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Ce memoire etudie l'intemlation entre le discours idbologique, ses 

repr6sentations identitair- et les constructions imaginaires de I'Am8rindien. 

D'abord, nous pastukns que le disawts historiographique tradionnel pr6c6dant 

les annees 1960, decrit les Amthindiem negativement pour marquer la difference 

existant entre le Canadien franpis et I'AutocMone. Ce demier est donc 

spirituellement denude, nomade et barbare alors que le premier est un agricukeur 

catholique et civilis& Non seulernent ces repr4sentations marquent I'id6ologie de 

IYpoque, mais elles influencent aussi I'historiographie de la Nouvelk-France. 

Enfin, I'amvee de la decennie 1960 modifie Ies chobc de sociM de la 

collecb'vite queb6coise. Durant cette p6riode, on se veut com@tent, modeme et 

ouvert sur le monde. Ce discours influence la manidre dont on decrit les 

Arne rindiens. Ainsi, le nouveau discours historiographique met I'accent sur le 

prirnitivisrne; on disc& des compBtences technologiques autochtones; le 

metissage n'est plus un sujet tabou. Ces elements contribuent a modifier le porbal 

de I8Arn&indien. 
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Oui, j'y voyais clair soudain: la plupart des gens 
s'adonnent au mirage dune double croyance; 

ils croient la perennit4 de la memoire 
(des hommes, des chosec, des a-, des nations) 

et l la possibilite de reparer (des a&, des eneurs, 
des pechds, des torts). Cune est aussi fausse quo raube. 

La v6rM se s h e  juste a PoppWe: tout sera 
oublY et rien ne sera r6par6. Le r6le de la rt5paration 

(et par la vengeance et par k pardon) sera tenu par Poubli. 
Penonne ne reparera les torts commis, 

mais tous les torts seront oubli6s. 
Milan Kundera, La Plaisanterie 
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Roland Barthes a un jour 6crit que les classes pawres sont une n4cessit6 

pour les classes bourgeoise et ariskratique; e l k  leur permettent de senth leur 

etre propre. E l k  representent I'Alrbe. sans lequel il est impossible pour le 

bourgeois et l'arisbcrate de se d4finir.l Cette dynamique marque les relations 

ti-es entre des colledivit~s difF&entes, qu'efles soient antagonistes ou non. Au 

Quebec, a la suite de la conqWe britannique de 1760. I'Anglais joue 

pnncipalement le r6le de miroir identitaire. II est cat Aufre gdce auquel nous 

construisms nos identiMs. Cependant, il n'est pas le seul. Depuis les premieres 

annees du Regime fraqais. les AutocMones ont perrnis a la societe eurornenne, 

ou de descendance eurowenne, de se definir. de se creer une image qui lui soit 

propre, 

Par con&quent, notre objectif principal est de comprendre comment le 

discoun historiographique d'une Bpoque donnee modifie les descriptions de 

18Arnerindien afin de cadret avec les principales tendances ideologiques qui 

engendrent ce discours et ses dwrentes constructions identitaires. 

Comme cadre geographique et temporel, nous avons choisi Ie Quebec qui 

debute avec I'aprbguene et qui se termine avec la fin des annees 1960. La 

raison est simple: de nouvelles dalWs sociw5conorniques reconfigwent k 

paysage ideologique et identitaire qu6becois de maniare significative. En effet, les 

1 Roland Barthes, "Pr8faces aw Caractdres de La BruyBrew , cite per Sylvie 
Vincent, "Do la n4cessite des cJdtures. r8flexion libre sur la marginalisation des 
AmBrindiens". Anthromloaie et SocietB. Vol.10, No.2.1986, pp.7583. 
ParallQlement, nous aimerions souligner que, en ce qui conceme nos notes en bas 
de page et nos r6fQrences bibliographiques, nous avons suivi la methode 
p r o w e  par Jocelyn Letourneau dans Le coffre P outils du chercheur debutant 
Toronto, Word  University Press, 1989. 



Canadiens franpk cessent progressivement de se definir comme tel, pour hire 

place a un nouvel ind~du,  le Qu&becois. 

Nous @mettons dew hypoth&es de depart. Nous postulons dans un 

premier temps que le discours historiographiqw traditionnel, ie. le discoun 

preddant les annees 1960, dbcrit les herindiens negativernent pour marquer la 

diff6rence qui existe entre le Canadien franpis et FAutchtone. Ce demier est 

donc spirituellement denude, nomade, sanguinaire et barbare alon que te premier 

est un agricukur catholique et civilis& Non seulement ces representations 

marquent I'iddologie de IB6poque, mais elks influencent aussi I'historiographie de 

la Nouvel le- France. 

Dans un second temps, I e a M e  de la decennie 1960 et de la R&olution 

tranquilk modifie les choix de sociBW de la collectkite quebecoise. A cette 

epoque, on se veut d&onnais comwtent, modeme et ouvert sur le monde. Ce 

discoun influence grandement la maniere dont on decrit les Amerindiens. C'est 

ainsi que le nouveau discoun historiographique met davantage 18accent sur le 

primitivisme au lieu du barbarisme; on discute les competences ou les lacunes 

technologiques des nations autochtones; le metissage n'est plus un sujet tabou. 

Tous ces BYments contribuent B modifier le portrait de FAmQrindien. Toutefois, il 

ne hut pas croire que le mythe du &on sawage efkctue un retour en force. bien 

au contraire, car le discours de I'Bpoque continue detre p6joratif. 

Nous presentons notre memoire en trois chapitres. D'abord, nous mettons 

en place les differants paradigmes essentiels a b comprehension de notre 

ddmarche. Les concepts d'id6ologie, dehiston'ographie, de memoire, d'identM et 

d!Aufre sont tour B tour discut6s. Ensuite, nous analysons le discours idOologique 

et historiographique correspondant I la premiere rnoitie du XXe siecle queMcois. 

Nous etudions de quelle fapn I'AutocMone est utilis5 B des fins de recherche 



identitaire. Nous voulons comprendre son role dans fa construction de ride- 

canadienne fmnqtise de kpoque. En demier lieu. notre intention est d'analyser 

les reconfigurations idemires engendtWs par la modification du discours 

ideologique et historiographque durant les annees 1960. On peut dhceler dans 

ces changements une nouvelle rnaniere de d9crire et de percevoir les Amerindiens 

historiques ou contemporains. 

Notre corpus documentaire est principalement constitue d'historiens. Pour 

la @ride prdcedant la Revolution tranquille, le chanoine Lionel Groubc s'avere 

I'intellechrel le plus int&essant pour notre Btude. Dune part. par la quantite st 

I'accessibilit& de ses ecrits et dame part, par le fait que I'abbe Groulx est 

representatif du discours ideologique dominant de cette @ride. On retrowe dam 

ses pages les grends themes qui taractensent la consewatisme et ie 

traditionalisme pr-dant les annees 1960. 

En ce qui conceme la decennie 1960-1970, quelques histonens nous 

permettent de rassembler ies OYments necessaires a I'appui de notre 

interpremion. Aussi, les Bcrits de Marcel Trudd, d'Andr6 Vachon, de Lucien 

Campeau, de Gustave LancW et de rethnologue Jacques Rousseau nous sont 

particulierement utiles. Ces auteurs traitent principalement de I'Am&indien 

historique, celui qui a vecu aw W l e  et XVllle si8cles. Nos choix sont aussi d i e s  

par la renommee respective de ces individus. Dumnt les annees 1960. Trudel, 

Vachon et Campeau sont les principales auborit9s sur la Nowelle-Fnmce. Lanctt3t 

marque la transition entre deux distoun historiographiques et Jacques Rousseau 

se place dans une classe a part. ParallWment, nous aurions souhaite dlargir notre 

base documentaire, cependant, cda s'est av6r6 .fort diRicile puisqw 

I'historiographie des anndes 1 960 est empreinte de nouvelles problt5rnatiques 



socio-bconomiques et ces dernieres laissent bien peu de place ii Phisbire 

amerindienne. 

Cela dit, nous ne sommes pas les premiers zl aborder la question de 

18Amerindien et de son utilisation dans la construction de representations 

identitaires au ~u&ec? En ce qui conceme les auteurs francophones, surtout 

quebecds, on doit retenir le travail extmordinaire effectue par Syhrie Vincent A 

traven ses 6crits, elle met B jour les damrents mythes et fausses~verit& que porte 

le discours des soci&& blanch et autochtone dans leur recherche mutuelle de 

compr6hension. Selon Vincent, au QuBbec, que ce soit dans les romans. les 

manuels scolaires ou les grands quotidiens. I'irnaginaire qu4beook erige 

f'herindien en etmnger. Aimi, I'image de PAutcMone se modifie avec le temps, 

mais jamais la distance geographique ni sociologique, qui elle. demeure 

constante- A I'aide de collaborateurs tel Bernard Arcand, Vincent montre comment 

les historiens, particuli6rernent dans les manuels, tracent un portrait de 

18Am6rindien 00 I'on met en valeur les r&ssites de la collectMt8 queb&ois au 

detriment des nations autochtones. 

De meme, Christain Lavilie, dans une erie d'arbicles et de conferences, 

demontre comment le manwl dhistoire au Quebec, meme en pleine decennie 

1990, ne d6crit I'Arnbrindien qu8en fonction de son importance dans le 

d6roulement de l'hisbire des societOs blanches. En plus, on projette une image de 

18Autochtone negabivement teintee. Plusieurs passages rappellent certaines 

epoques du discours missionnaire: les Ambrindiens sont barbares, agressl. 

2 La liste complete des oeuvres d'auteurs cibes dans cette partie de notre 6tude 
apparalt en notes inhapaginales et dans la bibliqraphie gtkrale en fin de 



belliquew; ils tont sans hi ni hi. Bref, on les presente encore de nos jours comme 

les premiers missionnaires et explorateurs le faisaient. 

Toujours en langue ftanpise. mais dam un domaine dwrent de I'histoire 

ou de I'ethnohistoire. G i l k  The- utjlise d'autres outik m&hodologiques pour 

cemer nos perceptions de I'AmBrindien. Professeur en etudes IWraires a 

CUniversU du Qu4bec B Montr6al. Thenien puise B meme k roman queWtds 

les difierentes images de PAutocMone, du Canadien hartpis et du Qu6becois qui 

hi semblent int61essantes. Comme Vincent ou Lavilk, l'auteur suggere que 

I'lndien reel a bien peu 4 faire avec ses repr6sentations imaginaires. Selon 

Themen, la figure de Plndien sert B amarquer cette perplexite profonde. cette 

inquietude de soi que I'lndien rbel a ate le premier a sentir et dont il n'a pas reussi, 

lui non plus. ib se deprendre. Et alors on s'aperpit que la figure de I'lndien agit 

cornme un miroir pour le Qu4becoiss 

Parallelement. on retrouve aussi quelques ouvrages en langue anglaises. 

dont le plus important est cehi de Donald B. Smith. Le Sauvaae. Ce demier 

soutient que certains auteurs du XVlk shcle p&sentent les Autochtones cornme 

des Wtes barbares et sanguinaires afin bobtenir rappui de la metropole. Ensuite 

apparal la vision du Bon Samge, vision que justifie une remise en cause de b 

societe franpise du XVllle siecle. Les descriptions de PAmdrindien primitif et 

barbare refont surface pami les historions queWcois du XU<e siecle. Ceuxci 

cherchent B se defendre contre le diseoun anglophone sekn lequel les Canadiens 

franpis ne sont que des prim- arrien5s. Pour y parvenir, le discours 

historiographique de Fepoque accentue la difference entre IIAmerindien et son 

voisin francophone. 

Publies a prds de dbc ans bintervalle (1971 et 1983), deux articles de 

James W. St. G. Walker tentent une analyse de la place r6sew6e B l@Amerindien 



dans l'histoire canadienne. [Temblh, il condde que son rdk est minime et 

I'auteur cherche a comprendre pourquoi. Chimore amerindienne est peu baitee 

pane qu'elle dinere significativement de Phistoire canadienne. On ne fait une place 

a FAubchtone que lorsqu'il se joint I'Europeen pour conqut5tir le teWre. 

Comme Walker k r i t  d n a d i a n  historical miting reflects a belief in the manifest 

destiny of European civilization spreading across the continent [...I. The good 

lndian was he that assisted the white movement. that occupied his reserve[ ...I. D 
C'est ainsi que le portrait de I'Amerindien trad par kt historiens csnadiens varie 

en fonction des degrds divers d'entente et de collaboration entre la ~ c i e t e  btanche 

et les soci&& autochtones. 

De plus, au debut des annees 1980, k Ministere des Atfaires indiennes du 

Canada mandate Karen Cooke afin qu'elle dresse ie tableau des perceptions de 

I'lndien chez les non-lndiens. Un peu courte, cette etude offre neanmoins une 

revue des principaux ecrits sur cette quesbesbon. Tout comme ses predecesseun, 

Cooke souligne la dichotomie qui exists entre la maniere dont les Am6rindiens se 

perpivent et les repr6sentations que la societe dominante construit pour sa propre 

compr4hension. Ainsi, I'image de PAutochtone telle que vbhiculee dam la sacit% 

canadienne n'est ni plus ni moins qu'une alldgorie comespondant au discoun 

ideologique dominant. 

Tout demkrement. Daniel Francis a puMie un livre intituk The lmaainary 

lndian Cauteur demontre comment nos perceptions des Ambrindiens proviennent - 
de notre pass6 de colonisatur et comment e l k  continuent enare de nos joun a 

influencer la manibre dont nous constmisons nos dmerindiens. Pour Francis, 

d e  Imaginary lndian has been, and continues to be just about anything the non- 

Native culture has wanted it to be.a II ajoute que ces constructions sont des 



temoins de nos propres representations identitaires et des incenihrdes qu'elles 

contiennent. 

La contribution la plus int6ressante B provenir du sud de la fronti(rre est 

sans doute celle de Robert F. Betkhofer. Ce dernier s'est don& cornme ache 

monumentale de presenter dhe White man's Indians depuis l'anivee de Colomb. 

Ainsi, debutant avec le XVle siecle, rauteur met en bvidence les principaux 

ster&types concernant les Autochtones ve hicules dans la societe americaine. 

En Met, Berkhofer &&gorise la maniere dont la societe bblache perpit 

habituellement les cultures autochtones. D'abord, Fhomrne blanc generalke d'une 

nation a I'autre. englobant le tout dam une culture unifore et mondithique. 

Ensuite, it juge les Amerindiens en fondion d'ideaux conqus et acceptes par la 

societe blanche plutOt qu'en fondon des caracteristiques culbrrelles p rops  P 

chaque nation. Enfin, il utilise des standards moraw europ4iens pour decrire les 

Autochtones. 

Apres avoir depouille les principaw ecrits lies a nobe problematique, quelle 

place doit prendre notre projet au sein de cetb historiographic? Nous croyons que 

certains elements peuvent etre ajoutes a w  etudes sur I'utilkation de 18Amerindien 

camme rniroir identitaire. Dune part, a notre connaissance, aucun chercheur de 

langue franpise n'a anal- let travaux des principaw histotiens travaillant sur la 

Nouvelle-France et qui ont 6crit durant la periode 1945-1970 pour y dbcouvrir les 

liens entre k discoun iddiologique, ridentit6 quebetoise st les Autochtones. C'est 

precisc5ment I'objectif de ce m6rnoire. 

D'autre part, bien peu d'historiens ont utili- Fanalyse de discoun cornme 

outil methodologique. Pour traiter notre corpus documentaire, nous avons choisi 

deux M o d e s .  Primipalement. nous avons procede a une analyse qualitative de 

nos sources. Nous avons evalu6 empiriquement la pertinence de chaque 



document en fonction de notre probkmatique de d6part et nous avo- retenu cew 

gui nous pemettaient une compr9hension plus complete de notre sujet. 

Parallelement, il nous a sembk ngcassaire de prodder a une forme d'analyse du 

discoun. Sans pretendre dgaler la rigueur des rnethodes deveIopp6es en 

IiUrature, nous avons neanmoins tent6 d'appliquer leurs outils a nos sources. 

Ainsi, nous avons consider6 les dcrifs de nos historiens cornme des formes du 

discours social de leurs epoques respectives. 

Parler de discoun social, comme I'indique Marc Angenot, c'est considkrer 

ce qui se dit dans une s0cidt6 donnt5e a un moment donne cornme des fah  

sociaux. Ils deviennent des faits historiques lorsque nous d&cidons den faire des 

objets d'6tude. Et ces &jets sont r6gis par des dendances hegemoniquesl, et des 

lois tacites3 Ces dernieres sont du domaine de I'id6ologie. C'est donc que le 

discoun est un choix et que ace qui peut s'y reperer, comme types dYnonces. 

verbalisation de themes, modes de structuration ou composition des enonces, tout 

cela porte la marque de manieres de connaftre et de representer le wnnu qui ne 

vont pas de S O L ~  

De m&me, I'ideologie cree les norrnes et les regles qui correspondent aux 

themes acceptables et la kqon dont on doit les traiter. Elle influence aussi les 

chobc memoriels d'un epoque, ce que I'on choisit de retenir ou ce qui doit 

disparaitre dans I'ouMi. Toutefois, le discours ideologique n'est pas monolithique, il 

se constitue des traditions et des inter& particuliers favorabks aux emetteun du 

discoun social. De plus, ce discours social dominant, hegernonique selon 

3 Marc Angenot. 1889  tat du discours social, Montr6al. Le Pr6ambule. 1989. 
p.15. 
4 lbid., p.19 et p.23. Voir aussi du meme auteur. "Les discours et leun analystes" 
dans Des Analyses de Discaun, Diane Vincent, Bd., QuBbec, Cdat, 1989, pp.3- 
10. 
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Angenot, est 6gocentrique mak aussi ethnocentrique. I1 engendre ace Moi et ce 

Nout qui se donnent adroit de cites, en &veIoppant ipso hcb une vaste 

entreprise aenophobe~ [...I autour de la confirmation inlassable d'un sujet-nonne 

qui juge, classe et assume ses droitsa5 

II  nous semble que les rnethodes d'analyse discursive utilis4es en IWrature 

s'appliquent tres bien au discours historiographique traditionriel et a celui de la 

Revolution tranquilk. Les Bcrits de Groub, tout cornme ceux de Trudel ou de 

Lanctot presentent plusieurs des cara&ristiques du discours social elks que 

defmies par Angenot. Pour cette raison, ces outils s'averent particulierement ub'les. 

Mais avant d'analyset le discours ideologique et historbgraphique 

concennant la Nouvelk-France et les Amerindiens, il convient de definir les 

differents concepts et paradigmes qui constitueront les assises de notre memoire. 



wux wrad~gmes * 
et ncentuels 

Toute demarche de nature hisborique ddt definir les outils conceptuels qui 

sont necessaires I la r&olution dune probkmaique de depart ou #hypotheses 

de travail. Avant de nous attaquer au corps M m e  de ndre btude, il convient 

dabord de dUnir et de comprendre le rbk de I'histon'ographie en tant que creation 

dune epoque, mais aussi en tant que discours sur une epoque. Elle Ymoigne des 

realites pditiques, sociales et economiques l i e s  a la @r ide  de son emergence 

ou de son h6gemonie. Puisque I'historiographie se transforme en fonction du 

contexts gui se modifie, on doit parler d'historbgraphies. Raymond Aron en saisit 

bien la signification lorsqu'il9crit aChaque epoque se choisit un pa- en puisant 

dans le tresor collectif, chaque existence nouvelle transfigure I'heritage qu'elle a 

rqu, en lui donnant un aube avenir et en lui rendant une aube significations6 

Lorsque Aron evoque le "tresor collectif, il kit reference au concept de 

memoire. Pour hi, il existe un ensemble de fa%, vrak ou virhrels, dans lequel une 

societe, consideree collectivement ou par chacune de ses parties, puise pour se 

constmire un p a d .  Puisqw I'historicgraphie dune periode donnee se constwit B 

meme les realWs structurelles de son epoque, elle batit une memoire. Cependant, 

il est peut-etre plus juste de considhrer l'existence de plusieun memoires. 

Rarement une historiogra phie occu pe-t-el la tout le paysage historiographique, elle 

cohabite avec baubes, tout comma le font dive- memoires. Pour notre 

d&nonstration, il s'avdre donc necesaire d'btudier ultbrieurement let concepts de 

memoire collective et individuelle. 

6 Raymond Aron, Introduction a la ~hilosoohie de I'histoire, Paris, Gallimard, 1967. 
p.125. 



ParalYkment a cela, now cherchons B camprendre comment, il partir de la 

memoire et du discours historiographique, ridentit6 vend f o m  st quek sont les 

materiaux qui la constituent En somme, comment definition ridentit6 et quelles 

sont donc les caract8ristiques de I'idenW qMMcoise? Jacques Mathieu et 

Jacques Lacouniere nous foumissent une rdponse: aun individu s'identifie 

diftbremment selon les lieu ou les circonskances. A Paris. il vient du Quebec; a 

Londres, du Canada; a Qubbec, de Ste-Foy; a Ste-Foy, de telle rue. Selon son 

interlowteur, il sera un enseignant, un parent, un voisin. un syndique, etc. Son 

identit6 demeure tributaire de 1'~utre.J Par un tel exemple, on comprend rnieux 

que I'identite se fapnne en fonction des representations que I'on a de soi-m&ne et 

de celles que lon cultive sur I'Aufrs. Et au Quebec, cet A m ,  dest I'Anglais; c'est- 

a-dire le conquerant, le dominateur? 

Mafheureusement, bien peu dhistoriens etudient linfluence des 

Amerindiens en tint qu'elements consdihrtifs de I'image que les QueWcds se font 

d'ew-memes. Encore rnoins nombrew sont ceux qui en font des referents 

identitaires. A cet egard, Sylvie Vincent et Bernard Arcand se distinguent en 

divoilant ces r=fdrents par le contenu des manuals scolaires au ~uebec? En 

depit du peu d'attention des chercheurs, il faut neanmoim admetbe que 

I'Am&indien contribue significativernent a la constructi*on de I'identite qubbircoise, 

tout cornme le discours id6ologique dune Bpoque donnee influence les 

descriptions que nous faisons des Autochtoees. C'est ainsi que nous devons, en 

7 Jacques Mathieu et Jacques Lacoursidre, Les memoires qu&&coisgg, Quebec, 
Presses de ImUnivenU LavaI, 1 991, p2. 
8 Voir Serge Gagnon, Quebec and its Historians: The Twentieth CenturyJ 
Montreal, Harvest House, 1 985, pp.5-30. 
9 Sylvie Vincent et Bernard Arcand, Cimaae de I'Am6rindien clans les manuels 
scolaires du Quebec, Montreal, Hurtubise HMH, 1979. 
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demier lieu, cemer la d6finition et la fonction de I'Aube dans la creation identitaim 

des Qu6Mcois et QuBbecoises, 

1. IdCdoaie et historiwa~dc: concept et multitude 

L'historien Lucien Febvre a un jour ecrit ceci: crChistoire cree son propre 

objet- Elle ne k cree pas une fois pour toutes. Aussi bien touts histoire est-elle fille 

de sont temps. Mieux, il n'y a pas IHistoire, il y a des histor ien~s'~ Mieux que 

plusieun autres, Febvre a su reaffirmer le relativkme historique. De la meme 

@on, il confinne, sans equivoque, la multitude de I'historiographie. En effet, 

puisqu'il n'existe pas une seule Histoire, les historiens produisent donc un 

discours historiographique qui leur est prapre. On devine alors que chacun peut 

ecrire sa version bun evbnement ou d'un fait historique, et conformerrtent a cela, 

nous devons parkr de plusieun historiographies. 

Ahsi, I'historiographie dune epoque est le t ho in  du present dans I'ecriture 

du pas&. Ce temoignage depend en grande partie de la vision du present de 

I'historien. Cornme recrit I'historien Fernand Ouellet ail ne fait aucun doute que 

rhistorien quel qu'il soit, enbetient des rapports plus ou moins complexes et subtils 

avec le pr=sent  ID^^ II n'est pas sans i nsa t  de se demander quelle forme ce 

present prend dans la construction dune histoire. En quelques mots, ce sont les 

10 Lucien Febvre, Combats -pour I'histoire. Paris, ArmandCdin, 2e edition, 1965. 
p.438. 
11 Femand Ouellet, "La Philosophie de I'Histoiren, dans David Carr, William Dray, 
Femand Ouellet et autres, La Philosothie de I'Histoire, Ottawa, Presses de 
FUniversit6 @Ottawa, 1982, p.220. 



questions pos6es par rhistorien am documents ou a hi-meme qui tbmoignent des 

reminiscences du present tans I'elaboration dun pas&. Ce questionnernent est 

avant tout tributaire de l'auteur. des relations qu'il entretient avec les realit& 

politiques, sociales, economques et aussi ideologiques qui caraCrerisent la 

societe dam laquelle il vitl * 
Si la sociM d'oU provient ce discours change, alors s'ensuient de 

~rtouvelles interrogations sur la societ6, nouvelle historiographic, nouveaux 

domaines de recherche, mais aussi nouvelles voies dapproche, noweaux 

instruments @anaiyse.,l3 On peut trower un bel exemple de cette r=alY dans 

I'histon'ographie queMcoise plus ou moins recente en analysant les owrages 

majeun publies au cours des annees 1960-1980, et en les cornparant a ceux 

Parallelement, if existe un lien marque au Quebec entre I'historiographie et 

les ideologies. Selon le sociologue Guy Rocher, on p u t  d6finir l'ideologie comme 

12 Jean Hamelin et Nicole Gagnon, CHomme histotien, St-Hyacinthe. ~disem, 
1979. Le sociologue Femand Dumont ecrit: a[...] Nos probkmes et nos crises 
d'aujourd'hui constituent des questions originales a poser au pas& et celui-ci est 
une memoire vivante 00 les Writages rejoignent les engagementss dans Serge 
Gagnon, 'La nature et le r61e de Yhistoriogrsphie", Revue d'histoire de 1'Am&iaue 
fran~ise, Vo1.26, No.4,1973, p.484. 
13 Alhed Dubuc, 'Cinfluence de PBde des Annales au Qudbec", Revue dhistoire 
de I0Ameriaue francaise, Vo1.33, No.3, 1 979, p.382. 
14 Voir Femand Ouellet, 'La modemisation de I'historiographie et Phergence de 
lhistoire socialeu, Recherches socioara~hiaues, Vol. XXVI, No.1-2. 1985, pp.1 I - 
83. On put  aussi consultor prodit Jean Hamelin, Economic et Societe en 
Nouvelle-France. QuBbec, Presses de rUniversit6 Laval, 1960.; Jean Hamelin et 
Yves Roby, Histoire Bconomiaue du Que k c .  1851 -1 896, MontrW. Presses 
Univenitd de Montreal, 1972.; Femand Ouellet, Histoire Bconomiaue et sociale du 
Quebec 1 760-1 850, MonWal, Fides, 1 966. et Le BasCanada 1 791 -1 840, Ottawa, 
editions de I'UniversW &Ottawa, 1976.; enfin Louise Dechene, Habitants et 
Marchands de Montrbal au XVlle sibcle, MontrOal, Plon, 1974. 



gun systeme d'idbes et de jugements, explicite et genenlement organi*, qui sert 

a decrire, expliquer, interpr6ter ou justifier la situation dun groupe ou dune 

colIectivit8, et qui, s'inspirant largement de valeurs, propose une orientation 

precise B Pachion historique de ce groupe ou de cette c o l l e c t i ~ M ~ ~ ~  Ainsi. le 

s'inscrit a meme une d6marche id4ologque organis6e; il en va de m&ne pour le 

modemisme queucois qui caracterise la Revolution tranquilk. 

Cependant, pour cetains auteurs, Thistoriographie n'est qu'une idedogie 

plus sNcifique a I'histoire. Femand Dumont, dam une s&ie &articles et de 

volumes, suggere que: crl'historiographie d'une sotiete donnee n'est jamais, dans 

sa structure, sans analogies profondes avec les id&ologies dominantes. [...I Les 

hommes recourent Q I'histdre pout des raisons semblables P celles qui les 

poussent a elaborer des ideologies.~l6 

Paralellement, I'historien Alfred Dubuc va encure plus loin quant au lien 

entre sciences humaines et les ideologies lorsqu'il enonce: 

crau vrai, I'id6ologie est, pour les sciences humaines, ce 
qu'est I'imag ination crbatrice pour les matMmatiques. Celui qui 
pretend Btre B I'abri de toute idWogie [...I refuse en mBme temps de 
reconname les valeun que chacun pork en soi-m6me. I1 se tromp 

- 

lui-meme et tromp les autres. [...I Ciddologie est le ferment de la 
connaissance.sl7 

15 Guy Rocher, Introduction B la socioloaj- Montreal. Hurtubise HMH, 
1968, p.114. 
16 Fernand Dumonf "CBtude systematique de la societe -canadienne-franqaise". 
dans Femand Dumont et Yves Martin. Situation de la recherche au Canada 
francais. Quebec. 1 962, p.283. Voir aussi Marc Angenot, OD-cit., p .18. 
1 7 Alfred Du but, 'L' histoire au carrefour des sciences humaines" , Revue #Histoire 
de 18Am8riaue ftancaise, Vol.24, N0.3.1970, p.340. 



De tan, I'aMgeance aveugle h une idddogie particuli6re peut provoquer 

une sclerose g4rWalWe d'un sawir histofique, but en p6trifiant les methodes de 

recherche qui s'y ratlachant Plus subtilement, elle a pour efbt de fwsiliser 

certaines representations du pas&, accept&= cornme 6tant les seules v6ridques. 

Cela est particuli4rement mi du discours historiographique de la premiere moitie 

du XXe sieck queb6cois. Obs6de par cerlains th&mes centram & I'idedogie 

traditionnelle, tels le catholicisme, la mystique du sol ou la survivance de la 

collectivW canadienne franwise, k discours historiographique de l'epoque 

cherche dans le pas5 les BYmerrCs qui se confoment aux canom ideologiques 

du Quebec des anndes 1900-1950. Jean Blain confirme cette hypoth6se par un 

exemple lib a I'historiographie traditionnelle de la Nouvelle-France: 

crla quasi-aMue dbpendance des historiens canadiens- 
franpis bun type de sources qui tend beaucoup plus a eclairer un 
ideal de colonisation qu'une r4alk coloniale [...I. Nos historiens ont 
6t6 insidieusement amen& a faire l'histoire de ce que devait ?tre la 
Nowelle-France aux yew de ceux qui la dirigeaient, plmt que ce 
qu'elle a 6t6318 

Ce que Pon doit retenir d'un tel exemple, c'est, tomme le souiigne 

egalement Serge Gagnon, le danger de priviI6gier certaines sources au detriment 

des autres: al'identification de nos historiens d'hier avec un certain type de sources 

correspondait h une conception theologique du deroulement de I'Histoire, 

parfaitement en atcord avec la societe tradionnelle canadienne franqiise.sl 

18 Jean Blain, 'La frontibre en Nowelle-Francew, Revue d'histoire de I'heriaue 
franpke. Vol25, N0.3~1971, p.400. 
19 Gagnon, Ioc.citt p.496. Voir aussi Jocelyn L&oumeau, "Historiens, 
sociogrammes et histoire: Pinbraction complexe entre memoire collective, memoire 
individuelle, pa- construit et pass6 v6cuU, dans Jacques Mathieu e d . . w  
la construction de la mhoire collective des QuBMcois au XXe siecle, Quebec, 
CELAT, 1986. p.103. 



De plus, Gagnon rbsume clairement la part de rid&ologie dans le discours 

ale choh de la pMode, de 1'8vdnernent. du thQme est en lui- 
meme revelateur dune demarche id6ologique. Que pendant 
longtemps, le Canada franpk sit priviIegi8 Inetude du ROgime 
fran-is; qu'on assiste aujourd'hui au renvenement de cette 
bndance dominante. ce n'est pas sans rapport avec le caracbkre 
conseNateur de revolution du Canada franpis jusqu'h ces 
demibres anndes, puis Q I'avenement de la 'r4volution tranquillea. 
[.-.I Tout cela indique bien un lien inti-me entre auteur et public, entre 
produdon idbologique et production hisbwiques20 

Les circonstances qui favorisent le revisionnisme du discoun 

historiographique sont reli6es B des distinctions visibles et marquees entre d e n  

visions de soctW. Ainsi, dans la mesure oO Ies canons de I'histoire traditionnelle 

se transfoment, cet bclatemnt provoque me reledure du pa-, sans doute plus 

en accord avec k s  nouvelles visions qui transcendent la satiete au moment 00 

ces modifications prennent place?i 

On comprend bien alon que I'historiographie est une creation; on pourmit 

meme ajouter que c'est une creation idbologique. Cette science, I'histoire, fait des 

chok. En fonction de cantraintes ideologiques et sotio9conomiques, en fonction 

de chok personnels, I'historien choisit de relater certains faits, cettains 

CvBnernents qui lui paraissent plus significatifs qw d'autres. Ainsi, a[C= choix] 

sont actifs, marques par Phistorien, ou passib, &stadire rqus  du collectif 

ambiant, ou m6me entre les d e w  moygns d'0tre entendu par I'historien. Dans ces 

demien apparaissent tour B tour les images ou donnees de la memoire collective 

tradit ionne~le.~~ Ainsi, I'historiographie se presente comme un ensemble de 

20 hid., p.522. 
21 lbid. Voir aussi Dumont, "CBtude sys&matique ...", op-cit. p.285. 
22 Alphonse Dupmnt, 'Chistoire apr& Freud', Revue de Censeianement 
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m6moires. Par ces chok, elle construit des images, des syrnboles et des identites 

qui, d'une part, merquent le rapport que chaque individu cuttive avec le pa- et 

qui, d'autre part, lui donnent les outik necesaires pour entreprendre sa quete 

identitaire. II imporb donc maintenant de d6finir et de comprendre ces concepts de 

2. Metnoires et identit& 

Jacques Mathieu et Jacques Lacouniere en avant-props de leur ouMage 

Les memoires auebecoises &Went: ale pa- n'a de sens que dans le present. 

Mais le present hi, est habite par Pensembfe des traces et des ewriences du 

passe. [...I Les collectivites retknnent et amenagent les faits d'hier pour mieux 

evaluer 16aujourd'hui et choisir le dernain.~*~ Quellas sont ces utraces~ et ces 

ccexp4riences~ du pas*? Pour rbpondre B ces intenogatiom. Mathieu et 

Lacouniere font reference au concept de mhoi i i .  On le d6finit ainsi: 

d a  mdrnoire collective, c'est un ensemble flou, instable, mais 
relativement organid de cliches, &images, de configurations, 
bide=, de sterbotypes, d'objets symboliques, de representations 
pattiefles. de pr6consbuits culhrrels, et de pemnnages rhifi6s. P 
traven lesquels le present. k pass4 et le Mur sont non seulement 
d4chiffr8s, mak Bgalement assimil6s et antidp4sa24 

23 Mathieu et Lacoursiere, 9- avant-prop-. 
24 Jocelyn LBtoumeau, "Historiens, sociogrammes et histoire", dans Mathieu, 
"~tude sur h construction...', m.cit., p.99. Sur la definition de m6moire: Jacques 
Mathieu, 6d.. La memoire dans la culture, Quebec, Les Presses de I'UniversM 
Laval. 1995.; Lucille Guilbert, 'M6moires officielles, m6moires ofkieuses: 



Certaim pr4construits cufturels tek La g r a m  &rr;eur des annees 

duplessistes, ou bien la Rbvolutbn tranquille sont des exempks, pour k Quebec, 

d'elements con- de la memoire collective- Ils font reference a des 

caractBristiques descriptives objectives. Ainsi, on peut retrouver dans les 

documents des preuves tangibles que le regime duplessiste pratiquait le 

patronage systsmatique ou que durant la R&olution tranquille, les effectifs de la 

fonction publique qu6b6coise ont augment& de f i n  importante. II n'en demeure 

pas moins que ces pr6construl culturels contiennent une part importante de 

symbol isme. Par exem pie, la Revolution tranquille, pour certains Quebecois, 

comespond & la p&iode durant laquelle le Canadien h n p i s  exploite disparalt. Le 

QueWcois nouveau se prend enfin en main, au moyen de structures etatiques qui 

lui pennettent dorenavant de contr6ler son destid5 

Quelle est la part de reel et dimaginaire dans cette interpretation sur les 

annees duplessistes et celle sur la RBvolution tranquille? Comme le suggerent 

Mathieu st Lacouni&e: aLes mythes constituent en somme les l q n s  apprises de 

I'histoire et rejoignent les dlements essentiels de la vision du monde. Ils agissent 

comme une er ie  de mots vedettes qui se referent aux traditions et trammettent a 

chacun un message code de la culture du group [...].D~~ De fapn plus 

systematique, les rnernes auteurs considerent qu'il existe trois niveaux constiftrbib 

de la memoire: 

construction dune idem6 penonnalle et collective", dam Mathieu, '~tude de la 
construction o~ .c i t -~  p.64. 
25 Voir sur cetbe queSfieSfion laarticle de Jocelyn L&oumeau, 'Le Quebec modeme: 
un chapitre du grand rbcit collectif des Qu~becoisn, Revue Franeise de Sckncs 
Polibique, Vo1.42, No.5, 1992, pp.765785. 
26 Mathieu et Lacoursiere, OD-cit.. p.18. 



d e  premier correspond il celui des traits sp6cifiques. ll 
re- sur des caracMristiques descriptives qui se veulent 
objectives, cornme le nombre, les dimensions, le lieu, ete. [...I Le 
derodeme niveau d'analyse privikgie les interreIations. II fait ressorkir 
I'efkt de la prdsence ou de la perception de PAube sur ses props 
comportements. Enfin, h un niveau sup6rieut. l'analyse s'int6resse 
a w  id6ologies. a w  valeurs, a w  reprhentations mythiques ou 
symWiquess27 

Cette definition de la mOmoire met en &idem son camare muMple. II y a 

plus ou moins une memoire collective malkable, instable comme le souligne 

Letoumeau, constitude d'un grand nombre de memoires individuelles. Mathieu et 

Lacoursiere partagent cette perception lorsqu'ils soulignent que la memoire 

collective fondionne semblablernent a celle des individu~?~ 

Jean Du Berger donne une definition plus sp4cifique de la memoire 

individuef le: 

aDans rordre de la memoire d'un individu, le recit de vie qui 
en rend compte est une construction, donc un chok, qui repond au 
besoin de repr6sentation de soi. Du magma insrieur 00 sont enfouis 
souvenirs impressions, sensations et paroles, le asujet qui se 
montes Ere les 616ments dont il fern un recit [...I qui rend compte du 
partours oP le sujet fit I'apprentissage de ses r6les.1~29 

Cest aimi qu'en fonction des affiliations personnelles de chaque individu 

membre d'une societ6 donnee, les memoires individuelles ne sont pas les memes. 

Toutefois, elks sont constitutives de la memoirs collective, e l k  contribuent lui 

donner des fonnes, ainsi que des orientations gen6rales. 

27 lbid., p.15. 
28 lbid., p.20. 
29 Jean Du krger, 'Tradition 
Mathieu, "La memoire ...", oo.cititj 

et constitution 
p.43. 

d'une memoire collecfivew, dans 



Lucille Guilbert, dans son article 'MBmoires officielles, m6moires 

officieuses: construction d'une ide- pemnnelle et cdlectivea, su-re que: da 

memoire dicielle Bmane du pouwir dune B l i  qui veut sakir, contr6ler et orienter 

la memoire d'un peuple. Cautre peut &re appeke memoire orale; elle est 

polymorphe et plurielle, mobile. informelle, t iae par la tradition orale, et circule 

librement hon des &earn ofkiekam 

Cartide de Guilbelt est intdressant puisqu'il permet d'&ablir des liens 

etroits entre la construction des mbmoires individuelle et cdleetive, conpintement 

avec l'&ablissement d'un discours historiographique: Ces liens prennent forme en 

fonction de I'idbologie dominante d'une sodW donnee. Si nous reprenons notre 

exemple sur la Rt2volution tranquille, nous consbtons que le chob de ce tefbrent 

identitaire n'est pas fortuit. II decouk #une vision, d'un vouloir Btre. Ces demiers 

creent les elbments susceptibles de constituer la memoire collective des 

QueWcois et des QuBMcoises. Au meme titre que le discours historiographique 

est souvent sournis a ridedogie dominante du moment, il en est ainsi pour la 

me moire, autant collective qu'individuelle. 

Ceci est aussi vrai du concept d'identitb. Corollaire essentiel de la memoire, 

I'identW reagP elle aussi aux modifications des realites structurelles de la societe 

dont elle emane. Plus prW&rnent, le lien entre memoire et identite s'etablit de la 

sorte: la memoire collective d'un group ou d'une collectivitb, contient les elements 

nbcessaires d h fabrication de son idem,  qui refl&tera le vouloir 6tre individuel 

ou collectif dun membre ou d'une societe en tant que tout. Ainsi, pour definir 

ridentit6 , Marc-Adblard Tremblay suggbre: 

30 Guilbert, oo-cititJ p.63. Guilbert se rapproche des props de Marc Angenot quant 
a rh6g4rnonie d'un discoun social dominant. Ce dernkr oriente le contenu de son 
discoun dans le sens de sa propre promotion. 



aridentit& est & a b d  une image de soi en tant que 
w l l m  [...I. Elle est encore un genre de vie qui se dbploie dans 
les rappotis interpersonnels que les indMdus apprtwrant B une 
ethnie paticuliere entretiennent entre eux sur un tenitoire donne et 
dans les relations 6comnniques. politiques st sociales avec 
I'extbrieur. L ' i deM ethnoculhrrelle est, enfin, une vision du monde 
qui s'appuie twt autant sur une interpr6mion du v6cu collectif que 
sur I'expliaition de projets se rappartant P I'avenir de la 
colleCtivite~31 

Mathieu et Lacoursiere definissent de h p n  encore plus precise les ecrits de 

Tremblay en proposant Pimportance de I'Aube- Cest ainsi que: 

d'apprentissage social pennet de se fabricper un 
pemnnage, m e  identite de role qui rhsulte de la perception de 
I'Autre. La volonte de cder ou non des relations avec un group 
ext6rieur influence le choix des attitudes et des comportements. A 
I'observation des ressernblances et des dWrences su-dent une 
evaluation, puis une dOcision de rejet ou badoption. Elle conduit Za 
une i d e r n  constamment adaptt5e P I'environnement culhrrel du 
moment.~32 

La demiere partie de celte citation est fort interessante et, surtout. 

fondamentale pour expliquer la construction d'un refdrent identitaire quebtkois. 

Mathieu et Lacoursibre mettent en evidence la fonction essentielle de I'Aube. Ainsi. 

a m6me les Wments constihrtifs de la memoire collective quebecoise, les 

membres de Is sociMb puisent les images, les syrnboles et les mythes. qu'ils 

d e n t  reels ou construits. leur permettant de d6finir I'Aufrr, et. parallblement, de se 

31 Marc-Adelard Tremblay, L'identiM au4Mcoise en Mril, Ste-Foy, Saint-Yves. 
1983. p.33. Voir aussi Leon Dion, Quebec 1945-2000: Tome 1 : A la recherche du 
Qu6bec. Quebec, Presses de I'Universit6 Laval, 1987; Sheny Simon, 'Espaces 
incertains de la culture', dans Sheny Simon, bd., Fictions de I'identitaire au 
Quebec. Montreal, XYZ. 1991, p.16. 
32 Mathieu et Lacoursi&re, OD&. , p. 1 7. Voir aussi Trernblay. opcit., p.m. 
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Jusqu'ii present, nous avons BtaMi les caracWistiques de Phktoriographk, 

la memoire collective et individuelle ainsi que I'identW, comme, now avons 

souligne leur interrelations respectives. De meme, nous avons avance que le 

concept de I'Aube sernble fondamentat dans la constnrction identitaire bun 

individu ou d'une cdledMb5; ii apparaDt donc perkinent de le definir et d'en 

analyser le r61e dans la'formation de I'identM qu4b8coise. 

Au Quebec, depuis la Conquete de 1 760, I'Aube, c'est I'Anglais. C'est a son 

contact que I'ideologie de la suwivance prend forrne. Le Canadien est catholique. 

I'Anglais protestant; Le Canadien vit sur son terroir, I'Anglais vit du capitalisme 

manhand; le Canadien a I'honneur d'etre issu bun peuple choki, elu, spirituel; 

I'Anglais est un rationaliste teneB-tene. Selon Femand Dumont, une part 

importante de I'apdogie de la sunrivance des Canadiens frsn@s provient de leur 

appropriation du dkcours angkphone. I1 soutient que: 4 force de r0p6ter les 

memes arguments pour penuader k conqu6rant de la pertinence pour lui de 

I'existence d'une societe franpise, on finit par en faire ses ptopres raisons 

~ f ' 6 t r e . n ~ ~  Ainsi, une grande part de I8idmtM qu=Mcoise vehicuke par la societd 

en tant que tout et par ses elites repose, selon Dumont, sur la perception que 

33 Femand Dumont, GenBse de la sodete qu&4coise, Montreal, Boreal, 1993, 
p.138. 



I'Angfais a des Canadiens franpis. d a  conscience de soi est presque tout entiere 

animbe par la presence du colonisateurrw 

La gmllcIe m-rceur duplessiste, avec tout ce qu'elle compotte de reel et 

dimaginaire. pennet de miew comprendre rappropriation du disooun anglophone 

afin de definir Itidentie queMcoise. WjB fe vocable gnmde n d m ~ r  temoigne 

dune pcise de position. Un peu comme le ~oyen-Age, cetbe periode de I'histoire 

de I'humanU ou, selon certains erudits de la Renaissance et de la p&iode 

modeme, la civilisation a disparu pour ne rename qu'avec le quattmenb italien, 

la grade ~tcewqueb6coise est cette periode de notre histoire durant laquelle la 

societh n'avance pas; elle est dam le noir. En effet, on considbre que les 

institutions politiques, economiques et culturelles ne repondent plus alors aux 

necessws d'une soci6te en changement. Le patronage politique. Pinvestissement 

massif de capitaux etrangers et le catholicisme dominateur ne sont plus aptes a 

rassernbler la collectivib3 qu6becoise et a organiser une vision commune et 

coherente pour la societe Mure. C'est du moins ce que le discours 

historiographiqw des annees 1960 veut nous faire croire. Par condquent, cette 

historiographic maximis@ la distance entre la maniere dont elle se definit. 

cornpetente. modeme ainsi qu'ouverte sur la monde, et I'ensembk des ekments 

qui caractensent Pe  poque duplessiste. 

Sirnultsn&nent, I'expression gram -meur apparaft avec la Revolution 

tranquille. A 1'6poque. les dirigeants et les elites intellechrelles, cherchent a mettre 

en opposition deux perides historiques fort d i rentes pour souligner les 

mutations de la societe quebecoise. Cette derniere se rappmche alors des 

rnodeles anglo-canadien et americain. CidentM quebecoise prend donc le virage 

34 lbid., p.133. Voir aussi Marcel Rioux, Les PuBbBcois, Paris, Seuil, 1 974, p.42. 



technologique: par Pentremise bun etat fort, bureaucratis& socialement et 

economiquement engag& les QueMcois se forgent une autre image d'eux- 

mgmes. Cimage est inversement bade sur le retard Bconomique et technologique 

de la societe quebecoise par rapport Q ses voisins canadiem et americains. En 

somme, I'id6ologie de fa survivance qui caraderise la @tiode pr&Want les 

annees 1960 ne correspond plus am realites socio4conomiques queMcoises. 

Politiciens et intellechrek favorisent IYmergence non seulement dtun discours 

techn~crat i~ue~~,  mais auui dBun ensemble de mesures pditico-Bconomiques 

devant pennettre la modemisation du Qudbec et ainsi de stapprocher des 

standards glorifies am €tab~nis ou au Canada anglais. 

N6anmoins. avant les annees 1960, la societe queMcoise est reticente B 

I'egard des autres. Leon Dion ecrit: aCette reticence vient du fal que les 

QuBbecois sont un peuple de conquis, qu'ik sont devenus une fragile minorite 

ethnique et econornique et quBils ant si longtemps cru devoir vivre cramponnes au 

sol, replies sur eux-rnemes afm de ne pas se dissoudre petit a petit dam un 

queloonque grand t o u d 6  Toutefbis. selon Marc-AdBlard Trernblay, c'est au prix 

de cetke reticence que les Qu6becois ont gardd leurs wutumes specifiques et 

leun habitudes propres, en cela bien protegbs par des institutions socio- 

culturelles tell- r~gl ise et la fa rn i~ le .~~ 

Dion propose une aube hypothese pour expliquer la reticence et 

I'occuhation de I'Aube. II suggere que: 

aquand la relation du moi et de I'Autre est asym&tique. 
s'ensuivent les ph6nomenes bien connus de domination et de 
subordination, d'exploitant et d'expIoit8, de colonisateur et de 

35 L6toumeau. 'Le Quebec rnodeme. ..I8 , on-cit., p.765. 
36 Dion, OD.C&-, p.66. 
37 Tremblay, op.cita p.210. 
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wlonis6, de superieur at d'imrieur. [...I I1 se put  aussi que ltAutre 
soit une partie de soi que I'on prdf&re refouler pour s'ernwcher de 
I'afFtonter ou au conhire que l'on met en evidence parce qu'on 
estime qu'elle met en vakur sa personnalU, visa-vis de soi--me 
ou viM-vis de r'Autre, ou, du moins, de certains autr-38 

Cornme le souligne Dion, il p u t  y avoir plus bun Aube qui agisse cornme 

referent identitaire. et la construction de I'identite quebecoise nous en o h  un 

exemple. CAmQrindien, cat Auire que plus d'une fois, dans le discoun 

historiographique ou dans la construction de la memoire collective ou individuelle, 

on choist de faire disparaitre par- qu'il ne correspond pas a w  chobc, au vouloir 

Mre. a u  repr&entations objdves ou symboliques que la sociW qut5Mcoise se 

faii ou choisl pour elk-meme. Palfois le processus d'occultation de I'Autre est 

grassier, mais g6n6ralement il est inconscient at il r&uL d'une construction de la 

realit6 o t ~  I'Autre soit n'existe pas, soit n'existe qu'4 tibe de faire wkir. 

Plus ou moins inconsciemment de nos joun, et peut4tre plus deliMr6rnent 

i f  y a de cela quelques decennies. I'Amerindien repr6sente I'un de ces Aulres 

constihrtirs de I8identit6 qu4Mcoise dont on se desint4resse puisqu'il ne p u t  rien 

emerger de profitable d'une repr6sentation de soi marquee par une interrelation 

entre le Qu6beeois et ~ '~utochtone.~~ Cest du moins le discoun habituel. 

Cependant, nos perceptions de I'Autochtone Ymoignent de certaines lacunes. 

Nous sommes dsns I'incapacU de d6crire I'Amerindien sans I'assirniler ou le 

f01k10ri~erPO 

Quaon Ie veuille ou non. il n'en demeure pas moins que I'une des parties de 

I'idenW qubbecoise repose sur I'AmBrindien. Ainsi, le coureur de bois est associe 

38 Dion, omcit., pp.1819. 
39 On peut consulter & profit Sylvie Vincent, o~.cit., pp.75-83. Voir aussi Daniel 
Francis, The lrnaainary Indian, Vancouver, Arsenal Pulp Press, 1992. 
40 RBmi Savard. w n s  d'Arn4riaue. Montr6al. CHexagone. 1 979. p. 1 55. 



de pres P certaines reprdsentations idenbitaim du QuBbecois. On lui a atbl'bue le 

goQt de I'aventure et du risque, voire de Perrance, une endurance physique 

exceptionnelle et une remarquable capacm #adaptation a la vie en for&. II en va 

de m?me du bllcheron, partant pour la coupe h chaqw hier. 

Ces reprdsentations font en partie r4f0rence a la capacite de vivre en nature 

du Quebecois et, de f&on plus generale, B son avidW pour les grands espaces et 

la liberte. Cependant, la forat est le dornaine de PAmBrindien. Ella symbolise cette 

partie du territoire oQ la civilisation ne m d e  pas d'ernprise. Cette vision renvoie 

a I'Aubchtone hon de l'humanitt5, ou peutdtre plus subtilement h roppi t ion 

entre nature at Cependant. celte image du Quekwis moins civilise n'a 

pas toujours r q u  I'assentiment des tenors de Phistoriographie nationak. Le 

chanoine Groulx stexprimait ainsi du coureur de his: aOebrouillard dans les h i s  

a I'egal du sauvage [...I. A force de pratiquer la vie, les moeurs de I'lndien, il en a 

pris le tour @esprit, la tranquille  indolence.^^^ On pourrait meme ajouter que plus 

que le Franpis, le Canadien serait fier, arrogant, insoumis. Bineant. ingeniew. 

libre: cet ensemble hethrogene de caracteristiques culhrrelles se rapporte a 

I'influence des s a ~ v ~ s . ~ ~  

De ces qualificatifs, I'identit8 qu6becoise conserve la fiert6, I'insoumission 

et la liberte, description qui cadre desonnais beaucoup mieux avec le vouloir &re 

41 Pierre Trudel. "De la negation de rAutre dans les discours nationalistes des 
QueWcois et des ArnBrindiensN, Recherches Amerindiennes au Quebec. Vo1.25. 
No.4.1995, p.55. 
42 Lionel Groub, Notre arande aventure. CEnlpire francais en Ameriaue du Nord. 
Montr4al, Fides, 1958, pp.186-188. 
43 Denys Delage, "Les Amerindiens dans Pimaginaire quib6coism, Le Devoir, 13 
septembre 1991, p.3. Voir aussi du mdme auteur, 'Cinfluence des Amerindiens 
sur les Canadiens et les Franpis au temps de la Nouvelle-France", L e b .  Vol.2, 
No.2. 1992, pp.IO3-19O. On p u t  aussi consulter Jacques Lacoursiere. "A la 
d6couverte dun peuple", R m ,  No.566, decembre 1990, pp.305306. 



collectif des Qu6becois et des QuBbBcoises. lesquels continuent neanmoins 

d'avoir peur de passer pour des sauvages? Cette peur dWe cornpare i 

I'Amenndien ptend forme en fonctian des repr&entations surtout negatives de ce 

demiet. Ainsi. si un discours historiagraphique presentait les Hurons. les 

Outaouais ou meme les Iroquois comme @ant les saweun de la Nowelk-France, 

sans do* modifierniton nos repr4sentations identihires et passer pour un 

sauvage n'aurait plus odte forte connotation p5jorafive. C'est ainsi que 

comciemment ou non, fhistoriographie s'approprie certains cornportements 

cufturels arnlrindiens, qu'elle juge acceptables, en oubliant toutefois leur origine 

premiere. II s'effectue ainsi une &ledion des qualit& culhtrelles a conserver. Les 

constructions identitair- du coureur des bois representent un be1 exemple 

Mais I'apport peut-8tre le plus interessant concernant rutilisation de 

18Amen'ndien comme outil de rbference identitaire provient de la IWrature. Gilles 

Therrien, dans un collectif intitute L e s  Fiaures de Plndien, se demande: 

aQu'est-ce qu'un QuBMcois [...I? A quoi sert la figure de 
I'lndien sinon P marquer cette perplexit6 profonde. cette inquietude 
de soi que Plndien reel a Bt4 le premier B sentir et dont il n'a pas 
reussi, lui non plus, B se deprendre. Et alors on s'apepit que la 
figure de rlndien agit comme un miroir pour le QueWcois, image du 
donis6, doublernent, image de celui qui veut sSint6grer mais qui 
n'en connan pas le prix. a45 

44 Denys DeMge, 'Les AmMndiens dans I'irnaginaire queMcois, Le Devoir. 12 
septembre 1 991 , p.15. 
45 Gilles Thenien, 'L'lndien du discoumn, dans Gilles Themen, Les fiaures de 
Clndien, MontrBal, Presses de I'UQAM, 1988, pp.365366. Voir aussi du mlme 
auteur 'Clndien irnaginaire: une hypoth&ea. Recherche ambrindiennes au 
Quebec. VolXVII, N0.3,1987, pp.3-21. 



Le discours historiogrephique dominant au Quebec a de tout temps 

empwntti des dbments a la soci&6 autockne pour definir et camcMriser ses 

h p n s  d'8tre. Ndanmdns, ce sont rarement les Oldments positifs de cette sotiete 

qui faConnent les repr&entatons identitaires de la socibt4 qwbkoise. Par 

exemple, Phistoriographie ne choisit pas de retenir k calme, le respect, P hospitalii 

ou la capac& @adaptation des Autochbnes. En fait, si elle s8approprie ces 

ca racte ristiques cultu relles , elle cho kit &en oublier la provenance. Ainsi, 

18indolence du cuureur de bois ou son goQt des grands espaces sont I'effet de 

I'environnement, du tenitoire et non du contact avec les Amdrindiens. De plus, 

I'historiographie traditionnelle retenant davantage la barbetie ou le primibivisme des 

Autochtones, il est ainsi plus simple de marquer la diff&ence. 

Paralklement, Robert Berkhofer categorise la maniere dont b soci6te 

d80rigine eurowenne pergoit g6n6ralernent les cultures autochtones. Ce que cette 

demiere f a t  el)  generalizing from one tribe's society and culture to all Indians, 2) 

conceiving of Indians in terms of their deficiencies according to White ideals rather 

than in terms of their own various cultures, and 3) using moral evaluation as 

description of 1ndians.B- 

La soci4Y quebecoise est essentiellement semblable Q celle dhcrite par 

Berkhofer. Les Amdn'ndiens sont presents uniquement en fonction de I'histoire des 

Blancs, et rarement dbcrits en kmes paaitifs; au contraire, on les montre comme 

&ant barbares, fbroces, cruels hostiles; on les voit chicanien, naturellement 

guerrien, et on les devine, lonque ce n'est pas canement dit, p o e t  a I'ivrognerie; 

46 Robert F. Berkhofer, TheWhite New York, ARed A. Knopf, 1978, 
p.25. Consulter aussi JeanJacques Simard, "White Ghosts, Red Shadows: The 
Reduction of the North American Nativesm, dam James A. Clifton ed.. The Invented 
Indian, New Brunswick (New Jersey), Transaction Publishers., 1 990, pp.333-369. 



ieur civilisation originale est ignorde, et il ne savent pas tirer profit de la civilisation 

blancheP7 

Apr& avoir admis la rbali i  de ces perceptions et ces prejuges negatifs, 

force nous est dadmetbe qw toute wl(ectivit6 ne se r6sume pas en un ensemble 

de st6rdotypes toujoun f+onnds par des cAk&?s id6ologiques. par un discours 

social dominant pour aimi dire; aucun discours historiographique ne pout rendre 

cornpte de la complexit6 dune soci8t&, quelle qu'elle so# Tout de meme, et ceci 

est essentiel pour la pounuite de notre etude: aThe invented Indian cannot be 

understood by itself, in its own terms: this is but one side of a coin whose other 

side bean the unearthly features of the Invented W h L  Man G..].# Lorsque le 

Moi de rhomme blanc entreprend de se definir, simplement par ce chok, il 

s'oppose B Itensemble des autres moi qui foment son univers physique et cuhrel. 

Ainsi lorsque la collectivite qu&Mcoise construit son identit& elle le hit au 

detriment dune autre. Par exemple, le Canadien h n p i s  est catholique; SAnglais 

est protestant. Le Quebecois est modeme; IIAm&indien est primitif. Et ainsi de 

suite. 

Dans ce chapitre, nous avons d6fini et analyse les concepts d'id6ologie, 

d'historiographie, de memoire, d'identiW ainsi que de I'Aulre. Ces ekments sont 

47 Christian Laville, 'Les Am6rindiens dhier dans les manuek d'histoire 
d'aujour&huim, TracesI Vol.29, No2,1991, p.26. II est aussi essentiel de consulter 
Vincent et Arcand, OD-cit., tout ccwnme Chrisfophe Caritey; Tapport du manuel 
d'histoire et ses limites dans la formation de la memoire historique: application a 
l'etude de la Nouvelle-France de 1608 B 1663 dans le cadre du Quebec de 1923 a 
1989", These de doctoorat, Uniwrsitb Lava!, 1992. 
48 Sirnard, gp.cit=, p.367. Voir aussi Denys DelPge. 'Les principaux paradigmes de 
l'histoire ame rindienne et l'etude de ('alliance ftanco-amh rindienne aux N l e  et 
XVllle siecles" , Revue internationale de4tudes canadiennes. Vol .I 2, automne 1 995, 
pp.51-67. 
49 lbid., p.353. 
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tous construits P meme les materiaux ideologiques d'une epoque. Par cons4iquent. 

il eriste, selon nous, un lien 6troit entre Iaid6ologie dominante dune socidt4 qui 

jette un regard sur son p a d ,  les repr&eMons qu'elle fbrme d'elk-meme et les 

concepts diswtes pr&&dernrnent Cette ideologic influence les choix n6cessaires 

a 1'8laboration d'une -moire collective et ses constituantes individuelles, d'une 

identite et bun discours historiographique repr6sentWS de son vouloir Mre. 

Une fois en place les cadres conceptuels n4cessaire.s a notre travail, nous 

pouvons analyser comment les histonens des decennies 1940,1950 et 1960 ont 

utili* les Arnerindiens de la NouvelleFrance, allegoriques ou reek, pour 

fapnner certaim elements dune identit6 proprernent qudb6coise. Pour parvenir a 

resoudre notre probi&mtique, il est donc essentiel d'Btudier les grandes lignes de 

I'ideologie dominente avant Revolution tranquilie. Cette iddologie nationak et 

traditionnelle s'est donnee un discoun historiog ra phique. des memoires. des 

identites et un faire valoir identitaire, question qui constitue I'objet de notre 

dewerne chapitre. 



Cidentit6 unadienne francabe durant la premlare monbe d .a 0 0 -  u XXe sikle: 

L'utilisation de I'AmCrindien comrne regrent identitaire. 

Cidentite quebecoise vehicuke de nos jours se construit principalement 

des mythes, syrnboles et realites objectives provenant de la decennie 1960. Les 

QueWoois deviennent amahs  chez-ew. Selon Jocelyn Letoumeau, ales 

archetypes qui fondent l'unite du Quebec en tant que communaute identitaire 

inscrite dans I'espace, et du QueMcois comme &re collectif sont la Raison. la 

Modemite, rgtat et la compt5tencesS0 Cette repr6sentation identitaire s'oppose B 

celle qui prevaut avant la R6volution tranquille. C'est ainsi que la premiere moitie 

du XXe siicle est marquee par l'importance de la Foi, de la Tradition et de 

1 ~ ~ l i s e . S ~  Ces vaieurs s'estompent avec la fin des ann&s 1950 et le debut des 

ann6es 1960- E l k  continuent toutefois d'exister dans la memoire collective des 

QueMcois, mais sous fonne de re& ou dobjet folklorique liant la collectivite B des 

racines profondes et plus que tricentenaires. 

II n'en demeure pas moins que cette Wriode de i'histoire quebecdse offre le 

spectacle d'une certaine hornog6neite cukurelle. Cornme pour la France de 

Tzvetan Todorov, le Now cdlectif pret9dant la Rdvolution tranquille, posS!de une 

signification spontanee et evidente, pour cew qui en font partie et pour cew qui 

en font Mtude. La nation rev& runifomre de la communaut4 ethnique. Elle laisse 

bien peu de place ti I'Aube comma entit6 consbihrtive, mais I'utilise albgrement 

50 Letoumeau. 'Le Qu6 bec Modeme...", loc.cit-, p-776. 
51 lbid. 
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comme outil de reprhntation identitaire.52 Au Quebec, par exernple, on peut 

penser am Canadiens anglophones. 

II est interessant d'analyser et de tornprendre les m6moires et les 

representations idenmires v6hicul6es dans le discours ideologique et 

historiographique de la periode pr6cddant la RBvolution tranquille. Pour y parvenir, 

I'etude du discoun de certains histonens de 186poque, principalernent le chanoine 

Lionel Gtoulx, s'avere essentielle. En Met, c'est au XVlle et au XVlll siecles que 

I'Autochtone s'impose a I'histoire canadienne frsnpise et le discoun 

historiographique traditionnel est obnubile par cette *ride de I'histoire 

queMcoise. Chistoriographie qui marque le debut du XXe siecle puise a meme 

I'histoire de la Nowelle-France les exemples glorifiant du pas& canadien franpis. 

mais egalement, elle emprunte alkgrement certain- representations favorables 

de rAm8rindien pour definir les Canadiens franpis. 

Nous croyons que cette demarche nous perrnettra de mieux saisir les 

changements de I'identite queMeoise h un moment important de sa formation. 

Paralklement, nous cherchons a rnetbe en evidence la r6le joue par les 

Amerindiens dans cette quete idenbiteire. 

1. !dbloaie nationale et discours histofioara~hiaw 

Mieux que quiconque, le chanoine Lionel Groubc (1 878-1967) exprime les 

valeun traditionneiles et I'id6ologie nationale qui marquent k debut du skcle. II 

est le premier intellectuel qui tente une structuration de l'ideologie nationaliste et 

52 Tzvetan Todorov, Nous et les Autress Paris, Seuil, 1989. 
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chenhe constiemmen? B en faire une doctrine.= Le parmun du chanoine est 

relatiwment comrnun B Ia6poque: il fait des etudes au Grand SOminaire de 

Montreal, pour ensuite obtenir un doctorat en th6ologie en ltalie. Par la suite, il 

enseigne au Colkge classique de Valleyfield entre 1901 et 1908, puis entre 1909 

at 1915. Sa carriere d'historien deb& miment a cette date puisqu'il devient 

prof-ur d'histoire ir I'UniversW do Montreal, position qu'il consewera toute sa 

vie. Cette Mche, il ne la choisit pas, on la lui impose. OMissant a ses superieures, 

qui avaient senti chez lui les qualit& d'0ducateur et de tommunicateur, I'abM 

Groulx s'aUache a ecrire I'histoire des Canadiens franpis, ason peuple~.54 Ne en 

1878 et ayant vecu la plus grande partie de sa vie durant k XXe siecle, le 

chanoine, par ses idees a cheval sur deux siecles, tisse un lien entre ie 

traditionnalisme du XlXe siecle et les nouvelles realms de la premiere mom du 

XXe. 

Sur le plan ideologique et surtout historiographique. Groulx puise 

abondamment a meme les ecrits de Franpis-Xavier Gameau (1809-1 866), le 

premier historien national, dont il est un admirateur. Leu= ideologies offrent 

plusieurs simibrites. Par exemple, Gameau, cornme le chanoine plus tard. 

souligne I'importance de la tradition pour les Canadiem franpis. II &rit srPour 

nous une partie de notre force vient de nos traditions; ne nous en Bloignons et ne 

les changeons que graduellement~55 De meme, les audaces pditiques et 

53 Denis MoniBre, L e ddvel owe  - ment des id4oloaies au QuBbec. des oriaines 
nos ioun. Montrbal, ~ditions Qut5bec/Am6rique9 1 977. p.246. Voir aussi, Susan 
Mann Trofimenkoff, Ab M Gr o ul x: Van *ens on a Nationalist Theme, Toronto. 
Copp 8 Clark, 1973. 
54 Reginald Hamel, John Hare et Paul Wyczynski. "Lionel GrouW, Dictionnaire 
pratiaue des auteurs au6becois, Montreal. Fides, 1976. pp. 321 424. 
55 FX. Gameau, Histoire du Canada, Montreal, Beauchemin et Valois. 1882. tome 
I, dans Femand Dumont, "Id6ologies au Canada Fmnpis, 1850-1 900, 
Recherches sotiogra~hiaues. VoI.10, No23,1969, p.148. Voir aussi Serge 



sociales conviennent bien rnal au peuple cenadien; aqu'ils ne se laissent point 

&duke par k brillant des nouveauMs sociak et pdiiques! ils ne sont pas assez 

forts pour se donner cani=re sur ce poinbs 

Toutefois. on note aussi plusieun divergences entre les deux historiens 

nationaw. A I'otcasion, Gameau est taxe d'anti-cl&icalisme. II conteste le rBle de 

Mgr Laval durant le XVlle siecle, le trouvant trop autoritaire. En ce point. Groub 

s'eloigne de Gameau et se rappmthe de labM Jean-Baptiste-Antoine Ferland 

(1805-1865) dont il partage le fervent catholicisme. Ce demier soutient qw la 

religion catholique represente le seul salut des nations arnerindiennes et 

mentionne comme exemple la pacification des Iroquois domicilies pres de 

Montreal- 

Parallelement, sekn Serge Gagnon , I'idWogie nationaliste au Que bee, 

surtout chez Groulx, prend naissance dans les ecrits de Maurice Barres et de 

Charles Maunas, fondatsur de rAction fran-i~e?~ Ce sont surtout les du 

premier qui ont influend le chanoine Grouk. Le nationalisms de Barres met en 

evidence limportance du monde rural, respectueux des traditions. II airnait dire 

que cce qui importe pour une nation ce sont la Tene et les ~ o r t s . ~ ~ ~  Pour lui. 

aune meme langue, des legends communes, voila ce qui constihre les 

Gagnon, 'ld6ologie et Savoir historique: I'hisbriographie de la Nouvelle-France de 
Garneau a Groubt I 845.1 91 9, These de doctorat, UnivenU Lava], 1974, p.821. 
CHistoire du Canada de Gameau est sans doute son oeuvre la plus importante. 
Non seulement sa documentation se veut solide, mais ses interpretaions sont en 
quelque so* des lignes directrices qui orientent le voulo~ Btre des Canadiens 
franqais. 
56 lbid. 
57 Serge Gagnon ,"Pour m e  conscience historique de la revolution qu&&oise", 
Cite Libre. Vo1.16,1966, p.4. 
58 Todorov, omcit-, p257. 



changement. I1 aflrrne que cmnotre caracWre national (et voila qui m'importe fort), 

se maintiendra d'autant miew que les conditions 00 nous vivons demeureront 

pareilles a w  conditions qui fwmerent nos ascendantdo 

Le nationalisme tradirtionnel. tel qu'il prend forme au Qu6bec. s'apparente 

beaucoup a celui de la France: ideologic similaire, mais qui en Amerique presente 

la vision d'un monde completement t o m e  sur soi. Won Dion le dbfinit ainsi: 

aLes Canadiens-firanpis ne consenreront une identite 
originale que s'ils r-nt fid8les leur pass& [...I. La langue et la foi 
representent les traditions les plus sacrdes. [...I Les Canadiens- 
fianpis ne sauraient [remplir leur r6le apastolique] qu'en se 
prbmunissant contre tout danger d'infilbadion de leur culture de la 
part de I'esprit mat&ialiste anglo-saxon et du protestantisme 
envahissant.~61 

Le plus eloquent sur la question est sans doute le chanoine Groulx lui- 

meme. II ddfinit lideologie traditionnelle pour la nation canadienne cornme suit 

aUn peuple catholique st frangais fal m e  grande oeuvre 
civilisatrice par cela seul qu'il garde au monde les valeun de son 
heritage historique. Non, ce n'est point pour quails se perdent ou 
qu'ik demeurent inemploy&, qu'en ce point du globe et dans nos 
origines franpises, furent depodes par la Providence bus les - 
BYments dune sup6riorite~62 

En quelques lignes, Pabbe Groubc resume les idea maQtresses qui ont marque les 

cinquante premieres annhes du )(Xe siWe qu6Mcois. II cherche P i4gitirniser la 

59 Maurice Bar&. Coeuvre de Maurice Ban&, Paris. Club de lhonnete homrne. 
20 Vol., 196569, tll, p.203. 
60 Banes, ~p-cit.. tl, p.129. 
61 Leon Dion, Nationalisme et Pditique au Qu6bec. Montr6a1, Hurtubise HMH, 
1975, p.33. 
62 Lionel Groubc, Notre malbe. le pa&, I ere serie. MontrOal, Librairie Granger & 
freres Me, -me edition, 1937, p.23. 



nationalite canadienne ftanpise et a dOcowrir dans son hktoire le fil d1Ariane de 

son d e s h  Groub voudra redresser la situation de son peuple par I'arme de 

I'histoire qu'il preente comme garante de run&, de la cohesion et de ridentit6 

nationa1e.~3 

Cependant, la Quebec de la premiere rnoitie du XXe siecle correspond de 

moins en moins aux id6es et positions exprirn6es par le discours idealogique 

traditionnel. La province est marque par deux courants socio4conomiques. Dune 

part. I'avantguerre est symbolist& par la transition de ragriculture de campagne 

ven I'industrialisation et I'urbenisation. Wja, en 1921, 51.8% de la population 

qu=Wooise est urbaine; vingt ans plus tard, alle est de 61.2%64 Toutefois, la 

colonisation de cectaines regions se poursuit, encadr6e cette foisci par IEW 

queb6cois. Paralkkment a I'urbanisation, rindustrie se developpe 

signiftcativement, surtout dans la metropole. Elle accapare 66% de la valeur de la 

production manhclturiere au ~ u e b e c ? ~  Malgre ces statistigues plut6t 

revelatrices, le discours idhologique traditionnel modifie peu ses representations 

identitaires de la cdlectivite canadienne franpise pour temoigner des nouvelles 

transformations structurelles de la socieU qu6Mcoise. Pour lui, le Canadien 

fmnpis continue d'8tre d'abord et avant tout un culcivateur catholique, oMissant B 

ses elites. 

Dautre part, rapes-guene est caracteris6e par le duplessisme. Le 

consenatisme politique, 6conomique et social du chef de IUnion Nationale, 

63 Moniere, OD- cit., p.248. 
64 Paul-Andre Linteau, Renl Dutocher. Jean-Claude Robert et Franpis Ricard, 
Histoire du Quebec contemmrain ,tome 11, Le Qubbec dew is 1 930, Montrdal, 
Boreal, 1986. p.51. 
65 lbid., p.56. Voir aussi Michael D. Behiels, Prelude to Quebec's Quiet 
Revolution, Montrdal, McGilI-Queen's Press, 1 985. p.8. 



partage par k s  b l k  traditionnelles, influence les dmrents projets de sociW de 

la c o l I ~  qu6becoise. ToWois, ce consenratisme engendre des mouvements 

d'oppasition, d'abord marginam, mais qui formeront les bases de la R6volution 

tranquille. En eflbt, IYcart se muse rapidement entre les institutions traditionnelles 

bop figees et les reales socio9cunomiquesS6 

Une fois le contexte social et 6conomique de l'6poque en place, pour 

comprendre le discours id6ologique de Pabbe Grouk, il nous apparal necessaire 

detudier la f v n  dont il envisage I'Histoire. Ainsi, dam un article ecrit en 1937, 

intitule '&'Histoire. gardienne des traditions vivantes*, le cbnoine m e  que: 

[...I A quoi sert lohistoire? PrBsetver un peuple des faux 
aiguillages, Imernp&her de construire sa vie de travers, de se forger 
des moeurs de travers, un enseignement public, une education de 
travers; le sauwr des solutions &momiques, sodales ou pditiques 
irnprovis6es ... autant de seMces que I'on peut demander a IOHistoire 
de son pays367 

Cependant, un peu plus tard dans sa carriers, le chanoine nuance et 

precise davantage sa conception de FHistoire. I1 prhtend ecn're I'Histoire telle que 

les documents la lui revelent d o n  hi, ses sources sont irrepmehables et une fois 

gu'elies parlent, leur ve- est indiscutable et ne justifie pas de nouvelles 

interp re tations .68 

De meme, notons un (lement fondamental B la comprehension du discoun 

historique de hbbe Groub: xm histoire est peuplee de grands 

souligne: a[ ...I je n'admets pint que soit dose lare des heros st 

hommes. II 

des saints... 

66 !bid., pp.187-193. 
67 Lionel Grouk Directives, MontrBal, iditions du Zodiaque, 1937, 
Voir aussi du m&ne auteur, Lendmains de Conqu&te. MontrBal, Bibliotheque de 
IOAction hanpise, 1920. On peut consulter avec profit Guy F&gautt, Lionel Grouk, 
tel auand lui-meme, Montreal, LeMac, 1978, p.64. 
68 Lionel Grouk, dans FrQgauft, op.cit- p.106. 



encore, j'ai senti battre k coeur bun petit peuple qui se retrouvait dans ce qu'il a 

de meilleur; k bisii~ %iid ds sa fji...~ 69 

Cet engouement pour les heros et les beeux n'sqms s'est traduit dans 

Nouvelle-France. Cette @node historique perrnet au dismun historiographique 

traditionnel de puiser les elements correspondant a ses positions ideologiques. 

Par exernpie, nulle part ailleun dans I'histoire du Quebec ou de la Nouvelle-France 

retrouve-t-on les caracteristiques valorisdes par I'ideologie traditionnelk de 

maniere aussi netk: I'importsnce de ~'~glise, de la tene, de la France. C'est a 

cette epoque que I'on doit ttouver les exemples dignes de reconnaissance et de 

post&t6?o Jean Blain abonde aussi dans la m&ne direction, mais il met raccent 

sur la nature compensatoire de ce discours historiographique. 

avers 1 950, I' histoire du Canada, s6crdtee au Quebec h l'abri 
des influences etmngeres, (sauf edle d'une certaine France), 
projetait I'image d'un pass4 compensatoire, peuple des heros 
obscun du tem'bk quotjdjmum, model6 par dautres heros, miew 
connus cow-P, des hommes pditiques, des militaires, des eveques 
[. . .] Prisonnie re d'une iddolog ie qui misait all6grement sur ~'~gglise, la 
famille, la langue et le droit pour faire oublier I'in6luctable realite 
d'une societe de seconde zone, Phistoriographie ofticielle continual 
d'agencer lo pass5 autwr de ces themes et s'efforpit ainsi de 
foumir Q chacun sa ration dimagetie consoIatrice~71 

69 Ibid Voir aussi Lionel Groulx, 'Nobe Grande Aventure", avertissement- 
Sur la n6cessite des grands hommes dans I'historiographie nationaliste, consulter 
Gagnon, "La Nature...", la-cit .  p. 51 1. 
70 Mathieu, 'Les memoires ...", o~.cit., p23. Voir aussi Jean Blain. '~conomie et 
soci4t6 en Nouvelle-France; Le cheminement historiographique dam la premiere 
rnoiti) du XXe siecle," Revue dhistoire de I'Arn6riaue fiancaise, VoI.26, No.1, 
1972, p.16. 
71 Jean Blain, '~conomie et soci6M en Nouvelle-France; I'historiographie des 



Blain ddcrit Ogalement le profil de rhistorien traditionnel. I1 ajoute: crHktarien 

difhseur, vulgarisateur, propagandiste, missionnaire, tous ces epithetes. 

conviennent B celui pour qui le geste urgent 6tait de buriner dans la wnscience 

nationale [...].a72 Groubc est trds attache B ceUe mansre decrire le pas*, pame 

qu'il croit en I'utilit6 et I'influence de I'Histoire et parce qu'il sent que son peuple a 

necessairemant besoin de eannaDbe ses lignes de f0rces.7~ En fait, non 

seulement Groubc presente ale haut fait dames ou le trait d'heroYsme; mais 

I'exemple pr&M aux gOnt5rations vivantes, c'est I'ethnie toute entibre qui traverse 

d'innombrables difficuYs mais n'en presente pas moins dans sa sp&ificite, 

I'irnage de la mesure, de 1°6quilibre et de la v e r h r . ~ ~ ~  Coeuvre du ehanoine Groubc 

represente a elle seule Phistoriographie dominante de la premiere moW du XXe 

siecle; la Nowella-France en est le pivot central. Cemprise de ce discours 

histociographiqw sur notre societd ne lui vient pas vraiment d'une faculte 

d'expliquer la realiie sociale sous-jacente, mais de sa capcite a justifer cette 

real*. Cette ideologic confirrne la lblk society de ~ u r n o n t ~ ~ ;  elle I'idWise. Ainsi, 

I'agriculhrre, la religion, la famille, la tradition sont autant do facteurs de cohesion 

sociale qui font partie de I'id6ologie traditionnelle. 

II n'en demeure pas moins qu'avec Ies annees 1960. par I'emergence de 

nouvelles probYmatiques et de meilleures mehodes d'analyse, un certain 

revisionnisme smattaqw aw mythes et heros du Regime franqais. Dans un artide 

annees 1960-1 960". Revue #histoire de I'Arn8riaue f ran~ise,  Vo1.28, N0.2~1974, 
p.163. 

73 Jean-Pierre Gaboury, Le Nationalisme de Lionel Groubc, Ottawa. Presses de 
I0Uniwrsite d'Oltawa, I W O .  p.105. 
74 Blain. "~conornie et societe 1 -2, !ocbCcitbC, p.22. 
75 Dumont, "Id4ologies ...', loc.cit, p. 153. 



publie en 1971, intitule 'La Frontiere en Nouvelle-France", Jean Blain fait 

remarquer que pour les tenants du discours historiographique traditionnel: 

ale bien ne pouval fleurir que dans la plaine du Saint- 
Laurent, st l'interieur des enclos seigneurial et paroissial et sur 
IDexploiCation des resources diversifihs. Dam ces conditions, 
IDOuest repr6senCait le rnal. [...I Plus concrMement, le ma1 c86tait 
Mgorsme des compagnies commerciales qui exploitsient une 
richesse de IDOuest, c'6tait le paganisme du monde indigene que 
seul id4alement le medecin des ames eUt dQ approcher, c8&ait la vie 
dissolue et inutile du coureur des bois. Le mal, c8etait reaude vie- 
qui-faitdes-ravag-he-les-lndiens, c88tal la contre bande ven 
Albany, c86tait la construction du fort Frontenac. I'empire de La Salle. 
le Mtroit de Cadillac. les tompromissions de Vaudreuil, de la 
JonquPre, etc.; un seul cornmun denominateur a tout cela: 
I'Ouesb76 

COuest n'est pas le seul denominateur commun des maux Migeant la 

Nouvelk-France. L'AmBrindien, red ou imaginaire, est une pertie integrante de 

ces representations du mal. C'est ainsi que I'AutocMone exploite les ressources 

naturelles et quail transforme les Europdiens en coureun de his. De meme, c'est 

lui qui justifie la construction de forh dans les pays den haut et contre qui on 

cherche se defendre. Encore, IgAm&indien se gave deaude-vie et il favorise la 

contrebende entre Montreal et Albany. Enfin, n8est-ce pas lui aussi que I'on 

sBefforce de civiliser. II s e m k  evident que cat Autre impregne les creations 

identitaires produites par les historiens traditionneb. I1 ne raste plus qu'd. decrire 

les memoires et identites construites au sein du distoun historiographque de 

cette epoque afin de comprendre de quelk f i n  I'Am6n'ndien y joue un rble. 

76 Blain, 'La fionMre.. ." , loc.cit, pp.399-400. 



2. e C n dien 5- 

II edste six elements qui caracterkent La memoire collective de la socie* 

queMmise avant la Revolution tranquille: I'attachement a m  racines franqaises. le 

catholicisme, l'importance de Pagriculture. la suwivance du Canadian franpis, 

P homogeneit6 de la race et la mystique du heros. A Pexception du demier el6 ment, 

ces themes inspirent aussi la IWrature canadienne franGaise?7 On peut penser a 

I' Appel ck Ee race du chanaine Groubc ou a I'oeuvre entiere du romancier Felix- 

Antoine Savard (1 896-1 ~ 1 8 2 ) ~ ~ .  Ces elements foment les bases de la a=B telle 

que conpue a I'epoque. Ainsi le Canada franpis forme une nation parce qu'il 

possede ce melange d'histoire, de traditions, de religion et de sol.79 Sernblable a 

la nation selon Groubc. la graces est pour le chanoine une realit6 englobante. un 

peu comma la definit Benoit Lacrok: aCommunaute humaine, des viwnts relies a 

leurs andtres, ie lien du sang dans une epop6e unique en son genre, le foyer, les 

enfants, la tene, le fleuve, la mer, le sol et ses richessas insouppnn8es. La race: 

c'est aussi ce fonds commun bide- et de croyances qui font I'ame d'un 

peuple.~ 80 

Le premier des six elements s'articule autour du c u b  de la France. Le 

Ranpis Renan affirme, dans I'oriaine du Ian- que: aL'espA de chaque 

peuple et sa langue sont dans la plus etroite connexite: resprit fait la langue, et la 

77 Maurice Arguin, Ce roman quebecois de 1944 ti 1965. Montr6al. CHexagone. 
1 989. 
78 Par exemple, Menaud. maitre draveur. Quebec, Librairie Gameau, 1937.. 
Cabatis. MonWal, Varibtes, 1 943.. et Le Barachois. Montreal, Fides. 1 959. 
79 Gaboury, opcit., p.19. 
80 Benoit Lacroix, Lionel Grouh, Montr6al, Fides, 1967, pp.1415. 



langue 8a son tour selt de formule et de l imb ~ ' e s ~ r i t s ~ ~  Now sommes done 

Franpis &esprit puisque nous le sommes de parole. Dam ses MWw, Lionel 

Groubc nous apprend que: 

crNotre histoire et notre culture prennent leun racines dans 
une histoire et une civilisation vieille de quinre si6cIes. Arrachons- 
nous ... de l'esprit.. ce chiendent fatal que nous ne pounions Btre un 
peuple mi-anglais, mi-franqais ... que nous pourrions aussi bien jouer 
sur un clavier que I'autre, kim anglais aussi bien que hwqais, sans 
rien d'un caramre dominant, d'un genie s@cifique;s82 

La France a colonis4 le Canada; les nationaux franqais qui s'y sont etablis 

ont survecu. Ils sont polteurs de la tradition et d ce titre, obtiennent le respect de 

leun descendants, du moins c'est le discours tenu par Fhistoriographie 

traditionnek. Le cuke de la France est important par- qu8il marque, ii I'aide de 

plusieurs symboles, dont la langue, la difference entre le colonist5 et le 

colonisateur, entre 18Anglais et le Franpis au XVlle et XVllle siecles, mais aussi 

entre le Canadien anglais et le Canadien franwis durent la seconde rnoitie du XXe 

siecle. On devine egalement que la langue franpise delimite k Nous collectif des 

Canadiens franqais et I'Alrbc autochtone. 

Plus important encore que les liens Btroits tiWs entre la France et le 

Canada franqais, la societe queWcoise pre-1960 GBlebre le sentiment de la 

religion catholique. Pour Grouk, motre foi constitue notre plus forte part 

d80riginalite. Rien ne now marque au Canada et en Amerique, rien ne nous 

81 Renan, Torigine du langagem, dans Todorov, o~.cit.. p.168. 
82 Lionel Groulx, Mes Mbmoires, tome N, Montrbl, Fides, 1972, p.60. Dans ses 
Chemins de I'avenir, MontrOal, Fdes, 1964, pp.146-147, Groulx s'explique: ctMe 
fad-il redire, encore une fois et plus fortement pourquoi je tiens la culture 
franpise? Pour cette raison, assez valabie, qu'elle nous est connaturelle et que le 
cerveau humain n'est pas un morceau de glaise apte Q prendre [...I toute les 
forrnes qw Son voudra, 
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distingue -et dam bus les sens du mot- autant que notre cafho l ic isme~~~~ I1 ajoute 

gue ce dernier wa dominer ndre vie entiere. A mutes les epoques d'une existence 

particuliere laborieuse, il sera la force la plus actiw de celles qui nous ont 

f+onneesBw Ce n'est pas seulement une force qui modde, mais c'est awsi une 

foi qui dirige la vie quotidienne sous toutes ses hcettes. Le chanoine ecrit: ala foi 

catholique pour un peuple, cela veut dire. la v6rW dome&que, la verite politique 

miss hon de question; cela veut dire dans un pays, la salubrite intellechrelle, la 

presentation des aventures d&nales qui se paient en reculs quand ce n'est pas 

en c a t a ~ b o ~ h e s a ~ ~  De tous les elements qui caracterisent le Canadien franpis, 

la religion catholique se revek le plus important. 

Ce catholicisme, preche par Groubc et ses pain, prend aussi la forme d'un 

messianisme annonciateur de meilleurs temps pour les Canadiens franpis. Le 

bonheur, ce n'est pas les biens m&riels qui le procure, mais bien la sup6riorite 

spirituelle de la nation. Devant les defaites, les vicissitudes de la vie quotidienne 

des Canadiens franpis, devant leur exploitation. leur rang de second citoyen en 

leur pays, Ie messianisme de I'ideologie traditionnelle cherche a justifier par des 

concepts dordre spirituel la situation vecue par la collectivite, par le petit 

peupk66 S'il faut trouver une explication, die est d'abord et avant tout divine. 

Qieu a decide du sort des catholiques francophones en Amerique du Nord et leur 

r6le en sera un de soumission. Cest dans I'au-del8 que les Canadiens franqais 

83 Lionel Groub, dans Gaboury, 0- p20. 
84 Groubc, 'Notre masbe..-a, opcit., p24. 
85 lbid. p.285. 
86 Lionel Groulx, Chez nos andtres. Mont&al, Action franqaise, 1920, p.59. Voir 
aussi Fregault, o~.cit.~ pp.68-69. 



Pour expliquer l'attachement des Canadiens franwis P leur foi catholique, 

Marcel Rioux sugg9re I'interpr4taton suivanto: aLe processus de naturalisation de 

la religion s'accentue aprks la conquete ang laise. Les Ang lais &ant ghn&akment 

protestants, la religion catholique appa*m de plus en plus au [Canadien firanpis] 

cornme un 6Yment culhrrel qui lui appartient en propre et le diff6rencie du 

colonisateur etranger. On dim catholique et franpis pour marquer la dmrence 

avec ~ ' ~ u t r e . ~ ~ ~ ~  Rioux soul4ve un point intt5ressant. mais il oublie que bien avant 

ItAnglak, aux W e  et XVlle siecles. I'adhesion au christianisrne differencie 

I'Europeen du Sewage. Ce n'est qu'avec le traitement historiographique de la 

Conquete par I'historiographie traditionnelle que I'antinomie catholicisme- 

protestantisme @netre profondement la memoire collective canadienne franqaise. 

Parallelement aux deux premiers ekments, la memoire collective de cette 

periode prend fonne autour d'un troisieme: la mystique du sol. Encore une fob, la 

nation canadienne franqaise en est fortement influencee. Gtoubc ecrit: ala nation 

c'est un group humain, mais en liaison 6troite avec la terre, faqonn6 jusqu'en ses 

traits physiques et moraw, par oette tetre, mak lBayant a son tour fagonnee, 

modelee un peu comme le sculpteur modble I'argile qui, entre ses mains, prendra 

forme h~rnaine.,~~ I1 ajoute dans des &rib ult6rieun que: motre prerniiire 

constante, Zest notre vocation paysanne. Nous sommes nes et nous avons grandi 

en paysannerie. Tous nos fondateun, depuis Champlain, tous nos gouverneun, 

nos intendants, les rois, Richelieu. Colbert, ont conpu la Nouvelle-France sous 

I'aspect agricole, paysan d'abord.sa9 Groulx n'est pas le seul i metbe I'accent sur 

- - -  - -- 

87 Riow, OD.~&., p.36. Voir aussi Dumont, 'Ideologies...", lot-cit., pp.150-151. 
88 Lionel Groulx, dans Geboury. o ~ . c t .  p.27. 
89 Groubc, "DirecbvesaI O D - C ~ ,  pp.210-211. 



la vocation paysanne des Canadiens fianqais. A cette bpoque. on peut lire le Pere 

Joseph-Papin Archambaul@ ou Felix-Antoine Savard qui s'exprhrent ainsi: 

&! si notre petit peuple, n4, grandi dans la contradiction, re 
lase un jour, et veut faire dOfaut B son honneur de catholique et de 
franpis, un paysan de chez nous, ayant prk consail de la tene 
saa6e des arela, se Yvera et temoignera que le paysan M le 
premier dans ce monde de notre patrie, et qutiI veut y Btre fierement 
et victotieusement le dernieragl 

La mystique du sol correspond 4 une real@ sociale au Quebec jusqu'au 

seuil de la Seconde Guerre Mondiale. Elle s'attenue beaucoup par la suite; 

rteanmoins, elle continue de marquer I'imaginaire des elites traditionnelles. Pour 

ces dernieres, le paysan symbolise un monde qui perdure, dans leqwl ses valeurs 

font office de lois sacrbes, qui, ob6ie.s assidument, assureront la b n n e  marche de 

la societe. Ainsi, le sol est ce denominateur wmmun qui favorke Phonnetete, le 

travail, I'obeissance, la vertu: autant de caracteristiques jug- necessaires au 

maintient de Pordre etabli au Quebec. Inversement, ce qui ne correspond pas a 

ces constructions id4ologiques stoppose au Nous cdlectif des Canadiens franpis. 

tel que depeint par les elites tradibionnelles. Donc, les Autres dans ces cas-ci sont 

I'Anglais, le marchand, le capitaliste, qui n'adhere pas a cette vision du monde et 

simultanement, Fherindien, le nomade qui represente I'antithese du p a w n  

Groulx, tout comme beaucoup de ses compatriotes, s'est toujours montre a 
la fois stupefait et fier du cherninement des Canadiens franpis. II st&neut souvent 

90 Joseph-Papin Archambault, 'Wclaration d'ouverture", - Semaines sociales du 
Canada. W le session, pp. 1 9-26. 
91 Felix-Antoine Savard, L'abstis. Montreal, Fides, 1943, pp.205206. Voir aussi 
Valdombre, 'D'une culture canadienne-franqaisen, UAction Nationale. VoI.17, 
1 941 , pp.538-543. 



des efforts et du courage de son petit peuple, qui conserve sa langue et ses 

coutumes. Cest peut4tre k Franpis Louis HOtnon (1880-1913) qui decrit le 

miew, dans la litteratwe de Mpoque, la persistance de nos ancQtres. II ecrit dans 

Maria Chandelaine: 

crRien ne changers, parce que nous sornmes un temoignage. Oe 
nous-memes et de nos destinhs, nous n'avons compris clairement 
que ce devoir-la: persister-.. nous maintenir. .. Et nous nous sommes 
maintenus, peut-be afin que dans plusieun siecles encore le 
rnonde se toume van nous et dise: Ces gens sont dune race qui ne 
sait pas mourir ... s92 

Dans un cinquieme temps, qu'il soit coureur de bois, voyageur, explorateur 

ou paysan, selon les historiens traditionnels et nationalistes, le Csnadien franpis 

se distingw des autres peuples is- de la colonisation du Nouveau Monde par 

son homogeneit6 ethnique et culturelle. Le chanoine Groulx mentionne dans son 

Histoire du Canada fran wis de~uis la dbcouverte que: a[decrivant la Nouvelle- 

France] Colonie de peuplement et peuplee comme disait Richelieu, de anaturels 

franpis catholiques~, je note d'abord sa parfaite homogenew ethnique et 

religieuse. Un peuplement de population blanche, franpise; rien, cornme ailleurs 

en Amerique une population rn-, d e m i - i r ~ d i ~ & n e . ~ ~ ~  Pour Groulx I'explication 

tient de I'intervention divine. II affirrne que: cDieu, qui a fat les races diverses, ne 

92 Louis Hemon, Maria Chapdelaine. Montreal. F ides, 1959 (I ere edition 191 4). 
pp.186-187. 
93 Lionel Grouk. Histoire du Canada francais dewis la d6couverte, t.1, Montreal. 
Action franqaise. 1950, p.17. Bien avant les annees 1950, Grouh soulignait la 
necessitb de preserver la race d'impuretes: ale peril des contacts. La juxtaposition 
des races s'est We, mais non la p4n4tration. Et la netre, race historique, de celles 
dont I'unite se fait du melange de plusieun sous I'action du milieu et des 
institutions, la nbtre gardal cette force de n'avoir rnM, en son creuset, que des 
ekments hornog6nes.~ Grouk, "Lendemains ...", op.cit., p.235. 



Ies a point egalement fa- pour les rngmes activWs. ni pour les memes 

triomphes. Chaque civilisation ou chaque culture a ses points de faibksse et ses 

points d'excellence~94 

Le discours id6ologique de rabM Groubt suggere plusieurs similarit& avec 

la doctrine racialiste telle que presentee par Tzvetan Todorov. Dune part, la 

premiere these de cette doctrine comiste P afiirmer la rt5alite des araces)~, c'esta- 

dire une s&ie de caracteristiques physiques presentes au sein d'un group 

donne. On devine que les taciaiistes n'encouragent pas les croisements inter- 

raciaux. Ensuite. la seconde these postule la solidarite des caracteristiques 

physiques et morales: a une division des races correspond une division des 

cultures. En troisieme lieu. le racialiste swligne la subordination des actes cPun 

individu ceux de sa collecfivite. Cindividu n8est perqu qu'en fonction des qualites 

ou des defauts de sa communaute. Enfin, il existe pour les adherents de cette 

doctrine une hierarchie des vakun. Le racialiste etablit la sup6riorite ou I'inferiorite 

dame race en cornparaison des wleun p r o p s  B b doctrine.95 

Pour mieux cornprendre la position du chanoine Groulx sur la question des 

orraces. at de leur interrelation, Jean-Pierre Gaboury note qu'il souscrit B la theorie 

de la psychologie des peuples de Gustave Le Bon. M e  derniere implique une 

croyance dans le determinisme racial, dans la sup6riorite d'une ctrace, sur une 

autre et dam IBh4redite. Chaque araceB poss4de des caracteristiques spBcifiques 

qui pennettent de cornprendre ses comporternents politiques.96 Pour Le Bon. 

94 Lionel Groulx, s, 
Montreal, Granger, 1 934, pp.314-315. 
95 Todorov, OD-ck, pp. 1 1 5-1 1 6. On note la sirnilarite entre les props de Todorov 
et cew de Marc Angenot lorsque ce demier aborde la question du discoun social 
h6gemonique. Angenot, op.cit. 
96 Gaboury, or).cit, pp.32-33. Sur la theorie de la psychologie des peuples. 
consulter G. Le b n ,  Lois pswchobgi~ues de I'evolution des ~suples, Paris, Felix 



a c h e  les races primitives at iMrieures, on canstate toujoun une incapacit8 plus 

ou moins grande de raisonner. a[-..] CabRne mental qui les *pare est &&knbS7 

II ajoute: ks lndiens d'Amerique se retrouvs au bas de I'echelle des peuples. 

Donnant I'exemple des aborigbnes d'Australie. Le Bon 6crit qu'on ne trouve 

aaucune trace de culture chez ces sauvages qui en sont rest& a un etat voisin de 

~anirna i~  aw 

Jean-Pierre Gaboury ajoute qw Groulx 6prouve aparfbis quelques 

difficultes a admetbe FdgalY des races amerindiennes et de la race canadienne 

franpke. Ainsi il M amene a attn'buer aI'echec de P6vang6lisation des 

Amerindiens B leur inferiorite raciale, pl-t qu'aw methodes des missionnaires ou 

faudra-toil donc Pimputer a quelque deficience du c6te de Plndien? On se heurte ici 

aux theories des ethnologues qui, de plus en plus, se refusent a admettre les 

inferiorites raciales, si ce n'est par accident. [...I Les races indiennes du Canada 

den restent pas moins, SOUS I'aspect civilisation, des races amerees.~ 1 00 

II est ai& de wmprendre qu'avec une telle conception de la nation, de la 

arace~,  homogene et impermeable, rimmigrant ou k marginal, en un mot I'Aufre, 

peut dimcilement s'integrer au sein de la collectivite. L'etranger est un fkteur de 

discordance au meme titre que le non-pratiquant ou le non-confonniste canadien 

frangais. Aussi, il marque la darence et engendre une celtaine mefiance. En cela. 

le discours ideologique de Groulx s'apparente aux theses racialistes presentees 

Alcan, 1919. 
97 Le Bon, o~.cit.. pp25-26. 
98 ibici., p.25. 
99 Gaboury, oo.cit-, p.33. 
1 00 Lionel Groulx, "Missionnaires de I'Est en Nouvelle-France" , Revue d'histoire 
de VV.3,1949, p.49. 



par Todorov ou a I'hegernonisme du discoun social dominant comme now le 

decrit Angenot Nbanmoim, le chanoine s'expiique en soulignant que le grand vice 

des immigrants, c'est de ne pas poseder et peut4tre meme de trahir leurs 

traditions st leu= coutumes ancestrales.loi 

Groubc se positionne aussi sur le metissage dans la societe canadienne 

franpise. Comme il I'ecrit lui-meme, il n'y a p s  eu ade ce pretendu metissage 

avec les Peaw-Rouges du Canada, m4tSssage dont la kgende continue de courir 

en des milieux Ws savants oQ l'on s'efkrce detablir, a I'aide de mensonges, notre 

caractere da race inf=rieure.do2 Pour le chanoine, les mariages rnixtes sont tr& 

rares et que si certains ont effectiveanent BtB d Y  bres au cours des XVlle et XVllle 

siecles, ails n'ont lais& parmi nous aucune descendance, leun enfants etant tous 

morts avant la fin du dix-huitieme siecle.~ 103 

Cest ainsi que n'est pas Canadien ftanpis qui veut. A kpoque, I'ideofogie 

traditionnelle insiste sur ies caract6ri~tiques qui definissent la race canadienne 

franpise. Aussi, il n'est pas surprenant que la discours du chanoine Groulx a l  des 

preoccupations raciales. Certsins b e n t  aiement I'abW de racisme. Dans une 

lettre ecrite a un ami, Groulx denonce le comportement discutable des Juk. 104 

Toutefois, dautres nuancent leur propas, mais soulignent indubitablement le 

caractere xenophobe de ses ~ c r i t s . ~ ~ ~  Selon Marcel Rioux, les ecrits de Groulx 

sont representatifs de la societe canadienne franqaise durant la premiere partie du 

1 01 Lionel Groulx, r, Montreal, 
Action franpise, 1950, p.304. Voir aussi du meme auteur, "Histoire ... tome I", 
OD.&., p.89. 
102 Lionel Groubc, La Naissance d'une Race, Montrbal, Bibliotheque de I'Adion 
fran@se, 191 9. pp.22-23. 
1 03 lbid.,p.26. 
104 Gaboury, o~.cit ,  pp.35-36. 
105 Voir Fregault. o~.cit-. 



XXe siecle, it tout le rnoins de ses 6lites QaditionneHes. On cherche a maintenir le 

caractere distinct de la nation canadienne fratyaise. Cependant pour Rioux, la 

xenophobie queMcoise n a l  surtout dun cnomplexe de crainte et de mefiance 

envers l'etranger plus que d'un sentiment de s u p 6 r i o r i t e ~ ~ ~ ~  Comment pourakil 

en &re autrement puisque Fon enseigne aux Canadiens ftanpis depuis plus de 

cent ans que la tradition est gardienne de leur identite? 

Toutafois, cette xenophobie s'explique aussi par le contexte socio- 

economique qui preMut a l'epoque. Avec la Crise de 1929, plus d'un pditicien au 

Canada et au Quebec considerent qu'il est ndcessaire de proteger et de favoriser 

les populations locales contre la concurrence que pourrait exercer de nouveaux 

Venus. De plus, en ce qui concerne la minorite juive, ranti-amitisme qui sevit en 

Europe frappe aussi le Quebec. 107 

En bout de ligne, il faut admetbe que Groubc est en partie le produit de son 

Cpoque. Si ses positions se revelent parfois fortement teintbes de prejuges ewers 

les aubes groups ethniques, en cela, PabM rte s'eloigne pas fondamentalernent 

du discoun ideologique de repoque. 108 

Neanmoins, les positions du chanoine Groulx, lequel se defendait en 

soulignant qu'il n'etait pas oontre les awes races mais bien pour la nation 

wnadianne franpiselw, sont paradoxales dans la rnesure oP elles s'opposent a 

106 Rioux, OD-cit, p.115. 
107 Voir Linteau, o~.cit., p.202. Sur I'irnmigration, on p u t  consulter Martin Paquet, 
"Le Flewe et la Cite. Representations de I'immigretion et esquisses d'une action 
de  tat qu&&ois, 1 945-1 968*, These de doctorat, UnivenW Laval, 1 995. Et sur 
les Juifs, Irving Abella et Harold Troper, None is too maw. Canada and the Jews of 
Europe. 1 943-48, Toronto, Lester & Orpen Dennys, 1 982. + 
108 Le leckeur peut consulter Thomas F. Gossett, Race. The History of an Idea in 
America, Dallas. Southern Methodist University Press, 1963. 
109 ~eorges-€mile Giguere, "Lionel Grouk: Man d'appr&iationsm. Action 
Nationale, Vol. 68, No.6, p.485. 



la dQnition meme du Canadien franpis crpure lainex Pour Groulx, le Canadien 

franvis est un paysan, un agricultwr, mais en Nowelle-France, il est aussi un 

coureur de bois ou un soldat. Ces personnages ont des qualites bien dwerentes 

du colon franpis. Le chanoine les decrit tres sowent dans ses rbcits historiques. 

Cependant, on note une celtaine ambivalence qui montre bien qu'il lui est difficile 

de dpudiet complPtement lesprit de libertb, la paresse, le courage, Pendurance, 

I'esprit guenier, la suffisance, les got& sompiuaires, Pimprevoyance de son petit 

peuple. Ces caracteristiques cuhrelles emeurent a p ine  les repr&entations 

identitaires vehiculees a l'epoque. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ne 

correspondent pas am images transmises par les elites traditionnelles. Pour 

expliquer ces qualit& plutdt douteuses que Pon retrowe dans certaines 

representations identitaires, I'historiog raphie de kpoque cherche st trouve un 

bouc emissaire. Ce demier n'est pas seu lement I'Ang lais, mais aussi I'Amerindien . 
Comme l'ecrit Sylvie Vincent 

aEn temps de crise, il est utile d'avoir ce type de bouc 
emissaire. Ainsi les reactions agressives provoquees par les 
tensions economiques ou autres et dont la socidt6 ne tolere pas 
I'expression peuvent Btre detoum6es ven un Autre. Tout groupe 
humain a probablement son bouc ernissaire qui vane Won les 
epoques et dont il a dautant plus besoin que son identit6 est ma1 
asurrde. Les Qu6b6ds ont les Canadiens anglais. Les 
Arnbrindiens ont les Blancs. Un group peut mgme se trouver 
plusieurs boucs emissaires. C'est ainsi que les Ambrindiens jouent 
aussi ce r61e pour les Qu4Mcois. Le bouc imissaire, cet &ranger 
que I'on charge de tous les maw, permet d'instaurer une l imb 
rassurante entre ce qui est 'nous" et ce qui ne rest plus.~i  10 

L'interpr8tation de Vincent s'applique bien au climat socio4conomique qui 

regne au Quebec durant les annees suivant la Seconde Guerre Mondiale. A la fin 

11 0 Sylvie Vincent, "Comment peuton &re racistem, Recherches am6rindiennes 
au Quebec, VoI.17, No.4,138687, p.10. 



de la decennie 1950, plusieun intsliectuels considerent que le peuple queMtois 

ne contr6le pas les dwerents leviers du pouvoir necessaires a la gestion de leur 

province. On blame alors les Argles, qu'ik soient Canadiens ou Americains. 

Cependant, dans une societe en mutation, les reMrences identitaires existantes 

correspondent de moins en moins a une realit6 objective v&ue par une rnajorite 

de Canadiens franwis ou de Quebecois. Ainsi, ragriculture et la religion 

catholique font place a une indifference religieuse grandissante et a I'urbanisation 

rapide de la province. Pour ces raisom, il existe un flottement identitaire auquel il 

faut rernedier. On utilise alon I'Amerindien dans la reconfiguration de Fidentite 

queficoise. Le gros de oette tkhe sera accomplie par les historiens influends 

par le discours ideologique de la Revohtion tranquille. 

On a demande un jour a Lionel Groulx de definir le Canadien franpis ideal. 

I1 a repondu que: 

a m  serait d'abord un homme. [...I Ce serait un homme de 
culture franpise, [...I un Franpis du Canada, celuici marque par 
son pays, par une histoire P part, par cette fapn d'Qtre qui fal que 
I'on est soi st pas n'importe qui. Ce serait aussi bien entendu, un 
catholique. Catholique, il le serait, au premier chef [...I; mais encore 
[...] parce qu'un Canadien-franpis catholique so relie plus que tout 
autre aw traditions profondes at authentiques de sa race. I1 seal 
celui qui aurait absorb& incame la portion la plus parfaite de 
i'h6ritage hist0rique.s 1 I 1 

Ainsi, pour Groulx, le Canadien franpis se perpt%ue a travers les siecles 

gr&e, entre autres, P son souci des traditions plusieun fois centenaires qua lui 

trammet son histoire. Au coeur de la Nouvelle-France, il y a le paysan, le colon 

111 Groulx, 'Chemins ..?, OD.C&., p.136. Voir aussi E. Minville, Le citoven 
canadien-francais, MontrW, Fides, 1 346, p.67. 



attache a sa tene, souciew de rexploiter et d'en vivre. C'est cette representation 

qui gen&alement caractQrise la race canadienne frarpise au XVlk et XVllle 

siecles. JusquY un certain point, cornme nous I'avons montre, c'est aussi la 

repr4sentation du QutSkcois durant la premiere moitie des annees 1900. Par 

contre, cetb Nouvelle-France n'apparait pas uniquement comme calk du paysan. 

du d o n ;  elle est aussi celle du missionnaire, de Pexplorateut, du coureur de bois 

et du militaire. Cidentite canadienne fianpise telk que p r o m e  par le chanoine. 

empwnte beaucoup au colon. mais aussi a bus ceux qui ont fait de limrnensite du 

territoire leur foyer. 

Marcel Rioroc souligne cette dualite identitaire: uon aval deja pu constater 

en Nowelle-France, une esp&ce de partage entre dew types de population: les 

sbdentaires qui restaient au Quebec pour cultiver la tene et les nomades, les 

coureurs de bois, tes voyageurs, ceux qui sillonnaiant l1~rn&ique.D1 Groulx &rit 

dans Notre Grande Aventure: 

aLa Nouvelle-France a cree dew races d'hommes ayant 
chacune ses habitudes de vie: rune *dentake, revant de vie calme, 
de sol a remuer, de grains B faire pousser, prenant pour centre du 
monde I'horizon du foyer, Ie manoir du seigneur ou le docher de 
186glise; I'autre, dprke de liberte et de nomadisme. passionnee 
despace et de courses 1 1 3 

II ajoute: aUn duel presque fatal, aije dit bien des fois. dewit dominer notre 

premiere histoire: le duel de la terre et de leau, de la terre, qui nounit et enracine; 

de I'eau qui ensorcelle et qui disperse-r 114 

1 12 Rioux, o~.cit.~ p.116. Voir aussi MonYre, o~.cL. p.248. 
1 13 Gmuk, 'Notre Grande Aventure ...'. OD.&-, p.81. 
1 14 lbid., p.184. 



Asset clairement, le chanoine prend position: le ma1 est symbolis4 par les 

grands espaces ou le Canadian franvis peut laisser libre caun Q son amour de la 

nature, de la libert6, son esprit d'aventure, son ind4pendance de caact&re, son 

inespect de I'autoW et des h @ r a r ~ h i e s . ~ ~ ~  Par sa faOon @&re et sa hqon de 

vivre, I'Amerindien entraine le Franpis dans le vice. Du moins, c'est ce que k 

Neanmoins, I'abW Groubc demontre une ceftaine ambivalence quant a ses 

reprt5sentations identitaires. Dans ses memoires, il nous decrit une discussion qu'il 

a eu avec un groupe de paysans: 

dvec  des mots que pussent comprendre ces campagnards, 
j'entrepris de leur raconter les hauts faits et gestes de ces 
avionneurs, de ces voyageurs, de ces dun cuire, de ces ent4tes 
idbalistes, qui menerent avec un entrain endiabk ce que nous 
appelons en histoire, la construction de I'Empire firanpis dans la 
Nouveau Monde. Je leur rappelai qu'il y eut une epoque oQ les 
Franpis, leun peres, pretendaient bien que c'etait a ew I'Amerique, 
toute IBAm&ique, et B personne d'autre. Puis, sur la carte, je leur 
montrai comment, avironnant, fernillant, enjambant, chantant s'arc- 
boutant d'un point a rautre, une poignOe de Franpis avait rbussi I 
mettre sous le signe du fleurdeli* m e  tranche enorrne du continent, 
me tranche ou noyer dbc fois la F ranceal16 

Ici, k b b e  louange les prouesses d'une poignbe de jeunes aventurien prtis a la 

conquhte bun continent entier. Le goQt des grandes etendues, l'energie, 

lentetement, son independance deviennent alon les vertw bun peuple unique 

qui a conquis de vastes etendues de tenitoire vietge. 

1 15 Gbrard Bouchard, "L'historiographie du Quebec rural et la problematique 
nordamericaine avant la Revolution tranquille. ~tude d'un ref&'. Revue d'histoire 
de I'Arneriaue francaise, Vo1.44, No.1, 1990, pZ15. Voir aussi Blain, "La 
frontiere -2, Ioc.citit, p.405. 
1 16 Groubc, "Mes Mbmoires ...', o~.cit., p.62-63. 



Malgre M e  fierte du grand et beau geste de conquete, Groulx suggere leur 

plaisir de revoir la plaine du St-Laurent apr& de longues p6riodes pa-es B faire 

la course des bois: 

dutrefois, j'en suis sOr, quand de nos gars perdus dans les 
pays ban haut, pousant leur canot toujours de l'avant, vers des 
rdgions mystsrieuses, se voyaient tent& de renoncer au retour, de 
se laisser prendre pour jamais par l'atbrance des bois, soudain, 
devant leun yew, passaitI Mreignante, la vision de h tene natale. 
!A-bas, bien loin. plus loin que les m e n  douces et plus loin que la 
Mathwan et I'Outaouais, sur les rives du fleuve, lentement. dans I'air 
apaie ils entendaient tinter un clocher; les grandes ailes bun 
moulin toumoyaient dans I'air et semblaient leur faire signe, et, dans 
khancrure de la for&, se dbployal la terre patemelk, calme sous 
la descente du soir, avec la silhouette du dMticheur, travailrant pour 
dew et pour trois, slOpongeant le front devant I'amas det souches 
rouldes, pendant qu'au pas de la porte de la maison blanchie, une 
femme vieillie par les vides du foyer plus que part les labeurs, 
regardait du c6b5 de la route, par 00 les enfants etaient partis et par 
ou, sans doute, ils reviendraient. [...I Et les canotiers du fleuve 
Colbert ou des Arkansas, vaincus pat cet appd de la tene et du 
sang, d4livres du sortikge des aventures, toumaient la proue de leur 
canot en reprenant la route du pays.sl17 

Le discoun de I'abbe temoigne de la dualY idenbitaire du Canadien 

ftanpis. Les caract8ristiques morales que I'on reprache au coureur de bois sont 

en fait souhaitables si e l k  prorneuvent et setvent lid6ologie traditionnelle. On 

exalte le courage de I'explorateur lonqu'il cherche a grandir I'oeuvre franpise en 

Amerique. Qua ses actions et buts deviennent moins kuables. et le coureur de 

bois revet le costume du paria, de Pindividu responsable de tous les maux de la 

NouvelIeFrance. Alan, ne pouvant rejetter en bloc cette representation identitaire 

passde, la redemption de cet aventurier passe par la mauvaise influence de 

1 1 7 Groulx, *Notre Grande Aventure -2, OD.& pp.190-191. Voir aussi p.184. 



I'environnement, c'est-adire du tenitoire qui corrompt ie coeur des d o n s  han@s, 

ou bien des Sauveges, qui par leur exemple, entminent les Fran-is dans le vice. 

[Tautre part, en plus d'utiliser I'Arnerhdien comme materiau identitaire, le 

discours histariographique de I'ipoque, s'attache trouver des chefs de fib, des 

individus dont les qualWs morales et les attn'buts physiques syrnbdisent au miew 

le Canadien de Nouwlle-France, mais aussi par alkgorie, le Canadien franpis 

contemporain. Au XVlie et XVllle siecle, cet homme, c'est le paysan, mais c'est 

aussi tous les awes qui ont choisi une vie dierente: le missionriaire, le militaire. 

le coureur de bois.ll8 Cab& Groubc arrete son choix sur Dollard des Ormeaux: 

colon d6voue au salut de sa partie et combattant agueni! Toutefois, lutilisation 

de heros a des fins de propagande necessite bien entendu un adversaire, qui par 

son opposition rend possible les gestes h4roTques d'un Champlain ou d'un 

Dollatd. Ainsi, James Walker ne pretend pas autre chose lonqu'il suggere que 

alike all heroes, he [Champlain] had oMacles to surmount, and among them were 

certain gmups of Indians. The Indians who resisted him, whom he attacked, cannot 

be treated sympathetically or themselves be considered as heroic defenders of 

their homeland, for to do so would tarnish the epic struggle of champ la in.^ 120 

Void un exemple qui nous perrnet de mieux comprendre le discwn'tenu 

sur le heros traditonnel et national. En 1919, a Poccasion du devoilernent d'un 

monument a La memoire de Dollard des Onneaw au LongSautt, le chanoine 

Groulx prononce un discours, dans lequel on retrowe, d'une part, les qualms 

morales du representant type de la araceB canadienne franpise, et d'autfe part, 

1 18 Blain. "La frontiere ...", IocOCcit, p.404. 
1 19 Dion, "Nationalismes 2, og~cit., p.40. 
120 James W. S t  G. Walker, The Indian in Canadian Historical Writing", 
Canadian Historical Association, Historical Papers, 1971, p.36. 



I'anti-heros, l'obstacie a surmonter, qui prend assentielfement le visage de 

I'lroquois. Le ton est bien strr exalt6, sans doute de cirmnstances, estimait Pabbe. 

Ce discours reprbente un epiphenomene de Yhistoire de la Nowelk-France: 

decrivant un seul bvenement, auquel plus d'un historien contemporain accorde 

une importance historique IimiMe, le discoun du chanoine temoigne des 

difficutt&, des combats et des vicissitudes de la NouvelleFrance au X ' l e  siecle; 

tout cela reuni dans les actions d'un Franpis valeureux et de ses hommes. En fait, 

ce n'est pas seulement de la NouvelleFrance dont il est question, mais du Canada 

franpis contemporain. En efkt. durant la premiere moitie du XXe siecle, la 

commemoration de la bataille du Long-Sault symbdise la lutte du Canada franpis 

pour la sunrie nationate. 121 

On devine que Oollard et ses cornpagnons sont pr6sent4s en termes fort 

elogieux. Ce sont une abelle nature franpise avec tow les enthousiasmes de la 

foi. [...I Ik avaient cornmen& de faire de la tene et ils s'y sentaient fortement 

 attach&.^^*^ De plus, ils viwnt Ville-Marie, cette vilk afondations de heros et 

de s a i n t s . ~ ~ * ~  Un fois au LongSautt, lorsque la temp& fa l  rage autour de leur 

palissade, al'enfer s'est dechaM ; huit cents barbares les assaillent, jour et nuit, de 

coups de feu et de clameurs sauvages. [...I Quand I'ouragan des cris s'est bleve 

plus fort. apres I'amvee des Iroquois du Richelieu, les Hurons tenoris6s ont saute 

la palissade.B124 Dewnt I'adversite et le nombre, les Franqais appelent ii I'aide 

cnelui dont la force ne f'6chit pas. Contre la peur et le doute angoissant, contre les 

121 Sur ce sujet, il est essentiel de consulter Patrice Groulx. 'La bataille du Long- 
Sauk st la place des Amerindiens dans Pidentit4 queb&oiseU, Version finale dune 
these de doctorat avant la soutenance, Univenite Laval, 1996. 
1 22 Grouh, 'Notre malbe ...', OD-cit., p.54. 
123 Ibid. 
124 Ibid., p.56. 



appek de la chair et du sang unis a b ternpete du dehors, entre deux assauts, les 

enfsnts de Ville-Marie aMient recoun Q la puissance d'en hauta 125 

La fin, nous la connaissons. Les combattiants fran-is sont tues ou fal  

prisonnien par les Iroquois, ce qui, selon Groubc, preserve la NouvekFrance 

d'une fin atroce- Dollard et ses hommes elevent ales meilieures verhrs de leur 

race, ses plus profondes heredit&: le courage ardent, le don absdu de soi-meme, 

1 26 l'elan d'une foi subiime.~ 

II n'est pas etonnant de voir Groubc qualifier les Iroquois de barbares; 

I'historiographie canadienne franpise leur a toujours reserve un sort peu enviable. 

Pour les historiens tel Groubt, plus que hub les autres nations autochtones des 

Grands Lacs, h confederation iroquoise s'oppose am vis6es colonisatices de la 

France. Non seukment dt5truit-elle la Huronie et la plupart de ses voisins. 

entravant momentanement la traite des fourrures, mais par ses raids incessants 

sur la population des campagnes, elle menace la survie meme de la colonie. Ce 

n'est pas tout, dans le r6cit du chanoine, I'lroquois revet Phabit du abarbare, issus 

des Yntkbres de la for&, rnmonstrw~x.~~~~~eur rble dans le recit s'an8ta la: crles 

sauvages de Groulx sont vides de toute personnalite autonome, ne servant que de 

faire-valoir aux Franpis.~ 1 28 

II est plus surprenant de constater qu'il mite les domicilies chretiens 

accompagnant Ddlard de la meme rnanihre. Analysant les sources disponibles 

pour comprendre les evenements du Long-Sault, le chanoine discredite la version 

125 Ibid, p.57. 
126 w, p.58. Le chanoine ajoute: a l a  mgme alliance de la foi et de Pame 
franpise perpetuera chez nous les d6vouements dont nous avons besoin, non 
pas un jour ou I'autre, mais tous les joun non seulement aux hems tragiques, 
mais B chaque instant de notre vie nationale., 
127 Pabice Grouk, oo.cit-, p.285. 
128 Ibid, p.295. 



huronne, qu'il considare suspecte. II s'exprime ainsi: dmoignages de Hurons 

deserteun du champs de babille, rnanitestement preoccu@s de se donner le 

beau rble, sinon meme de masquer leur t r ah i~ona l *~  Quails soient chriens 

compte peu, ils ont commis un crime bien plus grave: celui d'abandonner le 

symbole meme de la NouvelleFrance. De plus, le Huron ne cadre pas dans le 

recit idealis5 de la bataille du LongSault. En fait, ce ne sont pas uniquement les 

Franpis qui combattent les Iroquois, mais fa civilisation qui s'oppose a la barbarie 

et au primitivisme. Paralklement. c'est aussi le combat du Canada franpis de 

cette @ride contre ses ennemis de ~ h e u r e . ' ~ ~  Cela dit, la signification de la 

bataille du LongSaul varie, comme en temoigne la these de doctorat de Patrice 

Groulx, a chaque epoque en fondion du discours social dominant- 

Cest de cette maniere que les nombreuses identites canadiennes 

franpises, presentees p a r  labW Groubc et ses disciples, sont construites en 

utilisant les images de I'Aube, et en fonction d'une dynamique &opposition entre 

son heros et ses adversaires Aussi, pour &tre a meme binterpreter adequatement 

le sens donne a I'Amerindien dans les deux Gas, il convient d'etudier et danalyser 

le r61e de ce demier dans les representations identitaims vehicukes dursnt la 

premiere mo& du XXe siecle. 

129 bidms p.26. Sur le point de vue amerindien de la bataille du Long-Sauh, voir 
John Dickinson, "Annaotaha et Dollard vus de rautre cilM de la palissade", Revue 
d'histoire de I'Ameriaue franpise. Vo1.35, No.2,1982. pp.163-178. 
1 3 0  Patrice Grouk, OD.&-, chapitre VI. 



Les histonens traditionnels decrivent, pour la plupart, les Amerindiens de 

fapn tr&s negative. Ainsi, Garneau ddpeint des betes cnrelles qui torturent 

homblement burs captifS.131 Cabbe Ferland, quant a lui, trace un bref expos3 

des vices et vertus de ItArnerindien qui sera toujours dam le camp ennemi, a 

moim dtBtre catholique. Alon seulement sera-t-il trait6 avec une certaine 

bienvei~lance'~~ Au d4but du )O<e siecle, les Autochtones sont, comme rOcrit le 

chanoine Groulx, gun melange dhomrne et de demon, un peuple a 

c o n t r a s t e ~ d ~ ~ ;  ils sont orgueilleux, barbares, tortionnaires et libertins; ils baignent 

dans le paganisme; au miew, ils sont nomades et prirnitifs, seulement a un stade 

inf&ieur de c iv i~ isat ion.~~~ Pour chacun de ces adj-, il est possible de 

recenser une quantite surprenante d'exemples. On peut les regrouper en quelques 

categories. 

Dans un premier temps, I'Arnerindien souffre de sa miare spirituelle. Selon 

Groubr, sa religion ne repose que sur une 

a g u e  croyance en un Dieu unique, croyance d'ailleun 
d6bordbe et dbfonnee par une folle cr6dulit6 P toutes sortes de 
genies subaltemes et malfaisants, ni temples, ni cer6monies 
religieuses de quelque 418vation ou s6renU; en revanche, une 
soumission tyrannique a m  songes et, au lieu de pretres, des 
jongleurs, des sorciers, melange de charlatans et de magiciens 

1 31 FX. Garneau, "Le view ch6nea, dans 1 
litterature canadienne, cornpile par J.Huston, Montrbal, Valois, 1893, tome II, 
p.207. 
132 Jean-8aptisteAntoine Ferland, La France dans I'Arneriaue. tome 11, Tours, 
Mame. 1929. p.98. 
1 33 Grouk, "Histoire du Canada ..I .l ", OD-cit, p.156. 
134 Ibid., pp.61-62. 



burlesques. La morale est a I'avenant morale naturelle, oMissance 
a I'instinct.sl 35 

Cet exemple laisse aussi entendre que la morale naturelle des Amerindiens 

rn9rite la reprimande, que ces derniers sont des exemples tres discutables et qu'il 

vaut miew Bviter de methe la jeunesse canadienne franpise en confact avec les 

sauvages. Le chanoine rappelle en cela le discours des premiers intendants et 

gouvemeurs de la NouvelleFrance. On p u t  lire Denonville en 1685 s'exprimer 

ainsi: erVous ne sauriez croire Monseigneur, k tort qw cela fait la colonie, car 

non seulement les enfants des seigneurs s'accoutument P vivre en libertinage 

comme ew, mais meme ahsent des filles et des femmes sauvagesses [...I., 136 

ParalYlement, non seulement I'Autochtone ignore-t-il les bienfaits du 

catholicisme et detoume-14 les franpis des preceptes de la religion, mais en plus 

lBAm6rindien est un barbare sanguinaire. crHurons, Algonquins, Outawak sont 

d'affreux tortionnaires. Le sadisme iroquois, sadisme p o d  jusqu'au gbnie, parait 

tout depasser.pl 37 II est aussi primitif qu'il peut =tre barbare: 

aHurons-Iroquois et Algonquins ont depass6 Mge de la 
caveme, sans depasser I'bge de la piene polie. Voukns-nous les 
situer, dans Wchelle de la civiIisation, selon les principes de la 
rnethode historique? Les Hurons-Iroquois ont atteint la phase 
primaire: celle oP I'homme essaie d'accroitre par son activite, la 
productivitb spontanee de la nature. Les Algonquins slattardent 
encore a la phase primitive: phase de la simple cueillette, chase, 
Wche, recotke des fi its sauvages.~l38 

135 lbid- 
136 A.P.C., C1 iA-33, folio 90-92 V. dans DeYge, "Cinfluence ...' loc.eit., p.157. 
137 Gtoulx, "Histoin du Canada ... t.lU, OD-C~~., p.156. Selon Christophe Caritey. 
arAvant 1949, les manuels emploient dew tennes pour designer les Amerindians: 
ce sont des 'barbares" ou des 'sauvages". Le plus souvent, le terme "barbare" est 
reserve aux lroquoisa Christophe C a h y  , O D . C ~ ,  p.1 SO. 
138 Ibid., p.61. 



La difference entre les Hurons-Iroquois et les Algonquins tient dam kur 

s6dentaritG. A cet egard, de toutes les nations am&indiennes, les Hurons sont 

sans doute ceux qui repivent la meilleure presse. Non seulement sont-ils 

edentaires, mais en plus, iis accueillent chez eux plusieurs missionnaires 

jesuites. Le chanoine souligne les qualYs de ce peuple: 

ail la doit a sa condition de peuple edentaire, miagriculteur. 
qui lui nut de powder, au lieu de la tente volante de I'Algonguin, 
d e s  bourgades fixes et fortifihs. tout en lui assurant pour vivre autre 
chose que la chasse au jour le jour. ~temelle superiorit6 du peuple 
stable sur le nomade, do peuple agric4le sur le peuple 
chasseur.sl39 

Cependant, comme Ecrit Groulx, malgre I'existence de Pagriculture chez 

certaines nations amerindiennes. ales noweawc-venus, les EuroNens, 

s'appliqueront a rendre sidentaire le vagabond, s'efforcer d'inculquer a 

I'autochtone, sur un coin de son pays, le sens de la propriet6 et de la pabie.~ 140 

Ces descriptions montrent asset bien ce qui sert de reference aux historiens 

traditionnels: a n  certain etat de civilisation, marque par le savoir scientifique at 

technologique, par la religion chretienne qui decide de ce qui est vice ou 

v e r t u . ~ l ~ ~  D'une certahe mani&e, le discours idedogique traditionnel utilise ces 

criteres pour decrire autant le Canadien franpis, qui bien sClr satisfait a toutes fes 

exigences requises par ce meme discours, que kt nations ametindiennes, qui, 

elles, sont jugees en fonction de la distance qui existe entre elles-mernes et I'ideal 

de civilisation propose par Pideologie traditionnelle. 

- -  

139 lbid.. p.157. 
140 Groulx, "Notre Grande ...", opcit., p.57. 
1 41 Themen, 'L'lndien imaginaire ..." , loc.cit, p.9. 



A cet egard, il existe chez Groubc une correlation etroite entre Pantinomie 

nation arnerindienne s4dentaire - nomade et celk qui oppose le paysan et 

Mtenturier. En hit, I'hbrindien et son cadre de vie, ses valeurs et ses 

comportements sont utili*s cornme rWrence culturelle. Aimi, Groubc considere 

que les Arnerindiens ddentaires ont atteint un plus haut niwau de civilisation que 

les nomades; les premiers mettent en valeur la tene, il en vivent et t'explobnt En 

cela, ils se rapprochent de rideal du colon franqais. Par ailleun, Le chanoine 

utilise les memes references pour juger les wureurs de bois. II note: 

aLe malheur est qu'a prbtendre se ddpasser, trop de ces 
coureun se rapetisent. Ce qui les attire et ce qui va les retenir, ce 
ne sera pas seulement le rare plaisir de plonger I'aviron dans les 
eaw inconnues, de s'enivrer les yew dune grande et puissante 
nature; ce ne sera m&ne pas la jouissance si nouvelle de partager le 
campement de l'lndien; ce sera de partager la vie de I'lndien. Vie 
independante, hors des contraintw rnorales et sociales, vie 
d'oisivetb dans la seule occupation du jeu, de l'ivrognerie, du 
libertinage ou ils deviennent insigne debaucheurs de jeunes 
lndiennes.~142 

Le mal, dans ce casci, est represent4 par k mode de vie de I'Amerindien. 

Par ses f i n s  @@be PAutochtone entraine le Franpis dans le vice. II est I'exernple 

dune vie desordonnee oQ Phomme p u t  se laisser allet & but= sorts* de 

comportements teintes d'animalites. C'est precisement en raison de ces 

cornportentents que I'Arnerindien s'oppose B I'idedogie traditionnelle. Dame part. 

142 Grouk. 'Notre Grande 2, 00-ck, p.188. Groubc souligne aussi que trpour tenir 
le coup, barn la route au rival, rnaintenir les nations allYes dans les lacs dans le 
rayon de Pinfluence franpise, le gouvernement de Quebec a dO d4pOcher dans 
les pays den haut, des r a d e u n  de fourrures, agats de commerce, des 
diplomates [...I. Les autorites ont ainsi pr&ip&, gravement accnr une dbbandade 
de la jeunese [...].D p.484. 



la description negative de PA- ne sert pas uniquement a caract6riser les 

explorateun, les caureun et les milibires ftanpis du M e  at du XVllle siecles. 

Le chanoine ub'lise aussi ses propres perceptions de PArnerindien 

histarique pour critiquer k comportment des jeunes qu6Wcois de b &cennie 

1960. Ainsi, dans Chemins de l'avenir, publie en 1964. PabW Groub exprime ses 

idees sur la jeunesse. I1 la d4crit ainsi: 

orElle n'a foi qu8en soim6rne; un seul bien lui est valable: sa 
libem. Et qu'appelle-ton libert&? Le drol absolu de faire tout ce qu'il 
plan de faire. En un mot rhomme revenu a Mat  nature1 avec toutes 
ses passions, tous ses instincts d6brid6s1 le asauvagea des temps 
nouveaw. [...I Padolescent ou le jeune homme decrit plus haut, ne 
sontce point cew que nous r6velent. hdlas, meme chez nous, 
I'a- chancre de la delinquance juenile, les tenants de la table 
rase du total recommencement de I'histoire, [...I bandes de jeunes 
apaches.4 43 

Ce qui n'est pas conforrne a l'ideologie traditionnelie est sauvage; ce qui 

deroge aux normes de la a m e n  est debride. Ceci n'est pas seulement mi de la 

Nouvelle-France, mais ce I'est aussi de la premiere moitid du XXe sUcle. Dans les 

dew cas, 18Amerindien repr6ente taut ce que le Canadien hnpis doit s'efforcer 

de ne pas etre. En un mot, il est rincamation du mal. Pourquoi? Cest que le 

besoin de marquer une dilierence bien nette entre le Nous et I'Aubr semble 

dautant plus necessaire pour le discours historiographique de Wpoque que ses 

representations identitaims apparaissent fragiles. AppeM a disparaitre, minoritaire 

sur le territoire queWcois, on a longtemps cru que lWnMndien hit partie dun 

group dont I'assirnilation ou la disparition est une certitude. Les ideologues 

traditionnels ne veulent tout simplement pas partager h mame fin. Ainsi. perdu 

dans un ocean anglophone dont les valeun. ks fapns d'etre sont diam&ralement 

143 Groulx, 'Chemins...", o ~ . c i t ~  pp.15-16. 



op-es a celles v6hicuUes par rid60logie de kpoque, les Canadiens franpis 

sont, a I'6chelle americaine, dam une position similaire Q cslk dw Amerindiens 

en sol queb4cois. II devient alors essentiel de montrer et meme d'accentuer, par 

tous les moyens. les difkrences culturelles hndamentales qui caract8risent ks 

Canadiens franpis et les Autochtones. 

De plus, on presente les Amerindiens de la sorb pour preserver les racines 

d'un mode de vie contetnporain en transformaton. Depuis la guerre, luniwrs 

traditionnel des Canadiens franpis subit des changements stnrchrrels profonds. 

Cest ainsi que la modemite, le progres, h science remettent en question la 

tradition. Aux XVlle et XVllle siecles, I'Autochtone represente une menace pour 

I'ordre social franpis. I1 est libertin, il conompt la jeunesse. Cautom coloniale 

prefere excuser les ecarts de conduite de ses jeunes par I'influence nefaste des 

Amerindiens plut6t que par son desir de liberte. Plus de 250 ans aprk, dans le 

discours historiographique cMricanational, les Amerindians symbdisent ce qui 

arrive aux Canadiens franpis qui rejettent radica lement le discours ideolog ique 

traditionnel et qui adherent aux canons de la Revolution tranquille. 

II n'en demeure pas moins quY quelques exceptions pres, peu d'historiens 

presentent un portral nuand de PAmerindien; lorsque des auteurs s9Bloignent des 

sentien battus, ils tracent un porbal teinte bun primitivisme ou d'un retard a p i ne  

masque.144 Cest le cas entre autres de LBoSaul Desrosien. Romancier et 

joumaliste, rauteur s'est d'abord fait connaitre par ses nouvelles et ses romans. 

Preconisant un genre romanesque oZI I' histoite joue un r6le cle, Desrosiers se sent 

attire par la discipline historique. I1 travaille notamment sur les iroquoiens, etudiant 

leun cultures et cherchant B comprendre leur r9alY propre. 1 45 

144 Ibid., p.107. 
1 45 Julia Richer, LbPaul Desrosiers, MontrBal , Fides, Collection ~crivains 
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Toutebb, malgre une recherche exhaustive des documents disponibies a 

IYpoque, Destosiers afiche des positions qui ne sont pas sans rappeler celles du 

chanoine Grouk. Bcrivant I'attaque de Champlain tantre un fort iroquois, il ecrit 

acet echec n'a rien B suprendre. L'lndien n'est propre qua& la guene de surprise. II 

a trop de nervosite, d'impatience, il manque trop de discipline pour les op&ations 

de sieges. II ne contr6le pas ses Cauteur nous dhcrit aussi un rituel de 

torture algonquin fort similaire a ceux du chanoine. Pour lui, de tels comportements 

proviennent de la acruaute d'hommes pri'mitik enflammee par des rancunes 

he redhiresa 147 Ntianrnoins, Oesrosiers s'appliqw i3 comprendre le 

comportement des Amdrindiens avec autant de soin que pour les EuropBem. De 

plus, ses descriptions ethnographiques sont plus justes que celles propos4es par 

ses contemporains, dautant plus qu'8 lepoque oU il ecrit son ir~uoisie, le 

discoun sur les Autochtones, at surtout les Iroquois, s'avere tres negatif. 

canadiens d'aujourd'hui, 1966. 
146 Leo-Paul Desrosien, Irwuoisie. 1534-1 646, Montreal, lnstiM d'histoire de 
18Amerique fran vise, 1 947, p.66. Voir sussi du meme auteur, 'lroquoisie, teme 
franwise", Cahien des Dix, Vo1.13,1955, pp.85-108.; 'I1 y a trois cents ansn, 
Cahiers des Dix, Vo1.25.1960, pp.85101.; et 'Frontenac et la pa#, Revue 
d'histoire de I'Am6riaue frsncaise, Vo1.17, No2, 1963, pp.159-184. 
147 lbid., p.42. On pu t  aussi ranger Marius Barbeau (1883-1 969) dans la meme 
catbgorie que Desrosien. Ethnologue au sewice du gouvemement canadien. 
Barbeau temoigne d'une certaine comprehension des AmBrindiens, mais tout 
comme pour Desrosien, ses descriptions de certaines nations am6rindiennes 
manquent de nuance. II Bcrit des Iroquois: ales Agniers et leurs confi3d&& ne 
cesdrent plus, pendant pres d'un siecle, de pratquer la rapine et le carnage 
contre les Franqais de MonMal [...I., Marius Barbeau, Comment on d6cuuvrit les 
lndiens dDAm6riaue, MonWal, Librairie Beauchemin, 1 966, pp.97-98. On trouve 
d'autres exemples dans Peaux-Rouaes ITAmeriaue: leur rnoeurs et leun 
coutumes, Montreal, Librairie Beauchemin, 1965, pp.13-71. On dol ndanmoins 
retenir de Barbeau son travail inlassable d'ethnotogue. c'est a lui que nous devons 
les principals legendes huronnes, ainsi que celles de plusieurs autres nations 
amerindiennes. 



A w  travaux de Desrosiers, on peut ajouter ceux de Ringuet (Philippa 

Panneton, 18951960). Romancier et rnbdecin. il puMie en 1943. Un monde Btait 

qui o w e  d o n  Patrice Groubc, trune perspective revolutionnaire 

pour le milieu, car il situe le monde autochtone du Nord-Est du continent dam une 

perspective panamericaine, at com bat ridee que Phistoire n'ait commend ici 

qu'avec i'arrivee des €urop6ensa1%et irWret pour les civilisations 

precolombiennes hi vient de ses nombreux voyages en Amerique lathe, ou il 

trouve les vestiges de cultures originales qui ne meritent pas, selon lui, le sort que 

t'historiographie euro-centriste leur a reserve. I50 

Toutefois, Desrosiers et certains de ses contemporains, ne representent 

qu'une exception a la regle. Dans sa these de doctorat sur rhistoriographie de la 

Nouvelle-France au XlXe skcle, Serge Gagnon souligne que: 

ale conservatisme des historiens ne saurait 6 e  mieux illustre 
qw dans leurs reconstructions de rhistoire amdrindienne. [...I Les 
rapports entre Blancs et Ambrindiens ne sont Idgitirnes que dans la 
mesure 00 ils ant pour objet la conversion de Anfidele. [...I 
Centreprise coloniale &ant perqw globelement comme une initiative 
divine, I'Arnbrindien devient le dWgue de Satan, chaque fois qu'il 
tente de metbe en Qchec I'irnplantation hanpise.~151 

Le discoun historiographique de la premiere moitie du XXe siecle brosse 

un portrait peu flatteur des nations autochtones. En hit, les Arnerindiens du 

chanoine appartiennent a la atribu des sauvages allegoriques, plus ou rnoins 

bons, plus ou moins sages, produits des necessMs id6ologiques du moment et 

148 Ringuet, s, MontrMontrOal, Vari&5s, 1943. 
149 Patrice Groulx, opcit., p.325. 
150 Jean Panneton, Rinauet, Montr6al, Fides, Collection ~crivains canadiens 
baujourd'hui, 1970. 
1 51 Serge Gagnon, 'ld&logie et Savoir historiquem. OD.C~~., p.82 1 . 



sans rapport particulier avec les lndiens r6elsr1 52 Les Am&indiens du chanoine 

sont aussi peu aubchbnes qu'il se put; en fait, ils sont lo produit de I'idt5obgie 

traditionnelle de la premiere mow du XXe siede. Le discours historiogra phique 

cherche a maximiser la distance entre le Now cdlectif des Canadiens ftan-is et 

I'Aufre, I'Amerindien de k p n  a rendre claires et evidentes les nombreuses 

dWrences qui camct6risent chaque group. 

Cette distance varie en fonction des besoins et des transformations de la 

societe quebtkoise. Barbare, primitif et infidh, Wrnerindien le demeure tout au 

long des soixante premieres annees du )(Xe siecie. Malgre les transformations 

socio9conomiques qui modifient le paysage quebecois, I'historiographie demeure 

essentiellement entre Ies mains de i'elite qui en supprime les pendes contraires a 

son i d 8 0 l o g i d ~ ~  G&ard Bouchard note que pour la @ride pr=&dant la 

Revolution tranquille, ales representations de l'identite ont ete construites soit 

d'une maniere tres elective, en amputant ou en amplifiant demesurement. soit sur 

des a priori dictes par le paradigme nationaliste traditionnel. Dans un cas comme 

dans I'autre, ce sont des produits de la culhrre des e1ites.n 1 54 

Selon Donald Smith, I'image de I'lndien spirituellement denude. primitif, 

nornade et barbare du XKe et des premieres decennies du XXe siecles est 

pemtuee par les historiens baditionnels pour etablir une distinction nette entre k 

Canadien-franpis et l'Am&indien, de fawn Zt lutter cantre le I'animosite des 

Canadiens ang lais dont la cdlactivi canadienne franpise se sent victime. 1 55 

1 52 Todorov, opcit., p.331. 
153 Sherry Simon suggbre que ula culture au Quebec semble agir comme facteur 
dkoppositionls aux r6aliMs saciales. La culture, les valeun, semblent vouloir se 
perwtuer malgre le contact avec les structures &xmomiques qui ne les favorisent 
guere-n Simon, p.cit., pp.30-31 
1 54 Bouchard, loc.cit., p.2 1 6. 
155 Smith. o ~ ~ c i t - ,  p.1 O f .  



Sylvie Vincent abonde dans le meme sens lonqu'elle prbtend que quand les 

Qu4becois ne veulent pas &re assknil6s a la nature, ils revetent les Amerindiens 

de fo* Bkments naturals, ne leur bissant que peu de culture, et ils insistent sur 

I'ecart qu'ils viennent ainsi de creer entre eux et les autchtones.~ 156 

Non seulement les historiens tmditionnels accentuent-ils la distance entre 

eux et les Am&indiens, mais leur discours historiographique occulte m e  paltie 

importante de lidentite canadienne ftanpise. Que I'on pense par exemple a 

~tienne BruIe, a Jean Nicdlet ou au Baron de Lahontan. Canadiens franpis 

comme leurs congeneres paysans, Phistoriographie baditionnelle leur laisse bien 

peu de place au pantheon des grands de la crracem canadienne. Elk reproche 

ces aventurien d'avoir adopte les us et couhrmes amerindiennes et en plus, dam 

le cas de Lahontan et de Brule, d'avoir rernis en question les autorites 

ecclesiastipues de la Nouvelle-France. Nbanmoins, en consultant les principaw 

ecrits de I'abtk Groulx, force nous est de constater que la dualitd identitaire en 

Nouvelle-Frame marque certains mythes, symboks et preconstnrits collectifs de 

I'epoque, meme si le chanoine pretend souvent le contraire. En kit, pour lui il n8y a 

que d e w  Canadiens franpis: I'un traMille la terre et rautre -de les qualites 

morales qui font de lui un chef de file, semblable P Dallard, La Salk ou a 

d'l berville. 

Ce qui rend la suite de notre etude interessante reside dans la transition, 

dans la reconfiguration identitaire qui a w e  le Quebec des annees 1960. Lonque 

la cdlectivit8 qu&Mcoise entreprend de se reddinir, qu8advient-il des anciens 

mat6riaux qui ont contribub A la formation des identit& v&icuYes durant la 

*ride pretedant la R6volution tranquille? Comment sont-ik utilis&? En 

1 56 Vincent, "Comment...', loc.ct, p.10. 
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consultant les &rib d'historiens et d'intellechrels de la decennie 1960, il sera 

possible de foumir des rbponses B ces interrogations- 



En 1960, selon le discoun historiographique de IYpoque, les Queb4cois 

prennent enfin le chemin de la modernits, du progres et de la comwtence. En 

raisons de nouvelles real ites m c t u  relles modifiant graduellement le paysage 

socio4conomique de la province, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale, le discoun ideologique des elites traditionnelles ne correspond plus aux 

aspirations do la collectivite queb6coise. 

La France catholique nBest plus un modele B suivre. Tout en se 

reconnaissant des racines europ6ennes franqkes, les Quebecois s'owrent 

davantage sur PAmerique et sur le monde. De plus, la mystique du sol et du 

caractere agricole canadien francpis s'estompe rapidement en raison dune 

6conomie orient& de plus en plus ven k secteur des Au QuQbec, 

on n'est plus cottivateur, mais fonctionnaire. II en va de meme du catholicisme qui 

est encore la religion de la majorite, cepandant qu'il n'a plus la ferveur profonde ou 

I'adhesion aveugle de ses membres. 

En somme, on veut desormais rattraper le temps perdu. Fini I'epoque du 

crgagne-petib et du mangeur de soup a w  pis,. II s'agit d'acceYrer le 

processus de mise a jour et de modemisation amorc4 apres la guene mais 

1 57 Behiels, opPcititS p.11. L'auteur ecrit: rBy 1 960,60% of Quebec's labor 
forcewas employed in the service industries commerce, communications, finance, 
public administration, education, health, entertainment- an increase of over 20% 
since the war., 
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cbntinwlkment fteint5 par le comeMsme pditique et ideologique de Oupkssis 

et des elites traditionnelles. I 58 

Les nouvelfes donnees soci~conomiques qui cara&risent le Quebec des 

annees 1960 engendrent un discours ideologique qui favorise la creation dune 

nowelle identit6 collective. Le Quebecois se veut modeme. ouvert sur le monde, 

corn@tent, autant dekments qui k differendent du Canadien franmis de rabbi 

Groubc par exemple. 

Ces nouvelles representations identitaims se fondent sur I'Aulre. Et cet 

A m ,  c'est encore une fois le Canadien anghis ou I'Americain. On adopte leurs 

methodes de gestions. les intellechrefs dtudient dans leun universites. bref on 

cherche a emuler refficacite aanglo-saxonne~. Cet ideal n'est pas k seul a 

construire Itidenti& quebecoise. IAmbrindien joue egalement un r6le dam cette 

construction, en ce que le discours histuriographique de cette @ride u t i k  les 

Autochtones pour glorifier les suc&s de la ~ c i e t e  quebt5coise. Cette demiere met 

I'accent sur le primibivisme au lieu du barbarisme afin de souligner son haut niveau 

de civilisation; on rnentionne ks competences et ks lacunas technologiques des 

nations autochtones pour mieux metbe en evidence celle de la collecfiecfivite; at 

puisque I'on s'ouvre sur I'exterieur, le metissage n'est plus un sujet tabou. Enfin. 

tous ces elements contribuent a modifier le portrait de I'Arnerindien. Cest 

precis6ment ce que nous entendons presenter dans ce chapitre. 

158 Linteau et al, op-cit, p.394. 



1. La RCvolution tranauilk: Ie discoun idialoaiguc et lcr r6alitCI socio- 

II n'est pas facile de d&crire succindement les diff6rentes facettes de la 

Wvolution tranquille, car les historiens ne s'entendent meme pas sur les dates 

precises de son emergence. Certains dinnent qu'elle d6bute avec la mort de 

Maurice Dupfessis, a k n  que cfaubes la font commencer avec Panivee au powoir 

du Parti liberal de Jean Lesage en 1960. Quoi qu'il en soit, la R&mlution tranquilk 

designe cet episode de I'histoire du Quebec durant Iequel le visage de 18€tat et des 

representations collectives des QueMcois et QueMcoises se modifient 

significativement. 

Cest ainsi que pour entreprendre la transformation de h i t ,  une nowelle 

classe sociale s'installe au powoir afh d'infMchir le mode de d6veloppernent 

caracterisant a cetPe epoque la Quebec. Comme le souligne Jocelyn Letoumeau: 

aFortement inspiree par I'idee de modemit&, enradnant son projet dans un desir 

de plus en plus partage au sein des groups organis& et des couches populaires 

dune interventaion salwtrice de l ' ~ i a d ~ ~ ,  cette nouwlle technocratic favorise la 

democratic, la modernit& le liberalisme, la participation, la planification, le 

d6veloppernent. I'am6inagement. I'affimation de I'individu, le droit du bienatre et 

la promotion collective. 160 

159 Jocelyn Lbtourneau, "Chistoire du Quebec d8apr&s-guerre et la memoire 
collective de la technocratiea, dans Diane Vincent, OD-C~~.,  p.17. 
160 Jocelyn L&ourneau, 'Le Quebec modeme.2, loc.cit.. p.765. Voir aussi 
Jacques Beauchemin , Gilles Bourque et Jules Duchastel , "L'Cglise, la tradition st 
la modernit4*, Recherches sociaaraphiaues, VolXXMI, No.2, 1991 , p.177. 



Cependant, avant #We une rWolution socio4conomique et 

technocrabique, la Rbvolution tranquille so pose en termes de reconfiguration du 

discours ideologique. Phillipe Morin abonde en ce sens lorsqu'il firme que: 

d'idbologie traditionnelk, dominante dans le pass4 est supplanee 
par Pid6ologie nienationaliste. Le NBoQuebecois est 
definitivement modeme. Sa vocation agricole dispatan. C'est un 
acteur international conqu6rant. et non plus un crporteur beam. Les 
connaissances qu'il malbise, let rich- naturelles qu'il m d e ,  
son adhesion a w  idea= fOn&*onnaIistes st son projet de socibte 
perpetuellement florissant lui pennettent de croire qu'il peut 
cornpetitionner avec les autres nations sur un pied d88galites1 61 

Ttois elements articulent plus preciMment le nouwau discours des idees 

au Quebec. Premi&rement, en 1960, les realites soci~conorniques en 

mouvement depuis la fin de la guene modifient les assises id4ologiques du 

discours traditionnel, qui cons4quernment ne repondent plus aw attentes 

collectives des QueMcois. Dans ce contexte, la Revolution tranquille consacre la 

reconciliation de la communaute avec sa conscience historiqw. Elle symbdise 

une communaute dont les plans d'avenir awnportent I'evasion d'une condition 

socio9conornique inferieure, une attitude resolument tournee ven h progres, et le 

souhait de combkr un certain retard sbucturel. Cannee 1960 marque k debut de 

la construction d'oub'ls identitaires dont I'EW est la representation la plus 

significative. Aimi, cornme le demontre Letoumeau, da communaut6 retouvre sa 

puissance daction et se munit de I'instrument de sa promotion. r~tat ,  qui devient 

la conscience secularis6e d'une nation mode me.^ 1 62 

161 Philippe Morin, 'Lo rdle de I'intelligentsia dans la modernisation de I'EW au 
Quebec; nuancements de b vision salutaire de la R6volution tranquille", M6rnoire 
de mastrise, Univenite Lava!, 1994. p.30. 
1 62 L6toumeau. 'Le Quebec mademe...". Ioc.cit., p.773. 



Cette domidre se Mtit essentiellement en s'opposant la conscience 

historique pr6valant avant son emergence. Ainsi, la plupert des 616ments 

constiMirs de ride- canadienne franpise. Le. l'attachement aux racines 

franqaises, le catholicisme, I'importance de Fagriculhrre, I'ideobgie de la 

survivance, PhomogeneM de la race et la mystique du heros sont rejewes en 

bloc. u h n s  la memoire du aQu6bBcois modeme, 4 t r e  generique nouwau. 

deracine du pas&-, h religion et la tradition (au sens de moeun dbpass&s, 

anachroniques) sont en effet considerees cornme les matrices bun &at social qu'il 

est impthatif de quitter.. 1 63 

I existe alon dans le discoun ideologique modeme une antinomie 

importante entre ce qui re pond au vouloir dtre collectif des Quebecois: la raison, la 

modemite, mod tat, la competence, la science et la d 6 m o ~ r a t i e l ~ ~  et ce qui 

symbolise le pas4 que Fon cherche a oublier: la Foi, la tradition, ~'~gl ise, et 

I'archaTsrne scientifique. 

Cette rupture majeure avec le pa- canadien franqais a pour Met de weer 

un certain deracinement. A quoi peut-on d4sormais ratlacher le nouveau discoun 

ideologique si I'on coupe tous les ponts qui relient le QueMcois modeme a ses 

andtres? I1 est essentiel de consewer un lien avec le pass& puisque les 

aspirations nationales bun certain nombre de Qu6Mcois I'exigent Comment put- 

on faire valoir notre staM de nation sans enracinement spatio-temporal? En Mi, ce 

que le QueWcois modeme rejette, ce sont les etigrnates~ de perdant qui 

marq uent ktre collectif d'avant la R6volution tranquille. Selon L6toumeau , ace 

qu'il accepte et valorise comme patrimoine, c'est cette tradition -et cellela seule- 

163 lbid., p.774. 
164 Marcel Foumier, L'entree dans la modemit& science. culture et soci6tb au 
Qubbec. Montrbal, Saint-Martin, 1 986, p.8. 



qui lui permet de ratlacher son nouveau statut &&re modeme a un heritage 

culturel specifique qui plonge ses racines kin dam le temps; de mani&re, il 

peut marquer et historiciser sa difference avec I'Aube, et ainsi miew legitimer 

I'existence de son moi .~  1 65 

Les constructions identitaires canadiennes fran-ise, surtout celles 

conservees par le discours id6ologigue de la R&volutibn tranquille. ont pour but 

de fapanner, de cr6er une memoire collective continue, qui sera a la fois edifiante, 

homogen6is4e et idealide. Concr&tement, le nouveau discours, la nowelle 

hegemonis discursive comme Pindique Marc ~ n ~ e n o t l ~ ~ ,  folklorise k s  

representations traditionnelles symboliques du pass4 canadien franpis. Aimi, on 

reduit ce demier a ades visions pittoresques~ (un cuttivateur de la cbte sud 

entour6 de ses dbc enfants), cdYpisodes mobilisateum (la conscription durant la 

Seconde Guerre Mondiale), ade lieroc de rememorations (les camps de bocherons 

sur la Riviere St-Maurice) et enfin ades artefacts comrnemoratifs~ (une chaise 

berpnte pres du pdle a bois). 167 

Dans un contexte de rupture profonde entre ce qui etait et ce qui doit etre 

desormais, cette folklorisation du pas& queMcois doit seMr a le rendre inoffensif, 

a le figer dans le temps de f w n  ce qu'il ne puisse se pewtuer dans le present. 

En effet, le r61e fondamental de ce pass4 pour le discours ideologique modemiste, 

165 Letoumeau, "Le Quibec moderne 2, Ioc.cit., p.779. Voir Tremblay, o~.cit., 
p.46. ParalPlement wmme le sbulig nent McRoberts et Postgate: Wm the 1 960s. 
nationalists became increasingly focused upon Quebec alone. Whatever political 
arrangements were advocated, an increasing number of Qu4becois refused to 
merge the primary identity of Qubbec francophones with that of Canada as a 
whole. Quebec francophones might share a Canadian identity for some political 
purposes, but they were first and foremost QuBbeoois. The ambiguous compound 
term aFrench Canadian, was no longer acceptable and fell into  disuse.^ 
McRoberts and Postgate, o~.cit., p.96. 
1 66 Angenot, '1 889.2, o~.cit., chapitre 1. 
167 Letourneau. "Le Quebec modeme ..." loc.c%, pp.779-780. 



c'est de demontrer I'existence dune rocidte dWncte, en mutatr*on, prae ri afRonter 

les defis de I'avenir, mais Manmoins enracinee dans un pass5 plusieurs fois 

centenaires qui lui pennet de s'historiciser. 168 

On devine que ce processus de folldorisation s'articule sous la penes d'un 

discours idOoiogique ou social dominant qui se positionne en opposition a un 

certain pa- collectif et qui construit le regne Mgernonique d'un autre pas&. En 

effet, les tenors de la Revoiution tranquille remplacent les vieilles images du 

Quebec traditionnel par dames plus confonnes au discours de la pMode- Cette 

nowelle rnemoire collective, pour ainsi dire. demembre les reprhntations 

traditionnelles du Canadbn franpis et de la wcidte dans laqueile il vit pour y 

prendre les CYments necessaires a la formation de son propre mythe. Le nouveau 

discours de la Revolution tranquilk ainsi que ses historiens. joue k r61e de 

crgardiens du souvenir st de portiers des oubliett-. 169 

ParalPlement au discours ideologique a proprement parler, les ideologues 

asoixantistes~, pour efficer les reprBsentations negatives de la collectivite 

quekcoise, par I'entremise de r b t ,  se sent domes cornme objectif de 

transformer le paysage econornique de la province. Par exemple, entre 1961 et 

1978. le nornbre d'entreprises contr6lees par des Canadiens francophones passe 

de 47% a 55%, celle des Canadiens anglophones diminue de 39% a 31 % et celle 

des etrangen se maintient a pres do 14%. 170 De plus, les dimrents 

168 lbid., p.780. L'auteur ajoute que: d cet egard, on pourral dire que le 
Canadien francpis connaR au cours de cetk @ride un processus de rustification 
et de detichkation~ semblable P celui que I'AMrindien ac i t  commencd d subir, 
les d e w  types se voyant attribuer une historicit6 independante de leur pass4 
ef fecfif.~ 
169 lbid.. pp.771-772. 
170 Andre Raynauid et Franpis Vaillancourt, cappartenance des entreprises: le 
cas du Quebec en 1978, Quebec. ~diteur oficiel. p.81. 
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gouvemements quekois creent, durant kur mandat respecair, plusieurs societ6s 

d ' h t  visant a devolopper cerbins domairlet clds de Pdconomie queMcoise. En 

voici la liste: 

Tableau 1 1 71 

Principab soci6tb betat qu6bCcoises fondits durant les a n k s  1960 

J~ociete genbrale de financement (SGF) 

[~aisse de dOWt et de placement du Quebec 
I 
[~oci~tt5 d'habitation du Qugbec (SHQ) 
I 
t 
1Sociee d'exploitation des loteries et courses 
I 
l~oci&2 queMcoise d'initiatives pWoli&res (SOQUIP) 

Les annees 1960 marquent aussi une mutation importante des assises 

&onomiques du Quebec. Comme dans les autres socibtes post-industrielles, les 

activit8s dites de sewices composent d&onnais une part appreciable du produit 

interieur brut de la province. Elks en reprdsentent 57% en 1961, 66% en 1971 et 

71 % en 1983. Les secteun cl6s de cette nouvelle Bconomie sont la finance (1 1 a 
12.5% du PIB entre 1960 et 1970 ), le commerce (13 a 15%. du PI% au debut des 

ann6es 1960), les transports et communications (132% du PIB en l96l), les 

services socioculturels, commeniaw et personnels (14% du PIB en 1961 at 21 % 

171 Linteau at al, OD-cit., p. 431. 



en 1971) et enfin Padministration publique et la defense (5.1 % en 1961 a 8.2% en 

l981) .~~*  

ParaIl6lement. Pagriculhtre continue d'occuper un certain nombre de 

QueMcds, mais afciche un net d4clin par rapport aux ann4es preedant la 

Seconde Guerre Mondiale. Ainsi. la population agricole n'est plus que de 200 000 

en 1976. une baisse de plus de 50% en quinze am. I 73 

Pour la plupart, ces ind~dus sont absorb& par rurbanisation marquee de 

la province. D6ja au debut de la decennie 1950, on retrouve un tres grand nombre 

de Quekcois dans les centres urbains, mais le rnouvernent s'accentue encore 

davantsge entre 1960 et 1966. Le taux passe alors de 74.3% a 78.3%. On 

explique cette augmentation par des conditions economiques favorables et par 

I'expansion du sacteur tettiaire de l'bconomie. 1 74 

La population r u d e  n'est pas le seul groupe humain a s'etablir a la ville. Le 

Quebec des annees 1960 aRche une diversit6 ethnique. qui sans We nouvelle. 

se manifeste sous de nouveaux traits. Socialement, cet eta de fait prend une 

signification accrue en rakon ctde la diversification accrue des groups en 

presence et du besoin qu'eprouvent les QueWcois de vieille souche. tent 

francophones qu'anglophones, de redefinir leu# positions et leun attitudes face a 

leun corn patriotes d8autres origines.rs 75 A partir de 1 941 , la repartition ethnique 

de la population queMcoise varie sensiblement. En void un aperqu: 

172 lbid., pp.465483. Voir auui John A. Dickinson et Brian Young, A Short 
History of Quebec, Second Edition. Toronto, Copp Clark Pitrnan Itd., 1 993, pp-265- 
268. 
173 Ibid., p.456. 
1 74 Ibid., p.493. 
175 Ibid., p.532. 
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Tableau 2 (176) 

RCpartition de la population du Quebec selon I'origine ethnique 19114981 

Fran-is Britan- Autre 

VoiP done brkvement les donndes socio-6conomiques dans lesquelles 

s'inscrit la Rbvolution tranquille. E l l s  sont importantes parce qu'elles nous 

donnent Poccasion de miew wmprendre la reconfiguration identitaire des 

Quebecois et des QuQbBcoites. Cependant, nous aurions tort de croire que cette 

Revolution s'est faite subiiement. au matin de I'annee 1960. De plus en plus 

d'historiens nuancent le caract8re revolutionnaire de cette epoque.l 77 Plusieurs 

des grands themes socio4conomiques glorifies durant la RBvolution tranquille 

prennent leur sources dans certaines des pditiques de runion Nationale. De plus, 

il est Bgalement faux de croire P la sddrose mpli3te du discours ideologique des 

176 H. Charbonneau et R. Maheu, Les aspects d6moaraphigues de la question 
linauistiaue. Quebec. ~diteur ofkiel, 1973. 
1 77 Gilles Bourque et Jules Duchastel, 'Restons traditionnels at ~rmress f i ~ ,  
Montreal. Bor9al. 1988. Voir aussi des memes auteurs ' ~ ~ ~ l i s e l a  tradition et la 
modernit0", lot-cit ; Monibre, QD.C&, p.311.; ainsi que Philippe Morin, opcit.. 



elites traditionnelles. D&j& comme I'aRirme Beauchemin, Baurque et Duchastel, en 

1938, les 6veques prodament gue crk progres, c'est la tradition en marches 1 78 

Ahsi. contrairement au discours idealis4 soutenu par la technocratic des 

qui agissent sur la societe queWcoise. Par exemple, on p u t  lire dans les 

mandements des eveques cie 1951 que: &rusquement, surtout depuis les dew 

dernieres guenes, les progrds techniques, I'industrialisation, viennent supprimer 

toutes les distances, renverser toutes Ies bameres et tous les cadres s6culaires 

avec une rapids6 vettigineuse, 179 De meme, encore selon les eveques 

queMcois, le cathdicisme wit dun oeil favorable le progrbs humain; il represente 

aune condition et meme une composante de sa perfection propre., 180 

Toutehis. cette acceptation du progrh comporte des limites. On doit donc 

hire un tri entre ce qui est acceptable et ce qui ne rest plus. Par exemple, II existe 

me cocience b u s s e m  et a n  progres tenestre ma1 compriss. De meme, ala 

science a suscite, en meme temps que I'admiration, une sorte de terreur belle- 

m h e  parmi les peuples et introduit de fbrmidables problemes pditiques, sociaux, 

internati~naw.,'~~ En fait, les 6v6ques cherchent a souligner que ie d6sordre 

social et palitique guette si I'on se subordonne au progres at a la science. 

L'episcopat montrealais stexprime ainsi en 1956: ale souci d'ameliorer les 

structures +ociaks existantes et susceptibles de progrhs est assurOment louable, 

mais ce serait une erreur d'anacher I'homme I toutes ses traditions sous pr6texte 

de technique et d'organisation modeme, 182 

178 Beauchernin. Bourque et Duchastel. k c i t - ,  p.180. 

181 p.187. 
182 ibid., p.188. 



Pour eviter un tel pi&ge, il hut done allier le progres et la tradition. 

Beaudremin, Bourgw et Duchastel ne pretendent pas autre chose lorsqu'ik 

soulignent que: dinMgration des canons de la modem& que sont le progres et la 

science dans le discours religieux est conditionnelle a la reconduction des 

principaux piliers de la representation traditionnelle du m o n d e . ~ ~ ~ ~  Cest ainsi qw 

les caracWWiques de La modemit& queMcoise doivent Btre soumises celles de 

la tradition. Aubement, le discours traditionnel de ~'~gl ise stigmatise les avandes 

technologiques et les modifications socio4conomiques. 

Dans les faits, comme en temdgne les pr- du chanoine Grouh, les 

elites traditionnelles s'opposent aux transformations de la socibte queMcuise. 

Groulx ecrit 

aQui n'a pas et6 bouleven4 par la rbvolution explosive qu'on 
a dbcor6e du plus mensonger des noms: aRt5volution tranquille~? 
Aucun Ovenement dans notre histoire, pas mame la Conquete 
anglaise ne nous aura B ce point remues. BbranYs jwqu'au fond de 
nos assises. Ce n'6tait plus une r6volution politique, un changement 
de pdle culture1 qui jadis n'atteignait que la surfiace des Bmes. C'btait 
un deferfement fou de vague fracassantes; tous les reniements h la 
fois: reniement de Phistoire, des traditions, le dos bum6 au pas&; 
I'attaque plus que sournoise contre tous les ekments constitutifs de 
l'homme canadien-franqais, des fondements meme 00 il avait 
jusqu'alors assis sa  vie.^ 1 84 

Parallelement a cela, it va sans dire que remergence graduelle de la 

RBvolution tranquille, tout comme la cohabitation bun discours ideologique 

modemiste et traditionnel au sein de la societe, infiuencent les divers courants 

historiographiques de I'bpoque. Ainsi, les probl6matiques de travail changent 

considerablement les transformations saci~conomiques de la province 

183 Ibid. 
184 Grouk, "Mes M6moiies. t.C, 09-cit., p.298. 



engendrent une pr6occupation plus grande pour Phistoire sociale et Oconomique. 

La question nationale continue de generer une certaine recherche historique; par 

contre, cette demihre s'ouvre dawntage a un &entail @options ideolog iques . 
qu'elles soient traditionnelles, neo-nationalistes ou encore mao6stes!85 De plus. 

les noweaw historiens ne sont plus des amateurs etudiant I'histoire a temps 

perdu; au contraire, les nouveaw specialistes foment un group de 

profemionnels utilisant des methodes scientifiques, au lieu d'un em pirisme 

depa-. 

En effet, les anndes 1930 ont vu lemergence des sciences socialet au 

Quebec. [Tun enseignment univenitaire essentiellement pratique, tmditionnel et 

conservateur, les universites quebecoises, Laval et Montreal surtout, 

entreprennent, avec I'anivee des annees 1940, de depasser la rhetorique derio- 

nationale dominante ~ ' ~ ~ o ~ u e . ~ ~ ~  En histoire, cette ache est entreprise par Guy 

Fregault, Maurice Seguin et Michel Brunet a Montreal, et par Trudel et le 

dynarnisme du PBre Georges-Henri Levesque, a Quebec. Pour la premiere fois, 

les specialistes de la discipline detiennent des doctorats en histdre, que ce soit 

des €tats-~nis ou de la France. De plus, leurs methodes sont scientifiques et leun 

sujets de recherche nouveaux. 187 

Ces nouvelles interrogations influencent aussi la fa~on dont on traite 

I'histoire des XVlle et XVllle siecles franpis en Arn&ique. C'est ce que pretend 

Jean Blain: d e n  1960, I'image de la Nouvelle-France [...I n'est plus celle des 

annees 1950 ax& sur les qualit& de I'?tre national. C'est la nation elk-meme 

185 Ouellet, 'Clmergence de I'histoire sociale", loc.~it.~ p.16. 
186 Jean-Charles Falardeau, Lessor des sciences sociales au Canada francais, 
Quebec, Ministere des Affaires cuhrelles, 1964. pp.26-35. 
187 R6mi Savard, "Un quart de sidcle dhistoriographie qu6Mcoise. 1947-1 972'. 
Recherche tociorrraohiaues, Vol.15, No.1.1974, p.77. Voir aussi Gagnon, 
'Quebec and its Historians...", opsit. 



decrite dans le devenir de ses toutes premieres conditions d ' ex i s t en~ea l~~  En 

fait, let @ripeties d'une poignde d'administrateurs, d'explorateurs et 

decclesiastiques coloniaux interessent de rnoins en moins de Quebecois pour qui 

Pinteret de la recherche historique passe d'abord et avant tout par la connaissance 

de I'histoire collective des QueMcois at QueWcoises et non de quelques 

individus.lm II n'en demeure pas rnoins que, rnalgr= I'orientation nowelle de la 

recherche. on continue de faire de d'hisbire histarisantes et la Nowelle-France 

persiste P susciter de I'inMret chez plusieurs chercheurs francophones, mais aussi 

anglophones. Ainsi, les traMux de Trudel, de LancWt, de Vachon ou de Eccles 

sont autant de thmoignages qui dbmontre rattrait du p a d  colonial de la France 

en Arnerique. 190 

Malgre I'appolt de ces chercheurs, la Revolution tranquille et ses 

repercussions sur les disooun historiographiques de I'epoque contribue a occulter 

les Amenndiens de I'histoire queMcoise. Denys Delhge affinne que: crla demibre 

rupture avec les autochtones dans notre histoire s u ~ e n t  avec la R6volution 

tranquille et la redefinition du group ethnique canadien-fran~is en nation 

quebecoise. Cette redefinition [concentrait] I'attention des historiens sur rhistoire 

des habitants du Quebec[ ...I. On s8int6ressait d6sormais a I'habointattiv&teur 

plutBt qu'au milicien ou au traiteur, et I'Arnerindien pouvait disparattre~t 191 

En ce qui conceme les courants historiographiques majeun de I'&poque, il 

faut donner raison a DelBge: les Michel Brunet, Jean Hamelin, Femand Ouellet, 

Maurice Seguin touchent tres peu lhistaire amerindienne. Cependant, pour les 

I 88 Blain, "Economic et soci6W..,', lot-ct, p.184. 
189 Savard, o~.cit-, p.96. 
190 Gagnon, aQu&ec and its Historians...", O D . C ~ ~  p.63. 
191 Denys DelBge, 'Les Amerindiens dans l'imaginaire queb6coisn, Le Devoir. 14 
septembre 1991. p. 5 1  4. 
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histodens qui mtinuent a s'int6resser a la Nouvelk-France, Campeau, TRldd et 

Vachon, la reconfiguration de ridentit8 qu6Wcoise ne contribue pas, a notre avis, 

a oblit&er la presence de PAmerindien dans I'histdre du Quebec, au contraire. 

Ces auteurs decrivent I'Arn6rindien historique en termes plus ou moins differents 

de ceux employ6s par le discours historiographique traditiannel. Ci&ologie de la 

Revolution tranquille pr6ne une ouwcture sur le monde. qui, selon nous, engendre 

une nowelle comprehension, bien que IimMe, des Autochtones. Jacques Mathieu 

abonde dam le m&ne sem lorsqu'il suggere qu'au urnythe du QmWcois pure 

/aim tend a se substituer une memoire fondee sur une cuIYum & 

convergenoea 92 II reste a savoir jusqu'oti cette soi-disante ouverture mene la 

recherche. 

A la lumWre des changemerits ideologiques qui caracterisent la Rt5volution 

tranquille. il devient interesant d'6tudier les ecrits d'auteurs cnokantistesr~ qui se 

sont penches sur le XVlle et XVllle si&cles queMcois et qui ont dbcrit les relations 

entre la societe colortiale franpise et les nations amerindiennes. Les modifications 

qui marquent la cdlectivit8 quebecoise sont graduelles. Le attrapage socio- 

economique au Quebec ne deb& pas au matin de rannee 1960. Aussi, il en va 

de meme du discours historiographique concernant les Amerindiens. Nous 

suggbrons qu'en mison du nouveau discours ideologique reconfigurant la 

memoire et Iaidentit6 queb&oise, I'Am4rindien est bite sous un angle dmrent 

Toutefois, on verra aussi que les nouvelles repdsentations sont encore 

abondam rnent teintees du discours clerico-traditionnel . 

192 Mathieu et LacoursiBre, "Les m4moires ...', op-ck, p.99. 



modifications des discours sur I Amendten. , * -  . 

Chistoriographie traditionnelle in&re les descriptions et representations de 

I'Autochtone dans un discours polaris6 entre dune part la barbarie at d'autre part 

la christiankme. On juge donc I'Amerindien en foncbon de son degre #integration 

a m  canons de la civilisation chretienne. Ig3 Panni les domaines de I'histoire 

amerindienne se pr&ant le plus fscilement P cette antinomie. on retrouve les 

discussions et les Btudes sur b vie spirituelle des Premieres Nations. Oe plus, an 

considere certains sujets cornme etant tabous ou cornme etant des verites 

indiscutables: par exemple, le mOtissage en Nouvelle-France, c'est une 

impossibili@; les qualites moraks de la population canadienne frarqaise, elks 

sont exceptionnelles; le statut inerieur des Am6rindiens, c'est une evidence. 

Avec la Revolution tranquille, le discoun ideologique etabll les nouveaux 

tabous et les nouvelles evidences. Transforme par les profondes modifications de 

la societe queWcoise, en rupture ouverte avec I'ideologie traditionnelk. le 

discours asokantiste~ prend d'assaut les themes plus ou moins delaiss6s ou 

oublies par I'historiographie clericonationale. 

Selon nous, il est possible de classer ces th8mes en cinq categories. 

Certaines rappellent la tradition et d'eutres Urnoignent des changements encourus 

au Quebes. Les descriptions et les representations de I'herindien se 

categorisent comme suit: 1. I'opposition prirnitivisme-civilisation, 2. ropposition 

barbariechristianisme, 3. les dbfauts de la urn- amerindienne, 4. le metissage 

193 Delage, 'Les principa w...", VoI.12, 
Fall, 1995. p.56. 
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culture1 en Nouvelle-France, et 5. les Bchanges technologiques. On devine, en 

voyant ces regnxrpements, que le discours sur 18Am&indien change, mais que, 

dans ce changement, demeure de vieilles perceptions tradilionnelies. 

Dans une societ6 qui se dit desormais modeme, ouverte et com@tente, les 

representations de I'Arn6rindien sont celles d8un faire-valoir dont les descriptions 

primitivistes servent a demontrer le haut d a r e  de c~lisation atteint par la societe 

quebhise. C'est de loin la plus commune des repr6sentations de I'AutocMone 

durant les annees 1960. 

Le @re Lucien Campeau, sp6cialiste de la Nouwlle-France au XVlle siecle, 

se demande: aOn devait encore apprendre, au Nord du St-Laurent, si la vie 

chretienne etait accessible a des hommes du mesdithique, sans agriculture, sans 

elevage, sans Ietbes, sans religion evoluee, rares, disper@s, mobiles dans la foret 

infinie, r6fractaires d la vie ~ i l l a ~ e o i s e a ~ ~ ~  Et une fois cktetmim%e la possibilW de 

vivre au Nord du St-Laurent, les Europ4ens,atouches su coeur, Franpis et 

specialernent rnissionnaires ne pensaient qu'8 les Crer de cet &at rnWrabk en 

leur apprenant la cutture du sol, la cohabitation en villages, la prevoyance et 

Feconomie.~ 1 95 

II faillait faire des Arnerindiens, surtout des Algonquiens, des nations 

edentaires, non seukment pane que roccupation ideale de I'homme civilis& 

c'est l'agriculhrre, mais parce quails sont a la meni de leur environnment. 

194 Lucien Campeau, ~tablissement Quebec. 161 6-1 634, Qu6bec. Presses de 
ItUnivenitt2 laval, 1979, p.128. 
195 Ibid., p.102. 



Campeau suggere que ace qui rnontre la fragils de la culture algonquienne, c'est 

tribus du Nord avaient pu retomber. Sans autres instruments que de bob, &os ou 

de piene, ils comumaient tout leur temps I la poursuite de la nouniturea 196 

Conoborant Campeau. Andre Vachon souligne que: arlYune fapn generale. si les 

Algonquins [sic], nomades pour la plupah, ne parvinrent jamais a la stabilite des 

institutions de la famille huronne-iroquoise, ni au decorum qui caracterisait la vie 

politique de cette demi&e.blS7 Trudel, quant a lui, suggdre que la donisation 

franpise a w l  eu un bien rnocieste debut, amais on ne pouvait tout de m&ne pas 

transformer en dew ou trois ans ces Montagnais dont le mode de vie en etait un 

de chasseurs nomades; lorsqu'on disposers des moyens necessaires, car pour en 

faire des c u h t e u n  il fallait tout leur fournir Q I'avance, on essaiera d'appliquer ce 

programme a plus grande echelle [...].a 1 98 

De plus, selon Campeau, les Amerindiens sont malpropres. Leur 

nounitwe, ails ne la lavaient que supeficiellemenb, ails vivaient su milieu des 

detritus des repas ou de la chasm, jet& sur le moment h la porte de la cabane 

196 lbid. Sui cette question, le lecteur peut consulter Marshall Sahlins, ~ a e  de 
pierre. ~ a e  d'abondance, Paris, Gallimard. 1976. 
197 Andre Vachon. 'Colliers et ceintures de porcelaine dans la diplomatie 
indienne", Cahien des Dix, Vo1.36,1971, p.182. Vachon tient un double diseours 
sur les Amerindiens. Dune part il6crit dans Dumont et Martin, o~.cit, p.13. crOn 
n'a pas sufisamrnent tente de comprendre I'lndien, qu'on a trop souvent Btudi6 
comme s'il eQt Bte un produit de la civilisation ocddentale et chr61ienne. et en lui 
pretant des pr6occupations, des r6actions ou des sentiments qui n'ont jamais 6te 
les siens., Pour se convahcre de la position paradoxale de .Vachon, le lecteur 
consultera Patrice Groubc, o ~ . c l .  pp.45347. 
198 Marcel Trudel, # 
1603. Montreal. Fides. 1963, p.361. L'auteur tient le m6me discoun dans le 
troisieme tome de son Hi-stoire de la NouvelleFrance: la seianeurie des Cent- 
AssocYs 1627-1 $63, tomel, Ies BvBnements. p.113 



[...]a1 99 Cest aussi ce que nous raconte Gus&ve l andot  crla fumee embuait les 

maisons indiennes, toutes sordides et empestees de ~~s de I'alimentation chez 

des gens n'ayant aucun souci de propretb 200 

Avec t'agriculture et les bonnes manieres, les Europeens, mais surtout les 

missionnaires, aappoctaient aux lndiens les valeurs les plus hautes et les plus 

irreprochables de la civilisation europhne. [...I II &it inevitable que la rencontre 

d'une civilisation tres avande avec une societe encore B I'bge de piene tau-t un 

ebranlement ptofond dans cetk demieres201 Andre Vactron aussi abande dans 

le merne sens: ala saciete indienne, extremement primitive, n'etait aucunement 

preparee au contact avec les ~urop4enss**~ Le contact fut drop brutab; il aurait 

fallu crinitier graduellement les sauvages a la c i ~ i l i ~ o n . ~  La societe primitive est 

alors wouee I la Marcel Twdd n'0crit pas autre chose lonqu'il 

enonce qu'en eces annees 1604-1 627, nous assistons a la rencontre de cultures, 

rune evoluee et pourvue d'attraits puissants, l'autre primitive et pauvrernent 

protegee: d6ja nous powons prevoir que la premYre va demolir la seconder 204 

Un seul auteur propose une vision un peu plus nuande de l'opposition 

199 Lucien Campeau, La  rem mid re mission dgAcadie. Quebec, Presses de 
IIUniversY h l ,  1967, p.146. 
200 Gustave Lanctof Histoire de la Nouvdk-France, t-1, Montr8al. Librairie 
Beauchemin, 1967, p.33. 
201 lbid., pp.182-183. 
202 Andre Vachon, "L'eau-de-vie dans la sotibte indienne", The Canadian 
Historical Association Report, 1960, p.26 
203 lbid., pp.30-32. 
204 Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France. le com~toir. 1604-1 627, 
Montreal, Fides, 1966, p.403. Void ce qu88crit Serge Gagnon sur les Arnerindiens 
de Trudel: uTrudel's Amerindians generally made little complaint about their fate . 
This was very much the classic liberal perspective, fairly insensitive to the 
phenomenon of domination. aThe native was not despoileds, he stated rather 
summarily in connection with the colonizers' invasion of Amerindian territory-m 
Gagnon. "Quebec and its historiansn, o~.cit., p.45. 



primitivisme-c~lisation. Cethndogue Jacques Rousseau, qui a d'ailleurs publid la 

plupart de ses etudes avant 1980, suggere: aLet me say first of all that there is no 

Eskimo problem, in Canada; but there is an acute white man problem in his 

behavior toward ~at ives,*~  Cependant, malge sa grande ouverture @esprit 

pour I'epoque, Rousseau considere neanmoins que les agriculteurs ont en general 

atteint un plus haut degre de dbveloppement que les groupes em6rindiens 

chasseurs-nomades. Selon hi, aCimpasse de la culture amerindienne derive de 

I'absence d'animaux domestiques, d'animaux de trait surtout [...I Avec une 

agriculture pou-e, la religion elk-meme aurait ces& partout &&re un animisme 

diffus, pour s'organiser puissament sous la direction dune hie ran hie.^ lI ajoute: 

aLes agriculteurs ddentaires hurons-iroquois habitaient des villages au voisinage 

des Grands Lacs et dam la region de Montreal. De tous les lndiens de l'est, ils ont 

atteint le plus haut degre de civilkationa 206 

Paralklement, cette societ0 qui devait disparaltre au contact de la 

civilisation europeenne se defend et alors tous les qualificatifs sont bons pour 

decrire la pefidie des Arnerindiens, surtout des Iroquois. Le @re Campeau eta 

arD6truire, dbbuire, c'est tout ce que ces guemers savent faire [...].B~~? Lanctot 

suggere que ache la plupart des tribus, la guene s'intbgrait indparablement 

dans leur existence. Elle surgissait au moindre pretexte: violation du tenitoire. 

rivalites de chasse, afhonts a 

prouver leur b r a v o ~ r e . ~ ~ ~ ~  Et 

maniere noble des Eurowens. 

la tribu, vengeance, ou d&ir des guenien de 

lonque les Iroquois attaquent, ce n'est pas a la 

mais ades lors que l'on sort des forts, on tombe 

205 Jacques Rousseau, The Northern Quebec Eskimo Problem and the Ottawa- 
Quebec Struggle". Anthromlaaical Journal of Canada, Vo1.7, No.2.1969, p.2. 
206 Jacques Rousseau, gens qu'on dit sauvages", Cahiers des DM, Vo1.23, 
1958, p.66 et p.58. 
207 Campeau, '~tablissement?, omcit-, p.89. 
208 Lanctot. o~cit., p.37. 



dans des ambuscades3 209 De meme, linfliction de la torture chez les 

Amerindiens doit provoquer la defaiee mode, mais dl sv melait awsi un desir de 

vengeance et Pattrait d'un aboce spectacle. auquel se wait t o w  la bourgade 

Copposition primitifcivilis4 n'est pas nouvelle. Une etude des seuls ecrits 

du chanoine Groubc nous montereit la presence de cette polarisation. Cependant, 

cette antinornie s'impose davantage avec les annees 1960. On juge desonnais les 

Amerindiens selon des cWres actualis& par les nowelles realit& socio- 

economiques du Quebec. Une societ6 moderne jette un regard different sur son 

pas*, et ce processus engendre une reconfiguration des repr6sentations de 

I'Autochtone. 

Par exemple, le nomadisrne tel qu'il est ddcrit dans les pages de Campeau. 

h d e l  et les aubes, s8avere une caracterisdique negative de certaines nations 

amerindiennes. Par contre. depuis quelques annees, asouwnt compare au 

camping de fin de semaine, il n'est plus symbde de primitivisme, mais de W n  

despace et de liberte, de rapports intimes avec la  nature^ 21 1  

En somme, comme le soulignent Vincent et Arcand, la dichotornie primitif- 

civilis4 aest une preoccupation but occidentale, la priorit4 bun citoyen du ~uebec 

aujourd'hui fatigue d'entendre dire quail doit sa survivance un clerge protecteur 

de sa langue et de sa foi et desirew de pouvdr enfin dire B son tour qu'il ne pouna 

vraiment survivre qu'en prenant luineme en main les contr6ks politiques de son 

& o n ~ r n i e . D ~ ~ ~  Dam les textes, le lecteur a I'irnpression qua ce nouwau 

Quebecois, par I'entrernise des colons franpis du XVlle et du XVllle s&cles, se 

209 Trudel, Z a  seigneurie. .-", op.cit, p. 1 98. 
21 0 Lanctot, opck. p.39. 
21 1 Vincent, 'De la n6cessitLm. loc.cit*, p.80. 
21 2 Vincent et Arcand, o~.cit.~ p.323. 



montre g&n&eux et ofRe aux Amerindiens de participer la grande aventure 

civilis&e de la France en AmBriqw et de cek  du Quebec sur k monde. 21 3 

Toutefois, selon Annie Jacob. IBopposition sauvageriedc~lisation ne se pose 

pas uniquement en tennes de r6alWs socio4conorniques d-rentes, mais dle 

repose sur des constructions irnaginaires deja anciennes. Elle ecrit: 

aNous continuons penser que toutes les soci6Ms sont soumises B 
un md&le unique d'6volution Une illustration s'en trouve dam le 
fal  que, dans notre vocabulaire, les mots n'exktent pas pour 
designer les aautreh soti&% de fapn neutre. [...I Nous ne 
disposons qua des expressions suivantes pour designer les awes 
soci8t8s: societe aprimiaive~, aarchaTques, dmditionnellem, QSOUS- 
d6velopwe~, sen voie de dbveloppemenb ...; et nous designons 
I'auhe ap6le~ par le concept de crsociet6 c~li&es, envers positif et 
d&n ultime pour tous et chacun~214 

Les conditions sociales et economiques. tout cornme les lacunes 

linguistiques nous pennettant de nommer rautre expliquent certaines des 

descriptions csoixantistea de I'Amerindien. II ne faut pas croire cependant que 

I'ancienne opposition barbarismechristianisme disparalt complMement du 

discours historiographigue de IYpoque. Plusieurs des auteurs dont nous awns fait 

I1&tude sont en fait des ponts entre dew discours ideologiques, rnais surtout entre 

dew historiographies. 

La diclrotomie barbark-riaanisme est une des caraMristiques 

principales du discours historiographique traditionnel concernant les Amerindiens. 

21 3 Ibid-, p.325. 
21 4 Annie Jacob, 'Sauvagerie/Civilisation. Le Sauvage americain et ridbe de 
civilisation', A &  . Vot .I 5. No. 1 . 1 991 , pp.23-24. 



En 1980, cette dichotomie n'a pas completement disparu des ecrits hhriques 

produit durant la periode. Essentiellement, dew historiens Bcrivent bwjoun selm 

cette dialectique. Lucien Campeau, lui-meme jdsuite, produit une histoire qui 

tappelle a I'occasion l'hagiographie des hisWierts canadiens frsnpis avant la 

Seconde Guene Mondiale. Dans Lapremiere mission d'Acadie, publie en 1967, 

Campeau soutient que: 

ales sources historiques foumissent d"6loquents temoignages sur 
les hyst&ies, individuelles ou collecfjves, sur les paniques sans 
motifs auxquelles ils 6taient sujets. La connaissance d'un Dieu 
unique, transcendant, crbateur de toutes choses, bienveillant et 
mi&ricordieux, dont les foudres sont r4sewt5es aux mdchants, ne 
pouvait avoir qu'une infiuence pacifmnte st 61evante sur leur sens 
religieux intact et sur leun moeun natureflement honn6tess215 

Oans I' ~ta~issement B Quebec, celui-18 publie en 1979, ii ajoute: &on% et 

amour du Dieu supreme deploy& dans une histoire milhaire de rnerveilles 

owtees par les hommes, principalement dans la manifestation du Fils de Dieu, 

irnmok pour les p&h& du monde et dans la rnis6ricorde toujoun renaissante qui 

ne cesse dsassister et de relever la faiblesse de I'homme. Voila ce qui lilnkre 

definitivement I'lndien [...I .B 216 

Lanctot abonde aussi dans le meme sens lorsqu'il suggere que: 

aprebndant pouvoir influencer les bons esprits, chasser les mauvais et dbtenir, en 

plus, des puvoin mysterieux, ks shamans combinaient, avec d'ingenieuses 

rnises en d n e ,  des pratiques entreWlant la rnagie, Pincantation, la priere, la 

chant, la suggestion et k fMchisme. Ils versaient frdquemment dans le 

charlatantsme et la ~oredkr ie .$~~  Cela est d'autant plus r4prQhensible que ala 

21 5 Campeau, 'La premkre mission...', o~.cit., p.183. 
21 6 Campeau, "bblissement...", o~.cit., pp.l30-l3l. 
21 7 Lanctot, oo.ck, p.32. Selon Donald Smith, crl'influence d'un siecle d86crits 
historiques ne elisparaft pas du jour au lendemin. Lanctot hi-m6me represente la 



conversion des sauvages est Punique mobile qui porte les missionnaires ir venir en 

ces contrees sacrifier leu= vies et leu= travaux pow la gloire de notre 

seigneur., 21 8 

Trudel quant a lui, utilise beaucoup moirts I'antinomie 

barbarkme/christianisme. Selon Serge Jaumain, la f i n  dont Trudel ecrit 

I'histoire varie en fonction de la sociW dans laquelle il vit. Ainsi. archacun de ses 

livres pasterieun a 1955 [remet] en question quelques po6tulats de 

lhistoriographie traditionnelle~?~~ NBanmoins, cette rupture est graduelle. Cest 

ainsi que I'on peut lire: aUne fois en Huronie, les missionnaires ne disposent que 

du strict n6cessaire. et meme en ce cas, les Hurons songent plut6t I les piller qu'a 

les aidera 220 

Comment expliquer I'utilisation de canons traditionnels dans la description 

des Amerindiens a un moment de I'histoire quebecoise oQ le discours ideologique 

qui soustend ces canons. s86rode rapidement? Par les memes raisons qui 

poussent Marcel Trudel a ecrire qua crsi je parle du poids de rautorite religieuse 

sur I'historien de cette epoque, c'est pour ravoir subi, [...I. Ce que ce livre 

[Chiniquy] m'a coOte de ruses pour avoir acces aux documents du Seminaire de 

Quebec; [...I ce qu'il m'a fallu de nuances pow faire passer tel ou tel fait, ou pour 

montrer que cerkaines faibleses toumaient B la gloire de l'~~lise.,**'~u debut de 

transition entre les deux ecoles.~ Smith, OD.&., p.89. 
21 8 lbid., p.405. 
21 9 Serge Jaumain, *La larcisation du discours de Marcel Trudel. ~ tude  
historiographique. 2e pattie: de 1955 nos joun", Cultures du Canada fran@s. 
1986. Vot.3, p.24. 
220 Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France. tlll. La seianeurie des Cent- 
AssociBs, Vo1.2. La societe, Montr6al, Fides, 1983, p.391. 
221 Marcel Trudel, 'Un historien se penche sur son pass#" Historical Papers, 
1 982, p.135. Voir auui Marcel Trudel, MBmoires #un awe siecle, Montreal, 
Boreal, 1 987. 
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la revolution culhrrelle que traverse le Quebec ils sont enwre nombreux ceux qui 

partagent les interpretations 6difiees par le discours historiographique 

traditionnelle. I1 faut voir dans les modifications de l'hisbriographie cYrio-nationale 

le meme processus graduelle qui a marque les tmnsforrnations de la societb 

queMcoise. 

2.3 Les dhhuts de araces. 

En 1945, dans jJieredY et I'Homme, Jacques Rousseau affwme que: 

aEnvisage au point de vue biobgique. par cons6quent a la simple lumiere de la loi 

naturelle, le racisme est une abominable manstrubsite, une faute contra nature, 

I'oeuvre de cerveaw desaxbs, sinon d6lirantss, ** €t que les races pure  

an'existent plus, le monde etait devenu un creuset bien avant que les Franpis ne 

s'installent en ~ o u v e l l e - ~ r a n c a . ~ ~ ~ ~  Wja, durant la p&riode pr&5dant la Seconde 

Guene Mondiale, les tenbtives pour classer les hommes en fondion de leur 

coukur, de leur caractere ou de leur intelligence se butent aw d6couvertes 

scientifiques, particuli&ement en anthropologie, soulignant le ridicule de telles 

theories racistes. Ainsi, Ies recherches de Rousseau s'incrivent B i'interieur d'un 

vaste mowement scientifique qui cherche P prouver I'absurdite du discoun 

raciste; ce mowement gagne une large audience surtout une fois connu I'honeur 

des camps de concentration nazis. 224 

Cependant, au QuBbec, et contrsirement B ce que l'on peut croire, le 

dkcours historiographique de la Revolution tranquilk presente encore certaines 

222 Jacques Rousseau, L'HBredite et I'Homme, Montr#al, ~ditions de I'Arbre, 
1945, p.195. 
223 Smith. opt!, p.113. L'auteur paraphrase Jaques Rousseau. 
224 Gossett, qpsit., pp.409-459. 



representations amerindiennes qui vont plus loin que Poppodition primitivisme- 

civilisation. Ces repr&entations se basent sur des caracMristiques gui sont ou 

bien physiques ou bien psychdogiques. On trowe un bon exemple de cette 

attitude ewers les h&indiens dam la description des langues autochtunes. 

Salon le @re Carnpeau, la mental& et la langue de I'herindien 

aexcellaient dam la considbration et l'expression des realYs concrbtes et 

disposaient tres intelligemment des prubI6mes pratiques. Mais e l k  ignoraient la 

speculation abstmite et la discipline logique awquelles la pensee medit6raneenne 

s'exercpit depuis des millenaires.~ Gustave Lanctot souligne aussi cette 

caracteristique lorsqu'il ecrit que: aRefi6tant une rnentaliM de prim-, ces 

langues inaptes a I'expression des idees &stmites se pretaient remarquablement 

B la description caract6ristique des choses et des f a i i . ~ ~ ~ ~  Trudel quant a lui 

soulig ne les differences essentielles entre les fang ues amerindiennes et les 

langues europeennes. ll s'interroge sur carbines sp6cificitds du language 

autochtone: crEt comment stassurer la masbise de langues qui se ddveloppent 

librement, qui n'ont aucune grammaire pour freiner leur evolution rapide? 

Comment traduire dans des langues qui reposent sur le concret des choses 

individuelles, le vocabulaire abstrait de la logique et de la th9010gie?~*~~ Andre 

Vachon rencherit en ajoutant que ale genie des lndiens est descriptif, et leur 

langue esentiellement conwetea 228 

225 Campeau, n~tablissement..', opcit.. p.105. 
226 Lanctot, OD.C~~., p.28. 
227 Marcel Trudel, Initiation h la Nouvelle-France, Montrdal, iditions HRW, 1971, 
p.37. Discutant de son objectivit8, T rudel bcrit: je la faisais reposer awsi sur la 
cornpr6hension. Avant toute demarche de resprit, il faut d'abord comprendre le 
point de vue de I'aube, la rnentalite.~ Etfectvement, en ce qui conceme les 
Arnerindiens, Trudel est un exemple de deux poids, dew mesures ... Trudel, 'Un 
historien ..." , toc.cit., p.139. 
228 Andre Vachon, ~loauence indienne, Montrbal, Fides, 1 968, p.10. 



Paral#lement, au cours des siecles, Ies Amerindiens ont 8t9 decrits de 

plusieun fkqons, et la plupart du temps, de maniere n6gative. On Ies a b l e  de 

caract6ristiques physiques exbaordinaires; akrs que sur le plan intellectuel, ils 

sont dot& dune intelligence inEriewe. Le dircours histoliographique des annbes 

1960 n46chappe pas h ces gen&hations. Ainsi, on p u t  lire Lanctot ecrire txDans 

un visage plat aux chevew 6pais et noin, la pornme s'accusait largement et 

saillante et le nez, proeminent, tandis que I'oeil etait plutdt oblique. En general, 

I'lndien exhibait un superb physique, nmarquable de souplesse et dendurance. 

et surprenait I'EuroHen par I'etonnante acuite de sa vue et Iwextr&me finesse de 

son ou'ie et de son odorats 229 

Voila pour le portrait arpositib des Autochtones. Toutefois, Lanctot nuen reste 

pas la. Wcrivant les Hurons, il suggere qua ce sont de aGrands pallabreurs, 

incapables de politique coherente; bon gueniers, dbnue de toute discipline; 

homme licenciew ignorant la plus simple morale, les Hurons inclinaient facilernent 

P la fourberie, se targwnt mOme de voler P la perfection~230 Sans etre aussi 

explicite, Trudel amme que ales indigenes, pourtant combles de cadeaux. 

agissent en fourbes.~~~'  Et Vachon confirme les propod de Trudel et de Lanctot 

229 Lanctot, o~.cif-, p.26. 
230 ibid., p.216- Selon Lanctot, I'histon'en ne peut faire app l  aau sentiment 
nationab ou de concevoir ales faits du pass6 sous I'angk de la race, de la langue 
et de la religion, sans tenir compte des complexit& Bconorniques at sociales qui 
dominent la vie rnaterielk de la familk. des institutions et des peuples.~ 
S'opposant aw conceptions ctracistes, du chanoine Groubc sur le devenir national 
des Canadiens franpis, Lanctot critique tous ceux qui font du pas& rune espece 
d'age &or, oQ tous les hommes Btaient des heros et toutes les femmes des saintes 
cn5atures.s Gustave Lanctot. 'Chistdre et ses exigencesa, MBmoires de la Socibte 
Royale du Canada. 3e &fie, Vol.39, 1945, pp.107-117. Le lecteur est en droit de 
se demander oP a disparu cette crobjectiv'i8~ lorsque Landot d4crit les 
Autochtones. .. 
231 Trudel, "Le comptoir 1604-1 627 ...', o~.cit., p.59. 



en soulig nant raggressivit6 innbe des Iroquois lorrqu8ils saattaquent d Dd brd 

durant la bataille du Long-SauK 232 

II est etonnant de constater que Campeau, Lanctot, Ttudel et Vachon, les 

principaw sptkialistes du Wile et XVllle siecles frangis en Amerique, pewtuent 

m e  f q n  de concevoir les Aubchtones qui est essentiellement traditionnelle et 

consewatrice. Un seul auteur s8410igne des principales conceptions de 

I'historiographie clerico-nationak concernant les Amerindiens. Jacques Rousseau 

rejette a la h is  le discours donnant a m  PremYres Nations des qualUs physiques 

phenomenales et celui les affublant &une intelligence mediocre. Ainsi, il affirme: 

al'lndien morose ou flegmatique, I'lndien insensible a la doukur, le chasseur 

pourw du sens de Itorientation un sens qui serait hdreditaire, et dont n'ont pas ete 

nantis les Biancs, autant d'histoires qui n'ont pu resister a la critique." II ajoute que: 

arl'intelligence de I'Amerindien n8est pas inferieun B celle du Blanca 233 

II n'en demeure pas moins que Jacques Rousseau represente une 

exception au discours courant sur les Arnerindiens durant les annees 1960. Les 

descriptions de I' Autochtone ve hicuY es par k discours historiographique 

traditionnel visent a 4tablir une distance discursive entre le Nous et le Em. II faflait 

a tout prix demontrer les difF6rences ontologiques qui distinguaient la ~anadien 

franpis de 181\m&indien. Le nouveau discours historiog ra phique moderniste, au 

lieu de rejeter en bloc les positions de I'historiographie clerioo-nationale, comme 

c'est k cas pour I'histoire socio-dconomique ou pour le devenir national des 

Canadians Ranpis, ce discours continue de penser les Amerindiens a I'int&ieur 

232 Andre Vachon, 'Dollard des Orrneaw, Adama, Oiclionnaire bioara~hkue du 
Canada, Tome I, Quebec, Presses de FUniversit6 Lavai, 1 966, p. 279. Voir aussi 
Patrice Groulx, OD&, p. 462. 
233 Jacques Rousseau, 'Les sachems delikrent autour du feu de camp", Cahiers 
des Dix. Vo1.24.1958, pp.22 et 33. 
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des memes cadres conceptuels. Cependant, wmoignant des modifications 

ethniques de la soci6te qu6becoise, la r6volution tranquille engendre de nouwlles 

interpretations sur le metissage culture1 entre Amerindiens et colons franpis. 

2.4 La metissage cultunl. 

En 1960, Marcel Trudel publie une W d e  importante sur I'escfavage au 

Canada fran-i~?~ Recensant plus de 4000 esclaves, am&indiens ou noin, 

repartis dans 960 familles canadiennes ftanpises, tout comme Pexistence de 45 

mariages mixtes, I'auteur s8ataque a un sujet jusqu'alors fortement neglige par 

I'historiographie traditionnelle et par cerlains historiens de I'epoque. Aussi lorsque 

I'ouvrage parait, il s'attire les foudres de I'blibe cY r ide  qui suutient que 180euvre de 

Trudel est un affront a la noblesse des origines canadiennes franpises. 235 

Gustave Lanctot abonde aussi dans le meme sens. I1 aRme que la politique de 

Colbert, qui cherche a franciser les Amdrindiens, est un echec total. &hec 

heureux puisque la race canadienne restera plus homogene et plus forte de ne 

s8Btre pas r n d t i ~ s 6 e . D ~ ~  Selon lui, ~Franqis et Franpises se refusent au 

metissage-B On ne retrowe ces mariages que dans la region des Grands Lacs et 

ces liaisons transfoment les maris en ali berths fain6ants~. 237 

L'intWt du travail de Trudel reside dans la nouveaute du traitement, mais 

en ce qui conceme la fa~on de penser la relation entre les Canadiens franpis et 

les AmBrindiens, I'auteur ne s8610igne gubre des chemins bathis. Decrivant les 

234 Marcel Trudel, Cesclavaae au Canada francais: histoire et conditions de 
18esclavape Quebec. Presses de 18Universitt5 Lava!. 1960. 
235 Gagnon, "Quebet and its Historians...", oo.cit., p.44. 
236 Gustave Lanctot, Histoire de Is Nouvelle-France, tome. II, Montreal. Librairie 
Beauchemin,1967, p.273. 
237 bid. 



alliances mbdes. il declare que: aas maria~es n'etaient pas sans graves 

inconvenients. Marie de llncamabian I'avait deja remarqub: un Franpis devient 

plut6t sawage qu'un sawage devient Ranpis. Pour emmcher les epoux 

canadiens de s'abandonner a la sawagerie. il fallut intewenir [...I?~~ En emt, 

contrairement au souhal des autows coloniales franpises, la civilisation 

europeenne attire peu les Amerindiens qui, pour la grande majorit8, condinuent de 

vivre selon leurs traditions ancesfiales. Ce n'est pas le cas des Fran~ is ,  

explorateurs ou coureurs des bois. Apparernment, Fattrait de radage asans foi, ni 

loi, ni rob semble tres reel chez les ~ a n a d i e n s ? ~ ~  Le Baron de Lahontan ou le 

coureur des h i s  Etienne BlOY sont de ban exemples de orcontaminationsn 

autochtones. 

Trudel a neanmoins conscience de la delicatese de son sujet detude. 4 

ceux qui pretendent que les Canadiens franpis ont du sang sawage dans les 

veines, on repond d'ordinaire par un m o n ~  claironnant et ~ f f e n s b * ~ ~  Mais 

I'auteur soutient qu'8 toutes les fois ou des historiens ont soulev6 la question du 

metissage. c'btait une affiire de badinage: &adher, cBest toujours une fqon 

eleante de contoumer un probY me agapnt.~ 241 

Robert Mandrou souligne rin@t& du projet de Trudel: a[il] vaut a la fois 

comme exploration bun problbme demographique et social essentiel, et comme 

temoignage sur une psychdogie colle~tive.a~~* Cette crpsychologie c d l d v e ~ ,  

238 Trudel, 'L'esdavagea, o~.cit., p.280. 
239 Pour obtenir plus dinformation sur l'influence des Am4rindiens sur les 
Franpis, on peut consulter Jan Grabowski, T h e  Common Ground: Settled 
Natives and French in Montreal, 1667-1 7W, ThBse de doctorat, UniversitB de 
Montreal, 1995. 
240 lbid., p.280. 
241 I d .  p.291. 
242 Robert Mandrou. 'Chistoriographie canadienne franpise, bitan et 
pnpectives~, Canadian Historical Review, Vol-LI, No.l,1970, p.9. 
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Marcel Trudel en fait partie car pour lui aussi, le metissage est un probldme et que 

ace problbme est deja anciens en Nouvelle-France. II semble bien que malgre la 

R6volubIon tranquille et son cortege didees rnodemes at d'ouverture sur le monde. 

les vieilks perceptions des elites tradiionnelles se petpetuent sans meme 

changer de visage. En hit. en ce qui eonceme le m6b'ssage, les ann6es 1960 

n'ont permis que d'entreprendre un dialogue noweau. Les historiens qui 

s'interessent a la Nouvelle-France continuent majoritairement a adherer aux 

canons du discoun historiographiqw clerica-national. Cowerhrre sur le monde ne 

touche que les themes qui ne modifient pas significativernent ridentit6 retrouvee 

des QueMcois et QueMcoise. A cet epoque, si Ie mdtissage se fraie un chemin 

panni les sujets discutables, c'est d'abord et avant tout pour marquer l'opposition 

entre I'historiographie traditionnelle et celle dite modeme; cat, ce que lon ecrit sut 

le metissage ne change pas vraiment. Ce que les historiens ambeantist- nous 

presentent, c'est le meme wntenu, dans un noweau contenant 

2.5 Comp6tences et lacunes technologiques. 

Nous aurions pu croire qu'en raison des nouvelles reussites economiques 

et technologiques de la collectivite queMcoise, le discou rs modemiste aurait 

present8 une image de I8Am&indien capable de maitriser son environnment avec 

ses techniques et ses connaissances ancestrales. Ce n'est pas miment le Gas. 

Contrairement, au discours historiographique traditionnel 00 I'on fait k&s rarernent 

mention de rexpertise amerindienne en medecine ou en gdographie, les historiens 

de la R6volution tranquille decrivent cectains ebments de la culture amerindienne 

qui leur sernblent inMressants. Les raquettes, le canot, le toboggan, les v6tentents 

de cuir, certaines plantes medicinales sont autant bexemples. Toutefois, ces 
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descriptions se rw lent  souvent negatives et sewent uniquement d metbe en 

evidence la superiorit6 de la technologic europ5enne. 

Un trait dominant cara&rise la rnani6re dont les histonens decrivent la 

technologic smerindienne: les Autochtones I'abandonnent rapidement, 

reconnaissant la sup&iorite des produits europ4ens. Ainsi, Andre Vachon suggere 

que les Am6"ndiens adoptent de &cb la techondogie e~rop&nne?~~ TRldal 

quant a lui, affirme que des k debut du M e  siecte, les Amerindiens se vetent, 

saBquipent et guenoient a raide bobjets de traite euro f~5ens*~~  II en va de meme 

pour Gustave Lanctot qui ajoute que les couteaw et ks hachettes europ6ennes 

etaient fort superieurs aux outik de pierre des ~ m e r i n d i e n s * ~  Campeau aussi 

souligne les l i m b  de la technofogie amerindienne, d h a b i i  [arnerindien] 

r6sistant de toute part aux instruments inventes par e w . 2 ~ ~ ~ ~  De plus, pour 

chaser, ils aignoraient a peu pres tout des metaux, pour lesquek ils n'avaient 

trouve aucun emploi. L'or et les autres matieres precieuses ne se retrouvaient pas 

dans leurs campements de M e  de pierre3 247 

Parallelement a Pincapacite technologique des Amerindiens, les auteurs 

dont now avons fait I'etude soulignent B roccasion les difficultes des Autochtmes 

a cornbatbe les maladies europ6ennes. En fait, on decrit somrnairement les effets 

desastreux des epidemics chez les nations amerindiennes du Nord-Est; 

cependant, on ne remet jamais en question 

colons et des explorateun frangais dans la 

le r6le primordial et fondamental des 

conqu?te du tenitoire arn6ricain. 248 

243 Vachon, 'Ceaude-~ie...~, loc-cit., p.27. 
244 Trudel, 'Initiation...", op.cit., p. 31. 
245 Lanctot. "Histoire ... t.lm, o~.cit., p.112. 
246 Campeau, '~tablissement ..', O D - c ,  p.1979. 
247 Campeau, 'La premiere", o~.cit., p.102. 
248 On peut consulter avec profit la demiere synthbse @Olive P. Dickason, 
Canada's First Nations. Toronto, McCleland & Stewart. 1992. 



Encore une fois, les Arn4rindiens sont marginalis& en tant qu'adeurs essentiels 

de la trame historique cokniale, dune part, et dautre part, les pandemics sont 

negligees comme facteur explicant la reussite de I'entreprise colonisabice 

europ4enne en AtnWque. 

Neanmoins, a I'occasion, le cornmantaire des historiens se fait plus nuand. 

L a n e ,  decrivant I'accueil fait am Europ6ens par let Hurons, affirme que ces 

demien les hrent MnMcier de leur experience, de leun connaissances et de 

b u n  inventions. Leur plus grande contribution fut le canot d6corce 

[.+>249~acques Rousseau souligne aussi I'importance de ce dernier: C e s t  le 

qui a porte dans les pays neuk Champlain, Radisson, Jolliet et La Verandrye; c'est 

lui qui a conduit au coeur du continent sur de minces filets dBeau, coureun des 

bois et voyageurs et facilU la traite des foumres.~ 250 Le discours 

historiographique admet jusqu'a un certain point rappott amerindien, 

contrairement au discoun traditionnel qui lui, tout en reconnaissant le canot 

comme etant une trouvailk amerindienne, s'empresse de souligner que les 

Canadiens franqais deviennent apidement des canoteun expetts, sup6rieun aw 

Autochtones. 

La civilisation eurowenne emprunte a m  Autochtones les comp&ences 

dont elle a besoin, sans pour autant faire oeuvre de teciprocU. En effet, tout 

comme le discoun historiographique traditionnel choisit, afin de construire ses 

repesentations identitaires, certaines caracteristiques culturelles amerindiennes, et 

qu'il oublie d'en reveler la provenance; de meme, en pleine Revolution tranquille, 

on admet rutilU de la technologic amerindienne, tout en diminuant leur r6le dans 

la conqu8te du territoire. Ces inventions ne sont en fal  que des aaccidents de 

249 Lanctot, 'Histoire ... t.la, o p k ,  p.44. 
250 Rousseau, 'Ces gens...", loc.cit, p.86. 



parmum, exceptionnels pour des societOs primitives. Ainsi, rnslgre la 

reconnaissance de certaim bkmerrls de la culture amMndienne, la contribution 

autochtone n'est respectee qu'en fonction de leur rdle dans les accomplissements 

des ealonisateurs europeens. Si les ArnBrindiens jouent un rdle dans la conquate 

du continent nord-americain, et en realit& c'est Ie cast ils se revelerrt n'etre 

uniquement que des seconds vidons, dont I'imporhnce ne s'accentue qu'en 

raison des n6cessYs de la donisation europt3enne. 

Nous avions emis au depart I'hypothese selon laquelle la modification du 

discours ideologique engendree par la Revolution tranquille et les nouvelles 

realYs sotio4conomiqws au Quebec amit w6e les conditions necesaires a 

une reconfiguration d'une part de I'identite quebecoise et d'autre part, de celle des 

Amerindiens. Apr& 1'etude des principaux auteurs traMillant sur la Nowelle- 

France durant les annees 1960, force now est d'admettre que le discours 

traditionnel, a quelques nuances pres, se perpetue dans les ecrits historiques de 

cette @node. Ce qui change en fait, ce sont les differentes dichotomies utiiides 

pour decrire les Autochtones. Ainsi, I'opwsibian barbarisme-christianisrne fait 

place a ropposition primitivismecivilisation. On continue de percevoir les 

Amerindiens de la meme f&pn qu'auparavant, si ce n'est que le catholicisme 

correspond de moins en moins a lideal recherche pour les Amerindiens. La vie 

civilis6e, modeme et tt I'occidentale se preen@ comme b but ultime a atteindre. 

Paallelement, comme c'est le cas pour le metissage culturel, la Revolution 

tranquille p e r e t  rapparition de nouveaux sujets d86tude. Cependant, ces sujets 

perp6tuent de vieilles conceptions traditionnelles st n'apportent, en bout de ligne, 

que peu de frafcheur au discours historiographique modeme. Cette 

historiographic, tout comme elle a folklorke, et en quelque sorte, stMis6 le p a w  

canadien franpis avant la R6volution tranquille, d6crit les Amerindiens dans un 



orpresent ethnographique~ do0 ces demiers ne peuvent s'echapper. Ik sont ainsi 

condamn& a la marginalisation de leur existence et de leur pas*. Le discours 

historiographique a s ~ i x a ~ s t e ~  agit de la so* pour maintenir la dktance 

historique entre les Q~6becois et les Amerindiens. Ces demiers, ayant des projets 

collectifs fondamentalement difErents de la majoritt5 qu&becoise, sont exclus en 

tant que participants essentiels de l'histoire glorifide des QuBMcois et 

Que Mcoises. 

En somme, la rnaniere de refl&hir, de penser les Am6rindiens ne change 

pas vraiment, et cela, maQr6 la reconfiguration de I'identite quekcoise. Comme la 

suggere Patrice Grouk, nous comprenons I'Amerindien 4 travers une meme 

classification en socihs superieures et infdrieures qui reproduit notre powoir sur 

eux, celui de formuler leur destineel de la definir et de la conmire en conformite 

avec celle que nous elaborons pour nous meme* 251 

Cattitude de la collecfivW que#coise apparaR fort paradoxale. En tant que 

societe, nous reclamons pour nous meme le droit de veiller a notre avenir collectif, 

par I'entremise des leviers economipues et politiques mbcessaires a la realisation 

de nos aspirations nationales. Toutefois, now refusons ce mame drol  a la 

minorite autochtone du QuObec, sous pretexte qu'elle est inapte a se gouvemer. 

Le discours historiographique construit un ensemble de representations 

identitaires qui ont pour but de presenter les Arnerindiens comme des incapables 

ou des incompetents. De meme, une nation dont on falsifie ou dont on fait 

disparaitre toute memoire peut difficilement r6clamer pour elle les pouvoirs 

necessaires a son &mergence en tant qw cdlBCfiVite; elle ne peut s'historiciser. 

Aniverons-rous un jour B briser la relation de sup6riorite-inferior& qui faQonne 

nos interactions avec les Ambrindiens? Now est-il possible de modifier nos 

251 Patrice Groulx, o~.cit,, p.496. 
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perceptions de FAutochtone et que ces demYtes ne senrent plus B marquet notre 

perplexit6 profonde, notre inquietude cdlective? Cals reste a voir. 



Au debut de notre Mmoire, nous avons postuk deux hypoth8ses: d'abord, 

le discours idbologique at histon'ographique tradibionnel decrit les Amerindiens 

negativement pour marquer h difkrence qui existe entre k Canadien franqais et 

I'Autochtone. Ce demier est donc spirituellement d6nud6, nornade, sanguinaire et 

barbare alars que le premier est un agriculteur catholique et civilis& Non 

seukment ces representations marquent I'ideologie de l'epoque, mais elks 

influencent egalement Phistoriographie de la Nouvelle-France. Cexplication la plus 

plausible reside dans la necessite pour 1es elites traditionnelles de IYpoque de 

creer une distance suffisante pour qu'aucune mparakon ne soit possible entre 

les Canadiens franpis et les Amerindiens. 

On agit de la sorte pour. dune part, s'opposer au discours anglophone de 

cette p6riode qui maintient le caract&re primitif et arriere des Canadiens franpis. 

et d'autre part, ce besoin de marquer une difference bien nette entre le nous et 

I'Autre semble dautant plus necessaire pour le discours ideologique et 

historiogaphique de Mpaque que ses representatom identitakes apperaissent 

fragiles. Appele P disparaitre, minaritaire sur le territoire quebecois, on a 

longtemps cru que IIAm&indien fait partie dun group dont I'assimilation ou la 

disparition est une certitude. Les id6dogues traditionnels ne veulent tout 

simplement pas partager la meme fin. Ainsi, perdu dans un -an anglophone 

dont les valeurs, les fqons d'etre sont diam4tralement oppos4es a celles 

v6hicul6es par I'id6ologie de l'epoque, les Canadiens franpis sont, B I1echelle 

americaine, dans une position sirnibire a celle des Amerindiens en sol quebecois. 

II devient alors essentiel de montrer, par tous les moyens, les differences 



cuiturelles fondamentales qui caracterisent les Canadiens ftanpis et les 

Autochtones. 

Notre seconde hypothese suggere qu' avec Partbee de la decennie 1960 et 

de la Revolution tranquille, les chob de socit5t6 de la collectivit6 qu6Mcuise se 

modifient. On se veut d4sonnais comp&ent, modeme at ouvert sur le monde. Ce 

discours iduence grandement la manYre dont on d6crit les AmBrindiens. C'est 

ainsi que le noweau discours historiographique met davantage I'accent sur le 

primitivisme au lieu du barbarisme; on discute les comp6tences ou les lacunes 

technofogiques des nations autochtones; le m6tissage n'est plus tabou. Tous ces 

eYments oontribuent B modifier le portrait de FAmBrindien. II ne f&ut pas croire 

ndanmoins, que k mythe du bon sauvage effecSue un retour en force, bien au 

contraire. 

Comment peuton expliquer cette continuite idbologique dans le discaun 

historiographque crsoixantiste~, alon que dans un grand nombre de secteurs 

soci~conomiques et culturek, on s'evertue a marqwr la rupture entre la 

premiere moitie du XXe siede et la Revolution tranquille? Ideologues et histonens 

entreprennent la construction d'un espace sociologique infranchissable entre la 

nouvelle soci6e queWcoise et les nations amerindiennes. Les Autothtones jouent 

encore une fois le rdle de faire-valoir identitake, &ant de cew avec qui une 

cornparaison avantageuse devient possible. Ces cornpamisons re revelerit 

d'autant plus avantageuses que ce sont des reprdsentations alfegoriques 

construb par le discours social dominant. On devine qu'il devient tres facile alors 

d'accentuer les caraderistiques n6gatives des Am&rindiens afin de presenter un 

tableau enjolive de la societd qu&&oise, de ses qualUs et de ses rtiussites. 

Avec en toile de fond fe vieux d&ir canadien franqais ou qu6becois d'kgaler 

la civilisation canadienne anglaise ou am&ricaine, nous avons besoin dun group 



humain contre qui nous pouvons demontrer notre superiorW. F X  Gamesu avait 

d6j8 &labor$ une hierarchic ssmblabk au XD(e si8ck. La mani9re dont now 

construisons nos representations idenmire ne ~ ' ~ e l l e  pas modifie en 150 ans? 

Non. Depuis k dtbut du XU(e siWe et ce jwquY la R6volution tranquilk, nos 

fiqons de conpvoir et de comprendre les Arnerindiens n'ont change que de 

forrnes, le contenu Mant demeun2 sensiblement le meme, c'estadire celui de 

fairevaloir idenmire. 

Entre la fin des ann8es 1960 et notre epoque actuelle, avons-nous 

~ ign i f i~vement  transform6 nos manihres de penser les Autochtones au Quebec? 

Les livres d'histoire de I'epoque nous portent a croire que non: de minorite gihante 

a la colonisation du continent nord-americain, les Am4rindiens sont, dans Ies 

principaux taurants historiog raphiq ues, devenus invisi bles. Dans son Histoire 

economiaue et sociale du Quebec. 1760-1850, Fernand Ouellet ne leur reserve 

que cinq ou six filets sur les 596 pages que contient son livre. On pounait en dire 

autant de I'Histoire 6conomiaue du Quebec 1851 -1 896 de Jean Hamelin et d'Yves 

Roby. ParalYlement, si l'on analyse les representations identihires queMcoises 

durant les anndes 1970, e l k  conservent a quelques nuances pr& les memes 

formes qu'au tournant des anMes 1950. Elks influencent relativement peu k s  

constructions identitaires am6rindiennes. 

Ceta ne veut pas dire qw I'Amerindien ne cherche pas B se redefinir. au 

contraire. Deux 6Yments marquent la qugte identitaire des Autochtones: d'une 

part, ils se sont domes une voix politique en revendiquant haut et fort leun droits 

territoriaux et leur autod&termination. Les ententes de la Baie James entre les Cns 

et le Gouvemement du Quebec sont un exemple typque: [Tautre part, et sans 

doute en raison de leur emergence politique, Pethnohistaire commence a faire une 



apparition remarquee dans k s  univenitbs qu9Wcoises francophones. 252 a 
nouvelles m8thodes d'etude ont pout eflet de reg4nerer k discoun sw ks 

herindiens. On trace d6sormais un portrait plus juste des collectivMs 

amerindiennes. toubbis, malgre la bonne vob* des chercheurs et la n&essi@ 

de rbtablir les faits en ce qui wnceme la part des AmBrindiens dans notre histoire. 

les historiens contemporains coMnuent d'6tudier eseW.ellement les relations 

entre Europ6ens et AutocMones, et les ethnohistoriens cheminent toujours en 

peripherie des principaux cburants hktoriographiques canadiens. Ainsi, comme le 

souligne Bruce Trigger, ahistoncar research thus minors the social alienation of 

native peoples from the society that occupies the land that was once exclusively 

their  own.^ 253 

Encore aujourd'hui, nous ne sornmes pas parvenus a elaborer une histoire 

autochtones qui soit libre d'ecueils id4ologiques. Selon Denys DeYge, le premier, 

de tradition cdoniak et eurocentriste, atend i t  occulter la presence et la 

dynamique autochtone. I...] Le derodeme ecueil est celui de la rectitude politique 

dont n'est pas cornpletement sortie non plus la nowelle histoire des Autochtones. 

II cansiste a minimiset le regard critique pour metbe en lumiere les aspects 

apositifb des societes et occulter les &tes repussants pour I'd 

c o n t e r n p ~ r a i n . ~ ~ ~ ~  Ce qui irnporte en fait. c'est quail y ait une amdlioration 

significative par rapport aux dBcennies p-dentes. Aucune societ6 West Cgee 

252 Sur Mvolution des recherches amerindiennes au Quebec, on p u t  consulter 
Marc-AdBlard TremMay, "Les ~tudes amdrindiennes au Quebec, 1980-1 981 :   tat 
des trmux et principales tendancesat Culture. Vol.ll. No.l,1982, pp.83-106.; 
Sylvie Vincent, Bilan des recherches ethnoqtpphiaues concernant les aroupes 
autochtones du Quibec. vol.1. QuObec, Ministere des m i r e s  culturelks, 1984.; 
Bruce Trigger, Natives and Newcomers. Kingston and Montreal, McGillQueenms 
University Press, 1985, pp.3-49. 
253 Trigger, OD.&, p.m. 
254 Delage, 'Les principaux paradig mes. ..@', Ioc.cit, p.51. 
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dans le temps, il nous hut retonnaltre I'0volution des Am6rindiens de Qpn a les 

etudier le plus honnetement possible. Chaque nouvelle decouverke se r8vek un 

pas dans la direction dune comprehension mutuelle plus complete. 
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