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Resume
La rencontre entre les Europeens et les autochtones d'Amerique a

bouleverse I'equilibre ancestral, en introduisant une nouvelle logique
d'action qui allait eventuellement modifier les pratiques usuelles des deux
groupes. Ce bouleversement n'a toutefois pas ete subi passivement,
puisque les deux groupes ont activement participe ade multiples echanges
tangibles et intangibles. Alors que I'Histoire s'attarde aux grands
mouvements strategiques, cet essai explore les pratiques d'echanges
economiques, militaires et spirituels qu'entretenaient les autochtones avec
les acteurs du regime franyais, afin d'y deceler la metaphorisation et les
adaptations mutuelles lors de la cohabitation entre les Franyais et les
Iroquois et Hurons au cours des 17eme et 18eme siecles. A la suite de
Michel Certeau, I'etude des tactiques du quotidien permet de reveler la
richesse et la fluidite du monde reel dans lequelles individus et les groupes
evoluent et ce, rnalgre I'apparente puissance des pouvoirs etablis.

Introduction
Les autochtones ont habite les terres d'Amerique depuis 'des

temps immemoriaux' et ont prospere, souffelt et evolue au cours des
rencontres et experiences qu'ils ont faites. L'experience la plus
detenninante en regard de leur situation actuelle est celtes leur
rencontre avec les Europeens, venus en ces tenes agrandir Ie domaine
de leurs empires, tant economique, militaire que spirituel. Cette
rencontre est venue bouleverser un relatif equilibre local, en
introduisant une nouvelle logique d'action et d'interaction qui allait
prendre Ie dessus sur celle a laquelle les autochtones etaient
accoutumes. Cela ne veut pomtant pas dire qu'ils aient passivement
subi ce bouleversement, puisqu'en lui, les autochtones ont identifie
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et su profiter de multiples avantages. L'introduction de nouveaux
biens facilitait leurs taches et leur offrait de nouveaux avantages, et
ils ont ainsi activement metisse leurs habitudes avec celles des
nouveaux venus. Pour asseoir ce processus, ils ont etabli des alliances
commerciales et militaires entre eux et avec les Europeens, alliances
qu'ils ont modifiees en fonction des situations et qui ont donc ete
adaptees selon les besoins des parties. Les autochtones etaient
autonomes, libres et puissants et s'adaptaient l'environnement
changeant.

II vint pOUltant un moment ou les changements furent trop grands
pour que les autochtones puissent continuer a s'adapter sans laisser
aller une paltie de leur independance. En effet, la penetration des
colons dans les tenes, les guelTes coloniales s'ensuivant, combinees
a un choc microbien ayant decime la population amerindiemle, ont
destabilise les autochtones, leurs telTitoires, leurs coutumes a tel point
que leur survie en tant que groupe a passe par la conciliation avec les
pouvoirs coloniaux. Sous Ie regime franc;ais, les autochtones actifs
dans leur gouverne sont devellus de plus en plus dependants et
tributaires des imperatifs europeens, jusqu'a perdre une grand patt
de leur autonomie. Toutefois, limiter Ie recit histOlique ala subjugation
progressive de la terre d' Amerique par les Europeens nie aux
autochtones la capacite de resistance et de resilience presente a toute
culture. Dne 'grande' histoire du Canada neglige toutes les subtilites
des us quotidiens, des pratiques autonomes qui pennettent d'agir sur
la destinee et de perdurer pendant les siecIes. L'historien philosophe
Michel De Celteau soutient que « l'ordre effectif des choses est
justement ce que les tactiques populaires detoument a des fins propres»
(De Celteau 1990 : 46) et c'est donc sur ces pratiques que pOltera Ie
present essai.

Ainsi, dans les prochaines lignes, nous verrons comment l'etude
de la pratique du quotidien revele Ie monde reel dans lequel les
individus et les groupes evoluent, malgre les ordres etablis qui
semblent immuables et tout puissants. Nous explorerons les pratiques
d'echanges economiques, militaires et spirituels qu'entretenaient les
autochtones presents en Nouvelle-France avec les acteurs du regime
franc;ais. Durant cette periode, les autochtones s'engageaient
volontairement dans des alliances dont ils beneficiaient avec des
Franc;ais qui avaient besoin d'eux pour leurs survie et desseins.
L'histoire etant principalement ecrite par les Franc;ais, l'infonl1ation
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disponible reflete surtout les intentions, progres et difficultes que ces
demiers ont rencontres. Mais plusieurs auteurs se sont attardes a
superposer ces recits avec d'autres sources afin de reconstituer une
histoire plus complete et ainsi offrir une vue plus nuancee du processus
d'adaptation mutuelle ayant eu lieu sous Ie regime franl(ais. Apres
une breve presentation du concept de la pratique du quotidien, nous
presenterons donc trois espaces relationnels - I' economique, Ie
militaire et Ie religieux - de cette relation s'etant deroulee aux 17eme

et 18eme siecles, jusqu'a la conquete (1812), reservant les relations
avec les Britanniques pour un prochain essai.

Histoire et Histoires
La sihlation actuelle des autochtones au Canada ne peut etre

qualifiee epanouie et nombreux s'attellent a resoudre la 'question
autochtone'. L'histoire des relations entre autochtones et Europeens,
puis Euro-Canadiens fait l'objet de nombreux livres et textes qui
relatent la succession de guenes, de traites, de cessions, de deceptions
et de decisions juridiques. Mais que cela revele-t-il des individus et
des groupes, de leur existence pmticuliere? On parle aussi beaucoup
de ce qui fait que les autochtones sont autochtones, que leur culhlre
est authentique, specifique, valeureuse et peltinente. Mais une culhlre
n'est-elle pas authentique du seul fait qu'elle soit pOltee par des
individus? Et cette demiere ne prend-elle pas vie a travers les pratiques
qui la materialisent? De Celteau soutient que dans cette silencieuse,
dans cette reserve, s'organisent reellement les espaces quotidiens au
sein desquels les pratiques ont cours, alors meme qu 'un schema de
pouvoir semble imposee et tout puissant. D'autres, dont Michel
Foucault, diront plutot que ces pratiques mineures innombrables ne
sont rien en regard des autres pratiques exorbitees, normatives et
autour desquelles la societe s'organise (De Certeau 1990 : 79).
L' attention des chercheurs devrait viser a deceler les modes
unifonnisant, 1'interiorisation du controle et la docilite puisque les
teclmologies du pouvoir visent a investir la vie de ses citoyens de
bord en bord (Foucault 1984 : 261). « Dans cet espace de mouvement
ainsi conquis, ( ... ) les methodes du pouvoir et du savoir ont assume
la responsabilite des processus de vie et ont entrepris de les controler
et de les modifier» (Foucault 1984 : 264).1

Mais a la suite de Celteau, nous montrerons dans cet essai que
I'Histoire dissimule une multitude de conflits caches, qui sont l'mt
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de vivre, Ie foumi du quotidien, et par lesquels les 'vaincus' non
seulement existent, mais agissent dans l'espace qui est Ie leur, et qui
lui n'est pas vaincu par la grande victoire (De Celteau 1990 : 32).
Dans ses etudes anthropologiques aupn':s de culhlres semblant
vaincues tels les Indiens du Bresil, De Certeau a observe que
l'apparente docilite des peuples aadopter les modes de consonunation
du vainqueur cache en fait un reemploi de cette consommation qui
pennet de dejouer l'ordre etabli. L'acceptation des biens ne signifie
pas l'acceptation de l'ordre vainqueur, mais reIeve plutot d'un
sentiment fataliste face ala quasi-impossibilite pressentie de modifier
l'ordre des choses. Apparait alors une contestation 'ethique', qui nie
force de loi au fait etabli, mais qui l'accepte toutefois conune un fait
(De Celteau 1990 : 33). L'appropriation des biens prend acte de la
presence, voire meme de l' attrait exerce par l'Autre, tout en Ie faisant
fonctionner sur un autre registre que celui prevu; De Celteau appelle
ce processus la 'metaphorisation' de l'ordre dominant (De Celteau
1990 : 54), par lequel prend fomle la texture de l'autonomie.

Aune production rationalisee, expansionniste, centralisee, spectaculaire

et bruyante, fait face une production d 'un type tout different, qualifiee de
consommation, qui a pour caracteristiques ses ruses, son effritement au
gre des occasions, ses braconnages, sa clandestinite, son lllut'mure
inlassable, en SOlllme une quasi-invisibilite puisqu'elle ne se signaJe guere
par ses produits propres mais par un mt d'utiliser ceux qui lui sont imposes.
(De Certeau 1990 : 53)

Ainsi, relater les histoires mineures et se concentrer sur Ie pouvoir
d'utilisation des produits et pratiques plutot que sur leur production
et diffusion, permettent de relativiser la pretention de l'Histoire
expliquer Ie monde par les grandes strategies globales (De Celteau
1990 : 243). Nous venons donc dans les prochaines sections celtaines
pratiques de metaphorisation utilisees par les autochtones au fil de
leurs contacts avec les Franyais.

Deux Logiques, Trois Espaces Tactiques
Avant de se lancer dans la revue plus detaillee des interactions

entre les Franyais et les autochtone,2 il impOlte de saisir en quoi les
deux groupes sont interrelies. Dans trois espaces relationnels
identifies, l'economique, Ie militaire et Ie religieux, les acteurs sont
souvent les memes, et atout Ie moins, ils agissaient selon une logique
propre aleur epoque et aleur culmre. Les conunen;:ants cherchant

NEXUS: Volume 18 (2005)



Le Regime Franl;ais et Les Amerindiens 69

leur profit etaient aussi des decouvreurs qui se maliaient, qui fOl1naient
des alliances avec les autochtones et qui souvent etaient croyants. De
la meme fayon, les autochtones, qui avaient leurs coutumes propres,
chassaient, faisaient aussi la guerre, se soumettaient a leurs chefs et
s'inspiraient de leurs chamans. Les differents poles relationnels entre
ces deux groupes, conjugables en une multiplicite de relations entre
individus, s'ancraient dans des logiques propres au referents culhlrels
de chacun et c'est aces logiques que nous attarderons dans cette
section.

Acette epoque, la logique qui habite les Franyais est d'abord de
controler et d'integrer un maximum de territoires a la colonie, afin
d'augmenter l'emprise et la gloire du roi et du Pape. Cette logique
s'inscrit dans Ie contexte mondial de rivalites royales europeennes et
de recherche de denrees, et donc de richesses, a la terre-mere. Ces
richesses om'ant Ie double avantage d'offrir des revenus au roi et des
biens a la population, il impOlte pour les gouvernements de contr6ler
les sources et les voies de transpOlt de ces afflux. La religion ayant
ete mise a mal dans ces pays quelques decennies auparavant par les
guerres de religion, Ie Vatican a quant a lui un objectif de
rechristianisation totale de la societe (Gourdeau 1994 : 33). La
colonisation des terres d'Amerique est une vaste entreprise visant a
grandir et assurer Ie pouvoir des gouvernants europeens, rois et Pape
confondus.

Cette logique expansionniste se materialisera en trois espaces
relatiOlUlels : Ie commerce, Ie militaire et Ie religieux. L'espace du
conunerce est Ie moteur de l'expansion franyaise puisqu'il n'y a qu'un
faible nombre de Franyais, en proportion de l' immensite
geographique, et une conquete armee n'est ni realiste ni realisable.
Les Franyais utiliseront des moyens qu' ils connaissent pour
s'approprier les tenes en nOlllillant, caltographiant, posant poteaux
ou croix ou encore en faisant des actes notaries pour emegistrer leurs
possessions territoriales (Havard 2003 : 256). Mais I'afflux de biens
ne sera garanti que par Ie biais d'ententes commerciales et de
paltenariats avec les autochtones. Par leur nombre et leurs habimdes
de chasse, les autochtones detielUlent alors les moyens d'obtenir les
ressources et c'est en canalisant leurs effOlts que la France pOUlTa
obtenir ses produits. Afin de garantir la permanence des afflux, il
impOltera de contenter les attentes des autochtones et d'etablir avec
eux des ententes a long tel1ne. Par contre, Ie nombre de nations et la
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proximite d'autres pouvoirs coloniaux et commen;ants mettent a
risque toute entente. II importe donc de garantir et securiser les
tenitoires contre les invasions, et ainsi apparait Ie besoin de presence
militaire. Les expeditions et les fOlis visent a assurer la presence et la
securite des Fran<;ais dans les territoires commerciaux toujours plus
grands, de meme que des autochtones allies. La presence militaire
renforce I'hmTI1onie entre les allies et rebute les autres Europeens.
Pour leur part, Ie succes des missiol1l1aires se mesurera au nombre
d'ames qu'ils auront gagnees a leur cause. lIs iront d'abord la m}
sont les autochtones, se melant a eux et utilisant leur culture afin de
les convaincre d'acceder au salut.

La logique des Fran<;ais en est donc une d' expansion, de
croissance, d'etendue des pouvoirs et des possessions. Cette logique
prend acte et lieu dans trois espaces d'interactions, mais dont les
acteurs agiront assez independamment entre eux. Les commen;ants
de la traite developperont leurs postes selonleurs interets economiques
et traiteront avec les chasseurs selon des bases commerciales
entendues entre eux. Les militaires etabliront des fOlis souvent pres
des postes de traite, mais principalement en fonction des allies de
guene et des routes navigables et linutes territoriales a defendre. Les
missionnaires parcouront Ie territoire en quete d'ames, sans trop se
soucier des actions militaires. Ainsi, dans la logique europeel1l1e,
chaque sphere est autonome et geree par ses 'specialistes' ou a tout Ie
moins par ceux qui y trouvent un interet. Les motifs qui animent les
acteurs de chacune des trois spheres sont semblables et celiainement
inter reliees, mais leurs actions seront menees par des acteurs
differents, sur trois espaces et de fa<;on assez autonome les uns des
autres.

Pour les autochtones de cette region, I' accumulation de biens n'a
pas de siglufication. Les biens servent les usages qu'on leur dOllie,
I'abondance est celebree, savouree et pmiagee. Le fruit du travail
assure Ie bien-etre, et lorsqu'il y en assez, on vaque a autre chose,
tels les jeux, I'mi et les loisirs. Toutes les nations sont en guerre avec
I'une ou I'autre nation, mais pas avec toutes les nations a la fois. La
guerre ne se fait pas pour la conquete de la tene, mais plutot pour
extenniner un eunemi, faire des esclaves, pour venger ou reparer une
offense (Sagard 1976 : 153). Les autochtones etablissent des ligues
au sein desquelles il existe la paix et en dehors desquelles existe
I'Autre, contre qui on se bat. Le travail et la guerre alternent
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respectivement avec Ie loisir et la paix, chacun etat ayant son utilite
et la valeur centrale etant l'harmonie entre ces etats.

Les relations avec les Franyais serviront trois fonctions chez les
autochtones, tel qu'un « orateur ouiatanon, en 1715 l'exprime (oo.)
en requerrant '1' installation panni les siens d'un officier pour assister
a leur conseil, d'un missionnaire pour les instruire et d'un forgeron
pour racconmlOder leurs annes' » (Havard 2003 : 234). Ainsi, les
autochtones voient chez les Franyais des benefices a tirer puisque les
alliances rnilitaires leur apportent une protection contre leurs elmemis,
les religieux leur appOltent des cOlmaissances qu 'ils jugent utiles et
les alliances conmlerciales leur foumissent des biens dont ils font
usage. Ces biens facilitent leur vie puisqu 'ils reduisent Ie travail requis
pour fournir les necessites, ou offrent des avantages que leurs biens
traditionnels n'offraient pas. Les echanges avec les Franyais ne sont
alors pas des signes d'une conquete ou d'assimilation, mais plutot
d'un caleul utilitaire duquel ils retirent des benefices qu 'ils choisissent.

Conmle pour les Franyais, la logique qui anime les autochtones
est relativement coherente dans les trois espaces d'echanges, mais a
la difference des Franyais, les trois espaces sont superposes et
pelmeables. La pensee autochtone qui s'appuie sur l'interconnexlon
entre toute chose ne les amene pas a separer les spheres de la vie
comme Ie font les Franyais. La chasse est une pratique de survivance,
mais est regulee par un ensemble de rites spirituels, la guerre selt a
ajouter des membres a la tribu et les echanges de biens servent a
echanger de 1'infonnation. Les spheres ne sont done pas separees,
independantes, et toute ouverture d'une sphere aura des repercussions
sur les autres, puisqu'en fait, elles ne fonnent qu'un espace de vie.
L' equilibre, valeur centrale spirihlelle, se vit dans toutes les facettes
de la vie, peu importe la nahlre pmticuliere de la pratique.

Voila deux fayons differentes d' agir dans Ie monde qui se
retrouvent mises en presence, en alliances et en conflits sur une meme
terre. Dans les prochaines sections, nous verrons comment les
echanges materiels ont transfonne des usages sans signifier la
deculhlration, comment la dynamique guerriere a evolue selon les
imperatifs de la traite et comment les conversions religieuses
constihlaient simplement une extension des croyances autochtones.

Le Forgeron - Echanges Materiels Et Commerciaux
L'histoire de la terre d'Amerique est marquee par les guelTes
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coloniales, remplie de batailles celebres et de redoutables chefs de
guerre. Les historiens ont pOlte grande attention aux evenements
militaires et diplomatiques tels les traites, mais c'est dans Ie commerce
que reside Ie moteur principal des guerres, y compris les guerres
inteltribales (Hunt 1940 : 19). On ne peut donc comprendre 1'histoire
de l'Amerique sans sou1igner les echanges materiels qui y ont eu lieu
et comment ces echanges ont detennine les relations entre les nations.
Le commerce a ete 1a source des guen"es et a profondement transfomle
non seulement l'espace geopolitique, mais 1es cultures qui y ont
pmticipe. Dans cette section, nous ven"ons comment Ie 'forgeron qui
raccommode les almes' de l'orateur ouiatanon est Ie symbole de
l'appropriation des biens europeens.

Echanges et Appropriations
L' impact premier des Fran<;ais a ete d'introduire des biens jusque

Iii incollllus des autochtones, mais auxquels ils allaient trouver une
utilite. Les plincipaux objets qui ont ete integres sont Ie tissu et Ie fer,
sous la forme des annes et des chaudrons. D'ailleurs, l'un des noms
donnes aux Fran<;ais par les Hurons etait « Agnonha, c'est-a-dire
gens de fer, en leur langue (... ) qui vient de ce qu'auparavant, ils ne
savaient ce qu'etait Ie fer, et n'en avaient aucun usage, non plus que
de tout autre metal ou mineral» (Sagard 1976 : 67). Anterieurement,
tous leurs objets etaient fabriques de peau, de bois, d'ecorce ou de
terre cuite, ayant la propriete d'etre fragile et de garder l'humidite
(Sagard 1976 : 98). L'introduction du fer a marque une nouvelle
epoque foumissant un materiau resistant iI 1'usure, a la chaleur, a
l'eau et offrant ainsi de multiples possibilites.

Les biens obtenus par la traite des fourrures etaient reappropries
dans des usages typiquement autochtones (Havard 2003 : 577) et ne
symbolisaient pas la francisation ou la transfOlmation des mreurs.
Les autochtones prenaient les produits pour l'utilite qu'ils en auraient,
quitte a etendre les usages qui en etaient faits en Europe. Par exemple,
1es chaudrons pouvaient tout autant servir a cuisiner qu'a faire de la
musique, celtaines chemises etaient decoupees et pOltees comme
talisman. L'etoffe etait l'un des produits hautement prises par les
autochtones, puisqu'elle avait de grands avantages par rapport aux
peaux traditionnellement utilisees pour les vetements. Le tissu rendait
les vetements plus faciles a fabliquer, plus legers a transpOlter, sechant
plus vite et pouvait arborer de multiples couleurs (Havard 2003
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580), dont Ie rouge qui etait pmticulierement prise par les Hurons
notanunent (Gourdeau 1994 : 65). L'utilisation de I' etoffe ne signifie
toutefois pas que les vetements adoptaient la mode europeenne; elle
servait plutot a faire plus facilement Ie meme geme de vetement
qu' auparavant, COlmne les couvertures qui servaient de capes. II en
est de meme pour un autre produit dont I'utilite fut plus tard contestee
: l'alcool. Sans entrer dans l'histoire pmticuliere de ce produit, nous
ne mentionnerons seulement que sa consOlmnation s'est repandue
rapidement notanmlent parce qu'elle s'inscrivait dans des pratiques
spirituelles en cours chez les autochtones. La consommation d'alcool
visait l'ivresse, puisque celle-ci etait associee a la pratique des songes,
centrale dans leur spiritualite (Havard 2003 : 580).

Ainsi, les produits qui ont fait leur marque chez les autochtones
1'0nt fait parce qu'ils etaient conmlodes aux usages deja en place
(Havard 2003 : 567). lIs ont facilite la vie de la tribu en reduisant Ie
travail requis pour assurer Ie confOlt du groupe, sans toutefois modifier
les pratiques traditimmelles. Celtains colonisateurs ont qualifie ceci
d'echec de l'assimilation puisque la permeabilite des produits n'a
pas resulte en une permeabilite des pratiques. Mais Ie pOltrait n'est
pas complet si on ne regarde pas du cote des Fran<;ais et de leurs
contacts avec les autochtones. Ces echanges ont resulte en une celiaine
indiennisation de Fran<;ais, qui eprouvaient un attrait pour cette societe
egalitaire et basee sur l'alterite (Havard 2003 : 543). Un exemple
frappant de ce metissage est Ie mmiage, frequent entre des Fran<;ais
et des femmes autochtones, notanunent en raison du ratio de sept a
lmit hommes pour une femme dans la colonie. Le processus de
negociations menant au maliage, la celebration et Ie festin s'ensuivant
ont subi des adaptations combinant des pratiques chretiennes et
autochtones (Havard 2003 : 664). Le mariage rehaussait Ie statut de
la famille autochtone au sein de sa tribu (Havard 2003 : 644) et les
metis resultant de ces unions n'etaient pas distingues des autochtones
puisqu'ils restaient et adoptaient pour la plupart Ie mode de vie de la
tribu.

On pense souvent que Ie mouvement transformant est
unidirectionnel, du pouvoir gouvemant envers les 'gouvemes'. « On
suppose qu' 'assimiler' (un produit, une pratique) signifie
necessairement 'devenir semblable a' ce qu'on absorbe et non 'Ie
rendre semblable a ce qu'on est', Ie fa ire sien, se l'approprier ou
reapproplier» (De Celteau 1990: 240). Mais ce que l'on peutobserver

NEXUS: Volume 18 (2005)



74 C. Sauriol

des echanges de pratiques entre autochtones et Franyais est une
integration des produits aux usages en cours chez les premiers et une
celiaine adaptation des modes de vie et de la cuIhIre des Franyais au
nouveau monde d'Amerique.

Importance de la Traite
A l'epoque du regime franyais, Ie territoire se separe en deux

espaces : Ie 'Pays d'en Bas' qui est une colonie d'agriculteurs,
organisee en seigneuries, Ollies Franyais et les autochtones vivent
cote a cote, en relativement harmonie, et Ie « Pays d'en Haut », Oll vit
une poignee de Franyais servant des interets divers, au milieu d'un
tenitoire Oll de multiples nations autochtones y vivent (Havard 2003
: 52). Dans les deux cas, ces Europeens se sont inseres dans une
organisation inteliribale preexistante sur ce tenitoire, qui a par contre
ete grandement modifiee par Ie commerce des fourrures qui s'y est
ajoute (Hunt 1940 : 4).

Dans Ie Pays d'en Haut des amlees 1630, on trouvait autour 100
000 Iroquoiens, 100 000 Algonquiens et 40 000 Dakotas (Havard
2003 : 118), pour quelques forts et postes de traite etablis au fil des
rivieres. Par Ie nombre et la force relative, ces etablissements n'etaient
possibles qu'avec l'assentiment des autochtones, a qui les Franyais
demandaient l'hospitalite, c'est a dire la libelie de cll'culer et de
commercer, en echange de la protection (Havard 2003 : 218; Sagard
1976 : 88). La navigation surle cours d'eau, l'etablissement de postes,
Ie choix des pmienaires et les alliances commerciales se faisaient au
su et au gre des autochtones qui y trouvaient leur benefice, sans
toutefois y laisser leur autorite ou leur independance. Le processus
d'agglomeration etait Ie suivant : les commeryants s'etablissaient en
des lieux de rassemblement autochtones, telle l'intersection de 11vieres
navigables, lieu Oll souvent existait deja un village autochtone. Ils y
etablissaient un poste ou un fmi a paliir duquel ils faisaient Ie
commerce, ce qui attirait d'autres autochtones interesses par la traite.
De plus, ce fmi offrait une protection aux allies contre leurs ennemis,
et servait d'atlraction supplementaire pour assurer la protection des
femmes et enfants lorsque les guerriers autochtones pmiaient en
guerre. L'etablissement de postes de traite favorisait donc
I'agglomeration des autochtones en un lieu ou les villages et les fmis
coexistaient, et offraient des avantages reciproques, sans toutefois
que les modes de vie ne soient fusiOlmes (Havard 2003 : 236).
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Chez les autochtones, l'anciennete est Ie clitere de classement
des droits, et ainsi l'anteriorite de la presence sur les territoires de
chasse detennine celui qui en aura 1'usufmit (Delage et Sawaya 2000
: 29). Nul n'est besoin d'occuper constatllinent Ie territoire, puisqu'on
ne parle pas de 'propriete' de territoire, mais bien d'utilisation de
celui-ci, de droits de chasse et peche. Les territoires ne changeant
pas de mains frequemment, la stabilite des fmits du COlllinerce
dependait de la stabilite geographique des commeryants. Ainsi, les
differentes nations ont frequemment tente de limiter les contacts des
Europeens avec d'autres nations, en se posant notamment conune
intermediaires dans Ie conunerce des Franyais (Sagard 1976 : 75).
Par exemple, les Hurons sont progressivement devenus des
distributeurs de la traite plutot que des chasseurs (Hunt 1940 : 57).
D 'un autre cote, ils utilisaient les differents groupes conunerciaux
afin d'obtenir Ie meilleur prix pour leurs fourrures. Ils faisaient j ouer
les plix entre les Franyais, lesAnglais, les Hollandais, tous concurrents
dans ces tenitoires et ce, dans Ie but de minimiser Ie travail requis
pour l'obtention des biens. Leur sensibilite aux taux d'echange servait
non pas aaccumuler des richesses mais bien amoins travailler pour
un meme tarif (Havard 2003 : 383). Ainsi, les rivalites europeennes
en tene d'Amerique concounaient aaugmenter les benefices que les
autochtones percevaient de la traite des fourrures, mais cela allait au
prix de multiples demarches diplomatiques. En effet, la competition
conunerciale s'alliait a la rivalite militaire et necessitait
I'etablissement, l'entretien et Ie renouvellement des alliances.

Dons
En diplomatie autochtone, les cadeaux sont Ie point de depart des

discussions: sans present, il n'y a pas de traite. Dans cette societe Otl
I' abondance se partage, les alliances se preparent et se scellent par Ie
biais de dons mutuels. Les Franyais l'avaient bien compris et
participaient pleinement ace rituel en integrant des cadeaux atoutes
leurs demarches. Celiains ministres s'en plaignant, les gouvemeurs
declarent cette condition essentielle ala bonne marche des affaires
coloniales. Presentee COllline un geme de salaire pour services rendus
par les autochtones, l'offre de presents devient institutionnalisee
(Havard 2003 : 393), mais implique progressivementune contrepatiie.
Bien que les autochtones peryoivent les dons conmle une demarche
nOlmale ennegociation, ce n'est pas Ie cas chez les gouvemeurs, et
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cette politique des dons encoure des obligations auxqueUes les
autochtones doivent repondre pour la poursuite des affaires. Cela
cree progressivement une relation de redevance de la part des
autochtones sous-jacente aux negociations.

Les autochtones profitaient du desir des Franyais de traiter avec
eux et ainsi de leurs cadeaux. Dans leurs discours et harangues,
celtains orateurs utilisaient des arguments de pitie afin d'exalter Ie
desir de dOllier de l'autre (Havard 2003 : 381). Cette approche
s'inscrivaittout afait dans les modes diplomatiques autochtones, mais
offrait aux Franyais une vision reductrice et affaiblie des positions de
leurs locuteurs. En decrivant constamment leur situation comme
miserable et en se postant con1ll1e recourrant Ie soutien des autorites
coloniales, les leaders autochtones brossaient une image peu flatteuse
d'eux-mcmes et de leurs pouvoirs, image qui allait prendre racine
dans Ie regard colonial et conditionner les relations qui auraient cours
au 190me siecle.

L'introduction des biens europeens s'est faite progressivement et
a contribue al'amelioration des modes de vie des autochtones. Alors
qu'au 170me siec!e, cette penetration des biens s'est faite sans
deculturation, elle contribuait toutefois atransformer les structures
sociales de mcme que les relations qu'entretenaient les autochtones
entre eux et avec les pouvoirs coloniaux. Au 180me siecle, la penetration
des biens etait devenue suffisamment impOltante pour mener aune
deculturation et evenhlellement ala dependance envers les Franyais
(Havard 2003 : 570). Ce qui constih13it une source de biens utiles
s'est transfOlmee en un mode de vie par lequel ces biens sont devenus
essentiels et qui ont modifie consequemment l' organisation
inteltribale.

L'officier - Echanges militaires
II est generalement corum que les autochtones se sont allies avec

1'un ou l' autre des pouvoirs europeens et que ces alliances
constih13ient des atouts hautement strategiques pour ces demiers. Ces
allies autochtones avec qui ils faisaient la guerre et la paix etaient
constihles en nations plus ou moins puissantes et parfois reunies en
ligues de paix. Ces nations avaient des chefs et une culhlre de guerre,
alors en quoi ces alliances etaient-elles aussi strategiques pour les
autochtones, et comment se sont-eUes inscrites dans les relations
intertribales existantes? Dans cette section, nous verrons pourquoi
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l'orateur ouiatanon requiert '1 'installation panni les siens d'un officier
pour assister a leur conseil' .

Guerre et Paix chez les Autochtones
COlmne partout ailleurs, la guerre chez les autochtones remplit

des fonctions sociales; elle ne se realise toutefois pas necessairement
selon la meme logique que chez les Franyais. Dans une culture
d'alterite, 01\ les ressources sont disponibles et redistribuees atout Ie
monde, la guerre ne sert pas la vengeance ni l'agrandissement du
telTitoire, mais peut servir a reparer des offenses, a procurer des enfants
ou des esclaves (Havard 2003: 155), a encourir honneurs et louanges
(Sagard 1976 : 143). La guerre fait patiie du monde de vie COlmlle Ie
remarque Gabliel Sagard qui mentionne que les gens palient en guelTe
tous les printemps (Sagard 1976 : 141). En fait, la paix est un interlude
qui pemlet d'echanger femmes, captifs et biens et les alliances de
paix faites avec des groupes permettent de garantir la securite des
arrieres afin de pOlier la guerre encore plus loin. Les alliances de
paix pelmettent de choisir avec qui l' on entrera en guerre, sans pour
autant qu' elles aient un caractere stable ou permanent (Havard 2003
: 150).

Ces alliances de paix se concluent selon des lites conU1mns dMinis
et regroupent les nations dans une 'ligue', fOlmant une enclave au
sein de laquelle regne la paix et repousse la guerre aI'exterieur de
ses frontieres (Havard 2003 : 145). C'est une structure geopolitique
fragile, souvent unifiee par des liens de parente. Par exemple, la ligue
pantribale du "Pays d'en Haut" est nee de la guelTe commune aux
Iroquois et, bien qu'elle soit lache et non-identitaire, elle est reelle et
se superpose aI' alliance franco-amerindienne en place dans ce
territoire (Havard 2003 : 179). Les membres d'une meme ligue
tiennent un discours ethnocentlique, en se nommant eux-memes par
des vocables d' 'HonU11es', par rappOli aux nations exclues a qui l'on
nie ce statut (Havard 2003 : 137). Gabriel Sagard fait d'ailleurs
remarquer qu' alors que les Hurons font montre de patience et tolerance
l'egard des leurs, ils font montre d'une grande agressivite et d'un
esplit de vengeance envers les autres nations (Sagard 1976: 73). Au
sein de la ligue, les echanges sont de toutes SOltes, notamment par Ie
biais de jeux simulant des affrontements tels la crosse et la balle et il
en resulte une homogeneisation des rituels (Havard 2003 : 174).

Al'interieur des ligues, se trouvent les nations qui ne doivent pas
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etre associees a des 6tats-nations, mais plutot a des collectivites
ethniques distinctes, allant de petits villages d'une cinquantaine de
perSOlmes ade gros villages regroupant plusieurs familIes (Delage et
Gilbelt 2002 a : 107). Au sens des lois fran<;aises, ces villages sont
comme des republiques en ce qu' elles s'autogouvernent entierement.
Les nations de cette region sont regies par des chefs de guerre qui
sont choisis par les gueniers, et par des chefs de paix qui sont choisis
par Ie village et approuves par la nation quand celle-ci est plus etendue
que Ie village. Sur celtains territoires, ils d6tiennent de grandes
surfaces de terre et y sont consideres C01111ne des seigneurs collectifs.
Ils utilisent ainsi Ie systeme colonial aleur fayon, en reinterpretant Ie
mode fran<;ais de propri6te, et en transfonnant ainsi un systeme de
propriete individuelle favorisant l'accumulation en un systeme de
propri6te collective et de redistribution. Dans leur role administratif,
les chefs de paix regissaient les terres, concluent les ententes,
embauchent du personnel ouvrier. Assumant Ie maintien des
coutumes, l' administration, la gestion des rentes et la police, les chefs
de paix detenaient ala fois Ie pouvoir politique et judiciaire au sein
de leur tribu (Delage et Gilbelt 2002 b : 68-75). Mais les combats
6taient l'affaire des chefs de guerre, qui au terme, concluaient les
alliances de paix.

Guerre Iroquoise
Parmi les ligues et les nations, il en fht une qui a marque de fa<;on

detenninante Ie cours de I'histoire : la Ligue iroquoise a en effet eu
un impact important sur l'organisation geopolitique de la Nouvelle
France. Les Fran<;ais avaient principalement traite avec les Hurons,
mais ces derniers fiJrent vaincus par l'offensive iroquoise. Cette guelTe
semble s' inscrire dans une autre logique que I'etat de guerre pelpetuel
des nations Mcrit par Sagard, puisque ordinairement, les nations
chasseuses se battaient avec les chasseurs et les nations conuner<;antes
se battaient avec les commer<;ants. Cette fois-ci, c'est un conflit entre
les producteurs iroquois et les distributeurs qu'etaient devenus les
Hurons (Hunt 1940 : ll5). COl1ll1lent et pourquoi les Iroquois en
sont-ils arrives areduire les Hurons? Repondre acette question pennet
de mettre en lumiere l'impact de la traite et des alliances sur les
relations entre autochtones et sur leurs alliances avec les Europeens.
George T. Hunt a tente d'expliquer Ie succes fulgurant des Iroquois
et a recense trois principales theories qu'il considere toutes trois
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falsifiables: les Iroquois avaient 1- des qualites inherentes de gueniers,
2- une organisation superieure, 3- un annement superieur. Selon lui,
la raison du succes reside probablement dans la coincidence de ces
elements avec les imperatifs de la traite, qui a induit une motivation
suffisamment grande chez les Iroquois de combattre un desastre
annonce (Hunt 1940 : 11).

D'Oll venait cette motivation imperative? Il faut se remettre dans
Ie contexte de l'epoque. Au debut du 170me siecle, la traite se faisait
au sein des territoires occupes par les pouvoirs coloniaux respectifs,
les Franyais avec les Hurons, les Iroquois avec les Anglais et les
Hollandais plus au sud. Les tribus autochtones decourageaient les
Franyais de pousser plus avant dans Ie territoire et ainsi etablir des
liens commerciaux nouveaux, et s' offraient plutot comme
intennediaires. C'est ainsi que les Hurons sont devenus des
distributeurs aupres de Franyais. Inversement, les Franyais ne
souhaitaient pas la paix entre les tribus, voire meme l'empechaient
afin de garder la controle sur la traite (Hunt 1940 : 70). Avant 1630,
les alliances de traite etaient sujettes a toutes les rivalites, mouvantes
mais ne suscitant pas encore la Guerre.

C'est dans les anllees 1630 que s'amorce une transformation des
relations, suite au choc microbien qui decime les populations
autochtones. Le pere jesuite Charlevoix estime cette reduction
demographique dans un ratio qui vajusqu'a 20 pour 1, c'est-a-dire
qu'il touche jusqu'a 95% de la population (Havard 2003 : 132). En
quelques decennies, plus de la moitie de la population huronne perit
des maladies (Hunt 1940 : 40), ce qui n'est qu'un exemple panni
toutes les nations ayant subi un sort silnilaire. Ce choc demographique
atteint les groupes dans leur nombre, mais impacte aussi les relations
des tribus entre elles et avec les pouvoirs coloniaux. Aussi a cette
epoque, les Iroquois traitaient avec les Hollandais (Mealing 1963 :
155) mais ces derniers refusent en 1641 de leur vendre des annes, ce
qui augmente la pression sur les Iroquois qui en ont grand usage
(Hunt 1940 : 74).

Ainsi, les Iroquois etaient pris dans un tenitoire OU les castors se
faisaient de plus en rare; pour pallier la decroissance, les Iroquois
avaient conquis Ie territoire mohican, mais la ressource s'epuisait
progressivement. Le castor des terres plus nordiques etait non
seulement plus abondant, mais sa peau, d'une plus grande qualite,
avait une plus grande. De plus, la conjoncture epidemique avait affaibli
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leurs voisins Hurons: ils devaient et pouvaient gagner Ie Nord pour
assurer leur survie (Hunt 1940 : 36). Dans les amlees 1640, il y eut
de multiples tentatives de paix et des ententes secretes pour pmtager
ces territoires (Hunt 1940 : 78), mais Ie blis d'un traite par les Franyais
et les Hurons (Hunt 1940 : 84) n'a laisse d'autre choix aux Iroquois
qu'une guerre de conquete. C'est dans ce contexte que Hunt souligne
leur detennination singuliere, celIe d'un peuple qui n'a plus rien a
perdre. La Ligue des Iroquois s'est alors fOlmee et a lance des raids
detennines qui ont mene a la chute des Hurons. Subsequenmlent, les
Hurons se sont disperses sur Ie territoire des fourrures, et ont renforce
leur role d'intennediaire en gardant Ie controle du conunerce sans
toutefois s'exposer directement aux Iroquois qui avaient conquis Ie
tenitoire (Hunt 1940 : 84). Apartir de cette epoque de transformation
radicale, les reperes tribaux et territoriaux ont ete modifies, puisque
la fluidite geopolitique a augmente : dans un contexte de guelTes et
de migrations, les configurations des tribus n'egalaient plus celles
des villages (Havard 2003 : 141). En 1671 est cOllclue une alliance
generale, mais des problemes de licences pour la traite de fourrures
maintiement des conflits tribaux (Mealing 1963 : 157). En 1701 se
conclut la Grande Paix de Montreal, de laquelle sera plus tard issue
la Federation des Sept Feux, geree par les Iroquois (Deliige et Sawaya
2000 : 25), et qui sera l'intemlediaire privilegie par les autorites
franyaises et smtout britanniques dans les echanges diplomatiques.

Bien que les Franc;ais ne favorisent pas la paix panni les nations
autochtones, ils souhaitent par contre la conclure avec eux. Dans la
logique franc;aise, la guerre pennet de capter des territoires et ainsi
d'accroitre Ie potentiel de richesse, mais etant dome Ie nombre
restreint de Franc;ais, les imperatifs du commerce necessitent la
securite de la paix. Les guerres autochtones constihlaient un monde
incompris et incontrolable pour eux et ils favorisaient alors la Pax
Gallica, qui visait « a imposer la paix aux membres de l'alliance
franco-amerindielme, mais aussi la protection et donc la preeminence
d'Onontio, Ie gouvemeur-general » (Havard 2003 : 208). Cette
dynamique inverse l'univers de la guerre reifiee des autochtones
(Havard 2003 : 782) en desamoryant un ordre du monde etabli chez
eux. Ce glissement du sens de la guerre ne peut s'effectuer qu'a la
suite d'autres transfOlmations sociales concurrentes. Par exemple,
bien que les nations d'une ligue ne s'afillme pas dans une identite
culhlrelle commune, la Ligue des Pays d'en Haut est marquee par
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une identite relationnelle commune, en tant qu'enfants d'Onontio
(Havard 2003 : 205). Comme le prouve cette identite commune, cette
figure emblematique a ete tres presente dans la detennination des
relations franco-amerindiennes. Nous venons dans la prochaine
section Ie poids symbolique d'une telle image.

Onontio
La figure d'Onontio est celle du pere pourvoyeur ala fois chef de

paix et chef de guene (Havard 2003 : 371). C'est en fait un titre
dynastique puisqu'il se transmet selon la succession des gouvemeurs
generaux, et contient en lui l'image du frere et du pere, a cause de la
protection qu'il offre a ses enfants (Havard 2003 : 215). Lui revient
Ie role de regler les disputes d'arbitrer les conflits, de servir de
mediateur ou d'arbitre (Delage et Sawaya 2000 : 35; Havard 2003 :
374). II en a Ie droit et Ie pouvoir, mais pour les autochtones, cela lui
impose aussi Ie devoir de Ie faire et de ne pas les laisser s'entredechirer,
conmle celtains Ie lui reprochaient. Les Fran<;ais souhaitaient en fait
s'inserer dans toutes les affaires autochtones afin de les rendre
dependants economiquement et diplomatiquement, en s'y prenant
par la douceur et les 'caresses'. Sans toutefois avoir les moyens de
subjuguer les autochtones, ils souhaitent imposer une domination en
se positionnant COllline paltenaire incontournable, voire benefique
aux yeux autochtones (Havard 2003 : 364-366).

Par la figure paternelle d'Onontio s'affrontent deux cultures
parentales. En effet, pour les Fran<;ais, les enfants sont la propriete
du pere, et son amour est en fait une absence de haine (Havard 2003
: 363). Le pere est une figure d'autorite et la tendresse patemelle
sous-entend une soumission de la pmt de ses enfants (Havard 2003 :
359). Les autochtones, quant a eux, attendent du pere « abnegation,
responsabilite, amour qui en retour seront les gages de la fidelite et
de l'affection des 'enfants' » (Delage et Sawaya 2000 : 216). Aussi,
chez plusieurs nations matrilineaires, I'autorite morale reside en
I'onele maternel et Ie role du pere se limite a assurer la protection des
enfants (Havard 2003,221). Le role educatif differe aussi selon les
groupes puisque selon les Fran<;ais, les autochtones font montre d'une
tendresse extraordinaire ou d'un amour excessif des parents envers
les enfants, en ne leur imposant pas de punition corporelle. Leur
education est fondee sur l'exemplarite et Ie rire moqueur des anciens
et non pas sur Ie chatiment (Havard 2003 : 367), conune pour les
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Jesuites qui voient les enfants COllline des etres imparfaits, devant
etre formes dans leur plus jeune age (Gourdeau 1994: 72). Chez les
autochtones, on ne dOllile pas des ordres, on 'prie' les gens de faire
des choses (Havard 2003 : 369). La notion d'autorite vient des guides
de la sagesse et non pas de l'obligation coercitive.

Ainsi, la notion paternelle rattachee au titre d'Onontio est utilisee
par les deux palties, l11ais sa signification differe chez les deux
groupes. Les discours, traites, petitions fOl1nules par l'un ou l'autre
des pouvoirs reiterent et renforcent la relation parentale, ancrant en
chacun des pmtenaires des attentes quant aux roles et responsabilites
respectifs. Con1111e la politique des dons cree des attentes mutuelles
pas toujours equivalentes, la denomination parentale il11plique des
quiproquos significatifs pour Ie deroulement des affaires. Dans ce
dialogue centenaire, les chefs et gouverneurs se sont entendus sur
des choses, ont fait des concessions qui s'appuyaient sur des bases
sociologiques differentes et qui ainsi n'avaient pas la l11eme
signification pour les deux pmties. La science cherche souvent les
grandes tendances, les phenomenes globaux conditionnant Ie domaine
du pmticulier. Mais c'est dans l'analyse de la texture locale que se
degage Ie sens de ces grandes tendances (De Celteau 1990 : 91).
Ainsi, c'est dans ces anicroches du sens que s'est progressivel11ent
construite Ie desequilibre futur des relations entre les autochtones et
les pouvoirs coloniaux. Mais il nous reste encore un autre espace sur
lequelles autochtones et les Franc;ais se sont rencontres, sans qu'il
n'y ait pelte d'autonol11ie : Ie religieux.

Le Missionnaire - Echanges Religieux et Spirituels
C'est par des alliances que sont definis ceux qui sont inclus ou

exclus de la ligue et ainsi poulTont circuler et traiter. Cette logique ne
s'applique pas necessairement aux missionnaires (Sagard 1976: 75)
puisque ces derniers font un COlllinerce d'une autre nature. L' orateur
ouiatanonl'expril11e en requerant distinctement 'un missionnaire pour
les instruire'. Instruire de quoi? Voila la question a laquelle nous
tenterons de repondre dans cette section.

Des Ames et des Esprits
Comme nous l'avons deja mentiOlme, les missions religieuses de

la Nouvelle-France visaient la conversion de plus grand nombre
possible d'ames afin d'etendre Ie salut a ces ames primitives. Pour
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les religieux de l'epoque, l' ignorance n'est pas l'analphabetisme, mais
plutot l'absence de precepte religieux (Gourdeau 1994 : 49) et
l'education selt d'abord ala christianisation. Les autochtones ne sont
pas des etres mauvais, mais sont simplement dans l' erreur dont ils
doivent etre tires (Gourdeau 1994 : 92), apreuve 1'ignorance huronne
des mots sacres concretisant Ie divin, tels Trinite, Eglise, Foi, Anges
(Sagard 1976 : 61)!

Les premiers missionnaires sont des Jesuites et ils parcourent Ie
pays afin d'aller au devant des amerindiens aconveltir. Remplis de
leur mission, ils souffrent les difficultes des expeditions et de
l'isolement en s'inspirant des souffrances de Jesus (Mealing 1963 :
49). Afm d'etre estimes et acceptes, ils font montre de courage, offrent
une presence de tous les instants et s'efforcent de se plier ala culture
(Havard 2003 : 690). Les instructions du pere Brebeuf aux
missionnaires, en paltance pour de lointaines contrees en canot,
demontrent bien l' etrangete ressentie des mreurs et la soumission
volontaire des peres aces usages:

Comprenez que les Sauvages retielldront la meme opinion de vous dans
leur pays que celie qu'ils auront formee sur Ie chemin (... ) prouvez que
vous endurez gaiement les fatigues du voyage. Vous aurez aillsi mis 11
bon usage les difticultes du voyage et aurez avance considerablement
dans I'affection des Sauvages. Toutes ces qualites qui vous feront ahner
et respecter en France sont comme des perles pietinees sous les pieds
d'un porc Coo.) Si vous pouviez aller nu et transporter la charge d'un
cheval sur votre dos, comme ils Ie font, alors vous seriez sage selon leurs
doctrines et seriez reconnu comme un grand homme. (Mealing 1963 : 50)

Le succes des Jesuites se calcule en nombre de baptemes, qu'ils
relatent minutieusement dans les ecrits qu'ils font parvenir au roi et
aux autorites religieuses franyaises. Leurs succes sont grands et en
l'almee 1638 ils effechlent 1000 baptemes de mourants (Hunt 1940 :
40) et en l'annee 1647, 1700 personnes (Mealing 1963 : 63). En
1654, meme un chefiroquois se conveltit (Mealing 1963 : 79). Devant
Ie succes, ils demandent que leur soient envoyees des religieuses qui
pourront s'occuper des jeunes amerindiennes. Les Ursulines
s'installerent donc a Quebec dans Ie but d'en faire des bonnes
chretiennes, honnetes et humbles (Gourdeau 1994 : 49) en Ies
francisant de langue, de mreurs et de manieres, pour en faire des
bonnes epouses aux colons (Gourdeau 1994 : 54). Leur succes est
aussi important puisque certaines amerindiennes vont jusqu'a
souhaiter devenir elles-memes religieuses et se molester (Mealing
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1963 : 88).
Par ailleurs, la spirih13lite autochtone s'exprime dans une relation

de reciprocite avec les esprits. Ceux-ci existent dans la nature
envirOlmante et se manifestent de diverses manieres. Les Jesuites
categorisent en quatre points les 'diableries' des autochtones : 1) les
discours des fantOmes, 2) les guerisons par sorcellerie, 3) les SOlis
jetes et 4) les sorciers (Mealing 1963 : 55). Les esprits sont presents
dans toutes les spheres de la vie hUl11aine et se manifestent sous
diverses fonnes. Les autochtones disent que les dieux sont propres
aux pays et aux COUhll11eS, (Mealing 1963: 44) et avec les rencontres
culhlrelles s'etablissent aussi des decouvelies spirituelles. L'ouveliure
d'esprit des autochtones contraste avec la rigidite des croyances
franyaises (Havard 2003 : 681); alors que ces demiers restent attaches
aux preceptes chretiens, les autochtones choisissent leurs cultes en
fonction des evenements, manifestations et croyances popularisees
en un temps donne. Un observateur des Hurons observe que lorsque
leurs croyances sont contestees, ceux-ci s'excusent de leur ignorance,
disent avoir honte ou s'embrouillent, plutot que d'argumenter, (Sagard
1976 : 160). Ceci demontre la grande ouverture et fluidite des cultes
qu'ils inc1uent parmi l'eventail des esprits qu'ils venerent.

Culte Utilitaire
Le nombre de conversions effectuees par les Jesuites est

impressionnant quand on 1'interprete aI' europeenne. Mais la
popularite du phenomene se comprend mieux lorsque replace dans
son contexte spirituel autochtone, OlIles croyances se superposent et
ne sont pas exclusives. L'adoption par les autochtones de la foi
chretienne ne signifie pas qu'ils renoncent a leurs cultes, mais plutot
qu'ils l'ajoutent a leurs croyances. Les Jesuites utilisent d'ailleurs
les elements culturels sil11ilaires afin de tracer Ie chemin de la
conversion. Par exemple, les autochtones croient a l'immmialite de
l'esprit, qui reste present sur terre une fois la mmi physique venue.
Cette croyance s'apparente facilement a celIe du paradis chretien,
qui retient paliiculierement leur attention (Sagard 1976 : 162).
D'autres croyances ou pratiques chretiennes tels les cultes, jefmes,
prieres, objets, soumises par les religieux seront reinterpretees et
trouveront une signification dans Ie cadre Spi11hwl autochtone (Havard
2003 : 703). Les religieux utilisent non seulement des references
culturelles, mais aussi des artifices techniques et des strategies
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sensorielles COllline la prediction des eclipses de soleil ou l'utilisation
de la poudre dans Ie feu pour impressionner, voire effrayer les
autochtones (Havard 2003 : 690). Des evenements naturels sont aussi
interpretes a la faveur du pouvoir du Dieu chretien, alors que par
exemple, 'a la demande des pretres', une longue pluie de plusieurs
jours s'arrete Ie meme jour (Sagard 1976 : 65). Ces interpretations
s'insct1vent dans la culture spirituelle autochtone et les impressionnent
grandement.

L' empreinte faite par les preches et les demonstrations des Jesuites
est celtaine, mais un autre element pennet d'expliquer les abondantes
conversions des autochtones : 1'utilite et les benefices resultant de la
conversion. On note, par exemple, que celtains autochtones vieux ou
malades etaient laisses aux soins des Jesuites pendant la periode de
la chasse (Mealing 1963 : 129) ou les Ursulines offl·ent des dots a
celtaines de leurs pensionnaires amerindiennes (Gourdeau 1994: 80).
Aussi, 1es Ursu1ines mentionnent recevoir de trois a quatre fois par
semaine des fami11es entieres en leur pm·loir, qu'elles recevaient a la
mode autochtone, c'est-a-dire en leur offrant un festin si abondant
qu'ils appOltaient les restes en leur village (Gourdeau 1994 : 54) ou
encore avoir dOlme de la nourriture a des Hurons fuyant les Iroquois
(Gourdeau 1994 : 70). La plupmt des pensionnaires autochtones chez
les Ursulines etaient passageres et restaient en moyenne un mois
(Gourdeau 1994 : 98). Leur intemat dependait du bon vouloir des
chefs, qui les retiraient des qu'elles etaient requises pour la chasse ou
d'autres taches ou encore si elles montraient des signes de tristesse
(Gourdeau 1994 :58). Les religieuses faisaient donc des demarches,
dont la fabrication d'un collier de type amerindien afin de convaincre
les chefs autochtones d'amener leurs fillettes (Gourdeau 1994 : 73)
et de les y laisser. Les religieuses acceptaient toutefois leur decision
puisqu'elles souhaitaient amadouer par la douceur et I'accueil plutot
que par la rigidite. On voit donc que les sejours au couvent etaient
volontaires, sous Ie controle des autochtones eux-memes et pouvaient
servir diverses fonctions allant de la provision de nourriture a
l'education et/ou la dot menant au mariage d'un Franyais. L'acces au
paradis est une autre commodite offelte par les conversions, puisque
plusieurs baptemes sont pratiques sur des mourants, qui etaient
nombreux durant la periode du choc microbien. La croyance aux
guerisseurs qui font des incantations au chevet des malades, en la vie
spirituelle apres la mOlt physique et la presence soutenue des Jesuites
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ont celtainement conduit plusiems a etre baptises, sans necessairement
impliquer une reelle conversion des croyances.

Alliances et Conflits
Nous avons deja discute de l'il11portance des alliances dans la vie

des autochtones, de mel11e que de l'ouvelture dont ils font montre
envers les croyances de leurs allies. La conversion peut donc servir
nOll seulel11ent au niveau individuel, mais aussi a titre de ciment
diplomatique. Ainsi, la conversion peut etre un temoignage de
courtoisie envers les allies, destinee a renforcer des alliances
essentielles au conmlerce de la tribu (Havard 2003 : 706).

La popularite des Jesuites, aupres des masses de meme qu'aupres
des chefs, ne va pas sans ebranler celtains roles assumes par les guides
spirituels autochtones. II ne faudrait pas que ces 'robes noires'
deviennent chaman a la place du chaman (Havard 2003 : 693).
L'attribution par les Hurons aux Jesuites du terme Oki signifiant
diable, ange, sage, grand esprit (Sagard 1976 : 160) est un signe de la
mystique qui les entoure. De meme, on leur attribue ailleurs Ie rang
de 'grand-pere', qui les associe a des esprits avec qui on entretient
des relations reciproques, c'est-a-dire que l'on fait des danses et des
prieres en echange de protection et de bonnes conditions (Havard
2003 : 374). Lem constante presence et leur influence l11arquante ne
peut que generer des conflits avec les sorciers qui sont des figures de
pouvoirs au sein des comlllunautes. Le pere jesuite Lejeune relate
avoir ete en conflit avec un sorcier parce qu'il avait prete plus
d'attention au chef qu'au sorcier alors que ce demier etait l'aIne,
qu'il ne lui avait pas accorde de cadeaux comllle un sorcier s'y
attendrait, qu'il avait contredit ses propMties, qu'il avait refuse de
pmticiper a l'un de ses tours, et qu'iljouait un rOle de conseil aupres
des chefs (Mealing 1963 : 34). Cette anecdote presente l'etendue du
bousculement hierarchique qu'a pu causer la presence soutenue de
religieux fran9ais, occupant des roles sociaux devolus aux sages des
tribus.

C'est par leur mission de conversion, l'adaptation des preceptes,
les preches et les ec1ats que les Jesuites ont pu s'integrer dans Ie
reseau des croyances autochtones. Mais ces acculturations n'ont pas
altere la rigidite de leurs croyances profondes, ni la conviction en
leur mission salvatrice. Pour lem pmt, cOnfOlmel11ent a leurs usages
anteriems, les autochtones ont reinterprete les croyances qu'onleur
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proposait, leur ont donne un sens coherent avec les croyances
anterieures. C'est encore la un processus de metaphorisation ou :

les croyants ruraux dejouent ainsi la fatalite de I'ordre etabli. Et ils 1e font
en utilisant un cadre de reference qui, lui aussi, vient d'un pouvoir externe
(Ia religion imposee par la mission). lis reemploient un systeme qui, bien
loin de leur etre propre, a ete construit et repandu par d'autres, et ils
marquent ce reemploi par des 'superstitions'. (De Certeau 1990: 35).

L'orateur ouiatanon rec1amant d'etre instruit souhaitait ajouter une
nouvelle sagesse et des nouveaux pouvoirs detenus par les
missionnaires, sans toutefois se soumettre vraiment a leurs preceptes.
Apparente docilite, sous un couvert d'autonomie.

Conclusion
Nous avons vu que la logique des Franyais est celle de I'expansion,

de la croissance et de l'etendue des pouvoirs et de l'accumulation
des possessions. Celle des autochtones vise a maximiser les benefices
qu'ils peuvent retirer de leur relation avec les Franyais, afin de reduire
Ie travail requis a leur quotidien et ainsi vaquer a des occupations
propres a leur culture et qui leur plaisent plus. Chacun des deux
groupes retire de la relation avec l'autre des avantages qu'il mesure
bien et auxquels il est attache. Chaque groupe s'adapte a l'autre afin
d' entretenir la relation, mais ces adaptations ne se font pas de la meme
fayon pour les deux groupes. Les Franyais se sont 'indianises' de
plusieurs manieres, notmmnent en se mariant a la mode du pays, en
adoptant les modes de transport autochtones tels Ie canot et la raquette,
en integrant a leur diMe les aliments locaux (meme en Europe) et en
utilisant les instruments diplomatiques autochtones, tels Ie wampum
et Ie calumet. Pour survivre en terre d'Amerique, les Franyais ont eu
besoin d'adapter leurs us et coutumes a leur nouvelle realite et les
autochtones ont ete de precieux enseignants a cet egard. La culture
franyaise transposee au Canada a P11S sa teinte propre, en fonction
des defis specifiques aces lieux, comme la nature, la distance, la
decentralisation voire l'isolement. Les solutions qui se sont offe1tes
aux colons ont souvent ete inspirees des autochtones, et leur culture
s'est vue infiltree par de multiples preceptes culturels autochtones.

Nous avons amplement demontre la signifiance de la presence
franyaise sur la vie des nations autochtones, de meme que I' integration
de multiples objets et croyances europeens dans leur mode de vie.
Mais a la suite de De Ce1teau, nous avons vu que l'adoption des
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pratiques d'une culhlre exterieure, voire imposee, ne signifie pas
I'abandon de sa culmre propre, ni la soumission aI'ordre qui s'etablit.
Aux strategies de controle et de colonisation des Franc;ais se sont
opposees les tactiques de bracOlU1age des Autochtones qui ont su en
tirer profit: les introductions ne modifiaient pas la 'nahlre' des activites
autochtones, elles ne faisaient qu'en modifier la methode. Les tissus,
l'alcool, les mUles, voire meme Dieu, n'ont pas modifie I'organisation
sociale ou Ie fondement culmrel autochtone : les tissus ont ete utilises
pour les capes, I'alcool pour les transes, les alUles pour la chasse et
les peres jesuites conune chaman. lnteresses a faciliter la mise en
pratique de leurs usages, ils ont rapidement recomm l'avancement
technologique des nouveaux produits et les ont adoptes dans leurs
usages courmits.

Dans cet essai, nous avons donc tente de decrire trois espaces
dans lesquels deux univers fonctiOlU1ant chacun avec une logique
propre se sont rencontres, et se sont muhlellement assimiles, conune
Ie dirait De Celteau. De cette rencontre entre sujets autonomes,
surgirent une ganune d'intelTelations adiff6rents niveaux, dont la
dependance reciproque, et ont maintenu pendant pres de 200 ans un
equilibre des pouvoirs respectifs. Ces echanges ont modifie non
seulement la calte geopolitique du telTitoire, mais ont enclenche Ie
glissement vel'S une logique de paix geree par Onontio contraire aux
modes diplomatiques anterieurs. L'interpretation de la relation
paternelle, les echanges materiels et l'instihltionnalisation des dons
ont aussi enclenche un processus d'obligations et de dependance qui
allait s'intensifier sous Ie regime blitannique. Mais a l'epoque du
regime franc;ais, on ne peut que constater que la coexistence de peuples
autochtones avec une presence europeemle pouvait se faire dans un
respect SOllline toute benefique.
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Notes
I Traduction de l'auteur

89

2 C'est avec les nations hurOlUle et iroquoise que les Franc;ais ont eu
la majorite de leurs interactions puisque ces nations vivaient pres du
bassin du St-Laurent, ou les Franc;ais se sont etablis. Plusieurs autre
nations ont eu des contacts significatifs avec les Franc;ais qui
parcouraient Ie territoire, et/ou les nations hurolllle et iroquoise qui
traitaient avec eux. Nous utiliserons donc dans cet essai Ie terme
'autochtone' pour designer principalement les Hurons et les Iroquois,
mais aussi les Abenakis, Algonquins, Atikamekws, Malecites,
Micmacs, Montagnais, Naskapis, et autres nations qui traiterent avec
les Franc;ais dans la region couverte par la Nouvelle France des 170me

et 180me siecles.
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