'indipendance la plus condition essentielle. selon nous, pour atteindre la 

fraicheur de l'émoi exotique en voyage. 

En juin 156 1, h Ager, Maurice se joint au groupe impérial et de lh son voyage se 

poursuit jusqu'à New York. De nouveau, sa mixe explique sommairement I'itiniraire en 

citant d'emblee les noms des deux ports de dipart et de retour et en regroupant toutes les 

autres localitis visitees par le groupe impirial : 

11 ri pour ainsi dire saur6 d'.Al=er i Brest. en prissant par Oran. Gibraltar. Tringcr. Cadix. 
SS\+illt.. Lisbonne. les Xl;orrs. Tem-%u\-e. Iri ~ouittll~t-Écosse. New-York. N'rtshingron. 
les camp.; de Bull's Run. les grtinds lacs du nord jusqu'riu fond Ju Siipei-ior. les piniries 
jusqu'i la limite Je la ciipilisrition. le llissisjipi [sic.] jusqu'i Saint-Louis. Itt  'iia~iirri. le 
Saint-Lriurcnl jusqu'i Quti.ht.c. puis ;ipr;ts le rtttuur i Yeu.-York. Bostcin. Saint-ltrrin ei 
I'.4tlrinrique par Iri route du nord. Six mille et quelques cents lieues clc terre OU de mer en 
rrois rriois ct \ , inci  jours [...ji'. 

Le ,orand souci de Maurice Sand pendant cc voyage est de raconter Ir plus possible 

pour que sa mere puisse Ptre à la fois mise au courünt et distrite Ir plus possible par ses 

comptes rendus sur le Nouwau Monde : 

Je i.oyagcrai ri\w P I U S  de plaisir et de fruir cri nie rendant ainsi coniprr. de tout. comme s i  
nous dions rinscn~bltt. devisant, obser~rint. Jevinrint qutrlquet0is et riant de bon w u r  i 
I'occri'iion. Tout mon but est de te distraire de Inon abscnw cr Jtt nlc Cfissirnukr la tiennc en 
\i\.ant 3 toute heure avec tri penst;~ i...]". 

La pr6sence de la mère sera donc constante tout au long du voyage: clle est. avant m2mr le 

lecteur. la viritable dedicataire du rkit de voyage. Nous remarquons enfin qu'il s'agit 

=e en d'uni: rielle initiation au monde que Maurice Sand entreprend par son ~ 'OSJ ,  

Amirique. 

C'est grice ii 1' influence de son pere, Prosper-Lion. qu' Ernest Duvergier de 

Hauranne ( 18-13- 1877) se résout à hire un voyage en Amirique en juin 1564. Son ricit 

intitulé Hirir mois riz AiuL"riqirr. Le~res  et mies  de iqwye, 1864-186j'~ est publié de 

:' Ibideirr. p. 145. 
'' 16idem. p. 444. 
th  hfriurice Sand. op. cit.. toms 37. p. 446-447. 
I t J  Ernest Duvergier de Hriurrinne. (<Huit mois en Am6rique. Lettres et notes de voyqe. 1864- l865>,, 
R e i w  des Deux Motzdtrs. 1865. tome 5s. p. 852-599; tome 59, p. 57- 1-12. p. 43-468  et p. 88 1-924: 
tome 60. p. 188-334. p. 627-670 et p. 898-946; 1866. tome 6 1. p. 105- 150. p. 459-503 et p. 8 17-8%: 
toms 62, p. 6 12-652. 



1865 à 1866 dans la R e i w  des Driix ~iMoriiles, revue pour laquelle il écrit aussi des articles 

h propos de l'élection présidentielle amçricaine de l'ipoque. En 1866. une idition intégrale 

de ce ricit est i_oalement publiir par Lacroix et Verboeckhoven. La piriode du voyqe de 

Duvergier se déroule durant des ~<circonstnnces [qui] iraient en effet cxceptionnellemcnt 

hvorables pour s'initier h la vie politique amCricaine qui allait ttre dominCe par I'Çlection 

présidentielle fixée au 8 nov. 1864% Le jeune Ernest, Parisien légèrement crüneur, a 

donc la chance de beaucoup &rire sur la division entre le Nord et le Sud de 13 Rtpublique 

arn6ricainr où l'a2trnnger qui dibarque nc se doute pas de la grliviti des Cvtnemcnts)>, et 

aussi sur la question de l'esclavage qui <<est le principe de la =uerrr4'» civile, sur son 

passage au Canada 6 la veille de la ConftWrntion, oii m2mr d e s  charretiers deviennent 

Iigisliitcurs ou ministresa et surtout sur I'é\~Cnement du moment. I'Çlrction du president 

Andrcw Johnson. -un curieux spcctaclr pour un EuropCen paisible4'». 

D6finie d m  le titre m6me du r6cit. la nature de cette relation, confondant des 

Lerrws et des ~iorrs de voyage. propose la subdivision chronologique clnssique en 

jou~mCes pendant les huit mois de dtplücemrnts sur le continent arniricciin. Duvergier p u t  
le 2 juin 1864 et rentre en France le 2 trvrier 1865. Son itinerziire est un intense va-et-vient 

dibutant par la découverte de la grande mttropolr timiricaine. se poursuivant par celle des 

Lacs du Xord. i Siagüra ( a ~ e c  des excursions i .Clontrk.d. Ottawa et Toronto). puis par la 

traïersic du Wisconsin. du Kenrucky. et l'mi\& dans l'est. avec la visite des ililles de 

Boston et de Quibçc. De ln. il retourne vers Chicago et Cincinnati. regagnant Boston et 

Sew York pour aller plus au Sud. 3 Washington et 6 Baltimore et conclure son itinéraire 

de noinveau i Xew York. 

Les rüisonnèments et les ;inalysrs politiques abondent dans le r k i t  de Duvrrgirr. 

Grrind lecteur de i'ocquevillr. l'auteur en reprend les idees par sa narration des 

rencontres wec des personnalitis. par ses jugements politiques et socinus. par ses 

conmentaires sur les institutions et sur le destin timiricnin prometteur. Entint priviligii 

voyûseant pour siitist';iire aux exigences d'un pére qui desire Ir nieilleur pour son 

Cducation. Duvergier nous a IaissC un ricit où ce continent d'hommes nouwnux - États- 

Unis et Canada confondus - sr dessine au fur et à mesure comme une terre remarquable 

qui <<puise en elle-meme sa prospérit&. Son futur se précise rapidement comme un 

exemple pour k monde entier : «ce sera toujours une terre qui appellera les hommes. et 

qui aura pour elle l'avenir4'>). 

Al Dicriowraii-e rie biog~-clplriefi-~ir~~~~isr. op. cit.. tome 12. 1970, p. 1033 (article d'.A. Krebs). 
'' Emesr Duvergier de Haurrinne, op. cir.. tome 58. p. 893-894. 
" Ibideiii. tome 59. p. 113 et p. 425- 
43 Lbiclerrr. tome 53. p. 836 



L'6conomiste belge de renommie, Gustave de Molinari ( 18 19- 19 1 3 ,  a écrit en 

1876 les Lrrn-es sirr. les Érrits- unis et Ir Glrzorln et en 1886 Air C w d t r  et <tirs hlorzrogries 

Rocheirses. oz Rirssie - eri Corse - ir I'Evpusirioii ~~~~~~~~~~selle tl;lm.erd4. Cr  savant 

partase sa vie entre la Belgique, 19 France et ses fréquents voyages i l'itranprr. ces 

derniers lui permettant d'écrire beaucoup sur I'Cconomie et sur la sociologie des contrees 

visitees. Ridacteur en chef du J o ~ ~ I * I z L ~ ~  des D ~ ~ c I ~ s ~ '  de 187 1 3 1576 et restant un actif 

~ollaborateur les anntes suimntes. ce tïn observateur de l'6conomie nous ;i laissi des 

récits de voyage vr~irnent intéressants tirés de lettres qu'il adressait constamment ail 

journal. en tant que ponr-parole des principes du libirdisme français sous la Troisiemc 

R i  publique. 

hloliniui r6dige les Lern-es lors du voyage effectue pour la visite de l'Exposition 

universelle de Philadelphie de 1576. oii il  relate fidèlement. jour aprés jour. ce qu'il 1i vu. 

Elles sont didides 4 &Ionsieur et 4ladnme Charles Mli l i~  dé Brooklyn. où Molinari ii Ct6 

htbrrgé pendant quelque temps. Fait remarquable. sa formation d'économiste n'empsche 

nullement ce personnage de se transformer en voygrur .  Cela pcmiet h son récit d'Ctrc 

un passionnant rnilan_or d'une vision objective de la ridite socio-konomique et 

d'impressions hautemr nt  subjectiws. meme lorsqu' il se met i table. conme le mentionne 

Frank Monüghan : (<He is one of the frw Fsenchmen who have praised Americiui food. 

He declÿrrd that in fi1.e minutes he üte a lunch rhat would have satistied the most exacting 

u o ~ i r m r t ' ~ ~ .  En effet. I'Çcriture de Slolinari füit la juste p31i entre ce qui a trait i 13 s 

description esitctr du lieu et du moment. selon le principe d'une obsenPntion neiitre. et cc 

qu i  (i trait i sri rt!açtion personnelle vis-&vis de l'expiriencr nouvelle. Un passage de son 

récit dimontrant cette duaiiti de l'icriture se retrouve lors de la relation de son m i v i e  rli 

Baltimore. 4ii ville la plus aristocratique des États-~nisn. Molinlui dicrit I'rispect gÇnera1 

-- - 

1; Gustatx de blolinari. Lerrres slrr Irs Érc~rs-~tiis rr le Cmnrlu. ridressies au 10~1t-iid cies Dibats i 
l'occasion de I'Esposition universelle de Philsdctlphie. Paris. Hachette et Cie. 1876: Air Ctutadci er c m  
Aloiirogiies Roclieuses. t r i  Rlrssit- - rrr Corsr - ci I 'Evpasirimi rirti\.ei-seile tl 'A  t i  \.ers. Lettres r id~ssies  au 
J O I I I - ~ I  des D6bnt.s. Paris. C. Reinwalcf. 1556. 5Iolinriri est aussi l'auteur d'un discours tenu ;i hlontrkd 
le IS notwnbre I Y S O  avec deux autres citXguis ti3nt;ais XIM. Thors et de Lalonde. 3 l'occasion de la 
fondation du Crdir  Fotrcirr F~.~irlca-catla~iieii. 
'' Cr journal 3 Ct2 fond2 h Paris Ir 29 août 1789. lorsqu*~[;i]ucune feuille ne rendait compte des "dcibats" 
de IbAssemblr'e [...]. On y retrouve la relation des prernihs sr'nnces des États Gt'niraux)~. cl. Alfred 
Pereire. Le foirniol des Dibcirs politiqires cr iitréiuii~s. 1814- 191 4. Paris. Édouard Champion. 19 14. p. 
1 .  
4h Frank Monnghan. op. çir., p. 69 ( i l  est un des rares hommes thnçriis qui aient appricii la nourriture 
amiricaine. Il a diclarti qu'en cinq minutes il avait pu diguster un repris qui aurait satisfait le plus esigsrint 
des gourmets ). 



de la ville selon une CnurnCration objective des scenes que son regard rencontre; ensuite, 

une anecdote vient rallumer la verve attachée à son regard exotique : 

Des bosquets, des prairies. des nuisons en bois, ornbragtks d'arbres au feuillage touffu 
avec une pinua, galerie ou l'on prend le frais dans un fauteuil ri briscule. des plants de maïs 
de sept pieds de haut, une voiture arrelk d'une mrinicrt: irriprochlible. qui traverse la route. 
conduire par un cocher noir ri l'air comme i l  hut. un cocher du faubourg Saint-Germain. i Iri 
couleur prL's. \*oili ce qui  frappe d'abord nos regards. 

Voici maintenant que .Molinsi focalise son regard sur I'dimrnt qui ravive en lui un 

sentiment lie ù un fait plus Cmotif. celui de la rencontre d'une gr~cieuse enhnt amiricaine : 

Derri2rc une clôture, SOUS un poirier. une jolie enfant de douze ans. ri Iri physiononiie 
Lii.enrinte t.t tinc.. aux yeux pleins de douccur ct de bontG. nous salue d'un goc~tf  tiiorriitrg 
harmonieux. en nous ol'frrint gentiment i mon compagnon et i nioi Jriux poires qu'elle vient 
dt cueillir. L'aimable bien\xnue et le charniant p;iys4' ! 

11 sufit d'ivoqurr cette rencontre avec une fillette offrant une poire et prononpnt un 
bonjour dans sa langue maternelle pour qu'inmidiritement I'Arnirique du rêve exotiqiir 

s'ouvre aux .eus du voyageur. 

Le voyage de Moliniiri commence le 17 juin 1576. mais Irs Lemes commencent la 

chronique du voyasè i partir du 29 juin et s'arrêtent le 1 1 octobre 1876 avec le retour au 

Havre. La table des matikres 1 la fin du ricit est formie de peu de mots mais elle est 

suffisamment claire pour que Ir lecteur ait une vue d'ensemble sur I'itininire de Molinari : 

il put  de New York pour aller h Philadelphie. Baltimore et Washington. ensuite il 

remonte vers le Canada. à Niagara, h Montrial. h Québec et. de 15, il descend jusqu'i la 

Nou~rlle-OrlCans pour atteindre. via Ir :Mississippi et Chicago. New York. L'exposition 

du Cr~ireriiiitrl est un prétexte pour traverser les étendues americainçs en aqualiti 

dSEuropCen non am&-icanisé». ce qui rend I'at~riit exotique hautement excitant pour 

Molinari. 

Dr merne, le voyage de 1855 au Canada, effectue du 30 août au 3 novembre, avec 

la mission comnlerciaie du Domczra. donne lieu à une nouvelle série de lettres qui sont 

recueillies sous forme d'un récit intitulé Au Corinda et arcs i\.loiirogiies Roclzeitscs. 

Molinari. à ce moment-là rédacteur en chef du Jolcn~ol des Écoi~oi~iistes. revient à la 

" Gustave de blolinari. Lettres, op. cir.. p. 80 



charge dans un ouvrage qui vise plus pmiculierement le Canada. Dans la préface, il fait 

une sone de i w l i  cirlptr sur Ics perles des possessions amisicaines jadis possédees par la 

France. La solution 5 tout cela est I'icablissernent d'((un vaste courant d'hommes et de 

entre la France et ces territoires que I'Çconomiste appelle la nouvelle forme de 

 colonisation libre». Utilisant la mSme formule que le précedent, le récit ;\if Cmrrdci est 

une excellente relation socio-iconomiqut de ce pays, où I'Çcoulrment chronologique des 

jours permet i I'Çconomiste de brosser ù chaque instant du voyage un ponrait saisissant 

où s'entrechoqiient les faits et les impressions personnelles. ~ 'Ha l i f au~ '  5 Quebec. de 

Toronto h Suint-Boniface et jusqu'i Calgary, Moiinxi fournit. au fur et h mesure de ses 

diplacemcnts. des donnies sur les possibilités d'émigration et sur l'awnir du Doiiiiiriuil 

et. il ln fin. il s'cxcuse auprès di1 lecteur «d'avoir o u w n  cette longue ptlrentldse 

Çconomiqiir dans un simple k i t  de ~ o ~ a ~ e " f i .  h notre avis. Gustave de 'vlolinxi 

prisente des ressemblances avec un autre Franqais voyageant en AmCrique. le prince de 

Tdleyrand. lui-mhme trks attentif 3 l'aspect socio-économique. Ce dernier fait un 

pronostic dans ses notes de voyage selon lequel la ~populütion fera donc. chaque jour. 

des conquPrcs sur ces espaces vagues. qui sont encore hors de proportion a w c  la partie 

cultivée de I'.Amisique septentrionrile" )> et dont Moliniui constatera la viridiciti des hits 

un s ik l e  pius tard. 

Henri de Lamothe ( 1S-13-?). homme politique. nili t ire (gouverneur du  SÇnigaI 

de 1867 ù 1 Y 7 1 ) et journaliste sous la IIIe Ripublique. a laissi en 1579 iinr vaste fresque 

sur le Canada intitulie Cirrq imis ~ 4 r :  les Fi-mpis d'rlririi-iqlrr. \ 4 y g r  cir i  Cmititlri rr ù 

ltr Riri21-r Roirgr Jii iVortli'. qui 3 A C  d'abord publiie dans les revues le Tei~ips et k 

Toifi- tllr ,ClarlcIe. Cet ouvrage n'a pour sujet que le Canada. l'auteur n'ayant pas fait son 

piriple \lia les États-ünis. comme cgÇtait de coutume i l'époque. Le livre est consider6 

comme une réfirencr cripitaie par des personnalit& s'intkressant au Canada. telles que 

Edmr Rameau de Saint-Père. Jean-Jacques Arnpkre et le géographe Onisime Reclus. i qui 

la priface du récit est didiée. Dans un premier temps. Lamothr rédige un rapport 

technique i l'attention du Ministére de I'Xgriculture du Gou~emrmrnt  canadien dans 

.h .ki Cctricrdcl, op. cit.. p. IX. 
" Le .\loi-riitig Hrtald d'Halifax difinit ces Fnnçais comme des -visiteurs exotiques. qui  provoqueni le 
ph6nomÈtne iniwse en devenant. t t ~ ~ - m h t t s .  exotiques iiux 'eux des citoyens d'Halifax. 
"' I t idrnt .  p. 143. 
" .I.I&iioii-es di1 Pi-Nice de T c i l ~ r n s d .  publiis ;iifec une prtXxe et des noies &rites par le duc de Broglie. 
Paris. Crilrnann-L61.y. 159 1.  p. 235. 
i 2 Henri de Lamothe, Ciriq rriois clte: les Fi-orrytris d',-\rrit;riqire. Vojnge au Cc~ttatfo et ~ la Riiiér-u Roirge 
du iVord. Paris. Hachette et Cie. 1879. 1550. 



lequel il examine les possibilités d'implantation Cventuelle des colons français à des fins 

d'exploitation economique des vastes zones encore vierges du Québec et du ~anitoba". 

C'est dans cette circonstance que ce voyageur fera connaissance avec le celkbre cure 

Labelle. Dans ce voyage. il a l'occasion de faire le touriste et de recueillir des notes d'une 

haute valeur exotique. 

Le ricit de Lamothe s'approche sensiblement de la forme d'un trait6 de sociologie 

et de dirnogrriphie sur les Franqais d'Amérique. Comme l'auteur l'explique dans la 

préface. il est question «d'aller examiner sur place les risultats obtenus sous une 

domination Ctnngkre. mais wec un r6gimr de libertg et d'autonomir. p u  le Français de 

I'AmCrique du ~ord'".. De. merne. dans son récit. il consacre dés pages mi t r e s  B la 

question indienne et aux .Mttis du Canada. qui sont régulièrement ntigligCs ou ÇvoquCs en 

quelques parügsaphes seulement par d'autres voyageurs de la m h e  piriode. 

LI division de l'ouvrage ne recourt pas à la mithode chronolo,oique - elle nuirait au 

dçveloppement du discours de Llirnothe -: au contraire, Ir sujet du cxte sr diplace 

simultanément avec le voyage vers l'Ouest. Cela permet au voyageur de mieux discuter 

sur 1' histoire. I'Ç\.oIution dçrno_orüphique et la colonisarion des lieux traversçs. tout en 

faisant un nbleau de la beaute des paysügrs". Parti <<au lendemain des fStes qui avaient 

accueilli la venue du chah de Perse i ~ a r i s ' ~  j ) .  Lamothe quitte 13 France le 14 juillet 1873. 

Il reviendra en Friince apks un sijour de cinq mois en terre nord-amçricaine. 

L'itinimire est donne en partie dans le titre nGme du ricit. Après avoir visite I i i  

partie orienrüle du pays (1'Ac:idie. le Québec. Ottawa et l'Ontario). Lamothe cherche B 
grigner la partie occidentale. le Manitoba et la Rivitre Rouge du Nord. C'est dans 
b 

I'iwciition de ccttç pmie du pays que le ricit prend son ampleur et que Lamothr semble 

vouer toute sa sy mpathiè aux populations francophones de ces conrries. Le \.oya_ocur 

declare explicitement dans le chapitre VI. chapitre crucial pour la compréhension des 

enjeux de la perception des lieux visites. ses bonnes intentions de voyage en Amirique. 

partagées par quelques autres compagnons de route : 

Venus en Amtirique avec des dtlssttins dit't'2rents e~ riunis par le hasard de notre rencontre 
il bord du Morai.irrrr. nous rivions d&idt! de suivre ensemble le conseil devenu proverbid que 

5 1 Sylvain Simard donne un aperçu clair des enquStes techniques du voyage de Lamotfie, qui lui ont itt2 
contï6es par Ir Gouvernement canadien. dans ~ttyrize er wfler de Ict Ftmrcr. L'iriiqe) d i  Ccrrrndn et1 
Fr-clrrcr. 1850-19I-1. Les Presses de I'Uniwsitti d9Otrriwri. 1937, p. 164-167. 
''' Henri de Lamothe. op. cir.. p. 11. 
'' En effet. Lmothe n'est pas trop soucieux de I'exsctitudr chronolopiqur : nous lisons souvent des 
expressions temporel1es comme «Le lendemain ou surlendemain ... Deux ou trois jours aprtts ... Queiques 
jours a p r h .  etc. 
'"bideni. p. 1 .  



le pauvre Homo Greely, qumd i i  diriseair la TI-ibirrie de New-York, donnait li tous les 
ddshdrites d'Europe et dos vieux Éraü dé l'htlnntique. B tous lés jeunes gens avides ck 
foorruno. do nouvoautC. d'2moiions ou de pirtoresqur : Go West ! Go ~ e s c '  ! 

Cela est bel et bien un hymne à l'exotisme américain. très recherchi chez un bon nombre 

de gens en France qui esperent trouver la fortune. la nouveauté des modes de vie, les 

6morions fortes et. évidemment, k pittoresque de cc pays lointain. Le IVrsr, Lamotht 

I'atteindrri comme prtivu dans son dessein de voya_ge; le charme d'un continent sauvage. 

difi6 à chaque instant par la nouvelle colonisation croissante, le captivera pleinement et il 

s'en souviendra pour le reste de sa vie. 

Le comte Louis de Turenne d'Aynnc (1543-1907) est consul g6nirril de France 

au Canada dans la ville de Québec. de 1890 à 1894. En 1879. ce riche aristocrate publie 

un ricit de voyage intitule Qlrciror-:r r~rois tkois 1 XiiiLii-iqrrr (hi Nord (1875- 1876j5'. 

D'esprit consenratciIr. Turenne a calque sa conception de 1' Amirique du Nord surtout sur 

les opinions du monde qu'il frkqucnte. c'est-i-dire les classes sociales sup&icures. Au 

Canada, c '<est d'ailleurs en compagnie du Gouverneur ginirai du Canada et de Lady 

Dufferin qu'il passe la plus p n d e  partie de son sijour au pays%. Le rkit est le produit 

de son journal ecrit <<au jour le jour» qui commence le ier octobre 1575 i Paris et qui s r  

telmine le 27 dicrmbre 1876 i son retour dans la meme ville. qu'il a quittG[e] il y (i 

exactement quinze mois moins quatre joursb"*. Sous comprenons donc que le JCtail 

chronologique est cxtrirnement important dans l'écriture des faits de son voyage. car il en 

marque constarnmen t les moments. tout coiimie u n  sous-titre date j. chaque paragraphe 

proposant Iü reliition quotidienne. 

Priviligit par sa position sociale, Ic comte de Turenne est reçu prinout par des 

penonnalités de grande renommit. c'est pourquoi il visite aisément une bonne partie du 

continent nord-amikicain. Comme il le dit au lecteur au début de son recit, il n'a 

<<retranché que ce qui pouvait avoir un caractkre tout i fait personnel» de son voyage pour 

mieux connaitre I'Amirique du Xord, .ses habitants, ses institutions6' ». Pendant Ia 

travers&, il se retrouve en compagnie du docteur Davesne. qui  lui a été prisenté par le 

-- 

T i  Ibidem. p. 102. 
(h Louis de Turenne d' Aynx  (comte). Qira to~e  trrois h i s  I:-\rirériq~~e di iV01.d ( lS7j - IU61.  Paris. A. 
Quantin, 1879, 2 turnes. 
'' Sylvain Simard. rkf~die er refler de la Fmtice. op. cir.. p. 167. Turenne est aussi requ par Hector Fabre 
et sa femme i son passage a Ottawa. 
"' Louis De Turenne d'Aynac, op. cit.. tome 2. page 389. 
'' Ibidem. tome 1. p. 1-11. 



baron Edmond de Rothschild. autre compagnon de voyage. Une fois 

l'Amérique du Nord d'est en ouest sans m e t  (il participe aussi à 

empruntant des pistes amincaines et canadiennes. Par son récit, 

beaucoup de choses à propos des nouveaux territoires colonisés de 

arrivé, il parcourt 

des battues), en 

nous découvrons 

l'Ouest canadien, 

notamment la jeune province du Manitoba. La perception miticuleuse de l'espace 

p a r ~ ~ u r u  est explicitie aussi par une trks belle cane jointe en fin de volume : elle reproduit 

une partie du Nord-Ouest canadien. dont la province manitobine et une partir du 

~Temtoire de Keewatin,). zone giogrriphique se trouvant entre la côte ouest du Lac 

S~ipirieur et la frontiere américaine. Nous remarquons que Turenne, ayant à sa disposition 

des ressources concernant le matériel de toponymie et de miün_oulation» du territoire. n pu 

consul ter. entre autres documents. la Cm-te GhZi-de c h  Cmrtriim P[trcijïcpje. R. de 

1876. Ce que le comte apprkcie beüucoup en Amth-iquc, c'est l'ordre et la richesse 

rencontrés lin peu partout. surtout au Canada qu'il définit comme wx pure dimocratie>). 

Il dit en traversant la fsontiire vers le Hmrr Cmitltit : (<Les terres sont bien cultivies, les 

bois bien aminagis. les prairies t rk  riches0'*. En somme. il peint le tableau d'une 

AmCrique prospère et. avant toute chose. ordonner. pouvant ripondre ù toutes les attentes 

d'un personnage de sa stature et de son extraction sociale. 

Les Lrrtr-es clioisirs" du commandant Henri de Belvèze ( 180 1 - 1 575). publiees à 

titre posthume par sa famille en 1853. comprennent une sirie de lettres qui relatent la 

mission tianc;aise de la Copi-icirrisr en 1855 :tu Canada. À elles seules. ces quelques 

lettres-rapports regroupées sous le volet ~~Crirnpap_nr du Canada,, ne pcuwnt pritendre la 

forme d'un récit de voyage selon les canons classiques: nianmoins. elles offrent un 

aperçu pricis de son voyage canadien. Cc marin et diplomate français participe 3 beaucoup 

de missions militaires dans le monde, de l'Espagne au Chili. de la Grèce au Canada. C'est 

dans ce dernier pays qu'il sr fait connaître davantage par l'opinion publique française. 

Voulue par le gouvernement français, la mission de la Copricirirse - nom du navire 

dont Belvkze est commandant - se rend au Canada «pour renouer des relations 

commerciales longtemps interrompues6'». La série de lettres sur cette mission commence 

avec un rapport de Belvèze au Ministre de la Marine française non daté. mais qui remonte 

assuriment après le 25 août 1855, date de départ du Canada. Le reste des lettres 

s'ichelonne du l-l juillet 1855 (lettre «A la MunicipolitC de Québec») à, plus ou moins, la 

'' Ibidew. p. 3 1 . 
53 Henri de B e I v h  (cornrn=ind;int). Lemus dlois i~s dms  sa cor-resporrcimice, l82J-I87j. Bourges. 
Pigelet et Fils et Tardy. 1887. 
hJ Ibidettr, p. 136. 



mi-août de la même année (lettre <(Aux citoyens de Toronto»). Le but de Belvèze est de 

réduire les ditours commerciaux entre la France et le Canada. «qui rendent ces 

transactions onireuses au ~ ~ n ~ ~ m m a ~ e u ~ ~ » .  afin de permettre des Cchanges directs entre 

les deux pays. 

De QuCbec i klontriril. de Kingston h Toronto, Henri de Bclvi.ze Çcrit quelques 

pages sur cette mission sans oublier de souligner la beauti du paysage et l'accueil 

chaleureux reçu des I'arrivÇc de 1ÿ. mission dans les eaux de QuCbec oii le drapeau français 

est absent depuis longtemps : 

L'arrii.6~ de la Cilpric.ieiise ;tait connut: d'ri\.anctl et partout les populations accourriient ri 
la d e .  la saluant Je 1eurs hourrris ct de sal\.es de rn~usquett'rie: le long de 13 niripifique île 
d'0rlt;rins. mrilgrti. une pluie battante. les habitants d'origine ti-rinpistt saluaient de I'intGrittur 
des rtiriisons. ou brli~~riient le rn;lu~,riis temps en courtint le long du riv~lgtl. pour sui\w plus 
long temps les moui.t.mcnts de la cor\.e tte"". 

Les lettres dii commandant de Belwizs ont t i t i  Ccrites en vue de relater une mission 

conmercide i I'Ctranger. Toutefois. elles digagent spontanimrnt une saveur d'exotisnie 

qui est inhabituelle dans la ridacrion d'un tel document . Brlv5ze a voulu exprimer non 

seulement son optimisme sur l'avenir commerciiil prometteur entre Ia France et le Canada 

mais aussi toiit I'wctnt-goût du charme d'un voyage qui a CtC. à 13 base. humain et Cmotif. 

Griind passionne de $ogrciphir et de ~ o y  rigr. Jules Leclercq ( 1 545- 1928 ) est 

1577. rkedité en 1556. Ce savant. président de la SociitC Royale Belge de Géographie 

et aussi membre de celle de Paris. est un ami de Xavier Marmicr avec qui il a des 

Cchanges sur les plaisirs du voyage et entretient une riche correspondance. DI: profession 

libérale - il est avocat -, il  consacre des  loisirs qu'elle lui Iniss[e] à une suite de voyages 

h travers l'Europe et les autres parties du rnondr6'J». II visite l'Italie. le Portugal. 

l'Afrique du Nord, le ikxique et, Cvidemment, 1'Amirique du Nord, léguant ainsi une 

large documentation sur ses impressions de voyage. Diverses revues. telles que la 

Reiw des Deics iVorides et le Tuw c h i  :Moiide, publient ses articles dont «le style t r i s  

tl T lbideni. p. 135. En effet. les relations cornmerciriles entre Ics Jeux pays se dSroulriient sous le patronage 
de la Gmnde-B~tilgile. 
hh Ibidenr, p. 178. 
07 Jules Leclercq. Uir Éri or ;\iirériqiw. 'Ir l'..lrln~rriqrre uiis illoirragrres Roclirrrses . Paris. Plon-Nourrit et 
Cie. 1877. 1886. 



clair [et] l'exactitude des faitsbY» fournissent des descriptions passionnantes aux lecteurs. 

Très actif jusqu'i un ige avance. en 1924, Leclercq publie toujours ses recherches $0- 

historiques; un de ses articles, intitule Lrr clticolriwte de 1 'Aiiiéi-iqte pnr les ~slaitilcris'~. 

sera très bien reçu à la confirence des Americanistes à la Haye. 

Le récit Uii Éri eii Ai~iéi-iqic suit 13 division en chapitres. mettant ainsi en 

Çvidence la structure du texte organis2e selon les lieux visitis. plutôt que le F'cteur 

chronologique qui semble passer en seconde place aprks la relation sur la tnvenée. De là. 

l'itiniraire de Leclercq peut erre rCsurné de façon synoptique si l'on consulte la table des 

matEres : il vn de T e l - e u - a i  jusqu'au Colorxio via Washington. l'Ohio, le 

Mississippi pour revenir vers le Niapra. Toronto. Montr&l et la ville de Quibec. Le 16 

mai 1876. Leclercq quitte la Filince, pousse par il ne sait quelle voix d'Am&-ique qui lui 

crie  GO ahrrid ! netfer mind !D. Au dibut du mois d'août 1876. le voyage amiricin sr 

temiinera üpr& deux mois de sijour sur le continent américain. 

Dans u n s  üffiimation que nous retrouvons au dSbut du ricit de son miv6r ù New 

York. Lrclcrcq se rend compte de la distance avec l'Europe: disotmais l'Am6iique 

s'ouvre ù ses yeux avec la ville impiriiile et il s'rscliimr pour verbaliser cette distance 

entre les deux mondes : dew-York est si loin de l'Europe. et 1' Atlantique est si large !*. 

II a ririversi le tossC qui separe les deux niondrs. maintenant il est prSt i comnlrncer son 

rxplorxion. 

Le baron Étienne Hulot ( 1857- 19 1 S )  esr membre de la SociitÇ de giographir de 

Paris depuis lS9 1. lorsqu'il devient avocat et entreprend de nombreux voyages d'itudss 

en Europe et dans le Souvenu Monde-'>>. Grand lecteur de ricits de voyage et 

d'csploration çcrits par d'autres auteurs. il est men i  à publier leurs mimoires à titre 

posthume. Son rkcit De 1 'Arkiizriqitr L I U  Ptrcifkprr. ic trwei-s le Cmcrth rr Ir IVOI-d des 

~rcrrs-Uuis", publie en 1588. est accompagnti d'une très belle carte ditniIlCr qui permet de 

suivre son itinéraire. de New York h .Montréal. puis vers l'Ouest. via Chicago et 

'" L.G. Vripereau. Dit-rioirrrnii-e ruiii*e~-sel des coirrenrpui-ai~rs, 62me s'dirion. 1893. repris par Susan 
ElradIr., .41-chii.es Iiiogr-rrpl~iquesfr.~~riçaises. Londres. Boivker - Saur. 1988 (microfiches). 
"" Carnoy H.. Dicrioiuicrire biogi-crpliiqrre des iiieltrbizs des socie'rt;~ soi-arttes. 1899. repris par Susan 
Bradle, op. cir. (microikhes). 
'" Citti dans Iri Biogi-aplrie rttrir't.iccrrtisre Je Paul River. extrait clu journal de la Sociits' des Arnericrinistes 
de Paris de 1926. Paris. Librairie orit'ntale et rimtiricaine. hrlriisonneuve Fr5res. 1926. Nous y lisons que 
cet article ri 6ti  prisent6 aux c t  Proceedings of the (\yen ty first international Congress of Arnsricanists. first 
part. held at the Hague. . A u p t  12- 16. 1921,) (travaux du vingt et unigrne Con@ international des 
am2ricanisttts. premiere partie. tenu i la Haye le 12- 16 août 1924). 
7 1 Dic-rio~i~iaire de biograpllief,*n~~gaise. op. cir., tome 17. p. I E O  (article de T. Je Morembert). 
" Étienne Hulot. De it,4r!oirriqire ail Pacflc-tre. 8 rt-aivers le Cniiah er le iVoi-d des hors- iris. Paris. 
Pion. Nourrit et Cie, 1885. 



Winnipeg, pour joindre Ir Grand Canyon. et enfin arriver h l'ne de Vancouver. L'auteur 

fournit aussi quelques croquis qu'il a ilaborés. notamment celui du Parc National 

Yellowstone du Wyoming. 

Le récit est dédit à Monsieur Boutmy, directeur de l'École libre des sciences 

politiques de Piiris où Hulot a fair ses études et s'est familiarisC ainsi avec les principes de 

l'organisation sociale recommandée par Frédiric Le Play, qu'il retrouvera encore intacte 

au Canada. Yous nous apercevons, di.s cette dCdicacr. que l'auteur ponz un regrird 

attentif à l'organisation sociale pendant tout le voyage: un exemple est donné dans le 

chapitre quntrikmr où Hulot entretient une intçrrssante conversation avec le recteur de 

I'Universiti Lavai i propos d'un <<point capital>, en politique : Ir systeme du scif 

g o s e r w m w  des Canadiens fi-iinpis au sein de la Conf<dération. En ginCral. la division 

de l'ouvrage suit les d2placements majeurs et il en risultr quinze chapitres qui prksrntent 

chacun des sous-chapitres detaillant les moments les plus sisnificatifs de son itinkr~ire: les 

pricisions temporelles y sont itrnülgani~es dans son discours. Parti Ir: S cioîit 1586. il 

entreprend sunout de visiter l'Amérique du Yurd -dont ln richesse et le prodigieux 

d&eloppemrnt impressionnent l'Europe !".. Son point de vue sur ce monde est bien 

résumé dans ses traits essentiels dans le dernier chapitre intituli <<Finale* où. 

~~i/~\.olorrrtrit*ri~~t'~t~~~. comme il le dit lui-merne, Ir voyageur se Iiiissr dSjà prendre par Iri 

force des sou~rnirs  qui s'nccumulent en W-epnss(ant] dans [sa] mimoire tous les ditails de 

[son] voyqc-'D. offrant de cette mlinii.re un  bilan eshaustif et synthttiqur au lecteur. 

Lucien Lacrois (1835-1922). devenu C\.Sque en 1901. est un homme d'6glise qui 

aime voyager. Lors de son \.oyrigr en Amirique du Nord en 1593. il est docteur 2s lettres 

et premier aumônier au lycSr Michelet. De ce voyage. il a lai& un récit sympathique 

un «Républicain c o n ~ a i n c u ~ ~ ~ .  un de ces catholiques 1ibCrau.u sympathisants i I'Cgard des 

ooiiwnrments de la IIIe RÇpubliqur. 
k 

Le récit de Lacroix se présente en quinze chapitres dont la division obCit au race 

du parcours qu'il s'impose depuis son arrivée ii New York. De cette ville, son itinéraire le 

mène vers Chicago, Niagara. Toronto et  montréa al, Quebec (et ses environs) et enfin 

Boston. Très peu soucieux de mentionner des dates précises durant son voyage. 

l'aumônier rapporte seulement que son dipiut s'est effectuC Ir II août 1893; son retour 

" Ibickrii. page d6dicnioire. 
'" (bideni. p. 33 1. 
'' Lucien Lxroin.  Ymkees er Cniiodieiis. iiiipressioris de lei.oyrrge eit Ai~tiriqire. Paris. 1895. Tours. 
Maison AIfred Marne et FiIs, [1895 :'j. 



en France est privu pour la fin septembre de la même année. Son voyage en est un de pur 

plaisir touristique et, pour cela, il avoue dans une petite note liminaire qu'il se garderait 

bien de se comparer à Christophe Colomb pour avoir eu, il y a quelques années. la 

chance de passer plusieurs semaines sur Ir sol m6ricaini7)>. Cependant, le r k i t  de 

Lmroix est riche en impressions personnelles : il donne une idée juste sur le sentiment 

d'une bonne partir des Français, dont il est le porte-parole. envers les peuples américains 

et leurs institutions. Entreprise qui n'est pas sans difficulte. car q~[l]ouer tout sans riserw. 

c'est laisser croire qu'on n'a rien vu ou rien voulu voir: et. d'un autre côti. dire toute sa  

pensie er t'aise une large part aux critiques par mour  de la véritç. c'est se brouiller avec 

toiis les Am6riciiins qu'on il rencontrés et qui ont Cté aimables pour v o ~ i s ' ~ ~ .  Mais son 

tiraillement intirirur sa~irci mettre pr6cisimrnt I'itincelle à I'espression de sri verve tout au 

long de son rkit. 

Le marquis Gaston de Lévis ( lS4-I-?). descendant de la grande F~mille fninqttise 

de Levis. est reçu au Canada comme la riincarnation du chevalier de Lévis. ademier 

difensrur de Ii i  France au Canada)>. Son k i t .  intitule Visire [ i r r  Cirircidci srliivir tl'lriw 

colose trrrs ~Cloiirtrgiirs-Rocl~e~~ses rr ù I'Ocriru Pacifiqrre eir 1895 ", est un tribut à Iri 

mgmoire de l'histoire de 13 N~u\~elle-Frrincr. En effet, le marquis de Lévis effectue une 

visite officielle de ces licus qui Ir licnr sentimentalement à ses ancetres. L'accueil que lui. 

sa f~mille et sa suite reçoi~ent est immenseq0 : piinout où ils se diplacent. des riceptions. 

des discours. des banquets. des cirérnonics religieuses s'ordonnent en prisence des 

prrsonnalit6s les plus i.espçct;iblrs du Canada. Aucun répit pour le marquis qui doit 

prononcer des discours. ripondre i des questions. inaugurer des statues et des 

monuments. 

Le marquis de LCvis subdivise la première partie de son récit dans la province de 

Quibec, non pas à partir de moments strictement chronologiques. ni de déplacements de 

voyage. mais plutôt selon les réceptions et les visites officielles que lui impose le 

protocole. Aprk son d ipm de la province. il effectue une nnmtion plus ré_eulii.re des 

deplacements qu'il fait vers l'Ouest du continent, h savoir à Niagara. à Chicago. au parc 

- 

:h - Dicriortlrair.e de Diogmplrie fi.artçaise. op. cil.. fascicule CIX. p. 55 (article de T. de Morembert ). 
" Lucien Lricroix. op. cir., p. S. Ce prtitrt: prisse une bonne partie de son sSjour au Canada 5 rencontrer Ics 
representants du clergi et i discuter des problitmes communs des deux @lises. 
'"Ibidem. p. 9 .  
79 Gaston de LSvis (marquis). l'isite nri Carradcr nrii-ie d'iirre coruse au-  ~Murrrng~ies-Roclle~tses et à 
I'Océari Pacifirlrre elt /895, Chateaudun, Imprimerie de la Sociite Typographique, 1896. 
hll II voyage en compagnie de sa femme. de sa jeune nikce Henriette d'Hinnisd21. de la fille ainke de son 
iEre avec son mari. du comte Fdix d'Hunolstein, du marquis et de t r i  marquise Nicolriy (cf. p. 2). 



de Yellowstone, dans la Prairie amiricaine, avant de reprendre le chemin en direction de 

L'Est. vers Washington, et de revenir à New York. 

Le samedi ler juin 1895, la suite du marquis quitte Paris. Le dimanche 4 août de la 

même année. elle est de retour en France. Le marquis nous iclaire, dès Ir debut du 

chapitre deuxieme. sur les raisons de son voyage : q<[lje but de mon voyage irant de 

rechercher les souvenirs français en r\m6rique3l>>. Cet objectif sera atteint dans les 

moindres dçtails. A cela s'ajoutent d'liutres men.eilles de ce vaste horizon amiricain que le 

marquis compare dans son r6cit h un <(infini qui peut Stre triste et monotone. mais qui  ne 

mtinque pas de grandeur% LI s'agit d'une grandeur tout i tkit B sa hauteur et qui ne le 

dtcevrii pas. 

Collrctionneur et p n d  admirateur de la Russie des tsars. Philippe Deschamps 

( 18-18- lg?)  est l'auteur de plusieurs &çits de voyage intirrssantsr sur la Russie. k 

Proche-Orient. comme cela est mentionni sur le verso de la couverture de l'ouvrage publie 

en 1 896. di n z i i w r  leh- Érirrs- Ur is rr Ir C m d ~ i .  Rki ts  de i q ~ i ~ t ? ' .  LibCral et rêvant à un 

rnrillrur avenir en termes souvent utopiques. Deschamps est 1ri.s attentif i l'évolution 

scciale et Ccononiiq~ie des pays visiris. 11 en rappelle diffirents aspects. rrks clairement 

esposes dans son o u w q e .  comme Ir sysdmr bancaire ou l'iiffrrinchissernent de la dîme 

des Cnnûdicns français. par exemple. II \+it i Paris et fréquente des responsables ou dès 

propriétaires de musCes. un peu partout en France. Personnalité aux intir5ts multiplès. il 

collcctionnc dès livres anciens. des affiches et des gravures. ainsi que des rnonnnies 

d'2poqiir et des armes. 

Son ricit est ordonné selon une ripanition classique des cliapitses. en fonction. 

principalement. des endroits majeurs visites durant son excursion am6riçriine. Tout 

comme Giistave de 4lolinari. ses descriptions relkvent souvent d'analyses trhs lucides de 

12 situation socio-Çconornique de la zone traverséeJ'. Arrivé à New York Ir 3 mai 1593. 

Deschamps atteint San Francisco. par Niagara. Montrial. Qusbec. Boston. Philadelphie, 

Cincinnati. Chicago et Saint-Louis. 11 s'agit de I'itininire traditionnellement emprunt6 par 

les voyageurs de I'Çpoque. La table des matii.res mentionnant ces sites est entrecoupée par 

I'Ç\~ocation de moments plus ou moins curieux que le voyageur a d c u s  au cours du trajet, 

comme .<Le tlin* ou «Les maisons roulantes)> de Chicago. où il remarque que la 

-- -- 

h l  !llidrl~l. p. 9. 
" [Ibide~ri. p. 145. 
'' Philippe Deschamps. 4 Tinret-s les Érnrs-b'tiis rr Ir C~ritnrlo. R é c h  de i-ojage. Paris. Ernesi Leroux. 
1 Y 96. 
" Deschamps consacre. par exemple. tout un chapitre à <<La World's fair -E.rposition de Chicago - La foire 
du monde,,. II donne des ditilils concernant I'orgmisrition, les priviIlons, les retornbh 6conomiques. 



profession de lzoirse-riioiws est l'une des plus rentables du Nouveau Monde. Des 

difftkents lieux visités. Deschamps a su donner une vision personnelle qui retl2te sa foi 

dans le progrès et dans les ~tdévrloppements prodigieux>> que ce (<peuple amiricain. 

nudacirux et inegiqueJ5s a su accomplir et donner en exemple à toute l'humanité. «Voir 

I'AmCrique, ce nouveau mondeJ6 H est donc l'iricipir de son récit. 

Voyageuse insatiable, Thérèse Bentzon ( 1840- 1907) gravite autour du cercle de 

François Buloz et de sa R e i w  des D r u  iI.fotrdes dans laq~~ellr elle publie plusieurs 

articles de critique litthire. des tr~ductions et des impressions de voyage. Elle Ccrit aussi 

de nombreux romans donr u n  qui presente un scinxio canadien. Ait-tlessirs de 1 ' d 6 1 i r .  

Elle est tr?s intirrss2e par les pays Ctrringers. notamment ceux d'Amkrique du 'lord 

qu'elle visite en 1897 en compagnie de Ferdinand Bruneti;ire. laissant ainsi des notes de 

\.oylige intitul6rs Noliide-Fruoicc er iVulriuilr-.4irglrr~t- ci". Cc r k i t  est donc Ir recueil 

des notes prises pendant son passage au Cünadü frtinpis et au Mnssachusetts. et dans 

lequel elle organise un dé\doppemrnt des moments stnic~urels atypique par rapport i ce 

que I'on rerrouw hlibituellrrnent dans un ricit de voyage. Son récit. ainsi que d'mtres 

ouvrages qu'elle ;i &rit. livre uni- relation mt2ticuleuse de la condition fhinine  en 

Amtrique du Yord. ThCrèsc Bectzon y anticipe avec cliu-té les conquetes qui 

s'effecrurront au cours du XXe siècle en faveur des droits et de Jindipcndanco de la 

femme? Lü bri%c table des müti2res montre seillement quatre chapitres intitulés : 4. - 
Les femmes du Canada t'ranpis». tt II. - Saint-La~irent et Sriyenlip. .< III. - L'iducntion 

et la sociéti x i  Canada)). .(IV .- Dans la '\iou~.rlle-Angleterre)). On devine par cons6quent 

que 1'intCrit principal de cette Yoyagruse est Ir mode de vie des femmes. Elle fait 

d'ailleurs ades Ctudes sur la condition des femmes en h i inque»  et sur leur degr6 

d'Çmancipiition. L'itidraire propose dans son récit se limite au Quebec avec un 

prolongement vers le sud imrnidiat de la province. et à Boston et ses alentours. Elle est 

attentive aux Clections de la pro\lince du Quebec et s'intéresse aussi h sti littirat~irr 

naissante. 

Durrint In traversCe. elle rencontre l'abbi Casgrain. Elle ne donne pas de 

renseignement sur les dates de depart et d'arrivée et I'on ne sait pas non plus dans quel 

'' Ibideiu. p. 18. 
" hbideirr. p. 5. 
" Thirise Bentzon (pseudonyme Je Marie-niiri2se de Solrns Blanc), Noiiirlle-Fra~ice et iVoiti*efle- 
ittrglererre. ~Vures de i-o~age. Paris. Calmmn-Livy, 1899. 
'h Il faut rappelrr ici que madame Brntzon a aussi publie un essai en 1596, Les .-iirréricaittes che: elles. 
consaçrt! complGtrrnent aus femmes amiricriines (~(obsentritions de femme sur tout ce qui touche Ilt 
condition des femmes,>) qu'elle a obsenries lors d'un voyage prtr'cident. 



port elie a dkbarqué. Nous savons qu'elle arrive à New York le 22 mars 1897'~ avec 

Ferdinand Brunetière. De fait, nous constatons que ce rkcit recueille des faits relatant 

seulement son &jour dans cette partie de l'hmérique: aucune information n'est donnie par 

exemple sur son passage i New York avec le critique français. Le retour en France n'est 

nullement mentionné mais. toujours selon le rapp0t-t de voyage de Brunetikre. elle revient 

5 Paris vers le 16 mai 1597. Dans ce récit. elle essaie sunout de «mettre en ordre les 

impressions qu'[elle a1 rapportees @le-mile du Canada>> et de la Nouvelle-Angleterre et 

elle explique comment elle a pu avoir et comprendre très vite beaucoup de choses en 

appuyant [ses] observations, nicessairement superficielles. sur des connaissances 

historiques'% Ce voyase est le risultat d'une volont6 de voir de ses propres yeux. afin 

de mieux comprendre. comme elle le tàit remarquer. ces pays visites en xquirant des 

connaissances qu'elle n'aurdit çenrs pas rues en restant à Paris. 

Nous wons très peu d'infomations concernant Lucien de Burlet ( 18?- 19?). 

voyageur et intellectuel frmpis qui a laissi un rticit de voyrye intitulé Au Giiitichi. tk 

Paris Ci Vmicolrrw,  tiores d'hier  rr ti'~rirjolrrtl'lnrî>'. dCdiC à L. Rodolphe Roy. secrétaire 

de la Province de Quebec. D'après le Crritilog~te g .c '> ih l  t irs livres i ~ i i p r i i ~ i i s  de l r  

Bibl iuddqur ~i<irio~icilt.. il est aussi l'auteur de trois ouvrages politiques dont les titres 

sont les suivants : L 'Aivriir de Iti irui.sii.rw Rip~rbliqice j k i t i p i s e  (de 1878 1. Lri 

i m i s  pr i~ ic iprs  (de 1873)'". Cet homme. passionni par la politique de son Cpoque. 

rassemble aussi ses noies prises pendant deux voyages américains. l'un effrctd en 1894 

et l'autre en 1909. dans son récit. publii juste apris Ir second voyage. Les impressions 

des deux voyages s'cintremilrnt h tel point que le lecteur n'ürrive pas à discerner quand 

l'auteur parle de l'un ou ['autre des voyages. Burlet dit simplement au dtbut ce qui suit : 

d ' a i  accompli. il y a quelques annees. ce voyage. rajeuni par un second tout ricent. Ce 

que je viens de dire justifie la publication de ces notes. ensemble de souvenirs dijà un p u  

effacés et que le temps va chaque jour estompant de son crayon noir"'». L'ecnture de son 

récit est une hçon d'arrêter cet oubli progressif de la memoire et de le fixer une fois pour 

toutes pour la posterité. 
Ni) Cf. Antoine Compagnon. ~~Brunetikrr au Quibec)). É~irdesfru,r(*trirrs. Qriibec ruir mrrr jY!r <le siècfc. 
32, 3, automne 1996, p. I 13- 126. 
'Ml Thirese Bentzon, op. cir.. p, 1. 
'JI Lucien de Burlet. Air CnricrJ<r. de Paris à h,rcoiri.er. notes d'hier cr d'lirijoirrd'hiri. Paris.  é édition 
Moderne - Librairie Ambert. [ 1909 ?]. 
" Ministi.re de l'instruction publique et des beaux-arts (France). Camloyiie gtkérul des livres inrprin~ej- 
de la BibliortiPqiie antionule. Paris, Imprimerie nationale, tome 2 1. 1905. colonne 724. 
93 Lucien Lricroix. op. cil., p. 1 1. 



récit est une façon d'&ter cet oubli progressif de la mimoire et de le fixer une fois pour 

toutes pour la postérit& 

L'opinion de Burlet .est toute désintéressée», en dépit de tout ce qui a ité dit 

auparavant sur le Canada, parce que chaque voyageur a avant toute chose sa propre 

interprétation du pays qu'il visite. 11 Ccrit dans la coune préface du récit : «Or, il me 

paraît que précisément parce qu'on a beaucoup parle du Canada. il reste quelque chose à 

en dire. Car, s'il est vmi que tout soit connu, il est non moins exact que les choses les 

plus "vues" se modiknt selon le caractihe, le trmpirament, M a t  d'kne du voyageurv4)>. 

Cette formule puise dans I'htriiage romantique qui est encore en vogue chez ia plupan de 

nos voyaseurs. Elle risume pleinement l'esprit d'unicid du voyapw qui s'emeut h 

nouveau là où un autre voyageur li jadis laisse ses traces. 

Lucien de Burlet quitte la France le 20 juillet 1894. Suivant la division en chapitres 

qui respecte Içs Ctnpes de la course vers l'Ouest canadien. le récit s'ouvre sur I'mivée i 

New York pour <<un coun sijourr et une poursuite du voyage vers Iü Province de Quibec. 

Dans cette section. il propose des analyses sur le \~ocabuliiire canadien français. sur la 

situarion politique et sur les politiciens. Ensuite. il poursuit sa route vers k Manitoba et 

I'exrrSmr Ouest canadien. pour revenir ciu Niagara et enfin retourner i New York et. de 15, 

i l  rentre en France. Griind ami du Canada, Burlet profite de ce voyage pour visiter «ce qiii 

fut la nou\*ellr France [et] pour étudier pr~cis&nrnt la question de (la] colonisationYs ». Ses 

pages &cucs* contiennent \<des notes Çcrites au jour le jour. ou 1 la clart6 du souvenir* 

de ce pays: elle serunt utiles 4 ceux qui cherchent l'impression sincère des choses vues. 

[en somme elles sont] un loyal de i*istrsb*. Burlrt fait partie de ces voyageurs qui 

assureront la r d h e  des intellectuels fronçais int6resses par le Nouveau Monde au 

tournant du siticle. Il prifigurr une g6nCr:ition de voyageurs de la taille de Hanotaux. 

Brlleson et Siegfried. 

1.3 - ;\ l'instar de Thérèse Bentzon. d'autres femmes parcourent le monde 

Au sujet des femmes voyageant en Amkrique du Nord. nous aimerions soulever ici 

une hypothise de recherche qui mérite d'etre considirée pour de futurs travaux. Il est 

notoise que les femmes au XIXe siècle ont accks à une certaine 6mancipotion et que 

certaines d'entre elles sillonnent en grande liberté les diverses routes du monde. Certes. 

les femmes ne voyagent pas dans les memes conditions que les hommes : des lieux leur 

sont encore interdits ou sont difficiles d'accès, le contrôle de l'argent, nécessaire à un 



voyage, est rarement acquis. De plus, la vision du monde des voyageuses ne correspond 

pas nicessairement i celle des voyageurs, et leur façon de relater le voyage s'organise 

différemment. Comme BÇnédicte Monicat le remarque. .elles pCdtrent dans un ailleurs 

textuel qu i  les révkle aurresv7,>. De fait. Thérèse Bentzon n'est pas seule dans son aventure 

américaine. Vingt ans plus tôt, une autre femme audacieuse. Olympe Audouard (1530- 

1590), traversait l'Amérique et laissait un récit publit en 1869. 

Vers 1867- 1868 (13 date de son d ipm n'est pas spécitïee), Olympe Audouard 

effectue un voyage en Amirique du Nord. Elle est membre de la Sociitd des Gens de 

Lettres française. pour laquelle elle &rit une relation. après avoir «passe dix mois dans CC! 

nouveau monde». Elle l'intitule rr-clrlrr-s 1 ',-bric.'iclile. Le FWIV~SP. En fait. il ne s'agit 

pas d'un rCcit de voyase dans le sens classique. comme cela est dCfini dons notre itude. et 

que l'on constate chez la totalitt des yoyageurs que nous avons considirés. Il ne s'agit pas 

non plus de la relation d'une voyageuse et de ses impressions soutenues par la siquence 

habituelle d'un dCpan, d'une arrivie. d'anecdotes reliirs i un itiniriiire et ainsi de suite. 

L'expCrience d'Olympe Audouard donne plutôt lieu h une ritlcxion rrks personnelle. 

teinter par son d l i g ~ i u i ~ e  politique manifeste. sur Ir mode de vie dans les contrées 

traversies. ü u s  États-unis avec un bref ditour üu canada". L'intCrSt de cette voyageuse 

est d'icrire .une relation de voyage [...] exacte. afin de ne pas alimenter de diceptions 

diles h des <(descriptions [qui] brillent plus par l'imagination que par la rialiti'OO)>. En cela. 

elle se rapproche sensiblenient de tous les voyageurs de notre corpus. En définitive. Ic 

ricit de cette femme prisente plusieurs aftInit6s avec celui de Thirese Bentzon. A l'opposi 

des voyageurs de sexe masculin. l'attention de ces deux femmes se porte surtout sur la 
critique des meurs h I'itrangrr. Dr sa course vers l'Ouest. Olympe Xudouard rappone 

ses dialo_oues avec de nombreux intrriocutrurs. tels que les hommes d'affaires Y<rrikrc de 

l'Est et les Mormons de I'Ouest. Tout comme Th6rL.sr Bentzon, elle ntglige souxnt  

d'informer ses Lecteurs sur les détails chronologiques. sur l'itinéraire et sur les paysages 

naturels. nicessaires h une meilleure compréhension de la relation de voyage. Par 

consiquent. I'extrSme lucidit6 et la précision descriptive de cet auteur heurtent l'attente du 

y7 Binedicte Monicat. Iri~iér-crires de I'icrirttt-e au ji~riiriirl. Voygr~tses  chi IYe s i d e .  Amsterdam-Atlanta. 
Rodopi. Collection Faux Titre. 1396. p. 3. Ce n'est pas notre intention d'explorer cc. monde du voyage 
au fiminin au XI& si~cle:  nous ne si@ons ici que quelques points il&nentaires. D';iilleurs, un coup 
d'cil sur la vaste bibliographie cixistrinte peut donner i lui seul un aperçu du sujet. 
" O1 ympe Audouard. À traïers 1 'Tlit~r.>-ique. Le Fcw- Wesr. Paris. E. Dentu. Li bnirie de la Societi des 
Gens de Lettres. 1969. Dans In priface de son ouvrage. elle parle de son rt'publicanisrnr h I'Cpoque du 
voyage* 

Au Canada. elle rencontre des paysans avec lesqurls elle a un tkhange typique de tous les voyageurs de 
1'2poqur: : <Vous me parlerez du Canada. leur di[[-elle]. er moi je vous parlerai de la France» (ibide~rr, p. 
62). 
"" Ibidem, p. 1. 



lecteur qui ne trouve p è r e  de place accordée à la reverie exotique. Di.s le début . Olympe 

Audouard dipouille son récit de l'exotisme habituel, rattaché à l'idée de grandeur et de 

beauté de l'Amérique et avertit le lecteur que, dans son ouvrage, elle jugera ce continent à 

partir d'un point de vue pratique. aqui est le seul réel», celui de ses rencontres avec les 

autochtones (à son avis. ils ont des meurs souvent deplorables et manquent de bonnes 

manières). Mais, en ce qui concerne l'appréciation du progrès du génie américain, dans 

des secteurs comme celui de la  construction des machines, des usines. des ponts et des 

chemins de fer». elle affiche la minie opinion que celle exprimie par ses homologues 

masculins. 

Olympe Audouard est politiquement plus engagte dans son ouvrage que Thirèse 

Brntzon et elle y fait preuve d'un esprit plus railleur hce aux coutumes nord-amiricainrs. 

Des points communs sont cependant repirables quant ù la forme. avec n o t m e n t  

l'absence de chronologie pricise et 13 brit ver6 de la description des d6placements spiitiaux. 

et quant au contenu. avec la prisence de parties relatant la condition des femmes et leur 

Cducation. la vie sociale et familide des Amiricains. Olympe Audouard donne l'image 

d'une femme i l'esprit subtil. qui sait obsrnSer avec acuiti les us et coutumes des peuples 

rencontrés. 

On rrtrouw les m h r s  qualitis chez une autre voyageuse de cette seconde tnnche 

du XIXe si?cle. l'Anglaise Elizabeth Muter. dont le ricit de voyage. Ti.trwls cirrtl 

.-\drrririirrs oj 'm Oj%~e>r's Wij2 N I  hli(l .  Cliirr<i.  id iVriiv Zrdrr~i t l '~ ' .  se rnoddr sur 13 

forme typique que nous retrou\.ons chez les wya_oeurs masculins de l'époque. 

Contriiirrnient aux ricits de Thirise Bentzon et d'Olympe Audouiird. le ricit d'Elizabeth 

Muter abonde en menrions çhronolopiqiies pricises et en dçails sur les dCplacrmrnts et 

les sires visitis. Cependant. elk ne nous Çclaire pas sur certaines dates. notanment ccllr 

de son retour en ~nglrterre'". Il f iut  tenir compte du tait qu'Elizabeth Muter est l'épouse 

d'un officier anglais. Il se peut donc que sa façon d'ecrire soit directement intluende par 

l'esprit de son mari. dont elle suir les directives d'itinéraire. De plus. les diplacements 

durant son voy age asiatico-ocianique sont effectues sous I'Çgide d'une escorte militaire. 

dément qui peut fortement influencer les choix de son parcours. Toutefois, si l'on fait 

abstraction du contexte socio-géographique différent et de la perception anglo-saxonne de 

l'ailleurs, madame Muter. de même que ses homologues Cranpises, s'en tient sunout 3. la 

... 

'"' Elizabeth Murer. Tini-eis nird Adreirrwes oj-utr Oflcer'r it'ife i t ~  hidia, Clriira. riird iVeits Zrniniid. 
London. Hurst and Blackett, 2 tomes, 1864. 
"" Elizabeth Muter pr6cise simplement B In fin du r k i t  ce qui suit : ..the period of my life thoy [les pogcs 
drc rCcitJ rmbmce esrends ovrr six yarsib (ces pages de récit couvrent plus de six ans de ma vie. c'est-à- 
dire. autour de 1860). 



description des gens : .Fine Men and Pretty girls'0'». À l'instar de Thirèse Bcntzon en 

Amiriqlie du Nord, elle révèle ses déceptions à l'égard de L'esthétique architecturale : d i 1  

Europeans must feel disappointment on first entering ~ek ing '~ '» ,  mais elle fair ressortir 

aussi la beaute : <<We came on a mügnificent rnarblc bridge1%. Elle dicrit subtilement des 

personnages rencontres lors de son pçriplc. par exemple. la vue d'une <<raw Irish girl» 

(,une authentique fille irlandaise) sr prisentant dans un hôtel à Littelton, Nouvelle-ZÇlande. 

Enfin, elle appricir les gestes de salanteriç i son Çgard. 

<<La cornplexit6 est certainement la qualité maîtresse du rikit de voyage au fiminin* 

souligne Binedicte Monicüt. Les récits des voyageuses en m i r i q u e  du Nord au XIXe 

sitcle miritcraient d'5tre analysés de façon plus approfondie. Dans l'ombre de ceux des 

voyageurs rnusculins. ces récits de voyii_oe au fiminin en Xrniriqur pourraient assurirnent 

fournir des arguments valables susceptibles d'cnrichir le panorama de l'exotisnic 

ümericain dans la France de I'Cp~que"'~. 

Au terme de cette priscntation des voyugçiirs, nous wons f i t  ressortir des 

constantes dans les rikits de voyase des protagonistes de notre recherche. Malgr6 leurs 

diffirencrs d'cstraction sociale et 1'Cca-t temporel entre leurs voyages. il existe une 

impulsion commune. un désir part1506 et un sentiment clair à propos de ces c o n t r h  nord- 

cimCricnines: pensons d'abord la ressrmblunce des itinéraires parcourus. des sensations 

iprou\.irs lors de la tsu~ersir sur I'iicérin et des rencontres effectuies au cours de 

1'c.uciirsion. Ces personnes montrent toutes un visage commun et universel, celui du 

voyageur français qui se déplace pour connaître cet ailleurs et se faire connaître à son tour 

par la relation de ce qu'il a vu. Le rituel du voyage outre-mer en Amirique se ripite au f i l  

des ans. il s'enrichit de nouvelles images. mais son aunit sii.gc roujours B la m5me place 

dans l'imaginaire français : il s'asit de voir I'Amirique. cet -ailleurs)~ aux espaces 

physiques et mentaux toujours ~Cduisants. 

'"' Ibidrtii. \,O]. 2. p. 59 (des ~t.ntilshornmrs et des jolies filles). 
liU lbide!li, p. 123 (tous les Europkns doivent Stre d6çus lors de leur arriver a Pt2kin). 
i 4  15 Iliidern. p .  139 (nous nous sommes rrtrouvis sur un magnifique pont de marbre). 
1 l M  Nous souhaiterions pouvoir, drins un proche avenir, orienter notre intir& drins ce sens afin de cornpl6ter 
de cette rniiniertr Iri vision que nous nous sommes hite de cet univers h6tirocIite qui relie les rivages 
europien et amiricriin. 



11 est nicessaire à prisent de concentrer notre attention sur la problematique qui se 

trouve B la base de notre Crude en posant tout simplement cette question : pourquoi 

voyage-t-on ? II est notoire que I'homnr ressent souvent le disir de tout quitter. de tout 

voir. de partir et d'explorer. Depuis I'dge classique. 4 n  capricieuse fie des ~oyagss))  

entraîne le voyageur dans le conkge de ses adorateurs'. Depuis les temps anciens. le 

voyage est l'une des occupations où l'homme s'est le plus engagÇ. L'ailleurs I'appellt: 

incessamment. lu i  donnant un prétexte pour conquerir, ci~.iliser. 011 dicouvrir. Dans ce 

chapitre. nous poserons notre regard sur Ir ricit de voyage. considÇri sous l'angle de la 

relation du diplncemcnt physiqrie. alors qu'au chapitre troisikme nous I'en~%ri_oerons 

sous I'anglr de l'organisation de I'icriture. La retlexion theorique à l'ignrd du ricit a 

produit une vasrr litrirature. II reste que. p u  sa nature ht3éroclitr. le récit de voyage. 

comme Andreas LVrtzcl I'tçrit. .<souffre [...] de ce qu'on pourrait appeler un probl2mr de 

territoriciliti2». Yotrr champ d'action se limiterci à la cornprihension de I'hornoginiiti 

itiucturelle apparente dans certains ricits de voyage ponant sur l'Ani6rique. issiis 

principlilement de Io seconde moitié du XLYe siklr .  

Tout voyageur résolu. d'hier ou d'ttujourd'hui. expliquertiit que son parcours est 

d'eniblie inscrit à I'intirieur de son besoin ontologique de connaître ce qui  l'entoure. de 

mieux difinir sa place dans le monde. Par son esprit aventureux et par son errance. 

l'homme trace sa propre odyssic. Lorsqu'on aborde une Ctude sur l'exotisme r i  le 

voyage. le renvoi 5 HCrodote et à ses Histoires. écriks i partir de ses enqu5tes sur les 

populations du bassin miditerranien et de la Perse, est classique. Dès I'AntiquitS. les 

textes rapponant les aventures et Ics rencontres de voyage sont devenus Histoire et de ce 

F~it l'Histoire s'est ouverte sur IW4lleurs». La pratique du voyage comme relation et conte 

(iilytlzos) prend, de ce fait, sa place dans l'ensemble kdéidoscopique des diverses 

' Nous uiilisons ici une tt.upression d'un des voyageurs de notre corpus. Henri de Lrimothc, extraite de la 
prtiface de son recit de voyage. Chq tuais clre: les Ftnrr~ais d'Anrkricpe, op. cir. 
' hndreas W m r l .  Pnrrir sntis pnnit-. Le r.t!cir du royge iitrhaire arr XlXe siècle. Toronto. Les Éditions 
Parritexte. 1992. p. 4. Le travail de Wetzel apporte une contribution importante i 13 cornprihension 
thiorique du genre du r6cit de voyage littirain. en ouvrant de nouvelles voies d'analyse. Nous renvoyons i 
cette Aude qui donne une vison plus satisfaisante de la probl6matique concernant ce sujet. 



connaissances en devenant I'une des provinces du savoir. Le voyage vers I'~nilleurs~> 

stimule ainsi la fantaisie de l'homme de tous les temps : il représente I'une des 

prérogatives de son existence qui lui permettent d'élargir ses horizons. De ce fait, 

l'Histoire relatera de plus en plus de deplacements et de contacts h IT6trangcr. 

II. I - Le «Même» et l'«Autre». une relation très étudiée 

Pour mieux comprendre I'immsnsiti du domaine exotique, nous clarifierons 

brii.vement des concepts de base h l'aide de rt5tlesions formulCes par des spiciülistes du 

concept de I 'dt ir i t i».  Le dCplxement dans l'espace et dans k temps est indispensable 

pour qu'il y ait la rencontre de I 'dutre* (dans nos récits. I'Arniricain). Cr diplacement 

projette k &l t rnz~  (le Franpis) en plein univers exotique. Deux Ztres. appartenant ù 

deus mondes 2loi_on6s. font naître le sentiment exotique. L'aire sirnantique de l'exotisme 

s'enrichit par l'abondance des ternies qui specifisnt tout un monde nouveau' et. h son 

tour, Iü diffirence meut l'imaginaire qui se laisse bqonner par cet riilleurs. Dans ce jeu de 

perception. il  est ntkcssaire de p -der  une juste distance. comme le conseille Segalen'. 11 

existe d1embl6e une distance çulturellr ;icçrnru6e par une disonce physique dans I'cspücr. 

Ainsi. Ir voyageur voit-il l'cc Autre» conme appartenant i l'mitre monde.. 

L'-Çloignement~ a une rCsonance tout i hit pcirticuliére dans I'imüginaire de l'homme car 

il ouvre de nouvelles avenues introspectives. Comme Ir soulispe Affergm. la <conception 

de I'altiritC et de I'cspacç tçrnps'e reconduit ididement I'homnic i un dessein Iiistorique 

ori$nel. ayant sü source dans la lCgcndr fondatrice. 

L'espace et le temps sont les deux composantes indispensables ù toute conception 

d'Çcriture esotique". Elles assurent le lien entre I'homnic qui voyage et l'objet de son 

' C'est pendant la Renaisunce que l'adjectif tsexotiquen fait sa prernitke apparition. en 1348. Jans le Qruo-r 
Liimrr de Rabelais. La d6~0uvtfrte de nouveaux espaces physiques et humains apporte au \.ocrtbulaire des 
termes inconnus Je <(...diverses tapisseries, divers animaux. poissons. oiseaux et autres rnarchandises~~. II 
faut bien dt2tïnir ce nou\.eau par u n  adjectif: cet adjectif est  exotique^^. Vu son utilisation plus hiquente. 
le terme entre oftïciellernent dans le Dictionnaire de Trivoux en 1743. ensuite dans celui de I'Acad2mie 
franqciise en 1765 et dans le Littri ( 1863- 1573). Le Romantisme donnera lieu au substantif derive : 
<<e.~otismen. Depuis lors. wmt ique~~  er exotisrntt>~ ne renvoient plus seulement i des descriptions 
encyclopidiques concernant presque exclusivement le monde naturel (plantes. fleurs. especes. etc.) mais 
aussi i tout un monde et i une civilisation doi,nn&. Cf. Vincenette Blaigne, <(Exotisme: 6volution en 
diachronie du mot et de son champ stimantique~~. dans E~oristrie et crénriori. Actes du colloque 
international Je Lyon. Lyon. L'Hem& 1985, p. 7. 

Victor Segalen. <(Le pouvoir de Corrcei-oit- autre )). Essai mr I 'esoristiie. L'rie rsrlrr'riqire d r  d i iws  
(!tores, f903). Blontpellier, Fata Morgana. 1978. p. 19. 

Francis Afkrgan. El-oristiie er nlrbrité. Essai sirr les fo~r~iet~retrrs d ' m e  cririqire de 1 'm~rlir-apologie. 
Paris, Presses Uni\wsitriirrs de France, 1987, p. 29. 
" Ce sont li des agents insiparribles de la cr2ation littiraire prise dans son ensemble. Dans <<Les trois 
savoirs de Ia tlctionn (Snipoirs ci 1'œrrl.t-e. Presses Universitaires de Lille, 1990). Michel Pierssens 



voyage : le désir d'exotisme, le parcours, la découvene, la rencontre, le dépaysement. 

D'ailieurs. Sesalen, qui a bien dkrit l'emprise de l'exotisme sur l'homme. écrit à ce 

propos : «Je ne disconviens pas qu'il n'existe un Exotisme des Pays et des races. un 

exotisme des climats, des hunes et des flores: un exotisme soumis h la geographie. à la 

position en latitude et longitude7>> . 
En mettant en pxailèle certaines euvres classiques sur I'exp&ience du voyage. 

ainsi que d'autres ouvrages ditinis comme mineurs. mais non moins révdatrurs de cette 

dialectique. nous avons constaté que le désir d'entreprendre un voyage r m h e  

incc~saii~nicnt ii cet <Auire>>. à son dtCritC éi i son niunde concret (1'espüc.c: pliyaiqué) et 

mental (l'espace socio-culturel). Tzvetan Todosov s'est beaucoup intéressé 3 1ü question et 

il pr6cise clairement cet Ctat dans I'nionie suivant : q~"Exotisme" est donc synonyme 

dT*'al téri t i"~~.  Le fait que chaque voyageur de notre corpus garde en lui un attachement 3 

la sociitk d'origine s'avi.re un tliment essentiel pour d&eloppçr. de manière 

~<porfaitrment syndtriqiie>>. un attrait spontlid pour ce qui est autreY. .A la fois, solliciti 

par la Patrie et par l*~ail!eursfi. le voyageur français est en mesure de saisir davantage son 

appartenance cult~irelle et. en niCrne temps. de considirer I'impulsion Cprou~Ce envers 

I'alt6riti americliine. Cetrc impulsion laisse piogressiwment la place à I'cxotisme dks que 

le contact est Ctabli avec la r6iilit6 etrangtire. Cette expCrience se poursuit encore au XXe 

sikclr. car I'rsotismc ne cesse de maintenir son ascendant sur l'homme contemporain. Ik 
nos jours. nous parlerions d'exotisme des espaces urbains sans bornes. d'exotisme des 

territoires csrrSmes (les dCsrrts ou les zones dipeuplées des continents). d'exotisme 

cosmopolite ou encore d'rxotisrnc cosmique. en p n d r  partie inconnu. Mais. I'èxotisrne 

vis-à-vis des çontr&s dassiques>>. parmi lesquelles 1' Amirique du Sord y r d e  une place 

capitale. est loin d'Ptre né&& au contraire. il se renou~elle. relevant du défi des temps 

modernes. Butor en offre un exemple dans son ouvrage de 1962 intitiil6 iVobik. Érink 

p o w  ctrrc rrprC;s~~rr<rrio,i des Érrrrs-~~i is .  Ce texte offre un itinéraire i la fois historique et 

poitiqur qui se transforme en une «orgie de surprises et de frissons»; nous rappelle 

l'immensité du Sud des États-unis avec des images originales. comme I'irnrnobiliti 

d'<<une file d'autos rksipies attendant la fin d'une brusque inondation*, ou populaires. 

considcre que l'espace et Ir temps rentrent de plein droit dans la sirie d'tS-lt3nents sur Iesqusls la fiction ne 
peut que se poser et se donner des prtisupposis et dcs interroc~ations. 
' Victor Segalen. op. cir.. p. 53. 
T z v e t a n  Todorov. Noils et les nrrrr-es: Ici ,;Jflexiair fiwr~nist, sur la cliwrsirilzitrilairre. Paris. Seuil. 
1989. p. 259. 
'' 11 s'agit la encore d'une expression de Todorov. ibideiu. p. 704. Charles Minguet, en paraphrasant 
Todorov, Gcrit dans sri priface aux Vo!*agerrrsfi-arrcopI~oti~s eit Anrt!riqtre Irispat~icpe art corin dri XIA& 
siécle. Riper-toit-e bio-lriblio~rczpltic~e : aL3 question de ['Autre. la recherche de I'aItiritti est aussi. dans 



comme I'inunonelle image de la ville de New York, avec son  empire State Buildin: : 
1 O 3.500 miles de lignes tiléphoniqurs et t~l~graphiqurs» . 

Cela dit. la fascination de l'honurie contemporain pour Ir monde et ses habitants 

n'a pas CtC oblitCr& en litrirature. L'tspirisnce de Claude Levi-Strauss. se considérant ù 

la fois comme un «observateur européen>> et un ~rxplorateur~ du monde parcourant <<un 

nombre élevC de kilomktres et rassembl[ant] des projections fixes ou animées' ' f i .  demeure 

elle aussi ernblematiquc de l'histoire du voyage dans 13 littintuse du XXe sieclr. Lz 

paysage humain et le paysqe physique sr fondent et ne font qu'un : ~[ t lou t  paysage se 

prisente d'aborc! conune un immense disordre qui laisse libre de choisir le sens qu'on 

préfcre l u i  donner% Ainsi. l'ethnographe se redkouwe v o y a p r .  Le besoin et le disir 

de recueillir des perceptions familières ou nouvelles du monde dans lequel l'homme fait 

sa rravcrsie. ne sont-ils pas inhirents i la qu2tr intirieure de l'homnx uniwrsel ? Lévi- 

Strauss parle d'un <(paysri_oer qu'il Faut ordonner dans notre esprit. Depuis I'Aiitiquit6 

jusqu'riu XIXe si?cle. il nous semble que ce paysage. qui sr prisente à I'hommr. est 

toujours Ir mPmr. 11 est voyageur par hasard ou par insrincr. curieux de sillonner cette 

imn1rnsit2 terrestre dCsordonnCe. Le monde s'offre à lui comme une route qu'il h u r  

suivre afin de d2couvrir ce qu'elle recdc. qu'il s'agisse de contrées. de paysages 

inconnus, de r6nlit6s socio-culturelles et de mirsurs nouvellçs ;I la fois sources d'affinitis 

sr r i r i l i t i  porteuses de difftirences. La rencontre de i 'dutre)> est une des préoccupations 

du discours ontologique : -ce qui  n'est pas soi*. question qui 3 dijii été soulevée par 

Montaigne dans ses ~ss<ri.s' '. où il difinissait Ir continent américain comme <cc[ autre 

monde>>. Souvent inconsciemment. I'homme trawrse le monde pour y confirmer sri place. 

pou& par le souci de c( reconstituer une totnliti homogkne et ordonnie '"» . 
En somme. tout desir d'rsotisme est giniralement le r6suItat d'une quétr de 

dépaysement et d'Cmen.rillrn~rnt impossibles à vivre pour I'liornme dans son propre 

milieu physique ou mental. Dans tous les rticits que nous rivons anlilysçs. l'nltiritti est 

saisie lors de l'accomplissement de ce deplacernent outre-mer. Deux extrêmes sont ainsi 

n&xssoires: Ir monde de dCpm (l'ici français) et le monde d'arrivée (1'~rillews américain). 

Ces deux mondes sont en relation. tout en &nt rigoureusement séparis. Jean-Michel 

Racault signale aussi la présence de cette pierre angulaire dans les écrits exotiques 

une grande mesure. 13 recherche de soi-rnSme,) (Paris, Bibliothttque nationale - Universit6 de Paris X 
Nanterre-CNRS, 1987). 
'" Michel Butor. .llol>ik. Érirdr poirr ieir repr&emirios des Éiatr-~tlir. Paris. Gallimard. 1962. p. 9 
et 198. 
" Claude Livi-Strauss, Trirrrs rropiqiies, Paris. Plon. 1953. 1973. p. 14. 
" lbideni. p. 60. 
I 'i Cf. 4 u r  les crinnibalw~, Essais, 1 %O, Gsnbe-Paris, Slatkine. 1987, p. 22 1. 
1 J Francis Afferyn. op. cil.. p. 45. 



antérieurs au XIXe siècle : «[l]a production de l'alt6rité exigera simultanément conjonction 

et disjonction de l'ici et de l'nilleirrs, CO-présence et rigoureuse séparation de l'Autre et du 

~ ê r n e ' ' ~ .  C'est en tenant compte de ces postulats que nous arriverons à mieux 

comprendre la cornplexit6 de la question exotique qui. depuis toujours. rapproche le 

«Même» de l'(<Autre». 

11.2 - Vova~er dans I'esoace et dans le temp 

SUR LE TEMPS PR ESEIVT 

Voyageur ri trrivers l'espace, 
Voyageur ri travers le temps. 

Changeant et d'idk et J e  plricc. 
Pareil ri ces dibris tlwrints'". 

Les ricits des grandes d~couvçnes et des grands voyages proposent toujours 

l'aventure. I'rrr~ncr de ['homme (le hCros. le dicouvreur. le missionnaire ou le simple 

globe-trotter) dans l'espace et dans Ir temps. Le monde visitC est findement vCcu comme 

une combinaison du d u o n o > >  et du (<tope*. selon Ia formule proposer par Mikhüïl 

Bakhtinr. L'homme parcourt l'espace et marque le temps de son passage. L'exighe de 

plusieurs récits ou notes de voyage sur I'Amiriqur révèle que cette combinaison est 

toujours retranscrite. La réference h I'espace et au temps mene  le lecteur à suivre de près 

l'expérience que le voyageur est en trüin de vivre. Un exemple Çvident est donne par 

Jacques Catirr dans sa relation : 

[...] nous partimes le 20 avril 1534 du port de Saint-k1;ilo avec deux navires dc soixrinre 
tonnes. ayant soixante et un hommes d'iquiprigt.. Nous nrivigames si bien quc. le 10 mai. 
nous rirrivrirnes P Terre-neuve. où nous entrrimtts par le Cap de Bonne-Vue. lequel se trouve 
au 28ma degre et demi dc latitudc et de longitude". 

Nous avons dijjà mentionne que. dans tout ricit de voyage. le temps et l'espace sont des 

Çltiments essentiels pour que I'rxotisme puisse se manifester à sa juste valeur. Souvent, 

l'écrivain-voyageur lui-rnhe souligne l'utilisation des deux éliments dans sa rédaction, 

l 5  Jean-Michel Racault. 4xtanccs rn6diritrices et production J e  I'altt3-it6 dans le rtkit exotique aux 17e et 
18e sikcles~, dans L'fiorisme, Actes du colloque de Saint-Denis Je  la Reunion ( 1988). Paris, Diffusion 
~idier-Érudition, 1988. p. 23. 
I h Jean-Jacques Xmpere. op. cir., tome I. p. 140- 146. C'est Ie debut d'une ode qu'Ampert: lit pendant le 
discours tenu devant les membres de l'Institut canadien, lors de son passage ;i Montreal le 25 octobre 
185 1. 
" ~ R i c i t  du voyage fait par le Capitaine Jacques Cartier en l'an mil cinq cent trente quatre en Terre- 
Neuve de Canada dite Nouvelle France». La Dt;coui.rnr du Cuniida d 'aprh  Irs r&-ifs origijialix de 
Jncqries Cartier. pr6t'rice de A.-Lio Leymarie, Paris, Casterman. [ 19 13 :'], p. 39. 



comme le comte Louis de Turenne l'esplique au lecteur dans son récit américain de 1879 : 

d e  livre est la reproduction exacte d'un journal Ccrit nid joitr- k jow-. à bord du srenwcr. 

ou dans les iilles que j'ai visitees, où encore sous ma tente dans les prairies du F(lr West, 

dans les fui-Grs c h  Ctrruidcr. sur les bords des giniitls jlelriw et des gi-mtls klcsl'». Au 

XIXe si2cle. les dÇbats et les propos sur l'exotisme se multiplient en litterature. Les 

Ccrivains ne produisent plus de récits ou de romans exotiques par hasard. ils sont 

désormais conscients que l'exotisme fait partie des diverses formes de l'expression 

littiraise. De cc fait mtrne, le ricit de voynse devient ouvertement I i i  relation d'un voyage 

de plaisir et de distraction touristique. Les auteurs affichent les r6gles et les canons de cette 

littiircituse qui ne tarde pas 5 sr  targuer d'ccesotique*. De Chateaubriand à Hugo. de 

Marmier B Loti. Ie XLYe sikcle est consider6 conime le s ik i r  du d o m p h e »  de I'exotisnir 

sous toutes ses formes. 

La littérature se prStè pÿrfairement à la reprisentarion de l '«aillrurs~~. elle est un de 

ces moyens privilepiis qui permettent d'accidrr I'histoise de l'exotisme en tant que fait 

collrctit: Le romanrisnie a donni 5 1'r.rordv sa place en lirtirature : <c[p]arta_oie entre la 

passion du moi et celle de I'aillrurs. lti litrinitlire romantique se devait d'engendrer forcc 

rCcits de voyages. où I i i  psemii.re personne trouve s r i  pleine expression% D'ailleurs. les 

intrllectuels et les auteurs du XI& sikclr en discutent beaucoup. En 1563. Gaurirr 

csplique aux Crikes Goncourt que I'exorisrne ii <<deux sens>). dont 1 prrniirr vous 

donne le soût de l'exotique dans l'espace. Ir goût de I'Amirique. le goût des femmes 

jaunes. vertes. etc., ct  le second le (<goût plus raffine. une corruption plus suprême. c'est 

ce goût de I'rxotisme i trliw*s le temps [...lx 0 .  

Quel que soit le ((sens>> que I'on donne j. l'exotisme. l'espace est probablement 

l'éliment qui ressort k plus dans la production des récits de voyage sur I'Amiriqur du 

Xord au XIXr si?clr. II relie Ir point de dipan au point d ' a r r i~ i r .  pour s r  prolonger 

jusqu'aux limites touc hie s par I'it iniraire du \?oyagrur. II est le terrain)> de la dicouvene. 

de la rencontre de I'(4iutre)) et de son milieu, Le &u» où les réferences giographiques 

foisonnent. Loicrivain-voyageur franchit l'océan. les routes et Irs agglomérations 

urbaines: il dCcouvre la nature. le paysage. les climats. Son écriture immonalisera cet 

i' Louis de Turenne. *<.AU Ircteur~~. op. c ~ I . .  tome 1. p. I .  MGme torrnute pour Lucien de Burlet qui &rit 
dans son avant-propos : ((Cr sont des notes icrites au jour le jour, ou j. Iri clart6 du  souvenir^^. op. cir.. p. 

wons. 8. Nous souli, 
1 'J Terme cher i Segrilen pour Jefinir d e s  voyageurs-nt%,,; cf. Segalen. op. cir.. p. 14. 
'" C'est un \britahlc ~4lrirgissrmrnt de I'liorizon littgraire~ qui sr pripare dks 13 fin du XI-IIIr siccle. 
H&ne Lefebvre le mentionne dans son ouvrage Le Voyge. Paris. Bordas. 1989. p. 70. 
'' Thiophile Gautier dans Edmond et Jules Goncourt. Joiri-iid. Paris. FasqueIIr-Fiammarion. 1935. tome 
2. p. 134- 1 3  (cite par Pierre Jourda. L'Ei-orisnie daris la litri~.crrri~~ fraiiçaise deprris Cliarearrbt-iarrcl. 
Paris. 1938, Genitve, Slritkine Reprints. tome 2, 1970, p. 13). 



espace en empruntant des expressions i la giographie qui sont intégrées de maniere 

harmonieuse au rythme nmatif du récit". C'est pourquoi le voyageur devient h sa façon 

un Ccrivain giographe qui relate le monde tel qu'il le voit. du point de vue physique et 

humain. Selon les géographes Trevor J. Brimes et James S. Duncan, le récit revEt une 

teinte personnelle loaqu'on icnt sur la giographie du monde : a...writing about worlds 

re\.rals lis much about oursçlipes as i t  does about the worlds represented. [...] the worlds 

we represcntrd are inevitably stnmped with our o a n  panicular set of local intcrrsts. 

virws. standards. and so on2-'>>. Le marquis de Lévis represente les lieux visitis cornnie 

dans un atlas où lu foriiiiilè $ o p  phiqus aide le lecteur i x h g e r  une iriicigr: nientale Je 

ces lieus? II note dans la prihcc di1 rki t  : d ' a i  temini p u  Ir tableau de 1ü course rapide 

que j'ai accomplie i tra\ws I'ArnCrique. le parc de Yellowstone. les Montagnes 

Rocheuses jusqu 'à I'OcCiin Pacifique, i 1' Archipel de ~ a n c o u v e ~ ' f i .  C'est dans l'espace 

que l ' i c r iu in-voyqur  vit ses expiriences et. toujours grice à cette toile de fond. que Ic 

lecteur suit ces expCriencrs. Dans son ricit. Jules Lcclercq parie des trois espaces 

céographiq~ies qui l'ont miment  touchi durant son voyage: il  les dCcrit dans un langage 
C 

très reprisentatifet i l  tient ii conclure son ouvrage en rappelant encore une fois au lecteur 

qu'<+ln risurni. le Saguenay est. iivcc Ir Niagara et Ic Grand "Canyon" de I'.Arkansas. 

ce qui [ll'a Ir plus vivement impressionni en .~in61iqur'~ D.  Co~rin~e Michxi Issac haroff 

. . 
-- On trouvera un intt;ressant recucirl dc n1t;rnoires et dc' cl~cunlttnts d2tiniss;lnt les rapports entre g2ographic 
et  IittCraturc Jrins Lti LirrJ~*mirtv bis rous ses tJrprces, sous Iri direction J e  5Iichel Chevri1it.r. Paris, 
CSRS. 1993. 
:' Trri*ur J .  0lirnr.s et J ; I I I I ~ S  S. Duncan. op. ' s i r . .  p. 3 iccrirc. h u r  Ir mon& rt;itIc: aurant sur n~u~-rii;'rnt's 
quc sur Ie nionde JGpeint [...] le mondc que nous ri\.ons dkrit  est inCt.itrihlcrncnt rnrirqu2 par ncitrc bagage 
ci'intt;rCts. Je points dc vue. Je normes. etc.) 
1 1  

-' 1IichtI Chei.alier. dans %<La g6ogr;iphie ult'acrive ou le flair rornlinrsque,~ remarque que dans Iri triche du 
ghgraphe l'<#cri1 &ait niis riu ser\ke Je  la plumc pour faire voir la varititi des dif'firt'nttts rigions du 
monde. Une pan importante des enjeux du discours gthgmphique se situait dans sa capacir2 de rendre 
compte er de sug2rer une rtkditi visuelle. La longue tradition Jes recits de voyage illustre bien cette 
t'onction du discours>, (op. cir.. p. 58). 
:' Marquis de Livis. op. cir.. p. II. 

Jules Lrclercq. op. cir.. p. -102-403. Le Niagara est un lieu-espace tris d\.ocnteur dans tous les récits de 
voyage que nous avons itudiis. Selon une intiressrinte Aude conduite par Patrick klcGreevy. *<Reading the 
tests of Niagari Falls. The metaphor of derith,>. les chutes du Niagari seraient repr&ent&s depuis le 
XVIIIt. siitcle toujours comme un lieu grandiose et fatal en m2me tcmps. Plus pricisri.ment, les \u!ageurs 
et les icrivriins utilisent souvent Irt mitaphore de 13 mort pour les reprisenter : <<At Niagara Falls rire 
tangible institutions and behriviour traditions related directly and indirectly to the symbolisni of dearh. [...I 
Niagara Falls is literally ri place of derith. [...] the brink. the plunge. the a b p ,  the rising mist and the 
rriinbo\v al1 [rire] in relation to the theme of death». dans Ilfr-irirrg Ib'or.lds. op. cil.. p. 50-73 (aux chutes 
du Niagara. i l  esiste de i,iritribles institutions et des croyances reliies directement et indirectement au 
symbolisme de la mort. [...] Niagara est littiralemenr un endroit de mon. [...] Les parois. la chute. le 
gouffre. le brouillard et l'arc-en-ciel. tout cela est en relation avec le theme de la mon). L'ttsemple de 
Chateaubriand. qui rxonre l'accident du serpent à sonnettes sunenu au bord de l'abîme. est embl6mritique. 



l 'affine, il existe «une spatialité prcpre aux textes littiraires"», de ce fait, «il s'effectue 

par la suite chez le lecteur une spatialisation de ce qu'il a lu" » . 
La transposition de l'espace est un Çliment qui dipend aussi de l'instant (le temps 

de l'action) durant lequel il est parcouru (nous l'avons vu chez Jacques Cartier). Plus 

précis6rnent. l'exotisme his toriquê nous permet de voyager en de hors de notre ipoque, 

dans les wsriges des civilisations antçrieures. Dans son récit de voyage intirdi De 

1 '-4rlnririqirr rilc Pocijiqire. Hulot rivenit le lecteur <<qu'il serait intiressant de jeter un coup 

d'ail  rétrospectif sur [l'histoire de] lri ~ouvellr-  rance%. En fait. le sentiment 

exotique naît de la perception d'une diffirence de temps historique. la civilisation d'hier 

6 tanr doignée de celle d'aujourd' hui. L'exot isme historique vihicule souvent un exotisme 

nostalgique que nous dçfinissons comme I'csotisrne du &leme perdm. Considirés sous 

cet angle, la rnajoritç des Ccrivains-voyageurs de notre bibliographie souhairent retrouver 

ailleurs Ies modes de vie que leur pays offmit auparavant et qui sont maintenant disparus. 

L'<Autre>) devient ainsi l'image-miroir de ce qu'Jtczit k &ISme)>. L'tloignemtnt 

historique compone aussi une distance dans l'espace car le voyageur se diplace 

concretement dans un territoire sur les traces du passi. Là-bas. le ..bon i k u x  temps* est 

maître. Ainsi. le \,oyapcur retrouvera-t-il un microcosme intact de la vieille sociité. dors  

qu'il la croyait disparue h jamais. Jean-Jacques Ampsre constate ce fait dans son ricit de 

voyage lors de sa \*isite au Canada. ce pays itant pour lui le lieu où survit encore la 

4 e i l l e  France), : 

Les Cmridicns nous appellent les Ftwrit.ais Jr  l l r  i+ieiile Ft-mce: mais c'est Ic pays appelri 
autrefois la '\'olri.ellr-F~.clrrce qui est aujourd'hui l'ancienne. La propriGtt! t'onciere y est 
encore soumise au droit seigneurid. En ISS2. i l  faut aller jusqu'en ce pays recul6 pour 
ctnrcndrcl parler de seigneurs ei Je seigneuries [ . . . ] ;O .  

La mention de <<cc pays recul& nous cim&nr tout de suite h une dimension temporelle 

autre. C'est le Canada d'aujourd'hui qui conserve Ies mœurs de la France d'antan. Ce 

parall6lisme chronologiqur est tout à fait fascinant. Ampère voyage à la fois dans I'espacr 

et dans le temps; son expirience en terre canadienne représente l'accomplissement d'une 

quête personnelle dans I'aaiileurs» pour laquelle les deux sens exotiques se retrouvent ù 

l'unisson. Le patrimoine historique français rrsur_oit dans les pages de tous les récits des 

,- 
*' Michad Issacharofi. ~<Qu'est-ce que l'espace littirriire ?)B.  L'Itformzriail 1irritni1-P. 3, mai-juin 1978, p. 
117-122. 
'' Lbidem. p. 118- 
:* Étienne Huloi. op. cir.. p. 61. 



voyageurs. Comme Michel de Crrteau l'a démontré, cette pratique s'inscrit dans le 

discours de l'histoire de l'homme (discipline) visant h laisser un timoignage p u  

1'~criture~ ' (production). Pour sa part, Paul Riccrur d i  finit les «marques de civilisation>) 

par les dois et coutumes politiques. [les] comportements sociaux. [les] techniques et [les] 

connaissances, [les] systèmes philosophiques et relisieux [...,] toutes ces manigres de 

faire l'histoire qui "marquent" ou -*estampillent" le tempsi'.. Aussi, daire I'histoire)~ 

signifie-t-il se pencher sur un «modtlr conceptuels autre que Ir sien et dont ~ 1 ; i  

reconstniction conceptuelle. au moment où elle semble operer I'assimilütion d'un mode de 
. . 

penser i I ' au t~ .  aboutit à hire sortir l'itrange"~. 

11.3 - Les moments de l'écriture d'un voyage en Amériaue 

L'Ccrirure de I'nventiire exotique s'inscrit dans I'a_oenccrnent d'une sirie de 

niornents que le voyageur vit de façon siquentirlle. des Iç dibut de son mouvement vers 

1';iilleurn. et qui  constituent ~ 1 1 i  p ropx ion  chronolo_oique du voyage reprisent~")b. Nous 

constatons que le déroulcnirnt de tous les ricits s2lectionn& offre une synopsis de cet 

ordre stnicturel _oCn?riil. Le plan narratif de l'action du rkit d'un ~~ttoyIige  rectiligne"^^ 
propose _ohCralement la dimarche suivante : le d i  part. la se plirat ion. la trciversir'". 

I'iirrivée, 1' itinirriire. lü rencontre et. finalement, Ir retour. II s'agit en d i  finitive du modele 

de voyage cllissique rksumi dons le lesi.me ~voya_oe d'aller et retou?')) qui jette les 

fondements de I i i  stratification des ériipes que Ir voyageur suit d'habitude en cours de 

I r ,  Jean-Iacquts .Arnpi!re. op. cir.. toriie 1 .  p. l I Y-  l 19. 
" Xliçhrl de Cerieau. L'EL-1-irrrt-e de l'ltisruit-r. Paris. Gdlimiird. 1975. p. 28-29. ;\ cc. niCrne propos. 
selon Bernard Degout (*(Les voya_it.s Je Chattxubrimd. L'Xrnt!rique>l. ,Clago:iiir 1irte;l-uiw. 366. juin 
1998, p. -36-38). le c'as de Chateaubriand-voyageur offre un bel exctmple d'tkriture devenant le +ludt. et 
[le1 vecteur d'une riappropriation du "tout" de I'liistoire)~. [rai[ d'union indispensable entre l'2crivain et le 
monde. 
" Paul Riccrur, ri in traduction,^, Jans Au Cm~efuiti. des Cirlrirres. Lrs crrlrirt-es er le reiups. Paris. Priy ot- 
Les Presses de l'Unesco. 1975. p. 33. 
" Ibidetrr. 

Cette expression qui rend clairemtmt l'id& est emprunt& i Roland Le Huenen. qui l'utilise dans son 
introduction du Vujuge à Trrt-e-;Veur.e d'Arthur de Gobineau (Paris. AUX .Amateurs de Lit.res. 1989). 
'' Nous utilisons ici I'expression de M. Bririn Fitch (conf6rence du Diparrement de littirature cornparie de 
I'Universiti de Montrial. le 16 janvier 1997) qui ditinir le voyage rectiligne comme celui dont le retour 
est I'envers de I'dler. c'est-i-dire quand le vovageur, bon planificateur de ses dGpiacements. sait d'ernbl6e 
qu'il fera un mOme voyage de retour. revenant au point d'arrivie et à une date dGtermin6e. Le contraire est 
le voyage circulaire où le voyageur. de t y e  plutôt picaresque, part pour voir des contries presque 
totalement inconnues, 3 la dicouverte souvent d'un univers fictif. 
16 II y aunit aussi le voyage sur terre. mais dans notre Aude nous n'andyserons que des ricits de voyage 
où il est question de rraversie en mer pour atteindre les pays rirnr'ricains. 
1; Cf. blichel Butor. .Le voyage et I'Ccriturw. Reppriloire IV. Paris. Les Éditions de Minuit. 1974. p. 19. 



route. DÇsignées sous diverses appellations, ln «valeur liminale du voyage3'» par 

Racault, I'&chafaudage structurel du récit>) par Wetzrl, et ainsi de suite, ces Çtapes de la 

relation de voyage sont inhitables pour ln progression de l'action. 

À partir de ces prirnisses. nous proposons des passages tirés de deux ouvrages 

que nous estimons représentatifs pour souligner la présence de cet agencement de 

moments qui en constituent le squelette nmatif formel : le récit de voyage de Jean de 

LAy. Hisroiir d ' w  iayrgejkir eri ln rrr-/-a tlii Bi-ésii trirri-eiirrrrt dire Aiir'i-iqite. et celui de 

Lucien Lacroix, Yrriikces ar Ctrrrctrliriis (ce dernier fair partie de notre corpis). Tout 

d'abord. nous aimerions insister sur ce que nous entendons par .<moments de I'Çcriturr 

exotique*. Sous nous exprimons ici dans un sens relati\rmcnt large par rüppon i l9Çtudr 

de Ractiult. qui identifie surtout un dCpart. un itinirriire. un naufrage, une c n t r k  ilne 

exploration descriptive. une sortie ct un retour. Certains dicoupages séquentiels. pour 

nous en tenir i la désignation iitilisér par ce dernier. sont fréquemment indiques dans les 

sous-titres des ricits de voyage : «Le dipan>> (chez Xavier blarmier), drnversée de 

L'ocCann (chez le marquis de Livis) .  - h i \ &  i New-York. (chez Étienne Hulot). un 

itinçraire <<Dr Prince Arthur's Landing i Riv. du Loup» (chez le conitr de Turenne), «Le 

retour en Frances (chez Philippe Deschamps). et ainsi de suite. 

Bous prociderons à ilne analyse binaire des siquences du ricit des deus auteurs 

précidenunent cites, Ltry et Lacroix. auxquels nous juxttiposerons. en alternance. 

d'autres extraits tires des .CIL;rrwir-es tl'orlri-ti-ruillbe de Chateaubrimd, des Trisres 

ri-opiqrras de LC\ri-Strauss et des ricits de \.oycige de notre corpus. Force est de constater 

que. malgré Iri diversité nianifeste des ouvrases. dès constantes du discours sr présentent 

rigulièremrnt dans le genre du rkit de voyage amiricain dès diw-ses ipoques". II est 

incontesrable qu'entre Jean de LCry et Lucien Lacroix. qu'cnrre Chateaubriand et Lki-  

Strauss, l'ican historique. mental et culriirel est colossal. Mais c'est 3 pmir de cet Ccxt - 

chaque auteur appartenant j. une catégorie littiraire et historique - que nous les 

rapprochons par l0intensitC expressive des moments-clés insirés dans leurs ouvrages. 

: h L'article de Jean-hlichsl RacauIt (op. cit .)  porte sur le contenu de la vaieur limindtt &ablie pour les 
r6cit.s de voyage du XVIIe et WIIIt :  sii.cles. 
19 11 faut remarquer qu'il est souvent cliftïcile. comme Ir: soulignent aussi Reni Wellek et Austin Warren 
dans leur Gtude intitulge La Thkorie lirtiroir-e (19481, de donner des d2îïnitions i des phinomines qui 
rttlcvent de l'aspect t<dynamiquen Je la litterature (Jans notre cas celle de voyage). en suivant le schirna 
~~stcitique>~ impos6 par Iri theorie et la critique. On l'a d6j5 dit. le phinomkm exotique est difficilement 
classrible en littirciturc car il se rnGlange facilement avec d'autres styles et composrintes et surtout s'intlltre 
i travers plusieurs genres. 



11.3.2 - Des auteurs. des C~oqiies. un seul f i l  conducteur 

Mais pourquoi avons-nous choisi d'établir d'abord notre analyse sur les récits de 

Jean de LÇry et de Lucien Lacroix ? Notre choix est dictt par l'tcan temporel de trois cent 

trente-deux ans entre la parution de ces deux récits et par le fait que ces textes portent sur 

une expérience de voyage en Amérique. Les récits de ces auteurs sont fortement 

symboliques. bien qu'ils soient de toute Cvidence moins connus que ceux de 

Chateaubriand et L6vi-Strauss, auxquels nous attribuons (tout au moins) une importante 

fonction de i-epdws ropicpres. II s'agit ici de démontrer que le sentiment exotique, qui est 

nigligk dans I'Çtude des ouvrages mineurs, n'est pas en reste par rapport à celui des 

ouvrages majeurs. Dr plus. nous jugeons que la mithode cornpararive entre ces auteurs 

iloignis. LÇry et Lacroix. permet de mettre en lurni2re ile fait que I'rxotisme, vicu et 

transposi dans un texte. priseme un fil conducteur universel. 

Le souci d'objectivité. difficile à observer dans une auvre impregnée d'exotisme. 

apparaît souvent dans l'avant-propos aux ricits de voyage que nous avons iinalysis : «[l]è 

seul mirite de cet ouvrage est sa sincCritti m2me et son impartirilitin rapporte Lucien de 

Burlct en guise de norme commune i tout voya,oeurJO. Jean de Léry, itudiant en thiologir 

protestant. voyage pour dtclarer ce q~i['il a) pratiqué. vu. ouï et observe tant sur mer. 

allant et rerournant. que parmi les sauvages .Ani6ricains entre Icsqucls [il a] frkquenté et 

derncuri environ un m4'». Dans lin interessant ouvrage intitule Ces iClerrrilleims 

possessio~is. S tephen Greenblatt slosr à ce propos : d h r a n t  son sijour. lui et deux autres 

Frrinpis (. . . ] eurent l'occasion d'assister 4 une circ?monie religieuse des indigknes. Ce 

qu'il vit et entendit I'itonna rt l t r ~ r ü y d ' » .  Étonnement et frayeur font de tout Ir voyage 

de Liry un moment d'initiation. Son espirience a valeur de tt5moignlige exernpliiire à son 

retour en France. 

Quant ù Lucien Lacroix, aumônier bourgcois et catholique au Lycie Michèlrt. il 

voyage par intérêt et plaisir touristique. Comme il 1'Ccrit. il se apropose simplement de 

noter [ses] impressions de chaque jour et de dire avec une entiere sincerité ce qu['iI a] vu 

et ressenti». Maigri leurs diffirents objectifs de voyage, les deux auteurs affichent une 

singulière ressemblance lorsqu'ils confient vouloir rapporter ce qu'ils ont vu, observé et 

ressenti. Ils arrivent ainsi à donner au travers de leur récit un témoignage véritable et 

a 1 Plus loin. dans le mSme rivant-propos, Burlet se &finir comme suit : <<.Je suis un sirnpk observateur. 
et, simplement. j'ai note ce que j'ai vu. les impressions ressenties. les enseignements q u i  se sont digagis 
pour moi des choses &udi&s)>. op. cit.. p. 7 .  
4 l Jean de L&y, Hisroire d 'wi ~ . o ~ a g e  fair et1 Ir rer-r-e di1 Brti'sil airri-enreirr dire Arrrr'i-ique, 1563. Lausanne. 
B ibliothcque romande, 1972. p. 3 1. 
" Stephen Greenblmt. Ces ivei~eillerrses possersioiis : dicoiwerte et uppropriarioiz du rioicrealr iiiorrde 
nit XVle siècle (trad. de I'an$ais par Fmnz Regnot) Paris, Les Belles Lettres, 1996. p. 35. 



personnel sur l'Amérique qu'ils ont visitée. A ce sujet. les auteurs avouent dans leurs 

avant-propos le desir de ne rien déformer et de transcrire fidèlement ce dont ils ont C d  

témoins. Pour sa part, Jean de LÇry indique ses intentions : 

[...I Finalement rissurrint ceux qui aiment mieux Iri vtiriti dite simplement que le niensonge 
orn6 er farci2 de bectu Iringqe. qu'ils trouveront les choses par moi propostks en cette 
histoire non seulement v2ritribles, mais riussi aucunes. pour rivoir et2 crichtks Ii ceux qui ont 
prtictLi2 notre sikle, dignes d'riclmirrition". 

Lucien Lacroix s'exprime de fiqon presque identique : 

[...] Louer tout sans rt;sen.c. c'est Iais~er croire qu'on n'ri rien vu ou rien i ~ u l u  voir: et. 
d'un autre ~132. dire toute sri penstk et hire une Irirgr part aux critiques par riniour de la 
vtirirti, c'est se brouiller r iwc  tous les Xmti-ricriins qu'on ri rencontrk et qui ont Gr2 riimrihltts 
pour \+eus. 

Ntiannioins. au risque cit. me t'aire lapider lors de nion pruchriin voyage en -4mt5ique. je 
dirai ce qilt'jc crois Ctre la virittiU. 

Comme Ir dit Mark Cocker. dans son ouvrage intituli Lotieliriess c ir id  T h e  à propos 

d'une relation de voyage d'un Anglais en Asie centrale (Missiurr ro Tulrkerit de Frederick 

Bniley). le ricit de voyage possède donc une marque d'liuthenticitC. Cette marque. selon 

lui. tend i compenser toute hiblesse de I'cspression littiraire. En effet. les é\~Çnen~rnts de 

la vie rielle fournissent la base de la nmiition qui est. peut-Ctre. plus extraordinaire que 

celle que l'icrivain aurait pu produire entièrement par l'imagination". 

Bien que Chatrliubriünd et LÇvi-Strauss ne soient pas les premiers à respecter les 

moments de 1' Çcri turr exotique (dipart. i t inhirr .  retour, etc.), il n'en demeure pas moins 

qu'ils sont les Mritiers d'un phinomhe d'icriture inconscient. à la fois spontani et bien 

stnicturé. qui date de longtemps. Nous soutenons que la «valeur liminde» du texte est 

l'assise de la représentation du voyage dans le genre du récit. À chaque époque littéraire. 

I'Çcrivain ltgue cette forme d'organisation textuelle dans ses chroniques et le r6cit de 

voyage met en s c h e  Ir réel présentant des constantes. Nous identifierons et 

dkomposerons ces constantes afin de comprendre la place de chaque moment liminal 

donné. 

43 Jean de Liry. op. cil.. p. 39. 
4-8 Lucien Lricroix. op. cir.. p. 9. 
" Mark Cocker. Lu>teli,irss o~rd Tiure. Tlie SIUI? of Brilisli Trwel IVriritig. New York. Pnntheon Books. 
1992. p. 73. 



L'Çcriture de Jean de Ltry, auteur du XVIe siècle, marque avec évidence les 

principes et les caractkres qui définissent la littérdnire de voyage dijà empreinte 

d'exotisme. Lucien Lacroix etablit ces mzrnes rapports ait XIXe sitclr. 11 est clair qu'en 

comparant les deux récits de voyqe nous pouvons affirmer que k style. la perception, 

l'illusion. le charme et 1'Çmrrvcillement empruntent des voies diffirentes au XVIr par 

rapport au XIXr sitcle. Le style de Jeon de LCry se cwactérise par un discours hautement 

philosophique à dessein eschatologique: celui de Lucien Lacroix présente un discours plus 

pragmatique. développé sur un ton ironique. 

Nous rapportons deux courts extraits où chacun s'attache à decrire une scrne 

insolire de traitemenr des viandes dans le Nouvriiu Monde. Jcan de Ltry. étonni. d6peinr 

avec exactitude la préparation de la fumaison des viandes chez les <<sauvages américains. : 

Nos Xrnt5cains donc. tÏchant asser avant dans terre quriuc fourches de bois. aussi grosses 
que le bras, cfistrintes en crurti. d'trnviron trois pieds. et igalement hautt's drfvt;es de deux ct 
demi. mettant sur icelles des britons 5 trrivcrs. ri une pouce ou deux d~iigcs prits l'un & 
l'autre. font de cette hqon une ,tirrindè grille de bois. IaqucIle en leur Iringagc: i l s  appcllt.nt 
boltc~iri. [...1 Et mGme p m c  qut. nt: srilrint pas lcrurs vitincies pour les garder. comme nous 
faisons par-deçi. ils n'ont autre moyen de les conserver sinon les faire cuire"". 

Pour sa part. Lucien Lacroix détaille avec ironie et ditachenient une -tucric  colossale^ de 

porcs à Chicago : 

[...I Irf tl1mscrc.r.e tlcs irirrocurrrs commence. Suspendus Jans les airs, les victimes descendent 
Ie long d'un pian i nch2  et rt!qoivent au passrigt! le coup firitai en pleine gorge. C ' C ~  cst t'ait ! 
Les bCtes se dtklanchent [sic]. plongent dans un hrissin d'eau bouillante. prissent !es jambes 
tendues Jans un laminoir. où elles sont MS&S en huit secondes, et tombant ainsi cL. 
Charybde en Scylla. elles d6boucht.n~ dans les ateliers de charcuterie. [...j Vu i l i  le chet' 
J'criuvre de l'industrie ;iIirnentriire1' ! 

Il est Cvident qu'il existe une attitude diffirente entre les deux voyageurs. LCry cherche 

une explication à tout ce qu'il voit dans le Nouveau Monde. Selon lui. tout est bon et utile 

et doit Gtre appréhende. tout est source de questionnement et de ravissement mSme dans 

les actions les plus quotidiennes des .<sauvages am&icains». Au contraire. Lacroix. 4 t m t  

cuneum de nature. tend simplement à assouvir ses plaisirs de touriste moderne et. pour 

lui. tout devient prétexte à vivre des expériences insolites, parfois meme anodines. 

al Jean de Lgry. op. cir.. p. 1 23. 



Nous n'insistons pas davantase sur lTh6térogtnéité de style, de perception. 

d'illusion, de charme et d'Çmerveillement inhérent à chaque auteur. estimant que les 

citations suffisent i attester d 'ernbk la diffirence d'intensité du discours chez les deux 

auteurs (Ctonnrment et description dttaill~r de LÇry iwsra ironie et description satirique 

de Lacroix). Nous pricisons que ces distinctions ne modifient en rien la valeur liminale de 

ces récits de voyage. Toutefois, les parcours suivis font en sorte que nous aurons 

obligatoirement U reconnaître et à justifier ces &ans qu i  se dégasent de la perception de 

chacun. lei textes s'y prêtant pour chaque nioment du voyage. 

En trois cents ans, la façon de voyager a Cuolui. le temps a permis Ir 

dC\velopprment de nouvelles commodites ainsi que de nouvelles barriGres administratiws 

et politiques: les impressions et les Cmorions des voyageurs ont, de ce fait. des sources 

diverses de stimulation. Sianmoins. le noyau du découpage siquentiel reste identique, la 

dimarche d'Ccriture de l'icrivriin-voyageur est analogue. II doit partir. parcourir des lieux. 

rencontrer des gens et revenir afin que son expirience soir considirée comme k 

d&oulcrnrnt d'un voyage dans l'acception classique du terme. c'est-8-dire un d6placement 

dons un lieu entendu comme &lieurs)). priconisç par LCry cornnie Iç <<par-delà)) (le 

monde visite) et un retour au monde de provenance. le {(par-drçh. 

[I.3.?.1 - Le dçpiut 

Le dipan est un  moment sacré car il permet au voy;lpeur de mesurer son degr6 

d'appartenance i sa conmiunauti d'orisine. dont il va s'éloigner momrntanimrnt. 

Chateaubriand avoue : << Une idée me dominait. l'id& de passer aux Etats-Unis ...4") : 

Xavier kliumier dit rivoir Cd captivé par Ir charme d'un voyage en terre américaine : .<je 

me sens dispose h aimer cette terre d'Amirique dont l'aspect seul fait battre tant de 

cœurs" >): pour Tocque\~ille. ce sont ses intirSts particuliers qui l'ai, ouiilonnent : (C'est la 

D&11:,i20ci*«rie t r i  Ai,iA-il-ire qui a fait naître en moi le désir de visiter 1 '~mi r ique  ...")>. Lors 

du départ. les Çrnotions du voyageur sont fortement sollicit6rs, prêtes h se manifester d2s 

que l'ancre est levée : elles s'animent au fur et h mesure que le voyage se dkroulrra. 

L'icrivain-voyageur note dans sa chronique ce moment où Eloignement du monde 

familier devient réalité. Partir est une «rxp6rie nce originelle.. . [un] mouvement qui itabiit 

47 Lucien Lacroix. op. cir., p. 66. Bien des voyageurs du XIXe sietcle sont tirippis par l'ampleur de la 
production de viande dans cette ville rimdricaine. 
'' François Rank de Chareaubriand. Mériioi,.ps d'osnr-toabe. Paris. 1849. Librairie Gdndralr Française. 
tome 1, 1973. p. 238. 
'" Xavier Marmier. Lettres nrr 1 'Antt!riqrie. op. cil., tome 1. p. 3 1. 
51 l Jem-Jacques ArnpGre. op. ci?.. tome 1. p. V. 



une distance. un intervalle. une distinction" D avec son propre monde. En même temps, 

le dipart du voyageur remet en question son lien avec la comrnunautk qu'il laisse. 11 part, 

peut-Ètre ne reviendra-t-il plus et (cles Stres aimis ! qui sait quand on les reverra ou 

comment on k s  reverras's dit kIamiirr à son départ pour l'Amérique. Le rapporr avec la 

sociéré de départ peut Ctre modifik. voire compromis. 

Le dipan de Ltry s'exprime par un  «nous* collectif: panir vers la Nouvelle-France 

antarctique. en ce temps. hisait partie des devoirs d'une communauti qui s'engageait 

volontairenient dans un voyage au nom de la propagation de la parole de Dieu. Les 

emorions se manifestent comme privu. le départ est ~ i c u  comme une fSte. un exorcisme 

de la coupure-sipiiration. Liry offre une description assez ditaillée du rituel de son 

dipart: 

[...] i~oii?' fiirnt,s quaiorzt, en nombrc qui pour faire ce \-o>age partinies de la chLi de G e n b t  
le dist2rnt. d r  wptenibrt. cn 1';innt;e 1556. 
[...] je'' n~'c.mharquai r.n u n  auire \&seiu nonimi' L'i C r m d - R o b r i p r .  où itorrs &ions 
six-\.ingts en m t  [...]. 

Ainsi cc. nii.nic. juur qu'en\.iron midi nous mimes voile riu vent. i la sortit, du port ck 
Hontleur. les crintinnridcrs. irompctitts. tmibours. t1frc.s et autres triomphes accouruiiit;~. & 
t'aire ;LUX nri\,ircrs de gucrrrt. qui  \.ont vo!.;fpx-. nt' rnrinqu2rent point en notre endroit". 

D6pm doublc que celui de Léry où I'usn_oe du iiotrs souligne l'engagement de 13 

collecti~iti protestante dans ce \.oyiige vers 1' Amirique. dont Ir but est la fondation d'iinç 

colonie. Le j e  attribue au ~ o y g e u r  uns importance individuelle au sein meme du iVoyage 

collectif. Par üilleurs. les dimonsrrations de joie chez Ies sens qui restent sur le quai 

montrent l'importance de I'6i&wmrnt. La conjuration d'un acte qui rrlkve de 

I'Çloi_onement de chez soi reste une pratique socide courante ii I'Çpoque : l'accent est mis 

sur le but du voyage puisque le résultat concerne toute la communauti. 

À l'encontre de Léry, Lacroix utilise le pronom <<je». Pour lui. il n'y a ni Etc. ni 

fanfare : seuls des membres de sa famille et un groupe d'amis manifestent leurs sentiments 

i son @rd au moment de son départ. Le dénominateur commun dans la description de 

ces deux dépans réside dans l'action de l'embarquement et dans la désignation du navire. 

Voici dans quels termes Lacroix dicrit ce moment : 

" Normand Doiron. L'At;. dr imo-ager depuis lo Reriilissoirce jrtsqir 'ii I'époqirr classiqrrr. thrse de 
doctorat. DCpartement d'Études Iranqaisrs de I'Univeniti de MontrLLnl. 1987. p. 53. 
" Xavier Marmiar. Lrrrtus. op. ci?.. p. 6. 
5 ;  Dortinavant. les citations en italiques sont de nous. 
" C r  .Je)> de Liry sert 6 mettre en relief une situation personnellr. 
'' Jean de LCry. op. cir.. p. 35-36. 



Je me suis embrirqui au HritVre, le 12 août 1893, 1i bord de la Touroirie. 
C'&ait la prerniitre fois que je faisais une travers& un peu importante. et mes essais 
ant2rieurs n'gtaient pris de nature li me rassurer sur Ie succ.5~ de mon expGdition. Je me 
sentais si peu marin ! 

Et puis, en dehors Je l'ripprAxnsion du mril de mer. il y ri toujours les é~~iorioris drr 
dipn ri. 
[...j On fait bonne contenance. pourtant: on ripond. le sourire aux Ithws, aux saluts 
tmt.oyis de loin par les parents et les amis qui resrent sur Iri jet& POUT assister ;i votre sortie 
du pon'". 

Cr passage illustre le fait que les diparts au XIXe siècle n'avaient pas la mSme 

signification qu'au XVIr si2cle. 11 suffit de considérer les adieux mitiges des gens qui 

assisient i I'embarquenient et 4 Iii sonie du bateau du port. Au XIXr siiicle. les spectateurs 

du -deput* semblent avoir une fonction rsscntiellrment picturale : ils forment une sone 

de toile de fond observir depuis le bateau; d'un autre côte, Ir bateau qui part constitue un 

~Çritable spectacle. un tableau en soi. Ce que Lacroix ressent au moment où il monte ù 

bord de cc navire bien çquipti et moderne ( i l  s'agit pour lui d'une initiation. «une trwersie 

un peu importante>>) ne sont que de petires crintes par rappon d la peur des voyageurs du 

temps de Liry. cxposis i de vrais dangers. Pourtant. les «Cmotions du depart» en mer. 

malgr6 leur brie~cre. subsistent au XIXe sitcle. tout comme au XVIe sikclr. 

bf?me pour Chateaubriand. le depan signifie la solitude au large sur I'Atlantiqur et 

I'doignen~rnt de tout ancmge avec la terre fandiSi-e. Jusqu'à son amver sur les côtes Ju 

Maryland. la seule réalité immCdiüte ne sera que celle du navire : 

BicntOt nous  sortîmes Je la Manche. e t  I'immenst. houle Je l'ouest n o u s  rinnonp 
1' .W3ntique... Les nouvelltts du bord sont des plus inttkssantes: on vient Je jtttcr le loch; le 
navire 11112 dix  n ~ u d s c 7 .  

Nous nous apercevons que l'océan tient toujours au moment du dipart une place capitale 

dans ITima_oinaire de tout voyageur. II est constamment cité, décrit. vu au travers d'une 

vision subjective; il est I'ÇEmrnt de la nature qu'il faut franchir pour s'affranchir de la 

terre. 

. . -.- 

'O Lucien Lnçroix. op. cit.. p. 1 1- 12. 
j? ~llét~toir-es, op. cir.. p. 218-250. 



L'appréhension est constante pour la plupart des voyageurs de notre cor pu^'^. 
conune Gustave de Molinxi en témoigne quand il sr retrouve 5 bord du paquebot de la 

déléption franpise, le Dtirrram, en route vers le Canada. en 1 8 w 9  : 

Enfin on riussir i se caser en se serrant un peu. et Ir: 4, i deux heures du matin. le 
Dumarw part. Il  est parti. mais ce n'est que le commencement des petites mistires de notre 
train de plaisir"'. [...[ X la viriri. Ir: mal de mer improvise bienrot d'autres cantates: le vent 
s'est d2chainS au sortir de la 3Irincht.. I'Oc6rin moutonne. le roulis et le tangage combinent 
leurs onduluions perfides [...In'. 

Molinlui souligne le dipün par la double utilisation du verbe .partir>). Comme pour 

Chateaubrimd. Irt Manche est I î  drrniére rifirençe hi i l ière  qui s'efface bientut dans 

l'anonymat du grand ocCm avec ses dements contraires. les premiers d'une longue sCrie à 

Rtinchir avant de jeter l'ancre en .\miriqiir. 

H.3.2.2 - La s6p;irarion 

La séparütion survient irnrnidiaternrnt iipris le dipan. Chez bien des voyageurs 

français. la sipliration est vicuc comme une halte dans la vie en sociçté. dans le quotidien 

d'une existence trop apprivoisie. II en résulte qu'il faut <<couper le f i l  tout de suire"), n e c  

Ir Vieux continent et prendre la mer. Le monde inconnu retXte h la fois des charmes et 

des risques. par consiquçnt. Iri siparütion peut devenir définitive (-...on ne reviendra 

peut-9tre pasni* 1. 

Diwrs signes rellitifs i ce ditachen~ent Cmersent dans Ir texte de LCry, m?lCs i 

l'attrait du lointain et au sentiment propre i cet attrait qui prend place dnns la prnsie des 

marins. 

(h .Au chapitre c inquihe de notre Gtude. nous donnons un exemple symbolique d'ripprihension que Jules 
Leclercq vit Iors de son dipart pour I'Xniirique. 
;il Nous lisons dnns le ricit de Molinari que Irz mission tirinpisr: du Damrira est un *(train de plaisir), qui 
quitte la France pour k Canada le 3 rioiit ISYS. ElIe ri Gt6 conque par Iri Compagnie de navigation d'Htilifrix 
pour (4nriugurtx son service direct entre la France et le Canadrill. Soixante passagers font partis de la 
mission. .<les uns simples curieux. attires par les paysages grandioses du Saint-Laurent et du Nirigara: les 
autres. hommes d'riffaires. propriktriires. negociants. dtXgu& [...] pour gtudittr les ressources du Canada et 
aviser aux moyens de d6vtilopper les relations de la France avec son ancienne colonie>, (.-In Ccrnntkr. op. 
cit.. p. 3 . )  
hi) ' A noter ici I'oxyrnori: qui exprime ri la fois I'rinxiiti du voyageur et son so~hgtrment t'rite au dipart 
enfin rtiussi. 
*' Gustave de Molinari. A r  Cmndn. op. cir.. p. 4-6. 
" Paul Bourget. Osrtre-Mer. Paris. Alphonse Lemme. tome 1. 1189.1 1'). p. 3. 
".' Bernard Mouralis, Les Carme-lirre'rnritws. Pans. Presses Universitaires de France, 1975. p. 99. 



[...] et 15, selon la façon des mariniers entreprenants de voyases en pays lointains. apr& que 
les maîtres et capitaines eurent fait revue et su le nombre certain tanr des soldats que des 
matelots. ayant commandi de lever les ancres, nous pûmes des It. soir nous jeter en mer. 

[...] Ledit jour donc vingtittme de novembre qu'ayant ~~baiicloii~it! la terre, nous 
commençirnes i naviguer sur cette p n d e  et imp&ueuse rncr oct;ane [...Id. 

L 6 y  piut pour un pays peu connu de l'autre côté de l'Atlantique. ce qui implique Ir f i t  de 

quitter, d'abandonner son propre {(par-deçi~. Là encore, la présence imposante de I'océm 

amplifie ce moment : il devient une vraie bmiPre physique à dipasser pour joindre le 

.i par-de l à>>. 

La sipar~tion de Lacroix se f i t  d'abord par le rrsard. II voit les cotes de France 

s'daigner tout en songeant i son retour. Dans l 'rx~ait suivant, Ir voyage est dicrit 

comme lin mouvement circulaire car I'auterir en parle dijù lors de la skpwation avec son 

milieu : 

[...I Trint qu'on est en vue du Havre, on dtmeurc sur le pont. II  semble qu'on nt. veuille ricn 
perdre Je ces cYtes de Frrince qui se profilent i t'horizon et qu'on serri si heureux Je sducr. 
au rrrotrr. qumd CL' bateau. - OU un autre. - VUUS rlirnimrri. IL. corps hristi de fatigue et le 
c w r  afhmt; dc revoir tous les Ctrcs qui vous sont chers ! 

[...I au risque de scrindriliser mes amis, je leur dimi qu'il n 'y  a ricn de [el qu'une tiible bicn 
servie pour couper court aux tristusses de llr sip~irruioti". 

La .table* vers laquelle se dirige Ir voyageur sert de prétexte pour retrouver tout de suite 

un autre iltirnent visuel rwurant et ivacucr de la sorte Ir malaise que ginkre la sipüration. 

Dans ce sens. la s6pariition valorise l'ancrage aux choses du <<par-deçà» qui  ne sont pas 

toujours acquises. 

Levi-Strauss essaie lui aussi d'apprivoiser la troublante imrnensiti ocianiqur. 

rencontrée après la siparûtion. par la recherche d'diments habituels et familiers : 

En mer pendant dix-neuf jours. c'et espace rendu presque sans borne par l'absence d'autrui 
nous titriit une province: notre apanage se mouvait avec nous. Aprk deux ou trois 
traversies. nous retrouvions nos bateaux. nos habitudes [...]*. 

M Jean dt: L61-y. op. cir.. p. 36. 
65 Lucien Lricroix. op. cit.. p. 12. 
M, Levi-Strauss. op. cir.. p. 1 9. 



L'espace sans frontière est la métaphore de l 'absence d'autrui». Il représente cet dément 

physique qui permet une coupure totale avec Ir lieu de dépan (aucun point de repitre 5 

l'horizon. aucun visage familier autour de lui) mais qui permet de crier d'autres points de 

repere temporaires (le bateau meme, les habitudes). Mais, les ~Cparations les plus 

pathitiques sont celles qui se passent une fois que le navire 3 largui les amarres6'. .A bord 

de I'Awurlici en panance de Liverpool à destination de New York le 8 août 1886, Étienne 

Hulot ivite de dicrire d a  s d n e  des adieusu. la separation Ctant trop dure : 

Je passe la scPncr inivirable des adieux. L'n froncement de sourcil. une petite I m e  
inai.ou6e. qui s'accule Jans le coin de l'cri1 et rcfusr de tomber. un sanglot perdu dans IFS 
bout't;;cs d'une cigarette dluni& par hasrir cf... et tout est fini"". 

Des l'embarqurmrnt. la sipiiration est manifeste. Le regard de Hi dot, ;i I1inst;tr de 

Lmoix,  s'art-& diivlinra=e sur la foule des m i s  et des parents restes sur le quai et dicrir 

une sçtne qui devait se ripkter souvent. 1 chaque depan de paquebot. en cette piriode. 

Les courts ponritits des passagers sur le pont du bateau ne font qu'amplifier l'id& que la 

scène esprimr lin moment difficile en ghCrlil. 

II. 3 -2.3 - L;i tr;iversPe 

Le \.oyage progresse avec 13 traïcrsie : le v o y a y r  se retrouve dijB en plein 

exotisme. L'aillrurs s'installe et tout point de r i f h x x  revSt de I9inÇdit. Dans ce decor 

immense du paysage marin. les moments de la joum6r deviennent propices au 

recueillement. II est vrai aussi du contrriire. Le passager est emporte par la vulnérabiliti et 

l'ipuisenient. décrits dans plusieurs récits de voyage. En effet. les difficultis pru\+ent se 

multiplier au cours du voyage : les iernpétes. les malheurs. les craintes. la solitude. 

1' inconfort. la disorientation spatio-temporelle sont autant d'éliments qui se rattachent h Iü 

puissance de l ' o ~ k d ' ~ .  

07 Dans quelques ricits de voyage. on hic les dieux sur le quai d'une gare où les voyageurs quiuent Paris. 
ou une autre ville. j. destination des ports franqais (le Havre. Bordeaux. Calais. Boulogne-sur-Mer et Brest) 
ou anglais (Liverpool ou Southampton). 
hS Étienne Hulor. op. cil.. p. 2. 
hs) U n  des thimes romantiques par esceIlence. l'image de I'ocian redoutable, revient constamment dans les 
ricits de voyage du XIXe sittcle. Voici quelques coum extraits sur ce sujet : M m i e r  regarde &s bords de 
cet Ocian sans fin» du pont du navire I'anienrint en Amirique. A m p h  dit .<que i'Ocirin commence 5 
grondm~. Lttrnothe remarque les (<teintes grises et sombres des t'lots de I'Ocian~>. Lion de Tinseau. dans 
Dti Hciiv-e c i  Marseille. r6v2le que ( t h  mer &ait grossr,,, Paul Bourget. dans Olitl-e-Mer. dicrit I'&norme 
mer [... et] I'ribîme insondable des va, *ues),. 



La traverser peut donc s'avérer une Cprcuve. Voici comment Liry considère ce 

moment : 

Nous fûmes donc ainsi agit&. et na~igur?nirs avec srandes dit'ticult~s jusqu'au treiziSme jour 
aprSs notre embarquement. que Dieu priisa les tlots et orage de la mer. 

[...] la mer s'&ant Jereclirf enflGe, fut  t'espace de six ou sept jours si rude que non 
seukment je vis par plusieurs fois les vagues sauter e t  s'dt'\.er par-dessus le tillac de notre 
navire [...] le \.aisseau &ait tellement GbranlS qu'il n'y avait matelot. tant habile Et-il. qui 
se pût tenir debout'". 

La mer crke cet espace» chronologiqur où les dangers se conjuguent avec Ia traversCe. 

La tempSte sevit longtemps et le rapport civrc le temps devient important : LCry relate Ia 

dur& de ces tourmentes et en Cwlue m6n1e 13 force. La tr;iwrsSe au XVIe sikcle est de 

toute ividence une lutte entre l'icoulement du temps chronologique et Ia distance physique 

parcounie. L'effort constant de Lery pour garder une sonr de relation entre ces deux 

facteurs esr manifeste dans les p q s  de son ricit. 

La traversCr de Lacrois est plus paisible. II se renseigne et dCcrit le quotidien 5 

bord du navire. II existe toujours le risque de quelques avatars qui peuvent sr manifester 

par Ic mal de mer et par Ie brouillard dans les parages de Terre-Xeuvr, mais cet Ccrivain- 

voyageur ne semble pas en Ztre incomn~odi : 

L3 Torttuirle 3 JCUX rnricliintls [ ... 1. Elle tri i t  la rrcri.rrs2e dé Ib,4tlrintique en six jours et 
di.\-hi[ litturcs [...]. 

G2nt;ralcrncnt les passagers restent rorrre, i~r  jorirrlr'tt sur Ic. pont. qui est couvert et fort bien 
m i n @  [... 1. 

Il y ri des mdh~urcux qui.  Jils les prt.niii?rrs rirtttinres du nid [de I I ~ ~ I - 1 ,  vont s'enfermer 
dans leur cribine [...]. 

I l  y ri quelyuc chose qui It' [c-ctpirai~rc.] preoccupe plus qu'une tt.mpCtti : c'est le 
Iit-oiiill~ird. et mal tirureuseme nt  i l  est presque inipossi blr. J'y &Aiapper". 

Chez les deux auteurs. nous relevons une perception diffirente de la travers&. Liry fait 

face h des epreuves concrètes. Son discours est clair : à son Çpoque. les conditions de 

navigation sonr précaires et fon dangereuses. Par contre. Lacroix ne fait que mentionner 

les dangers Cventurls sans les avoir vécus, Y U  que son paquebot .est le plus beau des 

Transatlantiques français7'». 

'" Jean de L i l .  op. cir., p. 37-39. 
" Lucien Lacroix, op. cit., p. 13- 18. 
" !bideni. p. 13. 



La traversée peut présenter des moments heuristiques et favoriser la rencontre de 

<<choses remarquables)). d'espèces animales inconnues et surprenantes à tel point que 

l'auteur kur consacre quelques lignes. Afferpn dit que la dtcouvrne concrétise une 

rédiré car <<[!le r6cit de voyage, de ~ C C O U M ~ ~ ~  rielle appartiendrait au genre réfirentid 

puisque dans le mSme temps où nous découvrons un discours narratif, nous avons accès 

à la réalité telle qu'elle est rapportCe : le réel y valide donc l'icriture"». Un autre passage 

de Li- propose un des moments heuristiques qu'il a vécus : 

Les eqL;ccs L;tai~'nt d0t"3Jc.s. chiens dt' mer, er autres de plusieurs sortes dont nous ne 
savions Itts noriis; toutefois. i l  y en a\,riit de ceux que les niririniers appellent sardes. q u i  est 
une e s p k e  de poisson lequel n'a plis seulenirn~ si p u  d e  corps qu ' i l  w-rîblc que la tCte et Irt 

queut illiquelle i l  J nkmnioins sompiienirncnt [sic) I q e )  soient joints ensemble. mais -. 
encore entre cela ayant Grt' f~ i te  en k t p n  Jt' niorion ri cr2tc'. i l  CS[ Je t'omit! ; ~ S S ~ L  titrange -. 

La w e  d'une espkce inconnue de poisson crie u n  Ctonnrment dû h l'inattendu. Dans ce 

sikcle de conniiiss~nces humaines en plein essor. les voyages siduisairnt litdnlement 

I'explorriteiir par le nombre de dicouvertes effectuées. 

P x  contre. Ic ricit de Lacroix ne s i p l r  aucun moment heuristique particulier 

durrint h traversCe. Cc voyageur de Iü fin du XIXr sii.cle s'amuse plutôt h souligner les 

coqiicttrries de la vie i bord du navire. i vanter le confort des salons, i dÇcrire les repas 

les menus. i büvrirdcr sur les jeux de sosi6té. j. dçnoncer I'oisivrti de chaque passager. 

etc. Certes. Lacrois nous donne ici l'impression d'&e une sorte d'axi-Nemox : alors 

que dans le roman de Jules vernes-'. Ir capitaine Nrmo ne cesse de s'Cmenpeiller - tout 

comme LÇry - Ù [a vue des poissons extraordinaires qu'il obsen~e depuis Ir hublot di1 

~V<rirrili~s. Lacroix. lui. est absorbe par Ir spectacle offert i bord du bateau plutôt q u ' i  

l'extésirur. En effet. pour plusieurs bousseois du XIXe siCclc. la trawrsée est wulement 

un passe-temps rempli de fri\*olitis. D'ailleurs. ait dibut d'un de ses rticits de lroyri_oe. 

Xavier blarrnier le dit clairement : 

Le temps n'est plus où ['on pouirait consid&er comme une entreprise rtudxieust: une 
travttrstk de I'Oc6rin. rit tirer quelque vaniti  d'un voyage dans Ics regions trrinsritlantiques 
[...]. Depuis çerttr 2paque. le globe 3 t i t i  parcouru. explor6 dons tous Içs sens". 

f t Francis Afkrsrin. up. cir.. p. 121. 
-4 Jean de Ltt'ry. op. cit.. p. 4 1 .  
-5  Il s'agit bien sûr de V i q r  niille lierres sorrs les Iners ( 1870). 
' O  Xavier Marmirr. Les Érars-~~iis er le Cntlodo. Tours. Alfred Marne et Fils. 1880. p. 1.  



Des r6miniscences historiques sont parfois Çvoquies car le voyage semble etre un lieu 

priviltgie pour rappeler le passe et pour justifier le présent. Mannier se rernimore 

Christophe Colomb et Marco Polo pour donner un sens 4 son voyage : eux. ils ont ouvert 

la route. à nous de la parcourir encore aujourd'hui. 

Paradoxalement, la travers& ci: 194 1 de LCvi-S trauss. est toujours une épreuve 

de survie en mer. Plus proche de Léry dans la description de ce moment. il s'attarde sur le 

quotidien à. bord du novire où les petites n6cessit6s de la vie peuvent devenir de grands 

besoins : 

Dispos th  s!nit;triquttment le long du bastingage. i bibord pour les hommes et i tribord 
pour lcs trnnics. I'Gquipage a\.riit construit dtiu.~ paires Jc baraques de planches. sans air n i  
lutnikc [...]. Quand. au bout d'un inois de tr~versie. on aper~;uc au ~iiilieu de 13 nuit le phrire 
de Fart-De-France, ce ne fut pas l'espoir d'un rcpris entin mangeable, d'un l i t  avec des dnps, 
d'une nuit paisible. qui gon t'la Iti m u r  des passayrs. [... 1 <(Un bain ! entln un bain ! demain 
un bain !), cntenciriit-on J e  tiiu~es parts [...]--. 

La vision d'un phare au milieu de 13 nuit est tris symbolique. il est conme le signe d'une 

d t  liwonce des passagers du navire qui souhnirenr arriver Ir plus tôt possible h destination. 

Quatre si2clrs se sont CcouICs rnrre Lity et Levi-Stra~~ss. pourtant la traversCe de lgocQn 

est toujours un dCfi pour le voyageur des temps modernes qui doit cippriwisrr Iii 

solitude. l'ennui et. ividemrnent. Iri fureur des diments naturels. 

11.3.2.4 - L'airiv6e 

La perception de l'espace exotique se clarifie dis que le voyageur hit ses premiers 

pas sur un  sol nouveau. C'est Ir début dc l'aventure humaine à l'&ranger et du 

déploienient du noyau du ricit exotique. Le voyageur est anime par la volonté de voir ce 

monde. Dr mime, des élements de l'écriture exotique s'organisent et se digagent du récit 

du voyageur grâce au .<sens aigu>) de la diversitk. pour reprendre une expression de 

Pierre Jourdû, qui est pleinement sollicite. La Gi-md-Roberge s'approche des côtes du 

Brésil et. 4 ce moment-là. Lery entend pour la prernikre fois des noms indighnes, qu'il 

n'hesite pas à rappeler dans son récit : 

-- 
' Claude Livi-Strauss. op. c i ~ .  p. 24-25. 



[...] nous vîmes surgir et mouiller l'ancre ri demi lieue prks d'une terre et lieu  for^ 
montueux appel6 Hitlmsot~ par Ies sauvri,ues: auquel s p r b  avoir mis la barque hors le navire 
et, selon la coutume qumd on a m w  dans ce pcij.s-lG. tire quelques coups de canon pour 
avertir les habitants, nous vimes incontinent grand-nombre d'hommes er de femmes sur le 
rivage de Iri mer". 

L'~ai1leurs~ surgit dès l'arrivée et se manifeste progressivement dans IIÇcrirure de Liry 

quand il parle de ce lieu comme itant <<ce pays-là» et quand il souligne la présence de ses 

habitants, des  sauvages». Il est intéressant de constater que Liry prend conscience de 

I ' d t i r i t b  en parlant aussi dé la acouturnc» des tirs de canon pour l'annonce de I'ÿrrivit: 

des visiteurs, pratique qui Bit partie du protocole de 1 ' 6 ~ o ~ u e ' ~ .  

L'lirrivie de Lacroix en terre anÉricaine se passe tout autrenient. Mise i put 

I'obsenpation du premier site amiricain. Long Island, Lacroix dicrit son disagrément lors 

de la descente du bateau et Ia filé qu' i l  doit faire ù la douane amiricüine. L'absence de 

termes exotiques dans ce moment de son r k i t  est rnanifrsiemeni l'expression d'un homme 

dCçu vis-i-vis des sirulitions rnalrncontreusemrnr vCcues lors de son a n i ~ i e  : 

.A drui~e. on dkouvrti Ies plages dr. sable tln de Long Island: puis. toujours dans Iri mCme 
direction. on apcrqoit le pont gigrintcsqut. qui relie &\Y-York ri Brooklyn [...]. 

Cette t'ois on va puuvoir se mcrtre cn route et accoster. Erreur ! Xprb quelques rninures LL' 
riirirchc. nout na\.irt. s'rirr&e tic nou\.e;lu; c m  a~tcnd la Douane [...1. 

On thablit ;iussitUt les passt.rclItis. et. dans un pdc-rnde indt.ssriptibIe. on dChtuyut.. 
Passrigm et bagages ,ont r c p s  sous u n  dock irtinir.nse. tout tin bois, qui produit l'effet d'un 
vaste hangar'''. 

Lacroix affronte ces circonstances de façon penible: ce mSmr malaise 3 Cd ressenti par 

Levi-Strauss lors de son arrivie à Fort-de-France, comme nous l'avons vu ciuparawnt. ;\ 
ce stade-ci. le voyasèur est animC par un seul desir : descendre j. terre. L'exotisme est 

alors entièrement nigligé dans cette séquence. Nous pouvons soupçonner Lacroix de ne 

pas vibrer aux premiers contacts avec 1'~liillrurs~ arniricain (la Batterie. la statue de la 
Libeni, le pont de Brooklyn. etc.). mais cette résistance, il l'abandonnera dès qu'il mcttn 

pied à terre. 

- % 

" Jean de Ltiry. op. cir.. p. 58. 
79 Certe pratique semble Are encore en vogue en 1876. lorsque Jules Lcclercq relate dans son rtkit qu'apris 
13 traversck. une fois entre dans Ir pon de Saint-Jean de Terre-Neuve et dans l'obscuriti complkte de Ici 

nuit. I'2quiprigr du bateau annonça son rinivie (<par deux coups de canon qui rtkeill2rent Ict ville endormie), 
(op. cir., p. 13). 
61 Lucien Lricroix. op. ci[.. p. 25-29. 



L'arrivée de Léry es t  la manifestation typique du voyage initiatique. N'ayant que 

de vagues connaissances de ce Nouveau Monde ,  le voyageur  est imen1eillé e t  chaque 

instant Ir surprend. Lacroix, quant 6 lui, n'est pas réellement étonné à son arrivée car, 

bien avant son dipart.  il avait  des connaissances sur l'Amérique, grcice h la circulation des 

idées et aux contacts de toutes sortes entre la France e t  ce continent au XIXe si2cle. U 

s 'agit  pour lui d'arriver dans un lieu où il se sent déjà en terrain connu. pour s'ître 

familiarisé avec les caractiristiques _oinirriIes du Nouveau Monde par ses lectures, ses 

contacts e t  les medias existant 6 I'Çpoque. 

Un sieclc auparavant. la vue des  mtmçs côtes amiricaines provoque chez 

Chateaubriand lin instant savoureux : 

Les criirnes nous m5it;rent ;i une petite distrince des cljtcs du Mar)-land t t  Je la Virginie. 
Au ciel brunitus des rcgions borGriles. rivait succL;d~ le plus beau ciel: nous ne voyions p u  
la terre. mais l'odeur des forSts de pins arrivait jusqu'h nous. Les aubes et les aurores, les 
ie\.ers et les c~uchers du soleil. les crtipuscules et les nuits Crriittnt ridmirrthlcs. Je ne me 
pouvais rassasier dcl rcgarcicr Venus, dont les rayons seniblriient rn'envttlopptlr comme jadis 
les che\mcu.u dt  ma sylphide [...]. Deux jours riprt;s [...]. nous aperqûmès 13 terre. Lt. m u r  nit. 
battait quand le capitaine me Iri monira: l'.~mi.rique" ! 

C'est la rbwie qui cüractCrise l 'ürrivir de Chateaubriand en terre d 'Amirique.  Avec cet 

avant-goût du lyrisme éprouvé i Iü vue des c8tès cimiricliines. I'auteur est  dSji prêt i sr 

consacrer aux impressions personnelles. q u i  foisonneront dans  le reste de son ricit. sur 

ce qu'il  va voir une fois son itin6raire conimcnc6. 

En 186 1. c'est 1ü q v i l d e i r i r  de la nature environnant New York qui frappe un 

citoyen t i r inp is  d'csccption. le prince NripolCon. B son arrivCr dans le N o u w u  monde : 

Temps superbe, plus JL' brume. chaud, beau soleil. Nous trouvons u n  pilote i soisantr 
milies au large. prks de Fishins-rock. Nous côtoyons Long [slrind. passons devant Sandy- 
rock. mrtr'e de la baie d'Hudson. où est Neiv-York, et mouiiions i une heure ripriis midi 
[...1. La nature est immense ii New York": c'est plus hpprint que tout ce que j'ai vu 
comme grandru?.'. 

n 1 MCitioir-es. op. cir.. p. 266-268. 
" Nous notons ici l'utilisation d'une des figures de style ricumntrs dans I'tkriturc: exotique. i savoir 
l'hyperbole (cf. ilfia. chapitre troisieme). 
'' Prince Napolion. .Voyage du Prince Napokon aux États-unis. 1861~.  op. cir.. tome 5. p. 243. 



Du coup, Ir voyageur saisit cette immense nature qu'il n'a jamais connue ailleurs. 11 est 

enfin arrivé dans un monde <<autre» qui lui offre un spectacle inédit sur lequel il pourra 

compter tout au long de son séjour. 

11.3.1.5 - L'itinéraire 

L'itinéraire est l'él2ment-phare de toute Iü srnicture narrative du ricit. D?s 

l'arrivge, l'itinéraire est le risiimC du tracé géospphique potentiel reliant les lieux que Ir 

voyageur s'appr6re à visiter. Xprtis un temps d'adaptation au milieu. Ir vovageur diicouvre 

le pays et son parcours est ginCraiement tracé mentalement ou sur le papier. l'aide 

d'une ciutc et de renseipmrnts recueillis avant le dipart ou d k  son xrivie. il tixe son 

i t idr i re  en tenant compte du temps (chrono) disponible pour I'accomplissemsnt de ses 

projets. Ensuite. il considkre les possibilitis oii les mises au point du parcours à suiu-r 

(tope). L'itinirüire devient ainsi la rhlisation d'un projet exotique préconçii iluqilel le 

voyageur consacre de I'Cnergie, des moyens financiers et logistiques. Aussi ce projet 

peut-il dépendre d'un esprit a\wturier qui crée son trajet pro_oressi\*ement en se laissant 

guider par I'impr&u. 11 arrive que des voyageurs ne sr fassent pas d'irinçmire. En 

I'occurrence. 13 prihcr que George Sand a icrite pour le journal de voyage de son fils 

Maurice. publie dans Iü Rewr  des Dclrs il.(o~rrles en 1862. en témoigne. Grorse Sand 

justitie la fouye ressentie par son fils lors de ce voyage amiriçain. En effet. Maurice 

Sand ne se prtioccupr pas d'expliquer I'itiniriire dans son récit. d'où le soiici de sa mère 

dgii\.iser le Icctcur en Ccrivrint : +]ette pricipitation amena aussi probablement I'impriw 

de loitinCsriirc. [...] cx u n  itinir~irr annoncé egxe presque toujours I'irnnginütion et 

l'expose à de nombreux dCsenchüntementss'~~ . 
Toutefois. l'ensemble des ecrits de voyage affichent des titres riv6loreurs pour les 

itinhires emprunt&. Par esernple, nous retrouvons : &inCraire de .. . à. .. D .   course 
aux...». «Passage à..+ <<Le tour de...». «Voyage j. travers ... /i I'intirieur de...>}. etc. 

Ces récits sont parfois accompagnés de canes géographiques ditaillies sur lesquelles on 

peut facilement suivre tous les diplacements. Dans le cris d'Étienne H~ilot. I'itinçnire est 

diitïni par I'npptllation du voyage» que l'on retrouve dans 1ü Iigende de la cane 

_oéographique annenie h son récit. Il n'en demeure pas moins que I'itiniraire reste un 

dément difficile ù cerner dans une énumération liminale. 11 arrive qu'à la lecture d'un récit. 

le lecteur doive infatigablement suivre les piripéties du voyageur dans une bonne partie du 

texte avant de comprendre la logique de ses dipiacemrnts. C'est le cas de Thérise 

Bentzon. dont les informations sur son itinéraire restent très sommaires. Le titre de son 

" George Sand. preface 3 Maurice Sand. .Six milles lieues h toute vapeum. R e i w  des Dei~i .  iMoiides. 
Paris. 32e annie. tome 37, 1862, p. 444-446. 



récit, Noiridle-F~xrlcr et Notripelle-Aiiglerei7-e. est la seule réfirence, mais vague et, en 

partir, anachronique. de son diplacement principal. L'auteur semble donner pour acquis 

les ditails de l'organisation de ses mouvements, en ne précisant pas les faits saillants de 

son récit dans la table des matieres. alors que c'est une pratique au contraire très utilisie 

par la majorité de ses homolo_oues masculins. Avmt de partir pour les différents lieux i 

visiter, elle ne fournit aucun renseignement sur ses projets. La xule indication précise sur 

son itinéraire provient d'un passager rencontri pendant sa traversée. <<l'un des 

représentants les plus distingues de 1'Amiriquc française en la personce de 14. l'tibbe 

Crisgrain,, qui lui conseille de visiter .<d'abord les couvents» du ~uibec" ' .  Visite qu'elle 

tira sans hisiter mais sans fournir de plan de marche ail lecteur. 

Dans le cris de LCy. l'iriniriiire sen i rencontrer les hommes rsnu\.ages* afin de 

pouvoir en brosser un portrair. comme il l'esplique dans sa préface en mentionnant (<la 

cause qui [le] mut i faire ce voyage en I'AmCriquc~. L'itininire est donc planifiC i 

1' ac'mcr : 

[...J Xous nous xhrniinritiics Je la ri Paris. ou durant un riiois que nous y st!journi~iirs 
quelqucls gentilshomnies et Liutrcs Gtrtni awrtis pourquoi nous faisions ce vo)rigt.. 
s'adjoignirent notre compagnie. 

Liry hit pünie d'un groupe de grnriishornrncs firus de calvinisme. Cette compagnie 

disposait d'un plan d'ensemble fourni par Ville_ongnon (chevalier de Maite retiré au Brisil 

pour <<servir Dieu selon In réformation de I'Evangile.), qui entreunait rigulii.rrmrnt une 

correspondance avec ses connaissances europiennes. De là. nous comprenons qiis 

I'itidrnire est essentiellement le risultat des priparritifs que k voyageur avait dijà 

orchestris à Geni.ve. Voyons maintenant une itape de cet itiniriirc : 

[...] dès le lendemain. qui Ctaii un jour de dimanche. nous levirnes l'ancre et fimes voile. 
Ainsi cotoyant la terre et tirrint où nous pr&endions d'aller. nous n'eûmes pris navigue neuf 
ou dix lieues que nous nous trouvames j. I'm.iroit d'un fort des Portugais. nomm6 par eux 
Spirirrts Salicrus [...]. 

Poursuivons donc notre routr: en côtoyant toujours la terre, nous prissimes auprk du lieu 
nommi Tczpertiir?. où. à l'entrtk de la terre ferme e t  i l'embouchure de la mer. il y a cies 
petites îles. et crois que les sauvages qui demeurent la sont amis et allies des Franqais. [...] 

" ThThr'rkse Bentzon. op. cir.. p. 1-5. L'abbC Henry-Raymond de Casgrain ( 1  83 1- 1904) a ite un viritable 
cicerone pour de nombreux voyageurs frrqais visitant Ic Canada ;i cette piriode. Lion de Tinseau le 
qualitle. dans son ricit de voyage Du Hniere U Marseille, d'aimable, excellent et savant Cicerone!  sic]^^. 
Ses frtqurnts diplacements entre le Canada et la France lui ont permis de lier de bons rapports d'amitie 
avec beaucoup d'intellectueIs europeens. Pour en savoir plus sur ce personnage. voir l'ouvrage de Mgr. 
CamiIle Roy. L 'Abbé Herir-i Rayorid Casgrailr. Montrrr'al. Beauchemin. 1925. 



AprSs donc que nous eûmes côtoyi et Iaisst; derriire nous la terre de ces Oueruccrs, nous 
passimes i la vue d'un autre pays prochain nomm6 Mq-hé.  habit2 d'autres sauvages ( . . - l h 0 .  

Lkry longe la côte du Brésil et se dirige 1ù aoù nous prei'fe)itiiom d ' d e ) - » .  proposition 

attestant l'esistencr d'une \!olonti de suivre une route. Mais. par hasard, le voyageur peur 

rencontrer un autre t< ,112rne~. c'est-i-dire quelqu' un de son monde (Ir -par-deçà>>. la 

France. l'Europe). Il rencontre des Portugais sur son passage marin qui lui rappellent la 

relatijrité de son xenture er 13 petitesse du monde. Certes. il 3 connu I'étr~ngrté d 'un 

monde physique et humain tout 5 fair nouveau et qui I'a difiniti~.ement charmé. La beauri 

d'un rocher en mer esr un esrmple plumi tant d'aurrrs : 

En Icur rcne et sur le bord cfc t r i  mer on \,oit une grosse roche t'aire en torrne dc tour. 
Iriquelle. quand Itl solcil tirippc. dessus tresluit et  rj.tinct.llt. si trSs fort qu'aucuns pensent que 
CC soit une sorte Jv2rnttrciudc.: tlr de friit. les Frrinqciis et les Portugrillois qui wyrigcnt Ih 
l'appel Icn t I'~rnerriuile dc .Wq-lit;". 

L'exotisme a enchanri lirtiralenicnt les Europerns du XVIe siicle. À la limite du 

=e-re tous meneilleus. le ricir de Léry propose dans son rrüjst 1iné:iire (lieu de deprui-voyii, 

au lieu de dépan) u n  ticcornplissement d'expiriences ineditrs pour 1'Çpoqur. Il dit avoir 

connu des .choses remarqu~ibles)) sur la navistition. ln vie et les maurs des populations 

amiricüines. et aussi i propos de I'esistrncc de ~~plusieurr animaux. herbes et autres 
JS choses sin_oulii.rcs,). er de ((bStrs monstiucuscs de 1'.4rnirique~ . Les dicouvertes du 

XVIe si2clç au Nouveri~i Monde permettent à l'imaginaire de l'homme de faire place ù la 

fantaisie t r  au merveilleux qui influencent I'Çcriture du rkcit. lui confkmt des 

rebondissements h carxtire parfois fictif et invraisemblable. Lorsque Léry voit pour la 

premiiire fois Iü c<ropir-orrssou». il la difinit comme Ctiint une bSte sauvage ..bonne ù 

manger [...] demie vache a demi ânesy~.  La relation de voyage doit en outre intéresser. 

apporter de l'original et de l'extraordinaire 3. un public avide de surprises. de dkouvenes 

bouleversantes et. pourquoi pas, effrayantes. 

De même. chez Lacroix, l'itinéraire est fixé d'avance; il le confirme lorsqu'il s r  

dirige vers Chicago pour visiter la «Foire du Monde». II rapporte que «quand on voyage 

en touriste. ont [sic] est obligC de voir les choses en gros et d'une façon un peu sommaire: 

'' Jean de LGq. op. cir.. p. 6 1-64. 
'' Ibideni. p. 64. 
.\ h Pensons i l'imaginaire europien de l's'poque sur Iri hune habitant ces rems encore inconnues. 
kY Ibidem. p. 173. 



c'est le seul moyen d85tre fidèle h son programnie et d'arriver à jour fixe au bout de soli 

iri~i&-crire'~fi. Les Crapes de sa course sont soigneusement développées dans le récit. 

Lacroix relate par exemple les lieux qu'il fréquente lors son voyage de New York à 

Chicago : 

La route que j'rii suivie pour aller à Chicago est celle du Nord. celte qui passe par Albany, 
Buffi~l'ri~o, et qui  longc les Grands Lacs [...]. On s'm5ie ri peine quelques minutes Jans les 
quaut ou cinq p n d e s  t.illes qui sont sur la route, Albany, Bufhlu. Cleveland et Toledo 
[... 1"'. 

Lacroix respecte son itinirairr. mais il est pressé d'lirriw au Canada français pour quitter 

I'unitws anglais et ses meurs qui commencent à le disenchanter : 

Cepcndrint c'&ait Ic Canada franpis que j'riuis sunout Iirite de ~pisirer. 
Aprk  vingt-quatrc heures passtks i Toronto, je m'mprcssrii d'aller 5 Montrthl. J'itais 
fatipi.. exct;llti d'entendre parler I'mglrtis. de manger une cuisine anglaise et Je ne rencontrer 
panout que cfcs uscigcs anglais. I I  me tardait Jarriver sur une terre frrinqriiss er d ' ~  trouver les 
meurs. Iti langue et les institutions de Is Francc J'nuirefois"'. 

Tout comme Lin.. I'itirGraire de Lacroix Ir met en présence des mœurs amiricaines sur 

lesquçllcs il apporte un  r qa rd  plus critique et parfois ironique. Sous croyons que le fait 

d'avoir ~oyagk en solitaire dans un pays où les us et coutumes difirent inormiment des 

siens justifie sa prifirence explicire pour une itape de son voyage. le Canada français. où 

il sait retrouver 4 a  France d 'a~~tsefois~~.  jugit: plus îimilikre. 

Chez les deux auteurs. I'itiniraire est Çtlibli ù l'avrincc. chacun rappelant 

rigulikremrnt le parcours à suivre. C'est la raison pour laquelle ce moment a une grande 

port& dans le mouvement géniral du récit. Chez Liry, il existe une siqurnce elliptique : 

les dr'placements ne sont pas explicitement annoncés et sont souvent tus, alors que chez 

Lacroix, la skqurnce est beaucoup plus formelle. 

Si nous revenons 5 Chateaubriand, celui-ci raconte que son projet ci'itineraire n'a 

pas Cté Çlaboré: pourtant. nous savons bien comment le jeune Malouin, dès ses rencontres 

avec monsieur de Malesherbes. y consacre force et énergie : 

. . -- 

Y41 Lucien Lricroix. op. cir.. p. 43. Nous souli~nons. 
'' Ibideni. p. 47-18. 
'' ibiclrr~r. p. 109- 1 I O. 



[...) je brûlais Je  me jeter dans une entreprise pour Iriquelle je n'avais rien de pripari que 
mon imagination et mon courage. [...] Ainsi donc, je voulais marcher ii l'ouest, de rnrinitke 
ri intersecter la c8te nord-ouest au-dessus du golfe de Californie; de la. suivant le profil du 
continent. et toujours en vue Je  la mer. je pritendais reconnaîrre le ditroir de BGring, doubler 
le dernier cap septentrional de I'ArnGrique, descendre i l'est Ir: long des rivages de la mer 
polaire. et rentrer Jans les Étais-unis par la baie dVHudson. le Labrador et le Canaday'. 

L3 perplexite de Chateaubriand est lier 5 un problkme d'ordre logistiq~is : l'auteur se 

demande comment proceder avec son plan dans .la vristitude de l'Arnerique». 

Évide rnrncnt. 1' Ami rique lui apparait comme un immense continent i parcourir et presque 

impossible ii circonscrire. L'ampleur de son projet confiime ainsi la nCcessit6 d'un 

itinéraire. qu'il a. d'ailleurs, dSj9 Clabore en bonne partie. 

Quant i Giistave de Molimri. il ne perd pris son temps à. organiser son itiniraire. 

D2s qu'il dibarque à QuCbcc. il planifie la tkiie de difKrents endroirs. 4 pmir de ILI 

région du Lac Saint-Jean. jusq~i'à. l'île d'Orl6ans : 

Dans I'aprc's-midi. excursion sur I C  chemin Je fcr du lac Saint-Serin. [...] Sur mut IC 
parcours. la IbrCt vicrgc a t'n~;lnit;c. tanth par la ti;lchtt, trintrjr par It. tku [...]. Nous 
\.isitons Ie lac Saint-lcisepli (car IL'S  lacs. Ics \.illages. I t s  places. Ics ruts, Ics crirrdours. qut 
sais-je encore. portent JCS noms Je saints ou Je saintt's. et i l  n 'y  a pas app;~ence CF) 
Iriïcisririon). Nous arriiuns ri Sainr-R~ilnionci. [...]. lorsque le train se remet t'n miirche pour 
nous raniener à Qutibcc [...]. 

Lc Iendcmrtin. t'xcursion sur I C  Saint-Laurent. sui\.it. d'un hrinquct nionstrtt ri I'îlt: 
t l ' 0 r I ~ m ~ " .  

Comme brriucoup d'outres voyageurs l'ont fait. Molinxi propose le dtvoilenisnt de son 

itidrriire au fur et i mesure qu'il progresse dons son voyage. Le lecteur est ainsi 

ügriablement surpris i chaque fois que l'auteur introduit un changement d'«horizon» dans 

son ricit. Au contraire. Chateaubriand. comme chez d'autres \90yLi=eurs. Clabore son 

itineraire à l'avance. dans les grandes lignes. pour ensuite en faire une description détaillee 

au fur et à mesure dans le récit. 

11.3.2.6 - La rencontre 

Tout comme ITitiniraire, la rencontre des gens est un moment privilegié à 

l'intérieur de l'attrait esotique américain. Le paysage humain se combine, de façon 

harmonieuse, avec le paysage humain. La rencontre et l'instauration de l'acte 

'' M&iloirer. op. cir.. p. 277-278. 
Y4 Gustave de hlolinari, .4rr Cal~adc7, op. cil., p. 1 3- 14. 



communicatif (le dialope) s'effectuent pendant la dicouverte de l'environnement de 
I1dut re» .  Comme Michel de Ceneau l'a défini. c'est la représentation d'une 

~(hrrméneutique de l'autrefi'» face au regard du &lime». Les extraits suivants nous 

Cclaireronr sur la presence d'une typologie de cet important moment dans le r&it du 

iroya,oe. 

D'habitude. la rencontre a lieu au cours de l'itinéraire. Toutefois, elle renverse 

souvent les pmrn&es du discours siquenticl. 11 advient que l'ordre des siquences 

narratives de I'arrivie cr de l'iriniraire d'un rki t  soient interchangeables. En effet. chez 

Liry. la rencontre s'effectue sirnultaniment avec l'iurivée. Avant que le jeune protestant et 

ses compagnons aient entrepris de suiwe leur i tinirüirc, l 'mivie confronte dSjà 1 e 

( M h e > b  avec 1' «Autre)>. La rencontre dissimule naturellement la crainte et la curiosi t i .  

cachant I'Cmotiviti de tout I'iquipage (-nous*) qui s'approche des ~ S Ü U Y ; ~ ~ C S »  («eux»). 

Une barque est utilisir pour parcourir la dernière distance qui sipare le navire français de 

la cote brisilienne. d'oii les ~saiivagesu n'hesitent pas B venir 4 13 rencontre des Français : 

Or. nonobstant ccttc inimirie de nos .\Itii.glris i I'enconrrc des Frrinpis. laquelle errs et 
~ioiis ncius clibsimulions tant que nous pou\.ions. nom contrrniaitrt.. qui sa\.riit un peu 
jrirgonncrr leur langage. ii\.ec quelques matelots a s k m  mis Jans la barque. s'en alla contre Ic. 
rivage. où en grosses troupes nous \,o!.ons toujwrs ces sciuv;igtts rissttmblCs. [...] s ix  
hommes et une kiiinitts ne tircnt point Je Jit'tÏcultG de s'crnbrirqucr pour nous \.mir voir au 
nri\.irt.. Et parcc que ce furent les prtiniiers sauvrigcs que je \ris de prt;s. vuus laissant i penser 
si je les rcgarkii C r  conteniplai mcntivemen t [...]"". 

.Avant le dCbürqurment et tout diplacement i l'intirieur du pays, L i y  et I'iqiiipage voient 

les Mm.g~ i ïs .  Le &ISrne~ et I '~Autrr* sr mifient et s'ipient mutuellement afin de 

connaître leurs intentions. pour enfin itablir un premier lien. Toure cette s c h e  se 

cristallise par Ir regard. premier degr6 de communication. acte qui se charge de curiositi et 

d'inter& au kir et ù mesure que la rencontre ~ v o l u r " ~ .  Plus loin dans I'ouvra_or. le 

dialogue est c n t m i  <Centre les gens du ptiy s appelés "Toüoupinambaoults" ou 

"Toupinenkins" en langage sauvaze et français)>. L'honme occidental s'approprie k 

langage de I'~Autre>> en rkduisant et. parfois, en diformant les mots autochtones. d r s t  

plutôt ce que nous pouvons appeler une imitation d'appropriation. une imitation dans un 

but d'acquisitionYs>>. À ce moment précis du voyage, LSry laisse ù l'«Autre» le droit de 

Y 5 Michei de Certeau. op. çit.. p. 227. 
Yb Jean de L2ry. op. cir.. p. 59. 
rf La rencontre avec l'&ange er sa difErence culturelle extrt2me est rinalys& par Greenblritt dans le chapitre 
troisikme inri tule Possessions rnrr~~ril leustts~.  op. cir., p. 9 L - 135. 
'Vbidrtrt. p. 156. 



s'exprimer et accorde h son langage une valeur de communication i g d e  h la sienne. bien 

qu'il soit fréquemment limite à de couns syntagmes ou encore i des monosyllabes. il 

apparaît dans Ir dialogue une symbolisation rivelant la communication entre deux mondes 

fort éloignés. Voici un extrait de ce premier ichange : 

De hic. cette symbolisation est nssum6é tout nriturellrment par Liry: il accepte sons 

hisitation la façon indi~ène de transposer son nom en wune gosse  huître» . D'autre part. 

le Toupi est curieux. lés vZtrmrnts et les çhüpcüux attirent son attention: ce sont les 

Cléments cwxtirisrtnt I'itrangcr dans toute sa puissance et son mysttre. Les vetrments et 

les ciccessoires nourrissent I'inia_oinaire des indigknrs et des EuropCens; les ichringes 

deviennent les sizncs d'une liaison entre les deux mondes. Comme Todorov l'explique. 

4 1  reste que I'cxotisme priniitiviste est l'une des formes les plus cmcttkistiques de 

1'e.uotismc ruropCrn. responsable de la figure du "bon sauvage" et de ses multiples 

r imadu')>.  Effectivement. dans ce dialogue. LCry est 1'E~iropeen qui s'approche du 

tqprirnitib. pour mieux le ditkir:  de là. I'exotismr lui permet de s'ouvrir aux multiples 

côtes positifs du &uvrige». Le minimnlisme du dialogue est ici la base de rapprochement 

du &leme>) et de l ' d u t r e ~ .  qui peuvent ainsi mieux se connaître et s'apprivoiser. Dans 

les récits de voyage du XVIe au XVlIIe sii.cle concernant Ir Nouveau Monde. cet 

exotisme primitivistr se confond avec les premieres manifestations de la pratique 

ethnologique. De Crneau explique que la  dic couverte du Nouveau iMonde, k 

morcellement de la chrétienté, les clivages sociaux qui accompagnent la naissance d'une 

politique et d'une raison nouvelles engendrent un autre fonctionnement de l'écriture et de 

'4 Y Jean de Liry. op- cir.. p. 236-237. 
I tn l  Tzvetan Todorov. Noils er les armes. op. cir.. p. 399. 
'"' Michel De Certeau. op. cir.. p. 7 17. 



Or, dans plusieurs ricits de voyage de Français au Canada ou aux États-unis, 

nous remarquons chez ces voyageurs un souci de vouloir donner, dts  leur entrée dans Ir 

pays visité, une description du premier contact avec les habitants. Nous citons un  court 

extrait tiré des Lettres s w  1'Arrir't-iqire de 185 1, où Xavier Marmier manifeste les 

sentiments Cprouvés dts son arriver au Canada. 11 ressent une vive fascination - 
comparable h celle de Liry - à I'Cgard des gens du pays, les citoyens de la \.ille de 

.Montréal. Il dicrit cette imotion dans son récit en ces termes : 

Je ne puis vous dire les douces &notions que j'ai iprou\*t;es li mon entrie dans ce p a ~ s ,  au 
milieu de ces tidCIes comn~t;riiorations de 13 Frrince. [...] je rencontre des gens li la fisure 
ouime.  qui ;ippren;int I'arri1,t;e d'un de leurs cornprirriores. viennent eux-mCnies au-deimt cL. 
moi. nit. cherchent avant que j'tiillc: les sfiercher, me tendent la main, ni'ot'ïrent 
riffectueusement leurs services. 113 p e n s k  se ravive: mon c w r  sr dilate'"'. 

La compar~ison des impressions de Liry et de %Lunier lors de leur arriver permet 

dl identifier des riactions semblables. Malsri la distmce temporelle. les deux hommes 

manifestent une disposition birn\eiIliintc e n w s  !es population locales. Dr rnEme. ù son 

entrée au Canada fiançais en 1894. PwI Bourget vit quelque chose de semblable. Il 

commence son récit de 1.0 yapc intitule Srrisciriuirs de iVuir ide-Fmrice. en expliquant en 

ditail les -preniiéres imprrssions>~ qu'il ressent : (<[pJour peu sunout que le voyageur soit 

hvorablemrnt dispos& il recwrü la. en ces courts instants. dans son for inririeur. des 

secousses plus ou moins profondes - [...] des cliocs - dont le rappei lui sçrri plus tard 

pricicux pour l'aider i dCgiiper la formule de tout ce qu'il aura YU et ressenti1';*. 

Contrairement h plusieurs voyageurs. Lacroix a un premier contact distant awc la 

ville de New York et ses habitants. lorsqu'il se retrouve dans une voiture le conduisant i 

son hôtel. Dans ce cas-ci. il ne s'agit pas d'une rencontre au sens littkrd du terme. mais 

d'une vue d'ensemble des citadins de la métropole américaine. Ce moment nous iclaire 

sur les prernikrrs impressions qui viennent sr sreffer sur la rédité et l'activité humaine de 

l'endroit. Lacroix pule de sa <<première impression qu'[il] iprouve. en traversant New- 

York» : 

Pour bien appricier la vie rimrt'ricriine dans toute son activite Evreuse. i l  faut voir passer 
les rrrimivays. le soir. vers cinq heures. quand les employis sortent de leur bureau. Ces 
vghicules sont littirrilement pris d'assaut. Pris de chiffre r@lementaire, pris de cunrplrr 

'O' Xavier Marmier. Lernrs. op. c i~ . ,  p. 76-77. Nous soulignons. 
Li11 Paul Bourset. Serrsatiorls de Nurrrdle-Frnrrce (:t!otrrrÉ;crl - Trois-Ririères - Qut;l>ec), Boston. Sylva 
Clripin. 1895, p. S. 



con im en France : on y admet tous les voyageurs qui peu\.ent y pGnGtrer ou s'y accrocher. 
Les uns sont assis. les autres debout; ceux-ci sont empiles sur la plale-forme: ceux-là. par 
un prodige d'iquilibre. restent suspendus sur les marchepieds. Il y a mSme des riudacieux qui 
grimpent sur le toit de la voilure et qui fument leur pipe aussi trrinquillernent que s'ils 
6rriient dans le rocki~ig clrair. 

hISme spectacle dans les trains de I'tlerured'". 

Ce qui frappe Lxroix. ce sont ces Yew-Yorkais qui s'liniment de façon rxcessiïr 

( a x i v i t i  fiZvrruse>>) par nippon aux Fr~nçliis. Il laisse entendre que le~ir comportement 

n'est pas biensCant iles i d ~ i c u l e ~  -p r ib  J'absliur+ ii JCnonçè la confusion gCn6rüle. Ia 

course folle et la disorgrinistition des moyens de rranspon de 13 ville. ainsi que le manque 

de respect des voyageurs (~~ernpiltis sur la plate-foinie [...] grimpent sur le [oit de I i i  

voiture))). Serait-ce un jugenient nCgütif. comme le souligne Grecnblatt 4 propos de 

1 'attitude de Colonib hce  aux gens du Nouveau Monde ( Indiens. Sauvages. Arniricains. 

etc.). ceux qui a c  sont pas nous'0')> :> 
Le pli6norni.nc de l'appropriation du langaee chez Lxroix apparaît dans 

l'uiilisation de deus termes cinglais di.s son preniicr dipiriccmcnt \.ers l'hôtel : « I . o ~ - ~ I I : >  

cJitrii-""~~ et dei . l rrrd>>.  Les voyageurs de tout rrnips sont amen& à -Iü reconnüisslincr de 

la diffirence linguistique '"n. h i t  inherrnt i l'attrait exotique. La rencontre detemiinante 

dans le i*icit de Lxroix se jour awc un & m a i i c n  campagnard» durant son s6jour nu 

Quibec. itcipe iondamentlile de son itineriiire. L'auteur confesse sans $ne son plaisir de 

dialoguer a\-sc le .%brave Canadien)>: cet t c h q è  ~è rb i i l  Ir &montre : 

[...] C'irait un  tirrive homrntt. peu instruir mais bon chr2ric.n et t'xcellent pt;rc: dc. famille. 
[... 1 La connaissance fut bienrot hiw. et nous Je~,înmt.s une p i r e  d'amis [... j. 

 vous 1.ent.z Jc. QuCbtc. monsicur le cur6 '? [...])B. 

Il 1-1 Lucien Lricroix. op. cii.. p. -33-35. Un passage du ricit de hlaurice Sand pr2scntc une situation 
semblable. En s'ridrcssant ri sa mitre en tant qu'interlocuteur, i l  dkrit  riiec ironie son passage i bord d'un 
pttrit srearribotrt sur le lac Michigan: (([ ...] Les punaises dt;\ort.nt les passagers: les voyageurs crachm 
partour. m2nx sur les enhn[t]s mor\.rux et indiscrets qui grimpent sur tout le monde [...]. Je te parlais Je 
I;i nGgligence des Amiricriins en voyqe: en voici un qui abuse de ta permission : i l  est montt! j. bord sans 
nidle ni \salise [...])B. (op .  cir., tome -78. p. 173). 
[ (  15 Stephen Greenblatt. op. rit.. p. 1 12. 
,ilh Sous retrouvons souvent I'exprcssion anglo-rirniricriintt Je 1-ockirrg cliclir dans les r2cits de nos 
\.oyngeun. dans In section relative aux États-unis. Elle est d'habitude mli& à la reprisentation du confon 
pratiqut. diffuse Jans ce pays. Cette expression. bien que d 2 j ~  existante depuis 1766.3 et2 utilis& dans 
l'6tude Tlre Semes mrd rhe l~irellecr de 1 Y55 du ps!~chologue et iducritrur tkossriis Alexandre Bain ( I Y 1 S- 
1903). Bain 6crit : .<The rocking-chair. introduced by the Amcricans .... is rinother mode of grrinint 
pletisure tiom movcimenw (la chaise berçante. inventtir par les Xmiricains .... est une autre façon d'obtenir 
du plaisir du mouvement). cf. The O.forci Etrglislr Dicrio~tnr?., (prepared by J.A. Simpson and E.S.C. 
Weiner), Oxford, Clarendon Press. tome 14, 1389, p. 24. 
1117 Stephen Greenblatt. op. cir.. p. 153, 



( A h  ! Vous venez du vieux pays; parlez-moi Jonc des gens de chez nous,) 
X la fin. il ne peut s'empkher de me dire avec une immense convoitise cians les regards : 
~~Coninie je serais heureux si vous vouliez bien me imdre un souvenir du vieux pays ! ) 3  

II 1.3 sans dire que je rn'eniprescr\i Jri le satisfaire; je lui donnai un chapelet de Lourdes 
[...i. 

Mais en Ie quittant j'Gtais moi-mCrnt: Grnu, et je me disais comme Louis XV : ~~Qu'rtvons- 
nous donc fait pour Are aimes de la sorw '?>>"". 

De cette rencontre. trois Cl6rncnts imponiints se distinguent dans le discours. D'abord, 

Lücroix reconnaît I'imponance du retour aux sources pour le paysan canadien français h 

qui, malgré son dtCrit&. i l  accorde le srntut du d&rne» comnie par un exotisme à <<effet 
10s' de miroir)>. Cr processus de -ricup&ation~ du MSnx ap~rdu* revient chez presque 

tous les auteurs de note corpus dans leurs rencontres en territoire canadien où ils sont 

confronris G une sialité lointaine mais. en ni5nie temps. singuli?rement familikre. Le don 

d'un objet reli,oieux que Lacroix tiit au Canadien friinçais convie i la fraternité au nom de 

la m2mr langue, des memes niûtiirs. du n12me ..chez nous>) (le 4 e u . u  payss) qiir 

partagent les deux personnes. 

Aprks avoir rencontri le Président Washington lors de son passage ù Philadelphie. 

Chateaubriand d h i t  judicirusrment les circonstances d'une autre rencontre. celles du 

premier contact avec un Iroquois siin-enu lé long de son itinir~irr en terre arn6ricrtine : 

Lri Icndmuin. j'rillrii ~ncfrc. visite au sachem des Onondags [.../. AussitGt. je fus 
tnvironnL; Je  jt'uncs s;1uvagcs qui nit' parl;licn[ dans leur langue [...]. L'Iroquois rippxtcnriit ri 
une rricc qui srniblair destin& i conquirir les rricss indiennes [...]. 

[...] Or. le i.irtrs ,rreltrilliol~~lrr~ ~1st tuut nu; i l  une plume ou une rirCir de poisson pastk  
Jans ses narines. et couvre qut.lqudois sri t k .  rase et ronde comme un fromrigc, d'un 
chapeau hord6 ri trois cornes. en signe d'honneur europ&n [...je 

Lc jricht'rn des Onondagris me rqu t  bien et me fit asseoir sur une natte. II pariait anglais et 
entendait le tkrinc;riis: nion guide savait l'iroquois: Iri conversation fut Fxile"". 

C r  que Chateaubriand cherche le plus dans cette rencontre. c'est I'instnurntion de la 

communication avec l'«Autre». l'Indien iroquois. Bien que l'Indien parle l'anglais et 

comprenne le français. il est reprisent6 par les signes de la nudit6. de la plume, de I'tirStr 

et du chapeau. La parole de l 'dutre)) souligne encore plus cette distance, mSmc 

lorsqu'ellr est réduite à quelques termes dans la langue indienne. ou à quelques courts 

passages de discours reproduisant mSme I'accent. 

- -- 

Illh Lucien Lricroix, op. cit.. p. 150-151. 
l ai i  Nous le developperons au chapitre troisigrne. 
1 1 1 1  ;IIe;l~roii-es, op. cit.. p. 287-258. 



La rencontre de Livi-Strauss avec un Brésilien est aussi emblématique car ce 

dernier semble cacher une double identité : 

[...] et me sou\-enrinr i quel point lW2litt. br2silienne d'alors (heureusement. elle ri chan$ 
depuis) rivait horreur de toute allusion aux indighes er plus $n2rrtlement aux conditions 
primitives de I'int6rirur. sinon pour admettre - rt mrmr suggirer - qu'une amh-e-gmndmCrt: 
indienne Grait 5 l'origine d'une physionomie in~percrptiblement exotique [...]. Pourtant. 
chez Luis de Souza-Dantris. l'ascendance indienne n't;trtit pas douteuse et i l  eût pu aisiment 
s'en glorilier! ". 

S i. d' une part. le sciclie~~i des O w ~ i d q < r s  manifeste une alt61ite bien marquir. Llris de 

So~ix[-Da~zrcrs. d'autre part. r&èle de fqon surprenante une double altçrite, la brésilienne 

superposée ù celle de son ~ascendünce indienne*. Finalement, le voyageur croise un autre 

Stre chez qui il tente de dicouvrir le côtC Ctninger. Sou\.ent. se confrontent deux hçons de 

penser. de concevoir la vie et de reprisenter sa propre sociCtC d'origine. Xous sommes en 

présence de deux portraits sociologiques saisissants. 

Durant sa visite au village huron de Lorette. Henri de Larnothe rencontre et parle 

riwc un des ~illagcois. Un ponrait friippant de cet homme est donne dans son récit de 

\*oyagc dors que lui. le ~(Friinçais de France,). devient 1'ClCment d'opposition pour mieux 

hire ressortir les traits distinctifs du ~ b r i i ~ ç  liornme de la locaIitC>> qui conserve encore 

quelques coriictéristiques de la nation huronne : 

[...i JI. nt: rudai pas i cn trouver le placement h n s  la personne d'un brave homme de 13 

loçalitti. au ~' ,pe  plus tianchrnient peau-rougc. que la plupart de ses comprttriorrs. et qui me 
parut joindre ri un g-~ind amour pour les -Franpis de France)) une inclination non nioins 
prononck pour le itfhisky. Yous criusrimes un bon moment ensemble. -une bonne 
rsculrsse )) comme on dit Ii-bas. du prisse ct du prisent Je sa nation sur laquelle il  me 
communiqua ou me confirma la plupart des détails qw je viens de donner: puis. quimi \.in[ 
le moment de nous siparer, i l  me serra vigoureusement 13 main. s'&riant riiw le plus accent 
normand : <(Ah m'sieu. j'vois ben q'pour un Frzinqri d'France vous connaissez ben 
not'nrition tout de mCme ! J'rn jaserai ben volontiers une veillie avec vous ! P  Une v d l &  et 
une jaserit. ! diciddment je n';tais plus chez les Hurons. j'itais en pleine Neustrie1". 

Ce passage contient deux déments d'analyse fon intéressants pour notre propos. 

Premierement, Ir portrait sociologique du rbrave homme» se dessine selon la perception 

du voyageur français qui devient, par conséquent, le terme de référence par opposition. La 

causerie propose le langage de l'«Autre» en ayant soin d'en reproduire les traits oraux. 

IL' Claude Lhi-Strauss. op. cir.. p. 5 1. 



comme l'accent. Selon le procédé que divers textes théoriques sur l'exotisme et sur 

I'altériti ont difini, le «Français de France» prend une distance interne en ne définissant 

que la culture et la civilisation qu'il rencontre par rapport au monde occidental de 

provenance. la France dans ce cas. Deuxièmement, le jeu du sdréotype (et de la relative 

déception) dans le discours exotique resurgit car le voyageur français du XIXe s i d e  

s'attend à rencontrer un vrai %peau-rouge», aux traits souvent véhicul6s par la littémnire 

antirieure (les details qu'il connait dijà). au lieu de quelqu'un qui en a simplement le 

<<type». D'ailleurs, l'accent normand inattendu trahit le villageois et Lmothe se montre 

presque déçu de n'5t1-e plus chez les Hurons mais plut8t en Neustrie' l ' .  Larnothe confimw 

dans son ricit la crise de l'image stCréotypCe de l'Indien chez les Français vers la fin du 

SIXe sikcle. En effet. la plupart des voyageurs fr~nçais de notre corpus d61aissent peu 3 

peu les descriptions d'autochtones indiens. On constate cela au fur et à mesure qu'on 

avance \.ers 1900. Si une relation sur la visite d'une réserve ou d'un village d'Indiens est 

entamie avec passion dans le ricit. elle est aussi rapidement abandonnée une fois sunenu 

le disenchantement. L'Indien a perdu iniluctablement son pouvoir d'attraction aux yeux 

de ces voyageurs toujours plus rrnseignis sur Ie côtC inusuel que l ' h i r i q u e  moderne 

peut leur offrir. A ce sujet. nous renvoyons au chapitre quatrieme où nous abordons k 

rhemc de l'image de l'Indien dans les ricits de voy-e frnnpis pendant la seconde moitié 

du XIXe siMe. 

11.3.3.7 - Le retour 

Le retour constitue la pmie finale du voyage qui se +;oude vrnisrmbiablement de 

rnanikre circulaire 3u depart initial"'. comme s'il s'agissait d'une trajectoire q~ i i  se boucliiit 

pour joindre l'autre r s t rh i t é .  la question posie par ['un de ses amis : .Pourquoi 
.) I l 5  partez-vous encore . ». Xavier MLumier ripond Iliconiquement : -Pour le plaisir de 

revenir.. Le voyageur re~icnt  au point de dipan. la sociCt6 qu'il avait quitde en rapportant 

une n o u x  llr vision du monde et surtout Ir souvenir d'un voyage' 1 6 .  L e  retour crie. selon 

lMichel De Ccnrau. une «brisure de l'espace en deus mondes1 l i n  due au fait qu'il existe 

- - 

"' Henri de Lamothe. op. cir.. p. 65. 
I l  3 C k r  tout j. fait un des exemples de l'txorisme dans le sens du ((temps)). Cette rencontre d6cevante 
transponct ici6rilement le voyageur vers l'ancien royaume des Francs au Vk s i k k  aprh  J -C .  
I l J  La voyageuse an$ise Elizabeth Muter parle de ~~cerçlt.)~ i la fin de son voyage : N I  have completttd the 
circle), (T iawls  trrrd Ad~+erirlirus, op. cit,. tome 2. p. 3 13). 
t tr Xavier hlrirmittr. Pass* et pl-iserir. op. cir., p. 261. 
i Ih Nous considirons le roiriwlir-comme un dirive du retour. Le soiwe~tir permet l'ancrage idgril entre le 
((par-del%, et le ~<prir-deçh. A f f e r p  a considiri le soiiiwiir comme l'une des hypothkses de la critique 
anthropologique. 11 fait prtnie %des mritiriaux mentaux que transporte avec lui. te1 un viatique, 
l'ethnologue~~ (cf. Xffergrin. op. cir., p. 9). 

Michel de Certeau. op. cir., p. 228. 



un voyage dans le «par-delà» (I'dtériti, le nouveau monde) et un voyage identique à 

rebours, vers le upar-deçà» (le connu, le vieux monde). Cette brisure, nous la voyons 

comme le point de virase du voyage, qui est l'annonce du retour permettant à l'écrivain- 

voyageur de ramener son e.up&-ience vécue au Nouveau Monde pour la transmuter en 

savoir à partager avec sa cornrnunauté. 

Liry revient en France aprt.s seize mois de voyage. Voici ses apprihrnsions face h 

une autre travers& : 

[...] Ie quatrihm jour de janvier 1553 pris 3 13 narivit& nous nous embarquimes pour notre 
retour. [...] ayant I& I'rtncre. nous rnetmt en 1ri protection Lie Dieu. nous nous mimes 
derechef i nri~.iguer sur cette ~zrincitt ct inipt.rueusz nier ocCane et du Ponttnt. Non pas 
toutefois sans grandes crriintes et apprt.hensiuns [...ll". 

Ccnrs, il est inquiet. les affres dit voyage en mer 6tant constantes au XVIe sikle. 

Cependant, il va c<perpetuer ici la souvenance d'un voyage fait cxpressérnent en 

I'.Arn&iquer. Son voyage repend à ses attentes : voir une terre remplie de <<choses rares* 

et d'espoir. 11 est conscient des richesses q u i  sont o f i ne s  i ceux qui veulent vivre là-bas. 

ce qui ne I'empZche pas d'avouer son artcichernent i la France. maigri Ir fait qu'on l'ait 

oblige 8 l'exil : 

Tclleinent que pour dire ici d ieu  i I'.\niCrique. jc cunkssc en nion prirriculicr. combien 
que j'aie t ~ u j ~ u r s  riirnS et  aime encore nia ptrr.ie. nt.rinmoins v o y r  non seulcrnttnt le peu. 
et presque point Ju tout de ticfditi qui y rtsw. mis. qui pis est. It's ridoj-rzutt;~ dont on y 
use les uns envers les autres [ . . . j l ' " .  

C'est l'adieu à I'AmCrique: LCry reconnaît l'enseignement que le voyage lui a prodi& À 

la fin de son récit, une digression volontaire. appuyir sur des tht.mes d'actualité de cette 

Çpoque en France. en fait foi. En l'occurrence, ses réflexions eschatologiques répondent 

au mandat qu'il s'est donne, celui de trouver une terre d'accueil pour les adeptes de sa 

communaute. 11 discourt sur les <<déloyautés» des gens du «par-de#» qui perdent la 

vraie foi et qui s'daignent de la volonte de Dieu et il ajoute avoir rencontre en terre 

américaine plus de franchise et de bonhomie chez les Sauvages chez qui il a «connu plus 

de rondeur qu'en plusieurs de par-deçà. lesquels à leur condamnation portent titre de 

III Jean de Lery. op. cir.. p. 254-255. 
'lY [bideni. p. 255. 



~hr6ticns"~ )>. Léry croit que ce «pays-lhr est d u  de Dieu par la fertilite de sa terre er par 

l'honntteté de ses habitants. La publication de son récit vihicule l'exaltation de ces 

qualitis et donne h ses lecteurs réformis l'espoir de vivre dans un monde meilleur. 

Le retour de Lacroix relke des soucis du touriste moderne face aux conditions 

d'cmbûrquement et de voyage en mer et du dtsir de se retrouver chez lui. en France. Nous 

remarquons que Lacroix utilise le mot <<patrie» tout comme L k y ;  les deux auteurs 

emploient ce mot dans un m2mr contexte, lui accordant le r n h x  sens et Ir mcme 
sentiment d'ripptinenance reiiC 5 l'emorion qu' ils ressentent à I'üpproc he de leur ..chez 

eus>>. L'doignemrnt dans le rrrnps et dans l'espace n'tiltère en rien l'esprit pan-iotiqur des 

deux Ccr i \~a ins-~oyn~e~~rs .  DT cette préropive. ils font valoir leur attachement au «par- 

deçi),: 

[...] On se mettait en rourtl pour la France, 
Nous autres Franpis. nous Gtions cnclt;inrt;s citt partir, parce que nous savions qur' par-delri 

It. .*grand iossr'~~. c-Aaient la pin-ie. nos parents et nos amis que nous allions rcirouwr':!. 

Quels mots plus C\*ocitcurs poumient expliquer cc q m n d  fossi» qui existe entre le < p u -  

delà» et le .par-deçà. ? .A l'instar de Liry.  Lacroix riussit avec une puissante image B 
dCcnii: I'ctxistence de cette fracture physique au moment du retour. Pour LCry. c'est ILI 

cqpndr et imp6t~iêusc mer ocicinc et du Panent. et pour Lncroix. c'est Ic .grand fos sb .  

Lacroix raconte uwc une srande intrnsiti de sentiment qu'il lui tarde de revoir son monde 

habituel et il ne peut retenir sa joie : <(Enfin. vers trois heures de 1'nprC.s-midi. nous 

entrimes dans le port du Havrefi. Contrdirenxnt à ce qui se passe pour Lery. 13 France 

reprisente pour le voyageur moderne qu'est Lacroix l'endroit idial où vivre : 

[...] >lais s'il s'agit de s'ar~ngtrr une vie commode. agriable. et donnant satishstion aux 
c3tt;s les plus Gle\.is de I'5nte. comme aux exigences du corps, si, enfin i l  s'agit Je se &ttr 
quelque part une sortc de pmdis terrestre. c'est encore en Fnnce qu'on trouverait les 
meilleures conditions pour s0<tribIir [,..]"'. 

"" Ibidrnl. 
''' Lucien Lacroix. op. cir.. p. 197. D'ailleurs, d'autres auteurs Je notre corpus font ref2renc.e la patrie au 
moment de leur rentrie en France. Notamment. b1rturic.e Sand s'exclame i son m i v i e  ii Brest riprks son 
ptkiple am6ricain : (<Nous arrivons ! Cela sent bon. la patrie ! 11 me semble que je l'ai sentie 5 quarante 
lieues en mer,, ( 4 i n  Mille),, op. cit.. tome 38, p. 7 14). Michel Butor parle de l'&ranger où tout est si 
diffgrent afin de sensibiliser ceux qui quittent temporairement leur pays au sens que l'on donne au mot de 
(.patrie), : -mon losis quit[& ma patrie deviendront bientôt aussi siduisrtnts qu'&ait le pays de mon rZve 
entir! visitcl',,. Rt;permit-e I V .  op. cit.. p. 18. 
'" Lucien Lncrois. op. cir.. p. 299. 



L'époque et les conditions de vie de Lacroix justifient cette assertion. Nous aimerions 

rappeler qu'il jouit d'un statut social enviable en France et que sa position politique 

personnelle est davorablr au gou\~emement ' " H de la Troisième Ri publique. La situation 

religieuse et socidr de Léry est diffirente. Le qm-deçb  n'offre pas les conditions 

sociales morales qui permettent i.i sa comunauti  r i  formie de s'tpanouir librement alors 

que le <qnr-delh répond davanrage i ces attentes. laissünr miroiter I'sspoir d'une vie 

heureuse sur une terre promise. Malgr6 les diffrrencrs reletries dans ces textes. I'icrirure 

tisse des nœuds themat iques communs et des perceptions Cquivalentes clirz les deux 

auteurs. 

Même Ir retour de Chateaubriand est triste. Cet écrivain-voyageur se prkpare ù 

quitter Ic monde aniiricain. où il a vÇcu ditwses espiriences. Le voyage de retour vers 

son univers habituel se déroule <'au milieu des ombres.. la traversCe est hantic par 13 

vision du Vieux Monde : 

Cc tiit un britinicnr de w t t l  cspC;cc qui  nie rrinicn;i ci'Xniirique en Europe. Le cqitaine 111~' 

donna mon passage ii crkiit. Le 10 dicembrt: 179 1 ,  je m'cmbrirqurii avec plusieurs de Ines 
conipritriotes. qui. par divers motifs. retournaient cortirne moi en France [...I. Je trri\'ersrii 
I'OcCan au milieu des ombres; jamais i l  ne m'ri\.rtir paru si triste [ . . . j .  Le 2 de janvier 1792. 
je foulai de nou\.eau le su1 natal qui &\.ait encore fuir SOUS mes pas. I'rimentiis avec rnui, 
non des csquimriux des rl;gions polriircs. mais Jeux sriuvriges d'une esptice inconnue: Chacttis 
ct .4tda1='. 

Le Souveau Monde semble s'cffacer pro_oressivrrnrnt dés que l'écrivain-voyrigrur 

aperçoit le voilier qui le ran12nera en France. La coupure entre k <<pas-drlb et le <<par- 

deçb  sr matirialise par Iri prisrnce d'un océan ombrrigrux et triste. Mais cette fois. 

Chateaubriand rmincra avec lui ses fantômes d'Amérique. Chactas et Atda dont le 

ponrait mord dcxirndra un modtic lirtinire aux yeux des Europtens. Son experirnce 

américaine a laissé des marques Cvidentes dans la majorité de son euvre. 

Le voyageur Philippe Deschamps, pour sa part, intitule tout un  chapitre de son 

récit <<Retour en France)>. Au départ de New York. son regard. conjugué à celui d'autres 

voyageurs sur l'entrepont, se tourne une drrnikrr fois sur le Nouveau Monde : 

IL' Dicrio~r~tniw dr biogi-aplriefi-air(-aise. op. cit.. f a s c i c ~ k  CIX. p. 54-55. 
124 Meiiioirer, op. cit., p. 333-336. 



Tous drbouts [sicl sur le pont, nos regards se tournent t'ers la grande Cite où. bien rivant 
Christophe Colomb, les Normands vinrent dibarquer. Nous disons adieu ri ce Nouveau 
blonde qui. pendant plus de deux mois. ri 2tonn2 notre esprit, timer\feil16 nos yeux et c h m i  
nom stijour"' ! 

C'est la fin de l'&onnement, de l*érner~eillernent et du c h m e ,  bref c'est la conclusion de 

son expirience exotique m~ii-icaine qu' il parcourt dijh d' un regard milancolique tour 

comme Chateaubriand et les autres. La r6firencr historique. souvent rencontrée pendant 

De au le dCpnrt, vient valider ici. conüiie preuve ultime. hiportance d'effectuer un voya, 

Xouveau Monde . 
Au ternie de cette derniire phase du rikit qu'est le retour. I'Ccrivain-voyageur 

reconnaît l'existence d'une dualité qu i  naît de la coexistence des deux mondes. siparis par 

une fronti5re physique et mentale. Xanmoins. i l  a la possibilid de franchir cette limite par 

L'intemGdiaire de son ricit en mpportant I'dutre,, au &Erne,,. Michel de Ceneau 

considiire ciussi la phase de retour dans le ricit de voyage c o n m  Jopiration littiraire 

de ramener vers le m5me producteur le profit des signes envoyks au loin i une condition 

de possibiliti. la Jit'firence sriucturelle entre "ici" et "li-bas")>. Le retour est 

indispensable pour reconduire le voyageur au t<par-dcçifi. 4 son monde habituel. 

condition polir que ce dernier. une fois rentré chez lui. fixe détinitivèment sur le papier 

ses impressions de l'attrait esorique du (.par-delà*. 

11.4 - L'«annronriation du riel» arn6ricain 

Le voyageur développe son récit par la description de lieux inidits. par le ponrit 

des personnes rencontrees et par la narration de hits singuliers. interpritant toutes ces 

imqes selon divers Pxteurs personnels. culturels et sociaux. Roland Le Huencn pxlr 

d'une appropriation du rie1 par voie d'iina10gie"~D. Nous appuyons entiei-erncnt cette 

thèse et ajoutons que cette appropriation du réel peut se bire i g h n e n t  par voie 

d'mirirliist.. pour reprendre un terme utilisC par Paul Bourget dans sa nouvrllr amiricainr 

intitulie  deux rnéna&? La perception que les voyageurs ont de I'41lrurs» est Ir 

'" Philippe Deschamps. op. cir.. 215. 
Roland Le Hurnttn. 4.Qu'est-ce qu'un rr'cit de yoyrigepl. dans Les Modi.les clil récif de i.oJnge. 

Litttkalris. Centre de Recherches du Departement de Franpis de Paris X - Nanterre. 7. 1990. p. 1 1-27. 
'" Dans  deun un mtinngrs~. Bourget brosse un ponrait d'un nouveau fiche amt;ricain. le nroolr Tennyson 
R. Harris. rencontre lors de son voyage amiricain en fivrier i 8'3-1. Il s'agit d'un excellent exemple 
d'appropriation du riel par voir d'antithSse ou ['auteur. tout en d&Aamrint les <enthousiasmes Yankees), de 
ce n.coori. reconnaît ie drame mord de cet homme dont d e  pathitique rnW de grotesque [l'lobskde 
souvent comme un symbole des itnnges mithCses d'outremer ... D. C'est en d6crivant les États-unis, .ce 
prodigieux pmdoxe Ctal6. de l'Atlantique au P;icit?qur» que Bourget s'approprie le r6el amkicain en le 



résultat de leur contact avec une réalité lointaine, voire itnnge ou familikre. Cela se 

manifeste dans toute icriture esotique relatant un voyage. Les récits de LÇry et de Lacroix 

présentent des moments d'une réalit6 propre au Nouveau Monde et s'opposant du mSme 

coup à un contexte familier pour en faire ressortir la diffirence et itüblir une appréciation 

distinctive. C'est 13 regle du : &-bas ce n'est pas comme chez nous.. L'Ccnture du 

voyage dépend essentiellrmrnt, selon Le Huenen, d'un double 

mouvement contradictoire. entre, d'unr part. la perception toute nouvelle de I'«ailleurs>> 

et. d'autre part. 1ü rifirencr B un modde connu, le ache2 soi)). LbCcrivain-iroyngeur se 

r é k e  au nouveau. en l'associant par ünalogie ou par antithtse. parfois inconsciemment. h 

ce qu'il connaît deji. l'ancien. Dechiffrer les signes du monde est une pratique courante 

depuis le XVIe si?clc. Foucii~ilt 13 difinit dans les termes suivants : << Connaître ?;cm donc 

interpritcr n .  L'esotisme depend aussi d'une fusion entre In vision du riel et Ics points de 

repire propres au voyageur. 11 en dicoule une interprétation. parfois trompeuse. de cet 

autre n~onde ' " . 
Dans les recits de voyage de Lery et de Lricrois. nous identifions des moments oii 

ces deux autriirs perdent Ié~ir neutralité et leur transparence pour glisser dans 

I'appropriirion du riel. Lc besoin d'appol~er des interprétritions personnelles. d'imettre 

des jugements et d'2tliblir des cornpliraisons est notable chez les deux voyageurs : il 

produit In nCcessitC de c r & ~  des liens avec le connu. D'ailleurs. si lès autetirs wriicnt fait 

montre d'lin sens strict de I'~bservrition objective. ils se seraient rkfires peu ou prou ù 

leiir réel et se seraient contentes de s'en tenir strictement ;i des moments reliés ri des Lits 

concrets ou i des interpretütions exactes orgtinistks de maniere pragmütiqur dans le teste. 

H.4. i - L'rw~ro~rirition du réel chez L6rv 

L'auteur protestant entreprend un  voyage dont la mission d'csploration est 

prescrite par l'Église riformie de Genkve. 11 s 'en~age pour servir la parole de Dieu. 

assouvissant sa jeune curiosité de visiter et de connaître le Nouveau Monde. Cette 

expidirion de 1556 se doit de fonder au Brésil français une acoionie de Ia tolennce». La 
conversion des indigknes j. la foi réformée est l'un des buts principaux fixCs par la 

mission, mais il s'estompe peu 3 peu à la suite des desaccords entre les protestants et les 

catholiques du Brésil concernant cenains dirails de colonisation. LÇry se ditourne de ces 

conflits et se consacre entiirement à I'Ccriture, rapportant ses observations sur les 

cornpannt constamment ri son monde de riftkence. pour en faire ressortir tindement les rintith2ses. Cf. 
*<Deux m6nriges)~. dans Vo~agerrses. Paris, Plon-Nourrit et Cie, [s.d.], p. 85- I 13. 
"' C'est encore Bourget. dans Olrrt-e-nier. qui avertit du danser : ~[clûr ces perceptions presque animales de 
Iri diffirence d'atrnosphere entre le pays d'où nous venons et celui ou [sic] nous arrivons ne nous trompent 
que si nous les interpr&ons)). op. cit. p. 26. 



C~souw_oes». Pour y parvenir, il appuie rkgulièrement son texte sur les ressemblances et 

les ciifferences avec le .par-deçà». 

L'Hisroil-e tl'rul q u i g r  firir e ~ i  lrr terre du Brésil rrlrrreirieiir dire Aiizériqw offre 

un tableau clair du pays. Tout ce que LCry y rencontre et voit le fascine. Il consacre un 

chapitre entier h la description des apparences physiques. des ornements corporels. de la 

langue des indigéncs et de leurs gestes. en depeignant fidèlement leur fqon de se coiffer 

et d'enjoliver leur ti.te. Le passage suimnt montre comment LÇry Ctablit des analogies 

entre les coiffures i n d i g h s  et la coutume des femmes çurop6ennes de disposer leur 

chevelure : 

Quant i l'ornement de the cit. nos Tuiiolrpiitc~trrklcitl~. outre la couronne sur le d e i m  et 
C ' I I E ~ I Y U S  pendants sur le derrit'rr. dont j'ai t'ait mention, ils lient et arrangent des plumtls 
Lf';lilt>s J ' O I S ~ W X  incarnates, rouges tit d'autrcs couleurs, desquelles ils font des fronteaux. 
assez ressemblants quant'i [;i frison aux cheveux vrais ou hux. qu'on appelle rquetrt.s ou 
rritepenridtts. dont Ics dames et cfenioiselltts de Frrinct. et d'riurres p q s  dqri. depuis quelques 
teitips. se sont si bien accoriimoJ2c.s: et dirait-on qu'clles ont eu cette invtmion de nos 
sauvrlgts, I ~ s ~ u c ! ~  rippellcnt cct engin y~ri~ritcrtrtlri"". 

Son discours se rSErr 5 des ClCmrnts îiniiliers pour reduire la distance avec l'inconnu: 

l'auteur s'emprrssç de remettre les choses en ordre et d'attribuer un sens i ses 

descriptions. en etablissanr un paralltle w e c  In réalite européenne. L' Ewopten Çproiive le 

besoin d'apprihrnder ce fait inhabituel parce que Ir phtnomknc de I'csotismc prescrit 

justement l'impossibiliti d'ignorer une riülitÇ autre que Iü sienne. 

Pour expliquer plus rxacrçment sa perception de I'iiilleurs. l'auteur ne se limite pas 

uniquement ri11 pwdlklc entre l'analogie et I'antithkse. Par exemple. un frigment de texte. 

où Lt5-y fait pan de son choix en commentant la fertiliti et I'itcndur du pays des Toiipis. 

qu'il estime meilleures que celles de la France . en fait foi : 

EL certes comme le pri~s de nos Toiiorrpirictirrbczo~tI~s est capable de nourrir dix fois plus cL. 
peuple qu'il n'y en ri. ttrllerncnt que moi y i tmt  me poui';lis vanter d'atoir i nion 
commandement plus de mille arpents Je  terre. nieilleurs qu'il n'y en ait en toute 13 Beauce: 
qui doute si les Fmnqais y fussent iferneurt!~ [...] qu'ils n'en eussent reçu et tire le meme 
protit que font maintenant les Portugais qui en sont si bien sçcornmodt's"" ? 

"' Jean de L6ry. op. cit.. p. 100. 
"" Ibidertr. p .  1 13. 



Liry provoque chez le lecteur un contlit cognitif en comparant les terres de la France 

antarctique. le Brésil, aux tr5s bonnes tenes arables de la vieille France. Le lecteur de 

cette époque risque d'iprouver un etonnement qui pourrait compromettre son univers de 

valeurs morales traditionnelles. en niant ou en reconnaissant l'existence de points de 

réference autres que [es siens. 

11.4.2 - L'iippropriation du réel chez Lacroix 

Lacroix montre divers moments d'appropriation du riel par analogie et par 

ant ithèse dans son texte. Son icriture abonde en analogies accompagnées d'gpithetes qui 

mettent en relief la sympathie qu'il Cprouve 2 l'igrird des Canadiens fronçais. Le passage 

qui suit relitte la visite de Lacroix d'un lieu religieux de la province de Quebec : 

La foi cfcs Canadiens csl toujours u n  sujct Jc surprist' pour !es touristes t ir inpis:  mars 
cette foi religieuse ne se manifeste nulle part avec plus cltt vivriciti qu'ri Sainte-.Anne & 
BciwprG. On peut dire que ce ';anctuaire est en quelqutl sorte It. Lo~rdes di C~iricidcr; aussi 
n'ai- je pas \.oulu quitter It' pays sans aller Lire nies Jt;votions i -la bonnt saintcr Xnnc),. 
COIIIIII~' d i s m  les gens de Ii-bas"'. 

Le pays de di-bas* trouye sa correspondance spirituellr avec le pays d ' 4 c i ~ .  la France. 

P x  malogie. Locroix compare deus lieux bien iloignis mais proches par leur fonction et 

par Ir: sacri qui en Cmrtne: n'oublions pas sa croyance dans Ir culte : Dieu est le ~ T I ~ C !  

partout. Sainte-Anne de Bctiupr-2 est le Lourdes frinqais au Canada. où les touristes 

catholiques peuwnr se recueillir et prier. Le m o u ~ r m c n t  contradictoirrn s'exerce avec 

puissance dans ce passage : Sainte-.Anne demeure un lieu ÇloignC en distance mais Lacroix 

le rapporte tout de suite ii ses valeurs personnelles (idéologiques ct reli_oie~ises) reliies i 

un lieu bien connu. Lourdes. 

Par contre, les remarques antithétiques foisonnent quand il consigne ses 

expinences vicues aux États-Unis. La rencontre d'une rialité plus étrcinpire. où les 

réfirents habituels ne trouvent pas leur pendant. Cveille des sentiments plus froids et 

mSme satiriques. Lacroix ne se sent pas ù l'aise dans le pays des Ytrrrkres, mais il montre 

une vive curiosité à 1'Çgard de leurs mœurs. Nous percevons chez Lacroix un desir de 

discriditer la redit6 urbaine am&icaine quand il utilise des constructions littéraires 

antinomiques. À l'inverse de LÇry, il affiche un patriotisme audacieux en etdant ses 

propres rifirents au détriment des réalites qu'il croise aux États-unis. Il s'ouvre à l'inouï. 

à I'étrangeté tout en sauvegardant un modele de références bien arrêté, absolu et presque 

1 3 1  Lucien Lricroix. op. cir.. p. 156. 



intouchable, son <<chez lui>>. Cette démarche lui fait porter des jugements préconçus qui 

l'en traînent, par consiquent, h des dénigrements de 1*4lleurs>~. Deux passages illustrent 

exactement Ir sens de la comparaison entre la France et les Éats-unis. L e  premier passage 

se r é k e  à la vie civile, au syst6rné de transport par train : 

Pourtant. en dti-pit dc tous ces avantages. si l'on me demandait mon sentiment sur les 
chemins de fer rim2ricains. je crois que je Jonncrriis encore Itt pr6fkenct: aux n8tres. [Les 
.Arniricriins] se couchent. se It'\.ent, s'habillent er prockient ri tous [es ti2tails de leur roilette. 
devant vingt personnes, sans Gprriuver le plus petit scrupule. .i\ucune prorniscuitG. aucun 
conrrict nt paraît les tirnouvoir [.../. Chez ~iulls. au moins. i l  y (i quelque chose Jc plus 
intime et de plus fanlilial. er. quand Iri connaissance est hite avec ses voisins cL. 
c.omprirtimcnts. ùn a parfois l'illusion d'ctrt. dans un salon dc bonne coriipagnie"'. 

Voici maintenant l'extrait où l'aumônier condamne les habitudes ithyliques des 

Arniricains au profit du bon goût et du comportement des Français et des Italiens Ctüblis 

18-bas. De nouveaux ju_oemrnrs sur la qiialid de \rie et sur la question de la race 
couronnent son Cnonce et font de Lacroix le typé mSme du voyageur français de cette fin 

de sikcle en Andrique. imbu d'un ncition:ilisrnr cius traits çonssnFateurs : 

Enfin. cc qui. ;i m m  a \ k  cons[ituc3 la iticillt'urc J t s  circonstances m2nurtntt.s au profit dcs 
.Amt;ricriins. c'est la rnauvaisc qualit2 des b0iss0ns qu'ils absorbent. Le vin leur t h n t  i peu 
pris incunnu au moins dans la prritiquc de Iri \pie [...] pour faciliter III disesrion. sont-ils 
presque obligGs Jc se rribitttrtl sur des dcools t'rilsitEs. tels quc. It. whisky ou le gin. sont. 
d'criu-de-\,ic de grain asjet wniblablc. pour I'krctti. ;i nos riirircs dc cidre [...]. 

Les richts aussi bien yuc lts pauvres. les gens instruits aussi bien quc les iilcttris. les 
femmes aussi hien que les liommes. toure la nation prritiqut.. i cies Jegris Jit.t'rs. le cultt' 
cher ;i Bacchus. 

II hut  m h i c  ri\.ouer que cette plaie Je lwi\,rognerie n'Gprirgnr. pas plus les critho1iqut.s que 
1t.s protestants: c'est bien plus unc question de rxt. qu'une qutwion Je  religion. Les Fi-~nqais 
et les Italiens qui sont Gtriblis Ii-bris &happent assez gtk2rrilement i ce tlGau. i cause de leur 
sobritit2 ~ri~ine[Ie ' .~. ' .  

La structure sociale amiricüine est présentée. dans de nombreux extraits de Yorrkres el 

Cmcidieris, comme une sociCt6 hiteroclite. sans ordre ni discipline. A la réalit6 locale. 

critiquée jusque dans le fonctionnement de ses trains et dans ses mœurs. Lacroix oppose 

le q<rnodi.le» de la bonne société française. La comparaison par antithèse joue donc un rôle 

capital dans l'appropriation du réel chez l'auteur. 11 appréhende I'Çtrange miricain mais 

lJ' Ibiduiit. p. 46-47. Nous soulignons dans les deux citations. 
1'1 Ibiderii, p. 382-283. 



garde ses distances. Il met l'accent sur les différences par rapport à son «chez Iuir 

français, qui g~dct. ii Dieir, n'a rien à envier au là-bas américain1". 

En definitive, les deux auteurs cherchent. en colligeant divers dements. à 

déterminer les ressemblances et les dissrmblances avec leur monde de réference. À ce 

propos, plusieurs avenues s'ouvrent aux krivains-voyageurs pour établir ces rapports. 

LÇry prodde s~irtout par analogie gricce à son penchant ethnologique et le type de 

comparaisons qu'il introduit dans son texte f i t  appel aux comparatifs de supiriorit6 pour 

le .<par-dclh)> et aux comparatifs d'infiriorid pour le cqpar-deçb. ;\ d'autres moments. il 

use du comparatif de corrklation qui soumet un rapport d'CgalitC dans 1'6vduation des 

divers ÇlCments des deux mondes. Lacroix est plus tendancieux et son procide diverge. 

Ses testes pullulent de cornpriratih d'inf2rioriti i propos de la rkttlit6 amiricilinc et se 

oontlent de comparatifs de supCriorite en fiiveur de la rialite friinpise. Nous soupçonnons 
C 

les deux auteurs d'avoir eu des préfirencçs. a\.ouées ou non. concernant les rxpériencrs 

\xkues dans les pays \%ités. Toutefois. retenons qiie. au-drlh de 13 disparite entre leurs 

styles d'ticriture. les deus aiiteurs s'cngi~gcnt dans un d6fi cinalo=ue envers l'inconnu et 

1'Ctnin;e. Le defi d'Ctrs confronte i I '4 l leurs )~  provoque spontan6rnent une appropriation 

du réel. riaction nmrelle de I'Çcriwin-\poycigcur pour apprehsndrr la complexe r6ülitC 

étrringkre. 

Dans le chapitre suivant. nous csanùnérons les diverses formes d'exotisme et les 

niarques Lie style les plus typiques qui se retroinlrnt dans I'Çcriture exotique de quelques 

récits de voyage et de qiielques rcippons d'exposition sClectionn6s i I'inrericur de notre 

corpus. 

- - 

1 3 1  Le comte de Turenne adopte une attitude presque identique li celle de Lacroix lorsque. dans son ricit Je 

voyage. tout en prenant du recul. i l  montre son thonnement hce ;i la grands machine de l'administration 
rimt2ricains i Nrashington. I l  s'exclame i la fin du chapitre : 4 t h  ! messieurs. qui pronez i tout propos Ies 
institutions rimtkicaintts. si vous parliez en connaissance de cause. vous n'inviteriez pas tant ceux que vous 
voulez convertir i venir ici chercher des exemples ! [...] Vous tous qui citez I'Arnirique h tout propos, 
avant d'en rien dire allez-y d'abord, faites parler les habitants et koutsz-les !M. op. cir.. tome 1. p. 348-249. 



Les r.o!ngeltrs lisejir des l i iws  perichir lelir i.o!uye, 
ils eli icri\wir. lit pluparr dir reilips ils rierrrrerir leur- joirrmd, 

er rulijutrt-s c e l ~ i  dori11e wi 1ib.i-e nu rerottr, silioti rtoirs ti'eri par-le/-ioris ptis. 

Ils Lwygerlr pour écril-e. er ipo!.age)lr eri t;crii+nrit, 
rrlciis c'esr pnrce qrie pour erix le ro!.age ruPute est r'crinrr-e. 

Michel Butor, Riperroiru I V  

III. 1 - Puissance de l'écriture esotiaue 

Un lien trks Ctroit existe entre le lie~i qu'un voyageur parcourt et l'acte d'écrire qui 

decoule de cette espirience. En ce sens, le phtnomkne de l'écriture est en partie lie i la 

façon dont diverses actions physiques. telles que voir et se déplacer. sr fixent sur la page. 

Le lieu nourrit I'icriture et par son Ccriture l'auteur irnnlonalise ledit lieu. La pratique du 

voyage amène B itablir un .mwnil linguistique [et] stylistique' )) qui s'op?re dans 1'Ccriture 

et qui vise i reprisenter la cornplesid de lTuni\ws visité. Toute description de voyage ou 

d'aventure. proposer par une autorire liu-esque. que cc soit le roman. l'ürticle 

encyclopCdiqur. le récit de voyrise ou le journal intime, présente des marques rkcurrentes 

de I'ecriture exotique. Le ~ o y g  est consid&-6 comme un moment particulier B l'indrieur 

de l'histoire et nicessite une expression icritr pour la mise en forme de sa symbolisation. 

Cette dimarche dèffectue en u n  geste qui 3 valeur de mythe et de rite i la fois : 

1'4~~ririit.e'~. Vu sous l'cingle éducatif. le \voyage a valeur d'expirience et d'ensei_onement. 

II acquiert une valeur universelle par I'Ccriture lorsqu'il est mis à la ponee d'autres 

personnes qui elles-mémes parcourront 1.espace et Ic temps que cette Ccriture anime. C'est 

13 raison pour laquelle nous devons dorinavant considérer le rôle du lecteur. rôle qui 

devient essentiel pour l'aboutissement du messase exotique du voyageur. 

Nous wons entrevu dans la rédaction du récit de voyage arn61icain une sorte de 

catharsis qui permettrait au voyageur de fixer son expérience dans un monde wctirieurh. 

Quelques Ccrivains se sont prononck sur cette question importante : selon Butor, pour 

.dig&er d'anciens voyages. [...] il s'agit de trouver un ntohs  i*iwridi avec eux par le 

moyen de l'écriture'»; selon Mdnux, le voyage sert à atransformer l'expérience en 

Bernard Mourdis. op. cir., p. 90. 
' Michel De Crrtrau. op. cir.. p. 12. 
' Michel Butor. Ripemire IV, op. cir.. p. 9 .  



consciencr"~~ dans la mesure où chacun peut s'y retrouver. Ce que nous retenons 

particulièrement de l'icnture de ces récits de voyage. c'est que k lieu parcouni et dcu  

constitue une source d'émotions, de rétlrxions et surtout d'apprentissage. La complexité 

de son exCgèse rrvèle le fondement d'une ecriture qui favorise des formes particuiiGres. 

Nous nous attacherons ici exclusiverneiit à relever quelques particularités du récit de 

voyage en tant qu'expression de la beauté. du charme ou de I'Ctrangeté des lieux 

américains. des gens avec leurs modes de vie, <<regard [qui] erre dans l'espace ... puis 

s ' m &  StonnC au spectacle de 1'itrange5». Écrire ce que Ir regard du voyageur a p r rp  

re~firnt à rranscrirr les emorions ressenties lors de cette expirience. Nous croyons que 

tous les ouvrases analys& empruntent ce parcours. U n  extrait du roman classique P d  rr 

141-gi~iie de Bernardin de Saint-Pierre permetrra de mettre en relief certains effets dr style 

dus B l'usage de mots. d'adjrctifs, de syntasmès verbaux ou nominaux qui donnent aii 

texte une juste valeur exotique. Ce passage prisente un décor idyllique admirable. Gilbcn 

Chinard a icrit : 

Si prir csorisrnc on dCsigne I'cnscmble des sttntimcnts ct des Grnotions quc nous ressentuns 
au contricr des pays Strmgers ct des imcs 2trangL;rt.s [...]. nous Jttvons rcconnriitre que sous 
cette h r m c  modcrnc l'esotisnic n'ripprirriit pris dans la litttkaturc tirinpise rivant Bernardin & 
Saint-Pimc et Ctiatt.aubririndo. 

Ptrirl cr Vi~gi~rie est le roman esotiqur p u  esccllence de la fin du XVIIIe si5clc où +]Sw 

d'amour et de beauri. rCve d'une nature originelle sans pichi .  rSvr surtout d'une pleine 

harmonie entre I;i nature et I'homrno, s'offrent au lecteur avec &+ c h m e  des noms 

exotiques. les couleurs. les parfums et les symboles plastiques')). Voici l'extrait : 

11 faisait une de ces nuits ddicieuses. si communes entre les tropiques. et dont le plus 
habile pinceau nt. rendrait pris la beauti. La lune paraissait au milieu du firmament, entourtk 
d'un rideau de nuages que ses rayons dissipaient par degris. Sa IumiGre se n2prindriit 
insensiblement sur les montagnes de l'île et sur leurs pitons. qui brillaient d'un vert rirgent6. 
Les vents retenaient kurs haleines. On entendait dans les bois. au fond des vrillties. au haut 
des rochers. de petits cris. Je doux murmures d'oiseaux qui se carcssriient dans leurs nids. 

' Cf. priiface de Jean !+lesnard dons Les Rici:s de i.uyogr. Centre d'Étude et de Recherche d'Histoire des 
IdGe'; et de la Sensibilite (C.E.R.H.I.S.). Paris. Nizet. 1986, p. 10. 

Roland Le Huenen. [~Qu'esr-ce qu'un ricit de voyage ?M. op. cit.. p. 2 1. 
Gilbert Chinard. L'Erorisnre arri6ricniti dcms i ' c ~ r i i w  de Clrarecdn-iatrd. Paris, 19 13. Gen2ve. SIatkine 

Reprints, 1970, p. V-VI. 
' Pr6fÿce de Robert Mauzi 1 Bernardin de Saint-Pierre, Pnid rr Vit-gitiir. Paris. 1788. Garnier-Flammarion. 
1966, p. 13- 14. 



rijouis par la clart; de Iri nuit et la tranquillit2 de l'air [...]. Les ;toiles Gtincelaient au ciel, et 
se rt916chissaient au sein de la mer qui r6pit;tit leurs images tremblantess. 

Dans une œuvre exotique comme celle de Bernardin de Saint-Pierre, les expressions 

lyriques cristallisent I'irnase idyllique d'un monde existant hors des paramètres 

ordinaires. En lisant ce passage. nous discernons un attachement presque sensuel qui 

vivifie l'image du lieu. L'utilisation de groupes verbaux comme w l d i r  Iii bemrr'. 

eiirolirri ti'iiii ricie(rir de iiiccryrs. sr 1-ipmzdi-r Niserrsiblerwilr, 6i.illcr r l ' i r i ~  im ni-geilri. 

se cwrsser rhis lelii-s tiiils, 6ri1icrlrt- cclr  id. d'adjectifs comme rldicieirses. irribile, 

~IOLLY. rrei~lblmres et. finalement. l'aspect semantique de certains mors comme ri-opiqircs. 

Ï - I I  1 6 .  l e  Iir~iiié.iu. hirlei~irs. sriir. etc. provoquent r~solument l'effet 

exotique d'une nuit particul2re sur une île enchanteresse ct loinnine. La rhCtorique. sans 

erre mii.we. psesenre un juste degr6 de lyrisme pour convaincre le lecteur de la beauté di1 

site" Tocqueville rappelle que k lecteur peut ~color rn> à sa façon les images requrs et 

(&willer» ainsi ses propres souvenirs. Derechef. nous relevons la transposition d ' i m a p  

classiques de la nature qui permet 13 formation d'une vision harmonieuse dans laquelle 

Bernardin de Saint-Pierre recs6e un mouwment wt ica l  : en panant du ciel et de la lune. ce 

mouvenxnt plonsr vers la terre. les montagnes. les bois. les insectes. pour ensuite 

remonrer vers I'atmosphi.re, vers les itoiles et redescendre jusqu'à ln mer, à la fois miroir 

du ciel et de la rem. Les images s'orgnnisent comme dans un tableau. riche en couleurs et 

en sdnes  pittoresques pour suscircr Ir depaysement. Les Tropiques. ce niritable lieu 

CdCniqur. constituent l'inconrournabli: réference $0-spatiale. Le <<je» du narrciteur fait 

place à In voix impersonnelle mais fane du <<on». à Iûquelle chaque lecteur peut 

s'identifier pour se mettre h l'unisson avec le moment. Cc moment apporte le souffle qui 

rend le silence essentie 1 ù la contemplation du site (I'rrilleio~s) dans lequel oit se retrouve. II 

est intiressant de saisir ce procidé de style dans de nombreux passages des ricits de 

Vbiiderrr, p. 124. 
Y Voici un passage tir6 des Méruoir-es d'oiirre-roiirbr de Chateaubriand qui propose une troublants 
ressemblance dans l'effet et dans la description d'un paysage nocturne en Amirique : 

d . a  lliiir se rtioirrr.oir ri la cinie cles crr6,us: iirie brise nribniirriée. qire ceire reirie des iiriirs trnierrair de 
I'Orietir mec elle. serriblair ka précéder daris les jor2rs. corrirue sa finîclie Iinlrirre. L'ustr-e soliraire 
g,aitit peii ir prit dms  Ir ciel: rarirôr il sirirait s ~ i  corrrse. rairrôr ilfi.a~icliissclir des gr-oripes de mes. qrii 
resseirrbloiriir nntx so~rurrers d'rilir chairie de rriolitcrgrirs co~irotinées clr ririges. T m  airmir ité siletice rr 
repos. sorts lir clrure de yiiefipes feirilles, le passage d'uri Lwrr sribir. le gei~iisserrreiir de la liirlorre; ~ i i r  

loiri. orr erireiihir les soiirds niiigisseriterra de la cnraracre de Niagara, qui ciaris le calrrre de la rii~ir, se 
prolorigeaiair clr disert erl &ser7, er expir-aieiir iI travers les forGa solirait-es» op. cit., tome 1. p. 293. 
De ci: passage Grnane une fraîcheur descriptive qui s'enrichit de sensations auditives : le huiulement de ta 
hulotte et le bruit des chutes augmentent ['enchantement du lecteur. L'ivocrition des sons et de I'ouïe 
occupe g2ntkaIement une pIacr fondamentaie dans Ies textes exotiques. 



voyage sur l ' h énque  du Nord. Il permet au lecteur de «savourer» la scène exotique 

conmr  s'il en Çtait le seul et véritable spectateur. 

Cet art d'icrire la contemplation est aussi employi dans les ricits des icrivains- 

iroya_oeurs que nous avons choisis. Les effets lyriques se produisent. par consequent. à 

partir d'un lieu enchanteur ou d'une scène remarquable dévoilés dans le cadre de leur 

itin6raire1°. Lors de son passage au Canada, Lamothe décrit des collines .tantôt 

couronnies d'çrables. de pins, d'epinrttes, de trembles et de bouleaux [qui] se mirent 

dans Le sombre cristal des eaux brunes de L'Outaouais1'». Chez Hulot. se dirigeant du 

Manitoba vers le Dakota. la vile de &ritables collines aux formes bizarres [qui] encadrent 

la vall6e du Rtit Missouri» l'enchante. en livrant au lecteur un viritable spectacle de 

couleurs : d u  soleil couchant. les fonds prennent des tons d'une intensitC et d'une vari i t i  

surprenantes. Toutes les gammes des bleus. des rouges et des jaunes viennent colorer les 

coteaux qui ~'Cchelonnent sur notre gauche''». Thirèse Bentzon peint Ir coucher du soleil 

sur Lin fjord du Saguenay où +]ur la pilcur du ciel. les montagnes ressortent pareilles i 

des cônes taillis de lapis lazuli. et c'est au-dessus d'elles comme une pluie de petites 

tlammes. de ligers nuages d'un rouge de rubis dont les yeux ne peuvent supponcr 

i ' e ~ l a t ' ~ ~ .  Ii est. malheureusement. impossible de tout citer : les exemples comme ceux-ci 

foisonnent dans les récits de voyage de notre corpus. 

Nombreus sont les effets de style et les espressions linguistiques qui hçonnrnt 

l'ecriture d'un reste exoiiyue. L'auteur exotique utilise telle figure shitorique ou telle 

cünict2ristiquc linguis tique plus que dans tout autre type d'ouvrage: il priviligir une forme 

d'exotisme par rappon à une autre. Les quelques passages choisis. auxquels nous 

sifirerons. devront nous pemlettre d'identifier les \.oies pmiculiéres que I'écriuin- 

voyqeur emprunte pour mettre en s c h r  l 'dutre)> et son milieu. Dans son ricit De Ptiris 

i, Vtuicorriw. Lucien de Burlct avertit le lecteur. lors de sa vision des chutes du Niagara. 

qu'il n'entend pris «chercher des effets de style ou de narrations coloréesr. Pour cela. il 

renvoie le lecteur h la maestria de Chateaubsiand14. Pourtant. ce procidi est tri% répmdu 

dans la chronique des impressions de voyase. 

Les textes de notre Ctude miritent une attention particulière, justement à cause de 

leur emploi fréquent d'an certain nombre de iiinrqires destinées à souligner l'alt6nti 

141 D'ailleurs, il faut noter aussi que les testes. les rrippons gouvernementaux (fnnqriis et canadiens) ou les 
rapports d'expositions du XiXe utilisent une rlktoriqus prirtiçuliGre qui emprunte les traits du discours 
exotique pour convaincre le lecteur de la vdiditi. de Iri qualit6 et de l'uniciti de certains produits 
cornmetciriu.u. ainsi que de la beau16 et de la richesse du pays de provenance. 
' '  Henri de Lamothe. op. cir.. p. 103. 
'' Étienne Hulot. op. ci[.. p. 283. 
l i  ThCrCse Bentzon. iVotri.clle-Fi-ortce. op. cit.. p. 1 I 1 - I 12. 



profonde du systtme de réfCrence". lors de la reprisentation d'un lieu particulier. d'un 

individu rencontré ou d'un irnprivu survenu en cours de route. 

111.2 - Quelques rnaraues styiistiaues fréquentes dans l'écriture esotique 

Sous la disignation de marques stylistiques. nous regroupons une série de fiiits 

lin_ouistiques diff6rents les uns des autres. Des figures de rhétorique (par rxrmple. les 

metaphores et les comparaisons) et des formés d9Ccriture spicifiques (par exemple. les 

représenmtions stCriotyp2rs. les descriptions) se combinent dans une mosaïque d'effets 

narratifs. L'dlimce des marques stylistiqiies est essentielle pour que le discours du 

voyageur puisse rxonter l'exotisme. DLs la psemi2re lecture. le ricit de ~oyrige déploie 

une Ccrirure riche et passionnante. Le lecteur se souvient plus F~cilement de certains ditails 

que le voyageur donne gBcr i la prisence de ces diverses criractiristiqucs formelles qui 

marquent le texte. 

111.2.1 - Les fio~ires de rhStoriaue et les ~hSnomSnes linauistiaues 

Les auteurs cies ricits de voyage emploient des figures Je  rhétorique. telles que les 

anaphores. Ics n16taphores. les comparaisons ct les hyperboles. ;\ côti de cela. ils font un 

grand usügc d'Cpithé tes essentiellement lyriques. Ces q~irlqurs marques stylistiques 

apportent un d q r é  de IittCrxitC au récit et contribuent 1 focaliser l'attention du lecteur sur 

les faits du voyage en s'inscrivant dans le dispositif ncirriitif du texte. L'exemplr suiwnt 

regroupe une sCrie de ces <digures obligérslh-. II s'ntit du récit de Xwier Marmirr. dans 

lequel nous retsowons une description dii Saint-Laurent. Yous identifions dans le 

passage un iisage friquent d'ipithktrs. de quelques anaphores et de m6tciphores. de 

plusieurs similitudes et d'une personnification : 

De hlontrtbl i QuGbcc. ce gr-arid j7rrii-r, qui d'un c3t2 touche. par Icis lacs que je i.iens J: 
\,eus citer. par le Xlississipi [s ic] ,  au Golfe du Xlesiqut.. et de l'autre riun glaces du 
GroGnland. cr .gr.rrrrd j7rirr.e rsr rr-isre. curri~rie) raiires les g~.cuitlrir~.s dt* ce riroritl~t. II n'ri 
point pour sr disrrwire. dans sri iongue route. les L-errs rigrioDles. les c-Ûrearl.~ 
p i r rowsq~s .  les çhitt!riux du Rhin peupl& de I t :pdes ,  n i  les ~aicierrs rrrcrriair-s j2ocfm.v et 
I t s  priissürires \.illes et la varit32 des mces du Danube. !ï I r  'esr poilif igcrye', co~ntrre le 
Rh6ne. par un bentl ciel nriridiorial, par une ~Si1.e rr joyerise popiiltrriori. Il ri 'cl iri2rilr plus. 
coiiiirie les tleu\,es du Nord. ces Ilmrrs f i r ~ r s  qui jadis entouraient sa r - o y l r i  d'un reoile 
soierrriel. Ces t'orSts ont <te sapees par Iri hache du bficheron. tiquanies sur les lieux mCmes. 
iitks en radeaux, il les n hi-rrrZrrre patiemment porties jusqu'i la mer pour qu'elles servent 5 
faire des mrîts de navire et des maisons aux Anglais. Çà er /ci  seulement. au bord du  sol qu'il 
arrose. s'6l;tvt.n~. conrrrre, un vestige de SLI pr-ir~tiri\*e spleridelir-. quelques arbres tipars. 

.. - - .--p. 

IJ Lucien de Burlet. op. cir., p. 262. 
" Bernard blourdis. op. cir.. p. 89. 
'" Sophy-Jenny Linon les appelle aussi .techniques d 'kr i ture~~.  dans L'Eroristite. op. cir.. p. 89-99. 



quelques bois rnGnagis par un propriitaire &ononle. Çci et lu apparaît une longue ligne ck 
maisons basses, petites, sipar6es l'une de l'autre par un enclos, u'grr~rr'es sur 13 plage, 
c-ot~irw Iri senience tombant d'une main ri\*are, et formant. sur un cordon de plusieurs lieues. 
une ville ou un iillrigr par I'rinnrau de l'6plisr17. 

Les nombreuses ipithites (comme yrmti, i?erts. pirromsqzres, becru. pi-i~iririie. iptrrs. 

cii*nre) jdonnent l'extrait en lui confirant un aspect lyrique. Les anaphores créent la 

redondance necessaire h cenains moments de l'écriture pour mieux souligner l'importance 

du tleuïc - c-r ynrrid flnriw (deux fois) -. et du rèiriroirr qui i'enroure - ÇCr er lir (deux 

ibis). Elles sont appuyées par des compriraisons - corurize - avec d'autres lieux. La 

personni ficat ion du Saint-Laurent est ividentr lorsque Mlumier lui attribue un srntimr nt. 

celui de la tristesse - ce gi-cirrcij7e~iir esr n-isrr - ou celui de l'absence de joie - il ri 'esr poi~ir 

Qtr!.r' -. ainsi que la force physique nicessaire au transpon du bois des forets - Il les tr 

hi-t~iêiire ptrrierirrrrriir par-rr'es j i r q i r  '6 llr r w -  - et les qunlitis de la noblesse - sa roylritrk -. 

Toute la premikre partie est organisCe selon un exotisme par soustrnction. où la 

reprisenration du Saint-Laurent se fqonne ù partir de la mention de qualités qu'il ne 

poss;.de pils - il 11 '11 poiiir. il ri ;r /rir'r~ie p h - .  il ri 'rsr poirir - par rappon à d'autres endroits 

exotiques du globe. Nous remarquons une mitaphore semant à Cvoquer l'image des 

petites maisons dissirninies sur le territoire et rrsscrnbliint i de h %<semence» sur lin 

champ. Plus loin. dans le mSmr chapitre. hlam~ier change complètement de sujet. Pour se 

livrer 3 des çonsidérxions plus sociologiques. il emploie une mitaphore-hyperbole pour 

définir la polirique parfois futile et trop bureaucratique des gouvernements constitutionnels 

de l'époque : .Ne vous semble-t-il pas que les gou\~ernernents constitutionnels. avec leurs 

roi-i-eiirs de pwoles. sont de tris ennuyeuses choses . . .'?")>. Ces passages, tirés du 

chapitre cinquiéme des Letsres sirr I'Anririqiie. intituli simplement <.Québec>>, montrent 

clairement la richesse des signes et des rifirences exotiques. PubliC pour la première fois 

en 185 1 h Paris. ce ricit de voyaze est encore, lors de la nouvelle idition en 188 1.  très 

populaire en France. Il rentre de plein titre dans la littérature de voyaze concernant les 

contrées nordiques amiricaines ou européennes. 

111.2.2 - Les descrimions subiectives 

Piliers de I'écrirure exotique, les descriptions subjectives rendent ta lecture tris 

attachante; elles mettent à nu les états d'dme du voyageur face à ce nouvel univers qu'il 

'' Xavier Marmier. Lettres. op. cit.. p. 110-1 1 1. C'est nous qui soulipnons. 
'' Ibidenr. p. 139. 



façonne par son propre symbolisme (par exemple, l'immensité de la prairie manitobaine 

devenant, pour Lamothe, «un ocian d'herbes et de fleurs») 1 9 .  Mais la subjectivité de ces 

images n'atténue en rien le timoignage des choses vues. DSjà ~Montaigne, rapporte 

Stcphen Greenblatt, s'interessait au fait de bien témoigner, en affirmant qu'une 

«distinction capitde s'etablit entre les gens simples qui rendent "véritable tesmoignagr" 

et les rusés ("les fines gens") qui glosent, inrerpr2tent et fiiçonnrnt rhétoriquement ce 

qu'ils ont observe, jusqu'h ce que "les choses pures" disparaissent sous les "inventions 
f+JUCeS*'20 ». 

On y trouve iduitüblrmcnt des topoï en rapport notamment avec l'espace 

(ropogrripliir) et k temps (clrru~iogrophie). Griîccz à leur présence. les descriptions, les 

portraits ou I'cxprrssion des sentiments captivent le lecteur, car il arrive i jouir de I'instanr 

exotique qui lui est offert qr i r  le ditail de toutes [es circonstances les plus 

intiressantes2'~. II est parfois nicessaire que la description soit rxagCrCr. ou 

intentionnellement csçr n trique. subjective diins sa rhitoriquc ou prisentant uns dimr nsion 

t'ibuleusr (ou i la. limite de celle-ci) afin de mirua rendre Ir moment d'dan imotif que vir 

le voy;igeiir. Dans ce cris. I'iipprihrnsion d'un lieu. d'un panorama, d'une rencontre, etc. 

se dCcrit par une rèpriscntation irriitionnrllr. amenCe par des substantifs tels que r i s im .  

estrcm-tiiri(iiru. riien*rilleics. p r i i  I I .  i t  ilitlicible. thri ige.  

colossd. Bien que la citation de Mürmier. que nous venons de voir. soit u n  bel exemple 

de cette ciiractiristique d'icriture. nous citons un autre ciuteiir. Ernest Duvergier de 

Haurrinne. qui dÇcrit le profil de la ville de QuCbçc, durant le coucher du soleil d'une fin 

de journée du 21 octobre 1564. en y üjoritant une touche subjective qui rend Iü vision 

féerique : 

Des brouillards tlottent Jans t r i  vallie, le soleil couchant ripanci sur les nuages noirs u n  
tlot de luniikrt: snrrglarrre dont tout le ciel est tnibrrisi; en face. sur Iri colline. les clochers 
de Quibric. thincelant i trJvc.rs la brume, se dressent du sein des vapeurs comme une iisiori 
mer-i.eilleirse". 

Divers Çlçments naturels. tels que les nuages, la lumikre du coucher de soleil, la brume. et 

les vapeurs rendent effecrivement le moment magique aux yeux de Duvergier 

'Y  En ce qui concerne les descriplions objttctives, nous avons prefiri les assimiler a la <(fonction de 
rapporter (ou observation)>,. Voir Iri suite de ce chapitre. 
'" Ces Mer~~rillritses poswssio~rs. op.  cir., p .  122. 
" Jean-Marc Moura, op. 'if. p. 1 12. 



Haurannc. L'effet exotique de ce passage est aiguisé par la subjectiviti du voyageur qui 

ajoute une touche feeriquc o l 'imqe et accorde ainsi une dimension intemporelle à la ville 

de Québec. 

111.2.3 - Les rrprkmations stiriotvoZes 

Ces reprisentations font aussi pmie des procidçs littiraires courants dans 

l'icnture exotique des récits. L'originalitt d'unr image, soutien indispensable à l'écriture 

exotique. peut sr trrinsformer en poncif s'il y a abus de clichis, et compromettre. par 

consequent. le sirieux de I'énoncC. Toutefois. ces représentations influencent une 

cadeoriè de lecteurs. peu hübitds à ce genre de textes. qui en apprkcicnt le contenu et 

pour qui I i i  lecture revttira une cenaine couleur. En effet. certaines images comblent les 

attentes des lecteurs en  leur proposant un depaysement çon\entionnri : l'itranger 

(l'indigine. le sauvage. I'a\penturier. Ic !+tuikrc, le trappeur. c c ) .  les lieux (la mer. la 

fort[. les grands flèu\.es. les vasres plaines. 13 grande ville. etc.) et l'action (.le naufrage. 

l'rxpidition. la chasse. le combat. la rencontre. la Etc. etc.) en sont des exemples. LI 

citation suivante est paniculiiirernrni intiresscinte car elle offre au lecteur un type de 

reprisentarion d'unr rialite ~iographique trks r i  pandu en France dans la seconde moitiC 

du XIXe s i k h .  Il s'ci$[ d'un passage où .\,Iaiiricr Sand decrit la Prairie proche de Saint- 

Louis par des iniages fanilikres disormais connues de la müjoritti des Franqais. h 
perception de cet endroit aux contours exotiques suscite les images sukantes : 

Aujourd'hui (4 septembre IY611 cent \.ingt lieues de prairie en Jouzt: Iiwres. sans 
rencontrer un arbre. un buisson. criillou, - dc 1'ht.rbe. toujours de Il'herbt. : quel prîturagtt ! 
mais aussi quels troupeaux paissent dans ces pr2s sans limites ! Les bisons s'y prom2nent. 
dir-m.  par bandes Jc cinclurintt: iiiille: nous n'avons pris eu la chance J'cn wncontrcr. 
Quelques cabanes sr3 cfrt'ssent tris loin lés uncs des riutrcs le long de Ia voie f enk  Ce sont 
des stations ou des fernies toutes nouvelles2-'. 

Toits ces details construisent Ir clichi de la prairie cimCricriine. Dans sa description. Sand 

se réf2re d'abord à tout u n  bagage d'id& priitablies qui lui ont dSji été transmises sur 

place, vraisemblablement avant son voyage. Toutefois, un seul Çlirnent manque à l'appel: 

les bisons que I'aii dit Ptre en grand nombre. Dans ce cas. le voyageur, prêt à brosser une 

description de la prairie selon les paramètres conventionnels. est forcé d'admettre 

l'absence d'une de ses composantes primordiales. À son tour, le lecteur, qui suit cette 

progression d'images-clichis (absence d'arbre, herbe omniprésente. quelques fermes). 

- 7 -- Ernest Du\.c.rgier de Hriurrinne. op. cit.. tome 60. p. 2 1 1 . 



doit, à un certain moment. s'arrêter dans sa reconstruction visuelle de la prairie. car ce 

qu'il s'attend à voir, en compliment de ce scénario. peut étrangement manquer. 

111.3.4 - Les com~araisons 

Au même titre que les représentations sttrtotypées, il faut noter la prisence de 

comparaisons d6jü évoquçes à l'intérieur de notre itude concernant l'appropriation du 

réel% Faits linguistiques très Mquents dans les récits de voyage, les comparaisons 

restent un moyen de faire ressortir des ressemblances ou des différences : une impression 

de tl2jh i w  par rapport h une autre situation, à un autre lieu ou bien une opposition avec Ir 

monde de riftkence du voyageur. Dans son récit de voyage. l'tkrivain-voyageur aime h 

I'occasion comparer une ville visitée, un panonma aperçu. un individu rencontre i 

d'autres rxperiences ou moments qu'il a antirieurement vicus. 11 s'agit de parcourir les 

lieux de sa mémoire et de les taire revivre grkc à une nouvelle vision : des affinités 

apparaissent entre ce que l'on connaît déji et ce qu i  est inidit. 

Le r~pport analogique établi par une comparaison incite. dans une cenine mesure. 

le voyageur B chercher des points de rkfixncr. 11 n'est pas question ici d'une q<adaptntion* 

ou d'une ~assinilation)~ de l'%<hors soi-n15me», signal2 par Segalen. Le voyageur est 

conscient que ce qu'il voit est Ctranger ù son monde, c'est pourquoi il sent le besoin 

d'effectuer une comparaison lorsque deux choses sont Cloignies dans I'espace, mais. par 

ailleurs. proches par la pensçe. L'apprihension de 1'~ailleursfi s'effectue en ayant comme 

réference indiniable 1'4ci)) et c'est s r k e  i cette apparente contradiction que l'effet de 

dCpaysement s'accr ntue. 

La vision de la ville de Qutbec en est encore un modéle. Elle constitue un  diment 

dçclencheur de comparaisons termulCrs dans les rkcits de voyage de notre corpus. C'est 

la .France transatlantique» qui. comparée à ln vicilie France. sr  confond avec cette 

derniére. Dans la comparûison suivante de Leclercq, la nosralgie et le dipaysement font 

bon minage : 

Quibec m'ri rappeli les vieilles et pittoresques cites de la Normandie. Elle 3. Jans son 
aspect g6nt;rril. un air de respectable antiquiti si diffirent de ce qu'on voit dans les autres 
titis du nouveau monde. qu'on est tente de croire que c'est une ville transplant6e de la vieille 
France en Amkrique. Les rues sont itroites. roides, irriguli2res çor~rrire celles des ports & 
mer de Isi côte bretonne : on dit qu'elles sont bities d'aprks l'alignement des sentiers ck 
l'ancien village indien de Stadacona qui  occupait autrefois l'emplacement actuel de Iri ville 
fondce par Champlain. Les 6dificrs religieux, tiglises. couvents, hôpitaux. dominent de leurs 

?" Maurice Sand, op. cir., tome 38. p. 18 1.  Nous soulignons. 
" Cf. mpm. le chapitre deuxikrne. 



masses imposantes les humbles iuriisons. c o r m e  t'ont les crtthidrriles dans nos vieilles 
i t&3 

Le fait de se rrzppefri. sen i Leclercq à introduire tout de suite un autre terme de la 

comparaison, les villes de Normandie consid&ées par rapport à la ville de Québec. La 

Nouvelle-Friince devient la vieille Friince grîce j. la force de l'image introduite par une 

deuxième compüriiison avec les villes de Bretagne. Ensuite. l'auteur deplace son objectif 

sur les idifices religieux pour inscrire ilne troisieme comparaison. celle des cathidrüles 

les villes t'rançriises. Leclercq enchaîne les comparaisons les une aprb les autres pour en 

arriver i I'idCr que la ville de Quibec est sn t ihnen t  bitie comme ilne des anciennes 

villes de France. 

Ainsi. comme nous I 'xons dit. l'écriture cxotiqiie crée un rappon Ctroit entre Ic 

texte de I'6~ri\~iiin-\~oyagcur er lé lecteur q u i  sr laisse entraîner lui-m2me à crier ses 

propres cornpüroisons. Considerons un plissage d'une euvre de Loti. L ' I d e  (sci~rs Irs 

h g l o i s )  qiii offre d'abord un premier n i i ~ x u  de comparaison (les nies de la ville de 

PondichCry sont cotutiir ck , -  1ralr.s) et peut-Ztrr un second. superpose 311 premier par Ir 

lecteur (dans cette description. PondichCry pourrait etre comparie. au premier coup d'=il. 

à la ville de Quibec) : 

Oh ! Iri nit!lrincolie d'arritw Ii. Jans scttti \vieille \.ille lointaine et chttrmanrtt où sommeille 
entre des niurriillcs I~z;ir&es tout un pas& krinpis ! Des petites rues. un peu comme chez 
nous. riu fond de nos plus tranquilles pro\-inces, des petites rues bien droitcs, aux 
mriisonntws brisses. aux riiriisonnt.tics wntenaires. blanches cic chaux sur un sol rouge.; d("i 
murs de jardins. d'où reiombcnt des girlrindcs de liserons ou de tleurs tropicnlrs [...]". 

Dans cet entrait. nous sommes porte i voir une ressemblance suggestive entre la 

perception de la ville de Pondichisy et celle de la ville de Quibec. On note Ir recours à la 

meme rhétorique. à Iü mSme sensation visuelk et au mGme effet de dkpüysement, au 

moyen de marques stylistiques telles que les comparaisons du tope et du ch-ono 

historique. Le .chez nous>> est, h la fois, une comparaison sertie expresXmrnt p u  
l'écrivain pour rappeler justement qu'il ne se trouve pas chez lui mais 4 l l r u r s > ~ .  Dans 

l'extrait de Loti, seule l'image de la blancheur chaude de la chaux, du sol rouge et des 

fleurs uopicales de la ville indienne peuvent nous ramener findement dans le contexte réel 

et, ainsi, nous Faire songer à I'itonnante ressemblance wec la ville canadienne. 

Jules Leclercq. op. cir.. p. 375-376. C'est nous qui soulignons. 



111.2.5 - Les singularités 

~'Ccnture exotique est Cgülement canctirisee par I'&ocation de singulxites. 

Celles-ci ajoutent aus descriptions un caractkre souvent extraordinaire. Les singularités 

sont h l'opposé des clichés : elles complètent le discours par le report d'un fait riel. h la 

fois passionnant. surprenanr et insolite. Aux États-unis, le baron Étienne Hulot constate 

des singularitis une fois rendu au Lac Salé de l'État d'Utah. D'abord. la vue de certains 

baigneurs nageant dans cette eau salie retient son attention. 11 s'rxclamr ensuite en 

mentionnant I'esistence d'une reli~ion du Souveriu Monde (celle des Mormons). 

sin_ouli6rr ses yeux. ;\ la lecture de ce passage sur 1' Utah. le lecteur pCdtre en plein 

exotisme et l'anecdote de Hulot sollicite dauntage w curiositi. Dijh. Ic Lac Salé rend la 

pmtiqur de la natation insolite (4es  baigneurs surnagent comme de simples coquilles de 

noisa): de plus. cette sct.nr possède un cmct?re inhabituel. rendu par I'anliphore du 

qiiÿlificatif anou\-eau*. appliqué systématiquement au <mondefi. au qcJo~irdüin* et h 1ü 

«Ville,, : 

r\ I'enirk du ~tmtoire d'Cuh secitend le gmncl l x  SaIr'. lac idlemeni satur2 de sel que les 
baigneurs surnagent clininle de siniplts coquilles de noix. Lt. dit'ticilc est J e  plonger ! 

En contournant cttttt'  second^' mer 110rtc. un aboutit ;i 13 ville sainte. sur les bords du 
Jourdain. - Xllons Jonc ! - 113 parole! dans ce nouveau nionde. un noutwu Jourdain 
serp~'nte au picd d'une noutclle Villr sainte. Les infi&les. comme vous et moi. nonirilent 
cctre localitti. S a l r - L d r  Cil!.: mais les sro'mts repoussent unc appellation aussi profane. .- 
[...] Bref. ~ ~ u s  v q e t  les htornions- ! 

La comparaison ciwç Iss lieux saints J'IsraSl sert i riduire Ir dçcalnge entre les lieus 

connus et Ir hit  de se r r t rouw dans un iiniw-s lointain et s inyl ier .  D'ailleurs. il est 

intCressünt de voir comment s'effectue le rapprochement des deux religions: le Vielis 

Monde des rives du Jourdain. lui-meme très esotique, se pr&e comme rifirence unique et 

indiscutable d'un Nouveau Monde dont les rites et les croyances doivent encore 2tre 

compris. Hulot se retrouve comme un 4nf id i .k~  devant la place fone d'une nouvelle 

religion qui a seulement quelques annies d'existence. Il appert que. pour cet homme. 

l'ancienne religion chrétienne. avec ses origines perdues dans la nuit des temps, voit sa 

primaute diminuer dans «ce nouveau monde)). Nous voulons aussi souligner que I'auteur 

use fréquemment de la modalité eaclarnntive pour mettre en relief son étonnement de 

voyageur au contact de cette situation singulikre, en provoquant aussi un effet de surprise 

chez le lecteur. L'altinté est introduite dCfinitivemrnt par la conclusion «Bref, vous 

'' Pirm Loti. L'ltidr (salis les Aiiglais). Paris. Cnlmann-Lt5.y. [s.d.]. p. 213. Nous soulignons. 



voyez des Mormons!>> qu'il enonce afin de résumer brièvement cette description au 

lecteur. Grice aux singularités, la valeur du message d'un texte exotique s'enrichit par 

l'apport d'images d'itonnement. 

111.3 - Des fonctions dans l'écriture exotique 

Nous poursuivons en remarquant trois fonctions majeures de I'icriture exotique 

qui jouent essentiellrmrnt un rôle d'information dans le rkit : la fonction de nommer (ou 

la toponymie), la fonction de classer (ou la taxinomie) et la fonction de rapporter (ou 

l'observation). Nous les retrouvons incidemment dans certains récits de voyage d6crivant 

les dhcouvertcs de nouveaux territoires. Ces récits thoignent des progrès 

ipisiCmo1ogiq~ies de I'ipoque. En effet. les connaissances sur l 'hhr ique se developprnt 

de façon extraordinaire tout au long du XIXe sii.cle. Pendant le debut de la piriode 

romantique de !a fin du XVIIIr si2cle. I'intCrit scientifique prend de l'ampleur dans Ir 

savoir europeen. Tout en ~6hiculant toujours des images tlamboyantes de contrées 

sauvages d' Amiriqw, où tout était ù créer et 5 bdtir. Ir debut du XIXe sikle commence i 

abandonner les idees et les croyances de~cnurs desdtes et ne reflétant plus l'ivolution 

rapide de l'ipoque. Nos auteurs montrent tous. à divers degris. comment 13 sociitk 

amiricaine progresse dans tous les secteurs. De 1-Anikriqur, ils retiennent la façon de 

fonder des institutions politiques. d'acquhrir de nouvelles techniques agraires, de suivre 

des habitudes de vie diffirentes. Surtout, ils remarquent la naissance d'un puissant 

sysdmc Cconornique. voué 5 devenir l'exeniple pour une Europe h Ia recherche d'un 

second souftle. 

Les fqons de reprkrnter Ir Nouveau Monde naissent d'actes rhtléchis que le 

voyageur accomplit pendant son voyage et qu'il retrace ensuite dans son récit. Nous ne 

prenons en considération que [rois de ces actes qui sur_~issent ponctuellement à l'intérieur 

de la forme littiraire des ricits de voyage américains. 

I11.3.1 - La fonction de nommer (ou la to~onvmie) 

Le voyageur du XVIe siècle arrivait dans un endroit inconnu et non répertorie 

officiellement sur les canes giographiques de I'ipoqur. Une nécessite surgissait : celle de 

nommer le lieu pour lui donner un statut géographique manifeste. II arrivait que la 

désignation du lieu reflitait les réalids physiques (la géomorphologie, la flore, le climat, 

etc.) et les ridités humaines (les peuplades, les constructions, les villases, etc.). Dans ce 

cas, l'auteur reprenait un mot indigène ou un signe distinctif pour formuler sa désignation. 

Le lieu était, de cette sorte, nommé et parfois indiqué sur une carte topographique. En 
- - -- 

" Étienne Hulot. op. cir.. p. 332-333. 



outre. par la fonction de nommer, le v o y a p r  effectuait un acte fondateur homologuant 

la .preuve concrtte de sa prisence [et de son expérience de découvreur] sur les lieux 

memes dont il parl[ait]'J». Nommer etait l'une des fonctions premitres du dicouvreur, 

~ g e s t r  d'appropriation par excellence» lié, selon Roland Le Huenen. à la i<procçdure de 

mise en ordre d'un desordre initial. telle que le récit la re~ense'~)). Cette fonction 

favorisait l'iivancemr nt du syst2rne ti!pisrCmologique - géographie, physique et humain - et 

permettait ù d'autres de taire le meme piircours et de reconnaître le lieu disigné. Ainsi. 

pendant sa mission de dicouvene. Jacques Canier nommait-il un grand nombre de lieux 

dans ses rkcits de voyage. Pumi  ceux-ci, un lieu demeure encore de nos jours une 

riference giographique et humaine de I'Arnirique du Nord, c'est celui de Montréal: .Au 

milieu de ces campaSnes est situie la ville de Hochelaga. qui est tout près et üccolie à une 

montagne culth-kr et tks fertile cr du haut de laqiirlle on voit fort loin. Nous nomrnhes 

ladite montagne ~riortr Rqtr l .  . 
La foncrion de nommer s'6clipse dans les récits des voyageurs français au Canada 

du XlXe siècle. Mais nous reconnaissons dans cette hcctte de l'écriture exotique un 

postulat qui en dirive. i savoir le bit de citer un lieu dgjà connu dans I'itinhire 

emprunté. Ces voyageurs modernes se posent en htritiers de l'«ilcte fondateur)) de leurs 

lincetres. Malgr6 tout. ils sont encore friands de toponymie; ils nomment les lieux selon le 

processus de ricupiration de la mimoire collecti\c Ils les Cvoqiirnt et, ce faisant. rendent 

hommage celui qui ii d6couw-t ces contrées. C'est ce que .Yhrmicr tait en parcourant 3 

nouveau lü \.oie tracCr par Cxtier : 

C'est l'ilc Lie XIontrthl. qui ri environ onze lieues Je longueur sur deux ri cinq de largeur. 
Prcsquc. au milieu tic crttc petite ttlm s'r'lS\x une monrtigns fendue en deus comme par Iti 
=ribre d'an Roland. [...] En 1535. Jticqucs Quartier. le vaillant capitaine Jc Saint-Malo. 
remonta dans son second voyage le Saint-Laurent jusqu'ri l'île de Hochelaga (l'île rictuelle 3: 
Montrtitil 1 ". 

Dts qu'il met pied sur l'île de Montrial, Mrumier se presse d'ivoquer le nom de Ctinier 

(car c'est «un des devoirs du voyageur. que celui de parler des villes visitees), comme 

pour confirmer son passage dans ce lieu. D'ailleurs, Marmier dit Stre  ressuscité» h son 

entrée dans l'île : il se sent priviligii tout comme Cartier qui. jadis. .a lui mCme ecrit [. ..] 

'"ormand Doiron. op. cit.. p. 1 18. 
"' Roland Le Huenen, (<Le discours du dicouvreur>#, L'Esprir C~.Jcrtritr= tome 30.3. automne 1990. p. 3 1. 
24 i A.-Lio Leyrnarie. (~RCcit du voyage fait par le Capitaine Jacques Cartier en l'an mil cinq cent trente 
quatre en Terre-Neuve de Crinadri dite Nouvelle France>,. op. cit.. p. 1 13- 1 18. 
'' Xavier Marrnier. Lenres, op. cir.. p. 77-79. 



son arrivée en ce lieu3'». Montréal. de la sonr, provoque un surcroît de fascination. En ce 

sens. Élisabeth Nardout-Lafasge explique que d e  recours au nom propre marque 

toujours. nu moins dans un premier temps. la croyance dans le pouvoir des individus qui 

se trouvent ainsi présentés comme des acteurs de l'histoire3'». 

Le toponyrne est utilisé dans toute icriture exotique; il est le signe graphique du 

lieu qui catalyse ies diverses expressions du sentiment exotique. Il permet au voyaeeur 

de tracer l'histoire de son voyage et de lui associer des faits de diverses natures. Le nom 

du village de Saint-Vincent est cite à deux reprises dans un mEme paragraphe d'une des 

lettres de i -oyge du ionmiündiint de Beldzc. qu i  I'associc i ries r2f2rcnses personnelles 

cr historiques : 

Avant de partir de XIontrtkl j'ai fait une visite au village Je Saint-Vincent de Paul sur 
I'Ottri\vri. prks du saut du Rti'coll~ft. [...] .A Saint-Vincent cie Pau[ on est en France, 
physiononiie. langage. forrncs rit't'ectucuses et  s!mprirhiqutss. tout y rrippclltt Iri parrit.. dont 
le sc )~ \w4r  est conservi dans cc, campagnes avec un  soin religieux1'. 

Ds cette m n n i k .  lès rkcits de voy;~?e mngnitïenr I'imqe d'un lieu en le noniniiint. 

Hiritiers de l'acte fondateur de leurs pridiccsseurs. les auteurs mentionnent les lieux 

pour en faire une riErence obligatoire de leur aventure exotique. Les lieux. une fois 

definis et bien identifiés dans l'cruvre. aident le lecteur h suivre les prouesses du voyageur 

au cours de son piriple. 

111.3.2 - La  fonction de cl~isser toi1 la tasinomie) 

La fonction de ctrisser (ou la rrixinomie) relèx surtout des récits ri carrictkre 

d'observation typiques du XVIlIe sieclr et des icrits de vulgürisütion ou des opusculrs 

piiblicitoires du XIXe si5cle. Cette fonction ajoute une touche de rigueur et d'hdition 

encyclopidiqur i I'Çcriture exotique, elle la rationalise. Toute nouvelle espiicr et tout 

élément original seront ciassis dorénavant selon des cririires stricts car il s'agit de les 

intigrer au savoir scientifique. De cette façon, le voyageur, tout comme l'encyclopédiste. 

consacre une large pan de son écriture à la présentation et à la dtiîinition des objets qu'il a 

remarqués durant son voyqe. Il identifie les panicularids. les propriités, les 

ressemblances ou les dissemblmces de l'objet en Cvitant d e  trop grand &art de l'alténti 

'' Ibidem. 
;1 - Elisribeth Nardout-Lrit'rirge. «Le vertige des noms dans la P1-6fizce de Cronm.ell~~. dans Le Texte er le 
rionr. actes du Colloques tenu à I'Uni\wsiti de Montria1 les 25.26 et 27 avril 1995 sous la direction de 
Martine LConard et Élisabeth Nardour-Lnfarge. hlontrtial. XYZ. 1996. p. 276. 
Y Henri de Belvke, op. cir., p. 134. 



[et s'il le faut. il pourn] inventer un dénominateur commun entre les diffirentes choses3'» 

afin de fournir un critére universel au classement. Un récit peut aussi préscnter de simples 

formules d'introduction anaphoriqurs comme «toute sorte de ... et de ... » ou quantite 

de ... et de ...% Voyons deux exemples : dans le premier, la fonction taxinomique est 

pleinement obsrrvie car elle est l'essence du discours: dans Ir second, cette fonction 

correspond tout simplement B une enrimiration dont 13 finalit6 est l'introduction de 

nouveaux d<ments nécessaires au discours de l'auteur. 

Lc premier exemple est tiré des Rrrpporrs S U I .  1 'Esposiriori tk Pnt-is rrlnrifS ciris 

pr-otluifs di Glrlodci. publies et envoyis lors de i '  Exposition uni\.erselle de 18.55 h Paris. 

Des documents reproduisant des fragments comme celui-ci pullulent au XIXe si2cle. Leur 

fonction est de propager une information pricise i l'attention de gens qui se spiciolisrnt 

de plus en plus dans des secteurs-clés de l'iconomir du pays. Le lecteur remarquera que 

le contenu strictement descriptif et taxinomique du document permet nCanmoins de 

transmetire une image exotique pricisc du Canada par la psksentation de ses produits 

naturels. notamment ceux de l'an forestier. si appréciés par Ir public franqais de I'hpoque : 

La colonie du Canada. (rici a procdc' 3 I'csposition de ses produits J'unc fason mapistrïlr.. 
En niCriiet temps que le cornit2 exthtif  de l'Exposition de Paris rtiunissait la plus riche 
collection dr pruduits naturels, indusrrit.1~ c't conirnerciriu.u: prtjciccup6 de hire connaître i 
1 '  Europe lri i w t r  sorirr-ie perlplie rr 12rriir" par des mains any laises et francpises. i 1 
proi.oquriit la rtkhction d'esquisses pleines d'int2rCt sur I'ti-[lit rzctuèl du Canada. son 
commcrcc.. ses ressources. son avenir. [...] Pcrsonne n'a parcouru Ia @rie du quai. dite 
I'.Anncsc. sans renirirquer p rk  dc son cntrtk de I'txtrtimit2 nord-est. ce conipartinient 
reciangulaire. dont le centre itai t occupe par une i u r r  pjnniide des plus beaus 2cliantillons 
de bois. et  oh >e irouvait rGunirt une 1-aste et belle collection de produits. animaux et 
vt;gL;taus. des nitwbles. des iuitures. des rntitaux. des instruments de travail. des objets LL' 
I U S L J ;  en u n  mot. toutes lets preuves d'une vie sociale rictivc et tkonde. [...] 

La collection dr bois. formir par d ivm exposants i l'instigation du cornit6 extkutif et aux 
frais du poui'mrtrnrnr colonial. se compose d'environ 120 ~chrintillons. dont le plus y- i id  
nombre r h t  d'une Deulrrk iiicwrrresrcrble. [...] Ces 2c hrintillons appartiennent i 16 familles. 
et sont inctiqut;~ dans te critrilogue suitmt. qui prisente succtssivt.rnc.nt le nom botanique. 
puis les noms canadiens-anglais, et français : 

BOIS DU CANADA 
Lir-iodriirirort rrilip$era. L., Tulip Tree oti White Wood, Bois blanc: 
Tiiia Arirer-icaria, L.. Lime oir Linden orr Brisswood. Tilleul. bois blanc: 
Rliirs r~plrirlcr, L.. Sumach. Sumac: 
Acer snccliat-irrra~r. L.. Sugar Maple, ErribIe: 
.A. icieni. variA2. Rock Pvlriple. ErabIe rouge: 
A. idm. variiri. Curled MapIrt. Enblr onde: [-..I'~. 

' Francis Afîkrgan. op. cir.. p. 195. 
16 Cf. Sophie-Jenny Linon. op, cir.. p. 94. 

" L'italique des deux premiers paragraphes de la citation est de nous. 
1x Conseil LGgislati f (Canada ). Estrnirr des rc~pparrs siir- 1 'Evpositiorz de Ptiris, reiarqs prodilirs clri 

Cmiadci. Toronto. Imprimi par Stewart Derbishire Br George Desbarats. 1357. p. 4-5. 



Dans la prisentation de la section intitulée d r t  forestier, chasse. pEche et récoltes de 

produits obtenus sans culturer, des traits rhétoriques jouent un rôle essentiel dans Ir 
diclenchement de l'image exotique. Les syntagmes placis au début de la liste .la wtr  

contrée peuplie et fertile» et (<d'une beauté incontestable» facilitent la lecture du rapport. 

qui perd ainsi de son uidirC. Le texte prépare k glissement vers l'énumération plus 

technique des produits forestiers en question, et cela par l'ajout de la liste intituler <<BOIS 

DU CANADAD. De ce fait, la fonction taxinomique d'un texte n'enlhe rien au cxiict6re 

esotique qui peut s'en dçgager. La quintessence exotique s'inrégre au texte sans y avoir 

C t i  introduite dans ce but pricis. 

La fonction de classer ne tait pas ponie des procCdes triiditionnels de I'Çcriture 

exotique du ricit de voyage du XIXe sikle. Il est difficile d'expliquer cette fonction dans 

des textes où les styles lyrique et exotique sont constamment confondus. Pourtant. les 

élimrnrs ccitnloguis par l'auteur (les indhridus et leurs activitts, les objets. les animaux. 

les cspéces) arrivent i bien s'intisrer dans 1e discours du ricit. Dans ce cas. la fonction 

taxinomiqiie se prisente d'une hqon plus depouillie sous la fonne d'un simple 

clnssemrnt. Le second ctscniple que nous proposons de montrer se rapporte i cette 

circonstiincè. 11 s 'agi t d' une description niithodique des publications periodiques 

canadiennes françaises (selon leur irnponrince) que nous retrouvons dans le r k i t  de 

\.oyn_oe de Henri de Lamothe. Cc voyqeur inrroduit i lin moment précis de sa relation une 

sorte de nomenclriturc des journiiux de Quibec, Itiqurlle. du reste. se veut (<tri.s sincére. 

sinon tri% int6ressiinte» : 

Dans toute la conti;dt;ration. pour Jourtr cent mille habitants Je langue frrinqriisc., nous nt: 
trouvons pas moins de quarante pub1ic;itions ptkiodiquès. Jont sept ou huit journaux 
quotidiens. C'est ri Quibec que se publie It: plus ancien journal exclusivement hnqsris & 
1'Aniti'riquè du Xord : le Ccrtrcrdieti. fond; en 1506 et plusieurs fois supprimti au temps ct. 
l'omnipotence Jes gouverneurs anglais. Nous trouvons Jans 13 m2me ville. sans compter 
I 'Éclio de Liimis qui se publie sur I'autrr ri\x du Saint-Laurrni. [rois autres journaux 
politiques. I 'Éi-iirui~rerrr, le l o t r ~ i d  de Qite'lirc et le Corrrrier hi Cnirtidci. 

~'Éi*e~irtiieiir a pour redxteur M. Hector Fabre. aujourd'hui s+inaicur f i d h l  [...], 
Le Joiri-rtnl dr Qrie'liec &ait r2Jigi en 157.3 par M. Cauchon. ecriwin quelquefois dur et 

incorrect [...]. 
Le CUII~~'I 'P)*  dl C~liiri(lCI reprisenie !es id&s ultra-catholiques [...li'. 

'Y Henri da Lnmothe. op. cir.. p. 33-34. 



Nous voyons ici un classement dans lequel l'auteur cite méthodiquement les titres des 

principaux journaux politiques de la ville de Quebec. La ripartition de ces titres est 

effectuée en fonction de critères pricis. tels que I'ancienneté, I'orientation politique et la 

force d'impact de ces journaux. Mais. avant de parler des journaux. Lamothr a 6bauchi 

une présentation de la ville de Québec en louant ses «promenades i la mode», sa 

Plate forme. son Esplanade et son jardin du Gouverneur. Le glissement du texte vers k 

reportage sur l'activité journalistique de la ville de Qutbec survient dans Ir récit aprés une 

présentation panoramique de I'espace urbain : le lecteur. satisfait. se prere ciinsi plus 

fricilemrnr la lecture d' informations techniques concernant l'organisation sociale du lieu 

decrit. 

111.3.3 - La t'onction de rmporter r ou I'ob~er~~lition) 

Dons nos riçits de ~oyage ,  nous distinguons aussi Iü fonction de rapporter. c'est- 

i-dire l'obscnation objective. En faisant de l'obsenotion objective. l'auteur d'un ricit 

adopte une artitude de détachement 2 I'Cgard de ce qui l'entoure. Le regard s r  pose d'une 

mcinih-e plus lucide sur une s&e pour en retenir une vision plus conforme i la rialite. 

moins susçeptiblc de nuances personnrllés. Plus précisiment. Ir sens aigu de 

I'observrition n'est qu'un moyen d'attinuer le hiatus entre le regard parfois trop subjectif 

du voyageur - dû i ses Cmotions prrsonnellrs au contact de I 0 d l r u r s »  - et l'objet 

considire. L'acte d'obser~xtion objecti\pc vise à éliminer du ricit les indices de la 

subjectivit6 de liuteur: autrement dit. il est le procidé par leqiiei il est possible de 

rapporter des bits. des dirails historiques. des constatations concernant le pays visite x e c  

toute ln pricision scientifique requise. Yianmoins. l'cxistencr dans un récit de voyape 

d'une vision ditachie. dinuée d'trnotion i I'igrii-d de I'objrt exotique. n'empeche 

nullement Ir Iécreur de s'émouvoir et de remplir pleinement? s'il Ir veut. cette image de 

ses projections personnelles. Le lecteur est ainsi amen6 B participer au jeu exotique par une 

interpritation subjective des images proposers. En fait. il y 3 des rCcits où l'auteur a 

tendance à rapporter plus objectivement que d'autres auteurs les moments de son voyage. 

Ainsi. l'ticonomiste Gustave de .Molinxi dicrit son mivie en Amérique du Nord en 1885 

avec la déligation française du Dmitirci. La prernii-re ville visitée est Halifax : 

En attendant. cette capitale de 13  ouv val le-Écosse est une vilie modeste de 30.000 
habitam. pour la plupart d'origine anglaise. irlandaise ou Çcossniw. Elle est bdtir 
entikrernent en bois. i Iri mode americaine. c'est-a-die en damier, sur le tlmc passablement 
escarp2 d'une colline dont le sommet est occupC par une citadelle. la plus lone ck 
1'AmGrique du Nord. L'Angleterre y entretient une garnison d'un millier d'hommes. les 



seuls habits rouges qui s r  voient aujourd'hui dans Ir Canada. C'est que Ir port d'Halifax est 
un des plus vastes et des plus sûrs du  monde [...]"'. 

Nous reconnaissons dans ce genre de citation la capaciti d'observation objective qui est 

d'ailleurs utilisee surtout 14 où le voyageur montre peu d'int6rê.t pour le lieu traverse. L;i 

meme fonction est tnitCe chez Philippe Deschamps lors de son passage rapide à Detroit. 

ville dicrite sans plus cornle une «ville importante de 206.000 habitants, situie au bord 

du lac Érii,. Tout de suite apri.s avoir relate très bri2vement sa visite de Detroit. 

Deschamps raconte. mec plus d'rnthousiüsme, son euc~irsion dans <(un site vüllonni et 

des plus pittoresques [où] se trouvent les chutes du Niagara». Il emprunte rapidement un 

registre risoliiment lyrique à la vue de <<ce nuage d'humide encens qui flotte au-dessus de 

la chute et qui s'd2ve transparent de b lanche i~r~ '~~ .  C'est h ce moment di1 récit que 
l 'obsc~~ation f i t  place h la description. 

III. J - Des Façons diverses d'écrire I'esotisnie 

Jusqu'h prisent. nous avons noti quelques figures de style, quelques 

car~ctiristiques du langage et quelques fonctions qui.  de concert. s'organisent dans Ir 

discours exotique. Xo~is y obser\.ons aussi des façons diverses d'écrire l'exotisme. NOLIS 

nous expliquons : dans l'«csotisnx exact).. l'icrivain-voyageur raconte son voyage et la 

façon dont il s'y prend dipend esscnticllcrtient des divers moments où ses intérets. ses 

imotions et ses prioritis sont sensiblement sollicitCs p u  l'environnement. L'apprihension 

de 1'~aillsurs~~ rel2c.e d'une relation intime entre 13 redit2 des circonstances hctuelles du 

moment et ln fqon du w y a p r  d'en sentir la cornplexiti. Des mises en conteste sont 

identifiables : le milieu naturel. la situation historique et socirilc. Ics m m r s  des habitants. 

les conditions de i*ie. les ambitions. les possibilites d'Çchan_ors. les usages 

extraordinaires. Ces diffirentes façons de vivre et d'&rire l'exotisme entraînent h 

nicessite de folmuler une typologie du genre. Nous proposons ici de distinguer les 

diverses ciidgorisütions de l'exotisme exact: l'enotisme physique (du lieu, de l'espace 

parcouru), l'exotisme ethnique (des mœurs et des cxacti.res relatifs ù une chdisation). 

l'exotisme historique-nostalgique (du passé et du «iMêrnr perdu») et l'exotisme utopique 

(de propagande. de l'imaginaire ct du merveilleux), l'exotisme du classicisme (ou de 

1'Antiquiti). 

Le fait d'attribuer à un ouvrage une spécificité exotique ne va pas de soi. D'autres 

genres, tout en gardant leur matrice originale. peuvent donner à l'icriture une apparence 

U 1 Gustave de Molinriri. Ali Carrado. op. çir.. p. 7-5. 
JI Philippe Deschamps. op. cir., p. 140-1 J 1. 



exotique par les interfirences et par les emprunts au discours exotique. Prenons, par 

exemple, les journaux de bord. Nous nous apercevons qu'il s'agit de la rédaction de 

documents essentiellement techniques et rigoureux. Leur écriture doit timoigner de tout ce 

qui se passe en mer, des routes à suivre, des lieues parcourues et à parcourir, du 

changement de cap ou de la conduite des Cquipages. etc. Cependant. il arrive qu'un 

journal de bord puisse présenter des marques d'exotisme et surtout susciter lors de Iü 

lecture une riaction imprévue. D'ailleurs. pour ripondre à des criteres plus littéraires. il 

hudrait remanier le journal de bord en vue d'une &entuelle publication qui viserait un 

public ditermini. Certes, nous pourrions nous evader en nous laissant charmer par les 

choses nou\.elles, voire 6 t r a n p .  que la lecture d'lin document comme le journal de bord 

pourrait prisrnrcr. mais cela rel?\,enit d'une intention de lecture tout à f ~ t  personnelle. 

Par contre. le récit de voyage articule de hçon intrinseque un discours qui se prete B une 

interpritation exotique puisqu'il s'inscrit dans 1 ' 4 l l r u r s ~  et implique en cela un 

depaysement radical. Par exemple. les journaux de navitation vihiculcnt une sirie 

d'iliments d'exotisme physique lies aux conditions en mer. Ces instruments de bord. 

indispensable dans Iü marine. er où tout imaginaire est exclu. sont 

porteurs d'informations sur la \+ie quotidienne et d'indications maritimes et gkographiq~irs 

tsks intiressantes. Cc contenu forme 1s noyau des informations qui se divelopperont 

ultiriruremcnt dans les recits de voyage4' . 
U n  çoun estmit d'un journal de bord montre dans la preni6re partie des 

paniculxitis reliees 5 Iü çatC_ooric de l'exotisme physique. et dans la dernitse partie un 

=oureuse et profil d'exotisme fimrnstiqur (l'cstraordinaire). i travers une relation ri= 

prtcise. riduire au minimum. scandie par le rythme c hronolo_oique des jours d'uns 

traversée en mer. C'est le cas du journal de bord de I'rsp<ignol Jean de la Cosa. second de 

Christophe Colomb diirant la grande expédition de la d6couvrnr de 1' Amirique. Igniicio 

Olagu? affirme que Jçün de Ia Cosa. griîce i son esprit rationnel et à ses raisonnements 

scientifiques. aurait apport6 des iclaircissements au joumÿl de Colomb. parfois moins 

clair et moins précis : 

LUNDI. 10 SEPTEMBRE. Lt. vent nous favorise toujours. Nous vivons des h o - e s  d e  
sir.itiiri er de plaisir. Nous avons bien fait soixante lieues. mais l'amiral n'en ri compte 
que quarante-huit. 

" Pierre Berthaume appelle cet ensemble ~~curillette d'informations maritimes et gciographiques. [...] 
Tout y prisse : fond marin. profondeur de l'eau. lieu de passage sûr. vent. latitude. longitude. variations de 
l'aiguille aimantee. distance. mouillage. relevd des côtes. "visite de ports" et de rades. [ r r c . ] ~ ,  
L'rl~e~rrrtt-e arii&icaiiie au XVffIe  siScle, Du i.oycrgu ri I'icrinrre, Ottawa, Les Presses de I'Universitti 
d'Ottawa. 1990. p. 73. 



MARDI, 1 I SEPTEMBRE. Le vent souffle toujours de l'ouest. NOUS avons aperçu. 
tlottant dans l'eau, le grand arbre d'une carwelle. P x  ses diniènsions, elle devait bien jauger 
les cent vins[ tonnes et ressembler ri la Pitiro. Comme on ne peut le monter ri bord. on 
dkids de I'abrindonner. On file rondement les voiles bien amuries et boulin&; tout le 
monde est de bonne humeur. Cependant, cette rencontre tire laisse 1-2iwir. 

MERCREDI. 12 SEPTEMBRE. Le vent ri faibli quelque peu. Nous sommes suivis. 
depuis quelques jours, par d'&iotnres poisso~rs ri la terrible rnrîchoirr: tirmit: de plusieurs 
rangGes de dents. [...] En prenant de grandes pr&xmions, nos hommes en ont capture deux. 
mais leur chair n'est guere t'rinittuse. Nous avons fait trente-trois lieues. 
JEUDI. 13 SEPTEMBRE. Le t m t  du nord-est est toujours constant. Cependant. il  me 

semble que nous allons moins irite. J'rii calsuli plusieurs fois le bouchon a i w  I'ariipollera. 
Ptut-Are Ia nef doit-elle combattre un courant '? Nous avons fait trente-trois lieues. Au soir. 
je \.ais nie coucher de bonne heure (je dois prendre la garde Je minuit). mais 1'amiral. fort 
troubl2, t.ient me dire tout bas : 

- I I  sr' passe quelque chose <I'r.vr~-aoi-tliilciit.r. La crilami te pointe maintenant vers Itf nord- 
ouestJ'. 

Dans cet extrait, nous discernons des interferences et des emprunts au discours exotique. 

Une fois que les informations sur le climat. les conditions de la mer, l'état du bateau ont 

Cté donnees. j. ce moment-18 l'auteur du journal de bord sr permet. lors de la rédaction des 

Cvénernents. des intrusions à canicrih-e exotique. Lorsqu'il icrit .<Le vent nous favorise 

toujours / Sous vivons Jrs Iirwes <Ir s&iui?i et (le p h i ~ i m .  aOn fils rondement / 

Sous avons apergu Ir p n d  arbre d'une caravelle. [...] cette rencontre me laisse rêveur)). 

.nos hommes en ont capture deux / dVCnorrnes poissons B la terrible michoire m é e  de 

plusieurs ranpks de dents». nous constatons que, puisque les Clen~ents sont favorables. 

que le \+oyagrur est trrtnquillr et Iri \pie commune hnrmonieuse. le moment est propice 3 

1' inspiration exotique. La chose extraordinaire» annoncie à la fin permet d'aiguiser Iri 

curiositi du lecteur qui s'attend i decouvrir 13 nature de cette chose etrange que les marins 

rencontrent peut-Ztre en mer. De rntrne, dans le recit de voyage de Philippe Deschamps. 

des ditails techniques de la traverser apparaissent rnSlis B une vision plus personnelle de 

la faune ocCanique : 

Midi ! Le capitaine rrlb,e Ie point. et chacun remet sa montre i la nouvelle heure dom& 
qui devient variable tous les jours jusqu'i New-York; la marche du bateau est i peu pr2s 
rigulittre: elle varie entre -390 et 406 milles par vingt-quatre heures. tandis que Iri Touraine. 
grict: aux deux hilices dont elle est dot&, fait jusqu'i 490 milles. Le mercredi. nous 
rencontrons la Gascogntl qui retourne au Havreu. 

'-' Jonr~icil de Bord de Jean de la Cosa. Secorrd de Clrrisroplre Colortrb, pr6sentS et commente par Ignacio 
Olagui!. Paris. Éditions de Paris. 1957. p. 90-9 1. 01agui2 explique en note que (<Le journal de bord de Jean 
de la Cosa ;1 itS t h b l i  d'riprts des lettres et des documents de l'epoque~. C'est nous qui soulignons tous les 
prissages dans cet extr;lit, sauf Ir's noms de la «Pinta), et de I'(~rirnpo1letm. 
u Philippe Deschamps. op. cir.. p. 9,  Deschamps voyageant sur La Clrarrrpc~grte en rnrii 1893, bateau de 
la Compagnie transatlantique française, fait un rapport avec un autre bateau cSItrbrt: de I'gpoque et de la 



La présence de 1'e.uotisme. qu'il soit physique, historique ou fantastique. est ü 

notre avis explicite dans tous les récits de voyage que nous avons analysis. On peut le 

confirmer de diverses façons. 11 est. par exemple, un «cenain fond d'exotisme» que 

Thiresr Brntzon retrouve lorsqu'elle visite les demeures de la Nouvelle-Angleterre et 

qu'elle n'htsite pas à transcrire dans ses notes de voyage: pour Gustave de Molinari, c'est 

la joie de rendre hommage LUX meurs «de la libre Amérique»; chez le marquis de Levis, il 

s'agit d ' ~ m  .puissant aimant)> relié au souvenir historique et qui attire le Iroyageur au 

Canada. et c;eter;i. 

III.4.1 - L'exotisme ~ h v s i a u e  

À la Iect~ire des textes des récits de voyage. nous sommes frappe p x  

l'enchantement que Ir sens de la vue procure au voyageur. Le regard du voyageur se pose 

sans cesse sur les spectacles du paysage. Le voyageur s'empresse de transcrire ses 

emotions et ses impressions dans son carnet de voyage. L'exotisme des lieux est une des 

formes de l'exotisme qui influencent profondiment Ir lecteur par la rrprisentation du 

topos clitssique du locus cri~iuiilrs. Dans son Esslii. Victor Se_nalen ri diilni cette forme 

d'exotisme comme q< [Il 'Exotisme de la Nature. [à savoir] notre prçrniÈre expirience 

d'exotisme. Le monde extérieur est ce qui se dilftirencie aussitôt de noudSa. De merne. 

dans les premiers r6cits de voyage en Xmiriqiie du Nord. l'exotisme des lieux &ait l i i  i h 

fonction de nommer que nous avons rripponec pricédrmment. Le dCcou~+reur arrivait dans 

un endroit et. selon ses impressions et son éronncment à la vue de ce lieu. Ir nommait". 

Au temps des grandes dicou~enes. cette nomination relewit de la ~ u c  et de 

l'appropriation pour oblitirer le (<nom indigPne - (effacer] l'identité Ctrmgh-e. diabolique 

peut-Stre - et donc [provoquer] une sone de rigénintion; ~'[Çtait] à. la fois un exorcisme. 

une appropriation et un don4'». 

Le voyageur du XIXr siécle reçoit toujours un «impact visuel» : un paysage. un 

lieu sollicitrnt son regard et il les reprisente dans son Çcriturç avec tout I'émoi ressenti. 

Pour verbaliser son enchantement, il se sert surtout de la description subjective qui sait 

faire ressortir «le charme. l'origimliti, l'attrait d'un paysage [...] avec vivaciti et 

mGme compagnie. La Toui-ailie, d'ailleurs utilis6 pour Iri travers& par son homologue Lucien Lacroix 
quelques mois plus tard. 
45 ic tor Segalen, op. cir.. p. 25. 

Jacques Cartier. lors de sa prt.rnil.rr: visite à l'île d'OrYnns. nomma cette île & de bac ch us^ en nison 
de sa d y ; l n d t f u ~ >  et de sa <mature» lux~r iant~.  
'' Stephen Greenblnrt, op. cit.. p. 133. 



couleur% Un passage. tiré du texte du commandant Henri de Belvèze, fixe les 

impressions fortes que ce dernier a eprouvies en naviguant sur le Saint-Laurent : 

Je ne connais gukre que les bords de la rivittre de GCnes, du Bosphore ou de la C h e  ck 
Catalogne i l'est de Barcelone. qui soient aussi pc i eux  que les bords du Saint-Laurent; Llcs 
fermes et des villages semblables ri ceux de plus belles parties de la Normandie se pr6sentent 
presque sans interruption sur le rivage, et, dans le fond. Iri foret couvre d'une teinte d'un vert 
sombre les pentes régulittrernent profilth de la montagne. AU mouillagt. de Quti'btx on est 
entouré d' un des plus splendides panorrinias du nionde'". 

Dans cet extrait. Ir lecteur sr rigale i Iü «vue)> d'une image splendide que le regard de 

Belvgze a retenue. Il ü ét6 ravi par la beauté physique du paysage des bords du fleuve 

Saint-Laurent. II n'hésite pas i le comparer h d'autres lieux qu'il a connus en Europe. 

L'CmerveiIlrmrnt à la vue du panorama laurentirn crée ici un enthousiasme typique que 

l'on retrouve chez miunts auteurs üu premier contact d'un site enchanteur. 11 est ton 
probable que d'autres voyageurs nient lu les pages de Belvèze. En effet. nous wons 

retrouve un exemple frappant d'intenrxte dans Ir r k i t  de voyage de Lion de Tinseau de. 

i890. À la vue du Saint-Laurent devant la ville de QuCbrc. Tinxrtu Cuit : <(Je ne connais 

que le Bosphore qui  puisse rivaliser avec ce point de vue. mais je doute qu'il l'emporte. 

sauf par le ciel et la lurnii?req'*. 

;\ côti des récits de voyage sur Ir Canada du XIXr siècle. les textes relatifs aux 

expositions universelles réussissent ii créer un vintable sentiment exotique chez le lecteur 

Ctranger. En 1867. I'abbt Ovide Brunet. professeur i l'Université Lavd de Qutbec et 

membre de I'AcadCmir des sciences naturelles de Philadelphie. ridige un unctalogus sur les 

vé_oétaux ligneux du Canada pour ['Exposition universelle tenus la mcme annee à Paris. 

Dans son avant-propos. il parle des forêts du Canada en ces termes : 

Depuis longtemps. Itt  Canada est connu pour ses produits forestiers. La contrie presque 
tout entitke.. prtkntant une t;tendutt de plus de quatre cents lieues. est une V ~ S R  coupe en 
txploitrition. mise en ccuvre. par des milliers citl bûcherons. L'on conqoit de suite que la plus 
p n d e  richesse du pays rksidt. dans ltls produits de ses forSts. produits dont on ne saurait 
mettre en doute l'importance. 

[...] les Audes botaniques ne sont pris encore assez avançti'cs dans notre jeune pays: certains 
genres ditliciles demandent ri Ctre encore itudiis : en un mot. le champ de l'observation est 
encore tks-vaste5'. 

JX Jean-Marc Mourri, op. cir., p. 12. 
JY Commandant Henri de Belveze, op. cit.. p. 129. 
50 Léon de Tinseau, Dir Hmre ù ~Cfurseille. op. cil.. p. 59. 
5'  Abbé Ovide Brunet, Cmlogrte des i*igitcizr\- liytrerrs du Cutzc~du pour servir à l'itlr~.lligerrcr drs 
collecrions de bois r'co~tontiqrres etlvo~ées à I'Evposition nrliiwwilr de Paris. 1867, Qutit~c. C. 
Darveriu, 1867. p. 5-8. 



Le Canada est représente comme une grande contrée dont les immenses forets tapissent la 

majoriti de I'Çtendue. À la suite de cette lecture, I'itranger imagine un royaume sans Fin, à 

la nature luxuriante et aux nombreuses richesses naturelles prStes il Sue explorées. Ce 

clitaiogue diffuse une image puissante et Çloquente de la nature du Canada. qui a un grand 

ascendant exotique sur un public français de plus en plus attiré par la vision de ces 

. a s t e s »  territoires vierges où force espkcrs vigCtdes dohent encore etre itudiies ct 

classÇes. De plus. la mention intentionnelle de Iü prisence des bûcherons accentue encore 

le pouvoir 6\.ocritsur de cette image et ülimcnte ainsi l'un des stiriotypes les plus ancris 

dans l'imüginaire français à I'Cgard du Clinnda B I'Cpoque. 

I I  1.4.2 - L'esotisme ethniaire 

Une autre forme très représentative du discours exotique est celle de l'exotisme 

ethnique. Le ch;irn~e. Ir pittoresque. l'attrait sont associes à tout ce qui reliive des meurs.  

des 11s et coutumes. de 12 ci\disa[ion ainsi que du folklore d'un peuple. d'un _jroupe. 

d'une ethnie ou d'une <<race». Cc: sont Ii des riülités dont Ir \royagei~r ne peut se passer 

car elles font partie de la recherche diteminCr pur le voyage. Les gens que le voyageur 

rencontre ont beaucoup B lui apprendre: ils sont. en quelque sorte. les acteurs dynamiques 

du scenario exotique. Le \.oya_oe acquiert sa viritüblç valeur initiatique lorsque, dans un 

lieu donné. Ir voyageur ricci.de i un certain niveau de comprihension gnosiologique de la 

rédite sociale. De là. surgit la constatation que quelque chose n'est pas soi-rn~me''-. 

Ainsi. Henri de Lamothe parcourt attentivement la c ü m p q m  canadienne et fait dans son 

ricit des remarques trks intiressantes sur Ics <<habitants». les avocats. Ics médecins. les 

Indiens du Canada. Grice rli leur mention dans le récit. elles deviennent dors  d'utiles 

donnees sociologiques sur I'ipoque : 

Le cuitivriteur crinadien, qui se nomme lui-mCme <<habitant)). ignore i'rippttlhtion tk 
paysan. et. de t'ait. i l  ne ressemble gukre au paysan d'Europe. Son d2grintt. demeure en bois 
peint. tenant i la bi s  du cottage et du chalet. est mctublie intirieurement avec un confort 
tout britannique. Le dimanche. toute la famille s'habille avec d@rince et recherche, suivant 
la mode: de Qut!bec et de XIontr6ril. Iciquelle n'est guke en r r t d  sur cslltts de Londres et & 
Paris [...]. La lourde chmette des tincitres normands rt partout cide 13 place au #<buggy>) 
suspendu. train6 par des ~ t ro t t eurs~  de sang [...]". 

'' Victor Segalen. op. cir., p. 23. 
" Henri de Lamuthe, op. cir.. p. 43-41. 



Le mode de vie, les us et les coutumes et la vie quotidienne des populations rencontres 

deviennent des arguments qui se prêtent fricilement à des interprétations sur divers plans 

(notamment sociologiqur, Cconomique, folklorique) nu XIXe siMe. marqui. de ce fait. 

par lès rkdisations du progrks dans le domaine des sciences positives et sociales. Nous 

verrons dans la seconde partie de notre itude que les récits de voyage sont de ventables 

instruments du sa\roir et. par consiqucnt. stimulent l'esprit collectif français qui s'ouvre i 

l'inkdit. 8 l'exotisme du monde rimiricain, ce dernier s'avirant erre une vraie source 

d'irnulation. Mais, dans le cours de ces Cvinements. 1'4gc positif et démocratique» 

entraîne irr6n1idiliblrment drni61-e lui de nombreuses contrltdictions et incompatibilit& 

C'est le prix à payer face i l'évidence du progris qui doit promouvoir une twxndançe 

vers l'IdCal">) tel qu'on Ie conqoit i cette époque. 

Progi.s. perfectionnement et Cmulütion. ces trois mots peuvent définir h eux seuls 

toute une ipoqur. On IL'S retrouve dans un  extrait des Duclt~uelrfs dfliciels du Cmi10g11e 

o#kiel que 13 Commission impiride de France a produit lors de la grande exposition de 

1855. La volont2 d'innovation. i l'origine des visions exotiques provenant du contact 

avec l'estirieur. trcii-crsc la France en ce temps-18 : 

DÉCRET 
Artic.1~ pi+ttttiittr - C'ne Expoition uni\-crsclltt des produits agricoles et industriels s'ouvrira 

i Paris. clans Iti Palais dc I'Industrit.. au c m 6  Xlarigny. le Icr mai IYS5. et scra close le .:O 
su ivant .  

Les produits dti toutes les nations scront admis i cette exposition. [...] 
DÉCRET 

'~'APOLEOK. par In g r k t  de Dieu et la \.oIontLi nationale EhIPEREUR DES 
FRASÇAIS. ;i tous prt;scnts tit i venir. SALUT. 

ConsidGrant qu'un des nio!cns les plus ctftïcrices Je contribuer au progrCs cles arts est une 
esposition uni\.erselle. qui. en ouvrant un concours entre tous les artistes du monde. et 
mettant en r c p d  tant J'uiu\+res di\wses, doit Gtre un puissant motif J'<mulstion. et offrir 
une sourcc de comparaisons fCçondtts: 

Considthnt que les perftxtionnemcnts Je I'industrir sont itroitemttnt liis i ceux des 
beaux-arts [...]". 

" Marc Angenot. ISS9. Clrr  ira^ dit discotirs social, Longueuil (Quebec). Le Pririrnbule. 1989. p. 3 !7- 
3 19. 
"' Commission Imperiale de Franco. Epsirio,i des prodttirs de l'irtdttm-ie cle rutirer les 1Vntiolls. 18-75 
Coralope uflciel. druxikmr idition. Paris. É. Panis. [ta55 '?]. p. III. 



Le progrès encourage l'homme du XIXe ù prendre pour modi.les les peuples avant- 

gardistes. De façon comparable, le voyageur veut comprendre l'«Autre». qui a beaucoup à 

lui révder et i lui apprendre. pmiculiitrement au niveau technologique. économique et 

politique. sans vouloir pour autant sr confondre avec lui. Nous ne devons nullement 

sous-ivaluer l'attrait que l'exotisme ethnique diveloppe : souvent. il constitue k 

fondement d'une série de tr~nsforrnations au sein d'une sociéti. 

111.4.3 - L'exotisme du «Merne uerdu>> 

Nous avons dSjù mentionne crtte forme d'çxotisme : elle est très imponmre pour 

comprendre le rapport que Ies voyageurs entretiennent avec le Canada français. Il se peut 

que la rencontre avec d'autres peuples conduise i une forme de nostalgie historique que 

1'6crivain-voyageur laisse entrevoir dans son texte. Nous appellerons cela 1'e.uotisme du 

44Prne perdur cür il s'agit d'un processus de mScupiration» d'une image d'antan. Le 
substrat formé par les r&niniscrnces historiques d'une sociité est alors convoqué. Dans 

ce cas. l'écriture use d'une qch6torique cornpwdtive» pour cerner dAutre dans ses 

ressemblances et ses diff6rencrs par rappon au modkle du i~~rne")>.  ;\ l'aide de cette 

rhétorique. tout Ir sentiment nostalgique est mis en branle : i travers le texte. le voyageur 

récup6re toute une représentation de la socititti d'origine et l'uAutre» devient l'ilémrnt 

d'une imagerie historique avec ses pratiques et ses refrrençrs soçirtles perdues ou 

oblitirées de la part du d4Cmer. 

À putir de ce constat. nous comprenons que les récits des voyageurs français en 

AmCrique du Nord ne se limitent pas seulement 9 une sirie d'élo_~es. de namtions de 

rencontres et d'irnewrillements. ConsidCr6 à pan. l'exotisme canadien frünçais est 

beaucoup plus complexe dans sa nature. Les 6crits de ces Francpis témoignent de cette 

cornplexid. En effet. comme Roger Math6 l'affirme. ['œuvre exotique n'est pas 

seulement le ricit d'une expidition. d'un vagabondage. d'une collection de paysages ou le 

compte rendu de rencontres : relle est aussi [...] une quSte intérieure. le regret d'une 

patrie perdue5'». Xavier M m i c r  fournit. encore une fois. le meilleur exemple d'6criture 

empreinte d'exotisme nostalgique. Des qu'il passe Iü frontiere entre les États-unis et h 

Canada. son soulagement est grand, il se sent chez lui. mais dans un <<chez lui» d'une 

autre Çpoque. celui d'une France perdue dans le temps (ses vieilles coutumes) et dans 

l'espace (ses possessions) : 

" Jean-Michel Racsult. op. cir.. p. 4 1. 
57 - Roger Math& L'Eirarisnze. D'Honi21-e u Le C1é:io. Paris. Bordas, 1972. p. 36. 



Dieu soit louG ! le suis rentre en Francei" non pas dans 13 nôtre malheureusement [...]. 
Lorsque cette vaste contrt;e fu t  dtkouventt. on lui donna le nom Je NouvelIe-France. On 

pourrait mriinrrnant l'appeler la Vieille-France. car clle a p d i  mieux que nous ne l'rivons 
fait sur tes rii-es Je 13 Seine. 5 tr;iirers toutes nos comniotions politiques, le culte. les 
meurs. les trrtditions d ' r w  autre Cpoqtre. [...] je contemplai Ie large cours du Sainr- 
Laurent, et ces rives si riantes. et l'immense espace qui de It i  pointe du Cap Rouge se 
d2rouk 3u.u regards. quelle trisresse j'2prouvriis en songeant que toute cette grrtnde contrie 
nous avait appartenu et qu'elle &nit maintenant à jmt<iis perdire pour nous5'' ! 

C'est une praxis historique que celle qui consiste h <iressusciter~ un passi et à <(restaurer» 

des r6fkrences oubliies; le retour au p;issi provoque une dimxccttion entre le prksent 

historique et son wri-rd .  On rgcup6re le passe pour ensuite s'en distinguer car les choses 

ont ivol~ié. LTn pareil sentiment est vecu par Molinari visitant la Nouvelle-Orleans. Étonne 

d'entendre parier français et de retrouver une rtialitk toponymiqw dans la meme langue. il 

note dans son journal que mdle  part on ne trouwrait des ceurs plus français que dans 

cette Louisiane. toute remplie. cornnie le Canada. des noms et des souvenirs de la vieille 

~rrincc"')). Mais. Molinüri. c o n m  bon nombre d'autres ~?oyri~eurs. obserw la tendance 

de la Fnincr i oublier cet autre monde funçriis qui rsiste hors de son territoire. Il est donc 

nicessaire que la France prockic i une ricupirürion de cet «Autre» oubli6 ou perdu qui, 

au demcurtint. ne s'est pas detach6 de Ict mirnoire collective e t du souvenir envers la rnkre- 

patrie : .<La Louisiane n'oublie pas la France. 5 son rour. ne devrait-elle pas s r  souvenir 

un peu plus de la Louisiane *?"')). 

111.4.4 - L'exotisme uto~isiie (le frint;istiaue et le rnen,eilleu.u) 

Le discours exotique prisente une autre façon d'kcrire qui mirite d'erre 

mentionnie : 1'e.uotisme utopique. Dans les recits de voyage du XIXr sikcle sur 

1' Amirique du Nord. il est giniralemen t le résultat d'un mélange syncrétique d'idéolo,oies 

de propagande. En effet. le XIXe siècle est trks riche en propagande sociale. aux traits 

fonement dimagogiques, en faveur de l'immigration ou des investissements h I'Çtriinger. 

Nombreux sont ceux qui, poussCs par toute une information spécialisée. ont quitte leur 

pays pour s'installer ailleurs. Pour reprendre une expression de Gilbert Chinard. 

Sh Une proposition semblable est ucilisie par Ir prince Napolion lors de son changemm de bateau sur le 
Lac Ontario. en route pour Montrial. Voici ce qu'il icrit : dc i  je me retrouve presque en France. Tout le 
monde est Canadien i bord. parle français. et est rempli des plus fines attentions,,. op. cir.. p. 577. 
'"Xÿer hlarmier. Lem-es. op. cir.. p. 71-73 et p. 135. L'italique est de nous. 
"'Drins le sens de  lieu^^ historique. Cf. Michel de Ceneau, op. cir.. p. 49-50. 
h I Gustave de Molinriri. Lerrr-es, op. cir., p. 247. 

i b i c i e t ~ ~ .  p. 248. 



l'exotisme des «utopies philosophiques du XVIIIe sikle» a laissé des traces dans certains 

récits de voyage tout au long du XIXe. et ces traces ont joui un rôle important dans ce 

ph&-tomime d'irnagerie6'. Elles ont transmis tout un imaginaire .sur mesure» par le biais 

d'une rhitorique convaincante et riche en mitaphores positives. Le lecteur, dijà dipays6 

par le contenu exotique du récit, se voit tent6 par des possibilites Çconomiques. sociales et 

surtout matérielles offertes par le pays dont il est question dans Ir récit. Son contenu 

n'ernpichc pas le lecteur de se faire une id& précise. bien que souvent exagérée. des 

conditions de vie du pays. Les lecteurs des récits de voyage du XIXr siecle sont des gens 

attentifs et ciiltivis pouvant, 1 leur tour. icrire sur d'autres sujets relatifs à ces contrées. 

En ce qui concerne notre corpus. c'est en gininil par ['intermediaire des Çcrits de 

propagande sur 1' i nunigration au Canada français que l'exotisme utopique arrive 3 percer 

en France. Sous versons plus loin que des personnalités conune Gustave boss an,^^. 

Frkdéric GrrbiC. OnCsime Reclus et hugusre Bodard ont sî~rement beaucoup lu de ce q ~ i i  

a i t C  ridi@ sur Ie Canada cr ont répandu une image idyllique de ce pays dans des 

ouwges  destines 5 la \+uigarisiition. Lh ricit propose facilement des thimes qui peuvent 

devenir, chez d'iiurres intellectuels, la source d'une 61-entuèllr propagande. L'rxotisnie 

utopique niiît de I'limplifictition de la rialiti tout en respectant la vraisemblance. C'est de 

cette rnanike que Philippe Deschamps dkrit avec force les conditions de vie nu Canada 

firinçais : 

Sulle part la i ie humairie [sicl Ç ~ I  aussi Imgue que Jüns notre ancienne colonicN. Dans 
W I ~ C  cont;;Jt;rriticin qui n'rirteinc pas 5 millions cl'hribitrints, on cons~a~t '  1'e.uisienc.t. Je IO4 
cctntcnaircs. 1 .OS0 n«nligt;n;iirts 9.123 octugCnüirrs. Q u d w  tigurc ;iu prcrnier rang. Nulle 
part le sol n'est plus krrilti. 13 \.<$rition aussi i.igoureuse et rapide: tous les rirbrcs fiuiticrs 
y prosp;trttnt. Ics csploitritions agricoles jonc comme celles de Nomiandie c'l Je Bretagne. 
pri!.s d'origine JL' la plupart des Canadiens ti-ansais. D'immttnscs forAs d'arbres s2culrtires. LL' 
cL;Jrcs. tkablrs. chSnes. sapins. y sont encore inexploit6es. La qualit2 Je ces bois est 
inconiparrible; ils sont trcs rttcherch6s par les Anglais pour Iri construcrion des navires. La 
chasse y est trits fructueuse; le gibicr ribonde Jans les terSts: Iè lynx. le cerf. Ic mouflon. 
l'ours. 13 marrre et le castor s'y rencontrent cornrnunt;ment. et. de ce fait, l'on produit une 
inorme qurtntit6 de fourrures admir-bles et de valeur. [...] La p2che tluvirile y donne 
ignlement de grandes ressourcrs". 

Le ron de 1'Ccriture de Deschamps semble vanter les mirites d'une vie idyllique afin 

d'attirer ceux qui voudront s'itablir en terre canadienne. Nous remarquons que, pour 

h; De la mtrne. façon le socialisme utopique ci la Scritrr-Sitrrotr du debut du siecle. rippuyi par un rCIe plus 
activiste de Iri philosophie, aide i Iri circulation des id& qui incitent i revoir l'organisation de la soci2ti 
sur des bases plus igalitaires. 
;\ noter ici Ir ton nostdgiqur de la proposition. 



amplifier son discours. I'autrur utilise la figure de I'anaphore en utilisant deux fois «Nulle 

part» afin de relancer son id&. Le Canada français est perçu comme un endroit unique : 

des facteurs particuliers sont idrntifiis. tels que I'espirance de vie. la fenilitç des terres et 

la qualit6 des bois, afin de souligner le cxactkre remarquable de ce pays. Le meme 

vocabulaire se retrouve düns une myriade d'opuscules de I'ipoque dont la tâche est de 

promouvoir les gains qu'une vie d'outre-Atlantique apporterait. 

Quand l'amplificrition devicnr cscipCrie. l'exotisme utopique se teinte de 

fantastique ou de men.eil1ru.u. Selon la tradition de l'hiitrgo r ~ i i r r d i  h6rittc du Moyen Age. 

l ' ~ c r i ~ ~ a i n - ~ o ~ ~ n ~ e u s  dCsi1.e txplicitement priscnrrr le pays qu'il a iisiti conme un endroit 

où cenaines choses ou situations. situ& hors de l'ordinaire. peuvent se passer. Le lrcreur 

a w t i  du XISc siiicle est conscient qu'il s'agit d'un processus litteraire délib6riment 

\,oulu par l'auteur pour souligner I'rnthousiasrnç et I'Çtonnemcnt personnels que le lieu a 

occasionn6sb6. Un touriste franqais nomm6 M. L. de Cotton visite le Canada en 1887: il 

publie son rkit  de voyage dans la Rriirr [/ri Muritir C~irlzolicpr. Lin extrait de ce riçit 

puait aussi düns Ptir?s-CtrrltrtLi. l'.<Organe Hebdomadaire des IntZrEts Canadiens 8r 

Franpis*. diripi par Hector Fobre et publiC i Paris jusqu'à la première dicennie du XXe 

sikclr. L'ai~tei~r raconte une ~pliiislinrcrir bnrasquc~ qu'il (i \.Çcue lors d'une expédition de 

chasse : 

Un jour. j'31 CU unt' h o t i o n .  
Nous reicniuns d'csplorrr ILI poinre du grrind l x  Édouard. liniire e x t r h e  de notre \u>.rige: 

le canot glissait Jciuct.nittnt sous l'cthrt Je qumc vigoureux rririiwrs et, le fusil en m C t .  je 
rn'apprcttriis Lt tirer un gros oiscau inconnu. quand tournant Irt  pointe cf'unt. île. nous 
surprenons un caribou se baignant cians Iri r i v i h .  Tout frtimissani. j 'mxhtl mes crtnoucht's 
i ploriib pour leur substituer cfcs balles. mais jc n'rivais pas terniin6 cette op6rrition mpidtt. 
que I C  bel aninid. bondissant Iiors de l'eau et couchrini sur le w u  ses grands bois. 
dispar~issait cornnie un r2ipc. Quant i messieurs les ours. je n'ai pris eu Irt chance d'en 
rencontrer Iri queue d'un seul, et les ricits tntristiques de mes amis de Qu2bec me revenaient 
amitrenicnt i l'esprit. [...] Plaisanterie fantrisque de notre destin ? Aniv2s ri Quebec. sales et 
d&?gur& par les rnouclierons, nous nous cachons au fond d'une voiture pour regagner le 
logis. En approchant. Ic cheval se cabre et refuse d'rivrinctx. Qu'y a-t-il ? Je mets la t2te ri iri 

portiiw: juste devant notre porte. un ours danse et me tend sri sibile. Nous partons d'un 
;clrit Je rire homC:riqurh7. 

65 Philippe Deschamps. op. cir.. p. 164- 165. 
C'est Ir cas d'Henri de Lrirnothe qui, en icrivrint 3 son rimi giographe Onisime RecIus le ler janvier 

1879, dit : c<Obligt! d'enresistrer jour par jour. et de d2tailler ensuite aux lecteurs du Tr~lrps le menu de ces 
pir2grination.s fantastiques, je dus htdemrnt n2gliger tout Ir reste [...])). ~~Prt2frice)~. op. cir.. p. W .  

" L. de Cotton. .A Travers Ir Dominion*. Pnt-ir-Coiioda. Pais. 4e annK. 40-42. 20 octobre 1887. p. 1 .  



Pour M. L. de Cotton, l'expédition de chasse à laquelle il participe ne donne pas les 

risultats escomptés (il ne voit pas d'ours). Toutefois, il vit une Çmotion Iorsqu'en ville, le 

hasard le met fiice à un ours, but de son exploration. Cet ours dansant et quetant près de 

la porte devient l'objet de son récit qui se colore de fantastique. Le lecteur reconnaît ainsi 

une touche d'invraisemblable qui ne peut que confirmer l'hitirogéniiti et l'itnngeté des 

exptriencrs dans I'«aillcurs~~. 

111.4.5 - L'exotisme par le classicisme 

L'exotisme par Ir classicisme se retrouve abondamment dans les textes qui uiutrnr 

des nouveaux pays. et tout le scinario qu'il met en ceuvre se rapporte parfois à des 

rif2rencrs de culrure classique. Prenons par exemple les livres de Chateaubriand. Arda et 

les iV~irchr;: le lrcrrur s r  divertit. comme LrbC_~iie le remarque. des ~ scèn r s  am6ricaine.s 

[où Chateaiibriand] mPle des rapprochements. des comparaisons. des images tiries de la 

niy t hologie a de l'histoire gr&o-rornaine" )). Évidemment. les deux iruvres ne sont pas 

des rkcits de voyage. Les ricits de voyage peuvent prisenter une analogie ou encore 

mimer cet esotisnie de I'AntiquitC <i ILI Ckciietrirbri~rritl. qui ii grandement influenci 

l'attitude de maints voyageurs franqais en .Aniérique du Nord. Cette influence est repkrable 

dans Ie style d'icrirure des wyageurs tianpis du XIXe sikle ayant une bonne 

connaissance de 13 cult~re ç1âssique. En effet. le p n d  auteur Errinqais met en scénc d'une 

h p n  t r k  lyrique des scknes indiennes disorinais disparues au cours du siècle. mais qui 

continuent de ra\.ir beaucoup de \.oygeun. Ils reconnaissent en Chateaubriand Lin rnoddt: 

pour la repr6sentation de scenès américaines aux riminiscences classiqurs. tout en I ~ i i  

rçconnaisscint de l'icoriginaliti dans ses imitations livresques et sr s auto-imi tritionsb9>> . 
Pami les \.oyageurs postérieurs i Chateaubriand, Ir baron Étienne Hulot decrit 

une rencontre wec des .(Peaux-Rouges». les Montagnais. dans le chapitre VII de son 

r&it intitule d h r  expedition au pays des Raux- rouges^^. 11 veut comprendre quel genre 

de vie ce peuple rnkne, ainsi que leurs qualites humaines. La description dCtliilKr et 

objective - force et faiblesse de leur amu-e), - de ces gens et de leurs rnceurs renvoie par 

moments aux images classiques contenues dans I'Çpop6e américaine de Chateaubriand : 

Ils ont renonce 5 13 bigamie et forment des rn6nages bien assortis. parait-il. Cs qui peut 
<tonner. c'est que ces Enfants de la Nature ont un faible pour Ie mariage de raison. Non que 
des calculs inrt;ress& les poussent 5 solliciter Iri main d'une jeune sauvagesse enrichie & 
dollars: Iri poule aux eut''; d'or se trouverait plus thcilement. et nous connaissons le 

h " ~ y n ~ ~ n d  Leb?gue. Aspecrs de Cl~nrrc~rrbrinriu'. Vie - V o y g r  rri ..\nt&iqlte. Em.res, Paris. Nizet. 
1979. p. 122. 
" Ibideiir. p. 1 20. 



souverain mipris du Peau-Rouge pour le vil mital. hlriis le dieu Cupidon, si prodigue de ses 
traits quand Chateaubriand lui contk le soin de captiver la Charmante Atalri. ne torture pris 
de ses malices le pauvre m u r  des rosiires de la Pointe-Bleue. Les prilirninriires sont fort 
simpIes. Les parents trouvent leur fils en ige de prendre femme et lui communiquent cette 
impression. Sans plus tarder, le h tur  itr purribrrs expose le cris ri une fianctk en 
expectative"'. 

L'exotisme de I'Antiquiti réEre gin&-alement à des moments et 4 des personnages 

directement relies i cette piriode. Le prodde de superposition mimetique utilisee dans les 

testes modernes dicrivant des voyages est w u v e n t  emprunt2 à I'e.uotisrnr du clüssicismé. 

Ces textes reprennent ainsi des images et des mots clnssiques pour prisenter et embellir 

des situations que vit le voyaseur. Dans le passage que nous wnons de citer, Hulot et 

beaucoup d'autres voyageurs n'ichrippent pas h cette règle. Hulot utilise ici une image 

mythologique (Ir dieu Cupidon) et un syntagme latin (il1 pni-ribirs) dans Iü description 

d'un mariage indien. 

Nos lectures nous ont appris que l'utilisation d'expressions latines revenait à 

I'occasion chez les auteurs de notre corpus. Par exemple. Xavier Mürmicr voit dans 

I'.An_olois et son Empire britannique Ir nouveau riifs r.o~miriris". Les expressions en 

langue latine servent 4 exprimer. grke  1 une rhitoriqur qui donne 4 I'icriture un effet 

esthetique particulier. une situation sr pritant bien au diguisement par des rt5rniniscrnces 

antiques. Dans son priombulr -AU lecteur)., Louis de Turenne conclut ainsi : 

[...] j'espi,rc. qu'il ne mc s m  pas trop vivenient rcprlich6 par le lecteur qui  aura eu la 

Nous pourrions dire que les pCriprinations de l'auteur se diroulent dans un nouvel empire 

romain d'r\mirique7'. L'image que Turenne évoque de ce nouveau monde prend ici ilne 

sorte de revanche. Les expressions latines introduites dans le préambule du récit font tout 

de suite référence 4 l'Antiquité. L'inonciation d'une série de lieux physiques en latin nous 

plonge irrimidiliblernent dons la grandeur d'un scinario historique. Est-ce 13. une façon de 

'" Éiiennr Hulot. op. cir. p. 144. 
'' Xavier hInmirr. Passr' er prisnit.  op. cit.. p. 12 1. 
" Louis de Turenne. op. cir.. tome 1 .  p. II. Dr m2mc. Duvergier de Haurannr. en arrivant 1 New York. 
annote dans son rk i t  : (<L'Am&ique est comme l'ancienne Rome,). op. cir.. tome 58. p. 856. 



signifier que ces pérégrinations se diroulent sur une nouvelle terre promise, berceau d'une 

nouvelle civilisation grandissante ? La vision du Nouveau Monde s'organise h partir de la 

perception d'un immense territoire où surgissent des cids tlorissantes. À la façon des 

historiens de 1' Antiquité, l'auteur avise le lecteur qu'il s'apprête i relater sa visite dans d a  

vaste Ctendue» que constitue I'Amirique. tout comme l'Empire romain itait disigni p u  

les chantres de I'Antiquiti. 

111.3 - L'écriture inconsciente et consciente de la fascination esotiaue 

La f~sciniltion esotiq~le modele les difftirentes possibilitis d'expression de 

I'Zsriture: tout dipend Je la perception par l'auteur du lieu phy sique. de l'histoire et du 

contexte sociül. Depuis 13 période des premiers Ctablissemcnrs coloniaux nord-amirisains. 

où I'Ccri turr de~mai t  rxorique car elle v i  luculait spontcinimrnt ies images. les 

impressions. les rSveries de ces lieus inconnus et de ses habitants. l'exotisme nord- 

arniricüin n'a pas ces& d'Ptre prisent dans la production des rkcits de voyage françiiis. 

Les relations de voyage de Cartier. de Champlain et de leurs successeurs Çtaicnt 

dictées par Ia nSçessitC d'informer et. si l'on veut. d'Ctonner Ia Cour française et les 

Crudits de cette Cpoque. Ces relations se c~iractirisaient par un discours de 1'-ailleurss fort 

instinctif, i Ici limite de la niiveti. Par lri suite, au XVIIIe si2çle. les relations des 

rscursions nord-am2ricaines des JCsuites et celles de plusieurs voyageurs. comme 

Gueiide~ille. Coreal. La VCrcndi-ye. La Condamine. Lebeau. ont introduit le souci de 

comparer le Vieus et le Souveriu Monde. Par une approche qui tenait beaucoup de la 

morale du sii.clr. il.; ont rssayC de discerner le bien du rnd et d'établir un pcirrilkle entre 

leur civiliscit ion et celle des autochtones (les ~(sau\xgrs)>). Pour ce faire. ces voy rigrurs se 

sont appuyÇs siir l'observation des comportements humains et sociaux des communautis 

indigi.nrs renconrries dans un conteste tori diffirrnt de l'Europe chrétienne. Toutefois. 

nous reconnaissons à ces icrits un exotisme spontani qui rrnnsparaît vers le milieu du 

XVlIIe sikcle dans les relations de voyage. bien qu'ils reflètent les dogmes d'un ordre 

strict. souvent dû i un encadrement üpologetique des choses vues et des gens croisés. ou 

bien h l'ambition scientifique que le voyage s r  devait d'avoir (tel que le voyage 

philosophique). 11 faut cependant souligner ce qui distingue les objectifs de Iroyage aux 

XVIIr et XVIIIe sii.cles. comparativement à crus du XIXe sikclc. Dans les drus siècles 

précédents. I'cxpression de l'attrait exotique dans I'Çcriture d'une relation naissait 

naturellement à la suite de la fondation de missions, d'explorations et de découvertes en 

'' D6ji Jans ses Lm-es .  Xavier Marmier parle de New York comme de la K i t 2  de I'Empire (Empire 
City). Elle mirite ce nom. C'est vraiment Iri cit6 capitale d'un nouveI empire dont il est impossible de 
calculer Ir: dt%loppernent), (tome 1. p. 3 12).- 



territoires inconnus. -4u XIXe siicle, au contraire. cet attrait est essenciellement i mettre 

sur Ic compte du plaisir de voyager. Ainsi, Pierre Benhiaume fait justement remarquer à 

ce sujet que le récit, ai mesure que le [XVIIIe] sikcle progresse, prend de plus en plus la 

figure de l'exotisme conscirmrnent exploiti7'~. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 

deuxiLme. on discute beaucoup d'exotisme au XIXè sikle .  Les auteurs créent une ~ u v r c  

tout en itant conscients de son effet exotique. L'exotisme est d6sorm;iis h 13 mode. 

Chateaubriand ayant ouvert la voie. 

De plus, l'essor scientifique et social du XIXe siicle Iippone de nou~~elles 

composantes h 1'Ccrir~ire. notamment au niveau anthropoio_oiqur, sociologique. technique 

et iconomique. Les tcr iuins ont h leur disposition route une siric de moyens et de 

connaisscincrs nouvelles. Lls les inti.grent dans leurs discours. que ce soit dans le roman 

ou dans le r6cit de voyage. Dans notre corpus. la plupün des Ccrivains puisent des 

Climents de r6tlesion dans le savoir de leur ipoquc: Xavier hlrumirr est t r h  soucieux de 

I'Ç~~olution politique. civile er culturelle des peuples amCricains (PussZ er prt!srrrt de 

1 S 86):  Gustwe de klolinari. grand connaisseur de la conjoncture Ccononiique du moment. 

veut ünliliorer les rapports çommerciüus cr Ccononliques entre la France et le Cünüda 

(Lettres sir,- les Ét'rrs-Uiiis rr Ir C~riitrdti de 1576); Érirnne Hulot est surtout indresse par 

la giogrÿphie humaine et 2cononuq~ie et par les possibilitis d'esploitation territoriale (Dr 

l'Arl~rilriqrie trii  PtrcijTqrrr Li t)rriw-s Ir Cm~itki  et Ir 1Vord cies Érlrts- U~iis  de 1888 1: 

Théri.st Bentzon est paniculikremcnt attentive i lü condition de Ia fenmr et au systéme 

d'édiicüt ion des contries visitCes i~Vuii\~rllr-F,zi,itri~e et iVoir,~rllr-.Aiigle~e~-I-e de 1 899 ). et 

ainsi de suite. Tous ces personnazes Çciixnt consciemment ~~esot iqur»:  ils voyagent 

principalement pour en swoir damntqe sur 1: S o u ~ r a u  Monde et ils se divxtissent ù 

rappeler leurs souvenirs et leurs impressions de voyage pour les triinsrnetire 4 d'autres 

amateurs d'csotisme. Ils laissent ainsi. par lrur livre. d a  marqiic7' )) indilebile de lrur 

espirience. XÇanmoins. ils sont de leur temps et sont réceptifs - suivant leurs idees 

politiques - aux Cvolutions de toutes sortes. Tout en thoignant de la ridité historique 

qu'ils vivent. leur écriture reste exotique du fait qu'elle met en lumi21-e les formes du 

d i  paysenient Cprouvé par l'auteur face h l '~ailleurs~>. Dans une didicace liminaire. Hulot. 

à qui nous venons de faire rkfGrencc, manifeste son enthousiasme de partir. II est assure 

que son excursion nord-arnincainr entraînerii une foule de sujets rsotiqurs sur lesquels il 

pourra bdtir son récit : 

-. 
" Pierre Benhisurne, op. cir., p. 155. 
75 Michel Butor. Ripertuire W. op. cir.. p. 27. 



Vous souvenez-\vous du jour où je vous annonçais que mon ami Digneffe et moi, tous 
deux anciens CBves de votre École. nous allions visiter I'Amirique du Nord I 

Notre projet vous 3 plu. Il y a tant ;i voir dans ces pays nouvemx dont la richesse et le 
prodigieux cithloppernent impressionnent l'Europe ! 

DL' retour en France. je vous raconte nion ~voyge-'. 

Le souci de I'Gcriture exotique a ~ i  XIXc siecle est strictement l i i  3 l'intention de 

recréer un monde nouveau et diffirent. Directement ou indirectement, certaines marques 

(fiyres. caractkres et fonctions) alliies i des facons de reprisenter l'ailleurs favorisent 

I'Çclcsion de l'exotisme par l'écriture. L'Çcriture exotique devoile le tableau de I'uni\ws 

irisitC et immortalise sa vision. L'Ccrivain-voyageur parle de son voyage à travers un style. 

et une rhCtoriqiie qui lu i  sont propres. LDAm2riquc qu'il dicrirü sera d'abord soc 

Am6riqur. sti conqu2te exotiqiie personnelle. 

'' D6diçxe du rdcit de voyage Dr I'Arliiittiqt~ rrir Prrcificpe d u  baron Étienne Hulot j. Monsieur Boutmy. 
membre de l'Institut. Directeur de l*École libre des sciences politiques de Paris. 



CHAPITRE QUATRIÈME 

LA LEÇON DE CHATEAUBRIAND 

IV. 1 - Chateaubriand. royweur en Arnériaue 

Nous ne saurions donner la juste valeur de la place que l'image de l'Amérique 

occupe dans nos analyses si nous ne tenions pas compte du <<grand artiste incomparable'>> 

de l'exotisme amhricain. Franqois-Reni de Chateaubriand. qui a intluencé la mûjorite des 

voyageurs français au XIXe sitcle. Nous en avons dSjb fait mention dans les chapitres 

pricedents. mais il importe de jeter lin regard plus attentif sur cet auteur en tant que 

voyageur-modilè èr sur la lqon qu'il a su transmettre à la posterite. De nos jours. cet 

icriviiin est encore consideré en France comme un de ceux qui ont exerce le plus fort 

ascendant sur l'an d'écrire le voyage, grüce ù sa capacite d'exprimer le desir de partir, de 

\ois. de rencontrer I'4um-e» et de relater Ie voyage. Le jeune Chateaubriand. celui qui est 

toujours impsign6 des lectures de Rousseau et qui voyage en Amirique. civant qu'il ne 

devienne l'exil6 et. ensuite. le diplomate dans les cours d'Europe. représente l'lin des 

exemples les plus significatifs du nivissrment exotique en littiratun2. Pendant la piriode 

du voyage en Amirique. les affres de sa quete intirieure ne sont que de vagues soucis à 

l'horizon de sa vie. Il est donc dans de meilleures dispositions pour savourer l'aventure 

mericaine. 

La relation de voyage de Chateaubriand acquiert une valeur de réfSsençe 

fondamentale pour toute itude dons le domaine de I'exotisme litthire. C'est 3 juste titre 

que le vicomte de Combourg est couramment cite pour son habilete de (%peintre hors de 

pair [des scénes américaines] et [d'] artiste du verbeJ». En effet. les voyageurs français 

empruntant les chemins d9Am?rique au XIXe siècle se réErent constamment à 

Chateaubriand. comme l'<<enchanteur». Nous digagerons d'abord les traits saillants de 

son exotisme arniricnin. Ensuite, nous reltverons les traces de sa présence dans les récits 

de notre corpus. Sans doute l'œuvre Chateaubriand contient-elle déjà des indices à propos 

des grandes transformations sociales et politiques du continent nord-amiricain au XIXe 

siècle. L'inipuisable critique du XXe siècle qui s'intéresse à I'œuvre exotique de cet 

auteur reconnaît que la perception de l'Amérique a profondtment changé depuis la 

- 

' Gilbert Chinard. L'Erorisnte anréricc~itt. op. cir., p .  X, 
- Avec 1'ltirrirpir.e de Paris à Jhsalent .  Chateaubriand fair d6ji autorire. 11 kri t  dans Iri prefrict: pour 
l'idition de 1827 : <<En effet. mon ltitréraire ht i peine publie, qu'il servit de guide i une foule de 
voyageurs. Rien ne Ir recommande au public que son exactitude ...>B. 
' Raymond LrbCgue. op. cit.. p. 89. 



publication de ses cruvres. Mais cette critique discute sunout de la viridicitC ou du plagiat. 

des omissions et des contradictions dans cenains passages du Voyqe. Elle semble tenir 

pour acquis le fait que Chateaubriand a operé une vçritable rkvolution de l'exotisme 

am6ricain4. Dans les récits du XIXe siL.cle, une nouvelle réalité se superpose h l'ancienne : 

l'Amérique «policie>, des temps modernes. à 1' Amérique «sauvage» des temps siculaires. 

C'est pourquoi nous tenons ù souligner ce fait capital dans ce chapitre. En fait. tout en 

conservant un penchant pour ~ l ' i t a t  de naruse» de cette conrr6e, qui a tout h bâtir pour se 

donner les stnictures d'une vraie nation. Chateaubriand s'intéresse de plus en plus h 

l'attrait qu'exerce la civilisation miricainè naissante en tant que sociitç aux pratiques 

occidentales imponCes par Irs Europtens nouvellement instal lis. U n  de ses h i  rit iers. 

Xrivier Murnier. résume très bien cet Çtat de choses dans une phrase de son récit de 185 1. 

les Lrrrirs siit- 1 'Ai~iciricpie : 4 1  est beau de voir cette Amérique du Nord abandonnée. il y 

a cent cinquante ans, i que lqurs misérable tribus d' Indiens, et maintenant d i  frichée. 

habit& par les colonies d'çmigrants ...' .. Cette nouvelle séditt prend difinitivement sa 

place dans les ricits rimiricliins. mettant ainsi fin à la représentation traditionnelle des 

&Iœurs chcz les Sliuvages~. 

Sotre intention n'est pas de proposer de nouwau une analyse du voyage en 

Amirique de Chateaubriand. puisque de nombreuses études ont dija 6tC consacries 9 cc 

sujet. Tous les sp2cialistrs, de Chincird i Jourda et Todorov, en passant par Lebkgue. 

traitent beaucoup Ia question de I'i~américanisrnr"~~ de Chateaubriand. Nous voiilons 

plutôt mettre l'accent sur les procédis d'amplification de l'attrait nord-amiricain chcz cet 

auteur. grice aux impressions diwrses qu'il a rapponies en Europe. Le but principal du 

voyage de Chateaubriand etait de trouver le passage du Nord-Ouest, tentative qu'il a 

abandonnée rapidement pour se consacrer i la compréhension de la vie sauvage qui. à son 

tour. a laisse la place à l'attrait que procurait la naissante civilisation de la jeune 

Ripublique amtricaine. Cet abandon progressif de l'intirêt envers les Nations indiennes a 
- - . - -. - -. . .. - - 

Vous signalons I'6tude de Reni  RGmond qui considkr la signitication de la Ripublique rimiricaine dans 
I 'wvre  de Chateaubriand. Les Étars-~riis rlei.atrr 1 'opitliuri fratrgaisr 181 j - i8 j2  (Paris. Armand Colin. 
1961. 2 tomes) ainsi que le chapitre de Christian Bazin sur (<L'avenir de I'Amirique selon Chateaubriand)) 
contenu dans I'dtude Clrureairbr-icrrid ert Anririque (Paris, L3 Table Ronde, 1969). où il est question J e  
savoir comment la jeune Ripublique fidirale apparaît aux yeux du jeune %Idouin. Pour ce qui est de 
l'aspect de la viridiciti et du plagiat dans le Voyqy, bien des sp2cialistes s'intkressent i ce problemtt : 
voir. entre autres, Pierre i3arbt;ris. Joseph Bidier. Jean Pommier. Richard Switzer et Gilbert Chinard. 

Xavier blarmier. Lerrws. op. cir.. tome 1. p. 112. Michel Pierssens souligne qu'avec -le ddbarquement 
d'un seuI homme, 1s romantisme venait de mettre le pied en Amirique et 1'AmL;rique venait d'entrer en 
litttkturw. Pour Iri notiorî de nation et de civilisrition chez Chateaubriand, nous renvoyons i son article 
«La "nation" des autres,), dans Le Roirrarrris)ize au Carrada, Quebec. Les Cahiers du Centre de recherches 
en litthturrr qu6bicoise de I'Universit6 Laval. Sirie Colloque. Nuit Blanche. 1993, p. 13-29. 



favorisé, de manière contradictoire, un ilargissement d'esprit chez le voyageur qui se 

transforme alors en <<touriste moderne7». Il s'agit d'un changement qui s'inscrit dans la 

continuité de I'Çpistémè de la culture occidentale du debut du XIXe siècle, <de seuil de 

notre moderni te» selon Michel Foucault. qui affirme q u  ' c au niveau ürchCologique, on voit 

que le système des positivités a chansé d'une fa~on  massive au tournant du XVIIIe et du 

XIXe si~icle'» . 
Mais, observons les indices rivdateurs du sentiment de Chateaubriand vis-à-vis 

du continent amiricain. Dans les ~Cfi~rioir-es d'ourr-e-roiiibe. il confie au lecteur que le disir 

d'exotisme l'habitait depuis son adolescrnce : «Je n'avais point voulu me faire marin. je 

ne voulais plus itre prêtre [...] je m'avisai d'une chose saugrenue: je déclarai que j'irriis au 

Canada defricher des forets. ou aux Indes chercher du service dans les armees des princes 

de ce pays9». Nous retrouvons cette mPme volonte naïve dans Ir V q c i g e  eri Airieiriqiir. 

ricit publie tardivement pour Iÿ premi2re fois en 1827 par Ladvocat. c'est-i-dire trente-six 

ans apr& son expt5dition''. L'œuvre nous intiresse pour son organisation du discours 

exotique sous forme de rkcit de voyage. De fait, le Voyrge se développe par traits plus 

" Cette expression est de Gilbert Chinard qui a longurinent cl diligemment Gtudit: I 'wvre rirniricriini: de 
Chrittriubrirtnd pendant lés rinnt'es 1920- I 9 N .  

Tzvrtan Tadorov. .Vuris C r  Irs r\rrrr-es. op. cir.. p. 337. 
' klicliel Foucault. Les .\lors rr les clioses. Paris. Gallimrird. 1966. p. 13- 14. 
" .Ilr'irroirrr d 'olrn-r-rot~rbe. up. cit.. tome 1 . p. 1 45. 
I i J  L'histoire des ditions du Yoyge rii =\trtirirp~e de Chritrriubriand au XIXe s i k k  est lonye et dense. 
Dans lcs uiuvrtts cornpl~tes. nous comptons 75 dirions qui conricnnent 1t. Vo!uge: les voici dans l'ordre 
du Ccrfnloyw gr'riiral des 1ii.m irtiprirrris de ict BibIiurlrk/ire ircrriotrc1le. op. ci/..  tome 27, 1906 i sauf 
indication contraire, on entend Paris comme lieu d'2dition) : Lridvocrit 1826-183 1. LeGvrd et  Ldvocat 
[ 8.30- 183 1 .  Fayolle et H. Fournier Jeune 1830, Pourrat fr2res 18-72, 1833, 1833- 1834. 1834- 1835 et 
1535- 1836, LGcrivain et Toubon i 860. LeEvrr 1534 et 1836. Pourrat îEres 1836- 1838. Furne et C. 
Gosselin 1837- 1839. E. et V. Penaud frSres 1849- 1 SSO, P.-H. i(rribbe 185 1 - 1 852. H. Boisgrird 1552- 
1853. Dufour et Mulat 1852- 1854 et 1556. Dufour. Mulrit et Boulringer 1557- 1858, Gennequin aîn2 18%- 
1860. Furne 1860- 1862. 1864- 1 Y66, 1 MC)- 1552 et 1870- 1873. Garnier frkres 186 1 .  Dans les uzuvres 
choisies, nous comptons une ;dition. celle de J. Poulain de 1859 (nous ajoutons ici I'Gdition de Michel 
LGvy F r h s  de 1 Y70 que nous avons consulrie pour noue analyse er qui ne figure pas dans le catalogue de 
Iri BibliothGqiie Nationale). Dans Its ditions compl2tes d'Ataia, nous comptons quatre Gditions : Firmin- 
Didot fr2res 1 544 et 15-17, Virilrit 1849, E. et V. Penaud tittres 1855. Dans les dudes historiques. nous 
retrou\+ons cinq Gditions : J. Vermot 1860 et 1 MO, Librairie de I'tiducrition 1873, A. Rigaud 1874 et 1877. 
Dans les 6ditions cornplGtes de I'Iriiigrnir-e de Paris a Jir~mzlrnt. nous avons une idition de P.-H. Krabbe 
de 1849. Dans l'idition de Rrrti de 185 1 par Boisgard, le Vo~wage elr Anrii-iqiie y figure. Enfin. nous 
arrivons aux Gditions complCtes du So~cïge avec 27 2ditions au cours du XIXr si2cle : Londres. H. 
Colburn 18 15, Ladvocrit 1528. Ledentu 1834, Bruxelles, Haurnrin. Crittoir et Cie 1837, H. Barba, Molrird 
et Cie 1838, L q n y ,  impr. de Virilat 155 1, impr. de Lacour s.d., G. Roux 1855, A. de Vresse 1857. 
1867 et 1870, Bernardin-Bichet 1865, Bibl. du foyer 1865, 1866 et 1869, Limoges. E. Ardant et C. 
Thibaut 1866 et 1868, Limoges, E. Ardant 1875, 1577 et 1882, J. Vermet 1867. A. Rigaud 1872. 
Limoges, Barbou fieres 1868 et 1874, Limoges, C. Barbou 188 1, Garnier &es 1873. Rosa (traduction en 
espagnol) 1836. Pour conclure cette bibIiogrsphie du Vojage eir Anlérique au XIXe sikle, ajoutons 
l'gdition bruxelloise de 1844 cit6e dans le Caralog ofBooks t-epreserrred by rhe Libr*cr~y of Cougr-ess (July 
3 1. 19-42). New York, Rowman and Littlefield, 1967. tome 27, p. 496. 



concis et instinctifs, tel qu'un récit de voyage se doit de Ir faire. par rapport au contenu 

plus intime de la partie amiricaine des rMhoires d'olrna-roiiibe, qui est plutôt un 

condense de son expirience". Les it1611roi1-es sont. en rkgle générale, plus riches en 

impressions et en ditails personnels que le Voyrye. qui est davantage un ouvrqe 

d'analyse du monde indien. des paysages et des villes nouve~les'~. Cependant, dans le 

=e et se met en Voyge. I'riurrur ditourne son attention du monde indien i la fin de l'ouvra, 

sy nc hronis riwc 1' indiniable prisence de la civilisation amiricaine. La structure respecte Ni 

l ' c ruw de Chateaubriand est à considira selon le principe des vases communicants : 

aombreux sont les renvois que I'Çcrivain tbit dans le Vayugr i d'autres Ccrits qu'il a 

ilaboris (dont le Cinie <hi chi-isri~riiisiw. l'Esmi histo~-iqrre. les ~V~rrclie: et vice versa). 

Jean-Pierre Richard considSre l'ensemble de I'aruvre de 1'6criv;iin malouin comme 2tmt 

.un seul livre se recommençiinr toujours. w hisant à hi-meme Ccho' ; v .  

NOUS avons choisi de nous r6firer 1 une Çdition du Voj.trge riz A11i6-icpe qui puait 

environ au milieu de la piriude que nous analysons. Elie date de 1570. est publiée dans 

la ~çollection Michel LSvy frcres* et contient des euvres choisies de Chrttetilibriand 

xcornpa_onies d'Ctudes. cnrre autres. de Guizot. de Sainte-Beuve. de J.-J. Ampere. du 

duc de Bro_olie. de John Lcmoinne et d0X. de  ontm man in'^. Certes. d'autres iditions 

précCdrntes du Iruytrgc ont id publiies et lues. mais nous consid6rons que cette idirion 

est iniponantct en cc qui concerne sa pripiiriition (dans les annies lS70) et ensuite sa 

diffusion (üpr6s les iinnCrs 1870). 

IV. 1.1 - L h  niod?le de vovxeur 

Nul doute que Friinçois-Rcnk de Chateaubriand est «Ir premier voyügeur-icrivciin 

specifiquement moderne [...]. l'inventeur du voyage rrl qu'il sera pratiqué au XIXe et au 

XXr siticle '' D .  Dans 1' introduction du Voyy  e. cet Homère des temps modernes explique 

rapidement le plan qu'il a élaboré en 179 1. celui de «dicouvrir le passage au Nord-Ouest 

de l'Amérique». Dijù. nous remarquons que le vicomte a un itinéraire bien trace que. 

' ' Dans L 'Evotisnle alliir-icairi cimis i'awi.re cie Clrcrreairbrirriid. Gilbert Chinard affirme que les 
Minloirus sont un texte 4qplus poli. plus **tittt!rrtire"~?, op. cit.. p. 36, note 1. 
'' Voir. par exemple. la phase de la trrivrrstk du retour où l'auteur ri beaucoup plus dCtriilt2 son ricit de Iri 
tmpCte survenue prEs des îles ringIo-normandes de la Manche. 
'' Jean-Pierre Richard. Paysage de Clratentibriuiid, Paris. Seuil. 1967. p. 168. 
1.1 Il revient i Sainte-Beuve de prisenter cette Sdition du Voycrge par un (<Extrait de mhoires inSdits sur 
Chateaubricind~~. Cf. p. 1-XVI. 
I ?  Tzvetan Todorov. !Vutts et les Airrres, op. cir.. p .  3 15. 



d'ailleurs, il ne respectera pas à la lettre : son attention sera ditoumte et ravie par une 

foule de nouveaux déments rencontris sur sa route. 

Chateaubriand change d' objectif. Abandonnant tout projet de découverte du 

passage du Nord-ouest. <<but manqui» mais tout de mime souligni dans i'<htroduction» 

du Voyage, il se tourne vers la dicouverte d'une Amérique plus accessible en globe- 

trotter de son temps. Comme nous l'wons souligne 5 plusieurs reprises. 1'AmCrique est. i 

cette çpoque. le nouveau berceau occidental où viennent se déverser les surplus des forces 

humaines d'une Europe socialement et Çconorniqurmrnt fariguir. Elle deviendra 

graduellement Ir modele du progrks que la vieille Europe s'efforce de se donner: l'époque 

où l'on considinit l'Am6riqiie comme un temin d'observations niituralistes s'achivr et 

Chateaubriand en est le tirnoin priviligiç. 

Voici les grandes lignes du rnod?lè de récit de voyage amincain que 
Chateaubriand li.gue i ses successeurs. Le récit est Ir résultat d'une quStç de liberte. 

autrement dit la poursuite d'une altirité dont les prirnisses ne tiennent plus i une 

conception obsolkte de 1'AmCrique. DSjà rinimi, avant son dCpnn. par une soif 

exceptionnelle de connaitre cette nouvelle Amirique. l'ambitieux Malouin avoue dans 

l'introduction : 

Chateaubriand souligne dans une formule paradoxale (.<ceux qui fuyaient la libenC de leur 

patrie*) le fait que cette dibent» instaurée par la RÇvolution n'a pas la mSme valeur selon 

qu'on est aristocrate ou issu du peuple". 

Plus tard. dans les iClt;iiioires. Chateaubriand manifeste la nécessite. de changer 

l'objectif de sa mission et d'en aviser M. de Malesherbes, son protecteur financier : 

Je ne trouvai aucun encouragement à Philadelphie. I'entrevis des-lors que le but de mon 
voyage senit manque et que ma soune ne sonit que le prdludr d'un second ei plus loris 
voyage. J'en Ccrivis dans ce sens i M. de hIdesherbes. et en attendant I'avrnir. je promis 
la podsie ce qui serait perdu pour la science". 

i h François-Rrne de Chateaubriand. dntroductiom~ au Voyige eir Artieriqile. Paris. 1827, Michel L i v y  
Frkres, 1570. p. 4-5. 
1 f Nous renvoyons au cinquitme chapitre où il est question des effets de la R6voluiion sur la socidri 
française selon Chateaubriand (point V.2.1). 
i n  MJiiioires d'ouire-to~~ibe, op. cit.. p. 279. 



Les pages poétiques de Chateaubriand, exprimant sa joie de fouler le territoire américain 

et de fuir Ir sol natal, sont restees parmi les pages les plus notoires de l'exotisme 

américain. 

Dans l'<<Introduction» du Vo~.(igr, Chateaubriand s r  présente au lecteur comme un 

ooya_oeur». En effet. il conclut en disant que «[l]es lecteurs connaissent h présent le 

voyazrur auquel ils vont avoir affaire dans Ir récit de ses prernitres courses% Ces lignes 

sont fondamentales parce qu'elles accordent clairement à Chateaubriand un statut 

important et apportent h son récit I'autontC litteraire nicessaire au genre. Il est trks 

explicite envers le lecteur et il n'hésite pas ù Ic renseigner sur la forme sous Iiiquelle il lui 

livrera son lfoy<cgr : (<je Ir donne tel que je le trouve, tantôt sous la forme d'un récit. tantôt 

sous celle d'un jorri-ridl quelques fois en lcrri-es ou en simples miiororio~is'~». II 

mentionne I i  les quatre formes spicifiques de l'ecriture qui expriment Ir mieus 

l'expérience esotique du voyage. Nous remarquons que celle du récit est citte en premier 

par Chateriubriünd. Cr rnçlange des genres est friquernrnent utilise par les icrivains- 

voyageurs du >ilXe sikcle. Par exemple. vers le milieu des années 1880, dans l'aviint- 

propos de son ouvrage Ait Cmnikr rr tiits Motirtrgiics roclieitsrs, sous-titri «Lettres 

~idressies au Joiir~icil rlrs Dr'Lxirs». Gustave de Molinai explique au lecteur qu'i  «ces 

notes sur le Canada et les montagnes Rocheuses. [il a] joint les recits de [ses] dernieres 

promenades en Russie. en Corse et i ['Exposition uni\.crsellr d '~nvers" )). 

Chateaubriand ne se lasse pas de rappeler au lecteur ce qu'est u n  voyageur. Lc: 

voyage a sur lui une forte emprise et rien ne l'ennuie. Pr& d'un lac amiricnin. il se laisse 

entraîner B Iri rêverie qui s'empare de chaque voyitseur sensible à l'exotisme du monde. 11 

cr& ainsi des 4icu.u-culte» que nous. lecteurs contemporains, n'hçsitons pas h explorer. 

Le \poyage est dors source de vie : 

[...1 Je suis tornbc dans cette espcce de rkerie connue de tous les voyageurs : nul souvenir 
distinct de moi ne me restait : je me sentais vivre comnx partie du gand tout et vCg2ter 
avec les arbres et les tleurs. 

La rSverie du voy;igeur est une sorte de plinitude de caur  et Je vide de tSte. qui vous laisse 
jouir en repos de votre existence [...]". 

'' Voj-nge. p. S. 
'" Ibidem. p. 28. C'est Chateaubriand qui souligne, 
'' Gustave de Molinriri. AH Cmrath. op. cir., p. ,Y. Un exemple, parmi d'riritres. est donnd par le voyage au 
Canada du commandrint Henri de Belvitze raconte sous forme de lettres. 
?? -- Vojcige, p. 83. 



Chateaubriand n'échappe donc pas à ce sentiment de phitude que le voyage peut 

procurer. La rêverie est souvent prisente; elle est ce fragment ou cet instant permettant au 

ricit de garder le charme d'une expérience personnelle en harmonie avec le <<grand tout» 

de la nature, dont la divinisation est courante sous Ie Romantisme. Ce moment hautement 

subjectif, que nous avons deji observé chez d'autres voyageurs lorsque nous avons parlé 

de la perception du lieu physique, iloigne le risque que le ricit devienne un reportage 

impersonnel, di  pourvu de toute résonance exotique. 11 apporte. au contraire, une digniti 

à la forme d'art, celle d'une intirnitt d'expression liCe à ce moment tr6.s particulier que 

Roland Le Hurnrn difinit comme suit : ~ ~ [ l ] e  voyage romantique enfin s r  proposera de 

reconcilier le sujet de l'aventure et l'objet dicrit, en fisant de cet objet l'aventure meme du 

sujet, celle de son rrzard, de ses rSvèrirs et de ses réflexions3». Ainsi, les divers récits de 

voyage iirngricain au XIXe siilclr sont-ils reliés par ce fil conducteur commun. la 

&h-erie, de la fin XVIIIe sitclc du vicomte de Combourg. ripond en écho le 

~~mcnrcilleii.~ spectacle>> de la nature des memes lieux amiricains visitis par Mannier vers 

la moitiC du XIXe siecle. Les arbres. les tleurs. les fleuves, les forets, les lacs ne sont que 

les termes d 'un lexique commun i tous ces voyaseurs. Ils semblent se superposer 

rnimtitiquement pour disigner Ir luais trimiiris amiricain : 

>lais la bcauti. la grandeur. la gr3ct: de la nature dans ce pays. les bois immenses. tes 
f l e u ~ ~ s  prrs desquels le Rhin CI le Danube rippariîtraienr comme Je faibles ruisseaux. les 
lacs qu i  sont dtl \astes mers d't'au Jouet', cf la splendeur indescriptible du Niagrirli. les bords 
tleuris dc l'Ohio. la vallit. du hIississipi avec. ses profondeurs de terre vig6tnIe. ses forth ct. 
chL.nt.s si-cul<iirrs. ses miiiewx de catdpas: quel ~~ier~ei l leux S ~ ~ C I Û C I ~ : '  ! 

Tout comme chez Chateaubriand, c'est précisement cc vocabulaire dipeignant la 

vtgttation. souvent associée à I'eau, qui est présent chez bien des voyageurs de la 

seconde moitiC du XIXe siiicle. Une série d'expressions prouve I'imponancr du contact 

physique diclenchant de viritables louanges littiraires à la végétation américaine qui m 
cesse d'enchanter tous les voyageurs depuis ~hateaubriand? En feuilletant ces récits. 

quelques exemples repirés ici et là suffisent i donner une idir de l'ampleur de cet attrait : 

'' Roland Le Huenen, ~~Qu'est-ce qu'un ricit de voyage '?)), op. cit.. p. 1 1 .  
'' Xavier M m i c r ,  Lettres, op. cir., p.  VII. 

Au sujet du vocabulaire utilis6 par Chateaubriand. nous renvoyons i la succincte mais intrs'ressante 
monographie de Jean-Maurice Gautier. L'Erotistae m~iiricaiir <loirs 1 'arriw de Clioteaii6i-iaird Érirde de 
\*ocab~rirrir.e, (Manchester University Press, Publications of the Friculty of Ans of the University of 
Manchester. 4, 1951. 65 p.) où il est question d'une analyse sur l'origine et sur l'emploi des diffirents 
registres de mots (de 1;i flore, de la faune. des tleuves. des villes. etc.) dans les cruvres relatant son voyage 
en Amenque. 



le commandant de Beldze se laisse séduire en remontant le Saint-Laurent par «la forêt 

[qui] couvre d'une teinte d'un vert sombre les pentes2'>, des montagnes environnantes: 

Maurice Sand se laisse aller à l'idçe de l'infini devant «cette nappe de verdure2'r dans La 

Prairie du Chien vers Chicago: Ernest Duve-ier de Hauranne parle de I'rCcarlate d[es] 

feuillages tranchants2% de la Nouvelle-Ansleterre: sur un chemin enneige aux alentours de 

Rivikre-du-Loup au Québec. Ir comte de Turenne est etonné de 4 a  solitude de l'homme 

itabli nu milieu de ces vastes forêtbY)q ii Savannah, d t i  de la Forêt». le curieux Molinxi 

remarque que c'est plutôt <<une forZr où l'on a planté des maisons»; dans le train le 

conduisant de New York i Montrial, Lucien de Burlrt est ébahi par le spectacle naturel 

que son -regard errant sur le paysage [...], sur les arbres qui sr mir[ent] dans l'eau bleue» 

lui o f fdo .  Les pages splendides Ccrites par Tocqueville au cours de son «Voyage au Lac 

Oneidün sont un viritablr hymne au .dôme de verdure» couvrant cette partie de l'État de 

New York; en decrivant ce scinario fitrique. il rippellç la légende poçtique d'un couple 

hcureiix de Français Grnigres sur ces riuges i la suite des orages de 1 7 ~ 9 ~ ' ' .  Finalement, 

Paul Bour,oet ticrit dans Oirri-e-rirer que sa visite i Jacksonidle dans le Sud des États-unis 

Ie met en contact avec une  hune meurtrithe» et uns (dore violente"» . 

I V 2  - Les deus mondes 

Le Vqcigr  de Charriiubriand se divise en quatre grandes sections : 

1)  le recit de l'irinéraire pendant lequel le voyageur se prorntne pour la prçmikre fois sur le 

sol amCricüin en passant pu- des villes naissantes. des for&. des chemins: 

2)  I14Iistoirc naturelle». description de la flore et de la fame: 

3) les &lœurs des Sauvri=es». analyse des coutumes, de la religion. du gouvernement. 

des pratiques sociales et de l'itat actuel des minoriti indiennes: 

4) la Konclusion~, qui ramkne le sujet de son discours aux États-unis et aux 

Républiques espagnoles. 

Le Voyciyr rrl A/~zt!riqirr de Chateaubriand reste un viritable modele entre deux 

ipoques. En effet. bien que l'ouvrage comporte des parties plus faibks, comme ln 

'h Hcnri de Behkze. op. cir.. p. 119. 
7- 

-. Maurice Sand. op. cil.. tome 38. p.  176. 
'"rnest Duvergitir de Hriuranne. op. cir.. tome 60. p. 191- 1%. 
:'' Comte Louis de Turenne, op. cir.. tome 1 .  p.  3 42. 
i l  l Lucien de Burlet. op. '-if.. p. 56. Le passage du  Vo+wgr où Chateaubriand voit prcs du Lac Onondagas 
des espcces de pimrngo rit-gi~licn dont des  fleurs [...], d'un rose vif. faisaient un effet charmant avec l'eau 
bleue du Iric où elles se miraient>) (p. 30). est t r h  symbolique. 
" Cf. Tocqurville. Voyoges e~ Sicile et arts États-~rris. Emws conrpi2res. texte Ctabli. annori et pr6facd 
par I.-P. Mayer. Paris. Gallimard. 1957. tome 5 ,  p. 336-341. 
32 Paul Bourget, Orrrr-wlier; op. cir., tome 2 ,  p. 264-365. 



Uuement description de la traversée ou du retour, ou que d'autres soient trop Ion, 

didactiques, comme celle sur 1' diistoire naturelle)), comparable h un traité de sciences 

naturelles. sa structure génCrale présente des points spécifiques au récit de I'Çpoque. Des 

disressions à caractére naturaliste. h6ritage du XVLIle sikcle, alternent avec d'autres 

digressions portant sur I'int&St que Chateaubriand ressent pour la civilisation américaine 

à I'aube du XIXe siecle. De surcroît, nous retrouvons formellement les moments 

clnssiques d'un voyage vers lq411curs~ (le diparr. la traversée. i'itiniraire". la rencontre, 

etc.). Le peu d'impressions que Chateaubriand note au début de son récit suffit pounant h 

nous faire comprendre qu'il a beaucoup ù dire sur la nature et sur I'ori_oinc de la 

civilisation des 1isti.u visites. 

Lü lecriire de Ici table des mariires confisrne la pr6sence d'une progression typique 

de I'lirgumentation que la plupart des ricits de voyüse ~irniricains emprunteront au XIXr 
siècle: mais cette table des matières nous convainc aussi du dilemme devant lequel se 

trouve se retrouve Chate~iubriand au cours de son voyage : faut-il dicrire des scenes de Iri 

nature ou pho t  de la ci\ilisation rinkricüinr '? Comment le vicomte est-il déterminé à &rire 

un ricit qui Ir prisrnrc errant dans ce monde ümericain et panagi entre les sollicitations de 

la nature. des landes nciturelles du &err et celles de la sociéti yutkre '? II est important de 

comprendre comment ces deux mondes s'entrem~lrnt et, ù I'occasion. se diffirenciçnt. 

IV.2.1 - Peindre I%tcit de nature), 

A u  cours de son périple ümiricain. Chriteau briand oscille entre l'évocation du 

monde naturel et celui du monde civilisi. Miticuleux dans I'rinnotation de ses 

impressions, le voyageur parle d'une halte effectuie près du Lac Onondagüs. Ravi par Iri 

beautti du paysage. il dCcrit les quelques espi.ces de la hune et de la flore di!couvrrtes sur 

les lieux. tout en se laissant transporter par la douce a5rerie» où sr juxtaposent deux 

visions : 

11 y avait peu d'oiseaux: je n'aperçus qu'un couple solitaire qui voltigeait d e ~ m t  moi, et 
qui semblait se plaire i repandre le niouvernent et l'amour sur I'immobiliti et la froideur ct: 
ces sites. La couleur du mi ie  nie fit reconnaître l'oiseau blanc, ou le passer fii~-alis des 
ornitholo,' u~stes. 

[...] Fritigue ife ma course. je m'assis au haut du coteau que je parcourais. ayant en face la 
hutte indienne sur le coteau opposi. Je couchai mon fusil auprGs de moi. et je m'abandonnai 
à ces rcveries dont j'ai souvent soi36 Ir 

i 3 L'it inhire ((ou le mimoire des lieux parcourus)) se termine assez rapidement dans Iri prerniitre partie du 
V o y g r :  Chritr'aubrimd fait place ensuite aux notes recueillies i propos des animaux et des pIrinttrs 
((<Histoire nature lb)  et des Indiens rencontris au cours de son sijour. 

Ibiderrr. p. 30-3 1. 



Une présence itrangère le dirange; il s'agit des premiers établissements europkens qui ont 

lieu dans ce dicor que Chateaubriand airne à se représenter encore intact. Après un coun 

moment de repos. Chateaubriand est importuné par des bruits inhabituels : 

J'wciis i peine pas2 ainsi quelques niinutcs. que j'snrrndis des voix riu fond du vallon. 
J'aperçus trois honimcs qui conduisaient cinq ou six vaches grasses. Xpws les avoir mis 
pairre dans la prairie. ils mlirchCrent vers Iri \riche maigre. qu'ils doign2rent i coups & 
britori. 

L'apparition de ces EuropGens dans un lieu si &sen me t'ut e'ctrtnicment ii6s;igr6;lble: leur 
~iolénce me les rendit encore plus importuns". 

Pendant tout son voyage. Chateaubriand devra désormais composer avec ces deux r6alitis 

qui se cbtoicnt en terre amiricaine. D'ailleurs, le fait d'ître en contact dPs son 

debarquement avec une rialite urbaine naissante, lors de son passage dans les villes de 

Baltimore. de Philadelphie et d'Albany. annonce d i j i  aux lecteurs la prksence d'une 

civilisation B I'ocçidentale qui se deploie rapide ment. Michel Butor voit distincteme nt un 

retard chronologique dans l'aventure cimgricainr. comme il l'explique dans R6prt-ruire II : 

~Chatenubriand est arrivi aux États-Unis trop tard. Il n'y a plus h proprement parler de 

Sauvages. i l  n 'y  en a plus que k s o u ~ c n i ? ~ ~ ~ .  Les voyageurs de notre corpus héritent de 

cet 6tat de fait q~ie Chateaubriand semble en effet diplorer. dors qu'il arrive i en donner 

une juste iippriciation à la fin de son ricit. Des voyageurs. tels que Maurice Sand. Ernçst 

Duvergicr de Hausanne. Henri de Lamothe et le comte de Turenne. affichent tous u n  

intértt plus ou moins fort pour !es Indiens et. i l'opposé. un intiret plus marqué pour la 

sociçté moderne qui  se diveloppe rapidement au milieu du disert rimericin au XIXr 

siècle. L'inter& pour cettr rialité dominerd dans leun récits et deviendra la pierre angulaire 

de toute approche critique de la rériliti américaine. Cependant. il est vrai que lorsque ces 

voyageurs parlent des quelques Indiens rencontres sur kur route. ils expriment 

communément des impressions à 11 Clzorenrrbr-imd pour en souligner soit la beauti 

physique ou morale, soit leur diception de ne pas retrouver ce que Chateaubriand a 

lyriquement chante dans les ~V<itc/ie:. En l'occurrence, Jules Lrclercq, visitant le villase 

indien de Caughnawaga près de Montréal, remarque de jeunes Indiennes comme on les a 

a s s ez  bien cuactérisé[es]» en Europe à cette époque : 

" Ibidenr. 
Michel Butor. .Chateaubriand rt I'ancirnnr Arneriquw, Répei-roiir II. Paris. Las Éditions de Minuit. 

1964, 1957. p. 169. 



Dans une autre maison, j'ai trouve trois jeune filles et une bonne vieille occupees à 
confectionner des ouvrliges en perles. dont je leur ai acheti un 6chantillon. Ces jeunes filles 
n';t\.aitint pas la laideur que l'on attribue gt;nt;nlement aux Indiennes : l'une d'e1lt.s aurriit 
niilme pu passer pour jolie dans les salons du monde civilise. Je leur adressai la parole en 
tirinçriis, et elles me r6pondirent en niau~*ais anglais qu'elles parlaient l'idiome iroquois. Je 
leur demandai Je me prononcer quelques niots d'iroquois. ce qu'elles firent de 13 meiIleure 
grrice du monde [...] ". 

La curiositi exotique du touriste du XIXr s iklr  veut faire parler I'aAurrw pour lui 

macher quelques sons incomprtihrnsibles mais cxtr~ordinaires à. ses oreilles assoiffies de 

J iwsi té  linguistique. D'ailleurs. les jeunes indiennes se prêtent au jeu de cette mise en 

sccne. produite par les exigences du tourisme moderne. quoi cet intérêt se rripponr-t-il ? 

Lsclsrcq mentionne dans une note de son récit que cet intiret provient du Voyage ai 

Ai~rét-iqlrr. qu'il avait sûrement lu avant son voyage. et dans lequel il decouvre que ct[l]e 

vociibulriire iroquois que Chateaubriand a reproduit dans son V o y g e  eii rliirtkiqiir lui a 6tC 

rn110y6 par le pretre de 1ü paroisse de Ciiughnawaga. qui &ait à cette epoque LM. 

Mlircous~~. I'instar de Chntcaiibriand. Leclercq s'intCresse aux langues indiennes. 

Dans son récit de voyage. 1s jeune Chateaubriand affiche souvent son exaltation 

face au droit naturel de l'homme de fouler en route liberte les grands espaces. La soif 

romantique de voyager librement. sans contrainte. est une valeur chère i Chateaubriand 

M [  ...] c'itüit avec joie que j'allais chercher une indipendance plus confornle i mes goûts. 

plus sympüthiqiie h mon casact6re"fi. En difinitiw. il s'agit bel et bien d'une fuite hors de 

la France : Ic pays vit i ce moment-là de grands bouleversements et son vieux systhne de 

rkgles et de normes ne Ir satishit plus. Le jeune homme s'attend à faire l'doge de la vie 

sauvage une fois rendu en Amirique. ce qui est l'un de ses disirs les plus intimes:". 

Parrtllèlcment. l'errance dans l'espace aniCricain s'effectue aussi spirituellement chez 

Chateaubriand. Une partir de son Voyige est empreinte de nostalgie. sunout quand il est 

question des routes à suivre. En effet, le voyageur est muni de vieilles cartes qui lui 

montrent le grand empire americain jadis possidi par la France. Le monde de son Cpoqur 
se confond avec Ir monde du passi, le c h m e  du souvenir transperce les canes et rend le 

voyageur pensif: 

I f  Jules Leckrcq, op. cir., p. 368. 
'* IbiJei~i. p. 4-5. 
'Y propos des raisons du voyage en hmtkique. nous rentoyuns au chapitre IV de I'ouvngr Je Raymond 
Lebkgurs, Aspects de ClrnreuitDrin~zd. op. ci?. où l'auteur donne un tableau intiressant des iliments 
biogrtiphiques de l'aventure du vicomte. 



En tr ipnt  ce tableau d'un monde sauvage. en parlant sans cesse du Canada et de la 
Louisiane, en regdant  sur les vieilles cluzes I't2tendut: des anciennes colonies frangriises dans 
1'Xmt;rique. j'etais poursuivi d'une id& pinible :je me demandai comment le , uouvernement 
de mon pays avait pu laisser p&ir ces colonies. qui seraient aujourd'hui pour nous une 
source inGpuisablct de prosptjritt?'. 

Ln joie de parcourir le rwstr" territoire miCrkain est renforcée par un objectif 

personnel. celui «d'attacher son nom 4 une grande d&ouvenr g~ographique42a. Il n'y a 

pas de doute que Chateaubriand représente le prototype du touriste moderne. parfois 

blasi. amenant avec lui ses hantises. ses soucis et dont la quete intirieure reste inachevie. 

Mais. ce qui distingue sunout ie voyageur moderne. c'est sa volonté de trancher avec le 

passe : il voyage d'abord pour lui-miknt. II ne s'agit plus de reproduire le modele 

stiréotypi fourni par les voyageurs. explorateurs. religieux. marchands qui voyageaient 

pour des raisons collectives. Chateaubriand se dipouille graduellement et se libère en 

bonne partie de la trüdition du passé: 1'Amirique est dipeinte d'une façon originale. 

vibrante d'imois. d'une faqon romantique qui est assumkr pleinement p u  les voyü, U ~ L I C S  

qui lui succideront. Cette diff6:ence est clairement reconnue par la critique acadt5rnique 

franqaise de la premi6t-e moititi du XIXr sitxle. Dans son cours professi à LZge en 184% 

1849. Sainte-Beuve proclame une sorte de manifeste de la moderniti que Chateaubriand a 

introduite en tant que voyageur en AmCrique. Un passage de ce cours nous apprend 

comment le sentiment de la nature ;i CvoluC chez les auteurs français. depuis Ia 
Renaissance jusqu'à Chateaubriand : 

Mais remarquons Iri gradation : 
De mSme qu'aux XVe et ,WIe sikcle chaque navigateur h d i  revenait avec sa d~couvene. 

de mCme au XVIIIe chaque grrind ticrivain, chaque peintre. au retour de scs voyages. apportait 
et versait dans la langue les couleurs et la flore d'une nouvcllti contrie : 

Rousseau avait dicouvert et peint Iri nature iilpestrc. le jardin du Pays de Vaud. et les beIles 
t'orSts de nos climats: Bernardin dc Saint-Pierre nous rtiv6lri le ciel et la vtigitation des iles cl. 
l'Inde: 

Mais ri Chateaubriand. le premier. tichut le rme, Ju disert mtkicriin. de la foret 
~zinsatirintiqutt. 

Ce fut sri grande conqu~te". 

. . -. 

4) Voyage. p. 266. 
4 1 Adjectif cher zi Sainte-Beuve qui te reprend dans ses analyses sur le dtjsert am6ricriin dicrit dans I'euvre 
de Chateaubriand. Cf. irfra. note 43. 
" Gilbert Chinard. L 'Et-orisnre aniéricuirr. up. cir.. p.  24. 
I f  Charles-Augustin Sainte-Beuve. C/tnreuribriu~id er soli yrortpe lirrt'raire s m s  1 'Empire. cours profess2 i 
Likge en 1848- 1839. Paris. 1860. Garnier Frires. tome 1. f 889. l !M.  p. LOS. 



Il est vrai que le jeune touriste malouin exprime. à plusieurs reprises. son srand 

besoin de totalité, intrinsèque à ['homme moderne. Le (<journal sans date>> est l'un des 

moments du récit parmi les plus originaux et les plus spontanés. La subdivision du récit 

en siquences temporellrs, si essentielles au genre du récit du voyage. s'intensifie dans ce 

journal. Elle demontre la richesse des moments vCcus par un Chateaubriand fougueux qui 

veut retenir toute son expirience exorique dans une iciiture scand6e par les ditails d'une 

journie. 

Sous retenons en pcirticulirr ['effet que le lieu physique produir sur Chtiteiiubriünd. 

L'exotisme de la nature m6ricaine suscite le sentiment de 4 b e n i  primitive». .Mais. 

avant toute subdi~~ision temporelle. C hatcau britind pre nd le temps d'apprécier 

l'environnement qui I'cntourç. glissant sur !'eau dans son canot et. par-dessus tout. 

icoutant son ceur : 

Lc ciel est pur sur ma t&; l'onde, liinpide sous mon canot. qui fuit dei8ant une 12gt;re 
brise. .A rna gauche sont des collines triilltks ri pic. et t1rinquti.t~ de rochers d'où pendent 
convol~~ulus i fleurs blanches et bleues, des festons de bignonias, des longs grriminies. J L ~  
plrintcs srisatiles de toutes les couleurs: ri nia droite rt;_int.nt de \.astes prairies. X mesure que 
le canot rivmce, s'ouvrent de nciu\.rlles scL;ncs et Je nou\.ttriu.u points de : trint3t des 
collines nues; ici c'est une fOrA C ~ C  C'"PI-2s dont on ctperqoit les poniqutts sombres: lri c'esi un 
bois ICger d'2rrihlt.s. où I t .  siileil se joue conime ri travers une dentelle. 

Libert2 primitive, je te retrouve snting ! 

Cc passage montre le disir de liberte d'un homme au contact de la nature iimiricainr. 

pricisement dans un paysage de rrnontagnes hyperboréennes» et de grands lacs 

canadiens. En 186 1. Ir prince Napolion Çprouve le mPme sentiment lors de sa travers& 

sur un bateau arniricain. le ~VorhSr t r i .  qui traverse k Lac Éri6. Pendant son tumultueux 

Iroya_oe diplomatique lius États-unis et au Canada. le prince fait lui aussi une pause dans 

l'intimiti de sa cabine et goûte aux dilices du dépaysement en solitaire que le _grand lac lui 

procure. Aux heures propices du soir, tout comme Chateaubriand. il se réconcilie avec 

l'immensité du paysage : 

.A dix heures je me couche. bon l i t ,  dur: cabine pour moi seul. Quel immense lac ! C'est 
comme une mer et c'est le plus petit de cette skie. A chaque minute, je suis sans cesse 
h p p t  de la gnnde 2chelle de tout ce pays. Son caractère dominant est l'immensitd". 

44 V o ~ a g e .  p. 53. 
'' Prince Napolion, op. cir.. p. 554. 



À soixante-dix ans de distance, le grandiose paysage miricain est encore source 

d'imervrillement. Bien qu'il jouisse du confort et des distractions offerts i bord du bateau 

et bien qu'il soir entoure de sa suite, le prince NapolCon semble vivre ses &notions en 

soiitaire. La nature des Grands Lacs se prête toujours à l'Çlm du moment intime , 

lorsqu'on est loin de la rumeur du monde. 

Le  journal sans d a t o  est un fragment du Vuyige de Chateaubriand. II recèle en 

soi un moment tri3 intense de l'expérience exotique du jeune voyageur. Les verbes 

d'action se succkdent rapidement dans l'extrait. Les seuls moments de relüche permis au 

lecteur apparaissent à travers la subdivision du temps, non pas en jours, comme on le 

rencontre dans la plupart des ricits de voyage, mais plutôt en heures. L'intensitt de 

chaque moment de I l i  journte du voyageur est ainsi soulignie. Ravi par Ia beauti du site 

americain, rmponC par sa propre libent de mouvement et de dicision, attentif au dC fi que 

le parcours lui impose. Chateaubriand adopte un rythme plus pressant dans son Ccriture, 

souvent accornpagni par la figure de la parataxe. Aussi, l'amalgame des sentiments est-il 

&ident dans le journal. de la tçmériti à l'étonnement. de lii curiositi i Iü sensibiliti envers 

l'inedit. jusqu'liu recueillement à I'Cgard de la mon. fiivorisi par les .chants monotones)> 

des .chauves-souris accrochCes aux feuilles* des arbres de la foret car. pour Ir voyageur, 

«tout nous r a m h c  à quelque idCe de la moir. parce que cette id& est au fond de la vieJ6)). 

Le pa journal sans date)) est Iii preuve d'une authentiqiie initiation au voyage que 

Chiireaubrirind accomplit en Amériq~ie. Disciple de Rousseiiu. il soumet dans cette pmir 

du ricit la confession d'un jeune homme europten de son gpoque. csalti i l'ides 

d'effectuer une course aventureuse sur le continent américain. Esaminons divers couns 

plissages du dournol» pour comprendre comment Chateaubriand iVi t  ces moments. Lr 

journal commence au moment où le voyageur se retrouve en canot sur une rivitre et il se 

termine h midi Ir surlendemain par la rencontre d'une famille sauwge : 

Sept heures du soir 
Nous avons trm-ers6 Iri fourche de la riviGre. Nous cherchions le long du canal une anse ob 

nous puissions dGbarquer. Des Jeux côttis nous rivions de hautes terres shrirgies de forets : le 
feuillage offrait toutes les nurinces imaginables : I'2carlatr fuyanr sur Ir rouge. le jaune 
foncri. sur l'or briIlant, le brun rudent sur le brun kger, le trert. le blanc. l'azur. lavis en 
mille teintes plus ou moins faibles. plus ou moins klatantes. [...] mais i l  faut sr  contenter 
de jouir de ce spectacle. sans chercher i le d~cnk" .  



Cependant, pour Chateaubriand, il est difficile de ne pas peindre ce «spectacle». À la 

lecture. il est facile de se faire une idée du scinmio physique que l'auteur, sans prétention, 

réussit à décrire de façon remarquable. Quoiqu'il reconnaisse que l'emprise est grande - 
4 1  faut se contenter de jouir de ce spectacle» -, il saisit l'imagination du lecteur en 

reproduisant la gradation de plusieurs couleurs combinées ii l'un des ÇI6ments-cles 

(spatio-temporels) de la fascination exotique, 5 savoir les teintes du feuillage de la forêt 

mZlSes ;i celles du coucher du soleil. 

Que Chateaubriand soit un maître dans l 'u t  de composer des tableaux des lieux 

qu'il visire, il n'y a point de doute li-dessus. Les voyageurs qui visitent les États-Unis et 

I t  Canada de 1855 ii 1900 reconnaissent que le vicomte a du talent et ils n'hisitent pas ù Ic 

rappeler. Notamment, Lucien de Burlet se souvient de la maîtrise mistique de 

Chateaubriand dans un moment où Ia beauti et les nuances de couleurs des sites sont ri 

leur paroxysme pendant le coucher du soleil : 

L'aprCs-midi i t r i i t  magnifique, puis Ic crtipuscule. dans l'air t i k k  et le silence reposm. 
inirntlnr digne J e  scs soiries du Nou~triu-XIonJe qu'a brossies Iri plume, je deymis din, le 
pinceau Je  C1iitc;iubrirind [sic]. Jusqu'i une hcurc cisscz a i a c k .  nous rcsrinies accoude aux 
galeries extirieurtis. IL' regrird crrrtnt sur le paysage qui  se diroulait detant nous. sur les arbres 
qui se niiraient Jans l 'wu bicueJ". 

Le modkle de Chützubriand est explicitement emprunté et reconnu pour sri valeur 

artistique. De cette manikrc.. en suivant h leçon du Maître. Lucien de Burkt fait dc 

nouveau appel aux mentions chromatiques dans sa description des paysages du N o u ~ a u  

Monde. Ici. les arbres se retlttent dans l ' eau bleue), de la mime façon que Chateaubriand 

a decrit l 'eau bleue,, de la rivikre Onondagas et, plus loin dans son journal. à six heures 

du soir lorsquoen longeant une rivitre il admire la beauti de ~~(q]uelqurs rochers isolis 

[qui] sortent de cette mer de verdure comme des écueils Çlevés au-dessus de la surface de 

l'eauJ"». 

Dans son journal de voyage de 1861, Maurice Sand dicrit une cÿncténstique 

naturelle partagée par le Mississippi et Ir Missouri, en fournissant en mZrne temps un 
tableau de la nature environnante - une <absolue solitude* - tout comme Chateaubriand le 

fait dans son V o y g r .  Voici Ir passage de Sand : 

4s Lucien de Burlst. op. cit., p. 56. 
4Y Voyage. p. 59. 



Le blississipi est beau ici : i l  roule entre deux rives de sable et de forAs ses eaux blanches 
et opaques. 11 doit cette coloration savonneuse au Missouri, dont l'embouchure n'est pas tr2s 
doignie. [...] C'est d'un aspect nu et triste, mais c'est si gnnd, si grand. qu'il faut faire 
abstraction de mon goût pour les montagnes LL[ apprtkier le çar~ct;in: de ces ripions plrites. 
aux interminables profondeurs, où d' immenses tleuves se promhen t avec une mrijesti 
trrinquille'". 

Cornpuons cc trxrr avec le passage de Chateaubriand que voici : 

Le con tlurn t du Missouri et du hlississipi pr2srntr peur-Sut' encore quelque chose de plus 
extraorJinaire. Le klissouri est u n  tleuvc' I'ougueu.~. aux eaux blanches et limonttusts. qui se 
pricipitr dans le pur er tranquille 4lississipi avec violence. .Au printemps. i l  cfthche dc ses 
ri\.es de vastes nic)rce;lux de ~errtf : ces ilts tluttantes descendam le cours du h4issouri river: 

leurs arbres couverts de feuilles ou de tleurs. les uns encore debuut. les autres ri rnoiti6 
toriib2s. oi'freni un spectacle mervrillru.u". 

Quoiqu'il n'y ait pas de mention explicite de Chareciubriiind dans l'extrait de .Llauiice 

Sand. il est Cvidrnt que cc dernier a lu une wrsion du Vuy~ige avant son dipart pour 

I'Amirique. vu les allusions qu'il fera pendant une promenade lorsque. sous a n  soleil 

enrage [...] l'idée des scrpsn[t]s à sonnettes [lui] passe par la t ~ c " n .  tout comme 

Chateaubriand explique que la presence du serpent i sonnettes est assurée en Am&-ique 

aux «ardeurs du midi. dans le profond silence des 

Tout 311 long de son rçcit. mis i pan les moments trks ditaillés reproduits dans le 

d o u r n d  sans date)). Chateaubriand peint des moments mCmornbles de son v o y q e  en 

Amkrique. Si nous resardons le synopsis de I'ouvrripe. nous remarquons que l'auteur ne 

niglige pas de mentionner ics composantes de l'attrait du «naturel),, qui alternent avec 

celles de l'attrait de la jeune <~civilisrition». La partir initide est un compte rendu de son 

voyage efkctui à travers diverses villes naissantes du Nouveau Monde. notamment 

Philadelphie. New York ct Albany. Ensuite, le récit glisse progressivement vers une 

description de la vie naturelle et sauvage. Nous retrouvons dans cette section du rki t  la 

rencontre avec des Indiens du Niagara, la visite des lacs du Canada, In description de 

quelques <<sites à l'intérieur des Florides» et, surtout, la partie de I'd-iistoire naturelle». 

Plus loin. Chateaubriand se dtlecte h «prirld,r» les «Mœurs des Sauvages» en s'appuyant 

souvent sur des comparaisons avec les Grecs et les Romains (exemple d'exotisme par k 

511 iiviriurice Sand. op. cir., tome 38. p. 1 8 4. 
" Voyage. p. 75. 
" Maurice Sand. op. cir.. tome 38. p. 184 
" Voj-cage. p. 108. 



classicisme). Diffirents tableaus relatifs i la vie des Indiens - les mariages. les Etes et les 

loisirs, les rites, l'agriculture et la politique, etc. - sont esquissis avec rigueur. Cette partie 

relkve beüucoup de l'esprit encyclopçdique dont Chateaubriand a hirite du XVIIIe si5cle. 

En fait. il reconnaît à la fin de cette section que son but etait de fournir au lecteur un 

«tableau de I'.Am&ique,,. RÇcit de voyage qui fait se chevaucher deux si~cles. l'œuvre 

montre des signes rivolutionnaires pour I'ipoque. Chateaubriand reconnaît que les temps 

sont en train de c h q e r  : 1' Amirique n'est plus la mPme. par consiquent. le mode de 

représentation doit changer. Ainsi que le dit Foucault, le  continuum des choses>> du 

XVIIIe. dans la bçon de représenter le monde. n'a plus le sens qu'on lui avait accordé. 

.<Projet d'une science gçnérrile de l'ordre: rheorie des signes analysant la repr6sentation: 

disposition en tableaux ordonnCs des identitis et des diff&encrs : ainsi s'est constitue i 

I 'â~r: classique un  espace d'èmpiriciré qui n'ouir pas existe jusqu'i la Rn de la 

Renaissance et qui serii voui h disparaître dés le debut du XIXe sitcle"). . 
Dans 13 conclusion de la partie sur les meurs des Sauva_oes. Chateaubriand, qui 

se meut entre l'esprit encyclopidique - lui donnant un crlictire d'rxitctitude - et l'esprit 

personnel du \*oyageur. \ r u t  d'abord peindre : (<Si je prisentais au lecteur ce tableau de 

1'AmCrique sauvage comme l'image fidéle de ce qui existe aujourd'hui, je tromperais Ir 

lecteur : j ' d  peirrr ce qui fut. beaucoup plus que ce qui es<' )>. Il ridige son ricit de voyage 

une fois rentre en France. Toute réalite parcourue aura ivolui entre-temps; de la sorte. il 

sr rerroin.r en train d'Ccrire 9 propos d'un lieu et d'un temps qui ne sont dSji plus. Son 

récit de voyage devient ainsi le lieu par excellence d'une rencontre 6ph6mPre de delis 

composantes historiques : l';\mériqur de jadis et celle de l'&rat  actuel^. De ces deux 

mondes amiricains - l'un se teiminmt, l'autre ivenant de naître - Chateaubriand sait 

extraire de quoi dimenter ses reprisentarions exotiques. Il suffit de regarder conunent 

1' Amirique est reprisent& depuis Chateaubriand. pour comprendre que le passage d'une 

civilisation h l'autre est achevé aux yeux de I'Europeen. La partie de son ouvrage à valeur 

empirique sur les meurs des Sauvqes - q(j*ai rnsscmblt tout ce que j'ai su des Indiens» - 
et la section que Lucien Lacroix consacre aux Ynrtkers dans son récit de 1895, intituler 

&tudes générales sur les Américains» - où ces nouvraus hommes remplacent totalement 

les Indiens -. constituent disormais deux représentations de réalités très doignées. 

Dans la dernière partie de son Voyrge - la  conclusion>> - l'auteur expose ce qu'il 

a vu dans la République américaine. II établit un parallèle entre ce que les États-unis 

etaient lors du voyage et ce qu'ils sont devenus après presque quarante ans. c'est-à-dire en 

1827, I'annir de la publication du récit. Les États-unis de la premitre partie du XIXe 

" blichel Foucault. op. cit.. p. 86. 



sikle sont en effet un pays en pleine ivolution: certes, ils représentent aux yeux de 

1'EuropCen une nation aux uaits encore flous et aux différences territoriales entre Ir Nord 

et Ir Sud. avec en plus un Ouest en pleine course vers In co~onisation'~. Mais, à I'intirieur 

du pays, il existe des groupes humains qui marchent vers le grand ideai amerkain d'une 

nation forte sur le plan politique et économique, tant au niveau national qu'international. 

A la fin de son ouvrage, Chateaubriand effectue un bilan de l'exptnence 

üccumu16e par rapport ù d'autres voyages. La maturite acquise par le voyageur lui fait 

comprendre que maintes choses peuvent changer aussi bien en luimerne que partout où il 

passe: la seule chose qui reste est le souvenir ravivé par son récit : 

C*est qu'ii'ipuque Je inon \ - o y q r  aux États-Unis j'itais plein d'illusiun [...]. 
Parti pour Strc voyriscur en .Amthque. rt\.enu pour Stre soldat en Europe. je ne fournis 
jusqu'riu bout ni l'une ni l'autre Je ces cxri~rtts : u n  rnau\'ais gt;nit. m'mrichri le biton et 
I'Gp&. et me mit Iri plunie ri Iri main. [...] 

1Iainrentint. indit'fcrcnt iiioi-rnSnit i mon sort. je nt: dentlinderai pas ri ces asrres malins d- 
l'incliner par une plus ~ O U W  intluenct.. ni Je me rcndrc CC que' le voyageur laisse de sa vie 
dans les lieux où i l  prissr". 

Chatciiubriand, voyageur inFiti_ocible. vit i'immensc solitude des forêts américaines. 

comme en témoignent les nombreus indices du panthkisme transcendant route son œuvre : 

son .<jefi romantique se met alors i l'unisson avec l'univers. Le voyage ranime ses ttnts 

d'imr selon une dimension nouvelle. loin d ~ i  Vieus Monde. L'Am6nque dGtient un 

pouvoir r&$n&iiteur: selon Michel Biitor. elle a l'effet d'un ,bain de jouvence qui  

rajeunira notre civilisation  vieillie"^. De niCrne. d'riiitres voyageurs expriment cc 

sentiment uni\-rrsel. une fois rendus dnns Iri wrsririrclo> amirimine. Ils laissent quelque 

chose d'eux-niémes dnns le voyage, l'uniciti de leurs imotions. mais ils rapportent aussi 

chez eux la fraîcheur des souvenirs de leur périple. comme le dit le marquis de Lévis. qui 

a IiiissC <<une partir de [son] cœun~ lors de son voyase amiricain. 

Chateaubriand. ptnétré de souvenirs am6ricains encore vifs. de visions qui 

survivent en lui. a publié son Voyige trente-six ans aprks sa course. Comme bien des 

'5 Vo~cige. p. 25 1.  C'est nous q u i  soulignons. 
50 Dans ses notes de \.oyages de 183 1. Tocque\.ille r6sume t r b  bien l'image de cette jeune Amerique de 
l'Ouest en voie de se donner une physionomie sociale. Il ticrit 5 propos de l'Ohio : *([ ...J c'est un Stre en 
croissance qui n'ri encore aucun caracth d6termini. [...J L'Ohio presentr: plus qu'aucune des autres parties 
de ['Union le spectacle d'une sociiri absolument occupr'tt de ses affaires et, dans le travail. d'une croissance 
rapide)>,Vo-wges. op. cir., p. 251. 
'' Ibideni. p. 299-300. 
'%lichel Butor. R@e~.roircl II. op. cir.. p. 180. 



v o y a p r s ,  In partie de son âme qu'il a laissée en M i r i q u e  est I'Çtinczlle qui peut faire 

jaillir, intact, l'exotisme, et qui. pour la postiriti, brillera par l'icriture de son récit. 

IV.2.2 - Le triomphe de 1'~itat civilisé» 

Nous connaissons l'attrait des voyageurs pour le desen dans le monde «naturel». 

que Chateaubriand rappelle souvent aux lecteurs. Le desen est l'endroit idCa1 pour jouir de 

la solitude. conçue comme libcni individuelle. dans la grandeur de la nature américaine, 

les deux seules vieilles valeurs de ce conrinent : <cil n'y a de vieux en .4miriqur que les 

bois. cnhnrs de In terre. et la libené, mkrr de toute sociiti humaine». Mais en quoi 

trou\rons-noiis vraiment surprenant le rkcit timiricciin de Chateaubriand '? Nous n'avons 

jamais eu de doute sur la présence d'un diment capital dans ce rkit que nous n'wons 

souvent menrionni que rapidement. Si, pour une large pÿrt du ricit. Chateaubriand 

conduit le lecteur dans l'exotisme de l'&lit naturel. amtiricain, il est wai aussi que son 

ricit est rempli Je rif6rences i un n o u \ ~ l  attrait exotique. celui du Yiiirkee qui est en train 

de prendre progrrssiwmrnt possession du continent avec ses srrr1riiw)its et que Chinard 

d i  finit. paraphrasant l'écrivain malouin. comme itant ace milange curieus de civilisation 

et de vie primitive5'». L'apparition de cet Climrnt exotique, pour nous capital. a i t i  

entrevu du reste par Raymond Lcbkgue : 

Prcnmt Iri suitt. des Angltiis. une jeune n~tiion. Je souche europCtlnne. affrontait les tribus 
indiennes; ;i>.an t parcouru une parrie du Yord-Est dds Etats-Unis, [Chrittriubrilincf ] obser\*ri en 
Europe I C S  ri'pcrcussions politiques de 13. da t ion  de cet É13t ri;publiçain. et. sous la 
Rcstriurrition, i l  cn dCcrit-ri Iti prodigieux dt%elopperrittn t. 

Ii acquit une t-spt!rience dircctc et iut-ië't, Je I'esorisnw"". 

La lecture ordonnie du récit fournit. au fur et ii mesure. des traces sur le contenu 

de la conclusion. c'est-à-dire une vue d'ensemble des États-unis. Des le début. des signes 

avant-coureurs sont présents dans l'itinéraire de Chateaubriand et dévoilent peu à peu le 

visage des prernitres villes américaines dans l'est du continent : 

-- - 

"' Gilbert Chinard. L 'Evoris~rle mrit+icaitr, op. cit.. p. 55. Charraubriand &rit i la vue de queIques 
concessions du pou\rrnrmt.nt des Éints-unis iinblies sur Irs terres dCsol2es aux alentours du Niagara : 
(<Les defrichements offraient un curieux mdange de I'Gtat de nature et de l'&a[ civilisb~. Voyrge. p. 36. 
hl 1 Raymond Lebkgue. op. cit.. p. 64. 



En approchant de Baltimore. les eriu.u se r2rrkircnt : elles itaient d'un calme parfait: nous 
avions l'air de remonter un t l e u i ~  bord6 de l o n g e s  avenues : Balrimore s'offrit ri nous 
comme au fond d'un Iac. En face rie la ville s'2levait une colline ombragk d'arbres. au pied 
de laquelle on çornmenqait 5 b5tir quelques maisons". 

Comme prévu, le voyageur se met en marche et devrloppe son itiniraire d is  k 

débarquement sur le continent américain. Chateaubriand sait exprimer avec lyrisme la vue 

de la premikre ville visitie. Baltimore. L'itintraire du jeune voyageur se poursuit. Tout de 

suite après Baltimore. la route le conduit ii Philadelphie. où se diroule une autre etapr de 

son parcours dans la jeune civilisation amiricainr : 

En approchant de Philadelphie nous rt.nconrrirnt.s des paysans allant au march;. des 
voitures publiques. et d'autrc.~ voiiures fort r'lr'ganies. Ptiilïdrlphie nie pïrur une belle  ille le : 
les rues I a r p .  quelques-uncs. plïntr'es d'arbres. je coupent i angle droit Jans un odrr: 
r i p l i e r  du nord au sud et de I'esr i l'ouesr". 

Le voyageur mrinifestc son Ctonnement à la vue d'une disposition urbaine nou\*cillc par 

rapporr au concrpr des \+ieilles villes çuropiennes. Chriteliubriand n'htsire pas à noter cela 

dans son calepin. L'Aminque des Blancs se dessine graduellement dis les premiers plis 

d ~ i  jeune homme qui. bien que dicidi i dicouu-ir une Amirique dans son Crat nat~irel, 

voire sauvage ( d t t a i s  impatient de commencer nion I1oyage au désert»). ne peut 

s'rrnp5chrr de rencontrer ce nouvel éliment. Cela se produit avant que le voyageur 

~tornb[r] dans une sorte d'ivresse» lon de son sijour dans 1a nature où l'absence de 

contact awc  le monde civilisi est la rè$e car il n'y a <(plus de chemin à suivre, plus de 

villes. pl~is d'Ctroitrs maisons. plus de présidents. de rSpubliqurs. de roisw. Le lecteur ri 

droit à une anticipation du &tbleaii miraculeux~ : New York est une (<ville gaie, peuplie et 

commerçante». Boston. un «premier champ de bataille de la libent nmincriine )>. 

Baltimore, aune jolie ville fort propre et fort mimée». Philadelphie, 13 ville du président, 

avec un «aspect froid et  monotone^, tout en ayant «partout I'dégance des vêtements [et] la 

frivoliti des convenationsa' », Albany est l'avant-poste pour <<la traire des pelleteries». 

"' Voycige. p. 14- 15. Le prince de Talleyrand. visitant les alentours de Philadelphie et de Baltimore en 
1794. fait la rncrne pridiction : %<La population fera donc, chaque jour, des conquCtes sur ces espaces 
vagues. qui sont encore hors de proportion avec Iri partie cultiver de I'Arnirique septentrion ri le>^. 
M611roiws d i  Pt-irrce de T~rrllrymtirl, 179 1-1605. par le duc de Broglie. Paris. Crilmann Lthy. tome f . 
189 1 . p. 235. 
'' Vo!.agc. p. 15. 

Ibideni. p. 17-18. 



IV.? 2 . 1  - L'homme du Nouveau Monde et celui du vieux monde 

L'homme nouveau fascine Chateaubriand et la rencontre avec Ir président 

Washington, sommité politique et militaire de la puissance américaine, occupe une place 

de choix dans le Vqtrge .  Pendant certe rencontre. la scène des cles de la Bastille est 

symbolique: l'homme nounxu qu'est Wi~shington dissrne avec l'homme ancien qu'est 

Chateaubriand sur les destin& de deux mondes qui. après la RevoIution française. 

semblent dSji distinctes et indipendantes. Lors d'une premitre rencontre, Chiiteii~ibriünd 

kr i t  : 

.AU bout de quclqurs minutes 1e ;GnGrrtl entra. C'itriit un honirne d'une gmnde taille, d'un 
air cal~iit. et t'ruicl pluth que noble [...]. nous nous assînies: je lui expliquai, tant bien que 
i m i .  Ie iiiorit' de mon \uyage. II nit' r2ponJit par nionosy1lribt.s t'ranqriis ou anglais. I I  
rn0in\.it;l i dincr pour le jour suivant, t t r  nom nous quittriiiies. 

Le Icndemliin. k v o y l i p r  ne rare plis son deusième rendez-vous : 

Je t'us c s x t  ;lu rt'ndttz-\.ous : nuus n'&ions qutl cinq ou sis con\-i\-es. La son\ws;ition 
roula prcsqut. en1i2rcriient sur Iri RCidution t'ranpist.. Le gintiral nous montra une clef de la 
Bastille : cc- clt.tj de la Bastille titaieni dcs joucts assez niais qu'on jt. distribuait alors dans 
les &rrs trroucfrs"'. 

.Lhlgri I'ximirrition que le jeune >Idouin ri pour ce personnage. les deux mondes 

semblent Srre encore plus CloignCs sur le plan id2ologiqur. Chateaubriand. honmic 

sensible et perspicace. remarque imm~diatement Ir dCcdage qui esisrc entre hi et cet 

honlmr du Nouvr;iri blonde concernant l'inrrrpriiation des faits historiques ricents : 

[...] Si Nfristiin~ton rivait vu comme moi. dans les ruisseaux de Paris. les i*rri~rqiwrir-i d e  
1 ~ 1  Bastille, i l  aurait eu moins cftt foi Jans sa relique. Le sirieus et Iri force Je la Rivolution 
n'2rnient pas dans ces orgies sanglantes"'. 

Tout en admettant les qudiris dimocrariques du prisident des États-unis. Ir jeune franpis 

n'est guère impressionné par cet homme. à l'<(air calme et froid plutôt que nobIe». La 
comparaison que I'auteur fait ensuite entre Bonaparte et Washington ne fait qu'accentuer 

thl Ibidenr, p. 19-20. C'est nous qui souli_onons. 
'' Lbideiit. L'italique est de Chateaubriand. 



cette distance entre les deux mondes. Elle est un exemple explicite d'appropriation du réel 

par antinomie : deux hommes. l'un du vieux monde, représenté par Napoléon, l'autre du 

Nouveau. représenté par Washington, sont mis en pxalPle. Washington. grand homme 

de la Ripublique americaine. n'a pas la grandeur ni le charisme de Bonaparte qui 

appartient 4 cene race des Alexandre et des CCsar, qui depasse la starure de l'espèce 

humain&% Une sirie de nigations confirme l'antinomie que crie le rapprochement des 

portraits CbauchCs des deux hommes. Le premier. ~ h i r o s  d'une nouvelle espèce» : 

[...] n'est point plaçi sur un t a t e  thEitre: i l  n'est point aux prises avec les capitaines les 
plus habiles et les plus puissants monarques du temps: i l  ne traverse point les mers: i l  nt. 
court point Je Memphis i Vienne I...]: i l  ne renverse point les tr6nt.s pour en r6compensttr 
d'autres avec leurs &bris [...]: i l  ne sr perniet pa, de jouer ce qui ne lui appnienr pas"'. 

Lr second héros posskie en revlinclie des quditis glorieuses. Chateaubriand. en 

renia-siint les termes de la comparaison. niet Bonaparte en position antirhirique. 

processus qui lui permet de mieux esquisser le cw~ctkre glorieux et orgueilleux de cet 

homme du vieux monde : 

Buonripane n'a rrucun trait Je cc grri\e .Aniiricriin : i l  cornbat sur une vieille ttlrre. 
~n\~ironnG d'2clrit et de bruit: II ne \.eut cnt'tx que sa rtinori~mie. i l  ne se charge que de son 
proprc sort. II senihlc sa\.oir que sri mission sera coune. que Ir torrent qui J e m n d  Jtt si haut 
s ' i c ~ u l e r ~  prornpttmcnt: i l  se hile de jouir et d'abuser de sri gloire comme d'une jeunesse 
fugiti\y"'. 

Nianmoins. la conclusion de la compmison rapproche les deux hommes et rxrilte leurs 

qualités individuelles. Ils deviennent ainsi des repères historiques pour le monde entier : 

Ceux qui. ainsi que moi. ont vu le conqutkant de !'Europe et le It!gisIa~eur de I'Arn2rique. 
dgtournent aujourd'hui les !:eux clil la s c h e  du monde : quelques histrions. qui font pleurer 
ou rire. ne \alent pas Iri peine d'5tre regrird2sW. 

Les récits de voyage français de la seconde moitié du XIXe siècle donnent plusieurs 

exemples de telles comparaisons entre l'homme du Nouveau Monde et celui du vieux 



monde. Après avoir lu Ir passage sur la rencontre de Chateaubriand avec le président 

Washington, nous en avons remarque un autre dans un récit de voyage. mettant en scène 

la brève rencontre du prince Xapolion avec le président Lincoln. survenue le samedi 3 

août 186 1 à la Maison Blanche de la ville de Washington. Les fantômes de deux autres 

personnages américains - ail y a les portnits en bourgeois de Washington et de La 

Fayette» - semblent errer dans la piece : 

Visite au prisident Lincoln. ri midi. ri Ia hlriison Blanche [...]. 
M. Lincoln vient qucIqutts minutes ripr2s. homme trits grrind. niince. q a n t  I'rtir d'un 

bottier. g W :  barbe et collier sans moustache. mal mis, en habit noir. I l  mit donnt iri main 
et ?;'asseoit [sic]; parle peu. Jes lieux ccininwns. [...]. .Au bout de dix minutts, cela 
m'ennuie et je m'en vais. Quelle cfit'fircnctt entre ce triste reprisentant dc la bmndt. 
rt;publique itt ses premiers fondateurs ! [...] .CI. Lincoln esr un brave homme. mais sans 
dtivation ni beaucoup dit connriisstince, avocat ùe l'Illinois riprtts rivoir 212 charpentier, je 
crois'" 

Par une curieuse coïncidence. le prince NapoIÇon ne semble pas impressionni par Iè 

presidrnt Lincoln. tout conune Chateaubriand ne l'a pas et6 par Washington lors du 

premier tete-LtSrc. De hçon comparable. Irs deux Cchanges se diroulenr a w c  peu de 

mots: Lincoln <<parle peu>>. Washington répond à Chateaubriand par   monosyllabes 

t'ntnqiiis ou  anglais^. La dur& des rendez-vous est assez coune : dix minutes entre le 
prince Napoléon et Liccoln et un court laps de remps entre Chateaubriand et Washington. 

Le m2me soir. Ir prince Napolion rece\.ra lui  aussi l'invitation à un dîner par Ir 

président". 

L' introduction de parrilli.1çs entre des modèles humains appartenant aux deux 

mondes apparaît ainsi dans les ricits des deux voyageurs français. On y voit que 1'CICnmt 

humain est l'une des composantes les plus constantes et les plus savoureuses du tableau 

de cette Amçrique du XLXe sitcle. en pleine expansion sociale. politique et commerciale. 

A l'instar de Chatcaub~iand. d'autres voyageurs français. en prenant des modkles tirés de 

leur histoire contemporaine, decrivent des personnages riellement rencontres. ou bien 

hri Ibicletiz, p. 24. 
-1 1 Prince Napoleon. op. cir.. tome 5. p. 256-257. 
'' Une mecdote semblable. mois bien succincte. est donntie par Iules Leclrrcq lorsqu'il relate sa rencontre 
a \ ~ c  Ie pr2sident Grant. Voici un  coun extrait : d u  milieu de Ici salle, Ir president en redineote se tenait 
debout devant sa tabie 5 &rire. Quand je m'avançai vers lui, il m e  tendit sa large main, une main toute 
faite pour tenir la poignGr d'un sabre. A u  risque de panitrr un intrus, je lui dis IoyaIement ma nationdit6 
et tournai de mon mieux quelques p h s e s  anglaises. car le gh6rriI Grant n'entend pas plus II: fianpis que 
I'arabe. 11 m'2coutri avec bienveillance. me ripondit avec la briitveti et la pricision d'un soldat [...ID, op. 
cir., p. 104. 



imaginés, personnifiant ainsi l'homme du Nouveau Monde et celui du vieux monde. C'est 

le cas de Maurice Sand qui Ccnt en fin de ricit : 

L9Am2ricain m'a donc itonn2 et attriste plus J'une t'ois avec sa personnaIitC froide et d m  
[...]. Le Français est tout autre. II aime son parent, son ami. son compagnon. et jusqu'i son 
voisin d'omnibus ou de tht5trr. si sa figure lui est sympathique. Pourquoi ? Parce qu'il le 
regarde et cherche son rime. pxcc qu'il \.it cians son semblable autant qu'en lui-mSme. LI: 
Frrinpis vit par tous ses pores. i l  javourt: la poesie de la solitude et adore les sanctuaires ck 
Io nature'' [...]. L';\mr'ricain supporte la solitude awç un stoïcisme dmirable. mais 
effrayant: i l  ne I'riinie pas. i l  ne songe qu'i la JAruirt.. Nous. nous ainions tout. dArn et 
socit;tS. parce que nous sentons tout". 

Dans les textes de nature exotique. nous retrouvons couramment des comparaisons 

rapprochant des portraits sociologiques de I'Çpoque. Sand peint la personnalite de 

I'Am&kain dans sa nature génirüle et lui oppose celle du Français. exposant ainsi un 

curieux aspect de Ii reprtkntütion que son pays ri de l'.Autre)> et de son propre &lSmr». 

Parler de l'<<Autre>> amiricnin représente un dmoignage indispensable au discours que tout 

voyageur fait de IW~~ailleurs~>. 11 nous semble que ce temoipage répond h une fonction 

obligatoire du disco~irs, qui est respect& dans tous les ricirs. Comme Chateaubriand le 

fait. I'Ccrivain-voyageur parle de l'homme mirkain tel qu'il l'a rencontré sur son 

parcours ou simplement perçu dans son milieu social. 

IV.2.2.2 - Lrl ~ h c e  des Etiro-Aniiricains cltins le Vmurqr et l'agonie d'lin idial 

L'auteur du I'oyiye nt Ai?re'riq~~p reconstruit dans son ricit les deux visages de 

1' Amérique au tournant du XVIIIe sii.clç. En r ffet. l'Amérique est source d'un exotisme 

ambivalent. avec l'Indien d'un côti et 1'Euro-Amiricriin de l'autre. L'intrusion de ces 

images symboliques et hitérogènes dans un texte qui veut prisenter uns course ii 

I'intirieur de l'Am6nqur sauvage, est constante dans la premii.re partie du récit: elle 

devient intermittente tout au long de Iü partie sur l'.Histoire naturelle>> et sur les &leurs 

des Sauvages>,. Chateaubriand accorde dans sa conclusion une place prédominante aux 

Euro-amiricains. Les Sauvages sont ainsi passés sous silence. 

Le passage final de la section consacrée h *État actuel des Sauvages de l'Amérique 

septentrionale)) annonce déjà le <<tableau miraculeux), que Chateaubriand s'apprête à 

fournir, i savoir, celui de I 'hér iquc  contemporaine. II part de l'évidence historique que 

les choses, depuis sa visite américaine de 1791, ont bel et bien changé. Les quelques 

'' On dirait ici un hornmap à Chateaubriand. tellement ce portrait lui ressemble ! 
'-' Maurice Sand, op. cit.. tome 38. p. 713. 



parcelles de civilisation europienne, qu'il avait tris bien remarquées, iparpillées sur le sol 

américain iî la fin du XVIIIe siècle, sont devenues en 1827 de viritables centres urbains 

aux nombreux senrices (les ports, les banques, les bureaux de poste. les mairies, etc.). 

Par un  processus de fine rhitorique, Chateaubriand pripare son lecteur à cet Ctat de choses 

par la formulation d'une question : 

Qu'est-il rtrri\,ti dans cette AmCrique du Nord depuis I'Gpoque où j ' y  voyageais ? C'est 
maintenant ce qu'il hut dire, Pour consoler les h e u r s ,  je vais, dans la conclusion Je cet 
ouPrage. iirri.ter leurs regrds sur un tableau rniraçuleu.~ [.+.J". 

Chateaubriand se plonse dans Iü description des États-unis, en faisant une sorte de 

inventaire de geographis humaine et iconornique. La nouvelle Amirique. celle 

civilisation ù l'occidentale, a remplace l"Am6nque à l'&rit de nature., celle 

court 

de Ia 

de Ia 

irilh7iess. Des champs cultivts par des machines, des routes. des bateaux i vapeur. 

ae en mettant des services de distribution du courrier. des canaux. on[ transfornié le paysa, 

l ' h o m e  ruropckn. devenu maintenant ['Americliin. i la tete de cette mitamorphosr socio- 

icononiiqur : 

Si je re\-oyais aujourd'hui les États-unis. je ne Ies reconnaiirais plus: IJ où j'nt laissr' des 
for&. je trou\tr;iis cles champs c'ul~ivis: IIt OU je rne S U I S  fi~yti' un chmin  ri travers les 
halliers. j t  vciyrigcrriis sur dc grtindtls routes. Le hlississipi. Ic 3Iissouri. l'Ohio. ne coulent 
plus dans In solitude: de gros \aisseaux i trois nilis les rcmonrent [... 1-'. 

C'est cuctemcnt ce monde nouveau qui est évoque en conclusion du Voycqr de 

Chateaubriand et que les voyageurs frangais du XIXe si5cie rrouIperont en AmCriq~~- du 

'lord quand ils fouleront impatiemment Ic sol i la recherche d'impressions et d'images 

exotiques de leur temps. Ce  tableau surprenant» de I'ArnCrique, livre au lecteur à la fin 
meurs du récit, devient le nouveau fondement de l'écriture exotique de la majorité des voya, 

français de la pinode. Mais dans tout cela. un mythe disparaît iniluctablement : l'image de 

l'Indien. consid6ré comme un symbole de perfection morale et de pureté de l'&tat de 

nature». se dipouille progressivement de son aura pour ne prendre qu'une place très 

secondaire dans les récits. Les voyaseun modernes n'en parleront dans leur récits que 

s'ils en ont et le temps et la place. En effet. l'image de l'Indien dégéniré et de sa graduelle 

et inexorable assimilation aux mœurs des blancs a commencé 5 paraître dans les icnts de 



la prernitre moitié du XIXe sitcle jusquTi faire ~ p u t i e  du paysage idtoio_oique du 

romantismri6~~. L'histoire tvolue et la rédite triinsforme les choses. L'aitat de nature,), 

immortalisant la purett de l'Indien et son ipopte, dépeint selon I'idCal litthire de 

Chateaubriand. est la seule forme de rédemption que le monde occidental laisse à ce 

peuple. De ce fait. les ricits de voyage français du XIXe sitcle passent la réalit6 au crible. 

Tocqueville affirme ne jamais <(avoir Cprouve [de] disappointement plus complet qu'4 la 

vue de ces Indiens». lui  qui est encore tout irnprégni des imazes idiales de Chateaubriand 

et de ~ooprr".  

Le ricir d' Ernést Duvrrgitr de Hauriinne couronne de &on significative la fin de 

ce mythe. Dans son journal de voyaze. en date du 2 1 octobre 1564. il dCcrit sa «vie fon 

dissipee>b dans la ville de QuCbec _orice aux bals (les jitsr clmcrs). aux soiries (celle des 

btrclirlors). aux concerts et ~ L I X  riccptions chez le clei-gyiiriir. le consul français. Ir 

oouverneur-gtkiral. la famille de «M.D ...o. etc. iipris avoir pu16 de toutes les 
C 

distractions offertes au voyageur europkn (par une Amtnqiie vivant toujours plus au 

rythme de l'Occident), Duïer$x F i t  réKrencc à la question autochtone dans Lin court 

parrigraphe de son ricit. rapportant sa visite au village de Lorette. La psidiction que 

Chateaubriand ri formu16t: sur 1a disparition progressive de l'Indien au contact de la 

ci\disation curop6ennc s'est c i&k juste : 

Je suis rillti- ce ~nritin voir le village indien de Lorette et acheter au chef Je la tribu (qui est 
u n  Frrinqnis aussi blanc quc' moi) une c ~ l l t x t i ~ n  de babi~lt's indigt;nes. La race rouge 3 

ciispriru prirtout ou elle s'rist trouvtk en contact avtx la r x c  blanche, s'imprtignant d'une 
teinture de plus cri plus lrrinqriise. jusqu'ri ct. clut. I'ori~inti primitive se reconnût ri peine Li 
yuclqurs signes obscurs-'. 

- < Ibidetrr. p. 369. 
' h  klichel Pierssens. ..La "nation" des autres.. dans Le Roiirmtrisrrtr. op. cil.. p. 22.  .A propos des 
Indiennes du Crinadri. Lucien Je Burltit icrira dans son rilit Je voyage : *<Des Squavs ! Je confesse que je 
n'en ai pas vues. ou tout au moins dt. tellement civilis2es que ce ne sont plus des Peaux-Rouges. C'est 
ainsi que l'un perd ses illusiuns ...)B. op. cil.. p. 21 1. 
-* 
" A. de Tocqueville, Vo~crgrs. op. cir.. tome 5. p. 223-225. Le voyageur consacre trois pages ;i la 
condition des Indiens. Le ton de sa relation semble s'animer au fur et i mesure et il ajoute. entres autres 
considtirations st!vStres, que la physionomie des Indiens  annonçait cette profonde rft2pravrition qu'un long 
abus des bienfaits de 13 civilisation peut seul donner...)). Hautement symbolique est l'image de la 
concIusion de cette (cpr-errri2r.e reilcoiirrr cwec les lticiie~ir>l où des Europ&ns, nouvellement installt3 en 
AmSrique. chassent l'Indien avec leun chiens. Plus loin, l'icrivriin constate que (<partout. la hutte du 
sauvage avait fait place 5 la maison de l'homme civilise. Les bois &aient tombes. la solitude prenait une 
vie>) (p. 3-42). 
'"rnest Duvergier de Hauranne. op. cil.. tome 60. p. 2 10. 



La déception et le désintkrêt conduisent Duvergier à écourter tout de suite sa description de 

la tribu des Hurons pour raconter ce qu'il voit de i'<<autre bord de la rivière>,, celle de 

Saint-Charles, aoù les paysans en bonnets de laine rouge rentrent au logis, la b&he sur 

l'épaule. d'  un pas alourdi par les travaux du joury9 d'<<apparition de ces Européens dans 

un lieu si dçsenw, qui Çtüit si disasréable h Chateaubriand, confirme l'agonie de l'&tat de 

*e en nature» de l'Indien q~i 'on remarquera dans la majoriti des relations de voya, 

Amtrique du Nord après Chateaubriand. 

L'installation des Europeens sur Ir sol arnericain leur a donne tout d'abord Ir statut 

d'4rnCricains». La rencontre de ce nouvel homme a tari le sens primaire que l'on 

attribuait h l'Indien de llAmiriqur. Vingr ans après sa course arn&icaine, dans sa 

résidence de la VüIlCe-aux-Loups. l'auteur du Vo~trye parlera encore dans ses iI/IP~~ioire.s 

d'olirre-ro~iibe de ces temps qui ont changé : N[ ...] et pour me créer ce refuge. je n'ai pas. 

comme Ir colon amiricain. dCpouillC l'Indien des ~lorides"fi. 

Pour les voyageurs de ce sitkle, I'Am6ricain sera dorinavant incarné par k 

~triikre". le coii.-boy. le pionnier. l'Anglais. Ir canadien français. Ir metis, Ir Quaker, le 

 mormon. etc.. figures reprisentant le nouveau visage social de ce continent. Les données 

sociologiques de certe nouvelle cî~~ilisiition. comme par exemple I'intluençr espagnole sur 

le continent ümiricain. ont Ç t i  largcmrnr étudies p u  Todorov dans son ouvrage intituli Ltr 

coriqicéfe tfr l'A11ir'ri~~irr. Dans cette furie humaine qu'a etci l'appropriation de l'ailleurs et 

I'obliiiration de l'Autre depuis 13. Renaissance, nous pouvons remplacer. dit Todorov. 

dEspagne par l'"Europe occidentale" : rnSrnr si l'Espagne joue 1s premier rôle dans le 

mouwmnt  de colonisation et de destruction des <rrrtirs. elle n'est pas seule : Portugais. 

Français, Anglais, Hollandais suivent de pres, Belges. Italiens. Alemands vont les 

rejoindre plus tard" D. L'intiret et I'lidmintion que Chateaubriand exprime dans son récit - 
et que l'on retrouve aussi tout au Ions de son apologie des ~VmYirc - peuvent Ctre perçus 

comme le dernier salut ù cet homme de la nature. le «Sauvage arniricain». 

7Y Ibiderri. p. 2 1 1 .  M m e  le prince NapolCon abandonne rapidement Ia question des Indiens dans son ricit 
lorsqu'il relate sri !misite au \4tase de Lorette. Il Scrit ii propos de la riception qu'on lui  fait : [~Riception 
qui m'est faite par les Indiens - assez ridicules -, ils ont I'aspect de masques: ce sont des sangs m 5 k .  Ils 
sont plus crinacfiens blancs qu'indiens)), op. ci[.. p. 582. 
'"' Chateaubriand, ~~Iét~rclirer. op. cir.. p. 40. 
" LL'Amiricain des États-unis est souvent ddsigne par ce qualificatif parfois pejoratif Jans la plupart des 
r6cits. L'expression <<Voill bien le Yarikee,, de Jules Leclercq peut risumer la fascination ou 1s prise de 
position ironique hce i la rencontre avec cet <cAufre». 
" Tzvrrnn Todorov. La Cotrqiléte de l'r\nrériqi~e. La qlresriotr de I'Arrrre, Paris. Seuil. 1982. p. 249. 



IV.3 - Ouelques références à Chateaubriand dans les récits de voyape 

En conclusion de ce chapitre. nous examinerons des extraits de récits de voyage de 

notre corpus Faisant référence de façon explicite ou implicite h Chateüubriand. Si nous 

examinons ces récits selon un critère chronologique de parution. nous remarquerons que 

les références surviennent toujours h des moments prkcis. Les points forts, où le nom de 

l'auteur ou son <<ombre» apparaissent presque systématiquement. sont rt5patis selon les 

trois th6mes suivants : 

1 ) les descriptions gtogrüphiques : les descriptions du passage aux chutes du Niagara: les 

descriptions des rivages du Mississippi (le hfesclicicibt;) et de ses environs. l'Ohio et les 

Grands Lacs: 

2) les réterences ri I'4tat de nature)> : les renvois à Aftclcr. ;li R e r k  aux Mrrclierz et ri toute 

l'œuvre en génkrd; les mœurs et le langage de l'Indien. 

3 )  l'expression du sentiment envers ln grandeur de la nature miricainr : la nature à M a t  

sauvage (wil<ienrrss): la beauti du paysage et la solitude ressentie h c r  i la nature. 

En 1851"'. dans son récit de voyage intitule Lcrrrcs sirr I*Ar~~~ric~rre. Marmier cite 

plusieurs fois le nom et des auvres de Chateaubriand. D'abord. M m i e r  recourt h ce nom 

pour expliquer l'utilité et l'imponance «du vocabulaire iroquois que l'illustre auteur des 

kfm-hrs a imprime textuellement dans son Vuygr riz Ai~rkriqne. Depuis cette ipoque. M. 

Marcoux [prêtre missionnaire au Canada] a considCrablement diveloppé ce trwd 

philologique "n. Ensuite. Marmirr s r  rit'rre 5 Artrltr pour Faire un piuülltlr. d igne 

pendant à son drame». avec les iCl&iuires t/e mtnitrt~rr ~Mtrrgirrrire St~iidz. dame qui vivait 

en Nouvelle-Angleterre vers le milieu du XVIIr sikclrs'. Vers la fin du tome premier des 

Lefrres. le ricit de la croisière sur les paisibles rivages du Mississippi ramene au souvenir 

de René. qui <<y trouverdit du moins le sanctuaire d'une retraite à I'abn de la rumeur des 

villes. l'épais gazon pour s'y reposer de ses fatigues, et l'ombre des forêts vierges pour y 

voiler sa rnClancolies6». Themes romantiques par excellence, la milancolie et la rêverie. 

liées ponctuellement à la solitude du ciksert amincain. semblent rue des ttats emotionnels 

privilégiés permettant aux voyageurs de mieux savourer le sentiment d'une liberte 

originelle. 

" Les dates npponirs dans ce paragraphe dçsignent I'onnie de publication du kçit de voyage en question. 
sauf indication contraire. 
sa Xavier Marmier. Lenres. op. ci?.. tome 1, p. 106- 107. 
'' Ibidem. p.  198- 

Ibideni. p. 299. 



Xmp6re suit la mSme ligne directrice que Marmier dans sa Prorizerrrrrle de 1556. 

Parti en Amirique pour y voir. entre autres choses. «une nature poétique [et] la chute du 

Niagara», il retrouve une poCsie primitive le long des silencieux rivazes du vieux 

Mississippi: cette poçsie ne peut Stre que I'héritiere de l'dunirique dlAtdcr et des 

Ncirchr: [qui] ne se retrouve plus guères7». 

Quel sentiment que celui de It i  solitude ! Bloq~ié le 25 août 186 1 sur l'île Mackinac 

du Lac Huron où souvent d e  raisonnement est en lutte avec le sentiment*, le prince 

Napolion profite de cet inconvenient pour se r réfugier dans [la] nature. dans I'immensiti. 

loin des homines. de ceux-ci surtout, dans la solitude !% On n'y trouve pas de rifirence 

directe à Chateaubriand. mais uniquement une allusion. car on peut imaginer l'île Éden de 

Iü &ontaine de Jou\*ence» visitiè par le \icomte. Durant le mZme voyqe  que celui du 

prince. bla~irice Sand est poirti ù Iü rS\wie. bien qu'il soit 4 deux mille cinq ou six cents 

lieues de [sa mère])) et de sa maison à Nohant. Comme par enchmement. il parcoun. .<en 

train de r2vcr [...]. les rivages du Meschacibisv )): puis comme 1s grand auteur malouin. il 

~<tomb[e] dans cette e s p h  de rikcric connue de tous les voya_rçursYU)>. Sur u n  autre cours 

d'eiili imposant de l'Amérique. Ic Saint-Laurent. E o n  de Tinseriu. aperçoit en 1890 la 
présence de t~quelqu'un~ qui parle 5. son inie : CCCtait Chateaubriand !'" >>. 

En 1365. Ir rki t  de Duver& de Hnuranne ne fournit pas d'cillusion directe j. 

l'œuvre du srand Ccriuin. Mdgri cela. de passage en Pennsyltmir (lieu jadis trtiw-SC 

par Chtiteaiibriand). le voyageur proRre un mot charge de tout un univers sirnantique 

rappelant 4'2rat de nnture» si longuement lvuC par le vicomte. Ce mot anglais. 

i i M e m r s s .  rend cfticticrment I'idGr de cc qii'itait I'Amirique d'antan avec sa nature 

vierge. celle qui toucha tant Cliatrliubriand. Le passage en question dit ceci : <<On srnt 

qu'on n'est pas dans la ii.iltlrnirss. peuplie d'hier et brutalcment divastée. mais dans un 

p i ip  de culture h6réditüire et d'ancienne prospiriti"*. Le discours que Duvergier tient B 
cette occasion nous ramene directement à la vision des premiers defrichernrnts amkricÿins 

aperçus par Chateaubriand lors de son séjour. 

Wrne Ir pragmüriqur Gustave de Molinxi raconte dans ses Lemw de 1876 Ir 

spectacle impressionnant des chutes du Niagara en s'exprimant par des images 

pindariques. Les flots d'tcume, soulevés .comme des moutons affolés*. sont *irisés par 

h7 Jean-Jacques Xmpttre. op. cir.. tome 2. p. 163- 164. 
hh Prince h'apolt2on. op. cit.. p. 563. 
" Maurice Sand. op. cir.. tome 38. p. 176- 177. 
W 1 Vo~oge. op. cir.. p. 88. 
Y 1 Ltion de Tinseriu, Dr[ Hoiw 6 ;Ilnrsrille, op. cir.. p. 55. 
" Ernrst Du\w,oier de Hnuranne. op. cit.. tome 59. p. 905. 



les rayons du soleil. puis reprennent leur course vertigineuse vers l'abîme9'*. Une telle 

course aurait pu emporter Chateaubriand lorsqu'il relate sa descente vers le bas de ici 

cascade et les consiquences de sa chute parmi 4 r s  rugissements de la cataracte et l'abîme 

effrayant qui bouillonnait au-dessous de [luilu. De surcroît, la conclusion du récit de 

Molinari reprend des considérations sur 1'Çtcit acnicl et les progrès socio-Çconomiques de 

l'Union americaine, tout comme la conclusion du Voyge : 

si l'on fait ensuite I ' in~mtaire du rravriil qu'ils [ les  .-\~iir'ri~-airis] y ont accurnulG sous touttts 
ses fcirnies en moins de trois siicIes : dtXrichements. moyens de difrnse contre la nature et 

les hornnits, hribitririons. ;~ttflicrs, maririel agricole. industriel et commerciril. routes. 
crinaux. chemins Je fer. etc. on restera pt;n&ri d'admiration 

L'ünntc suivant la. publication du récit de Molinÿri, Jules Lsclrrcq apporte maintes 

rii'irencss directes i Chateaubriand, en mentionnant les &us-culte» de la nature : le 

MeschacCbS et le Niagiira. Ayant forme le projet de parcourir le Mississippi de Saint-Louis 

jusqu'l la. Souvelle-OrlCans. Leclercq noue tout spontaniment que la vraie renonimtk du 

tleuve est surtout due ~ù I'irnaginarion poitiqué de chateaubriand'"*. Plus loin, quand 

l'auteur doit relater sa visite du Siagrira. le nom du \picomte est inclus dans la liste de 

ceux qui ont le mieux exprimi la beriuti naturelle du site : ~Chatraubricind. Charles 

Dickens. Daniel Webster. Xavier Marniier. ont 2crit sur le Niiigarri des pages 

iidniirablrsL% C'est d'ailleurs i Chateaubriand que rwient la rif2rence finale. Par 

ailleurs. trop de marchands. trop de cochers. trop d'amoureux autour des chutes font en 

sorte que Leclrrcq regrette le temps où ce spectacle était encore enwloppi dans sa purete 

primitive : c~H6las ! que nous  foil là loin du temps où Chateaubriand visita le Niagara !y ' ) ) .  

Chateaubriand est encore une fois ivoqui en tant que linyistc du langage iroquois 

pendant la visite au village indien de Caughnawciga, prés de  montr rial. Comme chez 

Mannier. la note que Leclercq introduit en bas de page espliqur que d e  vocabulaire 

iroquois que Chateaubriand a reproduit dans son Vuyigr en Ar?iiriqtr lui a Çt6 envoyç par 

le prêtre de 13 paroisse de Caughnawaga, qui Çtlut à cette époque M. ~ a r c o u x ~ ~ » .  En 

somme. Leclercq est nostalgique de I'Cpoquc où voyageait l'icrivain malouin. 

- -- 

.t 1 Gustave de Molinriri, Lettres. op. cit.. p. 1 1 1. 
'" Ibidem, p. 348. 
'' Jules Leclercq, op. cit.. p. 165 

lbidenr. p. 3 14. 
Y' Ibidem. p. 330. 
Y"Iudelu. p. 368. 



Sur le mime trajet de Saint-Louis à la Nouvelle-Orlians, rapporté dans sa relation 

de 1879, le comte de Turenne se réEre indirectement à Chateaubriand. Là où L'Ohio se 

jette dans le Mississippi, Turenne salue à son point finiil <<cette belle Riii21-e qu'[il] a 

tnversie à son origine à Pittsburgh où elle est formée par la riunion de 1'Allrghoriy et de 

la il.lo~xiil~rilzelnY'». Dans le Voyage, nous apprenons que Chateaubriand explique 

l'origine du nom de la rivitire Ohio comme suit : *L'Ohio est formé par la réunion de la 

Monongahela et de l'hlle_ohany [...]. Les deux rivi6res sr joignent au-dessous du fort, 

jadis appeli le ton Duquesne. aujourd'hui le ton Pitt, ou Pittsbourg : [...] et ne sont plus 

connues que sous celui de l'Ohio, qui signifie, et h bon droit. belle r i i * i é ~ r ' ~ ~ . > .  Une 

curieuse ressemblance avec Chateaubriand appÿrriît dans les t z ~ n ~ e s  utilisis par  Turenne 

pour Iü description de cette partie de l'Ohio. 

En 1856, Manier nomme encore Chateaubriand dans son recueil de k i t s  de 

voyage Passe' er préseiit. Cetre fois-ci. .\.larmier fait l'doge des apoériques pages de 

Chateaubriand"' )> en ptiralliile avec d'autres œuvres d'irrivains-voyageurs de l'epoque. 

tels que Ie marquis de Chastellux. La Rochefoucauld-Liancourt et Tocqueville. 

En passant par la province de Quibec. au cours de son voyage dicrit dans De 

I'Arlmtiqirr tri1 Ptrc@l~re de 1883, Étienne Hulot remarque que des auteurs français 

conune a Racine. .\.lolii.re. Corneille. 13 Fontaine. Bossuet, Fendon [...] y tiennent une 

place d'honneur>,. Parmi eux. Khrttrrtubriand a droit de cite à ~ u e b e c ' ~ ' ~  avec Cooper. 

Ltimaninr et Hugo. Selon Hulot. lti IittCratiire française ti une influence sur les mœurs et 

sur Ir ciuact5re de l'licibirciiir canadien. dswnant ainsi un point d'ancrage privil@6 awc 

I'ex-nkre patrie. Au chapitre VII. Hulot profite de son expidition a u  Pays des Pcaus- 

Rouges)). les Montagnais du Quibec. pour dhoncer 13 situation ignoble que les Indiens 

~~ivenr xtuellemrnt dans la Republique rimiricine voisine. Il reprend un terme de 

Chateaubriand et. cc fiiisant. renoue avec Ir problime de la disparition des autochtones 

que l'auteur malouin avait dPjà dinonci dans le chapitre de l'«État actuel des Sauvages de 

l0Amirique septrntrionale~. Le probitme se propase aussi rapidement dans l'Ouest : 

«Encore dix ans. dit Hulot, et le dernier Difo~lt de la Ncrriii-e aura perdu la liberté: mais k 

blrsirlrss signera sans panagr dans les plaines de l'Arizona et du  exa as"'.. 
Chateaubriand est citi lorsque Ie voyageur dCcrit le mariage chez les .Montagnais: la 

réErence se fait sunout littiraire lorsque elle reprend le thkme classique de Cupidon, à 

LW Louis Je Turenne, op. cir.. tome 2. p. 3. 
"" Voyage. p. 65-66. 
"" Xavier hliirmier. Passe' et prJse~ir, op. cir.. p. 170. 
'"' Étienne Hulot. op. ci;.. p. 1 11. 
'"' Ibidem. p. 13 4. L'italique ici est de nous. 



qui, dans son œuvre, «Chateaubriand [...] confie le soin de captiver la c h m a n t e  

 tala"^, pour Chactas. Chez Hulot. le vicomte entre en scène essentiellement pour 

dépeindre la situation des Indiens rencontrés sur son parcours. Hulot noumt un vif intiret 

pour les communautés et les groupes en terre d'Amérique, affection qui se confirme tout 

au long de son ricit, des Sew-Yorkriis aux Acadiens, des <<Peaux-Rouges» aux Chinois 

de Vancouver. 

Le voyage de 1894 de Lucien de Burlet est assez amusant. Ce touriste qui prend le 

temps de wyager pour k plaisir tcnt dans son récit que. pour aller de New York i 

Montréal. il préRre prendre d'abord le bateau jusqu'à New London et par la suite le train 

jusqu'à la ville canadienne. chose qui lui coûtera trente heures de voyage. .Mais @ce ù ce 

dCpaysement qu'offre le bateau, Burlet attend rrligieuscment la beaute du cripusculc 

amSricain,  dans l'air tikde et Ir silence reposant, \miment digne de ces soiries du 

'iou\wu-Monde qu'a ~ S O S S ~ ~ S  la plume, [il] devrai[t] dire le pinceau de Chiteaubrinud 

 sic]"''^. En rewnant de Vancouwr. Burlet fait un <a-ocheta vers les chutes du Niagara. 

Il sait q ~ i e  beaucoup d'Çcrivains ont decrit a-ille fois» ce spectacle de la nature. C'est 

pourquoi il se pose ironiquement une question : .<Que dire du Niagara aprks 

Chateaubriand ? U. II se limite à renvoyer le lecteur i la ciliibre description du grand 

auteur et 4 Iüisssr parler [son] ccrur spontaniment, sans chercher des cfkts de style ou 

de narrations colories l o b  )> . 
Finalement. dans Ycllrkrrs rr C~rricrdir~ts de 1895, la refirsnce de Lucien Lacrois i 

Chateaubriand est tris synboliquc. Pour Lxroix. il est nécessaire de dire ce qu'il  

ressenti ailx chutes du Siagwil sans .avoir !a pritention de faire un tableau à Iü 

Chatcaubriandlo7~. Pour ce fiiire, il cite un  auteur sans le nommer. afin de mettre en 

ividcncc le laconisme qui s'empare de certains voyageurs à la vue des chutes. en 

renvoyant automritiquement 9 la description du grand auteur. comme pour se débarrasser 

du fardeau qu'une telle tâche littiraire pourrait reprisenter : a[ ...] je cours voir le Niagara. 

Un voyageur français. dans un livre récent. dçcnt ainsi ses impressions en presence des 

chutes célkbres : "Que d'eau ! Que d'eau ! (pour plus de ditails, voir la description de 

Chateaubriand' ' ''')>L Nous comprenons ici 1' importance que C hüteliubriand a eue pour la 

majorité des voyageurs curopiens visitant I 'hr 'riqur au XIXe siècle et surtout dans la 

description de certains paysages et mœurs du continent. Chateaubriand constitue la 

'lu lbidei~r. p. 144. 
"" Lucien de Burlet. op. cit.. p. 56. 
"" Ibidenr. p. 262. 
Il17 Lucien Lxroix. op. cir., p. 93. 



reférence absolue. à tel point que I'on se sent autorise à abandonner certaines descriptions: 

la seule mention du nom du grand auteur semble se suffire à elle-meme. Enfin, 

Chateaubriand s'exprime directement ou indirectement par la bouche de tous ces 

voyaseurs; le renvoi à ses descriptions et h ses impressions suffit et souvent comble les 

ellipses textuelles ou encore le dificit linguistique des auteurs. Une fois introduite, la 

référence de ou à Chateaubriand 1Cgitime comme par magie leur sentiment exotique, qu'il 

soit passionne ou anodin. 

Tout en reconnaissant l'introduction par Chateaubriand de certains mythes dans la 

description des chutes du Niagara. Lacroix ne peut manquer de citer le passage de l'auteur 

pour donner de la valeur 9 son impression : 

La sc'ht' est vrainient grandiose 1 Du pied m2me de chriqut. chute jaillit une colonne ck 
vapeur qui s't3vc. i plus de cent mctres et qui constitue le plus splendide jet d'eau qu'on 
puisse voir dans Ir rnondc. Quand les rayons du soleil brillent i rravers cette colonne LL 
poussi2rr liquide. Itt coup d'cri1 devient f2eriqur. rt I'on reste niuttt d'adniirrition devant les 
milliers d'arcs-en-ciel qui t ;hx l len t  LIc toutes parts sur toute la largeur du fleuve. 

Chateaubriand y a \II ou cru voir aigles, entrainri-s par le courant d'air. descendre en 
tournoyant au fancl du _iouîTre. et IL'S c'arcajoux se suspendre par leurs longues queues au 
bout d'une brrinche ribrilsjtk pour saisir dans I'ribime les cadavres brisis clcs ilans et ckri 
OU~S:"">>. J'a\.uue. 3 n u  honte. que je n'ai v u  n i  aigles ni crircajou'r. et les ours Jtt ces 
parages m'ont paru E'tre tout siniplmcnr des rnythcs"". 

C'est en effet le mythe inccirnC par Ch~iteaubriand que nous retrouvons intact dans 

tous ces ricits de voyage. 

Chateaubriand. prisence r d l c  ou fantôme emrrgeant dans les pages des récits de 

tous ces voyageurs. prir!e encore au public français friand d'exotisme miricain dans la 

seconde moitié du XIXe sikcle. Dans la partie suivante de notre Ctude, nous verrons 

comment I'Am&ique du Nord, à la fois terre d'aventure. de richesse et de progres. est 

ivoquée dons les kcits choisis pour notre itude. Qiiand les voyageurs partent pour leur 

voyage Outre-Atlantique. ils partent d'abord en Am6rique et pour voir I'Arnirique et. qui 

sait, peut-ttre aussi pour y vivre. 

'"' Ibiderri. Ces exclamations sont tiries du rticit de voyage YaiikeesjÏii-<le-siècle de Stiphrtne JousseIin 
(Paris, P. Ollenford. 1892). Sylvain Simard dit que Jousselin. envoye en Amirique par le Siécie en 189 I .  
est un  journaliste radical), et l'auteur de papes srtririques (cf. M ~ t l r e  et refler de lu Fmrrce, op. cir.). 
'IN Voir l * ~ < É ~ i l o ~ ~ e »  d-Arczla. 
IL" flride~rr. p. 94. 



Seconde partie 

Du contexte exotique 

L'évolutiort de l'exotisme cartadierz fian fais et nord-anté~~icain 
en France (1850-1 900) 



CHAPITRE CINQUIÈME 

Philippe Deschamps. d T m . e  i-s les Érm- ~ i i i s  rr le Cmrrdr 

V.1 - Un attrait aui ~ersiste 

Il serait illo_oique de considirer l'image que le Canada français projette en Friince 

sans tenir compte du contexte majeur de I'Amirique du Nord. De nos jours encore. du 

point de vue social. Cconomique et culturel. I'ArnCrique exerce une influence soutenue sur 

le reste du globe. Ce chapitre mettra en valeur des extraits de textes trgs variés de 

\*oyageurs. d'écrivains. de soçiolo_oues. c tc. et proposera un panorama génCral de !a 

perception de I'hmCrique du Nord par les Français du XLYe sikcle. 

Depuis sri d~couvene. ITAm6rique occupe une place de choix dans I'imaginaire 

français. Lucien de Burlet Ccrit dans son ricit : & i  I'XmCrique est un pays h prouesse. elle 

est aussi un pays de t h b l c s ' ~  Cet atrsait aux hcctres multiples montre combien est 

profonde la fascination escrcie par le continent cimiricin sur l'esprit collectif français au 

XLYe si;icle. bien qu'une certaine critique littiriiire affirme que ~I 'appon amiricain dans la 

littérnnire française reste maigre2*. Cette critique accorde. au contraire. une place 

pripondiriints i l'Orient : les expressions les plus représentatiws en sont l'orientalisme. 

Ic «japonisme» et I'orpcil que procurent les nouvelles possessions indochinoises. 11 est 

vrai que le dibut du XIXe sii.cIr est d6jÜ tourne vers le Proche-Orient. et que l'imaginaire 

des voyageurs voit dans l'Italie un pont naturel vers ces r6gions d'itiniraires mystiques et 

de piderinages. II est vrai aussi que dans 13 seconde moitii du si5cIe. les Français 

iprouvent un fort attrait pour I'ExtrEme-Orient ainsi et pour le labyrinthe des îles de la 

~olynesie'. Toutefois. si une grande partie de l'opinion publique s'oriente vers d'autres 

régions du monde, bien des intellectuels français restent fidklrs au phinomène américain. 

Depuis la découverte de l'Amérique, le monde intellectuel y consacre une partie de ses 

Çtudes; l'iconornie française tient compte de Iri circulation des capitaux financiers; 

Lucien de Burler. op. cir.. p. 174. 
Picm Jourda. op. cir.. p. 160. 

' II  s'agit d'un intir& tout europirn. Marc Cocker. dans Lorieliiiers nrid Tii~ir. dimontre que les routes de 
L'Orient sont connues des Victoriens (~4nscrutabIe wciys of the Orient were a commonpIace amongst 
Victorians~~. op. cir., p. 2 153. D'ailleurs. nous avons remrirqui dans la R e i w  riruririnie et colofriclle des 



l'histoire récupère avec nostalgie les souvenirs en vue de l'édification d'une mémoire 

collective destinée aux nouvelles générations et la littérature produit toujours un nombre 

appréciable de récits de voyage. Ce siècle observe toujours ce continent avec fascination 

et s'aperçoit «cornbien I'Amirique diftère de l'Europe4». 

Malgré aussi les diffirentrs formes de gouvernement que la France a connues au 

XIXe siècle. 1'Amirique du Nord ne cesse d'exercer un attrüit sur l'imaginaire français de 

cette Cpoque. Soucieuse de rétablir de nouveaux rapports hors des liens co1onia~i.u 

traditionnels, la France de la seconde moitiS du XIXe siicle crie des relations 

diplomatiques et Çconomiques avec de nouveaux territoires et cherche B ricupçrer ceus 

qu'elle avait perdus lors du Traité de Paris. Comme le dit Jacques Portes, «[d]c $nération 

en géntrütion se transmet. ainsi. une certaine vision de 1' Amirique, faite d'exotisme, de 

modernisme ou d'espoir de rkussite rapide5». Voilà une expression-cl6 au sujet de 

l'hmirique du XI& silcle : la duss i t e  rapide». Le continent amtricain reste une terre 

'd'awnir pour la majoritt des Europerns car là-bas les rêves personnels peuvent sr ridissr 

rapidement. Une emigrante frrinpisr raconte son expirience personnrllc: dans une lettre 

adresstr h sa famille et publiée dans Ia revue Pwic.-C<rri<r<kr : 

Nous wons ru beaucoup dr chagrin dr quitter la France. mais i prisent nous ne Ir 
regrettons plus. nous n'y pensons plus, nous sommes bien conrents d'Are arrivt;s par ici : 
nous sornrncs a \ w  J U  bon monde qui ont bien soin de nous. [...] Trichez de vous embarquer 
au plus vite. car tous les samedis. i l  y ri un bateau voyageur du Havre [...]. Tîchrz dr venir : 
bpous serez aussi hwrcus que nous. car VOUS pgnerez votre argent'. 

Le fait d'nvoir trouvÇ le bonheur en Amirique pousse cette femme 9 inviter toute sa famille 

i venir s'y installer afin de profiter des nombreus avantages offerts par le nouveau pays. 

La iwur Priris-Crrrrcitin parle avec beaucoup d'intéret du flux migratoire entre la France et 

Ir Canada: elle y consacre un nombre important de pages et d'annonces publicitaires 

mettant en relief l'ampleur de ce mouvement et encourageant les Français à partir. 

Le tlux migratoire vers le continent amincain devient de plus en plus considérable, 

bien que la France soit lente 3. établir ses propres liens maritimes. Nous tenons à rappeler 

ici que c'est seulement à partir de 1885 que l'État frirngais etablira un service 

annies 1560 un nombre drv2 de comptes rendus de voyqes  et de missions qui ponent sur I'Extr5rne- 
Orient et I'Ocianie. 
'' Gustave de Molinari. Lertres. op. ch.. p. 337. 
' Jacques Portes. U~le  Fasciriatioir 1-étice>ire. Les Ércits-~uis daris l'opirriu~i f,m@se ( 1870-19 I J ) ,  
Nancy. Presses Universitaires de Nancy. i 990, p. I 1. 

Lettre d'une imigrrinte tirinqaise au Canada. signie par blanc T. femme R. dans Paris-Currada, .6e  
annie, ler juillet 1889. p. 5. 



transatlantique vers les États-unis qui sera géré par les Mres Péreire. Auparavant, tous 

les voyageurs, les riches touristes ou les émigrants pauvres, devaient emprunter les ports 

britanniques de Liverpool, de Glasgow ou de Southampton, où de grandes lignes comme 

Cltricird B M m i ,  d a  plus ancienne [au Canada et qui] joui[ssai]t d'un prestige assur6'». 

pourvoyaient au tnnspon maritime régulier entre les deux continents et jouaient le rôle 

d' agences officieuses d'immigrations». La volonte française d'itablir un service maritime 

régiilier entre la Fronce et le Canada est iinnoncie par Gustave de -Molinari. Il met la 

circulaire de la Coriiptrpiie ~wricztlierz~ie-fi-c~~~~~~~ise de irmigririoit ir iwpritr en appendice de 

son rCcit Air CcriirrtLi rr airs il.fmrngries Roclreitses. Ccrtr circulaire annonce d'ouvenure 

de [la] ligne directe de paquebots-poste i vapeur entre la France et Ir  anad da')). Toutefois. 

en 189 1, Le service direct de transports maritimes est encore inexistant. Un compte rendu 

intiressant sur la colonisation francaisr au Canada. publii la msme année par Pierre 

Foursin. jeune Français. propagandiste et secritaire prive du haut-commissaire canadien D 
Paris. Hector Fabre. nous <claire sur ce fait : 

.\IOYESS DE TRXSSPORT 
Il ii'csiste pris encore de ligne ciirwre de priquebuts entre 13 Fnncrt et le C~inrida. DGs 

I9rinnt;e ISSO. une somme annuelle de S50.000 rivait t.32 ~ot6e par le priricinimt fCcfCrnl dans 
le but de proi'oquer et de sub\.entionner un scrvice i vapeur direct entre Le H a ~ w  et Quebec. 

wuvernemen t Di\wstls tentatives ont 2tG faites. nuis elles sont rest2t.s infructueuses, le , 
franqriis n'ayant pris xcordt; de subvention sorrtsponJrinte"'. 

' Hccior Fabre. .(Ligne liançu-sanüdiennc,.. Przi.i~.-C~i~~rido . ?-le nnnc'e. 15 mars 1905. 3. p. 1 .  Nous avons 
d2ji remrirqui que des 2crivains Je notre corpus mentionnaient le nom de la compapie Crititifil $ .Illm 
comme G t m t  le seul moyen disponible pour joindre I'Am2rique. C'est le cas de Jules Leclercq qui ti'crit en 
1876 lors de son depart pour le Nouveau Monde: ~L'Hibernici~r est un des trois paquebots dt. la 
Compagnie A l l m  qui partent tous Icis quinze jours de Liverpool i destination de Baltimore [...]. Lri ligne 
Allan offre autant de sicurit6 que celle du Cunard>b. op. cit.. p. 2-3. 
"ylvain Simard 3 Gludi6 les d6plricrtmrnts de voyageurs entre !a Frrince et Ict Canada au XIXr siPcle. II les 
considGre comme un ph6nornkne important dans son chapitre intituli teUn beau voyage au Canada>), op. 
cit.. p. 93-193. De notre côti, nous rivons notti- que les voyageurs friisaient souIsent refirencr aux 
immigrants Io& dans les ponts inftkieurs, Notamment, Henri de Lcimothe raconte sa trwersie comme 
itant marquie par les bruits que les imigrants français faisaient dans l'entrepont .où plus de cent vingt 
passagers et passagh-es. Parisiens, Lyonnais. Alsaciens, etc.. le reprtisentaient [l'élkrnent kmçais] de la 
façon 13 plus bruyante. C'itriient des imigrants envo$s ri QuGbec par l'agence canadienne de Paris,. op. 
cir.. p. 3. 
" Gustave de hlolinriri, op. cir., p. 305. 
Ill Pierre Foursin. Ln Coiorrisariori fintr(-aise nu Cariada. :biarzitoDa - Ter-riruire 411 Nor-d-Ortesr - 
Colotubie attgiaise, Ottawa, S . E .  Da\vson, 189 1. 1893. p. 3. 



C'est en 1905 enfin que la compagnie anglo-canadienne Allitn crée la première ligne 

directe et régulière rntre Le Havre et Montréal. Le 15 mars de la mSme annie. Pnris- 

Corzmki publie un article en prernikre page : 

[...] Un contrat ri G t i  signi le 9 fGvrier dernier entre le Gouvernement Canadien et Iri 

Compagnie .Utin pour I'L;rablissement et le maintien pendant trois annies cons6cutives d'un 
service rigulier de paquebots reliant le Canada et la France. 

Les ports d'a~tache seront : en Francs le Havre ou Clierbourp, au Canada, Quibec ou 
3Iontrk.d en t2ti [...]. 

Le Crinrida rippcme ainsi une solution qu'on peut considtirer comme d2finitive. ri cette 
rit'hire de Iii crkîtion d'un ser\-ice rigulier entre Ir: Canada et Iri France. depuis si longtemps 
pendante' ' . 

Cet article est tr2s imponcint: la noi~\~elle est attendue par Ir public franpis, elle annonce la 

mise en place d'un senrice Outre-Atlrintique qui devient enfin «riplier» entre les deux 

pays (France et Canada). La popuhriti du senicr s'étendra progressivement au fil des 

ans. LTn hr bdornüdaire de la presse canadienne. Lr iVurioldisrr. public en premi2re page. 

Ir 9 avril 1905. un nnicle intituli ~Francè-Crinadm dans lequel l'auteur, Pierre Beaudry, 

souligne Ir: h i t  que la nouvelle ligne. subventionnie en grand panie par le gouvernement 

d'Ottawa avec un montant de $ 130.000, devrait «renouer les relations entre la France et 

son ancienne colonie),. Mais. selon Beaudry. il existe des intirets particuliers de la part du 

oouvernemrnt canadien. qui nuisent i cette innovation en mettant en danger le uiritable 
C 

objectif: 

BrcC tout indique que dans It. subvenriunnernttnr de ia n o u ~ ~ l l t :  ligne. on s'est surtout 
prti.occupG d'amis Ii enrichir. ou Je car0ttt.s ;i tirer. et que le gouvernement d'Ottawa ne tient 
pris plus aujourd'hui qu'hier au dtiveloppcment des relritions franco-crinridiennrs". 

Wrne si la ligne franco-canadienne rntre en fonction comme prévu, beaucoup d'efforts 

devront encore Etre faits des deux côtis. français et canadien. D'ailleurs. le retard 

accumu16 depuis presque une vingtaine doannies est le signe Cvident d'un manque d'effort 

manifeste de la part des deux gouvernements. En dépit des étapes qui restent à franchir. la 

ligne maritime apportera bien des changements positifs dans les relations entre les deux 

" Pori,--Cmiatlr~ du 15 mars 1905. p. 1. Nous rappelons que la premi6rr tentative d'un senice maritime 
direct et régulier a 6t i  fai te en 1886 par 13 Iigne Bossike (cf. t(Le Canada». Le Cmadu et lu Frczrzcr, 
premirre partie. publie par la Chambre de Commerce française de Montr&l. 19 1 1. p. 1 1 ) .  
" Pierre Beaudry. <<France-Canadan. dans Le Natio~~aiiste, Montreal. Z r  annie. 6. 9 avril 1905. p. 1. 



pays, et ce pendant quelque dix ünnies successives, jusqu'à I'iclatement du premier 

contlit mondial. 

L'Amtnque du Nord reste aujourd'hui encore le continent où les Européens 

projettent de voyager et où ils envisagent mSmc parfois de s'itablir pour la vie. Depuis sa 

d6couvene, l'Europe est envoûtie par le c h m e  que digage son milieu naturel et socid et 

se laisse seduire par son esprit moderne et avant-gardiste. À I'ipoque, la Revrie t h  

iI.lo~iclr No~rrwiir, dirigie par Henri  mercier et parue pour la premitre fois en 1874, incite 

les lecrrurs au modernisme. Elle <<veut Etre la serre où s'ipanouissent irr flerris de 

1 'esprit i ~ i ~ t l e m e .  sans prijuger si elles sont salutaires ou vinineuses : le parfum suffit1'». 

À une MÉpoque de mouvement ou d 'mi t  intellectuel», cette revue se propose de diffuser 

une partie de la production 4ittéraire. artistique, scientifique», en publiant des articles de 

varietes et de sciences. des poernes, des dessins, des passages littéraires et critiques 

signes. entre autres. par Alphonse Daudet. Sully Prudhomme, StCphane Mallarme. Émile 

Zola. Villiers de L'Isle-Adam et Lion Vnlade. Le titre meme de la renie peut donner 

l'impression que l'on parle du Nouvraii Monde, défini comme itant le continent américain 

(toutefois. i l  n'est pas question d' Amirique dans cette revue). Le mouvement, incitant au 
progres et au modernisme, est solidement enracine vers la fin du siècle. De meme. en 

1893, Paul Bourget. à bord d'un paquebot en route vers l'Amérique. reconnaît dans son 

r6cit les «trois puissances» du moment, h savoir la Démocmie, la Science et l'id& de la 

Race, qui travaillent conjointement à l'avenir de l'Europe et du monde entier : .ces trois 

forces ù I'euvre [sont] en train d9Cbauchcr les iinkunents d'un monde nouvrauJJ~~ .  

Finalement. ce qu'il rapporte de ce continent est u n  qrnnd souffle d'cspermce et de 

courage* pour Ir vieux monde. 

V.2 - La diffusion d'une image renouvelée 

Au XIXe siècle, I'r\m&iquc du Nord est exotique grîce à l'image toujours plus 

précise qu'elle donne d'elle-meme. De terre sauvage qu'elle était, elle devient synonyme 

d'un monde riche en nouveaut&, en inventions et en progrès, themes que l'on a diji  

abordés dans le chapitre précédent consacré h Chateaubriand. Mais. la perception de cette 

terre est toujours imprégnée <<[ ...] d'un pseudo-exotisme qui non seulement s'est perpitui 

jusqu'à aujourd'hui. mais dont les caractéristiques sont demeurées les r n 5 r n e ~ ' ~ ~ .  En 

effet. il persiste en France un attnit exotique naïf et stéréotypé de l'Amérique et de 

'"honymr) Chronique).. dans Reiwr du Mo~tde Noiii-eau. Paris, Librairie des Bibliophiles. 187.1. 
premikre annie. tome 1,  Genttve, Slatkine Reprints, 1971, p. 65. C'est nous qui souii, onons. 
14 Paul Bourget, Olirt-e-Mer, op. cir., tome 1, p. 6 et tome 2, p. 330. 
t 5 Francis Affergan. op. cir., p. 103. 



I'l\méricain; il s'agit d'un hki-irage du XIXe siecle. Les images véhiculées sur les 

~Sauvages», les paysages immenses, les c o i t 4 o ~ s ,  les rivières ruisselantes d'or, et ainsi 

de suite, ont dimenti l'imaginaire français, et ce par l'intermédiaire de certains romans, 

journaux et Ccrits16. Parallèlement, à partir du milieu du siècle, les foires que sont les 

Expositions universelles de Paris proposent un nouvelle vision de l'Amérique: les 

Amiricains, ces hommes modernes, sont les acteurs d'une réalite devenue plus 

complexe. Edmond de Goncourt fait partie des nombreux visiteurs de l'Exposition 

universelle de 1889: il rapporte souvent dans son Joiii7rd les dCcouvenes qu'il y fait et en 

donne ses impressions : 

Lit~di 19 lioiir [ 1 Y891 - .Aujourd'hui i l'Exposition. une t'vocrition du prisse bien riurrenim 
int2rcss;inrtt pour moi. que le char d'.Attila : $'a t't; un petit modklt: de diligence jaune, 
portant sur Iri criissc : Riir ~Vor~-e-D~r~~re-drs- \~ic'rui~-es .  [...I Et Iri petite diligence jaune nie 
rappcllc. encore une Je mes plus profonde Grnotions - c';tait cette fois en rotonde. - je 
rtirenriis tout seul. i douze ans, J e  mes prt.nii2rc.s vacances passtks ri Bar-sur-Seine. et j 'avais 
ache[C; tes 1ii.rriisons i quatre sous cfu roman de Fenimore Cooper : LE DERiiIER DES 
~[OHICXNS'-.  

Maints voyageurs ont lu le roman de Cooper. publiC en 1816. Cette œuvre, devenue 

l'cruvre symbole de la litterature americainr. diffuse en France les images de pionniers ou 

de hCros arii&+icains fuyant les restrictions de la vie civile pour vivre en accord avec la 

nature. Ce roman a hscinç plusieurs romanciers français qui «ont transposi la foret 

arniricciinr en paysage urbain'%. La ville hni;aise se métrtmorphose en lieu sauvage et 

suscite la creation d'aventures dont Les M~.sré,rs tir Paris ( 1843) de Sue est un esemplc. 

Le marquis de Levis offre un exemple de combinaison entre les réminiscences 

littirriires d'un lecteur et les impressions ressenties lors de son voyage amiricriin. Pendant 

son pçriple. L&is se rappelle avoir lu l'œuvre de Cooper et il mentionne dans son ricit 

cette référence litthire qui devient un point de reptre historique. 11 note : «Nous arrivons 

bientôt à Fort-Henry, Ie fameux William-Henri pris par les Français en 1757. C'est ici Ir 

' m o u s  donnons ici quelques noms d'auteurs : Raymond Auzias-Turenne. Chavannes de In Giraudiihe. 
 enr ri-Émile Chevnlier. Fenimore Cooper. Nous su_ogrlrons aussi In lecture du chapitre VII. 
<(L'.Arn6rique), dans l'ouvrage de Pierre Jourda. L'Erorime daris Ili lisrirarrire fro~~qaise. op. cir. Celui-ci 
brosse un panorama grinrird des cruvrrrs littirriires esotiques sur ['AmSrique de Maxime du Camp i h d r e  
Bellesort. 
17 Lès frkres Goncourt. Jorir~rul. Mrimires de la rie litfiraire. Paris, 1595, Robert Lrit'font, colt. 
~~Bouquins>~ .  1989, tome 3 (1857-1896). p. 3 I 1-3 12. 
'' Roger-Henri Guerrrind. Mœlirs cirudilres. Histoire tir la cdrur-e rrrboitre XIXe-XXé s ikles ,  Paris. Quai 
Voltaire, 1992. p. 235. 



thçître des scènes dicrites dans son roman : Le ckitiirr des i ~ u l i i c n ~ ~ s ~ ~ > ~ .  La fiction et la 

réalité se confondent. Ce milange permet une meilleure interprétation du monde 

kaléidoscopique qu'est ['Amirique. 

Quelle est au juste la perception que les voyageurs français ont de 1'.4mérique et 

quels sont les facteurs majeurs qui contribuent h susciter leur intirêt 7 Dr prime abord. 

nous remarquons que le terme gtnéral dmCrique» revient dans les titres de la plupart des 

récits tels que : Lem-es sur 1 'Ariiiricpe de Xavier blarmier, Pimirtrncle riz Amr'ricpr de 

Jean-Jacques Arnpkre, Hrrit rriois eri .4i1ririq~re de Ernest Duvergier de Haurannc. 

Qclcrtor,r iiiois t ims Ip,-l~mii-iqrre (hi iVoril du comte Louis de Turenne, Utr 616 riz 

Airrir-iqiie ... de Jules Leclercq, Citzq I I I O ~ S  chez les Fi-(rizpris dlAirzr'i-iqire ... de Henri de 

Lamothe. C'est l'Am6rique des grands espaces et des longues distances. I'Arnirique des 

esprits créateurs. des innovations surprenantes. des objets pratiques, du mode de vie 

moderne er de l'absence de barrieres sociales : c'est un  bloc qui se colore d'un cmctere 

mythique. Pour ces voyageurs. 1' Amirique est d'abord une entiti aux contours 

homogknrs où diverses réalites mivent B s'limiilgiirner beaucoup plus qu'en Europe. Le 

Canada français fait pmie de ce grand ensemble; les voyageurs lui reconnaissent une 

diff2rence. mais ils tiennent compte, avant tout. de la vaste réalité nord-amGricnine de 

laquelle le Canada ne peut se soustraire. Quel que soit l'endroit où ces voyageurs 

débarquent. New York. Montrtiiil. Halihx ou Buenos Aires. c'est avant tout 1' AmCrique. 

La distance qu'ils frûnchissent au dtibut de leur voyage. matindis& par la traversCe de 

1' Atlantiqw. n'est que le prdude à la rupture symbolique qui existe entre le vieux et Ir 
Nouveau Monde. 

Pourtant. h l'intirieur de ce srand ensemble. à première vue anglo-saxon, ils 

retrouvent une niosaïque fornie de divers groupes d'individus issus de milieux 

diffirents. notamment les gens des \,illes de l'Est et de celles de l'Ouest. les financiers 

protestants. les Marnions. les Allemands. les Indiens. les Cm!-boys, les Français 

d' AmCrique, etc. Emrst Duvergirr de Haurdnne. voyasrur sagace. convient <<que 

I'Arnirique est un kaléidoscope mouvant; son territoire immense présente à la fois les 

deg i s  et tous les ttages de la ci~ilisation'~». Tout comme lui, vers la fin du siècle. 

Bourget reconnaît que, malgré une première impression d'unité, l'Amérique quo il visite 

est le résultat de <<ces "mondes" divers». 

IY Le marquis de Levis. op. cit.. p. 10-1 1. 
'" Ernrst Duvergitir de Hriuranne. op. cir.. tome 60. p. 193. 



V.3.1 - L' Arniriaue de Tocaueville 

Pour mieux comprendre les dispositions des Français envers le monde extérieur au 

XIXr si2cle. il est capital de rappeler que la Révolution de 1789 a mis fin à une époque 

tout en permettant l'accis à une autre. Les profonds changements politiques, sociaux et 

culturels am2nent les Français à la recherche de nouveaux points de repères pour Cl;u=ir 

leur horizon personnel. Cette disposition perdure sous le Second Empire et la IIIe 

République et cela jusqu'ù la fin du XIXe sieclr. L'Europe. avec ses r & - e n s e s  

classiques. ne suffit plus pour nourrir l'intelligence et la srnsibiliti françaises. 

Cliütcuubrhnd. l'un de5 reprkntants de cette intelligentsia. ,*en apcrgoit rapidement. 

lors de son voyage en Aminque en 179 1.  Les effets de la Rivolution ont joue un rôle 

essentiel dans la rt5solution du jeune aristocrate de partir pour le Nouveau Monde et ont 

dCclrnchC une soif de s 'ou~~r i r  i d'autres possibilitis; i l  raconte dans ses ~CIL;iiioi~-rs : 

La Rci.voIur ion m'ri t'riir comprendre ce~[e pussibil i t6 d'cxistttnctt. Les moriients de crise 
produis en^ un rdoubltlmcnt Jcr t~ic cher les hornnics. Dans une socitht; qui se dissout et se 
rccornposc. la lutte dt's cieux gthirs, le choc du priss~.! r't Jt' l'avenir. le ni2lringt. Jes niwurs 
~nciennes ct Cics m~vurs n~uvclles, forment une coriibinriison transitoire qui ne hisse pris un 
moment d'ennui". 

L'AmCriqiir se riv2le dans toute sri splendeur. celle d'un pays dCmocratiqur et avanc6. 

Elle symbolise la seur  i aimer. 4 contempler et i imiter Outre-Atlantique. Nous avons V U  

que. tour Cpris qu'il est de la beauté du d 6 s e m  arniricain. Charrriiibriiind m k e  quand 

meme 5 formuler des Çvocations politiques 9 propos de I*.~m6rique cornnie .Terre de la 

Libertip. Dans la psemikrr paiîie du XIXe sii.cle. Irs idees de Chateaubriand sont reprises 

et approfondies. sous un angle sociologiqur, par Alexis de Tocquè~~ille dont l'euvre est 

toujours un outil capital pour la comprihension de la sociCtC iindricnine. Si Chateaubriand 

demeure la meilleure rçErence l i t thire  des voyageurs, Tocqueville sert de support socio- 

politique pour la compréhension du phénomknr que représente Ir douveau-Monden. 

Tout le XIXe sikcle hérite des analyses dixloppties sur l'Am&iqur par ces deux grands 

personnages. TocqueviIle comprend les enjeux qui maintiennent la France toujours liée à 

un systerne politique centralis& 11 lui oppose les États-unis d7Xmirique. qu'il a visites en 

183 1-1832, et il dimontre comment ce modèle se révèle essentiel à la defense des grandes 

valeurs. telles que la liberti et I'égaliti. Tout comme Chateaubriand. il reconnaît à 

l'Amérique le statut de pays démocratique où l'équité des conditions se réalise plus 

" M&mil-es d'oirrre-ronhe. op. ci!.. tome 1. p. 1 3  1. 



facilement. Tocqueville souhaite que la France se donne les moyens d'un renouveau 

n6cessaire à son syst2me politique et social : 

11 me parait hors de doute que tôt ou tard nous arriverons. comme les Amtkicains, 5 
I'Ggdit6 presque compl2te des conditions. [...] I'rivoucr que dans 1'Xrnt;riqut. j'ai vu plus que 
1'Arntkique: j'y ai cherch2 une image de la d6mocrritie elle-mcme. de ses penchants, de son 
criracr2re. de ses prejugis. de ses passions: j'ai ipoulu la connctirre. ne fût-ce que pour savoir 
du moins ce que nous devions espirer ou craindre ci'rlle". 

Tocqueville a t i t i  &out& lu et appsécii dans ses analyses de la sociCtC nord-amCricaine. 

cela est u n  f i t  incontestable. Son axvre ti eu une portCe sans pricident. II fournit un 

tableau pricis et actuel d'une Amçrique moderne. avec ses lois. son organisation sociale. 

ses mœurs et ses progris L'r\mCrique de Tocqucviile est dCnuie de plusieurs dichCs et 

stiréotypes qui continuent 5 subsisrer dans d'autres ouvrages de 1'Zpoque. Chaque 

chapitre de l'auvre prkcise la pensie de Tocqueville. 4béral d'une e s p k  nouve11r2'». 

Mais quelle est I'intluence de I'euvre de Tocqueville sur Irs voyageurs français 7 

Ces derniers puisent des concepts dans I'cruvre de Tocqueville. grand .<humaniste [... 

pour qui  Ir] droit "naturr1""l~~ de I'égaliré est accorde h tous les hommes. bien qu'il  

n'h&itr pas i considirer coinme inivitüble la soumission de certains hommes ou peuples 

B dqnutres en cas de conflit dans l'affirmation de ce droit. Ces concepts sont reçus 

Fworablement par maints voyageurs français durant leur sijour en terre arniricaine. ce qui 

leur permet de dCvrlopper une juste compréhension de la realité socioiogiqur des États- 

Unis. 

JeanJacques Amptre dédie l'avant-propos de son récit de voyage M. Alexis de 

toc que ville^). ami ipistolliire. en mentionnant que c'rsr grice h I*ouvra_or de ce dernier 

q ~ i ' i l  entreprend sri visite en Amirique : 

>Ion cher ami. 
Comment pourrais-je ne pas iBous didier un Scrit qui est votre outnge ? C'est Iri 

Déti~ocrcrrie eri .-lrrrkriqrre qui ri Fait naître en moi le disir de visiter I'Xmirique et m'a riide 3 

7- -- Alexis de Tocqueville.  introduction>^, De la Dt;rvoc*mie eu ;Irtiéricprr II. Eriiv.es. Paris. 1836- 15-40. 
Gdlimrird. 1992, p. 15. 
" Ibidenr. introduction de Jean-Claude Lîmberti. p. XXIV. Prenons quelques-uns des titres du premier 
ouvrage icrit en 1835. Au Chapitre II. nous lisons : <(Du point de dcprirt et de son imponance pour 
I'avrnir des Xnglo-Amt'ricainsu: au Chapitre III. il est question de remarques sur l'&tnt social des 
Angio-AmCricriins>,. lequel est considiri comme ~~essentielIernent dCmocrritique)~. Dans Ir second ouvrage 
de 18-10. au chapitre premier, nous lisons : (<De la methode philosophique des Xmiricriins)~; au Chapitre 
X : <<Du goût du bien-5tre mrit6riel en Amirique),, et ainsi de suite. 
'' Tzvetan Todorov. Noris et les arirres, op. cit.. p. 531. 



la comprendra. Chaque jour. chaque heure passis nun États-unis itriieni un commentaire d: 
votre cru\~e.  une v2ritÏcation de vos pensies. [...] Je voudrais que, dans ces impressions 
sinckes, i l  m'eût et6 donni de traduire par mes observations de chaque jour les hautes vtiritis 
que vous avez prochmies [...]'". 

Par ailleurs, pour Ernest Duvergier de Hauranne, T~cque\~ille a-t-il Ç t i  aussi une 

référence pour l'aider ii saisir la complexité du système démocratique américain 7 

Duvergier conclut son recit en rappelant l'enseignement de l'homme d'État qui panrient i 

distinguer uns societé moderne et dirnocntiquc d'une société paralysie par 13 

centrdistition des pouvoirs - allusion h la France et i ses prob1h-m -. laquelle peut 

devenir un  foyer de rivolutions : 

[...] Lrn grand Gcrivriin moderne. qu'ri prtkccup2 toute sr i  vie l'avenir de la dirnocrritie et 
qu'on nt: s'donne pris d'cnrendrc citer i propos JL' I'Amiiriqur, Tocqueville. nous l'a dit en 
ierrnes inet'fqnhles : .tLrne parcille socit't2 n'est pas Jimoccitiqur. mais rt-~olutionnüire*'~. 

Quant au prince Nlipol&m. celui-ci pule dans ses notes de voyage de 

l'organisation judiciaire amiricaine et affirme : u C ~  qu'a &rit h ce sujet M. de Tocqueville 

est exact. j'ai pu le constater% Ses obsenations naissent d'abord d'une curiositC h 

l'isard de cet ~ d l ê u r s n  et, conunr Tocqueville. il veut comprendre le phinornéne social. 

culturel et polirique du continent amerkain. Un autre estrait dimontre son souci de vouloir 

décrire les lieux d'An~Crique a w c  plus d'exactitude en s'appuyant sur l'cruvre de 

Tocqueville. Le 3 1 août 186 1. le prince Napoléon se trouve 9 la Prairie-du-Chien. sur le 

Mississippi et fait des remarques sur la vie religieuse de la .petite cure» am6ncaine. 

dirigee par un p i t r e  franqais : 

[...] souvent les curis doivent subvenir aux besoin des rI-vCch6s. et le cirulaire actuel parle ci: 
uner un s'en retourner chez lui. prks de Toulouse, ce qui me fait supposer qu'il a pu Gprir, 

petit piculs (voir la description de la loge-housr. maison de pionnier. ainsi que. sur son 
itablissernent et sa culture. ce qu'en dit M. de Tocqueville dans les notes Iri fin dt. son 
quatriame volume. c'est exact et de la plus rigoureuse viritt!)". 

Jean-Jacques Arnpere, op. cir., tome 1. p. v-vi. 
" Ernrst Duvergier de Haurrinne. op. cit.. tome 67. 1866. p. 652. 
" «Voyage du Prince Napol6on,>. op. cir., p. 271. 
'"bideni. p. 565-566. 



Tocqueville confirme que l'Am&-ique est la conrrée où se dçveloppe d'une façon 

plus g é n h l e  le agoût du bien-itre mat i r ie l~  car «[l]e soin de satisfaire les moindres 

besoins du corps et de pourvoir aux petites commodités de la vie y prioccupe 

universellement les esprits% Toutefois. Tocqueville ressent le besoin de s'expliquer 

dans une premiere note : r[ ...] si je suis sûr d'avoir sincirement cherché la véritC. je suis 

loin de me tenir pour cenain de l'avoir trouvieju~. Qu'y a-t-il encore de si peu 

comprihensiblr d u s  ce pays et que se cache-t-il derrii.re Ir miriise amiricnin 7 

Pour ce~tains. partir pour 1'Xmirique est un évinement troublant. Perplexe devant 

une .-\mériqur d e g i p n  t toujours un côtç rnyst&ièu.u qui  1' inquiétr. Jules Leclrrcq decrit 

Ir malaise qu'il iprouve au moment de son dçpün. Ir 16 mai 1876 : 

II neigriit [sic) i grus t l~cons .  tout comme si dictirnbre &ait revenu par une Je  ces 
transitions subites qu'un s imp le  truc Je  machiniste produit i I'Opirri. Emmitoufl2 dans mes 
veternents d'hiver. j e  me livrais 3u.x mille rtitlexions q u i  se pressent dans I'csprit d'un 
voya_ieur solitaire prt3 ri partir pour I'.=\m2rique. lorsque je vis passer un wrcut.il recou~wt 
d'un driip noir et porr2 par quatrc' niri~elots''. 

La singiilaritC de ce passage rsr 5 retenir. Tandis qiir l'attrait americüin commence h 

devenir une r6üliti. des idtes noires et angoissantes l'affolent. II est ividcnt que Lrclrrcq 

sent le lien h son <monde connu, s'affaiblir. L 'Amirique. vers laquelle le .voyageur 

solitaire [s'apprPtr] ù partir». Iainquii.te. La prisence de ce continent se fait dSjà sentir par 

deux hits. i la fois curiru?; et inquiétants. Ir rnni~iiis temps et la mon reprisent& par la 

neige qui tonibr cr Ic cercueil qui plisse. Un mélange d'enthousiasme et d'apprihrnsion 

occupe l'esprit du voyageur. on l'a dSjà mentionne : d e  diput  du voyageur remet en 

question son lien avec Io communauti qu'il laisse. II p m  et. peut-2tre. ne reviendm-t-il 

La vision pragmatique que Tocque\*ille a ISguie à ses successeurs ne modifie 

en rien l'envers de Iri m&i;Ulle. c'est-à-dire l'image troublante d'une Arn6rique rnontrm 

aussi au voyageur moderne de quoi river et de quoi avoir peur de partir. L'Amiriqur 

demeure pour les EuropCens une terre au visage ambivalent. avec d'une part le «spectacle» 

permanent qu'elle propose, pour reprendre un terme de Tocqueville, et. d'autre part un 

4 l leurs»  synonyme d'itrangeti et de mystère. 

A l e x i s  de Tocqueville. De b D61rocinrie. up. ccir.. p. 6J 1. 
'" Ibiiiejri. p. 936. 
? I Jules Lectercq, op. cir., p. 1, 
'' Cf. repio. chapitre deuxihe. 



V. 2 -2  - Vovaoe au Far West 

Le disir de faire fortune, l'ivresse des grands espaces, l'amour du bien-t3re et du 

confort, ainsi que l'attrait pour la vie simple et pratique sont des motifs exaltants qui 

reviennent constamment dans les récits de voyage. La perception de l'Ouest du continent 

américain diffêre compktement de celle de l'Est chez les voyageurs français. L'Ouest 

représente les chemins extrêmes : il est synonyme de grands espaces, de prairies. de vie 

simple et souvent rude. et aussi de richesses, alors que l'Est rappelle les meurs et les 

coutumes européennes dont l'histoire est rattachçe directement au vieux continent. En 

l'occur-rence, dans certains romans ou récits. le Fcir- West amiricain est souvent montre 

par des images de coii*-boys et de landes intemiinables. Ces i m a p  foisonnent dans la 

littirature populaire franpise mettant respectivement en vedette, entre autres. les h&os de 

Gustave Aimard et de Raymond Auzias-Turenne et. comme l'ajoute Maurice Sand dans 

son ricit. +]*en deplaise aux esprits positifs. Ir Franpis verra toujours l'r\mkrique à. 

travers ces beaux romans")>. Panilliilement. un essor iconogrriphique se diveloppe avec 

Iri représentation du toit*-boy et de son ~~io~r t l e  tinih-iciriri (les images de chevaux. de 

prairies. d'Indiens. d'iperons. de bisons. de pistolets. de scilooris. etc.). Les gravures 

des frkres iliust~*ateurs français Alfred et Tony Johannot ou encore les dessins de Bendl 

sont reproduits dans la sirie des Ro~iitrrzs poptlriii-es illitrrrcis. Cdites h Paris par Gustave 

Barba. Cet essor est aussi aliment6 par des artistes amiricains qui fréquentent assidûment 

les milieux intellectuels europirns. Le Français Henry Farny, Ctabli d?s son enfance ù 

Cincinnati. est connu i I'ipoque en Europe pour sa us te  production iconogr~phiqiie 

agrémentant des récits. des romans et des contes sur les prairies. les c o i t 4 o y s  et les 

~ndiens". Le cow-De est cet honimr rude. parfois impitoyable. qui exprime des valeurs 

simples. mais tondammales h sa survie dans les grands espaces sauvages amiricains. 

" Maurice Sand. op. rit.. tome 39. p.  208. 
14 Henry Ftirny (Henri-Frrinqois Frirny) est nt! i Ribeauville (France) en 15-17 et meurt a Cincinnati (Ohio) 
en 1916. Sa famille quitta le pays en 18-18 3 In suite de la Rdvolution Je 18-18. À I'ige d'un an. il  se 
retrouve dans un petit vil1;ige de l'ouest de la Pennsylvanie où il  restera jusqu'i 1'13ge de 12 ans. En 1859. 
la famille se dtiplace i Cincinnati où i l  commence ses dtudes en peinture en apprenant aussi l'art de 
l'il1ustr;ition. Plus tard, il travaillera pour les iditions des !Wrs Harpers de New York. Vers les annees 
1870, i l  effectue un long voyage en Europe, dans sa France nataie notamment. où i l  rencontre d'autres 
artistes peintres. Lors de ce voyage. il est dSji reconnu pour ses tableaux de paysages americrtins. Son 
sijour 3u Dakota en 188 1 sera tres important : i l  affinera dors son opinion sur les autochtones de l'ouest 
du con tinent. Ses peiniures deviennent cil2 bres en nison des images nostalgiques qu'ellrs diffusent sur les 
moments de la vie des derniers Indiens de ces rdgions (son huile d p a c h e  Indian)) de 1901 est trks 
ivocatrice). Son rruvre reste un point de refirence capital pour comprendre la rthlitti du Far Ivesr. 
Fondateur de Icl Cirlciti~iati Arts Srtidei~rs Lengrie. Frirny deviendra un membre important de 13 vie 
artistique en Ohio et il sera renommi dans tout le reste des États-unis. (source : site web de 13 Ohio 
Historical Society on Line. tr.\r-ri:olriolrisr~.org) 



telles que la liberté personnelle, la justice dans les rapports arec  ses pairs et la vie 

quotidienne dans la prairie. Cet homme surfait incarne l'acteur par excellence de I'Ouest 

arniricain qui <<envahit la I é p d e  de In Frontiire, melant intimement réalité et imagination. 

Les Français vont découvrir les facettes de ce nouveau héros [...]. Ainsi, le Far West 

alimente-t-il, de façon très vivante, 1'e.uotisrne arniricnin3j». 

Dans son recueil intitule PassL; et prr'serzt. Xavier Marmirr reprend cette Iigrnde 

de la firociti du cow-boy. cet «Eirropt;eir [qui] est venu [...] pour le plaisir de chasser et 

de tuer. pour montrer sa prestesse de cavalier et son habilete de tireur. [et qui] a fair 

d'effroyables ravages dans ces bandes paisibles3%. Quel type d'Europirn cet auteur ireut- 

il dicrire ? Desormais. il esr evident que cet Europien n'est plus authentique: dans le r k i t  

en question figure un nouvel Europkn. 9 savoir l0Amiricain üdaprC au milieu physique. 11 

s'op?re un ichnnge entre deux rialitis : cet homme est. i Iri fois. rici-op&ir et (ci~re'ricrriic. 

Le vieux et Ir Nouveau Monde. bien que diffirents. s'intcrpinètrent. LM;tmiier fait place B 

un  exotisme des origines. qu i  remonte au temps des pionniers europkens venus s'itablir 

dans le Nouveau Monde. L'Europirn nest venu>> en Arn&ique. il s'est installi. adapti 

progressi~rrnent. bref il s'est aniiricanisç : les bases sont jetées pour la fondation d'unc 

mation moderne* adoptant de nouvellrs valeurs. Marmier se rifcrr ù cet te saga rimiricaine 

issue du souvenir des orisines du peuplement du continent. Au XXe sikcle, I'ouvrnge de 

Seraphin Marion. paru en 1923 sous le rive de Relirioris des voyrgrrrrs j i - m y i s  tir 

rVorri~ile FwrrCr cri1 .Wlk siPcle, renoue avec ce souvenir en relatant I'itablissement des 

premiers colons au Canada. l'instar de Ylarniirr. Marion retrace l'histoire et les 

vicissitudes d'une mation naissante [qui] ;L bien soutenu son rôle incomparable, de la 

baie d'Hudson à la Louisiane. en venu m2me de Ia valeur intellectuellé. morde et 

reli_oieusc de ses pionniers sur I'immrnsr Arrzdriqlte seprerrn.ioricrir [...]"-. 

Dr merne. sur un ton Iigtremrnt condescendant. Ernest Dutfergier soumet h ses 

lecteurs ses «impressionsr vis-h-vis du cui i40~.  Au cours de l'étC de 1864. i l  se retrouw 

au Minnesota où il rencontre le prototype de l'«homme de l'ouest» : 

... lusqu'i prisent, je vous ai Jepsint l'homme Je l'ouest sous de fort vilriines couleurs. Je 
crains que vous ne preniez pour des jusemcnts ces impressions de 13, p r e m i h  vut. et œ 
portrait purement exterieur que je vous en rii trace. Sans doute l'homme de I'ouest est sale. 
rude. indiscret. vulgire: mais i l  n'est ni  michrint ni querelleur. Pour bien vivre avec lui. i l  
faut savoir endurer ses grossiÈretis et les lui rendre [ . . . I ik .  

15 
. .  Jacques Portes. op. cir., p. 85. 
'"miet Mrirmirr. Passk et pr.ése~ir.. op. cit.. p. 235. Nous soulignons. 
17 SGraphin iMarion. Reluriolis des i~o~~ngeu~-sfi.arrçais eu ~Vorrivelle Fraiicr au ,YVl/e siècle. Paris. Les 
Presses Universitaires de France, 1923, p. VI-VII. 
;w Duvergier de Hriuranne, op. cir., tome 59. p. 130. 



Le coi i4oy est. selon ce voyageur, le r6sultat d'aune sociitk démocratique où non 

seulement chacun peut aspirer à tout. mais où les plus riches gardent encore ln trace du 

fumier natal" » . . . 
Par contre. durant son voyage d'est en ouest sur le continent américain. Étienne 

Hulot sillonne les landes des co i i4o js  et manifeste son ravissement face à ce milieu. U 

raconte que, dans le train l'amenant du Minnesota au Manitoba, il ~entr'ouvrr les rideaux 

de [son] sleeping-car. [et il est] en plein Far West. Les vagues de la prairie ondulent la 

surface du scl jusqu'h l'horizon. Dr loin en loin, se d6txhe une f s m r  qu'entourent des 

champs interminables [...]. le paradis du maïs et du b16>~'. Par In suite. il dessine un 

portrait du cowl>u>, des bd-ltrrrds du Dakota : 

A\.t.c: son fkutre gris i larges bords, sa chemise de cuir brollti'e sur le plastron. avec son 
pantalon de pcriu Je buf'tle dunt les tirinses pendent sur le cati. avec ses 2perons colossaux 
JcistinA ri &uxrcr les c h c ~ ~ a u . ~ ,  avec sa cxtibine en sautoir et les Jeux revolvers iniposrints 
qu'il s'rittxhc ;i la taille. le ~-c)ri.-bo+v hit l'cifl'ttt d'un arsenal \vivant. [...] Cavalier 
inconiprirriblé. i l  passe son existrntx i chcvaucfiér dans la s u m e  et ri chercher noist: aux 
Indiens". 

Ce portrait sociologique saisissan t assigne nu c o i ~ * - b q  la marque de 1' .Autre». Pour 

Hulot. il n'est plus question de I'EuropCcn immigre dans ces landes. mais d'un homme 

desormais maître Je son destin et de son style de vie. quelles que soient ses origines 

Également. le Fui- Wesr canadien qui. quelques annies üupartivlinr. &ait <encore 

inconnu. et rempli de (miyst&-ieusrs solitudes*, c h m r  par l'exotisme de ses landes et 

par ses richesses inexploitées. Lors de son voyage au Canada de 1880, le commissaire 

agricole frnnpis Laionde. deligue de la Sociéti Centraie d'Agriculture de 13 Seine 

Infirieure comprend le potentiel agricole de cette contrée. II proclame, le 18 novembre de 

la mSme année, au banquet donné par la ville de iMontréal en l'honneur des dilégués : 

I'rivoue. messieurs. que. comme rigriçulteur. le Far Wts[ a Stti un spectacle merveilleux 
pour moi. Quelle prodigieuse fertilit2 et quelle immense itendue ! La libthliti2 du 
gouvernement m'a permis d'nçcomplir un mngnitique voyage. auquel je n'aurais jamais pu 
songer si j'rivais 2tti livr6 i mes propres ressources". 

Lbideui. 
UI ' Etienne Hulot. op. cir.. p. 233. 
'' Ibiden~. p. 353-384. 
" Discoun de M. Lnlonde, La Frmice et le Cmodafiaîrpis. discours prononce au banquet du I S  
novembre 1880 5 Montrial. MontririI. Imprimi aux ateliers de la Minerve. 1850, p. -!O. 



Cette (<imn~ense i t endue~ .  qui prisente un spectacle exotique, est porteuse d'un avenir 

iconomiq~ie fort. Le F w  West ne cesse d'attirer l'attention. Cette contrée offrira. en effer. 

durant toute Iti seconde rnoitii du XIXe sii.cle. de nou\~rllcs possibilitis d'installation et 

deviendra le lieu de nombreuses misprions d'Europirns. 

V.3 - Un chan~ement de vie : émigrer en Amériaue 

L'.Amirique est considisér comme le lieu où Çmigrer par e.ucrllrnce. et ce 

phiinomkne s'acçeniuc vers ia fin du SIXé s ikle .  Dans ce contexte, des Franyüis prennent 

la route pour les endroits les plus reculCs du continent. des prairies amiricüinrs du Nord 

aiix pampas du Sud. Depuis sa cr6ation. le journal P<iris-Ctrritnltr soutient une vigoureiise 

propagande en hveur de lb'çmiprion friinçriisc au Canada. Selon le journal. ce pays 

propose dès conditions de \pic n~eilleures que toutes les autres contries du continent 

amCrimin. Et voila que. tout au long des annies 1880. .c'est surtout Ir Canada qui est à la 

mode"' )>. 

V.3.1 - Encotir~cer les F~incriis ri ~ m i r  

Des d6pans. dés trrivers5es. sans cesse Iri fascination arniricaine se renou\.elle : 4 1  

y a des diparts chrique semaine. Sur les navires il  y a presque toujours des Français ou 

des Belges. la r rwerdr  est donc assez apririble. car on se rerroiive en roiiipagnie")~. La 

revue P<rris-Ctriitrdrr est pruriculi~niiicnt engr@ dans 13 diffusion d'infomi:itions 

concernant le courant migratoire èntse la France et le Canada. Cr pays du Nouveau Monde 

est considire l'endroit où les Français se sentent Ir mieux parce qu'ils le trouwnt 

acciir illant: la langur et I i i  s u n k  de ccnaincs meurs fr:inpises expliquent aussi I'intCrSt 

des Français pour Ir Canüdü. Cette ridit6 accentue Ir riyonnrrnent de l'image du Canada 

en France. touchant siirtout les masses populaires et grâce h Iaqurlle la propagande sur 

I'imigration frrinçaisr s'est rapidement accrue"'. Alors que beaucoup de Britanniques 

Cmigris au Canada occupent des places d'dite ou travaillent dans les villes. de nombreux 

Frtinçais difiant maints obstacles (les rigueurs du climat. les installations précaires et 

l'absence de moyens de communication) prennent la route pour cette contrée, attirés 

surtout par l'assurance d'obtenir une bonne terre et une somme d'argent leur permettant 

4 1  Griston Joll i~et.  article du Fisara repris dans Paris-Cciiiatfcr. 12 janvier 1888. p. 2. 
m .  - Auguste Bodrird est Itt strcrthire g i n h l  de I;t SociGtS d'immigration française; la citation est tir& de son 
ouvrage intituE Eti Rorrre poiir le Cmtrtltr. Glridr prnticpr dlr colorr er cftr wyngeur. .Montrial, [S. id.], 
189.7, p. 30. 

4 5  Concernant la bibliographie consricrtie 3 cc sujet. nous renvoyons ci I'itude de Sylvain Sinlard. :C!\.rlrr er 
I-ej7er de la Frclrice. op. cir. 



de s'y établir. Nous avons consulti à ce sujet des documents peu connus concernant la 

propagande faite par des organismes canadiens a1ipri.s des Français' des Belges et des 

Suisses durant Irs annies 1890, afin d'accroître le flux d ' imip t ion  vers les provinces en 

pleine expansion coloniale et agricole. En faisant miroiter le mythe de la fondation d'une 

nouvelle sociétti par la «race française», Pierre Foursin tente de convaincre des milliers de 

Français de partir pour le Canada. Il pose la question suivante : «Et la race franqaise' q u i  

s'efforce vainement de trouver un champ pour son expansion par une politique coloniale 

officielle qui s'affirme parrout i la fois [...IV qui I'emptkherait de reprendre la route 

d' Amirique. de revenir aux traditions qu'elle y a laissies de nices [sic] colonisatrice 'Tb.. 
Voici I'estsait d'un document de la SociÇti d'immigration française d ~ i  Canada. 

domiciliie. en 1593. nu 46 de h sue du Géniral Foy h Paris. et reprisentée par Auguste 

Bodard dont la rdchè principale est d'encourager les Français i s'Crablir dans les vastes 

territoires du Manitoba : 

LE GOLWEEtVEhIENT D O W E  
- UNE VALEUR DE - 

3.500 FRANCS 
.i TOUTE FAhIILLE QUI  S.ET.-\BLIRA S U R  LrNE TERRE 

EN C.UXD.4. 
MOSSIECR. 

La sociCtri- J'Ininiigration Frlinyriise Je h1ontrGril. Canada. dont le but est dc favoriser 
I'titriblissenient des Français. Belges et Suisse en Cctnlidri, ri le plaisir de porter ri votre 
connriissrincc. qu'cn outre du lot gatuit de 64 hectares Je bonne tmc en prairie et en bois. 
donne cians Iri prot*incc Jc llrinitobri. i tout homme ri$ de plus de I Y  ans, I t .  gowPernernt.nt 
vient de d2cidt.r d'xcodcir i chriquc fiiriiiilt. qui ~'Ctriblira sur u n  dc. ces lots. pour l'aider i 
payer Iri construction de sa maison. une soriirnc \,ariant de 100 300 frs suivant le nombre 
des ttnhnts". 

Le Canada a besoin de jeunes gens voulant s'établir sur ses territoires vierges prêts 2 Ltir: 

exploités. Dans les lignes qui suivent cet extrait. Ir ton devient plus convaincant pour 

46 Pierre Foursin. op. cir.. p. -38. C'est d'ailleurs Foursin qui en 1593 wiussit ri convaincre un groupe de 
jeunes Parisiens I0rtunt5ï d'investir jusqu'i 350 O00 francs dans sa sociiti [la SociCrG futtci?r-e do 
Ctiiicrciaj~~. sociiti de colonisation de l'Ouest crinadien et plus pricisiment dans la riserve de Pitipot. 
d i o c h  de Regina, en Saskritchewrin. Cf. site de Iri Communauti de Montrnanre en Sasksitchewn. 
~ t ~ i i ~ i i ~ . d l c ~ r ~ e s r . c o ~ ~ I / - ~ ~ ~ f ~ / C ~ ~ ~ t ~ i r i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e / ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i ~ / t ~ i ~ t ~ r / . î ~ t i .  Nous apprenons aussi dans un document 
conserve 5 la Bibliothkque publique de Regina que les riches amis parisiens impliques dans ce projet sont : 
Armand Goupil. notaire, Auguste et Albert Hriyman. joailliers. Jean et AndrG Chartier, riches itudirints 
unitwsitaires et Louis Gigot. beau-frtke des frcres Chartier et inggnieur. Tous ces gens itsiient 
enthousiastes et conhnts dans leur projet de fonder une cornmunaut6 francophone dans les parages de 
Wolseley. ri l'ouest de la riserve indienne d'Assiniboine. Cf. manuscrit de Rom20 Bgdrird, Hisfor? of 
Mo~lrtiw.rr.r 1593-1953. [S.].. s.n.1, 1953. 
17 .Auguste Bodard. op. cir.. p. 1. 



souliyer que l'offre du Gouvernement canadien ne prévoit pas de remboursement, car il 

s'agit d'un <<don généreux.> pour le colon européen. De plus. «[c]omme en France, en 

Belgique et en Suisse on parle français en Canada», les Européens ne peuvent que se 

laisser siduire par le rêve arn~ricain et <<profiter des avantages que leur offre [ce] pays. 

avantages que l'on ne rencontre nulle put  ail~eurs '~~.  La rhétorique de cette publicite. 

remplie d'images simplistes mais convaincantes. tient de I'utopie vers la fin de l'annonce 

en question : mulle part ailleurs» le colon europÇen ne pourra rencontrer ces pri\rilèges. 

Dans son ouvrage au titre ivocateur. Utopiqires : jeus ri'espnce, Louis Marin. 

paraphrasant le philosophe allemand Ernst Bloch, ü propos du citoyen Cabet de Paris qui 
vo~ilait quitter In France en 18-18 pour fonder en Aminque du Nord une colonie fond& 

sur les principes de la communauri de biens. affirme que l'utopie <<est la latente poussie 

de ce qui est en train de passer. de se dire et, en se disant. de faire advenir le nouveau. 

l'autre inattendu, dans le flux de sri p ÿ r o ~ c ' ~ ~  L'imigration française au Crinada est donc 

cette histoire qui est en train de se &ire. qui apporte du bonheur à crrtains ou qui sr révile 

une simple chimkre pour d'autres. <€source d'am2srs dÇsillusions. car elle devient dors 

m6connaissance de 1' "autre"'0 ,b . 
En cette fin de si2cle trrivessir par des changements sociaux rapides. de 

nombreuses brochures circulent en France pour esalter la quSte de nou\rraux horizons. Le 

Canada domine dans plusieurs icrits tels que Le Grride dir colorr dmrs Ir Giuritl Oilesr 

Ctrrrtrdieii ( I 890). Err rmre poirr Ir C~rrrcrchi ( 1893). Ln coloirivctrio~i fi-trripise mi 

Cmrml~i ( 1893) et L'trgrinilrirre cri C<rrrrrcl<i ( 1900) . Grice i leur format pmique qui ne 

dipasse jamais la cinquantaine de pages. les brochures sont largcrnenr distribuçes dans 

certaines rigions frrinçaises. Les testes sont simples et souvent riccompagnis de dessins 

pirtoresques (des images idylliques de champs agricoles. des sdnes de chasse. des vues 

panoramique de villages). comblant ainsi les attentes des lecteurs. 

Mais que disent ces émigrants franpis une fois rendus au Canada ? Vers 1873, le 

Gouvernement du Canada fait imprimer un recueil de lettres d'imigrants. intitule Estrairs 

~uiiadieri. er ii clii*rrses persorzries5'. afin de convaincre les indicis à venir s'installer au 

Jh lbiderri. 
49 Louis Marin. Uropiqires :jeux d'espaces. Paris. Les Éditions de Minuit. 1973. p. 3-14. 
"' Ibiderri. 
" Errr-airs de clii.el-;es leta-es [...), Bureau du  Gouvernement canadien. Paris-Havre. i l 8 7 3  ?]. Gustave 
Bossange etait aussi agent de iri compagnie de navigation Allarr pour la France et fils du grand libraire et 
Sditeur parisien Hector Bossanse. fondateur d ' u n  vaste etablissement de librairies [ouvrant] de nouveaux 
dibouches i la Iibrairie française par de frequents voyages en Europe et en AmSrique [où] il rt ktribli des 



Canada. Évidemment, Irs lettres choisies dans ce recueil n'exprirnent que des opinions 

tres favorables. Selon ces brochures de propagande. des leur arrivée, les immi;rants sont 

chaleureusement reçus. On met à leur disposition toutes les commodités de la vie moderne 

(des salles avec chauffage, de l'eau potable, un teléphone, un télegraphe, des provisions. 

etc.) avant que les trains du Pacifique les dispersent dans le reste du pays. Pierre Foursin 

relate que 13. majorité des timiprants français arrivent au pon de Québec «sur les quais du 

bassin Princesse-Louise, en eau profonde (1 1 metses à mxée basse), [où] d'immenses 

baraquements ont et2 Çlevés: rien n'a eté epxgni pour y réunir tout le confort dcessaise 

aux nouveaux d6barqués5'». 

Voici certains de ces Exri-ciirs. Le premier est tiré d'une lettre datee du Irr août 

1572 et signee par Fridçric Legrand. M Fei-rrlier tlr Mi: Gt-try mi Ctrp Roiige». II Çcrit : 

Je ipous remercie sinc2rttnicnt Jc 1'empressemr.nt que iuus awz mis ri me recommrindrir à 
Mr. Ir. Conimissriirc de I'Eniigratian: grrîctr ri vous j'ai obtenu un emploi qui  rt surpriss2 mes 
ei;pt;ranccs: nous rivons caust; pendant quelque temps ensemble cc i l  m'ri juge assez capribit 
pour remplir l'emploi dc chef Jc culture sur une fcrmc: disponible. appartenant ;i un  anglais. 
nomm2 >Ir. Gray. [...lV. 

Chürlcs de Pompcry. agriculteur prks de Quibec. rÿconte. dans une lettre du 19 décembre 

1572, les dimarches qu'il a faites pour l'obtention de ses biens et i l  compare les avantages 

du Canada ù ceux offerts par la Fnincc : 

J'ai ach& prrsqu'i notre arriiv2r'. une petite propriir6 1 dix kilornCtrrs dc Qu2bc~. 
moyennant deux mille piastres ( 1 1.133 fr.) payables en cinq rinn2t.s; j'ai eu trente-trois 
arpents de bonne terre depuis longtemps d2trich6e. avec maison assez vaste. grange et ci'curies 
isoltks. et en outre trente arpents de bois. [...] 

Le Canada, par son immense rttrritoire. non-encore exploit6. offre: aux petits capitaux h 
possibilit6 de crier des exploitrit ions agricoles d'une certaine ;tendue et qui sont en France 
rSsrnPies aux personnes jouissant d2ji d'une certaine t 'ort~nr'~. 

D'autres trouvent des emplois satisfaisants hors du secteur agricole, comme monsieur 

Lemenu. w i i p l o j 6  Li Z'Hûrel Lniir-itr, ii ~Wo~ir~'tc'al~, en fournit la preuve dans sa lettre du 5 

décembre 1872 : 

maisons au Canada. aux États-unis. nu Brtisil er en Russie.. cf. Glaeser. E.. Biographie iruriotiafe des 
corirei~ipa/ai~ts, 1878, repris par Susan Bradle. op. cir. (microfiches). 
'' Pierre Foursin. op. cit.. p. 4. 
5 ;  [bideni, p. 3. 
'' [bidein. p. 6. 



I'rii le plaisir de vous informer que je suis tris-srtrisfair d ' i n  venu au Canada. On gagne 
bien sa vit. dans ce pays et les vivres sont trtts-bon marchi. J'esp2re bien m'6tabIir pour 
mon compte l'ann2e prochaine. Leri gens sont trk-rifhbltts. parlent français et aiment 
beaucoup les Français. Nous rivons 2tti trk-bien reçus et crisGs i notre arrivir'. 

De ces extraits de lettres. il ressort un mSme sentiment _oéniral : la satisfaction vecue par 

chacun face au «nouveau». Le Canada est perçu comme Ctant un vaste et jeune pays 

offrant de grands espoirs B tous ceux qui sont las de la routine et des conventions de la 

hiinrchie française. Mais, comme nous le verrons dans le sous-chapitre suivant, - peu de 

Franqüis - relativement h d'autres communüutCs europiennes - s'y itablissent durant la 

seconde rnoitii du XIXe sEcle et plusieurs d'entre eux reviennent en France aprk un 

court sijour. 

V . 3 2  - Les intrllccttiels et l'Crnioriition fran~liise en AmCrique 

Des intellectuels français de diverses disciplines discutent avec \?en.r du 

phenornene de I'Çniigration. L'Cniigration française en Xmkriqur ne peut s r  soustraire aux 

enjeux socioiconomiques et politiques de 1'Cpoque. Georges Demünchr. ami de Gustave 

de ,Molinxi et membre de 13 mission du Dariicrrur de 1 835, fornlule vers les annies 1930, 

plus de quarante ans après son voyage au Canada. des appréhensions par rapport à 

l'avenir dCmo_oraphiqut du Cancida français. II parle des effets pernicieux de l'immigration 

itrnngère (non fr~ncophonc) au Canada. L'immigration friinçaise est. selon lui. affaiblie et 

le seul moyen pour les Canadiens frûnqais de conserver leurs acquis sera la are\mche des 

berceaux». Il dit à ce propos : tcL'nvrnir. que sen-t-il pour les Canadiens-Français 7 / 11 

sera ce que sem la natalité. Celle-ci dwiendrn Io grande rigulatrice de 1ü progression 

française et l'immiption Çtrangire en fixera la 

Tout d'abord. quelques precisions historiques s'imposent afin de mieux cerner la 

situation gÇnerale des Fnnçais cimigrant au Canada j. partir des onnies 1850. Selon I'itude 

de Pierre Savard, l'immigration française au Canada .représente une fraction bien mince 

de l'ensemble des n m v ~ e s ~ ' ~ .  En effet. plumi les Europiens. les Français viennent loin 

derrit.re les Austro-Hongrois, les Russes. les Scandinaves, les Allemands et les Italiens. 

En 1851. pour le Canada-Uni, on compte approximativement ln prisence de 2.500 

" Ibidem, p. 9. 
" Georges Demanche. Cirrqliartre rrtiiiérs de peitplriirarr - Caiiudo. Paris. Spes. 1918. p. 126. Demanche 
est aussi I'auwur d'un ricit de voyage de 1890, intitul6 Arr Cariada er citez les Penris-Roliges. 
" P i e m  Savnrd. Le Coirsvlar gé~réral de Froilcr à Quibec et O Moiirréal de 1859 à 1914. Quibec, Les 
Presses de I'Universiti Laval. 1970, p. 77. Selon I'itude de Raoul Girrirdet, L ' M e  colotiide eir Ftûrzce 



<<Français), nts en France; en 188 1, sur tout le territoire canadien, le nombre en est estirni 

à 4.359; enfin, vers 1891, le Canada en dénombre environ 5.400. Au début du XXe 

siecle. on assiste à une augmentation des immigrants dans l'Ouest, surtout au Manitoba; 

en 190 1. le total est d'environ 6.000 Français dans toute la ~onféd&ation". Ces chiffres 

apportent des pricisions sur Ir mouvement de I'Cmigration française au Canada, lequel n'a 

donc pas été de grande envergure. La France, 5 ce moment-là, cherche à consolider ses 

liaisons commerciales et politiques avec le Canada plutôt qu'h encourager un véritable 

courant d'imignition. 

Trois auteurs sont reprSsentarifs Je cette période. du fait de leurs intirêts et de 

leurs contacts constants wec le Canada : Edme Rameau de Saint-Ph,  Frédéric Gerbii et 

Gabriel Hanotaux. Leurs icrits couvrent priitiquenxnt toute la piriode qui nous intéresse 

dans notre Ctude. Ils ont joug un rôle irnponiint. ne serait-ce que pour aider ù mieux 

comprendre la complexiti du milieu dans lequel les voyageurs français ont mûri lm-s 

projets de voyage. Xous leur consacrons quelques mots de prisenration. 

V.S.2.I - Edrne Rarnea~l de Saint-P?re 

En 1859. un important ouvra=ç de vu1g;irisation sur Ir Canada paraîr en France. 

sous la signature d'Edme Rameau de Saint-P?re. Grand sociologue. sympathisant avec lü 

mce )>  canadienne fiançaise. Rameau publie L[i Frn~ice t r t i s  colo~iirs'~. gnndr fresque 

détaillie de la situation d6mographiquc canadienne de 1600 jusqu'ù 1558. Les itudes de 

Rameau sur la popuilirion du Canada sont parmi les toutes premirres dans la seconde 

moitii du XIXe sitkle. Son travail devient ainsi une réfirence capitale pour une partie des 

intellectuels inréressis par le Canada et, Cgalement, chez les voyageurs de notre corpus. 

L'&rroduction>i de son ouvrage est une source indispensable 4 la comprihension de 

I'id~alisiition. par l'intelligentsia française. des avantages que 1'6panouissemrnt de 

IWil6ment français hors de France apporte à la nation. Rmeau fournit des arguments ~ 
propos de l'essor colonialiste europien de son temps. quand il &rit : 

C'est d'abord une erreur manifeste que d'affirmer I'appriuvrissenient n6cessriire de la 
population d'un pays par I'Gmigation. car les nations qui sr d6veloppent avec le plus 
d'inergk sont prt;cis2mrnt. comme nous l'avons indiqug plus haut. celles qui fournissent le 
plus i I'imigration et aux colonies. [...] 

- -  - 

de 1871 ci 1962 (Paris. L a  table Ronde. 1972). Iri France, i cette ptt'riode, «n'alimente qu'un t r h  mediocre 
courzint d'6migation>~ (p. 28). 
' v i e n e  Savard. op. cil.. 77. 
'' Le titre complet Ctmt : La Frarrce o i ~ r  colotiies. Érndes sirr le déreloppertrerrr de la I-ocrfiarrpise hors 
de I'Eiit-ope. Les Frarrçois err Aniérique. Amdieils rr Cariadiem. Paris, A. Jouby, 1859. 



C'est ainsi qu'il se fait que chez tant de nations industrielles et intelligentes l'imigrririon 
n'a &è qu'un stimulus i leur dth.eloppement intGriruS". 

Il exprime sa foi dans le progrès des civilisations, pro@ qui sr manifeste aussi par la 

croissance dimographique d'un peuple à. travers le monde. Il doit en eue ainsi de la 

France qui, selon lui. devrait profiter des foyers français présents dans le monde. dont k 

Bas-Canada, où il n'y a (<pas moins d'un million d'îmes parlant frünçais et formant une 

petite nation serrée. indestructible et qui a dSjh son importance dans I'économie génCrale 

du continent arniriciiin6' >). Pour son Cttide. Rameau s'appuie sur des sources historiques 

et statistiques faisant preuve d'une rigueur scientifique louable, comme le Recrnsei~zerir 

tlrs C(iriahs de 185 i - 1852 et Ir Rcrppor-r r w  1'61:iiiigrcirioiz ci71icidierale de 1 837.  des 

documents iclairants sur Iç rnou\mwnt dirnopphique de la population canadienne 

depuis 1600. Dans la bibliogriiphie, il faut noter l'apport précieux que d'autres 

intellectuels et membres de plusieurs sociCtis savantes ont fourni 3 l'itude de Rameau: 

parmi ceux-ci. nous rrmxqiions les noms des Canadiens Joseph-Guillaume Bmhe (Le 

Giritrtltr ~rcorlqiris ptrr Iir Frmce.  de 15%) et Isidore Lebrun (Srmistique cles i/eiis 

Cmtrclcrs, de 1833). des Arniricriins Adam Scybcrt (Srtrrisrictrl mrids,  de 18 18) et 

George Tucker i PI-ogwss ufrhr Lrriirrd Smres, de 1543). La grande valeur de cet homme. 

qui  miriterait à lui seul tourr une étude. réside surtout dans Ir fait qu'il a brosse un tableau 

détailli des donnees dimo_nraphiqurs anterieures i son Cpoquc, d'ailleurs difficiles 9 

recueillir. en dQitgrant I r s  grandes lignes du déwloppernent de la population canadienne. 

V. 3 . 2 2  - Frgderic Gerbié 

Le sociologue et essayiste FridCric GerbiC a vCcu pendant quatre ans au Canada et 

a icïit deux ouvrages intiressants qui ont mir6 l'attention de plusieurs voyageurs, rivant 

ou après leur voyage au Canada : Le Ccirlcidn et 1 'r'iriigr-ntiori fi-rrrzpise. en 1884. et 

Finizcr er Cmrnd<r, en 1896". Grrbii y présente avec clluté ses observations en friveur de 

I'émigrrit ion française et sur le projet de libre-Çchange franco-canadien, qui faisait alors 

l'objet de vifs débats. En effet, pendant les années 1880. le gouvernement canadien 

s'efforce d'augmenter I'tmigration française au pays, mais les Français se dirigent plutôt 

'" lbidertt. p. XXVII-XXIX. 
" Ibideni. p. VIII. 
'' II y a plusirurs éditions de I'ouwage intituli Lr Curtada rr 1 'éi~rig~-ariût~fia~tçaise. Nous mentionnons 
ici I'idition canadienne, cdle de Québec, chez Drirveau, en 1884 ( i I  s'agit de 13 toute p re rn ih  idition de 
cet ouvrage) et l't'dition française de Paris. chez Augustin Chûllamrl. en 1585. Étienne Hulot y puise 
souvent dès consid6mtions tout au long de son kcit. L'autre ouvrage di: FridCric Gerbit!, Frarice et 
Cmicrcfa. ri 6t6 imprime à Paris par Charles Schlaeber en 1896. 



vers 1' Algirie et l'Indochine. confom&nent aux efforts du gouvernement de Jules Ferry. 

Au cours de ces années-là, Gerbié essaie infatigablement de faire de la propagande en 

falweur des régions francophones du Canada auprès de certains groupes français influents 

et d'eveiller ainsi leur intérêt pour 1'Arninque. 

Les memes themes et les mPme mots reviennent. Pendant plus de vingt ans, dans 

un contexte social agité, il se voue B cette cause. Il croit beaucoup dons d a  grandeur et 

[dans] 1'e.upansion de la race et de la lan_oiie françaises» en Amtrique du Nord et. pour lui. 

ce d6veloppement ne peut réussir qu'au Canada. Les terres prStcs i recevoir les vagues 

migratoires du vieux monde sont les provinces de Quibec, de Manitoba et de l'Acadie. 

Par son ouvrage de 1884. Gerbie s'est aussi attiré les critiques favorables du marquis de 

Lorne, ancien gouverneur génerril du Canada, qui lui icrit de Londres, en 1884. en ces 

termes : 

GrrbiC est Ccoute par les hauts personnages des milieux politiques canadiens. francpis et 

anglais. comme en t'ont foi les nombreuses rt3ikences à George Foster (ministre canadien 

des Finances). Gabriel Hanotaus (ministre français des Affaires itr~ngeres et membre de 

1' Aclidimie française) et Hector Flibre (commissaire ginérnl du Canada à Paris). 

Dans Iü partir inritulér ((Diveloppement des relations entre la Frünce et le Canada». 

contenue dans son itude de 1896. Gerbii brosse un tableau du ((va-et-vient)> entre les 

deux pays. Son insistance sur l'importance de l'imigration française est encore tr2s 

presente dans cette enquête car ce flux migratoire régresse comparativement à ce qui sr 

passe dans les autres groupes ethniques : en 1891, environ 5.500 Français sont Çtablis sur 

le territoire canadien. Les mouvements les plus importants de l'émigration française en 

AmCrique se font vers le Sud, notamment en Argentine, en Uruguay et en  rési il^''. Un 

extrait du journal montréalais le LoveIl's, de janvier 189 1, rapporte des chiffres. très 

n3 Frddiric Gerbii, Frnrice et Calrada. op. cir.. p. Y 3. 
(U En Uruguay. la prisence d'une forte concentration hnçaisr remonte dijji aux annees 1840. SOUS le kgne 
de Louis-Philippe. L's'migation hnçaise en Am6rique latine se poursuit intensiment sous le Second 
Empire. Toutefois. la France de cette t h  de s ikle  manque de plus en plus de candidats pour la colonisation 
dans son propre empire. 



représentatifs de toute la période en question, sur la population de Montréal d'après les 

nationditts et les religions représentees. Nous avons relevé les chiffres relatifs, d'une 

part, aux Français de France et. d'autre part, aux autres groupes montréalais : <<Born in 

Canada / French. [de] Fi-orice 259 / Born in France 8 9 6 ~ .  tandis que sont rrcensis 

22.260 Irlandais nis au Canada et 15.129 n6s en Irlande; 60 1 Américains nis  au Canada 

er 2.069 nés aux États-unis et, finalement, 500 Allemands nés au Canada et 592 nCs en 

~llernagne". Cet exemple, bien qu'il se rifrre à uni: rédit6 plus restreinte, vient confirmer 

les dires de Gerbiç sur la faiblesse de la présence française au Canada. Selon ce 

sociologue, diverses raisons expliquent ce phinomihr : la forte concurrence Çtran@re. 

sunout allemande. affaiblit les ichanges commerciaux et les entrées des paniculiers au 

pays: Iri diftïculté du transport maririme qui dure depuis des annees. à cause de l'absence 

de ligne de naiVigiition «directe et ri_ouli?re». n'rst toujours pas résolue en 1896 entre la 

France et le Canada. tandis que I'.Allema_one et la Belgique assurent dijà leur liaison 

maritime depuis longtemps: 

Ccttc wcondt' criuse d'infiriiiriti n'est pris une des moins importrintes. On peut mcmr dire 
que Iri crtiarion d'unc ligne directe et riguli2rc clc navigation entre la Frrinci: rt lc Crinadri est 
une condition sirie yiict t r w i  d'un cfth.rloppemr.nr ripprticiable des relations cornmercililes entre 
les deux pq.5. 

Plusieurs [entriti\~ts ont t i t i  faites dans cc' sens t't ont Jonnt; des rCsulrats peu 
encour~gerints*'. 

Gerbié. dans In conclusion de son Ctude. dénonce avec \+himence la paralysie politique 

entre la Frrince et Ir Canada. parce qu ' en  d6pit de toutes les tentatives qui ont Ç t i  faites. 

les progris accomplis depuis douze ans dans Ir développrn~ent [des] relations a ~ ~ e c  Ir 

Canada sont loin d'îtrr i la hauteur» de ceux que I'autrur ü souhaités. Pour leur 

réalisation. il diclrire avoir «fourni [une] large part de lutte et de travail0'>,. Il fait valoir la 

nicessité d'un changement politique en matière d'irnigration afin de rétablir la situation 

précaire du fait français au Canada : «Cr qu'il fmt aux Canadiens français. ce n'rst pas 

une irnigration française passagère, mais bien une &nigntion qui se fixera difinitivement 

sur le sol canadien et s'assimilerü à la population indigtne dont elle a u r ~  à partager les 

destinees" Y». 

"' Chiffres tires du Loi-ell's Hisroi-ic Report of Crrisiis of dlo~itreal. ~~Populntion of Montreal by 
nationdities and religions», janvier 189 1. 
"O FredGric Gtxbi6. Fraricr et Cmiadci. op. ci?.. p. 98-99. 
" [bideet. p. 187. 
"Vbidenr. p. 139. 



Gerbié se distingue des autres intellectuels par sa prise de conscience de la 

situation. Le fait d'avoir vécu parmi Irs Canadiens pendant quatre ans lui a permis de se 

défaire rapidement des lieux conmuns qui souvent s'installent prÇalüblement dans toute 

tentative de relations entre deux pays et entravent kur entente. Loin de l'euphorie. il 

montre dans son itudr intitulée F~xrlce rr Cmtrtln qu'il a compris les multiples enjeux 

politiques. commerciaux et, particulitremrnt, sociaux. qui ont ernpeché l'épanouissement 

des relations entre les deux pays. 11 le dit : .Cet Çtat d'esprit est Mcheux, mais nous ne 

pouvons nous empzcher de le constatePy». C'est une leçon importante qu'il donne aux 

Français qui s'intéressent au phinornine de I'imigrarion. Poussant plus loin que Rameau 

son interit pour Ir Canada français, Gcrbié fournit aux Français un tableau actuel et 

complet de ce pays à la fin du si?cle. La diffusion Je ses donnirs sur le Canada français 

en France se poursuivra jusqu'au dibut du XXe sikcle. Par ailleurs. Grrbii relance 

ponctiiellement son action de propciglinde pour I0Crnigrütion française à travers divers 

articles publi2s dans In revue P~rrix-C~iridi .  

V. 3.2.3 - G:ibrid Hanotaux 

Gabriel Hanotalis est un fervent ci6fenseur des affaires canadiennes en France. 

Gricc i sa nomination comme ministre des .Affaires itranghses en Frrince de 1894 i 1898. 

et acadiniicirn depuis 1897. il est en contact direct avec beaucoup de personnalitis 

influentes dans Ie monde entier. Ses contacts. accompagnis de visites à I'thangrr. 

l'mènent i se forger une opinion personnelle concernant les relations diplomatiqurs 

relatives ü u s  diff6rsnts pays. Le Canada est un pays auquel il s'attache passionnt!rnrnt. II 

fonde Ir comité Fio1tcr-.41iiiritlir~. au toiirnrint du sikcle et signe au dibut du XXe si6cle de 

nombreux Ccrits qui traitent des relations entre la France et le Canada. En 19 10. il publie 

avec Ir: cardinal Baiidri1l;ird et Raoul Dandurand Fmrce er Ctrrrtrtltr. Plus tard. entre 19 12 

et 19 17. il  collige d'autres ouvriips ayant pour t h h e s  des sujets amiricains. dont l'un en 

coilaboration avec Ir politicien Louis Barthou et 1'Ccrivûin Reni Bazin. Lo Frn~zcc i-iur~irr 

1 1  t r i  di N o -  ( 9 1 3 )  Mais. de la vaste bibliographie d'Hanotaux, nous ne 

retiendrons qu'une simple préface. rédigie au debut du XXe sikclr pour le livre LES 

1-icliesses clic C<rritrtln Ccrit par un avocat du bureau du Manitoba. Edmond J.P. Buron, et 

dont Ir ton est pxticulii3ement exotique. 

Issu d'un milieu privilégié. Hanotaux voyage sans contrainte dans un  but à la fois 

personnel et professionnel. II peut se dCIivser ainsi des <<frontières étroites» d'une vieille 



Europe (le «plein») et envisager les espaces du Nouveau Monde (le «vide>>), prêt à 

recevoir encore une multitude d'arrivants : 

[...] On 2toufî-e dans nos frontihs 6troitt.s. tandis que l'on respire ri plein poumons sur ces 
vastes espaces. 

Cet appel que le vide fait iws le plein est une loi naturelle : mais I i i  facilit2 cies 
conimunications et si j'ose dire. Iii petitesse du globe, depuis que les moyens de le parcourir 
se sont rnultipliis, ont fait naître de teltes esp6rrinces et LlGveloppC de telles impatiences 
qu'on ne sait plus auquel entendre*". 

Hanotaux fait un appel en fiiwur du Nouveau Monde au debut de sri prifaccr: sa cible est 

en particulier le Canada français. ~~d'ores et dijù. la plus puissante des colonies de sang 

franqais~. Il ajoute :  dans le Nouïeau Monde. c'est B seulement que prospkre une 

souche tlorissrinte de notre race7' ,, . 
L'accent nostalgique et nationaliste de Iri rh&orique d'Hanotaux suit les canons de 

I'Cpoque. cette prglace ayant C t i  &rite vers le dibut du XXe sitcle. Il s'agit pour 

I'acad6micien de hire en quelques pages l'doge de la m c e  française». des foyers frünçais 

Çpqil l is  et Ih h travers le Canada et. finalement, de donner des résultats sur les 

relations conmerciales et politiques entre les deux pays. Dans cette préface. nous 

retrou\*ons nussi le texte du premier triiiC de commerce franco-canadien de 1895. 

Toutefois. en dtpit des résultats toujours stagnants de I'imigration française du debut du 

sii.cIr. Hanotrtiix prend le temps de faire l'apologie du Canada français auprb des 

Fnin~üis : 

Quoi qu'il en soit. si - malgr6 la st;priration riccomplic et IoyriIement accepttk de part et 
d'autre. - i l  est un  pays q u i  rritkite. ri tous les 2gards. l'attention de I'Gmigrrint franpis. c'est 
le Canada. 

L'Grnigrant français trouvera. Ii-bas. des populations qui parlent sa langue et des thcr~ies 
saurs de la sienne. Il trouvera des institutions. des maurs. des courunies qui lui 
rappelleront sans cesse Iri mcre patrie: et, en plus. une ribondrince de richesses, une diversitg 
de trawux q u i  ne laisseront. i son esprit d'entreprise. qua I'embarns du choix". 

Hanotaux appuie son argumentation sur des mots-cl5s. tels que «mœurs», (<coutumes» ou 

«abondance de richesses» qui font naître le désir d'en savoir plus sur cette contrée. U 

'" Preface de Gabriel Hanotaux i Edmond J.P. Buron, Les Ricl~esses drt Cmada. Paris. E. Guilmoto, 
[ 1904 '?]. p. VII-VIII. L'ouvrage de Buron touche i la présentation des diverses ressources du temroire 
crinridien en vue de stimuler l'afflux de nouveaux immi, urants. 

Ibidem 



termine en invitant chaieureusement à. lire l'ouvrage de l'avocat Buron. qui relate des faits 

provenant d'un pays lointain mais exceptionnel : 

Quand le lecteur l'aura parcourue [I'uuvre de Buron]. l'eau lu i  viendra 5 la bouche. On 
dirait qu'on y respire Iri tlaicheur des eaux \'i\,es et la brume pinitrante des herbages. 

La prtrmiCrc: soif de l'imagination une fois apaisis, que l'homme d'action reprenne Ir livre. 
page i page. qu'il compare. qu'il rit1t;chisse. qu'il &libt;rt. avec lui-mSme et avec les siens: 
en un moi. qu'il né se Jeside qu'3 bon cscic.nt". 

Hanotaux utilise Ir pouvoir de IIÇcritiire pour inciter les Français à imigrer au Canada. En 

quelques lignes. il dimontre la puissance qiir Ir livre poss;.de et. q n g e  [ripriis] page).. 

ouvre les horizons et invite au dipart. Combien d'individus ripondent à l'appel liprks la 

lecture d'un ouvrage. qu'il soit de propagande ou qu'il soit simple ricit de voyage ? 

V.4 - L'éniipration PU Canada vue ii travers les récits de voyape 

Les \,oyligeurs françüis. auteiirs de sicits. siiggkrent 4 leur concitoyens d'envisager 

IYmigrntion au Canada français. Leur principe est simple : c'est un beau pays. on peut y 

vivre bien. Cependant, ces voyageurs n'appliquenr guiire ce principe pour eux-mémrs: 

aristocrates ou riches bour_orois. sens de prestige et bien nantis. tout en reconnaissant les 

progrks civils et sociaux des Americains. ils s'excluent de cette possibilite de vie en 

Aminque et. vers la fin de leur voyage. il leur tude de regagner leurs pçniites. Ils sont 

<cFrünçaisn rt veulent le rester ç x  ils sont heureux Je leur statut et vivent bien en France. 

Ils ne sont que les porte-piirole ou. mieux encore. les propagateurs d'une opinion destiner 

aiix autres clüsses frrin~aisrs. plus sensibles et rtkeptivrs i cette expirie ncr. nommmrnt 

les paysans et les commis. 

Todorov a trait6 cet aspect du problkme dans son Ctudc intitulie Nuits rr les oirrr-es 

: tri 1-ijlrsiori j j m p i s r  siri- la d iws ir i  Iiwiioi~ie. À propos de <tnationr et de 

aationalismr). il reconnaît que. fréquemment en Fnincr depuis Ir XVIIe sikcle jusqu'au 

XIXe sikcle, le sentiment d'ouverture d tout ce qui est hors de la nation (universalisme) se 

retrouve quelquefois uni au sentiment de l'amour envers sa propre nation (patriotisme). 

En l'occurrence, plusieurs voyageurs franpis de notre corpus se hissent charmer p u  la 

diversité humaine et acceptent de bon gré k relativisme des meurs et des lieux. mais ils 

préErent le systkme de valeurs et les modes de vie du «chez soi». Todorov explique que 

d e  patriotisme est en ceia parfaitement symitrique et inverse de I'rsorisiiie, qui renonce 

'' i6ide11r. p. lx-X. 
'3 Ibidem. 



lui aussi à un cadre de réfirence absolu, mais non pas aux jugements de valeur, puisqu'il 

favorise. au contraire du patriotisme, ce qui n'appartient pas au pays où l'on est n&. En 

effet, beaucoup d'auteurs se sont appuyis sur cette échelle de valeur. louant leur 

patriotisme. jusqu'à remercier Dieu de les avoir rarnenes au vieux pays. Marrnier exprime 

sa joie aprks avoir quitte les États-unis pour le Canada franpis ou aLa France au 

Canada». mais il veille i bien la distinguer de la sienne, en s'exclamant : .Dieu soit loué ! 

Je suis remri en France. non pas dans la nôtre malheureusement ...'% Mauncr Sand 

salue a w c  i.srlve la France h son arrivée i Brest -Salut. bonne France ! Tu n'as pas autant 

d'icus. de terres et de machines que l'Am6riqiie: mais tu as le sens moral. et tu relevrs ce 

que l'on brise ailleurs !"*. L'aurnonier Lacroix conclut son récit amçricain en diclarant 

que pour mener uns existence appriciabie du point de vue marine1 et spirituel. (<c'est 

encore en France qu'on rrouvrrait [es meilleures conditions pour s'Ctnblir">>. De rn6mr. 

Henri de Lamorhe se plaint de ne pas retrouver la vieille cuisine française dans l'ancienne 

colonie am6riciiinc : <(Hilas ! bien que l'hôtel soit un hôtel canadien-franqais. ce n'est plus 

Iü cuisine française ! En fiiit de boisson de table on nous apporte du th6 ...'%. Ou 

encore. 1ç comte de Turenne. une fois rendu à Philadelphie. se met-il à disserter sur d e s  

;inicles de provenance friinçaisr ou 6trangkrr [qui] sont l'objet d'une préfçrcnce 

marquer'")>. Enfin. un exemple riré du ricit de Jules Leclercq qui. tout au long de son 

passage en Ohio. s'irrite du trop de vanite nationale des hmiricains : .Mais. franchement. 

j'ciimcrÿis mieux les Amçricains s'ils Ctairnt moins Cpris d 'eux-mhes [...]. Le Ymkèe 

n'accepte que la louanzr au supçrlatit% Par un curieux effet spCculaire. le patriotisme de 

l8uAutre» renvoie a11 patriotisme français. dans un rapport de rivaliti. Leclercq exprime un 

des nombreux aspects de I'csotisme ethnique qu i  consiste à faire ressortir les mSmrs 

qunlitis ou dCfauts chez I ' d u t r o .  Quand il  s'agit d'txprimer un jugement plus favorable 

sur I'Amiriqur par rapport à la France, il mivr mGmr que l'on assiste 5 l'introduction 

d'un personnage autre que le narrateur du récit. Lucien de Burlet fait parler un concitoyen 

friinçais installi depuis vingt ans à New York. Ce Franpis <(à l'allure d'r\m&icüin» 

rapporte que I 'dmirique est une bonne patrie,) et à la question de Burlet qui veut savoir 

s'il désire rentrer au pays natal pour y vivre de ses rentes, il répond : <<Non certes ! [...] Je 

f 4 Tzvetm Todorov. ' V m s  er les mitres, op. cir.. p. 204 
'' Xat+ier Marmier. Lrrn-es. op. cir.. p. 7 1 .  

Maurici: Sand. op. cir.. tome 35. 1961. p. 2 14. 
*- 

. '  Lucien Lacroix. op. cir.. p. 299. A ce sujet, nous renvoyons aussi ii ~L'appropriation du riel chez 
Lacroixv (cf. supra. chapitre deuxi;trne) où il  compare certaines rntrurs nrnt5-icriinrs avec certaines nirrurs 
françaises. 
:R Henri de Lrimothe. op. cit.. p. 19. 
fU Louis de Turenne, op. cir.. tome 1. p. 121. 
"'Jules Leclercq, op. cir.. p. 135. 



retourne à New York. Je suis citoyen américain. L'.htrique est une bonne patrie. u n e  

mkre vigilante, qui soutient ses enfants. Xi-je un ennui, mon consul est là ... Revenir ! Oh! 

nonJ'». Voilà une Amirique, mère bienfaisante, concurrente de la mère-patrie, la France. 

La fin du récit d'Étienne Hulot est significative. Avec u n e  sensibilité qui touche k 

lecteur. il  parle, i son retour en France, de sa joie de fouler à nouveau le sol français et de 

revoir sa famille et ses amis. Puis il conclut son récit de rnanikre pathétique en cirant une 

lettre d~concci-tante qui lui plinient d' lin cousin vivant en Aminque. Inconsciemment. 

serait-ce une dirnrirche pour se rassurer d'irre ù nouveau chez lui et loin de cc continent où 

l'imprévisible peut frapper plus qu'ailleun '! SOUS seproduisons un plissage où l'on voir 

Hulot chez lu i  le 25 janvier 1587 : 

En it. riionient. je suis seul i Paris. clans mon cabinet de travail. On m'apporte une lettre 
d'Xrnri.rique. Ic. lis : 

Cher cousin. 
gt Vous saver qu'un c t'l'ro! ablc [reniblenienr de terre j ~ t t c  la cons~ernaljm dans Charleston. 
a< et \wus nous dcmande~ Jc. nos nouvt.llt.s. Merci Je iotrc' sympathie et de \.os vaux. 
ds Notre lrutrrr n'est plus qu'un Limas de dCsonibrrs. Grricc i Dieu. le tltitiu a eprirgnc; les 

mcin1brt.s Lftt nia t'iniillt.. TOUS les riiicns ont quitti la \+ille. Ils sont aux environs. chez 
Jcs mis. 

1( je suis seul ici. où je rassemble. Je riion n~icux. lcs JGbris Je notre patrimoine. 
*(: Personne n'a perdu coiirrigtt. niais le coup est terrible. 

Qu'Ztes-vous devenu ? Comment vont ceux qu i  vous sont chtirs '? ... )) 
Pauvres gens ! RuinGs. une prcmit;re fois. pendant Iri guerre Je S&xssion. ils rivaient 

r k s i  ri rriottiplicr clc la ni~iuvriisc fortunt.. L'rilvnir leur apparaissait souriant. et \,oili 
qu'une seconde critristrophe anhntit leurs cspi.rrinccs. 

... Pourquoi I'aut-il que cette [riste pcnsGt. vicnnc se rn2lt.r aux gais souvenirs dc mon 
voj 3gt' en ~nitiriquc" ? 

Hulot confirme-t-il sa joie d'être revenu en France aprks avoir apprki6 son périple? Se 

mifie-t-il maintenant de cet avenir iim6riciiin «souriant)> qui.  en fin de compte. ne lui 

convient pas ? 

Parallélement à cet attachemrnr profond pour le «chez soi», les auteurs de notre 

corpus ridhsrent à l'id& répandue tout au long du XIXe sitcle selon laquelle la solidaritk 

enrrr les memes m c e s ~  doit rtre encouragie par l'imigration. Ce même auteur prône la 

nicessité d'une emigntion française en Mi r ique  et, plus pricisérnent, au Canada. 

lorsqu'il parle de ln création et du diveloppement du (Crédit foncier franco-canadien» de 

1850 : 

k I Lucien de Burlet. op. cir., p. 37 

" Étienne Hulot. op. cir.. p. 335-336. 



[...] Partout. sauf dans l'Est ils [les Canadiens français] won[  absorbes i Iri longue, si un 
courant d'irnigration et de capitaux ne se produit pris rapidement. 

[..-] Bon gri. mal s r i  I'imigration s'imposera comme une n6cessitL Si le paysan se 
trouve en Tripport constant avec une France seniblrible 3 la sienne, plus jeune, plus vaste. 
plus productive. il  n'aura pas la penstk de se diriger du çCr2 des États-unis. où i l  se vernit 
noy6 dans une population ringlaise ou alleniande. Il fera voile vers le Canada. nnbrccirri les 
rangs cies Français d'outre-mer [...]". 

Cet extrait met en lumi2re l'opinion du monde intellrctuel français concernant 

I '  importance d'appartenir à un «range, qui va de pair avec 1' idCe de colonisation frangaise 

dans le monde. Lt ternie ~ r ü n s p  poi~rrait se confondre progressivement avec celui de 

c m » ,  car ce dernier est tres souvent utilise dans les Ccrits de propagande et dans les 

k i t s  de voyage. Xous en parlons brikwnient au prochain sous-chapitre. 

Vers la moitie du sitkle. Jean-Jacques Amp6re rapporte dans son ricit des 

considirations dtmographiques sur le Canada franpis. Son doge porte d'abord sur 

I'accroissrment de la population. qui n'a pounant recours h aucun apport substantiel 

d'immigrants. .Amp?re soutient que Ir Canada français offre des conditions idçales aux 

francophones d'Europe qui envisagent siricusemcnr de s'y Ctablir : 

La population tirinpise ri J2cuplti.. en quatre-vinsts ans cJc 60.000 rinies ri 600,000). ct cct 
;iccroisstliiittnt Jc la pupulalion s'est optkC sans le sccours de I'immigration: i l  ne s'est peut- 
Strc pas Ctahli -5.000 ini~grrin~s dans Ie Bris-Crinadri depuis la conqut.tc. En &livrant Iri tcm 
des embarras dc Iri I2gislaiion f2odrtle. on espht. qu'un bti;iucoup plus grrind nombre CL 
colons pourrait vcnir s'2tablir dans un climat rude, mais sain. qui. pour les populations 
cxholiques ou parlarit le frrinçriis. cornnit. les Belges. les Suisse. les Français eux-rncmes. 
iiuciit des avanrnges que n'offrent pas les Érrirs-unis". 

L e  srand voisin. les États-Unis. preoccupr constamment les auteurs quand il est question 

d'Çmigration française en Amérique. Ampkre, conune bien d'autres, loue la puissance 

américaine. mais il Cmet des réserves sur cenainrs questions politiques. comme le projet 

d'annexion du Canada français aux États-~nis". Il manifeste son avis sur le choix que les 

I U i d m .  p. 163- 164. 
h 4  Jean-Jacques Ampitre, op. cit., tonie 1. p. 1 17- 1 1 S. 
h 5  Ernest Duvergittr de Hrturannrl exprime un avis contraire à ce sujet : ((Je vois donc. en dipit de la 
confiance que tout le monde ici m'a montre, le Canada condamn2. dans son isolement, à un avenir 
insignitiant et stationnaire. L'annexion au contraire aurait pour lui miIIe avantages : c i i k  lui wudrait un 
commerce libre. des marchis assuris, des routes. des chemins de fer, des canaux. des transports friciles, 
I02tablissement immGdirit d'une fouk d'industries attiries par le bon marchg de la main-d'euvre. en th  
l'irnmi~ration au lieu de !'imiption)>, op. tome 60, p. 216-217. 



6migrants français doivent faire entre les États-unis et le Canada. Connaissant les 

conditions politiques et Cconomiques de lWAmirique du Nord. Ampcre ajoute qu'au 

Canada la <~dirnocratie règne [...] comme aux États-unis%. S'il doit y avoir imigration, 

il recommande qu'elle se fasse au Canada français. puisque. selon lui. ce pays procure les 

mSmrs conditions de ~ i e  qu'aux États-unis et qu'il garantit, de surcroît. l'usage de lti 

meme langue et une affiniti de mœurs et de coutumes. 

L'konomiste Gustave de Molinxi pule de I'Çrni,oration française à plusieurs 

reprises dans ses Çcrits ürniricnins (les Lem-es w r  les Érctrs-~riis et Ir Ccirrdn de 1876). 

Selon lui. si l'iniigriition îi-anpise est s tüptn t r  duranr irs années iS70. ç ' e s~  puce que la 

France ne fait pas d'effons pour intensifier Ir tlux d'irnigrnnts au Canada, se contentant 

d'envoyer ses quelques produits cornmèsciüi~x par l'intermédiaire de l'Angleterre : 

[...] Quoiqut. l'ininiigrarion firinpise se soit ca~tiplt;tcnirnt [?iic] mStt;e ;i partir Cie la 
wssion, la population franco-crinridienne s'2ldve aujourd'hui i bien prki Je 1.500.000 rimes. 
ei l'un esrime. Je plus. ;i environ 500.000 le nombre des Canadiens k~nqais t2tahlis aux 
États-~lnis. prinçipdcnient Jans la Nouvelle-.~n~lecen~'~'. 

.A propos d'un viritüble flux d'Cmigntion entre Iü France et le Canada. il icrit 

ironiquement : 

[...] Lri Francc. cile. n'tnvuie riu Canrida titinqriis - encure est-ce par I'inrttrnitLiiiiit-c & 
I'Anglcterrc - que des articles Liti'niodL;~ et  Cfcs \.iris suspects. Je me trompe : i l  y trois ou 
quatre ans. elle ri t.\pt;dit; riussi i c t  pays agricole 2 ou -3,000 t;migrmts, rcsirlu de Iri 

Coni~iiuntt. ramas2s sur Ic prii.6 de Paris. qui ont cticornbrt; It. privL; de hIonirt;ril ct dr 
QuGhtic jusqu'i ce qu'ih soient ri1lt;s SC percfrc dans 1'Oct;an rimiriain. Est-ce hien rissez""'.' 

Molinari met en évidence le fait que l'insuffisance de loimigration française au Canada. la 

carence de liens comrnerciaun directs et la dispersion d'une partie de la population 

canadienne française aux États-unis constituent des ClCrnents difavorables aux relations 

franco-canadiennes. LI est surtout tres prioccupé par le dernier probEme, véritable fléau 

pour le développement çconomique canadien. Visiteur de l'Exposition universelle de 

Philadelphie et p n d  connaisseur de I'Çconomie de la puissance américaine, il comprend 

--- - 

Sh J.-1. A m p k  op. cir., tome 1 .  p. I 19. 
s: Gustave de Molinari. Lertres. op. ci?.. p .  122. 

16iiie111. p. 146. 



l'attrait que les États-unis exercent sur bon nombre de gens, mais il prend, comme bien 

d'autres de ses homologues français, ses distances par rapport à ce pays quand il s'agit de 

plaider la cause française au Canada. 

Les mgmes préoccupations resur_oissent au cours du cdkbre banquet du 18 

novembre 1880, lorsque Molinxi prononce un discours avec les ddégués français, Thors 

et Lalonde. À cette occasion, diverses sornmitis. telks que P.-l.-Olivier Chauveau. 

ancien premier ministre de la province de Quibec, Aben Lefaivre, consul ginCral de 

France, SCviire Rivard, maire de Montréal, Joseph Tasse, membre du Parlement canadien. 

comptent p m i i  lès invirts. À l'aube de la sriation du CrZilit foncier franco-canadicn. 

Molinari denonce l'insuffisance des investissements et h faible circulation des capitaux et 

des personnes entre les deux pays. Quelq~irs lignes de son discours peuvent Gtre lues 

comme une synthèse des appréhensions et des espoirs sociaux et Çconomiques ressentis 

par maints voyageurs français de l'Çpoque durrint leur périple canadien : 

[...I Quant ri I'immigrrttion. j'en trouve Ict relevi Jans le dernier rapport du rninist2re cL. 
I'rtgriculturc. du Dol~riitioil. De 1829 i 1878. en cinquante ans. il  est rirrivti. dans le port cij 
QuCbec 1.393.594 Gniigrrints, dont 524.1 10 vctnriirnt d'Angleterre. 5 11.0 1-F d'Irlande, 
1 57.1 02 ci' Ecosse. 1 84.2S-1 d'.Al lemagne, et 16.018 seulement dt. tous Ies autres pays. 
parini 1esqut.l~ i l  h u t  conipttir Iri France. II  rr Jtis annies - et je ne parle pris d'une 6poque 
bien L;loip!e. jt. parle de Iri pt;riode de 1560 i 1869 où ces autres pays ne vous ont fourni 
que 8 ou 10 imigrtints: cncrlrt' je soupqmnti qu'ils n'ripprrncnriient pas ri Iri mt.iIleurt: 
crittigorie : en I S69. i l  n'y tin 3 eu que &us .  Eti bien, mtissieurs. cet thrit de choses doit 
cesser. i l  faut que les cripitrius fr~nqriis et les Frrinpis eux-rncrnes reprcnnént le cliemin du 
Canada. Ils 1. trou\.eront des plricemenrs ;ivrint;igeux - et  je suis p~trsud2 m2me que nos 
cripitaus scront plus en sûrt.rC ct i tx  les C;inridiens-frrinpis que chez les Piruviens et chct  les 
T u r ~ s ~ ' ~ .  

L'iconomiste souliye la dt5tenninarion du milieu des afhires français. qui veut instaurer 

Ir plus rapidement possible <<un courant de capitaux et de forces vives [...] de la France 

vers Ir Canada frrinqnis"'~. D'ailleurs, son colli.gur Ldonde est charge d'Çtudier les 

possibilit& d'rsploi tation agricole du Nord-Ouest afin d'encourager la venue des 

Français. Pour sa part. le reprÇsentant de _oouvemement canadien. l'honorable Joseph 

Tasse, dit q u ' ~  [il1 est à dçsirer que cet essai de colonisation soit le point de dipart d'une 

nombreuse immigration provenant, par exemple. des races fortes et saines de la Bretagne 

et de la Normandie : elles ne pourraient manquer de s'acclimater facilement dans un pays 

qu'elles ont les premi6res ouvert à la civilisationY1». M2me du côté canadien, on souhaite 

'' Discours de Gustrive de Molinari. La Ftnricr er le Cariadafi-nirpis. op. cit.. p. 37. 
"' Ibiclrni. p. 35. 
" I6kieni. pretàct: de Joseph Tassi. p. VI-VII. 



le renforcement des liens et, surtout. on est concemi par I'ai~ivie de ces Frangais de 

Bretagne et de Normandie pour poursuivre l'œuvre de colonisation entreprise il y a 

environ trois cents ans dans ces contrées nord-amt5ricaines. LT&nigntion française au 

Canada et k diveloppement d'institutions commerciales comme le Crédit foncier franco- 

canadien. par exemple, deviennent la cible majeure des relations entre les deux 

gouvernenxnts". 

En 1879. Henri de Lamothe exprime dans certains ipisodes de son récit 13 

satishction qu'il ü. rue d'avoir rencontré des .Français de France» dans la province du 

Manitoba. en depit de la forte prisence allemande. Larnothe rapporte sa rencontre avec des 

Français de ce coin du pays : 

Je t ï s  en ni2rnt. remps connaissrince r i ~ r c  presque tous les nimbrtts de la petite colonie 
franpise de \irinnipeg. car i l  y a de5 Franpis de France ri Winnipt.2 comme i l  y ri en ri dans 
les recoins les plus rt.cult;s JI: l'Idaho. du .CIontrinri, Liu W ~ o m i n g  ou de I'Arizuna. Si nos 
conipritriotes at'tlutrnt en moins grancf nombre que les Xllemrinds sur le continent 
J'.4nit;riquc. ils n'en sont pris moins Liissri-minti.s un peu partout. jusque dans les rtigions les 
plus rtlcrmrncnt c.nlahit.s par la colonisation blltncht"'. 

Ensuite. l'auteur indique la position sociale avantageuse de quelques Français installçs 

dans un \illage au Manitoba. Le continent amiricin est souvent consideri comme une 

(&sue de secours), ou. encore mieux. comme un endroit libéré des contraintes 

europicnncs. ideal pour ceux qui veulent fuir la hiirarchie ou la routine et se refaire une 

II y rivait ri Manitohri un rincien brrisseur de Saint-A\,old. devenu proprithriire de plusieurs 
millic.rs cl'ricres sur Iri t'rontittre du Dricotrih. un Bourguignon Gtribli i Saint-Norbert. un 
hôtelier franc-comtois, un ex-lieutenant corse qui rivait prtX2ni donner sri dcmission plut6t 
que de subir une ritrogrridrition prononctk par la commission des grades. 11 aivciit ensuite 
h i g r 6  au Crinadri, et riprt;~ quelques ~icissitudes s ' b i t  engag2 comnie volontaire dans la 
batterie d'rirtillerie active que commandait un Crinridien frrinpis, le capitaine Ttiscfiereau; 
entïn trois ou quatre Parisiens. les uns simples ouvriers. les autres volontaires dans le 
bataillon d'infanterie de la milice canadienne. .J'aIlriis oublier le beau sexe. reprisent6 par une 
modiste parisienne qui pendant mon &jour nous arriva des Éwts-unis [...]. 
Plusieurs de ces Francyis, quoique ayant expirimenti d i j i  le rude hiver de Iri Rii~iStre Rouge. 
semblaient s'y plaire et vouloir s'y fiser ddÏnitivrmenr'H. 

Y' Cf. irifi-a. chapitre skieme. 
'" Henri de Lamothe. op. cir., Gd. de 1879. p. 3 18. 
Y.' Ibiderri. p. 3 19. 



Larnothe brosse un tableau saisissant d'un microcosme français transplante en terre 

américaine. Divers niveaux de I'Çchelle sociale sont signalés dans le passage. du 

propriétaire foncier au militaire. jusqu'i la marchande de amodes»; tous ont trouvé la 

place qui leur convenait pour faire leur vie en Amérique. La France demeure dans leurs 

souwnirs comme le vieux pays où ils n'ont IaissC qu'une étape de leur vie. La leçon de 

Tocqueville resurgit puissamment dans ces récits. La vie en Amirique permet la création 

d'un «corps socid» plus hornogine et dçmocratique, où. selon le jugement de 

Tocqueville. d ' o n  rencontre moins d'éclat qu'au sein d'une aristocratie, [où l']on [...] 

trouvera nioins Je miasreh; [et où] le3 j ~ u i ~ b ü n ç e ~  [...] seront moins exrr~mcs et Ic: bien- 

itre plus gCnéralY')). II apparaît, d'tiprks les constatations de ces voyageurs. que k 
processus dkcrit par Tocqiievillr est toujours d'actualité dans les contries de l'Ouest dii 

Canada. En ditlnitiw. au XIXe sikclr. ['.\mirique offre des conditions de vie 

democratiqur alliées i des possibilitis de riussite. tout comme cela se passait quand 

~ [ l ] r s  irnigrrints q u i  vinrent se fixer en Amiirique au commencement du XVIIe siGcIr 

digagèrent en quelques hçons le principe de la démocratie [...] et [qu']ils Ir 

triinsplanti.rent seul sur Ics rivü,oes du nouveau mondeJ6». 

Vers la fin des annCes 1890. Philippe Deschamps npprlle dans son ricit de 

\.oyage Irs efforts fiiits par que le gou\.crncrnent de la province de Quibec. pendant ces 

années. pour accroître l'imigration française. LibCrril convaincu. Deschamps semble 2tre 

bien intÇressC pcir Lin Çliirgissemcnt des intirets entre la France et le Canada pour que 

&madiens  er F r ~ n p i s  fraternisent toujours ensemble)>. 11 soutient que. pour sa rtussitc. 

l'tnigration ti besoin d'être encouragCe pcir des personnalitCs politiques et civiles 

honnetes. Le passage sui\.ant fait I'Clo~e des politiciens canadiens frrinqnis : 

En 1890. Mgr Lribdltt. tiiinistrtt de 1'.4griculture de la Pro\.ince de Quibec. vint en Frrinctr 
faire u n  long s2jour parmi nous, rifin d'exciter les ;migrants frrinpis Je SC diriger vers les 
deux Amc5ques. En 1 S9 1 ,  LI. le comte Mercier, premier ministre de Quebec. vint 
2galernttnt. pour hiter le Ji\doppen~tint des rapports cornnierciriu.u entre les deux pays. 
accordant i sa patrie d'origine la prif6rtince sur l'Angleterre (ce n'est pris un Laurier. celui- 
li! )&)- 

II s'agit donc de deux peuples et d'une seule race mGme pour Deschamps qui, comme bien 

d'autres à son Çpoque. regarde avec bienveillance le <<Canada français, où [sa] race 

constitue les neuf dixièmes de la population». Trks attentif à la stratigie politique qui doit 

Alexis de TocquevilIr. La Dé~~roci-mie. op. cir.. p. 10. 
* Ibidem. p. 14-15. 
'' Philippe Deschamps. op. cit.. p. 16-1- 165. 



Stre à la base de l'essor des relations politiques et commerciales franco-canadiennes, il fait 

une allusion ironique h la politique de Wilfrid Laurier. plus porté, selon lui. vers les 

Canadiens anglais que vers les Canadiens français, et à la faiblesse des pourparlers 

commerciaux en cours, dans laquelle le gouvernement français a sa pan de responsabilitç. 

De plus, Ia présence franpise csr en reste par rapport à d'autres nations : .Dans les 

bassins tlu~iaux, nous n'avons vu que des navires anglais, allemands et amiricains; des 

français, pas un seul !% Par son estime du génie canadien français et par ses iders en 

faveur du rapprochement entre Io France et le Canada grice h une immigration plus 

soutenue de Françriis. Deschamps est justement difini, par Sylvain Simard, comme un 

imtionliliste passionnçL"» . 
En somme. les jugements positifs espsimis en matitre d'immi=ration dimontrent 

que tous ces voyageurs ont le destin des trnigrants fri~npis B cirur. Si le paysan. 

l'ouvrier. la couturikre. le commerçant. le commis français veulent quitter la France polir 

ut3 LI rs \ivre ;iilleurs. qu'ils le fassent en s*Çtüblissant au Canada. Dc surcroît, ces voya, 

encourasent la rialisation d'une communion d'intérits et de \~alrurs entre Fnnqais et 

Canadiens i'ranpis au nom de la propagation de la qcrxe>) française en AmCrique. Dans 

une piriode d'expansion coloniale frnnqaisc en Afriq~ie et en Asie. 4 a  leçon du Canada- 

reste fondamentale pour Gabriel Hanotaus : elle permet d'éviter les risques de perte des 

nou\~llcs possçssions. Toutefois. en dipit des ~ Q I T S  de la diplomatie de France pour 

cmpecher cette expntriation. m h e  si le Ciiniidli ne hit plus partie integrante du rCseau 

colonial franpis. il reste toujours que. pour de nombreux intellccturls frünpis. +I l  

dipend de la Friincr elle-mime d'y dCve1opper. en pleine paix et en toute confiance, les 

semences de civilisation qui doivent friictifier et se multiplier indéfiniment sur ces terres 

pridestinér~"'~- . 

V A 1  - Une auestion de (mce)) 

Nous ouvrons ici une coune parenthise sur I'idie de «race,. senconrrir dans les 

récits de voyage à plusieurs reprises. Durant les annies 1580. les idirs liees au 

«rricialisme>,, pour reprendre un  terme de Todorov, sr font encore sentir. En effet. Étienne 

"VIbiletrr. p. 159- 160. 
'1'4 Sylvain Sirnard. op. cir.. p. 301. .i ce propos. Bernard Pdnisson icrit dans son article intitul6 tc  Les 
relations commerciales franco-canadiennes 1850- 19 11),, publie dans la Re~we jkriqaise d'lrisroire tl'oirrre- 
trier (Paris. tome 77.  1990. 238. p. 35-73) : ((Mais si les diplomates français en poste au Quebec 
dSconseilIent vivement l'expatriation de leurs nationaux. ils encouragent par contre activement le 
d6veIoppernent du commerce a\rec Ir Canada. dors que Paris semble plus reticrnt sous l'influence des 

uoce tout en in1irSts protectionnistes. N'y a-t-il pas cependant contradiction ri vouloir dSveIopper le n6, 
freinant le maigre tllet migratoire ? D  (p. 35). 



Hulot, conservateur modéré s'inspirant abondamment des théories de Fridéric Le Play, 

prSchr la solidarit6 de la m c e  française». Selon le baron, l'expansion des Français dans 

le monde est fortement menacée par d'autres groupes, notamment les Anglais et les 

Allemands. et en Amirique du Nord par le nombre grandissant d'Arn6ricains par rapport 

aux Canadiens français. Comme nous venons de le voir, il souhaite vivement que 

plusieurs paysans français fassent <<voile vers le Canada [pour] renforcer les rangs des 

Franpis d'outre-mer [et pour contribuer] h la p n d e u r *  de leur pays. ce propos. 

l'analyse de Todorov permet de comprendre L'opinion de Hulot : «Le sacidiste postule 

[...] [a solidarit6 dès caractéristiques niorales; en d'autres ternes. i la division du monde 

en races correspond une division par culriires. tout aussi trünchie [...IR Dans ce sens. Ir 

nationalisme exacerbe - ou .mauvais nationalisme» - peut se transformer au cours de 

cenaines piriodes en exiiltütion Ebrilr de la <<race» : q~[l]a solidariti entre race et culture 

espliqiierait pourquoi les races ont tendance i se faire la giicrre les unes aux autres"" p .  

Hiilor est rèpr6wntatif de la prnsie des intellectuels français de I'Çpoque. Des 

positions comme celles de ce voycyéur sr retrouvent friquemmsnt dans les recits de notre 

analyse. sunout quand il  s'agir de hirr l'apologie des zones du Canada -où 1'Çl~rnent 

franpis est le plus pur de tout r n 6 l ~ n ~ e ' ~ ' > > .  AprGs avoir Ccrit. entre 1853 et 1855. son 

E.ss<ri n i t -  l ' i i i4gdiri des nices. Gobineau publie en 186 1 un r&it de voyage am6riçliin 

inritulç C'u>.rrgr d Trt-ir-iVeiii.a. où i l  consacre Ir dernier chapitre aux 4Mœurs» de 

certaines pop~ilotions. 11 importe dc souligner que Gobineau profite de ce récit pour 

exposer ses connoiswnces sur les d i w s  habitants de I'AinCriq~ie du Nord. II espliqw lü 

diff6sençe entre les Friingais Cni_or& dans les cites amiricriines et les Acadiens : 

II est ti-griltrtiient ri rcmrirquer que lcs hniillcs d'origine frrinpist. n'ont aucun rapport a ~ ~ c  
C L ' I L ~ S  Clc ti~Clne pro\tnrince qui ont peupl6 jadis Irt Louisiane, ni a\.ec celle qui. depuis 
quelques annt;es. ont pu aborder en plus ou moins grande quantit;, dans les citis 
rimiricriines. Les unes. recruttks par ordonnance de police un peu partout, vers le milieu du 
dix-huiti;trne siScIr. ne sortaient pris des sources les plris pii~.rs'"'. Les autres appartiennent i 
toutes les catgporicts d'industriels. et de sp2cultitt.urs pluth petits que grands. Au contraire. 
les ,Acridiens. \.enus presque tous de Normandie. r x e  forte et a~isslinte. trhpropre i s'allier 
au sang ringIo-saxon dont elle possitde toutes les qualit& sans en rivoir I'rîpreti un peu 
grossi5re. etaient en presque torrilir< des soldats ou des  agriculteur^"^. 

' ! l u  Pr2frice de Gabriel Hanoraux i Franqois-Xavier Garneau, Hisroire dri Cmrada. Paris. 1 Y 45- 1848. 
Librairie Filix Alccin. 1913. tome 1, p. !WI, 
i l I l  T~vetan Todorov. Norrs rr les mrr-es. op. cir.. p .  I 14- 1 15. 
"" Henri de Lamothe. op. cil.. p. 1 1 .  En outre. i l  est curieux de remarquer que Lamothe introduit cet 
areunient tout de suite aprks rivoir par16 de la majrst2 et de la grrindeur du Saint-Lriurent d o n t  les eaux. 
t;prirées par les innombrables lacs que traversent ses affluents. ritlichissttnt dans un miroir de cristal les 
cimes dichiqueties des Laurentides,,. La beautti et Iri purets Je l'environnement semble aller de pair avec la 
purete de sang des gens qui l'habitent. Nous soulignons. 
I l i l  C'est nous qui soulic un on S. 
!lu Arthur de Gobineau. Voyage à Terre-Nerire. Paris. Librairie L. Hachette et Cie, 156 1. p. 287-288. 



De toute ividence, Gobineau présente une catégorie de (<race» issue de I'dliance des 

mxilleurs» avec les «civilisCs», qu'il a auparavant andysée dans son Essai. Souvent. 

dans les appréciations des récits de voyage de cette piriode, on proclame que la m c e  forte 

et agissante» normande ou bretonne et la race anglo-saxonne sont pourvues de utoutes les 

qualitCs». Px cette réflexion, Gobineau justifie I'eviction presque naturelle des races 

n'ayant pas pour origine les ajources les plus pures». 

Vers les annies 1880- 1890, ont lieu des Cchanges culturels et politiques plus 

intenses entre 13 France et Ir Canada français. De nombreux etudirints canadiens se 

retrouvent souvent en contact t i ~ c c  le milieu intellectuel français de la capitale 5 la fin du 
';ikc le l O 5 . Parmi ces gens. le jeune docteur Rodolphe Chrvier. qui publie rigulikrement des 

articles dans Le iCforrrlr illirsrri de Montsélil. Dans l'article «Écr.,-it poirr qirrlqctrs cir~iis*. 

paru le 3 octobre 189 1, il exprime son exaltation de la race française qui est restie pure 

dans la pro~ince de Quebec. Chwirr rappelle les conditions necessaires pour que le scirrg 

d'un peuple conserve le <<type primitif, Ir cxncdre original», sans subir 

a.uxnr misal Iiancr ,> qui pourrait compromettre son avenir. Dans u n  vocabulaire qui se 

r~pproche beliuçoup de la discipline midicale. il dicrit les conditions priiilribles polir Iü 

satiwp-de de la race : 

[...] Il  est dcs pays uccupt;~ par des races dont on peut facileniént rrtmctx l'histoire et Irt 

tïliation. sans jamais remarquer aucune riithllirince. aucune fusion qui puissent en changer 
le type primitif. le caractbe original ! 

Le vieux Quli.btlc est un de ces endroits rrircs et pr6dcstinCs [...]. 
Comme rturret'ois. les Qu2becquois sont gti.n&eux. hospitritiers. patriotes ci[  chr2tiens. [...[ 

Ils ne 312 sentent jamais \.ieux. Leur esprit est un ncud gordien qu'on ne tranche pas [...]. Ils 
sont jovials et bru!ants dans leurs \.eillt!rs. Sous des cheveux gris. sous une <corcc qui 
semble an6mil;e. circuit. une s21.e encore en ibullition, un sang toujours chaud. toujaurs 
\vrnwil ''Io. 

L'argument de la <<race» est parfois un sujet de controverse parmi les intellectuels de cette 

Çpoqur. La question des Noirs arniricains est. peut-5tre. le cas le plus frappant. Les 

thCories de la supiriorité d'une race sur l'autre trouvent un terrain fertile dans la grande 

démocratie américaine, où les Noirs sont au centre d'un vif débat persistant encore à la fin 

du XIXe siWc. Plusieurs de nos voyageurs font des commentaires sur les préjugis 

:O5 A propos du milieu canadien j. Paris. voir I'article 6crit par Michel Pierssens. auquel nous wons 
collabori : <<L'Eclm des jeirrres : une avant-garde inîchrvçe)~. Ét~rirdesfiaq~ises, Les Presses de 
I'LJniversite de Montr~î l ,  32, 3. automne 1996, p. 21-50. 
Ill0 Dr Rodolphe Chrvier. diornrnrtge au vieux Quibec>,. Le Morde illustré. Montrial. 3 octobre 189 1. 



raciaux (1' instruction, l'esclavage, le droit à la propriété, e tc.) qui maintiennent les Noirs 

en position de subalternes par rapport aux Blancs anglo-saxons. Lors de ses excursions 

en sol amzricain en 1864, Duvergier de Hüuranne est accompagné par un Noir, défini 

comme d e  plus patient, Ir plus discret serviteur du monde*. Pour éclairer le lecteur sur 

L'utilisation du pronom «nous». il ajoute : «quand je dis nous, je veux parler de moi et de 

mon nègre, oubliant qu'en ce pays [les États-Unis] un nègre est une chose neutre et ne se 

compte pas [!]''',. Lors de la publication du ricit de Lucien de Burlrt vers 1909. la 

question des Noirs est encore très prisente dans la sociéd américaine. Cet auteur raconte 

qu'<<elle demeure toujours dans I'airx. Il ajoure ensuite : .Vous n'imaginez pas combien. 

chez ce peuple libre, on partage l'opinion de M. Jules Ferry sur les races inférieures. Un 

jeune rnidecin du Tennessee m'a dicla-6 tout net que les nègres devaient être exterminés i 

bref dilai dans tous les États où ils sont nombreux. sans quoi il n'y aurait jamais de 

tr~nquillit&''~~. Ces quelques lignes de Duvergier et de Burlzt sont suffisamment 

Çloqiientrs. 

L'Europeen du XIXr siecle nourrit l'estime de soi-rnzme par la conviction de 

I'~uniciti» du passi. du prksent et de l'avenir de sa collectivité. 11 en est I'anisan exclusif 

et il soutient parfois la nécessiri de la diffirencr physiolo_oique et culturelle avec les 

aautrrs* (ici. les Noirs) pour préserver la pureté de sa mce).. 

V.5 - L'admiration du bien-être. de l'essor scientifiaue et du pro~rès  technoloeicpe 

aniéricains 

La France vit pendant toute la seconde partir du XIXe siècle une sirie de 

changements politiques internes : le Second Empire des 1852, la douloureuse guerre 

franco-allemande de LWO. la Commune parisienne de 157 1 . la IIIe Ripublique d k  1 575 

et la forte expansion coloniale vers l'Asie et l'Afrique, activirk soutenue d'ailleurs par la 

cr6ation en 1593 du ministike des  colonie^'^', sont des moments cruciaux qui influencent 

profondiment le comportement et les rapports de la France avec k monde extirieur. Li: 

sociologue Robert Burnand a analysé Irs grands traits de la vie quotidienne française de 

1570 iî 1900 et il remarque ce qui suit : 

De I'Am6rique. nous ne connaissions pratiquement rien, hormis les dentistes q u i  nous en 
arrivaient. Nombre de Français en 6tairnt. quant 3 Ia documenrarion sur le Piouipeau Monde, 
restis i 10 Case de 1'01icle Tour. aux E~~firrrrs du capiraiire Gra)it [...]. Cependant les 
fortunes accumukes par les magnats de l'industrie am6ncaine, par les kcrntes dynasties des 

'"' Ernrst Duvergier de Hauranne. op. cir.. tome 58. p. 892. 
IIIS Lucien de Burlet, op. cir., p. 39. 
1 l l'l Ce domaine etait g&ti avant par le Conseil supirieur des colonies, dt!pendant du Ministkre de la marine. 



machines i coudre ou du porc sale, artiri.rent bientôt l'attention. De mrignitlques bIasons y 
trouvknt I'occrision d'un redorage nticessciire et les ~~trrtnsatllintiques~~ prirent leur place dans 
la sosiir2 frrinqriise'"'. 

ParallL.lrmrnt aux images stçréoty pées cornmunirnent répandues sur 1' Amirique. ta 

seconde moitii de ce sikcle voit les Français toujours plus tournés vers les nouveautis que 

procure le prodigieux essor technolo=ique m-kricain. Ce bien-9tre grandissant, Burnnnd 

I'interprkte pricisiment comme le r6sultat des <<fortunes accumul2rs» par les riches 

industriels ami'ricriins qui ont fourni des accejmises utiles i toute I'hurnanitt, tels que les 

machines à coudre, les aliments en conserve, les phonogrüphes, etc. L'Amirique devient 

ainsi un phinomiine surgi dans la réiilitt des Français : leur style de vie chanse ou sr  

raffine au contact de ces cornodites pratiques provenant de la vie de I'Amirique et qui ne 

peuvent Stre que le hiit  du «$nie» de l'esprit moderne. de l'avancement scientifique. Un 

court exemple riri de la rubrique .Rè\.uc des sciences* du piriodique parisien Le 

Cotw~pord~rrir nous rensei~nr sur l'admiration avec hqurllè la France s e p d e  k 

dévrloppemenr des sciences ci~1.u États-unis. A propos de I'tvénement d'une Çclipsc de 

soleil le ler jsn~~ier  1889. l'auteur de l'article. Henri de Parville. souligne que les 

ripplications scientifiques sont Bçilcment diffiisies parmi la populnrion amiricaine : 

[...] 1131s PUS Ériits-unis. IL. g0Ût des sciencts esr si rt2piindu que les particuliers se sont 
passis du concours du sou\.t.rncrncnt: i l  n'cst pris de petit ~bscr\.;ltoirtl OU de socit;tG 
am2ricriintt qui n'ait c.nvoy6 un  astronome Gtudier Ic pt12n01nenc [de I'dipst.]. 
[...] Nous disions qu'lux Éiîts-Unis I'iniiiaii\x plirtisuliix t h i t  plus gnnde que pürrout 
ullcurs'". 

Le progr& am&icriin est perceptible dans pratiquement toutes les disciplines. Cr 

qui ressort riguli6rernrnt des icrits de voyage que nous wons itudies. c'est le charme de 

cette nouvelle fome d'exotisme, que nous avons difinie dans notre introduction par 

I'expression apost-esotisme». Les auteurs n'hisitent pas à Çcrire leur admiration 6prouvCc 

i I'igard du «@nie am&iciiin», que ce soit devant le plan d'une ville. devant une machine 

ou simplement un accessoire. Ce «post-exotisme» américain est à l'origine de longues 

digressions et appréciations dans nombre de documents de la seconde moitiC du XIXe 

siècle. Nous avons vu aussi que, pour Chateaubriand et bien d'autres. l'Amérique 

représentait instinctivement 1' image de la terre de la liberté. Le mot .Liberté» au XIXe 
--- - - - -- 

"" Robert Burnmd, La Vie qiioiidie~rrte nr Frarice de 1870 ci 1900. Paris. Hachette, 1947. p. 26. 



sieclc devient synonyme de $nie et progrks. deux valeurs indispensables en ce temps-] h 

en France. La grmde Statue de Bartholdi de 1575 est I'alligorie de Iri Libri-ri e'clii~arzt le 

riiorrdr. Les États-unis reçoivent de la France cette réalisation en bronze ( l 'ma tu re  

d'Eiffel) «élevé[e] d frais communs par la France et les États-Unis [...] pour consacrer 

l'amitii qui depuis ce moment n'a cess6 de r i p e r  entre eux" '~ .  A partir de 1586, elle est 

le colosse accueillant les gens d'Europe (touristes ou émigrants) dans la baie de New 

York. Quelques-uns des voyageurs français. tels que Philippe Deschamps, Étienne 

Hiilot, Lucien Lacrois er Lucien de Burlct. l'ont assuriment admir& lorsqu'ils ont 

effectué leur periple canadien en passant d'abord par New York. Elle devient le signe par 

escellrnce de la gr~ndeur du pays americain que les voyciprs  croisent: elle accueille tous 

crus qui ensuite se perdront dans les nombreux ct interminables chemins sillonnant le 

continent. 

Lors de son couit voyage cimiriciiin. &thut- de Gobineau. attentif au phénomtne 

di1 diwloppemenr humain. indique le Canada comme l'esemple d'un pays prosperr et en 

constante croissance dCmogrriphique. Dans le dernier chapitre de son récit de 156 1. il en 

parle en termes tris i'üvorcibles : 

L;L prospiriti sociale. la richesse des sols. l'industrie. 1 a r i c u l t u r  l'urbanisme des 

centres et la démographie sont des ilimrnts que la majoriti des v o y a p m  en Amirique 

du Xord obsenVent et sur Irsquels ils espriment leur opinion et leur admirrition. De mtmr. 

les espositions uni\-erselles. Irs revues ct les nombreux contacts éveillent l'attention d'un 

plus large public. 

A p r b  avoir trac6 des para1li.k~ tr5s significatifs entre le Nouveau et Ir Vieux 

Monde. Lamothr ticrit que In ville de Winnipeg est un exemple de I'ingéniositi urbaine 

amhicaine : 

"' Henri de Pnrville. .Revue des Sçirincesn. Le Coi-rezpoiida~u. Paris. tome 154. 1889. p. 386. 
i r :  Le r\Iorrcle i1l~rsrr.é. Paris. 43. 13 juillet 1875. p. 22. citr' dans Le Liiere des exposiriorrs rîriii.eirelles 

1851-1959 d u  hIinistGre de la Culture. Paris. Union Centrale des Arts. 1993. p. 67. 
"' Arthur de Gobinenu. Voyzge. op. cir.. p. 290-19 1. 



Si Toronto fait penser i I'XngIeterre et Quibec 3 I l t  France, Winnipeg se prisente ri 
l'observateur comme l'une des criritions les plus hardies et les plus saisissantes du g6nie 
rirnt;ricain [...]. Sri supsrticie est <pale ri celles de nos capitales de l'Europe; ses maisons, 
disperstks sur le trace à peine ebauchi des rues. se composent. ici. de cabanes en planches 
bariolees de coulsurs ifives et couvertes de r~clrirnes gigantesques. [...] Jlairr Srruer, l'artkre 
principale, ri la pritention d'2clipser Brocrclwli~ de New-York [...]. Des globes dectriques 
I'iclriirent [le boulevard]; deus lignes Je tramways le desservent et des poreaux 
til6graphiques sr tiliphoniqurs en garnissent les CC&[ ...Ill4. 

Quant à Lucien de Burlet. il s'itonne de d&muvrir les applications du $nie 

technique nord-amCricain dans la vie quotidienne: il loue le confort amçricain et il dçcrit 

dans son journal de voyüsr les rnanifcstürions les plus surprenantes de ce bien-ttre : 

Les nuisons. i l  est justt' de le dire. sont ;Iu[rcnit>nt ch;1udes que Ics n8trcs. Bities en tue 
des I i ~ i d s  ri_«ourrus, clles ont des doubles fen2très qu'on pose en notternbre et 11. chriut'frigt: y 
csr bien mendu. [...] PrGsenttiriient. i l  est cles li3tels aussi contixtribles qu'on le peut 
Jisirttr ... Et je ne sriurriis oublier non plus les soupers aux liuitres. où l'on ne mange que des 
huîtres ... C'est le dernier mot de I'hospitalitci. crinadienne". 

Le confon est une des r~isons pour lesquelles !'Xrnçrique demeure profondernent 

rxoriqiie aus yeux de Français du XIXe sitklc. C'est également le pays des nouveaut6s. 

des longues avenues. des nouveaux modes de vie où d'esprit d'initiative enfante dès 

minicles [et où Iles moindres villages ont I'ürtirüil moderne de nos srandes villes : 
I I h  tiligraphes. téléphones. machines ù vapeur. etc. .. )). Dans ce mouvement d'inréret 

=én&-ril envers I'ArnCrique s'inscrit aussi le ricit passionnant et ironique de Lucien 

Lacrois. Ycrizkrrs er Ctriicrdirris. Son récit sr conclut avec quatre chapitres consacrés aux 

.Études gCnCrrilcs sur les Amiricains». 11 s'agit d' un portrait sociologique où I'auteur 

ores,,. livre sa vision de «La Fanille amiricaine». où il Çvoque «Les domestiques et les hl+, 

«Le cmacth-e américain - ses qualit&,, <<Les dtfauts~"'. Lacroix est. en dçfinitix. 

attentif aux mœurs de l'«Américain d'aujourd'hui» B qui. selon lui. rien ne manque. 

Le prince NapoKon estime. entre autres choses, que les pompiers offrent un 

senlice tres efficace dans les villes américaines : 

I iJ Henri de Lrimothe, op. cir., id. de 1579, p. 239. 
' '' Lucien de Burlet. op. cit . p. 76-75. 
""tienne Hulot. op. cir.. p. 235. 
"' Lucien Lacroix. -Études gdndnlrs sur les Arntkicains*. op. ci?.. p. 109-299. 



II y a un incendie. J'! vais e t  je \.ois jouer les pompes i vapeur: ce sont de petites 
locomobiles. Ce service est tr5s bien fait en .ht!riqutt: chaque \,ille a une compa~nie ck 
sapeurs-pompiers volontaires; c'est t rh  important ici, où les constructions emploient tant 
de bois''h. 

Au monient mOme de son embarquement i New York, le 70 septembre 186 1, pour son 

retour en France. le prince observe les mancruvres au grand port americain pourvu de 

machines de routes sortes. conne pour en retenir une drrniere image de I'activitC febrile 

qui distingiie l'Xn12riqur du Xosd : 

[...] L'menai est \.riste, btaucoup de cunstructions. u n  seul bassin. six srillcs & 
construction. Ricn de remtuquable saut' Ic grrind soin que [es AmSricriins ont de reniplricer, 
partout où ils le peu\.ent. Iri main de I'hurunie par des machinès dans les plus petites choses. 
Je vois unc machins pour hire les pqulits, une autre pour brüler et nioucire le crihi en gmd, 
i t h r  pour t r i  riiourarcitt ! "'. 

La vision d'un monde oyünisi. prigmatiqur et entreprenant est une image ricurrente dans 

la rcpriscntation que la Frrinrr a de I'XmCrique en cette seconde moiti6 de si6cle. S u l  

doute que. du coté du pr0grC.s scientifique et technique. c'est l'.Am&iqur qui marque cette 

kre de grands déwloppements iconorniques en Occident. 

Le Canada jouir aussi de son entrGr dans la modemite. Henri de Lnmothe reconnaît 

un double ~isri_oe 9 ce pays en disant q u ' a u  Canada. tout ce qui est français. ou peu s'en 

but. semble remonter au dis-seprieme siecle: ce qui est moderne porte g~nérrilement 

l'empreinte britannique ou ÿn~&icaine"~~.  Mais. il admet le crurict6re absolu de son 

~~aphorisrne~ et il sr reprend aussitôt en reconnaissant 1' importance ..des çapitiitis 

canadiens français)) dans l'esprit d'initiative Cconomiqiir du pays. 

Ces exemples nous font comprendre qtir le continent nord-cimirictiin ri n1rubl2 

l'imaginaire dc 13 France des annees 1850 5 1900 par une vision idyllique teintee de 

modernisme. Mis à part ces manifestations d'inter& et de ravissement pour 1' AmCrique. il 

existe un contrepoint i cette avancde er qui se révkle surtout vers la fin du sitcle, celui de 

1'4nquiétude)). Comme Marc Angenot I'Çcrit dans son analyse du discours social fronpis 

à la fin du siikle. il s'agit d'une aimage de 1'hCrique [qui reprisente] l'wenir fatal et 

impensable,> que la vieille h n c e  rejette dans sa lutte contre l'am&icanisation excessive. 

I Ib Prince XapolGon. op. cir., p. 569. 
Ibideiri. p. 586. 

"" Henri de Lamoihr. op. cir.. p. Il. À propos de I'iidmiration du progrCs canadion chez Ies voyageun. 
voir le chapitre sui\,anr. 



Certains «maux», notamment une modemiri extravagante, les divorces, la mode du 

caoutchouc, les sectes religieuses. sont tout de suite classés comme provenant de 

l 'dmirique du Nord [...] "le continent du bizarre"'% 

V.5.1 - Ouelaues tentations américaines en France 

Dans cette demiire partie, nous abordons l'amiricanisation comme phinornhe 

d'émulation et. par condquent, source d'exotisme en tant que recriation chez soi des 

habitudes et des modes de vie d'un monde lointain. En dCpit de quelques sursauts de 

despotisme apponts par l'Empire, nu fur rc à mesure que la seconde partir du XD(e siéclç 

progresse, et sunout aprk 1860, la vie sociale et polirique française est intluencçe par 

d'autres courrtnts sociaux. Le d2sir de mieus connaître Ir monde se manifeste. En 1866, le 

GI'CIII~ Dictiolimii~~ Lki i~erse l  d r r  XKt! Si2cle de Pierre Larousse donne la définition 

d'~üméricaniser>~, ainsi que d'~am&icnnismc» : 

AMÉRICANISER [...]. Donner les maurs. les usages. les manières des Aniiricains [et] 
.UIER[C;\.VISXIE [.../. NOI. .\ilminiion outric. esciusi\.e. il11 gouvernement. des lois. 

des usûgcs  CS Amt!riçüins. et principükmen~ des habionts des Éws-~rnis':'. 

Les mœurs. I r s  u s a p .  le style de vie 1 l'iirn6ricainr sont des phinoménrs nouïeaus 

pour la France. Consciemment ou inconscienment, la population frrinçaise s'imprkgne 

d'une partie de ces modes de vie. Pour crnains. le fait rnèrnr de voyager en Amérique du 

Nord est synonyme de d k o u w t r  des sources du génie qui conduisent à cçtk 

~~~?zCt~ic~~~~i~~~~rio~z''-~ ginirale. 

La France se rapproche de 1'AmCrique dans ses habitudes et dans son mode de vie. 

Grâce aux expositions universelles. les Français se dipliicent et prennent connaissance de 

nouveaux produits industriels et de marchandises que leur offre 1' Amirique. Les produits 

industriels et les produits de consommation l'emportent sur les œuvres d'an. Les Mres 

Goncouii voient dans I'aExposition universelie [de 18671, le dernier coup au passi : 

I'américanisrition de la France, I'industne primant l'art, la batteuse 3 vapeur rognant la 

place du tableau, les pots de chambre h couvert et les statues h l'air : en un mot la 

"' Pour un approfondissement de la question de 13 réaction franpise face i I'Amirique. nous renvoyons le 
lecteur 3u chapitre 13 ~Gailocentrisrnç et imagologie des peuples irrangers* de I'itude di: Marc Angenot. 
op. cit.. p. 267-277. 
" Pierre Larousse. Grami Dictiotziioire Unhw-sel, op. cir.. tome 1, p. 262. 
"' Expression bien soulign6e aussi par Pascal Ory dans Les E~posiriom iritiierselles de Paris. Paris. 
Ramsay, collection «Image)), i982, p. 50. 



Fédération de la ~atière '"» (Jotinirzi du 16 janvier 1867). Quoi de mieux pour attirer 

l'attention et la curiosité des Français que de leur offrir chez eux le ~goÛt» d'un ailleurs 

qui a tous les atouts d'une civilisation en pleine Çvolution ? 

Les loisirs changent aussi. Les .<brin amiricains» deviennent à la mode et les gens 

aiment Irs fréquenter et savourer cet avant-goût de 1'.41riei.i~~irz sn le  oj' lifl.. Dans ces bars. 

les Français üppricient le côt5 discret et le confort offert par rnppon aux bruyants clif& 

français toujours bondCs. et ce tout en restant dans leur pays. Le sociologue Burnünd 

dicrit ces nouvriiis endroits appanis en France en 1875. ûnn& de la trclisi2rne Exposition 

universelle de Paris où a[l]es bars. dits américains. s'instûllent [...]. Leurs profonds 

fauteuils. leurs tabourets d'iquilibristes [...]. les redo~itablrs cocktails. I'mnosph?re 

feutrée et confidentielle qu'on y respire leur va[ut] d'emblir un  succks que Iê temps n'a 

pas Cmuusse' " ) p .  

Tout en glirdanr un  degre de ndfiünçe ou de snobisme à l'igard d'une civilisation 

qui ne possi.de plis des si2clrs d'hisroire. [es Frangais sont nirinmoins curicu.u Je 

connaître les nouvxutis en provenance d9.AinCriqur. L'adjectif de caouveau~ est ainsi un 

mot à Iri mode. il circule encore cn 1889 grke i une autre grande Exposition française. 

celle du centenaire. Mais les Français ne se soumettent pas inamtanément aux choses 

inidiles \mues d'Amérique. Dons la R r w r  des Arrs DCco~.<rrijs. paraît un article sur I r s  

vitraus américains en verse striC de Hedy et klilist qui essayent de suivre le abon goût)) 

européen dans leur atelier monté i IgEsposition de 1889. D'un ton le_oi.remrnt affecté. 

I'irticle dCcrit les u s a p  possibles Je cette invention ~irnerictiinr : 

Etrint Jonnt: tcr besoin. qui carrictdrisc I'~!poqut. actucIle. de t'aire Je n r ) u \ ~ u  (... 1. ILI hvt'ur 
riccntc ~icc~rdtk au \t'nt dit rtmtirtcriin n'est pas surprenante. L'usiige dc cette mririke est 
c o n d k h l e  auil Éinis-ünis: [...] son applicniion discrktc ci intelligente chamie les yeux en 
ccrt;ljnt's iirc~)nstances. cornnie son emploi inconsidir6 le rend insupponrible. 

Toutefois, i l  est juste de rticonnriitrc le s2rieu.u intirSt de l'emploi riccidcntttl du \,erre 
amc'ricain: il  est ei'fcctiremr.ni des cas particuliers u t  I'tffet en ot nier\.eilleux1''. 

Mais. 1';iuteur de l'article reIüti\:ise l'ampieur de I'nppon des États-unis et met en garde 

contre la surestimation du $nie arnericliin : 

"' Les Frkres Goncourt. op. rome 7 ( 1866- 1886). p. 64. 
''' Robert Burnand. op. cit.. p. 198. 
' ' " .~e  virrnil depuis cent ans ei h l'exposition de 1889n. dans Reiwe des A m  DtiCorurfi. 1889- 1890. 
article d'Ed. Didron. p. 145-1-16, cite dans Le Lii-1-e des Ei-posirioris ri~iii-eirelles 155I-2989, p. 88. 



Si l'exposition des Etats-Unis a trop peu J'imponance pour nous autoriser ti Jdinir toutes 
les consiquences d'une crirition peut-5tre trop vrintk, nSanmoins, MM. Hedy et hlillet, ck 
Chicago. ont exposi une collection fort rttniquribie de petits panneaux qui nous relitvent 
une partie des applications auxquelles le verre nouveau donne lieu dans leur pays"'. 

De la curiosité et de la méfiance se m&nt constamment chez les Français vis-à-vis de ce 

que I'AmCriq~ie exhibe. Une confirmation nous vienr de nouveau de l'aumônier Lacroix 

lequel, visitant le gymnase de I'Univcrsitt Harvard de Boston. s'attarde sur la fqon 

arntricaine de mettre sous virrinc tous Ics objets et les photos des iquipes gagnantes. II 

une riflexion i ce propos et dinoncc l'américanisation de la France qui suit désormais k 
r n h e  cszmple en hisrinr tane publicitti* trop soutenue des prririqurs sportives françriises 

par rapport aus exrrcicrs intellectuels souvent nigiigis : 

Drins une petite dit' d'honneur. qui se troui.c tout p r h  des appareils de sjmnristique. on ri 

colltlctionnt! tes photographies des tilt;ves qui tint th! vainqueurs cians les Jit'f'Grcnts riiatchs. 
et en niCnic temps on 3 mis sous i.itrine les brrllcs, les gants et Ics raquettes qui ont Gr2 les 
instrumenrs Je la victoire. .A vrai  dire. i l  ni'ri srtrnblC que tout cela sent;li[ un peu trop le 
cabotinrigc. ct je nle suis demande si ce n ' d i t  pris ce t'ichtrux exemple qu'on rivait imitti- cn 
Frrtncc Etn appelrint I'ritrcnlion publique. comme cin 1'3 t'riit. sur Ics Jifircnts sports que 
prriiiqucn t nos thlicirs"". 

Crpcndünt. I'.AniCriq~ie deniriire encore k x c m p l r > ~  i suivre dans les sciences. dans h 

techno1o;ie. dans les sports. L'éducation mPme n'ichappr pas i cc renouveau issu du 

dynamisme amtricain. vu la disponibiliti de fonds dont I'~~Cni\*crsité Harwrd csr 

prodigieusement r icho.  

L'm~iricanisntion de la France et de I'Eiiropc s'accomplit pas à pas. dans plusieurs 

domaines. De nou~*rlles machines sont présentées à chaque exposition au cours de cette 

piriode. entre autres celles de Isaac Singer, qui représentent la ~~rivilation majeure de 

1'Exposition12~» de 1855. Par ailleurs. les Franpis qui voyagent en hmèriqur 

reconnaissent la domination des inventions qu'impose le progres dans la vie des 

habitants. Cela fait partie des règles du jeu. 

'=: [bidefil. 
""ucien L;~croix. op. cir.. p. 186. 
"" Roser-Henri Gucrrînd. op. cit. p. 197. 



Mis h pan le noyau des idées préconçues de cette époque, nous pouvons affirmer 

que durant la seconde moitié du XIXe siècle, l'Am&-ique fait parler d'elle et suscite 

grandement I'intirSt 2uprC.s d'une France en quete d'exotisme, car elle poumit lui donner 

aussi une riponse i son propre avenir. Thirèsr Bcntzon. qui  voyage en 1897, conclut son 

récit par une question cruciale s u r  le Canada français pris dons l'ensemble nord- 

américain : 

- - - - 

! "  ThdrGsr Brniron. op. cir.. p. 320. 



CHAPITRE SIXIÈME 

Vicomte d'EugT,Sne-hfelchior de VogüC. Discoal-s1 

ENTRE EXOTISME ET PROGRÈS : LES LIENS SE RESSERRENT 

VI.1 - La foi dans le proprès au XIXe siècle 

Dans le chapitre prictident. nous wons expliqué comment I'Amirique du Nord 

demeure toujours, sous diff6renrs aspects. un important ilement de refirencr socio- 

politique dans l'imaginaire frrtnçais du XIXc si6cle. Le prisent chapitre vise à comprendre 

les mklindres de cet imaginaire par le biais des récits de voyage de notre bibliographie. 

afin de mieux saisir comment ['AmCrique s'irige en rnod6Ir d'ivolution sociale. 

scientifique et technologique avec lequel la France souhaite maintenir des relations 

constantes. L'xüncrment important de l'ensemble des connaissances à l'@rd de ce 

continent modifiera radicalement la vision des intellectuels européens. aux yeux desquels 

l'image de la beauté originelle s'alliera avec l'image du progrès de la civilisation humaine. 

En effet. 1'Xmiriq~ie du dibut du sikcle est considCr& en grande partie comme .<un dÇsert 

où l'on rencontre le rebut de l'Univers tout entier et dont [ès fermiers ont le plus grmd mal 

à pripiirer le terrain pour Iü culture2>>. Tout au long du si?cle. les Xmiricains (des colons- 

pionniers. des chercheurs d'or. des petits commrrpnts et des coiib-boys) transforment. nu 

fur et h mesure. ce continent en qwissance financière que l'on d[oit] prendre diablement 

au sérieus'». Dans ce conteste. nous verrons aussi comment le Canada miw à attirer 

l'attention de l'Europe, en dipit de son puissant voisin, les États-unis. 

Si I'on fait abstraction de quelques problèmes politiques entre la France et 

l'Amérique du Nord au XIXe siécle - en particulier avec les États-unis4 -, nous ti-ouwns 
-- - - 

E.-M. de Vogüe. ~qDiscours de M. De Vogüb. dans Discorirs de Mil. le \).te De Vogii i  er H. :Verrier- 
aii Bmrcpt~ Fla~ico-Caiirrdieri, le 16 ni*ril 1891, Paris. Armand Colin et Cie. [s.d.]. p. 17. 
' Richard Lewinsohn. .i la Coi~qiiire de la richesse. Puis. Payot. 1928. p. 122- 123. 

Ibiciei~i. p. 141. Lewinsohn donne l'exemple du ncooti John Pierpoint Morgan qui devient en rrks peu de 
temps le dictriteu~, du s y s t h e  bancaire xkricriin. 

Reni Rirnond analyse. dans les Cahiers de la Fondaiion nationale des Sciences politiques. 1'&lipsr des 
sympathies pour les États-~niw auprès du monde politique h g a i s  3prt.s 1530, dans Les E ~ S - ( l ~ r i s  
deimr 1 'opiriiorr fimigoise, op. cir.. tome 2, p. 660-683. Cette t h d e  est trks vaste et interessante. 
L'evolution des relations politiques avec les Étais-~nis et de leur image répandue en France durant la 
prerni2t-e moitii du XIXe siEck est magistraiement exposie. 



notre hypothèse confimie, à savoir qu'au sein de la littérature exotique française de ce 

sikle, l'attrait américain est persistant et, de plus, il est intimement rattache à l'image de 

progrks dans maints domaines. Les auteurs formulent souvent dans leurs récits le souhait 

d'une intensification des rapports-ichanges de diverses natures. ce qui, d'ailleurs. ne peut 

que favoriser la promotion d'une image retl6tmt toujours mieux la réalité nord-amtricainr. 

Les nombreux voyages. rffectuis dans le but de renouveler un imaginaire suranné, de 

pair avec les expositions universelles. qui ouvrent leurs pavillons sur le monde exterieur et 

sur les nouveaux territoires colonisCs, permettent aux Français d'acquérir de nouvelles 

connaissances. Dans ce contexte. l'essor colonial joue un rôle important, et la majorité des 

nations europtrnnes y consacrent leur Çnergir et leurs ressources. Le regain d'inttirêt des 

Français pour l'expansion coloniale commence w r c  la TroisiPme RCpubliqiie et aura ses 

moments d'apogie sous les gouvernements libiro-ripublicciins de Jules Ferry et de Lion 

Gambetta. Bien qu'il y ait des rassemblements politiques qui sont en faveur et d'aiitres 

contre cette espansion coloniale. l'opinion publique française suit attentivement ces 

grandes mancruwes qui visent principalement l'Afrique et 1'~sic'. Les mots de Ferry. 

selon lesquels t<[l]cs nations. au temps où nous sommes, ne sont grandes que par 

I'lictiviri qu'èllss di\doppent,), sont appliques 5 la lettre. La France. au nom de sa 

mndrur et de 13 mission qu'elle se donne en tant que m c r  superieurm. se lance sur h 
C 

voie du colonialisme. cris il s'agit «de l'avenir m&ne de la Piitrie6)>. 

L'Ameriquc ci-t-elle encore une place dans l'opinion française au milieu de ce 

orand scinxio mondial ? Notre rtiponse est affirmative. Par une lecture attentive des ricits 
b 

de voyage et des rripporrs d'exposition'. nous voyons souvent poindre. au milieu du texte 

esotiquc. un message pricis soulignant l'id& de modernisme B propos de cette contrie. 

Ces voyageurs-touristes se transforme nt aisirnent en économistes savants. par une 

çrudition plus ou moins poussie, et se montrent en mesure de juger I'imponance des 

retombirs de plusieurs secteurs du diveloppçment scientifique et technique luriincain par 

rapport à la France. Un des mots-clés qui re~riennent constamment est progieé.s. LI 

Sont en faveur toutes les forces politiques qui se rassemblent sous le nom vague de qmi coioniai.. 
ainsi que la rnajorite des Sociitis de giographie de France, et sont contre I'exrrCrne gauche rridicale, dont 
Georges Clemenceau qui sera un des opposants les plus importants. avec les ultra-conservateurs de droite. 
"ulcs Ferry cire par Henri Blet. F ~ o > ~ c e  d'oiirre-iiier. L'amre colorriale de In Tro i t i im R+ddiqrre. 
Grenoble - Paris, Arthaud, 1950, p. 12- 13. Il faut rappeler l'important ouvrage sur l'essor colonial français 
de Paul Leroy-Beaulieu. De la Cdo/risarioii clte: les peitples ~imdeixes, publie en 1874. Leroy-Beaulieu 
commence sa mission apologtitique wpr& d'une opinion publique ti.anç;iise Isisse en matien d'expansion 
coloniale en plaidant que la France se doit de coloniser et que 4 r i  colonisation est un fait ritlechi, soumis à 
des ri.gles. q u i  ne peut provenir que des sociitis tris rivancies. [...] La colonisrition est un des phdnomknes 
les plus complexes r r  les plus ddicats de la physiologie sociale)> (<<Introduction de Ia premike edition),). 
L'ouvrage de ce ciltibre professeur d*&xmomie politique a 136 kidiri six fois de 1874 i 1908, et ii chaque 
fois. remanie et augmente. 



piriode de 1850 à 1900 représente indubitablement I'aboutissement pratique d'une foule 

de théories provenant de diverses disciplines. À cette tpoque, nombre d'ouvrages exaltent 

les mythes fondateurs de la modernité, à savoir le pro@ et I'Çmüncipation. Tous les 

secteurs de Ia sociiti sont touches : des moyens de transport à la micanique des machines 

dans les usines, des rernkdes cliniques et des intementions en santé publique (comme 

l'eugénisme) jusqu'aux conditions de travail des employés. Le niveau de vie de 

l'époque s'Çl2ve partout dans le monde occidental. Le journaliste et ecrivain Rançais 

Edmond About, tri3 actif dons Iü Reine des Drirx ~Cloirclrs, parle du .Progris), comme 

d'une ividenre croissance du bien-5tre pour toute I'humaniti, et ce dans chaque 

domaine: 

[...] Ld plus grande t;poqur [... est]  celle où I'humriniri en corps a fait les plus longues 
6tapes sur 13 route du Progrtrs. Vn trait crir~ct2ristique du temps où nous vivons. c'est 13 

npiditti presque fiiudroyrinte avec Iriquelle chaque pro@ se dGvr.loppe, se cornpltite. se 
d riprind jusqu'~tu bout du monde. et porzct ses derniers fruits . 

L'id& d'About prend de 1';impleur. compte tenu du fait qu'il rsistr un  parcours 

historique cimenrint progressiwmtnt I'tiommc vers I'etripr d'un itat pashitif universel, 

selon lo conception historique de la (~piilin_oCnisie~) formulée par Giambattista Vico: 9 ce 

moment de l'histoire. I'homiir du XI& sikcle ncueillen les rtipercussions positiws 

dans tous les domaines de I'activid humaine que cette époque saura ginirer. Cette id6e 

s'enchaîne naturellement w r c  les thCuries d'une n~u\~el l r  science. la sociologie. où 

1' &tude de I'humanid* est conçue et divelopp6e par la leçon positiviste d'Auguste 

Comte. 

Les champs d'6tude itant trop nombreux, nous ne pouvons les nommer tous : 

meurs ont vu, nous nous limiterons donc dans ce chapitre à parler de ce que nos voya, 

constat6 et apprécie lors de leur v o y q  en Amérique du Nord et au travers des documents 

des expositions universelles relatant I'amiliorxion des produits, des senices et de In 

performance des nations dans des secteun-clés de I'Çconomie. À I'instar de Gobineau 

qui, dans son Voyige ir Tei-,P-iVr~rre, chkit le petit. mais précieux. avant-poste français 

de Saint-Pierre pour y renforcer «le sysreme de liberte commercial» en guise de tremplin 

vers le marché de la proche Amérique, tous ces textes expriment surtout la volont6 

d'établir des liens economiques solides outre-mer. Nous verrons comment ces auteurs de 

récits de voyage ou de rapports d'exposition arrivent à concilier leun élans nes du charme 

' Ces derniers concernant excIusivement la France et le Canada. 
"Edmond About. Le Progrès, New York. H. de hlrireil, 1864, p. 33. 



exotique de l'ailleurs avec des constats plus pragmatiques confirmant, au nom du progres 

humain, la nécessité, «depuis le commencement du monde, que les hommes [fassent] 

quelque chose en commun. que tous les peuples se réunissent dans l'unanimité d'une 

même entrepriseY>>. Cela signifie créer des liens. Dr surcroît, nous pouvons dire que le 

sentiment exotique au XIXe siècle implique cet aspect de la modernité sociale et 

Cconomique qui, à ton, peut paraître Iégitremenr décd6 par rappon au rythme du texte 

litteraire. D'oilleurs. 4 ce sujet, Molinari signale l'intrusion dans son texte de dissertations 

economiques et s'en excuse : <(je demande pardon h mes lecteurs d'avoir ouvert cette 

longue parenthèse Cconornique dans un simple ricit de voyage. mais il s'iigit d'une 

question vitale pour le Canada et meme pour la France">>. Cette question vitair qu'est Ir 

rapprochement Cconomique des deux pays s'limrilgame ù l'aspect purement exotique du 

dipaysement g~ographiqur et humain du récit de voyage et l'enrichit de rnluii6re 

remarquable. 

VI. 1.1 - Cn devenir inSvitable 

Mis i pün le clivage entre les tendances libiralrs de ia France du XIXe sibAe et les 

tendances conservittrices qui ont sur\.écu depuis l'Ancien RCgime. nous assistons au 

foisonnernenr de nouvelles t heories sur I'a~mcemrnt de Iü science positive pour bâtir un 

monde  idial». selon les dogmes hgritis de Claude-Henri de Saint-Simon. sans oublier 

les doctrines de la lutte des classes de Kxl Marx et les thCories sur l'origine et I'Çvolution 

des especrs de Charles Danvin. qui ont impripé eve ry  philosophy cit lenst to the extent 

of postulathg some process of rvolutionl'». Les retombées de toute cette cffen.rscrnce 

scientifique. technologique et sociale se sont infiltrées dans I r s  récits de voyage. Les 

a~ite~irs de ces récits parlent de I'mdiorrition de la qualire de vie, d'une plus srande 

xcessibiliti aux produits de toute nature, du confon dans les maisons et dans les hôtels et 

de l'efiïcaciti des nouveaux moyens de transport. Évidemment, les origines de telles 

trmsformations datent du debut du XIXe sitcle, sinon mSme plus tôt. Pour découvrir ces 

sources. Andri Jardin remonte i ln ginération des <(physiocrates qui,  vers les annies 

1760- 1770, ont posé les fondements du libiralisme économique», en depit du fait que ce 

nTÇtait pas des libéraux, .pas plus que ne l'ttaient les saint-simoniens du Second Empire 

Y Jean-Jacques Ampttre, op. ch.. tome 1 .  p. 3. 
'" Gustave de Molinriri. Au Carrada. op. cir.. p. 1-13. De 13 mSme façon. au chapitre VI de sa Protr~e~inde. 
J.-J. AmpCre s'excuse rtupres du lecteur pour ses digressions ponant sur I'inttkSt scientifique que l'on 
cultive dans les universites de Boston : ((Je demande pardon au lecteur de Iui parier encore gtt'olo@e». 
" Sidney PoIIard. Tiie fdea of Progress. Hisror?. ajid Socieh. New York. Basic Books, 1968, p. 96 (ces 
thhries ont impregni toutes les philosophies, au point de faire reconnaitre l'existence de certains 
processus de I'ivolution). 



qui ont fait triompher la politique libre- chang gis te")>. Paul BCnichou. pour sa part. 

confirme que, dès le dibut, le XIXe sikcle est caracterise par <<une doctrine d'ensemble 

des droits de l'homme en tant qu'individu» : c'est l'axiome moderne de liberti. entendue. 

essentiellement par toute la. gédration d'intellectuels autour de Benjamin Constant, 

comme diben6 individuelle>>. BCnichou rapporte qu'il d a u t  envisager cet hirit-e 

spiriruel et humain dans toute son Çtendue. comme une philosophie d'ensemble des 

relations de I'hornme a ~ e c  l'État1 '». Artentifs ü ce phinomène, nos voyageurs mettent 

l'accent sur une nouvelle classe sociale. la classe industrielle. qui gagne du temin et 

marque Ir plus ce siecle par sa force grandissante de pCnCtration dans Iii socigti. Saint- 

Simon icrit : 4-a classri industrielle est la classe fondamentale. la classe nourriciere de 

toute la societC. celle sans laqiielle aucune autre ne pousrnit Une telle 

obsciwtion revient chez la plupart des \*oyageurs remarquant les succ2s de Id classe 

industrielle iiméricainr, avant laquelle ~~jamciis effort aussi colossal n'a et6 accompli er 

jamais risultcirs aussi prodigieux n'ont été obtenus par l'industrie humai né"^^. Tous les 

ricits des i-oyügeurs portent en eux les signes du progrks ginCral apporte par le 

lib2ra1isms. 

VI. 1.2 - Des vovxeurs entre consmlritisnîe et lib6ralisme 

Durant cette periode de l'histoire dé France, balisee par la croissance des iders 

libérales d'unc pan (dom la niiinifesrrition dans leur sens primaire. selon Chateaubriand. 

reniontesait iiiix pliilosophcs di1 sii.cle de Louis XIV'") et par un retlux conscn*nteiir 

toujours prksent d'autre part, ces Yoyageurs retEtent aussi les nombreuses tluctiiations 

idiologiqiies et les clivages politiques dans lesquels ce siecle se dibat. La monréc du 

libCralisme et de ses sympathisants a comme ripercussion une contre-attaque de ses 

ennemis. ultramontains ou rtrictionnaires nostalgiques de 1' Ancien Régime. 

La periodc qui nous interesse est d'abord mu-quir par le retlus de cenitines 

libertes: le Second Empire, tout en c r h t  les conditions nicessaires au progrk 

Cconomique et social en France. installe un régime hostile h la presse et. souvent m h e  

aux libertés individurlles. Cette partie de l'histoire semble Ptre le reflet d'une période de 

.. . . 

" Andri Jardin. op. Nr. .  p. I I .  
l 3  Paul BGnichou. Le Tetirps des pplph2rrs. Docrritter de 1 ';gr t-oriimiriqiie. Paris. Gallimard. 1977. 
p. 16-17. 
IJ Cisude-Henri de Saint-Simon. *Catt!chisme des Industriels~~. Erii.res de Claride-Heuri de Saitir-Siniou. 
QuatriZrne Cahier. Paris. 1523-1 824. E. Drntu. 1873. riimpression par les Éditions Anthropos. 1966. 
tome 5. p. 25. 
'' Gusta\.c: de Molinari. Lerri-es. op. cir.. p. 348-349. 
I h Cf. Ghiie dii Clit-isriaiiisaze, I I k  partie. livre 11. chapitre sixiime. À noter. 3 ce propos. I'Ctiquette 

linguistique de ~~barbarismr>~ anglais que Chateaubriand attribue i l'adjectif Iibt;,al. 



<<phhomime hybride, une sorte de "croisement" [entre la droite conservatrice impinale et 

la gauche Cgalitaire autoritaire] idiologique», tout comme le remarque Marc Cnpez à 

propos du bonapanisme". Plus tard, ce contexte politique favorisera la montée de la jeune 

génération républicaine des années 1870, sou tenant une panoplie d' idéologies concernant 
C 

1' homme, le progrès. ie socialisme, le colonialisme. DSji, depuis d a  Restauration. 

l'Institut de France [est] un fief libérÿl [...] ii côté de la R e i w  cles cleirs ~V1orzclt.s et des 

D h i t s ' %  ces institutions forment les trois places fonrs du parti libéral. De l'autre côté. 

le ralliement ultramontain et la droite riactionnaire opposent un front solide à toute idée de 

progriis et de modernisme: cette opposition se manifeste dans des revues orthodoxes. 

cornie L'Urriwr-J- de Veuillot, LQ G~lzettti et L 'Urliorr. Entre ces deux courants, nous 

retrouvons un 4ibCrdisme extrwnuros, qui tmvaillc à riconcilier la vieille et lu nouvelle 

 rance ' " . 
Or. à partir de ces positions complexes et hétérogtnes, il est extrSmemrnt 

imponant de saisir aussi l'esprit politique qui alimente les attentes exotiques de nos 

voyageurs cherchant leur rnodklr d'exotisme, chacun voyant et interprétant h sa façon lès 

c hoscs rencontrées ~~ailleurs». Toutefois. il ne faut pas oublier de mentionner un 

d6nominatriir commun intlurnt pour tous ces \-oyageurs dans Ir diveloppcment de leurs 

inrentions de voyage : leur aisance financikrc personnelle. Rappelons brievernent qu'au 

XIXe sikle commencent ;i tleurir diffirenies formes de financement. favorisant ainsi des 

contacts plus friquents et plus réguliers entre intellectuels de diverses provenances. 

Pensons aux revues qui consacrent une partir de leur budget i I'rnvoi de correspondants i 

1 'gtranger i par cscmple. Moiinari pour le 50111-rrd des D d ~ m .  Duwxgier de Hauninne. I . - 

J. hmpPre et Mnie Bentzon pour 13 Reine drs Dritx .I.lori&s). D'autres institutions sonr 

x t i w  dans le financement des trimus de leurs membres : citons I'lnstitut de France 3wc 

ses cinq ücadimirs (iLImier. i\mp?re et Duvergier de Hnunnne t'ont partie de Io  Académie 

française. Tocqueville et Molinxi de I'kadSmie des Sciences morales et politiques. et k 
vicomte de VogüC de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), le Club Alpin 

français (dont Jules Leclrrcq est membre) er la Sociéti de GCogrûphie de France qui 

prône. depuis 182 1. les travaux de @ o p p h e s  et d'explorateurs (Hulot en est un actif 

collaborateur). Nous lisons dans k bel ouvrage du comte de Franqueville que IlInstitut 

de France jouissait, au dibut de sa création en 1795. de peu de ressources, qu'il souffrait 

d'un manque d'allocations accordees par l'État pour l'encouragement des lettres et des 

1 f Marc Crapez. La Gairclie t-é~~~.rio~rrrait-~.. M~rlies de In plt?be et ciu la Ince clam le sillage des Lrrnri21.e~. 
Paris. Berg 1ntsrn;itionril. 1997. p. 28 1.  
'" Andri Jardin. op. cir., p. 372. 
I'' Ibitlerri. p. 130-25 1 . 



sciences. Mais le XIXe siecle apporte un second souffle de financement h toutes les 

acûvitis de l'Institut, y compris les voyages des membres et des correspondants. 

Dorinavant, des legs, des ricompenses et des subventions feront la joie des acndirnicirns 

pour lesquels l'.initiative privie est heureusement intervenue et, de même qu'elle avait et6 

sous l'ancien rigime la viritable créatrice des Académies, elle a été, au XIXe siecle. la 

principale bienfaitrice des littirntrurs, des artistes et des sa~ants'~fi. 

C'est en temnt compte de plusieurs sources divrrsifiies d'informations que nous 

pouvons retracer grosso i~roclo l'orientation idiologique de nos voyageurs. Ces sources 

indiquent l'extraction personnelle, In piriode de publication du ricit. les impressions 

contenues. Irs r6firencrs biblio_oraphiques ù d'autres Çcrits. les collaborations des 

iVoyageurs et leurs fréquentations. Il est difficile de tracer une ligne presise qui 

distinguer~ir les çonserwteurs des liberaux et leurs sympathisants respectifs, et 

d'effectuer ensuite une sy nthtse de leur pensir en tenant compte de toutes les nuances 

doctrinüirrs" . II Lut aussi prendre en considCration le fait que ces courants idéologiques 

n'ont pas nCcessüirement les mOmrs poinrs de repi.re en France. aux États-unis et au 

Canada". Selon un article paru dans Lr Mmdr  du 1 1 fivrier 1569 et publit peu après au 

Ciinada. l'auteur (dont on ne cite pas le nom) Jinonce par le moyen d'une phrasCologie 

réactionnaire (<le gnind pCril. Ia grinde hirisic de 1' Cpoque iicniellcfi qu'est le li beriilismc. 

II esistrrait en Friince deux grandes Ccolrs libiralrs. opposirs, 1'Ccole anti-chritienne et 

I'Scole cliritiennc. Ces deus icoles reposent chacune sur deux courants. L'Ccole ami- 

chritienne <<sr s u b d i \ k  en drus  partis hostiles. mais qui toujours se coalisent contre 

1' Eglisr : d'un côté. les libiraus riwlutionnliires: de l'autre. les consenruteurs lib6riux*. 

L'Ccolr chritienne ~ s c  subdi\*ise : d'un côtC. les libir~ux politiques. de I'iiutrr. les 

catholiques l ib i rnu~ '~  r . 
Pour toutes ces personnes ayant des objectifs diffirents. I'idee de progrks est 

envisagie de maniere diffirente : Irs uns défendent I'idie d'lin progr& humain 

solidement attache à la süuvegardr des valeurs orthodoxes. les autres ddiguent de 

nouvelles forces laïques le pouvoir de s'affranchir des vieux schimas et de faire 

:a L e  comrt: de Frrinqut.ville. Le Pwurier siCrle de l'lrisrirut de Fmrce. 25 ocrobt-e 1795 - 25 ocrobr-e 1595, 
Paris. I. Rothschild. tome 1 ,  1895, p. 34. 
'' À I'inidrirur de chaque partie i l  enisie aussi des nuances morqut'es entre Iü gauche et la. Jmite. De plus. 
Marc Crriprz parle de l'existence dans la vie politique française de trois gauches (Jgalit~~ir-ct,fi~are~-~tir~~i~-çt 
et lihir-cile) et Je trois droites (libérale, co/isen~nrrice et t-tiactio~i~iair-e), toutes avec d'autres 
subdivisions internes. Cf. La Gardie rthcrioirririir.r. op. cir., p. 275-3 18. 
*-a -- Considirons par exemple l'appellation de -Rouges» : en France, les rouges représentent des politiciens 
de gauche (les socialistes) et. au Crinadri. ils reprisentent les lib6raux. 
" .Les partis libtlrauxu. dans L'ECIZU de la Frnttce. Reiwr hrotlg2i.e de scirtice er de litre'i-mire. publide 
sous la direction de Louis Ricnrd. Montnial. imprimée par In Compagnie d'Éditeurs et Imprimeurs de 
Montrkd. tome 9. 8 le livraison, 1869, p. 20-1-208. 



progesser le genre humain. Évidemment. ces multiples subdivisions sr retIi.tent aussi 

chez nos voyageurs. Par exemple, Jean-Jacques Ampi-re, bien qu'itant un fernent 

collabor~teur de la Reiwe cies c h s  Moiides et bien que fréquentant le milieu libird 

français des années 1820- 1840. montre une ferveur toute catholique et exalte facilement 

l'esprit nostalgique de la diei l le  France» et de la unoblesse rustique» de l'liabitorrt du 

Canada français, terre encore fertile pour le messianisme. C'est sur cette question. si 

ddicate. du patrimoine et des vieilles meurs françaises, que les opinions de auteurs se 

confondent. Ik même. Henri de Lnmothe, diplomate issu de l'École polytechnique et 

correspondant du  Terirps. journal proc he de la bourgeoisie industrielle française. n'hisite 

pas à se laisser c h m e r  par la ~Frünce du vieux temps,), mais. au bout de quelques 

lignes. il souligne les b6nifices de «l'esprit d'initiative ind~isuielle et commrrcide [qui] 

fait des progrès sensibles parmi les Canadiens français")>. Il serait donc hasardeux de 

vouloir ici etiquetcr tel voyageur (conservateur» ou tel autre c~libirala. C'est pourquoi. 

nous nous limiterons h indiquer simple ment l'orientation la plus apparente de leurs 

positions. Par ailleurs. une des ciiractiristiques communes des gens de cette 6poque a Ct2 

soulignir par Claude Blanckaen, qui sisnale que Ir XIXÈ si2clc d ï t  de 1a sant6 des 

individus et des peuples un impintif Cgalement politique et moralisateur. Les 

missionnaires de la ripéniration sociale et de 1'"am~lioration de l'homme" pouvaient Stre 

assuriment conservateurs ou progressistrs. l~gitimistrs ou sociaiistes"~ . 

VI. 1 2 . 1  - Les q< Extra-muros), ou les libirriux de Ia vieille orirde 

On utilisera cette expression. ernpnintie à André Jardin. pour difinir tous les 

voyageurs qui. adhirint aux premiéres fornies de la pensCe libirale. puisent beaucoup 

dans la tradilion conscr~atricr en y ricupiriint des traits marquants. l'instar de 

Chateaubriand blhimant les effets d y t i f s  de l'après-Révolution et. en mSme temps. 

considirant tres aruntivement les doctrines imergeantes2" ces gens sont des liberaux de 

droite proches du rigime. le plus souvent ICgitirnistes définis comme des ( d o -  

catholiques» mais prêts à une discussion politique ouverte. Jardin parle du noyau de cette 

aénération. qui est en train de se former en France au début du XIXe sikle et dont les I 

représentants seront présents tout au long du siiicle : 

"! Henri dr Lamothe. op. cir.. p. 31. 
Claude Blrinckaert. <<La science de l'homme entre humrinit6 et inhumanit&. dans Des Scielrces cotirr-e 

1 'hoiuwe. Paris. Éditions Autrement. 1993. tome 1. p. 14-45. 
:' Jean-Paul CICmrnt. dans son article .Les voyages de Chnreaubriand. L'Europe)) (iWagcr:iite lirrr'iaire. 
366. juin 1998, p. 39-41), dit que Chateaubriand considere attentivement la possibiliti d'une fusion entre 
le systcme republicriin et le systixnc: monarchique. 



Il y ri donc un libiralisme extra-muros et tout d'abord cdui Je ces hommes qui ont voulu 
donner une ossature dosmatique Ii l'empirisme du rigirne. [Is ont rqu  trks tôt le nom d: 
doctrinaires. sans que l'origine en soit bien claire. [...] On ne peut les definir comme un 
parti, n i  mSme une Fxtion. C'est un  cercle d'amitiis. si l'on admet que les brouilles sont un 
conditionnement n6ccssairc: dc. l'amirii". 

Or, ces individus, pour qui l'appui d'un pouvoir spirituel et conservateur mene au 

progrès de Ia collectivité. montrent d'ailleurs de nombreuses at'finités. ainsi que des 

dissemblances, avec les libéraux et les ripublicains de la géneration posterieure 5 1850. 

Tout ce mClange de courants et de mouvenients peut crktr effectivement une zone d'ombre 

dans la cornprihension des idiologies et des groupes qui rigissent la vie politique 

franpise. D'autre part. il y a un Clemrnt constant chez les gens de ce cercle : globalement. 

ces <extra-murow se prioccupent de l'avenir de l'homme moderne et de l'amélioration de 

sa condition humaine. mais cela doit se Faire dans le maintien de l'esprit religieux et des 

traditions. 

Les auteurs (emwnuros))  de notre Ctude sont garants d'une position modir6e qui 

ne les arni.nr nullement h nier I'imponlincr de I'orglinislition Cconomique dans l'avenir de 

l'homme moderne limiricain, comme il  en résulte de leurs récits? Xavier MLumier diciit 

1' Amirique surtout 1 trnvers la mgmoire collccti\.e de l'empire français. Dans ce contexte. 

le Canada est pour lui  un paradis terrestre eptirgnk par les effets nefastes de la Rivolution 

de 1759. ReEtant fortement Ies valeurs de la foi chrétienne - tes seules mleurs. selon lui. 

capables de saliver l'homme moderne -. ses Ccrits exaltent la rt5cupiration du <<bon vieux 

temps* historique. Il faut dire que Marmier. comme beaucoup de ses hornolo_oues. dçfrnd 

l'opinion libirale conser~~atrice, qui, depuis [MO. a 4 p u d i i  ses sympatliirs américaines 

et rallié l'opposition aristocratique et traditionalistt?». Dans ses k i t s ,  il reprend les 

=e aux thCories d'Edrne Rameau de Saint-Pkre et de Frédtric Le Play. Aprks son passa, 

États-unis. dont il reconnaît, malgré lui, Ia puissance politique et icononuqur croissante. 

il se sent mieux au Canada fr~nçais qui est, selon lui. Ia vtritable vieille France. «car elle a 

garde mieux que nous [les Français] ne l'avons fait sur les rives de la Seine, à trwers 

toutes nos commotions politiques. le culte, les mœurs, les traditions d'une autre 

çpoque3'». 

'' Xndr6 Jardin. op. cir.. p. 150-15 1 .  
'' Souvent. les opinions personnelles exprimies dans leun r6cits en diseni plus long sur eux que leur 
engagement oft?ciel dans la sociitti. 

RrnS Rgmond. op. cir.. tome 2. p. 673. 
14 l - Xavier klannier. Lertres. op. cit., tome 1. p. 73. C'est nous qui soulignons. 



Issu de la vieille tradition libérale conservatrice, Jean-Jacques h p k r e  rejoint lui 

aussi ces extra-muros>> en soutenant la nicessite d'une ouverture vers la France de son 

temps. Son amitié pour Tocquwille et pour d'a~itres Çcrivluns du milieu des romantiques 

le confirme. Son aversion prononcée pour Ir commerce et son amour déférent pour 

l'histoire littéraire de la France prouvent assez son rejer réactionnaire de I'inidit. 

NCanrnoins, lors de son passase 3 Montréal, il s'émeut à la vue des appareils 

Clrctromagnétiqurs modernes inventis par son père. Arnpere fait partie de ce te génération 

romantique qui sr situe e ntre la CC transcendance et [I' ] humanit&. ivoquant a n  Dieu 

providentiel conme conducteur du Sa foi dans l'avenir est rattachie h l'id& 

d'un mouvement hmonieux entre Dieu et l'homme. comme il le dit dans l'ode <<Sur le 

temps présent» : d Cnrje crois i la Providence. / A la raison. i l'espérance; 1 Je crois en 

1' honmle comme en Dieu'' )> . 
Le comte de Turenne d'Aynac est un grand sympathisant du milieu conservateur et 

il est aussi pour un  retour pÿnirl aux manitires de vivre de l'Ancien rigime. En essayant 

quand mCmc d'afficher une sympathie pour les i d h  r6publicainrs en circularion, le comte 

aime rencontres des pcrsonnalitt5 en ïuc de la politique et du clergé pendant son voyage 

américain. afin de discuter avec elles de la situation politique internationale. Au Canada. il 

\ M e  Irs endroits qu i  lui rappellent la <'douce et honnete» France d'antan. Djjà. les 

institutions de la Ripublique americtiinr ne lui plaisent point et il Ccnt que bien des ~ g e n s  

sont dCgoûtCs de la Ripub:ique et l'wouent franchement [et] regrettent l'absence d'un 
. - 

pouvoir fort. capable de mettre de l'ordre dans les affaires!"'». Par contre. ses doges vont 

au systirne scolaire du Bas-Canada où les <<progres de l'iducation [...] depuis vingt-cinq 

ans sont consid~rr ib les~~~.  gr9ce en grande partie au rôle du clergk. 

Dr son côté. le marquis de L&is cherche la sloire de ses ancitres au Canada. Lui 

aussi fréqiirnte les personnrilitis les plus prestigieuses du pays et du corps diplomatique 

canadien. Parmi les nombreux discours qu'il prononce, plusieurs font allusion au passé 

olosicux de sa f~mille. cl6 de voûte de la France monarchique. En visite à LCvis. la fiené 
C 

du pass6 nostalgique resurgit h chaque allocution. Au cours de l'une d'entre elles. il 

proclame : d e  suis fier de mon nom en le voyant poné par votre belle cité. Il est un trait 

d'union entre le passé et le présent. 11 vous redit de glorieux Cela 

n'empêchera pas le marquis dT5tre irnpressionnç par l'avant-garde du bltsi~iess et du 

-. 

Paul BGnichou. op. ch.. 19. 
." Jean-Jacques Ampire. op. cir., p. 1-14 
11 
. .  Louis de Turenne d'Xynric, op. cit.. tome 1. p. 219. 
3 Ibidenr, p. -330-33 1. 
'' Le marquis de L2vis. op. cit., p. 43. 



commerce américains grâce auxquels I'dméricain fait sa fortune, la dépense, la perd dans 

de mauvaises spéculations, la refait dans de meilleures, et ainsi de suite%. 

VI. 1 -2.2 - Les rnodéris 

Nous regroupons ici les écrivains-voyageurs de notre corpus qui présentent des 

particulari tes semblables à celles des <<Extra-muros*, mais vis-&vis desquels ils prennent 

leurs distances. sunout en matikre de pouvoir religieux et de relations entre la France et 

d'autres pays. Ils souhaitent pouvoir encadrer hmonirusement les connaissances 

humaines (doctrines scienrifiqucs et Ccononiiques) existant avec Ie ripinie politique ctr 

religieux de l'heure et ils encouragent l 'ouwture de leur pays vers I'extirieur. 

L'Arnirique les inttiresse, surtout pour I'itablisszment de contacts fructueux avec la 

France. De ce point de vue. le prince Napolion manifeste l'intention d'rippricier les 

sciences et les technologies de I'Xmirique du Nord. 4 a  civilisation la plus avanck [...] 

au milieu d'un pays tout nouxiiu i peine habité%. Enchiinti d i s  le dCbut de son voyage 

par I'organisation des villes et des services aux États-unis. Ir prince rencontre les 

personnalités de la classe sociale 13 plus riche et la. plus intluente du pays : le banquier, le 

ministre des Finances, le grand constructeur et rirmatrur. le propriétaire et éditeur. le juge. 

le consul. bref les reprisentants-types de In chsse diripinte américaine. Au Canada. tout 

en exaltant le «souvenir scntimrntril~ que les Canadiens français nourrissent toujours pour 

la rnkre-patrie sous le r@irnc IibCrnl concidi par les Anglais. il declare son antipathie pour 

Ic clerg2 qui contrôle Iri presse et d a  dirige dans le sens de notre U~iiw-S. [cc dernier] ecrit 

en frdnçais illiaiblr" )>. 
klaiirice Sand hi t panie du conegc impirid en visite aux États-unis et au Canada. 

Politiquement, il est assurément encore innuenci par les iders de s3 mire. George Sand 

est fawrüblr au rigimz du Second Empire. du moins jusqu'aux Mnrments  belliqueux 

avec l'Allemagne de 1870, année pendant laquelle 13 situation sr  ditériore et où le cercle 

d' intellectuels grmitant au tour de la Rmtr tlrs Drics içlurder prend ses distances avec k 

pouvoir en se tournant \.ers les forces républicaines. Voilà ce que François Buloz. 

directeur de In Reiw.  Çcrit dans iine de ses nombreuses lettres à la mkre de Maurice Sand, 

retirée i Nohant : 

'O Ibidenr. p. 5. 
17 Prince Napolion. op. cil.. p. 539. 
Th' Ibidetrt. p. 578. Le pendant canadien dé  L'Ut~ireir de Veuillot est La V~I-26. dina& par Jules-Paul 
Trtrdivel, Voir i ce sujet I'itude de Pierre Savard, Jrrles-Paul Tut-dit-el. ln Ftûlice et les Érnrs-~uis 1851- 
1905, Quibec. Les Presses de I'UniversitS Laval, 1967. 



... Il n'y 3 plus que 13 Rcpublique pour sauver la France. sc je m'y r d i e  i tout jamais. Je 
voudrais Iri voir hirr  le tour de l'Europe et poner notre vengeance au-del5 du Rhin. l'Empire 
nous a rrornp& de !a façon la plus odieuse. et nous a Irichement livres Ii l'&ranger. 

[...] Donnez-moi du courase pour continuer ma tiche. tcjusqu'î toute e~ t r~rn i t& '~ .  

C'est une pinode difficile que celle du passage de l'Empire à la République : beaucoup 

d'intellecruels franpis. appuyant. par necessite ou par sympathie, le régime instauri 

depuis 1352, sr retrouvent diposséd2s de leurs idiaux. Cela dit. Maurice Sand semble. 

quant à lui. vr~iment appricier la vie à bord du yacht imperid ['amenant en Amenque en 

186 1. Et voilà que 4 4 2  beau [et] le p n d  cÔtC de 1'ArnCricain~ le fascine :rice à son $nie 

progressiste qui a réussi à bitir en peu de temps des <crues populeuses. flanquCes de 

maisons collies en bloc. qui poussent 5 vue d'=il» dans des landes où rignait une 

.absolue solitude». Un contriiste que d'Amérique seule peut offrir4'». 

Le comrnrindmt Henri de Belvke est officier de l'Empire lorsqu'il remonte Ie 

Saint-Lalirent en 1855. Marin et diplomate f2ru de discipline. Bclvike croit dans Io 

possibiliti de renouer des relations c~~lturelles et commerciales avec l'ancienne colonie. 

Les autoritis des ~ i l l r s  canadiennes où il passe le reçoivent awc enthousiasme. 11 se 

prorntne avec le maire de Montréil. Ir docteur Nelson. dans les rues commerçantes de In 

ville et remarque autour de lui le dy nanisme d'un centre urbain nord-amiricain typique du 

XIXe siécle. avec sa population qui s'active. ses nkgociants qui vendent les produits 

nouvellement r e p  dans Ir srand port tlu\.ial. ses crieurs de journaux. ses religieux qui 

administrent les centres de charid. er ainsi de suite. II s'agit là d'un Montrial à la fois 

mitropole et capitale economique de la future Confidiration. qui a un pouvoir d'attraction 

sur çcnriins milieux d'affaires français du Second Empire. dont Bclvkze fait partie. Pour 

lui &Iontréal n'est pas seulement une gnnde ville commerçante. c'est une c h m o n t e  ciri 

qui est destin& B devenir une des grandes capitales de 1'r\mirique4' )>. 
Bien qu'il possede un doctorat en droit et un autre en és-sciences politiques. Jules 

Leclercq ne se préoccupe guère de la question des libertes sociales et Cconomiques du 

continent américain. Le fait d'appartenir au Club alpin français le dirige plutôt vers des 

considirations sur les us et coutumes des régions travenirs et. tout particuliitrement. du 

Canada français 5 la Bçon de M m i e r .  avec qui il entretient une correspondance assidue. 

Plus aisément que l'acad&nicien, Leclercq reconnaît que les Ynizhes ont de gros défauts. 

'' Lettre du 17 septembre 1870. cites dans Marie-Louise Pailleron. Frc~rrçois Birlo: er ses muis. Les 
éct-ir-airis dii Secotrd Enlpit-e. Paris, Librairie ticademique. Perrin et Cie, 1924. p. 3 16-317. 
'" Maurice Sand. op. cit.. tome 38, p. 178-179. 
" Henri de BeIvize. op. cir.. p. 13 1. 



mais à côte de cela, 41s ont d'immenses qualitCs [qui ont] developpé de si remarquables 

résultats>) dignes d'une nation qrande, forte et pleine de séve [sic]"r. 

Le Baron Étienne Hulot est un ancien Cléve de l'École libre des sciences politiques 

de Pans. En 189 1 il entre h la Sociéti de zéographie et en deviendra Ir secrétaire ginéral. 

Hulot est formi dans un milieu privilégié et proche du pouvoir (son père était le géniril 

Henri-Joseph Hulot). L'attachement qu'il manifeste aux thiories de Frédéric Le Play sur 

la &unille souche>). dont le Canada offre un excellent exemple. le porte à considérer que 

la sociét6 moderne française a grandement besoin de ricupirer des structures et des 

prirami3res sociaux fondamentaux qui lui font de plus en plus défaut. C'est au Canada 

français qu'il s'exprime en ternies plus politiques. 11 fait la connaissance d'un ~~SÇnateur 

au Parlement fediral, M. T[rtché. qui] compte parmi les libiraux avancis de Montréal. 

avances pour Ir Canada, ~iiais au demrur~nt fort bons ~ a t h o l i ~ u e s ' ~ ~ . V o i l  que Hulot se 

dtclare favorable à un libiriilisrnr progressiste qui reconnaît la suprématie du Saint-Siiige. 

Cependant, ii exprime des r e p a s  quand il s'agit de constater I'ing2rencr. ul'bdliirrrce 

i/itiiir*, du clerg6 dans la vie politique des partis. Finalement. le Canada lui rappelle les 

«souvenirs ~1oriçu.u et crueis~ d ' lm colonie prosp&-e mais perdue. assumant 

positiwmcnt son nouveau destin grke  4 t a n  gouvernement moderne et stable. s'appuyant 

i 1ü fois sur 13 tr~dition ct le pro_ori.su». 

VI. 1 -2.3 - Lrs libero-prooressistes et les rioublicains 

Soutenant la nécessite d'une base démocratique plus Iargc dans la sociCt6 

française. le groupe des sympathisants libéraux ou ripublicains reprgsente la voix de la 

modernité de la fin du XIXe sii.cle. Ernest Duwrgirr de Hauranne est le chef de file de ces 

voyageurs. II voyage en Amtrique du Nord une quinzaine d'annies aprks Arnp6re et il est 

un grand admirateur du modrlr socio-politique nord-amincain. Duvergier fait pünie du 

milieu des intellectuels gravitant autour de la revue Globe, où il a été aupürwant rédacteur. 

Duvergier est passionn6ment intéressé par l'avenir politique des États-unis. Cette passion 

pour la vie politique le porte à un engagement personnel en France: nous lisons dans le 

Dictionnaire de Biographie Française de Prévost et D' Amat q u ' d  fut d u .  le 2 juill[et] 

157 1, députe j. 1' AssemblC nationale. A Versailles, il siégea au centre gauche et se diclara 

partisan d'une Ripublique conservatrice. Aussi fut-il très attaqué par les journaux 

monarchistes"». Duvergier a aussi été un excellent chroniqueur de la vie politique 

'' Iules Lrclercq. op. cit.. p. 407. 
'' Étienne Hulot. op. cit.. p. 59-60. L'italique est de nous. 
AI Ibidenr, p. 116-1 17. 
"~ictioriiraitv de biographie jko~rçaise, op. cir.. tome 1 2, p. 1029. 



tourmentée de la Ripublique américaine de l'après-Lincoln dans la Rewe des Drus 

rl.loildt.s et dans I t i  R r v m  Poliriqirr er lirt&rlrii.e. Au Bas-Canada. à la veille de la création 

de la Confidiration. ce politicien voit dans l'organisation socio-politique de ce pays aune 

transformation remarquable» : étonne de constater que les paysans canadiens paient encore 

la dîme au clrrgi. il est stupifait aussi <<de voir comment l'esprit moderne peut conserver 

les coutumes et les traditions du passé. et la démocratie se mouler dans les formes de la 

f60d;ilitt~~ » . 
L'Cconomiste et membre de l'Institut de France, Gustave de .Molinari, 5 l'instar de 

Duwrgier. aime .< 1ü libre Amirique fi  pour son prestige socio-Cconomique. Auteur de 

différents l i w s  sur les Rouges (des reprisentants de la sauche française), sur l'6cononGe 

politique et sur les rüpports entre le capital et le travail. ce professeur, défenseur ~ h ' ~ l 1 6  

de la liberte iconomique et dinonciareur des abus du colonialisme français. diffuse des 

informations sur le monde des affaires, sur les transactions de marchandises entre 

l'  .Amirique et 1' Europe, sur I'ivinernent de 1' Esposition du Crrrrriiizid de Philadelphie et 

donne les risul tcits boursicrs du d i j i  prest i_oieux Stock-E.i.c~lrculge de New York. 11 envoie 

s6gulii.rrment routes ces informations au Jo~rmtd des D i b m  OU il est le rédacteur en 

chef. II friq~irnts d'autres Cconomistes qui le renseignent sur Ic futur Cconomique de 

1'AmCriqtir du Nord: de meme. ses tcsits sont souvent citis par d'autres voyageurs. qui 

ainsi corroborer le contenu de li-ilrs rkits. Co-fondateur du Cridit foncier ti-anco- 

canadien en 188 1. il souhaite que la France établisse vite en sol canadien des succursales 

de ses banques et de ses entreprises et il formule l'id& suivante : ~~Pourqtioi. en un mot. 

la Fr~nce  ne reprendrait-elle pas dans k Canada franagais [...] le r61c tutilriire que 

IWXn_oleterre remplit depuis un siecle dans Ir Canada anglais '?")). 11 en profite aussi pour 

parler des a <  pauvres)> libenus canadiens contre q u i  fisr dichainent [.. .] les tempCtes 

c15ncalrsJ~~. ce propos. dans une Çtude sur le milieu libéral de Montréal. Fernande Roy 

parle du rôle de vulgarisateur de Molinxi en rant que représentant de l'École lib&alç 

française et clle ajoute que .[clette Çcole $rigaise exerce ainsi une influence importante 

sur ses contemporains, français et &rangersJ9». Le progrès accompli par le génie 

américain dans bien des secteurs pousse cet auteur à considtirer les YNrkers comme un 

peuple ~mtreprenmt. actif, ingénieux, plein de bon sens pratique, et plus sûr dans les 

al Ernest Duvergier de Haurrinne. op. cil.. tome 60. p .  205. 
47 Gustave de Molinriri, Lettres, op. cit.. p .  147. 

Ibide~rr. p. 125. 
49 Ferniinde Roy. PI-ogr.3~. Irn~rtiorri~. liberré. Le libiralisnrc. des irlilierix d'crffair-esfiattcop/roires de 
Morrti-einl arr toitrriarrt dit siècle. Montrial, Borial, 1988. Par ailleurs, Mme Roy remarque qu'au dorai. 
un ensemble d'auteurs ont rdussi h itablir que le paysrise ideologique [de Iri viIIe1 de la fin du dix-neuvittme 
si;icls et du dibut du vingtittme irait plus varii qu'on ne l'avait tout d'abord r i f t i m ~ b  (p. 34). 



affaires privées et commerciales qu'on ne k croit générdement en ~ u r o p e ' ~ ~  11 n'en 

demeure pas moins que du côté politique, les Arnericains auraient beaucoup à apprendre 

en matière de bon fonctionnement des institutions, notamment de la part de leur voisin 

canadien. 

De mime. son homologue Henri de Lamothe est u n  de ces intellectuels qui 

s'intéressent de près 2 la vie sociale et Cconomique de la Puissance. De son voyage 

canadien, il rapporte beaucoup de donnies sur l'organisation des comtés et. surtout, des 

territoires en voie de colonisation du nord du Quibec et autour de la Riviere Rouge. 

Laniothe fait preuve d'un libirilismè modiri tout en plaidluit pour le vieil esprit des 

mœurs canadiennes et il note avec satisfaction que l'esprit d'initiative industrielle et 

commerciale fait des progres sensibles pumi lès Canadiens français)). Ltgèrement en 

dicalase par riippon à l'opinion de Molinxi qui voudrait une prisence française plus 

forte", Lamothe trouve que l'impulsion Cconomique au Canada frünçais est due en bonne 

partir i la France. .par I'interm6diairr des industriels. des petits capitalistes, des ouvriers 

habiles qui  commencent à rerrou~rr Ir chemin du saint-~aurent"~. De toute manikre. les 

deus voyageurs sont d'accord sur les quesrions économiques et politiques essentielles : 

ils entrevoient une ouvenure propssive des relations entre la France et le Canada. 

Ripublicain d'esprit conservateur. Lucien Lacroix fait parie de ces gens qui 

appuient la TroisiSme Republique et qui croient dans Ir progrès civil des anciennes nations 

comme la France. Yous avons dijà souligd h quel point cet aumilnier se montrüit 

vi\*ement attaché ciux \deurs culturellçs françaises en se mettant ainsi dans une position 

politique Çquivoque proche des riactionnaires de 1'6poque. Toutefois, en bon rkpublicriin. 

il prend ses distances v i s - 8 4 s  du clergÇ. qui reste. selon lui, aveugle face h une sociiti 

en pleine transformation. II faut considérer que, dans la cornplrsitti des idees 

républicaines, diverses tendances se rencontrent et se combinent. Lacroix a foi dans un 

avenir meilleur mais il n'oublie jamais qu'un  peuple s'honore toujours quand il sarde 

intact le culte du p a s s ~ ~ " ~  Sa visite au Canada l'enthousiasme bien plus que celle 

effectuée aux États-unis, considérés comme une terre d'@lit6 pour un peuple 

(extrêmement laborieux». mais qui est i la longue voué exclusivement à la pratique du 

w ~ i r r b  r~iortep. Le monde des affaires de Montrial est pour lui un bien meilleur exemple i 

retenir car il fait coexister hmonieusemrnt la foi catholique et une branche de l'histoire 

de France dans l'ensemble de ses activitis Cconomiques. La ville de Montréal se distingue 

-- 

jo Gustave de klolinari. Lerrres, op. cir.. p. 157. 
5 1 Le voyage de Molinari suit de quelques annies celui de Ltirnothe. Nous rappelons que Lamothe est au 
Crinada en 1873 et MoIinari en 1876. 
" Henri de Lamothe. op. ci?.. p. 32. 
5 3 
.. Lucien Lacroix. op. cir., p. 188. 



particulièrement «par son trafic, par le chiffre de ses affaires de banque et par h 

splendeur de ses édificesj4». 

Plus extrémiste par rapport aux positions de Lacroix, Philippe Deschamps est un 

de ces voyageurs qui sont en faveur d'un renouveau du catholicisme. Pendant son 

passage au Canada, il s'intçresse aux idies politiques des milieux d'affaires libéraux et 

conservateurs mais il montre son aversion pour les «privil6ges d'un autre ige que le clergé 

romain détient. et qu'il n'exerce pas toujours avec mod6ration5')>. Il est un grand 

admirateur du président Filix F~ure  et il aime parler politique avec ses homologues 

rimiricains ou canadiens, comme lorsqii'il se trouve dans l'~tab1issernent d'un Français de 

Montréal, où ~ [ l ' l on  [...] park de la France[et où] chacun commente les nouvelles et 

s'interesse ù ce qui se passe dans l'ancienne rn6re-patrie5"». 

Intt5ressée par les problhes reliCs ù la question de l'émancipation des femmes. 

ThCrksr Brntzon fait partie elle aussi d'un milieu intellectuel dynamique aux idees 

progressistes. Dans sa bibliographie. nous remarquons une abondante production de 

contes et romans qu i  ont pour sujet le monde Eminin. Elle a une personna1itC 

indipendante et ouverte aux changements des temps modernes. En AmCrique du Nord. 

elle visite autant des couvents du Quebec que des Ccoles laïques. des colli.ges et des 

uni\-ersiris destinés aux jeunes femmes du Massachusetts, et elle en fait l'do, =e en 

affichant souvent u n  <<point de vue Eministc». Elle apprécie par exemple l'organisation 

d'une communauté religieuse rendue fonctionnelle par des femmes Çmincntcs>> . Madame 

Bcntzon remarque dans les Iiiitres Ctriblisssn~ents la parite des droits à I'Cducation des 

jeunes filles de la Nouvçlle-Angleterre par rapport aux jeunes hommes. Elles sont <.de 

plus en plus nombreuses. [...] travaillent pour le plaisir de travailler. [et] tiennent h h 
culture pour la culture elle-m5rne"~. 

Finalement. Lucien de Burlet raconte au tout dibut de son récit que son uopinion 

est toute d6sintéressér)h. Pourtant. nous distinguons des moments où ses idics 

personnelles nous iclairent sur son tempirament politique, surtout lors de son admission 

ait cercle liberal de Québec, l'Union Club". Cela permet à Burlet de fréquenter ce milieu 

libéral et d'exprimer de fortes sympathies pour ses membres. Il dit qu'il aime rencontrer 

« quelques diput& quelques journalistes et des industriels, p m i  lesquels un fabricant 

-- 

'' [bideni. p.  1 10. 
C S  Philippe Deschamps. op. cir,. p. 188. 
" ibide~u, p.  154. 
q- Th6rèse Bentzon. Noiriveilr-Fiu~icr. op. ci!.. p. 3 11. À cc sujet. Gustave de hlolinari n'hisirr pas non 
plus à reconnaître le tws bon fonctionnement des icoles amiricriines et wne aptitude particuliiire pour 
l'enseignement)) aux femmes de la Girls ' Iiiglr scliaol de Boston (Lerrres, op. cir.. p. 320). 
'' Do plus. l'auteur consacre le cinquiime chapitre de son récit de voyage au .premier ministre canadien - 
Sir Wilfrid Laurier>,. le gnnd homme liberal du moment. 



de meubles. vivant exemple de ce qu'obtiennent l'activité et l'énergie5' ». Le voyageur se 

lie d'amirit avec ces gens et peut ainsi apprécier l'intensité de la vie politique canadienne. 

si peu semblable à celle de la France. En mettant l'accent sur le triomphe ricent des 

libéraux provinciaux. il rapporte : r J'avoue que ce sont là des mœurs qui me plaisent.. 

En bon Français de son temps, il admet que seul lT0nngisme protestant ne lui convient 

pas dans ce panorama politique, car il <(représente en somme la vieille lune contre les 

traditions canadiennes-françaises. les droits. les  croyance^...^*». 

VI.2 - Des alliances à établir. La bonne a art des choses 

Dans l'Histoire g61ir'r.de des iywgrs.  V u y g r  <ii.rtoiri- d i 1  Moridr, ouvrage Ccrir p u  

l'explorateur Dumont D'LTnilIr et publii en 1859, il est mentionni, au tout dibut de 

I'introdiiction. que ~[tlaire le tour entier du globe que nous habitons, en parcourir lès 

diverses contrées, visiter les différentes races d'hommes qui l'occupent. et contempler 

successivement les sc&m variers que la nature. dans ses trois r2gnes. y minage aux yeux 

de l'obscrvate~ir ..." )> sont des activitis qui distinguent l'homme contemporain. Ce ncrud 

thématique. dont parle D'Urville. est toujours prisent parce que l'acte de \*isiter les 

h o m e s  entraîne, comme le dit Molinxi, le disir de crier- des liens sociaux et 

Çconomiques avec Içs pays visités. 

Au chapitre V. nous wons vu l'impact du progrks amiricin sur l'opinion 

publique française et sur ses modes de vie. D'est en ouest. ce continent apparaît peu à peu 

(iii XIXe sikle comme une terre promise i un avenir 6conomique florissant. Tocqueville 

Ir dit : .([d]e tous Irs pays du inonde. I'Arnérique est celui où le mtiuvemcnt de Iü pensie 

et de l'industrie humaine est Ir plus continuel et Ir plus rapideb'». La majoritk des recueils 

de voyage Ccrits sur 1'Xrntirique du Nord devoilent un intiret pour ce temin fertile oii 

l'on peut surtout crier de nou~elles relations pour l'avenir konomiqur. Voici que les 

ouvrages sont animés d'une nouvelle forme d'exotisme qui puise sa raison d'etre dans le 

miracle Çconornique aniiricain, tinalement saisi selon un modele holist ique. On sr 

rappelle la prédiction de Chateaubriand. Voilh le vrai et passionnant visage de cc «post- 

exotisme» américain, l'attrait vers un système productif de richesses et de bien-etre 

matériels à comprendre et si possible à exporter «par-deçà».  mais comment mieux cerner 

et enfin reproduire cet itat de choses issu des dictons américains du Go oliecid. du Ti~irlic is 

5v Lucien de Burlet. op. cir.. p. 96-97. 
'' Ibiciei~r, p. i 03. 
"' Dumont D'Urville. Hisroir-e gkiér-rrle des Vo!*ages. V o y g e  aimur du Mmde.  Pans, Furne et Cie. 
1 S59, tome 1, p. 1. 

a l  Tocquevik, Voyrges, op. cir.. p .  290. 



riioiiq du Blrsiriess is bitsiiirss. - que nous appelons de nos jours I'hiei-iccirt i r q *  oj. lifr 

- et qui occasionnent un vintable intirêt auprès de l'opinion européenne ? En effet, les 

développements survenus dans les connaissances scientifiques et techniques engendrent 

parallèlement Ir progrès des doctrines utilitaristes qui siduisent le vieux continent. La 

réplique europienne est simple : il but dorénavant augmenter les liens Cconomiques 

partout sur ce continent si riche en ressources humaines et mütérielles en bonne partie 

inrsploitSes. 

11 est nicessaire de clarifier 13. position du Canada français. qui présente parfois un 

visagr contrridictoire. Le Canada, \II cornnie une puissance de I'Xmirique du Nord. 

retl?te globolernrnt une image de p r o p h  souxnt calqiiCe sur le modde du voisin 

amiricain. Infnistructures. œuvres du $nie civil. villes et ports vivent du dynlinlisme 

cri6 par les nilieus d'affilires industriel. financier et commerçant. II existe. cependant. 

une difftirencç impoiiünte : bien que l'Am&ique du Nord produise globalement sur nos 

voyageurs une impression positive. due au h i t  qu'il s'agit d'un jeune empire industriel - 
États-unis et Canada confondus -. le Canada jouit plus de la sympathie française que son 

\,oisin. En effet. il Faut hire la part des choses entre Ics deux pays. Xous l'wons d i j i  

observi. Ic Canada a de loin la prifirrncr et se distingue nettement des États-Unis sur 1ü 

question Jc I ' h i p t i o n  frünqaisc. L i  encore. c'est ù la Puissance canadienne, gardienne 

des meurs de la vieille France. et en mime temps vouée à un riche avenir. que nos 

auteurs xcordent leur psitirence en vue d'une entente konomiqiie privilCgiCe avec 13 

France. Les raisons en sont rnultiplrs. Somme toute. -sous le ciel canadien il y a pllice 

pour tous les progr& : pour crus de l'inrrlligrnce. comme pour ceux du conmime et de 

l'industrie"')). C'est un pays superposant une imügr de modemite 5 une image grüvhr sur 

Ir modèle d'une vieille France i la saveur folklorique du a bon vieux ternpsx. Nous dirions 

qu'il se crée un double 4 f r t  de miroir» quand la France se projette dans le Canada 

français : d'un cote. la France voit dans Ie Canada fmnqais le retlet d'une ~ i r i l le  France 

des traditions et des metirs conser~-ers, de l'autre, le retlet d'une Nouwlle-France ri 

l'heure des temps modernes. HuIot dit clairement que la p r ~ \ ~ i n c r  de QuCbec dappu[ ie]  h 

la fois sur la tradition et le prosris%. L'abbé Lucien Lacroix est GtonnC de la survivance 

des coutumes d'antan dans certains secteurs. notamient dans la formation Gtudiante des 

deux plus grandes institutions d'enseignement. I'Univrrsiti Laval de Quebec et 

I'lhiversiti de Montréal. milieux encore prisenris du progrès de l'utilitarisme. Lacroix. 

h? Discours du  recteur de I'Univttrsit6 Laval. big Lritlamme. citi dans Ie recit du marquis de Livis. op. c-if . .  
p. 62.  
h l -  Etienne Hulot, op. cir.. p. 1 16-1 17. 



après avoir fait les louanges du fameux pont Victoria. cet te  menleille de l ' u t  des 

inginieurs». souligne le retard du systéme Cducatif canadien frmc;iiis : 

J'ai sous les y eux les programmes suivis dans ces cieux maisons : on les croirait cdquis 
sur les programmes q u i  h i e n t  en vigueur en Frrince. i l  y ri un demi-siétcle. On devine qu'ils 
sont destines Ii former des pr5trt.s et cles lettris plutôt que des ingthieurs. des commerpnts 
ou des industriels. On y fai t une Iargc part au grec. au latin et aux principes Je littli.rriturc. ct 
de rhthorique: en revrincht.. l'histoire. la gt;qraphie et surtout les sciences. n'y ont qu'une 
place restreinte. C'est l'iducation telle qu'on la donne encore dans beaucoup de siminriires 
frdnpis: c'est l 'ducdon !elle que la cornprtnriit la ~~ièille universit2 imptkialt.. qui. ri e t  

Ggard. &ait I'h6ritiL;re dcs JCsuites ct dcs corporations rnseignantcs de l'ancien r<gimen'. 

Le contraste est frappant ! .Le bon vieux temps)) cohabite avec Ia modernite du Nouveau 

Monde et cela envoûte irrisistiblrment tous les voyageurs franpis plissant au Canada. 

Hautement signiticative est la question qu'Ernrtst Duvrgirr de Hauranne se pose en 

visitant ce pays «de grandes ressources. et qui contient en soi Iri rkponse : ~ N s s t - i l  pas 

curieux de voir comment l'esprit moderne peut conserver les coutumes et les traditions du 

piiss6 [...] 'Ph)>. En dçfinitive. ce voyageur. comme bien d'autres. rxdte lii simplicitk 

canadienne hce  à I'ingéniositi rusCe du Y<i~rkee et déclare dans son ricit : .<Le Canadien 

est peut-etre moins ingçnieux et moins hardi que l'Américain: il lui est put-Ctre infirieur 

comme machine et comme instrument de production. Je ne sais pourquoi je Ir préfere 

comme hommeni». De surcroît. sur ce point. Jacques Portes nous Fiit remarquer aussi 

6' Lucien Lacrnix. op. cir., p. 130- 13 1 .  Dc rnème. Paul Bourgci. lors Je sa travcrstie de la campagne 
canadienne ver; iCIontrth1. dti'crit son itonnernrint de se retrouver *(en un pays 3'Xmtkique ou l'on sc donnc 
encore la peine d'riller puiser de l'eau au dehors de chez soi,, (Semariorts de rVoir~*elle-Fr~u~c~~'. op. cil. p. 
10). Dcs exemples st.mblables hisonnent dans la majoriti des rikits de voyage relatant le Canada franpis. 

n(i Ernest Duvergier de Haurrinne. op. ci!,. tome 60, p. 208. Aussi, dans les romans de l'2poque ayant 
comme scinario le Canada. retrouvons-nous cette idGe d'une vieille Frrince d'outre-mer qui est bien i 
l'heure du progrks industricl. notamment dans les domaines du bois et du papier. Nous pensons au roman 
sur fond historique de Lion Je Tinseau, Sur les D e u  riws dc 1908. où ['image d'un industriel canadien 
(un des fondateurs de <<l'industrie devenue si considCrable de la pulpe ri papier),) vient se juxtaposer ii la 
vision classique exprimtie par le protagoniste fi.ansais imigr6 au Canada. qui fait remarquer cet industriel 
ce qui suit : la France ((ri beaucoup chringi[el depuis Louis XIV [...]. C'est vous qui  Stes l'Ancienne 
France ! N. 
h7 Duvergier de Hriuranne. op. cir.. tome 59. p. 1 13. La prifirence des voyageurs pour les Canadiens par 
rapport aux Amiricriins, pour leur sirnplicitt: et leur bonhomie. remonte dijjs ri Tocqueville qui dit dans ses 
notes de Vojages : 41 total. cette race d'homme nous ri pruu int'Srieure aux .Arn&icciins en lumi~res. 
mais supt2rieure quant aux qualites de cœur. On ne sent ici en aucune hyon cet esprit nrercaritife qui parait 
dans toutes les actions comme dans tous les discours de I'Arn&icziin [...I leur sensibilicti parait phs  
divelopp&; ils ont une vie de ceur,  les autres de t&e» (p. 214, l'italique est de Tocqueville). Le mSme 
theme se retrouve chez Jules Leclercq relevant que Ir progres matdriel et social est plus rapide aux États- 
Unis qu'au Canada hnqais. cependant (([sli le petit fermier canadien s a g e  moins de dollars que l'artisan 



l'envers du rêve américain. L'exotisme de la vie mencaine (considiré pour les États- 

Unis seulement) devient peu à peu intellisible aux yeux du voyageur français. en lui 

devoilant une Amirique trop cdquie sur une vie <<truquCe et machinie6%. Ii est vrai que 

des voyageurs français prennent leurs distances face h certains aspects d'une sociétC «de 

plus en plus industriaiisée» : ils sont exaspérés par l'invention et la fourberie commerciale 

et le manque d'esprit artistique dans la vie des Amtricains, à tel point que Lucien Lacroix 

diveloppe tout un sous-chnpirre dans son récit. intitule .<"Tous des hypocrites !" 

Conunrnt ils pratiquent la probité cornerciaie - Absence de goût artistique». Au 

contraire. le sysrkme industriel du Canada est giniralement bien apprécié par les 

voyageurs et ne semble pas avoir reçu de critiques aussi \.&himentes. 

W. 2.1 - L'industrie. le commerce. Iri finance et la culture 

Les voyageurs de notre coipus expriment i plusie~irs reprises leur admiration pour 

la croissance de ces secteurs-cles en Amirique du Xord. Espoir ou vision utopique. 

cippr6hension oii haute considiration pour le systkme industriel et commercial de ce 

continent : tout cela s'imbrique continuellement dans ces k i t s  de voyage. À l'or& du 

Second Empire. &rit Rene RCmond. une partie de l'opinion franqaise semble du coup 

s'alarmer de la .<a-oissrince rapide des Éars-bis. [de] leur langage brutal ou cynique. des 

procédis dont la tiolrnce n'est pas en reste sur la brutalite des propos. [er qui] donnent 

corps au thème de 1'"irnpCriîlismr" cirniriciiinflg*. DGjà, en 1 Y4 1, u n  article de P. Dillon 

dans la Rriwe des D m v  iMuticlrs parlait Je leur <.mission de dixloppement matCriel, de 

suneillance et peut-etre d'agression maritimrs"s. Toute diffirente est l'opinion sur k 

Canada qui. i I'insrar de 13 Ripublique cimiricainr, C l q i t  ses frontieres. mais sans les 

prétentions ~~impirialistcs» et sans susciter de cr~inte paniculi2re. Disormais chef de file 

du secteur industriel. les États-Unis de I'après- 1850 remplacent gr~dueIlement les 

puissances europeennrs sur le marche mondial. ces demikrrs montrant des signes de 

fiitisue. au niveau productif et concurrentiel. aprks les années d'intense industrialisation 

de 1830-15-10. L'exemple de John D. Rockfellrr est symbolique : la montk rapide de ce 

jeune homme dans Ie monde des magnats de L'industrie du pçtrole. durant les ÿnnies 

1560. révi.le aux Europiens comment la réussite en h i r i q u e  du Nord peut etre chose 

yankee. i l  ri des meurs meillwres. respire un air plus pur. et sait goûter Ies joies de Iri hrnille~~. op. cir., 
p. 385. 
' T f .  son chapitre V, op. cir. 
6'4 Ren6 Rimond, op. cit.. tome 3, p. 52 1. 
-" Article de P. Dillon (consul) dans Ia Revue des D e u  :ilorides, 15 septembre 1841. p. 967-968 cite dans 
Reni Rhond .  op. cir. 



quotidienne". Au demeurant, les années 1860 voient l'arrivée de Lincoln à la présidence 

des États-unis. Son lib~raiisme et sa lutte contre l'esclavagisme marqueront fortement 

l'opinion française. Ce président <apparaît comme le hiros de l'histoire amhicaine, 

fondateur et symbole vivant d'une nouvelle civilisation dimocratique, conquise sur les 

forêts vierges et destide h un avenir glorieuxi'». Vers la fin du sitclr, l'industrie 

americaine est en plein essor dans des secteurs-cles du transport des marchandises. de la 

construction des ponts, des voies ferries, des tramways. des Ion, =ues avenues, et, en 

Lisant les pages dithyrambiques &rites par Philippe Deschamps sur la soliditi Ccononiiquc 

de l'Union, on comprend que la .hardiesse de ce peuple tirneraire dans ses entreprises est 

sans liniitr':». De son côte. le Canada présente une performance satisfaisante, en se 

lançant dans Ia construcrion de chemins de fer transcontinentrtux, dans l'exploitation de 

ses immenses ressources mini6res et dans la creation de nouveaux foyers de colonisation 

dans des contrées encore inexploities. Di.s lors. en mSmz temps que le senrice ferroviaire 

cornmercilil. la vogue toute europ6cnne des (mains de plaisir'")> se développe. Des la 

mission de la Cqxicielrsr en 1855. Belvèze comprend le potentiel des ressources qu'offre 

l'ancienne colonie amirimine: il est sûr que ce pays .<sera un jour une des puissances du 

nouveau monde. comme il en est dijà l'honneur et l'exemple")~. Plus tard, vers la fin du 

sikle et plus exactement le 16 au-il 189 1.  l'ancien attache d'ambassade à Saint- 

PCtersbourg. le vicomte de VogUC. prononce un imponcuit discours au banquet franco- 

canadien. offen par l'.Alliance frünçriise Canadiens de passage à Paris» en prisence. 

entre autres. du premier ministre de Iü Province de Quibec. Honore Mercier. et du 

commissaire ginçral du Du~iii~iiuri canadien en France. Hector Fabre. Son discours est Iü 

preuve que 13 nation française aspire ù renforcer l'union Cconomiq~ie entre les deus pays. 

Le vicomte ouvre son allocution par une appréciation élogieuse du nouveau circuit 

ferroviaire reliant toute la Confidération canadienne et souhaite enfin 1'6tablissitment 

rapide d'un senfice maritime français entre Le Havre et Québec qui. avec celui existant 

f l  ' A ce sujet. Paul Bourget s'exprime en ces termes : -l'ai d'autant plus de mal i m'en repentir que sans 
cette complaisance i regarder de prks quelques khantillons Je ces quasi-mendiants devenus des 
billionaircs~~. dans (<Deux mti'nriges,,. Vopïpvses. op. rit.. p. 87. 
'' Lewis Emsten. 4kipolr'on III et les Préliminaires diplomatiques de In guerre civile aux États-unis*. 
dans R e l w  d'Hisroiw cliplorrrariqrre de la Socide d'Histoire Diplomritiqut.. Paris. Plon-Nounit et Cie, 
1% ann&. 1905, p. 336-348. 
" Philippe Deschamps. op. cir.. p. 38. 
74 Friquents sont. les voy rigeurs qu i  utilisent le train pour mverser le continent d'est en ouest. 11 serriic 
interessant d'analyser les impressions et les commentaires sur Ie systGme ferroviaire arn2ricain et canadien. 
De mzme. Ir pays contrrnplt! depuis le train est reprtisent2 autrement. Aussi. nombreuses sont les pases 
Gcrites lors de ce diplricement. Elles r2vGlent souvent un enthousiasme ou une dciception tout fait propres 
à cette exptirience : les auteurs relkvent beaucoup d'analogies ou de dissttrnbl;inces avec le systcme 
ferroviaire français. 
'' Henri de Belvi?zr. op. cir.. p. 144. 



entre Vladivostok et Vancouver, permettrait advattirer les grands courants commerciaux de 

l'hirnisphkre boréal». Il declare que la Friince est dgterminée à poursuivre ses liens avec 

l'ancienne colonie et i profiter de ce rapport avantageux pour relancer l'<<esprit 

d'entreprise,. qui lui a toujours i t C  narurel depuis la fondation de la Nouvelle-France : 

Le nieilleur symptcme de notre santi. c'est le rcj.\'eil de ce! esprit d'entreprise qu'on nous 
d2niriit. Tout \ w s  l'at~este. Comme rius plus belles ti-poques. cornme au mnps de Jacques 
Carrier et de Champlain. notre pays rcprencf sa mission dans le monde: ses enfants. 
missionnaires de Iri religion. missionnaires de la science. missionnaires dt. l'ii-ptk, 
iiiissiunnriires de I'induwir. hriirenr i'c.srmJe Jans tous Irs recoins de la planixrt*. 

En 1930. le méme discours revient sous la plume de Maurice Guenard-Hodent. qui retrace 

l'essor des relations <(entre la France et le Canada depuis soixante ans*. Dans un petit 

tàsciculr d'une cinquantaine de pages, l'ancien rCdacteur de Pm-is-Cmod<i dit 

oii\.ei-tement que .[flaire connaître le Canada c'esr d'abord parler de sa richesse». Le 

Doriririiuir bÇnificié plus qiir jamais d'un prestisr dû ù son d6veloppement Cconomique. 

et son peuple $<est comme tous les Strrs jeunes. pleins de l'ardeur de vivre [...] : i l  se rend 

compte des ressources infinies d'un territoire immense et riche7')>.~ans cc contexte 

iconomique prometteur. qui ne cesse d'alimenter les propos favorables entre les dru?: 

pays. les niiteiirs des ricits de voyage expriment igalrrnrnt. 3 diverses reprises. la volont6 

d'entrrprendre des ichanges de produirs industriels et commerciüu.u plus friquents et plus 

solides entre la France et ces pays d'oiitre-mer. une alliance qui devrait apporter de la 

vigueur i des secteurs Cconomiques nécessitant toujours de I'Çnrrgir nouvelle. 

Mais voyons comment cette volonte est formiilCe et qiièls sont les secteurs de 

l'industrie qui sont mentionnes dans les ricits de voyage. .i maintes reprises. apparaît le 

dessein de créer une collaboration qui puisse reprodiiire ou exporter, dans Ir vicus 

Monde, les risultats obtenus, comme, pur exemple. les ~[blel les  machines en 

divcloppemrnt de la civilisation la plus a \mcie ,  [le] gaz. [le] tilégraphr ilectrique. [un] 

excellent hôtel. [le] chemin de fer. [les] machines perfecrionn~es~~s et ainsi de suite. 

La mission impiriale de 1561 permet au prince Napoléon de constater les pro@ 

du $nie amerkain dans toutes Irs disciplines. C'est en visitant le complexe hydraulique 

de Philadelphie construit apour prendre l'eau de la Schuylkill et 1'6lrver dans trois 

' T e  vicornre de Vogüi.  discours de hl. De V o g ü b .  dans Discours de ,\lX.I. le V.w Dr I'oirgiîi ur H. 
Mercier; op. ci!.. p. 18. 
-* 

Maurice Guinard-Hodent, Ln Tt-mlitiorr retiorri~. Les rulurio~rs twrre la Ftmce et ie C U I I I L ~  drp~t i s  
so i .~am arts, Paris. tt'dition Paris-Canada. 1930, p. 9. 
'"rince Napolion. op. cit.. p. 549. 



immenses réservoirs pour alimenter la ville». que le prince souhaite la poursuite de h 

collaboration entre la France et les États-unis. L'exclusivité de cette affaire est allie à <<M. 

Gadin, ingénieur franpis, chargé de ce travail par la ville qui a dijà dtpensé quarante 

millions de h n c s ,  lui rapportant 15 p. 100 par ses abonnements particuliers7v». D: 
méme, ù New York il est impressionne par des machines 3. laver h propos desquelles il 

note dans son calepin qu'il f ~ u t  en «demander le plan pour les importer en France»: au 

cours de son trajet en train d'Harrisburg au New Jersey. il remarque que les wa_oons-lits 

sont très confortables rr, de là, il tcrit qu'il devrait y en rivoir aussi en France. En 

wanshe.  son compagnon de voycigt. 'vlauricé Sand. n'est guitre Cbloui par les inventions 

amt~lcninçs et se limite à remarquer i la toute fin de son récit comment l'esprit français 

dif i re  de l'esprit americain. II se pose une question : ~Comrnçnt ces deux tlruves sr 

réuniront-ils un jour dans le n12rne océan ? Quand leurs couran[t]s civilisateurs sr seront 

m2lts. quand nous aurons pris à 1' .\merique beaucoup de son savoir-faire. et quand nous 

lui aurons donne beaucoup de notre ccrurJO». Selon Sand. 1ç pragmatisme nmiriciiin et k 

sentimentalisme français pourront ainsi füire. peut-Crre. bon minage un jour. 

Contrairement ù I l i  mifiance de Sand. Duvergier de Haurannr porte un regard trks attentif 

sur les États-~nis .  tout au long de son ricit de voyage. son avis. l'qriculture et 

l'industrie amCrkaines demeureront tlorissanres et actives. Pour surmonter les problC.mrs 

de financement propres à chaque pays. -1'XmCrique demanderait une nouvelle mise de 

fonds B l'Europe [...]. L' AmGrique. poursuit Duvergier convaincu. a ceci de remarquable. 

que son avenir matitiel ne dépend pas des hommes et qu'elle puise en elle-m2nx sa 

prospirite" '>. 

Les nombreux hommages i I'industric du voisin canadien remplissent les pages 

des Lrrn-es d'Henri de Belvt.ze: elles sont pleines de recommandations afin que la 

mission cornmercide de la Ctrpricirtrse au Canada obtienne de bons risultats. En 

particulier, dans le secteur industriel. le capitaine est hscint par la puissante industrie du 

bois. En revenant de Qutbçc vers Montrial. la zone de la rivière Saint-Maurice. près de 

Trois-Rivikres, attire son attention. C'est 18, Ccrit-il, que l'«on trouve sur son cours. 

coupi de rapides, des travaux fon ing6nieu.u pour la descente des bois. Un terrain placC h 

l'embouchure de la rivière est offen à de bonnes conditions à une compagnie frangaise qui 

voudrait Ctablir sur ce fleuve une exploitation et des scirriess'~>. La mission commerciale 

'' [ D i r i e r r r ,  p. 752. 
"' Maurice Sand. op. cir.. tome 35. p. 2 13. 
'' Ernest Duvcrgier de Haurrinne. op. cir., tome 58. p. 886. Cette i d k  de jardin id9nique. au milieu d'une 
terre où la richesse et. l'ribondance se prkntent  aux hommes sans bourse, pourrait tr i s  bien trouver sa 
place dans les topoï majeurs du genre utopique. 
" Henri de BelvCze, op. cir.. p. 134. 



de la Capricieuse a effectivement permis à bon nombre d'entrepreneurs français de mieux 

connaître le Canada et ses richesses naturelles. p d  lesquelles le bois est la principale 
source d'exploitation et. par conséquent. de <<renouer des relations commerciales 

longtemps interrompues [et de] faire profiter h notre pays [la France] des progr?s 

immenses de [l']agriculture et de [I'j industsieJ'~» canadiennes. L'économiste Gustave de 

Molinai ne dissimule pas son enthousiasme ci sa vheration pour le grand potentiel 

economique du Canada. Au cours de la soirée rnonuéalaise du 7 août 1376. avec les 

&&es de Iti presse canadienne. anglais et franpis, consenateun et libéraux». Molinxi 

porte un loüst 4 la psospéritC du Canada sous le bienveillant et 1ibCrd patronage de 

l'Angleterre. er riu développement de ses relations matkrielles et intellectueiies avec la 

FrrinccJ'n. Cet homme. qui se lie d'aniitit awc tout Ir monde partout où il passe, Ccrit ù 

plusieurs reprises sur la necessite de fonder des liens plus durables et plus profonds avec 

l'ancienne colonie. Ces liens seront nouh quelques annees plus tard avec la création du 

Ci-étlit f0uciei- jj-mco-ctrrltrtlirii dont il serti l'un des conseillers les plus Cminents. 

Egalement. il faut lire les impressions qu'il note dans son récit intitulé Aii C(rrl(idci 

i 1586). lors de son passage dans lü region de la ctipitde du Manitoba. ù Winnipeg et à 

Saint-Bonihce. avec la ddigntion du D<rnitrirr. qui est accueillie aux cris ripCtCs de dG\le 

la France !O. La ville et ses agglom~rations, sur le bord de la tlorissantc Rivikre Rou_~t.  

pourraient devenir, seion l'avis de I'Cçonomistr. 1'~~emporium du grand Ouesr canadiens'* 

(surtout par une industrie dinientüire et niini2rc). au mSme titre que Chicago ailx États- 

Unis et cela @ce ail concours des bons in\-estissements canadiens et français dans Ir 
secteur industriel. Lâ iJponsc du maire de Saint-Boniface. M. Royal. confirme les 

souhaits de Molinriri : 

Votre 1.isite sen le point de &part d'une union solide et durable entre Iti France et son 
humble rejeton. le Canada frrinqriis. Puisse cette union renouer plus &roitenient s'il est 
possible les liens qui nous r;ittaclient ri Ia Fr~nctt" ! 

La volonté de mettre sur pied une union économique est réciproque. Ln France cherche h 

récupkrer des liens qui pourraient s'avirer très ficonds à tous les niveaux; quant au 

Canada français, il espère voir son ancienne mkre-patrie devenir un allie prêt ù 

entreprendre la colonisation et l'exploitation des vastes terres encore viesges et qui 

n'attendent que des capitaux pour leur conversion en source de travail et de profits. 

'' ibidem. p. 136. 
'' Gustave de Molinari. Lrrrrus, op. cir.. p. 145. 
*' .4n Cmodo. op. cir.. p. 40-1 1. 



Pour ce qui est du commerce, de la finance et de la culture, les auteurs des récits de 

voyage expriment Ir desir de créer de nouveaux contacts. Mîme si tous les auteurs 

reconnaissent l'autorité exercée dans ces secteurs par les États-~nis, c'est encore le 

Canada qui tient le haut du pavé en termes de diveloppement des relations. il nous semble 

que la voie ouverte par les relations commerciales et culturelles est celle que nos 

voyageurs envisagent comme itant la plus convenable, et stratégiquement la plus discrète 

vis-à-vis du pouvoir britannique. Elle favorise la reprise effective des contacts entre les 

deux pays. surtout durant une 6re d'accroissement concurrentiel et colonid miuquie par la 

montCe d'autres puissances europiennes (comme I'Ailemagne et la Belgique). En 1882, 

l'ouverture du Commissariat canadien h Paris, dirige par Hector Fabre. tàvoriser~ 

sensiblement ce renouveau? Jean-Jacques Xmpre diplore qu'en 185 1. à la différence 

des autres grandes nations européennes. la France n'ait pas encore de consulats au Canada 

pour stimuler l'essor des relations cornrner~iales~~. En fait. aprh l'incendie de l'arsenal de 

Toulon. la Frmce ;i achete des bois au Canada et d'on s'en est bien trouve>>. L'homme de 

lettres qil'est Amph-e comprend Ir potentiel que pourrait représenter un Canada dlie 

iconomiqiienlènt et culturellement ù la France et il écrit : 

Pourquoi ne pas nouer des rc'l;ltions dunt le rtisultat serriit de maintenir et d'itttndrt notre 
influence morde sur des populations fr~nqaises par Ir: sans et qui dCftndent. avcç unc 
persivirance touchrinte. leur nationriliti contre le doubk envahissement de 1' Angleterre et des 
Etats-Unis '?"'. 

La question touche u n  volet politique souvent controversé chez Irs auteurs. 

Indépendamment de la position idiolo_oiquc de ces derniers. nous remarquons que 

plusieurs d'entre eux ne voient pas vraiment d'un bon =il I'intcrvention exclusive des 

Britanniques dans ces provinces de 1'Amérique du Nord: par contre. d'autres. plus 

modérés. n'hésitent pas 3. soulijner le rigirne de libenés sociales et économiqucs - Ir rôle 

tutilaire, comme ils le définissent - instaure par la domination britannique, libertés qui 

auraient été douteuses sous un régime français. Henri de Belvkze rapporte de maniere 

bien diplomatique la question du commerce direct entre la France et le Canada, 

.progressant à l'abri des relations amicales de la France et de 1 '~ngleterre~~». Belvèze ne 

- - 

'"bideni. p. 49-50. 
'' Par ailleurs. le journal Paris-Coiladu public de nombreux articles sur In volonté d'autoditrrmination 
comrnerciak du Canada vis-&vis des rttgles de contrôle anglais. 
" Le premier consulat de France remonte i 1859 i Quibcc. 
n Y Jean-Jacques Arnpere, op. ci[., tome 1, p. 137. 
rii 1 Henri de Belvkze. op. cir., p. 132. 



veut point brusquer la bienveillance du Royaume-Uni, si nCcessaire à la conclusion d'une 

entente entre Français et ~anadiens'~. 

De surcroît, l'attention des Français est attirée de plus en plus par l'immense Ouest 

canadien. Tout le ricit de Lmothe est un pantgyrique des ressources naturelles et 

humaines du Manitoba, demiese frontikre de la colonisation dans les Prairies. En 

s'appuyant sur les itudes de Monseigneur Tache (Escpisss ssiri- le Nord-Owsr), et sans 

nigliger de parler dès difficultis implicites au defrichement des terres. Larnothe prksente 

ces lieux aux Français comme le nouvel Eldorado canadien où I'ilérnent français trouverait 

aisCrnent sa place et ou les inwstissemrnts commerciaux donneraient d'excellents 

r i s~~l ta t?~.  Les lecteurs de Lanothe apprennent que I'a_oriculture est tris florissante @ce 

«i la prodigieuse ferrilit6 du sol limoneux des Prairies)> et que le doin  de prairie ofire un 

excellent fourrage. Non seulement le bison en fait ses dilices. mais les chevaux et autres 

betes Je m i t  en sont trks friands".. L'auteur esquisse ainsi un tableau quasi idyllique de 

la rigion dont il souhaite que les richesses aient bientôt une place dans Ir cœurs des 

Français car de d l e s  destinees valent bien la peine qu'on y songe et qu'on détourne un 

momcnr les yeux Je cette Europe \~ieillie"")). Son homologue Jules Leclercq est du mSme 

avis cas lui  uss i  est un clinadophile passionni. Il parcourt les pages de l'histoire mythique 

de cette contrit arriichér 4 Mat  sauwge et devenue l'un des berceaux de la civilisation 

arn6ric;iine. Leclercq est JCcidCment convaincu que si 

'1 I En 1377. le Crinriciri jouit cl'unc certaine rruronumic coniniercirilt. Dis ans riprEs la crirition dc la 
Confidiration. un rirtick esrrriit du Cotwspo/id~irir dans la livraison d'avril-mai 1877. intitulti <(La France 
crinadiennc. La question religieuse. Lès races hanpise er ringlo-sasonnt.~~, est si@ par Ie consul francpis ri 
Qut!bec. Albert Lefaivre, sous le pseudonyme de J. Guirrird. Dans l'article. l'auteur. grtind connaisseur des 
questions franco-canrrdiennes. parle dc. l'accroissement iconomiqut. de hlontrthl. capitale iconomique de 
toute la conf'2dir;ition canadienne et dissene sur les secteurs de pointe : (&lontrir\l envoie en Europe des 
millions Je  barils de bE. orge. avoine, Faine, etc. Le total de ses exportations s'6lthcr i 20 millions Je 
dollars (105 millions Je francs). Ses manufactures ont pris aussi depuis quelques annees une certaine 
importance. Les principales productions Je ce genre sont : la farine, les chaussures, les fourrures, le 
crioutchouc. les selleries. ouvrages de fer. r;lffineries de sucre. tabacs. menuiseries. meuhlc. objets de mode. 
etc.)) (Paris. Librairie de Charles Douniol et Cie. 1877. p. 33-34). 
'' L e  ricit de Lilmothe est parmi les premiers textes divulgateurs de la r6alitt canadienne de I'Ouest. 
D'autres textes sont publigs sur ce sujet pendant les annks  1880 1590. Nous en rivons d1SLjjii V U  un 
exemple avec celui qui parle de Ia Sucihi  fmici2,u- tl ~ i  Ctnincln. fond& par Pierre Foursin en 1893 pour Ia 
colonisation de Iri Saskmhe\van. Dans cette ligntk. s'inscrit aussi Ie rr'cit de \ ~ o y g r :  de Philippe 
Deschamps. 

3 Henri de Lamothe, op. cir.. p. 333. 
'" lbidenl. p. 336. 
't? Jules Leclercq, op. cir.. p. 363. 



Le miticuleus comte de Turenne. prenant soin de noter des chiffres dans son récit de 

voyage, nous renseigne sur la situation du commerce le plus imposant de la capitale du 

Bris-Cmaclci - celui du bois - et il Çcrit h ce propos : «Son commerce principal est le 

commerce des bois. qui donne lieu à des afhires pour un chiffre s'élevant annuellement i 

environs 6.000.000 de dollarsY"> dont une bonne partie proviennent des retombées de la 

construction de navires pour l'Europe. Turenne deviendra consul géniral français pour le 

poste de Qdbec de 1890 ù 189-1 et se tiendra constamment a ~ i  courant des questions 

d'importations et d'exportations entre la France et le Canada. Il sait que son pays importe 

une quantitC ii&s de bois et que cette tendance contin~iera encore pendant des nnniss.  

Cependant. son esprit de diplomate pré~royiint et intrigue par les questions Cconomiques 

des pays visiris l'amkne h en~~isager l'avenir de ce commerce : <<On arrive à se demander 

ce que deviendra Ir B~rs-Girrdrr quand sa source de richesse. le cornmerce des bois. sera 

Cpuisic. et de I'wis de gens compétents. dans vingt-cinq ou trente ans au plus. on en sera 

Iiqi):~~. II h u r  se rappeler que le voyage du comv sr  déroule en 1875- 1876. donc vingt- 

cinq ans avant le dibut du XXe siiicle. date qui pose dSj5 des probl2mcs de planification 

aux 2çonomistcs. De m5nir. Louis de Turenne donne. 2 la fin de son ouvrage. des 

chiffres relatifs au recensement de 1570 aux Érats-unis. et concernant aussi les ncettrs 

fiscales de I'lnion ainsi qiie les exportations et importations en dollars ümCricciins. 

Philippe Deschamps affirme que +]'est surtout dans les liquides que [la Frünce bit] iinr 

esponation imponante avec 1'AmCrique du ~ord'".. durant les annies 1890. Le marchi 

nord-américain semble d i j i  tente par I'irnporrlition des vins français. tout porticulitrement 

les vins de Bordeaux et de Boursogne. et. ividemmcnr. Irs vins de ChampagneYv. Pour ce 

voyageur. qui souhaite 18indCpendrince du Canada du joug de l'Angleterre. cette solution 

ttamknrrait entre les Franqais de l'Ancien et du Nouveau Monde une entente 

friictueuse""'~~ pour les annies futures. Le nouveau <(traite de commerce [...] conclu entre 

la France et le Dominion favorisera riciproq~irment des relations commerciales [...en 

'46 Louis de Turenne. op. cir.. tome 1, p. 3 15. 
Y' I6idei11. p. 336. 
~h Philippe Deschamps. op. cir.. p. 16. 

" Plus exactement Deschamps &rit que la quanti16 des deux prrmii.res sortes de vins n de 3.480.95.1 
litres et de 400.352 caisses pour le cdkbre !.in mousseux. D'autres renseigwments importants sur les 
exportations franfaises vers les Éinü-Unis et Ir Canada pendant I'nnnt'e 1890 sont d o n d s  par Fridt!riç 
Gerbiti dans It. chapitre troisiitme <<Le libre-Schange au point de vue exclusivement ti-anpis)). dans Iri 
quauikrne partie de son 6tudrt Ftntice er Cnticlcio. op. cir. 
""' Philippe Deschamps. op. cir.. p. 156. 



dépit] de I'hostilitt manifestée par les partisans de la réciprocité commerciale'0'». Selon 

Deschamps, un dCsiquilibre s'est instauré : d e  Canada accorde à la France le traitement de 

la nation la plus favorisée, alors que, de son côté. la France ne se soumet pas h la rnErne 

obliption [!]'O'». Concluons ce parcours avec la brève et sympathique remarque de 

Thirese Bsnrzon sur In qualit6 des pommes canadiennes les plus populaires à l'époque. 

«la grise et surtout "la fameuse" . rouge meme i l'intérieur)> mais «dont nous ne 

connaissons en Europe que les moindres ~chantillons'~'>~. Le désir de Thirèse Bentzon 

sera esauci car ces pommes seront comrnercialisies sur Ir marché français quelques 

annees plus tard. $ce d la présentation officielle que le Canada fera de ce produit i 

I'Exposition univrrsdle de Paris en 1900. 

Du côti culturel. Frrinqois-Xavier Gmeau commence ù Ctre lu et appreciC en 

France. Nous wons retiricé une lcrtre manuscrite. darie du 3 septembre 1353, dans 

Iüquelle Garneau Ccrit i Émile de Girardin. directeur de 13. PI-esse de Paris. pour lui 

soumettre un exemplaire de son Histoire h Cmrrrilci : nQuoique je n'aie pas l'honneur de 

vous connaître pèrsonnèllement. .LI. Morin. partant pour Paris. m'engage i vous offrir un 

exemplaire de l'Histoire du Canada. ce que je fais avec autant de plaisir que je connais vos 

talents. votre La France montre de l'inr6rt3 pour la littirature canadienne 

francaisr: le grand ami du Canada. Xa\*ier 'rlarmier. appuie de son pouvoir d'acadimicien 

le poktr canadien Louis Fréchette afin qu'il obtienne le Prix Montyon pour son recueil 

poitique Flrrri-s Iiorriilrs. Le prix est enfin dicerne i Fréchette par I'Acadhie Française 

en 1 SS 1 .  g r k r  à I'rimitii <<d'xadérniciens cana do phi le^'^'^^ dont klarmier est le chef de 

file. La nostalgie pour 4es traditions et 1' avenir de 13 Nouvelle-France)) chünrés par ( a n  

de ces Canadiens qui. par deli I'Atlantiq~ie, conservent religieusement la langue de leurs 

- 

I l I I  Ce traite de commerce n'est ratitiS que le 4 octobre 1895. .Indre Siegfried. dans son ouimgr intituli Le 
Cmatki. les ïieirv I-ncrs de 1906. parie encore de Iri ~~jaiousie)~ anglaise face au Jri-\.t.loppement des relations 
commerciales entre la France et Ic Canada. 
'": Philippe Deschamps. op. cir.. p. 160. Comme nous l'avons vu  mpto (chapitre V). c'est le savant 
Fridiric Gerbic! qui nous idaire sur les origines de ce trait6 d'avril lY93 dont i l  nous donne les d2triils dans 
Ie chapitre premier (<Le traite de commerce entre la France et le Crinadan de son h i e  intitulic: Frmrcr er 
Ccrrrarln. Nous rappelons que Philippe Deschamps visite le Canada juste aprcs la conclusion de cc: trriiti,  

c'est-Mire pendant le mois de mai de ia m5me an&. Il est certain que l'on doit Jonc parler de ce sujet 
dans les milieus canadiens qu'il friquente Jurant son passage. 
I l i l  Th6riscl Bentzon. ,Voui.elle- Frarrce, op. cir., p. 2 15. 
IO4 Fnnqois-Xavier Garneau. latn manuscrite à monsieur Émile de Ginrdin (Paris). J a t k  du 15 novembre 
1853, lot 1 16-CS. archives de la Viile de Montrial. L'Histoire dlrr Caltnh de Garneau avait d6j3 reçu des 
critiques tris favorables de la part de Thiodore-Marie Pavie dans 13 Re\-rie des Drrrs I\.lorldrs du 15 juillet 
1533 et de Moreau de la Sarthe. dans le Cor-t-espotidcr~it du 25 dkembre 1553. 
'"' Gdrard Tougas. Histoire de ln litré/-ririire cniiorliei~ire-f>.a~~ç~ise, Paris. Presses Universitaires de 
France. 1960. 1967, p. 4 1. 



a'ie~ix"~» apparaît comme un des principaux pritestes pour renouer des liens avec le 

Canada. Les relations culturelks entre les deux pays ne cesseront dès lors de se 

développer. comme le mentionne le marquis Gaston de Levis h propos de sa visite au 

couvent du Bon-Pasteur de Quebec. où d e  consul de France [Alfred Kleczkowski] 

annonça à M. Emest ~ a g n o n " ~ ,  qui [les] accompagnait, que Ir ministre de I'Instruction 

publique de France venait de lui confirrr le titre et les palmes d'officier de l'Instruction 

publique'" J» . 

Le point de vue des voyageurs iranpis au XIXe sikcle sur le p1-ogri.s Cconomiqur 

nord-arn6ricain est variable. D'autres voyageurs curoperns ont sillonné le continent et ont 

espsimi leurs opinions. Or. les Xrylais ou les Italiens voient-ils de la m2mc hqon l'essor 

prodigieux de ce tre .4rnCriqiie ? Voudraient-ils resserrer des liens avec ce continent et sur 

quelles bases ? Certes. 1' Amirique hscine pour ses beautés naturelles ainsi que pour son 

avenir prestigieux. En feuilletant un rticit de voyage italien. Ricoidi di irir i i q g i o  

scieri~~ico riell'.41rrri.ic~r serreirnYarztrlr ire1 h1DCCCLW. icrit p u  Ir géologue (c Pro f. 

C a v . ~  Giounni Capellini. nous wons remarque des constantes ainsi que des 

d i f f i r e n ç r ~ ' ~ ~ .  Le scientifiq~ie italien Çcrit dans la prifaccr de son ricit que quatre ans 

environ sont passes depuis son voyage et qu'il faut en tenir compte car, me1 Nuovo 

Mondo tuttopt.og~.alivce e cambia con una rapiditi di cui difficilmrnte si rende conto chi 

ha sempre vissuto nella vecchia ~uropn"")~. En voyage au Canada avec son rissociç de 

reclirrche français. Ir giologue Jules .Clarcou. Ciipellini note la vitcilit6 et 13 richesse de la 

ville de Quibec dans son récit de voyage scientifique. Aprks avoir quit16 Lévis. les deux 

gCologues passent par QuCbec pour se rendre 5 la chute Montmorency: voici ce que 

Capellini Ccrit dans son rkcit. vouC rssent ir llement à de strictes observations scientifiques: 

La citti hri cinqutt porte. si distingue in due p m i  supcriorc eJ intriore. tt quest'ultirnri St 
Jifcsa contro le erosioni Jttl fiurne mediante une paiafitia. Le pelliccerie ed i ittgni. 
spttcittlnittntt: da costruziontt. hrmttno Iri parte principale del comrnttrcio di Qudwc. citti più 
volte rirsri 5 sempre Jrille proprie centtri risona più p n d e  e più riccx osgi vi si ammirrino 
unri quanrit~ di crise c: di edit'izi di solide pietre che a poco ri poco yengono a sostituirt. le 

'ln Xavier Mxmier. Pussi et pi-isetlr. p. 2 16. 
'"' Folkloriste et ami de I'abb6 Caspin .  il est l'auteur des Clzniisoiis pupiriaires drr C<iiiadn de 1965. 
' " T e  marquis Gaston de Livis, op. rit.. p. 74. 
'Oy Nous donnons ici la rtifirencr biblio_rnphique compI2te : Prof. Cav. Giovanni Capellini. Ricardi di toi 
iicrggio scieurqïco iiell'Artirricn serterirr-ioitale ire1 MDCCCLXIII, Bolognri, Giusttppe Vitdi, 1867 (plus 
cane). 
I Ill Ibisleru. p. VI. C'est nous qui soulignons (dans le Nouveau hIonde. tout progresse et change avec une 
t e k  rapiditi qu'on peut difficilement s'en rendre compte si l'on a toujours vecu dans la vieille Europe). 



costruzioni per Io addietru esclusi\.arnente di leyno. È la citth più nordica Je1 nuovo mondo e 
per i l  rigore dell'inverno si pu6 parrigonarc alla Siberia"'. 

Chaimé ensuite par la grandeur de la chute, Capellini fait tout de mCme une remarque 

ironique sur la bureaucratie de cet endroit. En bon Italien. accoutumi i payer toutes sones 

d'impôts, il s'itonnr par contre de devoir. mime au Canada. payer une multitude de t a e s  

pour pouvoir traverser des terrains : 

[...] infritti io non sriprei ridire quante piccote tasse &hi ri prigrirt. ai diversi proprietriri dei 
terreni che rivevo rittrrivtirsato in quella tlscursiontt. Non par10 della criscritri di Xlontmorenci 
intorno riIlri quale non si puh quasi nioutwe un prisso senza pasare unri tassa, Si paga per 
\,ttJerlri drill'alto. si priga di nuovo per ~erierlri di tlrinco; e poi prigano coloro che la t-ogliono 
rirtirtiirtire sctlndcndo con non poco pericolo iwso la riva sinistra clcl tïurne"'. 

Sur le plan historiqiie. les choses changent. Une fois nmve i Montrial par chemin de fer, 

le giologue imlirn dit ne pas vouloir parler des monuments qu'il y rrouve et qui. du reste. 

(<ne pourraient avoir d'importance. surtout aux yeux des Italiens» (-non porrebbero 

üxre  imponanza. soprattutto p u  noi italicini~~): pu conséquent. il passe eipidemenr sur % 

sujet. Finalement. contrairement ii ce qui a CtC remarque chez les voyageurs français. nous 

ne voyons point d'exotisme nosrcilgique chez Capellini concernant Ir patrimoine 

rtrchitecturril de la No~i~~clle-France. Le $ologue Çrablit plutôt des pürametres 

d'obscrvürion qui s'doignrnt rrmiirquüblen~ent sur cenains aspects de ceux de ses 

homologues franpis: l'attrait pour les idificrs historiques des villes canadiennes. qui fait 

passionnCment Ccrire ces derniers, laisse indit'firrnt cet Italien qui ne parcourt I'XmÈnque 

que pour ses beautis naturelles et gCologiqurs. viritable heritage qui peut soutenir la 

comparaison avec le patrimoine historique de son pays. 11 est ividemmrnt impossible de 

tirer ici des conclusions i partir du rk i t  d'un seul voyageur italien. cependant des 

tendances majeures peuvent dSjh s'esquisser: d e s  rivèlent une &idente admiration pour 
-- 

I I I  lbitle~rr. p. 53 (la ville a cinq portes. on distingue ses deux parties. la haute-ville et la basse-ville; cette 
derniere est prot2gl;e contre les inondations du tleuve par u n  pilotis. Les pelleteries et les bois. surtout 
ceux pour la construction, forment la source principale du  commerce de Qutibec, ville plusieurs fois brûl2e 
et qui renaît toujours plus grande et plus riche de ses propres cendres : aujourd'hui on y admire une fouie 
de maisons et d'idifices en pierre soIide qui. petit 5 petit. vont remplacer les anciennes constructions en 
bois. C'est la ville 13 plus nordique du nouveau monde et pour. la rigueur de son hiver. on peut la 
comparer j. la Siberie). 
"' lbide~ii. p. 60-6 1 (en effet. je ne saunis dire combien de droits de pûssûp j'eus 3 payer aux divers 
propriitriires des terrains que j'avûis taversis pendant cette excursion. Je ne parle pris de Iri chute de 
Montmorency, pris de laquelle on ne peut bouger sans payer une m e .  On la paie pour la voir du haut. on 



le progrès amincain et, au contraire, un intirSt mineur pour les quelques traces historiques 

laissées par les Européens sur le continent nord-amtricain. Est-ce en partie une réaction 

naturelle de la part du représentant d'une communaute nationale, ici l'italienne, qui n'ci 

pas eu de participation decisive dans le jeu colonial survenu sur ce continent '? La repense 
à cette question serait un point de d6pa-t intiressant pour d'autres recherches que nous 

voudrions envisager pour le Futur : considerer et comparer certains récits de voyage issus 

d'ciutres cultures pendant la m2me piriode pour en comprendre les enjeux. 

C1.2.2 - L'alliance  LI Cridit foncier franco-candien 

En 1873, un livret est pub12 par Benjamin Sulte sous Ir titre suivant : Le Ctrricrth 

t r i  Ew-ope.  En soixante pages, l'historien canadien s'en prend 4 la tks mauvaise 

connaissance que lès peuples ruropiens ont du Canada . Ils se contentent Ir plus souwnt 

de vagues ti priori et de stCr60typcs d h o d i s  au sujet des habitants et dès ressources de ce 

pays. Selon Sults. h l'exception de q~ielqurs Ccrii-iiins-\.oyagrurs, peu d'itrangers ont 

compris ce pays. Parmi ceux-là. il compte Ednie Rmiea~i de Saint-Père. Xavier .Vannier. 

Jean-Jacques Arnpkre et Maurice Sand. 11 conclut son article comnie ceci : L e s  Europirns 

ne nous connaissen; pas. Ceux qui ont entendu parler du Canada et des Canadiens n'ont 

que de fuisses notions sur notre compte. Des \.oyageurs et des écrivains de la presse 

l@e se plaisent 4 entretenir cette ignormce ct i l'liggnverl"~. Mais cet état de fait est 

d i j i  en train de changer. Toutefois. il faut priciser qu'il existe une litterature 

d'information &rieuse et passionnk 5 propos du Canada et une IittCratiire de feuilletons 

populaires. Sous sommes conwincu que le processus de rapprochement entre l'Europe 

(13 France tout particuli~rcmrnt) et Ir Ctinadri s'est niis en marche. bien que lentement et 

souvent selon un parcours tortueux. depuis les annies 1850. .Maigri la fougue x e c  

laquelle il senible denoncer cette miconnaissance, Sulte ne manque pourtant pas de citer 

des noms de la première g inbt ion dWÇcriwins-voyageun qui ont fortement contribue 3. 

cette renaissance. de concert avec l'importante mission commerciale de 1855. Sept ans 

après la sortir des notes de Sulte. le terrain semble fertile pour mettre sur pied une 

importante collaboration commerciale entre la France et le Canada, par la création du 

Crkdit foncier franco-canadien (C.F.F.C.), qui subsistera jusqu'iiux années 1970. et qui 

permettra d'intensifier la connaissance réciproque des deux pays dans divers secteurs. 

Le tout commence en 1850 awc a n  essai de  colonisation^^ plus intense au 

Canada. Une délégation française. iimv& sur l'invitation du Gouvernement du Canada et 

13 paie i nouveau pour la voir de c&i; puis. paient aussi ceux qui veuIent l'admirer en descendant 
p&illc:usement vers le cot2 gauche du tleuve). 
""enjamin Sulte. Le Cariud~~ err EL[/-ope. Monrr6al. EusSbc: S2ntkaI. 1873, p. 45. 



du consul de France, Albert Lefaivre, sert de porte-parole, 4 des titres divers, d'une série 

d'inrérEts français.>. Ces intirêts auront aussi pour effet de donner le .<point de dipart 

d'une nombreuse immigration provenant, par exemple. des races fortes et saines de la 

Bretagne et de la Normandie». Ceci est mentionne dans l'article de Joseph Tassé qui sen 

d'introduction à un petit fascicule intitulé La Fmice er k Cni inh  fi-trirpris. Discolri-s, 

publie au tout dkbut de cette aventure Çconomique. Lü devise annoncée est claire : (<Nous 

rillons renouer les liens d'autrefois !"' . Nous avons déjà mentionni que Gustave de 

Molinxi faisait partir de cette deligation avec Thors et Laionde. 

La création du Cridit foncier franco-canadien en 1880, sociiti ~~d'investissement 

internationül cornponant autant du capital de contrôle que des placements de 

ponrkuille' ''s. est rappel& par plusieurs voyageurs dans les récits de voyage postirieurs 

à cette date. .lIolinxi. un des acteurs principaux de cette entente, nous iclaire à cc sujet 

dans son second récit amincain de 1886, .-hi Giitcrïlri  er m.r hfmttrgi~es  Rocherises. Il 

offre une sorte d'apologie expliquant les retombées positives de cet accord économiq~ir 

entre les deux pays. accord dlmt du commerce de ditail jusqu'aux secteurs majeurs de 

I'iconomie pour lèsqucls se mobiliseront <(un vaste courant d'hommes et de capitaux». En 

effet. lès çapitaus investis dans le C.F.F.C. jouissent d'indrrts privilçgiis, selon le 

riciacteur en chef du Jo i~7 id  des De;D[rrs : 

[...] Le  Cridit foncier frrinco-srinridien, fond6 i l  y ri cinq ans. di\.eloppe progressivement ses 
optkatiuns. et ses con~ptes rendus attestent qu'on peut prSter avec riutrint de sCcuritLi aux 
proprithires krinqriis d'Arnt;rique qu'aux proprlGtriirts franqriis de Fr~nct!. tout en protÏtant J: 
la ciit'fCrcnçc du [aux de lWinrt;rCr. Pourquoi donc nos grandes banques abandonnent-elles aux 
capitdisttis anglais l'exploitrition t x l u s i ~ * e  du marefi2 dè l'argent au Canada. Une banque 
tirinqaisc. Grriblic dans la provincc de QuC;bcc. avec des succursales dans le Nord-Ouest. rr 
g k i e  avec Iri connriissrinct. suffisante du pays et la prudence nGccssaire. y krriit wnaint!mcnr 
ses affaires [...] "'. 

Dans ces lignes, la prudence se nGle i In confiance. Un vaste territoire est concerne par 

I'ententr avec le Crédit foncier: il commence dans la province de Québec, mais repousse 

ses fronrii.res jusqu'aux landes presque disertes du Nord-Ouest où de nouvelles missions 

de colonisation sont h l'œuvre depuis les annies 1840"~. Connaissant cette réalité, 

1 I J  Ln France e t  le Cmr~da jkur~uis. Discarirs. op. ctr.. p. III-VIii. 
IL5 Samir Saul a consacre un article au C.F.F.C. intitule Konjonctures, adaptation et croissance: Ie Cridit 
foncier franco-canadien ( 18 80- 1979))). Histoire, 6corroniie et sociitr'. tome 2. 1986, p. 297-328. 
I Ib Gustave de Molinrtri. .Ar1 Corradcr, op. cir.. p. 138- 139. 
"' C'est en 1854 la fondation du premier colISg de Saint-Boniface. au Manitoba. par I'interrnidiaire de 
Mgr. Alexandre Tachi, lui m h e .  arrive en 1844. 



Molinari se pose forcement une question qui lui tient à cœur : &5nigration actuellement si 

peu active en France et en Belgique ne prendnit-elle pas, au profit de l'expansion de notre 

race. un essor comparable à celui qu'elle a pris en Angleterre et en Aiemagne '?». Dans la 

mesure où le Canada est considiré comme une terre promise, 1'~conomiste envisage avec 

confiance le fait que même la balance commerciale entre les deux pays poumit s'amdiorer 

oriccr aux rapports offerts par le Crédit, malgré la mauvaise tendance des années 
C 

pricédrn tes : 

[...] Le commerce Je la France avec le CmriJri est en plein d2croissrince. et i l  est, selon toute 
apparence. condamni ri d2croitre t'nmrt'. .-\prt;s ~'Stre 2lt'vGes de 1,700.1 12 francs en 1865. ri 
9.Y4Y.303 francs en 1374. nos exporttirions au Canada sont tombt;es i 2.67 1 .Y0 l francs en 
ISSO. et. d'riprk la statibtique la plus rCcttnttt qui  m'ait A2 c.onimuniqut;t.. sur une 
importation totale de 40.473.576 piristrcs ri Xlontrt;til. clans I'annGe tÏscrile finissrint le 30 
juin 1885. la France n t  figurait que pour l.053..796 piüstrrs. un  qurimntiCmt."? 

L'abondance de chiffres dans ces quelques pages peut nous Çtonnrr. Le récit de voyage de 

la seconde moitii du XIXc incorpore tout nüturellrment ces considerations Çconorniques 

au milieu d'une belle description humaine oii panoramique. Molinari est un maître dans Ir 

genre: il arrive i passionner It lecteur en donnant des chiffres exacts et bien expliquis. 

Ainsi le pays dicrit divoilc-t-il une rialiti plus tangible par rapport aux descriptions d'un 

ricit de voyage où l'on ne prisente que des irnqes pirtoresqurs et souvent stiréotypers. 

Molinari poursuit sa relation en fournissant encore des chiffres sur les droits douaniers qui 

sont de ~Çritables <entraipes>) aux relations commercialrs des deux pays. Depuis lors. des 

pourparlers entre les deux pays sr tiennent constamment pour itablir des traitements de 

faveur dans ce partenariat. 

D'autres voyageurs dissertent sur la criation du Cridit foncier. En 1585. Ir rki t  de 

voyage d'Étienne Hulot nous apprend par une note en bas de page qu'un Çvénernent 

politique majriir a eu lieu grâce à l'entente crier avec Cridit foncier franco-canadien. U 

s'agit de la libertti accordCr i la Puissance canadienne de traiter directement avec la France: 

la note nous apprend que ~~[dlrpuis trois ans, le cabinet de Londres autorise le Dorriinioii à 

traiter par l'entremise d'un commissaire sp&ia~''~~ Cette liberté commerciale ne peut 

qu'apporter un nouvel elan aux relations commerciales insrauries par le C.F.F.C. et Huloi 

le souligne dans son texte : 

''' Gustatt de SIolinari. A u  Cumdu, op. cir., p. 139. Bernard Pinissons propose dans son anide incitu16 
(<Les relations commerciales franco-canadiennes, 1880- 19 1 - b  (op. cit.), divers tableaux silant de 187 1 3 
1914 qui montrent l't!volution du commerce canadien avec Iri France et [a forte concurrence d*autres pays. 
notamment les États-unis et l'Allemagne. 



Le (Cridit foncier franco-canadien,). organisi sous Ie ministcre de M. Duclerc. donne les 
meilleurs rGsultrits. Le ministre prit rang. Jans le conseil d'administr=ition de la SociGt6. i 
c6tZ de hl. Chapeleau. secrtitaire d'État au parlement d'Ottawa. Nous ne saurions trop 
fgliciter Ia France d'appuyer de son cridit les entreprises canadiennes. et nous serions 
heureux de la voir divrlopper ses relaiions d'affaires avec son ancienne colonie"". 

Hulot. ancien Ctudiant de l'École libre des sciences politiques de Paris. comprend 

parfaitement Ics enjeux de cet Cvénement et declare que ces liens ne pourront que 

contribuer 5 I'Cpanouissement des deux peuples et. paraphrasant le discours de Molinliri. 

il remarque que q<Friinçais d'XmCriqiie et Franqais de France sont Cgalement interessis ù 

dCïelopper cette initiative et ù la diriger du c6tC des Cçhanges'" » . 
PILIS tard en 1903. Liicien de Burlct tient i signaler dans son introduction que 

[IJ t  Canada iippcllc. des rrrivriilleurs ... et des upit3ux. Son gouvernernént i2dti-d et ses 
puttrnttnicnts pro~~inciaux ont tniprinit; Je nornbrcuscs brochures. où unt illusirrition 
intl;rcssanrtt t;clrure un ttx[r trks 'iuggestit' ct montre une terre promise. Dés missions sont 
t.c.nut.s en France et des dt;l<gu2~ fi;ini;;lis on[ jrtinchi I'ocCan. On ri publit! des lit-res. donnt; 
des cont2rcncrsL". 

>Idgré cria. Burlet est bien désillusiond au sujet du  mythe de I i i  terre promise du Nord- 

Ouest canadien. lorsqu'il relate dans son rr'cit que des 6nugrrints français ont dû  rentrer 

en France. une fois rendus à Saint-Norben nu Manitoba pxce qu'ails ne trouvkrent qu'un 

lopin de terre. sans aucune des constructions qu'ils s'attendnient à y rencontrer. Tout ce 

qu'ils ont est un champ et u n  titre 5 des terres qui n'ont jamais CtC üch&es'"~. Quelque 

chose n'a doiic pas fonctionné dans I'rngrenagr complexe du Crédit foncier. exception 

hite pour la province de Qiiçbec q u i   sr singularise dans la "Puissancr"~ et OU les 

<cigents de colonisation [...] sont des hommes pinitrés de leurs devoirs et. [où.] au 

minisrkre provincial. on trouve une urbanité &le i la sincirit6 des renseignements. 

1 I Y  - Etiennr Hulot. op. cir.. p. 162. 
''" Ibidem. 
'" Ibidetrr. p .  163. 
"' Lucien de Burlrt. up. cil.. p. 8. 
" Ibidem. p. 1 1 1 .  Sous le volet &migration I rqa i sen  de la publication de 19 1 1.  intituld Le Cm~od~i  rr 
ILI Frarice. op. cil.. la Chambre de Commerce ti-rinçaise de Montr6sl souligne son engagement ri 
((renseigner de façon complitte et impartide les Français qui desirent venir au Crinrida. Elle les met en 
garde. i l'occasion. contre les fallacieuses promesses de cenriinrs agents d';migration dont quelques-uns 
mrillieureusrment. n'ont pas d'autre pkoccuprition que la prime qu'ils touchent par tSte d't!migrant». Ces 
evenements malencontrt.ux Ctaient fr2quenrs vers la fin du XIXe siscle. 



Aujourd'hui, ln province fait une propagande louable1"». À l'intérieur de la province, 

c'est dans la région du Lac Saint-Jean que la «colonisation fait des à présent le tour du lac 

tout entier [et] y trouve également des conditions heureuses'% En somme, il semble que 

les meilleurs risultats du C.F.F.C. ont 6tC produits surtout dans cette province. 

Le Crkdit foncier franco-canadien a effectivement joui un rôle diterminant dans les 

relations entre les deux cornmunaut&. Ne serait-ce que pour les rencontres, les itudes 

préliminaires et les publications di fîùsCes. les connaissances riciproques se sont 

:randenlent amCliorérs et ont comble de nombreuses lacunes h divers degrés. Ce que 
C 

Benjamin Sultc contese en 1573 n'ci presque plus il'Ccho vers la fin iiu si;icle : l'existence 

d'un groupe de l'intelligentsia intCressC et. surtout, renseigné sur le fait canadien est une 

ririli t i  enracinie dans le panorama culturel français de I'ipoque. Les liens sont décidiment 

soudis et serviront de base 9 d'ciiitres ententes qui seront conclues tout au long du XXe 

si5cle. 

VI.3 - L e  rôle des Es~ositions universelles de Paris 

L'idtr: de pro_ori.s et de riipprochement des peuples est aussi trts explicite dans les 

nombreux documents relatifs aux Expositions uniwselles cic Paris de la seconde rnoitiC 

du XIXc s i d e .  Ces documents fort peu connus se sont r&d& des instruments capitaux 

pour la compréhension du phtnomtne exotique et renforcent notre hypothese d'étude. 

blénie si ces doçumcnts sont conçus par et pour des spirialistes - des rçrhnocriites. des 

burrliiicnites et des politiciens -. et que leur circularion se liinire i des sph2res sociales 

plutôt restreintes. ils prisentent nianmoins des moments d'&xiture empreints d'tin 

pouvoir exotique i\.ociiteur tout en iclairant dès questions plus techniques relatives 2 ces 

concours internationaux. Ces grandes foires de I'humnnitC. oii le progrks et l'innovation 

des sociitCs humaines sont les raisons d'Ctre de chaque manifestation. refletrnt un des 

principes de I'utopie saint-simonienne soutenant que s les intérêts particuliers des 

hommes les plus capables sont ceux qui peuvent servir le mieux les intérets g in~raud26)> .  

Une philosophie que Pascal Or); voit se rksurner en trois a-ismes» : «optimisme. 

industrialisme et patemalisme"7~. Ces manifestations exaltent bel et bien l'idée de pro@ 

et de prospirité répandue par le génie des peuples les plus performants de la planète. 

Le public français s'y rend avant tout pour admirer. connaître et découvrir sur 

place ce microcosme représentant les pays exotiques les plus lointains. Dans l'imposante 

machine or_oanisatrice. qui permet la premiere exposition universelle parisienne des 

'" Lucien de Burlrt. op. cit.. p. i 1 1 . 
'y Ibideiii. p. I 14. 

Chude-~rnr i  de Saint-Simon. dvnnr-propos). du Curkhisiiie des iridusri-iels. op. cir.. p. 4. 



nations et des produits. nous retrouvons le discours du prince Napoléon. prononcé à la 

première seance de la Commission impkrialc du 29 dkernbre 1853. Le prince met l'accent 

sur Ir fait que le prosrès se redise avec l'entente des peuples. Voici une partie de son 

discours : 

Messieurs, 
L'Empereur nous confie une noble et honorable niission. en nous chargeant d'organiser 

grrind concours dans lequel 13 France je rtionrrerrt digne d'elle-mhe, pur l'ernprrssemenr que 
ses artistes et ses indus[riels mertront i r2pondre i l'appel qui leur es1 fait. 

Nom Uc\.oir 1.k-ri-vis dcs ti.trringers est lie lcs recevoir rivcc une large et bit.ni.eiflrinte 
hospitrititi. 

Toutes les opinions en rnrirkre d'2conomie polirique seront reprtkmties dans notre 
rthnion. non pour se l i i  rer i cits discussions sririles en dehors de notre mission. mais pour 
concourir avec une Cgde ardeur. quel que soir leur puint de vue, i Iri rhssite de cette u'uvrtf 
qui doil illus~rer I;! France et l'Europe du dix-neuviitme ~i2clttl'~. 

Le rôle de Ia France du XIXe si;tcie est clair dks le dibut : elle entend recevoir les 

etrangers et lrur illustrer ses awncemcnts sociaux et Çconomiques. A lrur tour. les nations 

du monde dew-ont présenter. dans leurs pa~~illons. leurs meilleurs produits et services 

(grice auxquels elles ont C t i  admises). De 18% i 1900. Pxis verra se derouler cinq 

expositions universelles. où la participation 2tr~ngiire au_omentrra au fur et à mesure. 

W.-?. l - L'Exposirion de 1555 

L'apparition de niachines iniditrs. de cibles rransatlantiquçs. de nouirraux noms 

dms les beaux-arts. et ainsi de suite. attirenr le piiblic fmgais à cette exposition. Tous les 

domaines de I'acti~itC humaine vivent du triomphe de l'exotisme. Comme I'a remarque k 

prince Napolion. les expositions universelles sont le lieu de rencontre de ntnnt de 

mçn7eilles». Du ler mai au 15 novembre. des invites d'honneur. tels que la reine Victoriii 

et le peintre Eugknc Delacrois. se promènent i tnvers les pavillons tout nouvellement 

confectionnés au c m é  i~arigny"~.  L'ancien inspecteur de la Commission imperide de 

France. Charles Robin, publie une Hisroit-e de i'Eiposirio~t imii~ei-selle de 1855'30 dans 

laquelle nous retrouvons une section relative au Canada. Inutile de souligner que le 

Canada est prisent2 comme un (<riche pays» rempli de ressources et réalisant des <<progres 

"? Pnscîl Ory. Les E.vpositioiu i~iiiiwiielles de Paris. op. cir.. p .  18. 
""~arolo~rie oificirl prrblii pur ordre de la Coir~r~;issiori irirpéride, op. cir.. p .  V. Ce document se 
poursuit avec le <<Reglement gin2rril,1 et Iri liste finale des exposants, où le Crinrida est rtipertori6 sous la 
rubrique intitulir <Colonies anglaisw~. 
'"' 16idei11. p. 111. 



rapides». Le succès de la participation du Canada, avec les produits des forêts, des arts 

forestiers et de I'industrie des mintraux est unanime. L'ancien inspecteur le fait remarquer 

5 plusieurs reprises dans son rapport, sans negligrr d'apporter une touche pittoresque au 

tout dtbut , quand il prisente ce grand pays : 

Les efforts hits par le Crinadri. cette ancienne colonie frrinpise, pour figurer clipment au 
grand concours de 1855, effons couronnis, Liu reste. d'un plein succ2s. et l'importance welle 
Je ce beau pays. auquel un brillant a~renir ne peut manquer d'tkhoir, nous font un de\.oir li: 
lui consacrer un article ri pan1". 

Plus loin. Robin rwient à la charge avec la mZme ardeur en admettant que <<[cles trop 

courtes remarqiies sur l'int du p a s 6  et du prisent du Canada doivent exciter en F r~nce  

d'autant plus d'inttrét, que des sou\,cnirs er des liens d'affection l'unissent ou beau pays 

d'Arniriqur qui portait autrefois son nom [...]'% Parmi les mille et une prouesses 

cornmrrcialrs - construction maritime. traite des fourrures. travaux du $nie - attribuies au 

Canada, la réf2rencr i un imaginaire des origines est encore vivant chez Robin qui 

observe ceci : [tlout le monde a admiri ces belles jiirir<iisies soirwyes. dont les dessins 

sont brodes avec les poils d'origrrd et de porc-épic. sur diffirrnts tissus. Ces objets, d'lin 

luxe tout nouveau. sont dignes des beaux italriges de la f~ntaisie parisienne'-% Il s'agit 

d'une iiffimiririon extr2mernrnt sipnitïcütivc. G r k e  aux espositions uni\*ersrlIes. 

l'exotisme du Canada est accessible au grand public frcinçais qui n'a pas I'occüsion de se 

diplacer outre-mer. Cet exotisme correspond B iine forme de dCmocratisation que 13 

Friince connaît depuis Ir milieu du XLYe siécle. que nous qualifierions d'exotisme «livri à 

 domicile^^. Pour sa part. Ir Canada. fori de son experience précCdcnte h Londres, 

s'organise afin de donner c t i  l'Exposition Canadienne au concours de 1855, ce caract?re 

national et d'ensemble qui manquait au concours de 185 1 "'n. Çcrit le secritaire du comid 

exécutif canadien. Joseph-Charles TachC, dans son rapport publii après I'exposiiion. 

L'aperçu sinCral qu'il brosse nous iclÿire sur toutes les classes de produits présenties 

par le Canada : de 13 \xititc! des bois aux produits agricoles. des viandes et poissons 

conservés aux extraits min6r;tu.u c o r n e  le cuivre. Au centre du dS;ilon canadien» se 

dresse un atrophie [colossai] des bois» du pays qui attire l'attention des visiteurs: 

"" NOUS avons consult2 I' Esrt-([if relatif air Caruin. de 1 'Histoire de 1 'espositiotr urrii-erselle de 18-75. 
imprimti i QuGbec par E.R. Frichette. 1856. 
'" Ibidettr. p. 3. 
"' Ibider~l. p. 6 .  
'" lbide~rr. p. 14. 

J.-C. Tach6. Le Carioda et L 'Evpositiorr ioii>.crselle de 1855. Toronto. John LoveIl. 1856. p. 153. 



Le visiteur en entrant dans le salon canadien qui est limirs ri ses deux extrtimit6s p3r des 
vitrines où sont dispos& les objets de petites dimensions, et d'une ddicatr: texture, est 
d'abord frrippi par l'aspect du troph6ct des bois du Canada qui occupe le centre du 
compartiment. Ce trophtk qui ;i prcs de 1 Y m2tres d'div;ition sur une base octogonale de 4 
mixes Je diamktre est formi de trois Gtligss superposis et surrnonrtis d'un pignon dont le 
sornmct est orni d'un cristar. eniblGme du Canada1". 

Imaginons I'Ctonnrment des Parisiens visitant le salon et dicouvrant ce totem canadien. 

Plus loin, les visiteurs peuvent d6couvrir au cours de leur ~voyagen i 1'r.uposition un  

modele ditaille du cd?bre pont Victoria. .qui fait I'iidmir~tion de tant de spectateurs par la 

perfection de l'exécution meme. mais encore plus par I'idCr qu'il donne de cette entreprise 

gisan tesque>>. auparannt ignorer de la mlijoriti des Franpis. Dans un autre document 

intit uli Esri.~rirs des i-trpports sio- /'Esposiriori de Plr ris t-rkugs < r r r s  pi-udiiiss di1 Ctrirciclci 

de t 857 .  nous lisons que la \<colonie du Crinrida. [sic] ti procédé à l'exposition de ses 

produits d'une façon mqi~tr r i le"~)~.  II est fiit mention de I*&tnt actuel du Canada. [de] 

son commerce, ses ressources. son avenir». mais surtout nous comprenons que 

l'exposition canadienne attire 6normimrnt de visiteurs dans le pavillon Io, ~ e m t  ((une 

pyramide des plus beaux ichünrillons de bois, et où se trouvait réuni une vaste et belle 

collection de produits. animaux et ~6gétuiix. des meubles, des voitures. des rnktaiix. des 

inatiîimcnts de travail. des objets de luxe: en un  mot. toutes les preuves d'une vie sociale 

acti\.e et ficonde'% Des cette premikre exposition de 1855. le Canada se taille un franc 

succis rii1pri.s dii public français et curopCen. II présente une performance satisfaisante 

dans tous les secteurs. des exposants du Haut et du Bas Canada rrgroupCs autour de leurs 

produits rendent justice i Iri qualit6 du trawil de ce pays? En d6pit du fait qu'elle se 

trouve sous 1'Cside diplomatique du Royaume-Uni. cette contrer est dijh perçue conme 

une entiti ayant une vie cornmcrciale. des lois et des institutions distinctes. Dans les 

documents d'exposition. k Canada se prisente toujours en sa qualit6 de pays nord- 

amiricüin offrant de plus en plus d'institutions dimocratiqurs dans divers domaines. et 

cela est k prélude à In Confidiration naissante de 1567. date mSme de la druxii.mè 

exposition parisienne. 

li' Ibidriir. p .  288. 
'.'O Evtrriits des rapports sur i'Ei-positiotr de Puris rr1otij.i mu. pr.odirirs drr Catinda ituprinti pur ordre de 
l'lro/ror-chie cotrseil 16gisiorij; Toronto. Stewart Derbishire & George Desbarats. i857. p. 1. 
'." 16idei11. 
1's L3 proLwenance giogrriphique des exposants est t r h  variGe : ils viennent de Toronto. Montrthl, Bytown 
(Ottawa). Rivittre-du-Loup. Quibec. HatIey. Norwich, Rimouski. etc. 



VI.3.2. - L'Exposition de 1867 

C'est encore sous k signe du Second Empire que s'ouvre l'Exposition de 1867. 

Selon un important chroniqueur de I'epoque, Tavile Delord, 1'~Empereur et l'Impératrice 

inaugurèrent l'Exposition par une visite En dipit du fait que la 

manifestation ne semble pas Ztre nu point lors de l'ouverture et qu'elle ressemble plutôt à 

un srand chantier. l'esprit d'initiative y est. Le discours de l'Empereur. «tout rempli de Iü 

rhCtorique que comporte un pareil sujet,, en timoigne : 

De c'es grandes reunions, qui par~issent n'avoir pour objet que des intort% rnattiriels. i l  sr 
J6grigr toujours une pens& de concorde et de conciliation: les nations en sr  rapprochant 
apprennent i se connaître et ;i s'c'stiriier [...j. L'Exposition de 1867 marque une nout.elle ire 
d'harmonie et de progrt;~"". 

Le rôle que la France w u m e .  en sa qualitç d'hôte, est bien dtfini : elle doit xcueillir les 

reprksentünts Ctriingcrs et iablir des 2chünges avec les srandes puissances du monde 

entier. Mais. en rnéine temps. elle doit se montrer «telle qu'elle est. grande. prospere et 

libre,. Delord a raison. Io rhCtorique joue un rôle important sinon vital pour la réussite de 

cette rencontre internationale. L'tuinCe 1867 est dicisive du point de vue de Ia 

colonisation: l'Europe mime une polirique d'expansion en Afrique et en Asie. Des 

pavillons aus noms L:vocateurs (Xolonies tranpises d'Asie» ou d3mnionwealth des 

colonies anglaisrs~) paraissent G côti de ceux des pays europirns et amiricains. 

La Puissance canadienne h i t  pminie i n t i p n t r  de ce reseau et rkdige un rappon 

publie dans les Dociu~rrrtts de l t i  Srssiu/i 1567-5 du premier parlement canadien. On y lit 

que la collection des articles prisends i l'exposition de 1867 a u r a  l'avantage de donner 

une idgr paifditement exacte des ressources et du pro_ori.s du Canada dans les ans 

industriels'" ». Ciirieusement. nous y trouvons dSjh l'assurance que d e  commissaire en 

chef et le commissaire esicutif feront rapport spicial sur le succi.s qu['ils auront] pu 

obtenir1% La voIonti de créer de nouveaux liens est prisente du côte canadien. Ce pays 

désire profiter de cette occasion pour s'introduire sur la scene internationale. La France de 

l'exposition universelle représente évidemment une de ses voies d'ücces. Cependant. 

l'abbé Ovide Bsunet se demande jusqu' h quel point une exposition internationale des 

produits forestiers canadiens peut servir car il e s t  cenain qu'au point de vue de l'art 

- 

1 'Y Toxile Delord, op. cir.. tome S. p .  23. 
la' Discours de l'Empereur citC dons ibidem, p. 60. 
"' Ministkre de l'Agriculture de 13 Province du Canada. .Exposition de Paris)). Rlippon dir Mi1Miiiisr2t-e de 
1 ;\gr-icirlrru-e de lu PI-oi-irrce dti C'rtnda. pour 1'aluiCe 1866. PrerniGre session du premier parlement de Ia 
Puissance du Canada. Session 1867-8. Ottawa. Hunter. Rose et Lemieux. tome 1. 1867. p. xi. 
'" Ibidem. 



forestier, il n'y a pas grand' chose h attendre d'une exposition univer~elle'~'~~. L'objectif 

premier de cette manifestation, unique en son genre, poursuit l'abbé, est .de réunir dans 

un mzme local tous les produits des diffirents contrées du globe, et de les présenter h 

l'industrie et au commerce'""». En difinitive, bien que le commerce entre les deux pays 

ait encore beaucoup de chemin à parcourir en matiire d'application des tarifs prifirrntirls 

et de levée des droits douaniers prohibitifs. I'Expo de 1867 perstvtre dans sa mission de 

renforcement des relations qui s'itaient créCes lors de la précédente exposition: les nations 

du monde n'ignorent point que ces manifestations se consacrent, entre autres, au 

rüpprochemtnt des hommes et de leurs civilisations"'. La France et le Canada français 

ont compris cet enjeu majeur. 

W.3.3 - L'Ex~osirion de 1878 

Le succis de cette troisiime exposition parisienne est considCrable, comme en 

dmoigne 1s R<rppoi-r di& jrrt? iiirt.i.rrtrrioizd publie en 1 880. D' abord. ce document vante 

dutilité de ces riunions internationales. où chaque pays apporte son contingent de 

lumi;res'% ensuite. il présente une série de conquctes de I'humanité. Le globe est 

disormais parcouru dans tous les sens. les paquebots transritlantiq~~rs et les navires 

transportent toutes sortes de mlirchündises et franchissent plus rapidement les disrances 

rnrrc Ics divers continents; les Cchanscs de produits augmentent et s'nmdiorent sans 

cesse. Les effets souhaites par les Expositions se font plus palpables. les représentants 

des diverses contrees ont amdiore leurs contacts Cconomiques. d e \ ~ n u s  plus Mquents. 

La France se pose une question : (<Quels accueils les États monarchiques riservrraient-ils 

d I'invitation de notre jeune R2publique [...] '?14' O .  Dans k journal canadien L 'Opiiiioti 

pirbliqirr du 30 janvier 1579. un long article signe par Faucher de Saint-Maurice donne 

un compte rendu intitule «La France et Ir Canada i L'Exposition uni\*erselle». L'icrivain 

souligne l'importance de ces rencontres et diclare que <<ces expositions deviennent e in 

devoir national pour tous les pays» et par consCquent Labstention sera regardee conune 

l'aveu implicite d'um cenaine in firiorité». Faucher de Saint-Maurice poursuit l'article en 

disant que [tlout peuple qui voudra compter pour quelque chose dans le monde devra 

-- 

"' Abbe Ovide Brunet. up. cir.. p. 6. 
lbidew. 

L45 C'est i cette exposition que s'ophe un rapprochement des ouvriers de divers pays, officiellement scell6 
avec Iri Ire Internationde ouvrikre de Londres de 1564. 
140 Erposiriatr wliiter-selle de 1878. R q p o r ~  d i  j q * ,  op. cir.. p. 134. 
'" Citation d'A. Picard tirer du Le Liivre der expmirions iitiirerselles 1851-1989. op. cir.. p. 76 



nécessairement y pmiciper'"J». P m  une vaste gamme de produits et services, la 

Province de Québec propose une inttressante présentation du fonctionnement de son 

système scolaire. cette occasion. le commissaire de l'exposition scolaire de la Province 

de QuCbec, appuye par une iquipe de professeurs, se rend h Paris et se mer à la 

disposition des visiteurs. Dans Ir rapport publit en 1578, dont le the  est explicite 

(Qirelqrles cloau~ieiirs ~rkitifs ci l'org<rriiscirioii pdigogiqire cles Éroles de ln Proviricr de 

Qiribrc (Ctriitrclcz) ir I'occrrsiot~ de /ews risires d'irirdes il l'£.\.~usirioii ~r~liiwselle (Ir 

187814'). on présente tous les degrés de l'instruction, les tâches, les statistiques selon 

chaque ordre dTCcole. les cours d'itudes er les riglements des écoles «sous le contrôle des 

Commissaires d'Écoles Catholiques Romains de la citi de Montréal,,. Les contacts au 

niveau de I'iduciition deviennent plus intenses h partir de cette piriode où les instituteurs 

des deux pays initient des rencontres et des échanges sur des pro, aramrnes communs. 

Pour le Canada français. l'occasion est prtkieuse, comme Faucher de Saint-Maurice le 

pricise : <<Des confins du Nouveau-Brunswick jusqu'aux limites de la province d'Ontario. 

c'est-à-dire depuis le fond de la baie des Chaleurs jusqu'aux bords de l'Ottawa, on 

s'empressait de prendre pan 3 cette grande t'etc que Paris offrait à la civilisation et à la 
pix 1 50 . Th?m<: donùnant de L'Exposition de 1889. I'idie de progrès social en sortira 

plus renforcir. L'Exposition de 1575 devait priparrr le terrain à celle de 1889. mais les 

choses n'iront pas comme prévu. car la cCICbration du centenaire de la Rivolution de 1789 

ne sera pas appréciic par tout Ir monde. 

VI.3.4 - L'Exposirion de lSS9 

Des mots-cles. comme progrts. trclrail. IibelrC et foi dans un avenir meilleur. 

reviennent en force. Dans un miclr de L'EA-pusiriori de Ptiiki : 1889. rapportant la 

confërence du directeur Georges Berger. on peur lire : 

En 1 SS9. nous montrerons i nos fils ce que leurs pkres ont fait en un sikcle par le progrCs 
de l'instruction, l'amour du travail et le respec[ de 13 libertt!: nous leur ferons i.oir Je haut la 
pente abmpte qui ri iti esçriiadtk depuis les tenitbres du passg, et s'il leur hut u n  jour 
redescendre vers quelque v a l k  d'erreur et de miscre, ils se souviendront. feront se souvenir 
leurs enfrtnts. et les gin6rxions futures ne seront que plus achmies i gravir plus haut 

I Jh Faucher de Saint-hiaurice. t~L3 France e t  Ie Canada ;i l'Exposition universttlle~. L 'Opiriiori piiblique. 
tome X, 30 janvier 1879. p. 49. 
I .a9 Qlrriqiiex iiocrinre~rrs relrt@ ii i'orguiiisuriotr pidogogiqrie des icoles de la pt-01-iiice de Qtiéhec 

(Cuirado) ofer-ts arts irrsririire~irs de Frarrce c i  i'occasiori de /elil-s risites d ' i r ~ d e  Ci i'e-rpositiorl 
iriiiwrselle de 1878. Paris. Imprimerie Émile Martinet. 1875. 68 p. 
"" Foucher de Saint-Maurice. op. ci?.. p. 30. 



encore que nous n'avions gravi, car la loi du progr2s est immortelle comme le prosrès lui- 
meme est l'infini'". 

Cette manifestation veut cdibrer le centenaire de la RCvolu tion mais. en meme temps. elk 

apparaît comme une fenetre à travers laquelle «on [peut] discem[er] la figure encore 

confuse d'un siScle  naissant'"^>. Plusieurs monarchies ds'clioent l'invitation. La 

monarchie constitutionnelle qu'est le Canada prend la mSme decision. 1889 est l'année de 

l'electriciti qui, avec la vapeur. a «changé la face des choses dans la derni6re moitiC de cc 

siZcle [et] est comme l'âme de cette grande manifestation'53)>, mais c'est aussi l'iinnie de 

la tour Eiffel. du vxre et, bien Cvidemmrnt. du fer. L'exotisme ne nianque pas ù cette 

exposition. au contr~ire; les d6tÏlCs et la foire de «coloniaux» s6nignlais. gabonais et 

indochinois, parmi d' autres. remplissent les pavillons de 1'Esposition coloniale 

tr~nsfosmie en &luste pittoresque et instr~ictif'~' )>. Lü bslk collection iIlustr& de 

L'Esposirio~i de P w i s  ne manque pas de souligner la regrettable absence du Canada au 

chapitre de <<L'Exposition des trois Amiriques» où I'Ctdnge de toute une quantitç de 

produits inédits est une \?Critable ~rivélation inattendue*. L '~hm&ique  [...] applir~ît rntin 

[aux visiteurs], riche de rialitCs. prodigue de promesses. dans u n  cadre grandiose de 

palais exoriqurs [!]% La curiositi reste quand mSme fone; L A .  Chapleau. secritaire 

d'État du Canada. c h q r  Jules Helbronncr. d'origine française et membre de la 

Commission Royale du Travail - il deviendra le futur prksident de la Chambre de 

Commerce française de Montrkd en 1904''~ -. de soumettre un rapport sur la &ection 

d'Économie Sociale de 1' Esposition Cnivrrsrlle Inrcmarionde de 1889 i Paris>>. 

nouwauté absolue pour cc genre de manifestation internationale, 

Les idies de Saint-Simon laissent de nouveau leurs traces et ce srippon en 

témoi_one. Les Ctudes et les articles consacris au capital . au tnvail. à I'indrit g2nkal et ù 

121 Georges Berger. <tL'Exposition universelle de 1 SS9n, L'Evpusitiott <IE> Paris : 1889 . Paris. tri Librairie 
Illustrie. 1889. tome t .  p. 3. 
'" Eu$nr-Melchior VogüC. Rrrirwqrrrs sur I'Esposiriarr dit Crrrreiiaire. Paris. Plon-Nourrit et Cie. 
1889. p. 290. 
"' A. D'Avignnc. t~~'É1cctricitt' 3 I'Exposition universellt.~). Lr Coi-r-rspoirdairr rr la R r i w  de Fiairce 
r-éiruis. Paris. tome 156 de Iri collection nouvdle sirie - tome 120, IS89. p. IO-& 1053. L'auteur de 
I'rirticle nous apprend aussi que les ctAmiricains transfornittnt en tilectricitt! 450.000 chevaux-vapeur. 
alimentant 250.000 rtigulateurs et 2 millions de lampes ri incandescence>,. 
124 Le Li\-re des exposiriorts wiirer-selles. 1851 - 1959. op. cir., p. 90-9 1. 
'" C. de Varigny. .L'Exposition des trois Arntkiques)~. L'Esposirio~i de Paris : 1889. op. cir.. tome 2. 74. 
29 janvier 1890, p. 266. Toujours dans l'article, on lit q u o i  11int6rieur de ces palais dout est 
d'aujourd'hui. moderne, clrissi avec un an mdhodique),. 
"%les Helbronner. républicain ju i f  d'origine alsacienne. sera aussi le prksident. da 1908 à 1916. de 
l'Union franpisc de Montrial (institution fond& en 1886). 



la richesse sociale abondent1"'. Dans un tome de presque 700 pages, Jules Helbronner 

parle de l'amélioration des rapports entre le capital et le travail grâce à une multitude 

d'institutions (principalement affiliies à la gauche Cgditaire collectiviste) appuyant k 
mouvement ouvrier, comme les «Associations coopératives de production», les 

dnstitutions patronales», les <(Syndicats professionnels», les 4ociétés de secours 

mutuels». Ics «Cercles d'ouvriers» et les ~~[CercIes] de Recréation et jeux,), et les 

orsanismes ri_olementant le «Travail des femmes et des enhnts». Bref. ce sont là des 

conquStrs qui  conduiront 6 une nctv an~dioration de la .condition physique et morale» 

du monde du travail au XIXe si2cle. IX: bit, Alfred Jourdan, iconomiste et doyen de Iri 

fac~.culti de droit de Montpellier. affimie que cette <exposition se résume dans ses 

nombreux congrts internlitionaux qui ont i t C  institués h l'occasion de l'Exposition 

univet- selle'"^^. ,A partir de cette affirmation. il est intiressant de voir comment. selon 

Helbronnrr. ces riunions ont C r i  utiles i la question socide. &montrant que l'accord du 

capital et du travail n'etait ni utopie. ni une impossibilite. et que I'ou\*rirr ?tait. plus qu'on 

ne veut l'admettre géntrülemrnt. capable de crker de solides institutions d'assurance. de 

prkvoyance. de coopkrcition et dt6ducation! '% et ciussi qu'il irait peut-Ctre capable. au bout 

du compte. d'en devenir. ~ son tour. proprietaire. Ce riippon fournit <<tous les elCrnrnts 

nécessaires aux patrons. aux ouvriers ou aux hommes politiques qui desirent crier au 

Canada quelques-unes de ces  institution^'^^)^ La participation est bel et bien le moyen de 

perfectionner les rapports souvent tendus entre Ir ciipitlil et le trrivail. comme Ir rapporte 

Helbronner en reproduisant Ir rirnoijnage d'un chef d'usine : «Aujourd'hui que tout Ic 

monde est participant. tous les ouvriers son1 d'accord: il ri'!. tr plris t k  jriloi~.~ er 1 ' 0 j 1  

L' Exposition de 1 S N  jouit d'un grand rayonnement. Le CUI-rrspord<orr de Paris 

consacre un long article, ridigti par A. Morillon. sur les risultats impressionnants de crtre 

manifestation internationale. D'abord. il signale que le nombre de ~isitrurs a grirnpi B 
25.393.609 (<(sans compter les 150 milk curieux tenaces. qui pendant k premier mois 

suivant la clôture. sont allis assister au dirninagernent~). presque six fois plus par rapport 

!77 II suffit de jeter un coup d'=il sur les titres contenus dans les numt'ros de Io Re\-ire d'Ê~.oiroiriir 
Poliriqtie de crue piriode pour en comprendre Iri port&. 
"\4ltied Jourdan. 4 u t o u r  de I'exposition)~. R e \ w  d'iCotrotiiie poliriqiie. Paris. L. Larose et Forcel. .le 
annie, 1889. p. 422435. Jourdan dt%nit ce genre de rnanifest;ltions de l'Exposition comme itant des 
~~prod~i i t s  irrinrare'r-iels), . 
I TY Jules HeIbronner. Rcrpp01-1 slrr- la secrioir d'icorrorttir sociale de IeE_ïposirio~i rrriivel-selle 
Nrrer~ratiorrale de ISS9. ci Paris, Ottawa, Brown Chamberlin, 1890. p. vii.  
Ihll [bideni. p. ix. 
Ihl Ibidem. p. xx ix .  



à 1'Expo de 1855'62. Ensuite. le nombre d'exposants s'est ilevi à 60.000 et leur 

qmticipation exotique Ctait fort intiressantd6'>>. M. Morillon poursuit son expose en 

mettant l'accent sur la nouveauté qu'a tri l'exposition d'iconornie sociale et sur les 

progr6s de l'exposition industrielle auss i  complkte» et d'une ampleur telle qu'elle n'avait 

jamais auparavant i t i  réunie en France. Le mot «progres. revient dans son discours 

lorsqu'il dçclarr +!tre] crnain qu'en 1889 les produits avaient en péniral un fini qui 

manquait à qiielques-uns en 1878. [Il ajoute qu'on] aurait tort de s'en plaindre. puisque Is 

pr~?ectionnemenr est un progrtislO''~. Toutes les conditions etaisnt donc réunies pour la 

reussiré de i'cxposition. Les objectifs ont ér6 pleinenisnr atteints et l'on u pu prCwivr. 

comme un <<PO& c6lh-e du pays de Wiishin_oton)) t'a icrit. (<cinquante nations siunies en 

un tout compact : les cipplaridissements, l'amour, les souvenirs. les souhaits de 

l'Arnirique)>. En dépit des nombreuses absences. l'Exposition de 1889 a eu <<quelque 

chose de plus universrl'")~. M?mc en restant de l'autre côte de i'Atlantique. le Canada a 

S U  profiter de l'essor des doctrines socides que I'Esposition du Centenaire a ICguies i 

I'un des secteurs les plus considirables du sikclc. celui de la production industrielle. 

VT.3.S - L'Exposition de 1900 

Yous sommes en avril 1900~". h drmikse csposition du XIXr et la premiere du 

XXe sikle oliwe ses pones en offrant symboliquement une occasion de cilébrer, d'une 

part, 4 a  fin d 'un sieclr de prodigieux essor artistique. scientifique et Cconomiquc~~. et. 

d'autre pan. d e  seuil d'une kre dont les philosophes prophitisent 13 grandeur et dont les 

réalit& dipasscronr sans doute I r s  reves de notre imagination1":.. 41ülgr6 Ir nationalisn~r 

montant de divers pays. cette exposition se veut surtout annonciatrice d'une foi profonde 

dans l'avenir de ['humanite toute rntikre. Trente-six portes donnent acctls j. 13 nblanche 

citC [...] de bien 7 i S kilomiitres de partour,, qui surgit au ccrur de la capitale frangnise. 

L'exotisme est i son paroxysme @cc à la SforCt de dômes et de minarets'")) que l'on 

entrevoit en passant sur les bords de la Seine. La présence itrangère est imposante : ciux 

Ih' A. ktorillon, *.Les rti'sultats de l'Exposition,,. Le C a ~ - ~ - ~ ~ p o ~ t ~ l n r i r .  Paris. tome 157 de la collection 
nouvelle &rie. tonir 12 1. 1859, p. 730. Parmi les exposants, i l  hut tenir compte aussi. comme It. 
souligne klorillon. des socigtti's savantes. des gens de lettres et des arrs qui  ont fourni un +<procks-verbal 
gcnirril de 13 situation intellectuelle du monde)). 
I h i  ibidem. p.  752. 

Ibitle~ii. p .  783. 
'"' Ibitiej~i. p. 794 et SOS. 
'*" tqL'Exposirion [nirrnritionale de 1900 sera ouverte le I-i avriI et close le 5 novembre:,). Giii~i~-c~o~rt~~iot~ro~lr 
i/rdicaterir de I'esposiriorr rirrirerrelle de 1900, Paris. [ 1900 :'], p. 3. 
Ih' Antonin Proust. «L'Exposition de 1900. Historique de l'Exposition)>, Lr  Fisoi-o illnm-6. Paris. 
Manzi, loyriut e t  Cie. 1900, p. 2. 



40.000 exposants français sr  joignent les 36.000 exposants itrangers: de plus, si l'on 

ajoure les expositions temporaires. le total est de 100.000 expo~an t s ' ~~ .  

Cette exposition doit Ctre jugee, selon Frédiric Gerbiç.  comme un nouveau point 

de d6pa-t dans les relations entre la France et le Canada'% Le pavillon du Canada est 

situ6 sous l'enseigne des doionies britanniques et Indes anglaises». plus exactement au 

Trocadero. ù la porte I bis. Les points forts de son exposition sont à nouveau le bois. les 

minéraux et les produits agricoles. Bien que la vruietd des produits canadiens ne soit 

ouere originale p u  rapport aux expositions pricedenres, ce pays sait relancer son image 
C 

de producteur agricole et forestier arn raison de son grand développement et de son 

importance [qui] met dans l'ombre toutes les autres i n d u ~ t r i e s ' ~ ' ~ .  La qualid du sol. la 

paniculxiti du climat ( d e  temps pendant l'hiver en Canada est escellent pour la sante et 

pürtkitrmenr agréable>)). la bonne altitude des terres et leur vaste etendue semblent 2tre 

des hcticrrurs majeurs du succis en iigricultiire. selon William Saunders. directeur des 

fermes espirimentales canadiennes irûblics depuis 1887. De surcroît. les , =ouvernernents 

provinciaux et EdCcil du Cmada atrribuenr une aide financiere aux agriculteurs par 

l'intermidiaire de mesures spticiriles offmes par les instiruts agricoles. les associations 

d'Çleveurs d'animaus. les associations pornologiques et [es sociétis agricoles et 

hoi-tic~les'~'. La perception de h Puissance canadienne se teint encore d'une des 

nombreuses idics stCriiotypiies de tout ce siecle. celle d'une grande contrie aux immenses 

ressources agricoles et naturelles. Cette idCe est d'ailleurs encore psisente de nos jours 

(le salon dii Livre de Paris Je 1999 est un e.ucçllcnt exemple ). Les Çchantillons de produits 

pr6sentis 5 I'Esposition. conuiic la t<pornnx Fameuse)> par exemple. ont pour objectif de 

convaincre les commissaires et le public f r ~ n p i s  de la richesse du pays. En mentionnant 

I'appon \.irai des chemins de fer qui sillonnent désormais tout le pays de l'.-\tliintique au 

Pacifique. Saundrrs conclut son nippon en soulignant le Fiit que ~i[s]i le progrks de 

I'rigriculture en Canada a ét6 grand dans le passi. il sera selon toutes les probabilitts bien 

plus grand dans l'avenir1% L'id& de progris va donc de pair avec l'id& d'avenir: 

l'Exposition de 1900 est l'nboutissrment naturel de cette volont6 d'aller de l'avant. Les 

150 congrès de  é école internationale de l'Exposition abordent toutes sortes de thèmes. du 

'" Charles Gide. Chronique iconornique~~. Reiw d'Jco~iorrrir poliriqiie, Paris, Librairie de Ia SocitA6 du 
recueil @ n i r d  des lois et des arrCts. quatorziitme annie, 1900. p. 399. 
I hY Gllide-conrirrode iridictrrrlir: op. cir.. p. 3. Ce guide. au d2but Je Iri section consacrt2e aux exposants 
itnngers. dit que ceux qui le souhaitent pourront <(se t'aire promener par des hamacriires et des porteurs de 
filrinzm~ts~~. 
"" Frt.2cit;ric Gerbit!. article de la DJpiclir Colorricrle. repris Jans Par-is-Ccrirnh. 15 juillet 1902, p. 2--3. 
'" William Saunders. LL-D.. fiposiriott irtrri-wrioiiale de Pctris. 1900. L'agi-ictilttrre rrt Cairnda, 
Imprirnt! sous la direction des Commissaires canadiens Je l'exposition, 1900. p. 4. 
'" ibidet~r. p. 23-26. 
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crédit aux maisons ouvrikres, de l'enseignement des sciences sociales à la propriiri 

foncierr, et alimentent ainsi une discussion ficonde parmi les divers intellectuels du 

monde entier. Nous avons trouve un intiressant timoignage de ce phénomène socio- 

iconornique: il s'agit de I'allocution d'un d i l éyé  du Canada, Auguste Dupuis, au 

Congrès de 

canadien se 

série d e  

l'Horticulture de I'Expo. Pendant la séance du 12 septembre 1900. le dilégué 

dit très reconnaissant d'avoir éti accepté aux travaux. Il présente ensuite une 

longs rapports des arboriculteurs de toutes les parties du Canada» dont la 

province de Quebec vante les premikres plantations, qui remontent à l'époque de 

Champlain. Dupuis poilrsuit son allocution en montrant combien l'horticulture est en 

pleine croissiince au Canada. Des donnees sur les \.ergers, les pommiers et les plantations 

fniitikres se melent incessamnlent ci11 discours sentinienta1 exaltant les ancetres et la mere- 

patrie, (& pays que nous aimons toujours~). L'heureuse intervention du Ministkre de 

l'a_oriculture canadien. constamment %<divoué aux intérgts de la classe agricole [et] 

infatigable dans ses efforts pour le progr5s et la prospirit6 de cette ~ l a s s e ' ~ ' ~  a pemiis ce 

succés remarq~iable. Les derniers propos de Dupuis sur l'avenir des deux pays vise i 

encourager I'Çtriblisscmrnt de relations commerciliks stables avec la France -qui dCsire et 

est en itat de luttes sur nos rnrirchis avec I'.Allema_onc. ln Belgique et l'Espagne"'~ une 

bis  que la ligne des s r r ~ r i ~ i r ) ~  entre Bordeaus-Le Havre et Montr&d entrera en fonction. 

En novembre 1900. I'Esposition clôt ses portes. Maints contacts et rencontres se 

seront produits. hvorisant ainsi l'ouverture au dialogue et Ir &sir de bâtir un avenir 

commun. Mais ce projet sera CphCnkre : la Prernihe g u r m  mondiale iclate. lès haines 

internationales sont alimentées par les nationalismes toujours plus firoces. 

Dans la France de la seconde moitii du XIXe siMe, on ticrit abondamment sur 

chaque partir du globe q~ie l'on dicouvre et qui se rivele à chaque fois plus rnvoûtaiitr 

par l'exotisme qu'elle suscite. Du point de vue de I'exotisme. l'Amérique garde une place. 

selon nous. essentielle. Qu'il soit conservateur, liberal ou radical. le Français regarde awc 

beaucoup d'intirêt le modele de progres scientifique, technique et socio-6conornique que 

ce continent ri su imposer. 11 en apprecie. avant tout, la grandeur naturelle et les immenses 

ressources inexploitdes. Loin d'etre dans l'ombre de la puissance americaine, le Canada 

français mirite, à lui seul, les doges et les sympathies d'une bonne partie des intellectuels 

français souhaitant renforcer et poursuivre les relations commerciales au nom surtout de 

1 3  Ibidrrri, p. 25. 
'" ~r\ilocution de M. Auguste Dupuis. Dt2l2guC du Canada>). fipositio~i Lrriii-erselle de 1900. séaticr dit 

12 Seprenrbr-e 1900. Paris. [1900 ?]. p. 5. Nous soulignons. 



liens humains et historiques indissolubles. La participation du Canada à quatre des cinq 

expositions universelles d Paris confirme la validité d'un partenariat iconomique 

indispensable pour les deux pays et sunout fait dicouvrir au public frruiçais une série de 

produits auparavant mal connus. sinon inconnus. De ce fait, l'imaginaire construit autour 

de cette contrie se renouvelle et permet à l'exotisme canadien non seulement de garder 

fermement sa place chez les canadophiles de France, partagés entre bien d'autres 

tentations d'outre-mer. mais aussi de conquCrir de nouveaux adeptes. 
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fixeront ensuite leurs expiriences dans une relation de voyage qui sera lue par ln postérite. 

En livrant leurs timoignages à un public intiressé, les voyageurs incitent d'autres 

personnes à revivre cette initiation et à Çlargir ainsi leur vision du mondeJ. Les revues 

jouent un rôle fondamental dans la diffusion de ces récits, souvent en proposant une 

sélection avant meme que ces derniers soient definitivement colligés sous la forme d'un 

livre. Par exemple, la Reiwe des Deiis ibloridrs. la R e i w  de Paris, Le Coi-i-espodaiit, % 

larges couches de la sociCtC française (du littirateur à l'économiste. du commerçant 

jusqu'au militaire, etc.) et leur offrent rt5_oulit!rement en feuilletons des histoires 

passionnantes de voyopurs Franquis h travers le monde'. L'arr de voyager au XIXe sitcle 

sr conforme en partie au rnodPle classique hirit2 du XVIIe siide : le vtcu devient une 

experience qui doit itre mise à la portée d'autres personnes en guise de ttmoignüge. Le 

monde et le l i ~ ~ r e  sont alors con~pris dans un mOme espace6». Une partie des consignes 

hCnt&s d ~ i  Classicisme. comme Ir respect de moments precis dans l'icriture (relater 

ficittlement la rkaliti. suivre un itiniraire, etc.). continue ii'Stre au centre des 

pr&xcupations du ricit ou XIXe siicle. Cependant. il n'en va pas de mime en ce qui 

concerne l'lidhision au code de 1' «tri-r cImsiqt~ç> de ilo~.rigri-». Lés raisons justitïant k 

diplacement des Itoyagrurs pour n'aller que là où ils estiment possider des connaissances 

préétablies ne sont plus les memes dans la seconde moitii du sikclr dernier. Au XIXe 

sikclè, les voyageurs vont partout et sunout Ih où leurs connaissances niirirenr d'2trr 

approfondies: ils peuvent mSme r&-iser l'itinéraire i leur guise. L'uniformisation du mode 

de vie. la volonte d'&se mieux renseignés et de planifier dans les moindres ditails leur 

diplacernent vers I ' d l e u r s ~  peuvent Otre considiris comme Ir nouveau code de voyage 

de tous ces voyageurs. Mal@ des divergences Çvidentes, tous Ics auteurs que nous rivons 

pris en considCntion incarnent le touriste moderne qui jouit d'une libene personnelle. En 

fin de ricit. Étienne Hulot pu le  du «hasard des voyages» qui permet au voyageur une 

libcnç d'action individuelle Clrvée. Cette approche du voyage. dirivée d'un bon équilibre 

entre les consignes classiques et la liberte d'esprit et d'action, peut Otre considirie comme 

le véritable an de voyager au XIXr siècle. L'existence d'une réglementation administrative 

spécialisée encadre davantage le mouvement des gens. Le monde nnglo-saxon en fournit 

Cette: condition est capitale pour tous les icrivains-voyageurs. Le publiciste Anhur Mangin le soulige 
nu dibut de son recueil de relations de voyage et de dicouvertes ticrites par une douzaine de voyageurs du 
XIXc si2cle : <<Quiconque a parcouru qutilques lieues de pays aime 5 raconter cc qu'il a vu: parmi ceux qui 
ont entendu ses récits, beaucoup se plaisent à les rtptiter: et ils trouvent toujours ais6ment des auditeurs>,. 
Vojagrs et déco~rr*ertes orme-nier arr XlXe siècle, Tours, A. Marne et Cie, 1863. p. 3. 

La seconde moiti6 du XIXe siMe voit accroître Ie succ?s des revues illustr~es (comme L'liiustrcuioii, Le 
Tour ilri n~oride) concourant à la circulation d'irnci~es à carcickre exotique sur toutes les contrees du monde. 

Nomnnd Doiron. op. ci!., p. 10. 



un exemple. Vu le nombre croissant de voyageurs dans le Doiuiiriori canadien, un 

répertoire est publié en 1875, accompagnç d'une nomenclature des droits et des 

responsobilit& de chaque voyageur en territoire canadien, amiricain et anglais. lVrorigs 

nrd Riglus of'a Trcii?rllrr. BJ Bocrr - by Srcigc - 1?\* R d .  &nt par Robert Vashon Rogers. 

professeur issu de la cCIebre École de droit <<Osgoode Hall» de Toronto, devient un outil 

indispensable. aa want. felt by many to exist in this age of pcrpetuai motion, of plain and 

brirf sumrnary of the rights and liobilities of carriers and püssün_o\rn by land and by 

water7)>. Tout voyageur utilisant les moyens de transport en hmiriqrie du Nord doit 

dorénavant 2tre au courant des normes concernant la conduite ;i bord d'une voiture. les 

assurances d sr procurer, Ir comportement 3 adopter dans les gares, l'achat e~t Iâ 

possession des droits de voyage, le transport des bagages et l'admission dans les hôteis. 

Les voyageurs obtiennent ainsi des renseignements et des services essentiels pour rendre 

leun d6placemrnts plus agrhbles  information with amusement»), mGmè lorsqu'ils 

doivent tromper leur ennui dans un  wagon ou sur un navire (<.(O impart knowledgr whils 

brguiling a few hours in a railwliy carria_pc. or on a steambom)). 

Le rriodèle dtc vojngeiir ni~glnis 

Nous tenons 3 formuler une derniese hypothtse qui  pourrait s'avtrer itre Ic point 

de depan pour de futures recherches. 11 nous semble qu'il existe une parente entre k 

voyageur tianpis et le voyageur anglais (.the En,olish iratfeller)>). proches sur di~.ers 

points dans leur hpn de voyager. LTn bref r.wio-sirs de quelques ouvrages de spicililistcs 

anglo-saxons qui ont consacre des Ctiides liu q u g e  cin_jlais pourra aider i nieux 

dt5dopper cette hypothese. Comme Mark Cocker l'a obsr ni. les voyageurs anglais 

respectent un code moral (<<monil chriracter-building note,) lorsqu'ils effectuent iin 

voyage. Le voyage au XlXe sieclr prévoit une ithque issue directement de I'ipoquè dii 

Gi-rritd T o w  où le voyage h I'itranger se devait surtout d'avoir des objectifs 6duccitifs et 

d'Çlargir les horizons intellectuels (teducational purpost. widrning intellrcnid 

horizonss»). Ensuite, si ITAnglais, selon une autre Çtude de Christopher Muivey, cherche 

en Am&ique le retlèt de l'Angleterre, cette sensation de se sentir chez lui à 1'6tnnger 

(.<(this sensation of feelins "at home" abroad),), une fois ressentie, se transforme en 

Robert Vashon Rogers. Wroiigs aird Ri@ o f ~ r  Trm*eller. BJ Boat - BJ Stage - 6y Rail. Toronto. R. 
Crirswell. 1875, p. v. .Avec son document simple et concis, Rogers renseigne beaucoup de gens qui vivent 
cette de dt!placements continus, sur la divulgation des reglernents touchant les droits et les 
responsabilittis des transporteurs et des passasers empruntant Ies voies terrestres et maritimes. 

Marc Cocker. op. cit.. p. 138- 139. Au XIXe sikcle. on assiste 1 un veritable foisonnement d'explorateurs 
et aventuriers britanniques dans les contrr'rs les plus reculies d'Afrique, d'.Asie et d'AmSrique. 



sympathie pour les mœurs de cette contrée, et le Français fait de niZmeg. Cet acte 

d'qpropriation du réel» se retrouve géniralement chez tous les voyageurs européens. 

Mulvey remarque chez le voyageur anslais l'habitude constante de se reférer au pays qu'il 

a laisse demere lui. L'.Am&ique est constamment vue comme Çtant semblable ou 

diffirente de 1'Angletrrre («the habit of the English traveller to refer d l  back to the country 

that he had lrft behind him. America was constantly sern as bring like or unlikr 

EnglandlUu). Nous avons soulignç préciidemment que LÇry faisait mention des bijoux des 

femmes Toiioirpiïi(u~ihri~is parce qu'ils lui rappelaient ceux des femmes françaises: que le 

sanctuaire de Sainte-Anne de Beaupré itiut pour Lacroix le pendant canadien de celui de 

Lourdes. tout comme pour Ir cCli.brr Ccrivain Dickens qui compare les rues de New York 

d celles de Londres. Tous ces esemplcs confirment la récurrence de cette prritique du 

discours dans le récit de voyage. L'.<appropriation du riel» survit i travers le temps et 

fr~nchit les barrierrs culturelles en reliant ces voyageurs europirns h un rnodde 

axiologique regroupant des qualites communes. 

Xprks un voyage en Amirique et un sijour de huit annees en Gr~ndr-Bretagne. 

Chateaubriand, dans ses iCltkioires. se difinir disormais comme itmt dn_olais de 

müni2rè. de goût cr, jusqu'i un çeniiin point. de pensées[l». De la niSrne Fqon. 

Tocque~ille, dans une de sa lettre datir du 27 juillet 183 1 et adress6r 1 un correspondant 

(Nassau Senior). dCclare qu '~~[ i l  a] tant de sentiments et d'idies qui [lui] sont comnluns 

avec les Anglais. que I'Anglrtem est devenue une seconde patrie in t e l l e~ tue l l e~~~~ .  

particulier de gratitude. [Il] leur doi[t] les lectures les plus amchantes et les meilleures 

directions% II explique les raisons pour lesqurllcs ce type de voyageur sr distingue et 

devient Ir modtlr pour d'autres voyii, meurs : 

Mais. le vrai voyageur anglais. le It.ttr6. le gentleman, le chercheur. peut dilier tous ses 
rivaux. Rien n'&de sa hardiesse. sa r&olution et sa patience. Nul obstacle ne I'rirrCte. nul 
peril ne l'effraye. L i  où il  veut aller, i l  ira certainement. et ce qu'il veut sa\.oir. coûte que 
coûte, i l  le sriuraIs. 

51 Christupher hlulvoy. ~Tiit. Englishman in Amrrica \vas on the look out for England. (l'Anglais 
cherchait en Amirique le retlet de l'Angleterre). .41igIo-ri~rrericari Lmcisctrpes. .4 Sriidy of~Viiirreerlrli- 
ceilriir?. .4rryio-cirii~r-icri1~ Ti.m*eI Lirrrcrttit-P. Cambridge Lrniversity Press. t 983. p. 10. 

ibidriri. p. 16 1 .  Nous avons vu comment bien des voyageurs franqais de notre corpus faisaient des 
rripprochements enire Ies lieux visites i l 'itranip et leur pcia-ie. De merne. Mulvey parle des pr6jugis que 
les voyageurs ringlais du XIXe sikle nourrissent envers les Amiricains et leurs ~Amtxicrin ways of life,,. ' ' Mchoires d'oirn-e-ror~tbe, op. cir.. tome 1. p. 502. 

Voyage. op. cir.. p .  I I . 
l3 X. Mnmier. Passé er pi-éserit. op. cir.. p .  22 1. '' Ibidem. p. 220. h.Iarrnirr donne ici des noms de voyageurs anslais qu'il estime on paniculirr. tels que 
Sir George Simpson, lord Milton, le docteur Chesidle et hl. Butler. 



iMSrne Hulot a relevé l'attitude des Anglais à bord du navire britannique Aiirniiin le 

conduisant h New York en 1886; il passe son temps à observer leurs comportements tout 

à fait singuliers : ~[flroids jusqu'à la roideur, ceux-ci s'isolent par principe. s'ennuient par 

conviction, mais trouvent dans les petits verres de irhisX? et dans le jeu du pockrr le 

remède à tous les maux% 11 se digage ici un indice révélateur de la maniire dont est 

prqu un voyageur anglais par son homologue français. Certes. sans ni_oliger les attributs 

relatifs i leur appartenance cultusclle. les voyageurs français reconnaissent leurs affinités 

avec les voyapetirs anglais. 

À cette epoque, l'.Angleterre est une puissance coloniale: son empire s'&end sur 

les cinq continents et elle envoie panout des voyctseurs-correspondants pour assurer des 

liens a u x  la mkt-e-patrie. Dans une Ctude consacric à la culture du voyage en Xngletri~<: 

au cours du si?clr dernier, Simon Gikandi utilise le terme de connaissance rielle du lieu 

(<(conçrete knowledger) que posstdcnr les voyageurs an_olüis lors de leurs voyages à 

I'itranger. La syntli8se s'op2re entre les Cmotions (-affect») et la cueiilcttr des donnees 

(aobjcctive data» ). 11 ajoute que Ir fait de \,oyager est (more than a sentimenul journry to 

the reriches of cmpirc: embedded wirhin the new science of narural history. it is drivrn by 

an ethnographiç mission [...] of observation. collection and classification, and 

descriptionl6». De inZrne. les voyageurs frringais visitent, dicrhent les lieux et expriment 

leurs impressions en dessinant un tableau saisissant des lieux. où leurs obsenuions et 

leurs impressions ont fusionni dans leur esprit et dans leur narration (~ol>sri-i*trrioris and 

ii~ipi-essioiis have coalescrd in the traveler's niind and his or her nmativeli4. De cette 

mani2re. les voyageurs jouissent d'une force charismatique aupriis du public avide de 

cette lirtiraturc et à (<plus forte raison les vrais tSoyageurs. ceux qui ont i*isirC en 

obsri-iwtriii-S. dans un but ou du moins avec une pcnsCr scientifique, des contries peu ou 

point connues, ont le droit de sr faire icouter ou lire% Le récit de voyage est finalement 

le résultat de la double action de iYsitri- (jouir du lieu, Çprouver des sentiments. ce que 

Gikandi appelle des «impressions))) et d'obsenw (I'analyse et la compréhension du lieu, 

que ce dernier nomme ~observations>)). 

l 5  Étienne Hulot. op. cir.. p. 6. 
l 6  Simon Gikrindi. c<Englishness and the Culture ot'TrriveI». .\laps of E~iglislrriess. IVritirig Iderrrin itr rlie 
Cdrrrre of Colorriaiisni. New York. Columbia University Press. 1996. p. 91 (Ie voyage est donc bien 
plus qu'une promenade sentimentale aux confins de l'empire; avec la venue de la nouvelle science de 
l'histoire naturelle, le voyageur est char@ d'une mission ethnographique [...] d'observation, de cueillette 
de donnies. de cIrissit?cation et de description). 
l 7  Ibide~ii. 
l 8  Arthur klangin. L'oyzges et dkoitve17es. op. cit.. p.  3. Nous soulignons. 



L ' d t r t r e ~  et sort aillerirs 

La relation de voyage reste pour l'homme du X K e  sitcle une source précieuse de 

connaissances de l'«ailleurs» et, surtout, de l'«Autre». II se peur cependant que I'iiltériti 

soit réfutée lorsque lès icriuains-voyageurs cherchent à se positionner vis-à-vis d'une 

ridiri  hostile 5 leurs yeux, ou dont la diversité heurte leurs propres valeurs. 

Chateaubriand donne un exemple de la brutalité et de la lascivité des Turcs par 

I'avertissement contenu dans les pages de l'lrirzb-ciire de Paris 2 Jtrrtsoler~i. Le voyageur 

empruntant les voies de l'Orient doit savoir que ces pachas. ces spahis, ces janissaires ne 

sont que dés «espi.ces d'animaux cruels. Iss plus violents quand iis ont 1ii superioritC. les 

plus traîtres quand ils ne peuivent triompher par la force% Quel fossC abyssal sépare ces 

personnages des Canadiens français, toujours prêts h souhaiter la bienvenue aux 

voyageurs européens ! Sous avons pu obsrrvcr comment les affinitçs sur Ir plan des 

meurs, du panage (dues à une partie d'histoire cornniune) et, surtour. la pratique d'une 

m2me langue, ont pu nous Cclüirer sur l'histoire de cette i3scination pour le Canada. Le 
Canadien français se pr i sme conune un double. par effet de miroir, pour le voyageur 

franqais: toutefois. une sorte d'anomalie apparaît i propos de [ri difinition de l'attrait 

exotiqiie. Si cet attrait sr noui~issiiit essentirllrmrnt de ce qui est trirn-e et. par consiqucnt. 

tlisrorlr. comme Segalen le r~pprl l r .  I'rxpCsicnce des voyageurs fiançais en terre 

canadienne romprait avec cette rt.gle. Nous pr6firons ne pas considtirer cela comme une 

rupture, mais plutôt l'envisager comme une mp1ific;ition de la \vision de l ' d u t r m  Si 

l'image du Turc ne laisse au Francpis aucune \.oie de rapprochement possible et. de plus. 

lui oppose une vie et des meurs jugies bnitales et inocceptables (d'oii le risque que son 

d tCr i tC  soit ni&). le Canadien français. bien qu'il soit ~ ~ c o u p t 5  de sa mkre-patrie, 

prisente une conformité dans les meurs avec Ir Fnnçliis par son symbolisme. positif et 

ambigu à la fois. de l'4uire-Merne>>. 

Voici deux passages diMrcnts qui aideront h mieux comprendre notre affirmation. 

Dans I'lriii&-<rire. Chateaubriand Çvoqiie sri rencontre avec deux Turcs : 

Ils s'rirrCtttrent en me voyant. et me dernanderent mes armes [...j. Ils ttsamint;rcnt longtemps 
mes pistolets. e t  finirent par me les tirer au-dessus de la tete. 

J7avais itt! prSvenu Je ne me laisser jamais plaisanter par un Turc, si je ne voulais 
m'exposer à mille avanies [...]. Je n'aurais pris eu besoin, d'ailleurs. ci'Stre averti dans cette 
occasion, et la plaisanterie m'rivait paru trop mauvaise pour ne pris la rendre coup sur coup. 
Entonsant donc les eperons dans les tlancs de mon cheval. je courus sur les Turcs, et leur 
lkhai les coups de leurs propres pistolets en rravers. si pris du visage, que l'amorce brûla les 
moustaches du plus jeune spahi. Une esplication s'ensuivit entre ces officiers et le janissaire. 
qui leur dit que jWCtûis 

l9  Iti,iéinire dr Pcrris à Jémsderri. Paris. 18 12. R. Roger et F. Chernoviz. [s-d.]. p. 22. 
'O Ibideii,. p. 146- 1-17. 



Le second passage est tire de Noiride-Frciilre er Noiridle-Aiigletem de Therèse 

Bcntzon, où elle relate une rencontre vécue i Boston. Alors qu'elle sr  trouve dépourvue 

de voiture pour aller chez des amies, elle se voit accueillir avec empressement par une 

femme canadienne française dans sa propre voiture: 

Je cherche une voiture. elles sont toutes prises [...]. Trindis que j'esplique nies difticultri-s 
ri un cocher pr2t ri partir. en insistant sur ce point que je suis Gtrangttre. Française, une tZte 
de femme. que j'tiprrçois confusCrnent derriire un voile et dans l'obscurit2. se penche ri Iri 
poni2re: elle repztrl Ie mor : 4~Frrinçaise '?), avec un accent Je cordirilit6 dont je reste toute 
surprise. 
- Frrznqaise. tuus Gres Française ? montez ! Er tri porrikrr s'ouvre. et je me trouve assise ~ 
c& d'une invisible 5 demi qui me serre affectueusttmttnc les mains. 
- &loi aussi je suis Franqtiise puisque je suis Canadienne [ . . . l 2 I .  

ThCrise Bentzon conclut son anecdote en affirmant qu'ail faut Stre separCe de son pays a 
de tous les siens par I'Ocian pour comprendre ce que vaut une pareille bienvenue>>. 

Les bûrriiires ou les ou~~r tuses  que crie I'üppanenance culturelle s'infilti-ent dans 

le discours çsotiquc du voyrigeur qui place les individus sur un Cchquier ideal. selon leur 

degré d'étrangeté. Yous remarquons que la riaction des deux voyageurs est 

indéniablement opposk Facc aux Turcs. Chateaubriand s'affiche comme 

d?ançriisn pour ciccentuer 13 distance avec eux et. finalement. annuler le moindre signe 

d'attrait envers cette altirité. Il est i<Franqais U. 1 ' d i t n - e ~  est .Turc>>. Cette opposition. si 

bien souiign6c dans le texte. ne peut qu'aboutir i un affrontement physique pour que 

I 'dutre>> se tienne à sa place. Esacrenient h l'inverse. pour ThCrtse Bcntzon. le fait 

d'9tre <(Française» ne peut qu*ou\yrir les portes (concrttemrnt. dans son cas. la ponikre 

d'une voiture) ù une chtilèuseuse bienvenue qui ia rapproche de I'aAutren. lui ~sen[ant]  

affecrueuscment les mains)). La dame canadienne française reprtisente cet Airrw. dont la 

distance (son altérité) se riduit jusqu'h disparaître car elle est aussi i<Française>). Les 

principes traditionnels de l'attrait exotique. exigeant une diversite tangible. ne peuvent 

s'appliquer à la lettre. L'exotisme exerce aussi un  pouvoir d'attraction dans la rencontre de 

cet Arrrre-iCl21iie hmilier et rassurant au-drlh des océans: ce phinomene devient tlagnnt 

dans la partie des récits relatant le voyage au Canada français. 

Toutefois, l'Amérique peut se r&&r un continent difficile ù apprivoiser et memr 

hostile sous divers aspects. Dans la plupart des récits, nous savons qu'au niveau des 

constatations gCnérales exprimées, l'enclave heureuse qu'est Ir Canada est vire amalgamée 

à un contexte géographique panaméricain majeur, sous l'imposante Cgide des États-unis. 

? '  ThGrCse Bentzon. ~\~o~toi,i.ellr-Fiaiice. op. nt.. p. 225-216 



Au contraire de L'Asie et de ITi\frique, où les puissances européennes peuvent facilement 

s'imposer par la colonisation ou le protectorat, l'Amérique tantôt attire et tantôt repousse 

les voyageurs en présentant l'image d'un continent de plus en plus independant et 

agressif face au rôle ruropien. Toumie vers l'avenir et insouciante de son passé (le 

Canada français fait exception dans ce cas-ci), ITAm2rique parvient à donner une leçon au 

reste du monde, appuyie par la morde d'un nouvel utilitarisme. Les Scé~ies de riiceiri-s er 

de ifoj-nge ~lniis le 1Voici~enir-iCloric/ti, tcrites p u  Xavier Eyma. dinoncent dijà. en 1862. Ir 

cmctkre r6frxtriire de l'Am6rique. Conmincu que ses mœurs sont ce qui frappe le plus 

I'EuropCen. Eyma dit qu'«[il1 faut donc prendre I'Amirique comme elle est. avec ses 

travers. avec son ingratitude pour le passé, son insouciance du prisent, ses 

prioccuparions de l'avenir. et ses mœurs parfois e?tcentriqurs qui s'adaptent parfaitement 

encore h leur cadre actuel?'». II se crie Cvidemmént un couranr d'idies ii propos de 

1'6rnancipation des Amiricains vis-à-vis des Europeens : l'«Autre» am6ricciin s'est rntïn 

affranchi et il sait lui imposer un rriti-qt.rrielti-si~ip agressif. Vers la fin du sikle. une 

chronique signie par Charles Gide dans la Reine tl 'icu~raruie puliriqite Je  1890 souligne 

que le Nouveau Monde, g r k e  au vent favorable à I'iconomie. (<se ferme [et] achkve de 

mettre h la pone les gou\remements d'origine européenne». Liber6 de 1' ingérence 

europienne, I'Amiricain dçtenteur de multiples richesses crie c<L'Xm2rique aiix 

AmCricciins !D. Les rôles traditionnels rggissrint les rapports entre l'Europe et ITAn~t5rique 

commencent i s'invrrser: dks la seconde rnoitie du XIXr sikcle. l'Europe exporte de 

moins en moins ses rnod?.les et commence à en recevoir de 1 A m i r i q ~ .  La R r w e  

d'riurioiriir poliricpr constate que les indrets des deux continents visent dCsomiais h 

partager les mzmes prioritis sociales. kconorniques et diplomatiques. II est Cvidcnt 

qu'une cenaine fnistration europtcnne s'exprime ficce à une Amirique forte et 

indtprndante iconomiqurment . assez  vaste. assez riche et pour longtemps encore assez 

*es accrus entre peuplCe pour qu'elle puisse se suffire à elle-rniirne)). Bien que les khan,  

les deux mondes ne cessent de s0arn6liorer. la revanche consolatrice de la vieille Europe 

consiste à dicouvrir de nouvelles ouvertures où imposer sa primauté. L'Afrique est donc 

soumise à cet enjeu colonial afin de combler les attentes europiennes dans la poursuite de 

la réalisation des gains sociaux et Cconorniques au mSme niveau que la jeune République 

amiricaine : «Et puisque l'Amérique se ferme à l'Europe. lWEurope fermen l'Afrique aux 

héricains'3)~. 

?' Xavier Euma. Sc21res de nrœirt-s rr de voyage d m s  k iVoiti.enir-illo~~de. Paris. Poulet-Malûssis. 1862. 
p 65-69. 
--' Charles Gide. ~~Chroniquez. Reiite d'6cot1oiuie poiiriqirr. Rris. L. Larose et Forcel. quatrieme amGe. 
1890, p. 519. 



Mais dans l'imaginaire français de cette fin de siècle. l l h & i q u e  Cvoque, avant 

tout. Ir lieu de la liberté et des nouveautés. «La liberte comme en ,b&ique» est la devise 

d'un des confrères d'Ernest Duvergier de Haurannr, Charles Bigot. pour qui cette 

nation «moins parfaite peut-Ztre, [est] bien plus vraie et plus humaines que ce que l'on 

croit, car elle «mele l'inexpérience à l'audace, de précoces raffinements à une rudesse 

native% Parmi mille et une distractions exotiques que le XIXe propose, l'Europe tourne 

ses regards vers ce <<peuple encore si jeune qui [l'a] habituç[e] de sa plin à tmt 

de menrcilles. risultats d'une vie toujours travailleuse, agitée et exubCrante2h D'ailleurs. 

les grandes expositions universelles de Paris contribuent à reproduire un cxotiinit: sur 

mesure où l'accent est mis sur les bienfaits du progrks social et technique. devenus des 

prioritis pour l'avenir des ,orandes nations. En examinant I'irnponante place qu'occupent 

les États-unis dans le monde durant les cinquante prerniéres annies du XXe si2cie. 

Andri Siegfried affirme que cette <<confiance dans l'avenir est propre non seulement cius 

Amiricains du Xord mais tous les Amt!ric;iins%). 

U/i voj7age titile et agréable 

FavorisCe par Ir rebondissement des nouvelles sciences. la littirtiture de voyage a 

su bel et bien conquirir son espace h travers les diverses vagues IittCraires du XIXr sikcle. 

Crice à la morphologie diversifi& que présente le genre du ricit de voyage?7. lWÇciiwin- 

voyageur assume une fonction de divulgateur de _orande utilité au sein d'une soci6tC en 

pleine transformiition : il apponr des points de vue u - i i s  sur les populations qu'il a 

rençontries. Sciences humaines cr voyage vont ainsi de pair. Tout voyqeur. à l'instar du 

scientifique. appone aussi sa contribution au savoir. C'est I'adnernent d'un q o s t -  

exotisme» fworisi p u  In ntpiditi et par la diffusion des progrès scientifiques. techniques 

2J Charles Bigot. De Poris tir, Niqnlzz. J o w ~ d  de ~ . o y s e  d'iutr MCgcirioii. Paris. A. Dupret. IYS7. p. 
i'. Bigot fait partie de la d2Egation îi-rinqriise invit& aux Etats-Unis en octobre 1886 pour l'inauguration 
officielle de la statue de la Librrre'i~hi~n/tr le rlioride de Bartholdi h New York. Parmi les diliguA. i l  y a 
Auguste Bartholdi, M. de Lesseps qui est le prr'sident du comite franco-aniti-ricain. l'amiral hl. Jaurcs. M. 
Desmons de la chambre des citiput2s. Bureau de Pusy. le petit-fils de Lafayette. M. Giroud du Ministke du 
commerce et Napolci'on Ney, prisident de la SocititG de gioprriphie de Paris. 
is Louis-Laurent Simonin. Le Morldr oiiikricoiii. op. cir.. p. I. Cet ouvrage est rempli d'observations 
Clogieuses sur les nombreux progrCs accomplis par les États-unis. De meme. d'autres rc'cits de voyage sur 
I'4m6rique du Sud mettent en valeur la beautt! de celle-ci mais toutefois accordent le primat de la 
civilisation j. celle du Nord. comme Émile Dairaux le remarque dans son rdcit d o y a g e  i la Plrita. publie 
dans le Tortrdli Motlcle en 1886 : «Dans L' AmCrique du Sud. l'activiti creatrice des fondateurs de villes 
n'ri jamais Gtt! i la hauteur de celle de leurs congenkres du Nord : on ne connaît pas ici les villes 
commerciales sorties tout m i e s  du ceneau de quelques spt!culateurs, on ne connaîi pas du tout les viIIes 
industrielles. faute de posseder des industries [...I. L'industrie urbaine est encore ri l'enfance ...,) (tome 55. 
livraison 14 17, p. 134). 
26 Andri Siegfried. Tubleair des Érars-~~tis. Paris. Armand Colin. 1954. p. 9. 
27 Roland Le Huenen parle justement d'wxhrivStrement de dis cours^. dans I'inrroduction au Voyrgr fi 
Ter7-e-1Verli.e. op. cir.. p. XVI. 



et socio-économiques. autant de sujets qui trouvent aisirnent leur place dans le discours 

de la majorité des textes de voyage de l'époque. Dennis Porter. dans un essai consacré au 

disir et à la transgression dans les icrits europiens de vulgarisation scientifique du XIXr 

siécle (en particulier les icrits anglais), met l'accent sur la <centralid>, du thtrne du voyage 

dans le développement de la pensée scientifique depuis le XVIIIe sii.cle? En expliquant 

I'intluence des thiories de Darwin, Porter dimontre la littirarit6 (~<Iiterariness>,) des 

inoncks du scientifique, alors que nous sonmes parti de la litthrit6 d'un récit de voyage 

pour en Ctablir l'impact vis-à-vis de la perkctibilité du domaine scientifique. Si. dans k 

voyage. nous saisissons cet espace priviligie accordé ii l'expression du mi et Ia 

prisencr du Iicistuul. alors nous pouvons entrevoir dans le récit de voyage le complCmcnr 

à I'autorite des textes scientifiques. En effet. les voyageurs de notre corpus Ccrivenr leurs 

sentiments et leurs Crnotions au contact du sol miriclUn tout en taisant preuve de respect 

pour les disciplines positi\*rs. 

Au milieu du siide. nous assistons aussi à la parution de grands ou~~rages 

consricris aux nouwlles connaissances $0-liurnaines apporries par les explorations, les 

missions ér les ~oyliges outre-mer. Parmi ceux-ci. deux \folurnes de la Cyclupïiedic~ oj' 

~bfuï/e~-1i T ~ w r l  sont publies en 1856 aux États-Unis. Le voyageur moderne (<<modern 

traveler>,) est au ceritrc de cet imposant travail. Les noms de voyageurs et d'hommes de 

science. comme Alexandre von Humboldt. le capitaine 'vleriwether Lewis. William Clarke 

et Heinrich Barth. difilent les uns oprks les autres. suivis des noms des regions du monde 

qu'ils ont txplorics ou visitirs. Ces penonncilitis se distinguent rivant tout par leur esprit 

d'ouverture vers l'inconnu et par leurs anrilyses m&iculruses des réalités humaines. Le 

soutien apporte par certaines disciplines et par de nouveaux outils techniques est 

indispensable au voyageur moderne. comme il en est h i t  mention dans Ia priface de cette 

encyclopçdie : 

The present century is emphrttically an ;ige of explorrition and disco~ery. [...] The tmtler 
no longer umders btiwildcrrttd in ri cloud of friblts [...] he tests every step of the wriy by the 
sure lighr of science. rind his pioneer trriil beçomes a plriin and esisy path to thosc who 
tollo\v. The pend.  the cornpriss. the barorneter. and the sextant riccompany liini: geolopy. 
botany. and sthnology are his aids: and by these helps and appliances. his single br in  now 
achieves resulrs which it would once have rrquired an rimed force to 

lS Dennis Porter. Drsirv t.1116 T I . ( I I I S ~ ~ ~ S S ~ O I I  il1 Elrropecrn Tizii-el u.ririirg, Princeton University Press. 
199 I .  p. 145-163. L'auteur parle de l'ouvrage intituli The Yopyr of the Beagle de Charles Darwin. 
pouvant Ctre appricid comme un classique de la litterature de voyage et de la littirature scientitlque. 
?9 M Pre face* . C~clopaedict of ilfoder~r TI-oiel. A 1-rcord of i\di*etirrrre. Evplo~*ario,~ ami dis coi se^?: for rlre 
pnsr s i s n  Years: corttprisi~~g hrarratiïe of rhe nrost disririgirislzed Traiders sirrce rire Begiiiriitig of rliis 
Cerrrrin. preprired and rirrenged by Bayard Taylor. New York-Cincinnati. ~Moore. Wilstrich, Keys & Co.. 
1556. 1560. tome 1. p. vii. (le siScle rictueI est une epoqur d'explorations et de d6couvertes. [...] Le 
voyageur n'erre plus disorienti dans le brouillard des contes [...] il calcule chaque pris du parcours par la 



L'auteur ne manque pas de souligner qu'aucun siecle n'a été si riche en voyages et en 

découvertes que la premikre moitié du XIXe sikcle : aWhat half-century, since the form of 

the heart and the boundaries of its land and watrr were known, c m  exhibit such a list of 

achievements ?%. VU Iâ vague de succks de la littérature de voyage dans la seconde 

moitii du sikcle, une nouvelle édition de cet ouvrage est publiée en 1860. Simultanément. 

une foule de nouveaux noms apparaissent dans la littinture de voyage. Ils signent des 

récits accompagnés de cartes giographiques détaillies et précises. jamais publiées 

auparavant. sur des regions di1 continent". 

Le danger dans tout cela serait d'entrevoir la fin de l'exotisme. mais cela n'est pris 

le cas, bien au contraire. Tout au long de cette 2tude. nous avons insiste sur le fait que ces 

ouvrages se distinguent par une Ccriture exotique, dont l'un des soucis fondamen~aux est 

de laisser une large place nu domaine de la sensibilitt (la projection des sentiments 

Cprouïés au contact de la rialité hctuelle et de I'agriable) sans negliger de fournir les 

timoignagrs les plus fidi.les qui vont des relations culturelles jusqu'i l'évolution des liens 

Çconorniqurs. 

Sous avons constat6 que partout sur le continent amiricain. d'est en ouest. les 

voyageurs europicns consacrent du temps ù parcourir cet espace privilipii et. tout comme 

Chateaubriand. saisissent le moment propice pour se fondre dans cette immensité. D'un 

côte. Tocqurville livre ses impressions de voyage et de I'liutre s'attache aux États-Unis 

des annies 1830 pour itudier leur tissu social et politique complexe, issu «d'un seul friitl). 

Emcst Duvergier de Hriurrinne. prticis dans ses observations des lieux et attachi i analyser 

la politique amirieaine de son temps. çsr l'un de ces nombreux voyageurs qui se laissent 

transporter par Ir pllrisir personnel que procure le paysage enchanteur arniricain. En tant 

qu'etre humain. il recherche la libent personnelle et celle l'esprit : ~ u ] e  suis resté trois 

heures dans Ie disen [...]. J'aurais pu y errer bien des jours sans voir d'autre figure 

humaine. Nulle part je n'avais senti cette impression solennelle de la solitude et ce plaisir 

sauvage de la libenS% Plus proche de nous. Lévi-Strauss parle de 4'impression 

d'énormiti~ que le paysage mi rka in  transmet aux yeux des Européens (<<cette 

lurnittre rcissuranre dt: Iri science et son chemin de pionnier devient un parcours rigulier et facile pour ceux 
qui le suivent. L e  crayon. le compas, le briromktre et le sextant 1'accompagnt.nt; la giologie, la botanique 
et l'ethnologie sont ses supports: avec ces supports et ces instruments, son cerveau atteint maintenant des 
risultats qui auraient dors  requis une force rimie pour les obtenir). 

Il>idetlei>r. p. ix (quel siitcle ! depuis lo formation J e  la terre. aucun si2cle n'a vu naître autant de 
rthlisations). 
31 Nous avons donne des exemples de riçits incluant des canes. telles que celles du Manitoba et de la 
Riviitre Rouge de Lamothe ou celle du Parc national du Wyoming de HuIot. 
jz Ernest Duversier de Haunnne, op. cir.. tome 58. p. 883. 



incomn~ensurabiliti congénitrile» entre les choses et l'homme). Pour notre «sensibiliti 

europienne, [...] les paysages americains nous entraîneraient eux-memes dans un système 

encore plus vaste et pour quoi nous ne possédons pas d'Cquivdent33». De par ce fait. 

Claude LCvi-Strüuss nous laisse des observations qui naissent d'un recueillement 

personnel face aux paysases et aux populations d'Am6rique latine. À l'oppose, Henri de 

Lamothe voyage d'abord pour son agrément dans l'Ouest canadien et formule des 

réflexions très intéressanres sur l'organisation et la capacitç d'adaptation des colons dans 

les rigions piriphériques. Les deux auteurs effectuent des voyages bien diff6rents et 

partent de positions conccpturllrs Cloignies (contact imprkvu avec l'exotisme pour % 

premier et q ~ e t e  planifiçe de l'exotisme pour le second) qui interagissent et contribuent de 

manikre Çvidente B ce que Auzias iippelle la < 4 c n c e  des systtmes culturels~~. 

Finalement. Ir support scientifique ne peut que renforcer et renouveler I'iiitirGr 

pour les aventures exotiques. Dr: mCrne, pour Jem-Marie Auzias, la pratique 

anthropologiqur. bien qu'elle nous livre Ir ponriiit scientifique d'un groupe humain. 

puise dans l'exotisme, .pratique ambigut)) (1'~tcxotisme est la contre-expirience de Iü 

systimaticiti ~inrhropologique )) 1. pour trouwr les fondements de son ors~anisation~~. E n 

ce temps de dr'rrririiiiisw. de colonisation et d'expansion scientifique. la f i ~ u r e  de 

l'anthropologue ou du sociologu<: sr confond avec celle du voyageur-;? 

L 'é[nrgissone~it de l'espace lzimain 

Les récits Je  voyage de la seconde moitiC du XIXe siGclr ressemblent aux manuels 

de \.ulgririsation =Cographique. L'itiniraire canadien de nos voyageurs prend 

consid6rdblement de l'ampleur depuis Xavier Mnrmier. La ~onstmction de nouveaux 

chemins de fer et de nouïelles routes reliant les zones de colonisation rCcentr permet aux 

voyageurs d'étendre leur parcours nu pays tout entier. Le tour du Canada quittera enfin les 

limites classiques de la vallçc du Saint-Laurent. reliant les deux extrémitts du ptriple, la 

ville de QuÇbec à l'est et les chutes du Niagan-Windsor à l'ouest. Grâce 3. un réseau de 

transport plus Clabore, les voyageurs français foulent de plus en plus les territoires 

éloignés et relatent les facettes d'une réalité canadienne variCe. Dans une conversation du 

33 Claude Lr'vi-Sirauss. Tristes rropiqries. Paris. Plon. coli. -Terre humaine)>. 1935. 1997. p. 85.  
"4 Jean-Marie Auzias. LW.4rrrlzropologie cooiireti~poroi~ir. Presses Universitaires de France. 1976. p. 14 et 
74. 
3"L'~tude du Dr A. Bordier. La Coloirirariott scir~trfiqrrr rr les colorriesftutipises (Paris. C .  Reinwld. 
1884). fournit une tzrgumenttition sur 1'6volution du r01e du colonisateur en mettant l'accent sur fa 
n6cessit6 pour I'Cpoque d'eficturr une colonisation moderne 5 des fins strictement scientifiques. 11 est 
fondamental pour Bordier de considtker le climat. les races. ies ressources. 13 tlore et la faune de la 
contrtk II &rit i propos des colonisateurs de son temps :  ils pensent pouvoir coloniser un pays tout 
difGrent du leur, sans tenir compte des enseignements de la dimatotogie midicale. de l'anthropologie et de 
I'ethnoIogie~~ (p. '(IV). 



27 août 153 1 de Tocqueville avec M. Neilson de Québec, celui-ci répond dans ces termes 

h la question suivante : ~ 0 ù  en est l'instruction primaire ?» : 

[...] La population saisit avec une remxquable rictiiit6 I'occrision de s'instruire. Le clerg6 
nous aide de tous ses efforts. [...] I'espitrt. qu'alors la nce canadienne commencera a quirter 
les bords du tleuve et i s'a~rincer vers I'int2rieur. Jusqu'J present nous nous 6tenllons J peu 
prtts 120 lieues le long des deux rives du Saint-Laurent. mais cette ligne ri rarement dix 
lieues de large. .Au-deli cependant se trouvent des terres excellentes, qu'on donne presque 
toujours pour rien (ceci est i 13 lettre) et qu'on peur hcilenient cultiver36. 

Forts d'une croissance dernogrophique estrüosdinaire et d'un niveau d'instruction plus 

ilevk, les Canadiens s'Clancent dans la conquPtè de vastes terres encore d6prupErs. Le 

chemin de fer est le moyen de rrrinsport principal qu i  favorisera cette colonisation. Nous 

rivons consultC un des journaux des dibats tenus i la chambre des Communes à Ottawa 

lors de In construction du chemin de fer du Pacifique de I'annCe 1880 et nous avons 

remarqui qu'il y ri eu des pourparlers animCs. Sir Charles Tupprr. ministre canadien des 

chemins de fer et  des canaux. difend awc vigueur son projet pour l'obtention de fonds 

nicessaires à la constniction d'une ligne de chemin de fer qui doit sillonner. depuis 

l'Ontario. 1ü grande région fertile du Nord-Ouest. Sir Tupper est un homme de son temps 

et i l  3 conscience des retombirs posirivcs que ce projet pancrinadien pourra üpponrr à son 

pays. Il dCfend cette cause avec con\-iction parce qu'il comprend que .<ces terres comptent 

parmi les plus fertiles et les plus riches du monde% A u  tournant du si2clc. Ie riseüu des 

voies terrestres et fluviales est nettenient supirieur à celui des annies 1850. 

Les itiniraires canadiens empruntés par nos voyageurs traduisent I'accroissemrnt 

des \*oies de communicürion du pays visiti. Si nous prenons l'itinéraire canadien dicrit 

dans le ricit de voyage d'Amp2re de 1856, nous voyons que c'est encore l'axe classique 

QuCbrc-Montréal-Niagara qui est Ir plus parcouru. part le fait d'avoir poussé une pointe 

jusqu'aux chutes de .Montmorency, trajet d'ailleurs effectue religieusement par tous les 

voyageurs de I'Cpoque. .4mpére s'en tient rigoureusement à cet itinéraire habituel. Le rkcit 

de Duvergier de Hauranne de 1865 propose toujours le meme itinéraire classique de 

déplacement en temtoire canadien, mais en y ajoutant un detour par le village indien de 

Lorette. Dans le récit de Lamothe en 1579, cet ;Lue s'étend sensiblement vers l'Ouest du 

pays. A r m é  à Québec par le firuire Saint-Laurent, ce véritable aventurier pousse son 

36 Tocqueville. Vo!.oges. op. cit.. p. 84. 
Lu Clirtiii~t <le fer dit Piicifqiie. Discorrrs pt-oitoticri par 1 'Hoiiorabie sir Clraries Tirpper: K.C.M.G. 

[...] arr corrrs clrr débar dans in Clznnrbre des Conrnrtrrres. sessioti de 1880. Ottawa. imprimerie du journal 
Le Ccinadci, ISSO, p. 19. 



voyage de plus en plus vers l'Ouest. de Québec à Montréai, ensuite en Ontario, d'Ottawa 

à Toronto jusqu'h la baie du Tonnerre, pour miver h l'entrée des Prairies, au Manitoba, à 

Winnipeg et h Saint-Boniface. Le ricit de 1888 de Hclot dicrit d'abord son excursion le 

long de la rive nord du Saint-Laurent jusqu'h Tadoussac puis sa progression <<entre ies 

deux gigantesques falaises qui bordent la rivii-rejy» du Saguenay pour joindre le Lac 

Saint-Jean et, ensuite, poursuivre son voyage vers l'Ouest, jusqu'à l'île de Vancouver. 

Onze ans après le riçit de Hulot, celui de Thirèse Bentzon offre à nouveau l'excursion 

vers le Nord. au Sapçnay. Disormais. cc parcours est devenu un imptratif dans 

I'itinÇrairr des touristes iriinçüis. s'ils veulent vriiiment connaitre à fond le pays. T h M x  

Benrzon rivele que. << [dleus fois par semaine. un bateau dicoré de ce nom tentateur, Ie 

Sqgireirc'\. quittait Ie port [de Quibec] de bon matin». Dr Xavier Marmier jusqu'h Lucien 

de Burlet. Ir tour du Canada ne sr limite plus aux territoires allant des Grands Lacs 

jusqu'au Golfe du Saint-Laurent. Vers la fin de ce siecle, ce pays est définitivement 

dewnu un grand clor~riiiiorz couvrant Ir continent d'Est en Ouest avec des foyers de 

colonisation vers les rigions les plus au Nord'9. 

Il reste i dire un dernier mot sur les institutions qui ont grandement favorisi ilne 

meilleure connüissancç de l'espace humain : les sociéris de giographir. Elles pullulent i 

I'Çpoqur sur tour le territoire français. pmicipant vigoureusemçnt 3. la croissance du 

nombre des voyageurs 9 ['etranger. ce qui 11 contribuC ù l'histoire intellecturlle de In 

France? II est irrifutable que les \.oyngèurs se rifèrent ù la documentation de voyage qui 

csr accessible dans les nombreuses soci~tis opÇrünt depuis les annies 1850. L'itude de 

Dominique Lèje~ine parle d' un e ffcct if de 20.000 membres. record ruropien et menie 

universel4 .. Une masse de correspondances et de rapports traitant de tolites les contrkrs 

du globe. Gcrits par les meilleures chroniqueurs et publicistes du secteur, se succedent 

dans Ics Biillrriris. Les sociCt6s de ~Çographie incitent des ressortissants français au 

dçpnn vers des contrees iloi_onirs et hvorisent ainsi l'avancée des connaissances sur ces 

recoins du monde'?. Des fragments ou des ricits entiers sont publits gricr nu soutien 

scientitiquc et financier de ces sociitis qui deviennent de véritables foyers fréquentés par 

Étienne Hulot. op. cir.. p. 12 1 .  
39 Vcn les anndes 1570. bien des paroisses surpissent sur les tems au nord du fleuve Saint-Laurent. Le 
cur; Labelle est l'un des apôtres les plus dynamiques du peuplement i I'rxt2rieur de l'axe de ce tleuve. 
'O Il remit trks intéressant de voir comment les recits de voyage de cette epoque sont condenses ou 
retranscrits dans les Birllerim ot'ficiels des soci6tGs de geographie et d'en juger ensuite l'influence sur le 
mouvement des id& des giographes memes. 

Dominique Lejeune, Les SociJrés rlr yiogi-aphie or FI-aitcr rr l'espniuioir coloitinle ni[ XIXe siècle. 
Paris, Abin Michel. 1993. p. 11. 

L'aventure d'Arthur Rimbaud. dont certaines 6tudes sur ~ ' É ~ ~ ~ t e  et sur l'Empire abyssin ont et6 
publi&s pendant les annies 1850 dans le bulletin de la Sociite de Geographie de Paris, est ni\-datrice de 
I'intensite de l'exploration coloniale de cette 6poque. 



une clientèle assoiffée d'exotisme d'outre-mer. Alors que la premikre partie du siècle 

dernier donne le privikge exclusif à la Sociétç de géographie de Paris qui est, selon 

I'Çtude de Lejeune. comme a - t c  sociité de notables romantiques>>. la seconde partie voit 

la naissance de sociitCs de giographie aux visees commerciales. C'est ainsi que la 

discipline géographique va de pair avec l'an du ricit de voyage, s'avirant un outil 

indispensable pour Iü compréhension des pays situCs i l'extirieur de l'Europe. 

Vers le XYe siScle 

Grice i l'apport du progr& démocratique. l'exotisme nord-amkricain conserw une 

vitdit6 toute plinicuiiix. II est indiniable que l'existence de ces grandes démocraties 

d'outre-mer. en donnant la chance aux gens de faire fortune, captive encore l'Europ6rn 

du XXe sitcle. Selon Lion de Tinseau. les Franpis connaissent mieux les Canadiens. à 

q u i  ils vouent une grande admiration et de la sympathie. En 159 1. Tinseau k i t  que le 

Canada sou1h.e encore (une Crnotion génCrulc)) en France. De surcroît. les revues. les 

cercles. les missions diplomariques de la France. de concert avec les grandes expositions 

uni~ersrllrs ù Paris. continuent de vivifier. au rournruit du s ikle .  la t~scincttion i I'Cgard 

de cette rigion du globe. Düns u n  long article publie dans la R r i w  'les De1c.r Murzdes de 

décembre 1900. Ferdinand Bruneriire fait la recension du livre L ' h r  cirilhi-ictrirrr du 

Canadien Edmond de Newrs. il protite de I'occrision pour disserter su r  4 u n e  des 

con~binaisons psycholopiques ou sociologiques les plus çornplçs~s. et les plus instables. 

qu'il y ait dans notre monde contrmpor~in. Qu'est-ce. en effet. qu'un ArnCricain. ou j. 

vrai dire I'Arnirique elle-mSme ?% I l  est clair que. pour le crîtique francais. l ' h e  de 

l'Amérique a ses rxines dans les coumnts doimmigrarion provenant de toutes les contries 

d'Europe. Passant en rwue de nombreuses considirations. dont  la thtorîe des races*. 

I'a\.ancemrnt des connaissances et de la dimocrritie. BrunetZre explique que la force de 

I'Amiriqur passe par  ce contact ou [...] ce melange de toutes les races de l'ancienne 

Europe» q u i  permettront i son ime ~d'rmpruntrr aux Climents hédrogènrs dont elle se 

sera formCe)>. Son dernier vcru est très symbolique : 4 vous voulez, Français ou 

italiens, Allemands ou Hongrois, avoir votre intlurnce dans le d&eloppernent de l ' h r  

am6rîcaine. commencez par Sue vous-mêmes Américains>>. Est-ce l'accomplissement de 

la psidiction de ce que !'Amirique est devenue aux yeux de I'EuropCen, ce melting-pot de 

43 Ferdinand Brune tikre. U~'Arne amtiricainer . R r i w  des Derrx iWu~ides. 70t. annie. quatriSrne piriode. 
tome 162. 1900. p. 664-702. Toujours dans son introduction ii Oirrre-Met-, Bourget icrit : K e  n'est pas 
huit mois, c'est des annies qu'il faudrait passer ici et avec des connaissances spticiriles rie politicien. 
d'6conomiste. d0in$nieur. de gtiologue. d'anthropologiste. pour Icver un moulage exact de cette thornie 
civilisation en triin d'installer ses quelque cinquante Erars [...]. Malgrti les travaux de la valeur de ceux Je 



la démocratie occidentale. qu'en 1937 André Siegfried dipeint dans son tableau intitule 

Les Étnts- unis d'nirjorirtl'l~lri~ '? 

Au dibut du XXe siicle. on assisre à la criation d'un important comité bilatçral. 

travaillant ou rapprochement entre la France et l'Am6rique. Fonde à Paris par Gabriel 

Hanotaux, le Cornitt France-Aminque est le résultat de la .mission Champlain>> aux 

États-unis et au Canada en avril-mai 19 1F. La France sait clairement que l'«Amérique 

du Nord occupera de plus en plus un rôle rubitriaire)) dans le monde: la  mission 

Champlaim visite New York, Boston, Washington. Philadelphie, Montrial, Québec. 

Toronto et 'liagara Falls. Elle reprisente cet .acre de bonne volontb de la part des 

Français de .se consacrer 1 une cruvre iir-nte de rapprochement et de sympathie mirus 

iclairér entre la France et l'Arn6rique ... II ne peut s'agir. bien entendu. de pinitration ou 

d'expansion. mais bien de collaboration et d'accord~. Une \t?-itable mission diplomatique 

soutiendra le diveloppsment de I'intirSt français pour I'r\m~rique au XXc sikle et, par- 

dessus tout. continuera <<de riunir ces bonnes volontés dispersees en un fiiiscrau qui. par 

Ir simple rapprochement, de\*irndrüit une force% pour les annees futures. Et c'est ainsi 

que I'atrciit exotique amiricain maintiendra solidement une place au pris de l'opinion 

publique franqciise du XXe sihcle. Ainsi. les jeux se ripktent-ils; les imules de 

Chilte;~ubriand v o y t i p t  toujours au cours de notre siikle. Andri Bellrsson ririninx 

l'effigie slicrie de 1'-Enchanrrur en Xm&iqiie» lors de son second voyage outre-mer. 

Chasseur de l'rxctiptionnel, Brllrssort nous en parle dans ses digressions de voyage 

intitulees Rrjlers de l<i rieille AiirCriqirr de 1923 : <<Le voyageur qu i  passe a beau se 

digager de tout parti pris : pour lui. les jours exceptionnels sont bien plus nombreux que 

les jours ordinaires. [...] II se meut dans l'exception. L'exception est sa loiJ7.. Cet 

eoxptionnelfi. qui fait vibrer la corde de sa srnsibilitk exotique. devient Ir difi de 

chaque voyageur. quel que soit son esprit. positiviste ou lyrique. L'aventure commence 

des I'embxqurnient sur le bateau. La perception des paysages ~randiosrs  et des m e u r s  

inconnues. ou. au contraire. îimili2res. Ic passi historique diffdrent et la considCration 

Tocqueville, i l  y 3 un  demi-siitcltt. et Je M. Bryctr. \.oici quelques annies, le livre qui r h m e  une pareille 
soçiiti reste 3 krire,,. 
4J Andri Sie~fried. srand voyageur du XYe siécle en Amirique du Nord. n &rit Les Érars-~iiis 
d'mjoir,dekiii ( 1927). h d e  qui a t;td ensuite reprise dans le Triblcoir des Értirs-triris. op. cir. Cri ouvrage. 
enrichi de cartes $ogrriphiques. traite de la sociGt2 americriine s o u  diffirents aspects : la formation 
ethnique. les tendances d2mographiqutts. 1'~conomie. la politique et les relations extirieures. 
45 Y participent des personnalit6 françaises du monde politique et culturel. telles que hl. Jusserand. 
ambassadeur de France aux États-Unis. Louis Bmhou. Reni Bazin, Vidal de la Blanche. Griston 
Deschamps. 

La Missioiz Cli(uttplai~r am- Érars-~r,iis rr cilr Coiiada. Ai-t-il-mai 1912. Paris. Éditions France-Amirique. 
1913. p. I l S .  

h d r 6  Bellosson. À T ~ a i ~ e r s  les P q x  rr les li,.res. Rrjlers de 10 rieille ;liiit;>.iqtre. Paris. Pemn er Cie. 
1923. p. 5.  



pour le sens pratique sont autant d'ilérnents qui tissent la toile de fond originale des 

nombreuses pages des récits de voyage que nous avons examines et qui permettent, j. 

notre avis, d'éviter leur oubli. 

La production des récits de voyage et des rapports d'expositions universelles 

démontre l'attrait exotique exerce par I 'hérique du Nord et, tout sp6cialement. par Ir 

Canada français sur la France. Pour jeter une lumikre plus exhaustive sur l'ample 

phinomene que constitue l'exotisme nord-amiricain, bien des sujets devraient. à notre 

avis. etre encore mieux CtudiCs. II faudrait dicouvrir. notamment, les liens que Iü 

1ittCrature Je propagande dé cette monde moitiC du XIXe siikie entretient avec les rkirs 

de voyage de la meme Cpoque: ii faudrait comprendre quels sont les moyens de 

dçplacrment (transports t1uviau.u. ferroviaires. routiers et les noms des compagnies qui les 

giraient) les plus utilises à l'intirieur du continent américain et voir les raisons qui 

motivaient les choix des voyageurs. Finalement. une dernii.rr question. mais non 13 

moindre. reste cn suspens : il hiidrait dçpister et expliquer les contacts. ainsi que Irs 

points communs. que les voyageurs frmçüis ont avec des voyageurs appartenant i 

d'autres cultures curopeennes (les Anglais. les Italiens. les Allemands. etc.) voyageant en 

Amérique du Nord i la mCme Cpoque. 

Nourris par  l'intermtidiaire d'organismes culturels. gouvernementaux et 

financiers. I *  intiret et Iü curiositi pour l'Amérique du Nord se poursuit au XXç ~ i G c l e ~ ~ .  

Son exotisme a su traverser Ir temps sans taille et arrive intact jusqu'h 13 Premikre guerre 

mondiale où. 3 cause des circonstancrs, tout discours exotique se tarit mornentaniment. 

La preuve en est donnie dans le récit du voyageur Lucien de Burlet. Ce voyageur nous 

informe qu'il a ~mcompli, il y a quelques années. ce voyqe [de 159-11. r~jjeuni par un 

second tout récent [celui de 1909J49?~. Les notes des deux voyages ont CtC recueillies et 

fondues dans Ir ricit publie 5 son retour. Le lecteur a l'impression qu'il s'agit d'un seul 

voyage. vu I'uniti formelle de sa narration. La promenade américaine de Burlet s'avère 

donc symbolique au XXc siècle dans la mesure où elle n'est que la poursuite idkale de 

celle effectuée quelques annçes auparavant au XIXe siecle. 

Le voyage de l'homme ne connait pas d'arrêt définitif, ii ne comporte que de 

courtes haltes qui permettent au voyageur de donner un sens à son diplacement exotique 

Nous pensons ici aux institutions diplomatiques et culturelles (ambassades. consulats. centres culturels. 
tkoles. etc.) ainsi qu'aux institutions finrinciiires (banques. instituts de crtidit, fondations). 
49 Lucien de Burlet. Ai1 Cairnda. op. cir.. p. 1 1. 



et d'en transposer la réalité dans son récit. Les quelques voyageurs du XIXe sikcle que 

nous avons rencontrés dans notre étude ne sont que les figures de proue d'un paquebot 

ideal en route pour l'Amérique. Ainsi, l'histoire de l'exotisme dans les voyages s r  

poursuit-elle en nous laissant songeur à la relecture de la question que Chateaubriand se 

pose 5 la fin du Voyrgc t r i  Aiiidricpr et dont la force ivocatnce nous interpelle encore : 

Pourquoi les solitudes de l'frit' ri de l'Ontario se pr2renrent-elles aujourd'hui avec plus Je 
charnie ma penstk que le brillant spectacle du Bosphore '? 
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ANNEXE 1 

La présence du Canada aus esoositions universelles de Paris 

En compliment du premier chapitre , il ne nous reste qu'à présenter rapidement les 

titres de quelques documents techniques, de rapports gouvernementaux. de publications 

et de catalogues rédigis par des spécialistes, des commissions ou des cornites. Ces 

documents sont relatifs B la participation ou à l'organisation des expositions universelles 

parisiennes de la seconde rnoitie du XIXe si?cle. concernant la participation du Canada. 

les appriciarions. Iri réception des produits. etc. Nous y voyons I'ilaboration d'une image 

qui puise dans le sentiment exotique qu'une nation comme la France entretient avec les 

pays 6trangers. pamù ltsqutls Ir Canada est l'un des plus appréciis. II est intiressant 

d'tvoquer la fqon dont un pays essaie dé mieux se présenter aux yeux des visiteurs 

français. Mülgri le côte trchniq~ie de chaque document incitant à la promotion des 

expositions et des produits-services prisent& il  existe dans le texte u n  niveau de lecture 

qui poss;.de des caract6ristiques exotiques. 

ALI XI& si?clç, il y aura cinq srandes expositions universelles parisiennes, si 

nous considirons celle de 1900 : en 1855. en 1567. en 1575, en 1889 et en 1900. Voici Iri 

liste de ces documents suivant l'ordre chronologique des expositions parisiennes de 1855 

à 1900 : 

I ) Esposiriori cles pimlrrirs de l'iiiclrrsriie de rolrrrs les riririoiis. 1855. C~rrcilogite officiel 

pirblir' ptrr ordir iir Ici Cor~i~~iissiuri ir~rph-itrlr. Paris. 1855. Il s'agit d'une sirie de dCcrets 

de l'Empereur NapolCon III. de discours et de r2o_lemcnts sur I'Esposition de 1855. suivis 

de la prisrntation de tous les exposants. 

2) Ctrrrrlogiir cie ltr L-ollecriu~i erli-&i iiu Ctrricititr c i  l'E.~posirioii ttriiw-selle de Pcri-is. 

1855 er cltiss& d'trpt-2s le s~+sr21w cidopri ptrr ki Coirirriissiorl ir~ipr'ricilr, Paris. 1855. Ce 

document prisente une liste ditriillCe d'articles de toutes sones, des mineraux aux micles 

d'm. produits nu Canada et envoyes à Paris pour cette Exposition. 

3) Bitllrriri ti 'rspri<litior~ poirt- i 'Esposirioii dr P<ri-is rri 185 .  publie la r n h e  annie par la 

Commission irnp6riale du Canada. Ce bulletin donne une liste detaillie des exposants 

canadiens. de leurs lieux de résidence, des objets prisent& avec des remarques expliquant 

les prix. Les matériaux et les utilisations des produits envoyés. 

4) Le Cmxlo  er 1 'Espositio>~ ~uiii*erselle de 185.5, Toronto. 1856, par J.-C. Tach&. 11 est 

question ici d'un rapport assez exhaustif des résultats globaux obtenus par le Canada à 

l'Exposition de 1835. 



5 )  E~rt-crir 

1856, par 

extraits de 

i-rlutifnir C<irinc/cr, de I'hisroire de I'Espositioii ritiiivrselir tle 1825. Quibec, 

Charles Robin, ancien inspecteur de la commission impiriale de France. Ces 

Robin concernent la prrfomnce canadienne dans différents domaines lors de 

cet important événement. 

6)  Esrrxrirs ries r-rippoi-rs siir I'Ei-positiori de Ptrris ralrriji mr.r prodiirs t h  C«ii<iïllr. 

Toronto. 1857. Nous y retrouvons Ies appriciations du jury international de l'Exposition 

sur toutes les classes de produits exposes par Ir Canada. de l'ut forestier ù l'industrie de 

l'arneublsnzent et du vetement. 

7)  R~ippor-t c h  Miilisn-r de i 'trgi-icrririri-e de ki Pru\irice riic Cmitrtlti. puirt- 1 'triirleir 1866. 

[par Joseph-Charles Tache] Ottawa. 1867. On y mentionne l'existence d'une allocation 

votec par Ia l+islrirure crinadienne en h w u r  de l'envoi de produits à l'exposition de 1967. 

8) Girrrloyiw tirs r2gr'rciirs ligiiarrs dir Cmitrtir potrs sen*ii* ir l'iiirrlligrricr cles ~dlecrioris 

de buis Jcoriuririq~rrs e~r i y ~ & s  i1 1 'EsposNioii iririivsselle de Pm-is, 186 7. Québec, 1 567. 

par l 'abbi  Ovide Brunet. Il s'agit d'une intCressante prisentrition de tous les types de bois 

provrnünr du Canada et de leur npplicririon. 

9) Qtrrir-iies ducwnirrrrs i-eltrr$s ii llurgïirrii~rrio,i pL;<lctgogicptr tirs ekdes de l~r Pr-oitiricxJ 

I0Instruction piibliyue de la province de Quibec. ce \~olurne prksen~r en dirail le systemc: 

des Ccoles et des ~iniversit& les objectifs pidngogiquçs et les cours offerts à tous les 

niveaux. 

du Ctrrltrti<l LI\-ec tiares ~lrso.iprii.rs rr esp1ic~rrii.c~. Londres. 1 8 78. par Bernard Jarne s 

Harrinston. Ph.D. Ce chimiste et midrrilogiste prisente toutes les commissions 

gCologiqiirs du Canada et donne la liste des echantillons exposes dans 1û section 

min6rrilogique de I' Esposit ion. 

1 1) Exposiriuri irrliiw-srlie de 1878, i.~rpyort ilii jici? iiirrt.iz~rrioiicrl de 1880. Cette 

publication résume les présences nationales et les comptes rendus des pavillons et des 

produits et fait 1'210- de la croissante popularité de ces réunions internationales que sont 

les expositions universelles. 

I I )  Roppoi-f siri- lo sectiori d'6conoi1iie socinlr de I'Esposirior~ iotiiwwlle iiirer7ltitiottde 

rie 1889, ir P~1i-is. Ottawa. 1890. par Iules Helbronner. Membre de ln commission Roydc 

du Travail. Helbronnrr participe à l'Exposition de 1889 en tant qu'observateur des 

travaux sur les rapports entre patrons a ouvriers; le Canada n'est pas représenté 

officieIlement à cette occasion. 



1 3) Giritk coi~ii~rorle bzriicrireiir de I 'Espositiori itriiiirrwlk de 1 900, Paris, 1900. 

Fournissant des renseignements utiles sur la façon d'acceder et de circuler à I'intérieur de 

l'enceinte de l'Exposition. ce guide permet aussi aux visiteurs de connaître le prix 

d'entrke des pavillons. 

14) Exposiriuri irlremcirio~lcrlr de Piois. 1900. L 'tryriatlriu-e rrz Cniidrr, 1900, pür 

William Saunders. Le directeur des fermes espirimentales du Canada donne un aperçu 

générai des résultats de la production agricole des provinces canadiennes au tournant du 

si2cle. 

i 5 ) Curtrlogw oZfkiel cles cric i w s  d ' m  rsposré.s d m s  le Pmdloi~ du Cmrntlrr. Espositiori 

irizii*rrsrllr - Pm-is 1900. 11 s ' q i t  d'un cnralogue indiquant les noms des artistes peintres 

et sculpteurs canadiens, ainsi que les titres de leurs œuvres. 

16 ) Esposiriu~i L'~~ii~c.i-seile de 1900. Coiigr2s de l'liu,-ric~ilarrr. se'rrrzce ciii 12 srpruirbw 

1 9  . l I u t r i ~  de 1 .  s r  p i  I l  i l  C i  P r  1900. Cr document 

constitue un rapport sur les arboriculteurs du Canada. les produits et l'historique de leurs 

cultures. 



ANNEXE II 

Des ~aquebots i toute vaDeUr 

L'exotisme du voyage commence di.s que Ir voyageur met le pied h bord du 

navire. Nous tenons à dire quelques mots sur l'apparition des premiers trtinsatlantiques à 

vapeur. À partir de 1850. tous les voyageurs partant de l'Europe vers I'Xmiriqiic et vice 

vena s'embxquent sur les puissants moyens de transport maitirne qui font. i plusieurs 

reprises. la une des journaux de 1'6poque. 

h 1'Cpoque prMdant crllc que nous couvrons dans notre recherche, les voyages 

s'effectuaient sur des navires ou des ~payucts i voile*. L'wenture exotique des 

wyapeurs visitant I'AmCrique comn~cnçait par une tr:.iverstk qui durait en moyenne 

plus d'un mois. en fonction des conditions maritimes. m6t6orologiques et. Cvidcmment. 

de la dimension du voilier. Pendant les ctnnCes 1830. ce sont les États-Unis qui. selon 

l'avis de Tocquevillz. sont destin& i dewnir des plrts tztrririuls ri-<r~r.spoi-felri-s' )p du 

monde. \.LI l'affluence des \+aisserius effectuant l'ciller-rr tour dans les ports maritimes et 

d o n t  le nombre ~iugmente chaque cinnc'e*. 

En 1835. un riche nigociant du Connecticut nomm6 Junius Smith. qui 

rra\+ersrii t 1' O c h  Atlantique lissez rigiili2reme nt. dtcidr de rnrtirc sur pied la première 

compiignie tmnsritliintiqur de ligne i vapeur dont Ir nom est <<British and Amencm 

Steam S'avigtion Conipriny. Trois ans pliis tard. le premier paquebot 5 vapeur 

européen trwersrint 1' Atlantique fera la route de Londres i New York : il s'agit du 

vapeur ~ir i i i s ' .  L'Ccononiiste et voyageur Moliniui ne manque pas de nippele r cet 

&Cncment 311 dibut d'un de ses recits de voyage en disant : K'es t .  si je ne me trompe. 

en 1838 qu'lin bateau i vapeur ri franchi pour la premi6rr fois 1 ' 0c~ün~D.  Dor&want. les 

paquebots <(des lignes rtigiili?res de batcaus sillonnent tous les océrins. et ce n'est plus 

qu'un je i l  d'aller en ~m~riq i ie ' )> .  Un jeu donc que celui de la travers& de l'.Atlantique. où 

' Conversation du 12 au i 7 janvier 1832 de Tocqueiille ai.w M. Poinsiitt. diplomate amiricriin. dans 
V o y g r s  rti Sicilr cr oiis Émrs-L'tris. op. rir.. tome 5. p.  1-13- 15 1 et 192. 
' ,Llel\in bladdocks. Les Pt-rtaiets it~~rtiwirlc~~iric/irrs (L'dition tiangaise traduite de I'anglais par Philippe 
iLIasson). New York. Time-Life. 1982. p. 166. Selon L6onc.e PeiIlrird. le premier \.ripeur qui traversa 
I0.c\tlantique. de Yen*-York i Liverpool. fut Ic Strr.atrtiali en l S  19 sous Iti pavillon americain. Cependant 
i l  a r r iva  ri destination Ie 20 juin apris quatre semaines de natigation qui se fit en majeure partie h la 
voik. Pendant quatre jours. seulement. on utilisa Ia vapeur)). Il s'agit donc d'un voyage exptirimental. Cf. 
Sirr les Cliecniitls ilr f 'Ocst;ati. Paqliebors 1830- I 9 Z .  Paris. Hachette, 1972. p. 32--33. Nous lisons aussi 
dans l'ouvrage de vulgririsrition de Louis-Laurent Simonin. intitule Le ~blotrde ntrre't-icaiti. Souiwiirs dr 
tries r o y q e s  m.v É~ctrs-utris (Paris. Hachette. 1876). que le tout premier bateau h vapeur entre en senice 
en .Am&-ique du Nord tut le Clemio~ir. qui remonta l'Hudson de New York à Albany en 1807. 
' Gustriive de Molinari. Lertr-es. op. cit., p. 1. 
' [hideur. 



ces navires vont et viennent grâce à la puissance de la vapeur rippliquie à ces 

nouvelles machines: les voyageurs europeens acckdent ainsi au continent américain en 

moins de vingt jours (une moyenne de seize jours de l'Europe i I'Amirique du Nord et 

de quatorze jours pour le trajet contraire) . C'est Samuel Cunard, un Écossais vivant à 

Halifax mais ayant ses contacts les plus imponants en Grande-Bretagne. qui crecra 

la plus grande compagnie de transatlantiques de la seconde moitié du XIXr si2cIe. 

Nous retrouvons fréquemment le nom de la compagnie C1112d dans les recits 

Ctudies. Cette grande entreprise de transport . responsable des traversies r@iliGrrs de 

I'Atl~ntiqiie. est rr?s ~ i c n  connue de nos voyageurs. i [el point qu'elle es[ mSmr citCr 

lorsqu'ils entreprennent une tra\?rrsie w s  I'Amkiqur du Nord avec une compagnie 

concurrente. La ville d'Halifax aurait dû erre le terminus ouest de la ligne mais elle 

&ait trop petite et trop 6loipnCr des griindrs villes pour ripondre aux besoins5». C'est 

la ville de Boston qui a Ir privilige de devenir Ir reminus amincain: de cette manitre. 

elle voit augmenter sensiblement sa populanri auprks des Europirns. touristes ou 

hi_orants. au niilieu du siklr.  Le premier navire à vapeur d'une lons~ie sir ie de la 

compagnie Cunard. le Brirtrririitr. ..quitta Liverpool, en Angleterre. Ir 4 juillet 1840 

pour effectuer son premier \.oylige% en route pour Halifax d'abord et pour Boston 

ensuite. L'escale ù la citadelle de la ~ou\~rllr-Écosse durant quelques heures pimet 

aux d'awir Lin avant-goût de l 'h6rique pour laquelle l'ipithkte de 

-noinftüii)> s'applique d'une manii.rc systCmatique a u s  lieux parcourus. 

L'ouverture d'escales vers Je nouvelles villes depuis les poris français xrii moins 

rapide. Xous apprenons qu'une .commission etait c h q C e  depuis 1855 de pripxer Ic 

cahier des charges d'un syst2me complet de navigation transatlantique» dont le coût ne 

devait pris dipasser 14 millions de francs <<pour l'exploitation de trois lignes de bateaux i 

vapeur entre la Frrince et : 1 O New-York: 2" les Antilles. le iMexique. Aspinwal et Cayenne: 

3' le Bresil et Buenos-~yres'n. Cependant. l'activité portuaire ne cesse d'iiugmrntrr. La 

R e i w  iIlm-iriiitr rr Coloiiirrle de novembre 1861 fournit un ~Tablrau présentant, pour 

chacun des principaux ports de commerce franpis. l'importance de la navigation avec 

l'étriger. les colonies et la grande ptche, depuis 1825 jusqu'en 1860 (inc~usivernent)~~. 

Les cinq premiers pons, classis selon les entries et sorties des navires chargés du tonnage 

ICgal, sont les suivants : Marseille, Le Havre, Bordeaux, Calais ri Boulogne-sur-~Mcr. 

Nous lisons dans l'llllrsri-czriori de 1897 que la France jouit d'une très bonne réputation 

' John M. Bassert. S~i~r l re l  Cimird Longueil-Quibec. Les Édiiions Julienne. 1975. p. 38. 
* [bideni. p. 40. 
' Tanile Delord. op.cir.. tome 2. p. 68. 
' R e w e  Mar-irirrre rr Colo~iicrle, tome 3. novembre 1861. p. 362-363. 



grâce à la qualit6 de sa tlotte, malgré le fait que des destinations, dont le Canada. n'&aient 

pas encore entikrement accessibles. Depuis quelques années, la situation de la marine 

française est soumise i la forte concurrence des flottes d'autres pavillons etrangers, 

notamment la marine anglaise : 

La dtbdence de notre rnarine marchande s'accentue sans cesse. L a  Frrince qui, par le 
tonnage de s r i  !lotte coninierciale ri vapeur, i t r i i t .  i l  y ri dix ans, Iri seconde puissance 
maritinie LIU monde, n'est plus ;1ujour~l'hui qu'au troisiihne rang. ciistancie de be;lucoup PX 
l'.Angleterre. Dans huit  ans. au triin dont \.ont les choses, elle n'occupera plus que la 
qu;l[rit=~iie place. 2pri.h ia Nr>ni.gr". 

Si la France perd du terrain dans cette course sur les mers, les voyageurs, eux. ne 

se privent point du plaisir qu'un voyage aux États-Unis ou au Canada pourrait leur 

=rnen[er apporter. Le flux des passagers trrversant 1'Ocian Atlantique ne cesse d'au, 

progressivement depuis lès annies IS50. LÇonce Peillard. historien de I'AcadCmic de la 

marine française. nous apprend que. pour contourner cette crise, ù partir de 1882. la 

Coriiptrgiiir Trtiristrrkrizriqrtr - comme bien d'riutres compagnies européennes - affecte 13 

plupart de ses bateaux au transport des imigrants europiens vers ['Amirique : [e]n 1883. 

la "Compagnie GÇnérale Transatlantique" transporta ainsi 35.000 Cmigrants sur Irs 

700.000 qui qiiitti.rent 1'~urope'~N. Des lors, Ir panorama du transport maritime change 

radicalement. Il  n'y aura pas que de riches touristes rmpeses dans ces paquebots offrant 

un grand nombre de services j. bord : de nouvelles forces de trüvail curopérnncs, des 

imigrants de toutes provr nlinces dlant couronner le rêve amiricain. y trouveront 

dorinawnt leur «3e  classe^. 

La Cu~iiprgr,ie Trcriiscitlmrriqire souffre durant les années 1890 du progrès npidr 

des lignes allemandes et ümiricaines qui, toujours selon l'article de I'[lhrs~citiorl, .se 

transforment brusque ment>^. La T~-~rristirkiiitiq~~e arrive derrikre les compagnies an_olaises 

Cioinrd et lVlzirr Stcir.. les compagnies allemandes Hti~liblri-g-Ariici'ikn et Nu~ai~ltlerrtscliri-. 

et la compagnie américaine hrricnri Lirie. Malgré cela, plusieurs de nos voyageurs 

priferent de loin la Corirpngizie Ti-mscrrlrr~riqire grâce à ses deux grands paquebots. la 

Climipngrie (de 6.726 tonneaux) et la Towuirtr (de 10.000 tonneaux), pour effectuer la 

' ((Les grands paquebots>). article de L'llltisrrwrioii. jolimrl raiii.ersei, 13 novembre 1897 repris dans Les 
Gt-md5 Dossiers de 1 'Illirsrmtioir. Les pqscbars. Histoire d ' w ~  s i ide  1843- 1944. (par Énc Baschet. Le 
Iivre de Paris. St2hg/L'Illustration, 1987. p. 65). 



tnversie des côtes françaises aux côtes américaines". D'ailleurs, la T~I-ï i i i ie ,  entrée en 

service sur la ligne de New York le ?O juin 189 1, «eut un grand succès, elle fit  monter les 

recettes de la Compagnie"*. 

L'he des paquebots à vapeur couvre en définirive toute la pinode de la seconde 

moitié du XIXr sikcle. Ce phénomknç est important car nous croyons qu'il a lx, oernent 

contribue à divelopprr le voyage en h i r i q u e  du Nord pour un grand nombre de 

personnes curieuses de connaître cette partie du monde mais aussi ténties de découvrir les 

nombreux attraits d'une petite ville flottante sillonnant 1'ocCan. 

Gne fois embarques. les voyageurs de notre corpus expriment ù maintes reprises 

leurs jugements sur les conditions de rie 5 bord du bateau. Pour chaque auteur, nous 

rapportons ici le nom du paquebot uti1isÇ et le nom de la ville de dipart. suivis, le cas 

6ch6ant. de quelques-unes des remarques friites 6 ce propos. 

Pour sa trriïersie atltintiqiie, ~llarmicr quitte la France au dibut d'octobre 1519 

depuis le Havre. II dit effectuer cette trwersie ù bord d'un &rge paquebot mkricciin qui 

chaque mois va h New-York», Ir H<rwt.. où il dCçouvre -par anticipation un ichantillon 

des meurs du pays qu[*il va] prircourir'>». De son côte, le 25 août 185 1. Arnpkre effectue 

la. trwersic sur un autre paquebot américain. Iç Fi-(~iikliiz. i destination de New York 

depuis Southampron. Il avoue. une fois 3 bord du paquebot : aLa vie de bord nt  m'ennuie 

point. Je vais de _oroupc en groupe. comme on va le matin B Paris d'un salon dans un 

autreii)). C'est sur  son yacht privC. Ir J ~ I - Û I I ~  Xrpolr'ori. que le prince Napoleon atteint 

New York, le samedi 27 juillet. aprés Ctrc parti de Marseille le 4 juin 186 1. Maurice Sand 

se joint ou groupe imperid à Alger. apris y Ctrr arrivé à bord du bateau Loiiqsoi: lui aussi 

depuis .Marseille. Duïergicr _oa_one New York aprk son dipart effrctd le 2 juin 186-1 de 

Liverpool à bord du srnirtisirip américain le Cin. of LVcisiri~rgroii qui <<pore dans ses fliuic 

de sept à huit cents vies humaines'"), des Anglais et des Irlandais Cmigrrint au Nouveau 

Monde. Au Havre. le 17 juir? 1876, Molinaii monte à bord du Girlicki, auquel il consacre 

'" Ltionce Peillard, op. ci[.. p. 145. Dans le livre de L'Ei.posirio/r de Pmis : 1889, op. cir., tome 2. p. 271, 
nous lisons que ~ [ l ] e  panorama de tri Compagnie gth2rrils: trrinsritlrintique est un des clous de 1'Esposition~~ 
(article signS Dr P.L.). 
" Toujours selon blolinriri. en 1576 la Compagnie G6n6rriIr: Trrinsritlantique posstidait ..un des chwriux de 
course les plus renornm6s de I'OcCan. le Pere iw~ (Lemes. op. cil.. p.  2 ) .  Dix ans riprGs, en 1886, le 
baron Éiiennr Hulot exalte dans son recit la \tiresse dé la Xooniiairdie en ajourant que .<si les paquebots 
franpis ont. en gtin2ral. une allure plus lente [...]. le confort i bord y est incompxriblement plus complet>) 
(De I'Arlartriqlre nu Pacifipe. op. ch.. p. 3-4). 
" Lionce Peillard. op. cir.. p. 15 1. 
" Xavier blarmier. Lerrrrs. op. cir.. tome 1. p. 4 et 10- 1 l . 
" Jean-Jacques A m p h ,  op. cir., tome 1. p. 13. 



une dizaine de pages dogieuses dans son récit des Lerrres. Il dit du paquebot que c'est 

«un superbe steamer de 4.500 tonneaux environ. d'une encolure solide et rassurante [et 

où Iles passagers de Ire classe ont à leur disposition une vaste salle où l'on pourrait faire 

danser deux cents personnes. dicorée avec goût et bord& d'un immense divan en velours 

grenatI6 ». Neuf ans plus tard. le 3 août 1855, Molinari quitte encore la France du Havre h 

destination de Quibec, avec la mission commerciale du Dcirunr-a, «solide navire de 3,500 

tonnrxix. sorti depuis quelques mois des chantiers de la Clyde. [tenant] parfaitement la 

merl7» transatlantique de la Zompay ie  canadienne-française de navigation à vapeur». La 

iroya=e de Lrimothe s'effect~ie par l'Angleterre, de Liverpool. d'où. trois jours plus tard. 

le 17 juillet 1873. il affronte la traversir i bord du sre<ir~zrr iWoi-cii*iciii de la ligne Xllm 

pour arriver à QuCbec. 11 s'agit de sa <<premEre tra\wsGe d'Europe en Amirique et [il s'en 

est] souvent Elicid depuis1"». Le comte de Turenne Çcnr à propos du Bodi~iio. pris 4 

Queenstown. en Irlande, le 2 octobre 1875. que c'est .un des steamers de ln compagnie 

"Cunard". qui fait le service entre Liverpool et Sew-York : [...] u n  bateau sûr, au dire 

des gens cornpirents. [mais q u i ]  roule di!sagreablementl )>. Le voyage de BelvL.ze au 

Canada sr d2roulc sous 1'Ggide du ~ouvemement fr~nçnis à bord de Iû. Cupriciritse. un 

superbe navire de la Marine franqaise dont il est le commandant. Lcclercq part de 

Liverpool le 16 mai 1876 à bord de 1'Hihwi~ri de la compagnie Ailon. Selon son ricit. la 

minie compagnie <~poss2dr neuf paquebots q u i  font la trawsic hebdomadaire de 

Liverpool il Quebrc~~. la seule lisne en cc temps-lh <*qui desserve i la fois les États-Unis et 

Ir Canada% L'Hibe17lia1z est %un dcs trois paquebots de ia Compagnie M a n  qui 

panent tous les quinze jours de Li\wpool i destination de Baltimore [via Halifax]. La 
ligne Man offre üuunt de sicilrité que celle du cunard2'». Pour Hulot aussi. Ir depan a 

lieu i Liverpool. le 8 août 1886. sur Ir navire Airisr/iici de la ligne Cunard : C e s t  lin 

colosse [...] : long de 157 mttres. large de 22. construit entikrement en acier. il laisse 

&happer de ses longues cheminees des torrents de fumre noire",. L'aumônier Lacroix 

part pour New York depuis Havre, le 12 août 1893, à bord de l'un des transatlantiques 

français les plus renommes de I'ipoque. la Toroai~ir. qui «fait la travers& de lTAdantique 

en six jours et dix-huit heures» et dont la salle des machines «est une merveille de 

-- 

" Ernrsi Duvergirr de Haurînnr. op. cir.. tome 58. p. 853. 
I h  Gustave de Molinari. Le~rres, op. cir.. p. 3 et 3. 
1: Atr Catinda op. cil.. p. 1. 
I h  Jules Leclercq, op. cil.. p. 1 .  
15, Louis de Turenne. op. cil.. turne 1. p. 5 et 7. 
'" Jules LecIrrcq, op. cir.. p. 1. 
" Ibiderrr. p. 1 rr 3. 
" Étienne Hulot. op. cir.. p. 3 .  



combinaisons et d'agencements ing6nieux2'». De mtme. le marquis de Ltvis se rend au 

Havre le ler juin 1895 afin de s'embarquer sur le transatlantique la Toiwaiiir, 

<magnifique paquebot, [...] le plus grand et le plus rapide des transatlantiques [où] Ir 

luxe et le confort modernes [se] trouIrent réunis% Curieusement. les tloges à propos de 

ce paquebot français, qui a marque l'histoire de In Maine française, se ripètent chez les 

voyageurs de notre corpus qui l'ont utilisç lors de leur travers&. Un autre paquebot 

français. la Clrcriiipngrie, <<d'une force de 7 .O00 chevaux-vapeur [et dont] l'iquipa~e se 

compose de deux cent-vinpneuf personnes")~, en partance du Havre le 3 mai 1893 est 

utilisk par Deschamps pour se rendre à New York. ;\ la mi-mars 1897. c'est encore la 

Clicirripciyrir qui conduit Thiresr Bentzon du Havre à New York. Finalement. Burlet PLUT 

de Boulogne-siir-Mer sur Lin paqiirbot hollandüis. le iVrrlirdtrrid. pour entreprendre son 

voyage au Canada Ic 20 juillet 1894. Ce bareau effectue une halte dans le pon français 

pour l'embarquement des passagers français. avant d'affronter Ia traversée de l'ocian vers 

New York. Burlrt nous apprend que I ' ~ T &  de Boulogne Ctait récent et [que] les 

iloy ageiirs franpis s'en senaient relativement peu26 » . 
La plupm de ces voyageurs expriment un  interet Cl& pour ces moyens de 

transports modernes et rapides les conduisant en Amkrique. Leur voyage commence des 

I'rmbrirquernent sur le paquebot auquel ils consacrent une partie de leur récit : c'est en 

effet le premier espace physique qu'ils &ulent)> et qui introduit un depaysement. Lr 
Nou~-eaii Mondc. dijh manifeste i bord du bateau. fait swourrr le premier contact t iwc 

l'inidit. l'exotisme. 

. - 
-' Lucien Lricroix. op. cir.. p. 13 et 14. 
'' Marquis de Livis. op. cil.. p. 2. 

Philippe Deschamps. op. cit.. p. 6. 
'Tucien de Burlei. op. cir.. p. 14. 




