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«LE LYNX ET LE RENARD» 

UN REIAIS DEROUTANT DANS IA 

TRANSMISSION DU CONTE POPUIAIRE 

FRAN~AIS EN ONTARIO 

INTRODUCTION 

II est des n~cits tellement bien adaptes a leur mi-
lieu ambiant qu'on peut presque les dire ecologiques 
tellement ils correspondent en tous pOints a l'envi-
ronnement physique, a la vie naturelle - vegetale et 
anima Ie -, a la vie materielle, a la vie sociale et a la 
vie spirituelle du peuple qui les vehicule. lIs sont a ce 
point investis de la couleur locale que l'idee meme 
qu'ils puissent exister ailleurs dans d'autres cultures 
para1t souvent une absurdite. C'est d'ailleurs ce que 
croyaient les premiers assembleurs de contes popu-
laires, les celebres freres Grimm par exemple 1. 

1 Voir l'ouvrage d'Ernest Tonnelat, Les Freres Grimm. Leur cruvre de 
jeunesse, these pour Ie doctorat presentee a la Faculte des lettres de 
l'Universite de Paris, Paris, Libralrle Armand Colin, 1912, XII-438 
pages; et particulierement ce passage qUi resume la preface a la 
deuxleme edition des Kinder-und Hausmiirchen et que Tonnelat consi-
dere comme (de premier expose de la theorie ((aryenne»», p. 217: ((La 
question de l'orlgine des contes, jusqu'alors negligee par les freres 

171 



J EAN-PIERRE PICHETIE 

Lelynx 
et 

II existe de nombreuses tribus 
indiennes. Chacune est distincte et 
chacune a donc sa fac;:on de voir la 
vie et d'interpreter Ie monde. Cet 

article traitera d'un conte de la tribu 
des Ojibways que I'on trouve surtout 
dans Ie nord de I'Ontario et du 

lerenard 
Manitoba. II s'agit en fait 
d'une legende qui m'a ete 
contee par Larry Jourdain, 
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un etudiant en etudes 
amerindiennes a l'Universite 
Laurentienne. 
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«LE LYNX ET LE RENARD» 

Nous avons recemment decouvert, de fa~on tout a 
fait fortuite, un tel recit. Nous en proposons l'exa-
men dans les pages qui suivent. 

PREMIERE PARTIE 

A PROPOS D'UN ECRlT ESTUDIANTIN RECENT 

En decembre 1991, sous la plume de Pascal 
Guillemette, parait dans Clik, un magazine destine 
aux etudiants du secondaire franco-ontarien 2 , un sin-
gulier article intitule «Le Lynx et Ie renard», orne 
d'une illustration de Ken Ense3 • En un peu moins de 
cinq cents mots, l'auteur nous livre un court recit 
qu'il s'efforce de situer dans son contexte. 

L'introduction compte deux paragraphes. Le pre-
mier, compose en gros caracteres a la hauteur du 
titre et sur la largeur de deux colonnes, annonce sans 

Grimm, y etait enfin abordee. Elle ne pouvait pas comporter pour eux 
de recherche d'influences etrangeres. Fideles a leur theorie de la poe-
sie populaire spontanee, ils rejetaient I'hypothese d'un emprunt de 
province a province allemande. Fleur epique, Ie conte s'etait partout 
epanoui Iibrement dans !'ame humalne. Toutefols, puisqu'un grand 
nombre de contes allemands se retrouvaient, Identiques, dans les 
Iltteratures scandlnave, anglalse, serbe, hlndoue, persane, on pouvait 
admettre qu'il avait exlste, a I'orlgine, un archetype du conte. C'etalt Ie 
temps ou la phllologle commen~alt a demontrer la parente des langues 
Indo-europeennes. Quoi de plus naturel que de faire remonter a une 
antlquite commune les diverses traditions natlonales? Dans une pe-
rlode anterieure a la separation des peuples, la poesle divine avait ete 
une et simple; depuls, elle avait prls, selon les temps et les Iieux, mille 
apparences dlverses; mais elle n'avait pas cesse d'etre, en son essence, 
immuablement fidele au type fondamental. Le conte, partie integrante 
de cette poesie divine, s'etait alnsl multiplie en varlantes innom-
brables; mals toutes les varlantes avalent un droit egal a se reclamer 
du conte prlmitif; aucune d'elles n'etait dans la dependance de sa 
VOisine.» 
2 Toronto, decembre 1991, n° 27, p. 9. 
3 De lecture dlfficlle, sa signature a ete Identifiee par Barry Ace, cousin 
de l'artiste et charge de cours en etudes amerlndiennes a l'Universite 
de Sudbury. 
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equivoque que Ie recit donne en titre, «Le Lynx et Ie 
renard», provient de la tribu des «Ojibways», -
d'apres sa terminologie anglaise; Sauteux en 
fran~ais4 -, population «que l'on trouve surtout 
dans Ie nord de l'Ontario et du Manitoba», et que 
son narrateur fut Larry Jourdain, «un etudiant en 
etudes amerindiennes a l'Universite Laurentienne». 
II precise que cette narration est une «legende». 

Le second paragraphe d'introduction, qUi fait corps 
avec la suite du texte dispose sur deux colonnes, 
parle du caractere sacre que ce peuple attribue a ses 
legendes qui font partie d'un enseignement spirituel 
dit «aatsokaan» [Aadisokaan qUi signifie legende]. II 
ajoute que leur narration, au cours des siecles, «a 
contribue a l'etablissement d'un genre de protocole» 
auquel il faut se soumettre pour obtenir l'approba-
tion du conteur. Ainsi, l'etiquette veut que l'on pre-
sente d'abord «une offrande au conteur (Ie tabac 
constituant Ie present ideal)>> puis que l'on ecoute 
attentivement, car «il faut bien se garder de poser 
des questions pendant Ie recit, car ceci constitue 
la marque d'un auditeur irrespectueux», afin d'en 
«tirer une interpretation» personnelle. 

Alors prend place, en deux paragraphes comptant 
ensemble moins de 200 mots, Ie recit attendu. 

4 lei, nous sulvons la terminologie preconlsee par I'equlpe du Diction
naire biographique du Canada (DBC, Quebec, les Presses de l'Univer-
site Laval, vol. 1, [1966]); elle apparatt au «Glossalre des noms des 
trlbus indlennes» (pp. 12-16) a la suite de I'artlcle des Indlens du 
Nord-Est de I'Amerlque» de Jacques Rousseau et George W. Brown: 
«Les Sauteux etalent dlvlses en quatre groupes: les Sauteux de la 
region du lac Superieur (aujourd'hul parfols appeles en anglais 
Ojibwas), les Mlssi[s]saugas de l'i1e Manitoulin[e] et des rives de la 
riviere Mississagl, les Outaouals de la bale Georgienne et les 
Poteouatomls de la rive ouest du lac Huron (dans Ie Michigan actuel») 
(p. 16). 
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«LE LYNX ET LE RENARD» 

Dans Ie paragraphe de conclusion, I'auteur de l'ar-
ticle nous invite a «tirer une le~on» de «cette legende», 
car «Ie sage» qUi I'a racontee a son informateur «com-
mande [ ... ] Ie respect» puisque, avec son histoire, il 
nous «confie, en meme temps, une partie de sa per-
sonne, de son etre et de sa vie». 

Aupres de cet article qui occupe la droite de la 
page, tronant au centre sous Ie titre, avec lequel il 
partage la partie gauche de la page, figure une illus-
tration en noir et blanc, de toute evidence a la ma-
niere amerindienne des artistes de l'ile Manitouline. 
On y peut voir, sur Ie bord d'une falaise a laquelle 
pendent quatre plumes, un renard de profil (qu'on 
prendrait d'abord pour un loup ou un coyote), la tete 
relevee, la gueule ouverte, hurlant sans doute a la 
lune qUi I'aureole. Ce dessin en contour montre a 
I'endroit du cceur de I'animal un cercle en forme de 
soleil radiant qui eclaire a contre-jour l'avant d'un 
caribou, dont la tete et Ie panache debordent dans ce 
cceur, et a gauche deux arbres, apparemment des 
pins, qUi occupent Ie flanc droit du renard et sont 
limites par Ie trace des pattes avant et arriere; d'un 
rayon du soleil, a la hauteur du cou, surgit la 
silhouette d'un huard qUi s' envole et dont la tete 
forme I'ceil apparent du renard. 

Le mois suivant, l'Orignal dechaine, «Ie journal des 
etudiants et des etudiantes de l'Universite Lauren-
tienne5 », reprend Ie meme article, sans son illustra-
tion, mais il en modifie Ie titre: «Le Reve d'une belle 
queue. Presentation d'une legende amerindienne». 
Tout Ie texte y est distribue sur trois colonnes. 

lei encore, Ie premier paragraphe re~oit un traite-
ment particulier, la signature de I'auteur Ie detachant 

5 Sudbury, mardi 14 janvier 1992, vol. 5, n° 7, p. 8. 
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du reste du texte. Le deuxh!me paragraphe de I'intro-
duction de la version Clik yest ensuite fractionne en 
trois paragraphes. De meme Ie recit, qui ne formait 
que deux alineas, en compte cinq a present. Enfin, la 
conclusion est a son tour scindee en deux paragra-
phes. Cependant l'equilibre original de chacune des 
parties du texte est respecte par l'ajout de trois aste-
risques separant l'introduction et Ie recit proprement 
dit, et de trois autres asterisques demarquant Ie recit 
et la conclusion. A part ces quelques modifications 
de detail, on ne remarque pas de changement impor-
tant au texte precedemment paru. 

La lecture de I'histoire qui y etait rapportee piqua 
vivement notre curiosite, tout d'abord parce qu'elle 
relevait d'une tradition orale avec laquelle nous etions 
trop peu famUier et, ensuite, parce que Ie jeune jour-
naliste qUi l'avait consignee avait fait d'une certaine 
fas:on, en la recueillant, O!uvre ethnologique. 

Peu apres, I'occasion nous fut donnee de rencon-
trer et de feliciter cet etudiant avec qUi nous discu-
tames du document qu'il venait de publier, nous 
attardant surtout a des points qu'il n'avait pas cru 
bon de noter ou de demander, en particulier a propos 
de l'origine de cette tradition. II parut apprecier Ie 
fait qu'un professeur ait lu son modeste article avec 
autant d'interet, mais il se montra par la suite etonne 
et peut-etre quelque peu trouble par la nature de ces 
questions qu'il n'avait en aucun cas prevues et qUi 
etaient de toute fas:on en dehors de ses preoccupa-
tions au moment de produire cet article. Neanmoins, 
cet entretien bref et cordial s'acheva sur I'offre qu'il 
nous fit, apres que nous lui eumes fait observer que 
les deux versions publiees divergeaient legerement 
par Ie titre et par la forme, de nous remettre un 
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exemplaire de son texte manuscrit. II s'executa 
fidcHement, mais nous n'y trouvames pas les ele-
ments vraiment nouveaux que nous esperions y de-
couvrir. Les autres discussions que nous eumes a 
cette epoque n'apporterent, elles non plus, aucun 
fait significatif a ce dossier. 

A LA RECHERCHE D'UNE « LEGENDE AMERINDIENNE» 

Recemment6 , environ deux ans et demi plus tard, 
nous avons pu reprendre entierement cette conver-
sation a propos de l'article en cause afin de bien 
saisir les circonstances qUi avaient amene son auteur 
a l'ecrire. 

Pascal Guillemette etait, au cours de l'annee 1991-
1992, en deuxieme annee de philosophie a l'univer-
site Laurentienne et agissait regulierement comme 
journaliste au journal fran~ais des etudiants de cette 
institution. C'est ainsi que la direction du magazine 
Clik, qUi operait de Toronto, sollicita un jour sa colla-
boration au numero thematique qu'elle preparait sur 
les autochtones. Sa mission: retrouver une «legende 
amerindienne» dans Ie nord de l'Ontario ou la chose 
semblait apparemment plus facile. 

Mais pour l'etudiant Guillemette ne a Laval 
(Quebec), eleve a Dartmouth (Nouvelle-Ecosse) et 
a Burlington (Ontario), installe depuis deux ans a 
Sudbury pour ses etudes universitaires, la tache 
n' etait pas si simple: il ne connaissait aucun Ame-
rindien ni, encore moins, aucune legende autoch-
tone. Debrouillard, il entre aussitot en contact avec 
un professeur du departement d'etudes ame-
rindiennes de l'Universite de Sudbury, monsieur 
Roger Spielman, Ie priant de lui raconter tout 
6 Entrevue realisee a Sudbury Ie 12 mal 1994,6 p. ms. 
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bonnement un tel recit qui pourrait satisfaire l'edi-
teur torontois. L'etudiant a frappe a la bonne porte: 
Ie professeur s'interesse a la litterature orale amerin-
dienne, il a recueilli personnellement et connait 
certes de nombreux recits qui auraient tot fait de 
contenter son interlocuteur, mais illui explique que, 
n'etant pas amerindien lui-meme, il poserait un geste 
«irrespectueux» envers la tradition orale d'origine 
s'il se constituait narrateur. Cependant, desireux 
d'aider l'etudiant, illui fixe rendez-vous pour Ie len-
demain, s'engageant a lui presenter un etudiant 
autochtone qUi devrait pouvoir raconter Ie recit 
recherche. 

Le lendemain, Ie jeune journaliste rencontre l'etu-
diant annonce. II s'agit de Larry Jourdain, jeune 
homme d'environ 23 ans de la tribu des Sauteux 
de la region de Fort-Frances, dans Ie nord-ouest de 
l'Ontario. L'entrevue se deroule en anglais dans Ie 
bureau du professeur et en sa presence. Apres les 
presentations d'usage, l'enqueteur expose Ie but de 
sa recherche et demande au jeune Amerindien de lui 
raconter «une legende representative de sa culture». 
Celui-ci accepte et lui fait Ie recit suivant dont l'en-
registrement, execute uniquement par me sure de 
precaution et pour des fins journalistiques, n'a mal-
heureusement pas ete conserve. 

[ Le Lynx et Ie renard] 7 

[Un jour, done, Ie] Le lynx se promene dans la foret en 
admirant Ie paysage. II [y reneontre son] voit soudaine-

7 Le texte ci-dessous suit la version manuscrlte de Pascal Guillemette, 
expurgee de quelques coquilles; les varlantes de la version Clik appa-
raissent en italiques entre crochets ([possible]) et celles de l'Orignal 
dechafne figurent en gras entre parentheses (salue). L'enqueteur 
nous a confie que son Informateur, qUI s'exprlmalt en anglals, utillsalt 
les mots lynx et fox pour designer les protagonlstes de son reclt. 
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ment son ami Ie renard qui [s'y balade aussi par cette belle 
journee d'hiver], par cette belle joumee d'hiver, se balade 
aussi. Le lynx Ie salua (salue) tout simplement et conti-
nua sa randonnee [Ille salue et continue tranquillement sa 
randonnee]. (alinea) Cette meme nuit (La nuitvenue), Ie 
lynx reve a la belle queue touffue et bien gamie du renard, 
queue qUi brillait aux rayons du soleil [Cette nUit-Iel, Ie 
lynx reve ella belle queue touffue du renard, brillante sous 
les rayons du soleil]. (alinea) Le lendemain matin, Ie lynx 
repart a nouveau pour sa petite marche quotidienne. Tout 
en admirant la beaute de la nature, il se rappelle Ie reve 
qu'il a fait la veille [son reve] et compare la belle queue de 
son copain Ie renard a la sienne. 

Quelque temps plus tard, Ie lynx rencontre a nouveau son 
ami Ie renard. Jaloux, il lui demande de que lie fas:on il 
s'est procure une si belle queue touffue. Le renard lui dit 
alors qu'il n'a qu'a faire un trou dans la glace, y submerger 
sa queue et la laisser la jusqu'a ce qu'elle soit presque 
gelee pour ensuite sauter vers Ie cielle plus haut possible. 
(alinea) Le lynx, tout excite, ne perd pas une seule se-
conde. II accourt au [vers Ie] lac, y creuse un trou et s'y 
trempe la queue. Au bout de quelques instants, il saute 
vers Ie cielle plus haut qu'il peut [possible]. Cependant 
[Malheureusement], a sa grande surprise, sa queue s'ar-
rache. Tout deconcerte, il retoume chez lui. Dorenavant, 
Ie lynx aura une petite queue courte [une petite queue]. 

A la suite de cette narration, Ie jeune journaliste 
apprend qu'il s'agit lei d'une veritable «legende» de 
la tribu des Sauteux, que son informateur la tient de 
I'un «de ses grands-peres» et qu'on se Pest ainsi 
transmise par «tradition orale» «de generation en 
generations». Ala demande de Pascal Guillemette, 
qUi, en outre, desire en connaitre Ie rituel en usage 

8 Monsieur Roger Spielman a bien voulu rechercher pour nous les 
renseignements suivants qu'il nous a communiques Ie 20 juin 1994: 
Larry Jourdain aurait appris son recit en fevrier 1983 de Bob Kizhig 
(decede en 1993), surnomme ((Wezhiobines» [AlgIe endlmanche], au 
lac Lacroix, Ontario; intitulee en anglais ((How the Lynx Got a Short 
Tail», cette (degende» sert a transmettre un enseignement moral. 
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dans la culture traditionnelle de cette bande 
amerindienne, Ie jeune conteur explique Ie «proto-
cole» narratif qUi sera presente, comme nous l'avons 
deja vu, dans l'article a l'etude. Le jeune correspon-
dant confirmera plus tard que, considerant qu'il avait 
alors obtenu tout Ie materiel necessaire a son projet, 
la rencontre prit fin sans qu'il soit question d'autres 
recits: «J'etais tres ouvert a [tout ce qu'il pouvait me 
raconter]; d'ailleurs, je [ne] connaissais pas du tout 
la culture objibouee. Done, j'ai pris ce qu'on m'a 
donne.» Satisfait, il redigea son article et Ie publia, 
plutot deux fois qu'une. Travail bien fait. Mission 
accomplie. 

Comment en eifet mieux approcher une culture 
que par la tradition des anciens, pieusement recueillie 
et conservee dans les memoires, porteuse d'une sa-
gesse seculaire, sinon millenaire, celIe qUi a penetre 
les jeunes esprits d'un peuple par les mots de leur 
langue maternelIe, celIe qui a ainsi fa~onne leurs 
pensees les plus intimes, celIe qUi leur parle d'eux-
memes, de la vie des leurs et de leurs coutumes, de 
leur terre et de la nature qUi les environne? 

DEUXIEME PARTIE 

UN RECIT AMERINDIEN TYPE 

A l'observateur que nous sommes, voila, conden-
see dans cette humble narration, toute l'essence d'une 
culture autochtone si differente de la notre: son rap-
port evident aux mythes des origines et aux recits du 
heros mystificateur, sa connaissance de la nature et 
de la vie animale, joints au rituel meme de la narration 
et a l'enseignement spirituel qU'elIe vehicule, nous 
ramenent aux lieux communs les plus remarques 
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dans les traditions orales amerindiennes. 

A - CONNAISSANCE DE LA VIE ANIMALE 

La connaissance certaine, bien que rudimentaire, 
de la vie animale est apparente dans cette breve 
histoire dont elle contribue, par Ie fait meme, a reve-
ler un premier niveau d' enseignement strictement 
litteral. 

Les acteurs de cette histoire, Ie lynx ou loup-cervier 
et Ie renard, sont des mammiferes bien connus de la 
faune nord-americaine. La simple mention de leurs 
noms fournit alors a l'auditeur un contexte ou une 
serie de presupposes que Ie conteur n'a pas a donner 
expressement a des adultes ou a des gens qUi vivent 
pres des forets, mais qu'il pourrait eventuellement 
decrire a des etrangers ou a des personnes peu fami-
lieres avec la vie animale. Au rang de ces elements 
supposes, ou non exposes par Ie narrateur, il importe 
de traiter brievement des trois suivants: la descrip-
tion de ces animaux, leurs mreurs et leur habitat. 

Le renard9 , qUi est plus petit de taille que Ie loup-
cervier, compte quatre especes canadiennes: Ie re-
nard arctique (Alopex lagopus), Ie renard roux (Vulpes 
vulpes) , Ie renard veloce (Vulpes velox) et Ie renard 
gris (Urocyon dnereoargenteus), et une quinzaine de 
sous-especes. De toutes celles-ci, c'est Ie renard roux 
qui est l'espece la plus commune avec ses neuf sous-
especes repandues a la grandeur du territoire cana-
dien. eet animal a l'allure d'un «petit chien elance, 
ayant la face et les oreilles pointues, Ie pelage long et 

9 Les renselgnements de cette partie sont tires de l'ouvrage d'A.W.F. 
Banfield, Les Mammiferes du Canada, deuxieme edition, Sainte-Foy, 
Les Presses de l'Universlte Laval, 1977, pp. 275-283. 
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soyeux et la queue touffue». Element significatif pour 
notre propos, son appendice caudal fait a peu pres la 
moitie de la longueur de son corps. Timide et ner-
veux, chasseur solitaire durant tout l'automne et l'hi
ver, ce predateur jouit d'un flair tres subtil et d'une 
oUIe particulierement fine. II est nomade et n'hesite 
pas a occuper Ie terrier de la marmotte ou a creuser Ie 
sien au besoin. Plutot nocturne ou matinal, il se nour-
rit de tout ce qu'il peut trouver: de viande surtout en 
hiver, petits mammiferes qu'il peut flairer et debus-
quer meme sous la neige et oiseaux, et l'ete de vege-
taux, d'invertebres et de vertebres, les poissons inclus. 
Prevoyant, il sait fa ire des provisions pour l'hiver. Le 
renard est la proie du lynx, dont il peut cependant a 
l'occasion manger les petits, mais son agilite lui per-
met de se placer hors d'atteinte de son ennemi Ie 
loup. On Ie retrouve d la lisiere des forets, dans les 
clairieres, les champs et sur les rives des lacs. 

Le lynxlO a des membres plus longs que Ie renard et 
son poids double celui de ce dernier; mais sa queue 
tronquee ne mesure qU'une dizaine de centimetres (de 
quatre a cinq pouces). On en compte deux especes 
au Canada: Ie loup-cervier (Lynx), aussi appele lynx 
du Canada, et Ie lynx roux (Lynx rufus) qUi se rami-
fient en sept sous-especes; Ie premier occupe les fo-
rets du Nord a la grandeur du pays, Ie second 
se concentrant Ie long de la frontiere sud, de la 
Nouvelle-Ecosse a la Colombie-Britannique. On ren-
contre les deux en Ontario, mais Ie loup-cervier y 
serait Ie plus commun. Selon Henri de Puyjalon, Ie 
loup-cervier «se separe des chats, dont il est nean-
moins proche parent, par la grandeur de ses pattes, 
par ses oreilles garnies de pinceaux et par la peti-

10 Banfield. op. cit.. pp. 325-331. 
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tesse de sa queue qUi se reduit a un appendice de 
quelques centimetres de longueur, a peine visible au 
milieu de la fourrure qUi embeUit et protege les par-
ties voisines ll». Comme Ie renard, c'est un solitaire 
qUi circule tout l'hiver et chasse de la fin de la nuit 
jusqu'au matin. Il se nourrit principalement de 
lievres, de rats musques, de souris, d'ecureuils, de 
renards et de mouffettes, mais il n'hesite pas a s'atta-
quer aux caribous et aux cerfs, d'ou son epithete de 
cervier. «Au repos, il se lisse Ie poil.» line oUIe et une 
vue tres aiguisees - ne dit-on pas avoir un reil de 
lynx? - compensent son flair mediocre. Tres agile, il 
peut facilement se proteger en grimpant aux arbres 
sous les branches desquels il fait ordinairement son 
abri. Le loup-cervier prefere les forets boreales, mais il 
s'aventure parfois dans des terrains decouverts. 

La comparaison de ces deux mammiferes permet 
donc de degager les traits suivants qUi nous serviront 
dans la suite de notre analyse. Deux caracteristiques 
anatomiques sont particulierement evidentes: d'une 
part, la superiorite physique du loup-cervier, mani-
festee par sa force et sa taille, en fait un predateur du 
renard; d'autre part, la longue queue touffue de ce 
dernier contraste avec Ie moignon du lynx. 

Au plan ethologique, une nette difference apparait 
encore qui teinte peut-etre toujours un peu l'image 
qu'on se fait de l'un et de l'autre: eUe concerne la 
qualite de leur flair. A se fier a l'observateur privile-
gie de la faune canadienne au XIxe siecle, et de ces 
deux mammiferes en particulier, que fut Henri de 
Puyjalon, c'est par ce trait qu'on semble juger de 
la finesse du renard: «Si sa finesse est tres grande, 

11 Guide du chasseur de pelleterie, Montreal, Pierre J. Bedard, 1893, 
p.65. 
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ecrit-il, sa defiance est extreme. Son odorat tient du 
merveilleux12». Ailleurs, il rencherit en Ie disant «doue 
d'un odorat si developpe qu'il evente I'homme Ie 
moins parfume d'une lieue 13.» Quant au loup-cervier, 
dont Ie flair est mediocre, de Puyjalon avance ce 
jugement: «Si I'on etablissait une echelle de la valeur 
comparative des facultes intellectuelles ou instinc-
tives que possede chaque animal, on pourrait c1asser 
Ie loup-cervier tres pres du dernier echelon. Son ins-
tinct semble peu developpe 14.» Plus tard, il ajoutera 
cette nuance: «C'est un animal peu intelligent, en 
apparence 15.» 

Quant au plan ecologique, on comprend que Ie 
renard vivant a la lisiere de la foret et Ie lynx prete-
rant Ie creur des forets, ils ont tendance a s'eviter, 
mais qu'ils peuvent egalement se rencontrer. En ef-
fet, leurs habitudes de chasse en solitaire, de nuit 
surtout, les amenent a convoiter occasionnellement 
les memes proies. 

En resume, on peut dire que ce sont des ennemis 
naturels et qu'ils se comportent veritablement, selon 
Ie dicton populaire, «comme chien et chat», ce qu'ils 
sont d'ailleurs, Ie renard appartenant ala famille des 
canides et Ie loup-cervier a la famille des felides. 

B - LES ANISHINABES 

Le conteur de cette histoire, nous I'avons vu prece-
demment, est un jeune homme de la tribu des Sauteux 
du nord de l'Ontario. 

12 Histoire naturelle a ['usage des chasseurs canadiens et des eleveurs 
d'animaux a fourrure, Quebec, Le ((Soieil», 1900, p. 160. 
13 Guide du chasseur de pelleterie, op. cit., p. 35. 
14 Ibid., p. 64. 
15 Histoire naturelle, op. cit., p. 149. 
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Apres avoir quitte Ia cote atlantique il y a plus de 
500 ans, ce groupe algique, rattache par Ia langue 
aux Outaouais et aux Poteouatomis (famille aI-
gonquine), s'est installe dans Ia region du Sault-
Sainte-Marie en Ontario, d'ou leur nom de Sauteux, 
et de la s'est dissemine tout autour de la region des 
Grands Lacs. On les retrouve aujourd'hui dans trois 
provinces canadiennes - I'Ontario, Ie Manitoba et 
Ia Saskatchewan - et dans cinq Etats du nord des 
Etats-Unis - Ie Michigan, Ie Wisconsin, Ie 
Minnesota, Ie Dakota du Nord et Ie Montana - ou 
ils sont repartis dans une centaine de reserves 
et dans des grandes villes - Toronto (Ontario) et 
Winnipeg (Manitoba); Grand Rapids (Michigan) 
et Minneapolis (Minnesota). lIs forment une popula-
tion totale de 200 000 habitants dont Ies deux tiers 
resident toujours en territoire canadien 16. D' abord 
appeles Saulteurs par les missionnaires jesuites l7, ils 
re~urent d'autres noms par la suite: Sautereaux, 
Chippeouais, Mississauga, Ojibwa, Odjibways, 
Ojiboues ou autres; beaucoup d'entre eux se de-
signent maintenant par I'appellation Anishinabes lB• 

Ces nomades, qui se depla~aient selon Ies saisons 
sur leurs terrains de chasse, de peche, de cueillette 
(baies et riz sauvage, eau d'erable), utilisaient 
abondamment I' ecorce de bouleau pour fabriquer 
leurs habitations, leurs canots et de nombreux pa-
niers et autres contenants. lIs cultivaient aussi Ie 

16 Helen Hornbeck Tanner, The Ojibwa, New-York et Philadelphie, 
Chelsea House Publishers, «Indians of North America», [cI992], 
pp.14-19. 
17 Ibid., p. 34. Voir Ie ((Glossaire des noms des tribus indiennes», op. 
cit., (DBC, vol. 1), p. 16. 
18 Tanner, op. cit., p. 14. 
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mai's, la citrouille et la courge. Notons, pour notre 
propos, qu'ils pratiquaient la peche sur la glace 19. 

On Ie voit, ce groupe occupe Ie territoire canadien 
et connait tres bien la faune qu'il contient. Rien donc 
dans l'histoire du Lynx et du renard qUi lui soit autre-
ment que familier. 

C - UN IlliCIT rnoLOGIQUE 

En outre, ce recit s'apparente aux mythes ame-
rindiens qUi composent cette «histoire sainte» des 
peuples primitifs qui explique l'origine et l'organisa-
tion de l'univers, des etres et des choses. Dans ce 
contexte, l'histoire du lynx, animal stupide, qUi per-
dit sa queue en suivant Ie conseil trompeur du ma-
tois renard trouve logiquement sa place. A l'origine, 
dans un monde anterieur au notre, les deux mammi-
feresauraient ete des am is et Ie lynx pourvu d'une 
queue plus longue que de nos jours, quoique moins 
touffue que celIe du renard. Telle est bien la situation 
initiale de notre recit. C'est l'envie du lynxjointe a sa 
stupidite qui expliquent la petitesse de sa queue et 
aussi l'inimitie des deux animaux qui sevit dans Ie 
monde actuel. 

19 Ibid., pp. 21-24. Jacques Rousseau et George W. Brown font les 
memes observations dans «Les Indiens du Nord-Est de l'Amerique», 
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, [Quebec], Les Presses de 
l'Universite Laval, [1966], p. 6. O'autre part, Pierre Boucher, dans son 
Histoire veritable et naturelle des maurs et productions du pays de la 
Nouvelle-France vulgairement dite Ie Canada (A Paris, chez Florentin 
Lambert, 1664, [23]-168 pages; Boucherville, Societe historique de 
Boucherville, 1964, LXIV -[23 ] -415 pages), rapporte ce temoignage au 
chapitre deuxieme (p. 26), en parlant de la beaute «du pays des 
Hurons», «situe sur Ie bord du grand Lac»: «I'y ay veu une pesche qUi 
est fort agreable, qui se fait aussi-bien I'Hyver sous les glaces, que 
pendant l'Este; c'est celIe du Haran [hareng de lac: Coregonus artedii] 
dont il y a abondance.» 
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Bien plus, la seule presence de l'animal trompeur 
- ici Ie renard qui mystifie completement Ie lynx -
renvoie, entre autres, a la mythologie amerindienne. 
On sait, principalement par l'etude que Paul Radin 
lui a consacree20 , combien Ie cycle du Fripon est 
general chez les autochtones d' Amerique qui Ie 
tiennent habituellement pour une histoire sacree. 

D - LE RITUEL DU CONTAGE 

L' experience que rapporte Paul Radin dans son 
livre Ie Fripon divin offre, au plan du rituel, des simi-
litudes frappantes avec Ie cas presentement a l'etude. 
C'est un «Winnebago pur sang», Sam Blowsnake qui 
lui servit d'intermediaire dans la cueillette du mythe 
du Fripon, car, s'agissant «d'un my the sacre» et 
l'auteur etant «un etranger, par surcroit un blanc», il 
lui aurait ete extremement difficile d'en obtenir Ie 
recit. D'ailleurs, Blowsnake lui-meme ne put l'obte-
nir de son propre pere qui connaissait bien ce my the , 
mais qui, s'etant converti a une autre religion, ne 
remplissait plus les conditions essentielles pour Ie 
raconter: y croire et en etre autorise par la tradition 2 1. 

Radin explique que Ie «droit de raconter un my the, 
une waiku» - c'est-a-dire une histoire sacree, par 
opposition a une histoire profane appelee worak -
«appartient chez les Winnebagos, soit a une famille 
determinee, soit a un personnage determine» et que 
«ce droit est, en un certain sens, sa "propriete" et 
[ qu'] il a, de ce fait, une valeur marchande conside-
rable22». De plus, il est important que Ie my the soit 

ZO C[arl] G[ustav] Jung, Karl Kerenyl et Paul Radin, Le Fripon divino Un 
my the indien, [Preface de Paul Radin, 1954], traduction de Arthur 
Reiss, Geneve, Llbrairle de l'Unlverslte Georg, [1984], 205 pages. 
21 Ibid., pp. 89-90. 
22 Ibid., p. 100. 
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transmis selon «les circonstances appropriees». C'est 
ce que verifia Radin: «Par "circonstances appro-
priees", j' entends les dons de tabac adequats et les 
cadeaux conformes a la valeur traditionnelle du mythe, 
qui furent offerts au narrateur23.» Plus loin, il ajoute 
qu'il «etait interdit de raconter les waikci en ete24». 
Ces n!gles, vraies pour la tradition litteraire des 
Winnebagos, paraissent egalement communes a la 
plupart des tribus amerindiennes. Dans l'introduc-
tion et la conclusion de son article, Pascal Guillemette 
avait, lui aussi, note, pour la tradition des Sauteux 
du nord de l'Ontario, un tel protocole narratif com-
portant essentiellement une offrande de tabac au 
conteur; ce rite, a la fois propitiatoire et remuneratoire, 
etait destine a acheter la sagesse du conteur tout en 
manifestant la valeur qu'on y accorde. 

E - AuTRES VERSIONS AMERINDIENNES 

En plus de posseder les attributs de la culture tra-
ditionnelle des Sauteux, ce recit est atteste ailleurs 
dans la famille algi que. Notre collt!gue Roger Spielman 
en a recueilli, a la reserve de Pikogan, dans Ie nord-
ouest du Quebec, une version tres rapprochee de 
celIe de notre jeune journaliste. Etant donne sa brie-
vete, nous la presentons ci-apres in extenso dans sa 
traduction fran~aise. 

Le Lynx et Ie renard [traduction] 

[Voici une autre histoire d propos du lynx.] / 

Le lynx rencontra Ie renard / et lui demanda: «Comment as
tu obtenu une aussi belle queue?» / Le renard repondit: «Je 
fais un trou dans la glace, / je mets ma queue dans ie trou / 

23 Ibid., p. 90. 
24 Ibid., p. 98. 
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puis, quand elle est gelee, je me releve vivement.» / C'est ce 
que Ie renard lui dil. / 

Quelque temps apres, Ie lynx l'essaya a son tour. 11 creusa 
un trou dans la glace et plongea sa queue dans Ie trou. / 
Apres un certain temps, sa queue gela [dans Ie trou}. / Alors 
[quand sa queue rut gelee}, it se releva si rapidementl que sa 
queue se cassa net. / Sa queue se detacha quand it se releva. 
/ C'est pourquoi Ie lynx a [aujourd'hui] une queue courte25• 

Par ailleurs, Juliette Gauthier (1888-1972), qUi 
fit carriere d'interprete de chansons traditionnelles 
canadiennes-fran~aises et autochtones sous Ie nom 
de Juliette Gaultier de la Verendrye, redigea au debut 
des annees 1940 un manuscrit reste longtemps ine-
dit, «Around the Birch Bark Wigwam» (Autour du 
wigwam en ecorce de bouleau), tire de la cueillette 
ethnographique qu' elle avait faite chez les Algonquins 
de la vallee de la haute Gatineau. Recemment des 
chercheurs du Musee canadien des civilisations ont 
publie un choix de textes de cette compilation dans 
lequel se trouve une version du recit qUi nous oc-
cupe26 et que nous citons integralement: 

Canulah, Ie renard et l'ours 

C'etait au printemps, a la ronte des neiges. Canulah pechait 
sur la glace. 11 avail pris du poisson, l'avail place sur son 
trafneau et revenait chez lui. Un renard traversa sa piste un 

25 Version d'Albert Mowatt, Algonquin de la reserve Pikogan au Quebec, 
recueillie durant l'hiver 1983 par Roger et Ruth Spielman. Ce recit, 
enregistre en algonquin, apparait en transcription dans sa langu~ 
originale et en traduction anglaise dans la collection inedite ((Algonquin 
Text Archives. Texts collected by Roger and Ruth Spielman, Pikogan 
(P.Q,) 1980-1990»; c'est Ie n° 43 intitule ((The Lynx and the Fox». 
Version aimablement communiquee par Monsieur Spielman, profes-
seur a l'Universite de Sudbury, Ie 17 mai 1994. 
26 Daniel Clement et Noeline Martin, ((Coutumes et legendes 
algonquines, d'apn!s un inedit de Juliette Gaultier de la Verendrye», 
dans Recherches amerindiennes au Quebec, Montreal, vol. 23, nOS 2-3, 
((Les Algonquins», automne 1993, pp. 69-85. 
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peu en avant de lui. Le renard se coucha par terre et fit 
semblant d'etre mort. Au passage, Ie pecheur Ie ramassa par 
la queue et Ie mit dans son trafneau. 

Mais Ie renard reprit connaissance et repera Ie pOisson. II 
sauta hors du trafneau et s'enfuit vers Ie bois en emportant 
tout avec lui. Chemin faisant, il rencontra un ours. En 
voyant Ie renard avec du poisson, l'ours s'enquit ou ill'avait 
pris. «Je me suis seulement assis pres d'un trou sur la glace, 
dit Ie renard, et quand Ie poisson mordillait ma queue, je 
sautais rapidement de cote et Ie poisson restait accroche.» 

Alors, l'ours crut qu'il pouvait faire de meme. II s'assit donc 
sur la glace et mit sa queue d l'eau. II resta toutefois assis 
trop longtemps et sa queue gelee resta sur place. Depuis ce 
temps, tous les ours naissent avec de courtes queues. 

«Autrefois et dans un autre monde, ajoute Canulah 
(Nadawesi-lroquois Bird), tous les ours avaient des queues 
grosses et longues.» 

(Legende des Indiens Bush-Men [aussi appeles Tetes-de
Boule])27. 

Malgre quelques divergences, il s'agit bien ici de 
notre histoire de «la peche a la queue», precedee 
cependant d'un nouvel episode, «Ie vol du pOisson», 
ou Ie renard trompe Ie pecheur-narrateur Canulah en 
simulant la mort pour lui derober son poisson. L'ad-
versaire du renard n'est plus un lynx qui desire, par 
vanite, obtenir une aussi belle queue que la sienne, 
mais un ours famelique qUi veut se procurer du pois-
son. Le mode d'emploi est Ie meme - immerger sa 
queue dans l'eau glacee - et la conclusion etiologique 
similaire - perte de l'appendice caudal qui explique 
que «depuis ce temps, tous les ours naissent avec de 
courtes queues», car auparavant «et dans un autre 
monde, [ ... ] tous les ours avaient des queues grosses 
et longues». 

27 Ibid, p. 82. 
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La diffusion de ce recit dans les populations 
amerindiennes est certainement plus grande que ne 
peuvent Ie faire voir les trois versions utilisees ici. 
Deja, en 1946, Stith Thompson en rapportait treize 
versions dans un tableau de son remarquable traite 
sur Ie conte populaire28• De nos jours, leur nombre 
devrait etre encore plus important. 

CONCLUSION: UN RECIT IDENTITAIRE 

Par la connaissance qu'il montre de la vie animale, 
par Ie conteur sauteux qUi l'a transmis, par son ca-
ractere etiologique, par Ie rituel qUi l'encadre et par 
sa diffusion a l'interieur du territoire algique, ce conte 
manifeste de fa~on indubitable une allure tout a fait 
indigene et parait a coup sur aureole des attributs 
d'un recit identitaire. La perception de cette person-
nalite empreinte de couleur locale, issue du mariage 
si intimement reussi entre la nature environnante 
et la culture materielle, sociale et spirituelle des 
peuples algiques, se verifie par Ie contexte de narration 
du recit a l'etude: a un journaliste en herbe qui re-
cherche «une legende typiquement amerindienne», 
Ie jeune narrateur sauteux n'hesite aucunement a 
raconter «Le Lynx et Ie renard», qu'il tient de source 
orale d'un de ses aieuls. De la a affirmer que ce recit 
a ete cree par une imagination amerindienne dont 
les descendants auraient la jouissance et la propriete 
excluSive, il n'y a qu'un pas. 

28 The Folktale, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 
[1946; reimpression en 1977]. p. 288. Toutefois, son anthologie, Tales 
of the North American Indians (Bloomington, Indiana University Press, 
[1929), ((Midland Book» MB-91, [1966]), en presente une version 
sauteuse: ((The Fox and the Wolf» [Le Renard et Ie 10upJ, pp. 254-257, 
surtout Ie passage des pp. 256-257. 
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TROISIEME PARTIE 

DES RECITS PARALLELES CANADIENS-FRANc;AIS 

Qui a Ie moindrement frequente la tradition orale 
tient toujours l'exclusivite pour suspecte etant donne 
que les recits qu' elle vehicule ont Ie plus souvent une 
portee universelle. Depuis Ie milieu du XIxe siecle, 
on les a en effet reperes dans des regions fort eloi-
gnees les unes des autres, tant geographiquement que 
culturellement. Meme si peu de barrieres peuvent 
leur resister, il n'en demeure pas moins qu'ils con-
servent souvent des traces muettes de ces transmis-
sions: soumis a une analyse minutieuse, elements, 
traits, episodes, themes livrent alors leur temoignage 
et permettent d'induire des etats anterieurs qUi n'ont 
pas toujours ete attestes. C'est ainsi qu'on a pu prou-
ver qu'un conte populaire, bien connu au Canada 
fran~ais, provenait de la France me me si aucune 
version n'y avait encore ete recueillie 29• 

En effet, l'exclusivite doit des maintenant souffrir 
un premier accroc pUisque la presente histoire n' est 
pas sans nous rappeler une histoire semblable met-
tant en scene un renard qUi enseigne a un loup com-
ment pecher de la truite avec sa queue. Nous la 
reprenons ici pour fins de comparaison. 

Pourquoi les loups ont la queue courte 

Un Jour, un renard et un loup se trouvaient ensemble. Le 
renard avait invite Ie loup pour souper. Il avait de la bonne 
truite. I[l] dit: 

29 C'est une des conclusions de Margaret Low dans sa remarquable 
these de doctorat encore inedlte, «L'Oiseau mysterieux du chateau 
volant. Monographie internationale du conte type Aa.-Th. 708 A * 
(462)>>, These de doctorat, Quebec, Universite Laval, 1978, XXVI -473 
pages. 
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- Veux-tu me dire ou [est]-ce que tu prends ta truite? T'as 
toujours de la bonne truite, moi je peux pas en trouver. 

- Ie la peche, je la peche. 

- Comment [est]-ce [que] tu peches fa? 

- Ie peche fa dans un trou dans la glace. Ie peche fa avec 
ma queue. 

- Veux-tu me montrer comment faire? 

- Viens demain matin, je te montrerai. 

Le lendemain matin, il faisait un froid siberien. Le loup et Ie 
renard se rendent a la riviere p[u]is Ie renard se faisait aider 
du loup a creuser un trou dans la glace. Quand Ie trou a ete 
grand assez, Ie renard dil au loup: 

- Mets ta queue dedans p[u]is quand tu sentiras que fa 
tire - fa peut prendre un peu de temps - tu donneras un 
coup sec p[u]is tu en auras une bonne charge. 

Toujours, Ie loup met sa queue dans la riviere p[u]is attend, 
p[u]is attend. Le renard rodait autour p[u]is i[l] demande: 

- Quoi, en as-tu pas encore une charge? 

- Non, fa tire pas. 

- Attends encore une heure. 

J[l] attend, attend, attend. Le loup dit au renard: 

- Ie crois [que] j'en ai une bonne charge parce que je sens 
que fa tire. 

- La, donne un bon coup sec, tu vas en avoir une bonne. 

La, i[l] donne un bon coup p[u]is la queue [lu]i casse. 
Depuis ce temps-la, les loups ont la queue courte30• 

Ce recit appartient a Ia collection acadienne de 
Catherine Jolicreur qUi Ie recueillit en 1974 sur bande 

30 CEA, collection Catherine JolicO!ur, AF-142, enreg. 1992. Cite dans 
I'Acadie des Maritimes, etudes thematiques des debuts d nos jours, sous 
la direction de Jean Daigle, Moncton, Chaire d'etudes acadiennes, 
Universite de Moncton, 1993, p. 687. 
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magnetique de Mme Odile Desrosiers, 61 ans, de 
Robertville au Nouveau-Brunswick. 

On reconnait bien la meme histoire que dans les 
versions amerindiennes de depart, avec toutefois les 
quelques variantes que voici: au lieu d'envier la belle 
queue du renard, c'est plutot sa fa~on de prendre du 
poisson qUi seduit I'animal dupe comme dans Ie recit 
de Canulah; ce dernier role, joue tantot par un lynx, 
ou un ours, I'est maintenant par un loup. La mysti-
fication demeure neanmoins la meme: immobiliser 
sa queue dans un trou pratique a travers la glace 
jusqu'a ce qu'elle gcHe completement d'abord, puis 
qu'ellecasse enfin en s'effor~ant de I'en retirer; ce 
qUi fait que la conclusion demeure inchangee: «De-
puis ce temps-la, les loups ont la queue courte.» 
Cette constatation meriterait d'etre nuancee, car Ie 
loup n'a pas la queue courte31 , mais une queue moins 
touffue et plus courte que Ie renard. 

L'explication etiologique s'avere parfois un ele-
ment accessoire qUi n'est pas toujours present dans 
la tradition32, comme en fait foi la version franco-
americaine qUi suit. 

Gros-Loup et Tit-Renard 

Bon bien, une (ois ,'etait Gros-Loup puis Tit-Renard. Puis 

31 Elle mesure de 36 a 50 centimetres d'apres Banfield, Ope cit., p. 271. 
3Z Marie-Louise Teneze, cltant les subdivisions etablies par Oskar 
Daehnhardt, rappelle cette distinction entre legendes essentiellement 
etiologlques, ((solt celles qui sont fondamentalement construltes en 
vue de I'explicatlon a {ournlr», et legendes accidentellement 
etlologlques, ((celles ou une telle fin se surajoute a une narration 
exlstant parfaltement en et pour elle-meme»; d. Paul Delarue et 
Marie-Louise Teneze, Le Conte populaire (ranfais, Catalogue raisonne 
des versions de France et des pays de langue fran~aise d'outre-mer: 
Canada, Loulslane, Hots [sic] fran~als des Etats-Unls, Antilles Fran-
~aises, Haiti, He Maurice, La Reunion, Tome troisieme, Paris, Editions 
G.-P. Maisonneuve et Larose, [1976], p. 8. 
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Gros-Loup, c'etait un moine [joueur de tours1, fa. 11 dit a 
Tit-Renard: 

- Viens-tu, on va aller a la peche? 

Tit-Renard, il dit: 

- C'est bien correct. 

[(:a1 fait que, rendus sur Ie lac, c'est en hiver, [fa1 fait qu'ils 
font un trou, defoncent la glace. Puis Gros-Loup, il dit a Tit
Renard: 

- Mets ta queue dedans 1£1. 

Ka1 fait que Tit-Renard met sa queue dedans puis Gros
Loup commence: 

- Gele, la queue; gele, la queue; gele, la queue. 

Puis tout d'un coup, il dil a Tit-Renard: 

- Bien, il dit, donne un coup 1£1. 

Tit-Renard donne un coup et puis la queue lui reste dans Ie 
trou 1£1. Elle etait pris[e1 dans la glace. (:a fait que, toujours 
bien, Tit-Renard s'est mis a courir apres Gros-Loup pour Ie 
pOigner, mais il a jamais pu Ie pOigner33• 

A remarquer que, comme nous l'avons vu dans la 
tradition amerindienne, l'adversaire du renard peut 
aussi etre dans la tradition franco-canadienne un 

33 Collection Jean-Pierre Pichette, enreg. n° 2791. Version de M. Bernard 
Ouimet, 42 ans (ne Ie 21 juin 1941 a Saint-Jacques-Ie-Mineur, comte 
de Laprairie, Quebec), racontee Ie 29 octobre 1983 a Easton (rang 
Meeting-House Road), New-York, Etats-Unis, oii. iI reside depuis 1953. 
II est professeur d'histoire americaine a Cohoes. Conte appris de son 
grand-pere, Mederic Ouimet (1880-1970). On aura note iei Ie renver-
sement des roles, Ie dupeur etant Ie loup et non Ie renard. Bien que, 
dans Ie recit qu'i1 nous a conte immediatement apres celui-ci (voir «La 
Tinette de beurre», enreg. n° 2792, dans notre Anthologie de la littera
ture orale du Canada fran{:ais, Sudbury, Universite de Sudbury, de-
cembre 1985, pp. 9-10), les deux memes adversaires reprennent leur 
rOle habituel, iI faut eliminer la possibilite d'une meprise involontaire 
du conteur; iI s'agirait au contraire de la vengeance de I'animal trompe, 
car Ie conteur nous avait prevenu que «Gros-Loup et Tit-Renard se 
jouaient des tours». 
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urside, ainsi qu'il appert dans deux versions 
acadiennes recueillies a PIle de Shippagan, au 
Nouveau-Brunswick34, et dans un temoignage note 
recemment a Plamondon, en Alberta 35. 

QUATRIEME PARTIE 

LE POINT TOURNANT 

A ce stade-ci, une question se pose: comment ex-
pliquer la presence simultanee dans deux cultures si 
differentes, I'amerindienne (ici representee par la 
version saute use de depart et les versions algon-
quines) et I'europeenne (representee par l'une ou 
I'autre des versions canadiennes-fran~aises), d'un 
meme recit de tradition orale? En fait, si I'on ecarte 
comme peu probable la generation spontanee, c'est-
a-dire la creation de fa~on independante d'un meme 
recit dans deux cultures differentes36, on ne peut 

34 Collection Luc Lacourcil~re et Felix-Antoine Savard, enreg. n° 914, 
«Le Renard et l'ours», version d'Octave Chiasson contee en juillet 
1950, et enreg. n° 1262 de la me me collection, «Le Renard et I'ourse», 
version d'Onias Ferron contee Ie 1 er aoOt 1952. 
35 Lors d'une entrevue preliminaire qu'iJ nous accordait Ie 16 avril 
1994, M. Noe Saint-Jean disait connattre Ie conte du petit renard qui 
fit pecher un ours avec sa queue. 
36 Voir I'examen de cette «theorie de l'accident» dans l'ouvrage fonda-
mental de Joseph Bedier, Les Fabliaux. Etudes de litterature popu[aire 
et d'histoire litteraire du Moyen Age (Sixieme edition, Paris, Champion, 
«Bibliotheque de l'Ecole des hautes etudes», 98; Geneve, Slatkine, 
1982 [reimpression de I'edltion de Paris, 1969, d'apres la deuxieme 
edition, 1894]. VIII-499 pages}, pp. 62-67. Apres avolr resume ainsi Ir: 
probleme: «Chaque conte ou chaque type de contes aurait pu etre 
invente et reinvente a nouveau, un nombre indefini de fois, en des 
temps et des Iieux divers, et les ressemblances que l'on constate entre 
les contes de divers pays proviendraient de I'identite des procedes 
createurs de I'esprit humain», iI affirme: «C'est moins un systeme 
organise qu'une premiere attitude de ['esprit en presence du probleme. 
C'est une hypothese qUi se presente volontiers a I'esprit de tout ap-
prenti folk-Ioriste, au debut des recherches, et ne resiste pas aux faits» 
(p. 63). Puis iI reconnait comme «certain que les types generaux, les 
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guere envisager que Ie transfert culturel pour en four-
nir une explication satisfaisante et rechercher celle-
d dans les deux seules hypotheses vraisemblables 
pour les traditions a l'etude: ou bien la tradition 
canadienne-fran~aise a re~u ce recit de la tradition 
amerindienne, ou bien, et c'est l'inverse, c'est la 
tradition amerindienne qUi l'are~u de la tradition 
canadienne-fran~aise37 . 

cycles de contes (cycle de la femme obstinee, cycle des ruses de femme) 
ou les elements merveilleux des contes (animaux qUi parlent, objets 
magiques) n'appartiennent ni a un pays, ni a [un] temps, et que ces 
elements ont pu et dO etre mille fois reinventes. Mais ce que nous 
retrouvons dans les diverses litteratures populaires, si nous passons 
d'un recueil skillen a un recueil norvegien, ce ne sont pas seulement 
des types generaux de contes identiques, ce sont les memes contes 
particuliers: c'est, parmi les millions de ruses de femmes qu'on aurait 
pu imaginer, un nombre restreint de ruses speciales (la Bourgeoise 
d'Orleans, les Tresses, Ie Chevalier d la robe vermeille) et, parmi les 
millions de contes merveilleux qu'on aurait pu imaginer, un nombre 
restreint de recits tn!s circonstancies (fa Belle et la Bete, Jean de l'Ours, 
Cendrillon) , c'est-a-dire des contes organises qUi se repetent, ayant 
l'unite d'une reuvre d'art, la complexite d'une intrigue de roman, 
portant l'empreinte d'un esprit createur.» De cette observation, il 
conclut: «Sauf quelques cOIncidences neglige abies qUi ont pu suggerer 
Ie meme theme tres general et tres peu circonstancie a deux esprits 
independants, il faut que chaque conte ait ete imagine un certain jour, 
quelque part, par quelqu'un. Quand? our Par qUi? La question reste 
entiere, et nul systeme ne serait viable qUi ne pourrait admettre que les 
contes se propagent par voie d'emprunb) (p. 64). 
37 Cette affirmation, qUi parait eliminer sommairement toute influence 
des traditions anglophones, anglo-canadienne et anglo-americaine, 
s' appuie neanmoins sur Ie catalogue d'Ernest W. Baughman, Type and 
Motif Index of the Folktales of England and North America (The Hague, 
Mouton & Co., [Bloomington], «Indiana University Folklore Series», 
20, 1966), qui ne recense, pour notre recit, qU'une version fragmen-
taire en anglais (ct. p. 3: elle est du New-Jersey) alors que Ie catalogue 
fran~ais en recense 38 versions (Delarue-Teneze, vol. III) et Ie cata-
logue de l'Amerique fran~aise en analyse 25 versions (Lacourciere-
Low, ms. inedit); comme les contes merveilleux, les contes d'animaux 
sont sous-representes en Angleterre et en Amerique anglophone avec 
seulement 11 types attestes (pp. 3-5), comparativement a 88 (148 avec 
les sous-types) pour l'Amerique fran~aise et a 85 pour la France. 
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L'analyse qUi precede a bien fait ressortir d'une 
part les arguments internes qUi militent en faveur de 
la these d'une tradition «typiquement amerindienne»: 
outre les personnages et Ie decor (des animaux de la 
foret canadienne qUi sont doues du sens de la pa-
role), on a souligne la presence d'elements tout a fait 
caracteristiques des civilisations amerindiennes: Ie 
role du Fripon mystiticateur tenu par Ie renard 
d'abord, mais surtout Ie genre etiologique, recit d'al-
lure mythique relatant l'origine de la queue courte 
du lynx. D'autre part, un certain nombre d'elements 
externes menent a la me me evidence: l'informa-
teur appartient a la tribu des Sauteux du nord de I'Onta-
rio; son recit lui a ete transmis, probablement en 
sauteux ou en anglais, par un ancetre de sa tribu; il 
l'a a son tour transmis a un auditeur etranger a sa 
culture en lui rappelant bien tout Ie protocole narratif 
encadrant normalement un my the; et, entin, c' est en 
anglais que ce dernier passage s'est effectue. Voila 
pour les elements veritiables. 

Mais il est d'autres arguments qUi viennent ajou-
ter une pression supplementaire a ces faits internes 
et externes, et qUi relevent davantage du contexte 
sociopolitique ou de prejuges bien alimentes par Ie 
monde de l'information. A l'heure 011 les commu-
nautes amerindiennes relancent bruyamment leurs 
revendications seculaires relatives a leurs droits an-
cestraux, leurs territoires et leur culture38, des blancs 

38 Voir Ie portrait de Georges-Hebert Germain, ((Destins. L'Algle de 
Matimekosh [Real McKenzie]», dans "Actualite (vol. 18, n° 19, 1 er 

decembre 1993, pp. 40-46); en particulier ces commentaires du grand 
chef des Montagnais: ((Tous [les Indiens] s'affirment aujourd'hui haut 
et fort: societes distinctes exigeant reparation, autonomie, respect, en 
obtenant plus ou moins, soulevant des bouffees de colere et d'envie» 
(p. 40). Et cet autre: dl faut maintenant sortir les jeunes de la torpeur. 
"C;a ne sera possible que lorsqu'on aura acquis notre pleine autonomie 
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de bonne volonte s'autoculpabilisent et battent par-
fois publiquement leur coulpe39; d'autres, buvant in-
tegralement et sans discrimination leur discours 
romantique de peuples vivant en harmonie avec la 
nature, les citent en exemples et les associent a leurs 
propres luttes ecologistes visant a un plus grand res-
pect de l'environnement naturel40• 

et qu'on aura un territoire a nous"» (p. 44). Et enfin: «Lorsque les Cris 
entrent dans Ie port de New-York ou d'Amsterdam a bord de leur 
Odeyak et qu'lls se posent a la face du monde en victimes d'un nouvel 
holocauste et d'une catastrophe ecologique commandee par Ie gouver-
nement du Quebec, ou que Max Gros-Louis parle a la tele fran~aise du 
"genocide" des Indiens quebecois, McKenzie applaudit mais s'in-
quiete, pas sfir du tout que ~a peut aider la cause» (p. 46). Martine 
Turenne, dans un autre article de l'Actualite (Montreal, vol. 17, n° 9, 
1"juin 1992, pp. 16-18), «LeSommetdeRio. Le Sauvetage de la Terre», 
avance une explication: «C'est que les autochtones sont per~us 
comme des "bons" par les temps qUi courent: demiers hommes vivant 
en "harmonie" avec la nature, lIs beneficient d'un prejuge favorable~~ 
(p. 16). 
39 Dans un article du meme magazine, «Pelerinage chez Ie Grand 
Esprit» (l'Actualite, Montreal, vol. 17, n° 17, I" novembre 1992, pp. 
99-101), sous la plume de Luc Chartrand, on peut lire: «Tout de meme, 
en ce 500' anniversaire de l'arrivee de Colomb en Amerique, pendant 
que de nombreux [b ]lancs confessent les peches de decouverte de 
leurs ancetres, l'endroit [l'Antre de marbre, au lac Albanel] est tout a 
fait designe pour un pelerinage» (pp. 99-100). Parmi ces blancs, pour-
rait figurer en bonne place Ie pere Robert Vachon, dont Ie cas rapporte 
par Christian Rioux, dans un article intitule «Le Mohawk blanc» paru 
encore dans l'Actualite (Montreal, vol. 17, n° 7, }<' mai 1992, p. 13), 
lllustre notre propos de fa~on exemplaire: ce «chaud partisan des 
revendications territoriales amerindiennes [ ... ] a pris la tete d'une 
delegation de 18 personnes pour rencontrer les representants des 
chefs traditionalistes de Kanawake et leur demander la permission 
d'exercer ses activites sur l'ile [de Montreal, car pretend-lI: "Nous 
sommes tous locataires des Mohawks [Agniers] a Montreal"]. Apres 
trois ans "de consultation", les chefs ont finalement exauce ses vreux 
en lui demandant toutefois de ne pas ebruiter l'affaire.» Toujours 
d'apres I'auteur de I'article, ce pere de la congregation de La Salette 
avance en outre dans la revue Interculture (n° 113) que <da realite eIle-
meme de democratie comme gouvemement par Ie peuple est venue a 
l'Occident par Ie moyen de la nation mohawk [des Agniers] et de la 
confederation iroquoise». 
40 Le portrait de Pierre-Doris MaltaiS, ce Quebecois ne a East-Angus en 
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De plus, I'idee d'une irremediable degradation de 
la tradition orale des blancs, ici des Canadiens fran-
~ais, peut-etre encouragee par les travaux des folk-
loristes eux-memes qUi ont souvent place leurs 
preoccupations dans la recherche des survivances 
du passe, aurait rejoint Ie milieu populaire qUi cons-
tate - conflit de generations oblige - que la me-
moire orale des parents, passant de moins en moins 
ala jeune generation, est releguee a I'oubli. L'omni-
presence du bruit, diffuse par la radio, la television, 
la video et autres techniques de communication 
sonore, et de la culture savante contemporaine, sorte 
de pret-a-porter pour la masse consommatrice, dis-
seminee par I'ecole, Ie livre et autres canaux insti-
tues, domine et transforme les voix de la tradition 
orale et laisse peu de place aux modes traditionnels 
de communication. Si I'on ajoute a ce portrait I'igno-
rance de I'histoire, en I'occurrence celIe du Canada 
d'avant la Confederation, et Ie manque de references 
culturelles qUi s'ensuit chez Ie minoritaire et Ie con-
vainc finalement qu'il est une anomalie encombrant 
Ie groupe majoritaire, on ne s'etonnera guere du re-
sultat. Dans ce contexte, la tradition orale venue des 

1937 dont la vie fait I'objet du dernier film documentaire de Jacques 
Godbout, L'Affaire Norman William, etabli par Luc Chartrand, sous Ie 
titre «Destins. L'Homme qUi se prenait pour d'autres», dans l'Actualitt 
(Montreal, vol. 19, n° 12, aoo.t 1994, pp. 52-57), en fournit un exemple 
peu banal: ce «soi-disant Indien, porte-parole autoprodame des 
peuples me tis du monde» (p. 52), fondait en 1976 «Ia secte ecolo-
pacifiste Ecoovie», dans la foulee du mouvement ecologiste naissant 
en Europe. «Le culte de l'Indien d'Amerique y est a I'honneur. Les 
disciples s'installent dans des tipis a Noisy-Ie-Grand, au bord de la 
Marne, et Ie micmac, langue en voie d'extinction des autochtones de la 
Gaspesie, devient leur langue rituelle. La secte preche une doctrine 
ecologiste radicale et un tiers-mondisme de bon aloi. [ ... ] La secte vit 
de maniere primitive. «On bouffait mal, on puait et on etait tout Ie 
temps malades», raconte un ancien membre. Les disciples (environ 
160) vendent des aliments dits biologiques et de I'artisanab> (p. 54). 
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Amerindiens eux-memes aussi bien que Ies courants 
ideoIogiques et politiques recents militent, pour Ie 
recit a I'etude, en faveur d'une origine amerindienne 
et interdit meme de penser a une que1conque in-
fluence frans:aise. 

TABLEAU 1 
Liste de noms d'origine fran~aise portes par des Amerindiens 

(Sauteux) 

N.B. Noms extra its de l'Annuaire telephonique des municipalites de 
Little Current [Petit-Courant] / Sheguiandah, Manitowaning / 
Wikwemekong / Tehkummah, Mindemoya (tie Manitouline) 
Abel (1738) 
Allard (1737) 
Bailie / Baillie (1732) 
Bastien (1751) 
Beaudin (1739) 
Beaudry (1694) 
Belland (1 747) 
* Billard (Bayard 1804) 
Bisson (1739) 
Bondy / Bondi (1694) 
* Boniface 
Cadieux (1695) 
* Cannard 
Charron (1690) 
Chartrand (1694) 
Chauvin (1692) 
Corbiere (1796) 
Cormier (1798) 
Coupal (1786) 
Cousineau (1715) 
Deforge (1723) 
* Delange (Delage 1735; Desloges 1740) 
* Delongcamp (Delongchamp 1758) 
Dequanne (Decouagne 1747) 
Deschamps (1725) 
Deslauriers (1719) 
Desmoulin (Demoulins 1723) 
Dorion (1741) 
Doucet / Doucette (1737) 
Dupont (1715) 
Durant (1691) 
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* Esquimaux 
Felix (1789) 
Flamand (1796) 
Fortin (1724) 
Fournier (1752) 

Gagne (1712) 
Gagnon (1747) 
Gauthier (1688) 
Generaux (Genereux 1726) 
Geroux / Giroux (1730) 
* Girodat 
* Glanville 
Grevelle (Gravelle 1752) 
Guay (1701) 
* GUindon 

Hertel (1715) 

* Ivan 

Lacelle (1737) 
Lachance (1741) 
Lacoste (1715) 
LaFleur (1717) 
Lafraniere (1715) 
Lajiness (Lajeunesse 1694) 
Lamont (Lemont 1748) 
Lamontagen (Lamontagne 1718) 
Langlois (1712) 
Lapierre (1732) 
Laplante (1703) 
LaPoInte (1703) 
Larocque (1748) 
Lauzon (1723) 
Lavallee (1703) 
* Laverty (Laverdure 1724) 
LeBlanc (1724) 
* LeBroq (Labreque 1793) 
Lecuyer (1705) 
Le Papillon (Papillon 1752) 
* LeSarge (Lesage 1751; Lestage 1709) 

Mallette (1694) 
Marechaux (Marechal 1758) 
Marselle (Marcil 1703) 
Martell (1737) 
Mondoux (1733) 

. * Morphet (?) 
Morrell (1692) 
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Mousseau (1688) 
* Musquetier 
Ouellette (1746) 
Ouimette (1 744) 

Paquette (1690) 
* Patreau (Patry 1804; Poitras 1743; Poutre 1737) 
Paul (1731) 
Pelletier I Peltier (1688) 
Perreault (1720) 
Prairie (1745) 
Prieur (1749) 
Proulx (1735) 
Pyette (Pillet 1695) 
Quesnel (1716) 

* Rec:ollet 
Rivet (1703) 
Roberge (1745) 
Rochon (1754) 
Rouleau (1724) 

* Sabine 
Simon (1708) 
St Amand (1736) 
St Louis (1756) 

Thibodeau (1802) 
Toulouse (1728) 
Trepanier (1747) 
Trudeau (Tredo) (Truteau 1688) 

Valiquette (1746) 
Vallier (Vallie 1703) 
* Vautour 
Villeneuve (1693) 
Vincent (1741) 
Viney (Vinet 1690) 
15 noms c:onfirmes par Barry Ace pour West Bay Ie 17 mal 
1994. Autres noms connus de lui: Goulais, Lamorandiere. 
17 noms confirmes par Mary Ann Corbiere pour Wikwemekong Ie 17 
mai 1994. Autres noms connus d'elle: Belleau, Boissonneault, Jacko, 
Lamorandiere, Roque, Syrette, Thibeault. 
* 19 noms qui n'ont pu etre retrouves tels quels dans les contrats 
d'engagement pour l'Ouest. 

(1738) Date de la plus ancienne attestation relevee dans les contrats 
d'engagement pour l'Ouest (90 patronymes). 
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UN PREMIER IN DICE 

Pourtant, il nous faut aussi examiner cette hypo-
these qui est loin d'etre farfelue puisqu'elle se fonde 
sur la logique et s'accroche en outre a un detail que 
nrius n'avons pas jusqu'ici sollicite. II s'agit du 
patronyme du narrateur: Jourdain. II faut dire que 
cet indice nous avait tout de suite intrigue et qu'il a 
ensuite oriente notre recherche dans une tout autre 
direction. Comme c'est Ie cas egalement pour un tres 
grand nombre de Sauteux41 , ce narrateur porte donc 

41 Un denombrement sommaire des patronymes fran~ais des reserves 
amerindiennes de I'ne ManUouline, celles de West-Bay et de 
Wikwemekong ainsi que leurs environs, fait d'apres les inscrlptlons 
contenues dans 1'[Annuaire telephonique de Bell Canada pour la] Muni
cipalite regionale de Sudbury et Its environs, (Mier 1994-1995 (Publi-
cations Tele-Direct, 1994, pp. 34-43, 49-53), en revele 109; nous les 
avons reportes dans Ie tableau 1. Deux collegues amerlndiens, profes-
seurs a l'Universite de Sudbury et originaires de cette tie, ont rapide-
ment confirme qU'une trentaine de ces patronymes sont effectivement 
portes par des Sauteux. En outre, la tres grande majorlte de ces 109 
patronymes, soit 90 representant 83 % de ce nombre, ont pu etre 
retrouves dans les conges de traite octroyes sous Ie Regime fran~ais et 
les contrats d' engagement pour l'Ouest compiles pour les annees 1670-
1821 dont les sources sont les suivantes: E[douard]-Z[ottque] 
Massicotte, «Conges et permis deposes ou enregistres a Montreal, 
sous Ie regime fran~ais [11 aoQt 1681 - 1 juillet 1737]», dans [Pierre-
Georges Roy], Rapport de I'archiviste de la province de Qjlebec [dorena-
vant RAPQ] pour 1921-1922, [Quebec], Ls-A. Proulx, 1922, pp. 
[189]-225; id., ((Les Conges de traite sous Ie regime fran~ais au 
Canada. Conges de traite conserves aux Archives de la province de 
Quebec [6 mai 1739 - 8 juin 1752]», dans RAPQpour 1922-1923, 
[Quebec], Ls-A. Proulx, 1923, pp. [191]-265; id., ((Repertoire des 
engagements pour l'Ouest conserves dans les archives judiciaires de 
Montreal [1640-1745]», dansRAPQpourl'annee 1929-1930, [Quebec], 
Redempti Paradis, 1930, pp. [191]-466; id., op. cit. [1746-1752], dans 
RAPQpour ['annee 1930-1931, [ ... ], 1931, pp.[353]-453; id., op. cit. 
4 .. ] (1670-1778)>> [1753-1758], dans RAPQpourl'annee 1931-1932, 
[ ... ], 1932, pp. [243]-365; id., op. cit. (([ ... ] (1670-1778)>> [1758-1778], 
dansRAPQpourl'annee 1932-1933, [ ... ],1933, pp. [245]-304; id., op. 
cit. (([ ... ] (1788-1821)>> [1788-1797], dans [Antoine Roy], RAPQpour 
I'annee 1942-1943, [ ... ], 1943, pp. 261-397; id., op. cit. (([ ... ] (1798-
1801)>>, dans RAPQpour I'annee 1943-1944, [ ... ], 1944, pp. [335-
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un patronyme fran~ais42. Ce fait, anodin en appa-
renee, temoigne neanmoins d'un metissage seculaire, 
opere a grande echelle entre les Fran~ais du Canada 
et les Sauteux, qUi remonte a l'epoque de la traite des 
fourrures. Dans Ie livre qu'elle a consacre a cette 
tribu, Helen Hornbeck Tanner rappelle a grands traits 
les premiers contacts entre ces deux cultures. 

During this same period [on parle de 1671-1678], French 
traders arrived at Ojibwa communities and other neigh-
boring Indian villages on Lake Superior to organize the 
collection and transport of furs to the Montreal market. 
Initially, the French traders were prohibited from parti-
cipating in hunting and other community activities because 

444]; id., op. cit. «[ ... ] (1802-1804»>, dans RAPQpour l'annee 1944-
1945, [ ... ], 1945, pp. [307]-401; id., op. cit. «[ ... ] Louis Chaboillez. J.G. 
Beek (1805-1821»>, dans RAPQpour l'annee 1945-1946, [ ... ], 1946, 
pp. [225]-340; Jean-Jacques Lefebvre, op. cit. «[ ... ] (1778-1788)>>, 
dans RAPQpour l'annee 1946-1947, [ ... ], [1947], pp. [301]-369. 
42 La premiere mention de ce patronyme apparatt dans la compilation 
d'E.-Z. Massicotte, ((Les Conges de traite sous Ie regime fran~ais au 
Canada», op. cit., dans Ie RAPQpour l'annee 1922-1923. A la page 
203, on y peut lire I'entree suivante: 
((5 juin 1743. - Permis du gouverneur de Beauharnois a Nicolas Saint 
de partir de Montreal avec un canot equipe de six hommes pour se 
rendre au poste de Detroit. Defense au dit Saint de prendre d'autre 
route que celIe du nord du lac Ontario comme aussi de faire aucune 
traite ou commerce ailleurs qu'au poste de Detroit et ses dependances. 
Role des engages du dit canot: Pierre Bertrand dit Toulouse, de Laprairie; 
Fran~ois Laliberte et Fran~ois Lepage, de Lanoraie; Antoine Saint-
Germain et Joseph Lafleur, de Saint-Michel d'Yamaska; Franrois 
Jourdain, de Dautray.» 
Quelques pages plus loin dans Ie me me article, p. 207, on retrouve un 
autre contrat d'engagement ou apparatt un deuxieme Jourdain: 
((21 juin 1743. - Permis du gouverneur de Beauharnois au sieur 
d'Ailleboust de partir de Montreal avec un canot equipe de six hommes 
pour se rendre au poste de La Baie[-des-Puants, lac Michigan]. De-
fense au sieur d' Ailleboust de faire aucune traite avec les Sauvages 
ailleurs qu'au poste de La Baie et ses dependances. 
Role des engages du dit canot: Fran~ois Pilon, de la Pointe-Claire; 
Pierre Laroche, de Varennes; Jean-Baptiste Lefebvre, de la Pointe-aux-
Trembles de Quebec; Jean Jourdain, Jean Heron et Bernard Dumouchel, 
de Montreal.» 
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they were not related to the Ojibwa. But as time passed, 
hundreds of young Frenchmen married Ojibwa women 
and were incorporated into the tribe. Some Ojibwa even 
created a special dan for their new French kin43 • 

L'union par Ie sang des Fran~ais et des Sauteuses44 

s'enracinait dans la connaissance et la comprehen-
sion mutuelles qu'ils se manifesterent les uns aux 
autres a la suite de leur rencontre et de leur frequen-
tation dans les territoires des Pays d'en haut. 
Contrairement aux opinions qUi circulent encore de 
nos jours sur la liberte de mreurs des coureurs 
de bois, ces Fran~ais avaient pourtant, aupres des 
membres de cette tribu, la reputation de se compor-
ter en «bons peres de famille» et de bien s'adapter 
a leur mode de vie. Ce serait la, explique Helen 
Tanner, la raison des bonnes relations, entre les Fran-
~ais et ces Amerindiens, qui perdurerent bien au dela 
de la Conquete. 

Although the British were ultimately victorious on the 
Pennsylvania front and in the conquest of Canada, Indian 
people maintained a strong allegiance to the French. 
Instead of trying to change Indian culture, the French had 
acquired an understanding of Indian customs. Many had 

43 The Ojibwa, New-York, Philadelphle, Chelsea House Publishers, 
«Indians of North-America», [1992], (120 pages) p. 37. 
44 II semble que ce metlssage se solt essentlellement, sinon excluslve-
ment, limite a I'union d'hommes blancs, des Fran~als du Canada, a 
des femmes amerindlennes, des Sauteuses dans Ie cas present. Jacques 
Rousseau ecrit: «~I epouse des Indlens7Des hommes blancs epousent 
des Indiennes; mals des Blanches n'epousent pas d'Indiens autre-
fois»; voir ((Le Legs amerlndlen a la culture canadienne-fran~alse», 
Cours de civilisation canadlenne-fran~alse, Unlverslte Laval, Faculte 
des Lettres, annee 1968-1969, second semestre, p. 20. Dans Strangers 
in Blood, Fur Trade Company Families in Indian Country (Vancouver, 
University of British Columbia Press, [1980], xxlU-255 pages), Jennifer 
Brown montre comment ces marlages «a la fa~on du pays» entre 
des Brltannlques, des Ecossats surtout, et des Amerlndlennes contrl-
buerent a I'expansion de la tralte des fourrures. 
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married Ojibwa women and fulfilled their obligations to 
the tribe by providing for their Indian relatives45. 

Cette bonne entente s' etendait me me aux autorites 
fran~aises qui avaient apparemment bien saisi Ies 
valeurs amerindiennes. Tanner en donne I'illustra-
tion suivante: 

French officials had also come to understand the 
significance of gifts in Indian SOciety, where friends and 
allies regularly exchanged presents. To the Ojibwa, the 
greatness of a man was determined by what he gave away, 
not by what he could save for himself. In a society that 
believed in sharing, it was considered shameful to hoard 
one's goods. 

On the other hand, the Indians regarded the annual gifts 
that they received in the name of the French king as a kind 
of rent. These gifts were considered a suitable exchange 
for the privilege of using land for forts in Indian country46. 

Avec Ie changement de regime, Ia conception de Ia 
valeur des presents se modifia egalement, mais au 
detriment des autorites anglaises qUi consideraient 
cette pratique avec un mepris avoue. 

If the English king was greater than the French king, they 
reasoned, English presents should be greater. The Indians 
were angered when the British actually gave them fewer 
presents and then behaved with arrogance rather than 
with respect for Indian leaders. 

The first British military officials who arrived in Detroit, 
where the French command had surrendered in 1760, did 
not understand Indian values and their standards for proper 
behavior. They told the Great Lakes Indians that they 
should be ashamed for accepting gifts, which the British 
called «charity». The British also established strict new 
rules to regulate the fur trade, primarily prohibiting traders 
from granting the Indians credit. In addition, English 

45 Tanner, op. cit., p. 48. 
46 Ibid., pp. 48-49. 
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settlers appeared intent on taking control of the entire 
region rather than merely trading their goods for furs 47• 

Cette interpretation, qui peut surprendre Ie Iecteur 
d'aujourd'hui peu familier avec l'histoire de Ia 
Nouvelle-France, n'est cependant pas nouvelle et 
rejoint precisement celIe qu'exprimait Benoit 
Brouillette voila plus d'un demi-siede48 • 

Ainsi, Ies Canadiens, ces Fran~ais qui avaient par-
couru a peu pres tout Ie territoire de I' Amerique du 
Nord au cours des voyages d'exploration et de com-
merce pendant plus de deux siedes49, qUi avaient 
fonde de nombreuses colonies Ie long des routes de 
navigation et qUi avaient joue aupres des Amerindiens 
«leur role traditio nne I de conciliateurs, d'autant plus 
facilement que la race se metissait davantage50», ont 
certainement pu exercer une grande influence sur la 
culture orale amerindienne tout comme ils ont pu, 
a leur tour, etre influences par elle. Mais pour pre-
tendre a une origine canadienne-fran~aise, dans Ie 
cas qUi nous occupe, il faudrait d'abord prouver que 

47 Ibid., p. 49. 
48 Voir son livre La Penetration du continent america in par les Cana
diens fran~ais. 1763-1846. Traitants, explorateurs, missionnaires, pre-
face de Monsieur I'abbe Lionel Groulx, Montreal, Librairie Granger 
freres, collection de «I'ACFAS» , n° 1, 1939, (242 pages) p. 24: «Le 
contraste est facile a etablir entre Ie Fran~ais ou Ie Canadien qui 
recherchait la compagnie et I'amitie des naturels, qUi penetrait 
hardiment dans Ie pays, n'hesitait pas a s'allier aux tribus par Ie lien 
du mariage, et d'autre part l'Anglais, qui restait distant, qUi redoutait 
les Indiens, les traitait en inferieurs et qUi a mis plus d'un sieele avant 
de se decider a parcourir I'interieur du pays dont il possedait la charte 
depuis la fin du XVIIe siecle.» 
49 Jacques-Donat Casanova (en collaboration avec Armour Landry) 
precise que 31 Etats des Etats-Unis «ont ete decouverts, explores ou 
colonises par des Fran~ais et des Canadiens fran~ais», dans Une Ame-
rique fran~aise, [Paris], La Documentation fran~aise, et [Quebec], 
L'Editeur officiel du Quebec, 1975, p 121. 
sOld., op. cit., p. 114. 
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ce conte etait relativement repandu parmi la popula-
tion canadienne-fran~aise. 

UN CONTE BIEN CONNU AU CANADA FRAN~S 

L'Ontario fran~ais, on Ie sait par Ie corpus narratif 
rassemble par Ie pere Germain Lemieux, a largement 
contribue a la diffusion du patrimoine oral fran~ais 
en Amerique du Nord. Pourtant, Ie conte d'animaux 
semble presque completement exclu de ce repertoire 
franco-ontarien. En etfet, parmi les 646 contes et 
autres recits pub lies par ce pionnier en 32 tomes 
sous Ie titre Les vieux m'ont conte5l et dont la moitie 
environ provient de conteurs franco-ontariens, seu-
lement deux recits sont des contes animaliers52 • Cette 
carence remarquable pourrait s'expliquer, non pas 
tant par I'absence d'une telle tradition chez les con-
teurs de cette province, mais peut-etre surtout par un 

. manque d'interet pour les contes d'animaux de la 
part de notre celebre folkloriste. Si I'on peut se fier a 
I'aide-memoire que ce dernier avait prepare pour ses 
enqueteurs etudiants, il ne semble pas que ce genre 
de recits faisait partie de ses preoccupations imme-
diates puisqu'on n'y trouve aucune entree suggerant 
des contes d'animaux dans une enumeration d'envi-
ron deux cents titres53 • Le petit nombre de folkloristes 
51 Paris, Maisonneuve et Larose; Montreal, Bellarmin, 1973-1993, 33 
tomes incluant un volume d'index. 
52 Vol. 14, n° 11, «La Souris et Ie charbon», conte type 295, pp. 99-102; 
vol. 15, n° 5, «Voyage de Ti-Jean pour gagner de l'argent», conte type 
130, pp. 33-38. 
53 Voir la «Liste de contes destines a stimuler la memoire des con-
teurs», pp. 38-48, faisant suite a la «Liste de chansons folkloriques 
destinees a stimuler la memoire des informateurs», pp. 1-37; docu-
ment polycopie, Universite de Sudbury, Institut de folklore, avril 1969, 
48 pages. Dans une entrevue accordee a l'auteur Ie 26 novembre 1994 
(collection Jean-Pierre Pichette, enreg. 3510), Ie pere Germain Lemieux 
explique l'absence de contes d'animaux dans sa collection par Ie peu 
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qui ont reuvre de fa~on sporadique sur ce territoire 
n' ont guere fait mieux puisque Luc Lacourciere et 
Margaret Low, dans un ouvrage encore inedit, n'en 
ont releve que cinq versions pour tout l'Ontario fran-
~ais, mais aucune qui s'apparente de pres ou de loin 
au recit sauteux a l'etude54• 

C'est la un fait etonnant si I'on considere que ce 
meme catalogue analytique en denombre vingt-cinq 
versions, dont quelques-unes en deux ou trois va-
riantes pour un total de trente et une versions, pour 
I'ensemble de I' Amerique fran~aise: treize ver-
sions acadiennes (2 de l'Ile-du-Prince-Edouard, 8 du 
Nouveau-Brunswick et 3 de la Nouvelle-Ecosse), onze 
versions quebecoises (des comtes de Beauharnois, 
Bellechasse, Chicoutimi, Iles-de-Ia-Madeleine, 
Kamouraska, Missisquoi, Saint-Maurice) et une ver-
sion etatsunienne (de la Nouvelle-Angleterre) ont 
ete recueillies ou attestees entre 1942 et 198055 • Tous 
ces recits appartiennent aux episodes types du mini-
cycle de «Ia Queue perdue et retrouvee» (contes types 
2,2 A, 2 B, 2 C, [AF] 2 C*, 2D, [AF] 2E, [AF] 2F), sub-
division du tres populaire cycle du renard ou de 
I'animal ruse (contes types 1 a 69) de la categorie des 

d'interet qu'il y trouvait - il ne se souvenait pas d'en avoir demande 
a ses informateurs - et par Ie fait «qu'il y avait d'autres choses plus 
interessantes ou plus pressantes que ces choses-Ia», surtout qu'il 
«aimait mieux enregistrer un grand conte qu'un petit conte» aupres de 
vieillards qUi racontaient peut-etre pour la derniere fois de leur vie. 
54 «Le Conte populaire fran~als en Amerique du Nord», tome premier, 
«Les Contes d'animaux», Salnte-Foy, Presses de I'Unlversite Laval, 
manuscrit en voie de publication. 
55 Op. cit., conte type 2 et ses subdivisions, «La Queue perdue et 
retrouvee», 26 p. ms. Ace nombre dont la compilation s' arrete a 1981, 
il faut desormais ajouter notre version etatsunlenne recueillie dans 
I'Etat de New-York et I'attestation franco-albertalne precedemment 
citees, et peut-etre aussl quelques autres versions deposees depuls 
dans certaines archives de folklore. 
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contes d'animaux (contes typeS 1 a 299) du catalogue 
international d'Antti Aarne et Stith Thompson56• Les 
versions d' Amerique se repartissent en huit formes 
dont voici la distribution. 

TABLEAU 2 
«La Queue perdue et retrouvee» 

Denombrement des versions fran~aises d'Amerique 
d'apres Ie catalogue Lacourciere-Low 

conte type titre nombre de versions 
ar [sr] (nr) 

2 «La Peche a la queue» 6 (6) 
2A «La Queue enterree» 1 (1) 
2B «La Peche au panier» 13 [7] (13) 
2C «Sauter par-dessus un feu avec 

un panier attache a la queue» 3 (3) 
(AF) 2 C· «La Queue de filasse et les sauts 

par-dessus Ie feu» 18 [13] (5) 
2D «Le Loup est incite a se tourner 

au vent» 6 [2] (0) 
(AF) 2 E «La Queue de fer» 7 [3] (0) 
(AF) 2 F «Perte de la queue de diverses 

manieres» 8 [7] (3) 

8 formes [25] (31) 

De ces huit formes, les trois precedees du symbole (AF) sont particu-
Heres a notre tradition. Le nombre de versions entre crochets excIut les 
variantes ou versions differentes d'un me me informateur: [sr] signifie 
donc sans repetition et ar, avec repetition. A noter qU'une meme version 
peut contenir une, deux, trois et, parfois, jusqu'a quatre de ces formes; 
c'est pourquoi nous avons ajoute un nombre entre parentheses qUi fait 
apparaitre Ie nombre reel (nr) de nouvelles versions de cette forme. 

On aura remarque, par la seule enumeration des 
titres, que ce sont les formes des contes types 2 et 
2 B qui se rapprochent Ie plus du theme a l'etude. 

56 The Types of the Folktale, A ClaSSification and Bibliography, Antti 
Aarne's Verzeichnis des Miirchentypen (FF Communications No.3) 
Translated and Enlarged by Stith Thompson, Indiana University, Se-
cond Revision, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, «F[olklore] 
F[ellows] Communications», n° 184, 1961,588 pages. 
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Celles-ci ont en commun un animal stupide, ordi-
nairement Ie loup, qui, suivant Ie conseil du renard 
astucieux, enfonce sa queue par un trou dans la 
glace afin d'y prendre du poisson; mais, croyant tenir 
une honnete prise, c'est sa queue gelt!e qu'il s'ar-
rache57• Le type 2 B differe cependant par l'ajout d'un 
panier a la queue de la victime dans lequell'animal 
ruse place des roches, sans doute pour assurer Ie 
succes de sa mystification ou peut-etre pour en acce-
lerer Ie processus58• Ensemble, ces deux types af-
fectent treize narrations differentes recueillies dans 
quatre provinces canadiennes et dans un Etat ameri-
cain. Voila que cette fourberie du renard, qUi inelut 
bien entendu Ie type 2, «Ia Pee he a la queue», qUi est 
precisement Ie theme a l'etude, est bien attestee dans 
l' Amerique fran~aise du XXe sieele; il est permis de 
penser que ce recit aurait pu suivre les migrants de la 
population canadienne-fran~aise et se retrouver, avec 
eux, metisse aux traditions orales amerindiennes. 
Cette possibilite n'a plus aujourd'hui Ie caractere 
inoui qu'elle pouvait avoir au debut de ce sieele. 

CINQUIEME PARTIE 

L'INFLUENCE CANADIENNE-FRAN~SE RECONNUE 

C'est a Stith Thompson que nous devons la pre-
miere demonstration de l'influence de la tradition 
orale canadienne-fran~aise sur celle des populations 
amerindiennes avec lesquelles e1le etait venue en 
contact. Dans la these de doctorat qu'il entreprit en 
1912 a l'universite Harvard et qu'il deposa en 1914, 
Thompson se proposait justement d'etudier les 

51 Lacourciere-Low, op. cit., type 2, «La peche a la queue», elements A, 
AI, (C), C3; type 2 B, «La P@che au panter», elements AI, (B), BI. 
58 Ibid., type 2 B, elements A et Al. 
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emprunts eventuels et les paralleles de contes 
europeens que les chercheurs avaient retrouves, 
accidentellement sans vraiment les rechercher, dans 
les traditions orales autochtones59• 

Dans I'introduction de sa these, il posait que trois 
siecles de contacts ininterrompus avec des popula-
tions venues d'Europe avaient substantiellement 
modi fie la civilisation amerindienne, comme cela lui 
paraissait evident au niveau social et economique. II 
postulait alors que les transformations avaient de-
borde ces domaines et qu'elles avaient meme in-
fluence son imaginaire, hi ou les peuples sont 
ordinairement Ie plus conservateurs. II entendait donc 
en faire la demonstration par I' etude d'une forme 
caracteristique de cette expression de I'imaginaire 
amerindien: Ie conte populaire60• 

Sa methode etait relativement simple: apres avoir 
selectionne des contes europe ens bien etablis, ecar-
tant ceux dont I'influence directe n'etait pas certaine61 , 

59 Sa these, intitulee «European Borrowings and Parallels in North 
American Indian Tales», a ete legerement augmentee et publiee en 
deux parties quelques annees plus tard; c'est la seconde partie, parue 
sous un titre modifie, qUi nous interesse ici: «European Tales Among 
the North American Indians», Colorado Springs, Colorado College 
Publication, «Language Series», vol. II, n° 34, 1919, pp. 319-471. Luc 
Lacourciere, dans son important article «Le Ruban qUi rend fort (conte-
type 590)» du trente-sixieme Cahier des Dix (Quebec, Editions des 
Dlx, n° 36, 1971, pp. [235]-297), resume la genese de la recherche de 
Thompson et les conclusions convaincantes auxquelles II arriva (pp. 
236-243). 
60 Thompson, op. cit., p. 321. 
61 Ibid., p. 321: «Only such stories have been treated here as are fairly 
complete examples of well-known folk-tales of Old World. No cases 
where there was reasonable doubt of direct borrowing have been 
admitted. Hundreds of interesting parallels existing in tales belonging 
otherwise to native cycles have been left out of consideration, because 
this whole class of analogues demands separate study.» 
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il les representait par quelques versions euro-
peennes types, puisees principalement chez Cosquin 
pour la France, les freres Grimm pour I' Allemagne, 
(et plus tardivement chez Barbeau pour Ie Canada 
fran~ais, comme on Ie verra dans sa publication) et 
les resumait en les decomposant en episodes. En-
suite, il faisait de me me pour toutes les versions 
amerindiennes connues qu'il disposait par tribu. 
Finalement, il tirait une conclusion sur I' origine du 
conte. II a ainsi soumis a son analyse, en autant de 
chapitres, vingt-trois contes particuliers, merveilleux 
et drolatiques pour la plupart (ch. 1-23), puis il a 
regroupe dans les cinq derniers chapitres des contes 
d'animaux (ch. 24), des fables (ch. 25), des recits 
bibliques (ch. 26), des contes divers (ch. 27) et des 
references utiles (ch. 28); en tout, quarante-huit recits. 

Les resultats de Thompson, qui forment Ie chapitre 
final, sont probants. Au terme de sa comparaison, il 
reconnaissait trois sources principales de diffusion 
du conte populaire europeen en Amerique du Nord: 
les Fran~ais, les Noirs (par I'intermediaire des Espa-
gnols et des Portugais), et les Espagnols, en prenant 
soin de preciser cependant I'apport preponderant 
des premiers: «By far the greatest contribution has 
been made by the French, in Canada, and to some 
extent in Louisiana62». Son etude montre aussi que 
la stabilite des recits au cours des migrations, deja 
remarquee sur Ie vieux continent entre peuples voi-
sins, se maintient en Amerique, bien que passant a 
des peuples de culture moins avancee, par les con-
teurs autochtones qUi les repetent sans modification 
notable, meme s'ils en per~oivent nettement I'origine 

62 Ibid., p. 456. 
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TABLEAU 3 
Contes amerlndlens d'orlglne europeenne 

d'apres Stith Thompson 
«European Tales Among the North American Indians» 

conte orlglne versions 
chapltre / titre du conte· type nolrelespJfrse sauteuses 

1. La Bete a sept tetes 303 et 300 X 2 
2. Jean de I'ours 301 A et B X X 1 
3. Les Compagnons doues 513 A X 
4. Le Cheval enchante 314 X 
5. Le Petit Poucet 327 Aet B, 

328 X 
6. Le Chat blanc 313A et B X X 
7. Cendrillon 510A X X 
8. La Veritable Epouse 403 B X X 1 
9. Le Ruban bleu 590 1 
10. Verite et mensonge 613 X X 
11. L'Anneau merveilleux 561 X 
12. Les Pommes maglques 566 X 
13. Le Creur de I'olseau 

maglque 567 X 
14. Le Sauveteur abandonne 569 X 
15. Les Beaux-freres anlmaux 552 A, 302 X 
16. Falre rire la prlncesse 571 (563) X 
17. Surprendre la prince sse 

par une devlnette 851 X 
18. Jean Ie sot 1696, 1541 X 
19. Jean Ie joueur de tour 1535 X X X 2 
20. Le Maitre voleur 1525 B X 
21. Le Vantard chanceux 1640 X 
22. Le Pari de la colere 1000 X 
23. Jean Ie fort 650A X 
24. Contes d'animaux: X X 

Le Renard parrain 15 
La Peche avec la queue 2 1 
Le Glouton dans la cave 41 
Le Vol du poisson 1 
La Lune dans Ie puits 

prise pour un fromage 34 2 
Les Duellistes peureux 104 
Apprendre a craindre 

I'homme 157 
Les Animaux dans leurs 

quartiers de nult 130 
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Le Loup et les chevreaux 123 
Le Bebe de goudron 175 
Le Lievre dans les 

buissons 1310 A 
Le Lievre pretendant 72 
Le Gardien aveugle 73 
La Division de la recolte 1030 
La Course gagnee par ruse 1074 (275) 
Faire Ie mort pour attraper 

Ie gibier ct. 33 
Les Plumes empruntees 244 
La Course gagnee en 

s'agrippant a la queue 
du lion 

25. Fables:** 
Le Renard et la grue 
Le Coq et Ie renard 

275 

60 
62 

Le Renard et Ie corbeau 57 
La Cigale et la fourmi 280A 

26. Recits bibliques: '" '" 
Adam et Eve au paradis 
L'Arche de Noe 
La Tour de Babel 
La Confusion des langues 
La Fuite de Joseph en Egypte 
Le Passage de la mer Rouge 
La Venue de Jesus 

27. Contes divers:** 
La Vieille et son cochon 
Les Souhaits ridicules 
Le Vase ensorcele 

28. Autres (references) 

2031 
750A 
571 A 

'" Les titres sont traduits d'apres Thompson. 

1 

1 

2 

** L'origine europeenne de ces recits n'est attribuee a aucun groupe 
particulier. 

etrangere63• Constatant encore que certaines tribus 
qui ont ete associees de tres pres aux Fran~ais, par-
ticulierement les Micmacs, les Malecites, les Sauteux, 
les Indiens de la riviere Thompson et les «Shuswap», 
ont emprunte un grand nombre de contes europeens, 

63 Ibid., p. 456. Thompson dit bien: «At the present time, however, 
these European tales are felt to be distinctly strangers to Indian folk-
lore, but in spite of that fact to be very welcome strangers.» 
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Stith Thompson avance que les repertoires de ces 
tribus afficheraient vraisemblablement, si les collec-
tions etaient completes, Ie plus grand nombre de 
contes etrangers64. II conclut enfin: 

We are justified in saying that the great source for the 
ordinary European folk-tale among the Indians of the 
United States and Canada is French, and among the Indians 
of Mexico, Spanish. 

II ajoute toutefois une nuance deconcertante: 

The animal tales here treated are usually of Negro and 
Spanish origin - all of them ultimately belonging to 
European tradition6S• 

Si l'on se range volontiers a la premiere partie de la 
conclusion generale de Thompson66, ce detail final 
ne manque pas d' etonner: en effet, comment ne pas 
trouver curieuse cette assertion quand, des dix-huit 
contes d'animaux analyses par l'auteur, pres de la 
moitie - huit - sont deja attestes par des variantes 
fran~aises d'Europe - c'est Ie cas precisement du 
type 2 «La Peche a la queue» - et d' Amerique et 
que, plus surprenant encore, la majorite des tribus 
amerindiennes qUi les ont preserves, com me il appert 
par les cartes preparees par l'auteur lui-meme67, sont 
precisement celles qUi sont situees dans la sphere 

64 Ibid., pp. 456-457. 
6S Ibid., p. 457. 
66 Luc Lacourciere a demontre que «Le Ruban qui rend fort», qUi etait 
«Ie seul cas auquel11 [Thompson] attribu[ait] une origine qUi ne soit 
pas fran~aise», ((parmiles trente-huit [quarante-huit nous semble plus 
exact] contes dont 11 a recherche des paralleles europeens pour sa 
these», etait egalement d'origine fran~aise. Voir ((Le Ruban qUi rend 
fort», op. cit., p. 241, et les 43 versions canadiennes-fran~aises qu'tl 
analyse, pp. 265-289. 
67 Thompson, op. cit., a prepare deux cartes geographiques pour des 
fins comparatives: l'une presente la distribution des contes europeens 
par tribus a l'exclusion des contes d'animaux et des recits bibliques, p. 
458; l'autre fait de meme pour les contes d'animaux europeens, p. 459. 
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d'influence fran~aise, soit Ie Nord-Est, Ie Centre et 
l'Ouest canadien de meme que Ie sud des Grands 
Lacs et la vallee du Mississippi aux Etats-Unis? Des 
influences noire et espagnole semblent difficilement 
concevables pour ces quatre regions du Nord alors 
que, au contra ire , les influences creole et franco-
louisianaise apparaissent plus probables dans cette 
region du Sud. En ce qUi concerne cependant les 
regions situees au nord du Mexique, nous acceptons 
naturellement et sans reserve I'influence espagnole 
reconnue par Thompson, sans denier non plus la 
possibilite d'une influence noire pour Ie sud-est des 
Etats-Unis. 

DECOUVERTE DU CONTE POPULAlRE FRAN9AIS AU CANADA 

Mais en 1914, tant aux Etats-Unis qu'au Canada, 
on connaissait fort peu de contes populaires fran-
~ais68 de sorte qu'on ignorait completement l'impact 
que cette tradition avait pu avoir en Amerique. Pour 

En superposant ces deux cartes, on s'explique mal, sinon par un oubli 
fftcheux, la reduction, voire l'exclusion, de l'influence fran~aise dans 
la transmission des contes d'animaux que lalsse sous-entendre l'ex-
pression «usually of Negro and Spanish orlglm>. En ce qUI conceme Ie 
type 2 «La Peche a la queue», Thompson se retere cependant a la 
version fran~alse de Cosquln et, parmlles hult trlbus amerlndlennes 
chez qUI il a releve une version, sept habltent la zone d'influence 
fran~alse; d. pp. 438-443. 
68 Thompson se refere toutefols a l'ouvrage d'Alcee Fortier, Louisiana 
Folk-Tales in French Dialect and English Translation (Boston et New-
York, The American Folk-Lore Society, 1895, xl-122 pages) a quatre 
reprises dans son chapltre consacre aux contes d'animaux (pp. 440-
441); des 41 reclts de ce recueil, au moins la moitle est constituee de 
contes d'anlmaux. II cite aussl une fols (p. 454) Ie livre de William 
Parker Greenough, Canadian Folk-Life and Folk-Lore (New-York, George 
H. Richmond, 1897, xll-199 pages), lequel contient, au chapltre qua-
trleme, «Amusements - Contes and Raconteurs», 9 reclts d'exage-
ration d'un certain Nazalre, gUide de chasse de la region de Quebec 
(pp.47-60). 
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verifier les conclusions de Thompson, et ainsi mesu-
rer Ie rOle des Canadiens fran~ais dans la propagation 
du conte europeen aupres des Amerindiens, certains 
anthropologues des Etats-Unis eurent l'idee d'en re-
chercher des traces qUi appuieraient cette these. C'est 
ainsi que Marius Barbeau, anthropologue au Musee 
national du Canada depuis 1911 et charge de I'etude 
des Amerindiens de I'est du Canada, re~ut I'invita-
tion allechante, de I'un d'entre eux. En 1916, il ra-
conte lui-meme cet episode marquant de sa carriere 
en commen~ant sa preface aux «Contes populaires 
canadiens69» : 

11 y a pres de deux ans, Ie Dr Franz Boas, de Columbia 
University, New.;.York, nous posait la question suivante: 
«Les Canadiens-fran~ais [sic] ont-lls conserve leurs an-
ciennes traditions orales? Y a-t-ll encore, en Canada, des 
anciennes chansons, des contes, des legendes et des 
croyances populaires?» 11 n'etait pas facile, a brQIe-
pourpoint, de repondre a cette questlon 70• 

Barbeau se souvient alors de sa premiere mission 
anthropologique, aupres des Hurons en 1911, ou il 
avait rencontre pour la premiere fOis des conteurs, et 
surtout de leurs contes qUi lui avaient fait «une pro-
fonde impression»: 

QueUe reponse donner? Aucun conte publie. Mais a Lorette, 
pendant mon releve ethnographique, je me rappelai que 
Prudent Sioui et sa femme avaient commence quelques-
uns de ces contes, que j'avais refuses parce qu'lls etaient 
trop fran~ais et d'apparence trop Iitteraire, entre autres: / 
La princesse des Sept-Montagnes-Vertes, L'eau de la 

69 C.-Marlus Barbeau, «Contes populalres canadlens», dans The Jour
nal of American Folk-Lore, vol. 29, n° HI, janvier-mars 1916, 154 p. 
Ce numero Indut «Un conte de la Beauce» par Evelyn Bolduc, pp. 137-
140; et «Fables, contes et formules» par Gustave Lanctot, pp. 141-151. 
70 Id., p. 1. 
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fontaine de Paris, Le corps-sans-ame ... Voila exactement 
ce que Ie Dr Boas et la Soc [iete ] de Folklore recherchaient7l • 

Sur-Ie-champ, Barbeau s'engage a lancer de telles 
recherches, en retour de quoi la «Societe de folklore 
americain» lui offrait «de disposer annuellement d'un 
numero entier de sa revue, The Journal of American 
Folk-Lore» afin de «faciliter la publication periodique 
de ces materiaux inedits, a mesure qu'on les obtient 
du peuple72». On comptait reediter de cette fa~on 
I'expedition organisee par Boas au Mexique et dont 
la publication des resultats avait debute sous la di-
rection d'Espinosa. 

Quelques mois apres cette invitation du Dr Boas, j'allai 
passer une vacance a Lorette, puis je me rendis a un 
conventum au College de Sainte-Anne, puis a la Beauce. / 
Premiere cueillette de contes. A Lorette, avec la famille de 
Prudent Sioui; a Sainte-Anne, avec Achille Fournier, 
Thiboutot; a la Beauce, avec Ie «Pere» Patry. Excellente 
moisson73 • 

En effet: 
Quarante contes populaires recueillis en 1914, dans les 
comtes de Beauce et de Quebec, P.et, demontrerent que 
les anciens recits oraux de France se sont conserves in-
tacts. [ ... ] / Ces resultats avaient d'ailleurs ete prevus par 
M. Boas et certains folkloristes 74• 

Mais pour Ie jeune chercheur qu'etait Marius 
Barbeau, ce fut une veritable «decouverte» qu'il re-
latera trente ans plus tard dans un cours a l'Univer-
site Laval et qu'il considerera alors comme <des 

71 Marius Barbeau, «En quete de connaissances anthropologiques et 
folkloriques dans I' Amerique du Nord depuis 1911. (Resume d'un 
cours donne a la Faculte des Lettres, mars-octobre 1945)>>, [Quebec], 
Universite Laval, Archives de folklore, 1945, (7-82 pages polycopiees) 
pp.8-9. 
72 Barbeau, «Contes populaires canadiens~~, op. cit., p. 2. 
73 Barbeau, ((En quete de connaissances [ ... ]~~, op. cit., p. 9. 
74 Barbeau, ((Contes populaires canadlens», op. cit., p. 1. 
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debuts, on peut dire officiels, des recherches folklo-
riques au Canada». 

C'etait une decouverte. Nos conteurs etaient peut-etre les 
meilleurs d' Amerique; il n'y en avait pas eu de meilleurs, 
autrefois, en France. Ces contes tenaient de la tradition. 
[ ... ] Pour rna part, j'en etais enchante. J'ennuyais d'entre-
tiens a ce sujet, mes amis, chez moi et ailleurs 75. 

Ces debordements d' enthousiasme de l' enchanteur 
Barbeau, devant qUi s'ouvrait soudain tout un champ 
nouveau d' exploration et qUi s' emerveillait de consta-
ter «que les ressources du folklore canadien sont 
apparemment inepuisables», allaient bientot atteindre, 
par la voie de la revue etatsunienne, l'auteur de cette 
these feconde. Stith Thompson, qUi reconnut dans 
cette cueillette initiale, menee selon les regles 
scientifiques de l'epoque, les premieres versions 
canadiennes-fran~aises de quatorze des vingt-trois 
contes particuliers qu'il avait etudies, voyait ainsi 
confirmee son hypothese quant a la source de diffu-
sion des contes populaires europeens retrouves dans 
les repertoires amerindiens. Aussi, en 1919, au 
moment de publier Ie fruit de ses comparaisons, ne 
manqua-t-il pas d'ajouter, a la fin de son introduc-
tion, cette mention: «The conclusions of the disserta-
tion have been greatly strengthened by the 
publication, in the Journal of American Folk-Lore in 
1916 and 1917, of a large body of French Canadian 
tales76.» 

75 Barbeau, «En quete de connalssances [ ... ]», op. cit., p. 10. 
76 Thompson, op. cit., p. 322. En plus des 47 contes de la premiere serle 
precedemment decrite, il consulta les 31 contes de la deuxieme serie: 
C.-Marlus Barbeau, ~~Contes populalres canadiens. Seconde serie», 
dans The Journal of American Folk-Lore, vol. 30, n° lIS, janvier-mars 
1917, 160 pages; ce numero Inclut ~(Faceties et contes canadlens» par 
Victor Morin, pp.141-ls7. 
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SOOEME PARTIE 

UNE TRADITION FRAN9AISE PLUS ANCIENNE 

L'hypothese de Thompson, qUi etait serieuse parce 
que fondee sur la frequentation des recueils de 
contes europeens, n' en etait pas pour autant moins 
audacieuse. A cette epoque, on ne disposait pas en-
core des precieux instruments de recherche que sont 
devenus les catalogues nationaux de contes popu-
laires dont Antti Aarne fut I'initiateur; et, me me si ce 
dernier avait publie en 1910 la premiere version de 
son catalogue international, Verzeichnis der Miirchen
typen, cet ouvrage edite en Finlande serait reste in-
connu a Thompson jusqu'a la publication de son 
etude en 1919, pUisque sa bibliographie n'en porte 
pas trace 77. 

De nos jours, des dizaines de pays a travers Ie 
monde possedent de tels outils qui, par I'inventaire 
detaille qu'ils dressent de leurs traditions narratives, 
mettent les chercheurs sur la piste des recits acces-
sibles, tantot sous la forme d'imprimes ou encore de 
documents d' archives. 

La francophonie europeenne compte pour sa part 
deux de ces catalogues: celui de la Belgique et celui 
de la France. Dans les Contes populaires wallons, 
George Laport resume deux versions de notre conte 
qui furent toutes deux publiees en 1891: la premiere 
sous Ie type «2. La Queue pecheuse» , la seconde sous 
Ie type «*2.A [sans titre]» qui s'acheve par Ie rem-
placement de la queue perdue par un postiche en 
chanvre. Le resume qu'il en donne est Ie suivant: 

77 Op. cit., pp. 460-468. O'autre part, iI connaissait du me me auteur un 
article de 1908 qui traitait de la comparaison des contes populaires; ct. 
p.460. 
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2. La Queue pecheuse: Le loup n'ayant plus mange depuis 
trois jours, Ie renard l'emmene a la peche. II y a de la glace. 
Le renard fait un trou dans la glace puis conseille au loup 
de passer la queue dans l'ouverture. L'eau gele derechef et 
Ie loup reste prisonnier.· Passe un villageois qUi bat Ie 
loup. Finalement Ie loup s'arrache la queue pour se sau-
ver. II recherche Ie renard et l'aper~oit de l'autre cote d'un 
fosse. Le renard crache dans les yeux du loup qUi roule 
dans l'eau78 • 

C'est au troisic:!me tome du catalogue fran~ais, inau-
gure en 1957 par Paul Delarue sous Ie titre Ie Conte 
populaire franfais et continue par Marie-Louise 
Tem!ze, que se trouve la synthese des contes d'ani-
maux pour la France et les «pays de langue fran~aise 
d'outre-mer79». Ce theme y comporte cinq variantes 
que nous reportons dans Ie tableau suivant. 

TABLEAU 4 
[«La Queue perdue et retrouvee»] 

Oenombrement des versions de France 
d'apres Ie catalogue Oelarue-Teneze 

conte type titre 

2 «La Peche a la queue» 

nombre de versions 
(nr) 

23 (23) 
(+ 2 Iitteraires) 

2 B «La Peche au panier: 
les poissons remplaces» 

2 0 «La Queue de chanvre brQlee» 
[2 0*] «Le Loup brOle» 
[2 E] «La Queue soudee» 

5 formes 

15 
33 

2 
9 

(16) 
(1) 
(2) 

(57) 

Les deux formes entre crochets ont ete creees pour la France, mais 
elles apparaissent au catalogue de I'Amerique fran~aise sous d'autres 

78 Op. cit., HelSinki, Academia Scientiarum Fennica, «F[olklore] 
F[ellows] Communications», n° 101,1932, p. [25]. 
79 Paul Oelarue et Marie-Louise Teneze, Le Conte populaire franfais, 
op. cit., pp. 274-284. 
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designations: Ia forme [2 D*] Y figure sous Ia designation (AF) 2 C* 
«La Queue de filasse et Ies sauts par-dessus Ie feu»; et Ia forme [2 E] Y 
est designee (AF) 2 E ((La Queue de fer». Le nombre reel (m) de 
v.ersions est presente entre parentheses. 

C'est bien entendu Ie type 2 qUi fait l'objet de notre 
investigation comme il appert par la liste des ele-
ments qu'en donne Ie catalogue fran~ais: 

I. A. Le renard explique au loup comment pecher du pois-
son: 1. a travers un trou dans la glace; 2. dans un panier 
(seau) attache a sa queue; 3. par sa queue; 4. jusqu'a 
sentir Ie poids du poisson; S.le renard pretend s'y prendre 
IUi-meme de cette fas:on. B (1) Le loup perd sa queue (ou 
du moins celle-ci est ecorchee); B (2) Ie loup perd les 
poissons effectivement peches; B (3) Ie loup se noie: 1. la 
queue est restee prise dans la glace; 2. lorsqu'il veut se 
sauver devant un homme (ou chien); 3.I'homme lui coupe 
la queue au ras de la glace dans laquelle la queue est prise. 

Les 23 versions orales fran~aises, toutes recueillies 
depuis la fin du XIxe siecle, s'inscrivent cependant 
dans une tradition plusieurs fois seculaire, ainsi que 
l'attestent deux jalons relayes par l'imprime. Au XVP 
siecle, un contemporain de Rabelais, Noel du Fail, 
publie ses Propos rustiques parmi lesquels il enu-
mere les contes que Robin Cheuet recitait a la veillee: 

Et ainsi occupes a diverses besongnes, Ie bon homme 
Robin (apres avoir impose silence) commens:oit un beau 
compte du temps que les bestes parloyent (il ny ha pas 
deux heures): comme Ie Renard desroboit Ie pOisson aux 
poissonniers; comme il felt battre Ie Loup aux Lavandieres, 
lors quillapprenoit a pescher; [ ... ]80. 

80 L'auteur, haut fonctionnaire breton, naquit a Rennes vers 1520 et y 
mourut en 1591; son ouvrage, publie sous Ie pseudonyme de Maistre 
Leon LaduIfi, anagramme de Noel du Fail, con nut six editions entre 
1548 et 1580. Voir Conteurs franfais du XVI' siecle, Textes presentes et 
annotes par Pierre Jourda, [Paris], NRF I Editions Gallimard, ((Biblio-
theque de Ia Pleiade», 1956 [1979], p. 620. 
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Cette simple allusion aux malheurs du loup trompe 
par Ie renard repousse l'anciennete de cette histoire 
a l'epoque de la decouverte du Canada par Ie Malouin 
Jacques Cartier. Elle a cependant un ancetre de pres 
de quatre siecles son alne: il s'agit de la branche III 
du celebre Roman de Renart qUi aurait ete redigee 
vers 1178 et qui va bien au dela de l'allusion puis-
qu'elle en presente la premiere version complete con-
nue. Etant donne son importance pour notre propos, 
nous la reproduisons integralement dans sa traduc-
tion en fran~ais moderne. 

C'etait un peu avant Noel, au temps OU l'on sale les porcs. Le 
ciel etait clair, etoile, et Ie vivier ou Ysengrin [Ie 10upJ devait 
pecher etait si gele qu'on aurait pu danser dessus; les vi-
lains avaient seulement ouvert dans la glace un trou oil 
chaque jour ils menaient boire leurs betes. Ils avaient 
laisse aupres un seau; c'est ld que vint Renart en toute hate. 
Il regarda son compere: «Sire, fait-il, approchez par ici! 
L'endroit est riche en poissons et voici l'engin avec lequel 
nous pechons les anguilles, les barbeaux et d'autres pois
sons bons et beaux. - Frere renart, dit Ysengrin, prenez-le 
et attachez-le-moi bien a la queue!» Renart lui attache donc 
de son mieux Ie seau a la queue. «Frere, dit-il, il vous faut 
faire sage contenance pour que les poissons viennent.» Alors 
il alia se coucher pres d'un buisson et, Ie museau allonge 
entre les pattes, attendit ce qui arriverait a l'autre. Ysengrin 
est sur la glace et Ie seau plonge dans Ie trou; de glafons il 
s'emplit a volonte. L'eau en gelant enserre Ie seau attache 
a la queue et la scelle dans la glace. Notre loup songe a se 
soulever, a tirer Ie seau a lui. Il essaie de bien des fafons, ne 
sait que fa ire, s'inquiete. Il commence a appeler Renart; 
impossible de se cacher maintenant, car l'aube deja poin
tait. Renart releva la tete, ouvrit les yeux: «Frere, fait-il, 
quittez donc Ie travail; allons-nous-en, beau doux ami; nous 
avons assez pris de poissons.» Ysengrin lUi cria: «Renart, il 
yen a trop! /,en ai tant pris que je ne sais comment faire.» 
Renart s'est mis a rire et lUi a dit sans feindre davantage: 
«Qui convoite Ie tout perd Ie tout.» La nuit passe, l'aube 
perce, Ie soleil du matin se leve. Les chemins etaient tout 
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blancs de neige. Messire Constant des Granges, un vavasseur 
bien a son aise, qUi demeurait pres de i'etang, s'etalt leve, 
ainsi que sa maisonnee, en menant grande joie. 11 saisit un 
cor, appelle ses chiens, fait seller son cheval; sa maisonnee 
pousse cris et huees. Renart en tend, prend la fune jusqu'a sa 
taniere, ou if se tapit. Ysengrin resta sur place en bel embar
ras: de toutes ses forces, il tire, il tire, au risque de se 
dechirer la peau. Mais, s'il veut partir de lU, il lui faudra 
renoncer a sa queue. 

Tandis qu'Ysengrin se secoue, voila qu'arrive au trot un 
valet tenant deux levriers en laisse; il voit Ie loup tout gele 
sur la glace, avec son crane pele, et il s'ecrie: «Le loup! Ie 
loup! au secours! au secours!» Les chasseurs, en l'enten
dant, sortirent de la maison avec tous leurs chiens. Alors 
Ysengrin est en detresse; messire Constant venait Ie dernier 
sur un cheval au grand galop; il s'ecrie: «Laisse, laisse les 
chiens aller.» Les valets decouplent les chiens, et les braques 
s'elancent sur Ie loup. Ysengrin, tout herisse, se defend bien 
et les mord de ses crocs: il n'en peut mais, il aimerait mieux 
la paix. Messire Constant a tire l'epee, il s'apprete a bien 
frapper. 11 met pied a terre, et vient au loup sur la glace. 11 
l'attaque par derriere; if veut Ie frapper, mais il manque son 
coup. 11 frappe de travers, et mess ire Constant tombe en 
arriere: la nuque lui saigne. 11 se releve non sans peine. En 
colere il retourne a l'attaque: quelle terrible guerre! 11 crut 
frapper Ie loup a la tete, mais c'est ailleurs que porte Ie coup. 
L'epee glisse vers la queue, et la coupe rasibus, sans faute. 
Ysengrin se sent fibre, saute de cOte et detale, mordant l'un 
apres l'autre les chiens qUi Ie poursuivent et s'accrochent a 
sa croupe. 11 a laisse sa queue en gage: Ie ccrur lui creve de 
rage et de tristesse. 11 n'a plus qu'a fuir, if finit par grimper 
sur un tertre; les chiens Ie mordent, et lui se defend bien. Une 
fois montes sur Ie tertre, les chiens sont recrus de fatigue. 

Vers Ie bois if fun a grande allure; il y parvient et jure qu'il 
se vengera de Renart et que jamais il ne l'aimeraBI • 

Ainsi, longtemps avant la decouverte de I' Ame-
rique par Christophe Colomb, la France connaissait 

Bl Le Roman de Renart, extralts, par Jean Frappier et Marc Boyon, 
Paris, L1bralrle Larousse, ((Classlques Larousse», [1937), pp. 38-39. 
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la guerre que se livraient Ie loup et Ie renard. 

UNE TRADITION EUROPEENNE 

Les versions belges et fran~aises que nous venons 
de considerer, et qUi sont surtout importantes pour 
verifier Ie point de depart de la chaine de transmis-
sion orale observee en Amerique fran~aise, ne com-
posent cependant qU'une infime portion de la tradition 
quasi universelle dont la derniere edition du cata-
logue d' Antti Aarne et Stith Thompson, The Types of 
the Folktale82 , recensait, il y a maintenant pres de 
trente-cinq ans, 720 versions. Le tableau qUi suit, 
constitue a partir de ces statistiques, donne la repar-
tition des versions dans les 34 pays, ou groupes 
ethniques, d'Europe, mais aussi d'Asie, 011 ce type a 
ete retrouve. 

TABLEAU 5 
Denombrement mondial des versions du type 2 

«La Peche a la queue» 
d'apn!s Ie catalogue international Aarne-Thompson 

Europe du Nord 
Finlande 
(Finno-suedois) 
Estonie 
Livonie 
Lettonie 
Lituanie 
Laponie 
Suede 
Norvege 
Danemark 
Islande 
Ecosse 
Irlande 

Total: 

82 Op. cit., pp. 21-22. 

156 
3 

20 
6 

142 
44 
26 
96 
14 
10 

1 
12 

531 versions 
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Europe occidentale 
France 24 
Espagne 4 
Pays-Bas 1 
Flandre 8 
Wallonie 1 

Total: 38 versions 

Europe centrale 
Allemagne 86 
Italie 3 
Roumanie 3 
Hongrie 10 
Slovenie 6 
Serbocroatie 2 
Pologne 9 
Russie 18 
Grece 1 

Total: 138 versions 

Proche-Orient et Asie 
Turquie 2 
Inde 2 
Japon (1 7) 

Total: (5) versions 

Amerique du Nord 
Amerique fran~aise 6 
Amerique espagnole 1 
Noirs d' Amerique 

Total: 8 versions 

Grand total: 720 versions 

CONCLUSION 

Au terme de cette longue demonstration, que nous 
aurions voulue irrefutable, Ie lecteur conviendra tout 
de meme qu'il serait certainement illusoire de soute-
nir l'origine amerindienne du conte Ie Lynx et Ie 
renard, car ce serait pretendre en somme que les 

228 



«LE LYNX ET LE RENARD» 

Sauteux du nord de l'Ontario ont inspire, non seule-
ment les conteurs canadiens-fran~ais - et leurs an-
cetres fran~ais avec, en plus, les auteurs du Roman 
de Renart qUi ecrivaient trois siecles avant la decou-
verte de l'Amerique -, mais encore I'ensemble de la 
tradition europeenne qUi connait des recits oraux 
de l'opposition du renard et du loup beaucoup plus 
nombreux et des traces litteraires beaucoup 
plus anciennes recensees jusque chez les fabulistes 
grecs et latins. 

Pour nous, il ne fait donc plus aucun doute que 
cette tradition europeenne a ete infusee dans Ie re-
pertoire des conteurs amerindiens par Ie truchement 
des conteurs fran~ais du Canada a une epoque inde-
terminee sur Ie territoire actuel de l'Ontario. Les 
Amerindiens l'ont retenue, l'ont adoptee, sans chan-
gement apparent83 , l'ont reconnue leur, et l'ont a leur 
tour transmise, enrobee de leur rituel, comme part de 
leur heritage culturel. C'est bien la ce que Stith 
Thompson entrevoyait comme possible a la fin de sa 
these sur I' origine des contes populaires europeens 
retrouves chez les Indiens d' Amerique: 

It is possible that this strangeness might wear off if the 
present state of civilization among the Indians were to 
persist for centuries, and that the tales might become as 
much at home on American soil as Hindu tales now seem 
native to France, Germany, or Norway84. 

83 Apres avoir denombre 104 contes types empruntes par les 
Amerindiens au repertoire des 718 types europeens conte nus dans Ie 
catalogue Aarne-Thompson, Stith Thompson peut conclure: ((As far as 
the animal tales are concerned, they appear among the Canadian and 
southwestern Indians almost without change in the form in which they 
were learned from the French or the Spaniards.» (The Folktale, op. cit., 
p. 287). Et plus loin il rencherit: ((Particularly among the eastern tribes 
where there has been long contact, the French tales have suffered little 
change.» (Ibid.). 
84 Thompson, ((European Tales Among the North American Indians», 
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De plus, les signes qui, dans ce recit, paraissaient 
a premiere vue des caracteristiques de son origine 
amerindienne, sont en realite des lieux communs 
attribuables a toutes les cultures europeennes chez 
qui on a recueilli ce conte. Ainsi en est-il de la con-
naissance de la vie animale, de la coutume de pecher 
sur la glace, de la forme etiologique de la narration, 
du rituel du contage et de sa portee morale, et de la 
proliferation du recit. 

A - CONNAISSANCE DE LA VIE ANIMALE 

A vrai dire, il ne semble pas que la connaisance de 
la vie animale manifestee dans ce recit sauteux soit 
exclusive au milieu ou il fut recueilli; on peut me me 
la qualifier de superficielle tant elle ne depasse guere 
les prejuges courants sur ces betes, a savoir que Ie 
renard est ruse et Ie loup, stupide. II n'est meme pas 
sur non plus que la presence du lynx, a la place du 
loup ou de l'ours, soit originale si l'on tient compte 
du fait qu'un glissement linguistique, egalement pos-
sible en fran~ais ou Ie lynx s'appelait autrefois loup-
cervier, a pu se produire dans ses passages anciens 
et repetes du fran~ais a une langue autochtone, Ie 
sauteux par exemple, puis de cette langue a une 
autre jusqu'a la langue de l'enquete, l'anglais dans Ie 
cas present, et enfin a celIe de sa diffusion dans 
l'article etudie, Ie fran~ais. Parmi les 720 versions 
d'Europe et d' Asie, principalement les 531 de l'Eu-
rope du Nord, il se pourrait en outre que l'animal 
dupe soit aussi un loup-cervier85• 

op. cit., p. 456. 
85 Nous n'avons pu, pour Ie verifier, nous reporter a I'etude de Karle 
Krohn, Bar (Wolf) und Fuchs. Eine nordische Tiermiirchenkette, citee 
par Marie-Louise Teneze, op. cit., p. 9. 
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B - COUTUME DE LA PECHE SUR LA GLACE 

Coutume connue en Europe, ainsi que Ie laisse 
supposer simplement sa presence generale dans les 
versions belges et fran~aises, incluant Ie Roman de 
Renart, la pratique de la peche sur la glace, qU'on 
n'eprouve d'ailleurs jamais Ie be so in d'expliquer, ne 
serait donc pas davantage un trait particulier aux 
versions nord-americaines. 

C - RtCIT ETIOLOGIQUE 

On a parfois tendance a considerer Ie recit 
etiologique, a cause de sa parente avec Ie my the , 
comme l'apanage exclusif des societes sans ecriture. 
Pourtant les societes europeennes Ie connaissent bien, 
a un point tel que Marie-Louise Teneze, l'auteur du 
catalogue des contes d'animaux fran~ais a dO ex-
clure, ainsi qu'elle s'en explique en introduction, 
dans la delimitation de l'objet de son ouvrage, «toute 
cette belle matiere poetique»: 

Les recits etiologiques concernant les animaux sont dans 
les traditions orales frans:aises si nombreux et si varies 
qu'il ne peut etre question d'en ebaucher iei au passage 
l'etude [ ... J ni d'en dresser Ie catalogue: une telle entre-
prise merite d'etre tentee pour elle-memeB6• 

Il en va sans doute de meme pour l' Amerique fran-
~aise, bien que les outils de comparaison nous 
fassent detaut pour Ie prouver. Les exemples qui en 
temoignent ne manquent cependant pas: Ie recit 
acadien «Pourquoi les loups ont la queue courte», 
cite in extenso supra, en est un, comme aussi cette 

86 Le Conte populaire franrais, op. cit., p. 14; voir tout Ie chapitre 
((Recits etioIogiques», pp. 7-16. 
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histoire mensongere intitulee «L'Ours pas de queue», 
recueillie en Ontario fran~ais, mais qui offre une 
explication completement differente de la perte de 
l'appendice87• 

D - RITUEL IT PORTEE MORALE 

Si l'offrande de tabac au sage conteur est typique 
du rituel amerindien, encore que des cadeaux et 
d' autres privileges accordes au conteur sont aussi 
des marques de consideration bien attestees dans les 
traditions europeennes, l'attitude de respect que com-
mandent Ie narrateur et son recit est universelle88 • 

Quant a la portee morale des recits animaliers, ce 
n'est pas une invention nouvelle, les fabulistes grecs 
et latins ayant reconnu et exploite cette veine il y a 

87 Paru dans Heritage de la francophonie canadienne. Traditions orales 
(sous la direction de Jean-Claude Dupont et Jacques Mathieu, Sainte-
Foy, Les Presses de l'Universite Laval, 1986, pp. 260-261), ce recit est 
compose des contes types 1881 et 1900. Resume: Un jeune homme, 
desireux d'attraper des canards, s'assoit sur une roche dans Ie fond de 
l'eau et, tout en fumant sa pipe, attache par la patte, avec une corde 
retenue a sa ceinture, tous les canards qUi se posent sur Ie lac. II tape 
alors des mains pour chasser les volatiles superflus, mais les oiseaux 
attaches, s'envolant, l'emportent tres haut dans les airs. Effraye, il 
coupe la corde avec son couteau de poche et tombe dans un arbre 
creux duquel il est prisonnier. Bientot arrive un ours noir qUi y des-
cend a reculons. Le jeune homme l'attrape par la queue et lui picoche 
les fesses a l'aide de son couteau. Vours en sortant entratne l'homme 
qui, une fois delivre, lui coupe la queue et peut ainsi rentrer chez lui. 
«C'est depuis ce temps-la que les ours [n']ont pas de queue.» 
88 Le conteur qUi impose Ie silence, dans la version de Noel du Fail 
citee supra, en est un premier exemple. Le pere Germain Lemieux a 
deja aborde indirectement cette question dans les Jongleurs du billochet. 
Conteurs et contes franco-ontariens (Montreal, Les Editions Bellarmin; 
Paris, Maisonneuve et Larose; [Sudbury, La Societe historique du 
Nouvel-Ontario, «Documents historiques» nOS 61-62-63]. 1972, 134 
pages), en traitant de la «personnalite du jongleur», pp. 44-60, et de la 
«valeur humaine et artistique» de ces «conteurs disparus», pp. 77-
127. 
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maintenant deux millenaires, comme Ie fit aussi au 
XVIle siecle en France Ie plus celebre fabuliste fran-
~ais, Jean de La Fontaine. 

E - TRANSFERT CULTUREL 

Tout comme la frequence de ce recit dans les re-
pertoires amerindiens pouvait reveler sa diffusion et 
son anciennete, les centaines de versions attestees 
de l'Europe a l'Asie suffisent a en indiquer l'origine 
et l'universalite. En somme, l'inclusion de ce recit 
europeen dans la tradition orale amerindienne s'ex-
plique d'abord par l'action des conteurs canadiens-
fran~ais qUi en ont assure la transmission et l'infusion. 
D'autre part, il est certain que Ie metissage des Fran-
~ais aux Amerindiennes, dont il a ete question plus 
haut, favorisa au plan technique ce transfert. Toute-
fois, ce facteur determinant s'inserait deja dans un 
phenomene plus global: Ie choc culturel sans prece-
dent qUi alIa it bouleverser de fond en comble les 
valeurs des peuples autochtones. Jacques Rousseau 
et George W. Brown resument bien l'ampleur de ce 
phenomene. 

Pour les Indiens du Nord-Est de I' Amerique, Ie choc cultu-
rei s'est fait sentir violemment dans trois secteurs d'im-
portance vitale. En premier lieu, Ie secteur ideologique: 
leurs croyances religieuses et leur systeme tribal ont ete 
ebranles jusqu'a la racine, au point de saper I'autorite des 
chefs et des sorciers. En deuxieme lieu, Ie secteur econo-
mique: la traite des pelleteries a provoque une revolution 
sociale marquant chaque trait de la vie quotidienne, 
semant la discorde parmi les tribus pour aboutir aux 
«guerres de la fourrure». Entin, Ie secteur politique: les 
rivalites entre les empires fran~ais et anglais ont sans 
cesse entraine les Indiens dans les luttes des envahisseurs 
cherchant la suprematie militaire en Amerique. Dans cha-
cun de ces domaines, les consequences furent beaucoup 
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plus profondes et tragiques pour les Indiens que pour les 
Blancs89• 

Pourtant, les Anglais, qUi contribuerent aussi a ce 
choc, eurent, sur l'oralite amerindienne, un impact 
nettement plus limite. II serait me me nul s'il faut en 
croire l'opinion de Stith Thompson. 

The negative side of this picture is quite as interesting as 
the positive. Unless our collectors have been very negligent, 
we seem to be forced to the conclusion that that group 
which was to become dominant in Canada and the United 
States, and which carried the British tradition to this 
country, has contributed nothing to the folklore of the 
American Indians. 

Et l'explication qu'il se hate de proposer rejoint 
celIe que nous avons exprimee. 

Many things help to explain this, but the most important 
fact is that the British never fraternized with the natives, 
and particularly did not intermarry with them as did 
Frenchmen or Spaniards90• 

En plus des influences fran~aise et espagnole, la 
tradition orale amerindienne a egalement ete per-
meable a l'influence africaine, notamment par la pre-
sence d'une population noire dans Ie sud-est des 

89 «Les Indiens du Nord-Est de l'Amerique», dans Ie Dictionnaire 
biographique du Canada, op. cit., vol. 1, p. 8. 
90 The Folktale, op. cit., p. 286. Dans la conclusion de l'Observance des 
conseils du maItre, Monographie internationale du conte type 910 B 
(Helsinki, Academia Selentiarum Fennica, «Folklore Fellows Commu-
nications» n° 250; Sainte-Foy, Les Presses de l'Universite Laval, «Les 
Archives de folklore» n° 25, 1991, p. 574), nous faisions semblable 
observation: «11 faut signaler iel l'absence d'une tradition anglo-
americaine au Canada et aux Etats-Unis. Deja anemiee en Angleterre, 
la connaissance du type 910 B ne pouvait guere survlvre en Amerique; 
II ne semble pas non plus que les Anglo-Americalns aient, a ce point de 
vue, profile du volslnage fran~als et espagnol, comme l'ont fait les 
Amerindlens, en deplt du fait que seize des dix-huit versions recueillies 
aux Etats-Unls provlennent de leurs concitoyens d'orlglne latine.» 
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Etats-Unis. Decouverte par Alcee Fortier91 , demon-
tree par Stith Thompson 92, confirmee par Elisabeth 
Brandon93 , cette interpretation sera revue et corrigee 
par Alan Dundes, dans son article «Mican Tales 
Among the North American Indians», qUi avancera 
me me que Ie cycle du lievre fripon est, lui aussi, 
d'origine africaine. 

Therefore since the rabbit is not a trickster figure outside 
the southeast in American Indian folklore and since there 
can be no question that Mrican narrative elements were 
introduced into American Indian tales, one can plausibly 
argue that the rabbit trickster figure so popular in American 
Negro tradition is Mrican, not American Indian94 • 

Quoi qu'il en soit, il est evident que les Canadiens 
fran~ais et les Sauteux partagent aujourd'hui, en ce 
qUi concerne «Ie Lynx et Ie renard», une tradition 
depuis longtemps commune. «Gens de parole» 
aujourd'hui comme au temps de la Nouvelle-France, 
ces Fran~ais d' Amerique ont su maitriser la commu-
nication orale, celle qui, en raison de l'analphabetisme 
dominant, etait Ie partage du plus grand nombre 95 • 

91 Louisiana Folk-Tales, op. cit., p. [Ix]. 
92 «European Tales Among the North American Indians», op. cit., p. 
426, 449, pp. 456-457. 
93 ((Le Conte fran~ais en Louisiane», dans Internationaler Kongre~ der 
Volkserziihlungsforscher in Kid und Kopenhagen (19.8. - 29.8.1959), 
Berlin, Walter de Gruyter, 1961, pp. 34-36. 
94 Southern Folklore Quarterly, Gainesville, University of Florida, vol. 
29, n° 3, septembre 1965, p. 218. 
95 Le philosophe Emmanuel Kant ne s'en etonnerait pas, lui qui, dans 
son Anthropologie du point de vue pragmatique, precisait la difference 
des caracteres des Fran~ais et des Anglais. ((La nation franfaise, ecri-
valt-il, se caracterise entre toutes les autres par Ie goOt de la conversa-
tion [ ... J par un besoin immediat de son goOt de s'ouvrir aux autres.» 
Par contre, la nation anglaise, qUi ((se volt sans conteste superieure 
[ ... J. est fort insociable». Cette opposition, qUi parait me me dans leur 
langue, ((tient sans doute Ii la difference de situation, continentale 
pour l'une, insulaire pour l'autre». II resume ainsi leur rivalite: ((ap-
prehension d'un cote, haine de l'autre; deux modes de leur incompa-
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Cette simple demonstration, faite au niveau regio-
nal, illustre l'etendue des transferts culturels entre 
les Fran~ais d'Amerique et les Amerindiens96 , et 
montre l'avantage qu'il y aurait a reviser les idees 
re~ues, particulierement au chapitre des traditions 
orales ou la propriete intellectuelle est plus difficile-
ment demontrable, en partie a cause des prejuges qui 
abondent. Notre intention n'etait pas ici d'etablir la 
propriete intellectuelle de ce recit, mais bien de re-
connaitre comment il s'etait retrouve chez les Sauteux 
du nord de l'Ontario. Ceux-ci, se l'appropriant, n'ont 
fait, en derniere analyse, qu'appliquer la maxime 
attribuee a Moliere: «Je prends mon bien ou je Ie 
trouve.» Des lors, seront-ils capables de reconnaitre 
que, partiellement de sang fran~ais eux aussi, ils 
sont, comme les Canadiens fran~ais, les continuateurs 
de cette longue tradition? 

EPIWGUE 

LE CHAiNON MANQUANT 

Durant la preparation de cette etude, qui s'est eche-
lonnee sur plusieurs mois, nous avons en outre sonde 
la tradition orale franco-ontarienne. Mais celle-ci 

tibilite, dont Ie premier vise a la conservation de sol-meme, Ie second 
a la domination de l'autre, et, sinon, a son aneantissement» «(Euvres 
philosophiques, III. Les derniers ecrits, Edition publh~e sous la direction 
de Ferdinand Alqule, Paris, Gallimard, 1980, pp. 1124-1127). 
96 Dans notre article, «La DiffuSion du patrimolne oral des Fran~ais 
d'Amerique» (recemment publie dans Langue, espace, societe. Les Va
rietes du franfais en Amerique du Nord, sous la direction de Claude 
Poirier avec la collaboration de Aurelien Boivin, Cecyle Trepanier et 
Claude Verreault, Salnte-Foy, Les Presses de l'Universite Laval, «Cul-
ture fran~alse d'Amerique», 1994, pp. [127]-143), nous reconnais-
sions ce fait qui se degageait naturellement des travaux de Marius 
Barbeau et de Luc Lacourch!re. Nous ne pensions pas alors pouvoir a 
notre tour en faire la demonstration. 
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semblait, contrairement a celIe des Sauteux, avoir 
perdu la memoire de ce conte d'animaux. Pourtant, 
elle n'allait pas longtemps demeurer en reste. Voila 
que, au moment de rendre cet article, notre collegue 
Donald Deschenes trouvait, parmi les travaux de ses 
etudiants qu'il avait eu l'amitie d'interesser a notre 
recherche, l'excellente version que void, la premiere 
relevee en Ontario fran~ais. 

Le conte de l'ours et du renard 

Mon grand-pere Charles, quand j'etais jeune, il nous posait 
des fOis la question: 

- Sais-tu comment fa se fait que les ours ont la queue 
courte? 

EVidemment, nous autres, on disait: 

- Je Ie sais pas. 

- Bien, je vas te conter un conte, te conter une histoire. 

l;a fait bien bien bien longtemps de fa. Il y a bien bien 
longtemps. Les ours, ils avaient une belle grand-queue comme 
les renards puis comme les loups, une belle grand-queue ld, 
en circulaire la la, une belle grand-queue qui frisait ld. Ils 
avaient une belle queue, f'avait pas de bon sens, toute bien 
touffue ld, puis leur queue, je te dis qu'ils etaient fiers de fa; 
c'etail comme un coq avec sa grand-queue courbee. Ils fai
saient leurs farauds avec fa. 

Les ours etaient aussi [de] mauvais caractere dans ce temps
la qu'd cette heure, puis quand Ie loup ou bien donc Ie 
renard, ils avaient des proies la, qu'ils eta ien t apres manger 
fa ld, l'ours arrivait ld puis il disait: 

- Donne-moi fa! 

Et puis, eux autres, ils aimaient pas fa. Mais l'ours etait 
beaucoup plus fort qu'eux autres. S'ils lui donnaient pas, il 
te leur fourrait une claque puis fa allail revoler, tu com-
prends bien, comme un paquet de poils au vent. Puis la, 
['ours, bien il devorait leur proie. Puis eux autres, bien, fa 
les mettait en fureur, tu peux croire. 
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Ca fait qU'une bonne fois, as ont dil: 

- Quelque bonne fois, on va l'avoir. On va se revenger. 

Ca fait qu'une bonne fois, Ie renard - a y avail un pecheur 
qUi passait avec son cabarouet Id. 11 Y avail un pOisson qUi 
etail tombe en bas - puis Ie renard etail apres Ie manger, ce 
pOisson-ld. Puis l'ours arrive puis, comme de coutume, en 
grognant puis en montrant la dent: 

- Donne-moi ~a, ce pOisson-ld! 

Le renard, a dil: 

- Tu peux bien l'avoir, a dit, je peux en avoir tant que je 
veux, du poisson de meme. 

L'ours, il dit: 

- Comment ~a, que tu peux en avoir tant que tu veux? 

- Bien, il dil, oui, il dit, rai trouve un truc Id, il dit..A cette 
heure Id, il dit, je peux pecher puis je poigne tout Ie poisson 
queje veux. 

Bien, c'etait Ie commencement de l'hiver, d peu pres comme 
ce temps-ci de l'annee Id. L'ours, il dit: 

- Comment [est-] ce [que] tu fais ~a? 

- Bien, il dit, je fais un trou dans la glace ld puis je me mets 
la queue dans la glace Id. Puis, il dtt, Ie poisson me mord 
apres la queue puis, il dtt, quand il y a pas mal de poissons 
qUi sont poignes apres ma queue, je sacre un coup ld puis, il 
dit, je sors Ie poisson: je prends tout Ie poisson que je veux. 
Tu peux bien l'avoir, celui-ld, il dil, je vais aller m'en pOigner 
d'autres. Ca me derange pas! 

L'ours, il dit: 

- Penses-tu que je pourrais en poigner? 

- Bien, il dtt, Ie renard, avec une queue comme tu as Id? 
Bien, il dit, tu pourrais en poigner bien plus que mot! 

- Bien, l'ours, il dit, tu vas me montrer comment faire. 

- Bien, Ie renard, il dil, c'est bon. 

11s ont trouve un trou dans la glace Id. 11 dit: 
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- Tu vas t'assir ici, lclld, Ie peteux sur Ie bord du trou Id, 
puis, il dit, tu vas laisser ta grand-queue dans l'eau lcl. Puis, 
ld, tu vas voir: d un moment donne ld, fa va commencer d 
tirer un peu. Mais, il dit, tire pas tout de suite, il dit, laisse
Ie mordre com me il faut, il dit, et tu vas en poigner plus. 

Comme de fait, l'ours s'assit sur Ie bord de la glace, mes 
vieux. Bien, c'etait fret sur Ie passe-bine, tu peux Ie croire, 
mais il avait sa queue dans l'eau ld. Ah! que c'etait fret! Puis 
il endurait, il endurait. A un moment donne, il se deplace un 
peu: 

- Aie! il dit, fa commence d tirer. 

Le renard, il dit: 

- Grouille pas, grouille pas, il dit, grouille pas, il dit, fa 
commence d mordre, il dit. Attends qu'il y en ait bien gros. 

L'ours endurait puis endurait. Puis, apres que la glace a ete 
bien gelee Id: 

- Ah, il dit, fa tire pas mal. 

Le renard, il dit: 

- Donne un bon coup, il dit, tu vas en pOigner un paquet, 
il dit, tu vas en poigner une tralee. 

L'ours se recule un petit brin, mes vieux, puis il te sacre un 
coup, puis il se coupe la queue dret d ras la glace. Puis c'est 
depuis ce temps-ld que les ours ont la queue courte! 

Puis fa, c'est la fin de l'histoire97• 

97 DFUS, collection Julie Perron, enreg. n° 2. Version de Camille 
Perron, 66 ans, enseignant ala retraite originaire d'Astorville, contee 
Ie 5 janvier 1995 au meme endroit; recit appris iI y a longtemps de son 
grand-pere, Charles Perron. On notera Ie caractere fortement etiologique 
de ce conte dont la narration prend place apres la question posee par 
Ie conteur. L'allusion au poisson trouve par Ie renard appartient au 
type 1 «Le Vol du poisson». 
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