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ABSTRAIT 

Cette these fait une mise en rapport entre Ie discours officiel du Quebec et Ie 

discours fictif qui emane de la litterature des communautes culturelles au 

Quebec afin d'expliquer Ie decalage qui existe entre eux. Nous tentons de 

demontrer dans quelle mesure la politique quebecoise a reellement accepte les 

communautes culturelles comme faisant partie integrante de la collectivite et de 

I'identite quebecoise. Nous demontrons que la politique culturelle du Quebec est 

democratique dans la mesure ou elle accorde les memes droits fondamentaux a 

tous les membres de la societe quebecoise. Neanmoins, nous soutenons que la 

marginalisation ressentie par les communautes culturelles et exprimee dans leur 

litterature indique que Ie Quebec n'est pas la democratie participante et pluraliste 

quelle affirme etre dans Ie discours officiel. Par ailleurs, I'occultation des 

communautes culturelles du projet collectif quebecois est rendue plus profonde 

par la presence d'un discours officieux nationaliste qui envisage un Quebec 

independant fonde exclusivement sur la culture «de souche» francophone. Le 

discours officiel serait donc une expression d'une volonte plus que d'une realite. 
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Le soir du referendum de 1995, Ie Premier ministre du Quebec Jacques Parizeau 

a declare : 

C'est rate, mais pas de beaucoup. Puis c'est reussi, c'est 
reussi sur un plan. Si vous voulez, on va cesser de parler des 
francophones du Quebec, voulez-vous? On va parler de nous 
a 60% . 
.. . C'est vrai qu'on a ete battus, au fond, par quoi? Par I'argent 
puis des votes ethniques, essentiellement. Alors c;a veut dire 
que la prochaine fois, au lieu d'etre 60 ou 61% a voter OUI on 
sera 63 ou 64% et c;a suffira. 1 

Ces propos discutables qui suggerent que les vrais Quebecois sont les 60% de 

la population qui ont vote pour Ie «oui» ont provoque Ie courroux de nombreux 

groupes et des accusations d'intolerance, voire meme de xenophobie. 

Neanmoins, la declaration de Jacques Parizeau a cristallise la tension politico-

culturelle qui emerge au Quebec aut~ur de I'integration d'immigrants de 

provenances culturelles et raciales diverses, dans une societe dont Ie projet 

collectif a ete une lutte continuelle pour affirmer sa specificite culturelle et 

linguistique. 

Posons d'abord que les Fran9ais, puis les Anglais sont les premiers immigrants 

dans un pays ou les premiers habitants etaient les Amerindiens. Ceci dit, la 

pluri-ethnicite issue de I'immigration n'est pas une caracteristique nouvelle au 

Quebec. L'immigration y remonte au dix-neuvieme siecle, lorsque Lord Durham a 

propose I'introduction d'une politique d'immigration pour diluer Ie fait fran9ais 

I L' Allocution de Jacques Parizeau citee dans Le Soleil, Quebec, Ie 31 octobre 1995. 
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dans Ie Bas Canada. Aujourd'hui, cependant, I'afflux d'immigrants multiculturels 

et multiraciaux dilue encore davantage Ie fait fran9ais et oblige les Quebecois a 

repenser leur definition de leur identite distincte. Les statistiques les plus 

recentes indiquent que la population allophone constitue 10% de la population 

quebecoise. Oepuis la confederation de 1867, les Canadiens fran9ais du Quebec 

n'ont cesse d'ceuvrer dans Ie sens d'une reconnaissance de leur langue et de 

leur culture au sein du Canada.2 La collectivite majoritairement francophone qui 

reclame la reconnaissance de son identite distincte au sein du continent nord-

americain devra maintenant s'adapter a I'arrivee de nouvelles communautes 

culturelles qui, elles aussi, revendiquent une reconnaissance au sein de la me me 

societe quebecoise, tout comme c'est Ie cas des populations anglophones et 

autochtones que nous ne discuterons pas. 

Le discours des membres de I'elite politique, ainsi que Ie discours qui est traduit 

par leur politique en matiere culturelle, portent a croire que Ie Quebec est ouvert 

au pluralisme culturel et sensible aux preoccupations des communautes 

culturelles. II Y a quelques annees alors qu'il etait chef du Bloc quebecois, Lucien 

Bouchard a declare: 

... Ie nationalisme que je professe et qui anime notre action est 
d'essence territoriale et de nature economique. II ne repose plus 
sur la conception d'une "ethnie", mais reconnaTt que la "nation 
quebecoise" est constituee par I'ensemble des personnes qui 
habitent Ie Quebec ... Ies Quebecois sont aussi bien les gens qui 

2 Nous discuterons plus longuement dans Ie chapitre suivant de l'evolution de l'identite quebecoise et des 
tentatives du Quebec pour affimer son identite distincte. 



sont venus d'italie il y a dix ans, que ceux qui font partie d'une 
communaute anglophone ou d'une communaute juive.3 

Selon ce chef souverainiste, les communautes culturelles sont des membres a 

part egale de la societe quebecoise, accueillis avec equite et dans leur 

difference. Cependant, comment concilier ce discours officiel avec les propos de 

Jacques Parizeau et d'autres propos similaires durant la campagne referendaire 

de 1995? Leur discours traduit un nationalisme extreme qui occulte les 

communautes culturelies du «Nous» quebecois. OU chercher un discours qui 

refiete la realite que vivent les communautes culturelies au Quebec? Peu de 

discours directs des communautes culturelies existent, mais Ie discours fictif de 

ces communautes est en plein essor. 

Selon certains ecrivains immigrants, les communautes culturelies vivent en 
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marge et sont exclues du projet coliectif quebecois4
. Les textes de fiction de 

Marco Micone, par exemple, expriment Ie mecontentement et la marginalisation 

des immigrants italiens qui tentent de s'inserer dans la societe quebecoise. 

Immigrant italien, Marco Micone denonce la societe quebecoise comme etant 

une nation definie par les Quebecois francophones, sans qu'ils aient tenu 

compte des immigrants. Dans sa piece Les Geignards, un personnage 

immigrant exprime sa colere contre les Quebecois qui refusent de reconnaitre la 

realite culturelle des immigrants: 

Tout ce que vous (Ies Quebecois) risquez de perdre, nous, les 
immigres, I'avons deja perdu ou sommes en train de Ie perdre. 

3 GeorgeTombs, "L'Attrait du separatisme: entretien avec Lucien Bouchard," Politique internationaie, no. 
63, printemps 1994, 335. 
4 Notons que Mordecai Richler, un ecrivain juif anglophone qui vit a Montreal, a egalement fait des 
interventions a ce sujet dans son livre Oh Canada! Oh Quebec, (Toronto : Penguin Books, 1992), 177-181. 



Mes enfants peuvent a peine se faire comprendre de mes 
parents. Et vous essayez de m'emouvoir en me disant que 
peut-etre, dans quelques generations, Ie franc;:ais risque de 
disparaitre. 
Nous ne demandons pas mieux que de nous integrer, a 
condition qu'on nous en donne les moyens. 

Les immigrants, selon Micone, ne participent pas en egaux aux de bats politiques 

quebecois. Dans les romans de Dany Laferriere, un immigrant ha'itien, nous 

retrouvons ce discours d'exclusion et de besoin de reconnaissance de la part 

des immigrants. Le discours immigrant dans la fiction semble donc dementir Ie 

discours officiel d'inclusion. 

Cette etude tentera d'expliquer Ie decal age entre Ie discours officiel au Quebec 

et celui de la fiction qui emane des communautes culturelles. Nous avons choisi 

d'etudier la fiction, car nous prenons pour hypothese qu'elle traduit une 

perception plus profonde et plus directe du vecu. Elle n'est pas sou mise a I'auto-

censure qui diluerait la pensee par Ie desir d'etre accepte. Nous demontrerons 

que la politique culturelle du Quebec est democratique dans la mesure ou elle 

accorde les memes droits fondamentaux a tous les membres de la societe 

quebecoise, car Ie discours officiel quebecois est base sur Ie principe d'egalite 

universelle. Selon cette perspective, tout citoyen re90it Ie meme traitement 

devant la loi. Neanmoins, c'est un discours homogeneisant qui est aveugle aux 

differences des citoyens, ce qui n'est pas sans consequences dans un contexte 

de plus en plus multiculturel. 



Nous soutiendrons que la marginalisation, ressentie par les communautes 

culturelles et exprimee dans leur litterature, indique que Ie Quebec n'est pas la 

democratie participante et pluraliste qu 'elle affirme etre dans son discours 

officiel. En accordant les memes droits individuels a tous les citoyens, la 

politique quebecoise ne reconnaTt pas la difference des communautes 

culturelles, et elle ne reconnaTt pas que cette difference reclame un traitement 

different. Les communautes culturelles n'ont pas les memes possibilites que les 

Quebecois francophones de contribuer a la definition de I'identite quebecoise. 
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Par ailleurs, I'occultation des communautes culturelles du projet collectif 

quebecois est rendu encore plus profonde par la presence d'un discours officieux 

nationaliste qui envisage un Quebec independant fonde exclusivement sur la 

culture francophone «de souche» . 

Cette these est divisee en sept parties d~nt Ie but est d'identifier Ie discours 

officiel afin de Ie mettre en rapport avec Ie discours fictif. Nous empruntons les 

notions d'analyse du discours de Mikha·iI Bakhtine, ainsi que Ie concept d'ecriture 

post-coloniale de Bill Ashcroft, Gareth Griffths et Helen Tiffin. Par I'analyse du 

discours nous entendons une lecture ideologique du texte a partir de ses 

elements narratifs, stylistiques et semantiques. La presence et la variation de 

ces aspects nous permet de determiner I'ideologie du discours et de Ie mettre en 

rapport avec Ie contexte socio-culturel dans lequel Ie texta a ete ecrit. Nous 

utilisons la theorie de reconnaissance identitaire de Charles Taylor pour appuyer 

nos arguments. 



Dans la premiere partie, nous examinerons les elements culturels et historiques 

qui ont defini I'identitaire quebecois. Une appreciation des determinants de 

I'identite quebecoise traditionneliement conyue nous permettra, par la suite, de 

comprendre les consequences de la presence d'une multitude d'identites 

differentes et revend icatrices au Quebec. 

Trois paradigmes politiques nourrissent Ie debat politico-culturel quebecois et 

feront I'objet de la deuxieme partie: I'independantisme, Ie liberalisme 

individualiste et Ie liberalisme collectif. Cette classification nous permettra de 

situer Ie discours politique de I'elite et Ie discours litteraire des communautes 

culturelles par rapport a ces trois paradigmes. Ainsi se degageront plus 

clairement leurs points de contact et leurs differences. 

Dans la troisieme partie, nous presenterons la nouvelle realite demographique 

au Quebec. Nous examinerons Ie changement demographique qui a eu lieu au 

Quebec depuis Ie referendum de 1980 et ses implications. Nous mettrons en 

evidence Ie paradoxe des nationalistes quebecois qui revendiquent la 

reconnaissance de I'identite distincte du Quebec, mais refusent d'honorer ces 

memes revendications des qu'elles emanent des communautes culturelies. 

La quatrieme partie est consacree a I'analyse des politiques d'immigration 

adoptees par Ie Quebec entre 1980 et 1998. Nous montrerons qu'entre Ie 

referendum de 1980 et aujourd'hui, la politique des gouvernements pequistes et 

liberaux en matiere d'immigration suit un modele assez homogene. L'examen 
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des buts et des principes qui orientent cette politique suggere que la politique 

d'immigration est relativement democratique. 

La cinquieme partie examinera la politique culturelle du Quebec durant cette 

meme periode. Nous examinerons certaines lignes d'action importantes afin de 

determiner dans quelle mesure Ie discours qui emane de cette politique accepte 

les principes de la democratie participante et du pluralisme culturel. Precisons 

que cette these ne traite pas des communautes anglophone et autochtone qui 

sont souvent assimilees a la definition de la communaute culturelle quebecoise. 

Nous suivrons la definition de la communaute culturelle elaboree par Ie Co mite 

Chancy en 1984 :5 

Toute communaute distincte des Amerindiens et des Inuits et des 
communautes d'origine franyaise et britannique, distincte par ses 
caracteristiques physiques, par sa langue, par ses institutions, par 
ses coutumes, par ses croyances religieuses et par les valeurs 
selon lesquelles elle structure son mode de vie. Chaque 
communaute peut avoir en commun une ou plusieurs de ces 
caracteristiques et elle peut aussi en partager I'une ou I'autre avec 
les communautes d'accueil. (tire du rapport Chancy) 
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Dans Ie contexte de cette these, I'expression 'communaute culturelle' se referera 

donc aux communautes qui ne font pas partie des groupes fondateurs du 

Canada. Ces groupes, les autochtones puis les anglophones, possedent une 

histoire distincte de celie de la communaute francophone au Quebec et ne seront 

5 Connu sous Ie nom de son president Max Chancy, Ie comite Chancy, a ete mandate par Ie ministre de 
I'Education en 1984 pour reviser et evaluer les services offerts aux eleves des communautes culturelles. II 
consistait aussi Ii faire des propositions quant au developpement d'une politique destinee Ii faciliter 
I'integration des eleves immigrants dans Ie systeme scolaire quebecois. Le rapport Chancy, publie en 1985, 
degage entre autres priorites l'enonce d'une politique d'education interculturelle. lean-Pierre Proulx, 
"L ' ecole quebecoise et les communautes culture lies: Le comite ministeriel insiste sur la necessite de 
I' education interculturelle," Le Devoir, 23 fevrier, 1985. 



donc pas inclus dans notre definition. Remarquons cependant que ces 

communautes sont opposees a I'independance et reclament des degres 

differents d'autonomie et de droit a la difference. 

Dans la sixieme partie, nous exposerons un autre discours «officieux» tenu par 

certains personnages publics durant la campagne referendaire de 1995. Nous 

examinerons comment la politique des referendums du PQ et Ie discours tenu 

par certains personnages publics contribuent ensemble a I'exclusion des 

communautes culturelles du projet collectif quebecois. 
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Dans la derniere partie, nous analyserons quelques textes de deux auteurs 

quebecois allophones. Le discours des romans de Marco Micone et de Dany 

Laferriere semble contredire Ie discours nationaliste et la pretention a la 

democratie et a I'inclusivite de la politique culturelle quebecoise. Nous tenterons 

de comprendre ce que signifie I'ecart entre Ie discours politique et Ie discours 

immigrant. D'autres textes auraient pu etre choisis qui auraient demontre la 

meme chose (ex. La Quebecoite de Regine Robin), mais nous sommes limites 

par les contraintes de la these. 

En somme, deux discours qui determinent la place, la valeur et la fonction des 

communautes culturelles temoignent d'une realite differente : accueil, d'un cote, 

dans Ie discours des textes officiels et marginalisation, de I'autre, dans Ie 

discours officieux des hommes politiques et dans Ie discours fictif des romans 



d'immigrants. Pourquoi ce decalage? Que signifie-t-il? La fiction serait-elle plus 

proche de I'experience que Ie discours politique ? 

9 
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I. La construction de I'identitaire guebecois 

Avant de poursuivre cette etude, il nous faut d'abord comprendre ce qui constitue 

I'identite quebecoise et comment elle s'est developpee. Trois referents 

definissent I'identitaire quebecois : la terre, la langue et la memoire. Ces 

referents sont les sources de I'imaginaire collectif et du sentiment 

d'appartenance quebecois. 

Le territoire quebecois est Ie lieu physique sur lequel et aut~ur duquell'identite 

de la communaute quebecoise de souche s'est developpee. Les Quebecois ont 

longtemps eu I'impression que Ie territoire quebecois etait indivisible et qu'il 

appartenait exclusivement aux Quebecois qui y habitaient. Neanmoins, ce 

territoire a toujours ete occupe par d'autres identites, les autochtones et les 

immigrants, qui ont souvent ete ignorees et qui aujourd'hui reciament ce territoire 

comme Ie leur aussi.6 

La langue franyaise est ce qui distingue Ie Quebec des autres provinces 

canadiennes et c'est Ie desir de preserver la langue franyaise, et par-Ia meme la 

culture canadienne-franyaise, qui explique les luttes politiques entre Ie Quebec et 

Ie gouvernement federal ainsi que les luttes politiques au sein meme de la 

6 Daniel Salee, "La mondialisation et la construction de l'identite au Quebec" dans Mikhael Elbaz, Andree 
Fortin, Guy Laforest, Les Frontieres de l'identite. modernite et postmodernisme au Quebec, (Sainte-Foy: 
Les Presses de l'Universite Laval, 1996), 113 . 



societe quebecoise. Jean-Louis Bourque, politicologue quebecois, a affirme 

I'importance du franyais au Quebec comme suit : 

Notre langue porte en elle notre arne collective. Elle est Ie lieu 
par excellence de notre identite, de notre quebecitude. 7 

La langue franyaise irrigue I'identite quebecoise, mais la societe distincte que Ie 

I I 

Quebec veut legitimer comprend plus que la langue. Elle a ete batie au cours de 

nombreuses annees, au cours desquelles s'est developpee une conscience 

nationale. Plusieurs evenements historiques contemporains ont consolide son 

developpement. II s'agit notamment de la Revolution tranquille, de I'election du 

PQ en 1976, de la loi 101 et de I'Accord du Lac Meech. 

Jusqu'en 1959, Ie franyais n'etait pas la langue dominante du Quebec. Certes, 

la majorite de la population etait francophone, mais c'est dans la communaute 

anglophone que residait Ie pouvoir economique et politique. Les anglophones 

dominaient les entreprises ainsi que la haute fonction publique. L'image de la 

societe francophone que depeignaient les intellectuels nationalistes a I'epoque 

etait celie d'une societe rurale, agraire et catholique8
. 

Ce n'est qu'en 1962, lorsque Jean Lesage a ete elu Premier ministre, que Ie 

Quebec francophone est devenu une societe moderne capable d'affirmer son 

identite francophone. Sous la direction de Jean Lesage, Ie Quebec a subi une 

7 lean-Louis Bourque, Demain, la republique : Le projet du Quebec profond, (Sainte-Foy: Les Editions La 
Liberte, 1992), 57 . 
8 Kenneth McRoberts, Quebec: Social Change and Political Crisis Jrd ed. , (Toronto: McClelland & 
Stewart, 1988), 129. 
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transformation ideologique radicale, qu 'on a appele la Revolution tranquille .9 

Lesage a ouvert les ponts a une ideologie nationale liberale qui bou illonnait 

dans Ie monde culturel depuis la fin des annees 40s. L'image traditionnelle du 

Quebec ne correspondait plus a la perception qu 'avait Ie peuple quebecois de 

lui-meme. Au contraire , les Quebecois francophones ont embrasse Ie 

developpement social et economique pour transformer Ie Quebec en une societe 

moderne. C'etait Ie debut de I'elaboration d'une identite nouvelle, fondee sur la 

rupture d'avec les modeles socio-ideologiques d'antan.1O 

Un nouvel ordre est mis en place par Ie gouvernement de Lesage et c'est I'etat 

quebecois qui assume Ie role d'agent de changement. Le slogan adopte par Ie 

gouvernement pour son projet de societe, «maltres chez nous », revele 

clairement Ie but du nouveau gouvernement. Pour realiser ce but, la strategie du 

gouvernement liberal consistait a batir un appareil etatique complexe qui 

recupererait des juridictions et des moyens laisses auparavant a d'autres 

pouvoirs, tels I'Eglise, Ie gouvernement federal et la bourgeoisie anglophone 11. 

En quelques annees, de 1962 a la defaite du gouvernement liberal en 1966, Ie 

gouvernement provincial assume Ie contrale de I'education, de la sante et du 

bien-etre social (domaines auparavant domines par I'Eglise), et cree des 

societes d'etat ou les francophones trouveront plus facilement des emplois. La 

nationalisation des entreprises comme Hydro Quebec et la creation de nouvelles 

9 Ibid. 
10 Daniel Salee dans Les Frontieres de l 'identite, 115 . 
I I Jean Hamelin, Jean-Paul Montminy, dans Ideologies au Canada fram;ais : 1940-1976 de l' Institut 
Superieur des Sciences Humaines, (Quebec: Les Presses de l'Universite Laval, 1981 ), 51. 
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societes etatiques ant ete presentees comme symboles de la liberation 

economique des Quebecois.12 Ces reformes, mises sur pied par Lesage, 

marquent Ie debut du redressement des inegalites entre les anglophones et les 

francophones et I'acces des francophones a des domaines dont ils avaient ete 

exclus. Ce nouvel etat provincial fort devient Ie point de mire de la reconstruction 

de I'identitaire quebecois. C'est par lui et a travers lui que Ie Quebec se 

transforme en une societe moderne : 

La mise en place par la technocratie d'un Etat provincial fort, 
veritable Etat dans I'Etat, allait, avec ses pretentions d'Etat
nation, servir de point d'ancrage autour duquel s'agglutinerait 
progressivement Ie corps social. Autour de lui allait prendre 
forme une identite dynamique, robuste et universelle a laquelle 
se rallierait bient6t la quasi-totalite des Quebecois d'expression 
fran<;aise «de souche».13 

Le gouvernement liberal ne reussit pas aux elections de 1966, et en 1968 Ie parti 

est divise. Un groupe minoritaire qui n'est pas satisfait des reformes de Lesage 

quitte Ie parti pour former Ie Mouvement Souverainete Association, puis fonde Ie 

Parti quebecois. Bien que Ie gouvernement de Lesage ne prone pas la 

souverainete du Quebec, ses initiatives politiques, economiques et sociales ant 

donne toute sa force a I'etat provincial et ant permis I'epanouissement et 

I'expression d'une nouvelle ideologie nationaliste qui est a la base de ce 

nouveau mouvement souverainiste. 

Le Parti quebecois regroupe diverses ideologies mais son mandat primordial est 

12 Gilles Bourque, Anne Legare, Le Quebec : La question nationaZe, (Paris: Librairie Frans:ois Maspero, 
1979), 180. 
J3 Daniel Salee dans Les Frontieres de Z'identite, 111-112 . 
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de d8tendre les interets et la specificite du Quebec. Sous la direction de Rene 

Levesque, Ie PQ prend Ie pouvoir Ie 15 novembre 1976. Comme cela avait ete 

Ie cas pour Ie gouvernement de Lesage, I'objectif du gouvernement pequiste est 

de moderniser Ie Quebec. Pour realiser son projet, Ie gouvernement croit devoir 

s'affranchir de la federation canadienne, c'est-a-dire, se transformer en un etat 

souverain. 

Durant son premier mandat, Ie PQ met I'accent sur la francisation de la societe 

quebecoise. II veut affirmer la preeminence du franc;ais au Quebec. L'une des 

mesures qu'il adopte est la loi 101 qui est promulguee en aoOt 1977. Pour la 

premiere fois , Ie Quebec se definit institutionnellement comme une province 

unilingue franyaise. La loi 22, adoptee par Ie gouvernement liberal en 1974 avait 

reconnu Ie franyais comme langue officielle du Quebec, mais la loi 101 va encore 

plus loin . Elle institutionnalise Ie statut de la langue franyaise par une Charte de 

la langue franyaise. La charte est Ie symbole de la legitimation de la langue 

franya ise. Elle etablit Ie droit et Ie devoir des Quebecois et des Quebecoises de 

vivre et de s'exprimer en franyais. Tous les enfants ont desormais I'obligation de 

frequenter I'ecole franyaise, sauf ceux dont Ie pere ou la mere a reyu au Quebec 

un enseignement primaire en anglais. Cette loi a peu a peu permis aux 

Quebecois instruits de concurrencer puis de remplacer les anglophones aux 

postes superieurs, en particulier dans les domaines de I'economie, du commerce 

et des finances. De plus, Ie franyais devient pour la premiere fois la langue de la 

legislation et de la justice. Par ailleurs, la loi exige que I'affichage commercial et 

la signalisation routiere soient exclusivement franyais. Bref, par la promulgation 
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de la loi 101, Ie gouvernement de Rene Levesque amorce un processus 

irreversible de francisation du Quebec dans tous les domaines de I'activite 

humaine14
. 

A I'interieur des frontieres quebecoises, Ie gouvernement pequiste entame la 

construction d'une societe qui reflete ses valeurs, mais son projet est limite par Ie 

fait que Ie Quebec fait aussi partie de la federation canadienne. En 1987, Ie 

Quebec participe a des discussions constitutionnelies entre les autres provinces 

et Ie gouvernement federal au bord du Lac Meech. L'objectif de ces discussions 

est de reintegrer Ie Quebec dans la constitution canadienne. La signature du 

Quebec, faut-il Ie rappeler, ne figure pas dans la constitution rapatriee en 1982. 

Le Quebec avait refuse de ratifier cet accord en 1982 parce que I'accord ne 

reconnaissait pas I'egalite des deux peuples fondateurs. Lars des discussions 

de Meech, Ie gouvernement de Robert Bourassa a propose cinq conditions qui 

apres ratification des autres provinces auraient permis au Quebec de reprendre 

sa place au sein de la federation canadienne. Ces conditions etaient : 

1) La reconnaissance explicite du Quebec comme societe distincte 
2) La garantie de pouvoirs accrus en matiere d'immigration 15 

3) La limitation du pouvoir de depense federal 
4) Le consentement du Quebec aux amendements futurs de la Constitution 
5) La participation du Quebec a la nomination des juges ala Cour Supreme du 

Canada 16 

14 Notons que plusieurs chapitres de la loi 101 ont ete contestes et declares inconstitutionnels par la Cour 
Supreme du Canada. Nous discuterons davantage de cette loi et de son importance dans Ie contexte socio
politique actuel dans Ie chapitre sur la politique culturelle du Quebec. 
15 Si L'Accord du Lac Meech avait ete ratifie par les 11 juridictions du Canada, il aurait enterine les termes 
de l'entente Cullen-Couture dans la constitution canadienne (voir la section sur l'immigration). 
16 L'Accord du Lac Meech, cite dans lean-Louis Bourque, Demain, fa nipub/ique: Le proje! du Quebec 
pro/and, (Sainte-Foy: Les Editions La Liberte, 1992), 170. 
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Comme celui de ses predecesseurs, Ie gouvernement de Robert Bourassa 

cherchait a asseoir I'autonomie juridique et administrative de I'etat quebecois, 

dans Ie but d'affirmer et de proteger sa specificite culturelle . Tous les premiers 

ministres presents a la table constitutionnelle de Meech avaient accepte les 

conditions de Bourassa, mais ils devaient soumettre I'accord a leurs chambres 

de parlement et aux assemblees legislatives provinciales qui devaient Ie ratifier 

avant Ie 23 juin 1990. Entre-temps, des elections ont change Ie paysage politique 

dans trois provinces. Les nouvelles assemblees du Nouveau Brunswick et du 

Manitoba ainsi que Ie nouveau Premier ministre de Terre-Neuve ont refuse de 

ratifier I'accord. La condition qui a provoque I'impasse etait celie qui demandait 

la reconnaissance du Quebec en tant que societe distincte. Les non-signataires 

consideraient que cette condition aurait accorde au Quebec un traitement de 

faveur et des privileges inadmissibles. 

L'echec de Meech a prepare Ie chemin pour la reapparition du mouvement 

souverainiste aux niveaux federal et provincial. La formation du Bloc quebecois 

dont Ie mandat etait de promouvoir la souverainete du Quebec au niveau federal, 

de detendre les interets quebecois sur la scene federale et de pousser Ie 

gouvernement federal a redresser les relations inequitables entre Ie Quebec et Ie 

reste du Canada 17, ainsi que la reelection du PQ en 1994 sont les preuves du 

mecontentement du Quebec au sein de la federation canadienne et de son desir 

de negocier un ordre politique qui reflete mieux les interets culturels et 

linguistiques du Quebec. Jusqu'a present, les partis souverainistes ont reussi a 
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reprendre du gouvernement federal quelques juridictions, notamment Ie pouvoir 

de gerer les programmes de formation professionnelle. De plus, Ie parlement 

canadien a accepte Ie principe de la societe distincte. II refuse cependant de 

legiferer dessus. Le Quebec continue sa lutte pour se faire reconnaltre en tant 

que societe distincte, ce qui va expliquer tout Ie questionnement et les 

reajustements occasionnes par I'emigration. Tout comme la modernite avait 

provoque I'elaboration d'une nouvelle identite quebecoise durant les annees 50 

et 60, aujourd'hui I'heterogeneite culturelle, linguistique et raciale du Quebec 

moderne remet en cause la formulation de I'identite collective. De par son arrivee 

au Quebec, I'immigrant ne peut que faire eciater les limites de I'homogeneite 

quebecoise. La question que nous poserons au cours de cette these sera de 

determiner dans quelle mesure Ie discours de I'elite politique quebecoise a 

reellement accepte les communautes culturelles comme faisant partie integrante 

de cette collectivite et de cette identite quebecoise. 

17 Manon Comeillier, The Bloc, (Toronto : Lorimer, 1995), 117. 
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II. Trois paradigmes concernant Ie pluralisme culturel 

Tout discours, que ce soit Ie discours politique au Ie discours romanesque, 

refiete un point de vue, une ideologie, un paradigme. 18 Une connaissance de ces 

paradigmes nous aide a comprendre les valeurs et les principes qui sous-tendent 

les discours. Au Quebec, trois grands paradigmes nourrissent Ie debat politico-

culturel, soit : I'independantisme, Ie liberalisme individuel et Ie liberal isme 

collectif. 

Ces paradigmes expriment trois ideologies politiques distinctes. Chacune de ces 

ideologies offre une conception differente de la place, de la valeur et de 

I'importance que la culture d'accueil devrait accorder aux minorites culturelles de 

la societe d'accueil. La tension entre les trois visions du monde presentees par 

ces ideologies est la source meme du debat politico-culturel quebecois. Nous 

retrouvons des elements de ces paradigmes dans les discours politiques et dans 

les discours d'immigrants au Quebec. Dans ce chapitre, nous exposerons les 

grandes lignes des trois paradigmes afin de mieux situer les discours politiques 

et litteraires que nous examinerons par la suite. 

18 Se referant au discours dans Ie roman, Bakhtine soutient que : l'action d 'un heros de roman est toujours 
soulignee par son ideologie : il vit, il agit dans son monde ideologique a lui C . . . ), il a sa propre conception u 
monde, incamee dans ses paroles et dans ses actes. Mikhan Bakhtine, Esthetique et tMorie du roman , 
(Paris: Editions Gallimard, 1978), 155. 



i) L'independantisme 

Ce paradigme nationaliste envisage une societe quebecoise independante 

fondee sur la culture francophone de souche. Les partisans de cette ideologie 

reciament I'independance du Quebec comme Ie seul moyen pour la societe 

quebecoise de se developper a sa fac;on et de preserver sa propre culture. lis 

denoncent Ie refus du gouvernement federal de reconnaitre la culture distincte 

du Quebec et de legitimer cette difference dans la constitution . 

La formule confederale canadienne repond ... a une necessite : 
reconnaitre Ie role «fondateur» de la langue franyaise a la 
satisfaction des Canadiens franyais, sans jamais consacrer 
cette reconnaissance dans des faits, lois ou constitution qui la 
rendrait par trap consequente.19 

19 

lis affirment qu 'au sein de la federation canadienne, les Quebecois francophones 

n'ont pas ete acceptes comme etant un peuple distinct avec sa propre histoire, 

sa propre culture et ses propres aspirations. Les tenants du discours 

independantiste s'attaquent surtout a I'acte constitutionnel de 1982 qui, selon 

eux, prone une identite canadienne qui est incompatible avec la reconnaissance 

et I'expression politique de I'identite quebecoise. lis voient cette constitution qui 

reconnait I'egalite de toutes les cultures et origines culturelles ainsi que I'egalite 

des provinces comme une fac;on de saper les droits culturels de la collectivite 

francophone quebecoise et de devancer I'octroi d'un statut special du Quebec2o. 

La realisation de leur identite distincte ne peut donc se faire que lorsque Ie 

Quebec aura accede a la souverainete. "line faut pas definir d'avance les 

19 Jean Larose, La souverainete rampante, (Quebec : Les Editions du Boreal, 1994), 98. 
20 Fran<;:ois Rocher, Miriam Smith, "Four Dimensions of the Canadian Constitutional Debate", dans 
Franc;ois Rocher et Miriam Smith, New Trends in Canadian Federalism, (Peterborough: Broadview Press, 
1995), 53, 55. 
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benefices previsibles de l'independance.,,21 Selon cette ideologie, les Quebecois 

ont assez parle. Le dialogue avec Ie reste du Canada n'a mene a rien. Le 

Canada refuse de reconnaTtre les revendications du Quebec. II faut donc 

trancher et separer. Lorsque la souverainete sera atteinte, c'est a ce moment 113 

que les Quebecois pourront dialoguer entre eux-memes et realiser leur identite. 

Entre-temps, il faut assurer une cohesion sociale et culturelle forte qui facilitera 

I'accession a la souverainete. Territoire, langue et memoire sont les referents 

primordiaux d'un sens d'appartenance a la collectivite quebecoise. Ainsi, pour 

etre inclus dans I'identite quebecoise, il faut que tout habitant du Quebec 

(immigrants inclus) connaisse I'histoire politique du Quebec, partage la memoire 

de sa mise en tutelle par Ie pouvoir anglais et veuille annuler cette tutelle.22 En 

d'autres mots, pour etre Quebecois, il faudrait que toute personne qui ait immigre 

au Quebec abandonne sa propre culture et adopte la culture de souche. 

Les independantistes ne s'opposent pas a I'immigration. Au contraire, face a la 

denatalite, ils demandent une hausse de I'immigration a condition que les 

nouveaux arrivants soient principalement francophones.23 Cette preference 

marquee pour les francophones, manifestee depuis quelques annees, s'explique 

par Ie fait que I'integration des francophones a la societe quebecoise est plus 

21 Jean Larose, La souverainete rampante, (Quebec: Les Editions du Boreal, 1994),20. 
22 Denise Helly, Nicolas Van Schendel, "Variations identitaires sur la nation: Tradition, territoire et 
langue", dans Mikhael Elbaz, Andree Fortin, Guy Laforest, Les Frontieres de l'identite, modernite et 
postmodernisme au Quebec, (Sainte-Foy: Les Presse de I'Universite Laval, 1996), 208. 
23 Ibid., 210. 



facile et par Ie fait que les immigrants francophones ont tendance a voter plus 

facilement pour la souverainete que les immigrants non-francophones. 

21 

Neanmoins , les independantistes s'opposent a tout traitement particulier des 

immigrants, que ce soit au niveau culturel ou au niveau economique. Selon eux, 

I'etat ne devrait pas promouvoir la pluralite culturelle de la societe quebecoise 

«car ce serait encourager institutionnellement Ie fractionnement culturel deja trop 

prononce de la societe.» De plus, ils s'opposent a tout traitement particulier des 

communautes culturelles dans Ie domaine du marche de travail (ex. programme 

d'acces a I'egalite de I'emploi). 24 Vivre dans sa culture d'origine ressort du 

domaine du prive et demeure la responsabilite de I'individu en question. 

Bref, les independantistes epousent une conception monolithique de I'identite 

quebecoise. Cette ideologie reconnait une seule culture legitime, la culture 

quebecoise «de souche». L'homogeneisation culturelle et identitaire est 

essentielle pour qu'en resulte une societe cohesive dont Ie projet est de 

promouvoir Ie developpement d'une societe francophone independante. L'apport 

culturel des immigrants se limiterait done au folklore (ex: danses folkloriques et 

fetes culturelles). C'est une ideologie qui occulte les communautes culturelles en 

refusant de reconnaitre et d'enteriner la legitimite de leurs differences. 

24 Ibid., 210. 
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ii) Le liberalisme individualiste 

Les tenants de ce discours adherent a une ideologie d'egalitarisme. Selon cette 

vis ion, I'appartenance a une societe est detinie par la citoyennete, c'est-a-d ire 

par I'exercice du vote et par la jouissance des libertes fondamentales et des 

droits sociaux.25 Le peuple s'unit autour de certains principes communs (ex : 

droits de la personne, gouvernement elu par Ie peuple) et autour des institutions 

qui incarnent ces principes.26 La fonction de I'etat consiste a assurer les 

conditions egalitaires d'exercice des droits civils et politiques dont beneticie tout 

individu . Cette approche ne reconnaTt pas de droits particuliers, et n'accepte 

donc pas les besoins particuliers de differents groupes. Accorder des droits 

particuliers est une fac;on de diviser Ie peuple selon cette ideologie. " n'accepte 

pas la reconnaissance de droits collectifs aux communautes particulieres 

puisque cela peut constituer une menace a la liberte des individus et la limiter. 

Bref, les droits individuels doivent toujours avoir la preseance sur les desseins 

collectifs. 

Sur Ie plan culturel, ce paradigme accepte la diversite mais a condition qu 'elle 

reste a I'exterieur de la citoyennete, dans la vie privee, en marge de ce qui unit Ie 

peuple (Ies principes democratiques).27 L'origine culturelle, religieuse ou raciale 

ne saurait etre a la base de I'appartenance, car elle definit la specificite 

inalienable de chaque individu. De plus, I'etat n'a aucun role a jouer dans la 

25 Ibid. , 214. 
26 Charles Taylor, "Les Sources de l'identite moderne", dans Les Frontieres de ['identite, 35 8. 
27Charles Taylor, "Les sources !' identite moderne", 361. 
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definition culturelie des individus et ne devrait promouvoir ou financer aucune 

culture . Dans son analyse de la politique du multiculturalisme canadien, Selling 

Illusions: The Cult of Multiculturalism in Canada, Neil Bissoondath , immigrant 

Trinidadien installe au Quebec, fait en quelque sorte I'apologie de ce paradigme. 

Dans son livre qui critique Ie systeme du multiculturalisme canadien, il soutient 

que la promotion de la diversite culturelle par Ie gouvernement federal constitue 

une menace a I'unite et a la cohesion d'une societe en encourageant la 

ghetto'isation des communautes qui constituent la societe. 

Dans Ie contexte quebecois, les partisans de cette ideologie defendent I'image 

d'une societe francophone unie par la langue, mais au sein de laquelle les 

immigrants viendraient greffer leur culture a la culture quebecoise francophone. 

Une fois arrivees au Quebec, les immigrants deviennent des membres a juste 

titre de la societe quebecoise. lis beneficient des me me droits fondamentaux, 

mais leurs differences culturelles, religieuses et raciales ne sont pas reconnues 

par I'etat (ex : lois, financement). Selon cette vision, la presence de ces diverses 

cultures au sein de la culture canadienne-fran<;aise conduirait a une societe 

unilingue fran<;aise, mais de culture pluraliste. L'individu s'actualise pleinement 

en participant activement a la realisation d'une identite commune, basee sur des 

droits universels. 

iii) Le liberalisme collectif 

Ce paradigme est fonde sur Ie me me principe fondamental que Ie liberalisme 

individuel, a savoir Ie respect egal de tout citoyen et Ie droit egal de former et de 



definir sa propre identite en tant qu'individu et en tant que culture. Cependant, Ie 

liberalisme collectif soutient qu'une societe basee sur les droits universels 

supprime les identites particulieres en imposant une culture hegemonique que 

tout citoyen se doit d'embrasser. Les tenants du liberalisme collectif critiquent Ie 

liberalisme individuel pour son aveuglement aux differences des individus et des 

groupes qui composent une societe. 

Le liberalisme collectif affirme I'importance de la reconnaissance des differences 

culturelles, linguistiques et raciales comme elements essentiels d'une societe 

democratique et ouverte. II soutient que pour realiser son identite, tout individu 

et tout groupe doivent etre reconnu par autrui dans to ute sa diversite. Charles 

Taylor, Ie philosophe quebecois, explique que: 

Notre identite est partiellement formee par la reconnaissance 
ou par son absence, ou encore par la mauvaise perception 
qu'en ont les autres : une personne ou un groupe de personnes 
peuvent subir un dommage ou une deformation reelle si les 
gens ou la societe qui les entourent leur renvoient une image 
limitee, avilissante ou meprisable d'eux-memes. La non
reconnaissance ou la reconnaissance inadequate peuvent 
causer du tort et constituer une forme d'oppression, en 
emprisonnant certains dans une maniere d'etre fausse, 
detormee et reduite. 28 

Ici, Ie liberalisme de droit devient un liberalisme de reconnaissance qui s'appuie 

sur I'identite culturelle. Par ailleurs, comme Ie liberalisme individuel et 

I'independantisme, ce paradigme accepte que I'unite d'un peuple s'appuie sur 

des elements qui sont communs a tous les membres de la societe (ex. les 

principes democratiques ou une appartenance ethnique). Cependant, on peut 

28 Charles Taylor, Multiculturalisme difference et democratie, (France: Aubier, 1994),41,42. 



former une unite sociale «a partir des ressemblances, mais aussi a travers des 

differences reconnues et acceptees entre des groupes qui ont chemine 

ensemble. )}29 
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Dans une societe ou la diversite est tangible et croissante, iI n'est pas realiste de 

creer une unite basee uniquement sur une convergence autour de 

denominateurs communs. Cette fac;:on d'uniformiser la societe exclut une grande 

partie de la population. II faut donc reconnaitre les differences d'autrui et les 

inclure dans la definition de I'identite publique. Les tenants de ce discours 

envisagent une democratie participante fondee sur une pratique dialogique 

interculturelle. 

La participation a la communaute est essentielle a la realisation de I'identite 

individuelle ainsi qu'a la realisation de I'identite publique. Si on ne donne pas une 

voix aux minorites culturelles, elles ne peuvent pas participer a la construction de 

cet espace public. Les citoyens egaux du liberalisme individuel vivent leur 

difference identitaire dans leur vie privee. Les citoyens du liberalisme collectif 

vivent leur difference identitaire dans la sphere publique et alimentent I'identite 

collective. 

Dans Ie contexte quebecois, ce paradigme accepte la legitimite du droit a la 

reconnaissance de leur difference culturelle et linguistique au sein de la 

federation canadienne que reclament les independantistes. Toutefois, il exige 

29 Charles Taylor, "Les Sources de l'identite modeme", 360. 



26 

que Ie Quebec octroie la me me reconnaissance aux communautes culturelles au 

sein de la societe quebecoise. Les Quebecois devraient partager leur espace 

identitaire avec taus les membres de leur societe. 

Dans ce resume des courants de pensee qui guident Ie debat politico-culturel 

nous avons divise ces derniers en trois paradigmes clairement separes. Dans les 

discours que nous examinerons, la separation des ideologies n'est pas aussi 

evidente. Nous verrons, par exemple, que Ie discours officiel contient des 

elements tires des trois paradigmes. Cette classification nette des paradigmes 

nous permettra neanmoins de determiner dans quel courant de pensee chaque 

discours s'inscrit Ie mieux. 
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III. La Nouvelle realite demographigue du Quebec 

i) Les statistiques 

Depuis la Revolution tranquille des annees soixante, Ie taux de fecondite du 

Quebec, qui etait tres eleve, a diminue de fayon drastique, et il continue d'etre 

inferieur aux taux enregistres dans Ie reste du Canada. Les donnees statistiques 

les plus recentes confirment que I'indice synthetique de fecondite du Quebec 

etait de 1,57 en 1996, soit I'un des plus faibles du monde3o
. De plus, la 

proportion de la population du Quebec par rapport a I'ensemble de la population 

canadienne est passee de 29% en 1966 a 24,7% en 1996. Ce declin de la 

masse demographique du Quebec au sein de la federation canadienne 

represente une menace importante a son projet collectif et a sa marge de 

manceuvre dans ses relations avec Ie gouvernement federal. 

Devant cette crise demographique et devant la crainte des Quebecois que leur 

population ne disparaisse, deux solutions se sont presentees au gouvernement 

quebecois durant les annees soixante et apres. Certains politiciens proposaient 

une politique nataliste pour redresser la courbe de naissance. Meme aujourd'hui 

cette solution jouit d'une certaine popularite parmi les souverainistes. Les 

paroles de Lucien Bouchard durant la campagne referendaire de 1995 ont mis 

30 Statistiques Canada, Division de la demographie, Section des estimations demographiques, mars 1997; 
Bureau de la statistique du Quebec, Direction des statistiques socio-demographiques, mars 1997. 



en evidence Ie sentiment de certains que les Quebecois ne peuvent preserver 

leur culture et leur langue que par une augmentation de la population blanche 

francophone : 

Pensez-vous que <;:a a du bon sens qu'on ait si peu d'enfants 
au Quebec, on est une des races blanches qui a Ie mains 
d'enfants. <;a a pas de bon sens, <;:a veut dire quelque chose, 
<;:a veut dire qu 'on n'a pas regi les problemes familiaux.31 

O'autres, qui reconnaissaient que la diminution du taux de fecondite est un 

phenomene de toutes les nations occidentales, ant propose une politique 

d'immigration. C'est cette politique d'immigration qui a fini par l'emporter.32 

Le besoin de combler Ie deficit des naissances par un apport migratoire positif 

28 

transformera la societe canadienne franyaise du Quebec. Comme dans d'autres 

pays occidentaux, I'impact de I'immigration au Quebec remettra en question la 

trame du tissu social, ses mythes fondateurs et son identite culturelle. Mais la 

fragilite de I'identite quebecoise francophone sur Ie continent nord-americain 

rend d'autant plus complexe I'insertion d'autres communautes culturelles. 

L'arrivee de nouveaux immigrants non-francophones et/ou non-europeens 

provoque la crainte que Ie caractere distinctif de la province ne se dilue au sur Ie 

plan linguistique ou/et sur Ie plan socioculturel. Les nationalistes francophones 

se preoccupent de I'avenir de la societe qu'ils connaissent. Ces incertitudes de 

la majorite francophone, quant a leur identite, peuvent creer des obstacles dans 

3 1 Lucien Bouchard a tenu ces propos Ie 15 octobre 1995, durant la campagne referenda ire de 1995, a 
I'occasion d'une rencontre avec des groupes de femmes. La Presse, "Bouchard choque les femmes", 16 
octobre 1995. 
32 Jacques Langlais, Pierre Laplante, Joseph Levy, Le Quebec de demain et les communautes culturelles , 
(Quebec: Editions du Meridien, 1990), 11. 
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leurs rapports avec les minorites allophones, qui de par leur integration au 

Quebec, sont inevitablement menees a transformer cette identite. 

La population nee a I'exterieur du Canada ne represente que 10% de I'ensemble 

de la population du Quebec33, et la population de souche autre que britannique 

et fran<;aise represente 16% de la population. Cependant, I'origine nationale ou 

ethnique des immigrants n'a cesse de se diversifier depuis les annees soixante-

dix. Entre 1946 et 1961, plus de trois quarts des immigrants provenaient 

d'Europe34, alors qu 'entre 1991 et 1996, les principaux lieux d'origine des 

nouveaux arrivants etaient Ha"iti, Ie Liban, la France, la Republique populaire de 

Chine, la Roumanie, les Philippines, Ie Sri Lanka, I'lnde, Ie Vietnam et Ie 

Maroc.35 L'apport economique de ces nouvelles communautes est important, 

mais pour certains, leurs valeurs, leurs coutumes et leurs langues differentes 

sont per<;ues comme une menace a la culture quebecoise et a la preservation de 

la langue fran<;aise. Telle etait I'inquietude exprimee par un demographe devant 

la Commission Belanger-Campeau. II craignait que dans "quelques annees, il 

n'y ait plus suffisamment de Quebecois francophones pour parler fran<;ais.,,36 

Notons que vu Ie faible pourcentage d'immigrants, la crainte exprimee semble 

exageree; c'est plut6t une crainte pour Ie futur ou une exageration a des fins 

politiques. 

33 Viviane Renaud et Rosalinda Costa, "La population immigrante du Quebec", Tendances sociales 
canadiennes, Statistiques Canada, Ete 1995, 9. 
34 Micheline Labelle, Joseph 1. Levy. Ethnicite et enjeux sociaux: Le Quebec vu par les leaders des groupes 
ethnoculturels, (Montreal: Editions Liber, 1995), 8. 
35 Recensement de 1996, Statistique Canada, "Les 1 0 Principaux lieux de naissance pour les nouveaux 
immigrants au Quebec", 1996-1997. 
36 Marco Micone, La culture immigree comme depassement des cultures ethniques, (Plattsburgh: Center for 
the Study of Canada: State University of New York, 1996), 2. 
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Cependant, bien que la population immigrante soit diversifiee au niveau de 

I'ethnicite, elle est de plus en plus francisee par Ie biais d'une politique 

d'immigration qui favorise les francophones et d'une loi, la Loi 101 (nous 

discuterons davantage cette loi dans la section sur les politiques culturelles), qui 

les oblige a frequenter les ecoles francophones. Cette nouvelle politique 

d'immigration ouvre la porte a un nombre croissant de francophones d'Afrique, 

d'Asie et des Cara'ibes d~nt un certain nombre sont venus comme refugies. A 

peu pres 80% des jeunes allophones frequentent les ecoles franyaises. II ya 15 

ans, i1s n'etaient que 20%? La population devient tres francophone, mais elle 

n'affiche plus un visage ethno-culturel homogene. 

Ainsi, Ie Quebec, dans sa politique d'immigration, a pris un tournant dans la 

direction de I'homogeneite linguistique (francophone) et pour ce faire, a dO 

delaisser I'homogeneite ethno-culturelle. 

ii) Le nouvel arrivant 

II serait impossible de tracer Ie portrait de I'immigrant typique au Quebec. 

L'heterogeneite culturelle, linguistique et raciale des nouveaux arrivants nous en 

empeche. Cependant, sans stereotyper ces communautes diverses, nous 

pouvons relever plusieurs caracteristiques communes aux nouveaux arrivants du 

Quebec. 8eaucoup ont fui des pays a conflits du tiers m~nde, tels Ie Rouanda, 

la Somalie, Ha'iti et Ie Vietnam. Une grande partie des Quebecois nes a 

I'etranger ont vecu sous des regimes totalitaires. Ceux qui vivent dans des pays 

37 Ibid., 2. 
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ou les droits de la personne sont bafoues, emigrent au Canada pour se retugier 

dans un pays perc;u comme democratique, multiculturel et humanitaire. 

Emigrer au Quebec, ce n'est pas emigrer aux Etats-Unis ou en France, ni meme 

au Canada anglais. L'immigrant qui arrive au Quebec entre dans une societe 

dont I'histoire est une lutte d'emancipation par rapport aux influences 

anglophones et religieuses afin de batir une societe moderne francophone. 

Cette dynamique politico-culturelle unique peut plonger I'immigrant dans un etat 

de confusion. Se reterant a la place de I'immigrant dans la societe quebecoise, 

un leader d'une communaute immigrante a declare ilLes immigrants sont 'pris 

dans la crise' qui traverse Ie Quebec.,,38 Cette reflexion resume la complexite de 

la situation a laquelle font face les nouveaux arrivants au Quebec. D'une part, 

I'immigrant est tiraille entre la difficulte de garder son identite «d'arrivant» et la 

difficulte de devenir Ie «neo-Quebecois», comme Ie souhaiterait la politique 

culturelle quebecoise. Dans les meilleures conditions, I'immigrant est dechire 

entre Ie regret et la joie d'avoir emigre - entre sa tradition et Ie nouveau mode de 

vie qu'iI decouvre. Certes, il echappe aux troubles politiques ou economiques de 

son pays d'origine, mais illaisse derriere lui des etres aimes et des coutumes qui 

lui sont familieres. Tout immigrant fait face aces dechirements. La situation 

politique et linguistique du Quebec, cependant, exacerbe ces problemes 

d'integration. 

38 Ibid., 248. 



Quand I'immigrant arrive au Quebec, et en particulier a Montreal ou 90% des 

immigrants s'installent,39 il est ecartele entre des appartenances differentes : il 

est a la fois au Quebec, au Canada et en Amerique: il ne sait pas a quel pays 
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s'identifier, a quel saint se vouer. Le plus souvent, il pense emigrer au Canada et 

non au Quebec, une province dont il ignore I'histoire, d'ou une certaine 

allegeance pour Ie Canada et a ce qu'il represente : la democratie, Ie 

multiculturalisme, I'humanitarisme. Mais aussitot qu 'iI arrive au Quebec, il se 

rend compte qu 'iI entre dans une province dont la culture et la langue la 

distinguent du reste du Canada. Montreal est la deuxieme ville franc;aise du 

monde, mais c'est aussi une ville canadienne avec un pourcentage40 

d'Anglophones installes depuis des generations. Le Quebec est une province 

francophone, mais situee dans un pays anglophone et sur un continent 

americain anglophone. L'immigrant non-francophone se trouve face a un 

dilemme : vaut-il la peine d'apprendre Ie franc;ais pour faire partie de la minorite 

francophone canadienne et de la majorite francophone quebecoise? Si on 

n'apprend que l'anglais, comment trouve-t-on du travail au Quebec? De sus, a 

quelle culture faut-il s'integrer? La culture quebecoise, la culture francophone 

canadienne, la culture canadienne-anglaise ou la culture americaine? 

La situation devient encore plus complexe au niveau politique. La lutte pour la 

preservation de son identite et la protection de ses droits collectifs est au coeur 

du debat politique du Quebec dans ses relations internes et externes. 

39 Marco Micone, La culture immign!e comme depassement des cultures ethniques, (Plattsburgh: Center for 
the Study of Canada: State University of New York), 1996. 



L'immigrant qui arrive au Quebec ignore souvent ces enjeux et souvent, il est 

venu pour fuir une persecution politique ou pour des raisons economiques, et 

non pas pour participer a un projet collectif quebecois dans lequel il/elle se 

trouve plonge malgre luilelle. Souvent I'immigrant veut me me se mettre a I'abri 

de ces debats. Ayant ete prives du droit de vote, de la liberte d'expression et 

d'association et ayant vecu dans un climat de suspicion generalisee, beaucoup 

d'immigrants refuseront de voter et encore moins de participer aux debats 

politiques.41 N'oublions pas que 21,6%42 de ces immigrants sont venus d'abord 

comme refugies. (ex. Les Latinos americains et les Rouandais). D'ailleurs, un 

grand nombre d'immigrants ignorent les raisons historiques, politiques et 

culturelles qui se trouvent a I'qrigine des revendications souverainistes, ce qui les 

empechent souvent de comprendre la lutte des Canadiens fran9ais. lis ne 

veulent pas s'engager dans une politique qui ne les concerne pas. Or, la 

politique d'integration quebecoise les oblige a participer a son projet culturel 

collectif s'ils veulent etre reconnus par la societe d'accueil, d'ou Ie sentiment de 

marginalisation qui les guette. 

Ceci dit, une fois qu'elles se sont integrees au contexte politique quebecois, les 

communautes culturelles elles-memes poseront souvent leurs demandes de 

reconnaissance. Elles chercheront a legitimer leurs identites anterieures comme 

I'encourage la politique canadienne. Selon certains theoriciens, la legitimation 

40 8,3% de la population quebecoise declare l' anglais comme etant leur langue maternelle, Statistique 
Canada, tableaux de la serie Le Pays du Recensement de 1996. 
41 Micone, p.2. 
42 21,5% des immigrants venus au Quebec entre 1991 et 1995 etaient des refugies. Statistique Canada, 
"Immigrants admis au Quebec de 1991 a 1995 selon la categorie d'admission -les volumes, 1995. 
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de sa culture est essentielle a I'actualisation de I'identite de I'individu et renforce 

I'estime de SOi.43 Elle est necessaire aussi pour faciliter I'integration, et elle 

devient encore plus importante dans Ie contexte mondial de la globalisation. Ce 

paradoxe des deux communautes, francophone et allophone qui cherchent 

toutes les deux a legitimer leurs identites culturelles et linguistiques se situe au 

cceur de la problematique politico-culturelle du Quebec. Qui plus est, I'immigrant 

se trouve pris dans un etau, entre une politique canadienne qui encourage Ie 

maintien de I'identite et une politique quebecoise qui prefere que les immigrants 

s'associent au projet collectif quebecois Ie plus vite possible. 

43 Charles Taylor, Multiculturalisme, difference et democratie, (France: Aubier, 1994),42. 



35 

IV. L'lmmigration 

Avant de poursuivre une analyse de la politique culturelle du Quebec, il faudra 

d'abord examiner sa politique d'immigration. Des liens etroits existent entre la 

politique de selection des immigrants et la dynamique d'integration. En effet, 

c'est la politique d'immigration qui determinera la composition future de la 

population quebecoise, et par consequent constituera un facteur qui informera sa 

politique culturelle. Les choix politiques qui sont effectues relativement au 

nombre admis et aux caracteristiques des immigrants influencent les perceptions 

subjectives de la societe d'accueil sur les immigrants et revelent les buts de 

I'immigration. De surcroit, la priorite qu'ont accordee des gouvernements 

quebecois successifs a la politique d'immigration explique son importance dans 

Ie cadre du projet de societe quebecoise et de la preservation de la langue 

fran<;aise. 

i) Le cadre constitutionnel 

Selon I'article 95 de I'Acte de I'Amerique du Nord Britannique (AANB) de 1867, Ie 

texte etablissant Ie Canada et la repartition des pouvoirs entre Ie gouvernement 

et les provinces, I'immigration est de juridiction partagee. L'AANB etablit Ie droit 

des provinces a legiferer sur I'immigration a condition de ne pas aller a I'encontre 

des legislations federales.44 Le Quebec est la seule province canadienne qui ait 

44 Julien Bauer, Les Minorites au Quebec, (Quebec: Boreal, 1994), 30. 
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profite de ce pouvoir constitutionnel.45 L'absence manifeste de volonte 

particuliere des autres provinces et la participation active du Quebec dans Ie 

domaine de I'immigration revelent I'importance de I'immigration dans les vi sees 

politiques quebecoises. 

A partir des annees soixante-dix, les gouvernements liberaux aussi bien que 

pequistes lutteront pour obtenir des pouvoirs supplementaires du gouvernement 

federal en matiere d'immigration. Entre 1971 et 1991, la province negociera une 

serie d'ententes avec Ie gouvernement federal qui accroltront les pouvoirs 

decision nels du Quebec en matiere d'immigration. L'entente Couture-Cullen de 

1978 marquera un moment decisif dans I'evolution de la politique d'immigration 

quebecoise. Cette entente accordera pour la premiere fois au Quebec des 

pouvoirs de selection (et en particulier la selection des immigrants 

independants46
). Suite a la ratification de cette entente, Jacques Couture, 

Ministre de I'lmmigration a I'epoque, a declare: 

II est temps de realiser une veritable politique quebecoise de 
I'immigration qui tiendra compte des besoins economiques, 
demographiques, sociaux et culturels du Quebec. Le nouvel 
accord nous permettra enfin d'amorcer une telle 
politique ... C'est dans ce contexte que mon ministere pourra 
jouer un role decisif dans la realisation du projet collectif 

45 Margaret Young, Immigration to Quebec and the Cullen Couture Agreement, (Ottawa: Library of 
Parliament Research Branch, 1987), 1. 
46 Au Canada, les regles regissant l'admission des immigrants prevoient trois grandes categories 
d' irnmigrants : les immigrants de la categorie de la famille, les immigrants independants et les refugies . 
Les immigrants de la categorie de la famille sont ceux qui ont un proche/parent vivant au Canada . Les 
immigrants independants sont ceux qui presentent une demande de leur propre chef ou qui ont des parents 
eloignes vivant au Canada, qui possedent les competences necessaires a l'exercice de certains emplois ou 
qui representent un atout important pour Ie Canada. Les refugies sont les personnes qui demandent la 
protection du Canada. Citoyennete et Immigration Canada, Ce que vous vouZez savoir sur Z'immigration et 
fa citoyennete, (Ottawa: Ministere des Approvisionnements et Services Canada, 1996), 21. 



vehicule par des milliers de Quebecois auxquels s'associeront, 
a part entiere, les Quebecois d'adoption.47 
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Dans cette declaration, Ie Ministre Couture enonce clairement Ie dessein de son 

gouvernement, a savoir de developper une politique d'immigration quebecoise 

qui permettra I'avancement du projet souverainiste. Notons qu 'iI fait reference 

aux "besoins culturels" du Quebec, ce qui indique un desir d'integrer les 

nouveaux arrivants a la culture quebecoise. Par contre, iI n'exprime pas 

d'ouverture ou de sensibilite aux besoins culturels des immigrants qui, me me 

accultures ne seront jamais que des Quebecois «d'adoption». 

La derniere entente entre Ie Quebec et Ie gouvernement federal accordera au 

Quebec presque tous les pouvoirs qu'il desirait en ce qui concerne la selection et 

I'integration des immigrants. Ratifiee en 1991 Ie lendemain de I'echec de 

l'Accord du Lac Meech, I'entente Gagnon -Tremblay - McDougall (L'Accord 

Canada-Quebec) a trois objectifs primordiaux : d'enteriner les criteres a partir 

desquels sont selectionnes les immigrants et les refugies; de preserver Ie poids 

demographique du Quebec au sein du Canada; ainsi que d'assurer une 

integration qui soit respectueuse du caractere distinct du Quebec48
. En d'autres 

termes, I'immigration devient une fa<;on d'avancer Ie projet culturel de la majorite 

francophone quebecoise. L'entente prevoit I'obligation pour Ie gouvernement 

federal de consulter Ie gouvernement quebecois avant d'etablir les taux 

d'immigration pour I'ensemble du pays, I'exclusivite de la selection des 

47 Jacques Couture, "Pour une politique quebecoise de I'immigration," Le Devoir, 16 janvier 1978,4. 
48 Bruno Megre, Les Enjeux de !'immigration au Quebec: histoire d 'un kidnapping culturel, (Montreal: 
Balzac-Le Griot editeur, 1998), 20. 
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immigrants independants, et Ie transfert d'Ottawa a Quebec (avec compensation 

financiere) des services d'accueil et d'integration des immigrants.49 Aujourd 'hui, 

Ie Quebec contr61e environ 50% de son immigration. Le Canada determine 

encore qui devient un refugie politique, selon la Convention des Nations Unies 

relative au statut des refugies, mais il ne peut admettre un retugie a destination 

du Quebec si celui-ci ne repond pas aux criteres de selection quebecois. En 

vingt ans (1971 a 1991), on est passe d'une politique determinee exclusivement 

par Ie gouvernement federal a une politique de plus en plus definie par Ie 

gouvernement du Quebec. Les nouveaux pouvoirs de selection assumes par Ie 

gouvernement du Quebec lui permettront d'assurer la survie du caractere distinct 

de la province. 

ii) La politique d'immigration quebecoise 

En 1990, quelques mois avant la ratification de I'entente Gagnon -Tremblay -

McDougall, Ie gouvernement liberal de Robert Bourassa a emis un document de 

politique generale sur les orientations de la politique quebecoise future en 

matiere d'immigration. C'etait la premiere fois qu'un gouvernement quebecois 

enonc;ait explicitement des principes qui guideront sa politique. Selon Juteau et 

McAndrew, les orientations presentees dans I'Enonce de la politique en matiere 

d'immigration et d'integration, Au Quebec pour bf1tir ensemble: 

... se situe(nt) pour I'essentiel dans la foulE~e des ideologies et 
pratiques plutot similaires privilegiees dans ce domaine par les 
differents gouvernements qui se sont succedes au Quebec 
depuis la creation du ministere de I'lmmigration en 1968.50 

49 Julien Bauer, 32. 
50 Danielle Juteau, Marie McAndrew, "Projet national, immigration et integration dans un Quebec 
souverain," Socioiogie et societes, vol. XXIV, no 2, automne 1992, 168. 



Inspire par la politique anterieure du Quebec, ce document resume clairement 

les objectifs et les preoccupations de la politique anterieure du Quebec en 

matiere d'immigration. L'enonce presente trois orientations qui devraient guider 

la politique d'immigration. Ces orientations revelent la fa90n dont les 

gouvernements quebecois ont decide de gerer la diversite culturelle , 
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leurs attitudes a I'egard des communautes culturelles, leur conception de 

I'appartenance a une communaute et ce qu'ils attendent de I'immigrant dans son 

adaptation a la societe quebecoise. De surcroit, ce document est important 

puisqu'il reflete les attentes de la majorite des Quebecois qui sont soucieux de 

preserver leur specificite culturelle dans une societe qui se diversifie par I'apport 

culturel des immigrants.51 

La premiere orientation decrite dans Ie document du gouvernement liberal est 

celie d'une hausse graduelle des niveaux d'immigration afin d'augmenter la 

contribution de I'immigration pour faire face au defi demographique que 

confronte la societe quebecoise. Cette orientation reconnait les apports 

economiques et demographiques de I'immigration. Certes, I'enonce favorise 

I'immigration francophone a 40%, mais I'engagement exprime quant a 

I'augmentation des niveaux d'immigration indique une ouverture a la diversite 

culturelle et meme linguistique, puisque la majorite des nouveaux arrivants 

viennent de pays non-francophones. 

51 Megre, 42 . 
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La deuxieme orientation est celie de la priorite accordee aux immigrants 

independants qui est la categorie ou Ie Quebec peut exercer pleinement sa 

juridiction. A I'interieur de cette categorie, I'enonce affirme I'engagement du 

gouvernement a remplir ses objectifs linguistiques, c'est-a-dire augmenter la 

proportion de francophones. 

La troisieme orientation affirme I'adhesion du Quebec au principe de reunification 

familiale et de solidarite a I'egard de I'immigration humanitaire. La volonte de 

reunir les families immigrantes exprimee par Ie gouvernement indique qu'au-dela 

des buts economiques, demographiques et linguistiques, I'immigration a aussi un 

but humanitaire. De plus, en accueillant les retugies, Ie Quebec remplit ses 

obligations internationales d'accueillir des personnes persecutees ou craignant 

de I'etre du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalite, de leur 

appartenance a un groupe social ou de leurs opinions politiques.52 

Bref, les orientations exposees dans I'enonce du gouvernement liberal semblent 

faire preuve d'une nette sensibilite envers les besoins des communautes 

culturelles. L'enonce embrasse les autres cultures et donne aux communautes 

culturelles Ie droit de preserver leurs cultures au sein d'une societe quebecoise 

pluraliste et francophone. 

52 Le Canada (et done Ie Quebec aussi) est signataire de la convention des Nations Unies de Geneve de 
1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut des refugies . En vertu de la Convention et du Protocole, un 
demandeur qui se voit reconnaitre Ie statut de refugie jouit d'une certaine protection. II ne peut etre refoule 
ou force de retoumer vers un endroit ou il peut faire I'objet de persecution. Ce que vous voulez savoir sur 
l'immigration et fa citoyennete, 32-33. 
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En juin 1997, Ie gouvernement pequiste de Lucien Bouchard a propose une 

nouvelle politique d'immigration. En general cette nouvelle politique reflete les 

principes et buts de I'enonce du gouvernement liberal. Elle vise une croissance 

graduelle de la proportion des immigrants independants; elle projette d'optimiser 

la proportion des immigrants connaissant Ie franc;ais au moment de leur 

admission; et a faciliter la reunification familiale et I'accueil des refug ies. II est 

clair cependant que la politique du gouvernement pequiste propose une 

immigration plus restreinte que celie du gouvernement liberal. O'une part, elle 

prone une legere progression des taux d'admission des immigrants, mais Ie 

gouvernement affirme vouloir stabiliser les taux d'immigration, vu les incertitudes 

economiques actuelles. 

O'autre part, la nouvelle politique est davantage axee sur la connaissance du 

franc;ais. Le gouvernement voudrait faire passer la proportion des immigrants 

francophones de 37% a 42%? Selon Ie ministre des Relations avec les 

Citoyens et de I'lmmigration, Andre Boisclair, cette hausse des immigrants 

francophones facilitera I'integration de I'immigrant a la societe. 

II semble au premier abord que cette preference pour les immigrants 

francophones indique un desir de proteger la societe quebecoise des influences 

linguistiques et culturelles non-francophones. Cependant, I'augmentation des 

niveaux d'immigration francophones ne devrait pas forcement etre perc;ue 

53 Elizabeth Thompson, "Province wants more choice of immigrants", The Gazette, 18 juin 1997, A 7. 
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comme anti-democratique ou xenophobe. II faut reconnaltre qu 'au Quebec, la 

maltrise du franc;ais facilite I'embauche et la mobilite professionnelle des 

immigrants et diminue les coOts occasionnes par I'apprentissage de la langue. 

Ceci n'empeche pas que les non-francophones peuvent apprendre Ie franc;ais . II 

faut aussi reconnaltre que la langue franc;aise est fondamentale a I'identite 

quebecoise et que la connaissance d'une langue commune est une fac;on d'unir 

une population . Elle fournit un moyen de communication commune. Comme Ie 

dit Anne Cauquelin : 

La langue franyaise n'est plus seulement une simple 
caracteristique culturelie appelant a la souche et a I'origine, 
mais avant tout un outil unificateur qui delimite un lieu, un 
espace dans Ie temps.54 

D'ailleurs la preference pour Ie franc;ais ne devrait pas forcement saper la nature 

pluraliste du Quebec car Ie Quebec reaffirme ses engagements humanitaires 

envers les refugies politiques et les personnes en detresse qu'il continuera 

d'accueillir, non obstant leur langue et leur culture. 

En somme, entre Ie referendum de 1980 et aujourd'hui, trois objectifs ont guide 

la politique quebecoise en matiere d'immigration : combattre Ie defi 

demographique, stimuler son economie et preserver la langue franc;aise. Bien 

que nous puissions considerer la preference pour les immigrants francophones 

comme moyen d'exclusion des autres immigrants, nous sommes d'avis que dans 

Ie contexte anglophone nord-americain, Ie desir de preserver Ie franc;ais par Ie 

54 Anne Cauquelin, A ris to te, Ie langage, (Paris, Presses Universitaires des France, 1990), 200, cite dans 
Megre. 



biais d'une immigration francophone est defendable, d'autant plus que celle-ci 

entre dans Ie cadre d'une francisation affirmee et continue depuis la loi 22 de la 

province. Notons de plus que la proportion de francophones n'atteint pas les 

50% desires. 
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II serait donc injuste d'affirmer que Ie Quebec est ferme a la diversite culturelle. 

Le Quebec ne contr61e qu'une partie de son immigration - la categorie des 

immigrants independants. C'est la seule marge de manceuvre a I'interieur de 

laquelle il peut augmenter la proportion de francophones admis. La majorite des 

nouveaux arrivants qu 'il accepte sont des refugies ou des immigrants d'origines 

diverses. 
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V. La Politigue culturelle 

L'arrivee de ces nouvelles populations a inspire toute une gamme de mesures 

qui visent theoriquement a repondre a leurs besoins et a leurs demandes. Dans 

cette section, nous analyserons I'evolution de la politique culturelle au Quebec 

depuis 1971 afin de degager les visions du monde qui y sont refletees, et pour 

determiner dans quelle mesure elle legitime les differences entre les 

communautes culturelles. 

D'abord precisons ce que nous entendons par culture et politique culturelle. 

Dans La Culture au plurie/, Michel de Certeau examine la question de la culture 

dans une societe non-hierarchisee (sans classes sociales marquees). II soutient 

que dans une societe democratique, la creation d'une culture de masse, qui est 

pertinente a toutes les classes, est essentielle. Une societe qui maintient une 

culture d'elite reservee a un milieu (ou a une partie de la population) sera divisee 

et reduira la plus grande partie de la societe au silence. Pour que toutes les 

cultures puissent avoir une voix dans la societe, il faut qu 'elles aient une force 

politique. Autrement, elles seront cantonnees au domaine du folklore. Dans une 

societe pluraliste, il est d'ailleurs impossible, selon lui, de conserver ce que I'on 

considere comme etant la culture d'elite. Par leur presence me me dans la 

societe, les minorites culturelles mettent en cause Ie systeme general. Le desir 

des cultures minoritaires de vouloir preserver leur heritage culturel oblige donc 

les instances politiques a redefinir la culture de la societe. «Le rapport de la 
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culture a la societe s'est modifie : la culture reservee a un milieu ... elle n'est plus 

stable et definie par un code re9u de toUS.»55 

Nous pouvons appliquer ce me me modele au Quebec ou historiquement, Ie 

gouvernement accorde un statut superieur a la culture canadienne-fran9aise, ce 

qui marginalise les allophones. L'arrivee de groupes multiculturels pousse Ie 

gouvernement a modifier sa pratique d'integration des communautes culturelles 

a la culture francophone. Nous verrons a travers I'analyse d'une serie 

d'initiatives importantes adoptees par Ie gouvernement du Quebec depuis 1971 

que Ie discours politique quebecois avance dans Ie sens d'une ouverture a la 

diversite culturelle. 

i) Le multiculturalisme vs. I'integration 

Avant d'entamer notre discussion sur la politique culturelle, iI nous faut d'abord 

distinguer la politique du multiculturalisme de la politique de gestion 

ethnoculturelle adoptee par Ie Quebec. A travers Ie m~nde, Ie Canada est 

reconnu pour sa politique du multiculturalisme. C'est une politique qui embrasse 

la pluralite ethnoculturelle comme I'essence me me du Canada. Le Quebec a 

souvent ete critique pour son refus d'accepter la politique federale et a meme ete 

accuse d'intolerance et de xenophobie. Le fait que la politique quebecoise soit 

differente de celie du Canada ne veut pas dire qu'elle soit moins tolerante. 

55 Michel de Certeau, La culture au pluriel, (Paris: Christian Bourgois Editeur, 1980),97. 
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Adopte en 1971 par Ie Parlement canadien, l'Acte du Multiculturalisme a pour but 

de proteger la diversite raciale, culturelle et religieuse du Canada. II reconnaTt 

les deux langues officielles mais ne reconnaTt aucune culture officielle. 

Le mandat du programme de multiculturalisme actuel est de : 

Renforcer Ie Canada par la promotion d'une societe 
inclusive dans laquelle les gens de to utes origines ont un 
sentiment d'appartenance et d'attachement au pays parce 
qu'ils sont respectes comme individus et reconnus comme 
composante essentielle d'une identite canadienne en 
mutation.56 

Officialisant une «non-culture» commune, cette politique a pour but de respecter 

les autres cultures. Les principes fondamentaux de cette politique sont Ie respect 

des droits individuels et la lutte c~ntre la discrimination, la recherche d'une plus 

grande participation de tous les groupes culturels a la vie sociale et politique 

canadienne, la multiplication des echanges entre ces groupes et la promotion de 

leurs cultures specifiques. Ainsi, les minorites culturelles ne devraient pas voir 

leurs droits occultes par la presence des deux cultures fondatrices. De surcrolt, 

la politique federale du multiculturalisme prevoit une assistance financiere aux 

institutions ethniques en vue de promouvoir la specificite culturelle des groupes 

et de valoriser leurs heritages culturels.57 

Le Quebec, par c~ntre, appuie une politique basee sur une vision dualiste de la 

societe canadienne. Selon cette philosophie politique, Ie Canada a ete fonde par 

56 Secretariat de Multiculturalisme, "Le Programme renouvele du multiculturalisme", 
www.pch.gc.ca.ca/multilhtlm/contexte.htm. 
57 Ibid. 



deux peuples, les Anglais et les Frangais, auxquels on devrait accorder une 

reconnaissance speciale.58 Le Quebec s'oppose a la politique du 

multiculturalisme canadien parce que celle-ci dissocie la notion de langue de 

celie de culture en accordant Ie meme statut a toutes les cultures. De plus, la 

politique canadienne subventionne la promotion d'autres cultures et d'autres 
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langues. Selon Ie discours officiel quebecois, Ie financement de cultures autres 

que les cultures fondatrices mene a la ghetto·fsation des communautes ethniques 

au sein de la societe canadienne puisqu'i1 encourage les immigrants a 

s'enfermer au sein de leur communaute ethnique. D'autres analystes suggerent 

que Ie multiculturalisme canadien est en realite une politique egalitariste et 

unitaire qui «exerce une efficace assimilation de toutes les diversites dans Ie 

grand tout anglophone qu'est Ie Canada. »59 

Selon Ie discours officiel et notamment Ie discours du PQ, Ie multiculturalisme 

canadien constitue une tentative de diluer Ie fait frangais au Canada. En 1995, 

Bernard Landry, Ie ministre des Affaires internationales de I'lmmigration et des 

Communautes culturelles en place, a resume la position quebecoise comme 

suit: 

Le Quebec ne subventionnera pas la difference a meme les 
deniers publics. Notre gouvernement est c~ntre Ie 
multiculturalisme. Bien que Ie gouvernement quebecois prenne 
acte du fait que Ie Quebec est multi-ethnique, il privilegie plutot 

58 Kenneth McRoberts, "Living with Dualism and Multiculturalism", cite dans Franyois Rocher et Miriam 
Smith, New Trends in Canadian Federalism , (Peterbourough: Broadview Press, 1995), 110. 
59 Guy Rocher, "Du pluralisme a l'egalitarisme: Ie multiculturalisme canadien feint de respecter la 
multiculturalite ethnique", Le Devoir, 18 decembre 1997. 



une politique de convergence culturelle dans un tronc culturel 
commun, enrichi d'apports etrangers.60 

Les propos de M. Landry revelent une certaine hostilite de la part du 

gouvernement face au desir des communautes culturelles de promouvoir leurs 

cultures. Son affirmation que Ie Quebec privilegie la convergence culturelle 
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demontre que son gouvernement privilegie la culture quebecoise. II qualifie cette 

affirmation, cependant, en embrassant les apports des autres cultures. 

Neanmoins, les cultures autres ne seront pas legitimees par I'etat. Le Quebec 

favorise plut6t une politique d'integration qui vise a la reconnaissance des droits 

individuels des membres des communautes culturelles et a leur participation 

dans Ie cadre du developpement de la culture quebecoise.61 Le modele 

n'accorde aucun droit de financement culturel aux communautes culturelles du 

Quebec. Ce sont les communautes elles-memes qui sont responsables de la 

preservation de leur culture. A la difference de la politique multiculturelle 

canadienne qui protege les droits individuels ainsi que les droits collectifs des 

groupes ethniques, I'interculturalisme quebecois accorde des droits collectifs 

exclusivement a la culture quebecoise de souche. 

60 Bernard Landry cite dans la declaration de Christiane Gagnon, deputee de Quebec a la Chambre des 
Communes, Ie 5 avril 1995. 
6 1 La defmition officielle de I'integration au Quebec est la suivante: "l'integration est un processus . 
d'adaptation a long terrne, multidirnensionnel et distinct de I'assimilation. II s'agit d'un processus dans 
lequella connaissance et l'usage de la langue commune de la societe quebecoise jouent un role moteur 
fondamental ; il se consolide au sein d'une societe OU la participation de tous les Quebecois et Quebecoises 
est garantie et OU les immigrants et immigrantes et les membres des communautes culture lies s'identifient et 
sont reconnus comme membres a part entiere de la vie collective, sociale et politique d'une societe 
francophone pluraliste". Cite par Christiane Gagnon, Debats de la Chambre des Communes, 5 avril 1995 . 
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Ainsi, la philosophie politique adoptee par Ie Quebec pour gerer la diversite 

culturelle de sa province est celie de I'integration. L'adhesion a I'idee que 

I'immigrant devrait s'adapter et participer a la societe francophone tout en 

pouvant garder sa propre culture en prive informera toutes les initiatives du 

gouvernement quebecois en matiere culturelle. Etre Quebecois avec des 

couleurs et des accents differents est Ie chemin indique aux nouveaux arrivants. 

ii) La Charte des droits et Iibertes de fa personne 

En 1975 sous Ie gouvernement liberal de Robert Bourassa, sept ans avant 

I'adoption de la Charte des droits et Iibertes canadienne, Ie Quebec adopte sa 

propre Charle des droits et liberles de la personne. La charte quebecoise inscrit 

Ie droit au respect des cultures d'origine par I'interdiction de toute discrimination 

selon la langue et I'origine ethnique ou nationale. De surcroTt, elle reconnait que 

"Ies personnes appartenant a des minorites ethniques ont Ie droit de maintenir et 

de faire progresser leur propre vie culturelle avec les membres de leur groupe".62 

L'etablissement de cette charte est fonde sur une vision individualiste de la 

societe. Selon cette vision, I'individu est detenteur de droits civiques et 

politiques. La fonction de I'etat consiste a assurer les conditions egalitaires 

d'exercice de ces droits, que ce soit dans la societe civileou dans les institutions 

de I'etat. Par c~ntre, la charte n'accorde aucune valeur et aucun statut a la 

difference culturelle, linguistique ou religieuse. Bref, I'etablissement de cette 

62 Denise Helly, 134-35 . 
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charte refiete une philosophie d'egalitarisme politique qui efface les differences 

culturelles et privatise les identites culturelles. L'etat se decharge de toute 

responsabilite pour la promotion culturelle, qui est renvoyee dans Ie domaine des 

organismes prives. 

Bien que cette charte ne reconnaisse pas les droits collectifs des immigrants, elle 

fait preuve d'une acceptation des communautes culturelles. Neanmoins, il est 

interessant de noter qu'une societe qui revendique la reconnaissance de ses 

droits collectifs au sein du Canada refusera d'accepter la Charte des droits et 

libertes canadienne en 1982, parce que celle-ci ne reconnaTt pas ces memes 

droits, aurait embrasse une charte semblable en 1975. Notons que la Charte 

protege les droits individuels du citoyen universel, mais elle ne protege pas les 

droits collectifs des communautes culturelles. 

iii) La loi 101 

Quelques mois apres la prise de pouvoir du Parti quebecois, Ie gouvernement du 

Quebec adopte la loi 101 . Sans aucun doute I'une des lois les plus reconnues et 

les plus contestees au Quebec, la loi 101, est aussi I'une des plus importantes 

initiatives legislatives adoptees par Ie gouvernement quebecois qui definit la 

place des communautes culturelles au sein de la societe quebecoise. Elle 

amorce une nouvelle periode dans I'evolution de la politique culturelle. 

Comme nous I'avons deja note, I'objectif principal de la loi 101 etait de legiferer 

sur Ie fran<.;:ais au Quebec. Cependant, la loi comprend aussi deux volets qui 
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concernent les populations immigrantes. Elle oblige les enfants d'immigrants 

eduques a I'etranger a frequenter les ecoles francophones et elle cree a leur 

intention un programme optionnel d'enseignement de la langue et de I'histoire du 

pays d'origine de leurs parents (PELO)63. 

Cette loi qui met en valeur la presence historique des immigrants etablis au 

Quebec, et qui legitime leurs heritages culturels et linguistiques marque une 

transformation radicale dans Ie statut de I'immigrant au Quebec. La Charte des 

droits et libertes de la personne avait accorde les memes droits civiques et 

juridiques aux immigrants que ceux accordes a tous les Quebecois. Mais la loi 

101 reconnaTt la difference culturelle des immigrants, et contribue a la 

preservation de ces differentes identites culturelles, en contrepartie de 

I'obligation d'apprendre Ie franyais. Bref, en reconnaissant la legitimite de leurs 

identites culturelles, la loi 101 transforme la representation de I'identite 

quebecoise. Le franyais est renforce comme langue officielle du Quebec, mais, 

la culture canadienne-franyaise se trouvera entouree de petits satellites 

vehiculant d'autres cultures. La loi dissocie les referents traditionnels de 

I'identification quebecoise : la langue et la culture, pour inclure les cultures 

immigrantes. En ce sens, et par son financement des programmes d'heritage 

culturel, la loi 101 se rapproche de la politique canadienne du multiculturalisme. 

63 Denise HeUy, "Politique quebecoise face au 'pluralisme culture I' et pistes de recherche: 1977-1990", 
dans J.W. Berry & J.A. Laponce (editeurs), Ethnicity and Culture in Canada: The Research Landscape, 
(Toronto: University of Toronto Press Inc, 1994), 82. 
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Bien que la loi 101 fasse preuve d'une ouverture de la part des autorites 

quebecoises a la difference culturelle des immigrants, elle a neanmoins ete 

contestee devant plusieurs tribunaux. Les contestataires consistaient d'une part 

d'anglophones qui voyaient leur statut de minorite dominante diminuer par la 

francisation du QUebeC64
, et d'autre part d'allophones qui se voyaient refuser Ie 

droit de s'exprimer dans leur propre langue. Par exemple, les restaurants 

ethniques n'ont pas Ie droit de suspendre des affiches dans une autre langue 

que Ie franc;ais. 

En 1976, la Cour Supreme du Canada a declare inconstitutionnel Ie Chapitre 3 

de la loi 101 qui porte sur I'unilinguisme dans la legislation et de la justice. II 

entrait en contrad iction avec la section 133 de l'Acte de l'Amerique du Nord 

Britannique. Au cours des annees 80, plusieurs adversaires de la loi ont soutenu 

que ses clauses concernant I'affichage ignorait Ie caractere bilingue de plusieurs 

regions du Quebec et qu'elle portait atteinte a la liberte d'expression. En 1984, 

Ie Chapitre 7 qui traite de la langue d'enseignement (franc;ais obligatoire) est 

declare inconstitutionnel en raison de la preponderance de la Charte de droits et 

libertes de 1982 (qui n'a d'ailleurs pas ete ratifiee par Ie Quebec). La Cour 

declare que Ie Quebec doit permettre I'acces a I'ecole anglaise a tout enfant dont 

les parents ont rec;u leur instruction en anglais au Canada (non seulement au 

64 Richard Y. Bourhis, "Ethnic and Language attitudes in Quebec", dans lW. Berry & lA. Laponce, 
Ethnicity and Culture in Canada: The Research Landscape, (Toronto: University of Toronto Press, 1994), 
33 l. 
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Quebec comme il etait prevu dans la loi) ou dont la langue maternelle est 

I'anglais . 

Suite aces jugements, Ie gouvernement du Quebec a ete oblige de modifier sa 

loi pour acceder aux demandes des minorites linguistiques du Quebec. 

En particulier, la loi sur I'affichage a ete revisee afin de permettre un usage limite 

d'autres langues. L'abrogation de certaines clauses de la loi quebecoise par un 

tribunal canadien illustre I'ambigu'ite juridique de I'identite quebecoise, qui veut 

s'affirmer comme quebecoise mais est soumise a la constitution canadienne. Elle 

montre aussi que I'arrivee des minorites linguistiques et culturelles entraTnera 

inevitablement une transformation de la societe dite «de souche ». 

Malgre ces contestations juridiques et Ie fait que la loi 101 ait limite Ie choix des 

emigres quant a la langue d'enseignement de leurs enfants, cette loi a 

neanmoins favorise considerablement I'integration linguistique des immigrants. 

En 1971, moins de 50% de la population allophone parlait franyais. En 1996, 

grace a la loi 101 et grace a I'immigration francophone, 69% des allophones au 

Quebec parlaient Ie franyais.65 L'augmentation de la proportion des allophones 

qui connaissent Ie franyais est peut-etre I'un des plus importants facteurs qui 

contribuent a I'integration des immigrants. C'est par Ie biais de leur usage du 

franyais que les allophones reussiront a penetrer les classes sociales 

65 Recensement de 1996 cite dans Chantal Hebert, "Singing the Praises of Bill 101 ", The Ottawa Citizen , Ie 
6 janvier, 1998. 
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Bref, la loi 101 represente un pas decisif de la part de I'elite politique quebecoise 

dans Ie sens d'une politique culturelle d'inclusion. Elle inscrit Ie statut preeminent 

du fran<;ais de fa<;on definitive dans une charte, mais elle ouvre les frontieres de 

la cu lture quebecoise afin d'embrasser une multiplicite de cultures. Le discours 

d'homogeneite culturelle n'est plus acceptable. 

iv) La politique quebecoise du developpement culturel 

Si la loi 101 avait reconnu la legitimite de cultures autres que celie des 

Canadiens fran<;ais, Ie livre blanc: La politique quebecoise du developpement 

culturel emis par Ie PQ en 1978 atlenue cetle reconnaissance, la met en 

sourdine. Le discours officiel accorde un certain statut aux cultures autres mais 

proclame la preeminence de la culture francophone. 

Selon Ie livre blanc, la societe quebecoise est composee de trois groupes 

culturellement distincts : une majorite francophone, une minorite d'origine 

britannique et une minorite de traditions autres. Notons I'occultation totale des 

Amerindiens. Etant donne la predominance de la culture francophone et sa 

position historique, Ie livre blanc preconise la convergence culturelle des 

populations vivant au Quebec aut~ur de la culture majoritaire : la culture 

francophone. 



. .. Ie developpement des divers groupes culturels quebecois 
passe par la vitalite collective de la societe franyaise qu'est Ie 
Quebec. Un peu comme une branche ou des greffes profitent 
de I'enracinement et de la seve de I'arbre tout entier. C'est a 
cette condition seulement que tous peuvent se sentir vraiment 
Quebecois.66 

Les individus peuvent rester fideles a leurs origines culturelles mais, selon la 

Politique quebecoise de developpement culturel, ils doivent participer au projet 
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culturel collectif pour etre Quebecois. Leur culture s'en trouve donc releguee du 

domaine public au domaine prive, individuel. 

v) Autant de faf;ons d'iHre Quebecois 

Ce n'est qu'en 1981, lorsque Ie PQ adopte un plan d'action intitule Autant de 

fagons d'etre Quebecois, que Ie gouvernement du Quebec commence a 

reconnaitre I'importance de la participation egalitaire des communautes 

culturelles qans la vie socia Ie et politique du Quebec. Autant de fagons d'etre 

Quebecois: Le Plan d'action a !'intention des communautes culturel/es introduit 

I'expression de «pluralisme culturel» dans Ie vocabulaire politique quebecois. 

Cette politique represente une derogation a la notion de «convergence 

culturelle» vers une reconnaissance de I'egalite des cultures et Ie besoin d'une 

meilleure representation des communautes dans les institutions publiques du 

Quebec. Le plan d'action preconise une sensibilisation des services publics a la 

pluralite ethnoculturelle de leur personnel, et une amelioration de I'information et 

de I'accueil de leur clientele d'origine immigrante. 

66 Gouvemement du Quebec, La politique du developpement culturel, tome 1, 1978. 



56 

Bref, Ie document Autant de faqons d'etre quebecois reflete une volonte 

d'inclure (et non d'integrer) les communautes culturelles dans Ie projet collectif 

du Quebec. Son but est de promouvoir la tolerance et I'egalite entre tous les 

citoyens et de refleter Ie caractere multiculturel et multiracial de la societe. 

Notons qu 'il s'agit d'egalite des citoyens, c'est-a-dire d'individus jouissant de 

libertes fondamentales et de droits sociaux. Le document reconnalt les 

immigrants comme des individus de cultures differentes ayant les memes droits 

que tous les autres citoyens du Quebec et participant a la societe comme 

individus. Cependant il ne reconnalt pas les communautes culturelles comme 

etant des collectivites auxquelles devraient etre accordes des droits collectifs. 

O'ailleurs, en depit de son titre «plan d'action» les actions prises en vertu du 

livre blanc seront plus symboliques que concreteS.57 

vi) Au Quebec pour batir ensemble 

Entre 1986 et 1990, peu de mesures sont adoptees pour integrer les immigrants 

et les communautes culturelles deja etablis au Quebec. En 1991, suite a la 

publication de son Enonce de politique en matiere d'immigration et d'integration 

(voir Ie chapitre sur la politique d'immigration), Ie Parti liberal du Quebec 

presente un plan d'application de cette loi : Au Quebec, pour batir ensemble. 

Plan d'action en matiere d'immigration et d'iniegration. 1991-1994. Pour la 

premiere fois, Ie gouvernement du Quebec etablit une politique qui se preoccupe 

67 Denise Helly, "Politiques a l' egard des minorites irrunigree s" , 138. 
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expl icitement de I'inclusion des communautes culturelles au sein de la societe 

quebecoise. Ce plan d'action represente une tentative de cultiver un sentiment 

d'appartenance au Quebec parmi les communautes culturelles en reconnaissant 

leur difference et en exigeant d'elles qu'elles participent au projet collectif 

quebecois. 

Le plan d'action enumere trois principes qui devraient guider la politique 

d'integration du Quebec. Ces principes definissent en quelque sorte la vision de 

la societe quebecoise qu'a Ie gouvernement liberal de I'epoque. Selon Ie 

document gouvernemental, Ie Quebec est a) une societe OU la langue commune 

de la vie publique est Ie fran(fais b) une societe democratique qui encourage la 

participation de tous ses membres c) une societe pluraliste ouverte a de 

multiples influences68
. Remarquons que Ie terme «multiples influences» est 

vague. Pour realiser cette vision de la societe, Ie document propose «un contrat 

moral» qui delimite les devoirs et les responsabilites des immigrants ainsi que 

ceux de la societe d'accueil. 

En resume, Ie contrat demande a I'immigrant d'apprendre Ie fran(fais et de 

I'adopter comme langue de la vie publique. En contrepartie, la societe d'accueil 

doit fournir des services d'apprentissage de la langue d'origine adequats. Pour 

affirmer la nature democratique de la societe, Ie gouvernement doit favoriser un 

acces equitable de tous les citoyens du Quebec aux ressources, aux services et 

68 Joseph H. Carens, Is Quebec Nationalism Just?, (Montreal & Kingston: McGill-Queen's University 
Press, 1995),42. 
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aux instances decisionnelles. En contrepartie, on s'attend a ce que tous les 

membres de la societe apportent leur pleine contribution au developpement du 

Quebec et a la definition des grandes orientations de la societe. Finalement, il 

affirme I'ouverture de la societe a la pluralite ethnoculturelle, principe affirme 

dans La Charte des droits et libertes de la personne.69 Cette ouverture suppose 

I'obligation de la collectivite d'accueil de «clairement manifester son appreciation 

de I'apport de ses nouveaux membres et des Quebecois des communautes 

culturelles». En contrepartie , les nouveaux arrivants et les Quebecois de toutes 

les origines : 

... s'ouvrent a I'echange intercommunautaire et 
reconnaissent que toutes les cultures sont 
susceptibles d'etre enrichies par Ie partage. De plus, 
il est souhaitable que tous developpent graduellement 
un sentiment d'alh~geance a la societe quebecoise 
qui transcende les appartenances heritees du 
passe. La collectivite est donc en droit de s'attendre 
que les immigrants, comme I'ensemble des citoyens, 
respectent les lois et valeurs qui la gouvernent et 
s'enracinent en terre quebecoise en apprenant a 
connaTtre et comprendre leur nouvelle societe, son 
histoire et sa culture .. . 70 

Cette politique differe des initiatives precedentes en matiere d'integration, du fait 

qu'elle exige Ie developpement d'un sentiment d'appartenance ala collectivite 

quebecoise.71 Le gouvernement voudrait que les communautes culturelles 

s'adaptent a leur nouveau milieu en apprenant a connaitre la langue, I'histoire et 

69 La Charte quebecoise garantit que "Les personne appartenant it des minorites ethniques ont Ie droit de 
maintenir et de faire leur propre vie culture lie avec les autres membres de leur groupe." lean-Maurice 
Brisson, Texte annote de la Charte des droits et libertes de la personne du Quebec, (Quebec: Societe 
quebecoise d ' inforrnation, 1986). 
70 Gouvernement du Quebec, Ministere des communautes culture lies et de l'immigration, Au Quebec pour 
biitir ensemble, Enonce de politiques en matiere d 'immigration et d'integration , 1990, 17-1 8. 
7 1 Denise Helly, "Politiques it l'egard des minorites immigrees," 140. 



59 

la culture du Quebec. II n'est pas demesure d'exiger que les nouveaux arrivants 

connaissent la langue, I'histoire et la culture de leur nouveau pays. Mais de 113 a 

exiger que I'appartenance a la societe quebecoise soit fondee exclusivement sur 

I'heritage culturel quebecois constitue une occultation de I'identite culturelle des 

immigrants et les ecarte de cette appartenance. Comme Ie souligne Bruno 

Megre, I'Enonce demande aux nouveaux arrivants de participer activement a la 

promotion de la langue et de la culture quebecoise. La langue ne joue donc pas 

un role purement unificateur, c'est-a-dire comme moyen de communication 

commune, mais vehicule une culture que tous doivent connaitre et defendre. 

L'immigrant doit servir la cause du fran<;ais, a savoir la cause culturelle de la 

population «de souche» . II devient, pour utiliser la terminologie de Bruno Megre, 

«un otage culturel» . 

Bref, la langue est un enjeu politique au Quebec. En obligeant les nouveaux 

arrivants a promouvoir Ie projet culturel de la majorite francophone a travers la 

langue, Ie Quebec affirme que les droits collectifs de cette majorite devraient 

transcender les droits individuels et collectifs des minorites linguistiques et 

culturelles. Les communautes culturelles ont toutes Ie droit d'affirmer leur propre 

culture, mais encore une fois en prive. Le gouvernement s'engage a contribuer a 

la promotion de ces heritages culturels, mais de fa<;on modeste. L'accent est 

mis sur Ie partage culturel, mais la promotion de la culture d'origine demeure 

essentiellement la responsabilite des groupes en question. Tout est mis en place 

pour que I'enrichissement interculturel fonctionne a sens unique. 
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vii) La politique du gouvernement actuel 

La politique du gouvernement pequiste actuel est basee sur la politique des 

gouvernements qui I'ont precede. Comme celui de ses predecesseurs, Ie 

discours du gouvernement actuel tend a I'ouverture. Pousse par Ie flot continu 

d'immigrants, Ie Quebec ne peut eliminer les lignes d'action adoptees par les 

gouvernements precedents pour accueillir les nouveaux arrivants. Par rapport au 

gouvernement liberal de Robert Bourassa, Ie gouvernement pequiste de Lucien 

Bouchard favorise d'avantage I'immigration francophone et met davantage 

I'accent sur I'application de la loi 101. Louise Beaudoin , Ministre responsable de 

I'application de La Charte de la langue frangaise est reconnue pour sa 

surveillance rigoureuse de I'affichage a Montreal. Neanmoins, la philosophie qui 

sous-tend Ie discours politique du PQ reflete en general un desir d'integrer les 

communautes culturelles a la societe francophone du Quebec en leur accordant 

Ie droit de pratiquer leur propre culture et en les encourageant a participer au 

projet de societe quebecoise. Deux initiatives du gouvernement pequiste actuel 

qui touchent les communautes culturelles meritent consideration. II s'agit de la 

creation du Comite national des relations ethnoculturelles et la substitution au 

Ministere des Communautes Culturelles et de I'lmmigration du Ministere aux 

Relations avec les Citoyens et I'lmmigration. 

Suite a la defaite referendaire de 1995, Ie PQ a elabore un plan d'action qui 

incorporait les objectifs du Comite national des relations ethnoculturelles a ses 

projets futurs. C'etait la premiere fois que Ie parti avait accorde une telle 
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importance a I'amelioration des relations ethnoculturelles. Ce nouvel interet 

exprime a I'egard des communautes culturelles refiete, au moins en partie, un 

desir politique d'amadouer les allophones et de leur faire voter 'Oui ' au prochain 

referendum. L'objectif principal du Comite est de demontrer aux Quebecois que 

Ie projet du PQ est inclusif. Pour realiser son objectif, Ie Comite : 

• recrute et fait participer les Quebecois et Quebecoises des diverses origines 
ethniques aux activites et aux diverses instances du Parti. 

• sensibilise ces memes instances aux problemes particuliers de I'accueil et de 
I'integration a la societe quebecoise ; 

• coordonne les activites du Parti a I'egard des Quebecoises et des Quebecois 
de diverses origines; 

• prend toutes les mesures necessaires pour assurer la participation au travail 
du Parti d'un nombre sans cesse croissant de citoyennes et de citoyens de 
diverses origines.72 

Par I'adoption de ces objectifs, Ie parti exprimait une volonte d'inclure les 

communautes culturelles dans les grands debats du Quebec. De plus, Ie Comite 

a adopte une politique pour encourager les candidatures des citoyens et 

citoyennes issus de l'immigration73
. Neanmoins Ie nombre de deputes issus des 

communautes culturelles demeure encore tres faible. Par ailleurs, ce comite a 

ete critique pour son inaction et son manque de pouvoir. On a meme avance que 

la vraie raison de sa creation etait de donner bonne conscience au parti, plut6t 

que d'ameliorer les relations du parti avec les communautes culturelles74
. 

72 Parti quebecois, Proposition de plan d 'action 1997: Comite national des relations ethno-culrelles, Laval: 
Parti quebecois, 1997, 17. 
73 Nathalie Lavoie, "Pour que Ie courant passe, il faut se brancher: Le Parti quebecois est conscient du 
travail qu ' il reste a fa ire en matiere d ' integration des minorites", Le Devoir, 18 decembre 1997. 
74 Maryse Tremblay, "PQ et gouvernement: les communautes culture lIes toujours absentes", La Presse, 7 
mars 1996. 
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La deuxieme initiative importante adoptee par Ie gouvernement pequiste a ete de 

changer Ie nom du ministere responsable des communautes culturelies et de 

I'immigration. Le nouveau ministere est devenu Ie Ministere aux Relations avec 

les Citoyens et de I'lmmigration. Ce geste, longtemps attendu par les 

communautes culturelies, devrait permettre a la population classee sous la 

categorie de "communautes culturelies" d'etre enfin pen;ue comme des citoyens 

a part entiere. Bien que symbolique, ce geste indique d'une part une 

sensibilisation des politiciens aux demandes des communautes culturelies et 

d'autre part, une volante affirmee d'inclure les communautes culturelies a titre 

egal dans la societe quebecoise. 

En resume, nous constatons une evolution dans Ie discours politique quebecois 

depuis 1971. Aujourd'hui la politique se reclame de I'ouverture a la diversite 

culturelie et de la pleine participation des communautes culturelies a la vie 

politique du Quebec. Au debut du chapitre, nous avons souligne I'importance de 

la politique dans I'affirmation d'une identite culturelie. Sans force politique, la 

culture ne peut evoluer et risque de devenir du folklore. II y a vingt ans, Ie 

Quebec ne reconnaissait pas I'importance des diverses cultures de sa province. 

L'opposition du Quebec au multiculturalisme canadien et sa reclamation d'un 

statut superieur pour la culture canadienne-franc;aise demontre un refus 

d'accepter les communautes culturelies comme membres egaux de la societe. 

Mais progressivement, Ie discours politique s'est ouvert. La Charle des droits et 

liberles de la personne accorde les memes droits fondamentaux a taus les 

citoyens du Quebec, et en particulier Ie droit de vivre sa propre vie culturelie 
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avec les membres de son groupe. La loi 101 reconnait la legitimite des diverses 

cu ltures dans la representation de I'identite quebecoise. Peu a peu la politique 

adoptee durant les annees '80 reconnaTt I'importance de la participation 

egalitaire des communautes culturelles dans la vie sociale et politique du 

Quebec. L'evolution du discours politique suggere donc que Ie Quebec 

commence a embrasser la diversite culturelle comme un aspect enrichissant de 

sa societe. Peut-etre aussi que les politiciens, vu Ie nombre croissant des 

immigrants et refugies, voient-ils un interet politique a cette ouverture - les 

discours a la suite des echecs referendaires I'ont prouve. 

Neanmoins, malgre la bonne volonte apparente du discours officiel, malgre les 

appels a la tolerance, Ie projet social vehicule par ce discours interpelle d'abord 

et surtout les Quebecois francophones «de souche». La definition du collectif 

quebecois reste profondement attachee a la culture et a I'histoire de cette 

communaute «de souche». 
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VI. La Politique de referendums et ses consequences 

Jusqu'a present nous avons discute la politique culturelle du Quebec dans un 

sens global sans faire de distinction ideologique entre la politique du PQ et celie 

du Parti liberal. La distinction n'etait pas necessaire parce que la politique des 

deux partis refletait une evolution du meme modele ideologique. Le discours 

officiel est passe d'un discours individualiste a un discours de plus en plus 

participatoire et inclusif. Dans cette section, par contre, nous discuterons d'une 

politique qui est particuliere au Parti quebecois : la politique du referendum. La 

politique referendaire du PQ n'est pas une politique culturelle, c'est a dire que 

son but principal n'est pas de gerer la diversite culturelle quebecoise. 

Neanmoins, Ie referendum et Ie discours qu'il inspire touchent directement les 

communautes culturelles. Les deux referendums ont ete des moments 

historiques revelateurs quant a la relation des Quebecois avec les communautes 

culturelles. Peut-etre est-elle la politique quebecoise la moins ouverte et la plus 

discriminatoire a I'egard des communautes culturelles. 

Dans son livre Reflections of a Siamese Twin: Canada at the End of the 

Twentieth Century, John Ralston Saul explique qu'au cours de I'histoire les 

gouvernements se sont servis du referendum pour remplir deux objectifs : soit 

pour detruire la democratie representative, soit pour manipuler Ie public dans la 
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direction de sa fac;on de penser.75 L'usage du referendum comme tactique 

politique pourrait donc etre un moyen de supprimer la voix du peuple et donc 

d'etouffer Ie debat public qui est I'essence me me d'une democratie participante. 

Comme Ie dit John Ralston Saul: 

In a referendum society, language and argument as the central 
tools of democracy are swept away. They are replaced by a 
goal-oriented process which reduces the citizen's real 
participation to passive acquiescence or refusal; a participation 
which is expressed through one of two single-syllable words.76 

Le referendum oblige les citoyens a repondre a une question qu'ils n'auraient 

jamais posee eux-memes, et a laquelle ils ne veulent pas repondre, comme dirait 

Marguerite Duras.77 

Depuis 1980, lors du premier referendum sur la souverainete du Quebec, la 

societe quebecoise vit sous la necessite constante de devoir decider de son 

avenir par un oui ou par un non. Au lieu de debattre de I'avenir de la province 

dans un forum ouvert et inclusif, Ie gouvernement pequiste contraint Ie peuple de 

repondre a une simple question qui nie la complexite culturelle et politique de la 

societe quebecoise, et risque de creer une dichotomie irreparable. 

La politique de referendums est d'autant plus discriminatoire a I'egard des 

communautes culturelles qu 'elle ne tient pas compte des interets de ces 

dernieres. En effet, I'octroi du statut de societe distincte par Ie gouvernement 

75 John Ralston Saul, Reflections of a Siamese Twin: Canada at the End of the Twentieth Century, 
(Toronto: Penguin Books Ltd., 1997), 248. 
76 Ibid. 
77 Marguerite Duras, Xaviere Gauthier, Les Parleuses, (Paris: Les Editions de Minuit, 1974), 107-108. 
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federal et I'accession a la souverainete sont des debats qui reposent sur les 

revendications culturelles et historiques de la population francophone «de 

souche» . Dans ce debat, les interets des communautes de cu ltures autres sont 

completement ignores. On les oblige a participer au plus grand debat sur I'avenir 

du Quepec dans des termes qu 'ils n'ont pas choisis. Charles Taylor a explique 

comment Ie refus d'ecouter les points de vue d'une partie de la population est 

une fac;on d'exclure leurs voix : 

Si, par hypothese, un sous-ensemble du «peuple » estime 
qu'il n'est pas ecoute des autres,ou que son point de vue 
ne peut etre compris par eux, il se per<;oit immediatement 
comme etant exclu de la deliberation commune. La 
logique de la souverainete populaire exige que nous 
vivions sous I'egide de lois issues d'une telle deliberation. 
Quiconque en est exclu n'a pu avoir aucune part dans les 
decisions qui en decoulent. Ces dernieres possedent 
donc moins de legitimite pour une telle personne. Un 
sous-ensemble qu'on omet d'ecouter est en quelque sorte 
exclu du «peuple». Mais par 18 meme, il n'est plus lie par 
la volonte de ce peuple.78 

Les communautes culturelles votent majoritairement contre la souverainete79
, 

I'acte referendaire (tres passif) etant en pleine contradiction avec Ie discours 

officiel d'ouverture. N'est-il pas ironique que la loi referendaire au Quebec 

s'appelle «La loi de la consultation populaire»? Le referendum n'est qu 'une 

manifestation d'une pseudo-democratie. 

Par ailleurs, il ne s'agit pas seulement de I'acte referendaire qui dement Ie 

78 Charles Taylor, "Les sources de l'identite moderne", dans Mikhael Elbaz, Andree Fortin, Guy Laforest, 
Les Frontieres de I 'identite: modernite et postmodernisme au Quebec, (Sainte-Foy: Les Presses de 
l'Universite Laval, 1996),347. 
79 La plupart des analystes estiment que moins de 5% des anglophones ou allophones ont appuye Ie OUI. 
Chez les francophones, cet appui serait de l'ordre de 60%. Denis Moniere, Jean H. Guay, La Bataille du 
Quebec: Troisieme episode: 30 jours qui ebranlerent Ie Canada, (Montreal: Fides, 1996), 236. 
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discours officiel mais aussi du discours tenu par les politiciens durant la 

campagne referenda ire. La plupart des politiciens ne se sont pas ecartes du 

discours officiel d'inclusion. Sachant qu 'ils ne pouvaient gagner Ie referendum 

sans Ie «vote ethnique», les nationalistes ont courtise les communautes 

culturelles pour leurs voix. Des pro messes d'une nouvelle societe souveraine, 

democratique et ouverte au pluralisme culturel ont ete repandues dans les 

milieux allophones. C'est durant cette periode que Ie gouvernement a finalement 

consenti a changer Ie nom du Ministere des Communautes Culturelles en 

Ministere des Relations avec les Citoyens.80 De plus, en mai 1995, Ie 

gouvernement a erige des panneaux d'affichage en fran<;ais, en anglais et en 

espagnol: 

La beaute du monde, Le cceur quebecois 
Faces of the World, Hearts in Quebec 
La belleza del mundo, EI corazon quebequense 

Ces panneaux, qui ciblaient les communautes culturelles se voulaient etre une 

affirmation que Ie Quebec etait une societe qui embrasse la diversite culturelle. 

Dans Ie cadre de la loi 101, qui defend I'affichage multilingue, il est clair que la 

redaction de ces panneaux pour attirer Ie «vote ethnique» revele un 

opportunisme politique plutot qu'un desir d'accueillir les communautes culturelles 

dans Ie projet collectif quebecois. 

Un autre discours s'est tenu durant la campagne referendaire de 1995 qui sapait 

cette rhetorique d'inclusion. Les sondages indiquaient clairement que les 

80 Nadia Khouri, "On the Quebec-Quebec Convulsions: The Quebec Referendum and its Aftermath", 
Constitutional Forum Constitutionel, Alberta Centre for Constitutional Studies, ete 1997, 97. 
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communautes culturelles favorisaient Ie NON a 95%81 et dans I'intensite 

emotionnelle du moment, un autre visage souverainiste s'est montre. En octobre 

1994, Bernard Landry, Vice Premier Ministre, a affirme qu 'il «n 'etait pas sain que 

la democratie a Montreal soit a la totale merci du vote des communautes 

culturelles.»82 Suzanne Tremblay, deputee du Bloc quebecois, a reproche a un 

journaliste anglophone que son accent n'etait pas tres «pure laine» . Lise 

Bissonnette, journaliste renommee du Devoir, se referant aux anglophones et 

aux allophones, a employe I'expression «une minorite de blocage», ainsi les 

minorites linguistiques font un obstacle a la souverainete. Elles ne sont plus 

composees de citoyens a titre egal qui peuvent voter selon leur choix. Lucien 

Bouchard, Ie Premier ministre actuel du Quebec, a evoque Ie spectre fasciste 

lorsqu 'il a declare que les femmes quebecoises devraient faire plus de bebes 

parce que les Quebecois etaient une des «races blanches» qui font Ie moins 

d'enfants au monde. »83 Par ce petit bout de phrase, Monsieur Bouchard a 

reussi a supprimer les droits de plus de 6% de la population quebecoise84 qui ne 

faisaient qu'ajouter leur faible voix aux 40 autres pourcent des Quebecois «pure 

souche» pour constituer une majorite qui a defait Ie OUI. 

Ces declarations n'offrent qu'un echantillon de ce qui a ete proclame durant la 

campagne. Neanmoins, il est clair que Ie discours referendaire contredit Ie 

discours d'ouverture elabore dans la politique. Nous pourrions appeler ce 

81 Nicole Anne Cloutier, "Les boucs emissaires de la peur de perdre", Le Devoir, 19 octobre 1995. 
82 Michel Ouimet, "Des Communautes culturelles se sentent offensees", La Presse, 25 octobre 1995 . 
83 Lucien Bouchard cite dans Michel Venne, "Ne pas banaliser Ie racisme", Le Devoir, 19 octobre 1995. 
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discours prononce par des personnages publics, mais qui refiete une opinion 

personnelle, Ie discours «officieux». Ce discours officieux d'exclusion a 

marginalise les communautes culturelles comme si elles constituaient de faux 

Quebecois et les a traites en boucs-emissaires, responsables de I'echec du 

referendum. 

Bref, dans I'echauffement emotif declenche par la campagne referendaire, des 

membres de I'elite souverainiste n'ont pu reprimer leurs vrais sentiments envers 

«Ia menace» que posaient les communautes culturelles a la realisation de la 

souverainete. Ces lapsus en marge du discours officiel sont tres revelateurs 

quant a «I'ouverture» du Quebec a la diversite culturelle. lis demontrent qu'il ne 

suffit pas d'avoir un discours officiel d'ouverture pour qu'iI y ait une societe 

reellement ouverte a la diversite culturelle. Le discours referendaire sape la 

bonne volonte du discours officiel d'ouverture qui, lui, se revele etre une 

rhetorique creuse. 

Notons qu 'au moment de la redaction de cette these, des echos du discours 

officieux se sont fait encore entendre sur la scene politique quebecoise lorsque 

Bernard Landry, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, a declare qu'on 

ne devrait pas augmenter Ie pourcentage de voix necessaires pour gagner un 

referendum a plus de 50 plus un. Ce sera it, selon lui, accorder aux 

84 La population totale des minorites visibles au Quebec est 433 985, soit 6,2% de la population totale du 
Quebec (7 045 085). Statistiques Canada, "Population des minorites visibles", Recensement de 1996, 1996-
1997. 



communautes culturelles un droit de veto. Etant donne que seulement 10 pour 

cent des membres des communautes culturelles avaient vote Qui lors du 

referendum de 1995, il a affirme que : 

Si on tient compte de ya, tout Ie monde sa it bien que si I'on met 
la barre trop haut c'est comme donner un droit de veto a nos 
compatriotes, freres et sceurs des communautes, sur notre 
projet national. <;a ne peut se faire. 85 

Enrobant son discours d'un miel fraternel (<<nos compatriotes», «freres et 

sceurs ... »), M. Landry insinue que les communautes culturelles n'ont pas de 
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place dans ce projet national. En pronon<;:ant ces propos, M.Landry a occulte les 

communautes culturelles du «Nous» quebecois. Le projet national devrait 

transcender la democratie. Entre Ie discours officiel d'accueil et Ie discours 

«officieux» des gens au pouvoir (Ies memes qui sont les auteurs du discours 

officiel), ou est la verite? 

Comment etablir Ie rapport d'un discours a la rea lite? Pour evaluer les politiques 

culturelles, il faudrait verifier Ie degre et la qualite d' integration des communautes 

culturelles. Est-ce qu'elles ont ete accueillies et acceptees avec equite mais dans 

leur difference par la societe quebecoise ainsi que Ie ferait croire Ie discours 

officiel? Pas vraiment, si nous en croyons les ecrivains immigrants eux-memes. 

De leurs ceuvres emane un discours autre qui fait entendre la voix des interesses 

et qui traduit la marginalisation des immigrants et leur sentiment d'exclusion du 

projet collectif quebecois. 

85 Bernard Landry cite dans Marie Tison, "Landry doit expliquer une declaration touch ant les groupes 
ethniques", La Presse, 2 septembre 1998. 
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VII. La Perception des communautes culturelles 

Jusqu'a ce point, nous avons traite exclusivement de I'aspect politique de la 

question culturelle en rapport avec I'immigration, ainsi que des initiatives 

entreprises par Ie gouvernement quebecois pour gerer la diversite culturelle. 

Dans les deux chapitres precedents, nous avons mis a jour la coexistence de 

deux discours politiques au Quebec. Le discours officiel qui emane des 

institutions publiques et qui a donc une fonction de norme affirme que Ie 

pluralisme culturel est une partie integrale de la societe quebecoise. Ce discours 

requiert des communautes culturelles qu'elles apprennent Ie fran<;ais et 

fonctionnent en fran<;ais dans leur vie publique. Toutefois, iI reconnait Ie besoin 

qu'ont ces groupes de promouvoir leur propre culture. C'est aussi un discours qui 

s'ouvre a la participation des communautes culturelles aux debats politiques 

quebecois. L'autre discours que nous avons examine est Ie discours «officieux» 

qui a emerge clairement durant la campagne referendaire de 1995. Ce discours 

emotif qui reflete I'opinion personnelle de personnages publics et qui est plus 

proche du lapsus s'est avere etre un discours d'exclusion hostile a I'egard des 

communautes culturelles. Ceux qui tiennent ce discours n'acceptent pas les 

communautes culturelles comme egales dans leur difference, dans I'esprit d'une 

parite culturelle au sein de la societe quebecoise. 



Nous allons aborder un troisieme discours, Emonce a la me me epoque que les 

deux autres, mais par I'ecrivain immigrant cette fois-ci , et selon sa perspective. 
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A travers I'analyse des ceuvres de deux auteurs quebecois d'origine ethnique 

differente , nous meUrons en evidence Ie decalage entre Ie discours officiel 

pluraliste, inclusif et democratique et Ie discours immigrant dans les romans de 

membres de communautes culturelles au Quebec. Les perspectives presentees 

par ces ecrivains suggerent que les politiques culturelles du Quebec depuis 1980 

n'ont pas reussi a creer une societe ouverte a la diversite culturelle. Au 

contraire, la perception des immigrants quant a leur reception dans la societe 

quebecoise refiete plus I'ideologie du discours officieux qui marginalise et/ou 

exclut I'immigrant. 

Le but de ce chapitre n'est pas de fournir une analyse IiUeraire detaillee, mais 

d'ecouter la voix des immigrants et de definir son discours au regard du discours 

officiel au Quebec. Ce chapitre vise a donner la parole a des representants des 

communautes culturelles. 

La presence des communautes culturelles sur la scene politique quebecoise est 

limitee. Elles n'ont pas encore reussi a penetrer les hauts echelons du 

gouvernement quebecois. Ceux qui ont accede au pouvoir suivent normalement 

la ligne du parti auquel ils adherent. Le discours politique officiel des 

communautes culturelles est donc limite. Par c~ntre, dans Ie milieu liUeraire 

quebecois, la presence des immigrants est plus remarquee et meme deja 

remarquable. Les communautes culturelles ont embrasse I'ecriture comme 
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moyen de communiquer leur realite et leurs besoins. On pourrait penser que la 

fiction permet aces communautes de s'exprimer librement sans se saucier ni de 

la pression sociale, ni de I'auto-censure. La fiction fonctionnerait comme un 

masque derriere lequell'auteur se cacherait pour dire ce qu 'il pense reellement, 

parce que c'est Ie personnage ou Ie narrateur qui parle. Dans la mesure ou les 

personnages de ces romans sont des immigrants de la meme origine enthno

culturelle que I'auteur, et ou Ie roman met en scene les personnages dans Ie 

contexte de I'immigration aux prises avec la societe quebecoise, on peut en 

deduire un certain ventriloquisme du roman. 

Notre analyse de la fiction immigrante au Quebec se limitera aux reuvres de 

deux auteurs consacres : Marco Micone et Dany Laferriere. Bien que nous ne 

puissions generaliser I'experience des deux auteurs a la totalite de la population 

immigrante au Quebec, leurs points de vue sont representatifs de deux 

categories importantes d'immigrants au Quebec. Micone, d'emigration italienne, 

issue d'une immigration ancienne venue apres la deuxieme guerre mondiale, 

ecrit du point de vue d'un immigrant qui partage une ethnicite (origine 

europeenne et caucasienne) avec la societe d'accueil, mais qui possede une 

langue et une culture differentes. Les romans de Dany Laferriere (ha'itien 

francophone), par c~ntre, refletent la realite des immigrants nouvellement arrives 

au Quebec qui parlent la meme langue que les Quebecois, mais qui se 

distinguent par leur culture, leur race et leur religion (ha'itienne, noire et pas 

necessairement catholique). 
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Les deux auteurs se situent comme narrateurs immigrants et tra itent beaucoup 

de la question de I'immigration au Quebec dans leurs textes. Les contraintes de 

la these nous empechent d'etudier leur production au complet. Nous n'etudierons 

que trois de leurs textes : de Micone, deux pieces de theatre: Gens du silence et 

Les Geignards ; et de Laferriere, un roman: Comment faire I'amour avec un 

negre sans se fatiguer. Leurs reuvres sont toutes situees a Montreal, les auteurs 

etant Montrealais eux-memes et comme nous I'avons vu, la question de 

I'immigration est essentiellement montrealaise. 

i) Marco Micone 

Marco Micone est un dramaturge celebre au Quebec qui ecrit de son propre 

aveu pour raconter I'immigration du point de vue de ceux qui I'ont vecue86
. lise 

sert du theatre, Ie genre du dialogue par excellence, pour donner une voix aux 

immigrants, qui, selon lui, sont marginalises dans la societe quebecoise. Ses 

pieces visent aussi a influencer les mentalites, celie de tout Ie monde (Ie public) 

et celie des dirigeants, meneurs de jeu politique. Micone a aussi participe au 

debat public sur I'immigration par ses articles publics dans les journaux 

quebecois et canadiens. Ses oeuvres reprennent la me me problematique. 

Dans Gens du Silence, la premiere piece de Micone publiee en 1982, Micone 

met en scene une famille italienne qui tente de comprendre et d'expl iquer la 

condition de I'immigrant au Quebec. Pour les parents arrives durant les annees 

50, I'adaptation a leur nouveau pays est difficile. Le Quebec ne s'avere pas etre 
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Ie pays de cocagne auquel ils s'attendaient. Exploites pour leur main d'ceuvre, 

les parents ont passe leur vie dans la grande usine au capital americain . Leur 

destin se resume a payer les traites pour I'achat d'une maison dans Ie ghetto 

italien. lis menent une vie isolee et craintive. Micone veut remplacer cette 

culture du silence. Ce sont les enfants eleves au Quebec qui font eciater la 

cellule familiale et qui denoncent I'asservissement des immigrants. Ce sont eux 

qui reciament Ie droit des immigrants a affirmer leur identite differente et a 

participer a la collectivite quebecoise. 

Gens du Silence a pour theme centralia coupure que ressentent des immigrants 

italiens vis-a-vis de la societe quebecoise. Ce theme est reflete dans la structure 

de la piece et dans la representation de la sociographie montrealaise (Ie quartier 

de Chiuso vs. Ie reste de Montreal). La marginalisation des immigrants est 

manifeste aussi dans les rapports entre les immigrants et la societe quebecoise, 

qui sont au mieux precaires. Par ailleurs, la representation des personnages 

quebecois ainsi que la presentation des immigrants comme «gens du silence» 

renforcent Ie message de la piece, a savoir que les immigrants, selon Ie discours 

du narrateur, ne sont pas acceptes et n'ont pas de voix dans la societe 

quebecoise. 

«Gens», terme generique et pluriel efface toute identite linguistique et 

ethnoculturelle et transforme les immigrants auxquels Ie terme se retere en un 

groupe ou agglomerat uniforme et anonyme, anonymat que renforce Ie 

86 Andre Bourassa, "Le Theatre des Italiens", Lettres quebecoises, no. 36, hiver 1984-85,40. 
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complement de nom qui les qualifie, «du silence» . Le titre rappelle aussi 

ironiquement en echo Ie titre de la chanson de Gilles Vigneault «gens du pays» , 

hymne national quebecois enterine par Ie Parti quebecois. Chanson qui, elle, 

ancre les Quebecois «du pays» et leur donne une voix. 

Par ailleurs, les immigrants sont des gens du silence parce qu 'ils n'ont pas de 

voix culturelle. Leur identite culturelle n'est pas reconnue et se trouve donc en 

voie de disparition. La tirade de Nancy au sujet des adolescents italophones qui 

ignorent leur heritage italien explique de fa90n poignante comment la voix de 

I'immigrant est mise sous silence au Quebec: 

J'enseigne moi a des adolescents qui portent tous un nom 
ita lien et dont la seule culture est celie du silence. Silence sur 
les origines paysannes de leurs parents. Silence sur les 
causes de leur emigration. Silence sur Ie pays dans lequel ils 
vivent. Silence sur les raisons de ce silence.87 

Selon la protagoniste italophone, Ie refus de la societe quebecoise de 

reconnaltre la difference culturelle des immigrants mene a la disparition de ces 

cultures ainsi qu'a leur assimilation a une culture qui n'est pas la leur. 

Micone a structure sa piece en 14 tableaux. Parmi ces 14 tableaux, un seul 

represente des personnages quebecois. Le dialogue du deuxieme tableau entre 

deux femmes et un homme quebecois est Ie seul moment de la piece ou Ie 

public entend la voix des Quebecois «de souche». La place limitee qu'occupe la 

societe quebecoise dans la piece est deliberee et traduit Ie but de Micone : 

decrire I'immigration du point de vue de ceux qui ront vecue, pas du point de vue 

87 Ibid., 50. 
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de la societe d'accueil. Par ailleurs, la segregation des tableaux en tableaux de 

francophones et tableaux d'italophones est revelatrice quant a la perception qu'a 

Micone de la place de I'immigrant dans la societe quebecoise. La separation des 

deux groupes indique que Micone peryoit I'immigrant comme vivant a cote, mais 

pas «au sein de» la societe francophone. Dans la piece, les Quebecois 

n'apparaissent jamais dans la meme scene que les immigrants, ce qui demontre 

Ie manque de communication entre les deux groupes. L'absence de dialogue 

cree une aporie qui devient Ie signe d'une necessite, un trou a remplir, un 

changement a apporter. 

La structure de la piece qui separe les deux groupes est renforcee par la 

representation de I'espace theatral. Toute la piece, sauf Ie deuxieme tableau, se 

deroule a Chiuso, Ie ghetto italien situe a I'Est de Montreal. Chiuso, qui en italien 

veut dire "ferme", est presente comme une prison qui empeche les immigrants 

italophones de s'integrer a la societe montrealaise. Chiuso est Ie lieu d'une 

oppression economique dont beneficie Ie Haut-Montreal ou vivent les 

proprietaires : 

88 Ibid., 27. 

. .. des dizaines de Collina se sont videes pour peupler Chiuso, 
enfermee entre trois carrieres de ciment et Ie boulevard 
Metropolitain ... Dans les annees cinquante, elles ont fourni la 
main-d 'ceuvre pour construire les usines du Haut-Montreal, 
comme les villages quebecois I'avaient fait avant. Et pendant 
que cette main-d'ceuvre la donnait naissance a Saint-Henri , 
Collina , elle, s'enfermait dans Chiuso. Chiuso c'est Ie silence 
du vide et Ie vacarme du chaos .. . C'est la langue meprisee des 
oublies et des deracines. Chiuso, c'est la revolte etouffee de 
I'homme ni d'ici, ni d'ailleurs.88 
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Cette scene evoque I'idee que Ie Quebec s'est ouvert a I'immigration uniquement 

pour exploiter une main d'csuvre necessaire a son economie et evoque 

ironiquement Les Negres blancs d'Amerique de Pierre Vallieres89 et Ie Speak 

White de Michele Lalonde.9o Micone semble nous dire que les Quebecois 

n'avaient jamais I'intention de faire sortir ces immigrants de leur ghetto pour 

qu'i!s puissent s'integrer a la societe quebecoise. Encages comme des 

animaux, des betes de somme, ils n'ont qu 'une fonction economique : combler Ie 

manque de main d'csuvre a bas prix. lis demeureront toujours en marge de la 

societe, oublies et rejetes par les Quebecois. Chiuso est Ie symbole de 

I'oppression economique et sociale de la part des Quebecois. Tel que decrit par 

Micone, Chiuso ressemble a un camp de travail au les ouvriers sont reduits a 

leur productivite et a leur valeur marchande. Dans une ville qui a ete per<;ue 

pendant longtemps a travers ses deux solitudes (anglophone et francophone)91 

se partageant I'Est et l'Ouest, une troisieme solitude s'interpose : la solitude 

immigrante. 

La representation des personnages quebecois dans la piece confirme I'idee 

qu'ils marginalisent les immigrants. L'image que peint Micone de la societe 

quebecoise contraste avec I'image ouverte et accueillante que dessine Ie 

discours officiel du Quebec. Selon Micone, elle n'est pas la societe accueillante 

et democratique depeinte par les politiciens. L'image des Quebecois que nous 

89 Pierre Vallieres, Negres blancs d 'Amerique autobiographie precoce d 'un terroriste quebecois, (Paris : F. 
Maspero, 1969). 
90 Michele Lalonde, Speak White, Les Murs ont la parole, (Montreal: L'Hexagone, 1974). 
9 1 Ces solitudes sont representees dans des romans comme Bonheur d 'occasion de Gabrielle Roy, Two 
Solitudes de Hugh MacLennan et Au milieu la montagne de Roger Viau. 
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retenons de la scene entre deux Quebecoises et un Quebecois est tres negative. 

Durant cette scene ils ne font que proferer des insultes racistes et xenophobes 

contre les immigrants: 

lis viennent ici voler nos jobs 

<;a travaille pour rien ce monde la 

<;a vit quinze personnes dans la me me maison 

<;a mange n'importe quoi. Des pissenlits meme 

<;a marche pas ces femmes la! <;a roule ... 

C'est pas du monde propre92 

Les demonstratifs indefinis (<<n 'importe quai») et les pluriels collectifs (<<ces 

femmes », «ce monde») enlevent toute individualite aux immigrants et les 

reifient. 

Les stereotypes offensifs prononces par les Quebecois (<<lis viennent ici voler 

nos job», «C'est pas du monde propre») deshumanisent les immigrants. 

L'hostilite des Quebecois a I'egard des immigrants est avant tout une expression 

de la peur, celie de perdre la societe qui leur est familiere en niant a I'autre son 

identite et son droit a I'existence commune. Pour eux, I'immigration represente 

une menace economique, linguistique et culturelle. Les immigrants ne sont pas 

acceptes comme faisant partie du «Nous» collectif quebecois. Au contraire, ils 

sont per<;us comme une menace a la vie quebecoise, voire me me au pays du 

Quebec. «II ya tellement d'immigrants, qu'il n'y a meme plus assez de 

logements a louer pour nous, dans notre propre pays. <;a as-tu du bon sens!» Le 

92 Marco Micone, Gens du silence, (Montreal: Les Editions Guernica, 1984), 12,13 . 
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langage utilise par les personnages quebecois est tres revelateur de la distance 

etablie entre les immigrants et Ie «Nous» quebecois. II ya les 'gens du pays' et 

les 'gens du silence» . 

Quelques tableaux plus tard, Rosso et Antonio, recusent selon un ra isonnement 

par I'absurde, les accusations des Quebecois devenues cliches. Rosso 

remarque, 

As-tu vu dans Ie journal? II para!t qu'il y a deux fois plus de 
ch6meurs parmi les immigrants que chez i Francesi. Deux fois 
p1US!93 

Et Antonio s'interroge sur les accusations des Quebecois de souche, 

Les voleurs de jobs c'est eux : i Canadesi francesi! Qui , c'est 
eux qui volent les jobs des immigrants. Sinon, comment 
expliquer qu 'il y a deux fois plus de ch6meurs chez les 
immigrants. 

D'abord, nous voyons que les faits enonces indiquent Ie non-fonde des 

angoisses quebecoises. De plus, I'interrogation d'Antonio offre une autre 

interpretation du chomage au Quebec. Pourquoi ne pas blamer les 

francophones, puisqu'ils sont moins nombreux parmi les chomeurs. Ces tirades 

montrent qu'au Quebec, les immigrants deviennent Ie bouc-emissaire de tous les 

maux qui affligent la societe quebecoise. II suffit de mettre en scene (auteur) et 

d'ecouter (spectateur) un personnage immigrant pour decouvrir un autre point de 

vue qui deconstruit les cliches et relativise Ie discours social dominant. Micone 

instaure une oeuvre reellement dialogique au sens bakhtinien du terme, qui 

represente des points de vue differents. 

93 Ibid. , 22. 
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La marg inalisation des communautes immigrantes se voit aussi dans la 

perception qu 'ont les immigrants des Quebecois francophones. L'hostilite 

exprimee par les italophones a I'egard des francophones est directement liee a la 

maniere dont ils ont ete re9us dans la societe quebecoise : 

Moi, je sa is ce que j'ai souffert quand je suis arrive ici ... Moi j'ai 
trouve personne ici, sauf des boss qui me disaient toujours d'en 
faire plus et des Francesi qui me meprisaient. 

Le mepris des Quebecois ressenti par les immigrants provoque de I'animosite 

chez eux. Certains comme Antonio ne respectent pas les Quebecois: 

<;a vaut rien ce monde-Ia. 

I Canadesi francesi sont paresseux.94 

L'hostilite entre les italophones et les francophones est donc mutuelle, une 

hostilite creant sa reponse de me me nature. Ces remarques d'Antonio refietent 

celles prononcees par les Quebecois dans Ie deuxieme tableau . Le cinquieme 

tableau ou figurent ces remarques constitue Ie miroir du deuxieme tableau , sauf 

que les roles sont inverses. L'inversion des deux tableaux delimite deux espaces 

separes et isoles et illustre I'"alienation des deux groupes, consequence de 

I'hostilite construite. L'espace litteraire (entre les deux scenes) devient une 

metaphore du mur du silence et Ie champ semantique «mineral» (carriere, 

ciment) renvoie au mur du silence, au travail de constructeurs des ouvriers 

italiens, mais constitue aussi un appel a la demolition du mur et a la construction 

du dialogue. 

94 Ibid., 24. 



L'alienation est d'autant plus evidente que les immigrants refusent d'accepter Ie 

projet collectif quebecois, un projet qui les exclut. Antonio s'exclame : 

La separation ne se fera pas, aussi longtemps que les ouvriers 
comme moi sont sGrs que c'est pas pour eux qu'on la fait. 95 

Les remarques d'Antonio font allusion aux deux types de marginalisation que 

confrontent les immigrants au Quebec: la marginalisation economique (Ies 

ouvriers) ainsi que la marginalisation politique. Ouvrier, Antonio est venu au 

82 

Quebec pour combler la penurie de main d'ceuvre quebecoise et repondre a ses 

besoins financiers. Implicitement, on sent qu'une solution politique socialiste 

serait re9ue comme plus pertinente que la souverainete. II fait plus I'experience 

du conflit de classe que du conflit politico-culturel. Comme ouvrier, la survie 

economique est la question fondamentale de son existence. Les questions 

d'ordre politique Ie touchent moins, surtout une politique qui ne tient pas compte 

de son point de vue ou de ses besoins. L'attitude d'Antonio a I'egard du 

separatisme est vraisemblable etant donne les sondages qui confirment que la 

majorite des allophones rejettent la souverainete.96 

Bref, les rapports tendus entre les immigrants et les Quebecois ainsi que 

I'absence de communication entre eux temoignent d'une rea lite qui ne 

correspond pas au discours officiel tel que nous I'avons analyse plus tot. Une fois 

qu 'ils ont la parole, les gens du silence offrent un contre-discours a la verite 

95 Ibid., 36. 
96 Des sondages indiquent que moins de 5% des allophones appuient Ie 'oui'. Moniere, Denis, Jean H. 
Quay, La Bataille du Quebec: Troisieme episode: 30 jours qui ebranlerent Ie Canada , (Montreal: Fides, 
1996). Notons que Marco Micone a appuye Ie 'oui ' lors du referendum de 1995. II appuie neanmoins, une 
souverainete d' inclusion. 
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officielle. Qui leur donne la parole? L'un des leurs devenu culturellement hybride 

et qui a donc acces a la parole publiee. 

Malgre la situation precaire de I'immigrant dans la societe quebecoise, Micone 

n'est pas sans optimisme. II propose une solution aux rapports tendus entre Ie 

Quebec et les immigrants ou a leur isolement. Cette vision est exposee par 

Nancy: 

II faut remplacer la culture du silence par la culture immigrE3e 
pour que Ie paysan en nous se redresse, pour que I'immigrant 
en nous se souvienne, et pour que Ie Quebecois en nous 
commence a vivre. Ecris, mais pour que tout Ie monde te 
comprenne. II faut que les jeunes puissent se reconnaitre dans 
les textes ecrits par quelqu'un qui a vecu comme eux, qui les 
comprend et qui veut les aider.97 

C'est en effet ce que tente d'accomplir Micone par son ecriture - de donner une 

voix aux immigrants. "prevoit un Quebec OU tous les citoyens, immigrants et 

autres, participent activement et dialogiquement au developpement d'une 

nouvelle culture quebecoise. Pour que cette culture collective emerge, il faut 

d'abord que les immigrants affirment leur identite ethnique et que les Quebecois 

reconnaissent que la difference culturelle des autres construira une nouvelle 

identite culturelle quebecoise. L'integration de I'immigrant ne peut etre complete 

que si sa difference est reconnue et la conception monolithique 

unidimensionnelle de I'identite que prone Ie discours officiel, et encore plus Ie 

discours officieux, ne peut qu'occulter les immigrants, qui eux sont devenus des 

etres multidimensionnels, polyglottes et polyvalents. "faut que la devise du 

Quebec: « je me souviens» integre la memoire des autres, Ie passe de tous. 

97 Ibid. , 50. 
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Passons maintenant aux Geignards de Micone. Dans cette piece plus recente , 

qui date de 1992, construit un dialogue entre deux femmes, une immigrante et 

une Quebecoise. L'action est assez banale - deux femmes se disputent au sujet 

d'une place vacante a une conference - mais elle illustre de fa<;on dramatique 

les subtilites de la tension entre les immigrants et les Quebecois de souche. Des 

immigrants opprimes, reprimes, isoles dans Gens du Silence, nous passons aux 

immigrants et aux Quebecois en situation de dialogue dans Les Geignards. 

Manuela, la femme immigrante, repond en quelque sorte a I'appel de Nancy 

dans Gens du Silence. Elle s'affirme et defend son droit de prendre sa place 

dans la societe quebecoise. Cette place est symbolisee par un siege dans une 

salle de congres qu'Anne, la femme quebecoise, refuse de ceder. 

Les Geignards pose la problematique de I'immigration au Quebec sous ses 

divers aspects. La dispute entre deux femmes concernant un siege dans une 

salle de conference met a jour de nombreux enjeux relativement aux craintes 

que provoque I'arrivee d'immigrants non-francophones pour les Quebecois, et 

relativement aussi au paradoxe d'une societe quebecoise qui reclame elle-meme 

Ie droit a la difference, mais qui refuse ce me me droit aux immigrants. La dispute 

souligne aussi Ie besoin de reconnaissance qu'expriment les immigrants pour 

qu'ils puissent s'integrer a la societe. 

Le ton de la piece est combatif. Celle-ci reproduit en quelque sorte I'atmosphere 

de la campagne referendaire de 1995, moment de haute tensior et d'emotion . 

Nous I'avons deja note, c'est durant ces moments, que les masques tombent, 



que les vrais sentiments sont devoiles. Anne est furieuse lorsqu 'elle apprend 

que Manuela a entame la dispute pour Ie plaisir de la mettre sur la defensive. 

Mais Ie jeu a reussi, puisque son but eta it, comme I'explique Manuela : 

Pour que vous laissiez tomber votre masque, pour que vous 
vous montriez telle que vous etes. 

Anne outree repond : 
Manuela complete sa phrase: 

C'est sous Ie coup de colere ... 
que la verite jaillit.98 

Notons que dans cette communication verbale , c'est I'immigrante qui coupe la 

parole a celie qui represente Ie discours dominant, qui force son chemin dans 
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I'interlocution. Le discours d'Anne au cours de cette dispute rappelle Ie discours 

officieux qui a emerge durant la campagne referendaire. Tout comme les 

tenants du discours officiel, Anne per<;oit I'arrivee des immigrants non-

francophones comme une menace a sa langue et a sa culture. Elle refuse 

d'accepter que I'arrivee des immigrants puisse transformer Ie Quebec. 

Je ne sais pas combien de temps que vous etes au Quebec, 
mais vous saurez qu'ici tout Ie monde fait ya (reserver des 
places). Et vous n'allez pas m'imposer votre fayon de faire.99 

Anne avance implicitement que c'est Ie temps d'occupation d'un espace qui 

etablit un droit de preseance et un droit a I'identite, theme present chez les 

poetes de la Revolution tranquille (Lapointe, Miron etc.) Elle evoque la menace 

que posent les immigrants a la langue fran<;aise. 

On ne peut me me pas demander avos jeunes de parler 
franyais dans nos ecoles franyaises ... quand elles ne sont pas a 
I'ecole anglaise. 10o 

98 Marco Micone, Les Geignards , (Quebec: Les Editions du Boreal, 1992), 105. 
99 Ibid., 104. 
100 Ibid., 106. 
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Notez I'usage du «nous» oppose a «vos jeunes». La separation est claire. Anne 

ne considere pas les immigrants comme etant de vrais Quebecois. Un peu plus 

loin, Anne fait allusion a la fragilite de la culture quebecoise. Elle deplore que les 

immigrants refusent de comprendre les besoins culturels du Quebec : 

Vous ne faites aucun effort pour comprendre notre situation. 
Vous savez, on a deja vu des cultures disparaltre.101 

Manuela repond aux angoisses d'Anne en lui montrant que les immigrants 

comprennent mieux que quiconque, mieux meme que les Quebecois la crainte 

de perdre la langue et la culture. Pour ce faire, elle oblige Ie lecteur Quebecois a 

«chausser les mocassins» de I'immigrant, creant encore une fois un effet de 

miroir dans Ie miroir, mais dans ce miroir, Ie «je }) voit «I'Autre» qui lu i ressemble 

comme une S03ur : 

Tout ce que vous risquez de perdre, nous, les immigres, I'avons 
deja perdu ou sommes en train de Ie perdre. Mes enfants 
peuvent a peine se faire comprendre de mes parents. Et vous 
essayez de m'emouvoir en me disant que peut-etre, dans 
quelques generations, Ie fran<;ais risque de disparaltre102

. 

La replique de Manuela montre de fac;on eloquente Ie paradoxe de I'immigration 

au Quebec. Le Quebec, une nation minoritaire au sein du Canada, reclame la 

reconnaissance de sa difference et tente de se forger une place dans une 

province que beaucoup de Quebecois perc;oivent comme un pays. L'ironie, ce 

que certains decrivent comme de I'hypocrisie, se trouve dans Ie fait qu'au sein du 

Quebec, les minorites linguistiques et culturelles, et surtout les autochtones et 

les Anglophones craignent aussi de perdre leur identite linguistique et culturelle. 

10 1 Ibid., 107-108. 
102 Ibid., 108. 
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Eux aussi reclament une reconnaissance de leur difference . Cependant, Ie 

Quebec refuse de leur accorder Ie me me droit a la difference que lui-meme 

reclame du Canada. 

Manuela montre aussi qu'elle peut parler dans plusieurs voixllangues. Elle 

s'affirme jusqu'a etre arrogante. Elle joue avec Anne comme un chat avec une 

souris renversant ainsi la position sujet/objet, mais Manuela tend la main de la 

reconciliation et va s'asseoir ailleurs. Le jeu (theatre dans Ie theatre) est termine, 

Ie scenario a fait son effet et a accompli ses objectifs. 

Malgre son occultation des instances politiques, cette piece nous laisse entendre 

que les immigrants, lorsqu'ils ont appris Ie franc;ais, forgent leur propre place 

(Manuela choisit de rester debout au fond pour mieux voir). Manuela indique 

clairement qu'elle accepte Ie franc;ais comme langue officielle du Quebec. La 

conclusion offre une politique de la main tendue : 

Non, Ie fran9ais ne va pas disparaitre parce que nous non plus, 
les immigres, ne voulons pas qu'il disparaisse, parce que Ie 
franyais, c'est aussi la langue de nos enfants.103 

En contrepartie , les immigrants s'attendent a ce que Ie Quebec fourn isse les 

moyens de faciliter leur integration : 

Nous ne demandons pas mieux que de nous integrer, a 
condition qu'on nous en donne les moyens. 104 

Cet appel lance par Manuela exige du Quebec une reconnaissance de sa 

103 Ibid., 108. 
104 Ibid., 107. 
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responsabilite a I'endroit des immigrants. Pour qu 'ils deviennent des citoyens 

egaux, Ie Quebec doit subvenir a leurs besoins linguistiques et economiques (ex. 

des cours de langue en anglais et dans leur langue d'origine). 

Ce dialogue entre une femme quebecoise et une femme immigrante est en fait 

un dialogue entre Ie Quebec et les immigrants. La representation des 

immigrants et des Quebecois comme femmes (du me me sexe) suggere une 

egalite entre les deux et la possibilite d'une negociation et d'une reconciliation. A 

la fin, les femmes ne se sont pas reconciliees. Leur dispute est interrompue par 

la voix du conferencier, un immigrant lui-meme. Le debat n'est pas termine. 

Neanmoins, leur dialogue a ouvert des voies a la communication. La salle est 

reduite au si lence, participants immigrants aussi bien que participants quebecois 

se taisent pour ecouter la voix du conferencier qui parle de son experience 

comme immigrant. C'est encore un exemple d'un immigrant qui s'affirme et qui 

fait sa place au sein de la societe quebecoise. Sa parole est devenue publique et 

elle est empreinte d'une certaine autorite. La piece se termine avant qu'il ne 

complete sa phrase. Le message est clair: les immigrants continueront de 

reciamer leur place au Quebec. De gens du silence qu'ils etaient, ils accedent a 

la parole publique et politique : une conclusion sous forme de mise en garde, 

d'avertissement, d'un «a suivre» ouvert et ascendant. 

De cette piece emane I'idee du besoin d'un echange similaire dans la realite. En 

se parlant, en s'expliquant, en s'ecoutant, les Quebecois et les immigrants 

finiront peut-etre par se comprendre. Une fois que Ie dialogue aura commence et 
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que les participants auront reconnu leurs differences, Quebecois aussi bien 

qu 'immigrants participeront a la construction d'une identite quebecoise qui inclut 

tous les membres de la societe. De cette piece, Ie dialogue ressort comme etant 

fondamental pour que s'ameliorent les rapports entre immigrants et Quebecois. 

Malheureusement ce dialogue se situe trop souvent dans Ie domaine de la 

fiction. line se fait pas encore entendre suffisamment dans la realite. 105 

Dany Laferriere 

Passons maintenant a Comment faire J'amour avec un Negre sans se fatiguer de 

Dany Laferriere. Ecrit en 1985, Ie roman de Laferriere presente une dimension 

plus recente de I'immigration au Quebec : I'arrivee d'immigrants de races 

differentes, mais francophones. Dans Comment faire J'amour avec un negre sans 

se fatiguer, tout comme dans les pieces de Micone, il s'agit des tensions entre 

I'immigrant et la societe d'accueil quebecoise. Cependant, la tension chez 

Laferriere s'est deplacee de I'immigrant allophone vs. les Quebecois 

francophones a I'immigrant noir vs. ceux qui ont Ie pouvoir (Ies Siancs). La 

langue est la meme, la tension est raciale et implicite au niveau de I'ecriture. Le 

roman est un recit a la premiere personne, un monologue qui est en fait un 

dialogue en contre-voix avec une norme implicite raciste et coloniale . 

D'economico-culturelle, la dichotomie devient raciale. Les themes de I'exclusion 

et du besoin de reconnaissance sont presents dans Ie roman de Laferriere, 

105 Neanmoins, des tentatives de dialogue sont etablis entre les Quebecois et Ie Canada qui inc1uent la 
participation des cornmunautes culture lies. Par exemple Ie forum constitutionnel qui a eu lieu a McMaster 
en 1997 auquel Nadia Khouri a participe. , «On the Quebec-Quebec Convulsions : The Quebec referendum 
and its Aftermath», Constitutional Forum Constitutionel, (Alberta : Centre for Constitutional Studies, ete 
1997). 
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comme ils I'etaient chez Micone. Cependant, chez Laferriere la difference 

raciale rend peut-atre encore plus fort Ie sentiment d'exclusion que chez Micone 

et, se doublant d'une dichotomie colonisateuricolonise, elle engendre chez Ie 

narrateur du roman de Laferriere un desir de se venger c~ntre ses oppresseurs 

blancs. On ne sait pas si les etudiantes de McGill que Ie narrateur «baise» (au 

propre et au figure) en inversant leur rapport de pouvoir historique, sont 

anglo phones ou francophones, elles sont blanches. Par ailleurs, la so if de 

reconnaissance evoquee dans les pieces de Micone est encore plus prononcee 

chez Laferriere. 

Le recit est celui d'un homme noir qui mene une vie de boheme dans un taudis 

de la rue Saint-Denis avec son ami Bouba, un ermite qui passe son temps a 

mediter Ie Coran sur Ie divan. Ecrivain, Ie heros-narrateur passe ses journees a 

rediger son roman: Paradis d'un dragueur negre qui raconte essentiellement sa 

propre vie. En effet, Ie soir il devient ce dragueur «negre» qui court apres les 

femmes blanches et les ramene chez lui pour les «baiser», plut6t brutalement et 

par vengeance c~ntre Ie racisme et Ie colonialisme dont ont souffert les Noirs. 

La nationalite n'est pas un facteur identitaire pertinent, puisqu'on ne sait si Ie 

narrateur noir est d'Ha"iti ou d'Afrique. Cependant, c'est par I'ecriture qu'il compte 

vraiment affirmer son identite et realiser son rave: se faire respecter par les 

Blancs. 

Laferriere poursuit une lutte c~ntre Ie colonialisme historique et c~ntre Ie racisme 

actuel que vivent les Noirs au sein de la societe quebecoise. Cependant, Ie 
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roman qui se passe a Montreal, ne represente pas la population dominante de 

Montreal , les Quebecois «de souche». Ces derniers n'occupent pas une place 

importante dans la vie des Noirs de Montreal. Le roman ne met pas en scene 

deux discours en situation de dialogue tendu, mais son discours, enonce 

uniquement du point de vue du narrateur noir, ne se soucie pas de ce que 

pen sent les Montrealais «de souche» (McGill). Seule I'affirmation de son identite 

compte. Le narrateur n'etablit de contact avec les Quebecois «de souche» que 

lorsque son roman est publie, lorsqu'il atteint Ie succes en reve. Dans son reve, il 

est interviewe sur Ie contenu de son livre lors d'une emission de television par 

I'animatrice qui est francophone. 

Les seuls personnages blancs representes dans Ie livre sont les etudiantes de 

McGill. L'etudiante anglaise devient donc la metaphore du colonisateur 

contemporain et McGill Ie symbole de I'institution colonisatrice. La description 

des maisons de ces femmes evoque I'image conventionnelle de I'interieur 

bourgeois colonial, maitre du temps et de I'espace : 

Grande maison de briques rouges couvertes de lierre. Gazon 
anglais. Calme victorien. Fauteuils profonds. Daguerreotypes 
anciens. Objets patines. Piano noir laque. Gravures d'epoque. 
Portrait de groupe avec cooker. Banquiers (double menton et 
monocle) jouant au cricket.. .Diplomate en casque colonial en 
poste a New Delhi. Parfum de Calcutta. Cette maison respire Ie 
calme, la tranquillite, I'ordre. L'ordre de ceux qui ont pille 
I'Afrique. 106 

106 Ibid., 96-97. 
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Le luxe dans lequel vivent ces femmes s'oppose a la condition du Noir qui mene 

une vie de boheme dans un taudis de la rue Saint-Denis. Le temps et I'espace y 

sont tres reduits - on y vit au jour Ie jour. 

On creve, cet ete, coince comme on est entre la Fontaine de 
Johannie (un infect restaurant frequente par la petite pegre) et 
un minuscule bar-topless, au 3670 de la rue Saint-Denis, en 
face de la rue Cherrier. C'est un abject 1 Y2 que Ie concierge a 
refile a Souba pour un 2 Y2 a 120 dollars par mois ... Je dors sur 
un lit crasseux et Souba s'est arrange avec ce Divan deplume, 
tout en bosses. 
C'est 
Une baraque crasseuse. 107 

Le Noir vit dans la salete, la chaleur et la pauvrete. C'est la misere totale. 

L'appartement est un enfer d'ou iI reve de sortir. II ne participe pas a la vie 

socia Ie quebecoise, il vit en marge: «Cette chambre est bien Ie O.G. de tout ce 

qui compte de marginales» 108 II n'est pas integre a la societe, puisque celle-ci 

est absente. 

II denonce Ie colonialisme par la deconstruction des mythes et stereotypes 

portant sur les Noirs, et par Ie biais de representations de co"its multiplies avec 

les femmes blanches, dans un style violent d'un extreme sarcasme. 

Le principal mythe que Laferriere remet en question est celui de I'animalite du 

«Noir Grand Baiseur» qui exclut sa pensee. A lui est devolu Ie corps animal, au 

colonisateur la pensee cartesienne. Le narrateur pose lui-meme la question a 

laquelle Ie roman repond : 

107 Dany Laferriere, Comment fa ire I 'amour avec un negre sans se fatiguer , (Montreal: VLB Editeur, 
1985), 11 ,12,38. 
108 Ibid., 115. 



J'aimerais bien savoir, etre tout a fait sur que Ie my the du 
Negre animal , primitif, barbare, qui ne pense qu'a baiser, etre 
sur que tout <;a EST vrai ou faux.1 og 

En recusant I'identite coloniale assignee par Ie colonisateur, Ie narrateur 

demantele Ie systeme raciste qui I'a contraint a une position d'asservissement. 

Le roman sera donc une interrogation des valeurs et conceptions qui sous-

tendent Ie discours colonial. En demystifiant ce discours, Ie narrateur constru it 

un nouveau discours qui Iibere les Noirs de leur position d'asservissement.110 

lroniquement, Ie narrateur se pose cette question au moment d'une rencontre 

sexuelle avec une femme blanche, preuve donc que Ie mythe est faux puisqu' il 

reflechit a des questions philosophiques en meme temps. 

Le heros-narrateur de Laferriere est I'antithese meme du stereotype. II est 

passionne de Iitterature, d'arts, et de musique et les rencontres sexuelles ne 
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I'interessent que par vengeance historique. Le roman est parseme d'un nombre 

etourdissant de references litteraires et culturelles qui dementent Ie prejuge du 

Noir inculte. II a lu un nombre impressionnant d'auteurs consacres : Hemingway, 

Miller, Cendrars, Bukowsky, Freud, Proust, Cervantes, Borges, 

Cortazar. ... (p.1 03).La femme blanche lui rappelle les tableaux de Gauguin(p.21) 

II peryoit I'univers comme un tableau de Matisse.Une des premieres images que 

nous avons de lui detruit tres vite Ie mythe colonialiste et raciste. «Je Iisais 

109 Ibid, 44. 
11 0 Fanon a developpe I'idee que Ie narrateur demystifie Ie discours colonial pour montrer la fictionalite des 
stereotypes racistes et pour creer des recits de liberation. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffm, The 
Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, (London, New York: Routledge, 
1989), 125 . 
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Mishima avec une bouteille de yin bon marche .. . ». 111 D'ailleurs son reve est de 

devenir un Hemingway, ou me me de remplacer James Baldwin, cet ecrivain noir 

americain qui denon<;ait Ie racisme dans un style violent. 

De plus, les multiples references au Coran et la presence de Bouba qui medite Ie 

Coran defend une religion qui n'est pas chretienne. L'lslam dans Ie roman a donc 

une fonction d'affirmation de la difference des Noirs. Le christianisme associe au 

colonialisme est refuse. Ceci rappelle I'islamisation des Noirs Americains dans 

les annees 60 et 70, celie de Malcolm X ou de Mohammed Ali. L'lslamisation est 

aussi une protestation c~ntre I'association per<;ue entre Ie colonialisme et Ie 

christianisme. 

La deconstruction du mythe du Noir primitif et barbare se fait aussi par I'inversion 

des roles historiques des Noirs et des Blancs. La femme blanche dans Ie roman 

devient I'esclave sexuelle du Noir. Le stereotype est deconstruit par Ie biais de 

son paroxysme : 

Miz Litterature acheve de ranger la table. Elle met I'eau du the 
a bouillir. Je m'installe. Elle me verse du yin. Je ferme les 
yeux. Se faire servir par une Anglaise ... Je suis comble. Le 
monde s'ouvre enfin ames vceux. 112 

En renversant I'ordre etabli par Ie colonialisme, Ie narrateur recuse les premisses 

sur lesquelles est fonde Ie discours colonial qui polarise Ie colonisateur et Ie 

colonise. En renversant cet ordre, il remet en question I'ideologie coloniale. 

Selon la theorie post-coloniale du 'dominateur et domine': 

I I I Ibid. , 21. 
11 2 Ibid. , 27. 



A characteristic of dominated literatures is an inevitable 
tendency towards subversion ... by questioning the bases of 
European and British metaphysics, challenging the world
view that can polarize centre and periphery ... concepts of 
polarity, of 'governor and governed, ruler and ruled' are 
challenged as essential way of ordering reality .113 

r-lus loin, Ie narrateur se demande pourquoi cette femme d'Outremont cultivee 

vient chez lui. Apres Ie co'it, ilia regarde : 

Je I' imagine s'habillant avec soin, mettant son soutien gorge, 
tout 9a pour venir faire la vaisselle chez un Negre dans un 
appartement crasseux de la rue Saint-Denis pres du Carre 
Saint-Louis. Un coin de clochards. 114 

Notons, la fayon dont il se retere aux femmes avec lesquelies il a des relations 
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sexuelies : Miz Litterature, Miz Orange, Miz Mystic, Miz Snob, Miz Sophisticated 

Lady. Cette fayon de nommer les femmes efface leur identite. C'est une fayon 

de deshumaniser ces femmes pour les reifier, comme I'avaient fait les Siancs 

avec les Noirs. Elies font la vaisselie comme les femmes noirs qui etaient les 

domestiques des Siancs. Les Noirs avaient Ie nom du maitre esclavagiste, ici les 

femmes sont connues d'apres leur fonction dans la vie du narrateur. Elies n'ont 

d'identite qu'en rapport avec Ie narrateur puisque leur identite est definie par lui. 

Ces femmes, dans leurs relations sexuelies avec Ie Noir, deviennent elies-

memes ces animaux primitifs auxquels fait reference Ie Mythe du Negre Grand 

Saiseur. Decrivant une de ses rencontres avec Miz Litterature, il dit : 

Elle me chevauche. Ce n'est plus une de ces baises 
innocentes, na'ives, vegetariennes, dont elle a I'habitude. 
C'EST UNE BAISE CARNIVORE. Miz Utterature a commence 
par pousser deux ou trois cris stridents. Le vase de pivoines, 
au-dessus de ma tete, menace a tout moment de no us fendre 
Ie crane ... Miz Utterature s'est accroupie dans une sale position 

113 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffm, The Empire Strikes Back, 33. 
114 Ibid. , 39. 



et elle monte et descend lentement Ie long de mon zob .. . Elle 
se met tout a coup a me lancer de rapides et violentes 
saccades et un son rauque lui monte a la bouche.115 
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Ses cris stridents rappellent Ie son inarticule de I'animal et sa position accroupie 

est celie d'un etre 'primitif a qui Ie missionnaire a enseigne un co"lt 'plus civilise'. 

II reifie la femme blanche et la sou met au me me regard objectifiant dont il avait 

souffert. Par Ie sexe, I'homme noir transforme la femme blanche en animal qu 'il 

peut apprivoiser et manipuler. II veut «baiser son identite» : 

JE VEUX BAlSER SON IDENTITE. Pousser Ie debat racial 
jusque dans ses entrailles. Es-tu un negre? Es-tu une Blanche? 
Je te baise. Tu me baises. Je ne sa is pas a quoi tu penses au 
fond de toi quand tu baises avec un Negre. Je voudrais te 
rendre, la, a ma merci .116 

II lui enleve toute identite comme I'ont fait les proprietaires d'esclaves. Le 

narrateur veut posseder Ie corps de la femme blanche comme Ie proprietaire 

d'esclaves possedait Ie corps du Noir. En inscrivant sa marque dans Ie corps de 

la Blanche, il s'appropriera son identite, tout comme I'esclavagiste inscrivait sa 

marque de possession dans la peau du Noir avec Ie fer rouge. La possession du 

corps blanc constitue I'ultime revanche puisque dans I'histoire coloniale, Ie corps 

etait Ie lieu primordial de I'oppression contre les Noirs. 

115 Ibid.,45 . 
116 Ibid., 74-75 . 

The body itself has also been the literal 'text' on which 
colonisation has written some of its most graphic and 
scrutable messages .... The body, too, has become then 
the literal site on which resistance and oppression have 
struggled. 117 

11 7 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffm, The Post-Colonial Studies Reader, (London, New York: 
Routledge, 1995), 322. 
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Nous pourrions aussi interpreter Ie desir du narrateur de «baiser I'identite» de la 

Blanche comme une fayon de devenir comme elle, de se fond re en elle , de 

devenir blanc lui-meme par osmose. II y avait fait allusion quelques pages 

auparavant. «Qui pourrait comprendre Ie dechirement du Negre qui veut a tout 

prix devenir Blanc, sans couper avec ses racines ?» 118 En «baisant I'identite» de 

ces femmes, il espere donc qu 'il sera reconnu comme etant egal a elles. La 

sexualite serait donc un instrument par lequelle narrateur espere se faire 

reconnaTtre. 

La sexualite dans ce roman devient une arme dont se sert Ie narrateur pour 

dominer la race qui I'opprime. II ne s'agit pas de relations d'amour entre la 

femme blanche et I'homme noir, aucun dialogue ne prend place. Selon Ie 

narrateur, les femmes blanches ont commence a coucher avec les hommes 

noirs par curiosite : elles voulaient «baiser autrement». Les Noirs par c~ntre, se 

lance a I'assaut de femmes par revanche sociale : 

Le Grand Negre de Harlem baise ainsi a n'en plus finir la fille du 
Roi du Rasoir, la plus blanche, la plus insolente, la plus raciste 
du campus. Le grand Negre de Harlem a Ie vertige d'enculer la 
fille du proprietaire de toutes les baraques insalubres de la 
125e (son quartier), la baisant pour toutes les reparations que 
son salaud de pere n'a jamais effectuees, la forniquant pour 
I'horrible hiver de I'annee derniere qui a em porte son jeune 
frere tuberculeux.119 

Le con devient une allegorie a dimension historique et politico-sociale. Selon sa 

118 Ibid., 72. 
119 Ibid., 19. 
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fin logique, Ie co'it du Negre et de la Blanche tue Ie Blanc, I'oppresseur 

historique. C'est I'homme blanc colonisateur que Ie narrateur vise en «baisant» 

sa femme, en lui subtilisant sa propriete. C'est ainsi que Ie Noir dominera la race 

qui par Ie colonialisme a opprime les Noirs et les a reduits au silence. Le con est 

en fait une guerre raciale : «Si vous voulez un aperyu de la guerre nucleaire , 

mettez un Negre et une Blanche dans un lit.» 120 Cette guerre des sexes et des 

races mene a la solitude. Aucun couple authentique ne se forme. Bien que Ie 

narrateur-heros tire une certaine satisfaction physique de ses rencontres avec 

les femmes blanches, il ne ressent aucune emotion, il veut tout simplement 

dominer. 

Par c~ntre, un vrai lien amoureux se dessine dans Ie roman. La seule relation 

d'amour dans Ie roman est celie entre Ie narrateur et sa machine a ecrire - la 

Remington. II eprouve une vraie tendresse pour sa machine a ecrire. A la 

difference des femmes avec lesquelles il a des relations sexuelles, sa machine 

porte un nom, La Remington. C'est lorsqu'il est devant sa Remington qu 'il trouve 

une joie reelle. «J'ecris. Je suis heureux. Je Ie sais.» 121 Cette machine est 

comme vivante : 

120 Ibid., 19. 
121 Ibid., 75 . 
122 Ibid., 47. 

J'enleve gravement la housse de la vieille Remington 22. 
Elle me fait un sale clin d'ceil. <;a fait trap longtemps 
qu'on ne s'est vu. Elle boude. Je I'avais mise au clou. 
Pour la rendre joyeuse (ce n'est pas amusant de travailler 
avec une machine a ecrire deprimee), il faudrait la 
nettoyer completement. 122 
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Le contraste avec son traitement de la femme blanche est manifeste. II 

deshabille la machine, communique avec elle, la lit, la comprend et se soucie de 

la rendre heureuse. Elle n'est pas reifiee comme I'avait ete la femme blanche. 

Par ai lleurs , La Remington est complice avec lui dans sa lutte pour se venger 

contre I'oppression des Noirs: «La Remington , toujours fidele au poste avec sa 

feuille blanche dans la gueule.» 123 Notons la metaphore significative de la 

dactylo qui mange Ie papier blanc. Elle aussi domine les Siancs et prend sa 

revanche sur eux. Elle imprime du noir sur blanc et fait triompher les Noirs de 

leurs oppresseurs blancs par ce qu'elle produit : I'ecriture. Un enfant naTt de 

cette relation amoureuse -Ie livre. 

En s'appropriant Ie moyen de communication du colonisateur (I'ecriture par 

opposition a I'oralite africaine), Ie narrateur se dote des moyens pour briser Ie 

joug de ses oppresseurs et pour affirmer sa propre identite : 

It is through an appropriation of the power invested in writing 
that this discourse (post-colonial) can take hold of the 
marginality imposed on it ... The seizing of the means of 
communication and the liberation of the post-colonial writing by 
the appropriation of the written word become crucial features of 
the process of self-assertion and the ability to reconstruct the 
world as an unfolding historical process. 124 

C'est bien par I'ecriture de son roman que Ie narrateur-heros pourra demasquer 

les stereotypes, deconstruire les mythes dont ont souffert les Noirs et affirmer 

son identite. Son livre devient une confirmation de son etre puisqu 'il ecrit sa vie: 

123 Ibid. , 32. 
124 The Empire Writes Back, 79,82. 
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«The book is a natural artifact of self real ization , for it is through books that "real" 

and "valuable" are continually announced in the metropolis .» 125 

L'ecriture devient un vehicule par lequell 'auteur gagnera la reconnaissance tant 

convoitee. Dans son reve , Ie moment de reconnaissance arrive lorsque Ie 

Libraire de la librairie Hachette ou paralt son livre pro nonce ces mots : 

Le libraire s'est approche de moi. II m'a reconnu . Ma photo est 
reproduite en quatrieme de couverture. 
-- Monsieur. .. 
ET CET HOMME, 6 MIRACLE, EST LE PREMIER BLANC A 
M'APPELER MONSIEUR. 
--Monsieur, monsieur .. . 
Je fa is comme si je n'avais pas entendu. C'est nouveau a mon 
oreille. Je Ie laisse mariner un peu. 126 

Ce passage demontre jusqu'a quel point la race pose obstacle pour les Noirs 

dans la societe blanche. De plus, ce passage traduit I'importance capitale de la 

reconnaissance pour I'epanouissement de I'individu. C'est a travers I'ecriture qu 'il 

se demarquera, qu 'il se creera une individualite et qu'il se debarrassera des 

stereotypes qui Ie contraignent. C'est aussi par I'ecriture qu 'il satisfera sa soif 

d'etre quelqu'un qui cree, qui pense et qui participe a la vie sociale quebecoise. 

Dans une societe ou Ie narrateur se sent marginalise et exclu de I'identite 

collective , I'ecriture devient une fac;on de definir son identite et d'obliger autru i a 

I'ecouter, surtout au moment de la publication, doublee de I'entrevue televisee 

qui impose son image et sa parole au public. 

125 Ibid., 107. 
126 Commentfaire ['amour avec un Negre sans sefatiguer, 14 1. 
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Le desir de creer sa propre identite est reflete dans Ie style du roman. Sur Ie plan 

stylistique, Laferriere pratique une ecriture non-conventionnelle. Son roman fait 

eciater les textes formels . C'est une ecriture traversee par I'oralite qui emprunte 

Ie rythme syncope du jazz. L'usage de phrases courtes et acerbes cree un texte 

rapide et violent. L'extreme sarcasme de ses propos associe a la rapidite du 

texte traduit la rage de I'auteur. C'est comme si I'auteur mitraillait son lecteur de 

mots pointus, I'ecrasant par la force de son sarcasme, tout comme il «baisait» 

les blanches: 

En plus, un Negre qui lit, c'est Ie triomphe de la civilisation 
judeo-chretienne! La preuve que les sanglantes croisades ont 
eu, finalement, un sens. C'est vrai, l'Occident a pille l'Afrique 
mais ce NEGRE EST EN TRAIN DE LIRE. 127 

La rage anti-coloniale est exprimee par Ie sarcasme extreme, renforcee par 

I'usage des majuscules. 

Par ailleurs, la repetition du pronom personnel «je» cree une ecriture 

d'affirmation : 

Je m'assois pour ecrire. La Remington semble de bonne 
humeur. Je tape comme un dingue. <;a crepite dans la nuit. 
Les phrases fusent a toute allure. Je ris. Je suis nu ... J'ecris. 
Je suis heureux. Je Ie sais.128 

C'est une ecriture qui veut definir ce «je», lui donner une identite et une voix. Le 

savoir et les emotions s'entremelent. La repetition du «je» est une fac;on 

d'affirmer Ie sujet noir, et de refuser Ie discours colonial qui faisait de ce «je» un 

objet. Bref, Ie style du roman refiete sa problematique : se venger contre Ie 

127 Ibid., 38. 
128 Ibid., 75. 
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colonial isme, definir I'identite du Noir a Montreal et chercher une reconnaissance 

de cette identite. De surcrolt, Ie style non-conventionnel affirme la difference du 

roman qui devient un exemple de la redefinition de la culture coloniale. II s'est 

approprie de I'ecriture, Ie moyen de communication coloniale, pour creer un 

nouveau style qui lui permet d'exprimer sa realite culturelle. 

Malgre la rage qu'il exprime a I'egard de cette societe qui Ie marginalise et de 

I'histoire coloniale 129, Laferriere propose un modele de ce que pourrait etre une 

societe accueillante. Un tableau de Matisse sert de metaphore pour illustrer sa 

vision: 

Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours imagine I'univers comme 
cette toile de Matisse. <;a m'avait frappe. C'est ma vision 
essentielle des choses. La toile est « GRAND INTERIEUR 
ROUGE» (1948). Des couleurs primaires. Fortes, vives, 
violentes, hurlantes. Tableaux a I'interieur du grand tableau. 
Des fleurs partout dans de differentes formes. Sur deux tables. 
Une chaise sobre. Au mur Ie tableau de I'artiste (L'ananas) 
separe par une ligne noire de demarcation. Sous la table, un 
chat d'indienne poursuivi par un chien. Dessins allusifs 
stylises. Flaques de couleurs vives. Sous les pieds arques de 
la table de droite, deux peaux de fauve. C'est une, peinture 
primitive, animale, gregaire, feroce, tripale, tribale, triviale . On y 
sent Ie cannibalisme bon enfant voisinant avec ce bonheur 
immediat. Direct, la, sous Ie nez. En meme temps, ces 
couleurs primaires, hurlantes, d'une sexualite violente (malgre 
Ie repos du regard), proposent dans cette jungle mod erne une 
nouvelle version de l'amour. 130 

Le tableau suggere qu'une nouvelle version de I'amour pourrait provenir d'un 

metissage de couleurs vives et egales. L'univers evoque par Ie tableau est 

129 L' esciavage existait a Montreal entre 1690 et la fill du 18eme siecie. Noirs et Amerindiens ont servi les 
familles bourgeoises quebecoises et les ordres religieux anglais et fran9ais . Marcel Trudel, L 'esclavage au 
Canada jran r;a is, histoire et conditions de I 'esclavage, (Quebec : Presses universitaires Laval, 1960). 
130 Ibid., 44-45 . 
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I'antithese du monde blanc, fade et ordonne. La presence de couleurs 

eclatantes fait pulveriser ce monde sobre et homogene comme Ie fait I'arrivee de 

races et de cultures differentes au Quebec. Le tableau de I'ananas, fruit 

exotique, dans un tableau d'un peintre fran<;ais suggere que ce monde aux 

couleurs vives et aux fleurs de differentes formes (Ies races differentes) peuvent 

coexister dans un meme tableau (societe). N'est-ce pas une image de ce dont 

pourrait avoir I'air une societe pluriculturelle et pluriraciale : une fus ion de 

couleurs et de formes differentes dans un meme tableau? Cette societe 

debouchera sur une nouvelle identite collective inclusive. Micone parlait de 

I'opposition allophone/quebecois, Laferriere de I'opposition raciale Noir/Blanc 

dans une ecriture de rage et ou Ie tableau de Matisse constitue Ie canvas d'un 

plaidoyer pour transformer Montreal et la planete en une palette d'ou sortira un 

chef-d 'reuvre d'harmonie humaine. 

Dans ce chapitre, nous avons etudie quelques reuvres de deux ecrivains 

quebecois qui proviennent de communautes culturelles differentes. Cette 

analyse nous montre qu'un troisieme discours concernant la question culturelle 

existe au Quebec. Articule par Marco Micone et Dany Laferriere dans leurs 

reuvres litteraires, ce discours dement Ie discours officiel accueillant. Selon la 

perspective de ces auteurs, I'immigrant vit en marge dans la societe quebecoise. 

Ses differences culturelles, linguistiques et raciales ne sont pas acceptees ni 

me me tolerees par la societe de souche. II exprime un sentiment d'exclusion 

face a la collectivite quebecoise qui reprend a I'envers Ie discours que nous 
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avons appele officieux, ce discours qui exclut les communautes culturelles du 

debat collectif quebecois et qui refuse de reconnaltre leurs besoins culturels . 

De cette exclusion surgit un besoin d'affirmer sa specificite et de se faire 

reconnaitre par la societe quebecoise. Chez nos deux auteurs, nous constatons 

ce desir de vouloir affirmer sa difference, son identite a travers I'ecriture. Les 

propos de Charles Taylor dans un article recent expliquent Ie procede par lequel 

I'exclusion mEme a un desir d'affirmation : 

L'action par laquelle on se definit en tant que peuple en 
affirmant ce qui fait notre originalite laisse entendre que 
I'on souhaite la reconnaissance des autres peuples, tout 
comme I'individu dote d'originalite exige la reconnaissance 
de ses semblables. Prives d'une identite octroyee par la 
structure des choses, sans rang fixe dans une hierarchie 
stable, les individus et les peuples sont forces de se 
definir ... 131 

Bref, entre Ie discours d'accueil et Ie discours d'exclusion s'interpose un autre 

discours : Ie discours immigrant, qui lui, est un discours d'affirmation. C'est un 

discours parfois hostile, parfois enrage a I'egard de la societe quebecoise. Mais 

c'est un discours qui veut legitimer les differences des communautes culturelles 

pour qu 'elles puissent participer pleinement a la vie collective quebecoise. 

Micone chuchote, Laferriere hurle son besoin de reconnaissance. 

Neanmoins, Ie discours immigrant est aussi un discours d'optimisme qui 

encourage Ie dialogue avec les Quebecois «de souche». Meme Laferriere 

appelle Ie dialogue par la publication de son livre. 

131 Charles Taylor, "Les sources de l'identite moderne", dans Mikhael Elbaz, Andree Fortin, Guy Laforest, 
Les Frontieres de l 'identite: Modernite et postmodernisme au Quebec, (Sainte foy: Les Presses de 
L'Universite Laval), 355. 
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CONCLUSION 

Cette these nous a permis d'explorer Ie decalage entre Ie discours officiel et Ie 

discours de I'immigrant dans la fiction. Dans cette analyse de la politique 

culturelle et d'immigration du Quebec et de la litterature immigrante au Quebec, 

nous avons demontre que ces discours con90ivent la place, la valeur et 

I'importance des communautes culturelles selon des visions ideologiques 

differentes. De plus, nous avons montre que Ie discours officiel d'ouverture ne 

semble pas correspondre a la realite que vivent les immigrants au Quebec. 

Paradoxalement, c'est Ie discours fictif de I'immigrant, qui n'est qu'une 

representation de la realite, qui se revele comme etant plus proche de la realite 

immigree. 

Le discours officiel qui emane des politiques d'immigration et des politiques 

culturelles se reclame de I'ouverture a la diversite culturelle et de la pleine 

participation des communautes culturelles a la vie politique quebecoise. Au 

premier abord, Ie discours politique semblerait accueillir la diversite culturelle 

comme un aspect integral de I'identite quebecoise. Les communautes culturelles 

jouissent des memes libertes fondamentales et des memes droits sociaux que 

tous les citoyens quebecois. Elles ont Ie droit de faire progresser leur propre vie 

culturelle avec les autres membres de leur groupe. De surcroTt, Ie discours 

politique encourage un sentiment d'appartenance a la societe quebecoise. 
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Neanmoins, malgre la bonne volante apparente du discours officiel qui se veut 

englobant et ouvert aux immigrants, il definit I'identite quebecoise selon une 

conception monolithique et unidimensionnelie. Les principales modalites 

d'appartenance que prone Ie discours officiel sont la langue fran<;aise, les droits 

universels et la culture francophone «de souche». Ce discours n'accepte pas 

I'inclusion des differences culturelies dans I'identite publique. Les communautes 

culturelies ant certes Ie droit d'exercer leur difference culturelie, mais uniquement 

en prive. L'Etat quebecois refuse de reconnaltre et d'enteriner la legitimite de 

leurs differences culturelies. L'integration des communautes culturelies au 

Quebec ne serait donc qu 'une tentative d'homogeneiser les citoyens quebecois 

autour d'une culture quebecoise hegemonique. Bref, les declarations 

accueillantes s'averent etre une rhetorique de fa<;ade. Nous nous rappelierons 

les propos de Charles Taylor a ce sujet : 

The classic refusal to share identity space very often takes 
the form of elaborate declarations welcoming difference 
and assuring the people thus marginalized that they are 
loved. But this is received by the people concerned as an 
insulting acceptance of them merely as folkloric 
enrichment of the larger society, while refusing to allow 
them a say in the definition of the common identity ... 132 

L'exclusion des communautes culturelies de I'identite quebecoise est renforcee 

par une politique referendaire qui s'adresse aux desirs nationalistes d'une partie 

de la population francophone aux depens des interets des communautes ethno-

culturelies. Nous avons montre que Ie referendum pouvait etre une tactique de 

\32 Charles Taylor, "Sharing Identity Space", dans John E. Trent, Robert Young, Guy Lachapelle, Quebec
Canada: What is the Path Ahead/Nouveaux sen tiers vers / 'avenir, (Ottawa: Les Presses de l'Universite 
d'Ottawa, 1996), 123. 
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la part du gouvernement pour etouffer Ie debat public qui est I'essence me me 

d'une democratie participante. Les communautes culturelles qui votent 

massivement contre la souverainete s'en trouvent donc doublement 

defavorisees. Par ailleurs, Ie discours que nous appelons «officieux» tenu par un 

certain nombre de personnages publics durant la campagne referenda ire de 

1995 dement davantage la bonne volante du discours officiel. Ce discours qui 

constitue un lapsus dans Ie discours officiel perct0it les communautes culturelies 

comme une menace a I'identite quebecoise. Ainsi les communautes culturelles 

se trouvent occultees de la societe quebecoise. 

Leur sentiment d'etre exclu de la societe quebecoise semble mieux traduire la 

realite des communautes culturelies que I'ouverture du discours officiel. Cette 

exclusion est confirmee par Ie discours immigrant. En analysant quelques textes 

fictionnels d'ecrivains immigrants, nous avons montre que ceux-ci expriment un 

sentiment de marginalisation au sein de la societe quebecoise. La 

representation des immigrants comme «Gens du silence» qui n'ont pas de voix 

et qui ne sont pas ecoutes par Ie Quebec, ainsi que la representation de la 

societe «de souche» comme oppressive traduit une dichotomisation dangereuse 

du Quebec en colonisateur et colonise au en Quebecois et immigrants. Par 

ailleurs, Ie desir d'etre reconnu dans leur difference qu'expriment les deux 

auteurs que nous avons etudies revele une perception de I'absence de cette 

reconnaissance par les instances publiques quebecoises. 
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Le discours immigre interpelle I'identitaire Quebecois dans ses fondements . II 

rejette I'identite homogene dont seulement les Quebecois «de souche» 

participeraient et appelle les Quebecois a reconnaTtre que I'identite quebecoise 

doit inclure les multiples identites des communautes culturelles. 

Le discours officiel serait donc une expression d'une volonte plus que d'une 

realite. Les cyniques interpreteraient peut-etre ce discours d'ouverture comme 

de I'opportunisme politique, une fayon d'amadouer les communautes culturelles 

afin de gagner leurs voix electorales. Neanmoins, nous crayons que dans un 

contexte de plus en plus multiculturel , I'elite politique quebecoise commence a 

comprendre la necessite d'inclure tous les habitants du Quebec dans I'identite 

collective. Cela suppose cependant que de nouveaux referents identitaires soient 

elabores et que I'on accepte la diversite comme element integral d'une nouvelle 

identite. 

En fait, c'est Ie discours immigrant fictionnel qui se revele etre Ie discours 

d'ouverture. II est ouvert au dialogue avec Ie Quebecois et embrasse Ie 

developpement d'une culture quebecoise hybride fondee, non seulement sur la 

memoire quebecoise et la langue franyaise, mais sur les differences de tous les 

membres de la societe. Peut-etre les politiciens devraient-ils commencer a 

ecouter Ie discours des immigrants en lisant leur litterature. 
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