
Chapitre 1

L'experience de I'espace et du lieu

Je suis I 'e5pace oitje suis. (Noel Arnaud) I

Le rapport entre Ie 1nilieu et r identite est un then1e eternel de la litterature

fran<;aise. 2 Selon Gerard Bessette, ce meme then1e est perpetue dans I' ceuvre de

Gabrielle Roy, surtout dans son ron1an-cle Bonheur J 'occasion auquel il donne la

designation mesologique, soulignant la proposition que chaque personnage, chaque

etre hUlnain, chaque individu vit en syn1biose avec son n1ilieu : « il vit son n1ilieu et

son milieu vit en lui. »3 Ne nous etonnons donc pas que Bessette. tout en

reconnaissant les qualites artistiques de I' ceuvre royenne (<< C' est de r art, certes, et du

grand art»4) n1ette surtout en valeur les aspects realiste et sociologique : « Gabrielle

Roy confere aux scenes les plus insignifiantes et aux personnages les plus comn1uns

un interet hun1ain et une intensite en10tive extraordinairen1ent actuels. »5 Paula Gilbert

Lewis signale aussi Ie detern1inisn1e royen, notant que l'espace, les 111ilieux physiques

et sociaux dans lesquels l'ecrivain installe ses creations litteraires, intluencent

profondement leur existence.6 L' experience humaine vie1H en grande partie du 1110nde

externe. La maniere dont ses personnages per<;oivent et con1n1uniquent avec ce 1110nde

pose les fonden1ents de l' ceuvre de Gabrielle Roy, con1n1e l' a bien vu Bessette. pour

I Cite dans Gaston Bachelard. La poetiqlle de I'espace, Paris, Presses Universitaircs de France. 1972. p.
131.
2 Au IS c et surtout au 1ge siecles. les romanciers ont commence it reflechir it I'intluence reciproquc du
milieu et de I'individu. Le roman realiste de Balzac, par exemple, souligne l'assimilation du
personnage dans la societe it laquelle il appartient, permettant au lecteur de mieux comprendre Ie
personnage et les evenements qui vont se produire.
3 Bessette, Geslin et Parent, Histoire de la lilleratllre cal1adiel1l7e-Fal1~'aisepar les texte.~·, p. 456 .
.t Ibid.. p. 465.
5 Ibid.

6 Gilbert Lewis,« Gabrielle Roy and Emile Zola : French naturalism in Quebec ». p. 44.
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qui c' est une « romanciere de la symbiose. »7 C' est Ie lieu 011 se Joue la con1edie

humaine que nous nous proposons de considerer dans ce premier chapitre.

L'espace et Ie lieu

Selon Ie geographe Yi-Fu Tuan, l'espace se divise en deux parties: d'une part

l' espace plein de promesses, qui presage la liberte. r ouverture et Ie 1110UVel11ent vel'S

l'avenir, et de l'autre, l'espace n1ena<;ant 011 l'individu se sent expose et vulnerable.

espace qui manque de chemins definis ou de directions, « a blank sheet on which

n1eaning n1ay be ilnposed. »8 L' espace fern1e et hun1anise devient Ie lieu ou la place.

Le lieu est une potentialite realisee par la presence hUl11aine et les rapports sociaux.

Tuan constate que dans une vie en equilibre, les deux sont necessaires : l' espace et Ie

lieu, l'aventure et l'abri, la liberte et l'attachen1ent.9

L'immobilite

L' espace ouvert rend possible la n10bilite et la transcendance de la situation

actuelle. Une personne in1n10bile con1n1e, par exel11ple. un nouveau-ne, un prisonnier

ou un grabataire, n' est pas vrain1ent Ii bre puisqu· il est privc d' acccs a toutes les

possibilites de son espace. Les gens ages et infinnes non plus n'arrivent ase deplacer

qu'avec difficulte. L'espace semble les cerner. Ils y sont coinces, en1prisonnes. 1o Sans

la possibilite de Inouven1ent libre, I'espace est serre. Abandonne pendant lIll orage. Ie

vieux Isaac, dans La riviere 5;ans repos, est in1mobilise et isole par sa paralysie

physique et linguistique, «ecrase dans son fauteuil, [qui] resselnblait ,1 quelque

7 Bessette, Geslin, et Parent, Hisloire de la !itteralure canadienne-Famr'aise par les lexle,\', p. 469.
x Yi-Fu Tuan, Space and place: Ihe perspeclive of experience, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1977, p. 54.
l) Ibid.

10 Paula Gilbert Lewis, « The resignation of old age, sickness and death in the fiction of Gabrielle
Roy», The American Review qfCanadian Sludies, II, 1981, p. 49
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creature vegetale abinlee par trop d'eau [... ] Une plante peut du nloins se secouer

quelque peu et comnlencer a se secher. Lui ne pouvait nlclne pas grelotter pour

s'aider a chasser Ie froid de ses nlembres. » (RSR p. 83) La nlaladie, soit du corps,

soit de l' esprit, renfernle Ie Inalade dans la faiblesse de sa condition. II ne peut ni se

deplacer, ni s'evader sans difficulte. Le petit Daniel Lacasse, par exelnple, habite un

espace ferme. Prisonnier de sa nlaladie, il senlble accepter qu'il n'a plus la possibilite

de transcender cette situation, plus d' avenir assure: « Rose-Anna ne se souvenait que

d'un detail precis: l'enfant n'avait point pleure, point proteste [... ] dans l'exces de sa

debilite. » (80 p. 193) Vrailnent, I'hopital est devenu pour lui « un nl0nde fait pour

les enfants » (80 p. 201), puisqu'il ne va janlais vieillir.

Conlnle Daniel, la lnere d' Enlile Pasquier dans Ce.')' eJ?!Ctnls de JJl([ vie, habite,

elle aussi, un espace fernle. Enceinte encore une fois, elle se trouve « enlprisonnee »

dans son lit de fer: « Cette pauvre felnme, [... ] faut croire qu' elle est bien ,l plaindre,

couchee presque tout au long de sa grossesse a cause de sa condition, pas la meme

que celle des autres fenlnles. » (CEV pp. 101-102) Pour elle, cependant, rimnl0bilite

n' est que telnporaire; elle sera bientot Iiberee de la « prison» de sa grossesse, la

liberte de Inouvenlent regagnee. Pour Alexandre Chenevert, l'avenir n' est pas aussi

prOinetteur. Libere enfin des exigences de sa vie quotidienne, « sans plus d' ouvrage a

faire, libre de soucis, hornlis la gravite de sa lnaladie » (AC p. 236), il entre en raison

de cette nlaladie dans Ie nlonde ferme - pour lui comlne pour Daniel Lacasse - dc

I'hopital. Paula Gilbert Lewis fait remarquer l'attitude alnbivalente d'Alexandre

envers I'hopital : il en a peur et il est deconcerte par les necessites adnlinistratives et

la sollicitude des infinnieres : « conlbien cette sollicitude, cette mainnlise plutot sur

lui, etait detestable, inconvenante! » (AC p. 236) Mais, en menlC telnps, l'hopital lui
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apporte la consolation d'etre malade parmi les autres. 11 Au debut, Alexandre lutte

contre ses circonstances, lnais bientot il assun1e I' identite con1n1une a tous ses

sen1blables: « Alexandre n'etait plus qu'un n1alade qui suivait une infirmi(~re Ie long

d'un couloir, a droite ... a gauche «par ici, s'il vous plait ... faites attention a la

marche ... » » (AC p. 236) II est clair qu'il se sent coince, imlnobilise :

A present, borde, enfenne dans des draps con1n1e dans un sac - etaient-ils
attaches, ces draps, pour lui permettre si peu de n10uven1cnts? [... ] Soudain, il
parut intolerable a Alexandre d'etre offel1 pour ainsi dire a la malad ie, a la
lnort peut-etre [... ] II avait I'air d'un hon1n1e en1n1ure qui aurait quand meIne,
de tous cotes, cherche une voie possible. CAC p. 237)

La transition de I'espace securisant n1ais serre de sa chmnbre a l'espace libre mais

vulnerable de I' exterieur est realisee a travers ce qu' il voit par la fen(~tre de sa

chmnbre : « II lui restait la fenetre; il y vint regarder dehors. » (AC p. 238)

La lnere de Christine dans Ces enfants de ma vie, elle aussi cloitree depuis

trois n10is par la maladie, «in1n10bilisee dans un corset de pUitre» (CEV p. 43),

s' abandonne a I' evasion en regardant fixen1ent par la fenetre de sa chambre.

L'inquietude qu' eprouve Christine n' est pas uniquen1ent pour la sante physique de sa

n1ere. La jeune felnlne se rappelle la peur qu'elle avait elle-n1en1e d'un avenir OLl elle

resterait «enchainee» dans sa vie d'institutricc, privee de la possibilite du

n10uvelnent libre et d'une vie creatrice :

Je la voyais perdre espoir. Je la surprenais, dans son fauteuil pres de la fenetre,
a regarder Ie dehors avec une expression de dechirant regret [ ... ] que serait sa
vie si elle devait rester infirme [... ] de ne plus quitter sa place de prisonniere, a
la fenetre? (CEV p. 43)

Cette ilnage reflete celle du pere de la rOlnanciere dans La detresse el I 'enchanlemenl.

Ayant construit un potageI' derriere la n1aison de la Rue Deschan1bault se donnant

II Gilbert Lewis, « The resignation of old age, sickness and death in the fiction of Gabrielle Roy», p.
53.
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ainsi « l'illusion d'une echappee de plaine verte », Leon, « assis dans la penonlbre de

la petite cuisine d' ete, porte ouverte, la contenlplait sans fin. » (DE p. 46) Plonge dans

la contemplation de son jardin, il atteint la paix qu'il a peu connue dans sa vie: « Si

nous all ions parler a papa assis, a cette heure-la, a son poste de vigie, sa voix nous

etonnait par l'etrange apaisement qui s'en degageait. » (DE p. 46) Lajeune institutrice

«a peine sortie des reyes de l'adolescence» (CEV p. 122), est clepeinte en

« prisonniere» par Gabrielle Roy dans « De la truite dans l' eau glacee ». Par la

fenetre de ce qu' elle appelle Ie « piege » de la salle de c1asse, Christine regarde avec

envie son eleve Mederic, « cet esprit voyageur» (CEV p. 122). Dans « sa liberte de

reve », Mederic «devait errer infinilnent loin» (CEV p. 122) dans la plaine et la

montagne. 11 est conlnle l' oiseau, sYlnbole par excellence chez Gabrielle Roy de la

liberte et de l'espoir. Selon Gilles Marcotte, « L'anle est un oiseau, il lui raut de

1, 12espace ... »

L'oiseau

Pour Gaston Bachelard, I' oiseau est « une force soulevante »,13 sylllbolisant la

possibilite d' echanger une existence lineaire sur terre contre la verticalite d"t111 monde

a trois dimensions. Les lnouettes du Pont Provencher inspirent Ie courage des

« deserteuses » Christine et sa lnere dans leur quete non seulelllent de fanlille, l1lais

aussi de liberte: «Penchees sur Ie parapet, nous avons 10ngtenlps regarde les

mouettes. Et, tout a coup, sur Ie pont nlaman nle dit qu' elle ainlerait pouvoir aller Oll

elle voudrait, quand elle voudrait. Manlan 111e dit qu'elle avait encore envie d'etre

libre. » (RD p. 89)

12 Gilles Marcotte, « En relisant Bonheur d'occasion », L 'Action Nationale, 35, 1950, p. 200.
I] Gaston Bachelard, L 'air elles songes, Paris, Librairie Jose Corti, 1943, pp. 84-85.
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Le symbole de l' oiseau reapparalt dans un autre episode de Ces enfonls de /710

vie. C'est par la chanson de Nil, l'alouette, que la mere de Christine, enlprisonnee

dans son corset de phltre, trouvera sa liberation: «Malnan redressa la tete, elle

regarda l' enfant souriant et, avec son aide, partit elle aussi, prit son envoI, survola la

vie par Ie reve.» (CEV p. 44) Christine a devinejuste: ce n'est pas que l'esprit qui

soit libere. A la longue, Ie cri trion1phant, presque biblique, de sa mere se t~lit

entendre, accOlnpagnant ses pren1ieres tentatives de n1archer : « Tu vois! Je n1arche! »

(CEV p. 45) La Inagie de Nil atteint aussi les residents en1n1ures de l'hospice,

emprisonnes par la faiblesse corporelIe, cOlnpagne inevitable de la vieillesse.

Christine est profondelnent bouleversee par ce qu' elle y voit : « De toutes les prisons

que l'etre humain se forge pour lui-n1en1e ou qu'il a it subir, aucune [... J ne lne parait

aussi intolerable que celIe OU l'enfenne la vieillesse. » (CEV p. 45) La personne agee

doit faire face a un present diminue et a un avenir abrege. Tuan constate que

l' experience de l' espace et du temps est, en grande n1esure, subconsciente. Nous

avons une in1pression d' espace parce que nous pouvons nous deplacer, et de temps

parce que nous passons par des periodes alternantes de tension et de tranquillite. Le

Inouvement qui donne une impression d'espace est, en effet, la resolution de tension.

L' activite physique nous permet de ressentir simultanen1ent l' espace et Ie temps 

I' espace qui est la liberation de contrainte physique et Ie telnps qui est la duree de

l' alternance de tension et de tranquilIite. 14 Pour les personnes agees, Ie mouvement

physique est lilnite et Ie ten1ps passe lenten1ent. La n1usique, cependant, a Ie pOllvoir

de neutraliser la conscience de telnps et d' espace. COlnn1e I' ceuvre du peintre ou de

l' ecrivain, elle pern1et a I' esprit de se degager du banal, d' entrer dans Ie n10nde de la

fantaisie, bref, I' evasion archetype. Qui plus est, Pierre Cadorai, artiste de Lo

14 Tuan, Space and place, p. 118.
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montagne secrete, a la derive a Paris, discerne que ses peintures ,< s'etaient

accon1pagnees d'une sorte de n1usique indefinissable; non pas une hanllonie veritable,

rnais des sons files, bizarreillent beaux, con1111e sin1plen1ent d' herbes au vent» (MS

pp. 169-170), et c' est a travers l' in1age et la n1usique que « l' Ungava revenait vel'S lui

[... ] La 1110ntagne resplendissante lui reapparaissait. » (MS p. 170) Par la magie de sa

chanson, Nil pern1et aux vieux de retrouver en eux « la trace de ce qui etait perdu»

(CEV p. 47) et les habitants de 1'hopital psychiatrique decouvrent un sentin1ent de

leur « n1ise en liberte. » (CEV p. 49)

L'immensite

Pour l'etre hun1ain, Ie besoin d'espace est un besoin psychologiquc et

sociologique, meme spiritueL mais pour chaque culture, Ie sens de I' espace est

different. La culture et I' experience influencent profonden1ent I' interpretation de

l' environnen1ent. L' espace dans I' ceuvre de Gabrielle Roy est present sous tous ses

aspects, que ce soit ouvert ou fern1e, 111ena<;ant ou rassurant. Dans Alon ht!ritage Gill

Alaniloha, I'ecrivain rappelle l'histoire du voyage de ses grands-parents n1aternels

qui, repondant a« I'appel de l'Ouest [ ... ] ce vaste pays plat, invitant con1111e un livre

ouvert », sont devenus des «chercheurs d'horizon [... ] cet horizon sans cesse

appelant, sans cesse se derobant. » (FLT pp. 153-155) Pour eux, rOuest etait un

environneillent plus libre et plus ouvert. C'etait la prosperite et I'abonclance. Par

contre, pour les paysans russes, l' espace des plaines provoquait un sentin1ent de

desespoir plutot que d'espoir, de peur plutot que de desir. L 'illlillensite des plaines les

accablait. Au lieu d'encourager l'action, l'immensite des plaines peut inhiber. Elle

souligne l' insignifiance de l' homme en face de l' infini et de l' indifference du monde

natureL comme l' affinlle Pascal: « Quand je considere la petite duree de n1a vie
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absorbee dans l'eternite precedente et suivante - memona hospitis uniUS diei

praetereuntis15 - Ie petit espace que je remplis et meme que je vois abime dans

l'infinie immensite des espaces quej'ignore et qui m'ignorent,je m'effraye. »16

Yi-Fu Tuan parle de l'espace qui est propre au desert: « Emptiness, stillness,

indifference, divine imperturbality.» 17 Assise dans la petite chapelle de Volhyn,

relique des premiers espoirs des «petites gens d'Ukraine », maintenant rien que

« poussiere, mine, silence» (JBM p. 135), Martha Yaramko pense au pope qui n'est

venu qu'une fois et qui « s'enfuyait de ces lieux qui inclinaient l'hOlnme a se

reconnaitre Ie passant d'un jour en ce monde.» (JBM p. 136) Devant « la

deconcertante ampleur de ciel et de terre» (JBM p. 121), e1le compare sa vie

d' autrefois avec sa vie actuelle :

Nous sommes venus au monde dans nos petits villages de Pologne si resserres
que d'une maison a l'autre on pouvait entendre pleurer ou se rejouir les
voisins. Et, du jour au lendemain, nous voici egares en tant de silence et sous
tant de ciel que nos vies ont pu paraitre petites et oubliees comme celles des
insectes. (JBM p. 132)

L'enfant Christine au bord du lac Winnipeg, touchee par la voix du lac, ce « beau

fracas d'air et d'eau » (RdA p. 88), ressent l'immensite qui l'entoure : « Oh, que cet

univers est donc etrange ou nous devons vivre, petites creatures hantees par tant

d'infini! » (RdA p. 88) De la meme maniere, Alexandre Chenevert, ala recherche de

la tranquillite, trouve deconcertante sa premiere nuit au lac Vert. Au debut. Ie silence

transmet une impression reconfortante de detachement et de paix, mais a la longue, il

impose une certaine separation du lieu, accompagne d'un sentiment d'inquietude et de

repli sur lui -meme :

15 II s'efface comme Ie souvenir de l'h6te d'unjour. Le Livre de la Sagesse 5.14_
16 Blaise Pascal, Pensees in CEuvres Completes, Paris, Gallimard, 1954, p. 508.
II Yi-Fu Tuan, « The desert and I : a study in affinity », Michigan Quarterly Review Ann Arbor, 40.
2001, p. 11.
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I1 eut I' ilnpression d' etre abandonne en ces lieux. Aucun bruit. Aucune voix.
Seul, un grand reproche silencieux [... ] £t rien, dans toute sa vie, ne I' avait
jan1ais fait sentir aussi seul que ce paysage d'une paix si profonde et comme
etrangere it ses soucis d' etre hun1ain. (AC p. 155)

La solitude de cet espace lui parle « Ie langage consolant de I' indifference. » (AC p.

158) L' espace silencieux a pourtant de non1breux aspects. Selon Gaston Bachelard

« I'espace saisi par I'imagination ne peut rester I'espace indifferent [... ] I1 est vecu

[... ] presque toujours il attire. I1 concentre l'etre it l'interieur des limites qui

protegent. »18 Dans La route d'Altamont, I'aveu que fait Eveline it sa fille reflete bien

ces sentiments: « l'etais attiree par I' espace. Le grand ciel nu, Ie n10indre petit arbre

qui se voyait it des milles en cette solitude. 1'etais tres attiree. » (RdA p. 100) L'image

de l'imlnensite d'un espace peut evoquer la notion de liberte et de reCOlnn1encen1ent.

Alexandre Chenevert se souvient des joies anciennes, les excursions it la can1pagne et

I' ascension du Inont RoyaL qUI faisaient nai'tre ce men1e sentiment de

recomn1encement: «II eprouvait une ilnpression de depart, de renouvellement

possible. » (AC p. 9) Martha Yaran1ko identifie la grandeur des plaines canadiennes

avec une renaissance: « La plaine etait absorbee dans un grand rcve de choses ~l

venir, et chantait la patience et la pron1esse que tout, en ten1ps et lieu, serait

accOlnpli.» (JBM p. 139) A la fin de sa vie, cependant la vastitude de I' espace

l'opprin1e: «D'espace infini et de n1ajeste elle en avait eu assez, elle delnandait

grace, elle den1andait I' oubli. » (JBM p. 168) hnlnigres, eux aussi, les Doukhobors

trouvent dans la Vallee Houdou « tout ce qu'il faut pour rejouir Ie cceur de l'homlne

[... ] des Inontagnes au loin, une riviere dans I'herbe, une paix rare, et partout des

oiseaux. » (JBM p. Ill) McPherson, leur guide, prive de leur perspective, « ha'issait

ce lieu plus que tout. » (JBM p. Ill) I1 tente de leur expliquer que « tout cela est

Ig Bachelard, La poetiqlie de I 'espace, p. 17.
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n1irage, trOlnperie, effet de l'heure et du solei!, que cette n1audite vallee possede Ie

pouvoir curieux, au couchant, de se transfigurer. » (JBM p. 112) Ses n10ts n' ont allClln

etTet. Les Doukhobors «resterent longtelnps in11nobiles, les yeux mouilles, a

contelnpler Ie paysage et a ecouter leur ame subjuguee. » (JBM p. 112) L' espace saisi

par l' ilnagination devient l' espace rcve, la realite future, liee a cette vallee dite

Houdou.

L'espace urbain

Eviden1n1ent, Ie mouven1ent Inigratoire n' etait pas uniqllelnent vel'S les

espaces ouverts et I' in1n1ensite des plaines. Dans I'espoir de trouver du travail, les

gens, et surtout les jeunes gens, se sont diriges vel'S la ville. Selon Yi-Fu Tuan, la

n10tivation de cette migration universelle de I'espace rural aI'espace urbain n' est pas

exclusivement economique. C'est en n1cme ten1ps une tentative d'evader les

contraintes de l' existence villageoise, OLI tout Ie monde se connale OLI l' on n' evite

jan1ais I'reil vigilant de son voisin. Le regard d' autrui entralne des lilnites

personnelles. II y a une diminution d' action, de n10uven1ent libre, d' espace. 11 est

nonnal de s'interesser a la vie quotidienne de son VOIS111, que ce soit dans un

in1n1euble n10ntrealais, dans une n1aison sordide a Saint-Henri ou dans une petite ville

non1n1ee Horizon. Cette surveillance est n10tivee par bienveillance, par curiosite ou

Incn1e par n1echancete. 19 Pour Alexandre Chenevert, la proxin1ite de son voisin d'a

cote est un vrai tounnent :

La cloison etait si n1ince entre les deux logis que, de part et d' autre, on pouvait
au bruit deviner les plus intimes occupations. Oc la pensee que la plupart des
hUlnains, dans une grande ville, vivent dans cette pron1iscuite ha"issable,
n' avait rien pour la faire accepter aAlexandre. (AC p. 26)

I') Tuan, Space and place, p. 60.
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Pour Rose-Anna, cependane la presence et la participation active de la voisine dans sa

propre vie est une aubaine, nlenle une necessite. Le 1110ment de son accouchenlent

venu, elle n'a qu'a frapper « quelques coups a la cloison pour avertir la voisine

conlme il avait ete convenu » (80 p. 332) et la situation est bien en nlain. Pour les

fanlilles ouvrieres, la proxi111ite des autres, Ie contact avec les autres et la presence

presque continuelie des bruits de la ville sont toleres, nlenle accueillis, conlmc r a

bien conlpris Enl111anuel Letourneau dans Bonheur d 'occasion:

Son village dans la grande ville! [... ] Toutes les fenetres etaient ouvertes, et
les bruits de la vie humaine, de la vaisselle entrechoquee, des conversations,
tous les bruits des menages flottaient dans l' air conlnle si la vie hUl11aine
n' avait plus ete aI' abri des cloisons 111ais etalee en conlnlun avec tous ses
secrets [... ] Saint-Henri: ternlitiere villageoise! (80 pp. 252-253)

L'cspacc solitaire

Yi-Fu Tuan rappelle que nous sonlmes faits pour vivre en societe. Nous avons

besoin de la conlpagnie de nos se111blables, et de la presence des autres, mC111e d' une

seule personne, pour reduire I' espace et dinlinuer la 111enace de son 111anque d'abri.::!()

Le vieux Gedeon, chercheur d'or, abandonne depuis 10ngtenlpS par sa famille et ses

conlpagnons, en plein nlilieu de « sauvagerie, silence, ciel denlesure» (l\1S p. 12),

espere constal111uent voir arriver un passant, n'importe qui, pour lui tenir conlpagnie.

Mais « voila aujourd'hui vingt-deux jours qu'il n'avait vu quelqu'un. II lui ctait arrive

d' etre menle plus longtemps sans apercevoir une anle. » (MS p. 11) De<;u encore une

fois, il se prepare, a la fin du jour, a rentrer dans sa cabane, devenue nlaintenant un

espace troublant :

On ne peut inlaginer tout ce qu'i1 pouvait y avoir en cette cabane deserte, en
chaque coin tapi et pret a se jeter sur lui, de nlechant, de triste, de souvenirs

2u Tuan, Space and place. p. 59.
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devenus hargneux. Aussi bien n'entrait-il plus chez lui que con1n1C une bete
prise au piege une fois et qui s' en souvient. (MS p. 13 )21

Con11ne pour Gedeon, Alexandre Chenevert n' est guere console par l' interieur de sa

cabane au lac Vert. II trouve gu' il y a «trop d' espace au dehors, pas assez a

l'interieur» (AC p. 152).

La cabane

La structure de la cabane, a la fois refuge et syn1bole, est, selon l' ingenieur

architecte Gaetan Cordi, « une parenthese hun1aine dans un lieu nature!. un signe du

passage ephemere de 1'hon1n1e en ce lieu. »22 La cabane etablit donc une polarite entre

l'interieur et l'exterieur. Selon Yi-Fu Tuan, il faut avoir un sentilnent de securite dans

I' espace interieur pour pennettre la contelnplation de l' espace exterieur. lei precede

h,. 23 Pierre Cadorai, a la recherche d' un logen1ent a Paris, n' oublie pas « cette loi du

Nord: I' imn1ensite au dehors, au dedans l'exigurte.» (MS p. 150) Au debut la

petitesse de sa cabane au lac Vert la rend presque inhabitable aux yeux d 'Alexandre

Chenevert, mais peu a peu, elle lui revele son aspect securisant : « 11 se sentait deja

Inieux ici, plus en securite que sous Ie ciel accablant. » (AC p. 152) « 11 etait chez

lui. » (AC p. 174) Pour Paul Socken, ce reviren1ent d'opinion chez Alexandre est Ie

con1n1encelnent d'une nouvelle con1prehension de lui-n1eme et de l"ilnportance des

autres personnes dans sa vie. 24 Dans cet espace, il eprouve «qu'une exigence

profonde de sa vie con1n1en9ait d'etre satisfaite. »(AC p. 153) Les limites de la

21 Dans sa cabane, Gedeon est comme dans une cage. De la meme maniere, Alexandr~ Chenevert
retourne chague jour a sa « cage» de caissier. Le sentiment d'y etre encore enferme ;Jccompagne
Alexandre, trouble par Ie deficit de cent dollars dans ses additions, pendant son retour a la
maison : « En verite, il n'etait pas encore sorti de sa cage. » (AC p. 85)
22 Gaetan Cordi, « La cabane et sa relation a I'habitation », I1J!12:~~~\~\~~~,Y'-lg;th_(\nd'Jn:(}rg.gS:::1Jlll, p. I.
n Tuan, « In place, out of place », p. 3.
24 Paul Socken, Myth and morality in Alexandre Chenevert by Gahrielle Roy, Europeal7 Unil'ersity
Studies, Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris, Peter Lang, 1987, p. 58.
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cabane font que « les posseSSIons terrestres [soient] reduites ai' essentiel, de peu

d'encOlnbren1ent pour Ie voyageur qu'il etait vel'S un autre n10nde. » (AC p. 153)

Rappelons a cet egaI'd l' observation de Gaetan Cordi selon lequel l' emplacen1ent

d'une cabane ne se laisse decouvrir qu'a travers un chen1in balise de petits signes et

dont Ie chen1inelnent jusqu'au lieu fait deja partie du secret de la cabane. 25 ,Alexandre

Chenevert est arrive au lac Vert « vetu de son n1eilleur con1plet [... ] il avait toujours

rail' d'etre en route vel'S sa banque. Et pourtant comn1ent y revenir jalnais apres une

telle equipee, retrouver seulement son chen1in? » (AC p. 151) C'est Le Gardeur qui

lui indique Ie chen1in vel'S la cabane: «Le Gardeur allait Ie pren1ier, ouvrant Ie

chen1in [... ] Alexandre suivait [ ... ] aucune autre habitation, aucune autre route tracee

n'y avaient acces.» (AC pp. 151-152) L'ilnage de l'espace securisant qu'est la cabane

se produit regulierelnent dans l'ceuvre de Gabrielle Roy: la hutte de l' oncle Ian au

vieux Fort-Chimo et l'iglou construit par l'oncle Ian et Elsa dans La riviJre sans

repos; dans La montagne seCl'Jte, la cabane pres du lac Caribou que partagent Steve

Sigurdsen et Pierre Cadorai et la chalnbre de celui-ci a Paris, transformee en cabane

hivernale par la presence d'une salan1andre : « Il aurait son poele, son Inanger. Que

lui fallait-il de plus? » (MS p. 152) Pour Rose-Anna Lacasse, l' ilnage de la cabane a

sucre de chez Laplante est Ie point central de sa reverie nostalgique :

Elle se voyait deja la-bas, dans les lieux de son enfance; elle avan<;ait a travers
l' erabliere, dans la neige n10lle, vel'S la cabane a sucre et, oh,
Iniraculeusement! elle avan<;ait it longues foulees, avec sa den1arche de jeune
fille svelte, allant, cassant des branches au passage [... ] Elle ne cessait de voir
surgir, se recon1poser, s'anin1er, s'enchainer les delices de son enfance. (80 p.
151)

L'in1age de la cabane, idealisee par la nostalgie, s' avere incapable de soutenir les

reves de Rose-Anna: « Eblouie par son desir, entrainee par sa deception, elle avait

}) Cordi, « La cabane et sa relation it I'habitation », p. I.
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1'0\\: l'ilnpossibIc. - Jc savais bien aUSSl que firais pas ... dans l'e1'ablie1'e. » (80 p.

176)

L'cspace partage

Dans la plupart des cas, l' espace du foyer est un espace partage. C0111111e nous

ravons vu, la presence d' autruL 111eme d' une seule personne, peut reduire la n1enace

de l' espace ouvert. Tuan observe que la peur de I' espace accOlnpagne souvent la

solitude.26 Selon Anna Glendenning, la solitude est esseulen1ent, privation (fautrui et

deshu111anisation. Par contre, par sa presence physique, l' autre offre « un repere

social» et constitue « la n1arque inebranlable de notre hUlnanite. »27 Gedeon est

convaincu que « ni en ciel lointain ni sur cette terre lointaine il n' existait de pensee

qui se preoccupait de lui» (MS p. 13), n1ais l'entree de Pierre Cadorai dans la vie de

cet homme solitaire est une delivrance, la presence du peintre transforn1ant la cabane

en espace securisant. En effet, c' est Ie langage qui unit les deux hon1n1es, qui etablit

un sentilnent de leur hun1anite commune et qui anilne leur existence. Le langage du

vieux Gedeon est une expression eloquente de son experience de la vie: « 11 se mit

doucement a raconter.» (MS p. 15) Tuan nous rappelle Ie pouvoir de la peinture

d' augmenter Ie langage parle par sa representation des sentin1ents atin que ces men1es

sentilnents soient rendus accessibles a la conten1plation et it la retlexion.2X Le langage

de Pierre, qui « ailnait Ie silence» (MS p. 18), est donc son art: « 11 sen1blait qu' il ne

pouvait s' empecher de crayonner.» (MS p. 15) Si, COlnlne l'observe Anna

Glendenning, notre existence n'a de sens que devant Ie regard de l'autre, « Ie solitaire

est reduit it vivre dans l' olnbre du doute : doute de son existence, de ses pensees, en

}(, Tuan, Space and place, p. 59.
27 Anna Glendenning, « La presence d'autrui nous evite-t-elle la solitude?» de Forfllne Cify,

LltlD~_Jn.~n1.h~.L~,J~~!1lJ11eCit\~QllG~DLljJ~)JL~IY..JLJ~_~QJHL_:;{HJJ.S(2Jj.t.~Ld~_~111Jl;JJ}1ID, paragraphe 8, Iignes 9
10 [consulte Ie 22 mai 2005].
28 Tuan, Space and place, p. 148.

22



sonl1ne, de tout ce qui constitue son univers. »29 L'ebauche qui est l'ilnage de Gedeon

realisee par Pierre confinne l'existence du vieillard : « C'est Inoi, se prit-il a gen1ir

conl1ne s'il y avait la du bonheur. C'est bien nl0i, va! » (MS p. 17) L'espace clos de la

cabane redevient espace ouvert. C'est ainsi que Gedeon regagne un sens de son passe

et de son identite :

Tout etait sur un bout de papier grand con1nle la nlain : la vie, bizarre, un jour
apres un autre, et cela fait Ie telnps, Ie passe [ ... ] tout y etait : l' etonnel11ent
d' avoir vecu, l' age, qu' on en fCit rendu lil il force de patienteL et j usqu' it la
douce tristesse que cela flit enfin cOlnpris. (MS p. 17)

La denleure qui syn1bolise les elenlents essentiels du concept philosophique de

l' espace - n10bilite, ouverture, liberte - est la chan1bre de Jean Levesque dans BOJ1heur

d'occasion. Ce logen1ent n'est qu'une sorte de salle d'attente pour ce jeune hon1n1e

« de passage », prol11is a un avenir reussi : « Il s'appliquait it conserver chez lui ce

caractere de vie transitoire [ ... ] des qu' il entrait dans cette chanlbre, il sentait

bouillonner en lui des projets, des an1bitions. » (80 p. 27) Selon Andre Brochu, cette

chan1bre projette Jean «constan1n1ent vel'S ailleurs », vel'S «Ie lieu nU?lne de la

nl0bilite », « essentiellel11ent un point de depart ».30 Les differences entre Ie Vleux

Gedeon et Jean Levesque sont revelatrices. Entoure de «sauvagene, silence, ciel

den1esure» (MS p. 12), Gedeon craint l'espace etroit de sa cabane, souhaitant

desesperelnent qu'arrive un con1pagnon. Par contre, Jean Levesque, jeune mnbitieux,

habitant de l' espace urbain, se rejouit de la solitude que lui offre sa chmnbre,

s'indignant contre Ie souvenir l11elne de Florentine: « Il cOlnprit qu' il ne detacherait

pas sa pensee de Florentine a Inoins de satisfaire sa curiosite. » (80 p. 27) Tous les

deux hon11nes, neann10ins, cherchent l'evasion. L' un est « conlnle une bete prise au

29 Glendenning, « La presence d'autrui nous evite-t-elle la solitude? », paragraphe II. lignes 1-3
[consulte Ie 22 mai 2005].
30 Andre Brochu, «Themes et structures de BOl1hcllr d'occasion », tcrils dll Canada Fam,'ais,
Montreal, 22, 1966, p. 222.
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piege» (MS p. 13) et l'autre « un fauve en cage. » (BO p. 27) Chaque personnage fait

de l'espace ce qu'il peut, ce qu'il veut.

Le regard

Etant donne I'experience theatrale de Gabrielle Roy3l, il est inevitable que la

representation de I'espace dans ses romans revele parfois cette influence. Ellen Babby

disceme dans I'ceuvre une preoccupation prononcee du regard et du spectacle. Selon

elle, il arrive souvent que les personnages royens observent ou sont observes.32 La

representation du village d'Horizon, par exemple, dans «OU iras-tu, Sam Lee

Wong? » compte plusieurs elements du theatre. L'acteur principal, Sam Lee Wong,

arrive sur la scene de la gare. II est « archivisible au beau milieu de la petite plate-

forme de bois entre la gare et la citeme en rouge sombre» et contemple « les espaces

qui l'enveloppaient. » (JBM p. 54) Comme des fauteuils de theatre faisant face a la

scene, presque tous les batiments de la ville se trouvent « non seulement Ie long de la

grand-route, mais encore sur Ie meme cote de cette grand-route, face aux champs sans

limites, et comme dispose pour attendre un lever de rideau. » (JBM p. 55) Sam Lee

Wong, dont I'apparence exotique attire I'attention des villageois, se distingue par une

« presence qui devait sauter aux yeux. » (JBM p. 55) L'immigre sait bien qu'il est

observe, mais Ie regard des habitants d'Horizon est dissimule, tout comme Ie regard

de Wong lui-meme : « II marchait lentement, sans bruit, en regardant tout autour de

lui mais a coups d' ceil furtifs, comme s' il n' eut rien encore ose s'approprier d' un

regard entier. » (JBM p. 54) Le regard des villageois manque de bienveillance envers

cet etranger. Leur indifference et froideur apparentes l'isolent et l'objectivent, mettant

31 Entre 1930 et 1936, alors qu'elle etait institutrice it I'ecole Provencher, Gabrielle Roy etait membre
de la troupe de theatre, Ie Cercle Moliere, it Saint-Boniface. En 1937, elle est partie en Europe suivre
des cours d'art dramatique it Paris et it Londres.
3~ Ellen R. Babby, «La riviere sans repos: Gabrielle Roy's spectacular text », Quebec Studies, 2,
1984, p. 117, note 3.



en doute son existence dans cet espace. Ni vu, ni regarde, existe-t-il pour de vrai?

« Comment serait donc maintenant Ie visage de la solitude? » (JBM p. 51) Par son

alterite, Sam Lee Wong, quoique finalement membre, ou peu s'en faut. de la

communaute d'Horizon, reste un etre it part, lie en sympathie avec personne sauf Ie

vieux Smouillya, marginalise lui aussi. Isole par l'indifference de la communaute,

Sam Lee Wong se retire dans l'espace qu'il a cree, celui de son cafe. On l'identifie a

tel point avec cet espace que personne ne Ie reconnait quand enfin il sort de ce decor

familier. Lorsqu'il met « Ie nez plus loin que son seuil [... ] II ne rencontra d'abord

personne qu'il connaissait ou qui Ie reconnaissait. » (JBM p. 83)

L'espace serre

II y a des moments oil I'on doit forcement habiter ou travailler tout pres de

I'autre de sorte que son espace personnel est reduit. Si ce rassemblement de gens a un

caractere disparate, c'est-a-dire, s'il y a une divergence d'activites ou de buts, il peut

y avoir un sens de la promiscuite. Ce sont essentiellement les personnes, non pas les

objets, qui Ie produisent.33 Dans les espaces exigus de la grande ville, ce probleme est

endemique. Alexandre Chenevert, par exemple, se revolte contre « cette promiscuite

haissable» (AC p. 26) creee par la proximite de ses voisins. Ce sont donc les

personnes qui risquent de limiter notre liberte et de nous priver d'espace. L'etre

humain peut donc choisir d'objectiver l'autre pour qu'il ne gene plus:

Sauvage! lan9a Alexandre a l'adresse de son voisin. C'etait peut-etre un brave
homme. Alexandre ne connaissait pour ainsi dire rien de lui, hormis les bruits
qu'il faisait trop t6t Ie matin, mais ille detestait comme jamais on n'arriverait
a lui faire detester les Russes. (AC p. 26)

3~

.) Tuan, Space and place, p. 59.



Habitants des vastes espaces de la toundra, les Inuits passent de longues nuits

ensemble dans des cabanes familiales. Dans La riviere sans repos, Gabrielle Roy

permet au lecteur d'observer les soirees de la famille Kumachuk. Leur cabane est un

lieu de travaux divers - la sculpture, la couture, I'etude, Ie remmaillage des filets de

peche. Pour eviter la presence et l'activite de l'autre et pour se creer un espace

personnel, il faut parfois supprimer l'interet qu'on porterait naturellement acet autre.

Si cette distance sociale est diminuee et Ie contact avec l'autre trop intense, il

existe des strategies qui permettent aux gens de s'en tirer. Tuan fait remarquer que

l'etiquette et l'impolitesse ont toutes les deux Ie meme objectif, celui d'aider les gens

aeviter Ie contact non souhaite, 3,-+ mais il est anoter que c'est la politesse instinctive

de Rose-Anna Lacasse qui rend soutenable la presence des deux familIes. l'une qui

demenage, I'autre qui emmenage, dans Ie petit espace de la maison de la rue

Beaudoin. Florentine eprouve un violent depit de « cette invasion de leur logis par une

troupe d'etrangers » (BO p. 229), mais Rose-Anna temoigne d' « un geste spontane et

bienveillant vers I'etrangere », la rassurant: «Faut pas etre genee, dit-elle. Servez

vous de tout ce qu'il vous faudra. Nous autres, on sera plus dans votre chemin

longtemps. » (BO p. 243) Elle reconforte sa propre famille : « <;a sera pas long. On

sera bien vite chez nous. » (BO p. 244) Ainsi commence Ie demenagement familier,

aussi previsible que les saisons elles-memes.

Le demenagement

La nouvelle habitation est un espace vide, ouvert, expose. Loin d'etre Ie « chez

nous» OU tout renait et recommence, il ne s'agit en realite que d'une illusion, « une

parcelle d'incertitude.» (BO p. 244) 11 n'y a donc aucune identification avec ce

34 Ibid., p. 60.



nouvel espace. Pour Andre Vanasse~ Bonheur d'occasion offre une accumulation

d'images de « chez soi » qui sont integrales al'experience de la famille : « Itinerante,

la famille Lacasse ne peut s'identifier a aucun lieu precis, elle ne vit que par images

superposees, incapable d' identifier leur chez-soi. »3S Pour les familIes de Saint-Henri,

« chez nous, c'etait un mot elastique et, acertaines heures, incomprehensible, parce

qu'il evoquait non pas un seul lieu, mais une vingtaine d' abris eparpilles dans Ie

faubourg. » (BO p. 244)

Les Lacasse, tout comme des nomades, voyagent d'un logement aun autre et

se deplacent toujours dans les limites d'un espace circonscrit, d'un cercle, symbole du

retour perpetuel, oil n'est possible aucun developpement. Leur nom de famille

exprime l'essence de leur situation. Leur piege est circulaire, mais c'est plutot comme

un tourbillon dans I'eau. Albert Le Grand nous rappelle la frequence du tourbillon

dans l'reuvre de Gabrielle Roy, image « verticale d'un reve insense voue aune chute

vertigineuse. »30 Les Lacasse descendent en spirale les niveaux sociaux de Saint-

Henri. Le mouvement est irresistiblement retrograde et leur pauvrete ernpeche la

transcendance de leur situation desesperante. Selon Hilligje van't Land, «Le

demenagement de la famille Lacasse sera finalement signe d'une nouvelle regression

sociale et I' annonce du chaos final. La maison et ses occupants sont

geographiquement et metaphoriquement situes « dans une impasse. » (BO p. 257) » .)/

Un homme d'imagination s'evaderait de ce mouvement perpetuel, mais pour Azarius

Lacasse, l'ascension sociale et spatiale n'est qu'un mythe. En depit de l'evidence du

passe, Azarius est regrettablement enclin a « la jonglerie ». (BO p. 251) Par contre,

35 Andre Vanasse, «Vers une solitude desesperante: la notion de l'etranger dans la litterature
canadienne », L 'Action Nationale, 55, 1966, p. 849.
.)u Le Grand, « Gabrielle Roy ou l'etre partage », p. 5::-
37 Hilligje van't Land, «Analyse sociosemiotique des espaces romanesques dans Bonheur
d'occasion », in Marie-Andree Beaudet (ed.), Bonheur d'occasion au pluriel : lectures et approches
critiques, Montreal, Editions Nota bene, 1999, pp. 129-130.



Rose-Anna, malgre son optimisme force, (<< Qu'est-ce que tu veux qui nous arrive de

pire?» (BO. 251)) fait face a la realite de sa situation, et, au moment de son

accouchement, au caractere de cet espace OU elle doit trouver un abri : « son horrible

laideur », « son horrible indifference », « rien de consolant », « signes de desordre, de

demenagement, de desarroi. » (BO p. 322) Prefigurant l'enceinte Madame Pasquier de

« La maison gardee », Rose-Anna ressent l'exiguYte de son logement : « Elle se faisait

l'effet d'etre emprisonnee entre ces quatre murs rien que pour souffrir, pas autre

chose. » (BO p. 322)

Transformation d'espace en lieu

En general, la maison n'est qu'un abri physique, espace indetermine, avant

qu'on ne Ie connaisse mieux, ce qui lui confere une valeur plus significative. La

maison familiale devrait etre espace intime, son chez soi, la OU l'on est a sa place.

Mais on parle non seulement du batiment et des meubles, de tout ce qu'on voit, qu'on

peut toucher et sentir mais, avant tout, de ce que Tuan appelle les images enchantees

du passe 3b qui sont presentes. Un attachement profond, meme subconscient, a cet

espace repose sur la familiarite et la securite et sur les souvenirs associes a ce lieu.

Les etres humains habitent l'espace et utilisent des objets de tous les jours qui

deviennent des symboles capables de transformer Ie lieu en un espace humanise. Les

objets servent donc a definir un lieu, a lui accorder une valeur. Mais, plus significatif

encore, ils ont Ie pouvoir de fixer Ie temps, de faire revivre un souvenir et de donner

acces au passe et a l'identite. Selon David Lowenthal, «keepsakes and mementos

substitute for vanished landscapes. »3<'

38 Tuan, Space andplace, p. 144.
en David Lowenthal, « Past time, present place : landscape and memory », Geographical Review, 65.
1975, p. 9.



Les objets

L' etre hun1ain peut attacher une importance considerable aux objets, a ses

possessions. Les effets personnels exprin1ent son identite et sa personnalite. L'exile,

surtout, s'entoure des syn1boles du lieu dont il est separe, pour qu'il puisse se sentir

plus « a sa place », la OU il n'a vrain1ent pas de place. En tant que souvenirs, ces

sYl11boles semblent soutenir son identite. Stepan Yaral11ko tient a ses journaux

ukrainiens qui sont pour lui des reliques cheries de sa vie d' autrefois. Ces 111en1es

journaux seront transforn1es en lien syn1bolique avec Ie nouveau pays au 1110111ent Oll

Stepan les « plante» dans la terre du jardin de Martha C0111111e faible protection pour

les £leurs contre Ie vent. Par ce geste 111odeste, I' espace i111111ense des plaines est

reduit.

Faute de liens authentiques avec la terre adoptee, les inln1igres cherchent a

s' attirer une identite de quelque sorte en gardant toujours aupres d' eux leurs « pieces

d'identite ». Martha Yaral11ko est sure de son appartenance au pays de Canada parce

qu' elle a en sa possession la preuve docUlnentaire : « Le Canada, elle en faisait partie

bien sur, elle avait melne quelque part, enfoui precieuselnent, son certificat de

naturalisation.» (JBM p. 132) En plus, selon Mathieu Si111ard, Martha utilise Ie

catalogue Eaton C01111ne passeport vel'S l'integration dans la culture de son nouveau

pays, celIe de la conson1n1ation, de la nouvelle generation et de ses enfants. 39
« Le

livre de connaissance » est devenu « livre de convoitise ». « II etait pour elle un al11i. »

(JBM p. 127) Plongee dans la contelnplation des in1ages et peut-etre n1cnle pas des

mots qui les accon1pagnent, Martha se perd dans la reverie: « elle aurait pH s'evader

de Volhyn, prendre sa place dans un 1110nde civilise, rejoindre ses enfants qui

n' auraient plus honte d' elle. » (JBM p. 127) L' Italienne Lisa Sariano garde aupres

J'J Math ieu Simard, « Commentaire parallele entre Un .Jardin all bOlll dll lJlol1de et la « litterature »
quebeco ise », Conlrepoi111, !mrL_~~~~~~~\-,1Lt;Q.~Ltit;)-,-c.~)I1JI~LI:\;YlJ~ __()_~JL0[J_0ilJLhll1 L Paragrap he 7, Iignes
13-16 [consulte Ie 20 avril 2004].
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d' elle des cartes postales de son pays natal si an1eren1ent regrette, liens sin1ples avec

son passe, n1ais dont elle n' a pi us besoin apres la mort soudain de son lnari : « Elk

allait repartir pour I'ltalie, en1portant dans un cercueil Ie corps embaun1e de Giuseppe

Sariano. » (RD p. 193) Pour Lisa, sa cruche bleue « achetee it un vieux potier presque

aveugle dans les rues de Milan» (RD p. 194), n'a plus la valeur d'avant puisque

1'1 talienne retourne chez elle. La narratrice du conte observe: « II n'y eut plus rien,

n' est-ce pas, pour retenir aupres de nous l' Italienne. » (RD p. 193) La cruche est

offerte a la voisine. Par contre, pour Martha et Stepan Yaran1ko, fatalemcnt « assis

entre [les] deux chaises» de I' Ukraine et de I' Alberta, retourner en arriere reste

ilnpensable. Deconcertee, Martha voit qu' apres trente ans passes it Volhyn, loin

d' avoir realise une nouvelle existence et d' avoir affinne leur place dans cc nouveau

lnonde, ils n' ont reussi qu'a y transposer leur vie d' autrefois et y vi vre une existence

d'aliene. Elle et Ie vieux Stepan avaient, «peut-etre it leur insu, reproduit

I' atmosphere presque exacte de la pauvre ferme d' Oll ils venaient. dans leur Volhynie

natale. » (JBM p. 125) La n1ise en scene est presque identique. L'in1n1igre, separe des

paysages de sa jeunesse, a assure la continuite avec Ie passe et I' aftirn1ation de son

identite constante en n1eublant Ie nouveau paysage de repliques, soit n:~elles, soit

b 1· d 'd' -10syn1 0 lques, es scenes Isparues.

La photographic

A part les pieces d' identite, les photographies tigUl'ent panni les possessions

les plus precieuses. Elles servent a souligner la valeur de la lnemoire, it rapprocher Ie

passe et Ie present et a renforcer Ie sens de sa propre identite. La photographie retlete

la presence du passe dans Ie present. Hiroshima mon amour, filtn d' Alain Resnais et

·W Lowenthal, « Past time, present place: landscape and memory», p. 9.
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scenario de Marguerite Duras, a con1n1e then1es la n1en10ire et I' oubli, Ie reve et la

realite, Ie passe et Ie present. Elle, Ie personnage principaL n' etait pas it Hiroshima Ie

jour de la detonation aton1ique, Inais elle a pu creer un « souvenir» des horreurs

d' Hiroshima grace aux photographies et reconstitutions du n1usee d' Hiroshilna,

images eprouvees et saisies par d'autres personnes : « rai tout vu ... tout. Je n'ai rien

invente. »-t I La photographie a une valeur docun1entaire en raison de son authenticite.

Selon Ernest Hello, la photographie est «un m1rOlr qlll se souvient ».-+2

Decontenancee par Ie visage que Stepan lui presente au dejeuner, Martha doute non

seulen1ent de l' identite n1ais aussi de 1'hUlnanite de cet hon1n1e : « ftait-il encore un

visage hun1ain que Martha avait sous les yeux? » (JBM p. 126) Elle cherche dans un

coffre leur photographie de n1ariage pour « revoir Ie visage de Stepan et sc remettre

en n1emoire que c'etait bien lit l'hon1n1e avec qui [... J elk avait conclu une alliance

d' affection. » (JBM p. 126) De la n1elne fayon, Christine dans « Ma grand-mere toute

puissante », fouille dans l'albun1 de photographies alors que « de cette maniere [... J

grand-n1ere allait bien retenir tous ceux qui lui appartenaient.» (RdA p. 35) La

photographie est preuve de l'existence d'une personne dans Ie passe. Christine ne dit

pas « rai trouve une in1age de grand-n1ere quand elle etait jeune », 1nais plutot : « .Ie

la trouvai, elle, jeune encore, assise aupres de son n1ari et parn1i ses enfants. » (RdA p.

35) Grace it cette vieille photo de la grand-n1ere, Christine entrevoit Ie fonctionnelnent

du ten1ps: «A travers elle entin, je pense que je con11nenyai Ll comprendre tres

vague1nent un peu de la vie, tous ces etres successifs qu'elle fait de nous au fur et Ll

n1esure que nous avanyons en age. » (RdA p. 35) Le regard et la pensee saisissent Ie

dedoublement du personnage : l'intervention d'un deuxien1e personnage du passe qui

-II Marguerite Duras, Hiroshima mon amour scenario et dialogues, Paris. Editions Gallill1ard, 1960,
pp. 16,21 et I1JW~12S:·S)12Js:::Jl~\:t:(Jl-,Lll,,~lLIJ)_::~J;ltJj!..)~lLlrlLb_it:~)~JLim(.tJ1Jlll.Dllras a SOllvent mis en valeur ce
role veridiqlle de la photograph ie, notamment dans son roman L 'Amant.
-12 Ernest Hello, eite dans Sabine Rieote, « La photographie au pied de la lettre », Acta Falmla, 6.2005,

..•..:..: :.: :.•: :.:•.." •., , •.:.:•.:.:.:..•• ·.. :.. ::;;0 .••.: ..•0: : :.: ..0 •.....,.:..: 0:.., .:..:.:.. :..0:..'.. :..: : :.,,: ::e.' paragraphe 6, 1igne 6 [c0 11 stil te Ie I6 avr i I 2006].
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est sen1blable a celui du present. Malgre ce lien entre les deux, Christine saisit que la

photo de sa grand-Inere est un « portrait auquel elle ne resselnblait plus. » (RdA p. 35)

C'est son regard qui lui revele la verite: « Je levai les yeux de l'albun1 et cOlnparai

avec l' original. II n'y avait pas beaucoup de ressen1blance [... ] Je lui dis: - Vous etiez

belle dans ce telnps-la. » (RdA p. 35)

San1 Lee Wong est toujours conscient de sa place dans Ie continuun1 spatio

ten1porel de son histoire. II pense a un « autre» San1 Lee Wong, jeune, qui aurait

n~lIssi bOll l' homme actuel a echoue : « II reva un n10n1ent de ce Sam Lee Wong

jeune se colletant avec la difficile vie d'aujourd'hui, alors que lui-Inen1e restait en

dehors, spectateur accable. » « Ce San1 Lee Wong saUl-ait s'y prendre. » (J13M p. 85)

Spectateur lui aussi, Alexandre Chenevert con1pare franchen1ent son n10i actuel au lac

Vert et celui de la ville. Au bout de trois jours au lac, « II etait devenu un etranger

pour lui-Ineme, et vivre avec cet etranger etait beaucoup plus aise, n1ille fois plus

agreable que de vivre avec Ie vieil Alexandre. » (AC pp. 165-166) Souvent Ie moi du

passe est idealise pendant que celui du present de<;oit, con1n1e c'est Ie cas pour la

grand-n1ere qui n' est plus belle et pour San1 Lee Wong qui n' a plus la force de sa

jeunesse. AI' instal' du heros can1l1sien, Alexandre Chenevert repousse I'image de

l'hon1n1e qu'il etait, n1en1e si son n10i actuel est etranger. Devant l'insociabilitc de son

locataire, Le Gardeur est perplexe. II rejette Ie blan1e sur la cabane : « On dirait que

cette cabane-la est destinee aux etranges. » (AC p. 175) Ayant trouve une solitude

interieure dans ce lieu, « ce paysage d'une paix si profonde et con1n1e etrangere a ses

soucis d'etre hun1ain» (AC p. 155), etranger a lui-n1en1e et aux autres, Alexandre

choisit de vivre seul. Tout se reduit a la cabane et a ce qui l'entoure : « Ce SOiL il

con1111en<;a de dire: n1a cabane, mon lac ... » (AC p. 170)
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Le foyer

Plutot que ses possessIOns, c'est la demeure qUI attire l'attachcment

en10tionnelle plus profond. Puisque la pennanence donne naissance a un sens du lieu,

l' expulsion obligatoire de son 10gen1ent enleve au locataire plus qu' un abri. 11 perd

une partie de ce qui Ie protege d'un n10nde hostile.~3 Voila pourquoi Rose-Anna est

profonden1ent touchee par l' experience du delnenagen1ent annuel et veut epargner sa

douloureuse n~alite a ses enfants : « En tout cas, ya peut pas etre pire que notre autre

maison, dit-elle [... ] n1ais ya me dit qu'on va etre n1ieux qu'icitte. » (80 p. 246) Dans

La Roule d 'Allamonl, la jeune Christine est vite deyue par Ie den1enagelnCnt :

Aucun spectacle au n10nde ne pouvait etre plus navrant, plus poignant meIne,
que celui d'un den1enagement [... ] pendant un ten1ps [... ] on est comme
apparente aux nornades, aces pauvres gens qui glissent pour ainsi dire a la
surface de l'existence, nulle part ne plongeant leurs racines. (RdA p. 96)

Apres une jow'nee passee en con1pagnie des Pichette, delnenageurs, « I' aventure » de

Christine « tournait au sordide [... ] je decouvrais la des gens voues a une existence

dont je ne connaissais rien, effroyablen1ent grise, et qui n1e paraissait pour ainsi dire

sans issue. » (RdA p. 106) La conclusion de « l'aventure » n'est pas n10ins sordide,

l'arrivee au nouveau logelnent pas n10ins lnelancolique. La lnaison retlete Ie contraste

entre l' ideal et la triste realite des circonstances : « une petite n1aison esseulee, assez

loin de ses voisines, une petite n1aison sans fondation, posee sur Ie sol. » (RdA p. 110)

Tuan signale que les n10ins privilegies d'une societe, en general, la classe ouvriere et

les pauvres, ne sont pas libres d'habiter la n1aison ou Ie voisinage de leur choix. Tout

est « d'occasion », abandonne par des gens plus chanceux.H Elsa Kun1achuk, quoique

« r Esquimaude la n1ieux logee, la plus fortunee et la plus envice de Fort-Chimo »,

.13 Yi-Fu Tuan, Topophilia : a stU(~)I ol environmental perception, attitudes alld \'(I!ues, New York,
Columbia University Press, 1974, p. 99 .
.1.1 Tuan. Space and place, p. 171.



habite une cabane Quonset d' occasion, « utilisee au cours de I' ete par les services de

gouvernelnent» (RSR p. 194), pendant que son en1ployeuse intern1ittente, Madame

Beaulieu, languit dans I'opulence d'une maison « visible de fort loin. » (RSR p. 118)

Opulentes et archi-visibles aussi sont les Inaisons de Westn10unt, la Oll « chez nous »

veut dire choix, possession, securite et Ie plaisir de s' entourer de ses sen1blables.

L' en1inence du quartier de Westn10lll1t est pour Jean Levesque Ie syn1bolc de toutes

ses aspirations: « Jean s' arreta. Et elle vit qu' il levait les yeux vel'S la n10ntagne l··· J

- As-tu deja vu cette n10ntagne? dit-il lenten1ent. » (80 p. 73) En11nanueL cependant,

est pris d' un « n1alaise indef'inissable » en se trouvant dans Westn10lll1L entoure de

« la pierre, Ie fer, I'acier, 1'01', l'argent, [tout] ce qui paye cher et ce qui dure. » (80 p.

286) Les habitants de Westn10unt sont a leur place et ont un certain sens du lieu, lieu

qui veut dire pause, securite et pennanence. Par contre, ce qui caracterise l'espace est

Ie mouvelnent et l'incertitude. A Saint-Henri, au pied de la n10ntagne, la plupart des

habitants se deplacent constaInlnent a l'interieur d'un qUaI"tier bien def'ini. Cette

existence de nOlnade ne peut guere nourrir un sentilncnt du chez soi. Rose-Anna est

esclave de sa destinee, celIe de la pauvrete et de la regression. Elle ne connalt que trop

bien Ie quartier : « Elle s' engagea vers les endroits les plus n1iserables, derriere la gare

de Saint-Henri.» (80 p. 87) L 'horrible rituel du den1enagelnent recon1n1ence:

« Toutes les n1aisons de la rangee, non plus deux ou trois sur cinq, mais toutes,

s'offraient a louer. Chaque printe111pS, l'affreuse rue se vidait; chague printemps die

se re111plissait. » (80 p. 87)

L'appartenance

Etre chez soi veut dire qu'on est a sa place, qu'il y a un lien affectif entre la

personne et Ie lieu. C0111n1e les habitants de Saint-Henri, Ie nouveau locataire de la
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Rue Deschambault dans « Les deux negres » est « Ie passant d'un jour », l'etranger,

un hon1n1e de passage. En tant qu'elnploye du Canadiu}7 Pucfjic !?ui!lu{)', il risque

toujours ci'etre « rappele par son pulln1an » (RD p. 30). Neann10ins, « Ie Negre » cree

petit it petit sa place dans la fa111ille. Pour la 111ere de Christine. « les etrangers sont

rarement aussi etrangers qu' on Ie croit [... ] il est it sa place ... con1n1e l' on est tous r... ]

it sa place dans la vie. » (RD pp. 20-21) L' appartenance. l' expression de son identite,

que ce soit individuel ou comme n1embre d'tm groupe, se Inanifeste

geographique111ent dans la quete de « sa place» dans Ie n10nde, la all on est snr de ses

points de repere. Selon Leon Dion, « chaque individu, chaque collectivite. se construit

[... ] un environnement, un territoire in1aginaire transcendant Ie territoire reeL

territoire dans lequel les reves ilnpossibles peuvent au n10111S etre entretenus. »-l5

D'apres les religions universelles, ce territoire est la demeure non seulement des

croyants, Inais aussi de leurs esprits directeurs. Ayant enfin decouvert leur Vallee

Houdou, et « assures d' etre les seuls it con1prendre Ie 111ystere du n10nde » (J8M p.

112), les Doukhobors rejettent les protestations de leur guide, l\1cPherson,

« s' in1aginant peut-etre avoir per<;u un signe int~lillible du destin. » (J81\1 pp. 112-

113) La vue de cette vallee inspire la chanson jubilante des Doukhobors. Leur « chant

de reconnaissance» (18M p. 113) se IneIe it tous les autres sons de la vallee, des

oiseaux et de I'herbe et ils pleurent de joie.

La musique

Selon Ie n1usicologue Victor ZuckerkandL c' est la conjonction des paroles et

de la n1usique qui rend possible un rapprochen1ent entre les gens et Ie 1110nde non-

../5 Leon Dion, cite dans Simard, « Commentaire parallele entre Un j(//'(Iill (/11 hOIl! dll II/()Ildu et la
« litterature quebecoise », paragraphe 13, lignes 16-20.
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hun1ain qui les entoure, des plantes et des anin1aux, des rochers et du vent.~6 On est

normalen1ent plus touche par ce qu' on en/end que par ce qu' on voit. Notre experience

de I' espace est forten1ent aUgn1entee par Ie sens auditoire qui pourvoit de

r inforn1ation au-dela du chan1p visuel.~7 La n1usique est souvent un element

in1portant de la religion, du rituel, de la celebration, du travail et de la detente. Elle

peut aussi definir les lignes de demarcation de COmlllUnaute et (1' identite et exprimer

l'en10tion, les souvenirs et Ie plaisir. Elle etablit un rapprochen1ent entre les gens et

reunit tous ceux qui l'entendent. C'est de cette fa<;on qu'Odette, la s~ur de la

narratrice de Rue Deschamhaul/. se lie d'an1itie avec leur locataire : « Pour lui, dIe

reprit, des Ie debut, Ie prelude de Rachn1aninoff.» (RD p. 24) Les paroles

s' ensuivent: «Apres la lnusique, elle et Ie Negre n1archaient enselnble devant la

n1aison. lIs se parlaient de I' Afrique [... ] notre Negre t<lchait de se rappeler de vieux

souvenirs ... -Yes ... Miss ... all that lnust have happened once upon a tin1e ... » (RD p.

25) C'est ainsi qu'un lien avec Ie passe se produit. La n1usique a Ie pouvoir de

conserver la culture et lnaintenir une identite basee sur les recits et la documentation.

C' est une clef aux souvenirs historiques et culturels et etablit un rapport vital au

present. Le son du vieux chant des Doukhobors ranin1e pour eux non seulen1ent Ie

souvenir de I' ancienne Russie, (<< Ces son1bres annees OLI ils erraient a travers la

Russie » (JBM p. 108)), n1ais aussi ce que leur ancien chef Verigin leur avait promis,

c'est-a-dire qu'ils trouveraient « un pays OLI on nous laisserait vivre en paix selon

notre ideal de non-violence et de liberte de conscience.» (JBM p. 108) Les

Doukhobors revent d'un espace qui puisse les rendre parfaiten1ent contents. Leur

chant est un echo de tous les hyn1nes chretiens Ie long des siecles qui proclament

r existence d' un paradis celeste, la dellleure eternelle de I' ame. Ce paradis se renCie

46 Victor Zllcherhandl, cite dans Y i-Fll Tllan, Escapism. Baltimore, The John Hopkins Un iversity Press,
1998, p. 92.
-l7 Tuan, Topophilia. p. 8.
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dans l'ilnage de la n1alSOn royenne suggeree par Paula Gilbert Lewis, paradis

terrestre, prilnitiC n1aternel, refuge absolu ou nid de bonheur et de bien-etre ..fX Louise

Chawla con1pare les notions opposees de la vraie den1eure de I' iime - la

representation traditionnelle d'un liell, Ie Paradis, qu' on n' atteint qu' apres la Inort et

inverselnent, I'idee de la pratique, la conten1plation philosophique, Oll, d'un point de

calme, I' an1e vertueuse se focalise, pendant la vie, sur les cycles perpetuels de

l'univers ..flJ Martha Yaran1ko fait face aux questions eternelles de la vie et de la

religion au 1110111ent OU elle confronte la realite de sa n10rt in1111inente. L' evocation de

la Inusique de sa jeunesse, « quelques bribes de 111elodie que retrouvait son souvenir»

(JBM p. 168), se rejoint it la 111usique actuelle du vent qui crie autour d'elle comme

« des voix en chreur, C0111n1e si, au dehors, un peuple d' alnes chantait dans la nuit. »

(JBM p. 169) C' est ainsi que la musique de la nature, en elle-lnen1e et par Ies

souvenirs qU'elle inspire, apporte Ia paix : « L'eternite, en fin de con1pte cela pouvait-

il etre? Que Martha elle-n1eme eut ete voulue, pensee, et dec idee par un Createur?

Toutes ces choses etaient pour elle trop vastes, trop difticiles. Elle ecouta plutot Ie

vent. » (JBM p. 169)

La perception du lieu

L 'etre hun1ain occupe un espace et Ie transfonne en lieu. Tuan observe que Ie

lieu est un centre de signification cree par l'experience. Connaltre un lieu veut dire

qu'on Ie con1prend dans l'abstrait et, en n1en1e temps, qu'on Ie connalt tout COlnme un

etre connalt un autre. 50 Le lieu qui est Ie « chez soi » est refuge, point de repere et

.IS Paula Gilbert Lewis, The liteI'm]! vision (~rGabrielle Roy: an m/({~\'sis olher lI'ork, Birmingham,
Alabama, Summa Publications, 1993, p. 217.
4() Louise Chawla, « Reaching home: reflections on environmental autobiography», Environlllental &
Architectllrcl! Phenomenology Nell'sletter,
paragraphes 14-15, lignes 1-8 [consulte Ie 7 mars 2005].
50 Tuan, « Place: an experiential perspective », p. 152.
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contexte de 1'identification du 1110i. C'est avec Ie lieu et non pas avec 1'espace que

sont lies l' identite et Ie senti111ent du n10i et c' est en se souvenant du passe qu' on

etablit un sens de sa propre identite. Selon Tuan, Ie n10i actuel ne peut jan1ais se tirer

du passe. II faut donc que Ie passe soit sauvegarde et accessible. 51 La n1arque du passe

est visible dans Ie present. Dans son reuvre autobiographique, l'auteur australien

Patrick White affirn1e: « One thinks to escape, but doesn't, or not wholly: the finger-

prints were taken early on. The past recurs in the dressing-table 111irror, wisps of it in

benign drean1s ... »52 Je suis plus que ce que revele Ie « n10i » present. A Horizon, les

habitants se1nblent ne pas pouvoir fermer les yeux sur les apparences physiques de

San1 Lee Wong. Pour eux, Wong est Ie Chinois stereotype: « En tout cas, Ie Chinois

paraissait asa place ce 111atin con1n1e restaurateur. » (JHM p. 61) Ce n' est que son ami

Sn10uillya, n1arginalise lui aussi, qui soit conscient de la richesse culturelle qui

precede ce « Fils du Celeste E111pire » (J8M p. 62). Pour les gens d' Horizon, Sam Lee

Wong est « Ie Chink », «Ie Chinois» ou « Charlie» (JBM pp. 65, 95). C'est un

etranger parmi tant d' autres dans l' reuvre de Gabrielle Roy, dont les non1S indiquent

leur realite sociale: Ie Chinois, Ie Basque, Ie Negre, l' Italien(ne). Leur pre111iere

identite est celIe de l' Autre, associee pour jan1ais avec un ailleurs. AHorizon, les pays

d'origine des habitants sont non1breux. Le chef de section finlinson les detaille :

« Farrell de 1'lle de Man, Sn10uillya des Pyrenees, Jacob du vieux Quebec ... » (JHM

p. 67). II pense a son propre pays nataL l'Islande, et re111arque que c'est des odeurs

qu'il s'ennuie Ie plus: « Odeurs d'iode, de poisson, du grand large, qui i111pregnaient

toute la vie de l'i1n111enSe lle. » (J8M p. 67)

C' est par les sens que l' etre hU111ain se met en contact avec son

environnen1ent. La nH~moire joue un role essentiel dans cette interaction. Pour

51 Tuan, Space and place. p. 187.
52 Patrick White, Flaws in the glass: a se((-portrait, London, Jonathan Cape, 1981, p. 46.
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Finlinson, c'est la tnen10ire d'une odeur qui provoque la nostalgie. Les odeurs

conferent un caractere aux objets et aux lieux, les rendant distinctifs et plus faciles ~l

identifier et a se rappeler. Sentir un parfun1 fan1ilier, par exen1ple, alors qu' on ne s'y

attendait pas, peut evoquer subiten1ent de vifs souvenirs du passe. La n1etnoire des

odeurs transporte Finlinson vel'S son « ailleurs », la OLI reside une partie de son identite

essentielle. Ayant cueilli des Iys pour decorer la chapelle, Martha Yarmnko les garde

sur Ie bras pendant qu' elle se repose un mOlnent sur un bane. Eveilles par leur parfum,

« les souvenirs se leverent dans son creur comnle, Ie soil', encourages par Ie silence, au

bord de 111arecages hun1ides, d'innol11brables oiseaux jusque-Ia endornlis. Sa jeunesse

lui apparut, confiante, hardie jusqu'a la tenlerite. » (J8M p. 135)

II est evidel1t que les souvenirs provoques par les odeurs ne sont pas

invariablel1lent heureux. L'inquietude qu'eprouve Rose-Anna des son arrivee au

nouveau loge111ent en est un exel1lple : « Elle ne r avait pas vue, tnais die r avait

tlairee, elle I' avait pressentie a I' odOl'at, au toucher, a I' oreille surtout [ ... ] I' approche

d'un train. Alors elle avait cOl1lpris. » (80 p. 250) Trouble par la presence des itnages

saintes chez Florentine, Jean Levesque identifie enfin la source de son inquietude:

De nouveau, il tixa la Madone et I' Enfant-Jesus au-dessus du buffet. Et il
cOlnprit pourquoi cette i111age I' attirait et Ie troublait. C' etait tout son passe
qu'elle evoquait, toute son enfance nlalheureuse et son adolescence inquiete.
Un flat de souvenirs retnontait en lui. Ce qu'il avait cru bien 1110rt, doucement
s'eveillait. (80 p. 179)

Mais c' est r odeur qui Ie tnene a se separer irrevocabletnent de Florentine: « r odeur

de la pauvrete, cette odeur i111placable des vetenlents pauvres, cette pauvrete qu' on

reconnait les yeux clos. » (80 p. 183) La I1le1110ire de la pauvrete de sa jeunesse, si

puissanlment evoquee par I' odeur de cette 111aison, est. C011ln1e I' a bien vu Lee
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Brotherson, centree sur Florentine elle-nH~nle. Elle represcnte tout ce qu' il veut fuir53
:

« 11 conlprenait que Florentine elle-nlenle personnifiait ce genre de vie 111iserable

contre laquelle tout son etre soulevait. » (BO p. 183) Le rapport entre l'odeur et la

pauvrete suggere Ie concept proustien d'une realite disparue coexistant dans une

realite actuelle. Une 111el110ire peut echapper a la raison, nlais c'est un~ memoire

intacte neal1l11oins, porteuse des enl0tions d'un tenlps passe. Les sens donnent done

acces aux souvenirs qui, a leur tour, repondent, du nloins en partie, a la question « Qui

suis-je? » Pour George Poulee cette prenliere question est inseparable a deux autres :

« au suis-je? » et « Quand suis-je? »54 Leena Krohn reSUnle ainsi Ie rapport entre Ie

lieu, Ie tenlps et Ie nl0i :

As 111uch as nlY body, I anl nlY memories. Place is another attribute of my very
self. As 111uch as 111y body, I am its environnlent. How could it be possible for
anything to exist without its tinle and place? Environnlent gives us our body,
the earth our feet, the light our eyes. Time allows us to renlenlber. I anl the
one who is here~ I aI11 the one now. 55

Le passage du tern ps

En exanlinant Ie rapport entre I' experience de lieu et Ie passage du tenlps, on

doit aussi tenir cOll1pte du cycle naturel de la vie hunlaine : dix ans dans la vie d'un

enfant et dix ans dans la vie d'un aduIte ne sont pas pareils. Cela explique peut-etre

pOLu'quoi I' adulte ne peut janlais retourner aun passe idealise par la nlel11oire. 56
(( Oll

sont Ies neiges d' antan? ») Menle si tout semble conlme avant. r adulte n' est plus la

personne d'autrefois. Pour Monsieur Saint-Hilaire, vieillard, Ie retour au lac Winnipeg

53 Lee Brotherson, « Odours as metaphor in Bonheur d 'occasion », A ustratia!1 Jour!1al ojTr£!!1ch
Studies, 38,200 I, p. 280.
54 George Poulet, La conscience critiqlle, Paris, Librairie Jose Corti, 1971, p. 313.
55 Leena Krohn, citee dans Pauli Tapani Karjalainen, « Place and intimate sensing »,

..·.•., ..,..,.,.....,.. cc ... I, :2(h,.'ll

p.7.
Tuan. Space and place, p. 185.
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avec r enfant Christine evoque en n1en1e ten1ps la deception d' avoir perdu Ie ten1ps de

sa jeunesse et la conscience de l' in1n1uabilite du passe a cote de la n1arche inexorable

de l'hOlnlne vel'S la vieillesse : « Rien n'est plus COlnn1e dans n10n ten1ps, geignait Ie

vieillard. » (RdA p. 69) II en va ainsi pour Rose-Anna et Azarius Lacasse lors de leur

vi site a la campagne. Leur tentative d'evasion a la recherche d'un ten1pS perdu est

vouee ~l l'echec. Rose-Anna « aurait voulu que cette journee en fut une detente, de

jeunesse retrouvee, d'illusion peut-etre» (BO p. 170), n1ais l'esperance ne mene qu'a

la deception. II se peut que Ie decor de la cmnpagne n'ait pas « gros change» (BO p.

170), mais les personnages ne sont plus les lnemeS et n' ont plus leur place dans ce

lieu. Gerald Mead soutient que les scenes d' harn10nie et de contentelllt'nt dans la

coml11unaute rurale ne sont que 111cl11oires ou illusions d'un passe perdu, des mythes,

de la reverie, provoques par des sentil11ents de nostalgie, desir ou desespoir.)7 Lee

Brotherson observe que l' espace rural idealise dans les romans du terroir comme

Trente (ll'pent.\' et Maria Chapdelaine devient un point central des aspirations au

bonheur des personnages urbains chez Gabrielle Roy, con1n1e Alexandre Chenevert et

Rose-Anna Lacasse. C'est dans cet espace qu'ils esperent recreer leur identite. Oll Ie

l110i et l' environnelnent seront encore en accord. 5x L' echec est inevitable, con1n1e Ie

reconnait Rose-Anna:

Quelle folie d'etre aIle aux sucres! Chercher une joie, n '0tait-ce pas pour eux,
est-ce que ce n' avait pas toujours ete un sur n10yen de s' attirer la 111alchance?
Oh! qu'elle paraissait absurde et incon1prehensible, n1aintenant la frenesie de
bonheur, qui, tous, les avait saisis. (BO p. 194)

Le sentin1ent du passage de temps influe sur un sens de lieu. Selon Gerard

Bessette, chaque individu «vit un teillps different qui l' en1porte cl son rythmc

57 Gerald Mead, « The representation of solitude in BOllhelll' d'occasiol7 )), QlIehec Stlldies 7, 1988, p.
125.
58 Lee Brotherson, « Rural and urban identity in Gabrielle Roy», « Regionalism and national identity:
Multi-disciplinary essays on Canada, Australia and New Zealand, 1985, p. 54.
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personnel vel'S sa destinee incomn1unicable. »59 L' experience du ten1ps chez l' enfant

n' est pas necessairen1ent l' experience de l' adulte. Pour l' enfant, Ie ten1ps ne cOllie

pas~ pour radulte, Ie ten1ps passe a toute vitesse, Ie precipitant ineluctablen1ent vel'S

son avenir60
: « L'homme n' a point de port, Ie ten1ps n' a point de rive~ 11 coule, et

nous passons! » (Le lac, Alphonse de Lan1artine) 11 s'ensuit que l'experience du lieu

chez l'enfant ne ressen1ble pas a celIe qui est accessible a l'adulte. C'est surtout par

l'intern1ediaire de ses sens que l'enfant envisage Ie monde. Au lac Winnipeg, pendant

que Ie vieillard son1n1eille, l' enfant Christine entend Ie chant de I' eau : « Adieu, adieu

n1es enfants, disait-elle peut-etre. Con1n1ent Ie savoir? 11111' avait paru que son langage

changeait selon que je changeais 1noi-n1e1ne de sentin1ent. » (RdA p. 87) Dans « De la

truite dans l'eau glacee », c'est l'enfant Mederic, enfant de la nature, qui assun1C Ie

role d'enseignant de ses secrets. « Mamzelle », qui, plus tard, cherche en vain « toutes

sortes d'explications raisonnables au phenon1ene de la source» (CEV p. 140). doit

ceder la place a l'enfant : « Ce serait a toi, dis-je. telIen1ent plus au courant que moi

des secrets de la nature, de n1e l' expliquer. » (CEV p. 140) Le ten1ps passe, 1'1 vie

continue et Ie passe s'allonge dans Ie ten1ps et l'espace. Au bord du lac Winnipeg,

Christine et Ie vieillard discutent la fuite du temps et la fin du voyage hun1ain qui

arrive toujours trop tot: « Vous avez assez appris et aime de ce c6te-ci? » « Peut-etre

qu' on n' a ja1nais assez appris et ain1e. Je voudrais encore un petit peu de ten1ps. Je

suppose qu'on voudrait encore un petit peu de ten1ps. » (RdA p. 82) La notion du

ten1ps joue un role in1portant dans ce conte, ce qui n'etonne pas, etant donne Ie titre:

«Le vieillard et l'enfant ». Les personnages parlent freque1T1l11ent de

« con1n1encelnent» et de «fin»: « - La-bas. den1andai-je, est-ce la fin ou Ie

comn1encen1ent?» (RdA p. 74) « - La fin, Ie con11nencement? Tu en poses de ces

5') Bessette, Histoire de la litle-ratllre canadiel1l1e-ji'al1~'aise par les textes, p. 469.
60 Tuan, Space and place, p. 185.
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questions! La fin, Ie COlTImenCement. .. Et si c'etait la n1en1e chose au fond! [... ] Peut

etre que tout arrive a former un grand cercle, la fin et Ie recomnlencement se

rejoignant. II (RdA p. 75) Notons que Ie synlbole du cercle rcapparait dans le numero

8 que dessine Christine dans Ie sable (RdA p. 83). C'est son age, bien entendu, nlais Ie

8 couche [CX)] est la lettre grecque omega et Ie syn1bole de r infinite. L' hon1me qui

n'est que « Ie passant d'un jour» observe l'infinite du lac : « -Tu as dit que Ie lac

resterait pour I'eternite des temps... - C'est juste. Les gens passenL les choses

restent. » (RdA p. 88)

Conlnle nous l' avons vu, les objets familiers servcnt a ancrer Ie ten1ps. II est

evident que Ie contact avec les personnes qui nous connaissaient jeunes est un autre

n10yen ilTIportant de maintenir au n1eme de retrouver notre histoire personnelle. Rose

Anna se perd dans la reverie nostalgique en S'ilTIaginant la visite chez sa 111cre : « Elle

se voyait deja la-bas, dans les lieux de son enfance [... ] elle ne cessait de voir surgir,

se reCOlllposer, s'aninler, s'enchainer les delices de son enfance. » (80 p. 151) Grace

a leur voyage vel'S Ie Quebec, pays d' origine de la fan1ille, Eveline et Christine, les

« deserteuses », reussissent a retablir entre Edouard, ses sceurs et son frere, les liens

fan1iliaux interrompus par Ie temps et la distance. La reunion permet a Eveline de

percevoir, COlTIlTIe sur une photographie, la presence du passe dans Ie present: « Peut

etre, fit maman, les generations mortes respirent-elles encore autour des vivants, en ce

vieux pays du Quebec! » (RD p. 121) Elle assure a Edouard qu'elle est allee « jusqu'a

ton passe, jusqu'a ton enfance ... Sans Ie passe, que son1n1es-nous, Edouard? [... ] Des

plantes coupees, lTIoitie vivantes! ... Voila ce que j'ai cOlllpris!» (RD p. 120)

L' enl0tion provoquee chez Edouard par les nouvelles de sa faIllille si longtenlps

absente de sa vie est evidente : « Sur son visage, les souvenirs etaient con1n1C des

oiseaux en plein vol. » (RD p. 121) Eveline elle-n1eme a rencontre sa jeunesse dans la
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personne d'Odile Constant, la Sceur Etienne-du-Sauveur. Pour Odile aussi, la visite

d'Eveline fait revivre un temps perdu. Men1e si Odile declare «je n'ai pas d'histoire »

(RD p. 115), elle est transportee en effet vers son passe et e'est it la n1aniere d'une

petite fllle qu'elle agite la n1ain pour dire adieu aux visiteuses. II f~lUt avouer

neann10ins que la vie de religieuse qu'elle mene depuis longtelnps lui (teeOl'de un

sentin1ent d'appartenanee, de seeurite et de pennanenee. Elk est « it sa place ». Elk a

ehoisi eette place et elle y est libre, n1ais sans la liberte de Inouven1ent d' Eveline,

« apparue et disparue eon1lne une eon1ete. » (RD p. 115)

Le cercle et Ia droite

L'ilnage de la cOlnete61 dans Rue Deschambaull est frappante. Gabrielle Roy

s' en sert pour decrire Eveline, felnlne qui a « deserte» sa place traditionnelle de

felnn1e et de n1ere de fmnilIe pour entreprendre un voyage vel'S l' espaee ouvert du

Quehec sans la « pern1ission » de son n1ari. La ligne droite qui est 1a trajectoire de 1a

eOlnete est d 'habitude Ie signe du n1asculin alors que c' est Ie eercle qui caraeterise Ie

fen1inin. Le cercle est l' espaee fern1e, Ie syn1bole de la repetition, de la routine. 11 peut

syn1boliser aussi la securite. Odile Constant, par son non1 n1en1e predestinee it la

pennanenee, la stabilite et l' invariabilite de la vie de religieuse, est done contente de

garder l' espace clos du eouvent. Par eontre, son mnie Eveline, depuis sa jeunesse

envieuse du vol libre de l' oiseau, « ailnerait pouvoir alIer Oll elIe voudrait, quand elk

voudrait» (RD p. 89), et « aurait fini en vraie nomade. » (RD p. 101) La ligne droite

de son voyage est it la fois un n10uvement en arriere dans l' espaee et dans Ie ten1ps:

elle voyage non seulelnent vel'S respaee qui est Ie Quebec, n1ais aussi vel'S un temps

passe. Done, Christine voit sa n1ere reprendre un air de jeune fllle : « Et je In' apen;us

(,1 La comete Bennett etait visible de la Terre des mars 1970 et a ete observee pour la derniere lois en
fevrier 1971. II se peut que cet evenement soit I'inspiration de la comete dans Rue DeschalJlbau/l.
publie en 1972.
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con1bien maInan rajeunissait en voyage. » (RD p. 101) Pendant un ten1ps, Eveline

partage la liberte de son oiseau bien-ain1e avant de retourner dans Ie monde clos de sa

vie de n1ere de faIniUe. Florentine Lacasse, predestinee eUe aussi par son non1,

cherche activement a etablir sa place dans Ie Inonde etroit de fen1n1e et de n1ere. Elle

est la case, I' espace fern1e, Ie cercle. Le contact entre elle et Jean Levesque esC selon

Andre Brochu, « l'ilnpossible rencontre du cercle (univers de la fen1n1e-n1ere) et de la

droite (univers n1asculin) ».62 Jean s'etonne de ses sentin1ents pour Florentine: « Que

pouvait-il y avoir de C0111111un entre lui et U11e jeune tiUe qui se n0111111ait Florentine

Lacasse? » (BO p. 33) Jean s'approprie Ie syn1bole par excellence de la droite qui est

la neche. 11 se voit « lache » en plein vol dans « une ascension rapide » (BO p. 33)

vel's la reussite. Du viaduc de la rue Notre-DaIne, son regard tourne vel'S la n10ntagne

et Westlnount en passant par les clochers montant symboliquenlent vel'S Ie haut : « Ie

can1panile de Saint-Thon1as-d' Aquin, la tourelle a la colonnade du couvenC la neche

de Saint-Henri. » (BO p. 33) La fleche est aussi un sYlnbole traditionnel de l'adresse

nlanuellc, de l'agilite de i'esprit et de la guerre,eJ3 tous les trois ayant des liens surs ,'tla

destinee du jeune homn1e. Saint-Henri est pour lui Ie point d'intersection des trois

elen1ents qui Ie meneront a la reussite qu'il desire si passionnement. Pour quelqu'un

de son age et de son ambition, c'est Ie bon Inoment, une periode de guerre : « Est-ce

que ce n' etait pas la l' eVenenlent Oll toutes ses forces en disponibilite trouveraient leur

emploi? » (BO p. 33) 11 est a la bonne place: Ie lieu de son travail est la fonderie,

essentielle au progres de la guerre. II est « cet etre pratique qui aiinait Ie travaiL non,

pas pour lui-ineIne, n1ais pour l'an1bition qu'il decuple, pour les succes qu'il prepare»

(80 p. 24), et il a son regard fixe sur Ie but a atteindre : « Con1bien de talents qui

n'avaient pas ete utilises seraient, en effet, nlaintenant requis? Soudain il entrevit la

h2 Brochu, « Themes et structures de Bonheul' d 'occasion », p. 193.
(,3
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guerre con1n1e une chance vrain1ent personnelle, sa chance a lui d'une ascenSIon

rapide. » (BO. p. 33) Jean fait echo des sentiments enonces il y a longtemps par Ie

chantre d' Avon: « II se voyait lache dans une vie qui changeait ses va leurs, elle-

men1e changeante de jour en jour, et qui. dans cette n1er den10ntee des hommes, Ie

porterait sur une vague haute. » (BO p. 33) Selon Shakespeare: « There is a tide in

the affairs of men, Which taken at the flood, leads on to f0l1une. On1itled, all the

voyage of their life is bound in shallows and miseries. On such a full sea are we now

afloat. And we must take the current when it serves, or lose our ventures. »64 C'est

bien sous ce jour que Jean envisage son avenir : « On verrait a10rs qui c'etait Jean

Levesque. Lui-n1eme, plus tard, lorsqu'il retournerait vcrs cette periode presente de sa

vic, il saUl'ait qu' elle avait contenu en gern1e tous les elen1ents puissants de son

succes. » (BO p. 24) Le but est en vue. Selon Tuan, Ie but est en effet un lieu quand Ie

n10uven1ent vers ce but est dans une seule direction et qu' il n' existe aucune intention

de rebrousser chelnin. Le lieu present doit etre transcende pour que Ie but soit atteint.

La neche en est I' in1age parfaite.65

Dans I'ITuvre de Gabrielle Roy, Ie ten1ps directionnel et Ie mouvelncnt vel'S un

but sont souvent representes par I'in1age de la ligne droite du chelnin de fer ou de la

riviere. Quant ala riviere, Marc Gagne rappelle que l' eall et la riviere sont des images

de vie, de disparition et de regeneration, n1ais aussi d'eternel retour. 66 Pour Elsa

Kun1achuk, par exemple, 1a traversee de la Koksoak veut dire I' espoir et une premiere

tentative de reprendre controle de sa vie. Son retour force it Fort-Chin10 est un echec.

Son chen1in n' est plus lineaire, n1ais dessine plutot une orientation circulaire:

I' espace la reprend con1n1e dans un piege. Paula Gilbert Lewis fait relnarquer que la

he) William Shakespeare, Julius Caesar, London, Methuen, 1955, acte 4, scene 3.
h5 Tuan, Space and place, p. 180.
(,() Marc Gagne, « La riviere sans repos de Gabrielle Roy: etude mythocritique », Revue de l'Ullil'ersile
d '()Uall'a, 46, 1976, p. 386.
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plupart des synlboles royens de la n10rt sont circulaires, surtout en ce qui concerne les

voyages qui transportent les personnages vel'S Ie passe et, par consequent. it un point

ou se fern1e Ie cercle du ten1ps et de la vie.67 Le retour d'Elsa it Fort-Chin1o se tern1ine

dans sa desintegration physique et mentale : « Peu it peu la vie maintenant sans but

d' Elsa con1n1en<;a it se defaire.» (RSR p. 223) En n1arche Ie long de la riviere

Koksoak, « elle avait parfois I'ilnpression de descendre e1le aussi Ie COUl"S de sa vic

vel'S son but ultin1e, vel'S sa fin. » (RSR p. 229) Pour la vieille Martine dans ('ei ele

qui chanlail, Ie jour ou elle realise son alnbition de descendre encore une fois au

t1euve est Ie jour Oll se ferme Ie cercle qu' est sa vie: « Et elle etait contente entin

d' avoir vecu. Ensuite, presque aussitot. elle croula de fatigue, d' elnotion et d' avoir

touche au but mysterieux. » (CEC p. 127)

De tous les personnages pour qui Ie chemin de fer et la riviere rcpresentent

I'aventure, la decouverte ou I'evasion, Ie seul qui avance infailliblen1ent dans une

ligne droite est Jean Levesque dans son ascension vel'S la haute destinee signalee par

son nom. Tous les elen1ents concourent it lui accorder Ie succes. Meme I'enlplacement

de la maison qu' il habite facilite son voyage « lineaire » :

La n1aison n' etait pas seulement sur Ie chelnin des cargos. Elle etait aussi sur
la route des voies ferrees, au carrefour pour ainsi dire des reseaux de I' Est et
de 1'0uest et des voies lnaritin1es de la grande ville. Elle etait sur Ie chelnin
des oceans, des Grands Lacs et des prairies. (BO p. 29)

Par contre, San1 Lee Wong selnble se deplacer dans un cercle centre sur « la ligne

frele» de ses collines bien-ain1ees: «Auparavant. sur sa gauche, nlaintenant it sa

droite, elles etaient toujours dans sa vie. » (JBM p. 98) Son voyage it Sweet Clover ne

l'en1lnene qu' it une repetition de son experience it Horizon. Chez Azari us Lacasse, Ie

desir d'evasion qui Ie hante se focalise sur Ie chelnin de fer qui passe par Saint-Henri:

« II resta longtemps it la croisee it regarder Ies rails Iuisants. Toujours ils l'avaient

67 Gilbert Lewis, « The resignation of old age, sickness and death », p. 59.
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fascine. Fern1ant les yeux un peu, il les vit qui se deroulaient it l'infini et Ie

conduisaient vers sa Jeunesse retrouvee. Libre, libre, incroyablen1ent libre. il allait

recomn1encer sa vie.» (80 p. 334) Sur Ie plan du reel, cependant, d'apres les

ren1arques de Gabrielle Roy dans Fragile.\' fUl71ieres de fa terre, Azarius sera de retour

it Saint-Henri apres la guerre. Loin d'etre un evenement qui presage un

recon1n1encelnent, la guerre sera pour Azarius « une cruelle chance de Saltll » (FLT p.

173). une chance gaspillee. La reprise de son role d'avant-guerre. celui de chomeur

incorrigible, co'incide avec son retour aSaint-Henri. Selon Gabrielle Roy. « Azarius

n' avait pas beaucoup change. 11 lui etait encore plus facile [... ] de regler les

problen1es du n10nde dans I' abstrait que de faire face, chaque jour, aux n10destes

sacrifices, aux Inodestes efforts que la paix exige de nous. » (FLT p. 178) En11nanue1

Letourneau, lui aussi. suit un chen1in circulaire vers la guerre et sa n101'1. Con1n1e

l' auteur l' adlnet : « Je sais bien qu' Emmanuel est n10r1. » (FLT p. 185)

Toute I' hun1anite, a la longue, suit une route circulaire pour revenir au point

de depart qui est la n10r1. Pendant leur voyage en voiturc aux collines it cote de la

route d' Altamont, Christine doit se rendre a I' evidence - sa n1ere vieillit, n1ais en

n1en1e ten1ps, les collines lui ont rendu« sajoyeuse an1e d·enfan1. » (RdA p. 127) Elle

a ete « transportee dans Ie paysage de son enfance. revenue it son point de depart»

(RdA p. 126). Si la vieillesse et la jeunesse se trouvent en Inen1e telnps et au n1eme

endroit, il s' ensuit que la Inort est in1minente :

Et si c'etait sa vie passee qu'elle y retrouvait, en quoi cela pouvait-il etre
heureux? En quoi pouvait-il etre bon, a soixante-dix ans, de donner la Inain a
son enfance, sur une petite colline? Et si c' est cela la vie: ret1'ouver son
enfance, alors, a ce n10n1ent-Ia. lorsque la vieillesse I'a rejointe un beau jour.
la petite ronde doit etre presque finie, la fete tern1inee. (RdA p. 127)

Comme l'a fait ren1arquer Paula Gilbert Lewis. dans l'optique de Gabrielle Roy. la

mort, liee a la nature et au voyage. est un evenement des plus tragiques. Tout de
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n1Cn1e. elle est aussi une partie du cercle infini du telnps et de la vie. perpetuellen1ent

rt?incarnee et repetee. Le recon1lnencement est toujours possible. Selon ce critique, Ie

cerele de la vie et de la mort n' est jamais vrailnent clos, tant qu' il existe la n1emoire

du passe, n1anifestation, ajoute Lewis, d'eternite ou d'in1n10rtalite.6x La vieille

Eveline, en route aux funerailles de son frere Majorique, rel11arque les eollines au

bord de la route. Con1me chez de non1breux personnages royens, Ie paysage est pour

dIe Ie gardien de la n1elnoire :

Ces eollines de nuit rappeIerent a Eveline Ie visage de sa vieille mere [... J Et
ce souvenir devint si present en elle, la pressa tant de lui donner la vie.
qu' Eveline eleva un peu la voix : - Ma mere, pas un seul instant de sa vie dans
les plaines, je pense, n'a oublie Ie contour, Ie visage de ses eollines. Et je me
delnande si de tous les paysages qu'elle avait vus, ce n'est pas celui-la qui lui
est revenu a la veille de sa lnort, con1n1e son in1age a elle de la verite du
monde ... (DQE p. 41)

L'enracinemcnt

On a deja note la reponse de Georges Poulet devant la question « Qui SUIS-

je?» Pour Yi-Fu Tuan, la reponse est inevitablen1ent « Un paysage ».69 Un paysage

est l'histoire rendue visible. La conscience du passe est un elen1ent in1portant dans

I'attaehement ,\ un paysage ou a une patrie. La qualite de eet attaehel11cnt, un

sentiment hun1ain tres con1n1un, depend du nOlnbre de liens au paysage, a la terre ou a

la patrie. Le roman du ten~oir proclan1ait clairen1ent eette affection instinctive pour la

terre chez ceux qui la possedaient :

La terre revenait a Etienne, fils aine [... ] Ce qu' aimait Etienne, c' etait non !a
terre. mais sa lerre~ ee qu'ain1ait Etienne, c'etait ectte mCI11e terre qui s'en
venait a lui, a laquelle il avait un droit evident. irrecusable. lIs etaient des
hon1n1es non de la terre, lnais de leur terre. 70

(,S Gilbert Lewis, « The resignation of old age, sickness and death », pp. 61-62.
(,9 TlIan, « The desert and I », pp. 8-9.
70 Ringllet, Trente wpents, Montreal, Fides, 1938, p. 202.
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Pour cet indigene, la terre est « son Ul1lvers et sa vie ».71 L'idee s'applique sans

difficulte a la grande ville. Le heros de Confession de minuit de Georges DuhameL

Salavin, citadin parisien, a trouve Ie moyen de transforn1er la capitale en village:

Paris est grand, n1ais, dans Paris, j' ai mon village. Con1n1e presque taus les
hOlnmes je ne suis capable que d'une petite patrie. Les gens qui parcourent Ie
n10nde se croient delivres de toute servitude~ ne pensez-vous pas qu' il leur faut
s'in1proviser une patrie dans leur entrepont de navire ou leur wagon de chen1in
de fer?72

Pour d'autres, cependant, etre attache en pennanence a un lieu quekonque est

insupportable. Chaque societe a ses non1ades, c1ochards, vagabonds et travailleurs

saisonniers. Franc;ois Paradis, personnage itinerant de Maria Chapdelainu, explique

que « gratter toujours Ie men1e morceau de terre, d' annee en annee, et rester la, je

n' aurais jan1ais pu faire c;a tout Inon « regne », il n1' aurait selnble etre attache comn1e

un anin1al a un pieu. »73 Albert travailleur « etranger » sur les trentc arpents de chez

Moisan, n1ene essentiellen1ent une vie de nOlnade. II exen1plifie «l'eternel

n1alentendu des deux races: les pionniers et les sedentaires »7~ :

Trop de fois il etait reparti apres s' etre cru arrive en un lieu enfin permanent
pour ne pas savoir que pour lui, du n10ins, aucun lendemain n' etait fatal. Et
c' est cela qui faisait son etre difforn1e et secret pour ces gens rives it leurs

rtrente arpents de terre. )

II est interessant de noter que, paradoxalen1ent, c' est son n1anque d' aUac hement au

lieu qui Ie rend encore plus conscient de son environncl11cnt : « Et c' cst ccla qui lui

in1posait parfois conscience du decor environnant et Ie lui faisait regarder avec les

yeux d' un qui Ie voit pour r avant-derniere fois. »76 Tuan observe que l' habitude et la

routine affaiblissent la conscience du lieu. II faut du tel11ps pour qu'on se sente

71 Ibid.. p. 265.
72 Georges Duhamel. Confession de l71inuil, Paris, Editions J'ai lu, 1925. p. 171.
73 Louis Hemon, Maria Chapdelaine. Paris, Editions Bernard Grasset, 1954, p. 46.
74 Ibid., p. 47.

75 Ringuet, Trenle arpenls, p. 98.
7(, Ibid.. p. 99.
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vraiment (/ sa place dans un lieu, qu'on se sente chez sui. 77 Si la pernlanence est un

elenlent inlportant du concept d'attachenlent it un lieu, peut-on dire que les nOl11ades

connaissent un « sens du lieu»? C' est possible, puisqu' ils se deplacent nornlalenlent.

commc lcs habitants de Saint-Henri, dans les lil11ites d'ul1 tcrritoire circonscrit. 7X De

cette l11aniere, Gustave, Ie vagabond « cousin », voyage d'un nlenlbre de « fal11ille » it

r autre: « II etait parvenu chez l' oncle Alfred en Saskatchewan »~ « r annee suivante,

Gustave etait en Alberta. II nous l'annonya dans une lettre ecrite chez l' oncle

Edouard. » (JBM pp. 36-37) Le vagabond, cependant. doit trouvcr que son idcntitc -

qui suis-je? Oll suis-je? - est difficile it soutenir en exil. II est notable que Gustave,

rentre entin chez ses « cousins» Trudeau et en proie a une tievre, se perd dans la

confusion de toutes les identites accUl11ulees jusqu'a ce nlOl11ent-la: «Je SUlS

BarthelenlY, dit-il, Ie garyon de votre frere Alcide. Je viens de Saint-Jeronle~ c'est de

Saint-JerOl11e que je viens. » « Voyons! Vous me reconnaissez pas; je suis Honore,

I'Honore au pere Phidinle qu'on avait cru mort. » (JBM p. 40)

Pour Gabrielle Roy, « la OLI l'on retourne ecouter Ie vent. c' est la patrie» (FLT

p. 158) Un profond attachenlent a un lieu, l11eme subconscient, derive, d'apres Tuan,

tout sinlplenlent d'un sentinlent de fal11iliarite et de bien-etre, de la nourriture. de la

nlel110ire de sons et d'odeurs, d'activites en conlnlun et d'eVenel11ents importants,

accunlltles tous au cours des annees. 79 Le lieu est Ie produit de la transfornlation de

r espace. Soulignant Ie rapport essentiel entre Ie lieu et l'elel11ent createur, Keith H.

Basso affirme: «D'une certaine nlaniere, nous sonlnles les lieux que nous

.. 80 P B' 0 b'l 1" . 1 11111ag1110ns. » our nan s orne, I y a «un len reclproque entre es gens et es

77 Tuan, « In place, out of place », p. 3.
78 Tuan, Space and place, p. 182.
7') Ibid, p. 159.
so Keith H.Basso, cite dans Brian Osborne,« Paysages, memoire et commemoration: l'identite a sa
place », Declaration de principe commandee par Ie ministere du Patrimoine canadien, Halifax, 2001,

:...:.:...:.:..:..:.., ..:.:...:.. v.:....::.:....:.:.:..:."'_:., p. 4.
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lieux qu' ils habitent. Les gens creent les lieux, n1ais ils en tirent aussi une identite. »x I

11 faut neann10ins, avoir un sens d'appartenir au lieu, qu'on y soit che~ soi. D'une

certaine n1aniere, on se voit reflete dans ce lieu. Tuan distingue entre Ie sens du lieu et

I 'enracinemenl. Le pren1ier suppose une certaine distance entre 1'habitant et Ie lieu,

qui Ie sensibilise a son environnelnent, lui permettant de I'apprecier. Le deuxien1e est

par contre, un etat d' existence irreflechi. lIs' agit de I' incuriosite a l' egard du monde

exterieur et de I' absence du desir d' etre ailleurs. X2 L' enracinen1ent est evident dans

une con1n1unaute rurale sedentaire. Brigitte Faivre-Duboz decrit Ie paysan qui est:

Denue d'ilnagination et de curiosite pour tout ce qui est etranger a son
experience in1n1ediate [... ] [qui] ne parvient pas a donner quelque realite au
lointain [... ] Ce defaut d' ilnagination caracterise de Inen1e Ie rapport du
cultivateur a sa propre terre qu'il regarde sans la voir, d'un regard sans portee
et sans pouvoir d' objectivation, c' est-a-dire qui ne parvient pas veritablement
a faire de la terre un objet exterieur a celui qui regarde. x3

Dans Trenle arpenls. Ringuet represente ce n1anque d'interet a regard de railleurs a

travers l'image de «l'horizon hern1etique »84 d'une COn1n1unaute «hon10gene et

fern1ee sur elle-n1en1e »X5 et Louis Hernon parle dans Maria Chapdelaine de 1'ideal de

la« paix imn10bile » chez les « sedentaires », les paysans venus de France. X
()

Dans l'~uvre de Gabrielle Roy, l'in1age souvent associee a la stabilite et Ll

l' enracinen1ent est celle de l' arbre. Pour Christine, sa grand-lnere, quoiq ue « toute-

puissante », n'est qu'un « pauvre vieux chene isole des autres, seul sur une petite

cote. » (RdA p. 34) Christine pense a tous les arbres « enfern1es en leur dure ecorce,

les pieds pris dans la terre, incapables, Ie voudraient-ils, de s'en alleI'. » (RdA p. 34)

Cette ilnage de l'arbre enracine dans Ie sol se trouve aussi dans Ie conte de Roch

XI Osborne, « Paysages, memoire, monuments et commemoration », p. 4.
X2 Yi-Fu Tuan,« Rootedness versus a sense of place », Landscape, 24. 1980, p. 4.
X3 Brigitte Faivre-Duboz, « Seuils de la modernite : Trenle (l/penls et Bonheur d 'occasion », Quebec
Sludies, 32,200 I, p. 72.
X-1 Ringuet, Trellle arpenls, p. 10.
X5 Faivre-Duboz, « Seu ils de la modernite : Trenle arpenls et Bonheur d 'occasion ». p. 72
X6 Hemon, Maria Chapdelaine, p. 47.
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Carrier « 11 se pourrait bien que les arbres voyagent ». Le vieil Hern1enegilde « avait

vecu toute sa vie sans jalnais franchir la frontiere du village. 11 etait d'ailleurs tres tier

d'avoir vecu ainsi, enracine a la terre de notre village. »87 L'absence de curiosite d'un

autre lieu fait qu' on vit essentiellelnent dans Ie present et qu' on est indifferent au

passage du temps. Pour la personne « enracinee », Ie sentiment du JJ10i se perd dans

son n1ilieu. Par contre, un sens du lieu est base sur un Systen1e de valeurs activen1ent

partagees par toute une COmn1lll1aute et gardees dans la n1en10ire collective. Tuan cite

rexen1ple des habitants du n1ilieu urbain qui, par rechange incessant d' infonnation

dans I' enceinte du voisinage, ont Ie pouvoir de creer ou de cietruire Ie caractere de leur

lieu. Un reseau de bavardage, par exemple, peut favoriser Ie succes d'un magasin et

en n1en1e temps condamner un autre a l'oubli. 88 La signification du lieu se manifeste

surtout dans l'interaction avec autrui. 11 s'ensuit que la langue est essentielle a la

forn1ation d'un sens du lieu et qu'elle se trouve au creur de la culture hun1aine.

La parole

La langue est fondmnentale a I'identite culturelle. C' est un pilier de la culture:

« Par la langue, nous avons ce que Ie passe nous a Iaisse con1n1e message et ce que Ie

present con1pose pour nous. C' est la langue qui nous lie, et c' est elle qui ronde notre

identite. Elle est un elelnent essentiel et sans la langue il n'y a pas de culture. La

langue nous aide atout interpreter. »89 Les n10ts ont Ie pouvoir de creer Ie lieu. Le lieu

n'existe pas a moins qu'il ne soit realise, d'abord en pensee et en n1elnoire et ensuite,

par Ie Iangage, qu'il soit ecrit ou parle. lJO Le conteur assun1e done un role

X7 Roch Carrier, Les e/~lants du bonhol7ll7le dans la lune, Montreal. Stanke. 1979, p. 124.
xx Tuan, « Rootedness versus a sense of place», p. 6.
X') Seydou Badian Kouyate cite dans Mahamadou Sangare, « L' identite culturelle »,
IlUD:\\\~\\_J:',;Hl.L(tnL'!dLmJh~1111mL~(lng(lr~:J1LIJ1J, p. I.
')(1 K.C.Ryden. Mapping the invisible landscape: /hlklore, \I'1'iting ami the sense nlplact!, Iowa City.
University of Iowa Press, 1993, p. 241.
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d ~ in1portance dans sa societe. Dans La Route d 'A ftamont, notre romanciere parle du

« poignant et n1iraculeux pouvoir de ce don ... de bien raconter. » (RdA p. 132) La

parole peut lier un individu a un autre, a son envirOnnel11enC aux autres mCl11bres du

groupe et a leur histoire COn1n1lll1e. La narratrice d'« Un vagabond frappe a notre

porte» fait ren1arquer I' efficacite des histoires du vagabond/conteur Gustave. Par ses

paroles, il retablit un lien affectif entre leur pere et la parente dont il n ~ a pas entendu

parler depuis quelque temps: « Mon pere selnblait avoir change, avoir quitte une

sorte de penOlnbre en renouant si l' on peut dire avec sa f~ln1ille que d' obscurs

malheurs ou d ~ obscurs enteten1ents avaient di visec, eparpi Ike a tous les C0111S dll

pays. » (JBM p. 21) Pouvoir dialoguer avec son nouvel an1i Stanislas Lanski pern1et a

Pierre Cadorai de regagner un sens de son n10i, identite din1inuee depuis son arrivee a

Paris: « Les histoires fusaient de son c~ur. A se racontec il decouvrait un plaisir

inediC neuL etrange, qui lui restituait son identite, sa vie, sa realik done depuis des

jours, aParis, il etait con1n1e depouille. » (MS p. 129)

La parole transforme en realite ce qui n ~ existait que dans l'in1aginaire. Tuan

cite l' exen1ple de la peinture chinoise qui englobe l' in1age, la poesie et la calligraphie.

Les annotations et les con1n1entaires calligraphies sont fa voix du tableau. Le sujet dc

la peinture selnble incon1plet et prosa"ique sans la calligraphic qui attire l'attention aux

traits sensuels y caches, comme Ie son de l' eau et Ie parfUln des tleurs. 91 Les trois

n10ts Maria Martha Yaramko ecrits « lettre apres lettre tremblee » OBM p. 119) sur la

crOiX qUl marque sa ton1be revelent la realite d'une existence qu'on allloait pense

oubliee.

Que Ie n10t ecrit exprin1e la pensee est evidenc Inais Gabrielle Roy demontre

par I' experience de quelques-uns de ses personnages que la distance entre une idee et

lJ! Yi-Fu Tuan, « Language and the making of place: a narrative-descriptive approach », Annals o(the
Association ofAmericun Geographers, 81.1991 0 p. 691.
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son expreSSiOn est quelquefois infranchissable. Alexandre Chenevert et Elsa

Kun1achuk decouvrent tous les deux I' insuffisance du 1110t ecrit C0111111e 1110yen de

capturer et d' expri111er la pensee. Pour Elsa, « Ie fait d' avoir du papier et des crayons

[l],incita a ecrire des lettres» (RSR p. 170). mais Ie projet ne dure pas longtemps :

« suivre ses pensees C0111111e on suit la course des nuages. ou encore. indetiniment Ie

til de I' eau. etait une chose: courir apres, les traque... les enfermer en des 1110tS. en

etait une autre. » (RSR p. 171) Au lac Vert, Alexandre decide d' ecrire une lettre a la

presse : « un 111essage qui depasserait de beaucoup sa Iettre autrefois publice dans Ie

So!' » (AC p. 191) II decouvre cepel1dant que, pour bien rendre ses el110tions. il lui

111anque les 1110tS, « les 1110yens qui I' eussent rendue C0I11111ul1icable. » (AC p. 193) Sa

lettre au journal reste il1achevee. Notons it cet egard les re111arques d'Estelle

Dansereau concernal1t I' association SY111biotique entre Sa111 Lee Wong et Ie Basque

Sl11ouillya. que les deux «se c0111pletent chacun rCl11plissant Ies lacunes chez

l'autre. » C'est S1110uillya qui ecrit les lettres « dictees » par Wong. Dansereau ajoutc

que « par sa plun1e, Sl110uillya devient r agent de la parole de Sa111. »92 L' un devient

donc la voix de I' autre.

Les 1110tS i111prin1es dans les journaux ukrainiens de Stepan Yaral11ko suscitent

la 111e1110ire de la vie d'autrefois et Ie reve irrealisable d'y retourner. II s'enrage contre

« cet absurde effort des hon1n1es pat·tout dans Ie 1110nde pour ameliorer leur sort»

(JBM p. 127) et contre lui-1Uen1e pour avoir tout n1ise sur une nouvelle vie au Canada.

Selon Mathieu Sil11ard, «Ce qui constitue Ie cil11ent de sa culture, la langue. est

devenu Ie POi11t de reference apartir duquel toute sa vie se111ble futile. placee. des Ie

depart, sous la 111auvaise banniere.»93 A la suite de ses tentatiyes d' apprendre

')2 Estelle Dansereau, « Convergeance/eclatement: I'immigrant au risque de la perte de soi dans la
nouvelle « OU iras-tu, Sam Lee Wong? » », Canadian Literalllre, 127, 1990, p. 105.
'n Simard, « Commentaire parallele entre Unjardin all bOll! dl! mOl/de et la « litterature » quebecoise »,
paragraphe 6, lignes 5-10.
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I' anglais, Martha Yaramko se rend con1pte, con1n1e d' autres personnages royens,

qu' elle n' aura jamais une assez bonne Inaltrise de cette langue de « l' Autre» pour

exprilner son identite, ses pensees et ses en10tions les plus intin1es : « Comn1ent font

donc les sentin1ents que I'on n'exprin1e jan1ais, qui vivent replies dans les plus

lointaines retraites de I' arne, que I'on ne nOlnlne n1elne pas, con1ment font-ils pour ne

pas tout a fait n10urir? » (JBM p. 128) Elle doit con1n1e d' autres personnages royens,

se n1ettre a utiliser des forn1es de con1n1unication non verbales.lJ-t Pour Sam Lee

Wong, c'est son sourire qui est selon Estelle Dansereau, un « pre-Iangage »,lJ) et qui

paralt « a tout propos sur son visage triste. En lieu et place de langage? Parce qu' il ne

savait autren1ent se faire con1prendre? » (.IBM p. 56) Luzina Tousignant en route a

l'lle de la Petite Poule d' Eau, surn10nte par son rire Ie Inanque d' une langue comn1une

entre elle et ses hotes islandais. En tant que con1municatrice incurable et en depit de

l'incOlnprehension apparente des Islandais, «elle se n1it a expliquer Ie chemin a

prendre pour atteindre sa lnaison [... ] Riant, elle convint que c' etait l' habitude de

vivre si loin du monde qui faisait que, lorsqu'elle en avait la chance, elle devenait si

bavarde. » (PPE p. 31)

Reduite au silence par son incapacite de comn1uniquer avec son 111ari et ses

enfants, Martha Yaran1ko se trouve prisonniere d' un paysage qui retlete parfaiten1ent

sa solitude et son depaysen1ent. Sa vie est « enfouie en tant de silence qu'elle y

paraissait dissoute. » (JBM p. 131) Dans cette impossibilite de con1n1uniquer, I' espace

de Martha ne sera jan1ais transfonne en lieu hUlnain. II ne lui restc qu'a se creer son

cspace a elle : son jardin. Selon Nicole Bourbonnais, c'est par la creation d'un jardin

que les espaces du jardin et de la plaine se rejoignent. L 'espace tcrrifiant s'adoLlcit et

()~ Ellen R. Babby, « A la recherche du sens : De qlloi I 'el7l7llies-llI, t'wline:) », V'oix el l1Jluges, I'-L
1989, p. 424.
')5 Dansereau, « Convergence/eclatement », p. 104.
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l'inhUlnain s'humanise.96 Le silence entre Martha et Stepan avait donne nalssance,

semblait-il, a une distance deshumanisante infranchissable. Mais Estelle Dansereau

fait remarquer que, si les hun1ains ne peuvent franchir les distances qu' ils ont creees

entre eux, la nature, au n10yen du vent et des tleurs, « traverse ks barrieres et [... ]

111arie les contradictions. »97 Au Inoment de sa n10r1, Martha se rejoint avec Ie paysage

qui est, selon Vincenza Costantino, « une sensation particuliere ou tout un enscillble

de sensations con1ph~lnentairesliees aun son, ou 111e111e aun silence. »9X

« L 'eternite, en fin de cOlnpte cela pouvait-il etre? Que Martha elle-llle111c eut

etc vOlilue, pensee, et dec idee par un Createur? Toutes ces choses etaient pour elk

trop vastes, trop difficiles. Elle ecollta plutot Ie vent [... ] Acette hll111ble in11110rtalite

de I' air, du vent et des herbes, elle confia son ame. » (JBM p. 169)

'J6 Nicole Bourbonnais,« La sYll1bolique de I'espace dans les recits de Gabrielle Roy», Voix etllllages,
7, 1982, p. 378.
l)7 Estelle Dansereau, « Narrer I'autre : la representation des ll1arginaux dans La ri"i!!re sans rejJos et
Un Jardin au bout du Illonde », in Andre Fauchon (ed.), ColloC/ue international « Gabrielle Roy»,
Saint-Boniface, Manitoba, Presses Universitaires de Saint-Boniface, 1996, p. 463.
n Vincenza Costantino, «Gabrielle Roy: ses racines et son ill1aginaire », in Andre Fauchon (ed.).
ColloC/ue international « Gabrielle Roy», p. 381.
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Chapitre 2

Le depaysement

La «theatralisation» des decors romanesques est un elen1ent cssentiel it

l'evolution des personnages et de I'action de l'reuvre. L'illusion spatiale du deCOL que

ce soit dans un ron1an, au theatre ou au Cinen1a, cree un n10nde Oll la banalite de la vie

est n10lnentanen1ent suspendue dans une rencontre avec Ie fantastique. Le lecteur du

rOlnan, COlnn1e Ie spectateur au theatre ou au cinen1a, place physiquelnent et

affectiven1ent hoI's de l'action, reflechit sur ce qu'il « voit ». C'est Ie lecteur ou Ie

spectateur, plus que Ie personnage ou I' acteur, qui peut saisir I' integralite de

l'interaction du personnage et son environnelnent. I Dans Maria ('hapde/aine,

I' ecrivain Louis I--Ien10n, conscient de Ia presence virtuelle du lecteur qui assiste en

spectateur aI' action du roman, depeint I' interieur de la n1aison Chapdelaine en decor

de theatre ou se deroule Ia vie de ses personnages :

[... ] ces deux compartin1ents de la salle unique, chacun enclos de trois cotes,
ressen1blaient a un decor de theatre, un de ces decors conventionnels dont on
veut bien croire qu'ils representent deux apparten1ents distincts, encore que les
regards des spectateurs Ies penetrent tous Ies deux it Ia fois. 2

II est vraiselnblable que dans I' reuvre de Gabrielle Roy, ancien n1en1bre de la troupe

de theatre Ie Cercle Moliere, Ia frequence des allusions au don1aine theatral et la

presence de nOlnbreux personnages it la fois acteurs et spectateurs soient signiticatifs.

Andre Brochu aftirn1e que « Ie pren1ier soin de Gabrielle Roy, lorsqu' elle an10rce une

nouvelle scene, est de situer son personnage dans un decor; jan1ais d' endroits vagues,

imprecis; jmnais on ne voit un personnage s'abandonner it ses pensees, dans l'absence

I Tuan, « In place, out of place », p. 8.
~ I-lemon, Maria Chapdelaine, p. 31.
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de tout decor. Et les lieux sont intin1en1ent n1eles aI' action ron1anesque, ~ll'evolution

des destins et de I' ceuvre. » 3

La description detaillee du village, « Ie lieu-dit Volhyn, en Alberta» (.IBM p.

117), qui con1n1ence Ie conte «Un jardin au bout du n10nde» fait penser aux

directions pour une mise en scene theatrale : « Sur Ie bord de cette pauvre route se

trouvc unc ecole d'ancien n10dele, avec son teacherage; acote, une provision de bois

el11pile [... ] il y a aussi une n1inuscule l11aison de priere, chapelle bizarre [... ] un

sel11blant de portique precede de trois n1arches, un peu de vitre coloree dans des fentes

etroites qui servent de fenetres, et jusqu'a un petit clocheI' bulbeux [... ] A I'interieur,

des toiles d'araignee couvrent la face des vieilles icanes. » (JBM p. 117)

Dans « La riviere sans repos », Gabrielle Roy decrit Elsa Kun1achuk et ses

amies qui, pour aller au cinen1a, doivent prendre une route goudronnee cOllstruite par

l' Arn1ee al11ericaine. La surface lisse de la route est d' un effet extraordinaire : « Tout

d'un coup, on avait l'in1pression d'etre ailleurs, pour ainsi dire dans une ville. » (RSR

p. 95) Pour les jeunes filles, la route fait partie du monde de l'in1agination. un lieu de

transition entre Ie n10nde irreel du cinel11a et leur pays esquin1au. Quand elle est

attaquee par Ie soldat mnericain, Elsa sen1ble presque indifterente, toujours sous

l'en1prise d'une identite empruntee aux acteurs du filn1 qU'elle vient de voir: « tout

etait tel qu'au cinen1a, etrange, lointain, a peine vraisen1blable. » (RSR p. 100) Elle a

du l11al a separer « la realite du buisson de I'histoire d'al11our vue a l'ecran plus t6t

dans la soiree et dont ceci pouvait sembleI' la suite. » (RSR p. 100) Son identification

avec un personnage cinen1atographique sel11ble neann10ins transitoire. Les souvenirs

de l'episode au bord du Koksoak se transforment en « in1ages t10ues comme celles du

cinelna, promptes a s'etTacer dans I'esprit d'Elsa. » (RSR p. 102) Quoique « ain1ant Ie

-' Brochu, « Themes et structures de BOJ1helif d'occasioJl », p. 181.
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cinema con1n1e un songe n1erveilleux, elle n' en etait pas n10ins rendue heureuse par Ie

sin1ple fait de retrouver les realites du pays esquin1au. » (RSR p. 98) Pour Elsa, loin

d' etre centree sur Ie n10nde chin1erique du cinema, la realite est un topos du lieu. de la

con1n1unaute et du moi.4

Le decor romanesque est espace et lieu. COlnn1e nous raYOnS vu. Ie lieu

signifie identite et securite. Pour Gabrielle Roy, avoir connaissance de son lieu veut

dire qu' on peut satisfaire son besoin de se connaitre. 5 Si. pour un personnage. il

n'existe dans ce lieu ni sens ni realite, si l'individu ne peut se voir ret1etc de quelque

n1aniere dans ce lieu, s'il n'y a pas d'echo du moi, s'il ne peut s'idenlUier avec ce lieu.

il en resulte desorientation, alienation, depaysen1ent. Les questions qui suis-je! et oz'(

suis-je! sont les n1en1eS : .Ie ,\'uis I 'e,\pace oil je suis.

Le geographe Yi-Fu Tuan souligne Ie desir con1n1un a tout etre humain

d' appartenir, d' etre oriente et d' etre accepte dans Ia societe Oll il vit. Pour Tuan,

l' expression he is nowhere deflnit Ia confusion et la peine d' un sens de deplacelnenL

mais il ajoute que, de ten1ps en telnps, l' individu aurait besoin de transcender un lieu,

d' oser abandonner la securite de son lieu fan1ilier pour creer un sentin1ent (1' etre nulle

part, d'etre depayse. 6 Dans Trenle arpenls, l'itinerant Albert se rejouit de sa vie de

travailleur n1igratoire. Ce citoyen du n10nde declare: « Je ne suis plus de nulle part. »7

De la n1en1e Inaniere, Ia vieille fen1n1e Eveline, en route a I' enterrelnent de son frere

Majorique, se sent a l' aise dans son role d' etrangere. Elle est consciente d' un certain

depayselnent, n1ais pour elle, c'est quelque chose de n1erveilleux : « Cette nuit-la elk

se sentit delicieuselnent depaysee, et assez jeune pour gouter la richesse qui

4 Kenneth R. Olwig, « Landscape as a contested topos », in Adams, Paul c., Hoelscher, Steven and
Till. Karen E., (eds), Textures olplace .. e.\ploring humanist geographies, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 2001, p. 95.
5 Laurence Ricou, Vertical man/Hori::ontal world: man and landscape in Canadian prairie jic!{()I7,

Vancouver. University of British Columbia Press. 1973, p. 124.
() Tuan. « In place, out of place », p. 3.
7 Ringuet, Trente arpents, p. 132.

60



accon1pagne Ie depaysen1ent.» (DQE p. 42) Pour l'esprit libre, pour l'hOlnme

pensant, pour Ie philosophe, chez l11oi, Ie lieu securisant, est sans in1portance. La

stabilite et Ie changen1ent sont tous les deux essentiels a l'existence hUlnaine. Par

consequent, il existe chez 1'hon1n1e une attitude an1bivalente envers Ie lieu. En

evoquant «1' etre partage» chez notre ecrivain, Albert Le Grand observe que

« l'ceuvre de Gabrielle Roy renvoie sans cesse l'ilnage d'un etre double, tiraille entre

Ie besoin d'etre ici en securite et la en liberte. »g II fait remarqucr que chez tant de

personnages de Gabrielle Roy, il y a un « desaccord entre la conscience et la realite

, . l)
exteneure. »

La perception du lieu par les sens

Nous avons vu que, selon Tuan, ce sont les sens qui nous lient a un lieu et au

monde reel. L' oui"e, l' odorat, Ie goClt et Ie toucher sont les sens de la proximite. C'est

par eux que l' individu est mis en contact avec son environnen1ent in1111ediat. I () II

s'ensuit que Christine, Ie jour de sa visite au lac Winnipeg avec Monsieur Saint-

Hilaire, en/end Ie chant de l'eau qui vient « s'eteindre sur Ie sable [... J tranquillc,

toujours Ie Inelne » (RdA p. 75) et elle s'elnerveille que Ie son la pousse au S0l11111eil.

Elle est de plus en plus consciente de l'imlnensite de la nature: « Oh, que cet univers

est done etrange ou nous devons vivre, petites creatures hantees par trop d' in fini! »

(RdA p. 88) Se promenant sur la montagne de Westmount « cctte cite de calme. de

l'ordre », En1n1anuel «a!)pira [son] air salubre in1pregne de feuilles fraiches et de

gazon hUlnide. » (BO p. 281) II a l'in1pression que « s' etaient detachees de lui en

route les odeurs de ble, d 'huile, de tabac sucre» (BO p. 281), odeurs 111en1cs qui

S Le Grand, « Gabrielle Roy au l'etre partage », p. 39.
') Ibid.. p. 57.
10 Tuan. « rn place. out of place », p. 8.
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ridentifient avec Saint-Henri. II a tort, neann10ins, puisque Roy fait ren1arquer que les

odeurs l'ont penetre «con1n1e un relent de n1aladie.» (BO p. 268) Pour Pierre

Cadorai, Ie goul de la viande du caribou, victin1e de la chasse, provoque un haut-Ie-

c~ur. Pierre n1ange et pleure « sur cette creation, son inilnaginable durete » (MS p.

96), tant il ressent de la pitie de la souffrance des betes. La jeune institutrice Christine,

en cOlnpagnie de son eleve Mederic dans les collines de Babcock, eprouve Ie plaisir

de loucher du bout des doigts la presence vivante de la truite. Elle cherche une

explication raisonnable a ce phenOlnene, mais finit par avouer : « r entrais dans Ie

men1e ravissen1ent que Mederic » (CEV p. 139) en face des secrets de la nature.

La vue

Tuan constate que les quatre sens, I' ou'ie, I' odm"at, Ie gout et Ie toucher. sont

les n10yens les plus SUI'S d'arriver a une conscience affective d'un lieu parce qu'ils

« enveloppent » l'individu. Pour lui, Ie « cinquieme » sens, la vue, agit n10ins sur les

emotions. C' est Ie sens Ie plus « cognitif »." On ne voit que ce qui est devant soi et

on reste toujours en Inarge de son propre champ de vision. Tous les objets, quelle que

soit leur distance, sen1blent toujours lei-bas. On ne peut posseder ce qui n' est que

visible: il reste une distance physique et psychologique entre Ie spectateur et ce qu' il

voit. 12 Cette analyse s'applique bien au cas de Sam Lee Wong. Perpetuellement a la

recherche des collines de sa jeunesse, « apeine saisissables au fond de son souvenir»

(JBM p. 52), Smn se trouve enfin a Sweet Clover, Oll il decouvre, « dans la direction

opposee, la ligne frele des douces collines in1prin1ees sur Ie bleu hivernal de

I'horizon. » (JBM p. 98) Elles lui sont visibles, mais il reste un ecart entre son regard

et leur realite. II n' arrivera jan1ais a son but: « Il releva les yeux sur les collines. La

II thic/.
I~ thid.

62



vel'S quoi il avait toujours n1arche ne devait plus etre bien loin n1aintenant. » (.IBM p.

99) Estelle Dansereau soutient que I'apparence des collines a l'horizon « rappelle it

San1 Lee Wong qui il est et d'Oll il vient et surtout qu'il participe toujours au long

processus d'identification. » 13 Pour Pierre Cadorai, son « regard si particulier » (MS

p. 86) de peintre lui pennet de capturer dans son ceuvre I' essence de la montagne la

Resplendissante. Mais puisque qu'il n'accede a cette montagne que par la vue, unc

distance esthetique reste entre lui et la Inontagne, et Pierre con1prend entln que « la

montagne de son in1agination n'avait presque plus rien de la Inontagne de rUngava. »

(MS p. 170) Sur Ie point de Inourir, il s'apen;oit que ceUe distance entre Ie concept et

Ia realisation s'est dilninuee. Sa n10ntagne resplendissante lui reapparait

mon1entanelnent, n1ais l' ceuvre Inajeure de Pierre reste inachevee. II fern1e Ies yeux et

son obsession n' est plus: « La haute n10ntagne s' eloignait. Qui. dans Ies bnunes, Ia

retrouvera! » (MS p. 171)

Pour atteindre I'objet desire ou Inen1e pour creer l'illusion d'une vrale

con1n1union, il faut que les yeux soient fern1es. I
'+ Tuan cite l' exen1ple de l' enfant qui

regardera quelqu'un fixen1ent sans la n10indre gene, Inais qui, quand il cherche a se

perdre dans Ie 1110nde securisant de I' i111agination, fenne les yeux et suce son pouce.

Notre perception regie Ia maniere dont nous reagissons devant un stilnulus externe :

certains phenon1enes sont nettclnent saisis par l' esprit, pendant que (1' autres sont plus

ou moins obscurcis. ("est ainsi qu'il faut con1prendre l'emoi de Florentine quand, des

Ie retour ,\ Ia n1aison Lacasse, Jean I' en1brasse sur les yeux fennes. Elle selllble perdre

I'usage de ses sens, « Tfrtonnant dans Ie vide, con1n1e une aveugle » (80 p. 76). Elle

cherche Ie seuil de la Inaiso11, s'efforyant de ne faire aucun bruit de peur de rompre Ie

souvenir qui la tenait : « II 111'a e111brassee sur les yeux. » (80. p. 76) j\'entendant

13 Dansereau, « Convergence/eclatement », p. 103.
1-1 Tuan, « In place, out of place », p. 8.
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presque nen de ce que lui dit sa n1ere, Florentine se perd dans Ie n10nde de son

imagination: « Comn1ent les petites lniseres quotidiennes auraient-elles pu desonnais

la toucher! » (80 p. 77) Rose-Anna ren1arque entin la distance qui la separe de sa

fille : «Elle n' esperait plus atteindre Florentine, la. si pres pourtant.» (BO p. 77)

Cette distance entre fille et n1ere est la n1elne qui separe Rose-Anna de sa propre

mere. Mais Rose-Anna a garde les yeux ouverts: «Sans doute. avait-elle cesse

quelque ten1ps de se voir elle-Inelne telle qu' elle etait aux yeux des autres et. eblouie

par son desir, entrainee par sa deception, elle avait reve l'in1possible. » (BO p. 176)

Ce n'est qu'au n10n1ent ou Rose-Anna parle de sa nouvelle grossesse que Florentine.

se ren1ettant en contact avec Ie n10nde reel, entre « dans la realite. » (80 p. 77) Trois

semaines apres. Florentine est au restaurant avec Jean. Encore une fois. les yeux

fermes, elle s'adonne au n10nde ilnaginaire de son desir : « elle se sentait elnportee

dans un 1110uven1ent passionne [... ] Sa passion deja lui fennait les yeux [... ] Ses

paupieres s'alourdirent ». Jean doit la convaincre de son indifference envers elle : il

faut qu' elle ait les yeux ouverts : « I1lui prit Ie n1enton et Ia forya a Ie regarder en face

[... ] - Je ne suis pas ton ami de garyon. » (80 pp. 165-167) Dans Rue Deschomhoull.

Alicia, la sreur de Christine, habite seule dans un n10nde d' OLI elle ne sort que

raren1ent, lnonde de « longs corridors obscurs et de passages noirs [... ] que ron

parcourt une lan1pe a la lnain. » (RD p. 156) La lun1iere de con1prehension ne se laisse

voir que mon1entanelnent sur son visage: « Des pensees, de vraies pensees passerent

sur son visage n1ais con1n1e des passantes voilees. indecises.» (RD p. 156)

Inevitablen1ent. son contact avec Ie n10nde reel con1lnence a s·affaiblir. Christine

imagine « une riviere invisible qui s'est creusee » entre elle et sa sceur : « Alicia. sur

l'autre rive. prenait de la distance ... n1ysterieusement. .. elle se retirait. » (RD p. 157)

« Voila, dit Le Grand, l'espace sans issue. Au bout de la solitude, Alicia s'enlise dans
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ralienation totale. La conscience, prisonniere d' elle-n1en1e, sans issue elle aussi, n' est

plus qu'un petit espace noir, un regard vide» 15 :

Ensuite, elle s'en retournait d'oll elle venait; son regard nous perdait
tous, parents, an1is, petite s~ur. II n'y avait plus personne qu'elle
lnelne d'enfern1e dans son regard etranger. J'in1aginais deja con1bien il
doit etre atTreux d'etre toute seule en soi. (RD p. 145)

La pcnscc et l'alienation

Tuan souligne Ie rapport entre la pensee et 1'alienation : « I lived in a fool's

paradise and was happy until n1Y eyes were opened. » Ces paroles suggerent que si on

ales yeux grands ouverts, on est un exile, on est depayse. 16 Pendant ses longues nuits

blanches, Alexandre Chenevert. accable de pensees grouillantes, eprouve «une

sensation d' etrangete [ ... ] Que faisait-il dans ce siecle? [ ... J Comlne bien des hOl11111es

in1aginatifs, Alexandre se figurait n' etre pas fait pour Ie ten1ps Oll il vivait. » (AC p.

15) Voir et penseI' sont etroiten1ent assocics. Voir c' est savoir. C' est Ie spectateuL

physiquement et affectivement hoI'S de 1'action d'une piece de theatre, ct non pas

l' acteur, qui cOlnprend 1'integralite des evenen1ents representes. Le spectateur

retlcchit sur tout ce qu'il voit. Autren1ent die il voit en ilnagination. Pense,. peut

s' approprier au sens de l'expression anglaise « to take leave of one's senses» (y

con1pris la vue). On « perd la tete»; on quitte Ie n10nde reeL on est a la fois partout et

nulle part. 17 Hannah Arendt I' exprin1e ainsi :

While thinking, I an1 not where I actually an1; I an1 surrounded not by sense
objects but by in1ages that are invisible to everybody else. It is as though I had
withdrawn into SOlne never-never land, the land of the invisibles, of which I
would know nothing if I did not have this faculty of ren1en1bering and

181l11aglnlng.

15 Le Grand. « Gabrielle Roy au I'etre partage », p. 41.
II> TlIan, « In place, out of place », p. 8.
17 Ibid.

18 Hannah Arendt, cite dans TlIan, « In place, out of place », p. 8.
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IIs' ensuit que les Doukhobors, ayant en vue la Vallee Houdou, rejettent la

protestation de leur guide McPherson: « Ce ne sont pas des Inontagnes la-bas. ni une

riviere dans la vallee [... ] tout cela est mirage, tro111perie » (JBM p. 112). Pour voir la

vallee, ils se servent des yeux de I' tune. «Ils savenL ou a peu pres. rapporta

l'interprete. que la 1110ntagne et la riviere ne sont qu'illusion, mais ils disent : peu

in1porte. puisque nous Ie voyons. » (JBM p. 112) Descartes. dans son Discours de 10

!vle/hude, affinne: «A cause que nos sens nous tron1pent quelquefois. je voulus

supposeI' qu' il n'y avait aucune chose qui fnt telle qu' ils nous la font imagi11er. »It)

Pour l'etre hU111ain, l'acte de penseI' entraine des paradoxes: il offre la sensation

d'etre encore vivant - cogi/o ergo sum - Inais en Ineme telnps, en pensanL on

demo/erio!ise les objets autour de SOi, On est C0111111e 1110rt au Inonde Inateriel. On

eprouve en n1en1e te111pS Ie contact et la separation: ce qui est pres sen1ble loin et Ie

I ·· bl ' 20Oll1tall1 sen1 e tout pres.

Dans son livre Escapism, Yi-Fu Tuan fait remarquer que beaucoup de socictes

croient que I' acte de penseI' (et il s' agit ici d' un acte volontaire) peut causer du

chagrin et que l'acte de penseI' est lui-n1eme un sig11e de 111elancolie. Pour Albert

Call1Us, c'est en pensant que l'ho111n1e con11nence a c0111prendre la Inisere de 1a

condition hUlnaine.21 Les gens heureux n'ont pas besoin de penseI'. Pour les Inuits. dit

Tuan, penser signifie ou qu' on est fou ou qu' on tient a des opinions independantes.

deux conditions bien antisociales et deplorables. 22 Dans Ie conte de Gabrielle Roy

«Les Satellites ». Isaac ne reconnait guere sa fille Deborah: «011 eut dit que

maintenant elle ne pensait plus tout a fait comn1e eux, que 111elne on ne pouvait plus

I') http://philia.onl ine. fr/txt/desc_003 .php
.:'u Tuan,« In place, out of place, p. 9.
.:'1 Albert Camus, cite dans Lee Brotherson. « Alexandre Chenevert: an unhappy Sisyphus ». Essays ill
French Literatllre, 18. 1981, p. 90.
]] Yi-Fu Tuan. Escapism, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1998. p. 105.
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guere deviner aquoi elle pensait. » (RSR p. 38) En raison de son sejour dans l'hopital

du Sud et de son retour ala cOn1n1lll1aute esquilnaude Oll elle ne trouve plus sa place.

Deborah est devenue une femn1e exilee: «- Elle n' aurait pas dO partir [ ... ] elle

n'aurait pas del non plus revenir », dit Jonathan. (RSR p. 37) C'est une fenllne qui se

trouve assise entre deux chaises.

Lc jugcmcnt d'autrui

Elsa Kun1achuk, a certaines epoques de sa VIe, est elle aussi, une femme

« coincee entre deux mondes ».23 Terrance Hughes note qu'il s'agit d'une personne

lnarginalisee, alienee non seulen1ent de sa culture esquilnaude, n1ais aussi de sa propre

personnalite, felnn1e devenue de plus en plus excentrique dans ses habitudes.2~ Etre

« excentrique» in1plique etre etrange, a I' exterieur du groupe, mais aliene aussi de

soi-n1en1e, alienation qui in1pose une perte de confiance en soi-Inelne et un sens

d'in1puissance a controler son propre destin. On n' a pas Ie courage d' etre la personne

qu'on voudrait etre, mais en n1en1e temps, on craint Ie jugen1ent de l' Autre dont Ie

regard peut devoiler Ie l110i reel. 2S On desire se connai'tre, n1ais, tout comn1e l'ccil a

besoin d'un n1iroir pour se voir, I'etre hun1ain a besoin du « n1iroir » de l' Autre pour

parvenlr a une connaissance de soi-Ineme. Les observations de Sartre sont fort cl

propos:

Les autres sont au fond de ce qu' il y a de plus in1portant en nous-men1es pOllr
notre propre connaissance de nous-n1elnes. Quand nous pensons sur nous,
quand nous essayons de nous connai'tre, au fond nous usons ces connaissances
que les autres ont deja sur nous. NOlls nOlls jugeons avec les n10ycns que les
autres nous ont donnes de nous juger. Quoique je dise sur n10i. toujours Ie
. d" d d 26Jugelnent autrUl entre e ans.

n Terrance Hughes, Ga/)J'ielle Roy et Margaret Lal/rel1ce: del/X chell/illS, l/Ile recherche, Saint
Boniface. Manitoba. Les Editions du Ble, 1987, p. 116.
2~ Ihid

25 Ben-Zion Shek, Socia! rea!isll/ ill the Frellch-Calludial1llove!, Montreal, Harvest I-louse. 1977. p. 18.
2(, Paroles de Jean-Paul Sartre, extraites du preambule a I'enregistrement phonographique de la piece

Hl/ is C!0 S en 1965, '-:..'."~:_: ......:..:....:..:....:.:...:..".".'.'.:.'" .:...~...:.."..,...... :..:.....::..:,.....'......00.....:••..:.:.: .•~...:.::...:.:.:.. :..: .•. :.:
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Florentine Lacasse se sent attiree par Jean Levesque et lui par elle preCiSel11ent parce

que chacun reconnait dans I' autre Ie reflet de sa propre in1age. Chacun sert de miroir

pour l'autre : « Elle rencontra son regard~ elle s'y vit con1n1e dans une glace. » (80 p.

69) COlnn1e Ie constate Dennis Drun11nond, Florentine « peut ressentir son identite et

son existence seulen1ent a travers leur retlet dans les yeux des autres.» 27 Pour

Florentine, Jean projette la possibilite de l' ascension sociale qu' elle desire si

arden1n1ent. Pour sa part, Jean voit en Florentine l' ilnage de son propre passe. C' est

l' ill ustration de ce qu' il essaie constamment de sunnonter et la confinnation de sa

transforn1ation et de son progres vel'S son avenir reussi 2X
: « Jean la considerait, par-

dessus son epaule. Elle Ie laissait presque indifferent, presque cahne, n1aintenant [... J

il pouvait s'ouvrir a elle de ses an1bitions, il pouvait clairen1ent lui n10ntrer la grande

distance qu'il y avait entre eux. » (80 p. 74) Florentine et Jean se voient retldes tous

les deux dans l' autre, n1ais chacun est acteur et ten10in en men1e temps. Le regard est

centre non seulement sur 1'autre, n1ais tourne aussi vel'S soi-lnen1e : « Ce qui grisait

[Florentine] surtout, c' etait dans une glace profonde derriere Ie jeune hon1n1e, sa

propre image vel'S laquelle elle se penchait frequelnn1ent. Elle s'y voyait les yeux

brillants, Ie teint mat et clair, les traits dilues » (80 p. 73). En sortant du restaurant.

Florentine et Jean s'arretent sur Ie viaduc de la rue Notre-Dame, leurs regards tournes

vel's la n10ntagne. Florentine « regardait la n10ntagne, n1ais ce qu' elle y retrouvait

c' etait la grande glace du restaurant et son propre visage. » (80 p. 73) Pour Jean. la

Inontagne est devenue Ie sYlnbole de son avenir : « J' aurai bient6t n1is Ie pied sur Ie

premier barreau de l'echelle ... et good-bye aSaint-Henri! » (80 p. 74)

27 Dennis Drummond, «Identite d' occasion dans Bonheur d 'uccasion », in Cecile CloLitier
Wojciechowska and Rejean Robidoux (eds). Solitude rOl71pue, Cahiers du CRCCf~ Ottawa, Editions de
l'Universite d'Ottawa, 1986, p. 86.
2X Ihid.. p. 95.
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Le personnage qui se perd dans Ie role qu' il joue n' est guere rare dans l' ~uvre

de Gabrielle Roy. Florentine en est l'exelnple par excellence. Dennis Dnunmond nous

rappelle qu' elle « eprouve sa vie plutot con1me une suite de roles qu' elle doit jouer

[... ] Sa peur est celIe d'etre elle-Inelne, celIe de revendiquer la liberte d'etre elle-

melne devant Ie regard d'autrui. »2lJ Invitee chez En1lnanueL elle s'imagine la « star»

de la soiree: « Elle entrait dans Ie role qu'elle jouerait a la soiree donnce chez les

Letourneau. Elle se voyait recherchee par tous les jeunes gens, la ILuniere convergeait

vers elle » (80 p. 102). La confusion entre son role et sa vraie identite retlcte souvent

que Ie personnage est desoriente. Pour Alexandre Chenevert, par exemple, sa

pren1iere nuit au lac Vert est deconcertante : « II regarda alors, tout a fait desempare,

l'in1n1ensite du lnonde tel qu'il lui avait ete destine. » (AC p. 156) Plutot que Ie

monde reel, il a ete transporte dans Ie n10nde de son in1agination. 11 est devenu, en

effet un etranger dans un decor aussi lnal detini qu' il rappelle un tableau surreal iste :

Alexandre etait dans une tout autre region. Les bords du lac avaient perdu leur
contour et se confondaient avec I' on1bre de grands arbres renverses. Ces
n1asses confuses d'on1bres proposerent des forn1es grotesques et affolantes a
l'in1agination d' Alexandre [oo.] Alors, au-dessus de sa tete, des nuages lui
parlerent du vide de l'inconnu. (AC p. 156)

Ayant enfin reussi a dorn1ir « COlnn1e il convient de dorn1ir » (AC p. 160), Alexandre

est delivre des idees obsedantes qui dominaient sa vie: « II descendit un long tleuve

d'oubli [ ... ] II n'avait plus souvenir d'aucune tache exigee ou interrompue. » (AC p.

161) De ses yeux de reveur, Alexandre voit des papiers s'envoler de sa cage a la

banque con1n1e dans un tourbillon. II eprouve une confusion d'identite, de lieu et de

temps: «II ne savait n1en1e plus qui il etait.» «Que t~lisait-il en ce monde'?»

« Alexandre n 'avait plus de passe eL liberte plus grande encore, pas d'avenir. :.) (AC

2') Ibid., pp. 90-92.
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p. 161) Le banquier d'autrefois est n1etan10rphose. 11 est devenu Ie « tleuve libre et

noir de I' oubli. » (AC p. 161) Con1n1e par Ie bapten1e, Alexandre subit une sorte de

renaissance: « Sans buL inerte et ravi, il tlottait. » (AC p. 161)

Le lieu est un synonyn1e de pennanence et d'identite. Si on a perdu Ie sens de

sa propre identite, on a perdu aussi Ie sens du lieu, on est hoI's liell, on n' est plus it sa

place. Comn1e c'est Ie cas pour Alexandre au lac Vert l'inquietude qu'cprouve

Florentine chez les Letourneau est celle d' un acteur qui a ete transporte hoI's d' un

espace connu dans un nouveau lieu Oll il ne connalt ni son role ni sa place: « Ce n' est

pas la n1en1e chose, dit-elle [... ] Au Quinze-Cents, on sert Ie Inonde [... ] Mais en

soiree, Ie monde ... ah! je sais pas comlnent dire «a ... » (80 p. 111) Puisque la

signification d'un lieu se n1anifeste par l'interaction avec alltrui, Ie langagc cst

fondatnental a la forn1ation d'un sens du lieu. Le dialogue entre Florentine et Jean est

con1pletelnent faux. IIs sont comlne deux acteurs qui ne rattrapent pas les repliqlles de

l'autre. Leur « dialogue» est dephase, chacun ne parlant que pour soi-meme : « Elle

ne voyait plus qu'il l'ecoutait a peine et la regardait a la clerobee avec ennui. ElIe sc

parlait plutat a elle-n1en1e » (80 p. 73). « Jean: « Je ne la verrai plus. Oh! pellt-etre

une fois ou deux encore, pour que je ne garde aucun regret n1ais il faut que «a finisse

bientat. .. » Et elle : « 11 faut que je n1'arrange pour l'inviter it la n1aison. » » (80 p.

75) Selon Tuan, il est rare qu'une personne parle avec ou ecoute vrailnent son

interlocuteur. C'est plutat Ie cas que la conversation degenere en soliloque, chacun

attendant in1patielnment la fin du discours de I' autre pour pouvoir reprendre Ie sien. 30

C' est ainsi que la « conversation» entre Florentine et Jean trahit leur ego'lslne t~ltal et

Ie gouffre qui les separe : « IIs se relnirent en n1arche, chacun suivant Ie cours de ses

pensees qui allaient sur une pente opposee, tellen1ent it I' oppose que jan1ais plus dans

lO Tuan, Escapism, p. 101.
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leur vie ils ne pourraient se comprendre. » (BO pp. 74-75) Ces personnages sont

physiquement presents l'un it l'autre mais interieurement absents, isoles et seuls.

La solitude de l'individu en face de l'Autre est un element majeur de

l'alienation. L'exil exprime l'exclusion geographique, spirituelle ou culturelle. Selon

Tim Unwin, ce qui compte, c'est que Ie lieu (et tout ce qu'il comprend de securite, de

permanence et d'identite) soit hors d'atteinte alors qu'il est pen;u comme

indispensable it la survie de l'individu ou it une collectivite. Unwin souligne Ie fait

que « cela conduit l'exile it prendre conscience de la profondeur du fosse qui separe Ie

present du passe et l'individu de ses origines, d'ou une impression de derive et

d'alienation. »31 Frustres dans leurs premieres recherches d'un lieu convenable, les

Doukhobors expriment leur desillusion: «Alors Ie doux pays laisse en arriere [... ]

revivait sous leurs paupieres closes [... ] ayant oublie les persecutions qui les avaient

contraints it quitter Ie sol natal, leur creur n'en gardait plus que les images

attendrissantes. Ah, Ie mal du pays! » (JBM p. 106) Martha et Stepan Yaramko aussi

souffrent de l'impossibilite de retour au pays d'origine, mais ils se rendent compte de

leur condition d'etrangers et d'exiles dans Ie pays adopte. Ce sentiment d'alienation

debouche souvent sur une forme de «double exil » ou I'on se sent aliene et de sa

culture d'origine et de sa culture d'adoption.32 C'est surtout Ie cas pour Martha qui,

comme nous venons de Ie voir chez Alexandre Chenevert, se perd dans une scene it

contours estompes:

Sa vie lui semblait parfois s'etre deroulee en bordure de pays, en quelque zone
imprecise de vent et de solitude qu'un jour peut-etre viendrait it rejoindre Ie
Canada. Car, comment eussent-ils pu l'atteindre, ceux de Volhyn, vieux et
geignards, qui n'etaient plus tout it fait des Ukrainiens, sans pour cela etre des
Canadiens ... ? (JBM p. 132)

31 Tim Unwin, « Ecrire l'exil : rupture et continuite », hJtj1~L\~~~v}YAn5.l!}v(Le.dll.all~1ots

~~lur~l"_MPLLQ.L~dito,bl!!l1, paragraphe I, lignes 7-8 [consulte Ie 3 mars 2005].
32 Ibid.
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La langue

Monique Lebrun observe que I' attachelnent ala langue d' origine est visceral chez

l'in1111igrant, d' autant plus que ceUe langue n1aternelle ne se parle plus qu' en t~lmille

et dans Ie cercle reduit de 1'1 commun'1ute ethnique. 33 La solitude morale de I'vlartha

est aggravee par son isoleillent physique et par l'absence et l'indifference de ses

ent~mts : « Ainsi etaient-ils a present irrelnediablen1ent separes, elle restee a Volhyn,

ses ent~mts 111enant au loin la vie de l'epoque. » (JBM pp. 137-138) Cette separation,

non seulement geographique, Inais chronologique aussi, est une separation dans

l'espace et dans Ie ten1ps. II n'existe donc aucune possibilite d'une reunion entre la

l11ere et ses enfants. La langue de « l'Autre », la langue adoptee de ses ent~ll1ts, ne

pern1et a Martha ni d'exprin1er ses en10tions les plus intillles, ni de taire revivre son

heritage culturel base sur la tradition orale 34 : « Le livre d'Eaton ne lui avait appris

aucun des 1110tS que I' on dit abstraits. Pour retrouver ses pensees de nostalgie et de

regret. dIe devait retourner a la vieille langue ukrainienne qu'elle ct Stepan eLlssent

en1ployee, si seulen1ent ils se fussent encore parle. » (JBM p. 128) Sophie Montreuil

note chez Martha Yaran1ko I' interdependance des thel11es: la con1n1unication, la

solitude et l'isolen1ent spatial et conjugal. Elle decrit Ie couple: « aussi eloignes l' un

de l'autre qu'ils Ie sont des derniers villages habites. »35 Norn1alelllenL la presence

physique d' autrui lilllite Ie sens de la solitude, et la cOlnmunication souligne la

conscience du n10i. Selon Anna Glendenning, la cOlnn1unication avec autrui offre it

l'individu « un repere social », pendant que la solitude est « deshUlnanisation ». Le

langage est « un ren1part » ala solitude, « dont Ie cOlnpagnon oblige est Ie silence» et

3., Monique Lebrun, « L'etranger dans la litterature quebecoise pour la jeunesse : I'affirmation d'un
personnage it part entiere », Canadian Ethnic Studies Journal, 31,1999, p. 102.
3-1 Unwin, « Ecrire I'exil », paragraphe 4, lignes 16-18.
35 Sophie Montreuil, « Petite histoire de la nouvelle « Un jardin au bout du monde» de Gabrielle
Roy», Voix etllllages, 23, 1998, p. 363.
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qui devient it la fin synonyn1e de la n10r1. 36 Martha Yaran1ko, « vieille, brisee, presque

lnorte en verite» (JBM p. 165), eXpri111e ainsi sa conscience intuitive de la din1inution

de son sens de ridentite:« C'est lnaintenant queje ne suis plus n1oi.» (JBM p. 165)

Sans langage, dans Ie silence de la non-co111111unication, l'experience de la vie n' a pas

de forme definie et reste cachee, puisqu' il n 'y a pas de n10ts pour la nom mer :

« Con1lnent font done les senti111ents que 1'0n n'exprilne jalnais, qui vivent replies

dans les plus lointaines retraites de l' arne, que l' on ne non1n1e n1eme pas. conllnent

font-ils pour ne pas tout a fait n10urir? » (JBM p. 128) Sa vie lneme selnble manquer

de substance: «Martha regardait Ie ciel si large, l'horizon patient. sa propre vie

enfouie en tant de silence qu'elle y paraissait dissoute. » (JBM p. 131) Identifier par

un nom, c'est donner une identite et n1en1e se donner une identite.37 Nier son identite,

c' est nier son passe. Martha ne peut done plus prononcer Ie prenon1 de son InarL ce

non1 qui veut dire plus qu'une identite, car enfern1ee la-dedans est la 111el110ire d'un

ten1ps et d'un passe heureux :

- Ohe, Yara111ko!
C' est ainsi qu' elle l' appelait it present. Dire: l' h0111n1e, con1n1e lui ne disait plus
que: la feln111e, lui aurait pal'll offensant envers leur an10ur d'autrefois. Par
ailleurs ce prenorn de Stepan auquel restait rnalgre tout attache un sens d'an1itie,
elle ne pouvait plus Ie prononcer, c' eftt ete C0111111e si elle eftt vainelncnt rappele
aupres d'elle quelqu'un qui depuis longten1ps avait cesse d'exister. (JBM p. 125)

Prive de son langage, dans Ie silence de la non-communication, Ie mOl reste

en1prisonne.

~6 Glendenning, « La presence d'autrui nous evite-t-elle la solitude? », paragraphe 9, lignes 1-4.
~7 Serge Carfantan, « Le bruit, Ie silence et Ie langage », I'JLlg~ULLJllIJ1,

paragraphe 10, ligne 1 [consulte Ie 17 janvier 2006]. C'est Carfantan qui met en italique.

73



Le silence

Dans son article sur Ie silence et Ie langage, Serge Carfantan discllte les

concepts divergents de silence et de nlutisnle. 38 Par definition, Ie silence est une

absence de bruit ou de discours. lei, on parle du silence exterieur, conlnle celui

demande dans un hopital : « HOPITAL SILENCE HOSPITAL ZONE» (AC p. 233)

ou dans une foret : « Aucun bruit. Aucune voix. » (AC p. 155) Mais on peut parler

aussi d'un silence inlerieur, Ie contraire du tumulte de pensees inutiles, ck l'activite

febrile dans l'esprit qui peut enlpecher Ie sens de la solitude, etat essentiel ft la

ret1exion soutenue sur SOi-lnenle et sur la presence de l'Autre. Touflnente par ses

pensees incessantes et « Ie nlal des philosophes »,3LJ son insonlnie cruelle, Alexandre

Chenevert reve du silence de la foret : « II imagina une foret profonde. 11 allait se

frayant un chenlin dans un silence parfait [ ... ] II n 'y avait 1ft ni journaux, ni radio, ni

reveille-nlatin. Alexandre s'apaisait. » (AC p. 20) Neannloins, Ie prenlier pas vel'S le

silence n' est pas de se boucher les oreilles, l11ais d' arreter Ie vacarnle interieur.

Alexandre decouvre non seulement Ie silence, Inais aussi un caltne inlerieur

soulageant :

Quand, d'habitude, il se parlait a lui-illenle, c'etait avec aigreur, pour dire du
mal de lui, des autres. Maintenant, c' etaient des pensees joyeuses, pour ainsi
dire sans il11portance, qui lui traversaient I' esprit. II etait devenu un etranger
pour lui-menle, et vivre avec cet etranger etait beaucoup plus aise. Inille fois
plus agreable que de vivre avec Ie vieil Alexandre. (AC pp. 165-166)

Au nl0111ent ou l'esprit s'apaise,la pensee, dit Carfantan, «se t~lit plus

intuitive et la presence a soi plus dense. »~U II distingue Ie silence sous son aspect sain

et liberateur du nlutislne, Ie refus de parler. Le nlutisnle suppose l'acquisition

linguistique, mais qu'il y a blocage. Chez les Yaranlko, ce « blocage » est un refus

,g Ibid.
~l) Bachelard, La poetiqlie de I 'espace, p. 43.
-10 Carfantan, « Le bruit, Ie silence et Ie langage », paragraphe 24, lignes 8-9.
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obstine de con1n1unication : « II esperait que tout se passerait sans qu'il eut aouvrir Ia

bouche. Car que dire? [... ] L~habitude en etait depuis trop Iongtelnps perdue [... ]

Elle-men1e [... ] parut sur Ie point d ~ ouvrir Ia bouche. Mais pour elle aussi sans doute

il etait trop difficile de parler. » (JBM p. 162) Le lnutislne deguise des sentin1ents

inavoues~ I~ an1ertUlne et Ia tension qui existent entre eux depuis si Iongten1ps. Pour

d' autres~ con1n1e par exen1ple~ Alicia~ Ia sreur de Ia narratrice de Rlie Deschal1l!Jallll,

Ie n1utisn1e signale la distance indicible entre Alicia et Ia realite, distance qui s'allonge

et qui n1ene au desespoir : « Puis Ie desespoir a en1porte Alicia. ElIe a con1n1ence de

s'eloigner» (RD p. 156). II se peut aussi qu~une personnc qui se trouvc isolee dans

une culture etrangere puisse choisir de se refugier dans Ie n1utislne. Ceci ne veut pas

dire qu'on n'a pas de n10ts~ ni qu~on n~a rien a dire~ mais qu'on est conscient de

l'insuffisance de sa connaissance du langage de l~ Autre et en consequence, qu'on n'a

pas les n10yens de lui cOlnn1uniquer son vrai n10i. En n1en1e ten1ps, il existe peut-etre

Ie « blocage » de l'inegalite.

La con1n1lmication ideale est celle entre egaux. C~est par Ie langage que

s'ctablit l'ideal social de reciprocite. 41 A Horizon~ Ie rapport entre SaIn Lee Wong et

Ie vieux Sn10uillya atteint presque celui d~ egaux. En effe!, Estelle Dansereau estime

qu~ils se cOlnpletent~ « chacun ren1plissant Ies Iacunes chez l'autre. »42 Par contre, Ie

rapport entre San1 Lee Wong et Ia con1n1unaute generale d ~ Horizon est aSylnetrique,

inegal. Lui~ c~est Charlie~ Ie Chinois, Ie Chink. Prive de son propre nom, il est prive

en n1en1e ten1ps de sa propre identite~ et son n1anque de langage est Ie signe exterieur

de son alienation culturelle et Iinguistique. Les citoyens d ~ Horizon ne voient que son

alterite, son etrangete. II n~est pas ([ sa place: « Pourquoi tout d'un coup, au milieu

d~eux qui etaient bien assez seuls~ ce Chinois sans attache~ sans rien? » (JBM p. 57)

-l\ Yi-Fu Tuan,« Community, society and the individual », The Geographical Re\'iell'. 92. :2002, p. 316.
-l~ Dansereau, « Convergence!l:~clatement », p. 105.
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Pour eux, Sam Lee Wong est Ie stereotype de l' exotisl11e et leur reaction instinctive

est de renforcer leur propre sens de solidarite c0111nlunale en lui accordant une place

inferieure: «Sans posseder encore un vocabulaire etendu, Sanl Lee Wong serait

parvenu a s' exprinler tres convenablenlent, si on l'y avait un peu aide. II apprenait

vite. Mais on continuait de lui parler comnle a un deficient. » (JBM pp. 65-66) Son

besoin d'appartenance, cependant fait qu'il donne son assentinlent a cette situation:

« pour ne pas faire honte a ceux qui lui padent ainsL [il] repondait a peu pres sur Ie

nlen1e ton.» (JBM p. 66) Son attitude deferente se revele dans son sourire

omnipresent: « En lieu et place de langage? Parce qu' il ne savait autremcnt se t~lire

conlprendre? » (JBM p. 56)

L'alienation

Ce n'est ni la parole ni la presence de r Autre qui puisse satisfaire chez Sam

Lee Wong Ie besoin d'un sens du lieu et de sa propre identite : « En verite, il cherchait

plutot les collines a peine saisissables du fond de son souvenir. Elles seules

parvenaient a lui conserver une sorte d'identite et Ie sentinlent que, projete au Canada,

il etait encore un peu Sanl Lee Wong. » (18M p. 52) Les collines sont pour lui une

manifestation de son passe et un catalyseur de la nlel11oire. Tout comnle une

photographie, c' est la presence du passe dans Ie present. Contel11pler ses collines veut

dire pour Wong se contel11pler,'B et, en nlenle tenlps, s' orienter dans une certaine

mesure dans ce 1110nde qUI, selon Estelle Dansereau, «I' observe au lieu de

l'accueillir. »44 Le personnage aliene a besoin d'un lieu sur d'Oll il peut cOlltel11pler Ie

1110nde pour pouvoir arriver a un sens de sa place la-dedans. Pour Sam Lee Wong, ce

lieu Sllr est son cafe, espace vide transfornle par son travail en lieu securisant. !'vlais il

.L1 Kent C. Ryden, Mapping lhe invisible landscape: folklore, ,,'riling and lhe sense o/place. Iowa
City, University of Iowa Press, 1993, p. 40.
44 Dansereau. « Convergence/eclatement ». p. 104.
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faut dire que n1en1e de l' abri du cafe, il observe et est observe con11ne r ctranger. the

olllsider. Le geographe Edward Relph a non11ne ce phenon1ene existential

olltsideness, l'exclusion d'un individu d'un lieu qu'il est condalnne perpetuellen1ent a

observer con1n1e du dehors. L' individu reste conseient de son exclusion et de son

alienation des gens et du lieu, eprouvant un sentiment de deplacen1ent et de non-

appartenance et n1en1e un sens de l'absurdite du paysage environnant qui lui est

present- Inais distancie et indifterent.-l5 D'apres Relph, l'experience du lieu, et surtout

du lieu qui est Ie chez-soi, est dialectique : on doit tenir en equilibre Ie besoin d'y

rester et Ie desir d'evasion. Un n1anque d'hannonie entre les deux veut dire qu'on

eprouve soit un sentin1ent de deracinen1ent et de la nostalgie, soit la Inelancolie qui

accon1pagne Ie sentin1ent d' oppression et d' en1prisonnen1ent dans un lieu.-l 6 Done, sa

pren1iere experience de I'hopital est troublante pour Alexandre Chenevert et bien loin

du havre de paix qu'il recherchait : « Ah! venir a1'hopital pour etre tranquille, eomn1e

il s'etait tron1pe! » (AC p. 236) Le lit est trop haul. les draps empeehent Ie n10uvement

libre, il y a trop de bruit. Alexandre a rail' « d'un hon1n1e en1n1ure qui aurait quand

meine, de tous cotes, cherche une voie possible. » (AC p. 237) Par la fenetre de sa

chan1bre, il regarde Ie dehors. D'un geste repete plus tard par Sam Lee Wong,

Alexandre « n1it les n1ains de chaque cote de ses yeux pour defendre eontre la lumiere

de la chatnbre sa vision du dehors. » (AC p. 239) Mais son existence et son identite

sont centrees maintenant sur Ie lieu qui est l'hopital. C'est Ie ten10in d'un monde qu'il

a dCt quitter en raison de sa n1aladie. Envieux du passant qu'il voit dans la rue, qui

« allait encore a ses affaires» (AC p. 239), Alexandre souhaite etre encore une fois

dans Ie lieu fan1ilier - et idealise - de la banque : « Oll done dans Ie monde y a-t-il plus

de solidarite humaine que dans une banque? » se dit-il. II aspire it la seeurite d'unc

45 Edward Relph, Place and placelessness, London, Pion, 1976, p. 51.
46 Ihid., p. 42.
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prison alternative: « il desira se trouver dans sa cage. » (AC p. 240) Le souvenir de

son existence a la banque a ete en1belli par Ie passage du ten1ps et son sejour au lac

Vert. En realite, il etait quasilnent invisible a la banque. Si on Ie ren1arquait du tout

c'etait « Ie petit homn1e de la cage nO 2 [... ] A. Chenevert [ ... ] Un petit hon1n1e a sa

place, quoi de plus invisible! » CAC p. 31-32)

AHorizon, Saln Lee Wong est Ie spectateur, the outsider par excellence. Son

sentiment d'isolelnent est si intense au n10111ent de son arrivee a Horizon qu'il croit

« presque tout Ie n10nde parti. » (.IBM p. 56) Pour s'en assurer, reproduisant Ie geste

d' Alexandre a l'hopital, San1 « colla son n1ince visage a une fenetre d' une maison

[... ] Les n1ains pressees au bord des yeux pour intercepter la Iluniere et Inieux

distinguer a l'interieur, ilIa fouillait du regard. » (JBM p. 56) Le regard que Sam

projette a l'interieur de la n1aison est reflete con1n1e par un Iniroir, « Ie fixant avec une

surprise egale a la sienne, peut-etre n1en1e de l'indignation. » (JBM p. 56) Mais voir

son reflet dans un miroir suppose qu'on est conscient d'une rcssemblance avec

l'image. Le fait que San1 se recule dans son espace a l' exterieur suggere qu' il ne se

reconnait pas dans Ie regard renvoye de I' interieur de la n1aison, accusant son

etrangete, son alterite et son manque d'identite dans ce lieu. II cherche as'excuser par

son imll1ense sourire qu'il offre au double n1iroir de la vitre et du regard qui lui arrive

de l'interieur de la Inaison. En adoptant ce sourire, signe de son exotisn1e, «cd

1l11n1enSe sounre du Chinois n1elancolique» (.IBM p. 56), Saln signale

inconsciemn1ent son alterite et son etrangete. Son existential outsideness est profond,

d' Oll un sentin1ent de deracinen1ent et de perte d' identite. Ce nouveau l110nc!e ne

reconnait pas son existence, et encore moins son identite: « Comll1enL i I est done

toujours par ici! II y a ete toutes ces annees sans qu'on Ie voie veritablen1ent! » (.IBM

p. 84) II doit jouer perpetuellen1ent son role assigne. Acteur et ten10in a la [ois, Sam
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est l'etranger et Ie «spectateur accable» (JBM p. 85). Tout con1n1e Alexandre

idealise sa vie de caissier, de n1eme Satn cherche la consolation ephen1ere de r image

de ce qui aurait pu etre, lui-n1en1e «jeune et entreprenant [... ] se colletant avec la

difficile vie d'aujourd'hui » (JBM p. 85), patron du cafe parfait, « aux lun1ieres neon,

avec une hotte d'aeration, n1en1e un w.-c. interieur [... ] Le grand luxe! » (J13M p. 85)

Mais Ie ten1ps et Ie lieu sont n1al synchronises: « aujourd' hui dans ces riches temps

d' Horizon », Satn reste fatalelnent « en dehors» (JBM p. 85).

De la meme maniere, Ie con1pagnon de San1 Lee Wong a Horizon, Ie vieux

Sn10uillya, trouve sa vie « absolun1ent sans queue ni tete» (J8M p. 59). C'est « un

hon1n1e de n10ntagne transplante dans la plaine nue », un hon1n1e qui a perdu son

chemin « sans avoir jamais tout a fait compris comlnent cela avait pu sc produire. »

(JBM p. 59) C'est un hOlnn1e pris dans un piege qui n'a pas de place a Horizon, mais

qUI pense que « la, du cote des Pyrenees fran<;aises, il retrouverait sa place », si

seulen1ent il avait de I'argent, ce qUI «ne pourrait manquer de lui arnver tres

prochainen1ent.» (J8M p. 62) Son n1anque d'identification avec Ie lieu qui est

Horizon est concretise dans l'inefficacite de ses tentatives de con1n1uniquer avec les

autres habitants du village. Pour lui, Ie n10nde est « un in1n1ense n1anege OLI personne

ne con1prenait jatnais personne.» (J8M p. 63) L' irrealite de son reve d' evasion

I' atteint au ten1ps des grands froids ou, dans sa cabane, « fenetres bouchees pour ne

pas y geler vif, il ne voyait vrain1ent plus con1n1ent lui viendrait de I'argent pour payer

ses dettes et acheter Ie billet de retour au pays. » (JBM p. 63) Son seul point de repere

est les Inontagnes qui, « par leur noblesse et leur in1n1uabilite obligeaient l'espece

humaine ~\ s'arreter de tourner perpetuellement en rondo » (JBM p. 63)

Martha et Stepan Yaran1ko eprouvent, eux aussi, l'alnbigune essentielle de

leur existence a Volhyn : ils ne trouvent leur place en aucun lieu, ni ici it Volhyn, ni
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« dans leur Volhynie natale. » (JBM p. 125) Aucun desir de rester, aucune possibilite

de partir. Pour Martha, « c'etait conlnle s'ils fussent entres vivants en des sortes de

Iimbes, entre cette vie et l'Eternel. » (JBM p. 136) Sa vie « selnblait parfois s'etre

deroulee en bordure de pays, en quelque zone inlprecise de vent et de solitude. »

(JBM p. 132)

Le sentinlent de depaysenlent qu' eprouve Pierre Cadorai Ie jour de son arrivee

a Paris est conl1ne « une si nlonstrueuse vague qu'il en perdit Ie souffle. » (MS p. 118)

II est prive nleme de Ia douce evasion de la reverie qui, selon Georges-Andre Vachon,

elabore « un espace ideal, qui est aussi un « ailleurs ». »~7 Si troublante est l'alienation

de Pierre qu'il « se sentit aneanti jusqu'en ses souvenirs. » (MS p. 118) Plus tard,

encore a la derive a Paris, la nleiancolie lui inspire Ie souvenir du tenlps de son

enfance Oll. si on l' avait blesse, « cette nlelne sensibilite enfantine [... ] lui dictait de

prendre ses hardes et au plus tot de decamper [... ] Prends Ie prenlier bateau de retour

[... ] retourne la d'ou tu viens, la ou seulenlent tu peux etre quelqu'un, queIque

chose. » (MS p. 123) La narratrice observe qu'il est « conlnle sans doute tant d'etres.

des Inilliers qui, a Paris, au Inilieu de sa gloire, se sentent a peine existants. » eMS p.

123) En ecrivant de son experience d' etranger en voyage. Paul Theroux rappelk la

menle sensation d'alienation qu'eprouve l'enligre, inlpose ou volontaire : « Slo\vIy. in

a foreign place, the nlelnory whirrs and gives back the past. It is 1110mentarily a

reassurance, the delay of any daydreatn, but juxtaposed with the vivid present it is an

. d f 48acute remln er 0 nlY estrangenlcnt. »

-17 Georges-Andre Vachon, « L'espace politique et social dans Ie roman quebecois ». Recherches
sociographiques, 7, 1966, p. 270.
-18 Paul Theroux, « Sunrise with seamonsters» in George, Don and Sattin, Anthony (eds), A house
sOllleH'here ~ tales (~[ I{[e ahroad, Melbourne, Lonely Planet Publications, 2002, p. 279.
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Lc deplacement

L' elTIigration volontaire est n10tivee par Ie desir de reinventer son existence

dans un ailleurs idealise par I' in1agination de I' in1n1igrant. Certes, la realisation de cet

espoir depend en grande partie des qualites propres au lieu choisi par l'inll11igrant

pour I' etablisselTIent de son nouveau foyer, la lunliere, I' espace, Ie contour du terrain

et Ie langage, entre autres. COnll11e nous I' avons vu, Georges Poulet souligne Ie

rapport essentiel entre Ie sens du lieu et Ie sens du n10i : qui slIis-je'! cquivaut ~\ oz'(

slIis-je'! « Quel est Ie lieu OU je nle decouvre presentenlent placee, ct C0l111ncnt ce licu

se situe-t-il par rapport aux autres lieux? L' exanlen critique de Ia conscience de soi

s'ouvre [... ] sur une saisie de l'espace. COnll11ent en se percevant eUX-n1t~l11eS les etres

pen;oivent-ils leurs rapports ou leur absence de rapport avec la realite ambiante? »-l9

Si I' inlmigrant tient a une perception utopique du nouveau lieu, les yeux clos ~\ 1'1

re'1lite de sa situation, sa tentative de reCOl11l11encement est ajamais vouee it l'echec.

Le 1110t utopie. forge du grec Oll ( non) et topos ( lieu): «en aucun lieu », sert

d' avertissen1ent. Si I' ilTIl11igrant a n1al choisi, aucun lieu ne pourra jan1ais etre son

foyer reel, parce qu'il s'est etabli dans Ie n1auvais paysage, il s'est trompe de lieu eL

en consequence, Ie retour etant generalenlent inlpossible, il est it jamais ctrangcL

aliene, depayse. II est en effet un sans-foyer. O'apres Andre Brochu, Ie foyer qui, au

sens conventionnel du 1110t, est Ie bfttinlent qui deIil11ite l'espace t~ll11iIiaI, est « Ie lieu

intillle par excellence. »50 En analysant Ie deracinenlent qui senlble caracteriser Ie

n10nde nloderne, John Berger souligne Ie sens originel du foyer, qui est « Ie centre du

nlonde », non pas au sens geographique, n1ais au sens exi stentieL 51 et c' est ce l11eme

.t() Poulet, La conscience critique, p. 313.
50 Brochu, « Themes et structures de Bonheur d 'occasion », p. 181.

5 I J0 hn Berger, « L' Ex i I », LtULL__\\\\\\_J2~~lj12J}~d~:"-.Jl~'Jg-:J21::'U:£.:2,J1JJlJ, paragraphe 6, Iignes I-2 [co 11 suite
Ie 20 janvier 2006].
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sens du n10t qui est pertinent anotre observation des personnages deracines. les sans

foyer. de I~ reuvre royenne. Selon Berger~ Ie foyer est Ie centre du Illonde car il existe

« au creur du reel». Tout autour est Ie chaos. I~ irreeL l' absurde meine. II manque done

au deracine des points de repere. Ne sachant pas Oll se refugier. il est « perdu dans Ie

non-etre et dans r irrealite. »52 Un des exenlples les plus l'rappants de ce phenomene

est Ie vagabond-raconteur Gustave~ perpetuellenlent en route dans un nl0nde Oll il n' a

pas d~identite saul' celIe accordee par chaque foyer qui Ie re<;oit en guise de cousin

perdu de vue depuis longtenlps : « II n~a pas un nom. cet honln1e. il en a dix. vingt

autant de fainilles qu~il lui convient. » (JBM p. 43) Chaque « identite» n'est n~elle

que dans Ie contexte du lieu specifique Oll on I~accueille et la proliferation de ces

identites irreelles rend inevitable Ia confusion chaotique de souvenirs qui accOlnpagne

sa fievre delirante: «Je suis Barthelelny~ dit-il, Ie gar<;on de votre l'rere Alcide. »

« Voyons! vous ne nle reconnaissez pas; je suis Honore. I' Honore au pere Phidime

qu'on avait cru mort. » (JBM p. 40)

Yi-Fu Tuan souligne Ie besoin d~ordre et la peur de chaos qui soutiennent bien

des activites d~un groupe ou d~une culture. Raconter des histoires. par exemple. peut

servir a anluser ou a divertir. nlais il existe un objectif plus profond et c'est Ie

maintien de I~ ordre. de la tradition. de I~histoire et des liens au passe. Ceei explique

peut-etre la reaction violente d ~ Arthur Trudeau au nlOIllent Oll l'inlposture de

Gustave est revelee: «Un ilnposteur! Explosa nlon pere en un cri de vehenlent

reproche. Te rends-tu conlpte. Albertine? Un inlposteur! » (JBM p. 43) Si Ie chaos

essentiel de la realite envahit une vie. un groupe ou une culture. ce que Tuan appelle

les dilenlnles caches de 1~ isolenlent. la separation et I~ indi fference reprennent Ie

52 Ibid.
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dessus. 53 Pour Arthur, la decouverte que Gustave l'a dupe est deroutante. Sa t~ll11ille

observe un sentiment de fatigue et de deception qui succede a la colere : « II eut l' air

infiniment las [... ] Nous avons cOlnpris enfin de quel poids beaucoup plus douloureux

que la colere il etait charge [... ] Dans les yeux de n10n pere on vit revenir Ie n1anque

d'an10ur dans lequel si longtemps il avait dCl vivre. » (JBM p. 43)

Se creer un refuge

11 est possible que les gens deplaces puissent preserver leur identite en

improvisant un abri contre une rencontre deconcertante avec la realite. Le sentiment

de securite qu' eprouvent Christine et sa sreur Alicia en cachette dans leur ChaI11P de

n1a"is pres de la Rue Deschan1bault en est un exen1ple : « Entre les hauts rangs de

n1a"is, nous avons longtelnps pris plaisir, Alicia et n10i, a nous sentiI' con1me

enfern1ees, bien protegees, absolument cachees [... ] cela nous donna it un bon

sentiment de seeurite. » (RD p. 151) Mais l' in1pression de securite fait vite place au

desespoir et a I' isolen1ent d' Alicia, enfern1ee par necessite dans un asile entoure d' une

« cloture en fer» (RD p. 154). L' asile offre a 1'habitant deplaee, physiq uement ou

psyehologiquen1ent, la possibilite de se replier sur lui-n1en1e pendant un ten1ps pour

preserver ou retablir un sens de sa propre identite. De eeUe l11aniere l'asile devient un

foyer au ereur du reel. Si on est depourvu d'un choix d'abri ou de foyer. cependant. il

s'ensuit qu'aucun logen1ent ne soit jatnais un vrai foyer. En l'absenec de choix

effectif de residence et sans Ie l110indre sen1blant de pern1anence, la fal11ille Lacasse,

con1n1e la fatnille Sn1ith dans « Le Del11enagel11ent », reste inevitablen1ent deracinee,

sans foyer pennanent : « Chez nous, c' etait un n10t [... ] incon1prehensible, paree qu' il

evoquait non pas un seul lieu, n1ais une vingtaine d' abris eparpilles dans Ie faubourg.

5~ Tuan. Escapism. pp. 104-1 OS.
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II contenait [... ] toujours, une pat"celle d'incertitude.» (BO p. 244) La mere de

Christine a pitie des den1enageurs recidivistes : « ces pauvres gens qui glissent pour

ainsi dire a la surface de l' existence, nulle part ne plongeant leurs racines [...1c' est

con1lne si on etait a la derive, au til de la vie. » (RdA p. 96) Selon John Berger

« Dans un cas extren1e, Ie foyer n'est rien de plus que votre non1, car pour la plupart

des gens vous etes anonYlne. » 5~ Alicia, qui n' a certes pas choisi d' habiter son asile,

n'est designee que par un pronOln elle : « La fe111111e en unifonne dit it lnalllan qu'elle

allait beaucoup 111ieux» (RD p. 155). Peu it peu, egarce dans « les longs corridors

obscurs» (RD p. 156) de son dcsequilibre n1ental, Alicia C0111lnence it se perdre de

vue: «Elle a con1111ence de s' eIoigner. .. lnysterieuse111ent. .. dIe se retirait.» (RD

p.157) Si, con1lne l' observe Berger, Ie foyer n' est rien de plus que votre non1,

l'anonymat qu'accorde la con1n1unaute d'Horizon it Satn Lee Wong, « Ie Chink »,

« Charlie », « Ie Chinois », suggere qu' effectivement son cafe n' est pas son foyer ct

quc, dans son pays adoptif il sera perpetuellelne11t un sans-foyee un h0111mC deplacc :

« Qu'avait-il donc a se rappeler qui lui appartienne, sinon peut-etre son nom» OBM

p. 49), n0111, notons-Ie, trace au savon sur la vitre de son cafe it Horizon aussi bien

qu'a Sweet Clover, n1ais apparen1ment invisible aux habitants des villages.

L'immigrant royen

L'histoire enselgne que l'en1igration volontaire est prcsque toujours une

evasion dont les n10biles sont econOlniques, politiques, fan1iliaux ou securitaires.

Dans la plupart des cas, l'in1n1igrant royen est n10tive au debut par un optimislne

assure. Devant les questions de Christine au sujet du « grand voyage it travers la

plaine de toute sa fan1ille [... ] vers l' inconnu » (RdA p. 99), sa lnere repond qu' ellc

54 Berger,« L'Exil », paragraphe 17, lignes 5-7.
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etait heureuse, « par Ie SilTIple fait d' etre en route, que la vie change, va changer, que

tout se renouvelle. » (RdA p. 100) Sanl Lee Wong, « portefaix entre des nuees de

portefaix », s'explique ainsi : « Nous sonlnles trop nonlbreux en Chine. Ailleurs dans

Ie nl0nde est-ce qu'on ne serait pas plus ,1 raise?» (.IBM p. 49) C'est l'v1artha

Yaranlko, « entrainee par l'ardeur de sa foi en ce pays» OBM p. 135). qui a incite son

nlat· i au voyage: « Aux prenliers tenlps de Volhyn [... ] jeunes et entreprenants, ils

avaient pense pouvoir apprivoiser la plaine. » (JBM p. 136) Tuan soutient que Ies

migrations sur de grandes distances sont generalement irrevocables. Motive par la

promesse du bonheur, l' elTIigrant doit anticiper un meilleur nl0nde ,1 l' horizon, mondc

qu' on inlagine plus « reel» que son pays natal. 55 Perdue dans la contenlplation de ce

lTIonde de vent et de silence Oll sont descendus elle et Stepan, Martha Yaranlko se voit

« engagee sur cette route si longue [... ] tiree en avant, portee vel'S une fraternite

humaine, une runleur de voix; des idees de foule, d'animation [... ] elIe en revait

comnle d' une chose fantastique. » (lBM pp.131-132) ElIe arrive entin it comprendre

la folie de leur aventure : « Cet attrait sur son creur, it vingt ans, des enonlles distances

aparcourir, des horizons larges, comnlent Martha aurait-elle pu encore Ie cOlllprendre.

cIle qui connaissait nlaintenant l'ennui effroyable. » (.IBM p. 136) Berger aftirme que

« I'emigration n'est pas uniquelllent Ie fait de quitter un pays. de traverser reau. de

vivre parnli des etrangers, c' est aussi defaire Ie sens du 1110nde et, a l' extrellle lilllite.

s'abandonner al'irreel qui est l'absurde. »56 Sanl Lee Wong, « alors qu'il scrutait sans

espoir les indechiffrables nonlS de la carte [... ] avait eprouve l' inlpression de n' etre

plus vrailllent personne, qu'une pat'celle d'etre, rien d'autre qu'une pensee errantc

echouee ici, sans soutien de corps ou d' anle.» (J BM p. 52) Pour l'v1artha, c' est

«comnle s'ils fussent entres vivants en des sortes de linlbes. entre cdte vie et

~~ TUl:m. Escapism, p. 9.
S(, Berger, « L' Exil », paragraphe 9, lignes 3-6.
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l'Eternel. » (JBM p. 136) Son mari Stepan arrive enfin a un« sentin1cnt d'cgarement.

la notion de Ia futilite des entreprises hUll1aines.» (JBM p. 152) O'apres Berger,

en1igrer signifie toujours « den1anteler Ie centre du n10nde, et l'an1enagcr dans un

n10nde confus, desorganise et fragn1entaire. »57

L'horizontalite et la verticalite

Oepourvu de foyer, I' egaren1ent, Ie deracinen1ent et I' alienation elnpechent Ie

heros royen de se construire une definition de soi. Selon Berger, Ie foyer est Ie point

Oll se croisent deux din1ensions de I'espace: I'horizontalite et la verticalite. Cette

derniere cOlnprend les deux poles du halll et du bas. L' axe vertical « 1110nte au ciel et

descend au pays des n10rts, sous la terre [... ] ainsi, c' est au foyer que l' on est Ie plus

pres des dieux du ciel et des n10rts sous la terre », alors que l'axe horizontal

represente « la circulation terrestre, toutes les routes qui menent a travers la terre a

d'autres lieux. » II s'ensuit qu'all foyer, on se trouve « au point de depart et de retour

de tous les voyages terrestres. »:58 O'apres Yi-Fu Tuan, Ia verticalite et l'horizontalite

representent symboliquen1ent I' antithese entre la transcendance et I' in1n1anence, entre

ce qll'il non1n1e skyward ,~pirilll({lilyet inversement, l'identification avec la terre. 50 En

cherchant a analyser Ie sentin1ent de depaysen1ent eprouve par tant de personnages

royens, il faut d' abord reconnaitre que ce sont les in1111igrants qui attirent surtout notre

attention. L' in1lnigrant sans foyer, au sens existentiel du tern1e, connait les fonnes

extren1es du depaysen1ent, de la solitude et de I' abandon. Selon Berger, « Ie terme

alienal ion resUlne tout cela. »60 II continue:

q Ibid.
58 lhid.

'C) Yi-Fu Tuan, Topophilia .. a stl/dy of environmental perception, ultitl/des u}](1 l'ull/es, New York,
Columbia University Press, 1974, p. 28.
GO Berger.« L'Exil », paragraphe 18, ligne 5. C'est Berger qui met en italique.

86



Apres avoir quitte son foyer, I' elnigrant ne trouvera plus jan1ais de nouvel
endroit ou se croisent les deux lignes de vie. La ligne verticale n'existe plus. II
n'y a plus de continuite entre lui et les n1orts~ maintenant les morts
disparaissent tout sin1plelnent. Les dieux sont devenus inaccessibles. La ligne
verticale s'est confondue avec Ie cercle du vecu individuel qui ne Inene nulle
part ailleurs qu' en soi-n1en1e. Les lignes horizontales, con1n1C il n 'y a plus de
points fixes, d' appuis, constituent une sorte de plaine de distance nue, balayee

. I ,61par tout ce qUI a traverse.

Tout etre hUInain est Ie centre de son propre n10nde. Son identite se rapporte

au lieu qu'il occupe dans ce n10nde. Son lieu est. pour l'individu, son centre d'identite

et de signification. Les oppositions telles interieur-extericur, horizontalite-verticalite

et centre-peripherie brouillent la 10gique de ses reperes. 62 Estelle Dansereau affirme

que San1 Lee Wong, en quittant la Chine et traversant la n1er, « se separe de la lnere

patrie et n1et au risque la constitution de lui-Inen1e con1n1e sujet. »63 La notion de la

« lnere patrie» reflete l'idee de base des romans du len'oir qui ont precede I' reu vre de

Gabriellc Roy. L'identification du paysan avec sa terre est tdle que, d'apres Brigitte

Faibre-Duboz, la terre n'est qu'une « extension de lui-n1en1e ». Etre separe de sa terre

« equivaut pour lui a ne plus exister », con1n1e Ie delnontre I'experience d' Euchariste

Moisan, personnage principal de Trenle arpenls. 64 Traverser la distance entre ses

trente arpents et la ville pour chercher un avocat etait pour lui « Ie plus loin qu'il fut

jamais aIle, Ie tern1e et I'horizon supren1e de son monde [... ] a taus les vrais paysans,

sa terre lui suffisait con11ne il tachait, a tout prix, de suffire a sa terre. Entre eux seuls

il pouvait y avoir reelle cOlnn1union et contact reel. »65 Son attachen1ent a la terre fait

d'Euchariste Ie lnodele n1en1e de la stabilite et de l'horizontalite. Son depart detinitif

vel's les Etats-Unis veut dire qu'il est ajan1ais perdu dans Ie chaos de detachellient et

d'isolement d' une situation indi fterente a ses besoins, separe non seulement de son

61 Ibid, paragraphe 19, lignes 1-8.
(,:~

63 Dansereau, « Convergeance/eclatemcnt », p. 101.
lleJ Faibre-Duboz,« Seuils de la l110dernite : Treme mpems et HO/lhellr d'occusio/l », p. 76.
65 Ringuet, Trenle arpenls. p. 212.
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n10nde rural, n1ais aussi de sa vie culturelle. A l'interieur du foyer urbain de son fils, il

est un etranger, sans langage, hoI's de place: «Fatigue, il retait et perdu surtout

perdu C0111n1e un voyageur egare dans l' infinie foret laurentienne, cherchant en vain

quelque signe certain par quoi se reperer. Depuis son arrivee, il avait [... J la terrifiante

impression de tourner en rond, futilen1ent, dans une selve inconnue. »66

Transplante dans l'espace retreci et peu fan1ilier de l'hopitaL Alexandre

Chenevert doit relacher les liens qui rattachaient a son identite et a ses habitudes

d'autrefois. Selon son habitude, il ecoute les infonnations a la radio, mais il ne pcut

plus s' identifier avec ce lTIonde et ses habitants, « des etres bizarres en qui il ne se

reconnaissait plus du tout du tout! » (AC p. 224) De sa fenetre, Alexandre regarde la

ten1pete qui oblitere sa vue du dehors, n1etaphore juste de l'effacelnent de sa VIe

d' autrefois: « II ne seInblait guere, cependant, aux yeux d' Alexandre, qu' il y cut

encore une ville. Les trottoirs, les rues avaient disparu. » (AC p. 238) Oblige de se

reorienter dans ce lieu, Alexandre finit par accepter sa nouvelle identite. Des 101'5, « il

n'etait plus qu'un n1alade. » (AC p. 236)

Si l'horizontalite est synonyme de stabilite et d'attachcn1ent a la terre, la

verticalite est synonyn1e d'equilibre et d'espace ascendant. Dans la « haute» culture

chinoise, il existe ce que Tuan appelle a heavenvvard lill, phenOlnene qui facilite

l' evasion de la servitude terrestre. Tuan fait ren1arquer aussi que l' empereur chinois

est Ie Fils du Ciel et non pas Ie Fils de la Terre.67 Sans aucun attacheIncnt a 1'1 terre

canadienne, Ie Chinois San1 Lee Wong est reconnu par Ie Basque Sn10uillya. Des leur

pre111iere rencontre, il r appelle « Fils du Celeste En1pire » (JBM p. 60). Satn n\~st pas

un Moisan, lie in1n1uablen1ent a la terre. II est sans histoire et sans fan1ille au Canada.

C' est en locataire qu' il occupe son cafe. Les gens enracines son1, selon Tuan, dedies

()I; Ibid.. p. 280.

(,/ Tllan. Escapism, p. 13.
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au present et non pas aI' avenir ni au passe. Deracine, SaIl1 ne trouve rien dans Ie

present qui puisse confirn1er son identite ni qu' il soit a sa place. C' est done dans Ie

passe et dans l'avenir qu'il do it chercher a recreer la ligne verticale qui n'existe plus

depuis Ie depart du pays natal. 11 a perdu la continuite avec scs ancetres, maintenant

inaccessibles dans Ie n10nde horizontal qui I'entoure : « Ie cercle vecu individuel qui

ne n1cne nulle part ailleurs qu'en soi-n1eme. » (Berger, cite ci-dessus) C\~st dans la

n1en10ire et dans l'in1agination de Wong que reside sa vraie identite. En etudiant la

carte du Canada, il cherche une affirmation visuelle de l'existence des collines qui

sont « a peine saisissables du fond de son souvenir. Elles seules parvenaient Ll lui

conserver une sorte d'identite et Ie sentin1ent que, projete au Canada, il etait encore un

peu San1 Lee Wong. » (JBM p. 52) Du seuil de son cafe, par l' intern1ediaire de son

regard, il peut restaurer a sa vie la ligne verticale des collines dont la presence

renforce non seuIen1ent un sens de sa propre identite - « Par Ia seule puissance du

regard, dit Estelle Dansereau, Ies contours lui contlrn1ent son identite aussi SLtremcnt

que la garantirait sa nSflexion dans Ie l11iroir »68 - 111ais aussi son lien aux ancetres,

raccordant ainsi Ie tell1ps present en 111en1e ten1ps avec Ie passe (<< Sa vic avait-elle

pris naissance entre des collines?» (JBM p.49)) et avec Ie futur (<< Eux n1e

reconnaltront. » (JBM p. 70)) L'auteur n1et I'accent sur Ie sens du regard puisque c'est

Ie regard qui traverse l' etendue de la plaine separant San1 de ses collines. En presence

de l'illill1ite des plaines, San1 Lee Wong doit trouver les 1110yens de deIin1iter son

propre espace, de creer ce que Bachelard appelle « Ies Iin1ites qui protcgent ».69

(,l' Dansereau, « Convergence/eclatement », p. 102.
b') Bachelard, La poetiC/lie de I'espace, p. 17.
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Le seuil

Dans son cafe, Sam a invente un espace securisant, un point d~ repere it

r interieur de I' horizontalite qui l' entoure. Le seuil en est Ie point d' entree et

d' accueil, bien entendu, n1ais c' est en n1eme ten1ps Ie symbole de son passage dans

une autre phase de son existence. Il est ren1arquable que toutes les allees et venues de

Sm11 Lee Wong s'arretent au seuil : « Lui qui depuis des annees n'avait pour ainsi dire

pas t11is Ie nez plus loin que son seuil » (JBM p. 83); « Sam Lee Wong accOl11pagna Ie

vieux [Sn10uillya] jusqu' au seuil » (lBM p. 62); « Cent fois par jour il venait sur son

seuil guetter une eclaircie dans Ie ciel » (JBM p. 74); « Sur Ie seuiL avant d'aller se

coucher, il attendait longten1ps. » (lBM p. 76) C'est en depassant Ie seuil que Sm11, du

fait que Ies villageois d' Horizon ne Ie reconnaissent pas dans la rue, sel11ble perdre

son identite. Apres vingt-cinq ans passes it Horizon, la prochaine phase de sa vie

correspond au mon1ent OU iI quitte Ie cafe pour aller voir son proprietaire, declenchant

Ie processus qui n1enera it son depart d'Horizon et it son voyage it Sweet Clover.

L'horizon

En cherchant ses cOllines, San1 regarde vers I' horizon, « axe de symetric des

jeux de la lun1iere et du regard, point de retournen1ent ou se jouent les echanges entre

l'espace du ciel et des nuages et celui de la terre »,70 frontiere qui lit11ite l'espace des

plaines et, jusqu' it un certain point, I' aneantit. Selon un proverbe m11erindien,

« L 'homn1e qui regarde I'horizon ne voit pas la prairie devant lui. » L 'horizon est un

point d'ancrage dans la solitude d'un l110nde qui « n'est plus qu'etoiles de lumiere

tilant vertigineusen1ent. »71 « Seul sous la voute du ciel si palpitante d' etoiles qu' elle

eveillait ridee de l'incon1n1ensurable exil de rhon1n1e sur terre» (18M p. 93), Sam
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Lee Wong se rend COlTIpte que I' in1age des collines se decoupant contre r horizon est

l'in1age de «vieillesse infinie, de passe profond, sans bornes, eterneL qui ancrait

I' errance de la vie. » (J8M p. 76) Selon SlTIouillya, les n10ntagnes « par leur noblcsse

et leur inunuabilitc obligeaient I' espece hun1aine it s' arreter de tourner

perpetuellelTIent en rond» (J8M p. 63). Autren1ent dit, par leur verticalite, dIes

tiennent en equilibre la force de l'horizontalite de la plaine, sYlTIbole puissant du

passage, puisque la ligne horizontale represente Ie mOUVelTIent, la circulation

terrestre, toutes les routes qui n1enent a travers la terre it d'autres lieux. 72 La vastitude

de la plaine et Ie vide au-dela du paysage creent un sentin1ent de vertige : « Trop

d'espace nous etouffe beaucoup plus que s'il n'y en avait pas assez. »73 Saln Lee

Wong retrouve dans Ia vertiealite essentielle de ses eollines un sentilnent cl"equilibre,

« une sorte de refuge contre la sensation de vertige que suscitait, it la longue. la platc

in11nobilite.» (J8M p. 53) L'ilTIn10bilite suggere les notions de continuite, de

repetition et de cessation de voyage. L' arrivee de r inspecteur du service de la Sante

introduit un eIen1ent de 111011vel11enl, de deranRel11enl et de dep/acel11enl dans Ia vie de

Sam Lee Wong. Tout con1n1e la duplicite de son avocat mene Euchariste Moisan it

r cloignen1ent de « I'horizon hern1ctique »7-1 de sa comn1unaute rurale, Ie dclaissant

dans un nouveau lTIonde Oll « il cherche, en vain, quelque chose de connu auquel il

pourrait s'accrocher »,75 de n1en1e, Sam Lee Wong ron1pt aussi avec un espace clos et

securisant pour deboucher dans les plaines ouvertes et peu falnilieres. Son voyagc.

une vraie confrontation avec Ie passe (les souvenirs enfcrn1cs par les eollines) et Ie

futur (la reunion avec les and~tres) suit Ie chen1in qui se tennine it Sweet Clover, non1

plein de signification puisque Ie trefle est une plante des plaines. A la difference

72 Berger, « L' Exil », paragraphe 7, lignes 3-4.
7., Jules Supervielle, cite dans Bachelard, La poetiqlle de I 'e.~pace, p. 199.
7-1 Ringuet, Trente arpents, p. 10.
75 Faibre-Duboz, « Seu ils de la lllodernite : Trente arpents et Bonhell/' d 'occasion », p. 76.
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d'Euchariste Moisan, depourvu de tout objet fan1ilier qui pourrait Ie lier au passe au Ie

soutenir dans Ie present, San1 decouvre des son pren1ier n1atin a Sweet Clover.

I' elen1ent de continuite dans sa vie qui fait renaitre « ce theatre du passe qu' est notre

n1en10ire »76 et soutient ses reyeS : « 6 n1iracle! [... ] la ligne frele des douces collines

in1prinlees sur Ie bleu hivernal de I' horizon. Auparavant, sur la gauche, Inaintenant a

sa droite, elles etaient toujours dans sa vie. II n 'y avait done pas lieu de desesperer.

Les ancetres n'avaient peut-etre pas conlpletelnent perdu trace de leur enf~ll1t

parvenu ... » (JBM pp. 98-99) Grace aux collines visibles de « son seuil nouveau»

(JBM p. 98), Sam Lee Wong trouve aSweet Clover « la place, inlpregnee de sens, de

nlemoires, de reves, [qui] comporte des lars son propre horizon et sa profondeuL

affirnlant sa substance phenonlcnale et son idiolocalite. »77 Le Chinois Ie reconnait

lui-nleme: «La vel'S quoi il avait toujours nlarche ne devait plus etre bien loin

maintenant. » (18M p. 99)

Con111le pour tt~lnoigner de I' experience de San1 Lee Wong, Ie conte « La

Vallee Houdou » resonne d'inlages et de synlboles de verticalite et d'horizontalitc. Le

groupe de Doukhobors, recenlnlent arrives a Verigin a la recherche de la libertc

religieuse, se raccrochent au souvenir des Montagnes HUlnides, «nos vertes

Caucases» (JBM p. 103), confrontes par l'etendue iIIin1itee des plaines de rouest

canadien: « cette i111111ensite plate, toujours adecouvert, cette etendue sans tin, ce trap

vaste et excessif pays» (JBM p. 103), cette « plaine des exils et des nostalgies. »

(JBM p. 105) Conlnle nous l'avons vu, en quittant son pays nataL son foyer.

I'imnligrant « ne trouvera plus jamais de nouvel endroit all se croisent les deux lignes

de vie. La ligne verticale n' existe plus. »78 Menle Dieu, Ie point SUprellle de I' axe

vertical, senlble aussi silencieux que la plaine: « C'est Ie silence d'ici. C'est comnle

7(, Bachelard, La poetiqlie de I 'espace, p. 27.
77 A11 thr0 poI()g ie de I'espace, -'-'-\.'1,'-=. -'-'-_'.0 :.: '-'•.,,.,.'-::-, :.::- -'. :0.., :.0.: " .•."..: .•.".,_.•.... 1- :._._..:.., ..:.:..:.0-1-'.:.., :.: ,".., '.:..' ..' ..'.'.

78 Berger,« L'Exil », paragraphe 19, lignes 1-3.
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si Dieu ne voulait plus nous donner de signe. C~est conlnle s~il allait a present se taire

a janlais [... ] - Il est vrai~ depuis que nous sonlnles arrivees au Canada, il n' a pas

beaucoup parle. » (lBM p. 108) Tout conlnle Ie vide au-dela des linlites de la plaine

cree chez Sam Lee Wong un sentilnent de vertige, de nlcnle chez les Doukhobors,

1~ illi111ite des plaines 111enace 111enle de les engloutir. II y en a d ~ entre eux qui croient

que « la plaine finalelnent prendrait leurs enfants~ en prendrait des Inilliers d'autres,

absorberait autant de vies que Ie sable. » (JBM p. 105) Frustres dans leur quete de

l' espace ideal d 'habitation~ les Doukhobors sont seduits par I 'apparil ion du ll1iragc

qu'est la Vallee Houdou. Yi-Fu Tual1 soutient que l~etre hU111ain a tendance a nc pas

se rendre ai'evidence:

A hunlan being is an ani111al who is congenitally indisposed to accept reality as
it is. HUlnans not only sublnit and adapt, as all aninlals do~ they transforn1 in
accordance with a preconceived plan. That is, before transforming, they do
something extraordinary ~ nanlely, "see" what is not there. Seeing what is not
there lies at the foundation of all hunlan culture. 79

Ce « desaccord entre la conscience et Ia realite exterieure »so, pour evoquer Ie tenne

d'Albert Le Grand~ se111ble avoir deternline chez les Doukhobors leur choix de la

Vallee Houdou. Une sorte de verticalite artificielle leur est restauree. lIs pensent avoir

rdrouve leur Utopie : « 11 y a ici tout ce qu'il faut pour rejouir Ie co:ur de l'homnle

[... ] des 1110ntagnes au loin~ une riviere dans l'herbe, une paix rare, et partout des

oiseaux. » (JBM p. Ill) Tous les elelnents du paysage synlbolique sont presents: la

chaine de collines~ les nuages, l'horizon~ les oiseaux. Mais l'Utopie n'est. bien

entendu, qu~ul1e illusion, une chilnere~ un Inirage, un non-lieu. Selon Tuan, la vallee

symbolise l'uterus et l'abri: sa concavite protege et nourrit la vie. Xl Bachelard

soutient que, dans Ie langage du reve~ la courbe est chaude, que « la grace d' une

cOUl'be est une invitation ade111eurer. On ne peut s' en evader sans espoir de retour. La

79 Tuan, Escapism, p. 6.
~u Le Grand, « Gabrielle Roy ou l'etre partage », p. 57.
~I Tuan, Topophilia, p. 118.
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cOUl'be ailnee a des puissances de nid; elle est un appel it la possession [... J C' est une

geon1etrie habitee.» X2 Con1n1e niche ecologique, elle offre la prOlnesse de la

fecondite de Ia riviere et de la terre. L'horizontalite de la « longue trainee de lumiere

blanche qui serpentait it travers Ia vallee a la n1aniere d'une riviere » (JBM p. Ill)

evoque Ie sentin1ent d' ouverture, de n10uven1ent et de passage: « passage secret et

mysterieux vel'S un lieu OU devaient entin regner la certitude et Ie bonheur. » (JBM p.

110) Qui plus est, les collines et les n10ntagnes sont des echclles qui n10ntent vel'S Ie

ciel, la den1eure des dieux. 83 Mais, comn1e nous l'avons constate, on ne peut posseder

ce qui n'est que visible; il reste une distance infranchissable entre Ie .\peclalellr et ce

qu'il voil. En depit de leurs protestations (<< IIs savent ou it peu pres [... ] que la

montagne et la riviere ne sont qu'illusion, mais ils disent : peu in1porte, puisque nous

Ie voyons» (JBM p. 112)), les Doukhobors ne sont que des etrangers dans ce lieu,

distancies non seulement en croyant a l'illusion qU'est la vallee, lnais aussi par leur

perception na'ive et entetee de la realite : « Les Doukhobors ne voulaient plus nen

entendre. Inaccessibles Inaintenant a tout appel de la raison, exiles dans leur

exaltation, assures d'etre les seuls a comprendre Ie mystere du lnonde, ils restaient.

leur chapeau it la n1ain, s'in1aginant peut-etre avoir penru un signe infaillible du

destin. » (JBM pp. 112-113)

Notons que ce n'est pas seulen1ent Ia vie de l'in1lnigrant qui soit ini1ucncec

par Ie desir d'equilibre entre la verticalite et I'horizontalite. Le leitlnotiv de ces

themes jun1eaux revient it plusieurs reprises dans l'reuvre de Gabrielle Roy et surtout

chez ses personnages qui se sentent a l' etroit. n1al araise ou deplaces dans un monde

don1ine par I'horizontal. Albert Le Grand nous rappelle aussi que chez lcs

personnages royens, il existe un « psychisn1e d' une vertical ite lnaintenue en etat de

X2 Bachelard, La puetiqlle de I 'espace, p. 138.
x, Tuan, TUjJuphilia, p. 118.
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constante tension par la double attraction du haut et du bas. »84 De Saint-Henri. Jean

Levesque ales yeux fixes sur les hauteurs de Westn10unt et les pieds plantes au

pren1ier rang de I' echelle de son an1bition : « MoL la, j'aurai bient6t n1is Ie pied sur Ie

pren1ier barreau de I'echelle ... et good-bye a Saint-Henri! » (80 p. 74) Ce ll1en1e

quartier de Westmount produit chez En1111anuel Letourneau un sens de contentement

et de tranquillite en lui rappelant l'in1age de Florentine: « L' image de la jellne tille Ie

ressaisit. refoulant tout, substituant aux doutes. aux indecisions. aux violents conn its

de ce soil', un desir eperdu de tendresse et de douceur.» (BO p. 287) Le viellx

Sll1ouillya, cOlllpagnon n1arginalise de Sam Lee Wong, « enterre » par la pauvrete a

Horizon, est convaincu que son salut reside dans les 1110ntagnes au-dela de

r in1n1ensite des plaines. II « retournerait vivre au pays. dans les montagnes. L~\. dll

cote des Pyrenees franc;aises, fit Sn10uillya, il retrouverait sa place. sinon pour y vivre

encore, du 1110ins pour y n10urir en paix. » (JBM p. 62) Nee dans la vieille province de

Quebec, Eveline, la 111ere de Christine, retient Ie souvenir des collines: « De ce

paysage laisse en mTiere a I' origine de notre famille. il fut grandement question

toujours. con1n1e si persistait entre nous et les collines abandonnees une sorte de

relation mysterieuse, troublante. jaillais tiree au clair. » (RdA p. 117) Accompagnee

de Christine, Eveline retrouve Ie chen1in qui n10nte par la Route d' Altan10nt. la

ran1enant a la l110ntagne Pimbina et a ses origines. En route, Christine, « habituee aux

mirages de la plaine» (JBM p. 124), croi t que les collines qui s' elevent ~\ r horizon ne

sont qu' une illusion. Mais c' est, en effet. la 1110ntagne qui C0111n1enCe a se fain~ voir:

la plaine « parut se revolter [... ] sa surface [... ] s' ouvrit pius profonden1ent. des cretes

en jaillirent, e1les prirent de la hauteur, elles accoururent de toute part, C01111ne Sl.

delivre de sa pesante in1111obilite, Ie pays se mcttait en 1110uvemcnt. » (RdA p. 125)

8'< Le Grand, « Gabrielle Ray au I'etre partage », p. 39.
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La ville ou la nature

Reconnaitre son lieu veut dire se reconnaitre -.Ie suis / 'e.~p({ce oz'(.Ie sui.\'. Un

lieu syn1bolique qui resonne de signification, con1n1e la region de la n10ntagne

Pilllbina pour Eveline, peut bien constituer un n1ilieu rassurant et reconfortant.

L' espace urbain, cependant, est generalen1ent un n10nde depourvu de signi fication OLI

la solitude du citadin est accentuee. D'apres Georges-Andre Vachon, «l'espacc

urbain, renvoyant l'hOllllne a sa solitude, Ie lnet devant l'alternative d'etre lui-lnelne,

ou de ne pas etre. »85 Les in1n1eubles de la grande ville, des « boites superposees » 86

cOlnme celui qu'habite Alexandre Chenevert son1, selon Bachelard, l'essence de

l'horizontalite :

Notre den1eure n'a ni espace autour d'elle ni verticalite en elle [... ] Du pave
jusqu'au toit, les pieces s'atnoncellent et la telHe d'un ciel sans horizons enc!ot
la ville entiere. Les edifices n'ont a la ville qu'une hauteur eXlerieure [... ] Ie
chez soi n'est plus qu'une simple horizontalite. 87

Alexandre reconnait son depaysen1ent : « II lui arrivait [... ] d' eprouver une sensation

d'etrangete telle qu'il en avait Ie cceur noue. » (AC p. 15) « Si etranger, si hostile ~l

lui-lnenle, Alexandre avait envie d'en pleurer. » (Ae p. 61) Pour Vachon, Alexandre

est un « citadin ecrase par la civilisation urbaine ».88 A la recherche du bonheuL

Alexandre se decide a s'evader de l'horizontalite in1placable de la grande ville et it la

routine etouffante de sa vie de citadin pour se creer une place dans Ie n10nde du lac

Vert: « Et lui, qui ne connaissait pour ainsi dire rien d' autre au nlonde que la ville,

ses poteaux, ses nU111erOS, ilia quittait, etonne, trouble COlnlne s'il sortait de prison.

Que d'espace, de lun1iere, de liberte! » (AC p. 147) Pour certains, sejourner dans la

nature signifie entrer dans un n10nde de fantaisie, loin des frustrations et des cont1its

S5 Vachon, « L'espace politique et social dans Ie roman quebecois », p. 267.
Sb Bachelard, La poetiqlle de I 'espace, p. 42.
s7 lhid.

xx Vachon, « L'espace politique et social dans Ie roman quebecois ». p.268.
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associes a la vie de I'hOlTIn1e en societe, un appel a la verticalite. XlJ Pour d'autres,

cependanc l' evasion au monde naturel est, effectivelTIent, une evasion a la realite. La

valeur de la vie rurale n' est evidente qu' en relation avec son anti these : la vie urbaine.

Alexandre souffre de « r elTIotion et l'in1patience dechirante de connaitre si ce qu' il

allait ici decouvrir ce serait enfin Ie bonheur. » (AC p. 151) L' environnelnent naturel

peut susciter un sentin1ent d' etre it l' abri. L' attrait de la cabane dans la foret agit

puissan11nent sur l' hon1n1e n10derne qui reve de se retirer des exigences de sa vie

quotidienne.
9o

D'apres Bachelard, « un reveur de refuge reve a la hutte, au nid, it des

coins ou il voudrait se blottir con1n1e un anin1al en son trou [... ] Dans la plupart de

nos reves de hutte, nous souhaitons vivre ailleurs, loin de la n1aison encOlnbree, loin

des soucis citadins. » lJ! Alexandre est decontenance au debut par la petitesse de sa

cabane, n1ais attire en n1en1e ten1ps par la securite de cet espace enfenne : « Trop

d' espace au dehors, pas assez aI' interieur; la curieuse loi de la vie solitaire Ie

decontenanc;ait. POUl'tant, il se sentait deja mieux ici, plus en securite que sous Ie ciel

accablant. » (AC p. 152) Mais I' in1n1ensite de I' exterieur r atteint des qu' il depasse Ie

seuil de sa cabane. Con1n1e Gaston Bachelard l' a bien vu : « 11 n' est pas besoin (1' etre

longtelnps dans les bois pour connaitre l'in1pression toujours un peu anxieuse qu'on

« s'enfonce » dans un monde sans lilTIite. BientoC si 1'0n ne sait Oll ron va, on ne sait

plus Oll l' on est. » 92 Alexandre a « r in1pression d' etre abandonne en ces Iieux. » (p.

155) [II] « partit vel'S Ie lac; mais apres cinq ou six pas, il hesita; il con1n1en<;a d'aller

plutot vers Ie bois et, de nouveau, il s'arreta. II n'avait fait qu'un tout petit tour sur lui-

meme. » (AC pp. 155-156)

X') Bachelard, La p(}(jtiqlle de /'espace, p. 151.
<)() Tuan, Topophi/ia, p. 115.
<)) Bachelard, La poetiqlle de /'espace, pp. 45-46.
')2 /hiel.. p. 170.
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Alexandre se voit en « voyageur [... ] vers un autre Inonde » (AC p. 153), mais

cc voyage ne mene que vel'S Ie centre de lui-n1elne. D'aprcs Vachon, « Ie chemin qui

n1ene de l'espace rural a I' espace urbain passe obligatoirelnent par l' espace interieur~

ou, si I' on veut : quand on vient de la can1pagne, il faut passer par Ie centre de soi-

n1en1e pour « arriver en ville. » »l)3 Le Inouvelnent inverse est egalelnent possible. La

quete de soi se traduit par des deplacements dans Ie ten1ps et dans l' espace l)-i et, ~1

travers son personnage Christine, Gabrielle Roy nous rappelle: «Toujours nous

son1n1es en Inigration. » (RdA p. 149) Alexandre n'appartient ni a son telnps ni dans

aucun lieu: « Que faisait-il en ce siecle? » (AC p. 15) L' evasion {{ la nature devient

evasion de la nature. Alexandre « con1n1en9a de s' ennuyer au lac Vert [... ] II se

glissait vel'S l'indifference, retenant tout juste assez de lucidite pour se croire plus

estilnable dans son etat anterieur [... ] Alexandre douta que ce fflt de bonheur qu' il eflt

fain1 [... ] Cet endroit etait devenu pour lui un lieu d' evasion d' Oll il plongeait d 'un

c~ur avide vel'S Ie passe. Alexandre, ce soil', y retrouva la ville. » (AC pp. 197-198)

L'in1age inversee de la prelniere nuit d'Alexandre Chenevert au lac Vert se

presente dans Ie personnage de Pierre Cadorai. Hon1n1e de la toundra et des grands

espaces, aIa derive aParis, il est bouleverse par Ie bruit, 1'1 lun1iere et Ie nlouvement

de la grande ville: il « faillit se faire ecraser sous une voiture, se recula, fut ebloui par

des phares, repartit con1n1e un grand lievre traque » (MS p. 118). Sa conscience de

non-appartenance I' opprin1e au point de I' etouffer: «Et alors une vague de

depaysen1ent s'eleva, sur lui s'ecrasa, une si n10nstrueuse vague qu'il en perdit Ie

souffle, et se sentit aneanti jusqu'en ses souvenirs. » (MS p. 118) Tout con1n1e les

Yaran1ko qui, sans s' en rendre con1pte, ont recree au Canada leur fenne ukrainienne,

ce n'est qu'en reproduisant a Paris l'espace securisant de sa cabane d'autrefois que

l)~ Vachon, « L'espace politique et social dans Ie roman quebecois », p. 267.
l).f Hughes, Gahrielle Roy et Margaret Laurence: deux chemins, une recherche, p. 167.
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Pierre peut retrouver quelque sens de lui-nlelne et de son identite dans ce nouveau

lieu. La vision de la salanlandre dans la petite piece a louer transporte Pierre aux jOllrs

du Haut-Mackenzie, et son compagnon Stanislas relnarque que Pierre a Ie « visage

apaise, detendu, un air d' etre enfin ai' abri. » (MS p. 151) Cependan1, Pierre ne

s' adapte jamais ai' environnelnent urbain. Sa quete aboutit dans sa nlor1, son chef-

d'ceuvre inacheve : « Ce qui nleurt d'inexprilne, avec une vie, lui parut la scuIe mort

regrettable. » (MS p. 171)

En raison de sa separation de sa nlaison natale, I' existence urbaine de Rose-

Anna Lacasse reflete Ie deracinenlent et la deception de tous les autres exiles qui

peuplent l' ceuvre royenne : « Elle, qui venait de la canlpagne, etait [ ... ] toute joyeuse

ai' idee de voir pousser des legunles sous ses fenetres. Mais c' etait toujours des

chenlinees d' usines ou des nlasures entassees qui s' elevaient devant ses fenetres. »

(BO p. 83) Cornlne les Yaranlko et Elsa KUlllachuk, elle est coincee entre deux

mondes : il n'y a pas de possibilite de retour. Pour Ies lnenlbres de sa fanlille toujours

a la CaInpagne, elle est devenue une etrangere et les souvenirs qui ont soutenu Ia

reverie de Rose-Anna sont bientot disperses:

Qu'etait-elle venue chercher exactelnent? Elle ne Ie savait pIus~ car. Ll meSllre
qu' elle causait a voix basse avec Ia vieiIle, elle oubliait r inlage qu' elle s' en
etait faite a la longue et a distance. Elle Ia decouvrait telle qu'elle etai1, telle
qu' elle avait toujours ete, et se denlandait conlIllent elle avait pu se Ieurrer.
(BO p. 173)

La maison natale et I' inlage qu' on en retient dans Ia nlenl0ire et dans I' imagination

est, selon Bachelard, une nlaison « onirique, une 111aison du souvenir-songe, perdue

dans l'Olnbre d'un au-dela du passe vrai. »lJ) Rejetee par Ia canlpagne et profondement

hors de place en ville, Rose-Anna doit se resigner a I' espoir du seul bonhcur qui lui

soit possible, Ie bonheur d'occasion.

l)'i Bachelard. La poetiC/ue de / 'espace, p. 33.

99



Que ce soit dans I' ilnn1ensite des plaines ou dans I' exigu'ite de la vi lIe. Ie

personnage depayse eprouve l'in1placable solitude de l' etranger dans un l110nde

auquel il ne peut pas s'identifier. II est naturellen1ent elnporte par Ie desir de s'en

evader. Pour Ie personnage royen, ce desir d' evasion s' exprin1e dans sa passion du

voyage et dans sa tendance a la reverie, toujours a la recherche de I' espace ideaL qui

est forcelnent un ailleurs.
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Chapitre 3

L'evasion

L 'evasion est Ie propre de la condition hun1aine. Les questions

incontournables se posent eternellement: Qui suis-je? Oll suis-je? Quand suis-je?

Nous avons deja vu Ie rapport essentiel dans l'ceuvre royenne entre Ie personnage et

son «decor », et Paula Gilbert Lewis a bien etudie I' influence des ron1anciers

naturalistes comine Emile Zola et de la doctrine d'Hippolyte Taine: l'heredite, Ie

n1ilieu physique et social et Ie moment au cours duquel I' ceuvre est creee definissent

les traits specifiques et l' evolution des personnages. I Mais Lewis a observe aussi

dans l'ceuvre royenne une « variante quebecoise» du naturalisIl1e fran<;ais, c'cst-a-

dire Ie determinisme de destinee qui derive des circonstances biologiques et societales

creees par Roy pour ses personnages. La vision royenne de la nature cyclique et

circulaire de la vie adlnet la possibilite de recoininencen1enC2 n1ais il faut admettre

que la plupart des protagonistes royens partagent une «insatisfaction devant

I' existence, une sorte de mal de vivre »3 qui les pousse ades tentatives d' evasion dans

une quete de bonheur.

Si. en confrontant sa propre realite, I'etre hun1ain est conscient d'un sentin1ent

de deplacement spatial ou teinporel, sa reponse spontanee peut etre de s' enfuir. Quellc

est cette realite qu' on fuit? La realite, dans la nature ou dans la societe, est tout ce qui

influe sur un individu ou un groupe. Dans ce sens, la realite est difticile a regler et

I http://fr.w ikipedia.orglN aturalisme_(litt%C3%A9rature)
:2 Gilbert Lewis, « Gabrielle Roy and Emile Zola : French naturalism in Quebec », p. 44.
~ Yannick Roy, « L'ecriture d'Alexandre Chenevert: ironie et idylle », l/oLr et Images, 25, 2000, p.
357.
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indifferente aux besoins et aux aspirations de l' individu ou du groupe. l On doit

souvent reconnaitre son ill1puissance essentielle en face de la realite. On ne peut faire

que se creer des illusions et se refugier dans I~ ilnaginaire. Seul l'etre hun1ain se recule

dans Ie temps et dans I~ espace pour considerer sa situation et pour se perdre dans la

reverie,S l~evasion lui pern1ettant, selon Yi-Fu Tuan~ de se deplacer ten1porairelnent

d~un lieu dans un autre. 6 COll1n1e nous 1'avons vu~ Ie concept de l~espace s~oppose a

celui du lieu. Ce dernier veut dire pause, securite, stabilite, identite et pern1anence. Par

contre~ I~ espace fait penser au n10uvement et a la liberte, liberte qui transcende la

condition actuelle et se manifeste dans Ie pouvoir elelnentaire du n10uvelnent. 7

Albert Le Grand voit dans I~ ceuvre de Gabrielle Roy, et en particulier dans Bonheur

d 'occasion, un equilibre entre Ie « double n10uvelnent » de ses personnages. D'abord,

comn1e c~est Ie cas pour Azarius~ qui~ en s~engageant dans l~annee, saisit l~occasion

de s'evader de l'espace exigu de Saint-Henri en faveur de la guerre en Europe, il y a

Ie n10uvement excentrique qui « pousse la conscience a une dispersion horizontale

toujours plus grande dans un espace toujours plus vaste ». InverselnenL comn1e chez

Pierre Cadorai traversant les espaces immenses du Grand Nord canadien a la

poursuite du perfectionnell1ent de son talent et~ a la longue, pour trouver sa n10rt dans

I~ espace serre de son habitation parisienne~ il yale n10uven1ent concentrique qUI

« resserre la conscience en un espace toujours plus etroitjusqu~al~etouffer. »g

4 Tuan, Escapism, p. 6.
5 Ibid.. pp. xvi, 5.
6 Tuan, « In place, out of place », p. 5.
7 Tuan. Space and place, p. 52.
x Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », p. 53.
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La marche et Ie voyage

Le desir d'evasion chez l'etre hUlnain peut etre satisfait par Ie deplacement

geographique. Paula Gilbert Lewis rappelle l'image d'Elsa KUll1achuk qui passait

pour « une incorrigible non1ade. Presque jan1ais on ne la trouvait chez elle. » (RSR p.

240) Pour Lewis. Ie personnage non1ade desire ardemment la securite du lieu intime.

son chez soi, n1ais en n1en1e ten1ps, il reve de I' evasion et, avec cet objectif en vue, se

met perpetuellen1ent en route. lJ Selon Albert Le Grand. « la 111arche et Ie voyage. plus

que toute autre forme de mouvement, traduisent chez Gabrielle Roy I' exaltation de

l'an1e qu'ils alimentent egalen1ent.» 10 Marc Gagne souligne Ie rapport entre Ie

voyage et l' identite : « La route conduit vel'S la decouverte de soi. de son identite

propre.» «La route est un instrument d' espoir, meme si cet espoir pousse Ie

personnage a se retourner sur son passe. » Selon Gagne, Ie « deplacell1ent spatial» de

Pierre Cadorai « figure la recherche passionnee de soi. »11 Tuan constate, cependant,

que Ie n10uvelnent geographique est loin d'etre la seule route c.fevasion disponible.

Certes, on peut choisir de s' etablir dans un autre lieu, n1ais si cela est peu realiste, on

peut tenter une transforn1ation de son lieu originel. Les deux reponses revelent un

n1econtenten1cnt a l'egard du statu quo et un desir d'evasion. Les circonstances qu'on

veut changer, dont on veut s' evader, peuvent etre sociales, politiques ou eC0l1Ol11iques.

Quand son foyer, son chez soi, con1n1ence a se deteriorer, quand l'etre n'y est plus a

sa place, il desire etre ailleurs. La n1elancolie profonde d' Elizabeth Beaulieu dans La

riviere sans repos souligne Ie rapport entre lieu et identite. Elle n'appartient pas a ce

lieu et son alienation culturelle se traduit en un sentin1ent d' isolen1cnt et de

l) Paula Gilbert Lewis, «The incessant call of the open road: Gabrielle Roy's incorrigible nomads »,
The French Review, 53, 1980, p. 818.
I(J Le Grand,« Gabrielle Roy au I'etre partage », p. 54.
II Marc Gagne. Visages de Gabrielle Roy: I 'a:lIvre et I 'ecril'aill, Montreal. Beauchem in, 197 3. pp. 100
102.
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depaysen1ent: «Elle sen1blait etre entree par n1egarde en d' etranges corridors

cOlnpliques dont elle n'arrivait pas a trouver la sortie et Oll personne ne pouvait la

rejoindre. Elle etait la, toute proche en apparence, cependant isolee de tous. » (RSR p.

146) Le souvenir de la vie d' en ville, ses «rues anin1eeS», ses «n1agasins

grouillants » et son « va-et-vient rassurant » (RSR p. 147), pousse Elizabeth Ii desirer

l'evasion. Rentree te111porairelnent asa ville natale dans Ie Sud, elle reprcnd la vitalite

d'autrefois, lnais son retour subsequent Ii Fort-Chin10 renforce l'echec : « A peine de

retour, cependant, et voila que sa melancolie la reprenait. Ce devait etre Ie pays lui-

men1e qui lui etait n1eurtrier avec sa durete, sa nudite ... » (RSR p. 176) Son retour

pern1anent au Sud est inevitable.

Par contre, la lnigration sur de grandes distances est generalen1ent un choix

irrevocable. Des que la possibilite d'evasion se presente a l'esprit, l'individu doit y

ceder. La narratrice du conte « Un jardin au bout du n10nde » contelnple Ie caractere

presque heroYque du voyage des i111lnigres qui, COnl111e Martha et Stepan Yaramko. se

sont engages a quitter leur Volhynie natale :

C' etait Ie premier voyage de leur vie, et ils avaient traverse un continent, puis
I' ocean, puis presque tout un autre continent [ ... ] pour atteindre enfin [... ]
cette longue plaine herbeuse qui s'ouvrait devant leurs yeux pareille aquelque
reverie sans fin sur les honln1es et leur destinee. (JBM p. 118)

Paula Gilbert Lewis remarque que les in1migres d' Un Jardin au bout du monde, San1

Lee Wong, les Doukhobors et les Yaramko. en decidant tous de quitter leur pays

natal, ont choisi la route de l' aventure et de la liberte, n1ais que, souvent, cette Inen1e

route ne Inene qu' Ii la Inort. 12 II est clair que les voyages de Pierre Cadorai dans La

montagne secrete et de I' Italien Giuseppe Sariano dans Rue De:·;chambault prennent la

n1en1e orientation. On observe cependant, que la plupart des personnages royens. en

12 Gilbert Lewis, « The incessant call of the open road », p. 819.
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se depla<;ant, suivent un chemin beaucoup plus court que celui des in1n1igres, et que

ces voyages ont presque inevitablement une forn1e circulaire. Le voyage peut etre une

tentative d'evasion, frequen1n1ent vouee a l'echec ou, avec Ie passage du ten1ps, un

mouvement qui n'est rien qu'habitude, Ie voyageur etant piege dans Ie parcours

circulaire de son n1ilieu. 13 Une fois par an, par exernple, lcs habitants de Saint-Henri

s'engagent dans un mouvement collectif a la recherche d'un nouveau logis. Leur

«desir d' evasion» ne peut etre soulage que par «rabandon contagieux» du

den1enagement : « Deux rnaisons sur cinq n10ntraient alors leurs ecriteaux salis: « A

louer, A louer, A louer »! » (80 p. 85) Dans « Le den1enagen1ent », la narratrice

observe Ie sort inevitable des gens qui sont pris au piege du cercle vicieux de la

pauvrete : « Je decouvrais la des gens voues a une existence dont je ne connaissais

rien, effroyablement grise, et qui me paraissait pour ainsi dire sans issue. » (RdA p.

106) Son propre desir d'evasion s'accroit : « Tout ce cote use, terne et irnpitoyable de

la vie que rn'avait aujourd'hui revele Ie den1enagernent, plus que jan1ais allait gontler

n1a frenesie d'evasion.» (RdA p. 112) Le Grand fait ren1arquer que, chez les

personnages royens, la rnarche et Ie voyage, les « voies de transition », pennettent

« une circulation ou s'affirment tantot Ie pas de la liberte et tantot la contrainte d'une

servitude hurnaine ou n1etaphysique. »14 11 est vrai que tous les voyages royens ne

sont pas necessairement n10tives par Ie desir d' evasion. La curiosite et un sens de

l'aventure et du devoir inspirent, par exen1ple, les voyages de Monsieur Saint-Hilaire

et Christine au Lac Winnipeg dans « Le vieillard et l' enfant» et d' Eveline aux

obseques de son frere Majorique en Californie dans De quai I 'ennuies-llI, El'eline?

aussi bien que les peregrinations du pere Joseph-Marie, Ie capucin de Toutes-Aides.

I., Tuan, Escapism, p. 9.
14 Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », pp. 53,61.
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Mais, dans I' reuvre royenne, les voyages 1110tives par Ie desir (1' evasion sont

non1breux.

Traverser l'eau

De tous les habitants de Ia Petite Poule d' eau, c' est la n1ere Luzina Tousignant

« qui voyageait Ie plus. » (PPE p. 14) La raison de son voyage habitueI, Ia naissance

d'un enfant, est revelee a la fin du conte et c'est assuren1ent une raison joyeuse. Mais

si on considere Ie caractere de l'ile qu' habite la fatl1ille Tousignant, situee dans un

« desert d' herbe et de vent» (PPE p. II), loin n1elne du village de Portage-des-Pres,

ressell1blant lui-ll1ell1e « au fin fond du bout du n10nde » (PPE p. 12), Ie « conge» de

Luzina suggE~re plutot une evasion de la prison de l' isolen1ent et l' ennui de la vie

quotidienne: « dans cette existence toujours uniforn1e, c' etait la grande, l' unique

aventure.» (PPE p. 14) Madeleine Ducrocq-Poirier souligne l'ill1n10bilite qui

caracterise I' existence de cette fan1ille: «des etres prisonniers d'un pays

desertique. »15 Son voyage pern1et a Luzina de «parler avec d'autres personnes

qu'avec son rnari, ses enfants qui, au n10n1ent Oll elle ouvrait la bouche, savaient deja

ce qu'elle allait dire. » (PPE p. 16) Pour pouvoir quitter « l'horizon desert de la Petite

Poule d' Eau » (PPE p. 16), Luzina doit traverser l' eau qui entoure 1'lIe COll1me des

douves. Annette Saint-Pierre nous rappelle que l' eau est un syn1bole de la renaissance

a une vie nouvelle,16 faisant penser a 1'influence de ce l11en1e syn1bole dans les

evenements significati fs de la vie de tant de personnages royens. D' apres Cynthia

Hahn, I'in1age de I' eau souligne Ie rapport entre Ie passe, Ie present et Ie futur, entre Ia

15 Madeleine Ducrocq-Poirier, Le rOl1lan canadien de langue ji"mu,:uise de 1860 ([ 1958: recherche
d'lIn esprit rOl1lanesqlle, Paris, A.G. Nizet, 1978, p. 537.
1(, Annette Saint-Pierre, Gabrielle Ro)' SOliS Ie signe dll reve. Saint-Boniface, Manitoba, Editions du
Ble, 1975, p. 55.
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vie et la n10rt et entre la jeunesse et la vieillesse.
17

La traversee de la Grande Paule

d'eau ran1ene a la fan1ille Tousignant Luzina et son nouveau-ne, et c'est par la riviere

que, plus tard, va partir Ie premier de ses enfants, suivi bientot par d' autres, pour

cominencer une nouvelle vie en ville. Le pren1ier depart « invite tous les autres avenir

ineluctablen1ent. L' eclateinent du cercle familial est consOlnme. »1 x Pierre Cadorai,

lui aussL doit traverser l'eau pour trouver sa nouvelle vie d' artiste a Paris et ce sont

les eaux de la Seine qui guident vel'S lui son nouvel ami Stanislas Lanski. rhOlnme

qui Ie presentera au maitre Meyrand. La vieille cousine Martine dans « Le jour Oll

Martine descendit au tleuve» revient «apres cinquante annees <.1'exil dans un

logen1ent sans air ni horizon pour revoir, avant de n10urir, la n1er. » (CEC p. 118) La

vue de Martine qui barbote dans l'eau de la riviere, fait penseI' a « ces pelerins du

Gange, a Benares, que I' on voit, Ie pagne retrousse, n1aigres a faire peur, n1ais Ie

visage illumine de ferveur. » (CEC p. 127) L' eau symbolise la transition~ selon Marc

Gagne, I' eau et la riviere sont des iinages de vie, de disparition et de regeneration.
1l

)

De retour chez elle, Martine Ineurt : « Elle s'en alla vel'S les espaces ouverts que toute

sa vie elle avait desires. » (CEC p. 127) Desireux de tout son creur d' oublier « la triste

realite et se creer un monde a lui »,20 Alexandre Chenevert trouve aupres de reau et

du lac Vert Ie silence et la paix dont il a reve : « L'ivresse de descendre entre des rives

secretes. d'un vert plus dense que la nuit! [ ... ] La qualite du silence en ce pays (~teint!

L'ineffable absence de toute vie, hors ce munnure egal et continu de reau. » (AC p.

162) Ayant trouve la barque de Le Gardeur attachee a un arbre, Alexandre se Inet a

traverser Ie lac a la ran1e. II eprouve une sensation de renouvelleinent: «Alors,

17 Cynthia T. Hahn, « In search of a « common shore» : deciphering water imagery in the works of
Gabrielle Roy>;, LLll'evlIe.Ji'LIncuphune de LUllisiane, 2, 1987, p. 27.
18 Jacques Allard, « Le chemin qui mene a la La Petite Poule d'eau », Calliers de Sainte-Marie. I,
1966, p. 64.
III Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 386.
2U Saint-Pierre, Gabrielle Roy sous Ie signe dureve, p. 57.
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Alexandre decouvrit ce qu' est Ie n1atin: une heure de decision, d' elan.

d' enthousias111e, une heure qui rend a 1'hoffilne la fraicheur de sa volonte; un depart

un debut de voyage! » (AC p. 167) Le contact avec I' eau est con11ne un bapten1e. une

renaissance: « Alexandre atteignit une joie incroyable [... ] il se sentit jeune l ... ]

Alexandre eut ce bonheur d'avoir perdu quelques annees de son existence. Elies ne lui

pesaient plus. » (AC p. 167)

La fuite et Ie retour

La notion de fuir sa vie a Fort-Chin10 vient a Elsa Kun1achuk « a son insu et

un beau jour lui apparut deja toute fern1e. » (RSR p. 140) D'ailleurs, partir n'a pour

elle qu'un sens - Ie retour au vieux Fort-Chilno : « II n'etait pas loin, du Inoins dans la

distance, tout juste en face, sur la rive opposee de la Koksoak [... ] Cette eau traversee,

on etait dans un autre n10nde deja. » (RSR p. 141) Voici un n10nde idealise par Elsa,

qui aurait preserve les valeurs « du vieux ten1ps » (RSR p. 144). C' est un lieu que la

culture des Blancs n'a pas encore contan1ine. En depit des railleries de Winnie 

« ParIons-en, grogna-t-elle, de votre belle vie du vieux telnps. Vous n1e faites rire! »

(RSR p. 144) - Elsa et Jilnlny traversent la riviere. L' echec de cette entreprise entrai'ne

leur retour a Fort-Chin10 et par la suite, leur acceptation enthousiaste de la culture des

Blancs, auparavant tellen1ent a redouter, puis la deterioration graduelle d' Elsa eL Ll la

longue, Ie depart de Jilnmy. L 'echec est double: Elsa a echoue dans sa tentative

d' echapper a la vue bienveillante n1ais trop intense de son role de n1ere a Fort-Chin1o

et en melne telnps, elle n'a pas reussi a s'integrer dans Ie n10de de vie mythique.

n1en1e utopique, des Inuits d'autrefois qu'elle a idealise. D'une certaine Inaniere.

l'in1age des voyageuses Luzina Tousignant et Elsa KUlnachuk est retletee dans

l'histoire d'l~veline et Christine dans « Les Deserteuses ». Eveline est Llne femme
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enlisee dans Ie train-train quotidien de sa VIe de fen1me au foyer. mats qUI reve

constamment d' etre libre comlne les oiseaux qu' elle regarde du pont Provencher:

« Et, tout a coup, sur Ie pont maman me dit qu'elle ain1erait pouvoir aller Oll elle

voudrait. Marnan lne dit qu'elle avait encore envie d'etre libre.» (RD p. 89) Le

voyage d' Eveline aux lieux idealises par la men10ire repond a ses espoirs,mais,

comn1e I' observe Christine, « la liberte [... ] ne laisse pas beaucoup de repos au cecur

hUlnain.» (RD p. 97) Vel's la fin du voyage de retour chez eIle, I' inquietude

qu' eprouve Eveline au sujet de sa fmnille pousse Christine it douter de la valeur de

leur aventure : « Ce n'etait pas la peine de voyager- ai-je pense, s'il fallait. en route,

etre suivi de tant de tracas. » (RD p. 117) Eveline selnble avoir vieilli, alors qu' au

debut du voyage, Christine avait remarque la vivacite retrouvee de sa n1ere : « C'est

vraiment joli de voir une vieille fen1me reprendre un air de jeune tille. » (RD p. 101)

Le paysage qui, au depart, les rendait fieres de faire partie du Canada, n' est au retour.

que « des bois brides, des abattis. - Ce Nord de I'Ontario, c'est bien ce qu'il doit y

avoir de plus desertique au monde, se plaignait n1mnan. » (RD p. 117) Retournee chez

elle, cependant, en racontant leur aventure dans « ce vieux pays du Quebec» (RD p.

120), Eveline retrouve encore sa vivacite d'avant : « Ses yeux brillaient de sincerite.

et etait-ce Dieu possible! Elle avait encore rajeuni.» (RD p. 120) La narratrice

indique qu'en effet, Ie voyage en valait Ia peine. Sur Ie visage d'Eveline, « les

souvenirs etaient comlne des oiseaux en plein vol. » (RD p. 120)

II arrive done souvent que I' evasion suppose la possibilite de n10uvement

qu'on est libre de s'echapper d'un lieu OU l'on se sent Inal it raise. deplace ou

depayse. Gaston Bachelard, citant Ran10n Gon1ez de la Serna, observe que chez

I'hOlnlne, «tout est chemin.» Bachelard ajoute: «Tout chen1in conseille une

ascenSIOn [... ] qui ne monte pas tOlnbe. L'homlne en tant qu'hon1n1e ne peut vivre
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1 · 1 21 A . d d' . , ilonzonta enlen1. » u contralre e tant autres personnages royens, COll1ces l ans

un nl0nde ou tout lTIOUVenlent est circulaire, dont Ie sort est « d 'exister ici et de ne

pouvoir aller vivre ailleurs »,22 Jean Levesque, dans la nlesure Oll il est Inaitre de sa

propre situation et de sa propre realite, possede la nl0bilite et la verticalite de I' oiseau

si enviees par Eveline sur Ie Pont Provencher. Bachelard note que « pour celui qui

s'eleve, I'horizon s'elargit et s'eclaire. »23 « L'inlagination ascensionnelle »2~ de Jean

lui permet de saisir toutes les possibilites de son avenir :

II voyait deja ce que les etres ambitieux d 'une grande ville [... ] aperyoivent
tout d' abord dans la fuite : un terrain neuf a exploiter [... ] il fut ebloui de se
sentir enlporte vel'S l' inconnu et avec une telle confiance, une telle lt~gerete,

COnll11.e s'il eut ace nlonlent jete du lest. (BO p. 191)

Cette liberte absolue de Inouvenlent n' est realisable que pour quelques-uns des

personnages masculins et pour tres peu des personnages felninins dans l'reuvre de

Gabrielle Roy. Paula Gilbert Lewis fait remarquer que les personnages masculins 50nt

des vagabonds constants precisenlent parce qu'ils possedent la liberte si essentielle au

vagabondage" Les personnages fenlinins font des voyages individuels, certes, nlais en

principe, elles restent ala maison, destinees aetre frustrees perpetuellenlent dans leur

desir du voyage libre. Dans « Les Deserteuses », Eveline avoue qu'elle « avait encore

envie d'etre libre [... ] que ce qui mourait en dernier lieu dans Ie creur hunlain ce

devait etre Ie gout de la liberte; que Ineme la peine et les lnalheurs n' usaient pas en

elle cette disposition pour la liberte. » (RD p. 89) Pour tous, neannloins, il est possible

de tr(ln~former une situation pour se sentiI' plus a l'aise.

21 Gaston Bachelard, L 'air et les songes, Paris, Librairie Jose Corti, 1943, p. 19.
22 Le Grand,« Gabrielle Roy au I'etre partage », p. 49. C'est Le Grand qui met en italique.
23 Bachelard, L 'air et les songes, p. 68.
24 Ihid. p. 18.
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Se transformer: Ie maquillage

La perception d'une situation peut etre physique, c' est-A-dire la reaction des

sens aun stinlulus externe ou psychique, la representation qu'on s'en fait a l'esprit. Si

la realite ne satisfait pas les besoins ou les desirs de I' individu ou du groupe, il est

possible de l110difier cette realite et, d'une certaine nlaniere, de trOll1per reeil et

resprit. L 'ernploi de nlaquillage et de parful11 en est un exenlple. Conlme Ie

nlaquillage couvre Ie visage natureI d'une fel11nle, creant une inlage artificielle de la

beaute, Ie parful11 sert a nlasquer les odeurs desagreables. Lee Brotherson attire notre

attention sur les tentatives de Florentine Lacasse de dissin1Ltler la triste n~alite de sa

situation. En se maquillant et se parfumant si gauchenlent. elle espere se deguiser en

presentant une inlage idealisee de la femnle qu'elle voudrait etre. Dans sa propre

inlagination, deguisee par les couches de nlaquillage et de partl1l11, sa pauvrete a ete

transfornlee en elegance. 25 Florentine utilise Ie nlaq uillage et Ie parfunl d' une l11aniere

quasi-theatrale. Elle joue un role. Elle est intensenlent consciente d' elle-menlc ct de

l'il11age qu'elle projette. 26 Le nlaquillage sert de nlasque, pernlettant ,1 florentine de

realiser son personnage imagine et de cacher son vrai 1110i. Les allusions frequentes it

la presence des miroirs dans Bonhellr J 'occasion soulignent Ie besoin constant de

Florentine de s'assurer de cette identite fabriquee, inevitablel11ent une identite

d'occasion. 27 Le jour de son nlariage avec EmnlanueL Florentine t~lit sa toilette

« comnle pour se creer un etre nouveau [... ] qui arriverait peut-etre it oublier ce

qu' elle avait ete autrefois. » (BO. 308) L' il11age que Florentine a inventee n' est guere

reconnaissable a sa nlere. Dans la glace posee au mur. Rose-Anna exanline avec

25 Lee Brotherson, «Odours as metaphor in Bonheur d'occasion », Australian Journal ol French
Studies, 38, 2001, p. 283.
26 Faivre-Duboz, « Seuils de la modernite : Trente arpents et Bonheur d'occasion », p. 83.
27 Dennis Drummond, « The « I am» experience in Bonheur d 'occasion », Literatures ill
Canada/Litteratures au Canada, 10, 1988, p. 2.
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stupeur « cette Florentine, au n1asque raidi, aux sourcils fronces, [qui] lui etait une

inconnue. Elle n'arrivait plus aretrouver en elle la Florentine de jadis. » (BO p. 308)

L' alcool et h~s cigarettes

En modifiant la perception de la realite, l' alcool et la nicotine servent aussi a

attenuer l'effet sur l'esprit d'une situation alienante et sont plus efficaces que ce qui

n'agit que sur les sens physiques. Saisi par «une sorte de rage de jalousie et de

fureur» face a la presence placide de sa fen1me Martha qui avait toujours ete « son

ennell1ie» (JBM p. 145), Stepan Yaran1ko se rend a la taverne de Codessa pour y

chercher « secours et bienfait» (JBM p. 145), ce que Nicole Bourbonnais appelle

« l'ivresse liberatrice ».n En observant Ie depart tun1ultueux de Stepan, 1\1artha sait

bien que I' alcool, ce « den10n », ne fera que « brCtler davantage la pauvre an1e presque

detruite » (JBM p. 145) de son n1ari. Mais aCodessa, Stepan, si 10ngtell1ps voue au

silence chez lui, retrouve sa langue: «Sous Ie coup de l'ebriete, les paroles lui

venaient. » (JBM p. 151) De la men1e n1aniere, Azarius Lacasse, hors de la n1aison

fan1iliale, recouvre sa voix aux Deux-Records. Selon Marc Gagne, « La l11aison est

fen1inine. Azarius peut palabrer aux Deux-Records, chez lui il se tail. »2lJ Sans

vrain1ent Ie vouloir, Stepan doit enfin adn1ettre pour vrai la 111aladie incurable de

Martha: « Tant que les choses n'etaient pas dites, on pouvait faire sell1blant de ne pas

les connaitre; on pouvait faire COll1me si elles n'C1aient pas [... ] - Peut-etre bien, dit-

iI, que Martha va n10urir. » (JBM p. 151) Dans Ie conte « Les Satellites », r Inuit

Deborah, transportee a l'hopital par un gouvernen1ent bienveillant, s'enlisant dans

I' exigui"te de sa chan1bre et de sa situation et desirant ardemment retourner a sa

2X Nicole Bourbonnais, « La sylllbolique de !'espace dans les recits de Gabrielle Roy». Voix el IllIages.
7, 1982, p. 373.
2') Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 106.
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fan1ille dans Ie Grand Nord, retrouve dans la fUlnee de ses cigarettes Ie souvenir de

« presque tout ce qu'elle avait ja111ais possede. » (RSR p. 32) « C~etait con1111e si toute

cette fumee parvenait a voileI' quelque peu une dure verite qui tentait d' assaillir sans

cesse I~ esprit de Deborah. » (RSR p. 31) La fUlnee des cigarettes est devenue pour elle

une sorte de refuge, abritant « des petits bouts de reve, des ill1ages qu' on pensait

perdues », « un rempart precaire autour de sa 1110deste et ll1inuscule place dans Ie

monde. » (RSR pp. 32-33) De meme, Elsa Kun1achuk trouve que « des dons de la

civilisation, aucun ne lui paraissait alors egaler les bienfaits de ceux qui procurent

l'oubli, c'est-a-dire la biere, « Ie bon poison qui entretenait leur vie» (RSR p. 229), et

les cigarettes~ qui lui pennettent de s'eloigner un peu de la realite de sa triste

situation: « Lorsque, ayant bu deux au trois canettes de biere, tLllne tout un paquet de

cigarettes~ elle passait sur la greve~ l~air hagard, les yeux ternes, elle se sentait

pourtant delivree et d~une certaine n1aniere heureuse. » (RSR p. 229)

Le sommeil

Pendant ses moments de solitude a cote de la Koksoak~ Elsa retrouve les joies

de repos et d" evasion accordees par Ie s0111n1eil : « MeIne Ie chagrin ou r inquietude

11 ~ eussent pu la retenir~ aux petits mon1ents de treve, de dorn1ir un peu. Voila done

que, Inisericordieusement~ elle s~assoupit dans un instant d~oubli. » (RSR p. 214)

Shakespeare resume ainsi les benefices du sommeil : « And by a sleep we say to end

the heartache, and the thousand naturel shocks that flesh is heir to. 'tis a

consun1111ation devoutly to be wished. To die, to sleep~ to sleep! Perchance to

drean1. »30 Souhaiter r evasion accordee par Ie s0111111eil est connu d' Alexandre

Chenevert: « Depuis des annees, il dor111ait mal et de moins en Inoins ». (AC p. 22)

]U William Shakespeare, Hamlet, Cambridge, Cambridge University Press, 1936, acte II L scene I.
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Cependant Alexandre resiste a la tentation des son1niferes qui lui offriraient « la plus

reconfortante des certitudes: cette fois, je vais dormir~ la savourer quelques minutes~

puis, tout de suite apres, etre en1porte sans souvenir.» (AC p. 22) Chaque nuit

Alexandre entre en guerre contre Ie somn1eil qu'il sen1ble avoir personnific : « Peut

etre devrait-il avant tout eviter de n10ntrer au son1n1eil qu'il se souciait ue l'obtenir

[... ] lIs joueraient au plus fin, l'un et l'autre, et on verrait bien qui l'el11porterait. »

(AC pp. 24-25) Mais prendre des son1niferes serait adlnettre son ilnpuissance en face

de son insomnie cruelle et « il avait Iu que rien n' affaiblit la volonte et les facultes

comn1e l'usage des soporifiques. » (AC p. 22) Ayant reussi enfin it saisir quelques

mon1ents de sOlnmeil, il en est tire trop brusquelnent par Ie son du reveil et les cris de

sa fen1n1e. Au bout de ses forces, il ne saisit que des bribes de ce qu'Eugenie lui lance.

A delni eveille, il confond les paroles de sa fen1n1e qu' il ren1anie de fa<;on

significative: « II va fuir, il va nous echapper, il va dorn1ir. » (AC p. 28)

Le havre de paix que connait Alexandre au lac Vert cst realise sans recours

aux somniferes : « Alexandre dorn1it con1me il convient de donnir. » (AC p. 160) La

narratrice observe que Ie son1111eil « dit la verite sur nous. L' etre hU111ain y est el1tin

rendu a lui-nlell1e, ayallt pris conge de tout Ie reste. Pieds et poings lies, ligote par la

fatigue, il cOllIe entin vel'S les cavernes de l'inconnu. » (AC p. 162) L'ilnage de l'eau,

sY111boIe, nous l'avons deja vu, de renaissance a une vie nouvelle, est evoquee ici.

L' etre hUl11ain, emporte par la riviere de la vie, COll1111e Alicia dans Rue

Deschamhault. « coule » vel'S I' inconnu qui est la 1110rt : « Puis Ie desespoir a en1porte

Alicia. Elle a cOlnlnence de s'eloigner; et, tout acoup, une sOI11bre riviere invisible

s'est creusee entre nous. Alicia, sur l'autre nve, prenait de la

distance ... mysterieusen1ent. .. elle se retirait. [ ... ] Elle est 1110rte quelques n10is plus

tard. » (RD pp. 156-157) Le son1111eil est per<;u con1111e une separation de la realite
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alnbiante, au n10n1ent Oll, in1puissant devant Ie desir irresistible de donnir, on arrive

neann10ins a une perception de SOi-n1elne irrealisable jusque lao

L'in1age du son1n1eil reapparalt a des points centraux dans la vie de plusieurs

personnages royens et en particulier a 1'approche de la n10r1. Dans « Le jour Oll

Martine descendit au fleuve », au n10n1ent de son retour triolnphant a la riviere,

Martine pose les grandes questions eternelles : « POUl"quoi est-ce qu'on vit? Qu'est-ce

qu'on est venu faire sur terre? Pourquoi est-ce qu'on souffre et qu'on s'ennuie?

Qu' est-ce qu' on attend? Qui est-ce qui est au bout? [... ] Et elle etait cont~nte entin

d'avoir vecu. » (CEC p. 127) Presque aussit6t, elle succon1be a un desir irresistible de

dormir: « Elle croula de fatigue, d' en10tion et d' avoir touche au but n1ysterieux. »

(CEC p. 127) De la men1e maniere, pendant leur voyage sur la route d' Altmnont

Christine observe sa n1ere Eveline son1brer dans «une lassitude du corps si

envahissante que bient6t peut-etre ni l' ardeur de Inmnan ni sa joie de vivre n' en

pourraient plus avoir raison.» (RdA p. 123) Arrivee it la n10ntagne Pilnbina,

cependant, Eveline s' eveille brusquelnen1. Christine est frappee par la joie q Ll' eprouve

Eveline de retourner au « paysage de son enfance », de revenir « a son point de

depart. » (RdA p. 126) La signification de cet evenelnent n' echappe pas it Christine:

« Et si c'est cela la vie: retrouver son enfance, alors, it ce n10n1ent-lit, lorsque la

vieillesse 1'a rejointe un beau jour, la petite ronde doit etre presque tinie, la fete

tenninee. reus terriblement hate tout a coup de voir n1an1an revenir pres de Inoi. »

(RdA p. 127) Le sentin1ent d'apprehension provoquee par Ie rapport entre Ie S0111n1eil

et la mort apparal't plusieurs fois dans l' o~uvre royenne. Vers la tin du voyage de

retour des « Deserteuses », voyant sa n1ere s'endorn1ir, Christine raconte : « rai vu

que malllan etait vieille. r ai eu peur. Je I' ai reveillee. Je l'ai appelee: Maman!

115



Maman! COlnme si elle etait loin, tres loin. » (RD p. 118) Au lac Winnipeg, Christine

reagit de la n1en1e Inaniere quand elle voit Ie vieillard s' endonnir apres Ie dejeuner :

Tout acoup, il m'apparut infinin1ent plus vieux que je In'en etais jusqu'alors
apen;ue [... ] Je n'arrivais plus a Ie reconnaitre [... J reus peur [... J Qu\~st-ce

qui s'empara de n10i? L'idee que jan1ais plus Ie vieillard ne s'eveillerait si je
ne n1e depechais de Ie ratnener de ce cote? Qui sait quelles pensees
traverserent 111011 esprit. Je 111e 111is acrier son n0111 : - Monsieur Saint-Hilaire!
Monsieur Saint-Hilaire! (RdA p. 78)

On a constate que Ie son1n1eil ofIre une douce evasion de la realitc aux

1110ments qui Inarquent un tournant dans la vie. Georges Poulet voit dans Ie sommeil

« une pause dans la continuite de la vie. »31 Au n10n1ent Oll elle decouvre que

Florentine, elle aussi, est enceinte, Rose-Anna succombe a Ia lassitude du desespoir :

« Elle sell1blait etre devenue une chose inerte, indifferente, it dell1i enfoncee dans Ie

son1n1eil. » (80 p. 232) Dans Ie conte « Le jour et Ia nuit », Christine raconte la mort

de son pere, cet hOlnlne qui ai111e la nuit. Sa fen1111e veille it son chevet 111ais elle est

tellen1ent « Ie contraire de Ia nuit que, n1algre son inquietude, n1algre sa detresse

aupres de 1110n pere inerte, elle penchait un peu Ia tete eL COml11e un enEll1L elle

glissait un petit Inoment dans Ie havre de s0l111neil. » (RD p. 244) S'etant etabli dans

son abri au lac Vert, Alexandre Chenevert, lui aussL se Iaisse descendre Ie « long

tleuve d'oubli » du son11neil : « II n'avait plus souvenir d'aucune tache exigee ou

interron1pue. II fut delivre de Dieu et des h01111nes. » (AC p. 161)

3\ Poulet, La conscience critique, p. 203.
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Le jardin

Jusqu'ici, nous n'avons considere que les personnages royens capables de

n1ouven1ent physique. II reste, bien entendu, ceux qui, condan1nes a rester en place

pour une raison ou pour une autre, inventent des n10yens d'an1eliorer leur situation et

de la rendre moins lin1itee. Yi-Fu Tuan a observe qu'on peut n10difier son l11ilieu en

creant ce qu'il appelle middle landscapes. Ces paysages, situes entre les extren1eS de

l'espace urbain et la nature sauvage, revetent une realite relative. 32 Le jardin de

Martha Yaran1ko en est un exen1ple : il decoupe I' espace in1mense de la plai ne et cree

un point de civilisation au milieu de « la deconcertante an1pleur de ciel et de terre. »

(JBM p. 121) Nicole Bourbonnais parle du jardin con1111e «espace sacre [... ]

l11inuscule point d'ancrage dans I'infini. »33 Regardant ses fleurs hocher la tete dans Ie

vent, Martha croit qu'elles seules appartiennent au reel dans cet environnement

sauvage: « Elles sen1blaient soutenir qu' elles etaient Ie vrai de celte vie, sa douceur,

sa beaute, sa tendresse. Oh, les petites folIes! Elles avaient I' air de pretendre etre

seules dans Ie vrai. » (J8M p. 130) Pour Tuan, cependant, les paysages tds que Ie

jardin restent effectivement instables. Le jardin, par exel11ple, retourne a la nature. 3
-l

Momentanen1ent lasse d' avoir a soigner ses fleUl's, Martha eprouve de r an1ertun1e

envers elles : « De toute fa«on n' alIaient-eIles pas l110urir avant longten1ps, au prel11ier

gel de I' auto111ne? En quoi etait-il in1portant de leur preserver la vie un jour encore? »

(J8M p. 144) C'est dans Ie jardin, nean1110ins, que Martha se refugie contre Ie silence

et l'ennui de la constante repetition qui caracterise sa vie: « Elle n"etait plus de force

pour les abrutissantes besognes. Elle ne se donnait plus qu'a son petit jardin ct, ce

faisant, tout comme des plantes que l' on entretient, ses pensees aussi se degageaient

32 Tuan, Escapism, p. 15.
" Bourbonnais, « La symbolique de l'espace dans les recits de Gabrielle Roy», p. 377.
].l Tuan, Escapism, p. 15.
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du silence et de I 'habitude. Et elles devenaient pour Martha une cOlnpagnie. » (JBM

p. 122)

Ses fleurs pernlettent a Martha de se distancier de l' inllnense si lence des

alentours, aussi bien que de la force opprimante de sa routine quotidienne. L 'aspect

toujours renouvele du jardin est un antidote a l'influence debilitante de 1'habitude.

Selon Gaston Bachelard, cette routine de l' existence est «1' exacte anti these de

l'inlagination creatrice. »35 Pour les personnages qui, en raison de leurs circonstances,

se trouvent plus ou nl0ins inlnl0bilises dans un espace sans issue, 1'ilnagination leur

reste un des seuls nloyens d' evasion disponibles. Bachelard a constate que

l' inlagination est «essentiellelnent ollver/e, evasive.» 36 Selon lui. c' est par

l'inlagination que nous « abandonnons Ie COUl'S ordinaire des choses [... ] Imaginer

c'est s'absenter, c'est s'elancer vel'S une vie nouvelle. » 37 Pour Martha Yarmnko, son

jardin est la porte d' entree dans Ie nl0nde de l' inlagination : « Martha se perdait dans

Ie d0nombren1ent it l'infini de la descendance d 'une seule neur. fIle cntrait dans la

contemplation de pareille lnunificence COlnnle dans un beau reve absurde. » (JBM p.

144) L'i11lagination per11let d' acceder a un autre te11lps, tout ce qui aurait pu etre ct qui

pourrait etre, et aI' espace ideal, qui est U11 ai!leurs. Selon Marc Gagne, pour ceux qui

trouvent la vie difficile, l' imagination est une « voie de liberation» par laquelle on

« s' evade dans une autre existence librelnent choisie» et c' est done par la reverie

qu' on atteint Ia mobilite tenlporelle. 38 Nicole Bourbonnais soutient que chez Stepan

Yaranlko, l'inlagination est « toute enlpreinte de negativisme. Enfonce dans Ie passe

sterile, il se c011lplait dans la stagnation et l'i11lnl0bilisnle qui sont retletes dans son

35 Bachelard, L 'air et les songes, p. 19.
36 Ibid., p. 7. C'est Bachelard qui met en italique.
37 Ibid., p. 10.
3X Gagne, Visages de Gabrielle Roy, pp. 135, 136.
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conlportelnent. »39 Notre rOlnanciere resunle ainsi l'etat fige de Stepan : « II pouvait

alors rester des heures a peine conscient des gestes auxquels il se livrait, de ses

paroles et nleme de ses pensees qu'il suivait de loin, sans interet, conllne si elles ne lui

appartenaient plus. » (JBM p. 147)

L'imagination

Prive de la possibilite de se deplacer a son gre, I' etre hunlain doit concentrer

toute la force de son esprit sur la possibilite d' evasion par la seule route disponible,

celIe de l' imagination. 0' apres Bachelard, « les songes, les pensees, les souvenirs ne

forment qu'un seul tissu. L'ame reve et pense, et puis elle inlagine. »~() Pour lui,

r ilnmobilite et la solitude sont essentielles a la reverie, activite naturelle de notre etre

immensijiant :

L'immensite est en nous. Elle est attachee a une sorte d'expansion d'etre que
la vie refrene, que la prudence arrete, nlais qui reprend dans la solitude. Des
que nous sonllnes imnlobiles, nous s0111111es ailleurs; nous revons dans un
lnonde imlnense. L'imlnensite est Ie nlouvenlent de I'honlnle inlnl0bile.
L'i1111nensite est un des caracteres dyna111iques de la reverie tral1quilIe.~I

Christine, narratrice de « La route d' AltaInont », entrevoit que « peut-etre laut-il etre

bien seul parfois, pour se retrouver soi-nlenle. » (RdA p. 127) C' est dans la solitude et

acote de la Koksoak qu' Elsa KL1l11achuk, inllnobile, atteint la consolation de ce que la

narratrice appelle « sa paresseuse reverie fluide » (RSR p. 225) : « Elle ne tenait plus

qu'a acheter, au prix de son travail, Ie droit de rester ensuite a ne rien faire aupres de

la riviere, pour se sentiI', C0111nle elle, enlportee, delivree ... » (RSR p. 225) Toute

seule, Florentine Lacasse s'abandonne a la contenlplation de la soiree donnee chez les

3') Bourbonnais, « La symbolique de I'espace dans les recits de Gabrielle Roy», p. 372.
-10 Bachelard, La poetiC/lie de I'espace, p. 162.
-II Ibid., p. 169.
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Letourneau: « Deja elle ilnaginait son attitude, sa conversation, e11e entrait dans Ie

role qu' elle jouerait. » (BO p. 102) Roy ajoute : « ConlIne elle ain1ait ces reveries

paresseuses! » (80 p. 102) Comnle nous 1'avons vu, Ia reverie degage l'esprit de

1'espace exigu pour qu'il puisse s'echapper dans 1'in1n1ensite du n10nde ilnagine. La

Inere de Christine, s'etant fracture une hanche et in1n10bilisee depuis trois nlois dans

un corset de phltre, senlble avail' perdu son enthousiasnle pour la vie. Christine

I' observe « dans son fauteuil pres de Ia fenetre, a regarder Ie dehors avec une

expression de dechirant regret. » (CEV p. 43) Le chant de « 1'Alouette » Nil est une

source de liberation pour Ia vieille : « Nil chanta une autre chanson, et, cette fois,

manlan redressa la tete, elle regarda I' enfant souriant et, avec son aide, parti t elle

aussi, prit son envoI, survola la vie par Ie reve. » (CEV p. 44) Selon Bachelard,

« En ecoutant l' alouette l' in1agination se dynamise de part en part, aucune longueur

ne peut subsister, aucune on1bre d' ennui.» L' alouette est, pOUl"suit 8achelard. Ie

synlbole de la fleche qui monte de la plaine vers I' inln1ensite du ciel: « Elle

n' exprilne pas Ia joie de 1'univers, elle l' actualise, elle Ia projelle. » -l2 L.horizontalite

repressive de Ia plaine est ren1placee par la verticalite du vol. C'est ainsi qu'Eveline

reprend controle de sa vie et retrouve sa mobilite. Vecue jusqu'a maintenant sur Ie

plan horizontal, sa vie s' oriente de nouveau vers la verticale.

« L' Alouette» trouve son echo dans « Les Deserteuses» et I' ilnage des

nlouettes virevoltantes autour du pont Provencher. 0' apres Bachelard, l' oiseau « fait

oublier Ie ten1ps »; il « nous atTache aux voyages Iineaires de Ia terre pour nous

entra'iner [... ] dans un voyage immobile allIes heures ne sonnent plus, Oll I '(lge ne

pese plus. »43 Eveline souhaite regagner la Iiberte it laquelle elle avait renonce en

choisissant son role de n1ere : « Et, tout ,\ coup, sur Ie pont n1anlan Ine dit qu' elle

~2 Bachelard, L 'air eltes songes, p. 103. C'est Bachelard qui met en italique.
~3 Ibid., p. 84. C'est Bachelard qui met en italique.
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ain1erait pouvoir aller Oll elle voudrait, quand elle voudrait. MaI11an n1e elit qu' elle

avait encore envie d'etre libre. » (RD p. 89) Son iI11agination, con1111e les oiseaux,

prend son vol: « Elle se mit a sOUl'ire en regardant les l11ouettes. Et elle I11e dit : - On

ne sait jan1ais! Tant de choses arrivent! ... Avant d'etre tout a fait vieille, peut-etre que

je voyagerai, que je vivrai quelque aventure ... » (RD p. 89)

Le reve nocturne

Pour exanllner les differentes fon11es d' evasion par I' in1agination chez les

personnages royens, il faut differencier entre Ie reve nocturne et la reverie. Bien qu' ils

soient tous les deux des « voyages au pays de l'in1aginaire »,-l-l Bachelard note que Ie

reveur de la nuit « ne peut enoncer un cogilo », que « Ie reve de la nuit est un reve

sans reveur »,-l5 pendant que Ie reveur de la reverie est present a sa reverie: « 1\1en1c

quand la reverie donne I' impression d 'une fuite hoI'S du reel, hoI'S du teI11ps et dl! lieu,

Ie reveur de la reverie sait que c'est lui qui s'absente - lui, en chair et en os, qui

devient un « esprit », un fant6me, du passe ou du voyage. »-l6

Selon Gilles Marcotte, «L' an1e est un Olseau, iI lui faut de I\:'space. »-l7

L' espace du reve est I' infini, ou I' in1agination, liberee des entraves du quotidien, est

libre de prendre son vol:

Le vol onirique n' a-t-il pas pour fonction de nous apprendre a surn10nter notre
peur de tOl11ber? Le vol onirique est alors une chute au ralenti. une chute dont
on se releve sans dOl11mage [ ... ] Si la plus grande des responsabilites
hUl11aines - physiques et n10rales - est la responsabilite de notre \'erlico/ilJ,

-1-1 Ibid., p. 1I.
-15 Gaston Bachelard, La poetique de fa reverie, Paris, Presses Universitaires de France, 1971, p. 20.
-16 Ibid., p. 129. C'est Bachelard qui met en italique.
-17 Gilles Marcotte, « En relisant BUl1heur d'occasiul1 », L 'Actiol1 Natiul1a/e, 35. 1950, p. 200.
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cOlnbien Ie reve qui nous redresse, qui dynanlise notre droiture [... J doit etre
salutaire, reconfortant, l1lerveilleux, enl0uvant1 48

Bachelard soutient que Ie vol onirique est un phenomene du honheztr dormant. II

s' ensuit qu' on « ne vole en reve que lorsqu' on est heureux. »49 Enlprisonne dans

I' espace urbain de MontreaL Alexandre Chenevert ne trouve pas de paix. Son

insomnie habituelle Ie prive de l'evasion du reve. Qui ne dort pas ne reve pas. La nuit

blanche est habitee d' inlages de forets et d'iles, et pendant ses brefs n10lnents de

sonlnle, Alexandre se perd dans des « regions incon1parablelnent son1bres et

reculees », « des algues et des flots d'eau noire. » CAC pp. 27-28) Sa vie iinaginaire,

sOinbrant dans Ie nl0nde horizontal de ce « caucheinar du terrestre »,50 Inanque

presque totalel1lent de « Inouvenlent aerien liberateur »,51 de verticalite. Alexandre se

sent « couler a pic» CAC p. 27), sa chute interrOlnpue brusquen1ent par Ie son du

reveiJ. Son besoin desespere de tranquillite Ie pousse au point Oll « son grand reve

fantasque» est « d'une grave nlaladie qui serait la derniere; d'un sejour a rhopital: de

veritable repos.» CAC p. 117) La decision prise de quitter I' espace urbain pour

s' etablir au lac Vert, Alexandre atteint enfin I'experience liberalisante du reve, eL

dans ses reves, il vole. Muni de « l' incoinparable detachement du donneur » (AC p.

162), Alexandre « n' avait plus de passe et, liberte plus grande encore, pas d' avenir.

Sans but, inerte et ravi, il flottait.» CAC p. 161) Son evasion de I'horizontalite

restreinte du n1ilieu urbain ala verticalite du n1ilieu rural est soulignee par la presence

au lac Vert d'eau et d'oiseaux. Le bapten1e syn1bolise par reau suggere une

renaissance, et Ie vol de I' oiseau une liberation des contraintes de sa vie d' autrefois.

Lee Brotherson constate que ce nlouvelnent d'Alexandre d'un Inilieu Zl un autre

synlbolise la transfornlation de son ancienne vie vecue a deux diIl1ensions, une VIe

ell> Bachelard, L 'air et les songes, pp. 44-45. C'est Bachelard qui met en italique.
el') Ibid., p. 84. C'est Bachelard qui met en italique.
50 Ibid.. p. 95.
51 Ibid., p. 15.
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coincee dans l' horizontal, en une existence a trois dinlensions. caracterisee par la

nlobilite du poisson ou de l'oiseau.52 D'apres Brotherson, Ie fait que cette nouvelle

perspective persiste apres son retour aMontreal denlontre que l'identite qU'Alexandre

a assunlee au lac Vert est etablie pour de vrai. 53

Pendant ses nuits d' insOlnnie a Montreal. Alexandre avait ete conscient d' un

lien entre Ie somnleil et son anlour d'autrui : « D'abord. il allait sc mcttrc it dormir.

Ensuite il aurait nleilleure sante, et il lui serait facile d'ailner. d'etre ailnC. » (Ae p.

18) Bachelard observe que l' allegenlent et Ie sens de liberation qui accOlnpagnent la

levitation onirique aboutissent it la possibilite d'anlour : « Pour certaines anles qui ont

une puissante vie nocturne, ainler c' est voler. »54 De retour a Montreal. Alexandre

decouvre conlbien il est facile « d'ainler, d'etre aime » ct s'etonne de l'alTcction si

evidente chez ses visiteurs it l'hopital : « Cet anlour qui lui etait enfin donne. il Ie

reportait sur sa vie entiere qui en etait eclairee. » (AC p. 270) Pour bien rever, il faut

d' abord etre heureux. Alors, « la reverie parcourt son veritable destin: elle devient

reverie poetique : tout par elle, en elle, devient beau. »55

La reverie

La reverie est l' inlagination en vagabond, une invitation au voyage hors du

reel, hors du tenlps et du lieu. Par r ilnagination, l'inlmobilite est trans1'ormcc en

lnobilite. Ie prisonnier en voyageur. Le reveur de la reverie cherche normalement <'1

s'evader d'une realite presente ou il se sent enfenne, aliene ou depayse. Le

52 Lee Brotherson, « Identity and milieu in Gabrielle Roy's Alexandre Chenevert: from two- to three
dimensionality», A ustralian Journal olFrench Studies, 28. 199 I, p. 186.
':> Ibid., p. 187.
54 Bachelard, L 'air etles songes, p. 46.
55 Bachelard, La poetiC/ue de la reverie, p. I I.
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vagabondage de l'imagination s' inspire des idees et des in1ages; elle erre dans Ie passe

ou se projette dans l'avenir, et n'agit que tres rarement dans Ie present. Peu soucieuse

de l'actualite, l'in1agination a Ie regard fixe sur r ailleurs, l'espace heureux Oll regne

Ie bonheur. Con1me nous I' avons vu, la solitude et l' in11110bilite sont des conditions

essentielles a Ia reverie: Rose-Anna comprend qu' il y a « tant de choses qu' on

il11agine quand on est tout seu!. » (BO p. 61) Selon Bachelard, « il suffit d' un pH?texte

- non d'une cause - pour que nous nous n1ettions « en situation de solitude », en

situation de solitude reveuse. »56 Quels sont ces « pretextes » qui engagent la reverie'?

Le corps y joue son role, les sens etant Ie pont entre Ie 1110nde reel et I' esprit Oll cst

nee Ia pensee. Comme nous raYOnS vu, Ia pensee n1ene a l'il11aginaire. Mais racte de

penser entralne des paradoxes: ce qui est pres sel11ble lointain et Ie lointain SCl11blc

tout pres. La pensee est donc Ie lien entre Ie penseur et Ie 1110nde qu' il contemple et en

meme tel11ps, pour les habitues de la fantaisie, la pensee cree un 1110nde qui est abstrait

et lointain, Ie monde de I'imagination. L' epuisement physique de Martha Yaramko

affaiblit ses pouvoirs mentaux, au point Oll elle se sent separee 111e111e de ses propres

pensees : « Tel etait SOI1 epuisen1ent qu'il lui sel11ble ne plus pouvoir atteindre ses

propres pensees. A peine pouvait-eUe encore Ies percevoir, it une grande distance

d'elle, sous forn1e de reyeS plutot que de retlexions, de vagues 0111bres amies et qui

toutes selnblaient avoir trait a l'etonnel11ent profond de ce qu'est cette etrange vie

hUl11aine. » (JBM p. 157)

56 Ibid., p. 13.
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Les sens physiques -Ia vue

Ce qu' on pen;oit par les sens sert de tren1plin au monde de l'imagination. Yi-

Fu Tuan souligne l'itnportance de la vue con1n1e sens de cognition57
: Ie n10nde reel

est Ie receptacle de souvenirs qui, transn1is a l'esprit par les sens. declenchent la

reverie. La vue des collines pres d' Horizon est pour San1 Lee Wong une invitation ella

reverie qui Ie possede a tel point qu' il ne sen1ble guere conscient de rien d' autre: « 11

avait acquis avec les annees un tren1blotetnent du n1cnton. n10U ct an~lisse. surtout

lorsqu'il partait en reverie. les yeux fixes du cote des collines. » (JBM p. 75) Les

collines rappellent les in1ages d'une epoque revolue : « 11 se souvint de bois de riz

en1plis a ras bordo 11 se rappela un petit manteau fait de plusieurs couches de coton

pique. 11 crut n1etne apercevoir, a raise dans Ie chaud n1anteau, un petit garc;on aux

joues rebondies. » (JBM p. 50) Le reveur est present dans sa reverie. Pour Georges

Poulet la reverie veut dire « se decouvrir dans un n10nde en quelque sorte cree par

nous, a notre n1esure, un n10nde qui nous enchante, parce que nous nous y

reconnaissons et que nous nous y sentons a l'aise. »58 La vision de la tnontagne au-

dessus de Saint-Henri plonge Jean Levesque et Florentine Lacasse dans la reverie.

« - As-tu deja vu cette n10ntagne? dit-il lenten1ent [... ] et. con1n1e lui. elle s'arreta

pour rever, appuyee au parapet. » (BO p. 73) Chacun y reconnait sa propre itl1age.

toutes les deux intangibles, l'une de l'hon1n1e reussi de l'avenir, l'autre l'image

ret1etee dans la grande glace du restaurant Oll Florentine « avait vrain1ent eu un instant

de bonheur ». (BO p. 73)

Laisse seul a la n1aison, Azarius, qui, selon sa fen1n1e, a passe « quasiment

toute [s]a vie a jongler » (80 p. 80), pense encore une fois a sa vie d' autrefois, a ses

57 Tuan,« In place, out of place », p. 24.
51\ Poulet, La conscience critiqlle. p. 209.
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petites reussites et frequents echecs et se trouve enttn « etourdi par Ie poids de ses

pensees. » (BO p. 142) Les yeux clignant « con1nle au sortir d' un songe» (BO p.

142), i1 est conscient en meme tenlps de l'etat miserable du logement fal11ilial et son

besoin in1perieux de Ie quitter. Con1n1e I'a bien vu Albert Le Grand: « Sa reverie

avait creuse, entre Ie ten1ps objectif et son tel11ps interieur, ce fosse que la conscience,

prise de vertige, risque de ne plus pouvoir un jour franchir. »59 L' il11agination Ie

projette vers un avenir de reve OU tout est possible: « II souhaita n'avoir plus de

fen1n1e, plus d'enfants, plus de toit [... ] 11 souhaita I'aube qui Ie surprendrait honlnle

libre, sans liens, sans soucis, sans an10Ur. » (80 p. 143) L' il11age de rhonl111e qui reve

de pouvoir s' evader de sa vie de n1ari et pere de fan1ille revient dans Ie conte « Un

vagabond frappe a notre porte ». Arthur, Ie pere de la narratrice, est un hOl11me

taciturne et « enfonce dans ses pensees. » (JBM p. 12) Ce n'est que rarriv(~e du

vagabond Gustave qui l'incite a quitter ce nlonde dans lequel il a pu se replier sur lui

nleme, enfenne dans « une sorte de penonlbre» (JBM p. 21). Chez Azarius, c'est

la vue trop reelle de la lessive qui I' arrache de sa reverie: « Alors ses yeux tOl11berent

sur l'evier [ ... ] Azarius retroussa ses nlanches jusqu'allx cOlldes et. lentement

plongea les n1ains dans la Iessive. » (BO p. 143)

Tout comme son pere, Florentine est tiree de la reverie par la co'incidence de

reve et realite au nlonlent Oll elle voit sa nlere entrer dans Ie Quinze-Cenls:

« Florentine s'etait refugiee si loin dans ses pensees, qu'un peu apres une heure,

voyant entrer sa n1ere dans Ie n1agasin, elle eprouva un veritable choc, conlnle llne

espece d'hebCtude et de contrariete. Sa l11ere! » (80 p. 103) Elle « venait lentement

en clignant les paupieres » (80 p. 103), repetant la reaction de son pere qui sort de la

reverie conlnle du sommeil. Si « reelle » est l'image d'elle-menle que Florentine s'est

5lJ Le Grand. « Gabrielle Roy ou I'etre partage ». p. 57.
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creee dans sa reverie, qu' elle a de la peIne a se reconnaitre dans la glace du

restaurant :

Elle puisait en elle de quoi surn10nter tout Ie degollt des jours ternes, elle etait
Florentine, cette inconnue d'elle-rnen1e, un personnage qui lui plaisait, qu'elle
avait libere Ie soil' OU foilelnent elle etait accourue a la rencontre de Jean dans
la ten1pete; - oh! cornn1e elle se plaisait Inaintenant dans tout ce qu' elle avait
entrepris! (80 p. 103)

Rentrant chez elle apres Ie diner desastreux a la maison de Rodrigue Eyrnard,

Ie pere de son eleve Mederic, Ia jeune institutrice Christine fern1e Ies yeux pour Inieux

rever de son avenir. Bercee par Ie nl0UVe111ent n~gulier de Ia berlil1e, elle pense Ll

I' evasion: « Je voyagerais, je voyagerais beaucoup, Ine disais-je [ ... J Je visiterais des

pays, des vi lIes, des sites incon1parables. Je 111e voyais atteindre un avcnir Cleve d' all

je 111e retournais avec une certaine c0111rniseration vel'S la gauche petite institutrice de

campagne que j' avais ete. » (CEV p. 160) En ouvrant les yeux, Christine voil. C0111111C

Florentine, l' inlage de son propre visage dans la vitre d' une lanterne. Con1n1e si ellc

ne reconnait pas ce retlet d' elle-rne111e, elle est captivee : « .Ie ne pouvais en detacher

Ie regard. » (CEV p. 160) Le jeu du regard qui suit est bien curieux, r observateur

observe a son insu et les visages de Christine et de Mederic captes dans la vitre de Ia

lanterne, « brouilles comrne des anciennes photos de noces. » (CEV p. 160) Le « jeu »

ne se tern1ine qu'au n10lnent OLI Mederic ferme les yeux « dans Ie premier cffarement

du cceur qui lui venait. » (CEV p. 161)

Peu dispose a assister aux cours d'ecole, Mederic lui-rnen1e s'evade dans la

reverie. C' est a la fois evasion et def} aux contraintes sociales : « II partait lcs yeux au

loin, dans quelque reverie dedaigneuse de nous tous. » (CEV p. 121) En l'observant

Christine, grande reveuse elle aussi, eprouve de Ia sY111pathie pour «cet esprit
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voyageur»: «Bien souvent aUSSl ses reveries I' en1portaient vel'S Ie refuge hors

d' atteinte que se construit I' enfant a son age Ie plus vulnerable. Et ce fut de ces

voyages-la que feus bientot Ie plus de scrupule a Ie distraire. ren dais it peine moi

men1e guerie, apeine sortie des reves de I'adolescence. » (CEV p. 122)

L'oule

II est evident que nous habitons un l110nde essentiellen1ent visueL n1ais gu' en

l11el11e ten1ps, les sons nous accOl11pagnent partout, d' Oll r in1portance de rou"ie qui

catalyse l'evasion dans Ie n10nde de l'in1agination. Le son est dynaI11ique. II a Ie

pouvoir d' eveiller les en10tions et de declencher Ie processus de la reverie. Les coups

de sirene des bateaux et des trains qui passent par Saint-Henri son1. pour Jean

Levesque, un « appel au passage, a la liberte » (80 p. 29) : « Souvent. en s'eveillant

la nuit au milieu de tous ces bruits, Jean avait cru etre en voyage, tantot sur un cargo,

tantot dans un wagon-lit: il avait r agreable il11pression de fuir, de fuir

constamn1ent. » (80 p. 29) La musique, et en particulier la chanson, trouve son echo

dans r in1agination de r auditeur. La chanson de Nil dans « r Alouette» exerce une

influence reparatrice sur r auditoire, l11ais elle incite aussi a r evasion. Apres r avoir

ecoutee, Christine et ses eIeves etaient « dans un autre n10nde [... ] La classe etai t dans

une paix rare. » (CEV p. 42) Les soucis de Christine pour son avenir n' existaient

plus: «Moi-n1en1e je ne desesperais plus de man avenir. Lc chant de Nil avait

retourne n10n creur COl11n1e un gant. retais a present confiante en la vie. » (CEV p.

42) Enchante aussi est Ie directeur de r ecole. Christine remarque sur son visage « une

expression de reve heureux con1n1e s'il avait perdu de vue qu' il etait un directeur

toujours occupe adiriger son ecole. » (CEV p. 38)
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Dans la petitesse de l'espace urbain de Saint-Henri, Ie jeune Pitou aussi peut

s'evader dans l'immensite des plaines par la musique de sa guitare et de la chanson:

« Legere, oublieuse, la voix de Pitou s'elevait deja dans une chanson qui evoquait la

douceur des plaines, la liberte des cerfs [... ] Ie magnifique horizon de la solitude. »

(BO p. 55)

La solitude

D'apres les cas examines, on pourrait en conclure que la reverie est

essentiellement une activite solitaire. L'isolement de chacun des membres de la

famille Lacasse cree un environnement ideal pour la reverie. Florentine est bien

consciente de l'impossibilite de communiquer avec sa famille :

Elle s'ennuyait dans cette piece silencieuse. Et plus que I'ennui encore, la
haine de ce pauvre logis, comme un clos ou venaient mourir toutes leurs
tentatives d'evasion, la tourmentait [... ] Florentine l'eprouvait ce soir jusqu'a
vouloir se plaindre a haute voix. Mais qui done I'entendrait, sa mechante
plainte? Ils sont tous ici, dans cette maison, eloignes par les songes qu'ils
elaborent chacun de son cote. (BO pp. 147-148)

Selon Andre Vanasse, les Lacasse « se cotoient, se parlent mais ne s'entendent ni ne

se comprennent. Chaque personnage est place sous un globe de verre parlant et

gesticulant mais ne recevant que son propre echo.»6u La solitude inevitable du

personnage royen est soulignee par sa decouverte que Ie bonheur recherche aupres

d'autrui est, dans la plupart des cas, un bonheur d'occasion. Ce n'est que dans Ie

monde de l'imagination que Ie reveur puisse etablir son chez soi et atteindre une

conscience de bien-etre61 et d'appartenance. Dans « La route d'Altamont », Christine

60 Andre Vanasse, « Vers une solitude desesperante: la notion de l'etranger dans la litterature
canadienne », L 'Action Nationale, 55, 1966, p. 84:.
61 Bachelard, La poetique de la reverie, p. 152.
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observe: « C'est dans la solitude seulen1ent que l'al11e goCtte sa delivrance. » (RdA p.

141) Et dans Ie conte « Ma coqueluche », elle se del11ande : « COlnlnent ne sait-on pas

plus tot qu'on est SOi-n1en1e son meilleur, son plus cher cOlnpagnon? Pourquoi tant

craindre la solitude qui n'est qu'un tete-a-tete avec ce seul compagnon veritable'? Est-

ce que sans lui toute la vie ne serait pas un desert? » (RD p. 73)

Piegee entre I' in1possibilite de retour a sa vie calnpagnarde d' autrefois ct sa

non-appartenance dans l' espace urbain de Saint-Henri, Rose-Anna Lacasse arrive au

point ou Ie bonheur lui est de plus en plus inaccessible. D'apres Grahame Jones, cIle

« brCtle de voir arriver quelque eVenel11ent qui lui enleverait Ie fardeau intolerable de

l'action. Elle souhaite etre passive, elle desire que les choses s'arrangent d'elles-

Inen1eS. »62 Peu soutenue par un Inari de plus en plus detache de la fmnillc, Rose-

Anna est devenue « la maIer do!orosa universelle» qui doit renoncer a son propre

bonheur au non1 du bonheur des autres Inen1bres de sa fan1ille,63 chacun, [l son tour,

s'evadant dans la reverie: « lIs sont tous ici, dans cette Inaison, eloign~s par les

songes qu' ils elaborent chacun de son cote. » (80 p. 148) Yvonne reve d' une vie de

religieuse; Eugene s' enrole dans I' annee; Daniel se rejouit d' une douce periode de

contenten1ent a l'hopital avant de trouver l'evasion ultin1e de la Inor1. Florentine aussi

reve de I' evasion, l1lais incapable de la chercher autrelnent que par Ie n1ariage,64 elle

ne prendra jalnais les Inesures qui I' auraient transportee hors de I' espace clos,

« I' exigui"te n1Uree»65 qui enfern1e sa n1ere, « prison de soucis, de tourments, de

chiffres. » (80 p.86) Pour Rose-Anna, la reverie constitue Ie seul moyen d'evasion

h2 Grahal11e Jones, « Quelques observations sur Ie conflit entre Ie realisl11e et la nllltaisie dans Ie roman
quebecois ». Revue d 'histoire litteraire du Quehec et du CanadaF(II7~'ais, 13, 1987, p. 146.
(,3 Hughes, Gabrielle Roy et Margaret Laurence: deux chemins, lll7e recherche, p. 63. C'est Hughes
qui met en italique.
('4 Faivre-Duboz, « Seuils de la l110dernite : Trente arpents et Bonheur d'occasion. », p. 77.
65 Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », p. 48.
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possible. Aux n10n1ents de ses plus grandes Crises, Ie present disparait dans les

souvenirs nostalgiques du passe ou de reves in1probables de l' avenir :

Elle se voyait deja la-bas, dans les lieux de son enfance [... ] Elle ne cessait de
voir surgir, se recOl11poser, s'anin1er, s'enchainer les delices de son enfance.
(80 p. 150)

Sa pensee, par instants, detachee du present, tlottait, s'en allait, cherchant des
souvenirs epars. Dans les annees passees, elle coulait filait con1n1e un bateau
a la derive. (80 p. 325)

Rose-Anna, cependant, etait partie a rever de soleil et de vent leger. comn1e on
s'attarde parfois au 111ilieu de sa peine, pour n1ieux voir sa peine, aressusciter
des fantan1es lointains, incOl11prehensibles, et qu' on regarde, au fond de son
souvenir, tels des intrus plutat que des mnis. (80 p. 3 I I)

Elle il11aginait un oncle riche qu' elle n' aurait jan1ais connu et qui, en n10urant,
lui cederait une grande fortune; elle se voyait aussi trouvant un porte-monnaie
bien rel11pli qu' elle ren1ettait a son proprietaire eviden1111ent, n1ais pour lequel
dIe toucherait une belle recOl11pense. (80 p. 86)

Le reve impossible

Le souvenir et la reverie, nous l'avons vu, etablissent des liens entre Ie present

et Ie passe. Pour Marc Gagne, la reverie « pern1et de briser. au 1110ins en esprit les

lin1itations de telnps et d' espace. II pern1et de superposer ~l la vie des in1agcs d' espoir.

de bonheur, de succes. Le reve pern1et l' espoir du recon1mencen1ent. »66 La reverie

cree une vision du passe qui exclut tout ce qu' on voudrait oublier. Selon Rosa de

Diego et U. del Pais Vasco, cette vision est utopique. Puisque Rose-Anna et Azarius

vivent en situation d'exil a Saint-Henri, leur passe n1ythique est idealise. Pure

nostalgie, leur vie d' autrefois est « ensoleillee, libre, a la Call1pagne, all se trouvent

leurs illusions et leurs valeurs vitales. »67 Les deux 1110ts « Les sucres! » transportent

Rose-Anna aux lieux de son enfance : « dIe etait partie revant sur la route dissimulee

(,(, Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 142.
67 Rosa de Diego et U. del Pais Vasco, « L'ecriture et la ville: Gabrielle Roy et Montreal ». Centre
Dona I Literatura Un iversitat de Barcelona,~Y\\~Y:lJh.(,:')~I:-:~lJl)IJ~I)cJIi.,:~(l((JI)lI) II (;(),pdl. paragraphe
IS, lignes 3-6.
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de ses songeries. » (80 p. 151) Le Grand observe que « ce repli sur Ie passe par Ie jeu

de Ia Inenloire traduit, chez Gabrielle Roy, un refus acharne du tClnps objectif [ ... ] A

ceux que Ie present de90it, que I' avenir intinlide, il reste I' evasion inlaginaire dans Ie

passe. »68 Dans l'inlagination, Rose-Anna anticipe un retour idyllique a la CQlnpagne :

«C'etait gai, clair, joyeux »; la vieille nladanle Laplante reservait «un accueil

chaleureux a sa tille qu'elle n'avait point vue depuis bien des annees », « dIe voyait

ses enfants se regaler. » (BO p. 152) La dure n~alite efface « l'inlage qu'elle s'en ctait

faite a la longue et a distance. » (80 p. 173) D' apres Novella Novelli, « La joic que

Rose-Anna eprouvait a Ia pensee de revoir la canlpagne de son enfance se revele

ephenlCre. 11 suftit d'un prenlier contact avec la realite pour que ses reves

s'estOlnpent. » Novelli souligne aussi Ie depayselnent inevitable de Rose-Anna: « La

campagne donc la rejette, Ie paradis est perdu a janlais, elle n' appartient plus a ce

lnonde, pas plus qu'elle n'appartient it la ville. »6lJ Rose-Anna se deillande « conl111ent

elle avait pu se leurrer.» (80 p. 173) Elle doit se rendre a I'evidence: loin de

r Utopie de ses reveries, faire revivre sa jeunesse est peine perdue: « Eblouie par son

desir, entrainee par sa deception, elle avait reve I' ilnpossible. Et elle craignait tant

maintenant d'en arriver it trouver son reve ridicule qu'elle se defendait d'y penser. Ie

reniait et se disait : « Je savais bien que j'irais pas ... dans l'erabliere. » » (BO p .. 176)

Des nlaintenant, l'evasion it Ia canlpagne est fermee : l'univers de Rose-Anna s'cst

sensiblelnent retreci.

11 y a it cet egaI'd une sinlilarite entre Rose-Anna et I' hero"lne archetype de

Gustave Flaubert, E111111a Bovary. Pour E111nla, l'echec de ses tentatives d'evasion

reduit progressivenlent son chanlp d'action : la grandeur de la foret et de Ia riviere fait

6~ Le Grand, « Gabrielle Roy ou l't~tre partage », p. 59.
(,') Novella Novelli, « Concomitances et co'lncidences dans BOlllzeul" c/·(}(.:casioll », Vo/\ e[ Imuges. 7,
1981. p. 136.
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place a l'espace linlite de la chambre d'hotel et l'interieur serre d'un fiacre. Emma est

de plus en plus restreinte et inl111obilisee, prise au piege de ses circonstanccs et Inenle

de son caractere. Son vagabondage est, en fin de conlpte, vain, de l'activite inutile. 7lJ

De la l11enle nlaniere, Rose-Anna est la victil11e de ses circonstances et de son

caractere. Terrance Hughes a bien vu que, par ses gestes et ses attitudes, Rose-Anna

ressenlble beaucoup a sa nlere, la vieille Madmne Laplante, e1 que Florentine, ~l son

touL ressenlble de plus en plus a Rose-Anna, chacune condanlnee d'avance a rcvivre

les erreurs de la generation precedente et de subir Ie l11enle sort. 71

Le voyage

Si les personnages fenlinins revent d'un passe idealise ou d'un avel1lr trop

optinliste, Ie 1110nde reel absorbe par Ie nl0nde inlaginaire,72 les personnages

nlasculins revent plutot d'une evasion physique ou d'un voyage. Andre Brochu dirait

nlel11e que dans l'espace fenlle de Saint-Henri, « univers foncierel11ent nlatriarcal »,

est Ie desir de s' echapper au cercle, « it l'enlprise des meres» qui pousse les honlnles

au vagabondage. 73 Perdu dans la reverie, Azarius elabore son evasion: « II suivrait

tout bonnenlent la rue Saint-Jacques vel'S la banlieue, vel'S la canlpagne eL ht il

prendrait la grand-route, nlarchant droit devant lui jusqu'a ce que la chance lui sourie

enfin, lui qui etait ne pour les aventures. » (80 p. 142) Si la fenlnle reussit parfois a

depasser les lilllites de son espace circulaire, l'evasion n' est que tenlporaire, Ie retour

inevitable. D'apres Gustave Flaubert : «Un honl111e, au nloins, est libre: il peut

7U Hope Christiansen, « Writing and vagabondage: Renee Nere and Emma Bovary », S\'lIIposilllll. 48.
1994, paragraphe 6, lignes 8-13.
~i Hughes, Gabrielle Roy et Margaret Lallrence : dellx chelllins, line rl!chl!rchl!. p.65.
72 Bachelard, La poetiqlle de la reverie, p. 12.
7:1 Andre Brochu, L 'instance critiqlle, Ottawa, Lemeac, 1974, p. 231.



parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, 1nordre aux bonheurs les

plus lointains. Mais une fen1n1e est en1pechee continuellen1ent. »7-l

E1n111a Bovary est l' exemple par excelle11ce de l' asservisse1nent au

recomn1ence111ent. Elle incarne ce qu' Albert Thibaudet appellc « une double illusion-

dans le tcn1ps et dans l' espace »75 : « elle ne croyait pas que les choses puissent se

representer les n1en1es a des places differentes, et, puisque la portion vecue avait ete

mauvaise, sans doute ce qui restait a conson1n1er serait n1eilleur. »7(1 Mecontente au

couvent, elle reve du dehors. Rentree chez son pere, elle idealise sa vie anterieure

comme son seul 1110111ent de bonheur. Charles lui plait si1nple1nent parce qu' il offrc un

moyen de fuir la vie rustique. Apres Ie n1ariage, elle reve encore une fois d' etre

ailleurs. Toute aventure consiste pour elle, sous divers pretextes, a se deplacer d' un

endroit aI' autre.

Mise en garde contre Jean Levesque par En1n1anuel - « Avec Jean, je ne suis

pas sftr que tu ne courrais pas a ton n1alheur.» (BO p. 164) - Florentine balaie

l'evidente verite du conseil : « Cela, en verite, etait i1nportant et 111eritait qu'on s'y

arretal. Mais pas maintenant, pensait-elle. Oh, pas n1aintenant, lorsqu'apres avoil' eu si

longte111ps Ie c~ur re111pli d' ennui et de regrets, elle recon1n1en<rait de respirer a

l'aise!» (BO pp. 164-165) La possibilite d'obtenir tout ce qu'elle desire depuis si

longte111ps la rend aveugle a la realite : « Se croyant si pres de Jean, elle entrait dans

une solitude ini111aginable. Sa passion deja lui fennait les yeux. » (BO p. 165) « La

belle vie s' ouvrait devant elle, si seule111ent elle se n10ntrait assez tenace et pas trop

tiere pour l'instant! Plus tard, elle saUl'ait bien 1nener les choses ,1 sa guise. » (BO p.

165) Chez En1n1a Bovary, les sentin1ents de Florentine trouvent leur echo: « Plus les

7-1 Gustave Flaubert, !vIw/ame BO\'([/)I, Paris, Livre de Poche, 1972, p. 106.
75 Albert Thibaudet, Gus/ave F/auber/, Paris, Gallimard, 1935, p. 103.
76 Flaubert, Madame Bov{{l~v, p. 102.
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choses etaient VOlSlnes, plus sa pensee s'en detournait. Tout ce qui l'entourait

immediatell1ent [... ] lui semblait une exception dans Ie n10nde, au hasard particulier

ou elle se trouvait prise, tandis qu' au-dela s' etendait it perte de vue l'in111lenSe pays

des felicites et des passions. »77

La fenetre

Une image qui revient en leitn10tiv dans Madame Bovwy con1n1e dans l'()~uvre

royenne est celIe de la fenetre. Victor Bron1bert a fait ren1arquer que. dans i\;fadame

Bovwy, la fenetre est un syn1bole d'attente, une ouverture dans l'cspace par laquelle

En11na peut rever de I' evasion. Bron1bert observe, neal11noins, qu' on peut fern1cr une

fenetre. et puisque les fenetres n'existent que dans les espaces etroits. elles

SYll1bolisent aussi la frustration, I' enfern1en1ent et l' asphyxie. n A plusieurs reprises.

En1ma est assise a la fenetre de sa «n1aison trop etroite ».79 plongee dans la

conten1plation de I' au-dela. De la n1en1e n1aniere, dans La riviere suns repo,..,·,

Elizabeth Beaulieu reste « presque en tout ten1ps pensive et triste a sa baie vitrec.

incapable de s'arracher a la fascination qu'exen;ait sur elle Ie n10rne horizon glacial

[... ] attiree 111algre elle par I' i1111nenSe paysage nu. » (RSR pp. 146-147) Le songe. la

pensee et l' in1agination I' e111portent au point 011 Ie n10nde reel est absorbe par Ie

monde in1aginaire : « Elle sen1blait etre entree par n1egarde en d' etranges corridors

con1pliques dont elle n' arrivait pas a trouver la sortie et Oll personne ne pouvait la

rejoindre. Elle etait la, toute proche en apparence, cependant isolee de tous. » (RSR p.

146) L' elnprisonnen1ent d' Elizabeth retlete d' une n1aniere frappante celui d' Emma

77 fhid., p. 69.
7~ Victor Brombert, The novels ofF/aubert : a study olthemes and techniques, Princeton New Jersey.
Princeton University Press, 1966, p. 57.
79 Flaubert, Madame Bovary, p. 129.
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Savary: « L' avenir etait un corridor tout nOll', et qUI avait au fond sa porte bien

fermee. »80

La musique, la lecture, I'ecriture

En1n1a et Elizabeth, toutes les deux, cherchent ase divertir par la musique et la

lecture. Pour Elizabeth, « tout dans les livres etait tellel11ent eloigne de cc qui etait ici

Ie vrai qU'elle n'arrivait plus a ajouter foi a rien d'autre.» (RSR p. 147) Emma

« abandonna la l11usique : pourquoi jouer? qui l'entendrait? [... ] Aquai bon? Aquai

bon? »81 Dans son han1ac, lajeune Christine de « Ma coqueluche» ecoute la musique

du petit carillon en verre que son pere lui a apporte. Le vent est Ie l11usicien qui fait

chanter les lal11es du carillon, les fils du telephone et les feuilles des arbres,

transportant Christine dans l'univers de temples grecs, de chateaux blancs, de tam-tam

des iles : « Je son1111eillais d' un reve a l'autre [... ] Le berce111ent de man halnac aidait

la tran1e de l11es contes. N' est-ce pas curieux: un l11ouven1ent lent et dOLlx, et

l'in1agination est COl11n1e en branle! » (RD p. 74) La narratrice souligne r in1portance

de cet episode dans Ie futur developpen1ent de son esprit voyageur: « Au fond, taus

les voyages de l11a vie, depuis, n' ant ete que des retours en arriere pour tachcr de

ressaisir ce que j' avais tenu dans Ie hal11ac et sans Ie chercher. » (RD p. 73) En se

souvenant de la 111usique de sa jeunesse, Martha Yaral11ko se sent a I' approche dc la

n10rt, transportee «111ysterieusen1ent» a sa vie d' autrefois. Le «vicux chant

d'Ukraine» (JBM p. 168) confond temps passe et ten1ps present dans I'esprit de

Martha au point au elle pense a la survie : « L'imn10rtalite, etait-cc donc vrai? » (JBM

p. 168) Le son du vent, la l11usique de fond de sa vie a Volhyn, lui garantit la

80 Ibid., p. 74.
81 Ibid.
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continuation. Ce qu'elle desire finalen1ent, c'est « ce que nous delllandons tous peut-

etre du fond de notre silence: Raconte n1a vie. » (JBM p. 8) Martha nc veut que

« cette hUlnble ilnmortalite de l'air, du vent et des herbes » et « qu'en parcourant Ie

pays, en remuant les herbes, il dise quelque chose de sa vie, cela suffirait elle ne

demandait pas davantage. » (lBM p. 169)

L' acte d' ecrire represente une tentative d' evasion, 111ais r ecriture est precaire,

troublee trop facilen1ent par l'intrusion du n10nde reel. En1111a Sovary pense se trouver

en ecrivant, n1ais comn1e toutes ses tentatives d' evasion, l' ecriture non plus n' aboutit

a rie11. Elle ne peut pas reconcilier son desir de liberte avec sa realite : elle reste un

ecrivain n1anque, qui n'atteintjan1ais Ie vrai vagabondage qu'inspire l'acte (recrire. X2

Ni l'ecriture ni la lecture n'accorde l'evasion qu'elle recherche:

Elle s'etait achete un buvard, une papeterie, un porte-plume et des enveloppes,
quoiqu'elle n'eut personne a qui ecrire; elle epoussetait son dagere, se
regardait dans la glace, prenait un livre, puis, revant entre les lig11es, Ie laissait
t0111ber sur ses genoux. Elle avait envie de faire des voyages ou de retourner
vivre ason couvent. Elle souhaitait a la fois 1110urir et habiter Paris.x)

Dans l'espoir d'indiquer aux autres Ie che111in de la paix qu'il avait decouvert au lac

Vert Alexandre Chenevert tente de rediger une lettre adressee aux «homn1es

perplexes, tristes con1111e il l'avait etc lui-n1en1e » (AC p. 192). Son echec est. pour

Alexandre Chenevert aussi den10ralisant qu' il I'avait etc pour En1111a Bovary. Selon

Lee Brotherson, ce n' est pas seulelllent I' insuffisance de langage qui clllpeche lcs

tentatives d' Alexandre qui desire si arden1n1ent tranSlllettre au n10nde Ie secret du

bonheur. C'est plut6t qu'il n'a pas encore reussi lui-n1ellle a cOlllprendre ce que c'est

S2 Christiansen, « Writing and vagabondage: Renee Nere and Emma Bovary », paragraphe 21, lignes
3-5.
8J Flaubert, Madame Bovary. p. 71.
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que d'etre heureux. 84 Une grande desolation s'en1pare de lui. Con1n1e En1111:1, il se 111et

,\ lire un livre «pour caln1er Ie vif chagrin de I' echec.» (AC p. 195) Quelques

l110111ents plus tard, il s' evade dans Ie son1111eil: «Alexandre [... ] sur son papler

rature, don11ait.» (AC p. 195) Vouees it l'echec aussi sont les tentatives <.i'Elsa

Kun1achuk qui veut COl11111uniquer ses encouragen1ents a Elizabeth Beaulieu :: « au

beau n1ilieu d'une phrase, elle s'arreta, ne sachant plus con1n1ent s'en tirer. » (RSR p.

171) Elsa est, neann10ins, aussi enthousiaste pour la lecture que pour Ie cinen1a ,\ Fort-

Chil110. Elsa est el11ue en trouvant par hasard dans Ie livre d'un autre lecteur « un trait

[... ] des notations dans la n1arge» (RSR p. 167) qui temoignent du n10nde reel en

dehors de leur petit cercle intin1e chez l' oncle Ian. L' histoire elle-n1el11e ofti"e, comn1e

Ie cinel11a, une entree dans Ie 1110nde de l'in1agination. Con1n1e tout enfant « qui se

plaIt it entendre des histoires », Jin1n1Y ecoute aviden1ent l'histoire lue ,\ haute voix

par Elsa. Alnatrice elle aussi de la lecture, Luzina Tousignant « avait lu autant de

ron1ans qu'elle avait pu s'en procurer. Presque tous l'avaient fait pleurer, que Ie

denouen1ent fut triste ou consolant.» (PPE p. 150) Aucun denouement dans ses

romans n' est con1parable, cependant, avec ce qu' elle considere son chef..d' a:uvre, Ie

succes scolaire de ses enfants n1aintenant si eIoignes de la Petite Poule d' Eau : « Dans

quel ron1an, raconte par 111ain d' auteur, avait-elle assiste a un denouement mieux

conduit, plus satisfaisant que celui de sa propre vie et qui eut pu la faire pIeurer

davantage! » (PPE p. 150) Le silence de sa vie it la Petite Poule d'Eau rappelle celui

de Martha Yaran1ko it Volhyn. Si grande est la distance, geographique et culturelle.

entre Martha et Stepan et leurs enfants qu'elle est pratiquel11ent infranchissable.

N'ayant rien que ses faibles souvenirs des enfants qu'ils etaient. Martha est privee

aussi de l' ilnagination: sa vie est « enfouie en tant de silence qu' elle y paraissait

x.. Lee Brotherson, « Alexandre Chenevert: an unhappy Sisyphus », Essays in French Uterature, 18,
1981, p. 95.
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dissoute.» (JBM p. 131) Stepan pense avec ressentinlent aux petits l11essages

« griffonnes en anglais au dos de cartes postales [... ] et, de tel11ps en tel11ps encore,

une vraie lettre gu'ils n'adressaient plus gu'a Mrs.Yaranlko. La derniere, Stepan

l'avait interceptee, jetee au feu. » (JBM p. 149) L'isolenlent de Martha dans ce petit

coin de Volhyn s'approfondit. II ne lui reste conlme faibles pretextcs d'evasion que Ie

catalogue Eaton, et pour Stepan, les journaux de vieille date.

En cherchant a se distancier d' une realite trop dure, l' etre hlllllain entreprend

des voyages, physiques ou in1aginaires, pour tenter de se refugier dans Ie non-etI'e ou

l'irrealite. 85 La quete du bonheur n'est pas souvent couronnee de succes.

L'in1nlinence de la mort entralne chez Martha YaraIllko un detachel11ent graduel du

nl0nde reel. Le ten1ps et I' espace ne conlptent guere pour elle. Elle a eu assez

« d' espace sans lin1ites, inconl111ensurable dans la distance et dans Ie temps. » (JBM p.

168) Martha est placee au foyer du n10nde OU se croisent la ligne verticale de I' air et

du vent et la ligne horizontale representee par les herbes de la plaine. O'apres John

Berger, ce foyer est Ie point de depart et de retour de tous les voyages terrestres. 86

Le desir d'evasion est fonde sur la quete d'identite qui. theoriquenlent se

trouve dans un ailleurs idealise. Selon Albert Le Grand, « Voyage ou l11arche, Ie

nlouvenlent exterieur traduit un etat d' arne, une denlarche de la pensee en route vcrs

l'interieur de soi, vel'S Ie centre unificateur, vel'S Ie nl0n1ent OLI, toute division

disparue, l'etre pourrait coYncider avec lui-Illenle et, la durce d'un instant. accordcr

son anle a I' infini. »87

85 Berger,« L'Exil », paragraphe 6, ligne 8.
86 Ibid., paragraphe 7, lignes 7-8.
87 Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », p. 62.
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Martha trouve au n10n1ent de sa l110rt que « d'espace infini ct de majest~ elIe

en avait eu assez, elle demandait grace, elle den1andait I'oubli, elle songeait aux

herbes de la plaine qui se plient si docilen1ent au n10indre souffle d' air [ ... ] A cette

hun1ble in11110rtalite de rail', du vent et des herbes, elle confia son an1e. » (JBM p.

169)
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Chapitre 4

Le refuge

Le desir d'evasion est profondement enracine dans la psyche hun1aine. II s'agit

de vouloir s'evader d'une situation qui n'est pas it son gout. OLI ron se sent mal it

l' aise, aliene ou depayse. Par definition, l' evasion suggere Ie lnouvelnent, l' action de

s' echapper d' un lieu OU l' on est enfern1e ou contraint. La route de l' evasion, que cela

soit par Ie deplacelnent spatial ou par la reverie, n1ene it un espace idealise qui est

aussi un ailleurs. L 'arrivee au lieu souhaite lnet-elle fin au dcsir de se deplacer. ou ce

desir est-il stin1ltle encore une fois par une autre image, n1Clne si c' est l'image du lieu

qu' on vient de quitter?1 La tentation persistante de reprendre Ie voyage en quete du

lieu ideal souligne I'in1age proposee par Albert Le Grand d'un « etre double, tirailIe

entre Ie besoin d' etre ici en securite et Ia en Iiberte.»2 Nous revenons aux

observations de Yi-fll Tlian sur la nature de l'espace et du lieu. ScIon Tuan, l\;'space

suggere Ia liberte et Ie mouvelnent, mais en n1eme ten1ps, un sentiment de

vulnerabilite. Par contre, Ie lieu est une pause dans Ie mouven1ent. C' est I' essence de

Ia pennanence et de Ia securite. Objectiven1ent, poursuit Tuan, Ie lieu n' est rien. C' est

I'individu qui, en se reconnaissant dans cet endroit, lui prete sa signification. D'apres

Brian Osborne: «Les lieux n'ont aucune identite inherenle, laquelle est plutot Ie

produit du con1porten1ent des individus reagissanl it ceux-ci. Les activites de la vie

quotidienne, les rituels officiels, les con1n1elnorations et la preservation conferent un

sens aux lieux et favorisent Ie developpen1ent d'une identite par rapport it ceux-ci. »3

Et Gillian Rose d'ajouter : « Un des lnoyens d'associer l'identite it un lieu donne est

I Tuan, Escapism, p. xi.
2 Le Grand, « Gabrielle Roy au I\~tre partage », p. 39.
~ Osborne. « Paysages, memoire, monuments et commemoration: I' identite a sa place », paragraphe 8.
lignes 1-4. C'est Osborne qui met en italique.
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d'eprouver Ie sentiment qu'on y appartient. On s'y sent bien et chez soi parce qu'un

aspect de la definition de soi est syn1bolise par certaines qualites de ce lieu.4

En autant qu' il soutient chez r individu un sentilnent d' appartenance, de

familiarite et d'identiflcation, Ie lieu se transforme en refuge. Le concept du refuge

presente de nonlbreux aspects. II peut etre reel ou in1aginaire, protecteur ou createur.

lnais il est essentiellen1ent une pause, un lieu reconfortant Oll l' on decouvre la

stabilite, la securite et la pernlanence. D' apres John Berger: « Par Ie repli sur soi, les

gens deplaces preservent leur identite et ilnprovisent un abri. De quoi est-il construit'?

II est fait. je crois, d'habitudes~ la n1atiere pren1iere de la repetition se transforme en

abri. »5 L' individu eprouve dans Ie refuge la solitude, Ie silence et r in1n10bilite

necessaires it la conten1plation de son existence ainsi qu' it I' affirn1ation de son

identite. Selon Albert Le Grand: «Dans la solitude, Ie calIne et la securite, la

conscience peut se retirer pour se reposer des assauts du lnonde et se COl1struire un

monde rcel ou inlaginaire nlais qu'elle peut posseder et avec lequel elle peut

comn1uniquer. »6 Le refuge offre la possibilite de reCOn1l1lenCen1ent. « les conditions

n1en1e d'une liberte nccessaire it la construction de soi et it la possession du monde. »7

L'inlage du coin est pour Gaston Bachelard l'inlage parfaite du petit espace

Oll sont relies les trois elen1ents essentiels a un sentin1cnt cI'ctrc ~l l'abri : solitude,

silence et immobilite :

Tout espace reduit Oll l'on ailne it se blottir, it se ran1asser sur soi-nlen1e, est.
pour l'imagination une solitude [... ] Le coin est une negation de r Univers.
Dans Ie coin, on ne parle pas it SOi-n1elne. Si l' on se souvient des heures du
coin, on se souvient d'un silence, d'un silence des pensees [... ] Le coin est un
refuge qui nous assure une prelniere valeur de r etre : r in1lnobilite [ ... ] La
conscience ct' etre en paix en son coin propage, si ron ose dire, une imlnobilite

-l Gillian Rose, cite dans Osborne, « Paysages, memo ire, monuments et comllH~moration », paragraphe
7, lignes 2-4.
5 Berger, « L' Exil », paragraphe 15, lignes 1-3.
6 Le Grand, « Gabrielle Roy au l'etre partage », p. 40.
7 Ihid., p. 41.
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[ ] Et il faut designer l'espace de l'immobilite en en faisant l'espace de l'etre
[ ] Ie coin est la case de I'etre.8

La solitude

Dans «La route d'Altamont », voyant la petite silhouette de sa mere

« extremement seule » tout en haut d'une colline, Christine remarque que « peut-etre

faut-il etre bien seul, parfois, pour se retrouver soi-meme. » (RdA p. 127) Dans la

solitude, il n'y a pas besoin de se laisser distraire de soi par autrui. L' espace interieur

de notre solitude devient, d'apres Grahame Jones, «Ie lieu d'une rencontre de

l'individu avec lui-meme. »9 Pour Christine dans «Ma coqueluche », «la solitude

n'est qu'un tete-a.-tete avec ce seul compagnon veritable », qui est soi-meme, « son

meilleur, son plus cher compagnon. » (RD p. 73) Alexandre Chenevert decouvre au

lac Vert que « la solitude parut absence; absence de tout: des hommes, du passe, de

l'avenir, du malheur, du bonheur; complet depouillement. » (AC p. 157) Bachelard

observe que l'experience de la solitude laisse son empreinte sur l'ame : «Tous les

espaces de nos solitudes passees, les espaces ou nous avons souffert la solitude, joui

de la solitude, desire la solitude, compromis la solitude sont en nous ineffa~ables. »1
0

L'espace protecteur est transforme en espace createur. C'est dans la solitude du refuge

que l'homme abrite « prepare ses exploits », II ou il trouve Ie courage de rechercher et

de partager l'amour et l'appartenance avec autrui. C'est ainsi de la securite de son

refuge au lac Vert qu'Alexandre se rend compte qu'il « aimait tous ses compagnons

de la terre. » (AC p. 168)

8 Bachelard, La poetique de I'espace, pp. 130-131.
) Grahame C. Jones. « Alexandre Chenevert et Kamouraska: une lecture australienne », Voix et
Images, 7, 1982, p. 331.
10 Bachelard, La poetique de I 'espace, p.28.
II Ibid.
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Le silence

L' espace reconfortant du lac Vert est surtout un havre de silence. II est normal

qu' Alexandre y trouve un refuge contre les bruits de la ville: « chiens qui jappent

portes qui claquent, tintetnents de bouteilles a lait. » (AC p. 165) Mais iI decouvre

surtout au lac Vert un refuge contre Ie langage. II n'y a plus besoin de s'entretenir

avec les clients exasperants de la banque, n1ais plus significatif encore, Alexandre

con1n1ence a se debarrasser des disputes verbales qu' il entretient constmnment avec

lui-n1en1e: « Quand, d'habitude, il se parlait a lui-n1en1e, c'etait avec aigreuL pour

dire du n1al de lui, des autres. Maintenant, c' etaient des pensees joyeuses, pour ainsi

dire sans importance, qui lui traversaient la tete. » (AC p. 165) Grahmne Jones a vu

qu'au lac Vert, Alexandre « se trouve en cOn1n1lll1ion avec la Nature: il y decouvre

une paix qu'il croyait in1possible. » 12 Cependant ce vacancier commence it s'ennuyer

au lac Vert: « A quoi bon rester encore ici? [ ... ] il etait n1ieux~ il etait gueri. De quel

profit pourraient lui etre quelques jours de plus a la catnpagne? Alexandre ne tenait

plus en place. » (AC p. 199) Dans la n1esure OLI les pensees d'Alexandre s'envolent it

la ville, la valeur intrinseque du lac Vert comn1e refuge din1inue : « Cet endroi t etait

devenu pour lui un lieu d'evasion d'OLI il plongeait d'un c~ur avide vel'S Ie passe.

Alexandre, ce soir, y retrouva la ville. » (AC p. 198)

L'immobilite

Le lac Vert qUOlque refuge transitoire, devient pour Alexandre un lieu-cle

dans Ie developpen1ent de son tnoi. Kent Ryden a fait ren1arquer que la conscience

chez l'individu de son identite depend de la n1en10ire des lieux significatifs de sa vic.

12 Jones, « A lexandre Chenevert et Kamouraska : une lecture australienne », p. 334.
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On n' a pas d' identite sauf celie accordee par les lieux et c' est Ie souvenir des episodes

dans Ie developpement de son n10i qui n1ene aun sens de son existence. I3

En quittant l' espace protecteur du lac Vert, Alexandre abandonne aUSSI

l'in1n10bilite qui caracterise ce refuge pour replonger tel11porairen1ent dans l'activite

faI11iliere de son espace urbain. Con1n1e beaucoup de voyages royens, celui

d' Alexandre Ie ran1ene a l'interieur d'un espace circulaire et, inevitahlel11cnt. ,1

l'in1n10bilite inseparablen1ent liee a sa n1aladie et a sa n10rt. Selon Albert Le Grand,

Gabrielle Roy « fonde son n10nde in1aginaire sur une dualite qui oppose Ie 1110bile au

stagnant. Allees et venues se n1ultiplient en regard d'un centre in1n10bile. »I~ Le

Grand souligne l'in1portance de la n1aison con1n1e «centre de resistance» a ce

lnouvement incessant. 15 La presence inevitable de «1' allure destructive du

n10uvelnent »16 dans I' ceuvre royenne explique une insuffisance de lieux tranquilles

qui servent de refuges pern1anents et de sources d' identification de soi. Si, seIon

Bachelard, l' espace de l' in1n10bilite est l' espace de l' etre,17 Ie n10uvel11ent constant

des personnages et Ie n1anque d' abris pern1anents confirn1ent pour Ie personnage

royen son role de non1ade incorrigible. On est en droit de supposer que ce n' est pas

uniquen1ent aux i111111igres, Martha et Stepan Yara111ko, Sa111 Lee Wong et les

Doukhobors, qu'est assigne Ie role de refugie, mais que, tout c0111pte t~liL chaque

personnage, d'une 111aniere ou d'une autre, est conda111ne au 111e111c etat.

La maison

C0111111e d'autres personnages depayses, Alexandre Chenevert cherche la

secUl"ite du petit espace, du dedans par opposition ai' i111111ensite du dehors. Pour

1:; Ryden, Mapping the invisible landscape. p. 260.
14 Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », p. 49.
15 Ibid., p, 50.
\(, Ibid,
17 Bachelard, La P(}(:t iCj lie de I'espace, p, 131,
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Tuan, la maison est essentiellenlent nurturing shelter, 18 nlais il est evident que l'abri

pourvu par l'appartenlent d'Alexandre a Montreal nlanque de cette qualite

reconfortante. Ce n' est qu' une boite envahie constanlnlent par les autres, «cette

prOlniscuite ha'issable » (AC p. 26). Ace sujet, Bachelard a dit que les imnleubles ne

sont que des « boites superposees » qui n' ont ni espace autour d' elles ni verticalite en

elles. llJ L' intrusion du dehors, Ie bruit, les habitants, la circulation, reduit la

possibilite d' acceder aux qualites essentielles a I' identification de soi: silence,

solitude et inlnl0bilite. En consequence, l'espace n'abrite que Ie corps, et l'amc n'y

trouve pas de paix. Ce n'est qu'au lac Vert et plus tard, a l'hopitaL qu'Alexandre

trouve Ie silence, l'inlmobilite et une certaine solitude, lui pernlcttant de rcgagner un

sens de sa propre identite, un sentilnent d'etre un peu chez lui. L'etat naturel

d' Alexandre semble donc eprouver perpetuellenlent un « depayselnent familier » (AC

p. 47), un sentilnent d'etre « petit, insignifiant et peut-etre Inenle invisible» (AC p.

47) et Alexandre n'appartient nulle part. 11 est l'etranger, l'inl1nigre et Ie n~fugie

universel : « Marchant a cote de sa fille, tenant un paquet d'une main, de l'autre

entrainant Ie petit PauL Alexandre avait l'air d'un elnigrant. Et il eprouvait qu'il etait

cela nlenle en quelque sorte, un passant. » (AC p. 115) 11 se voit melne COlnme un

refugie: «Alexandre eut l'inlpression d' etre, panni des refugies, lui-Inenle un

refugie, et que tous ensenlble ils attendaient un rapatrienlent. » (AC p. 146) Son

retour a MontreaL a la suite de son sejour au lac Vert, cree chez Alexandre un

sentinlent d' etre « en pleine deroute, au nlilieu d' etrangers [... ] II eut la curieuse

sensation qu'il ne pourrait pas etre plus a l'etranger a Moscou, il Paris.» (Ae p. 204)

Paula Gilbert Lewis a souligne I' attrait de la Inaison, image par excellence

d' appartenance, espace protecteur d' 011 les habitants regardent l'imnlensite du

18 Tuan, « Place: an experiential perspective », p. 154.
I'; Bachelard, La poetiC/lie de I 'espace, p. 42.
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dehors. 20 Pour Marc Gagnt\ la lnaison chez Gabrielle Roy est Ie prototype de tous les

espaces intin1es a cause de sa psychologie. 21 D' apres Bachelard, « toute retraite de

l'alne a des figures de refuge »,22 lnais c'est la n1aison qui est « notre coin du monde,

. . 23 d' )4 I I "d I'notre pren11er unlvers », un« para IS terrestre. »~ est eVI ent que a 111aISOn est

beaucoup plus qu'un edifice lnateriel. Sous ses forn1es diverses dans I'reuvre royenne,

c' est Ie lieu securisant, un foyer de Inen10ires et r espace createur: «La lnaison abrite

la reverie, la n1aison protege Ie reveur, la n1aison nous pern1et de rever en paix. »2)

Par les SYl11boles du coin, de la coquille et du nid, Bachelard cvoque Ie caractl:re de

I' espace protecteur que constitue la lnaison. Le syn1bole declenche la reverie de la

securite. 26 Dans l'reuvre royenne, les difterentes forn1es que prend l'espace protecteur

de la nlaison revelent Ie desir hunlain de securite, d 'une cessation de n10uvement et

d'une periode de calnle. Rose-Anna sait depuis longtemps qu'elle ne va jamais

posseder la nlaison de ses reyeS : « Autrefois, quand die se nlettait en route pour

chercher un logen1ent elle avait une idee claire, nette. Elk voulait une veranda, une

cour pour les enfants, un salon. » (BO p. 83) II y a peu de chances que son prochain

logis soit au niveau de ses prelniers espoirs : « Ses den1arches se lin1itaient depuis

longtenlps deja a trouver un logis, n' inlporte lequel. Des nlurs, un plafoncL un

plancher; elle ne cherchait qu'un abri. » (BO p. 84) Quand Azarius annOl1ce qu'il a

reussi a trouver une maison pour Ia famille, Rose-Anna est dClnoralisee au point Oll

elle ne pose n1enle pas de questions au sujet de cette nlaison. Elle sait dej"l qu'i1 doit

exister « un abllne » entre cette nlaison et celie de ses reves. 27 Dans son accablement

2U Gilbert Lewis, The literw]! visiO/1 (?lGahrielle Roy. p. 217.
21 Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 106.
22 Bachelard, La poetiqlle de I 'espace, p. 13 I.
2., Ihid., p. 24.
2-1 Ihicl., p. 27.
25 Ibid., p. 26.
20 Ihid., p. 102.
27 Gagne. Visages de Gabrielle Roy, p. 106.
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elle est contente tout silnplelnent d' avoir « trouve un abrL un coin it eux. un refuge

exclusif aux n1iseres et aux joies de sa fan1iIle. » (80 p. 241) Mais Rose-Anna est

metiante, craintive devant Ie « n1ystere de cette maison Oll ils avaient trollve abri ».

(80 p. 249) Le « penible secret» (80 p. 250) de I'habitation. la proxilnite du chClnin

de fer, se revele inevitablen1ent au mon1ent du passage violent d' un train: « Elle ne

I' avait pas vue, mais elle I' avait flairee, elle I' avait pressentie a I' odorat. au toucher, it

l'oreille surtout. Puis. subitement un peu apres minuit elle l"avait sentie remuer

violen1ment a l'approche d'un train. Alors elle avait cOinpris. » (80 p. 250)

D'autres refuges urbains : hopital, asHe, eglise

L' abri pourvu par la n1aison urbaine est repete dans d' autres batiments

fan1iliers de la ville. con1lne. par exen1ple. l"hopital. Yi-Fu Tuan t~lit relnarquer que.

panni les prilnates, c' est uniquelnent I' etre hUlnain qui cree un lieu OLl les lnalades

sont soignes et peut-etre gueris. 2
1\ Dans son role de refuge. l" hopital est un substitut de

la n1aison. Le n1alade sait qu'il depend de ceux qui s'occupent de lui et que c'est dans

ce lieu qu'il sera soigne. Pour Eugenie Chenevert, l'hopital est plus qu'un lieu Oll elle

pourra retrouver la sante. Ala ditTerence de sa vic normale. « icL elIe avait Cte choyce

d entouree. Elle avait retrouve un pcu du clilnat de l"enfance : aucune responsabilite~

pas de reproches; une sollicitude intelligente; Ie sentin1cnt d' etre entre bonnes

n1ains. » (AC pp. 104-105) Sa vie dans Ie lnonde exterieur lui selnble « grise, trop

difticile. trop vraie. » (AC p. 105) Plus signiticatif encore. c· est ,\ l"hopital qu' elle

redecouvre sa capacite de communication: « Elle s'etait etonnee de trouver tant de

choses a raconter sur sa vie, sa jeunesse, ses gouts, les cinen1as qui lui plaisaient et

cela it des etrangeres» (Ae p. 105). Pour elIe, quitter I"hopitaI veut dire rentrer it Ia

2S Tuan, Space and place. p. 137.
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sterilite de sa vie conjugale, la vie de deux personnes « qui ont vecu tres longtemps

enselnble» et ou « elle souffrait d'etre une etrangere pour Alexandre. » (AC p. 107)

Pour Alexandre, l' h6pital est un prolongelnent de son experience au lac Vert

de sa quete de solitude, de silence et de sonlnleil et Oll il a fait la connaissance des

gens heureux, les Le Gardeur. 29 L 'h6pital est, selon J.-C. Falardeau, un lieu « all se

realisent les desirs inavoues; c'est la que la tendresse ose se 111anifester. Ces

c0111porte111ents deviennent alors possibles, parce qu' ils ne sont plus lies ,1 1'1

responsabilite persol1nelle. »30 Alexandre re<;oit a l'h6pital des lnarques d'affection ct

une affir111ation de la valeur de SOIl existence « COll1111e si elle avait ete precieuse,

unique et en quelque sorte irre111pla<;able. » (AC p. 289) C'est a l'h6pitaL bien au-

dessus de Saint-Henri. que Ie petit Daniel Lacasse aussi trouve un havre de silence Oll

ses reves enfantins de bonheur sont realisables et son enfance lui est restaur~e :

II n 'y avait plus de grandes personnes avec leurs conversations inqllietantes
pour troubler son sonl1neil [... ] il n'entendait plus, en s'eveillant brusquement
parler d'argent, de loyer a payer, de depenses [... ] il avait entin un lit qll'il ne
fallait pas fernler et deplacer chaque nlatin. (80 p. 201)

Tout comme l' h6pital offre un refuge aux gens atteints d' une nlaladie

physique, l'asile psychiatrique protege ceux qui, C0111111e Alicia, la s~ur de Christine

dans Rue Deschamhaull. souffrent d'une lnaladie nlentale. De 111ellle, pour soutenir la

sante de l' anle, il y a pour les croyants, l' eglise. Depuis longtelnps, les prieres et les

hynlnes chretiens evoquent la presence divine, refuge inviolable par excellence.

Ajoutons que, historique111ent, c'est l'eglise qui servait d'asile, de sanctuaire" pour

ceux qui cherchaient a s'echapper a la persecution de toutes sortes. Pour fuir la rnisere

persistante de leurs vies, Rose-Anna et Yvonne cherchent toutes les deux la securite et

Ie soulageillent offerts par la religion. N' ayant plus la force d' aller voir son fils a

2
l

) Vachon.« L'espace politique et social dans Ie roman quebecois ». p.272.
3U J.-c. Falardeau. cite dans Vachon, ibid.
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rh6pitaL Rose-Anna envoie sa fille a sa place. C'est la jeune Yvonne qUl rassure

Daniel de la joie du paradis celeste auqueL n' ayant eu dans sa vie aucune experience

d' un paradis terrestre, il a droit: « II y aura tout ce que t' ain1es au ciel [... ] '1'" auras

plus fainl, non plus au ciel, Nini. T'auras plus janlais froid. T'auras plus de bobo. Tu

chanteras avec les anges. » (BO p. 320) Rose-Anna se rend compte de I' eloignen1ent

de sa tille qui s'est dediee a la vie de religieuse : « II lui apparut que renfant etait

retranchee de ce nl0nde et, qu' entre elles, une distance infranchissable venai t de

s'etablir r...1Yvonne ne lui avait jmnais appartenu. » (80 p. 317) Pour Rose-·Anna

elle-men1e, la religion est quelque chose de plus pratique que celIe embrassee par sa

tille: « Toute sa vie I'eloignait de la piete nlaladive de la petite Yvonne. » (BO p. 89)

Fatiguee de sa quete d'une autre maison, et eprouvant Ie besoin de s'asseoir et de

retlcchir, Rose-Anna entre dans l'eglise de Saint-Thonlas-d' Aquin. Ses prieres aussi,

conlnle sa foi, sont praglnatiques et rendent 1110ins pesants ses soucis : « Elle se sentit

soulagee. Sa priere etait nl0ins un effort pour rejeter ses fardeaux qu' une humble

fa~on d'en detourner la responsabilite sur qui l'en avait chargee. » (80 pp. 89-90) Par

contre, Martha Yaratnko ne trouve plus de consolation dans sa visite ;..\ la petite

chapelle de Volhyn. Le delabrenlent du petit bfrtinlent lui est decontenan<;ant :

« Poussiere, ruine, silence! » (JBM p. 135) La chapelle n'est plus qu'un espace sterile,

absorbe par I' aridite environnante. Chez Martha, I' espace sacre est devenu inefficace,

conlnle I'a observe Nicole Bourbonnais: «II faut chercher ailleurs Ie principe

divino »31 Martha va plus loin, doutant lnenle de I' existence de Dieu : « Se pouvait-il

que Dieu ne fCIt aussi qu'un reve, un desir ne de la solitude?» (JBM p. 135)

Consciente de la sterilite affective, I' ennui et la nl0notonie qui enconlbrent I' espace

de la nlaison fatniliale, Martha doit creer une place pour elle seule, un refuge dans

31 Bourbonnais, « La symbolique de I'espace dans les recits de Gabrielle Roy», p. 374.
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l'in1n1ensite de la plaine, son jardin, prOl11U, selon Bourbonnais, au rang d' espace

Les abris humains dans la nature sauvage

Selon Gaston Bachelard, la n1aison est « un corps d' in1ages qui donnent a

I'homn1e des raisons ou des illusions de stabilite. »33 L'in1age de la n1aison est

devenue « la topographie de notre etre intin1e. »34 L' an1e est une den1eure Oll sont

loges nos souvenirs, nos oublis et notre inconscient. En nous rappelant l' ilnage de la

n1aison, «nous apprenons a «del11eurer» en nous-l11en1es [... J Les images de la

n1aison marchent dans les deux sens : elles sont en nous autant que nous son1n1es en

elles. »35 Bachelard souligne la necessite de toucher a la prin1itivite du refuge,

d' acceder aux «souvenirs restes dans la n1emoirc », con1n1e, par exel11ple, Ie souvenir

de la n1aison natale, OU l' individu peut rever « a la hutte, au nid, a des coins Oll il

voudrait se blottir comn1e un anin1al en son trOLl. » 11 ajoutc que dans ce reve de hutte,

nous «souhaitons vivre ailleurs, loin de la n1aison encon1bree, loin des soucis

citadins. NOllS fuyons en pensee pour chercher un vrai refuge. »36

Nous avons exan1ine dans un chapitre anterieur la notion de la hutte et son

rapport avec Ie besoin de solitude et de securite chez Alexandre Chenevert, chez Ie

chercheur d' or Gedeon et chez Ie peintre Pierre Cadorai. Notons ici que l' in1age de la

hutte prin1itive est refletee par tous les abris que situe notre ecrivain dans la vastitude

de la nature et qui evoquent Ie souvenir Ie plus prilnitiC celui de la protection

n1aternelle. L' iglou que construisent Elsa KUl11achuk et l' oncle Ian n' est qu' un point

dans l' in1111ensite de la «plaine blanche illin1itee et rase» (RSR p. 181) qui les

~2 Ihid., p. 377.
~~ Bachelard, La poetiqlie de I 'espace, p. 34.
~-t Ihid., p. 18.
~5 Ibid., p. 19.
i(, fIJic/.. pp. 44-46.
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entoure. La forn1e arrondie de cette petite nlaISOn basse suggere, cependant Ie

caractere Inaternel de cet espace, aussi createur que protecteur. Elsa et Ian se perdent

dans la reverie en voyant Jin1my si heureux grace a sa pren1iere experience a

l'interieur d'un iglou. Us sont « conduits par lui a recouvrer une part de leur propre

enfance, car, si a r etroi t, ils regardaient loin conl111e en s011ge et C0111111e s' il n' y avai t

plus autour d'eux de n1urs.» (RSR p. 182) Selon Bachelard, cependant «la

n1aternite » de la Inaison ne vient pas seulelnent de la nostalgie d' une enfance, mais

de son « actualite de protection», de sa « con1nlunaute de la tendresse [... ] et de la

force. »37 La presence d' Elsa et d' Ian cree une situation OLI Jin1n1Y se sent « en toute

securite avec ceux en qui il avait pleine confiance. » (RSR p. 182) L' ilnage de r iglou

qui resiste aux tentatives du vent « qui criait en faisant Ie tour de l'iglou isole » et qui

« s'arretait de place en place tel un chien pour flairer une fissure par OLI entrer » (RSR

p. 182) illustre l'interpretation bachelardienne de la Inaison « qui « serre» contre son

habitant, qui devient la cellule d'un corps avec ses nlurs proches. »31\ De lameme

n1aniere, Ie champ de nlai's qui sert de cachette pour Christine et sa sreur Alicia leur

offre «juste assez de place pour [s]'asseoir, pour [s]'accroupir plutot entre les tigcs

serrees ». Dans cet espace, eIles se sentent «con1n1e enfennces, bien protl~gees,

absol un1ent cachees [... ] Dans Ie cha111p de 111ai's, 110US etio11s COlll111e dans une

forteresse.» (RD p. 151) Pour Paula Gilbert Lewis, Ie petit espace interieur est

comll1e Ie cercle Inaternel qui ne confine pas, ll1ais qui protege contre l' ilnmensite

exterieure. 39 Plus tard dans sa vie, Christine se rappellera ainsi son refuge enf:lntin :

« Je llle suis rappele Ie chaInp de ll1ai's; la, on etait enfenne, c' est vrai, nlais c' etait

toute autre chose! [ ... ] La liberte, est-cc que ce ne serait pas de rester en un tout petit

espace d' ou I' on peut sortir si I' on veut? » (RD p. 154)

37 Ibid., p. 57.
,x Ibid.

3lJ Gilbert Lewis, The literwy vision qfCabrie//e Roy. p. 218.
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11 est norn1al que la plupart des gens ne reflechissent pas souvent au role

protecteur que joue la n1aison dans la vie de tous les jours. Ce n' est qu' aux n10ments

Oll la force de l' environnel11ent en1piete sur sa vie qu' on est conscient de la cruelle

indi fference du l110nde naturel et l'insignifiance de l' etre hun1ain dans la vastitude du

cosn10S. Selon Ie geographe Yi-Fu Tuan, l' ordre apparent du COS1110S laisse supposeI'

l'existence d'une Providence bienveillante dont la creation serait consolatrice et

securisante. La realite est peut-etre Ie contraire, Grace aux catastrophes climatiques -

inondations, secheresses, telnpetes - aux eruptions volcaniques et aux tren1blements

de terre, la nature, « l' in11nensite indifferente [... ] dont les passions s' exprimcnt en

convulsions profondes »;w revele son indifference. Les collines et les vallees. les

forets et les deserts, ce que Tuan appelle les grandes pennanences de la nature,

enseignent, selon Ie geographe, la men1e le90n dure. Mais puisquc ces pennanenccs

ne derangent ou n'interrOlnpent pas notre vie, la le90n est plus difficile aapprendre et

1 t' '1' bl' 4\P us ael e a ou Ier.

Pour Ie pere de Christine dans « Le puits de Dunrea ». la colonie qu' il avait

fondee pour ses « Petits-Ruthenes» est « une espece de paradis» (RD p. 126), et

avec ses arbres et sa petite riviere, « une oasis dans la nudite de la plaine. » (RD p.

126) Dieu aussi s'y est installe « avec des icones et des cierges. » (RD p. 125) Par la

collaboration des elen1ents naturels - secheresse, soleil et vent - un incendie, decrit

na'iven1ent par Edouard C0111n1e resultant de « la colere de Dieu» (RD p. 137). est

capable de detruire la colonie et de provoquer la Inort d'Ul1 des Petits-Ruthenes.

Edouard echappe au feu en se refugiant dans un puits, Oll il eprouve ce sentilncnt de

tranquillite qui, souvent, precede Ie n10n1ent de la n10r1. 11 se croit etre sur Ie point de

mourir « parce que soudain tout lui fut indifTerent [ ... ] il n' eprouvait que Ie repos, un

-to Ringuet, Trente arpents. p. 117.
11 Tuan, Escapism. pp. 89-90.
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repos si grand qu'on ne pouvait y resister. » (RD p. 139) Le silence, la solitude et

l' in1n10bilite forcee du puits evoquent I' in1age du tOlnbeau. Berce par un sent.ilnent

d'etre hors du danger, Edouard con1lnence a s'absenter de la realite et it glisser

graduellelnent vel'S la n10rt : « Et con1n1ent avoir Ie gout de revenir d'une si profonde

indifference! » (RD p. 139) Bachelard soutient que, son1bre dans la lethargie de

l'indifference, Ie reveur connait un « repos lnitoyen de l'etre et du non-etre. Ii est

l' etre d' une irrealite. Ii faut un evenen1ent pour Ie jeter dehors. »42 Grace a la vision

de sa fille Agnes qui attend a I' arret du traIn son retour a la lnaison, Edouard est

rappele a la realite. COn1lTIe un Lazare lTIoderne, il doit sortir de son tOlnbeau pour

reprendre sa vie. Mais son passage par Ie feu et I' eau I' a transfonne. Selon Christine:

« Papa revint parn1i nous [... ] et cependant y revint-il jan1ais! » (RD p. 141) Ii y a des

jours 011 «il regrettait de n' etre pas reste au fond du puits [... ] Lazare, sorti du

tOl11beau, n'ajal11ais ete gai, it ce que l'on sache.» (RD p. 141)

Les murs

Bachelard, 110llS l'avons note, estilne que tout espace habite engendre la notion

de n1aison43 et c,est la n1aison qui abrite la reverie, protege Ie reveur et nous pennet

de rever en paix.-+-+ L 'hOn11TIe construit constan1lnent des Inurs, qu' ils soient reels ou

il11aginaires. Pour Bachelard, 1'hon1n1e per~oit la n1aison « dans sa realite et dans sa

virtualite, par la pensee et les songes. »45 Les « l11urs» il11aginaires offrent l'illusion

de protection. Les murs reels creent des espaces, des abris reels contre les forces de la

nature et qui, selon les desirs de chaque habitant, peuvent etre coin, nid, cage ou

n1aison. Paula Gilbert Lewis a observe que l'reuvre royenne depeint de frequentes

-l2 Bachelard. La poetique de I'espace. p. 137.
-l3 Ibid.. p. 24.
-l-l Ibid.. p. 26.
-l5 Ibid., p. 25.

154



representations de la lutte hunlaine contre les forces agressives de la nature. Elle a

comnlente aussi une profusion de phenomenes nleteorologiques dechalnes par la

nature: Ie son onlnipresent du vent la puissance de la telnpete, la chaleur ecrasante de

l' ete et la froideur intense de l'hiver.46 La vie des personnages royens se deroule dans

Ie contexte du cycle inlnluable des saisons, refletant conlnle Ie denlenagclnent

printanier des Lacasse, Ie cycle ineluctable de leur existence. C'est ainsi que

r emergence des fleurs dans Ie jardin de Martha YaraInko lui rappelle Ie

renouvellelnent constant du cycle naturel des saisons : « Les neurs n' etaicnt-elles pas,

par leur naYvete, une sorte d' enfance eternelle de la creation» (JBM p. 130) eL

inevitablement, l'imminence de sa propre mort. Inextricablelnent liee a la notion de Ia

vieillesse et de la mort est l'hiver, la saison la plus fro ide et la plus dure, la saison

triste. Conlnle Ie souligne Paula Gilbert Lewis, les extremes hivers canadiens jouent

un role inlportant dans l'univers royen,47 surtout l'inlage de la neige, sYlnbole par

excellence de l'hiver et de l'opposition entre Ie sentinlent d'intinlite du monde

interieur de la lnaison et l'hostilite inherente du nlonde naturel.

La neige

Dans Bonheur d 'occasion, Roy presente r inlage de Florentine, dont Ie

prenonl suggere la douceur du printelnps, pliee en deux dans Ie vent Iuttant COl1tre Ia

neige «qui s'acharnait sur e11e.» (80 p. 34) Prise dans ce tourbillon de neige,

Florentine a l' air de refugiee, hoI'S de place et sans defense dans ce nlilieu hostile, atel

point que Jean se denlande cyniquenlent : « Est-ce qu'elle pouvait s'ilnaginer qu'elle

courait vel'S son bonheuc toute seule dans cette nuit furieuse? » (80 p. 35) De son

appartenlent il avait regarde la neige, « une danseuse folIe et souple » (BO p. 26), qui

-i(' Gilbert Lewis, « The literary vision of Gabrielle Roy», pp. 182-183.
-i7 Ibid., p. 182.
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prenait une forme humaine, celIe de Florentine Lacasse. Jean pense a l'incompatibilite

du nom et du prenom de la jeune fille: «Florentine, pensa-t-il, etait une appellation

jeune, joyeuse, comme un mot de printemps, mais Ie nom, apres ce prenom, avait une

toumure peuple, de misere, qui detruisait tout son charme. » (BO p. 26) 11 arrive c1 une

juste appreciation du caractere de Florentine: «C'etait probablement ainsi qu'elle

etait elle-meme, Ia petite serveuse du Quinze-Cents: moitie printemps gracieux,

printemps court, printemps qui serait tot fane. » (BO p. 26) Selon Paula Gilbert Lewis,

Florentine est identifiee avec Ie tourbillon de neige, contre lequel elle lutte, mais qui,

inevitablement, l'engouffre.48 Constamment desireux de la liberte, Jean discerne la

force du nom Lacasse49
: «Ne pouvant s'empecher de toumer, de se depenser, elle

dansait la, dans la nuit, et restait prisonniere de ses evolutions. - Ces petites filles-Ia,

se dit-il, doivent etre ainsi; elles vont, viennent et courent, aveuglees, a leur perte. »

(BO p. 27)

Le portrait de l'homme immobile qui regarde par la fenetre, comme Ie fait

Jean Levesque, revient en leitmotiv dans l'reuvre royenne. Le monde qu'il observe est

souvent hivemal, blanchi a tel point par la neige qu'il a perdu sa realite. Vu de son

cafe par les nuits d'hiver, Ie contour des collines, «avec leurs tetes rondes et

blanches» (JBM p. 76) sous la neige, eveille chez Sam Lee Wong une sensation

d'appartenance dans ce lieu, sensation d'etre lie « aux plus vieux passe de la Terre»

(JBM p. 76). Ellen Babby signale Ie double role de la fenetre : celui d'encadrer la vue,

mais servant aussi de miroir.50 Les anciennes collines enneigees presentent un reflet

de Sam Lee Wong: « Elles seules parvenaient a lui conserver une sorte d'identite »

48 Ibid.
4'" Une case: un compartiment, Le Nouveau Petit Robert (2003). « case >,.
50 Ellen Reisman Babby, The play oflanguage and spectacle: a structural reading ofselected texts by
Gabrielle Roy, Toronto, ECW Press, 1985, p. 65.



(JBM p. 52) et lui communiquent « une idee de vieillesse infinie, de passe profond,

sans bomes, etemel' qui ancrait enfin l'errance de la vie. » (JBM p. 76)

Rappelons les remarques de Gaston Bachelard sur la neige : « Dans Ie monde

hors de la maison, la neige efface les pas, brouille les chemins, etouffe les bruits,

masque les couleurs. On sent en action une negation cosmique par 1'universelle

blancheur. »51 Ces observations s'appliquent surtout a l'episode dans « De la truite

dans I'eau glacee » oil Mederic et son professeur rentrent chez elle dans la berline

tin~e par un cheval. Absorbes par l' intensite de leur discussion, ils ne remarquent pas

la surabondance de neige qui a efface tous les points de repere : « Et soudain il n~'y eut

plus ni ligne telephonique, ni meme apparemment de sol ferme sous la neige en

molles collines. » (CEV pp. 157-158) De fa~on semblable, Ie meme phenomene est

present dans Alexandre Chenevert. Par la fenetre de sa chambre a1'hopital. centre de

sa realite presente, Ie malade est conscient de la «negation cosmique» du monde

exterieur, monde devenu presque invisible: «11 ne semblait guere, cependant. aux

yeux d'Alexandre, qu'il y eut encore une ville. Les trottoirs, les rues avaient

disparu. » (AC p. 238) De meme, pour Christine et ses cousins dans Ie conte « La

tempete », les objets familiers de la campagne se metamorphosent sous leur couche de

neige en objets mena~ants, un grand tas de paille revetant «une vague et lugubre

forme qui ressemblait a quelque terrifiante maison perdue, jamais habitee, jamais

ec1airee, un affreux spectre d'habitation. » (RD p. 229) Tous les points de repere

disparaissent sous la neige, mais ai' interieur du refuge, on se sent « au centre de

protection ».52 Le contraste entre I'espace froid et blanc a I'exterieur et l' espace

securisant de la petite maison met en valeur l'intimite de celle-ci. Cet espace intime

est celui de la reverie: « La maison abrite la reverie, la maison protege Ie reveur, la

51 Bachelard, La poetique de I 'espace, p. 53.
52 Ibid., p. 52.



maison nous pennet de rever en paix. »53 De sa chambre a 1'hopital, Alexandre

Chenevert, Ie « visage colle a la vitre» (AC p. 238), pense a l'hiver. C'est grace a

l'hiver que ce pauvre homme « tout maladif, routinier et sedentaire » se sent « grand,

parfois » (AC p. 238), s'imaginant un grand aventurier en route vers Ie Pole Sud avec

Scott ou Amundsen. Dans « La tempete », les enfants, sains et saufs dans leur petite

cabane, s'abandonnent a des reyes de carriere et de mariage. S'enlisant dans Ie

bonheur du moment present, enchantee par la compagnie de ses cousins et par cet

espace presque paradisiaque, la jeune Christine veut oublier l'avenir, OU ils seront

«vieux, 1aids, bougons» (RD p. 226), preferant partir pieds nus dans 1a terrlpete.

Cette proposition immoderee gate l' ambiance jovia1e de la cabane. Ouvrir 1a porte

expose 1es enfants a 1a violence de 1a tempete. L'univers exterieur fait une breche

dans 1a defense d'espace intime: «La tempete sauta sur nous aI' interieur de la

cabane comme un demon. »(RD p. 227)

La lumiere

Momentanement emportee par ce que Bachelard appelle «l'ivresse des

inversions entre 1a reverie et 1a realite »,54 Christine arrive enfin a un sentiment du

danger qui 1es entoure. Aveugles par Ie vent et la neige, les cousins s'appliquent a

«distinguer derriere 1a tempete que1que aspect de 1a rea1ite.» (RD p. 228) Leur

delivrance prend 1a forme d'une lumiere visible quelque part dans 1a tenlpete,

«comme Ie feu d'un navire qu,on per~oit quand une haute vague Ie ramene des

gouffres» (RD p.230). C'est « une fenetre eclairee [qui] s'encadra dans 1a nuit >:> (RD

p. 231) qui leur montre la route de retour. II y a dans l' reuvre royenne un rapport

important entre 1a 1umiere et Ie refuge. La lumiere suppose une presence hunlaine,

53 Ibid., p. 26.
54 Ibid., p. 48.



presence qui implique protection et refuge contre les forces exterieures et qui definit

les limites de l'espace securisant. Selon Bachelard : « La lampe a la fenetre est l' reil

de la maison. La lampe, dans Ie regne de l'imagination, ne s'allume jamais dehors.

Elle est lumiere enfermee qui ne peut que filtrer dehors [... ] Par sa seule lumiere. la

maison est humaine. »55 D'apres Marc Gagne: «Que ce soit du foyer ou la mince

flamme de la chandelle, l'un et l'autre signalent une presence qui veille, une ferveur

qui songe, une ardeur qui s'entete. »56 Un exemple frappant de la lumiere comme

symbole de refuge est presente dans Bonheur d'occasion au moment OU Florentine

s'achemine vers la maison Lacasse dans la Rue Beaudoin. Accablee par la dure realite

de son sort et se sentant « seule au monde avec sa peur » (BO p. 222), Florentine voit

la lumiere de la salle a manger qui brille entre les rideaux ecartes. Pour elle, la lUlniere

rappelle Ie refuge matemel. Le courage de Rose-Anna en face des immenses

difficultes de la vie «luisait comme un phare devant elle. La maison allait la

reprendre, la guerir. » (BO p. 228) Florentine va jusqu'a anticiper un soulagement

complet: « Si, de retour a la maison, elle n'y trouvait rien de change, eUe pourrait

alors conclure que son angoisse etait fausse. » (BO p. 228) Voila pourquoi Ie chaos

qui regne dans la maison la fait enrager: «Etait-ce donc a cela qu'elle s'attemdait

lorsqu' elle etait revenue a la maison si desireuse de retrouver chaque chose a sa place,

et comme un signe infaillible de sa securite? » (BO p. 229) La presence des nouveaux

locataires, des etrangers, chasse toute artente de refuge. Devant la muette horreur de

sa mere qui devoile enfin Ie secret de Florentine, la jeune femme reconnait enfin

qu'elle a tort d'idealiser Rose-Anna. Plus tot, Florentine avait declare: « Moi, je ferai

comme je voudrai. Moi, j'aurai pas de misere comme rna mere. » (BO p. 78) Selon

Lori Saint-Martin, «Ie rejet de la mere n'est pas une solution puisqu'il conduit a

55 Ibid.
56 Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 108.
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repeter involontairement son destin. »5i Florentine sait maintenant qu'elle «ne

pouvait plus se leurrer, qu'elle eprouverait toujours desormais ce cuisant regret

d'avoir echoue. » (BO p. 233) Les jeux sont faits. Malgre elle, la vie de Florentine a la

meme trajectoire que celIe de sa mere. Elle fuit la maison pour chercher un refuge

substitutif chez son amie Marguerite.

L'image de la lumiere a la fenetre, signalant au voyageur une presence

humaine qui l'attend, revient amaintes reprises dans l' reuvre royenne. A leur retour a

la Rue Deschambault, les «deserteuses» Eveline et Christine, voient de loin que

toutes les fenetres de leur maison sont ec1airees, signalant la presence inattendue

d'Edouard, qu'on croyait en Saskatchewan avec ses Doukhobors. Avertie par la

lumiere et prise au depourvu, Eveline a neanmoins Ie temps de preparer ses

explications. Son mari est mis au courant des nouvelles de sa famille dont il a ete si

longtemps separe. Dans La montagne secrete, Ie trappeur Steve Sigursden voit de loin

sa cabane et, comme une lumiere a la fenetre, « la petite fumee montant droit dans

l'air» (MS p. 46) qui signale la presence de son compagnon Pierre Cadorai. Pour

Steve, « ce bonheur d'arriver en un logis chauffe et vivant, peut-etre valait-illa peine

d'avoir ete seul au froid de la solitude tout ce temps [00'] que l'on est bien adeux dans

l'immensite de la foret. » (MS p. 46) Quand Alexandre Chenevert entrevoit la lampe

de sa propre cabane a travers la foret du lac Vert, il est fascine par sa lueur « qui

semblait venir a sa rencontre» (AC p. 169). Les fenetres ec1airees de la cabane

semblent lui signifier « la douceur, l'attrait de la securite terrestre [00'] 11 en eut l'ame

rejouie. «Mon feu », se dit-il, aimant Ie mot. » (AC p. 170) Et l'auteur d'ajouter:

« Nulle autre expression ne lui parot mieux traduire l'abri. » (AC p. 170) Selon Marc

Gagne, la cabane d'Alexandre est la source d'une « sorte de paix cosmique articulee

57 Lori Saint-Martin, La voyageuse et fa prisonniere: Gabrielle Roy et fa question des femmes.
Montreal, Boreal, p. 117.
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sur la dynamique de la Nature.» L'intimite de l'espace est transformee en «un

univers vivant et marque du signe de la reverie. »58 L'iglou que construisent l'oncle

Ian et Elsa la premiere nuit de leur voyage vers la terre de Baffin rassure Ie jeune

Jimmy, angoisse de se decouvrir sans abri et sans chaleur en plein milieu de la

toundra. Les murs de glace et de neige constituent un abri solide contre Ie froid

intense et la « desolation sans borne» (RSR p. 181) du dehors. C'est la fureur de la

tempete qui, d'apres Marc Gagne, met en valeur la chaleur et l'assurance que pourvoit

la lumiere. L'antithese des « deux puissances cosmiques et oniriques », la tempete et

Ie feu, souligne, poursuit Gagne, la valeur symbolique de la lampe qui brule a

l'interieur de I' iglou. La presence du feu veut dire que I'espace humanise du refuge

cesse d'etre «une inerte passivite» pour se transformer en «un univers vivant et

, d . d I " . 59marque u slgne e a revene. »

Le grenier

Bachelard juge que la matson est «une des plus grandes pUIssances

d'integration pour les pensees, les souvenirs et les reves de l'homme. »60 II souligne

I'essentielle verticalite de la maison, symbole du mouvement ascensionnel de

l'imagination. De tous les coins dans la maison qui offrent a l'habitant Ie silence,

l'immobilite et la solitude, elements essentiels pour la reverie libre, Ie grenier est

I'espace sans egal. Bachelard precise que I' escalier du grenier est «Ie signe de

l'ascension vers la plus tranquille solitude »,61 et que la fonction du grenier est

« d'abriter les songes ».62 Marc Gagne a fait remarquer que la plupart des habitations

construites par l'imagination de Gabrielle Roy possedent un grenier et que l'intimite

58 Ibid., pp. 107-108.
-" ibid., p. 1O~

60 Bachelard, La poetique de I 'espace. p. 26.
VI ibid., p. 41.
62 Ibid., p. 33.
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de cet espace appartient surtout aux enfants. C'est dans Ie grenier que demeure « Ie

sanctuaire des grandes reveries qui orientent I' existence. »63 Pour Albert Le Grand, Ie

grenier est « un lieu de securite, de reverie et de liberte interieure. »64 Dans Ie conte

« Petite Misere », Christine se separe des autres habitants de la maison pour creer au

grenier un lieu a elle seule. L'appelant « mon grenier» (RD p. 35), elle y contemple

« la vie telle qu' elle est» (RD p. 37) et « Ie long, terrible avenir» (RD p. 36) qui

pesait sur elle. Comme Ie jardin dans la nature, Ie grenier est un « lieu d'introspection

et de recherche personnelle, synonyme d'initiation et de renaissance. »65 Dans « La

voix des etangs », Christine pense au soir OU elle est montee dans Ie grenier, « pour

me chercher moi-meme. Que serais-je plus tard? [...J Que ferais-je de rna vie? » (RD

p. 217) Est-il possible de voir dans Ie jeu prefere de Christine (elle Joue: aux

enterrements) (RD p. 36) et dans la question de ses compagnons de jeu (<< Es-tu-

morte-Chris-ti-ne? » (RD p. 36)) une decision de mettre derriere elle Ies choses de

I'enfance et de se toumer vers l'avenir : « J'ai vu alors, non pas ce que je deviendrais

plus tard, mais qu'il me fallait me mettre en route pour Ie devenir. II me selnblait que

j'etais a la fois dans Ie grenier et, tout au loin, dans la solitude de l'avenir. » (RD p.

218) Dans« Gagner rna vie ... », Eveline monte au grenier, transforme en refuge

personnel par Christine (c'est son « abracadabra»), pour se disputer en vain avec sa

fiUe au sujet de sa decision de devenir ecrivain. (RD p. 247) C'est dans Ie grenier

aussi qu'Alicia decouvre la route de son evasion vers Ie pays des chimeres, ce qui

annonce deja l'evasion totale a venir. Costumee en princesse, des fleurs aux cheveux,

elle se met a effeuiller des roses sur la tete des passants. Elle est comme une Ophelie,

coulant dans I'eau du ruisseau: «As one incapable of her own distress, Or like a

63 Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 109.
tHo Le Grand, « Gabrielle Roy ou t'etre partage », p. 6U.
65 Agnes Hafaz-Ergaut, « Exil, fleurs et rien ou l'apologie de I'inutilite dans « Un jardin au bout du
monde » de Gabrielle Roy », http://\yww.arts.uwa.edll.au /MotsPluriel siMPI70Iahe.html, paragraphe I,
Iignes4-5 [consulte Ie 19 avril 2004].



creature native and indu'd Unto that elenlent. »65 Dans «Alicia », la fille est

inlpuissante devant son sort, Christine l' inlaginant enlportee par I' eau de la ri vit?re de

la folie et de la nl011: «Puis Ie desespoir a elnporte Alicia. Elle a conlnlence de

s'eloigner; et, tout a coup, une sonlbre riviere invisible s'est creusee entre nous.

Alicia, sur l'autre rive, prenait de la distance ... nlysterieuselnent. .. elle se retirait. »

(RD pp. 156-157) Conl1ne tous les refuges faits par l'homme, Ie grenier n'est ~lla fin

que transitoire.

Les « grandes permanences » de fa nature: montagnes et collines

Malgre l'indifference nlanifeste de la nature, l'honlnle y cherche la meme

illusion d'abri qui existe dans son habitation nlaterielle, sa maison. L'individu, selon

Yi-Fu Tuan, eprouve un besoin intense d'etablir des rapports affectifs non seulement

avec d' autres etres hunlains, nlais aussi avec Ie nl0nde non-hunlain de la nature.66

C'est surtout dans eel elc qui chanlail et La monlagne secrele que notre ecrivain

personnitie la nature, attribuant des valeurs hUlnaines aux objets et aux anilnaux atin

de les rendre fanliliers et personnels. En effet. tout conlnle les ronlantiques, elle va

jusqu'a preter a la nature une attitude synlpathique envers l'honl1ne. Au pied de la

nlontagne qu'il nonlnle la Resplendissante, Pierre Cadorai ilnagine que « la Inontagne

se plaisait a etre regardee et qu' elle lui parlait [ ... ] Et par toL disait-elle encore, par

toi, entin, Pierre, je vais exister. » (MS p. 82) Conscient de son insignifiance (<< ~l

peine plus haut qu'une poussiere vis-a-vis de I'inlposante Inasse » (MS p. 82)), Pierre

oublie « la fainl, la fatigue, les deboires, l' ennui et l' angoisse. » (MS p. 82) Mais la

nl0ntagne est inaninlee. Tout est dans l'ilnagination de l'honlnle contemplateur. C'est

une reaction logique de la part de I' etre hunlain qui, se sentant vulnerable et

05 Shakespeare, Hamlet, acte 4, scene 7.
(,(, Yi-FlI TlIan, « Island selves : human disconnectedness In a world or interdependence». lill'
Geographical RevieH', 85, 1995. p. 234.
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desoriente par l' espace sans limites, a recours aux grandes pennanences de Ia nature:

Inontagnes, collines et rivieres, synlboles de durabilite et de longevitc, toutes Ies deux

« liees au plus vieux passe de la Terre [... ] idee de vieillesse infinie, de passe profond.

sans bornes, eterneL qui ancrait enfin l'errance de la vie. » (JBM p. 76) La nature

offre done une garantie de continuation. Dans Un jardin au houl du monde, Ie vieux

Slnouillya se rend conlpte que dans ce nl0nde tel qu'ille voyait, « il n'y avait que les

nl0ntagnes pour sauveI' les honlnles, Ies nlontagnes qui par leur noblesse et leur

inl1nuabilite obligeaient l'espece hunlaine a s'arreter de tourner perpetuellement en

rondo » (JBM p. 63) Hilligje van't Land a note que, dans Ie contexte religieux. Ia

Inontagne signifie «I' opposition entre Ia terre et Ie ciel et entre I' enter et Ie

paradis. »67

Pour Tuan, lime anxiety est une experience universelle, pUlsque tout etre

hunlain est conscient de I'inlprevisibilite de son propre avenir. Un individu qui a Ie

sens de son histoire, qui est sensible a I' existence de ses ancetres. a sa lignee. est par

ce fait, Inene a projeter Ie telnps au-dela du present dans Ie flltllr. Mais Ies ancctres

demandent des descendants. Pour l'individu qui n' a pas d' enfants, ses rapports avec

sa fmnille etendue, ses anlis, ses collegues et sa conlnllmaute aSSlllnent une dilnension

tenlporelle inlportante et constituent une affinnation de sa valeur humaine et de son

identite.68 Le personnage royen qui n'a pas d'enf~mts et qui, conlme Smn Lee \Vong.

est nlarginalise dans sa conl1nunaute, doit se consoleI' par Ie caractere eternel du

paysage qui r entoure, puisque les nlontagnes et les collines renfennent pour lui Ie

tenlps et I' identite. N' ayant ni fenlnle ni enfants et depourvu des liens de langage et de

culture qui I' auraient attache a la conlnlunaute d' Horizon, Sanl Lee Wong til~nt au

« fil tenu qui Ie reliait aux vieilles collines du fond de sa l1lenl0ire. » (JBrvI p. 50) En

67 van't Land, « Analyse sociosemiotiqlle des espaces romanesqlles dans BUllhe/l1' c!'uccusiu!'l », p.
115.
6X Tllan, « The desert and I », p. 9.
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regardant sur une carte « les indechiffrables non1S» (JBM p. 52) des villes. Sam

eprouve « rilupression de n'etre plus vrain1ent personne, qu'une parcelle d'etre, rien

qu'une pensee errante echouee ici, sans soutien de corps ou d'an1e. » (JBM p. 52) Son

identite est confondue avec la lueluoire des collines : « Elles seules parvenaient a lui

conserver une sorte d' identite et Ie sentin1ent que, projete au Canada, il etait encore un

peu San1 Lee Wong. » (JBM p. 52) Selon Paula Gilbert Lewis, les collines sont les

syn1boles de la maison n1aternelle et d'une enfance heureuse dont on desire reprcndre

possession.69 Dans I' iluagination de la luere de Christine, la n10ntagne Pimbina

sYlubolise tout ce qu' elle a perdu de bonheur. Cette n10ntagne a donc conserve son

enfance. Pendant leur voyage en voiture dans « La route d' Altmuont », Christine,

ayant reussi a retrouver la route a la n10ntagne, observe que les collines rendirent a sa

luere une joie profonde, « sa joyeuse an1e d' enfant. » (RdA p. 127)

Dans l'iluluensite de la plaine, l'hon1n1e est con1n1e un arbrc solitairc, expose

au vide qui l' entoure. Laurence Ricou y reconnait la verticalite draluatique de la

presence de l' hon1111e dans un luonde entiereluent horizontal. 70 Pour Marc Gagn(~, « cc

sentin1ent d'in1n1ensite s'identifie alors a celui d'etrangete [... ] chaque h0l111Ue finit

par avoir l'impression d'evoluer dans un COS1110S aux proportions gigantesques. »71

Mais ce n' est pas seulen1ent dans les plaines qu' on ait cette in1pression d' in11uensik.

L' espace urbain aussL par « sa cohue anonyn1e et indifterenciee, et par Ie sentiment

d'etrangete qui eloigne les individus les uns des autres »,72 devient un espacc aussi

alienant que celui de la plaine. L'hon1n1e a besoin de points de repere qui, COlT1l11e la

n10ntagne et les collines, deviennent des «poles »73 lui penuettant de s'oricnter.

0' apres Antoine Sirois, la n10ntagne devient un « 110t dans la naturc, catupe dans la

(,9 Gilbert Lewis. The liteI'm)' l'isioll (lGubrielle Roy, p. 220.
7U Ricou, VerticalmanlHorizonta/ll'orld, p. ix.
71 Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 116.
72 Ibid., p. 115.
7.l lbid., p. 117.
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ville ecrasante [... ] un lieu d' evasion, d' isolenlent, de solitude pour Ics citadins. »n

Pour certains personnages de Bonhcur d 'occasion, la nl0ntagne qui dOlnine la ville

est un lieu de refuge contre Ie bruit et I' agression de I' environnement urbain.

Emnlanuel Letourneau y decouvre un lieu d' evasion et de reverie: « Le faubourg Ie

tenait nlaintenant conl111e dans une prison de doute, d'indecision, de solitude. II decida

de gravir la 111011tagne. Plusieurs fois il y avait trouve une sorte d' apaisement. » (80

p. 281) Pour d'autres, cependant, la 1110ntagne n'est qu'un 111ur qui resiste a toute

tentative d' evasion et it tout espoir de bonheur. Salavin, Ie heros urbain de Georges

Duhmnel, ressent la nlenle angoisse d' etre enfernle dans l' espace clos de Paris: « Un

nlur, un 111ur! Avoir Ie senti111ent que I' on est devant un 111ur tres haut. tres lisse, tres

epais, et que ce mur-Ia, c' est I' avenir, et qu' on ne peut ni l' escalader, ni Ie renverser.

ni Ie percer. Ceux qui n' 011t pas eprouve que du bonheur dans leur vie I1C pcuvent pas

cOlnprendre un tel sentilnent. »75 Rose-Anna Lacasse, a la suite de l'echec de son

excursion a la canlpagne, est frustree dans toutes ses tentatives de gravir la Inontagne.

Antoine Sirois observe que la nl0ntagne apparait conlnle «un paradis perdu,

11101nentane111ent retrouve, au 111ilieu de la rue citadine »,76 nlaIS Rose-Anna et

Elnmanuel se rendent cOlnpte tous les deux que, finale111ent ce refuge leur est hors de

portee. En gri111pa11t Ie Mont-Royal, E1111nanuel eprouve « un 111alaise indcfinissable

[ ... J C0111nle s'il n'avait plus Ie droit d'entrer dans la cite du cahne, de I'ordre, avec

cette odeur de 111isere qui Ie suivait. » (80 p. 286) Pour Antoine Sirois, les tentativcs

penibles de Rose-Anna qui veut voir SOI1 fils a l'hopital de Westmount sont

c0111parables a une 1110ntee au Calvaire. Tout concourt a I'exclure dans ce lieu: « La

paix toute nouvelle, toute 111erveilleuse de Daniel, au lieu de la rejouir, la poursuivait

74 Antoine Sirois, « Le Mont-Royal », in Melunges de civilisution c(/l7(/diel7l7e-F(/I7~'(/ise o!j.~l'ts ({II

pndesselll' Pall! Wyc:::ynski, Ottawa, Editions de l'Universite d'Ottawa, 1977, p. 270.
75 Georges Duhamel, COJ?lession de mil7uit, Paris, Editions J'ai lu, 1925, p. 90.
76 Sirois, « Le Mont-Royal », p. 272.
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dans l' escalier conlnle une honte que JanlaIS elle n' oublierait l ... J Jamais elk ne

s'etait sentie si pauvre. » (BO p. 203)

Regarder la montagne

Tuan reconnalt l'insignifiance de l'individu dans la vastitude qui l'entoure,

nlaIS se rend conlpte en nlenle tenlps de l' ilnportance du sens de la vue dans la

representation de cette inllnensite : les yeux ont Ie pouvoir de subjuguer l' espace. 77

Pour Patrick Colelnan, Ie regard definit Ie nlilieu. II souligne la relation qui existe

entre Ie genre de regard que portent les personnages royens sur Ie nlonde et Ie rapport

qu'ils entretiennent avec leur Inilieu. 78 Ellen Babby a observe chez Gabrielle Roy une

preoccupation prononcee de l' acte visuel. Elle signale les n0111breux exelnples dans

l' reuvre royenne des objets qui sti111Ulent l' acte de regarder: lniroirs, fenetres, Ie

paysage lui-Inelne. 79 En levant les yeux vel'S la lnontagne, Jean Levesque de111ande ~1

Florentine: « As-tu deja vu cette lnontagne? » (BO p. 73 )xu La question la prend ,1

I'ilnproviste. SOl1 indifference envers Ia presence de Ia 1110ntagne est telle q Ll' elle ne 1'1

relnarque nleme plus. Pour Florentine, identifiee avec son 111ilieu et assimilee a

1'horizontalite de Ia ville, la vision de Ia 1110ntagne ne la mene nulle part. Elle ne voit

la 1110ntagne qUI d0111ine Ie quartier que dans son immuabilite qu'ellc voudrait

s'appropriec au dire de Dennis Drumnl0nd. 81 D'apres Brigitte Faibre-Duboz,

Florentine est « definie par son 111ilieu, par Ie modele auque1 cIle aspire - un modele,

de surcrolt, i111aginaire, fictif, decale par rapport a la realite ».X2 Florentine ne prendra

pas l' initiative de realiser ses reves. Son destin, elle Ie laisse au hasard d' un vague

77 Tuan. « The desert and I ». p. 10.
7S Patrick Coleman, cite dans Faibre-Duboz, « Seuils de la modernite : Tre/lte Arpe/lts et l3o/lhellr
d 'occasio/l », p. 14, note I I.
7') Babby, The pIa)' oflanguage and spectacle, p. 4.
so C' est no us qui mettons en italique.
81 Dennis Drummond, « The « I Am » experience in Bonheur d'occasio/l ». p. II.
82 Faibre-Duboz, « Seuils de la modernite : Trente arpents et Bonheur d'occasio/l », p. 78.
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espoir : « un sentinlent confus qu'un jour, dans ce Inagasin grouillanL une halte se

produirait et que sa vie y trouverait son but. 11 ne lui an'ivait pas de croire que son

destin, elle pClt Ie rencontrer ailleurs qu'ici. » (80 p. 9)83 Par contre, Jean comprend

Ie synlbolisnle puissant de la nl0ntagne. Antoine Sirois observe que la nlontagne est

peryue par Jean conlnle un centre, « un endroit de jonction all rhomme peuL au

moins nl0nlentaneinent, associer desir et pouvoir, des hauts lieux qui pretent aux

elevations interieures et a une certaine transcendance. »X~ Pour Jean Levesque, la

verticalite de la nl0ntagne va de pair avec Ie nlouvenlent ascensionnel de son

anlbition, l'attirant toujours vers un ailleurs, all est assure son succes. Saint-Henri sert

de Inarchepied ace parvenu:

11 etait lui-nlenle conline Ie bateau, conline Ie train, conline tout ce qui r<:unasse
de la vitesse en traversant Ie faubourg et va plus loin prendre son essor. Pour
lui, un sejour a Saint-Henri ne Ie faisait pas trop souffrir~ ce n'etait qu'une
periode de preparation, d'attente. (80 pp. 32-33)

Marc Gagne a fait renlarquer que les nlontagnes et les collines figurent dans la

plupart des reuvres de Gabrielle Roy. Menle dans Alexandre Chenevert, Ie lac Vert est

borde d'une « suite de collines acontour paisible. » (AC p. 152)85 Chaque personnage

attribue ace sYlnbole de stabilite et de securite un sens et une signitiance qui retletent

son besoin de s'assurer de sa propre identite et de la possibilite de continuation.

Gagne fait relnarquer qu'il n'y a guere que La Petite POllie d'Eall ,\ qui il manque

r inlage de la nl0ntagne ou des collines. 86 Dans ce « desert d' herbe et de vent» (PPE

p. 11) qui est la Petite Poule d'Eau, Ie lieu propre de la securite est rile qu'habite la

fmnille Tousignant.

8, Ibid.

84 Sirois, « Le Mont-Royal », p. 270.
85 Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 117.
86 Ibid.
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L'ile

Con1n1e une ile deserte en plein n1ilieu de l' ocean, la Petite Poule d' Eau est

l'image n1eI11e de l'isolen1ent au milieu d'un espace vaste et apparen1I11ent illimite :

« un desert d' herbe et de vent [ ... ] Rien ne ressen1ble davantage au fin fond du bout

du n10nde. » (PPE pp. 11-12) Loin de syn1boliser I' isoleI11ent humain, cependant la

Petite Poule d'Eau offre, selon Fran~ois Ricard, « une vision edenique de l'existence,

Oll I' etre, echappant soudain au bannisseI11ent et a la nostalgie, retourne a son foyer

paisible, lieu de del ices et de securite. »X7 Les Tousignant y ont etabli un refuge

securisant qui est, litteralen1ent et n1etaphoriquen1ent pour tous ses habitants, un

havre de paix en plein I11ilieu du chaos qui les entoure. xx L' in1age de l'ile est l'image

de l'evasion reVee. 89 Alexandre Chenevert reve d'atteindre « son lIe du Pacifique»

(AC p. 83), lieu de solitude OU il pourra se distancier non seulen1ent des exigences de

sa vie urbaine, I11ais surtout du vacarme de ses propres pensees. Le lac Vert est son

refuge, son lle pacifique OU il atteint la solitude necessaire a Ia ret1exio11 sOlltenue

qu'il desire depuis si longten1ps. Selo11 la narratrice de « La route d'Altamont»,

« C' est dans la solitude que l' an1e gOlHe sa delivrance. » (RdA p. 141)

Dans 1'ile, COI11I11e dans tous les petits espaces crees par Gabrielle Roy, il

existe une identification plus ou moins profonde entre Ie lieu et Ie personnage qui

l'habite. Pour Albert Le Grand, c'est dans Ie petit espace du refuge que «Ia

conscIence peut [... ] se construire un I110nde reel ou in1aginaire n1ais q ll' elle peut

posseder et avec lequel elle peut con1n1uniquer. »9U Au lac Vert, Alexandre arrive au

point Oll il ne dit plus « la cabane » 111ais « n1a cabane, mon lac, 1110n Dietl. » (AC p.

X7 Fran<;ois Ricard, Introduction a I'eeuvre de Gabrielle Roy (19-15-1975), Quebec, Editions Nota bene,
200 I, p. 76.
88 Arnold E. Davidson, « Gabrielle Roy's Where nests the lI'ater hen: an island beyond the waste
land », North Dakota Quarterly, autumn 1979, p. 7.
89 Le Grand, « Gabrielle Roy au l'etre partage », p. 60.
()() Ihid., p. 40.
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170) Franyois Ricard a bien vu I' accord qui existe entre la Petite Poule d' Eau et les

Tousignant qui, tous, entretiennent avec leur environnen1ent « une relation d' cchange

et de reciprocite sans faille. Eux ne sont nullen1ent « hoI's du 1110nde » ni etrangers en

aucune n1aniere a leur Il1ilieu de vie; au contraire, ils reconnaissent ce n1ilieu comme

pleinen1ent leur, s 'y prolongent et peuvent naturellen1ent s' y identi fiel'. »LJ 1

Pour la plupart des personnages royens, Ie desir d'evasion est satisfait par Ie

mouvell1ent periodique de la securite d'un lieu faIl1ilier a un ailIeurs idealise. Ce

deplaceIl1ent peut etre reel ou in1aginaire. L' entreprise d' un voyage vel'S l'inconnu est

accon1pagnee presque inevitablen1ent d'un sentiIl1ent initial de depaysemenL

sentin1ent qu' on n' appartient ni au lieu qu' on vient de quitter, ni au refuge qu' on

pense aVOir trouve. Le bonheur vient d'un sentin1ent d'appartenance et

d'identification avec Ie lieu, n1aIS aussi de la possibilite d'en sortil'. LJ2 Commc

l'aftirn1e Christine dans « Alicia» : « Je n1e suis rappele Ie ChaIl1P de l11a'is; la, on ctait

enfern1e, c'est vrai, n1ais c'etait tout autre chose! ... La liberte, est-ce que ce ne serait

pas de rester en un tout petit espace d' ou on peut sortir si I' on veut? » (RD p. 154)

Le desir de se deplacer n'est pas seuleIl1ent souhaitable, l11ais, commc Ie

souligne Yi-Fu Tuan, essentiel a la conquete du bonheul'. Le voyageur doit traverser

les lil11ites de I' espace securisant du foyer pour atteindre I' espace illil11ite du cosmos.

Pour Tuan, Ie foyer et Ie cosn10S correspondent a notre nature double: nous sommes

corps et esprit, et con1n1e Ie corps et I' esprit, Ie foyer et Ie cosn10S sont tOllS les deux

essentiels au developpeIl1ent de notre vraie humanite. LJ3 C'est sur Ie COSll10S et Ie foyer

')1 Ricard, Introduction (II 'a:uvre de Gabrielle Roy, p. 76.
')2 Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », p. 61.
,)J Yi-Fu Tuan, « Cosmos versus Hearth» in Paul C. Adams, Steven Hoelscher et Karen E. Till (eds),

Textures of place: exploring humanist geographies. Minneapolis, University of Minnesota Press,
2001, p. 319.
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tels qu'ils s'expriment chez Gabrielle Roy que nous nous pencherons dans Ie chapitrc

suivant.
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Chapitre 5

L'identite, Ie foyer et Ie cosmos

La notion de refuge est fondan1entale anotre perception de l' espace et du lieu.

Con1me Yi-Fu Tuan ra bien vu, Ie lieu est une pause dans Ie n10uveinent. Synonyine

de securite et de stabilite, d'habitude et de familiarite, Ie lieu est surtout Ie chez Inoi.

Ie foyer ou l' empreinte des racines culturelles et la conscience du passe eveillent chez

l'habitant un sentin1ent puissant de son identite. L 'etre hUlnain se connalt dans Ie

contexte de ses rapports avec la n~alite an1biante. Voil~\ pOUl'quoi il se pose Ies

questions fondalnentales: Qui suis-je? Quand sllis-je? OZI slIis-je? Selon Georges

Poulet, ces questions sur l' identite. Ie lieu et Ie temps sont inextricablen1ent liees :

« Quel est Ie lieu ou je n1e decouvre presenteinent place. et con1n1ent ce lieu se situe-t

il par rapport aux autres licux'? L 'examen critique de la conscience de sui s"ouvre

done non seuieinent sur une etude du ten1ps mais sur une saisie de l'espace. »1

La presence de l'habitant transforn1e l'espace en lieu vivant et

reciproquen1ent, Ie lieu reflete Ie caractere et les aspirations de l'habitant. Dans la

n1esure ou 1'habitant poursuit son propre developpen1ent existentieL et reconnait Ie

role esscntiel du mouvement et du changement. Ie lieu. qui est son refuge temporairc.

devient l' espace ouvert. offrant toutes sortes de possibilites. Par contre. si I.e lieu

in1pose sur rhabitant une acceptation passive d'in11nobilite et de stagnation, Ie refuge

est transfonne en un espace sans issue, voire une prison. Avail' l' esprit ouvert suppose

la volonte d'abandonner Ie refuge, de se depayser au sens litteral du n10t : changer de

pays. de lieu ou de n1ilieu. et au sens psychologique. se desorienter au se dcraciner.

I Paulet, La conscience critique, p. 313.

172



Sous ce jour, Ie depaysement rappelle un aspect intrinseque de la philosophie

sartrienne de I' existence. Au creur de cette philosophie du devenir qui souligne

l'importance du mouvement et du changement, I' identite doit etre constamment en

train d'evoluer, Ie regard tourne vers l'exterieur et vers l'avenir. L'etre doit quitter Ie

refuge du lieu qui n'est, selon Tuan, qu'une pause temporaire dans Ie mouvement

pour s'aventurer dans I'espace. Le mouvement physique symbolise Ie mOUVt~ment

psychique. Si I'habitant du lieu ne veut ou ne peut pas quitter Ie lieu/refuge, celui-ci

est transforme en prison.

Les themes du deplacement, du voyage et du depaysement sont frequemment

revisites dans I' reuvre de Gabrielle Roy. Ses personnages, definis par leur milieu, se

deplacent constamment, tirailles, selon Albert Le Grand, entre « Ie besoin d' etre ici en

securite et h\ en liberte. »2 Dans un chapitre anterieur3
, nous avons examine

I'hypothese de Tuan concernant Ie lieu et I'espace : Ie lieu evoque un sentiment de

securite, alors que I'espace fait penser a la liberte. Dans son livre Cosmos and

Hearth: a cosmopolite's viewpoint, Tuan a analyse la dichotomie du hearth, Ie foyer

que Ie geographe assimile au desir de stabilite et securite, et du cosmos, assimilE~ dans

cette etude au desir du mouvement et du progreso Afin de dissequer Ie lien entre Ie

lieu, Ie temps et l'identite dans l'reuvre royenne, examinons maintenant Ie rapport

entre Ie foyer et Ie cosmos, tels que les definit Tuan. Ce rapport est lie, nous Ie

verrons, aI' interface entre I' interieur et I'exterieur, et entre Ie chez moi et I'ailleurs, Ie

tout evoquant Ie mouvement d'un centre stable vers un monde affaire et inc~~rtain.

Pour Tuan, Ie foyer est local, intime, protecteur. 11 est petit et circonscrit. Le cosmos,

par contre, est vaste, abstrait et impersonnel. Au sens metaphorique, Ie foyer

2 Le Grand, « Gabrielle Roy ou l'etre partage », p. 39.
3 Voir chapitre 1, page 10.
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symbolise Ie voisinage, la communaute et I'ethnicite, alors que Ie cosmos represente

I'espace, la societe, Ie monde et Ie cosmopolitisme.4 Le foyer et Ie cosmos

correspondent donc a notre nature double: nous sommes a la fois corps et esprit. Le

corps a besoin de l'intimite nourrissante du foyer, tout comme l'esprit a besoin de

l'air, de la lumiere et de l'immensite du cosmos.5
Fran~ois Ricard a bien compris Ie

«double appel [... ] vers Ie deracinement et vers I'enracinement [qui] sous-tend

l'reuvre entier de Gabrielle Roy et lui donne ce que plusieurs ont appel~~ son

mouvement pendulaire. »6 Comme Ie corps et I'esprit, Ie foyer et Ie cosmos sont tous

les deux necessaires au developpement de notre vraie humanite. L'ideal d'une vie

heureuse, harmonieuse et equilibree exige la double influence du foyer et du cosmos,

mais il necessite aussi un mouvement constant entre les deux. Tuan soutient qu"il est

fondamentalement humain, meme inevitable, que l'individu s'eloigne graduellement

du lieu qui est Ie foyer, pour se diriger vers l'espace du cosmos. II abandonne donc Ie

village pour prendre sa place dans Ie grand monde. Sans ce mouvement continuel vers

Ie cosmos, on n'a qu'une vie rabougrie. 7 Comme un Euchariste Moisan « solid(~ment

enracine a ses trente arpents de glebe laurentienne »8 et Ie vieil Hermenegilde de Roch

Carrier, «attache a la terre, comme les arbres »,9 un tel individu est enracine dans son

foyer et devient prisonnier de la routine et du passe. Estropie, il est prive du desir du

mouvement et du changement, repoussant Ie moindre appel aI' aventure. Selon Tuan,

4 Tuan, « Cosmos versus hearth », p. 321.
:) Ibid., p. 319.
6 Fran~ois Ricard,« Gabrielle Roy ou l'impossible choix », Critere, 10, 1974, p. 97.
7 Yi-Fu Tuan, Cosmos and hearth, p. 2.
8 Ringuet, Trente arpents, p. 188.
9 Carrier, « II se pourrait bien que les arbres voyagent » in Les enfants du bonhomme dans ta tune. p.
123.
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I'enracinement implique une absence de curiosite pour Ie grand monde et une

indifference aI'egard du passage du temps. 1
0

Par contre, l'individu qui vient aune connaissance du caractere ambivalent de

son existence est oblige de faire un choix: interiorite ou exteriorite, proximite ou

distance, Ie foyer securisant mais potentiellement trop restreint ou I' aventure dans Ie

cosmos liberateur et progressif mais potentiellement deroutant et destabilisateur.

La dualite du foyer

Refuge ou prison, espace ouvert ou espace ferme, la nature double du foyer se

revele dans I'aspect double et parfois antithetique de la culture qui influe sur la vie de

l'habitant. La culture collective est essentielle a la cohesion sociale des membres du

foyer. Fondee sur les valeurs de stabilite heritees d'un long passe, la culture est « une

unite fixatrice d'identites. »11 De sa nature, la culture collective comporte un el~~ment

de rigidite, ne s'evoluant que tres graduellement, et, de ce fait, s'opposant a la culture

individuelle qui est evolutive et progressive. La culture collective et la culture

individuelle ne sont pas pourtant entierement incompatibles. Le point commun de

cette dichotomie apparente est I 'histoire. L'appartenance a la collectivite cree chez

l'individu un sens fort de son identite, basee sur son rapport au lieu et a l'histoire du

groupe. L'individu est tiraille neanmoins entre l'immobilite reconfortante qui

caracterise I'espace intime du chez soi et I'attrait des espaces infinis de I' au-della, du

cosmos.

Pour Marc Gagne, I' espace intime et I'espace infini se valorisent

mutuellement. Ils constituent « deux poles de l'arne: sa tendance a la meditation et

10 Tuan, « Rootedness versus a sense of place », p. 4.
11 http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
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son inclination a l'action.» Selon ce meme critique, sur Ie plan de l'imaginaire,

Gabrielle Roy est tin:~e dans les deux directions opposees du « psychisme terrestre » et

du «psychisme aerien. »12 De fayon semblable, Albert Le Grand a discerne dans

l'reuvre royenne Ie «psychisme d'une verticalite maintenue en etat de constante

tension par la double attraction du haut et du bas [...] la dialectique de deux

tendances, ennemies sans doute, mais dont Gabrielle Roy [... ] tente toujours la

reconciliation. »13 Nous avons examine dans les chapitres anterieurs quelques dualites

opposantes qui animent I' reuvre royenne : Ia verticalite et I'horizontalite, Ie dedans et

Ie dehors, l'ouvert et Ie ferme, Ie centre et l'horizon, l'intimite et l'immensite. D'apres

Gaston Bachelard, l'imagination dynamique est la force qui peut rapprocher ces

dualites, la reconciliation tant desiree par Gabrielle Roy. Pour Bachelard,

l'imagination humaine est « Ie plus fort des traits d'union de Ia terre et de l'air. »14

Selon Ie degre de leur imagination, les personnages royens oscillent entre la terre et

l'air, entre Ie foyer et Ie cosmos, et on peut distinguer dans l'espace intime du foyer la

presence dynamique du cosmos: « Ia terre et l'air sont pour l' etre dynamise

indissolublement lies. »15

Signes et symboles du cosmos

Integres dans les espaces intimes representes par notre ecrivain se trouvent les

signes du cosmos, influant sur Ia conscience du personnage, eveillant Ie desir d'un

deplacement qui est a la fois abandon de la securite de l'espace intime et mOUVt~ment

vers un ailleurs inconnu. Cela represente une progression de l'interiorite a

iL Gagne, Visages de Gabrielle Roy, p. 13(;.
13 Le Grand, « Gabrielle Roy ou l'etre partage », p. 39.
14 Bachelard, L 'air et les songes, p. 127.
15 Ibid.
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l'exteriorite, de la proximite a la distance, du familier a l'alterite, du present au futur.

de la stagnation au progres et de l'individualite al'universalite.

L'etranger

L'image de l'etranger qui peuple tant les nouvelles et les romans de Gabrielle

Roy concretise I'alterite intrinseque du cosmos, introduisant un contrepoint

d'exotisme dans la vie routiniere des personnages. Dans Rue Deschambault, par

exemple, Ie nombre important de personnages d' origine etrangere - les deux Negres.

Wilhelm Ie Hollandais, les O'Neill du pays de Cork en Irlande, l'Italien Giuseppe

Sariano et sa femme Lisa, les Blancs-Russiens - temoigne d'un cosmopolitisme

important chez les habitants de la Rue Deschambault et surtout, chez la jeune

narratrice Christine: « l'inconnu entrant dans nos vies d'une maniere toute fantastique

y introduisit des relations plus difficiles, mais combien plus interessantes! » (RD p.

11 )

Les moyens de transport

Apart l'element d'alterite, l'etranger des recits de Gabrielle Roy est associe

inevitablement ala notion du voyage, du mouvement, du va-et vient entre Ie cosnlOS et

Ie foyer. La route est bien signalisee. Comme des fleches, Ie chemin de fer et la riviere

entrecroisent l'espace du foyer, les trains et les bateaux invitant a la possibilite

d'evasion et de recommencement. Selon Paula Gilbert Lewis, les chemins qui

traversent les espaces immenses des plaines dans I' reuvre de Gabrielle Roy

representent pour ses personnages une foi optimiste en un avenir plein de choix
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illimites, d'aventure et de liberte. 1b La jeune institutrice du conte « De la truite dans

l'eau glacee », partant en train du village isoIe OU elle a lance sa calTiere

d'enseignante, est bien consciente de la signification de son voyage. II s'agit

naturellement d'un deplacement physique, mais ce mouvement designe en nleme

temps une affirmation de son desir d'avancer: «1'avais encore enormement a

decouvrir, a prendre devant moi. » (CEV p. 179) Pour arriver a l'ailleurs, il faut

franchir une barriere, que ce soit morale, spatiale ou temporelle. Christine laisse

delTiere e1le Ie bonheur qu'elle a connu dans un village « au seuil des espaces apeine

touches» (CEV p. 179) pour se mettre en route vers son avenir. Tuan envisagerait

Christine comme une vraie cosmopolite pour qui I'aventure des espaces

« splendides » vaut la perte du chez SOi.
1i Comme se l'avoue l'institutrice : « 1'avais

pense que l'avenir etait une constante acquisition. Je n'avais pas encore tres bien vu,

pour avancer d'un pas dans la voie de l'accomplissement ou de la simple reussite, on

s'arrache chaque fois aquelque bien peut-etre encore plus precieux. » (CEV p. 180)

L'ironie de Bonheur d'occasion, c'est que Ie quartier de Saint-Henri, bien

qu'entrecroise par un reseau ferroviaire, reste une prison: la pauvrete definit ses

limites infranchissables. La «folie du voyage» ne peut etre assouvie que par Ie

mouvement restreint du demenagement annuel. Malgre la presence d' une gare, Ie

cosmos n'est pour les habitants de Saint-Henri qu'espace reve. Perdu dans un moment

de reverie, Azarius Lacasse regarde par la fenetre « les rails luisants [... ] il les vit qui

se deroulaient a I' infini [... ] Libre, libre, incroyablement libre, il allait recommencer

sa vie. » (BO p. 334) Ses reyeS d'evasion se realiseront en effet dans son engagement

dans l'armee et son depart pour la guerre en Europe.

16 Gilbert Lewis, « The incessant call of the open road », p. 821.
17 Tuan, Cosmos and hearth, p. 188.
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La guerre

Le phenomene de la guerre dans Bonheur d'occasion est un des signes les plus

remarquables de l'intrusion du cosmos dans la vie des habitants de Saint-Henri. Pour

eux, la guerre n'avait ete qu'une abstraction que l'esprit ne pouvait saisir que par

l' imagination. Mais maintenant, en pleine guerre mondiale, grace aux bulletins dans

les journaux et ala radio et grace aussi aux conversations des hommes dans les bars et

les cafes de Saint-Henri, la guerre s'est approprie une realite concrete. Av(~c sa

collection de journaux annon9ant Ie progres de la guerre, une carte de l'Europe au

mur, les dernieres nouvelles a la radio, son comptoir servant de ligne Maginot, les

Deux Records est devenu, selon Lee Brotherson, une sorte de quartier general de

guerre,18 Ie point OU se focalisent les aspirations des hommes comme Azarius La(~asse.

En entrant dans cet espace qui reflete un ailleurs si envoutant, Azarius est libere

momentanement des contraintes de son milieu familial, lui permettant d'adopter une

identite revee. Perdu dans Ie role de heros, il est deconcerte par la question d' .Anita

Latour qui Ie rappelle a la realite : « Comment est-ce que 9a va, chez vous? s'enquit

Anita. » (BO. p. 131) Comme un acteur qui avait manque sa replique, «Azarius

sursauta. 11 esquissa des levres une ombre de sourire. - Ben, pas mal pantoute, je vous

remercie, madame. » (BO p. 131)

Comme une salle de theatre, les Deux Records est muni de tous les accessoires

necessaires a son role, y compris les journaux qui pourvoient les nouvelles de la

guerre. Lee Brotherson a souligne l'importance du journal chez les personnages

masculins dans Bonheur d'occasion : les rapportages sur la guerre stimulent It~ sens

18 Lee Brotherson, «News and gender in Gabrielle Roy», Canadian Literature, 192,2007, p. 35.
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du moi et excitent l'agressivite envers l'ennemi. 19 Par la lecture quasi-obsessionnelle

des joumaux et les discussions entre hommes dans Ie cafe, Azarius, « grand parleur et

petit faiseux » (BO p. 130), rendu silencieux chez lui, retrouve sa voix 20 : «11 etait

dans son element ici~ on l'ecouterait tantot lorsqu'il eleverait la voix [... ] 11 entendrait

surtout Ie son de sa propre parole qui raffermissait sa confiance en lui-meme. » (BO p.

131)

La langue

Yi-Fu Tuan a fait remarquer que la conversation appartient plutot it l'espace

public qu'a l'espace intime du foyer. Selon lui, Ie caractere impersonnel de l'espace

public encourage les individus, liberes des contraintes de parente et de famille, aetre

eux-memes. La conversation est done favorisee par Ie cosmos et non Ie foyer. Si la

vraie conversation existe dans Ie foyer, entre mari et femme, par exemple, c'est que Ie

cosmos, poursuit Tuan, s'est infiltre dans Ie foyer. 21 Le dialogue debride entre les

membres de la famille Tousignant est done une manifestation de I'ouverture au

cosmos qui existe sur l'ile de la Petite Poule d'Eau. Par contre, etonnee d'avoir trouve

it I'hopital « tant de choses a raconter sur sa vie, sa jeunesse, ses gouts, les cinemas

qui lui plaisaient » (AC p. 105), Eugenie Chenevert decouvre a son retour chez elle

l'impossibilite de parler sur Ie meme ton avec son mari: «Ie visage maussade

d'Alexandre la decourageait~ ou bien elle saisissait que ce qu'elle allait dire, tout

compte fait, ne presentait pas grand interet. » (AC p. 105) Quoique preoccupe par les

problemes mondiaux resultant de I'echec de communication entre nations et

individus, Alexandre reste indifferent a la possibilite de dialogue dans son propre

19 Ibid., p. 34.
.;.v iOlC

21 Tuan, Cosmos and hearth, pp. 175-176.



foyer. Pour sa femme, il n'a qu'un « regard ferme, de ces regards sans communication

comme peuvent surtout en avoir entre eux les gens qui ont vecu tres longtemps

ensemble. » (AC p. 106) Comme pour les Chenevert, Ie manque de dialogue entre

Martha et Stepan Yaramko temoigne du retrecissement de leur espace intimt~. Le

foyer impose Ie silence, mais, comme Azarius, Stepan retrouve sa voix dans la

taverne : « Sous Ie coup d'ebriete, les paroles lui venaient. » (JBM p. 151)

Les vieux journaux en langue ukrainienne, cordes de securite a sa VIe

d'autrefois, evoquent pour Stepan l'image du jeune homme qui avait ose quitter Ie

village pour entreprendre Ie voyage aI'espace immense du Canada. Maintenant, en lui

rappelant la futilite ultime de sa tentative d'evasion, les journaux excitent sa colere

impuissante contre «cet absurde effort des hommes partout dans Ie monde pour

ameliorer leur sort. » (JBM p. 127) Le voyage ne valait pas la peine. Le vide qui les

enserre n'a rien du vrai cosmos. L'absence de communication avec leurs enfants et Ie

silence entre Martha et Stepan eux-memes en font la preuve.

L'education

En pensant ason isolement et au gouffre infranchissable qui existe entre elle et

ses enfants, Martha Yaramko se pose les questions: « QueUe etait la cause d'une telle

solitude? Trop de progres trop vite? Ou pas assez? » (JBM p. 138) Son incapacite

d'apprendre l'anglais, a part quelques noms de fleurs et de graines du catalogue

Eaton, contraste avec l'aptitude de ses enfants pour leur nouvelle existence et souligne

la distance qui separe parents et enfants: «Ainsi etaient-ils a present

irremediablement separes, elle restee aVolhyn, ses enfants menant au loin la vie de

l'epoque. » (JBM pp. 137-138) Tuan estime qu'il est inevitable que l'education separe
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l'individu de ses origines, de ses croyances et ses coutumes.22 Le fosse entre les

Yaramko et leurs enfants etait previsible.

11 est normal que l' immigre cherche au debut arecreer dans Ie nouveau pays Ie

confort et la consolation de l'espace familier et securisant dont il est originaire.23 En

consequence de leur decision de quitter l'Ukraine, Martha et Stepan se trouvent

initialement hors de place au Canada, mais l'echec inevitable de leur tentative de

recommencement est evident dans leur recreation « presque exacte de la pauvre ferme

d'ou ils venaient, dans leur Volhynie natale. » (JBM p. 125) Cette reinvention ratee de

Volhyn trahit l'incapacite de redefinir ses identites en termes de son existence

actuelle. Pourtant, la famille Tousignant a reussi as'identifier parfaitement ala Petite

Poule d'Eau. Ala grande difference du silence et de la sterilite de la vie des Yaramko

est la convivialite qui regne dans Ie foyer Tousignant, Ie bruit de conversation faisant

ressortir Ie silence et l'isolement des environs. L'arrivee de l'education dans l'ile

signale l'intrusion du cosmos dans la vie des habitants. Luzina, assise au pupitre de la

maitresse «pour s'aider a voir ce qui allait se passer dans l'ile de la Petite Poule

d'Eau» et qui voit «Ie progres venir a eux» (PPE p. 63), represente l'esprit

essentiellement ouvert de cette famille, contrastant avec Martha et Stepan Yaramko

qui ont garde aupres d'eux beaucoup des accoutrements symboliques de leur vie

d'autrefois.

La consequence inevitable de l'education est Ie depart des enfants pour la

grande ville et la desintegration de la famille. 24 Guy Lavorel decrit un mouvement a

double sens : « dans un premier temps, l'ecole apporte l'exterieur et ses representants

alors que, dans un second temps, c'est la famille Tousignant qui, forte dt~ son

22 Ibid., p. 7.
--' low
24 Ricard, Introduction aI '(Euvre de Gabrielle Roy, p. 84.



instruction, se separe du monde ancien et va vers I'exterieur modeme. » 25 Selon Guy

Lecomte, « Ie savoir ne venant plus vers La Petite Poule d'Eau, ce sont les enfants qui

s'en iront vers Ie savoir. » 26

Les signes physiques du cosmos sont partout presents dans l'lIe: « Ie

planisphere» (PPE p. 61) envoye par Ie gouvemement pour la salle de classt~, les

cartes postales que Luzina a achetees pendant ses «vacances» et Ie courrier

hebdomadaire. Myrna Delson-Karan souligne la valeur symbolique du courrier dans

La Petite Poule d'Eau. C'est Ie signe tangible du progres, element essentid du

cosmos, arrive «aux portes de la nature» pour annoncer la disparition de la vie

sauvage.27 Pendant un temps, les cartes postales et les lettres arrivaient aussi a

Volhyn. Mais Stepan reagit avec animosite aux messages des enfants « griffonnes en

anglais au dos de cartes postales [... ] et, de temps en temps encore, une vraie lettre

qu'ils n'adressaient plus qu'a Mrs. Yaramko. La demiere, Stepan l'avait interceptee,

jetee au feu. » (JBM p. 149) La marche du progres, cependant, est incontoumable.

Dans La riviere sans repos, les signes de l'intervention du cosmos existent partout

dans Ie monde sauvage du Nord canadien: la radio et Ie telephone, l'avion, Ie fauteuil

roulant du vieux Isaac et les « satellites» metaphoriques symbolisant Ie mouvement et

l'evasion, l'acces aun ailleurs. Mais l'introduction de la nouvelle technologie entraine

des repercussions inattendues pour les habitants du village, catalysant la confrontation

desastreuse avec Ie monde de l'avenir, la separation irrevocable de Ia culture

originelle et l'alienation sociale qui en resulte.

25 Guy Lavorel, « Conversion et pluralite : Ie parcours initiatique de La Petite Poule d'Eau ». in Andre
Fauchon, (ed.) Colloque international «Gabrielle Roy», Saint-Bonitace, Manitoba. Presses
Universitaires de Saint-Boniface, 1996, p. 88.
LU Guy Lecomte, «La Petite Poule d'Eau: election et exclusion, I'innocence problematique ». in
Fauchon (ed.), Colloque international« Gabrielle Roy», p. 104.
LI Myrna Delson-Karan, « Les symboles dans La Petite Poule d'Eau de Gabrielle Roy». La Revue des
langues vivantes, 43, 1987, p. 358.



Le mouvement du foyer vers Ie cosmos

En quittant l'espace intinle du foyer pour s'aventurer vers l'espace inlnlense

du cosnlOS, Ie personnage royen accomplit une sorte de lraversee et realise en nleme

telnps une tran~f()rmali()n, qu'elle soit lnaterielle, sentinlentale ou spirituelle. Pour

Gaston Bachelard, Ie seuil est « Ie lieu geonletrique des arrivees et des departs. »27

Identifie au petit espace du foyer qu'il s'est cree, Saln Lee Wong n'echappera jatnais

a l'identite qu'il s'y est forge. II reste Ie Chinois, Charlie, Ie Chink, dans l'esprit

collectif des habitants d' Horizon. Depuis presque vingt-cinq ans, son identite est liee a

son existence bien definie de cafetier. En franchissant Ie seuil de son cafe, Iigne de

denlarcation entre son foyer et Ie village, ce « territoire que I' on desire protege »,28

Sam dec1enche dans Ie village un «mouvement de rejet »,29 d' externalisation.

Redevenu I'intrus, l'etranger, identifie forcenlent a un ailleurs, Satn est a peine

reconnaissable aux gens du village: «II ne rencontra d'abord personne qu'il

connaissait ou qui Ie reconnaissait. Quelques-uns l'eussent peut-etre reconnu s'ils

avaient seulement pu s'inlaginer possible de Ie voir nlarcher au dehors en plein jour

conlnle tout Ie nlonde. » (JBM p. 83) A Ia suite de Ia fete en son honneuL Sanl se rend

conlpte que quitter Ie village est nlaintenant inevitable: « II allait devoir partir. Car

c' etait lui aqui on avait dit adieu. » (JBM p. 93) Selon Estelle Dansereau:

Cette scene d' adieu pour Satn Lee Wong senlble suggerer [... ] que Ies
structures binaires, que les oppositions qui designent certains conlnle
etrangers, peuvent etre transformees en un heureux partage qui respecte les
differences. Tragiquement Sanl Lee Wong est incapable de decoder ce
nlessage et doit aller ailleurs repeter sa trajectoire d' alterite. condition
inevitable, nous dit peut-etre Roy, de I'hunlanite. 30

27 Bachelard, La poet ique de I 'espace, p. 20 I.
2ll Simon Harel, Le voleur de parcours : identiti et cosmopolitisme dans la litteratltre quebecoise
contemporaine, Montreal, Collections L'Univers des discours Le Preambule, 1989, p. 48.
2<) Ibid., p. 55.
30 Estelle Dansereau, « Narrer I'autre : la representation des marginaux dans La riviere wns repos et
Unjardin au bout du momle », in Fauchon (ed.), Collo(jue international « Gahrielle Roy)), p. 469.
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D'apres Sinlon Hare!, l'etranger est essentiellenlent un individu en transition:

« l'etranger est donc cet individu dont la position de relative exteriorite dans l'univers

social Ie definit cornlne un personnage transitoire. »31 Le train depose Saln a Sweet

Clover, Oll il ne tarde pas a recreer un nouveau foyer et a s'y installer « con1nle un

oiseau fait son nid au hasard du n10nde. » (JBM p. 98) Le cercle n' est pas fenne, car il

faut croire que Sweet Clover n' est pas Ie dernier arret sur la route de San1 Lee Wong.

Des Ie moment ou il se nlet en route vel'S Ie cosnlOS en quittant la Chine, Sam

appartient, tant cornme Ie vagabond Gustave (<< Un vagabond frappe a notre porte»),

au nl0nde du nomade. II devient non pas celui qui desire la vie en'ante, Ie « nomade

incorrigible» (RSR p. 240) de La riviere sans repos, lnais Ie non1ade force, destine

par son alterite au depaysernent qui est lie, selon Yannick Resch, a un brouillage des

reperes geographiques, eux-menles lies aux reperes culturels. 32 SaIn est I' ilnage n1en1e

de I' etranger qui est « non seulenlent celui qui vient d' ailleurs nlais cclui qui ne

s'ancre pas. »33 Conllne un satellite, il gravite sur une orbite autour des collincs qui

sont Ie point focal de la menloire et de son identite. Pourvu qu' elles lui restent

visibles, SaIn retiendra son sens du lnoi : « De son seuil nouveau il decouvrit qu'il

distinguait tout aussi bien qu' auparavant, nlais dans la direction opposee, la ligne frele

des douces collines irnprilnees sur Ie bleu hivernal de I'horizon. » 08M p. (8)

Vue sur Ie cosmos: la porte et la fenetre

ASweet Clover, la porte du nouveau cafe de Sanl Lee Wong reste entrebaillee

dans l'attente d'un prelnier client. SaIn sait depuis longten1ps «qu'une porte

entrebaillee c' est deja la n10itie de la partie gagnee. » (18M p. 98) L' in1age de la porte

:>1 Harel, Le volellr de parcOllrs. p. 258.
:>2 Yannick Resch, « Identite et alterite dans I'ceuvre de Gabrielle Roy», in Fauchon (eeL), Co//o(jlle
international« Gabrie//e Roy)), p. 399.
33 Resch, « Identite et alterite », p. 402.
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evoque la constatation de Gaston Bachelard : « La porte. c' est tout un cosmos de

l' Entr' ouvert [... ] Parfois, la voici bien fern1ee, verrouillee, cadenassee. Parfois, la

voici ouverte, c' est-a-dire grande ouverte. »34 La narratrice du conte « Le vieillard et

l' enfant» observe que nous son1n1es tous « peu satisfaits du present, n1ais en attente

toujours de l'avenir, et au regret souvent du passe.» (RdA p. 48) Selon Henri

Bergson, Ie present comporte a la fois une perception du passe et une determination

de I' avenir. Puisque Ie passe est associe, selon Bergson. a la sensation et l' avenir a

I' action ou au mouven1ent, Ie present doit etre a la fois sensation et n10uven1ent. 35

Attire en n1eme telnps par des « pron1esses de l'avenir et des seductions du passe ».36

Ie personnage royen est souvent in11nobilise entre Ie desir de garder son foyer et celui

de s'aventurer dans Ie cosn10S, voulant en n1elne ten1ps se cacheI' et se n1anifester. Ses

« n10uvelnents de fenneture et d' ouverture sont si nOlnbreux, si SOllvent inverses, si

charges aussi d'hesitation »,37 que 1'hon11ne, en conclut Bachelard, est l'in1age men1e

de « l' etre entr' ouvert. »3X

Si la realite du present tient l' individu aI' etroit con1n1e dans une pnson. la

porte et la fenetre restent pour lui des syn1boles puissants de l' evasion. Par la fenetre,

Azarius conten1ple les routes d' evasion: Ie canal, Ie chen1in de fer. Assis a la porte de

la cuisine de sa maison dans la Rue Deschambault, Ie pere de Christine, ch6n1eur

malgre lui, reve du bonheur d'autrefois. Eugene Lacasse, oppresse par Ie poids des

soucis et de la souffrance de Rose-Anna, se sent enfenne dans la n1aison de sa n1ere et

que « tout allait tomber de nouveau sur lui, l'encercler. Ie paralyser. s'il restait dans Ie

triste etau de la Inaison. » (BO p. 207) Con1n1e Jean Levesque, Eugene voudrait se

34 Bachelard, La poetiqlle de I'espace, p. 200.
35 Henri Bergson, Matiere et l7Iel7loire, in CElIvres, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, p. 280.
36 Andree Stephan, « La soifd'evasion chez Melina-Eveline », in Fauchon (ed.), Collo(jlle international
« CJahrielle Roy)), p. 327.
37 Bachelard, La poetiqlle de I 'espace, p. 200.
38 Ibid.
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distancier des souvenirs du passe evoques par cet espace : « Vrai, eIIe 1ui faisait peur

cette maison, avec tous ces rappels de l' enfance.» (80 pp. 207-208) Son desir

d'evasion reflete celui de son pere : « C'etait depuis longten1ps qu'il avait voulu fuir!

[... ] Passer la porte, s' en aller a grandes enjan1bees dans la vie qui, ce soil'. lui

reserverait peut-etre Ie yin excitant de l' oubli! » (80 p. 208) En derni~rc analyse.

l' evasion reste improbable pour les membres de la f,unille d' Azarius Lacasse. Le non1

de famille signale leur sort: une case ou une boite qui n' a ni portes, ni fenetres.

L'espace feminin

Pour bien des personnages n1asculins chez Roy, Ia porte represente l' acces a

l' exterieur et signale l' evasion et Ie recon1n1encelnent. L' entree it l' espace interieur est

frequelnment, pour ses personnages feminins, une Inetaphore de la porte d' une prison.

Pour Rose-Anna au n101nent de son accouchelnent, entendre la porte de la Inaison se

renfern1er evoque l'idee d'isolement cellulaire: «jan1ais elle n'avait ete si seule,

personne au monde ne pouvait etre plus seule. » (80 p. 322) « Elle se faisait r effet

d'etre emprisonnee entre ces quatre murs rien que pour souffrir, pas autre chose. »

(BO p. 322) Tout lui est hostile: « Rien autour d'elle de consolant; partout des signes

de desordre, de demenagement. de desarroi. » (80 p. 322) Con1n1e incarceree. Rose

Anna, « courbee a la fenetre » (80 p. 317), ne peut faire que regarder ses enfants fuir

l'espace clos de Saint-Henri. Eugene part pour Ie grand monde et la guerre, et ses

filles echangent un espace restreint contre un autre: Yvonne choisit Ia vie de

religieuse et Florentine la vie d' epouse. La transition a sa nouvelle vie conj ugale est

signalee au Inon1ent ou Florentine traverse la voie ferree. En franchissant la ligne.

syn1bole de barriere, c' est en partie con1n1e Sl Florentine choisissait Ie

recomlnencement. Mais la voie ferree est aussi un Inoyen d' evasion, bien que la jeune
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tille I' ignore. Rose-Anna voit Florentine, accon1pagnee d' Azarius, faire un detour en

taxi pour retourner it la rue du Couvent, Ie retour inevitable de la fenll11e au foyer.

Sans hesitation apparente, Florentine a choisi de suivre les traces de sa nH~re:

« Florentine ne regardait pas en alTiere. Elle n'avait eu en partant aucune hesitation.

aucun geste enlu, pas nlenle un seul regard un peu prolonge. Elle etait partie conlnle si

rien ici ne la retenait plus, ne la touchait plus, pensa Rose-Anna. » (130 p. 314)

Florentine avait tendance autrefois it idealiser la consolation et la securite

d' un espace conjugal futur. Mais l' idealisation peut dissinluler r existence de la triste

realite. Bouleversee par Ie depart de Jean Levesque. « parti sans laisser ci'adresse »

(130 p. 225), Florentine cherche refuge dans la nlaison Rue Beaudoin: « Si, de retour

it la n1aison, elle n 'y trouvait rien de change, elle pourrait alors conclure que son

angoisse etait fausse [... ] La Inaison allait la reprendre, la guerir. » (80 p.228) Elle y

decouvre, cependant, que rien n'est imlnuable. Le desordre de la Inaison signale le

delnenagelnent inevitable du nlois de nlai. « Elle poussa la porte. Et ce fut COnll11e un

courant glacial avait souffle sur ses freles efforts de reCOlnlnencenlent. » (80 p. 228)

Le foyer chez Gabrielle Roy evoque des sentinlents fort opposes. D' une part.

c' est parfois, COl11l11e nous I' avons vu, un espace contraint. une prison. De I' autre. le

foyer est souvent associe aux notions de securite, de confort et de nourriture. Cette

nlaniere d'envisager Ie foyer est bien Ie propre des fenl1nes pour qui, l'affirnle Yi-Fu

Tuan. Ie foyer est un Inonde bien regie, paisible et civilise. Au nlon1ent Oll la fenl1ne

ose sortir du foyer, elle entre, selon Tuan, dans une region sauvage et dereglee.

tcrritoire nlasculin, puisque c' est I'honl111e et non pas la fe111nle qui possede la

11lai'trise de I' espace. Mais la nature sauvage. Ie wilderness. et le cosnl0S ne sont pas

pareils. Tuan fait remarquer que le cosnlOS est litteralelnent Ie contraire de la nature

sauvage, mais que tous les deux partagent U11e caracteristique significative:
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l' in11nensite, et Ie sentin1ent de liberte et d' allegresse qui en decoule. C' est ainsi que,

tout con1me Ie foyer est soit une prison, soit un refuge consolant, la nature peut etre

sauvage n1ais en melne telnps liberatrice et harn10nieuse. 3
<J

11 existe chez l' etre hun1ain deux ilnpulsions innees : Ie desir de I' aventure, de

sortir dans Ie monde au-dela du foyer, et Ie desir contradictoire de garder Ie foyer, lieu

de confort et de securite. L' in1pulsion de parcourir Ie cosn10S est depuis 10ngten1ps

associe a l'homme, alors que la culture conditionne la fen1n1e a croire qu'elle devrait

rester a la Inaison, condan1nee a perpetuite a son role de femme all fuyel'. Quitter Ie

n10nde familier du foyer risque de provoquer chez la fen11ne Ie sentilnent d' etre

perdue, hors de place, depaysee; elle est supposee rester a sa place, c' est-a-dire, au

foyer. Quand la femlue franchit Ie seuil du foyer, elle franchit non seulen1ent les

limites physiques de l'espace, n1ais les limites sociales et syn1boliques aussi. Par cet

acte, elle est transforn1ee : sa beaute en laideur, sa bonte cn 111echancete. La fen1n1c

nourrissante devient la femn1e destructrice. Elle est bizarre, monstrueuse ..to Gillian R.

Overing et Marijane Osborne ont fait ren1arquer, neal1lnoins, que dans la culture

islandaise n1edievale, une valeur considerable attachait a la femn1e en·ante. En depit

de la perception generale de sa « transgression », on la croyait assimilee au paysage,

sous fonne de beinakerling, c' est-a-dire des cairns Oll les voyageurs pouvaient laisser

des n1essages. 11 en resulte que la vagabonde est devenue un lieu tangible au n1ilieu de

la nature sauvage: un foyer dans Ie cosmos. 41

3') Yi-Fu Tuan, « Introduction: Cosmos versus hearth », in Textures (~lpl({ce, p. 320.
4(J Paul C. Adams, Steven Hoelscher and Karen E. Till (ed.), « Place in context: rethinking humanist
geographies », Textures ~rplace, p. xxvii.
41 Ibid.
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Le vagabond

Tim Cresswell a bien vu que ce n'etait pas unique111el1t la fe111111e qU'Ol1 croyait

anormale et deviante si elle refusait de rester en place. L 'hon1n1e sans ressources et

sans dOlnicile fixe etait soumis aussi ~l ce jugen1ent et exclu des COn1111Unautes

sedentaires. Le tenne vagabond designe un individu qui erre de par Ie n10nde et dont

Ie cOlnportement s'ecarte de la nonne sociale adlnise.-l2 Chez Gabrielle Roy, Ie

vagabond est loin d'etre l'esprit libre du stereotype. S'etant egare loin de l'espace

fatnilier du foyer, source n1elne de son identite, Ie vagabond se trouve prisonnier du

cosn10s, ne possedant plus la capacite d' en sortir. L' errance cOlnpulsive de Gustave

dans « Un vagabond frappe a notre porte» evoque l'image du non1ade qui se deplace

sans cesse, mais qui n'a pas de destination particuliere. Selon Tin1 CresswelL la vie du

vagabond n'a ni vocation, ni direction, ni destination.-l 3 Gustave, prive de toute

men10ire de sa propre identite en raison d'un long sejour dans Ie cosmos, doit se

revetir de l'identite ilnaginaire qu'il s'attribue dans les foyers disperses Oll il trouve

refuge, de nouveaux foyers lui ainsi accordent une nouvelle identite.

Le vieux Sn10uillya dans « Oll iras-tu, Smn Lee Wong? », ayant abandonne

son pays natal pour s'installer dans Ie grand ailleurs, s'y trouve in11110bilise et

en1prisonne, n1ais en n1eme telnps, con1pleten1ent hoI'S de place. Sa vie est

« absolument sans queue ni tete. » OBM p. 59)

Parti tout jeune hOlnme de son village des Pyrenees franc;aises, il s'etait
reveille un jour a Horizon sans avoir jan1ais tout a fait con1pris COll1lnent cela
avait pu se produire. Un hon11ne de lnontagne transplante dans la plaine nue!
Tous ses efforts des lors avaient porte vel'S l'espoir d'en sortir. (JBl\1 p. 59)

42 Ibid.

4~ Tim Cresswell,« Making up the tramp: toward a critical geosophy» in Tex/llres oIp/ace, p. 177.
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Avec Ie ten1ps, l'habitude efface la n1en10ire de sa vie d'autrefois : « Alors s't~loignait

s' eIoignait dans sa melnoire Ie profil de ses Pyrenees» (JBM p. 63), les n10ntagnes

qui « par leur noblesse et leur in1n1uabilite obligeaient l' espece hun1aine it s' arrete I' de

tourner perpetuellen1ent en rondo » (J8M p. 63) San1 Lee Wong. son compagnon en

exil, risque aussi de s'egarer s'il perd de vue ses collines, point fixe de sa vie, all

convergent la n1emoire et l'identite. San1 exprin1e avec difficulte cOlllbien lui valent

les collines : « Chine trop de monde, beaucoup n10nde. Ici grand, presque pas n10nde.

Partout Chinois tout seul. Monde bien etrange. Petites collines, la-bas. bonnes! »

(J8M p. 62) La decision de quitter Ie foyer en faveur du cosmos derive, selon Tuan.

de la capacite hU111aine de penseI' dans l'abstrait. 11 est evident que l'esprit est une

source importante d'instabilite et de deracinelnent. Pendant qu'on est ici, on peut

toujours s'in1aginer hI-bas, et tout en habitant Ie present, on peut se rappeler Ie passe

et in1aginer Ie futur. L' esprit et les emotions sont toujours prets a partir pour d' autres

lieux et d' autres ten1ps. Pour Tuan, Ie COUl"S de la vie hlllllaine avance naturellement

de la 111aison vel'S Ie grand l11onde, du foyer vel'S Ie cosn10s. H Les differentes etapes de

la vie ressemblent aux voyages, ce qui, selon Tuan, explique un elen1ent fondatllental

de l' existence: Ie depaysen1ent, litteralelnent et figurativeillent un passage d' un pays

it un autre. Abandonner la securite du foyer pour se n1ettre en route vcrs l' espace

inconnu du cosmos n'est pas, cependant, un choix facile, puisqu'il en resulte parfois

la perte temporaire de son identite et un sentin1ent d' isolelllent dans Ie nouvel

environnen1ent. En repondant it l'appel de l'ailleurs. Ie vrat cosmopolite estime.

cependant, avoir gagne plus qu'il n'a perdu.45

44 Tuan, Cosmos and hearth, p. 2.
45 Ibid., pp. 187-188.
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Le retour inevitable

Le nomadisme~ theme fondalnental de 1~ reuvre royenne~ est selon Yannick

Resch~ « un signe de liberte de pensee~ de curiosite insatiable pour l'inconnu. »-l6

L ~ attrait de I~ aventure et I~ enrichissen1ent hun1ain offerts par Ie cosn10S influcnt sur

I~ esprit de tous les personnages royens. Grace a I ~ in1agination~ chacun peut s ~ evader

du present avec ses lin1ites et ses contraintes, mais choisir la vie coslnopolite

appartient notons-Ie bien~ surtout aux personnages Inasculins. Leur Inouven1ent

physique entre foyer et cosn10S retlete la quete et la possibilite de recon1n1encelllent et

de renaissance~ ce qui Inene a la transfonnation du n10i. S ~ aventurer dans Ie cosmos

est pen;u comme une affinl1ation de Inasculinite~ alors que garder Ie foyer n1et en

doute la qualite de Inale. La discontinuite entre I~hon1n1e lan~ant son defi aux Del/X

Records et I~hOlnme en train de faire la lessive chez lui est troublant pour Azarius

Lacasse. II a peur surtout du jugenlent de sa fen11ne : « II eut peur [... ] de se voir tel

qu~elle l'avaitjuge depuis vingt ans~ tel qu~il etait peut-etre.» (80 p. 142) La culturc

exige que la femme soit identifiee par son foyer. Par consequent, toute tentative

d ~ evasion vers Ie coslnos est~ pour la fen1lne, de courte duree et vouee a rechec. Elle

se rend sans tarder au point de depart. La fen11ne royenne habite un 1110nde circulaire.

A la difference de l~espace masculin Oll tout invite la fuite, dans l'espace fen1inin

toutes les portes sont bouchees. Men1e Ie n10nde paradisiaque de La Petite POl/Ie

d 'Eau est transforme en prison pour Luzina Tousignant. Ce sont ses enfants qui

quittent Ie foyer pour habiter un n10nde Oll Luzina n~aura plus de place: «A

Winnipeg elle s~etait sentie depaysee [... ] C~etait durant sa visite en plein pays

civilise qu ~ elle avait d ~ ailleurs Ie mieux entendu l' appel plaintif~ n10notone, Ie

persistant appel des petites poules d ~ eau. Elle etait rentree par Ie plus court. » (PPE

-t(, Resch, « Identite et alterite», p. 403.
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pp. 151-152) Si Ie cosn10S est synonYlne de l' avenir et de la nouveaute, Luzina est

condan1nee avivre des lors dans Ie present. Guy Lecon1te a bien cOlnpris que Luzina

« se trouve en quelque sorte exc1ue de l' avenir [... ] et condan1nee par l' ecoulen1ent du

ten1ps au vieillissement et a la solitude. »47

Une acceptation trop docile des contraintes culturelles exc1ut les fen1n1es de

l' espace. Roselnary Chapman a fait remarquer que dans l' ouvrage de Louis Hen10n,

Maria Chapdelaine n' a acces a I' ailleurs que par Ie discours de ses an10ureux.

Fran90is Paradis et Lorenzo Surprenant:« Pour elle, l'ailleurs restera inaccessible

sinon filtre par l'in1agination n1asculine de ses deux pretendants. »4X En s· inclinant au

role accorde par la tradition quebecoise, Maria se condan1ne aune existence statique.

liee perpetuellement au present. Mais c' est Maria elle-lnen1e qui fait Ie choix. Dans

l'ceuvre de Gabrielle Roy, les personnages fen1inins qui arrivent ,1 rOlnpre avec la

culture afin de s'evader vel'S l'avenir et l'alterite, decouvrent qu'il y a un tournant

dans Ie chelnin qui passe par Ie cosn10S, tournant qui les ran1ene presque

inevitablement a leur point de depart. Les circonstances qui necessitent Ie retour au

foyer sont diverses, comme, par exelnple, la pauvrete, la n1aladie, les exigences de la

fan1ille ou la nostalgie. Mais a la longue, la n1ere royenne reste fidele a une identite

definie par Ie foyer et la faJnille. Les petites excursions d'Eveline. de Luzina

Tousignant, d'Elsa Kumachuk et de Rose-Anna Lacasse sont bien courtes. Elles sont

fen1n1es au foyer et doivent retrouver ce foyer, en attendant de liberer la voyageuse

cachee dans leur for interieur. Con11ne l'observe Silnone de Beauvoir. il s'agit non pas

de former cette identite de voyageuse au cours des annees, Inais de la reoliser

47 Lecomte, « La Petite POl/Ie d'Eal/ : election et exclusion, I'innocence problematique », p. 104.
4g Rosemary Chapman, « L'ecriture et I'espace au feminin : geographie feministe et textes litteraires
quebecois », Recherchesfel71inistes. 10, 1997, p. 17.

193



puisqu' elle existe depuis toujours. 49 Le contraste entre Ie destin ll1asculin et Ie destin

fel11inin dans I' ceuvre royenne est souligne par Ie fait que, de toutes ces fen1111es, ce

n' est qu' Eveline - et sa tille Christine - qui reussissent a prendre leur place dans Ie

vaste ailleurs, I' espace cosn1ique.

Christine, la plus jeune des evadees, touchee par « cette n1aladie de fall1ilIe, ce

ll1al de depart» (RdA p. 112), est congenitalel11ent voyageuse : « Etre a la derive au

til de la vie! Ressembler aux nOll1ades! Errer dans Ie 111onde! Rien de tout cela qui ne

n1e sel11blfrt felicite. » (RdA p. 96) Elle est contente, neanll10ins, de retourner a la

securite de la l11ere et du foyer apres ses sorties « au loin, en pays etranger. » (RdA p.

40) Selon Fran«ois Ricard, Christine se sent « menacee par tant d' etrangetc » pendant

son voyage au lac Winnipeg. 50 Consciente d'avoir tourne Ie dos au monde fan1ilier de

son enfance, elle s'avoue : « 11 n1e sen1blait avoir depasse aujourd'hui une frontiere,

une borne, etre allee plus loin que je n'aurais duo » (RdA p. 87) Pour sa n1ere Eveline,

it l11i-chell1in entre Ie desir d' evasion et les obligations de son role de ll1ere, I' appel de

I' ailleurs est un tourment constant. 0' apres Andree Stephan, Eveline est « tigee dans

un personnage et un role obligatoirell1ent sedentaires auxquels elle ne peut plus

echapper. Cette contrainte [... ] resulte surtout du poids de ses devoirs t~1l11iliaux. »:) I

Aux yeux desapprobateurs de son n1ari, elle est « vagabonde », « instable» et aurait

du « naitre dans une roulotte. » (RD pp. 94-95) Sur Ie pont Provencher, syn1bole selon

Vincenza Constantino du rite de passage d'un « ici» it un «ailleurs »,52 Eveline

regarde les n10uettes qui volent autour d'elle et reve de la possibilite d'evasion :

« Penchees sur Ie parapet, nous avons longten1ps regarde les n10uettes. Et tout acoup.

-19 Simone de Beauvoir, Laforce des chose.~· I, Paris, Editions Gallimard, 1963, p. 8.
50 Ricard, Introduction a/'(1!uvre de Gabrielle Roy, p. 143.
51 Stephan, « La soif d'evasion chez Melina-Eveline », p. 325.
52 Vincenza Constantino, « Gabrielle Roy: ses racines et son imaginaire », in Fauchon (ed.), Co//oque
international (( Gahrie//e Roy)), p. 389.
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sur Ie pont n1alnan n1e dit qu ~ elle ailnerait pouvoir aller Oll elle voudrait quand clle

voudrait. » (RD p. 89) Son voyage vel'S I~ ouest comlnence par la traversee du pont

lien syn1bolique entre foyer et COSInos et Ie seuil qu~il faut franchir pour atteindre

I~ espace coslnique. Pour Paul Socken, Ie pont est surtout un symbole du nlouvement.

Traverser Ie pont veut dire rejoindre la vie [... ] assilniler les experiences de toutes

sortes. 53 Les Inouettes se font voir encore une fois sur les bords du Saint-

Laurent: « Les mouettes de nouveau, con1n1e nous traversions Ie t1euve. se sont

trouvees sur notre passage~ groupees dans des touffes de verdure sur reau. » (RD p.

112) Au retour inevitable chez elles~ les n10uettes seInblent avail' disparu. De toute

fa90n~ Christine et Eveline ne voient rien a travers les vitres du train, ni Ie pont ni les

n10uettes : « Nous avons dfi passer sur Ie pont Provencher, n1ais les vitres etaient

elnbuees, et d ~ ailleurs nous ne pensions ni l'une ni I~ autre a chercher la riviere

Rouge. » (RD p. 119)

Par son voyage et par son retour~ Eveline fait preuve d ~ une certaine contra Ie

sur sa vie, se sentant plus libre qu~elle ne l~avait pas anticipe. Elle reste fidele it son

choix originel du role de n1ere de fan1ille~ n1ais elle est convaincue en n1enle tenlps

que ses reyes d~un avenir de voyageuse vont se realiseI': « On nc sait jaIllais! Tant de

choses arrivent! ... Avant d~etre tout a fait vieille, peut-etre que je voyageraL que je

vivrai quelque aventure ... » (RD p. 89) Agee de soixante-treize ans, Eveline se n1et en

route pour la Californie~ « Ie paradis du nlonde : des flew's, des arbres, des oiseaux. en

tout telnps la plus douce saison du lnonde. » (DQE p. 58) Conlnle ra signale Andree

Stephan~ Eveline « cherche lnoins la connaissance de terres nouvelles que la griserie

du depaysement [... ] Le voyage est~ pour elle~ un elan vel'S les autres, un mouvenlcnt

53 Paul Socken, « L'enchantement dans la detresse : l'irreconciliable reconcilie chez Gabrielle Roy».
Voix etlmages, 42, 1989. p. 435.
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de cOlnprehension aregard de la comnlunaute des honlnles. »54 Elle est arrivee entin

dans r espace cosmique. Entouree d ~ une « fanlille variee~ etrange con1n1e l' hun1anite

elle-men1e» (DQE p. 94)~ Eveline decouvre «une veritable arche de Noe. Oll se

n1elent avec bonheur les races et les traditions. »55 Elle se sent «deIicieuselnent

depaysee~ et assez jeune encore pour gotlter la richesse qui accon1pagne Ie

depaysement. » (DQE p. 42) La voyageuse en elle se realise entin.

Souhaiter Ie retour

Nous avons vu que Ie sentiment de depaysement est lie a un brouillage de

reperes geographiques et culturels. Pour les iinmigres qui peuplent I' ~uvre de

Gabrielle Roy, l'entreprise hasardeuse du voyage a des pays inconnus aboutit

frequeminent it une sensation bouleversante d' etrangete et d' isolenlent qui est tout {1

fait Ie contraire du depaysen1ent « delicieux » qu'eprouve Eveline en Californie. Lisa

Sariano, r Italienne de Rue Deschambault, ne se sent janlais chez elle dans Ie nouveau

pays. Elle est « plus petite, plus perdue au Manitoba qu' une enfant de douze ans. »

(RD p. 193) Si fort est son attachement it son pays d' origine et si ilnprobable Ie succes

de la tentative des Sariano de s' etablir au Canada que son nlari Giuseppe en est reduit

au desespoir : « Je I' ai arrachee it son pays ... et e1le en Ineurt. » (RD p. 191) Mais

c'est Giuseppe lui-meme qui Ineurt. Lisa, fort attachee par les souvenirs it son pays

natal, hate son retour inevitable it Milan. Henri Bergson a fait relnarquer que Ie

souvenir n'est qu'une perception affaiblie, nlais inverseinent, que la perception est

con1n1e un souvenir plus intense. 56 Le soleil n1anitobain. n1etaphore du bref sejour

canadien de Lisa, ne lui selnble qu'un pale retlet de I' intensite de la lun1iere et de la

5-1 Stephan, « La soif d'evasion chez Melina-Eveline », p. 328.
55 1hid.

56 Bergson, Matiere et memoire, p. 368.
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chaleur italiennes. C~est en Italie~ « la-bas~ au solei! » (RD p. 194)~ qu~elle va enterrer

Giuseppe et~ avec lui~ tous ses reyes.

Pour Martha Yaramko~ Ie retour au pays d ~ origine n ~ est pI us possible. Pour

des raisons de ten1ps et de distance, la route est bloquee. C\~tait elle qui au debut avait

voulu en1igrer~ consciente de « cet attrait sur son creur [... ] des enorn1es distances a

parcourir~ des horizons larges» (JBM p. 136). Nicole Bourbonnais a observe que

l'in1agination de Martha s~exprill1e constall1n1ent en terl11eS d~espace et d'avenir. 57 Le

voyage physique reflete son voyage psychique. Elle est 1110tivee par la quete de

1~ ailleurs, les espaces vastes, 111ais surtout les qualites essentielles du cosmos, la

fraternite, l~aventure et l'avenir:« Elle se sentait tiree en avant, portee vel'S une

fraternite hUll1aine, une rUl11eUr de voix; des idees de f()tIle, d ~ anill1ation, s' eveillaient

en son esprit~ elle en revait C0111111e d~une chose fantastique~ elle eprouvait au creur un

petit choc d~excitation~ d~aventure.» (lBM pp. 131-132) Sa decision a fait de Martha

une voyageuse dans 1~ espace et Ie tel11pS, 111ais Ie voyage signale aussi la recherche de

son n10i. L ~ approche de la mort eveille chez elle une appreciation de sa finitude, mais

c~est pourtant son in1mortalite qu~elle finit par reconnaitre. Le son du vent, rappelant

un vieux chant d ~ Ukraine~ relie Ie present au passe~ creatH une convergence d' identite,

de lieu et de temps et ranimant son attachement profond ason foyer originel :

Par quelques bribes de n1elodie que retrouvait son souvenir. par quelques
paroles lui revenant a 1~ esprit, elle se sentait rejointe n1ysterieusen1ent par une
an1e inconnue d ~ elle, dont la nostalgique tendresse etait toute vivante encore
dans ce vieux chant d'Ukraine. L'iI111110rtalite, etait-ce done vrai? (JBM p.
168)

57 Bourbonnais,« La symbolique de I'espace dans les recits de Gabrielle Roy», p. 375.
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Anne Buttimer a constate que chaque individu habite une petite niche

circonscrite dans Ie temps et dans I' espace. 58 Tout autour se trouve Ie vide de la non-

existence: « the horizon-to-horizon face of death »,59 ce qui renforce l'impression de

son isolelnent, et I' interdependance du foyer et de I' identite. La conscience de

l'inevitabilite de la mort, I' absence absolue, peut soutenir la recherche du moi et

renforcer Ie concept de la presence. 60 Selon Miles Richardson, la n10rt est I' in1age

inversee, I' autre cote du n10i. La capacite de reflechir sur I' experience d' une vie nous

permet de reitier cette experience et, par Ie langage, de la nommer. Les objets

fabriques possedent ce n1clne pouvoir. D'apres Yi-Fu Tuan, la signification de l'objet

est son pouvoir de rappeler et de reconstituer I' experience, Richardson d' ajouter que

la tendance des gens a laisser des objets sur les InonUlnents et sur les ton1bes signifie

la presence en face de l' absence. Cette coexistence de la presence et de I' absence est,

selon Richardson, aussi fondan1entale que celIe du Inoi et de la 1110rt : l'absence et la

n10rt rendent possible la presence et Ie moi.

Face au sort des ilnmigres arrives en Alberta pendant les annees 1919-1920, la

narratrice du conte « Un jardin au bout du 1110nde » se pose la question: ,( Eurent-i1s

Ie sentilnent que toute route derriere eux etait abolie, qu'ils ne sortiraient plus vivants

de cette extren1ite? Et sont-ils donc aujourd'hui tous Inorts ou tous disperses? » (JBM

p. 118) Elle est lasse de sa vie d' ecrivain : « Ecrire 111' etait une fatigue. POUl"quoi

inventer une autre histoire [... ] Qui croit encore aux histoires? Du reste toutes n' ont-

elles pas ete racontees? » (JBM p. 118) Mais dans un tel etat d' thne, elle decouvre Ie

jardin et la tombe de Martha Yaratnko « aux plus creux de la desolation et de la

secheresse. » (JBM p. 119) Ayant survecu a Martha elIe-111clne, la Inyriacle de fleurs

58 Anne Buttimer,« Moralities and imagination », in Textures qfplace, p. 225.
5') Patrick McGreevy, « Attending to the void: geography and madness ». in Textures o{place, p. 252.
60 Ibid., p. 226.
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qui ressortent sur Ie fond du vide encerclant, et les mots Maria Martha Yaramko

inscrits sur la croix de bois qui surn10nte sa ton1be, sont des expressions frappantes de

la l110rt et de l' in11110rtalite, de l' absence et de la presence et de la continuation de la

me1110ire. Le lieu se 111ele it l' espace, la presence it l' absence et Ie nloi du foyer Ll

l' il11mortalite du cosnl0S:

L' eternite, en fin de cOl11pte, cela pouvait-il etre? Que Martha eIle-nlel11e eut
ete vouIue, pensee, et decidee par un Createur? Toutes ces choses etaient pour
eIle trop vastes, trop difficiles. EIle ecouta plutot Ie vent [... ] A cette humble
inll110rtalite de l' air, du vent et des herbes, elIe confia son an1e. (JBM p. 169)

L'espace masculin

Si l' espace propre aux fel111nes, Ie foyer, est caracterise par I' interiorite,

l'im1110bilite et Ia necessite du retour, l' espace 111asculin, souvent identifie au cosnlOS,

est caracterise par l' im111ensite, la n10bilite, la liberte et I' ouverture a toutes les

possibilites de l' avenir, signes, selon Tuan, de l' espace cosnlique. L' inlage de

1'homme royen est, pour la plupart, celIe d'un individu en nlouvenlent : Ie Capucin de

Toutes-Aides (La Petite Poule d'Eau), Pierre Cadorai (La !'vlontagne secrete),

Gustave Ie vagabond (<< Un vagabond frappe a notre porte »), l'Oncle Ian (La Riviere

sans repos), Jean Levesque et Elnn1anuel Letourneau (Bonheur d 'occasion), Edouard,

Ie pere de Christine (Rue Deschamhault). II existe pour tous ces protagonistes

nlasculins la liberte de se deplacer a leur gre entre Ie foyer et Ie nlonde au-delaqui est

Ie cosmos.

Pour Ie Capucin, Pere Joseph-Marie, retourner de r il11111ensite du Nord

canadien a la soIlicitude InaterneIle de Luzina a Ia Petite Poule d' Eau est conlme un

retour au refuge de sa propre maison :
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Errant, il sentait dans ses l11en1bres la fatigue de ses voyages perpetuels, de
l' immense chen1in parcouru, et Ie bien-etre d' y ceder enfin, car c ~ etai t ici ce
qu'il pouvait y avoir pour lui de plus proche d'un foyer. (PPE p. 221)

Le cosmos est Ie milieu naturel du vagabond Gustave, l11ais c' est aussi sa prison. Ses

vi sites aux foyers disperses de ses « parents» sont, au sens propre con11ne au sens

figure, deroutantes. Par contre, Edouard, Ie pere de Christine, est plutot un prisonnier

du foyer. II ne se sentait vrain1ent chez lui que quand il travaillait avec « ses »

in1n1igres pour etablir une nouvelle colonie, « un nouveau feu et lieu dans l' espace »

(RD p. 239) :

II disait: «Mes gens, n1es colons.» Et aussi: «Mes in1n1igrants », en
accentuant Ie possessif, en sorte que ce n10t: il11migrant, plutot que de
signifier des etrangers, prenait une curieuse valeur de parente. (RD p. 239)

Tout comme Edouard est victin1e de ses pensees et de son desir de liberte, de n1eme

Azarius Lacasse est victime de la pauvrete qui controle sa vie, it partir de son

existence restreinte a Saint-Henri jusqu'a sa decision de s'enroler dans I'arn1ee. Partir

pour Ia guerre semble pour Azarius I' evasion par excellence, inspiree par son desir

d' heroYsn1e, ll1ais 1110tivee en partie par Ia necessite de subvenir aux besoins de sa

fal11ille. Prisonnier aussi de la pauvrete et coince dans 1'« Horizon de l11alheur » (JBM

p. 61) est Ie vieux Sn10uillya du conte « OU iras-tu, San1 Lee Wong? ». Ses reyeS

d'evasion n'aboutiront jamais a rien, puisque la volonte et la possibilite d'agir lui

n1anquent. Demuni d'une identite associee au lieu, Sn10uillya est aliene it liorizon par

son etrangete et son incapacite de cOl11n1uniquer. II attend I' argent qui lui penllcttra de

retourner « vivre au pays, dans Ies l110ntagnes » 011 « il retrouverait sa place. » (JBM

p. 62) Comme les habitants de Saint-Henri, dont, selon Albert Le Grand, « Ie sort
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irrenlediable est d' exisler ici et de ne pouvoir aller vivre ailleurs», Snl0uillya est

« fige dans I' inutilite d' une attente sans espoir. »61

Nous avons vu que, selon Yi-Fu Tuan, la vie hunlaine ideale est un voyage du

petit espace vel'S Ie grand, de la nlaison vel'S Ie nl0nde, du foyer vel'S Ie cosnl0S. La

femme condamnee par la tradition agarder Ie foyer ou un individu lie par la pauvrete

a un espace c10s sans issue n'aura qu'une vie nlediocre. Les privilegies, par contre,

ont plein acces au foyer et au grand nl0nde. Le nlouvenlent libre entre les deux leur

permet une existence coslnopolite, nlais aussi la possibilite de retourner au foyer pour

se nourrir spirituellement et se renouveler. 62 Dans I' exercice de sa vie professionnelle.

Edouard dans Rue Deschambaull confinne son sens du lnoi, etabli par ses rapports

avec autrui, les ilnlnigres avec qui il travaille. Quand il perd son poste, il est frappe de

Inelancolie, eprouvant en nlenle tenlps Ie desir de reprendre « ses longs voyages

d'autrefois. » (RD p. 239) Pendant la nuit, Christine l'entend nlarcher dans la cuisine,

lnais son pas est « Ie pas d'un honlme livre aune pensee trop active, peut-etre aune

de ces illusions qui font s'en aller les homInes dans Ie desert. » (RD p. 243) COlnme

Edouard, Alexandre Chenevert aussi est un honlnle qui pense incessanlnlenL et ses

pensees s'envolent vers Ie grand nl0nde loin de son petit foyer. Le docteur Hudon Ie

saisit parfaitement : « Vous pensez trop. Vous raisonnez trop. Que diable, fit-if, vous

portez Ie monde sur vos epaules! » (AC p. 133) D'apres Tuan, l'acte de penser peut

isoler Ie penseur des nlenlbres de son groupe in1nlediat, sa famille et ses collegues. En

menle tenlps, cependant, I' acte de penser peut relier I' etre au cosn10S, aux etrangers

d' autres lieux et tenlps. Tuan affirnle aussi que penser pernlet a l'individu d' arriver

enfin a une acceptation du caractere ephemere de la condition hUlnaine et de son

hi Le Grand, « Gabrielle Roy au I'etre partage », p. 49.
h2 Tuan. COS/IlOS and hearth. p. 2.
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nlanque de foyer permanent.63 Pour Alexandre, un sens de depaysement lui est

fcunilier. Par son bref sejour au lac Vert, il espere pouvoir se separer de sa

preoccupation constante de r etat du nlonde et d' etre Inenle « invisi bie panni les

autres. » (AC p. 47) COlnnle Ie desert d'Edouard, Ie lac Vert sera pour Alexandre « un

lieu d' evasion» (AC p. 198), nlais, conlnle I' a justenlent observe Lee Brotherson,

Alexandre se rend compte a la fin que son bonheur depend de l' Autre: « Repelled by

people, Alexandre can only be happy in solitude, but once alone he has an untilled

need to love and work for the good of his fellow Inan. »6-l Sa nostalgie de la ville le

caracterise comme un vrai citadin : « La etait la vie, l'echange perpetuel, enlouvant,

fraternel. » (AC p. 199) Retenons bien, neannl0ins, qu' Alexandre ne se sent nulle part

chez lui parce que la OU il veut vivre n'existe pas.65 Le lieu ideal reste une abstraction

ilnpossible a cause des besoins silnultanes et contradictoires chez I'honlnle, condamne

a desirer a la fois la solitude et la societe.

Tuan a affinne que la plupart des gens s'identifient a un paysage particulier

qut evoque pour eux des souvenirs d'une enfance heureuse. 66 Insonlniaque eterneL

Alexandre cOlnpare ses «crue1s reveils d'aujourd'hui» (AC p. 9) aux rcveils

nlerveilleux de sa jeunesse quand il se levait tot pour faire une excursion Ll la

ccullpagne, un voyage en train ou Inenle I' ascension du nl0nt Royal. Ces « joies

anciennes» (AC p. 9) trouvent leur echo dans son depart de la ville pour Ie lac Vert:

« 11 eprouvait une inlpression de depart, de renouvellenlent possible.» (Ae p. 9)

Sinl0n Harel a fait renlarquer que dans la litterature quebecoise, ce deplacelnent est a

la fois « rupture avec I' espace cIos d' un territoire contraignant et depart vel'S un

63 Tuan, Cosmos and hearth, p. 188.
64 Brotherson, « Alexandre Chenevert: an unhappy Sisyphus », p. 95.
65 Tuan, Cosmos and hearth, p. 181.
66 1hid.
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ailleurs n' etant pas totalement inconnu. » 67 D' apres Tuan, bien que l' exotisn1e puisse

apporter un certain plaisir a l'individu d'age n1ur, il est possible que cette experience

puisse Ie rattacher plus profondelnent aux paysages d' autrefois. 6S Le retour

d' Alexandre a l'espace urbain rappelle les n10ts de T.S. Eliot, cites par Tuan au sujet

de r appetit humain de r exploration:

[... ] We shall not cease fro111 exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first tin1c.

(T.S.Eliot, Four Quartets: Lillie Gidding)60

Explorer l' ailleurs, s' aventurer dans Ie COSI110S, nous pern1et donc de n1ieux connaltre

notre propre foyer, peut-etre pour la pren1iere fois. Pour Sin10n Hare!, « partir, c' est

bien sur, accepter de quitter un lieu-dit, faire I' experience de I' Autre, apprehender la

difference. »70 Le deplacen1ent est une force de 111etmnorphose. L' experience de

l'alterite mene aune conscience plus intense du n10i.

Le foyer cosmopolite

En nous basant sur les idees de Yi-Fu Tuan, nous avons vu que Ie foyer repond

anotre besoin de securite et que Ie cosn10S offre la possibilite de l' aventure. L' identite

accordee par Ie foyer est plus ou n10ins assuree. Dans Ie cosn10S, la quete de r identite

cosn10polite est une aventure et, bien qu' il n 'y ait aucune garantie de succes,

l'insucces pourrait aboutir a un sentin1ent de desorientation spatio-ten1porelle. Tuan a

reconnu I' influence puissante de la culture et sa capacite de lin1iter r experience et de

concentrer l'attention. Sans la culture, l'etre hun1ain est a la derive. Selon Tuan,

67 Hare!, Le vo!ellr de parCOllrs, p. 160.
68 Tuan, Cosmos and hearth, p. 181.
6'1 Cite dans Tuan, Cosmos and hearth, p. 181.
70 Harel, Le vo!eur de parCOllrs, p. 247.
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l'int1uence de la culture est inexorable. Il s'ensuit done que nous son11nes taus plus au

moins attaches au foyer, don1aine principal des influences culturelles. Pour arriver a

un point d' equilibre entre foyer et cosn10S, Tuan a propose Ie concept du jhyer

cosmopolite,71 qui nalt egalen1ent de notre desir de la variete infinie du cosn10S et de

la consolation securisante du foyer.

L'experience hun1aine telle qu'elle est depeinte dans l'reuvre de Gabrielle Roy

est composee d'une serie de dualites. Le personnage royen est tiraille constamn1ent

entre Ie reve et la realite, entre « Ie besoin d'etre ici en securite et la en liberte. »72

Albert Le Grand con11nente la possibilite de mouven1ent entre foyer et cosn10S :

Si on reve et voyage beaucoup dans I' reuvre de Gabrielle Roy, c' est que
l'in1age des voyages et des arrets, des attentes et des appels, traduit Ie
n10uve1nent men1e d'une conscience avide de protection et de repos 1nais sans
cesse aimantee vel'S de nouveaux horizons qui dorn1ent en elle et dont Ie
contact avec I' exterieur doit assurer la decouverte et la possession. Ces aller et
retour entre I' interieur et I' exterieur, entre Ie petit et Ie grand espace,
etablissent les conditions 1ne1ne d'une liberte necessaire a la construction de

. 'I . d d 73SOl et a a posseSSIOn u 1non e.

Apres avoir passe du ten1ps dans Ie desert du Nouveau-Mexique, Yi-Fu Tuan

a constate que Ie desert etait son double geographique, Ie correlatif objectif de l"etre

hun1ain qui reste quand toutes les couches superficielles et sociales ont ete enlevees. 74

Le paysage repond a la question « Qui suis-je? » Selon Edward S. Casey, c' est dans Ie

paysage que Ie foyer et Ie cosn10S se rencontrent et s'ani1nent.75 Sans Ie paysagc,

l'individu serait confine a un lieu particulier, prive de la 1nobilite qui pennet la

decouverte du Inoi. Les collines invitent done Sanl Lee Wong a avancer

inlassablement vel'S I'horizon, qui 1narque les lin1ites du paysage, et plus loin encore

71 Tuan, Cosmos and hearth, p. 183.
72 Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », p. 39.
73 Ibid., p. 41 .
7c1 Tuan, « The desert and I », p. 3.
75 Edward S. Casey, « Body, self, and landscape: a geophilosophical inquiry into the place-world », in
Textures ofP/ace. p. 418.
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au-delll de 1'horizon pour arriver dans Ie cosmos: « La vers quoi il avait toujours

marche ne devait plus etre bien loin nlaintenant. » (JBM p. 99) Le bref voyage de Sam

entre Horizon et Sweet Clover, a travers « une plaine [... ] curieuselnent pareille a

celIe du versant oppose» (JBM p. 96), est une Inetaphore du voyage de l'etre hun1ain

entre Ie foyer et Ie cosn10S et de son retour au foyer. Selon Edward Casey, ce n 'est

qu'en traversant Ie paysage qu'on peut passer du foyer au cosn10S et apres, s'etant

transforme en coslnopolite, retourner encore une fois au foyer. Le pay sage cst Ie

dOlnaine de la transition reliant Ie cosn10S et Ie foyer, Ie lieu et I' espace, Ie Inoi et

autrui. 76

76 Ibid.
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Conclusion

L'interaction du personnage et du lieu ainsi que Ie depaysen1ent qui resulte de

l' eloignement physique ou spirituel de ce lieu sont de grandes preoccupations, nous

rayons vu, dans l'ceuvre de Gabrielle Roy. Dans La delresse el / 'enChaF1lelllenl, une

conscience profonde de l' int1uence du lieu sur Roy elle-n1eIne et sur son ceuvre est

bien evidente. Pour elle, Ie sentin1ent d' etre asa place tenait naturellelnent « aux lieux

n1en1eS Oll il se produisait » (DE p. 266) et etait indispensable a sa creation littcraire.

Pour beaucoup de ses personnages, cependant, Ie rapport avec Ie lieu est caracterisc

par un sentiinent d'enfern1eInent, de stagnation et d'etrangete. Ell effet Ie

depaysen1ent est tellement repandu dans l'ceuvre royenne qu'on pourrait se deinander

s'il existe un personnage sur qui Ie depaysen1ent n'ait pas d'en1prise, un personnage

pour qui son n1ilieu soit aussi son chez moi et qui croie a la possibilite d'y trouver une

certaine mesure de bonheur. Au bout de nos recherches, nous soutenons que chez la

plupart des personnages, il regne une insatisfaction generale avec Ie lieu et un dcsir

d' evasion qui resulte de la conviction que Ie succes et Ie bonheur resident ailleurs.

Le desir d'evasion, satisfait par Ie mouven1ent physique du voyage ou par la

reverie, suppose une volonte de se depayser. Pour Yi-Fu Tuan, la decision de quitter

la securite du foyer pour se n1ettre en route vers l'aventure du cosn10S est essentielle Ll

une vie reussie et a l' epanouisseIl1ent du Inoi. Les concepts de foyer et de COSInos

correspondent, selon Tuan, a notre nature double: nous son1n1es corps et esprit. Le

corps desire l' intin1ite du foyer et l' esprit a besoin de l' ouverture du cosmos. 1 Pour Ie

personnage qui n'a pas la possibilite d'echapper physiquen1ent au lieu, il reste

neal1lnoins l' evasion in1aginaire. En raison de leur pauvrete ecrasante, la famille

I Tuan, « Cosmos versus hearth », p. 319.
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Lacasse est coincee dans un lieu sans issue, saul' pour la consolation offerte par la

reverie, evasion que Rose-Anna et Azarius ont tous les deux perfectionnee. Comme

les Lacasse, Ie vagabond Gustave est prisonnier de son vagabondage. II est in1puissant

devant son besoin d' etre libre et sans identite saul' celIe qui est accordee par les foyers

dans lesquels il trouve un refuge ten1poraire. Alicia, la sreur de Christine est elle

aussi, un sans-foyer, perdue dans Ie n10nde chaotique de sa folie.

En quittant son pays d' origine, I' i111lnigrant franchit Ie seuil de son foyer pour

se lnettre en route vel'S Ie COS1110S, monde qui est pour lui « confus, desorganise et

fragmentaire. »2 Deplace, il tente de preserver son identite en etablissant une vie

n1arquee d'habitude et de repetition. 3 11 s'ensuit donc que la fenne qu'avaient

construite Martha et Stepan Yaran1ko a Volhyn «reproduit l' atn10sphcre presque

exacte de la pauvre fern1e d' Oll ils venaient, dans leur Volhynie natale. » (JBM p. 125)

La repetition est caracteristique non seulen1ent de I' in1n1igrant, n1ais aussi et surtout

du personnage feminin dans I'reuvre royenne. Nous avons vu la nature circulaire des

tentatives d'evasion chez les felnn1es con1n1e Elsa KLllllachuk, 111ais la circularite est

evidente aussi dans la repetition qui caracterise la vie de celle-ci aussi bien que la vie

de Florentine Lacasse: toutes les deux selnblent destinees a revivre l' existence de

leurs meres. En choisissant d' epouser En1n1anuel et de rester il Saint-Henri, Florentine

Lacasse risque de repeter Ie triste destin de sa n1ere Rose-Anna. De fa<;on selnblable,

la ressen1blance entre Elsa Kun1achuk et sa n1ere defunte Winnie est si evidente aux

habitants de Fort-Chin10 que deux con1lneres, en voyant s'approcher Elsa,

s'ecrient : « Mais c'est pas possible! C'est Winnie elle-lllen1e, Winnie est revenue sur

terre! » (RSR p. 232)

2 Berger, « L'Exil », paragraphe 10, ligne 9.
3 Ibid., paragraphe 15, ligne 3.
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S'etant aventures dans Ie cosmos, la plupart des immigres royens sont

prisonniers malgre eux du lieu. La nostalgie des immigres et des exiles est futile,

puisque Ie retour au pays natal est impossible. La reverie stimulee par la presence des

symboles comme, par exemple, les joumaux et les photographies, donne acces

neanmoins a un passe idealise et a une identite inextricablement reliee aux lieux

d'autrefois. Comme un satellite, Sam Lee Wong toume en orbite autour des collines

qui symbolisent les liens aux ancetres et Ie cher espoir de rentrer un jour en Chine.

Le destin propre a I'etre humain est, nous I'avons note chez Tuan, de quitter Ie

foyer et de se mettre en route vers Ie cosmos. L'ideal, c'est que l'etre-pour-soi, libre

et fluide, regarde vers I'avenir et ne depend pas trop du passe. Le voyage peut se

realiser sous des formes differentes, mais dans tous les cas, l'influence du temps passe

et de l'identite associee aux lieux du passe y jouent un role. La mesure de son

depaysement est liee a son engagement avec Ie present et, en ml~me temps, a son

embellissement du passe et a son desir de retoumer aux lieux du passe et de regagner

l'identite associee aces lieux.

II est evident que tous les personnages de Gabrielle Roy ont fait du progres sur

la route vers Ie cosmos mais, a l'exception de Jean Levesque, ils regardent tous en

arriere, avec regret ou nostalgie, vers Ie passe. Si I'on est accapare par Ie passe, on ne

peut ni s'engager avec Ie present, ni avancer vers l'avenir. Le refus de s'engager avec

Ie present et un attachement excessif a un passe idealise menent il un sentiment de

depaysement. Jean Levesque rejette completement l'image de sa jeunesse appauvrie

et garde les yeux fixes sur Ie prochain « barreau de l'echelle. » (BO p. 74) C'est un

homme qui avance rapidement vers son avenir. Par contre, Elsa Kunlachuk, pleine des

souvenirs du village esquimau de son enfance au vieux Fort-Chimo, desire y retoumer

pour reprendre une vie authentique d'Inuit. Ayant manque son ideal, eUe eprouve,
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depuis son retour, un depaysement affreux. Rose-Anna Lacasse egalement trouve du

reconfort dans les souvenirs de son enfance a la campagne. Comme Elsa, la faillite

desastreuse de son retour chez sa mere rend meme plus intolerable son existence a

Saint-Henri. Dans « Ma coqueluche », la narratrice se rappelle Ie contentement dont

elle jouissait pendant sa convalescence passee dans un hamac et elle desire Ie

retrouver : « Au fond, tous les voyages de rna vie, depuis, n'ont ete que des retours en

arriere pour tacher de ressaisir ce que j'avais tenu dans Ie hamac. » (RD p. 73) Sa

vocation d'artiste a amene Pierre Cadorai a Paris oil, depayse, il voudrait recreer dans

son logis la cabane de sa vie isolee d'autrefois dans Ie Grand Nord du Canada. Vers la

fin de sa vie, ayant atteint presque Ie sommet de son talent, Ie peintre ne fixe sur la

toile qu'un seul sujet : « la partie eloignee, naIve et jeune de sa vie. Elle lui revenait,

lui etait entiere restituee. » (MS p. 154)

Le portrait de I' artiste presente par Gabrielle Roy fait figure, selon la

definition de Tuan, du vrai cosmopolite, individu dont Ie centre affectif ou Ie foyer est

une religion, une philosophie, un art ou une science, tous des objets d'adoration

passionnee. A la poursuite de son art, Pierre Cadorai s'est soumis au depaysement

geographique de plusieurs voyages et au depaysement spirituel de ses sejours dans Ie

Nord du Canada et a Paris. Pour Tuan, cependant, Ie cosmopolite ideal est un etre

rare, puisque les contraintes de la culture sont si tenaces. 11 suggere qu'il existe a la

portee de tous un « foyer cosmopolite »,4 c'est-a-dire, un attachement a la securite et a

l'identite associees au lieu, a son chez moi, aussi bien que la volonte de s'aventurer de

temps en temps dans Ie monde cosmopolite de lumiere et de progreso Roy semble

soutenir la meme proposition. Luzina Tousignant est un exemple du personnage royen

qui est content de rester la oil il se trouve. En meme temps, par ses sorties regulieres

4 Tuan, Cosmos and hearth, p. 183.
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en ville, par I' introduction de I' education dans I'ile et par Ie caractere cosn10polite des

invites a sa fete, Luzina accepte Ie cosn10S. Elle vit donc une existence equilibree et

realise Ie foyer cosmopolite conseille par Tuan. Mais I' existence que notre ecrivain

cree pour ses personnages est frequen1n1ent difficile au point Oll r avenir l~s interesse

peu et Oll Ie seul refuge est I' idealisation du passe et I' evasion il11aginaire par la

reverie. L' ecrivain depeint aussi I' existence tragique des il11111igrants qui ont decide

d'entreprendre Ie voyage vers I'inconnu et se trouvent condan1nes par la suite it y etre

ajatllais hors de place.

II est evident que Roy reconnait Ie nsque de la desorientation et du

depaysen1ent qui accon1pagnent Ie voyage vers Ie cosn10S. Quoique Ie foyer et Ie

cosn10S contribuent tous les deux it un sens du n10i, la realisation de cette identite,

nous I'avons demontre, n'est pas assuree. Pourtant, con1nle l'a bien resunl~ Albert Le

Grand, chez Gabrielle Roy, « ces aller et retour entre I' interieur et I' exterieur, entre Ie

petit et Ie grand espace, etablissent les conditions l11en1eS d'une liberte necessaire ~lla

construction de soi et de la possession du nl0nde. »5 CcUc « possession du monde »,

Gabrielle Roy en parle dans Fragile,\' lumieres de Ia terre, texte dans lequel l'auteur a

recapitule les grandes lignes de son reuvre. Elle y resun1e ainsi cette invitation it la

vie: « Nous savons que nous son1nles convies [... ] it parcourir un rude et long chenlin

vers un but obscur qu'on appelle salut, progres, evolution, universalite ou fraternite.

Une tache apre, c'est vrai, mais exaltante, nous appelle. » (FLT p. 222)

5 Le Grand, « Gabrielle Roy ou I'etre partage », p. 41.
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