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La Eble diffusion de son œuvre et le peu de travaux qui lui ont été consacrés 

font de Bacquedie de la Potherie un historien de la Nouvelle-France passablement 

méconnu. Nous nous proposons donc de présenter un m e n t  de son Histoire dc 

I 'Amer~que septenniornie relatant un des moments les pius importants des relations 

franco-amérindiennes au X W '  siècle, la signature de la Grande Paix de Montrd en 

1701. Notre appareil critique vise à éclaircir certains faits de langue ainsi que certaines 

réahtés historiques, géographiques et ethnographiques particulieres au monde nord- 

américain de cette époque. Outre i'anaiyse du texte, notre introduction fournit des 

renseignements sur l'auteur et son œuvre, de même que sur la nature historique et 

anthropologique des rapports tianco-amérindiens. Au texte de I'Histoire, nous ajoutons 

en appendice des documents susceptibIes d'en éclairer le contenu. 
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INTRODUCTION 

CLAUDECHARLES LE ROY 'DIT BACQUEVILLE DE LA POTBERIE2 

Malgré ce que sug@rerrt la page titre et certains passages de l'Histoire rie 

1 'Ameriqw srpfenIn'omfe où l'auteur prétend être né aux Adles3, Chde-Charlles Le Roy, 

'~ 'aprés les recherches de Robert Le Blant. la noblesse de la famille Le Roy remonte probablement A la 
fin du X V  siècle. A cette époque. Guillaume Le Roy est seigneur & la Potherie et de Basqueville: dans 
le département actuel & I'Ew, non loin de Rouen, dans le canton de Fleur). sur Andelle (K La fàmüie 
Le Roy dite de Bacqueville et de de La Potherie N, dans Histoire de la hiouvelle France. Les sources 
narrarives du dcbur du ST71T siècle er le Recueil de &deon & Caralognc. p. 6546). 
%es renseignements biographiques que nous présentons ici proviennent & sources assez variées. Nous 
nous servons d-abord des quelques documenls archivistiques awqueis nous avons accés. 
principalement la correspondance de l'auteur, mais également celie des autorités coloniales françaises 
(gouverneurs et minisue de la marine). Malheureusement, il nous est impossible pour l'instant de 
consulter les documenls concernant la Guadeloupe d'ou la Poherie a écnL bon nombre de lettres et de 
mémoires qui assurément nous permettraient de compléter le peu d'informations que nous possédons 
SUI cetle partie de sa vie pas& aitu AntiUes. A y m  tous &mu rencontré la Potherie. le airsaire Jean 
Doublet et le dominicain Labat sont égaiemen1 des sources de première main que nous avons utilisées. 
Joseph-Edmond Roy pubLie la première étude biographique de BacqwvilIe & la Poherie dans les 
Afimoires de la Société Royale bu Canada en 1897. Malgré quelques erreurs, il rétablit cemias faits 
erronés dont avaient îàit part Larousse ei Bittaud La deu'ciéme énide importante sur Bacquaille de la 
Potherie, écrite par Roberl Le Biant en 193 1 et beaucoup plus brève que celle de J.-E Roy, nous semble 
pouriant plus juste puisque les renseignements qu-eue fournil proviennent tous de documents 
archi\isaques. Tous les micles des dictionnaires ch XX" siècle s'inspirent de ces deux auteun sans 
toujours le signaler. 
j~près  le titre de l ' m .  on peut lire : a Par M. DE BACQUEVLLE DE LA POTHERIE. né à la 
Guadaloupe. dans 1'Amerique meridionale. aide major de ladire isle m. Ailleurs, au moins à deux 
reprises. l'auteur fait explicitement référence a ia Guadeloupe : J'awis eu assez de matiere a décrire 
les mouvemens des guerres des Caraibes, qui se sont faits dans la Guadeloupe nom patrie, dont mon 
cousin voue pere a eré le seigneur & le gouverneur, si la d w W  ne m'en eut éloigné pendant 
plusieurs années )) (1.1, p. 89) ; cc Que dironl les dames de la Cour, quand eues verront que je vous 
mets a la tète d'une lettre qui ne parle que d'Iroquois. Lw Muses du pamasse avec qui vous avez 
beaucoup de Liaison, vont encor bien plus se décbainer contre moi que les premieres. Elles dironl que je 
suis un impoli, un indiscm, un Caraibe 1N.D.A Les Caraiî &meurent à la Dominique, distante de 
douze lie& de la Quadeloupe, Lieu & ma naissance & & ma demeure1 ; car rien n'es1 plus hasardel~v 
pour un homme comme moi, que & se montrer a da yel~x à qui nui f i u t ,  nulle imperfection 
n'échape. Mais étant sous vas auspices, Madame, j'espere qu'elles auront quelque indulgence pour un 
homme d'un Nouveau Monde )t (t. l, p. 3 11-3 13). Dans plusieus autres passages, la Potherie rappelle 
le lieu de sa naissance : a Graces au Seigneur. je sors, Monsieur, du plus a£€reu?r p - s  du monde. Je ne 
croi pas que l'on m'y rampe, moi surtout qui suis ne sous ta zone torride. Il est juste que cham fasse 
son noviciat n (L I p. 195) ; « Trop heureu.- en mon @ailier de vous donner des marques de mon 



dit Bacquedie de la Pothaie, riait à Paris le 15 mai 16634 et sera baptisé au même endroit 

seulement sept ans plus tard5. ii est le fls de CharlesAuguste Le Roy de la Potbaie et de  

Française du Sicquet d'~smainville' qui, le 14 août 1663, reçoit de Charles Boisseret, 

seigneur d'Herblay, gouveniau de la Guaddoupe, une terre en ce mème lieu7. Si l'on ne sait 

pas exactement quand le couple la Potheie passe en Guadeioupe, le missionnaire et 
. . 

adnirrnstrateur Labat nous en iivre toutefois les raisons et un aperçu de la vie que le père de 

Claude-Charies a mené en ce pays : 

auachement pour voue personne, vous priant en dme-tems de recevoir un délail &une panie d'un 
voyage que j'ay fait en un pais bien oposé a ma p m e  » ( t, L p. 172-173 ; voir aussi p. 281). Enfin 
bien qu'ils puissent simplement confumer cette tendance qu'a la Potherie à multiplier les indices sur 
son identité - il s'idenrifie mur à tour a un Matue, a un prince de Guinée (c 1. p. %). à un Iroquois (t 
L p. 197-198 ; t. IV. p. 831, puis a un Carailx (supra) -, on peur nmr les quelques passages dans 

. .  . 
lesquels 1-auteur se dit américain (t. L [epitfe Lirmnarre] ; 1. Ill, p. 2 ; t. iïi. p. 283-284). 1.-E. Roy et 
plusieurs aulres donnent foi a tous ces indices. 
'pour fixer cette date et ce lieu, Le Blant s'appuie sur les recherches généalogiques & d'Hozier 
(« Claude-Charles de Bacque\iUe de La Potherie m. dans Histotre de la h'orn~elle France, p. 73) .  Pour 
sa p a n  J.-E. Roy (a Claude-Chla Le Roy de la Potherie n, dans A4SRC. p. 5) donne la date de 1468 
en se fondani sur le témoignage du Pére Labat qui remnue la Palherie en 1703 : C'etoit un homme 
de mnrecinq ans [...] n. Comme le remarque J.-E. Roy, œ ne pwt êm qu-une a!bnation 
appro.uimative qu'il ne h i  pas prendre au pied de ta l em.  En ce qui concerne Ie lieu de la naissance 
de la Potherie, Labat si@e encore ne pas savoir cc trop bien ou [la Potherielétoit né » (:Voirveau 
voyage aux ides de 1 Amérique, p. 243). 
ke 20 septembre 1670. selon Le Blant (4 CIaude4harles & Bacqueville de La Potherie B. dans 
Histoire de la Nouvelle France. p. 73). 
b couple donne naissance .A deux autres enfants : Jacques, que Labat identifie comme le cadet de 
Claude-Charles (:LOuveuu voyage awr d e s  de 1 Ameriqtte, p. 243). mais &nt la date & naisince est 
ignorée de Le Blant ; une We dont nous iguorons presque tout - même le prénom -, sinon qu'elie esi 
Paris à l'été 1700 et qu'elle &ii présenier au chancelier Pontchmin une copie & la lettre écrite par 
son frére. le conI.rtjleur. le L laoiir (« La famifle Le Roy dite de Bacqueville a de de La Potherie w ,  dans 
Histoire de la Xoui~elle France, p. 69). 
'Ihid.. p. 68. 
*~'oweau voyage aux ides de 1 :;lni.4rique. p. 2.13. 



De I ' e d b c e  de Bacquaiille de la Potherie on ne sait à peu près rienY. Lorsque le 

corsaire Jean Doublet le rencontre, le 29 mai 1689, il a alors vingt-six ans et occupe B 

Roscoff le poste de commissaire de la marine : 

Le 25 juillet 169 1, il est nommé éaivam prinapal de la marine. Envoyé à Roscoff le 20 

juillet 1694, puis a Port-Louis en 1 69611, il occupga cette fonction juscp'en mars 1697, 

date à laquelle il doit prendre part, w m  cuirnnissaire de la marine12, à l'expédition menée 

par Pierre Le Moyne d'iberville visant à chasser les .4nglais de la baie d'~udsonl'. II quitte 

donc le port de La Rochelie le 8 avril 1697 à quatre heures du matin à bord du Pélias?. 

Commandée par Sérigny, fière d'lbaville, 1'es~adre'~~rend la mer et aprés une dure 

traversée débarque. un peu plus d'un mois plus tard1', à Plaisance où d'lberville se trouvait 

déjà1'. Celui-ci menait alors une campagne contre les Andais de a erre-~ewe", et a peine 

%n raison des nombreuses citations latines contenues dans I'llistoire. J.-E. Rcy mit que la Potherie a 
du avoir une bonne édiicaiion (N Claude-Charles Le Roy de la Poiherie fi, dans A4SRC. p- 5).  Le seul 
autre indice que nous ayons à ce sujet se trouve cians un passage du premier tome où l'auteur fait 
e'cplîci~ment réierence a ses études : « C'éloit une maiadie qui avoit infecté nos vaisseaux. Vous ne 
serez peut2tre pas hché si je vous en donne une idée. Vous allez voir que je suis devenu gand 
medecm dans œ voyage, & que je n'ai pas tout-a-fait oublié l'anatomie que j'ai apns pendant ma 
phdosophie » (p. 189). 
1 u Jownal du corsaire Jean Doublet de Ifonfleur, p. 143. 
i l  Lafiltard Marine. c'. vol. 55 (âans Le Blant. « Clau&€hartes & Bacqueville & La Potherie », dans 
ff~sfoire de la ~L'ouvelle France. p. 73). Voir égaiement la note de l'éditeur du Journal àu corsaire 
Jean Doublet de Honfiur à La page 143. 
''COI.. B". fol. 165. 
%ans une lettre datée du 1 8 septembre 1697, la Potherie fait le récit de cette exwtion (Marine. B: 
vol. 18). Le tetexte de œ document est repris dans le premier tome & I'Hisroire. On pourra consulter 
égaiement au sujet de cene evpedrtion la Relation du démit et de la baie de Huctson, & Nimias 
Jérémie. publiée par Jean Frédéric Beniard dans son Recueil des koyages au hord (1725). notamment 
les pages 412415. 
14 ElIe comptait en tout cinq navires : le Pelican. le Palmier. le U'eesph. le Profond. & ie C'iolent (La 
Potherie. H4S. t, 1, p. 2). 
I5Le 18 mai 1697 (La Potherie. f [AS. t. 1- p. 15). 
161bid.. t. 1. p. 2-15. 



a-t-il terminé qu'il met le cap vers le nord, le 8 juillet, et s'emgage avec les arrivants vers le 

détroit d'Hudson. Touî au long de ce voyage, le eoid rigoureux, les tempêtes et les icebergs 

ne facilitent pas la tâche des marins dont beaucoup n'ont jamais m m  des conditions de 

navigation aussi difli~iles'~. La Potherie, dont c'est, semble-t-d, la premiére expérience du 

genre, mentio~e dans son texte toutes les Mcultés que ce voyage représerrte pour lui. I1 

formule égaiement toutes sortes d'observations sur ce qu'il voit et spécule sur différents 

sujets comme les conditions climatiques1g, les marées et les courantsm, les aurores boréalesz1 

et même la maladie - le scorbut" - qui assaine l'équipage au retour. Mais cette expédition 

lui donne surtout l'occasion de rencontrer pour la premiére fois les habitants du pays. Près 

du cap de Digue, le 19 aoùt, l'équipage aperçoit des Esquimaux » sur le rivage et s'en 

approche aussitôt. On en tàit monter un sur le Pélican et on lui ofEe de ta mumture. Aprés 

avoir décrit cette scéne, La Potherie ajoute : 

Je m'embarquai avec lui, & lorsque nous himes arrivez sur la g h e  ou 
etoient ses oimarddes. ils vinrent tous m'entourer, crians, sautans. Je 
leur fis plusieurs iiberaiitez, & bon gé mal gé ils vodoient se meure 
tout nuds pour me donner leurs habits. mais je voulus savoir dans la 
suite s'ils étoiexu fon sensibles au froid [...]. 

Un peu plus loin, d'autres Esquimaux se présentent a l'équipage : « [...] il y en eut un en 

s'en d a n t  qui me donna un morceau de gode toute crue, que je voulus bien manger 

devant lui. II fit un cri de joye, & sucça en même temps un cœur de bceuf tout seignant, 

que nous lui avions donnéE m. 

Après cette rencontre, le Pélican et les autres navires continuent de cheminer 

vers la baie d'Hudson, mais les glaces, les vents et les courants les écartent l'un de 

l'autre. Le Pélican entre le premier dans la baie et, le 3 septembre, arrive tout près du 

 a ans Ia deu~ikme lettre du premier tome (p. 22-52) de I'llistoire. La Potherie raconte Ies campagnes 
mnue les An@s menées par d-Ibenille en 1696 el en 1697. 
''14 L'escadre du Roi destinée en 1697 pour cette entreprise. a eû moins à carnbame contre Ies 
Sauvages qui habilent cette parlie & 1- Amerique la plus seplenuiode, que c o r n  les flols. les 
lempites. les @aces, Ies bancs & montagnes de neges )) (ibrd.. L L épiue dédicaioirel. 
'glbid.. t. 1. p. 6062. 
'"lhid.. t. 1. p. 74-75. 
"lhid.. 1. 1. p. 71. -. 
-%id.. t. 1. p. 189-195. 



fort Neison où il rencontre deux jours plus tard trois vaisseaux anglais : le Dering, 

1'Hudsonbaye et IYHamshier. Le combat s'engage aussith et, malgré Ie peu de moyens 

dont ils disposent, d'Iberville et son équipage parviendront a vaincre l'escadre anglaise : 

i'Hmshier {« sombra [...] sous voile », « 1 'Hu&n&aye emmena pavillon, & le Dering 

prit la fuite24 ». Pour ce combat, d'Iberville avait confié à la Potherîe le commandement 

du chateau avant du navire et il semble que le commissaire ait pris une part active à 

l'exécution des manaeuvres, si l'on en juge par son témoignage : 

Si toul auue que moi avoir commandé ce poste, je dirois de lui œ que 1;i 
modestie m'empèche de dire. Toute la marine & Rocheion a avoiié que 
ce combat a été un des plus rudes de cette guerre. Nous étions si 
accablez de leur mousqueterie & de lem bord& a mitraiiie qu'ils 
nous ùroient à portée de pistolet & à &mi portée de M, que noue 
mât de nii7aine étoit Iàrci de loui &té de balles de mousquels de la 
hauteur de dix à douze pieds ; & si je n'avois disposé mon monde, 
surioui dans le moment que je voyois meure le leu aus canons, il ne se 
seroit pas sauvé quatre personnes sur le chareau d'avant. J'en fis quitte 
a bon marche &avoir eu a la derniere bordée mon juste-aucorps toui 
hache. & mon rapebord p e d  d-une balle. La Carboniere Canadien, qui 
eioil aupris de moi, eut le cou& cassé, Saint Martin la main fracassée, 
& pour éviter un plus long détail de tous mes blessez, je fus celui qui 
hi1 Ie plus heureu.. en fail de ~essuzes. [Aie croi que je n-aurois pas elé 
ïaché de me monuer devant Monsieur de Pont Charuain avec une 
écharpe au b d .  

Mais cette victoire du Pelicarr sur les Anglais sera suivie quelques jours plus 

tard d'une épreuve qui., une fois de plus, mettra en péril la vie de l'équipage : une forte 

tempête endommage considérablement le navire qui se retrouve bientôt sans gouveniail. 

La « terreur » se répand panni l'équipage et, le 8 septembre, sous les ordres d ' lbede ,  

la Potherie s'embarque sur un canot avec des Canadiens aGn de repérer un endroit sur 

la terre ferme où l'équipage pomait se réfiigier : 

Aprés avoir uaversé la mer pius d'une lieuë, nous uouvâmes un banc 
de néges épais de plus & Quu pieds. mus lequel etoit de la vase. Ce 
trajei fiut bien rude qui coûta la vie à dtu-huit soldats qui  moururent ch 
fioid en se sauvani, & j-aurois succombé sans le secours de quelques 
Canadiens qui me trouverent couché sur la négex. 

s~bid$ t. 1. p. 78-80. 
241hid.. 1. i. p. YS : voir p. W-Y7 pour la ckmîpîton compléte chi combat. 
3/hid.. t- 1. p. 95. 
-6/hid.. t .  I. p. 100-IO 1. 



Les hommes s'étant rassemblés pour camper dans les bois, on marche bientôt vers le 

fort Bourbon près duquel le Palmier, Ie Weeshp et le Profond arrivent au même 

moment. Le combat commence et, après de longues luttes et plusieurs tentatives de 

négociations entre les Français et le commandant du fort, celui-ci est forcé de capituler 

et de rendre le fort. 

Les Français resteront sur place pendant un peu plus de deux semaines et ce sera 

pour la Potherie une occasion d'en apprendre un peu plus sur le mode de vie des 

Autochtones : 

Comme je n*ai rien uouvé d-agreabk dans œ voyage, & que tout ce 
que j'y ai vii ne sont qu'objels !&es et aliiigeans, je me suis du moins 
console p les serieuses refiexions que j'ai hites sur tout ce qui s'est 
renconué de particulier. Les mœurs des d o n s  diKerenies qui 
viennent faire la m i t e  au fon de Nelson, m'ont un peu occupé. & Jai 
été sensiblement touché de l'éiai malheureux oii se trouvent ces 
peuples. Ce sont des hommes comme nous qui ne manquent pas de bon 
sens, dL qui sont capables de recevoir plus Mement  que bien dauues, 
les impressions de la veritable religion". 

S'il est certain que les renseignements sur les rnmrs des Amérindiens que la Potherie 

rassemble dans les cinquième et septième lettresz8 du premier tome de IyHiJ.?oire ne 

proviennent pas uniquement de ses propres ob~erva t ions~~ ,  plusieurs passages du texte 

constituent des témoignages directs d'un observateur qui a bel et bien côtoyé des 

Amérindiens : 

Un Sauvage de œtie nation qui vient nous voir le 6 septembre aprés le 
cornbai que nous avions soûlenu contre les Andois le jour auparavant 
se trouva dans une conjoncnire ioul-à-fair facheuse, & s'il avoil pii 
prévoir la suite de son arrivée a notre bord qui lui fut aussi funeste qu'a 
nous, il se seroit bien donné de garde de nous rendre visite. Je Iui vis 
faire des dans le temps d'une temple qui nous fit faire 
naufrage. ii chan toi^& larmoyait d'un ton de voix lanyissant Il 

.- 
-'ibid, t. 1: p. 117. 
"lhid.. t. 1. p. 115-132, 172-181. 
q o u r  assurer l'authenticité de l'anecdote qu'il raconte. l'auteur cite Martigny. (( qui a v h  quinze 
mois parmi la pliipart de touies les narions de as païs >P (ibid, t. i, p. 130). 11 est certain égaiement 
qu'il n'a pas été Iémoin de la rencontre commerciale enue les Européens et les Amérindiens qu'il 
décrit dans la septième l e m  (ibid.. L L p. 179-18 1). 



soufnoit de remps en temps dans l'oreille & sa femme, parce que, 
disoit-il, je veux chasser le mauvais esprit qui nous environneN. 

Comme il Miait éviter le gel des eaux, les vaisseaux h ç a i s  quittent le fort 

Nelson dès le 24 septembre. Le voyage de retour sera tout aussi d f i d e  que le premier 

et plusieurs hommes mourront a cause de la maladie, de la vermine et de la mauvaise 

alunentation. On atteint tout de même Belle-Isle le 8 novembre et, après avoir laissé les 

malades à l'hôpital de Port-Louis, l'escadre reprend la mer jusqu'a ~ochefor?'. 

A la fin de l'hiver suivant, de la fin mars 1698 jusqu'au 12 avril au moins, on 

retrouve la Potherie a la Rochelle où les vaisseaux d'Iberville viennent débarquer les 

foumires qu'ils ont prises a la baie d'~udson'~. Le 1' mai, il se voit confier l'emploi de 

contrôleur général de la marine et des fortifications au Canada33. Aprés avoir passé quelques 

mois à la cour de ~ersailles'r il s'embarque pour Québec où il arrive le 28 novembrei5. 

Pendant les trois années de son séjour dans la colonie, le nouveau conuôleur &êctuera 

différents travaux de comptabilité et assurera l'inspection et la surveillance des opérations 

'"lbid.. t. 1. p. 123 ; voir également les pages 1 19 et 132. 
3Llbid.. t. 1' p. 183-196. 
" ~ e  procès-verbal de ce débarquement cite la Potherie comme témoin des événements (Col.. c"". vol. 
16. fol. 204-205). - -  
"Revenant du fon B O U T ~ ~ ~ .  la Potherie se tmmait encore dans le détroit d'Hudson lorsque de la 
Touche, commissaire de la marine au Canada écrit en France, le 13 octobre 1697, pour ie 
recommander au ministre de la marine : « Ayant quelques aEaires dans ma famille je suplie 
humblemen1 vostre Grandeur de w d o u  bien maoorder un [illisiblei repasser En France l'année 
prochaine pour y vaaper el recevorr [incessammrnrl En Canada pour y continuer mes senices M. de 
la Pome Controlleur & la marine En ce pays ou quelque autre qu'il vous plaira H (Col. c"". vol. 15. 
fol. 159-16 1). J.-E. Roy prétend que cette nouveUe charge aurait été spécialement créée pour la 
Potherie, mais il ne cite aucun docunrent qui puisse le confirmer (a Claude-Charles Le Roy de la 
Pothene ». dans MSRC. p. 8) ; Ia dépèche du 1" mai 1698 ne dit rien de cela : M Commission de 
ConuoUeur de la Marine et des forlificaiions au Canada porte le Roy & la Poterie Escrivain principal 
de la Marine B la place du S" Noel H (Col., B ~ ,  fol. 60). En juin. la Potherie reçoit l'ordre de passer 
au Cana& (Col.. B O .  fol. 112). 
 o on probablement d'avril A novembre. œ qui fait environ huit mois ; la Potherie prétend y en avoir 
passé neuf (WS. 1. i, p. 229). 

''NOUS ne comprenons pas sur quel document se fonde l'hypothèse de J.-E. Roy selon laquelle la 
Potherie d i  pu « apporter a Qu%, dans l'dé de 1698, la nouvelle de ta conclusion du uaik de 
paix de Ryswick w (« Claude-Charles Le Roy de la Potherie », dans AdSRC, p. 8). L'auteur de I'Histuirr 
écrit lui-même dans le qualrieme tome (p. 92) que la pax & Ryswick a é5é annoncée aux Français par 
des Anglais venus a Montréal. Ce1 événement aurait eu lieu au mois & fëvrier, selon Charlevoix 
( H M X F .  1. ll. p. 225), soit dix mois avanl Learrivée de la Poîhene a Québec. 



adminimves et militaires des troupes de la marine. Quelques mois aprés son arrivée, au 

printemps 1699, il se trouve directement impliqué dans une a£Fàire opposant le cornmandam 

Vaudreuil au gouverneur de Montriai, Louis-Hector de Callière. Lors d'une revue 

générale des troupes tenue à Montréai, Callikre avait réclame aux officiers des homeurs 

que son titre lui refùsait. Parce qu'il convoitait comme Callière le poste de gouverneur 

général de fa colonie encore vacant depuis la mort de Frontenac a l'automne 1698, 

Vaudreuil comprit que cet incident pouvait défavoriser son rivai, tout en servant sa 

propre cause. Le 3 Z mai 1699, ayant pris le parti des officiers et de Vaudreuil, la 

Potherie signe avec ce dernier et de la Touche d'Esgly une lettre adressée au ministre 

de la marine Pontchartrain dans laquelle ils se piaint du comportement despotique du 

gouverneur callierej6. Trois jours plus tard, il renouvelle ses plaintes dans une lettre 

écrite, cette fois, a titre entiérement personnel. Il réclame en outre les « droits » 

élémentaires que devrait lui octroyer son poste : 

Pour moi, je crois eue en droit de demander à tous les Ofliciers leurs 
brevets. commissions ou provisions. Quand je suis arrivé en Canada 
j-ai reconnu les éuls-inajors des Gouvernemen~s & Québec, Trois 
Rivières el Monuéal, Comme je n'ai point vu qu'il y eüi Lieulenant de 
Roy de Province, amme esi le Chevalier de Guitaud à nos Isles, j'ai 
bien jugé que la Cour avait pourvu quelqu'un par intérim au défaui de 
M. de Fron~enac f... 1. Je dois donc savoir qui est celui ià, parce que les 
mouvemens de guerre qu'il peu1 làire làire a u  troupes. les dépenses 
ex~dordinaires, les présenw pour les sauvages qui peuvent venir f i e  
des alliances avec nous. les nouveiies ïoriifications, toutes ces choses. 
dis-je, passenr a la fin de l'année sur cies e w s ,  er on me les fem signer 
aveuglé men^ au dépm de nos vaisseauv sans que je sache qui a le 
pouvoir de faire ioul cela, c ' s i  l'ijclaircissemenl que je vous supplie 
très humblement & me ~ n n e 8 ' .  

il semble cependam que les gnefi élevés contre Louis-Hector de Calliére n'aient pas eu tout 

l'effet que la Potherie et les autres avaient escompté, puisqu'en 1700 Vaudreuit succède au 

gouverneur de Montréal qui est lui-même nommé gouverneur général de la c~loni$~.  

En 1700, la Potherie suivra de près les négociations de paix entre ie Ies autorités 

fiançaises et les nations iroquoises. II aurait d'ailleurs bien voulu y prendre une part plus 

3 6 ~ ~ ~ . .  clIX. VOL 17. fol. I IO-! I I .  
"lhid.. fol. 1 12-1 14. 



active et c'est entre autres pour manifester son mécomentement d ' b  ainsi mis à l'écart de 

tomes les opérations auxquelles sa qualité de cornôleur de la marine demit lui permettre de 

collaborer qu'il écrit au mlliisae ie i i aoiit 1700. Aprés avoir décrit la rencontre de l'été a 

Mo& dom il avait eu le témoignage par un jésuite, il ajoute : 

N - e s t 4  pas natrrrel qu'un oontr6leur & ta marine par la mains duquel 
passent toutes les aEüm du Canada ait du moins le droit dènuer dans 
des Conseils g é m h ~ x  ou il s'agit du service du Rimx. Car enfis 
Monseigneur, voiii une audience publique. Que M. de Callières qui est 
dkjà fort vaiétildinaire a M. & Champigny, aujourd'hui pour demain 
vienneni a mourrir, je le suppose, qui est-ce qui vous rendrait compte 
dos délibérations*? Serait- un moine tlamand, un prêtre. un lieutenant 
ou un capitaine que I'on aura appelé dans ~ t t e  audience. Toutes ces 
conjonctures m'obligent de vous représenter trés humblement de 
donner ordre que le Conuoiieur el le Commissaire soient appelés dans 
les Conseils et audiences qui regarchl les intérêts du ~ o i ~ ' .  

il écrira une autre lettre le 16 octobreu suivant dans laquelle il raconte l'ambassade de 

septembre chez les iroquois de Joncaire, Bruyas et Le Moyne de ~aricuurt'". 

38 Voir in*. « Appendice 1 P. p. 258-259. 
"COI.. vol. 18. fol. 146-149. Le 5 mai de ta même année. le ministre Pontchartrain m i t  écrit ii la 
Patherie : « J'ay reocu avec les ktues que vous m'avez b i t  du mois & May et du mois d'octobre 
dernier les mémoires qui y estoient joints. je suis satishit du compte que vous me rendez de œ qui 
regarde vos lonctions. et je recommande de coniiniier. J'escris à h4 de Champigny de vous 
donner communication des fonds qui son1 [iilisiblel Canada comme vous le demandez. et à M de 
Cailieres et au Su" & CtiYnpgm- que son intention est que tous les officiers fisent enregistrer la 
c o ~ i o n  du [iiiisible : Conseil ou Roy]. J'ay parlé a Sa Mqesre de la concession que vous 
demandez doni vous mavez envoyé le P k  Elle ne sçaurait vous I'accorcler mais je vous feray plaisir 
dans quelqu'autre occasion » (Col.. B-. fol. 127). Cette dépêche signale l'existence de lettres et de 
mémoires écrits par la Potherie que nous n'avons pas en main De p h ,  eue nous apprend que le 
conuideur y aurait soilicité une « concession m. II esl peu probable qu'il s'agisse à cette date &une 
permission de passer altv iles de l'Amérique. Quoique rien ne nous permette d'identifier la nature 
e.sacie de cette demande, la fin & la l e m  du 11 aoiit, faisant écho a la dépêche du minisue. peut 
pourtan1 nous fournir quelques indices : « Je vous donne avis, Monseigneur, qu'il s'est fait un 
commerce secrei de pellewries au fort Fronienac, que MU & Callières et de Champigny ont 
conlisque environ pour vingt milte francs, monnaie du pays. ils ont k i t  de grands proais verbaux Je ne 
doute pas qu'on ne vous les envoie. Je n'oserais vous supplier, & vous ressouvenir & moi dans ceue 
occasion en cas que vous fassiez cunfisquer tous ces &ets. Vous m'avez iàit espérer à mon retour de la 
baie &Hudson que vous songeriez a moi par quelques gratifialions que vous me feriez au sujet de 
notre naufrage. Cette occasion pourrait suppléer. Je ne vous la &mande que pour moi seul. Ma soeur et 
moi ne faisani dans noue éloignement qu'un coeur a un même esprit vous la demandons 
conjointernen~ Elle pourrait nous sen* à retirer un fief proche Paris qui s'est trouvé engagé à des 
créanciers & mon pire ou vous nous accorderiez œ que vous jugerez à propos » (Col., c"", vol. 18, 
fol. 146-1 49). 
ulbid., fol. 150-1 59. 



Le i 1 mars de la mème année, « d o n  la coutûme incommode du pais qui ne permet 

pas d'entrer trois fois dans une maison où il y a des 6iies sans parier mariage4' ü, la Potherie 

s'était marie a Élisabeth de Saint-OursU, me d'un seigneur du même nomL4, et avait fait 

l'acquisition, le 5 juillet 1 7W5, d'une terre dans cette seigneurie, un coin du pays qu'il 

semblait affectionner particulièrementa. Contrairement à ce que croit J.-E. Roy, sa décision 

de passer awr iles de l'Amérique date de cette époque'" et, d g r é  son mariage récent et son 

établissement a Saint-Ours, rien ne nous permet d'afnrmer avec certitude que la Potherie ait 

41 Dans I'u Ex-crait des depesches du Canada de l'année 1700 »! on peut en lire une conceniant la 
Potherie : u Supplie de le 6ire passer aux hies en qualité & C m " ' "  ou & Conmileur. ou si ces 
deus Employ ne sont pas vaccants en e l l e  de CapusN d'infanterie » (ibid. fol. 2 6 4  1).  On n'en 
saurait pkiser la &le, mais il est sür q u - d e  a éié envoyée a même r e q ~  en France au plus tard au 
même moment que la lettre écrite le 16 octobre ; la Potherie a probablement &mandé sa permission de 
passer aux iles aprés avoir écrit sa l e m  du 11 a& dans laquelle la « gatilication » qu'il soilicite ne 
semble pas concerner un emploi au- Aniilles (voir la note précédente). Un note que l'on trouve a la Lin 
de la leure du 11 aoiit nous permet de vériner ceue hypothèse : « Acaiser la recepüon de ses lettre, luy 
marquer que Sa Majesté est e s t t e  des démils dans lesquels il est entré qu'eue luy accorde la 
pe-misiion de passer au.. Mes de leAmerique er queile luy a mesme accordé une Lieutenance de 
compagnie en oe pys. Ainsi il &udm qu '11 remette au Sr" ........-........... qui le doit relever tous les 
papiers qui teg;irdcnr son empiq avec un memoire des Sm commencées qu 'il &?a faire aprs quoy 
il pourra s'embarquer sur la fluste La Seine pour repasser en France. (11 Donner avis de ce changemeni 
a Monsieur de Champigny a h  qu 'il mette lecùr SM"' .............. en possession des fonctions de son 
empIoy » (ibid. fol. 146-149). Toul pone à croire que ceue note a été ajoulée par le minisue de Ia 
marine aprés qu'il eut m u  les deux letues de la Potherie, celle du 11 août et celle du 16 octobre, 
puisqu-il accuse la récepiion « de ses lemes W .  Veut-il parler & la leure du 11 aoiit et de la déptkhe 
citée plus baul? c'est possible. 11 se peut &aiemeril que la Poiherie ait écrit d'autres leures a tmt  le 1 1 
a013 1700. Néanmoins, il est certain que la décision du ministre de hix passer la Polherie a m  iles ck 
['Amérique a été prise dès 1-automne 1700 el qu'elle bit suite aux sollicitations du confrôleur. 
'''Lalut. ~t'ouveau voyage aux ides de I 'Anlérique, p. 253. L a  Potherie reprend lui-même une idée 
semblabie en parlant des femmes canadiennes dans le premier tome de I'Hisroire : « Comme elles son1 
sages naturellement elles ne s-amusent gueres a la bagaifUe, inais quand eUes enuepremenl un amani. 
il lui est mciie de n'en pas venir à I'himenée » (p. 279 ; sur le mème sujet, voir L a h o n u  O, L 4 p. 
620). 
"3~rchives judiciaires de Montréal. Greffe d'Antoine Adhémar, 1 1 mars 1700 (cité par Pouliot. « Le 
Roy di1 Bacqueville & la Polherie, Ciaude-Charles », dans DBC). De œ mariage nailront au mois mis 
fils ; Charles-Auguste. le 2 janvier 1702 a Québec ; Pierre-Denis. à la pamisse de Saint-François a la 
Guadefoupe - ia date de sa naissanoe n'est pas aimue ; Marc-René-Augustin le 18 avril 17 1 1 à la 
Guadeloupe. 
U « Le seigneur de cette terre est le premier capitaine des troupes de la manne. C'est un gentilhomme 
des plus qualifiez du païs. il fait des preuves de cinq cens ans de noblesse » (Bacq.. M S ,  L L p. 324). 
45 J.-E. Roy, « Claude-Charles Le Roy de La Potherie n3 dans IVSRC, p. 22. 
~ 1 1 . 4 ~ .  t. 1. p. 307-308. 
4-  Voir supra. n. 4 1. 



songé N sérieusement à s'[ ...] établira 1) dans la colonie. Cette décision de quitter le Canada 

vient-de de ses « démêlés avec diverses autorités de la colonie"g n? Cela est vraisemblable, 

si l'on se souvient de SuNenue au printemps 1699 dans iaquelle il avait été impliqué 

et des mésententes qu'ii dit avoir eues notamment avec ~ a l l i è r e ~ ~ .  Pourtant, aucun 

doaiment n'dkme clairement que la Potherie a eu des différends majeurs avec les autorités 

qui auraient pu le forcer à quiner le pays. Les seuls renseignements que nous possédons 

concernant le controleur et l'exercice de son emploi proviennent de deux lertres : l'une écrite 

le 15 octobre 1700 par Champigy ; l'autre, du 18 octobre 1700, signée également du 

gouverneur Callitire : 

J'auray beaucoup de plaisir el même du soulagement lorsque le S de la 
Poterie Controleur s'Apiiquera a bien remplir ses fonctions. Je ne 
renconue en ceh aucun obstacle, au conuaire je l'excite quelque fois a 
y donner tout ïat~achement qu'il est necessaire Ei luy ay donné 
cornmuniquation de ['état des fonds ordonnez5'. 

Ce que Sa Majesié nous marque pour lenregiwemenr qu'eiie souhâile 
qui soit f a t  par le a m l e u r  qu'de enuetient, sera ponctueiiemenr 
exécuié. p o m i  que le S de la Poterie qui en fait la fonction y soit e.uact 
de sa pan etam ues dispose a le faire. 13 faire pour cela œ que Sa 
Majesté desire''. 

Faut-il tire dans ces quelques lignes que la Potherie exerçait mal ses fondons de contrôleur? 

On ne saurait l'affimier, d'autant pius que les preuves semblent bien faibles. Cornent 

expliquer cette décision de quitter le pays alors qu'il vient tout juste d'y (( prendre femme et 

Jacques, le fi-ère de la Potherie, occupait depuis 1696 le poste de Major a la 

Guadeloupe ou demeurait également Charies-Auguste, le pére du contrôieur, inhume dans 

*J.-E. Roy. « Claude-Charles Le R q  & la Potherie ». dans MSRC. p. 23. 
4'~onnault. « BacquailIe de la Potherie ». dans DBE 
%ans sa lettre du 2 juin 1699, il ecrit : « M. de la Touche et moi ne nous amusons point i la 
bagatelle. Nous savons que les ordres & La marine disent que l'on portera I 'or& tous les jours a u  
commissaires el a u  conuôleurs, on ne veul pas le fâire. Pourquoi? c'est que L'on ne veut point 
entendre parler de Ia manne » (Col., c"? vol. 17, fol. 1 12-1 14). I l  faut lire également avec qu'elle 
violence il parle du gowmeur dans cene même lettre ainsi que dans certains passages du mémoire de 
170 111702 (Col.. F', A2 fol. 255-2681, 
"COI.. c"", vol. 18. fol. 92-108. 
5'lhid.. fol. 3 -2 1 . 



l'se le 7 mai 1702, ce qui Iaisse mire que la d a  de sa mon est probablement postérieure à 

l'été 1701~~. D'après Is recherches de Le ~lant", Jacques saait mort en 1698, et non en 

170 1 comme l'indique le pire Labat dans sa Le père dominicain explique la venue 

de la Potherie aux iles de la @on suivante : 

Si I ' m t i o n  de Labat est véridique, La Potherie a appris la mort de son fière dés i'été 

1700, vraisemblablement après le 5 juiiiet quand il achète sa t e m  à Saint-Ours, puisque c'est 

en cette année qu'il sollicite un poste aux ~nt i l l es '~ .  II se peut égaiement que son père ne 

soit pas décédé encore à ce moment et que d e  la mort de son frére l'ait motivé a partir, 

malgré ce que prétend Labat. D'autre part, il est possible mais peu probable que m e  

décision n'ait pas de rapport direct avec la mort de l'un ou l'autre de ses parents. 

Quoi qu'il en soit, il reçoit le 3 1 mai de l'année suivante I'autorisation myaie de se 

rendre à la Guadeloupe comme lieutenant de compagnie60. On ne connaît pas la date exacte 

de son départ du Canada, mais il semble que ce soit entre le mois d'août et le 5 octobre, date 

à laquelle Cailière mentionne son remplacement par ~onseignath'. A la suite de l'ordre qu'il 

j 3 ~ . - ~ .  ROT. s i  ClauckCharl~ i~ Roy de la Potherie Y,. dans ,1;SRC. p. 23. 
Y Se réfkant A Labat. J.-E. Roy affirme que la Potherie apprend la mort de son pére et celie de son Mre 
;i - - I'élé 1701. 
"« La famille Le Roy dite de Bacquedle et de de La Potherie ». dans Ilistoire de 10 Xowelle France. 
p. 6849 .  
56 Labat. :Vouveau voyage n u  ides de 1 ;inr&rique. p. 243. 
'"~n 1697. Jérbme dÈ Phél~ppeaux épouse ~hristine-Éléunore & La Rochefoucauld de Roye, 
apparentée a l'historien (Bacquedie de la Potherie est un le Roy) (Boisnard. LLIF Pheiyppem.  Une 
fnmille de lrrmnres sous i :.lncten Régime, p. 67). 
5a Labat. :Vouveau voyage au- ides de 1 AmPrigue. p. 243. 
%'air supra. n. 4 1. 
6U~ol. .  B-. fol. 234. 
6 '~ol . .  c"". vol. 19. fol. 295. De œtte époqi;e date vraisemblablement le long mémoire de la Potherie 
sur l'état & la colonie actresçé au ministre Pontchartrain (Col.. F ~ ,  A', fol. 25%~) .  L'auteur & la note 
ajoutée à la fui de la letue de la Pothene datée du I I  août 1700 mentionne que le ainlr6ieur. avant de 
quitter la colonie, doit écrire un mémoire sur i'état de ses m a u x  destine a son successeur (voir supra. 
n. JI). Nous ne possedoos pas de mémoire adressé directemeni à Monseipi. mais il n'est pas 



reçoit le 24 avril 1702~~, il occupe les fonctions d'aide-major et c'est au cours de l'année 

suivante que le Pére Labat le rencontre : 

A partir de m e  époque, notre connaissance de Bacqueville de la Potherie se limite a 

l'existence d'une importante correspondance (lettres et mémoires@) qu'il a entretenue avec 

impossible que œlui que nous ayons soit bien celui qui avait été commandé à la Potherie et que 
Monseigml en ail pris co-ce, mal@ le fait qu'il n'en soi1 pas le destinataü.e officiel. 
%ol.. D. vol. 2, C, vol. 77. 
63:~oweau vqvage aux ides de 1 :4nierique. p. 243-244. 
M ~ o ~ s  n'avons malheureusement pas ac& pour l'instant B ces lettres et ces mémoires qui se troinrent 
au.. Archives Nationales a Paris. Nous nous contentons ici d'en d o ~ e r  les réfërences que fournit Le 
Blant dans son étude : 
-Relation sur l'attaque de la Guadeloupe par Codrington (Letires des 19 et 22 mai 1703. Col.. c'. A' et 
F. Morceau de S t - M e  Col.. F3. vol. 18). 
-Projet de fortif~cation de la colonie avec des redouks h i e s  de troncs d'arbres (Lettre d'Auger du 15 
octobre 1703. Col., c', A'). 
-kmanck de I't5rection de sa plantation en baronnie (Lettre du 23 octobre 1703 Col.. c', A~ et 
Mémoire à De Fequières et Blondel gouverneur et intendant de la Guadeloupe (septembre 1726, 
Col.. F-', vol. 18, fol. 132). 
-Mémoires pour I'établissement d'une paroisse au Gros Morne : 

au ministre (16 juillet 1730. Col., F~. vol. 18. fol. 150). 
à Monsieur de Maurepas (1 732, ibid.. fol. 154). 
à Monsieur de Maurepas (29 mai 1732. ibid., fol. 185). 
à du Poyei (22 a d  1732, ibid., fol. 188), 
a d'Orga~lle, inendant de la Guadeloupe (8 mai 1732, ibid.. fol. 192). 
lettre (29 mai 1732, Col.. F3. vol. 18). 

-Expose sur I'expkbtion de Romille et d' Eschaillons en Nouvelle-Angletzrre (Col., c'. A') 
-E.uposé sur les démêlés qu'il a avec les personnes de la colonie : 

Plaintes contre Du Chatel, capitaine (13 janv 1703, ibid.). 
Plainies contre La Malmaison (30 mars, 79 avril, 29 mai. 30 mai et 9 juill 1709, ibid ). 



le gouvernement fiançais pour le développement de la colonie de la Guadeloupe6'. 11 meurt 

dix-sept ans aprés sa f h m e  Ébbeth, le 29 mai 1732, emporté par la maladieb"'. 

Même si B a q u d e  de la Potherie a vécu seulement trois ans a peine en 

Nouvelle-France, il manifeste un grand intérêt pour les affaires de la colonie, 

spkidement pour tout ce qui touche les affaires diplomatiques avec les Amérindiens. 

Le contr6leur de la marine arrive en Nouveile-France à l'un des moments les plus 

importants dans l'histoire des relations hm-amérindiennes, particulièrement les 

relations franco-iroquoises. Dès le printemps 1699, les négociations pour la paix entre 

les Français, leurs riUiés et les Iroquois reprennent plus intensément que jamais et, 

jusqu18 la fin de l'été 170 i , les rencontres diplomatiques se succéderont rapidement. On 

assiste alors au dernier acte d'une joute diplomatique qui dure depuis près de dix ans. 

En juuet-aoGt 170 1, la Potherie en verra la clôture lors de l'ultime rencontre tenue à 

Montréal et surnommée la Grande paix6'. Ses revendications du mois d'août 1700 

auraient-elles porte fniit et les autorités lui auraient-elles permis d'entrer dans des 

Conseils genérau't68 »? Probablement. 

Des quatre tomes que comprend son Histoire, la Potherie en consacrera deux 

aux mouvements de guerre et de paix entre les Français, leurs allies et les Iroquois, c'est 

donc dire quelle imponance ce sujet avait pour lui. Parce qu'on ne peut comprendre la 

Paix de Montréal si l'on n'en connaît Ies prodromes, l'historien décrit avec précision les 

rencontres qui l'ont précédée. Qu'on accepte de revenir un peu en arrière et l'on se 

 es comptes rendus de la correspondance coloniale nous laissent savoir que la Potherie a eu pendant 
cette #rio& plusieurs démêlks, notamment avec les  marchands & Dieppe (Col.. B3, fol. 1 12, 125)' & 
même qu 'avec les autorités de l'endroit (Col., B3', fol. 6 14 ; Col.. B~', fol. 133). Comme il le faisait 
pendan1 son séjour au Canada, il continue d'écrire au minisue pour se plaindre des compommeiüs de 
ceux qui l'entourent ou pour réclamer des droits ou des privilkges particuliers (Coi., 6". fol. 228 : 
Col.. 8". fol. 543 ; Col., B~' ,  foi. 14-16). Il obtient en 1713 une pension du Roi (Cal., B3', fol. 218) et. 
l'année suivante. le titre d'enseigne a Saint-Domingue et le grade de lieutenant colonel réforme des 
milices du Capitaine (Col., B%, fol. 170, 184). Un autre document date du 19 novembre de la même 
année mentionne le séjour de la Potherie en France en 1711 (ibid., fol. 295). 
&J.-E. Roy a étudié & f q n  assez précise l'histoire entourant la succasion du couple la Potherie et en 
fait un rapport dans son arficle (<< Claude-Charles Le Roy & la Potherie N, dans I4SRC. p. 23-24.33- 
44). 
6: Le texte de I 'flisroire nous assure qu'il s'y tramait bien (t. IV. p. 194. 199' 200. 202. 227). 
6SCol.. CI". vol. 18. fol, 146-149- 



rendra compte, comme la Pmherie, que l'histoire de la diplomatie entre les Français et 

les Amkrindims du Nord-Est (particulièrement les Iroquois) e s  longue : il faut en 

chercher les origines au début du W U '  siècle. 

LA DIPLOI).IATE FRAXO-~~~É,RINDKENNE 

Alliances et affrontements au XVIIIe siècle 

Le commerce a apprivoisé as peupla. on les a anirez chez les François, & 
les Fr-nçois qui s'etoient insinuez dans leur espri~ ont penerri 
insensÎblement dans leur pais. Tout nous est &venu facile a la suisuire & 
rems ; 1-union s'est cimenté de pan & d a m ,  on a pris ieurs inieréts 
cornun$ & ils sont devenus nos amis : on ies a soutenus dans leurs 
guerres. & ils se WIU déclarez en notre faveur (La Potherie. X3S. L 4 
P. a- 

Si le XVlr siècle esr marqué par le contact entre Français et Amérindiens, ies 

premieres années du XVII' siècle semblent non moins déterminantes pour te 

développement des relations étroites qui devaient s'inçtiruer mrre ces deux groupes. 

L'échange entre ceux-ci est jusqu'alors de nature essentieliement commerciale, et tout 

porte a croire qu'il ne soit effectif qu'à partir de ta seconde moitié du )rTT siècle. On 

est aujourd'hui certain que des pêcheurs kanÇaism se rendent régulièrement sur les 

cotes de Terre-Neuve et dans le golfe Saint-Laurent des te début du XVI' siecie, mais 

ies premières occasions qu'ont ies Français de commercer avec les Indiens ne 

surviennent que beaucoup ptus tardi0 avec l'avènement des « pêches a fa "morne 

- -  - 

';3~rincipalemenr des Bretons. des Normands et des Basques. Des Anglais. des Forrugais et des 
Espgnois on1 aussi pris pan a ces pêches (Beaulieu et Gudlek * Iniroduction n. dans Champhin, Des 
~ u g c s .  p. 13. 13-19 : voir égaiement Turgeoa Pou. redéoowrir notre XkT siècle : Iw péches P 
Terre-Neuve d-aprés les archives nolariales de Bordeau »). 
'Comme le font remarquer Beaulieu et Uuellet. il est fon probable qu'Amérindiens et Eumpeens aient 

dija &han& des produi~ avant œ temps. mais les bocumenis que nous possedons ainsi que les 
d&ouvenes archéoiogques ne nous permettent pas d'aflirmer avec certitude qu'ii y ait eu aiors un 
commerce des fourrures uès développé (ibid., p. 14-17]. Par ailleurs, on sait que cenains peupies 
amérindiens. comme les Hurons a les Iroquois, som entrés en coniact avec les produits européens 
avant mëme d'en cannaive les déienieurs : « Les produits europiens aneignent la Huronie vers 1580 
dors que Hurons et Européens ne se sont j d  rencontrés. Les marchandises europcknnes 
emprunteni aussi la roule du wampum vers I'Lroquoisie, soit par le Sainl-Laurent. Ia vaiike du 
Richelieu le Iac Cbampiain et I'Hudsoh soit par le Saint-Laureni, te Sault-Saint-Louis. Ic lac Ontario 



sèche'' » et a la baleine, (( qui exige[emj l'immilation de camps le long des côtes pour ie 

séchage du poisson ou la fonte des huiles7'),. Ainsi, les séjours plus longs des pêcheurs 

onr permis, croit-on, le développement du commerce entre ies Français - généralement, 

les Européens - et les Amérindiens, dont les fourrures a bon marché ne manquent pas 

de tenter les nouveaux N En se superposant aux activités de la pêche, et 

bientôt en les supplantant, ie commerce des fourrures instaure entre ies principaux 

intéressés des rapports plus réguliers et plus stables. Lorsque Pierre de Chauvin, qui 

détient Ie monopole exciusif de h traite en Nouveiie-France et en Acadie, fonde a l'été 

1600 le poste saisonnier de Tadoussac, ie commerce hco-améridien repose depuis 

déja quelques années sur une base relativement solide. 

Or, ies relations franco-amérindiennes ne tarderont pas Q acquérir une nouvelle 

dimension. Le 15 mars 1603, Samuei de Champiah s'embarque sur le navire de Grave 

du Pont et part pour la TYouveUe-France. La Bonne-Renommée accoste à Tadoussac le 

26 mai de ta même année et, des le lendemain, l'équipage se rend a la pointe Saint- 

Mathieu, « qui est à une lieue de ~adoussac~'», pour rencontrer les indiens : 

Ayant mis pied si terre, nous fumes ii la cabane de leur gmnd sagmo, 
qui s'appeiie Anadabijou, ou nous ie trouvrimes avec quelque 80 ou 
100 de ses compagnons qui ikkaial Labcrgïe (qui veur dire festin), 
ieyuei nous rqul fort bien seion la coutume du pays et nous l i t  asseoir 
auprk rk lu i  e l  tous les Sauvages arrangis les uns auprb des a u m  

-- 

a & Ia par chemins de pied vers les lacs &el& Qwga el Sénéca- Les premiers produits européens 
atieigneni les Sen- (Ia uibu iroquoise la pius i l'ouest) enue 15% er 1573. Chez eus, dés avam 
1590. les outils de m e d  ont remplacé les haches de pierre et la couteau de silex N (Delage. Le pays 
renverii*, p. 433. -. 
"Bzaulieu a OueIlet, rc Introduction. Les Français et I'Aménque du Nord m n t  Champlain M. dans 
Champlain DesSauvages. p. i4 ; Trigger. Les indiens, la fourrure et les Blancs, p. 179-180 ; Deiàge. 
Le puys rrnver~~i ,  p. 4243, 93. -. 
' - 4 ~  Depuis le Moyen age. les fourrures représentaient un article de luxe prie par les classes 
dirigeanies européennes I...]. On pense genéraiement que ïllapulsion nécessaire au développement de 
ce commerce [celui des fourrures1 vient d'une nouveile mode* œile du chapeau de casor. qui se 
développe en Europe apr& I 3 0 .  Cette hypothk est  a ai semblable. mais tmp d'éléments manquent 
encore pour i-accréditer compièiemen~ Grte$ sans cette mode, le commerce des foumues n'aurait pas 
pu prendre l'ampleur qu'ii connYtn au XW' sikle. mais estelle vraiment a I'origme cies tour 
premiers diveioppements de & traite? lie serait- pas piut& i'arrivée des premieres f o ~  
canadiennes sur Ie marché français qui vieni réactiver une mode, déja présenle au Moyen Ag. mais 
tombée dans l'oubli à cause de ia rareté du castor? » iBeaulieu et Oueuet, (i introduction », dans 
Champlain, Des Sauvages. p. 14. 17). 
"champlain. Des Sarnw$es. p. 95. 



des detxy caés de Mie cabanee L-un des Sauvages que mus avions 
amen&" mmmmça faire sa harangue- de la bonne m o n  que 
kur avait fâit le mi, et le bon traitemeni qu'ils avaient reçu en France, 
et qu'ils s'assufassent que sadie Majeste I n v  voulait du bien et 
désirait peupler leur [erre et f i e  [la] paix uvec leurs ennemis (qui 
sont les iroquois- ou leur ensoyer des forces pour les vaincre 1 ... 1 
après quïl eut achevé sa harangue, ledit graad sagamo Anadabijou. 
l'ayant aiieniivement oui. commenw a prendre du péain et en &mer 
audit sieur du Pom Gravé de Saint-Malo et a moi, et a quelques autres 
sagamos qui etaieni auprès de lui; ayant bien pétuné, il commença a 
fitire sa harangue a tous. pimt posément, s'angtant quelquefois un 
pu, et puis reprenait sa parole, en leur disant que véritablement ils 
devaient être fon contents d'avoir sadite majesté pour grand ami ; ils 
répondirent tous düne voir: a ho, ho, ho », c'est-à-dire « oui, oui M. 
Lui, conthun i  toujours sadite harangue, dit qu'il étairJorr aise que 
sadite Majesté peupfcir leur terre et fi la guerre a l m  ennemis. qr< 'if 
n '). mwii narion au monde à qui ils voulus sen^ plus de bien qu 'au 
Français. En/in. il leurjir eniendre à tous le bien et I 'utiliié qu lis 
pourraient r e w o i r  de sadte Mojeste5. 

Un peu plus loin, le texte nous apprend que les Amérindiens", réunis a Tadoussac ce 

jour-là, sont en guerre contre les Iroquois et qu'ils viennent de remporter sur eux une 

victoire importante. Nous ne possédons guère plus d'informations sur cette rencontre 

du 27 mai, mais le texte de Champlain est assez précis pour qu'on puisse croire à une 

alliance véritable entre les Français et les Amérindiens de ~ a d o u s s a c ~ ~ .  En s'engageant a 

soutenir les Montagnais et les Algonquins dans leur guerre contre les Lroquois les 

Français outrepassent le rôle de simple partenaire commercial que leur a octroyé 

jusqu'alors la traite des foumes, et c'est précisément parce qu'ils veulent conserver ce 

rôle qu'ils sont prèts d faire cette alliance ainsi que celles qu'ils feront ultérieurement. 

Ce n'est cependant que six ans plus tard, à l'été 1609, que cette alliance se concrétise, 

au moment où Champlain accepte d'accompagner sur la rivière Richelieu les guemers 

:4 En I6U2. François Gravé du Pont =ait ramend en France trois Montagnais qui avaient et& présent& 
au Roi (Trigger. Les Indiens. lajiourrure el les Blancs, p. 24 1-242 ; BeauLieu, Se foire qu un seul 
peuple:?, p. 42). 
-5 Champlain. Des .%uvage.s. p. 95-97. C'est nous qui soulignons. 
56 
-- Des Etchemins des Algonquins et des Montagnais (ihid.. p. 98). 
' 'Sur cette rencontre de 1603, on pourra consulter l'article de Girard et Gagne. Premikre alliance 
Uicerculiurelie. Rencontre entre Montagiais et Français a Tadoussac en La3 », dans Recherches 
arnérind! mnes au Québec. 



rnontagnais, algonquins et ~ U T O I ~ S ' ~  qui s'apprêîent a y mener une attaque contre les 

iroquois. Cette expédition, de même que les deux qui suivront en 16 10 et en 1 6 15, 

seront pour les Français des occasions de consolider leur union avec leurs nouveaux 

allies7'; il sembte qu'ils aient assez tôt compris la nécessité d'appuyer de toutes les 

manières possibles ceux dont ils cherchaient a tirer profit80. 

D'autre part, ces trois expéditions auront permis à Champlain et aux Français de 

poursuivre l'exploration du pa)is81et, surtout, d'entrer en contact pour la première fois 

avec les Iroquois dont ils n'ont jusqu'dors qu'entendu parler. Si I'alliance qu'ils ont 

formée avec les peuples algonquiens et les Hurons est sliffisamment solide pour qu'ils 

puissent, au moins depuis 16 1 5, entretenir avec eux un commerce relativement stable, 

les Français ne semblent pas moins intéressés, surtout à partir des années 1620, à traiter 

avec les Iroquois, probablement les seuls Agiers : « [...] ce commerce supplémentaire 

-8 C'est en IM19 seulement que les Hurons se joignent aux Montagnais et aux Algonquins pour attaquer 
les Iroquois. Par l'entremise d'hoquei, un cheide la ktiw Nation, les Hurons rencontreront les 
Frdnçais pour la première fois a l'été 1609, a Qdk. Dés œ moment, Français et Hurons enmoien1 
la possibilité d'une alliance commerciale étroite leur permemm de traiter directement ensemble. Se 
voyant ainsi menacés de perdre leur r6le d'intermédiaire dans le commerce avec les Français, les 
Algonquins tenteront d'entraver ce rapprochemeni, mais n'y arriveront pas. Le voyage de 16 11 d'un 
jeune français en Huronie (probablement h tienne Brûlé), celui de Champlain lui-mëme en 1615, 
1-échange dd'otages et de présents & par! et d'mue sentent à cimenter cette alliance qui unirait les 
Hurons el les Français pour les années a venir (ïrigger. Les Inaiens. la fourrure er les Blancs, p. 245- 
255 ; Beaulieu et Ouellei, « inmduciion », dons Champlain Des Sauvages. p. 25). 
' 9 ~ e s  expéditions & 1609 et & 16 10 se solderont par des défaites des Iroquois qui ne sont pas en 
mesure de resister aux attaques amies des Français. En 1615. Ceux-ci et leurs ailiés ne parviennent 
pas a assiéger les viiIages iroquois. La guerre avec sera cependant interrompue et les incursions 
iroquoises dans la plaine laurenuenne ne reprendront qu'au début des années 20. Dans ses mémoires, 
Champlain raconie lui-mëme le detail de ces e..ipéditions (CEmrres. L i, p. 178-200.210-225). On 
pourra également consuller Trigger. Les indens, i a / o u m  er les Blancs p. 241-255, Beaulieu. p. 43- 
48 et La Polherie, HiIS, L L p. 3 15-3 18. 
"e Champlain. mieus que tout autre. a saisi qu'iI ne suffisait pas d'0tre marchand pour faire la traite 
des foumues, qu'il fallait tenir compte des mœurs a&rindle~es.  De là lui vint son succés. Au-delà de 
I'homme, on absente l'organisation du commerce dans des formes compatibles aux cieux économies. 
ta mi te  des fournues n-esi pas qu'une de prix Ainsi, a la demande & Hurons qui rencontrent 
les Français pour la première fois en 1609. il y a alIinnce, puis expédition mihiaire commune, échange 
de peisonnes qui deviendront à la fois oiages et interprétes, instauration d'une relalion exclusive [...] Si 
miter c-es1 aussi faire la paix si commercer c'est aussi pratiquer la diplomatie et créer des amitiés, on 
ne peut conclure de Irait& avec une muIlitude de vendeurs qui se iont concurrence. l...] les sociélés 
amérindiennes imposent aux Européens la parucipation à leurs guerres comme condition a 1-échange M 
(Delâge, Le pays reniwsi. p. 107 ; La Potherie, H4S, t. 4 p. 82). 
"Ekaulieu. A'efmre qu 'un seul peuple?. p. 4445. 



aurait ajouté 7 500 peaux à celles qu'ils exportaient chaque année de Tadoussac et dont 

le nombre se situait entre 12 000 et 22 000g2 ». De leur côté, les Agniers se montrent 

plutet favorables à ce projet, qui leur permettrait de profiter de la concurrence des prix 

entre les Français et les Hollandais avec qui ils commercent depuis déjà quelques 

annéess3. En 1624, un traité de paix générale signé à ~rois-IIivieres8) mettra fin 

temporairement aux codlits entre les nations alliées des Français et les Iroquois qui 

avaient repris plus intensément au début des années 20. A cette date, les Agniers sont 

engagés dans une guerre avec la nation des Mahingans qui les empêche - notamment, 

par sa situation géographique - de commercer avec les Hollandais- Aussi la paix de 

1624 leur permet-elle d'abandonner pour un temps leurs pressions sur les Algonquins, 

les Montagnais et les Hurons et d'intensifier leurs attaques sur les ~ a h i q a n r " .  Pour 

Champlain et les Français, cette paix sanctionne la possibilité d'une ouverture 

diplomatique du côté iroquois. Us s'opposeront trés fortement a leurs allies lorsque 

ceux-ci feront sentir leur intention de s'ailier aux Mahingans dans la guerre contre les 

~ ~ g n i e r s ~ .  Car il semble que les alliés devaient naturellement être craintifs devant une 

8' Trigger. Les Indiens, la fourrure et les Blancs p. 253. 
$5 En 16 1 S. quatre ans aprés que Henri Hudson ait explord la rivière qui portera son nom. les 
Hollandais m n s k n L  un premier poste de mite a Manhatu?. puis un auw a Orange quelques années 
plus fard ei commenœnr dés lors ii commercer avec les indiens de 1 'endroii (Charlevoiu, HDGXF, t. i 
p. 142). 
%a seule descn'ption de cette rencontre nous est donnée par Chresien k l e r q  : « On n'avoit jamai %%ï 
jusqu'alors, un concours de un1 de nations Merentes. [...] il y avoil des inierpreies pour cbacune 
[d'eiiesl : on fit toutes les ceremonie ordinairw, de la chaudiere de pair des presens, des festins & des 
danses. de la part de ces nalions, auquels les François repondirenr de même. Enfin la pais tani desirée 
fut conclüe entre les Iroquois, les François, les Hurons, & nos alliés P (ci3 dans Beaulieu. Xefaire 
qu 'un rrul peuple?. p. 9). 
S%eaulieu, it'efoire qu 'un seul peuple?, p. 254. 
86Cumme le souligne Beaulieu. il impo* de noter qu'il existe également des divisions sur cette 
question enue les difiérentes nations alliées des Français, notamment les Montagnais ei les 
Algonquins : « Les propositions d-alliance avec les Mahigins conue les Aguers avaierir donné lieu a 
de \ifs débais. Bien qu'il ne soit pas pussible de faire une coupure franche et radicale entre les 
Mo- el Les Algonquins à œ sujeL les premiers apparaissent nettement plus favorables a 
I'aüiance avec les M a h i p  et a la reprise de la guerre que les seconds. Ceia tient. semble-t-il, aux 
lensions importanles qui e.uistaient a œ moment e n w  les Français et les Monlagais et au désir qui en 
dicoulait. chez les Monlapais, d'ouvrir une nouvelle voie commerciale grâce a l'alliance avec les 
h4ahigans » (Xe farre qu .un seul peuple?. p. 255,90-92). 



éventuelle alliance fhmco-iroquoise, qui risquait de mettre en péril le réseau commercial 

établi depuis déjà assez longtemps et, au pis, de les en exclure totalement. 

Ayant vaincu les Mahuigans, les Agniers ne tarderont pas à reprendre leurs 

incursions dans la vallée lauremienne et sur l'Outaouais. Cette victoire leur permet 

également de recommencer a faire la traite avec les Eioliandais, car ils obstruent les 

voies commerciales du réseau français et deviennent bientôt une menace pour 

Champlain. Par ailleurs, ii semble qu'il existe depuis 1627 au moins certaines tensions 

entre les Français et leurs alliés". A partir de 163211633, au moment ou ses alliés 

commencent à faire sentir leur intérêt de se rapprocher des Iroquois, Champlain 

entrevoit donc la nécessite d'envahir les Agniers et tente de renouveler l'alliance fiagile 

avec les Algonquins, les Montagnais et les Hurons. Mais ses projets ne se réaliseront 

pas et ses alliés signereront avec les Agniers la paix de 1634" qui sera rompue dès 

l'année suivante. La décennie de 163 0 est donc fortement marquée par I'imensification 

des divisions, d'une part, parmi les nations alliées, qui ne sont pas unanimes sur 

l'attitude a adopter devant les Français et les Iroquois, de l'autre, entre les alliés et les 

Français. Après 163 5, ceux-ci auront une nouvelIe occasion d'en témoigner quand ils 

refiiseront aux AJgonquins et aux Montagnais de les accompagner dans l'offensive 

'-pendant le siége de Quebec. Champfain adopte A l'égard Qes Indiens - pamculiérement les 
Moniagmis - une aititude rigide et cherche a ies empêcher de îàm la Lraik awc les occupants a n g h .  
C o r n e  le note Beaulieu, il semble mime que son projet de guerre conue les Iroquois ait élé pour une 
pan conçu dans le cadre d'une rivalité enm les Français el les Anglais : « Le retour des Andais dans 
la vailée & Saiiü-Laurenk en 1633, est e.mêmement menaçant pour les Français. Par ses promesses 
&assisiance, Champlain souhaite visiblemeni resserrer les liens cornmerciau avec les anciens alliés et 
les inciter a commercer avec les Français plut8r qu'avec leurs rivaux Mais Champlain fàit pius que 
prometue son assisiance militaire a u  Montagnais, aux Algonquins, a u  Nepissinyes et aux Hurons. 
Tranchant avec l'attitude qu'il avait adoplée en 1627, il se fait l'ardent promoteur d'un projet 
&invasion du pays des "Yrocois" » (ibid., p. 99). 
8s Cette paix se traduit par deux traités, tous deux- signés l'automne 1634 : un premier impliquant les 
Montagnais. les m e n  ei  les Onneiouts, ei pwt-ëue les Algonquins et les Onnoniayés ; un second 
signé par les Hurons et les Tmnnoniouans (tbid., p. 105-108). Par ailleurs, il est possible que &ja a 
eue  époque les Français aient enuepris Qs démarches dipiornatiques auprès des narions occidentales 
de la Ligue iroquoise. noiammenr les Onneiouts et les Onnontagwk. Voir a œ sujet ies pages 1 12-1 19 
du mérne owrage. 



préwe contre tes Agniers, qui om dors repris leurs attaques dans la plaine 

laurentienneg9. 

Lorsque les Agni= se présentent a Trois-Riviéres en 164 1 et proposent une 

paix séparée aux Français, ceux-ci refiisent et leur font savoir qu'ils ne consentiront a 

rien tant que les Agniers refuserom de fiire aussi la paix avec leurs alliés. Les Français 

ne peuvent se permettre d'abandonner leurs ailiés - avec qui les liens ne sont pas 

toujours sotides -, au risque de les voir se retourner contre eux. Mais pour les Agmers, 

la paix générale est incompatible avec l'objectifqu'ils poursuivent, « le même [...] que 

depuis la fin du X W  siécle : établir leur contrôle sur la vallée du Saint-Laurent, en 

éliminant ou en repoussant les popuIations autochtones qui y habitentW 1). Ils quittent 

donc Trois-Rivières en ripostant et pillent des canots aigonquins et huronsg1. 

Ce désir d'une paix générale exprimé par Montmagny en 1641 est d'autant plus 

irréaliste que les Agniers, de même que les Onneiouts et les Onnontagués, ont déjà 

commencé i pénétrer vers le nord-ouest et a mener leur guerre aux peuples algonquins 

et surtout aux ~ u r o n s ~ ~ .  Même si la destruction du premier village huron ne date que de 

1642, il semble que les iroquois circulent en Huronie au moins depuis 1640 et qu'ils 

capturent a tout moment des femmes et des enfants9'. Dans la plaine laurentienne, les 

hostilités reprennent de plus belle contre les Algonquins et les Montagnais qui, à partir 

à9 
<i Les circonstances qui ont conduit a la reprise des hostilités sont nébuleuses. mais il semble bien 

qu-elles Liennent pour I'essenLieI a la volonté des Aigonquins d'établir des relations commerciales 
directes avec les Hollandais » (ibid, p. 119, 93-108. 125,255). 
%lbid., p. 256. 
91 Charkvois. i/DGArF, t. 1: p. 226 ; Relafions. IMI, t. III.  p. 42 45 .  
92 Bruce Trigger fait le point sur les différentes motkitions qui ont pu amener les Iroquois a faire la 
guerre au nord-ouesl Si ceriains croienl que les iroquois aient voulu par 1à Eaire des cap(.& pour 
remédier a la mon des lem causée par les épidémies, il semble plus juste, selon Trigger, d'attribuer 
a u  offensives iroquoises des causes économiques : « [...] les iroquois décident vraisemblablement 
d'obtenir plus de foumues en agrandissant leurs remmires de chasse vers le nord et d'y incorporer le 
périme= sud du Boucher canadien ou abonde un exceiienl castor. il leur faut donc, soit déloger les 
peuples chasseurs qui y habitenl soi1 les dominer [...]. Les principales régions riches en castor qu'ils 
(les iroquois occidenta~~l veuien~ e.xploirer se siiuent au centre de I'Onrario et dans la région 
supérieure des Grands Lacs, mais l'accés demeure risqué tarir que les Hurons leur barrenl la roule vers 
le nord Les Iroquois décident donc de disperser les Hurons. œ qui par la même occasion leur 
rapporlgra un énorme bulin de fourrures e l  d'article européens » (Les Indiens. la fourrure a les 
Blancs p. 361-362). 



de 164 1, subissent de lourdes pertes. Malgré tout, Montmagny et les Franpis n'ont pas 

abandonné l'espoir de se rapprocher des iroquois, et l'année 1645 Ieur donnera 

l'occasion de fàire une nouvelle tentative. En juillet et en septembre, toujours a Trois- 

Rivières, se tiendront deux assemblées au terme desqueiies les Agmers, les Français et 

leurs alliés hurons et attikaméques signeront un trahi de paix. Le ressentiment que les 

Agniers ont pour les Algonquins et les Montagnais les incite à exiger que ceux-ci soient 

exclus du traité. Soucieux de parvenir a une entente, les Français accepteront lors d'un 

conseil privé de laisser tomber ceux de ces deux groupes qui ne sont pas baptisés, c'est- 

à-dire la majoritég". Bien qu'elle ne soit pas tout a fait « universelle », cette paix n'en 

demeure pas moins importante dans l'histoire de la diplomatie hco-amérindienne, en 

ce qu'eue regroupe plusieurs nations. D'autre part, le conseil de juillet 1645 est 

particulikrement intéressant du point de vue du protocole diplomatique. La description 

détaillée qu'en fait le jésuite BartheKmy Vimont dans la Relation de 164.4- 164sg5 nous 

permet d'observer les différents moments de la rencontre diplomatique h c o -  

amérindienne et de prendre connaissance des rituels qui se retrouveront dans la plupart 

des rencontres ultérieures, notamment ceile de l'été 1 70 2 a Montréal. 

Paradoxalement, la paix de 1645 et les négociations qui l'ont suivie ne sont pas 

sans liens avec les tensions entre Français, alliés, Agniers et iroquois occidentaux qui 

commencent à refaire surface au moment de la signature du traité et dans les années qui 

sui\~ont. Dès 1645, les Algonquins, par exempie, ont marqué Ieur méfiance envers les 

Français et n'ont pas démontré énormément d'enthousiasme a l'idée de faire la paix 

avec les Agniers, qui sans doute le leur ont bien rendu. Que dire de cette rivalité qui 

commence a se faire sentir de plus en plus entre les nations iroquoises occidentales et 

les Agniers, qui en 1646 ne manqueront pas d'être choqués lorsque Issac Jogues 

''lbid., p. 3W. 
9 4 ~ e  compte rendu de cette audience n'apparaît pas dans la relation officieIle, mais dans le Journal &es 
jésuites. JérOme Lalemant M le hi i  en latin sans doute pou. tirnier les indiscrétions » (Beaulieu Xe 
faire qu ùn seul peuple?, p. 143, n. 39). 
g5~el~tion.c. 1644-16.25. t .  I I I .  p. 23-32. 



apprendra aux Onnontagués la visite prochaine des Français en leur pays%? Enîin, c'est 

a cette époque que les attaques iroquoises su. les Hurons se féront ies pius intenses, a 

un point te! qu'a partir de 1647, certains d'entre eux, entièrement disposés à s'allier 

avec l'ennemi, entreprennent même des négociations auprès notamment des 

~ n n o n t a ~ é s ~ ' .  au grand déplaisir des missionnaires et des autorités hça ises .  Ce 

climat de divisions marque donc très fortement les dernières années de la premiére 

moitié du siècle, qui prendra fin avec la destruction presque cornpkte et la dispersion de 

certains peuples algonquiens, des Hurons, des Pétuns, des Neutres et des Ériésw. 

Du d é  de la plaine laurentie~e, les Français sont directement touches par les 

assauts des iroquois dans les Grands Lacs. A partir des années 50, il ne leur est p lu  

possible de traiter aussi facilement avec les peuples de cette région et les offensives 

iroquoises qui se poursuivent dans la colonie ajoutent a la précarité de son équiiibre 

économique. C'est donc dans la perspective d'une restructuration du réseau commercial 

qu'il faut considérer les tentatives de rapprochement entre les Françak et tes Iroquois 

dans les années 1650'~. Cette percée diplomatique ne se fera pas sans heurts et 

=brs de la dernière visite cdes Agniers à Montréal en mai 1 M ,  les Français décident d'envoyer une 
ambassade chez les m e r s  dont fàii parlie le Père Joyw. On ne m d t  pas les motivations précises 
des Français a ce momenk mais Beaulieu suggère deux hypolhéses : les Fr- ont pu ckrchti « a 
h k e  marche arrière en ce qui concernait le statut des Algonquins et des Montagnais Lx5 dans le m i t é  
mnclu cetie année-la (16451 )) ; d-aum pan. « il est possible que Jogues ait eu aussi pour mandat 
d'ou\rir des ckussions avec des tepl.éseluanrs des auues muions de ia iigue iroquoise fi (XeJuircc 
yuirn seul peuple:), p. 152-153 ; p. 176). 
Y: Charlevoix, IIDCLVF, t. 1, p. 283-28.1 : Trigge. I[Rs /na?ens, lafoumrfe et les Bianc~. p. 365-366 : 
Delige. Le pays renverse, p. 228-229. 
"De la fin des années W jusqu'd 1654, les menaces constantes deç lmquois qui pèsent sur tous ces 
peuples fomroni plusieurs d'entre e u  a quiuer leurs Erres ei enmineront une importanie 
&ormation du territoire dans la région des Grands Lacs. En 1649, trois œnts Hurons quittenr 
Saint-Joseph et se rendent a Québec pour se metue sous la prolection des Français. R u  aprés, les 
Pituus, oenains algonquiens comme les Népissingues de mëme que les Neuues se déplaceront au sud 
ou a l'ouest, vers le lac Michigan Les Énés migeronl plut& vers le sud, sur les bords de la baie de 
Chesapeake (Trigger, Les Indiens, lafiurrure el les Blancs, p. 373475 ; Charlevoix, fiDG:VF, L l, p. 
300-303 ; Beaulieu. I V ~  faire pu 'un srulpeuple?, p. iM-165, 173-174). 
%eaulieu. Ne fmre qu 'un .wu1 peuple:). p. 20 1 .  Selon Delâge, le profit qu'ils avaient à tetirer dans un 
kentuel commerce avec les Français était pour les Iroquois appuyé par une volonlé & « restreindre 
leur dépendance vis-à-vis des Hollandais [...1 puiçque la guerre angbholiandaise & 1653-54 avait 
réduit les importations ck marchandises de traite et î Z t  monter trés fortemeni les prix a Fort Orange » 
(Le pays renversé. p. 237). 



provoquera I'intensificatjon des rivalités déjà existanres au sein de la Ligue 

iroquoise'00 : les négociations entre les nations occidentales de la Ligue et tes Français 

causent le mécontentement des Agniers, qui aspirent toujours a occuper la position 

d'intermédiaires dans Ie commerce des fourrures avec les nations des Grands Lacs. 

Ainsi, à partir de 1653, les Onnontagués et les ~nneiouts'~' puis les Agniers 

interrompent momentanément leurs incursions dans la plaine lauremieme et envoient 

des ambassades aux Français pour leur faire des propositions de paix'02. Lors des 

conseils tenus à Montréal et à Québec, les Onnontagués et les Agniers demanderont 

tour a tour aux Français d'envoyer des missionnaires s'établir en leur pays. 11 semble 

toutefois que le voyage du Père Simon Lemoyne en 1654 chez les Onnontagués, par 

lequel il confirme les volontés de paix des Français, n'ait pas plu aux Agniers, qui, it 

Iyautomne suivant, reprendront Ieurs hostilités contre les Français et leurs alliés'0'. 

A l'été 1655, sans doute dans l'espoir de reprendre des captifs faits par les 

Français et leurs alliés, les Agniers se rendent a Trois-Rivières et offient aux Français 

N de renouer la paix1a n. Une fois de plus, l'inclusion des Algonquins et des Hurons 

dans Ie traité de paix devient un sujet de mésentente entre les Français et les Agniers. 

Pour ceux-ci, il importe de pouvoir poursuivre leur guerre contre les alliés. Les Franpis 

y consentiront finalement et comme dix ans plus tôt, [...] élabo[reront] un tortueux 

compromis, qui consist[e] a délimiter une zone neutre, où les Agniers s7engag[ent] a ne 

'"~harlmoix. HDGXI;. t. 1. p. 3 18. 
1 U1 Mème sriIs ne prennent pas pan a u  négociations. les Tsonnontouans et les Gqogouins appuient ces 
teriutives de rapprochement avec les Français (Beaulieu, :Ci. /am qu 'un seul peuple?, p. 171,197). 
" " ~ n  juin 1653. les Onnontagués se rendent à Montréal et font aux Français des propositions de pais ; 
les Onneiouts suivront le mois suivant. Les bonlagués reviemeni dans la colonie, à Québec ceue 
fois. au niois d'aoùt et tiennent un conseil avec le gouverneur Lauson auquel assistent égalemen1 des 
Hurons et quelques Agniers. Au mème temps, cïauues Agniers s'étaient rendus a Trois-Rivieres pour 
mener une attaque, mais entrent Mement  en pourparler avec Ies Hurons et les Français. Us 
reviendroni a Québec au mois de novembre suivant ou ils enueni une fois de plus en nkgociatiom avec 
le gouverneur. Enfin l'année 1633 serd marqu& par la confirmation de l'alliance enue les Français et 
les nations occideniales de la Ligue iroquoise ; cïabord, lors d'une renconue lenue a Montréai en mai 
1653 a IaquelIe assistent des Onnontaguis. des Français, des Amérindiens des Grands Lacs, des Etuns 
e~ des Outaouais ; puis, lors de l'ambassade du Père Lemoyne en a d  de la même année (ibid., p. 166- 
173). 
"%id.. p. 206. 



pas attaquer les Algonquins et les ~urons'~' P. Comme I'mée prkédente à l'occasion 

de l'entente entre les Français et les Onnontagués, le gouverneur accepte égaiement 

d'envoyer chez les Iroquois - cette fois chez les Agniers - le Pere Lemoyne alin de 

montrer la sincérité de ses résolutions'". A la même date, puis au début de l'année 

1656, ce sera au tour des Tsonnontouans de mener une ambassade à Québec pour faire 

savoir au gouverneur qu'ils partagent les intentions des Onnontagués et des Onneiouts 

de contracter une alliance avec les Français et les nations alliées. Il semble que cette 

action diplomatique de même que l'ambassade de 16%- 1656 des Péres Chumonot et 

DabIon, qui consntuait en quelque sorte le prélude à l'établissement d'une mission 

permanente chez les Omontagués, soient à l'origine de la jalousie des Agniers. Des le 

printemps suivant, ceux-ci reprendront leurs offensives dans la plaine laurentie~e'~'. 

En mai, ils se rendent a l'île d'Orléans pour y attaquer les ~ u r o n s ' ~ ~  ; ils s'en prendront 

également quelques mois plus tard aux Français (dont fait partie Lemercier) et aux 

Indiens qui se dirigent vers le pays des Onnontagués pour fonder la mission de 

Comme souvent dans l'histoire, la cohabitation entre les Français et les Iroquois 

allait donner des résultats plus ou moins convaincants, mais tout au moins prévisibles : 

l'entreprise missionnaire se soldera par un échec et sera abandonnée moins de deux 

!'.u~arie de l'Incarnation. Corresporidarice, p. 564. 
lu5 Beaulieu. ,tOfoire qu 'un seul peupfe.'?. p. 207-2I)X. 
1 1 6  Comme le note Beaulieu. A cette époque. les Français ont pribilégié les nations occidentales de la 
Ligue iroquoise dans leurs perspecrives de réorganisation du commerce. TouteiOis la nécessiié de 
consenter de bonnes relations avec les Agniers - notamment pour protéger la colonie de l e m  attaques 
- Is pousse a enuetenir une rr diplomatie parallèle » ; c'est dans e u e  optique que SE fair le voyage du 
Pere Lemoyne (ibid.. p. 209-2 13). 
'"vers le même temps. les Agniers et le teste des Iroquois mknent la guerre am Chtaouais, qui. depuis 
la dispersion des Hurons, tienneni une place plus impormte daas le commerce des foumues avec les 
Français en occupani auprés d-eux le poste d'intermédiaire (Ha\.ard L a  grande paix de Montnial de 
1701, p. 52). 
'%ors de cette offensive des Agniers. pris d'une centaine de Hurons sont tués ou capnirés. Pourtant. 
les Français ne leur portent aucun secours et ne mobilisenr personne pour ranraper ies Agmes qui 
quittenr calmement les hem Comme le suggère Beaulieu, « on peut se demander si les Agaers 
n'avaient pas reçu l'assurance des autorités coloniales que les Français n'inreniendraient pas s ' h  
venaient enlever de force les Hurons M. Les Hurons en voudront longtemps a u  Français pour leur 
inaction (:Lé faire qu 'un seul peuple?. p. 328-229). 



après son étabiissement. De nombreux différends ne tardent pas a survenir entre certains 

Lroquois et les jésuites, au point que ceux-ci se sentiront a maintes reprises sérieusement 

menacés et seront forcés de quitter les lieux en secret, au mois de mars 1658. Si 

I'etabiisçement de cette mission avait déplu aux Agniers, il n'avait pas fait non plus fait 

I'unanimité chez les iroquois supérieurs, ni chez les Français eux-mêmes. Toutes ces 

dissensions expliquent - en partie du moins - qu'il ait eu si peu de  suite^''^. 
Entre temps, Ies Agniers, en réaction contre ce rapprochement entre les Français 

et les nations supirieures, poursuivent toujours leurs incursions dans la plaine du Saint- 

Laurent. Les Onnontagués et les Onneiouts se joignent bientôt au mouvement ; leurs 

relations avec les Français et les jésuites établis en iroquoisie s'enveniment de plus en 

plus et, a partir du printemps 1657, leurs guerriers intensifient leur présence dans la 

colonie et menacent d'attaquer les alliés autochtones des Français. En août, des 

Onnontagués assassinent des Hurons faisant partie du convoi du Père Paul Raguenau en 

route vers ~annentaa"'. Deux mois plus tard, les Onneiouts renchérissent en tuant des 

Français i hlontréal. Cet &ont - et ceux qui l'ont précédé - allait mener le nouveau 

gouverneur Louis d'Ailleboust de Coulonge a durcir sa politique a l'égard des 

iroquois : il « cornande qu'on meste en toutes les habitations des François tous les 

Iroquois qui s'y presenteroient, de quelque endroit qu'ils pussent estre"' ». Ces 

nouveaux conflits entre Français et iroquois des Cinq Nations ne connaîtront de trève 

qu'a ta décennie suivme. 

'"'lbid p. 226-232 ; La Potherie, /Li$, t. 111. p. 53. 
"% quatre nations &dentales, c'est chez les Onnontagués que le projet d'évangélisation des 
jésuiies a réculté le plus de Guits. Mais, les indiens ne tardent pas à fht un lien enue la préspnœ des 
missionnaires parmi e u  et la maladie qui se propage de plus en plus, augmentant considérablement le 
taus de monaliik Ce sonî notamment des Humns - doni certains sont des - résidani chez les 
iroquois qui. se référant a œ qu'ils oni w dans leur pays quelques années plus tek observent ce 
phénomène ; ils ne tardent pas a fhke paraiue aux yeux de tous les a sorcelleries ?? &s jésuites 
(Beaulieu. :V'rfâire qu 'un sari peupie?. p. 232-237 ; Delâge. Le pays renverse, p. 237-247). 
'"cr Lorsque Ragueneau demanda des explications aus Onnontagués. leur chef répondit que œ 
avait reçu 1-assentiment des pires Lemerçier et Chaumonot, & mime que celui du gouverneur » 
(Beaulieu, :Ve faire qu 'un seul peupk?, p. 338). 
' ''~elorinn de i 657- 16%. ci3 dans Beaulieu, h'ejmre qu 'un seul peuple?. p. 239. 



Les années 1650 sont donc principdement marquées par une volonté de 

rapprochement entre les Iroquois occidentaux et les Français. Mème si ceux-ci tentent 

de paci5er leurs rapports avec les Agniers, leurs efforts se concentrent surtout vers 

l'ouestH3 où sont installés les Iroquois supérieurs, avec qui I'aiiiance religieuse, mais 

surtout commerciale, semble annoncer des profits plus grands. Les tensions entre les 

difFérents goupes - les Français, les nations alliées, les Agniers et les iroquois 

occidentaux -, de même que les divisons qui s'installent à I'inténeur de chacun de ceux- 

ci, rendent de plus en plus illusoire la possibiüté d'une aihance kanco-iroquoise, et plus 

encore ceiie d'une paix universelle. Les Iroquois et les nations alliées des Français sont 

en guerre depuis dija longtemps, et la présence fiançaise entre ces deux groupes ne 

suffit pas a éteindre les vieiiies rancunes. Depuis le début du siècle - et jusqu'à 170 1 - 

de nombreuses mésententes survenues entre les Français et les iroquois au sujet des 
1 la alliés provoquent la reprise des perres ; il semble que c'est ce qui arrive a la fin des 

années 1650. 

Les années 60 voient naître phsieurs nouvelies guerres, particulièrement celles 

qui opposeront les Iroquois aux Andastes et aux ~ahin~ans"' .  Dans la colonie, les 

nations iroquoises continuent de mener leurs offensives, mais certaines d'entre eues 

entreprennent bient8t des démarches pour renouveler la paix avec les Français qui se 

montrent méfiants face aux propositions des Iroquois. Mais l'état précaire de la cdonie, 

fortement touchée par les attaques des iroquois, les pousse à accepter Ies propositions 

des ambassadeurs onnontagués et goyogouins qui se présentent à Québec à l'été 

"'« Depuis Ic début du XVIIC siécle. les Français engagés dans le commerce des foumires regardaient 
résolunieiil vers 1-ouesi el le nord-ouesi et iouk leur suarégie, au d h u  des bes 1650, est orchemée 
en fonction d'un retour dans ces régions. Dans une géopolitique axée sur I'expansion iemlonale vers 
l'ouesL 1-aiLiance avec 1- nations occideniales de la ligue iroquoise s'imposair d'elle-mime 
(Beaulieu, :VLJ faire qu 'UR seul peupie?, p. 201). 

Une pais avec les Iroquois n'aurait été %miment possible que si les Français inaient cornpietement 
abandonne leurs anciens alliés [... j. Le &sir des Français de recoasiituer leur réseau commercial dans 
la région des Grands Lacs, en s'appuyant notammeni sur leurs anciens UW, etait aussi iucompaiible 
avec le projet d'une paï.~ avec les iroquois : les qualre nations occidentales ne voulaien~ pas 
abaiidorner la guerre de ce côlé el les -4gnien n'avaienl pas l'intention de Laisser circuler libremen1 sur 
le Saint-Laurent et la rivière des Oulaouais les anciens allib des Français » (ibid.. p. 258-259 ; voir 
aussi les pages 183-195). 



166 1 "! Les Lroquois exigent qu'on leur envoie un missionnaire, « sans cela, point de 

paix, et la vie de vingt François captifs à Onnontaghé, est attachée à ce voyage1" D. Le 

Père Lemoyne s'y rend et passe prés d'un an a rétablir la mission d70nnontague. A la 

suite de ce voyage et de l'ambassade menée par Garakontie, un chef onnontagué, et les 

Tsomontouans a l'automne 166 1, un certain climat de paix semble rétabli entre les 

Fiançais et au moins trois des Cinq Nations iroquoises : 

{...\ quelques-uns mietu qu'il a si bien hi t  [le Rre Lemoyne, lors de 
son voyage], que nous n'avons plus que deav nations d'iroquois sur nos 
bras : celle d'Onneïoui ei celle d'Agnié [...] Pout les mis auuw plus 
esloipées, elles se disent bien de nos amies et de nos alliées et ce4 
par l'entremise du bon Pere le ~oine" '  [... 1. 

il faudra cependant attendre encore quelques années pour que cet accommodement 

entre Français et Iroquois prenne la forme d'une entente en régle. Les alliés des 

Français profiteront de cette période d'incertitude pour marquer encore une fois leur 

mécontentement face à cette nouvelle paix qui se prépare. A la fin de l'été 1664, des 

Algonquins intercepteront l'ambassade menée par Garakontié, les Onnontagués et les 

Tsomontouans en route vers  ontr réal"^. 
Néanmoins, l'expérience du passé - particulièrement de la décennie 1650 - 

empêchait les Français de croire en une alliance commerciale solide avec les Iroquois. 

Déjà en 1657, d7Aiileboust n'entrevoyait rien d'autre que la destruction des iroquois 

pour rétablir I'équiiibre économique du pays. Dès 1660, les Français observent l'état 

: ' 5 ~ e l n f i ~ n . ~ .  1661-1662. t. V. p. 1-4. 
"'VO~CI ce qu'écrit l'auteur de la Relation de cette année-li pour décrire l'accueil r&md aus 
propositions de paix des Iroquois : « La desdation y esioit pour lors si generale [à Montréal et dans la 
colorueI, a cause du sang qui couioit de tous costez, et des maisons bruslées par les ennemis, dont les 
resw furnoient encore, qu-à cete nouvelle, on fut contraint de fàire comme fonl c e u  qui se noyent : 
ils se prenneni a tout ce qu'ils rencomnk jusques à un fer tout rouge. s'il se presenroir ; ou comme les 
mariniers qui. par l'effon de la empeste. ayanL perdu leur roule ou leur timon s 'abancb~e au gré des 
vents, sans e.uaminer s'ils leur sont hvorables, ou s'ils leur sont conuaires » (ibld. 1660-1661. t V. p. 
9 ; pour Ie dérail & cetle renconue. voir p. 6-10 ; Charlevo~u, HDGXF, L i, p. 349-350). Dans toutes 
les citations tirées des Reiaions des jesurfes, nous avons rétabli la graphie des leures u , v et i : j afin 
de làcihier la lecture. 
' ' '~elntions, 1 Ma- 1 66 1, t. V, p. 8. 
"81hid.. LUI-1662. t. V. p. 17. 
"'lhid.. 1663-1664. t. V. p. 32-35 : Chartevois. IIDGArF. t. 1. p. 371. 



pitoyable dans lequel se trouve la colonie, sans cesse menacée par 1'eanem.i iroquois, et 

imaginent le pire : 

[...j la guerre des Iroquois traverse touies nos joies. el c'est l'unique 
mai & la Nouvelle-France, qui est en danger de se voir toute désolée, si 
de France I'on n'y apporte un plissanl et prompt secours : car, pou 
dire way, il n'y a rien de si aï& à as barbares que & m e ,  quand ils 
voudronf, toutes nos habitations a feu et à sang a la Féserve & Quebec, 
qui est en estal de Mense, mais qui toutefois ne sroit plus qu'une 
p- dont I'on ne poumil pas sortir en aseurance, et ou 1-on 
murmit & faim, si toute la campagne estoit 

Chez les autorités fhnçaises de l'époque, on voit assez tôt Ia nécessité de mater la 

menace iroquoise"', mais les moyens dont on dispose ne suffisent A partir de 

1663, le Roi de France « et son ministre Jean Baptiste Colbert [...] prennent en charge 

les &aires de la Nouvelle-France et rbrganisent son administration ainsi que sa gestion 

économique" ». Cette nouvelk forme de gouvernement entraînera des changements 

importants dans la colonie : nouvde politique de peuplement, instauration d'un conseil 

souverain charge des affaires de la justice, projets de développement industriel et 

amélioration des techniques agicoies'". C'est dans cette foulée que débarqueront en 

Nouvek-France, a l'été 1665, ie vice-roi de l'Amérique, Aiexandre de Proude, 

marquis de Tracy, le gouverneur Courcelles, l'intendant Talon et le régiment de 

Carignan-Saliéres, (( nouvellement amve de Hongrie, ou il s'etoit fort distingué dans la 

guerre contre les Turcs, & qui étoit destiné pour la faire aux iroquois1" ». Des l'hiver 

:'%elations. 1659-l(iti0. t. V, p. 4. 
'"POUT les jésuites. la g u m  a n t r e  les Iroquois s'inscrit directement dans l'entreprise 
d'évangdkation : i( i.,./ nous nous promenons bien plus. sçachans les vœu, les prieres. Les peni~enœs, 
et toutes sortes de bonnes œuvres qui se fonr presque par mut pur la conversion de nos Sauvages ; er 
apprenans les bons desseins que Dieu a iaspirez a piusieurs personnes & grand merile. & procwer La 
destruction de Iïroquois, c'esl-adire, d'ouvrir une pande et spacieuse porte a la publication de la Foi 
et donner entrée aux Predicatem de I'Evangile vers des peuples immenss [...] )I (ibid.. 1659-1469,t. 
V, p. 2 ; Charlevoir, HDGXE, L 1, p. 389). 
' - ~ n  166 1, n'étant pas disposés A faire Ia guerre aux Iroquois. les Français doivent aaxpter de ceux-ci 
les propositons de paix (Charlm~oiu, HLGVF, L. L p. 339-350). 19. ngger. Les indiens, la foumre et les Blancs, p. 389. 

'"~eaulizu. « Introduction », dans Lahontan. 0: t. 1, p. 17-19. 
'x~harievoix, IIDGArF, t. I, p. 38 1. À cette occasion débarquent également en Not~velle-France « un 
grand nombre de Familles quantité d'!dsam des Engag&. les premiers Chmaut qu'on ait \4s en 



suivans Courdes  se met en marche avec ses troupes vers le pays des Agniers et des 

Onneiouts, mais la rigueur de la saison force bientôt les soldats a rebrousser chemin. 

Certes, l'arrivée en Nouvelle-France du régiment de Carignan-Salières ainsi que cette 

premiére expédition a sans doute contribué à refkoidir les ardeurs des nations iroquoises 

qui, avant I'été 1666, s'étaient résolues, l'une après l'autre, à envoyer des ambassadeurs 

dans la colonie pour entrer en paix avec les ~ r a n ~ a i s ' ~ ~ .  Pourtant, il semble que cette 

« politique n des Iroquois, « faite de prudence et de modération face aux Français », ait 

été déterminée davantage par la volonté de se libérer momentanément de ce confiit pour 

concentrer ailleurs leurs forces guemères, dans la guerre qu'ils font au Mahingans et 

aux Andastes à cette même époque1". 

Ces démarches diplomatiques des Iroquois ne suffiront pas à entraver les pians 

des Français ; la paix ne semble pas assez sÙre pour qu'on abandonne complètement les 

projets d'invasion. Les doutes que l'on conserve encore sur la sincérité des Iroquois 

seront bientot confirmés : 

[-.. 1 a peine les Ambassadeurs Iceux des m e r s  et des Onneioutsl 
furent ils eioignks de deuv ou mis journées de Quebec. qu'on apprit 
que quelques François du Ton Sie. Anne. esmu aiiez à la chasse. 
avoient esté surpris par les Apiehrononons. et que le Sieur de 
Travers)., Capitaine au Reginmu de Carignan, et le Sieur de Chusy en 
avoient esté tués! et quelques volontaires faits 

Cet événement suffira à ranimer les troupes et, dès l'automne, l'année de Tracy se 

rendra chez les Agniers où elle incendiera et pillera les villages presque déserts1=. 

Canada : des Bœuls. des Moutons, en un mot. une Colonie plus considérable que celie. qu-on venoit 
renforcer M. Voir également La Polberie, W S ,  t. II, p. 83. 
' - 6 ~  l'automne 1M5, Garacoatié arrive à Québec et &man& la paix au nom des Onnontagub. Peu 
aprés lme.pedition de Courcelies, les ambassadeurs mnnontouans se présentent à leur tour au 
gouverneur Tracy. en mai 1666. el lui font la &me requête. Lis seront K suivis & prés de ceav des 
autres peupl- et enue auues & ceux des Oninëioui et mesme & ceux d ' w é  [...] » (Relations, 1665- 
lm, t VLp. 7). 
"-~eau~ieu. « I n ~ c t i o n  », dans Lahontan, 0, t. 1, p. 20. 
13~elarion.r. 1665-l6Ci6? t. M. p. 7. 
lx« Le Vicew s'&oit flatté de surprendre ces Sauvages : mais des Algonquins. qxi avoient pris le 
devani sans ordre, leur avoient donné l'allarme ; de sorte qu'il n'éloit res1é dans les Villages qu'un 
petit nombre de Vieillards & & Femmes, qui n'avoient pti suivre les autres dans leur retraite n 
(Charlevois. HDGKF, t. i, pp. 386 ; Relaiions. 1665-1666, t. Vi, p. 8-9 ; La Polherie. H=IS. 1. III, p. 55, 
L II. p. 83-85]. 



La paix entre les Français, leurs et les lroquois allait donc être rétablie 

en 1667 et la dizaine d'années qui suMa sera marquée par une accalmie dans la colonie. 

Les habitants, de même que les alliés autochtones des Franpis7 peuvent cuitiver leurs 

terres a chasser sans Maindre les attaques des Iroquois, qyi se foa beaucoup moins 

menaçants, comme l'observe l'auteur de la Relation de 1668 : « Les iroquois même, 

comme s'ils cessoient d'estre et Sauvages et Iroquois, remplissent quelques-unes de nos 

habitations, pendant une bonne partie de l'année, et font leur traite avec nos François, 

avec toute la privauté souhaitabIe [...lu' ». C'est vers cette époque également que des 

Iroquois des Cinq Nations - particulièrement des M e r s  et des Onneiouts - convertis 

au christianisme songent à quitter leur pays pou  venir s'établir auprès des Français. Un 

premier groupe rejoindra les Hurons de Lorette, a Québec, mais bientot d'autres 

formeront une mission près de Montréal, a la prairie'j2. De cette mission un groupe 

émergera quelques années plus tard, en 1676, et se déplacera sur l'le de Montréai pour 

fonder la mission de la ~ontagne'". Pour les administrateurs &ançais, les Iroquois 

chrétiens de Montréal devaient servir i la fois de protection contre les Iroquois des 

Cinq-Nations et d'intermédiaires auprès de ceux-ci dans les négociations fitures. 

Des la fin des années 1660, les Français profiteront de l'interruption de la guerre 

avec les Iroquois et continueront l'exploration du pays, le plus souvent avec l'intention 

d'y faire de nouvelles alliances commerciales ou d'établir de nouveaux postes de traite. 

En 1669 et en 1670, les sulpiciens Dollier de Casson et René Bréhant, de même que 

Cavelier de La Salle, explorent le lac Érié et le lac Ontario a l'embouchure duquel on 

'%es rqrésentants des nations altiées ne sont pourtant pas présents à la rencontre qui a lieu B Québec 
(Havard La grande paÏx de A4untrial de 170 i, p. 56 ; Relations, 1466-1667, t W. p. 2). 
'"~elations. 1667-1668. t. VI' p. 2, 
'32~harlevoix;, IIDGA'F, t. 1. p. 435436 : La Potherie, IlAS, t. 1, p. 315-347, t. III, p. 35 ; Trigger. Les 
indiens, la fuumrre a les Blann. p. 43 1 4 2 .  
i33~elâge. 14 Les lmquois chrétiens des "rkductions". 1667-1770. 1- Migration et rapports avec les 
Français ph, p. 6043. Beaucoup plus tard &KY nouveiies &ions serant formées, Ahasasne et 
Ch~egarchie. Aux mobiies religieux qui ont pu pmvoquer ces migrafions massives des Iroquois, 
Delage ajoute des mot& sociaw~ - « la volonii d'échapper au fiéau social de l'alcoolisme » - et 
économiques - la possibilité de « détourner une parue des fourmrrs en provenance & I'Outaouais et 
du Saini-Laurent pour les divertir. par le Richelieli, vers Albany I...] ou les marchands oiiraient des 
marchandises de traite & meilleure qualité el a meilleur prix n. 



construira trois aris plus tard le fort Cataracoui (ou ~rontenac'~).  En 167 I/ 1672, 

Albanel et Saint-Simon exploreront le nord du pays et atteindront la baie d'FIudsonU5. 

A l'ouest, Nicolas Pmot  et Saim-Lusson se rendent chez plusieurs nations des Grands 

Lacs et, à l'été 1671, rassemblent plusieurs d'entre eues à Sault-Sainte-Marie ou ils 

tiennent un grand conseil pour leur assurer la protection du Roi de France et 

s'approprier leurs Au sud, te mouvement expansionniste fiançais s'amorce 

l'année suivante avec l'exploration du Mississippi jusqu'à la rivière Arkansas menée par 

le Père Marquette et ~oliet'"'. A toutes ces explorations s'ajoute également la fondation 

de plusieurs nouvelles missions par les jésuites, notamment d e s  des Outaouais, de 

Sault Sainte-Marie et de la baie des Puants (baie verte)13'. 

Mais les Français n'allaient pas tarder a connaître les conséquences de ces 

ouvertures vers les territoires et les peuples de l'ouest et du sud. Au milieu des années 

1670, les iroquois, ne pouvant se procurer des foumues au sud1j9, se tournent vers les 

Grands Lacs, partiniliérernent vers ies territoires des Miamis et des W o i s  qu'ils savent 

riches en pelleteries'a. La présence de plus en plus marquée des Français dans ces 

régions leur cause pourtant certaines difficuirés et ils voient d'un bien mauvais œii 

' "~harlaï is .  IIDGVF. t. 1. p. 4 4 3 4 4 4 .  
13'lbid.. t. 1. p. 477478. 
""our le détail de ce rassemblement. voir Charlevoix IIDGNF. t. 1, p. 436439 et La Potherie. //AS. t. 
II. p. 173-130. Denys Deiâge explique ies différentes interpréiations de cette « prise de possession » : 
« Des documeni notari& prennenl acte du geste de fVicolas Perroi et de Saini-Lusson au nom & Louis 
.UV. D'un autre d é ,  la tradition orale des Qibwas en rend compte sur un autre mode, celui d'une 
alliance a des Cins économiques et militaires. La connaiçsance du contexte de l'époque nous p m e i  de 
juger peu fiable l'acte notarié qui formaliseraii pour les Qibwas une assion de Leurs terres et & leur 
souverainié. Dans œ os-ci, c'est la tradtion orale qui est la plus fiable » (« Les principauv paradigmes 
de 1-histoire im&hdienne et I'énide de I'rilliuice hn-mérindienne aux XW' el XViIie siédes 1). 
p. 58). 
'3-~harlevois, IIDGA'F, t, 1, p. 44547. 
'"thid., t .  1, p. 4 0 4 4 5 .  
13'« La chasse est pour ainsi dire depuis que la François sont établis dans le Canada, le premier objet 
de ioum les pierres enue les Iroquois & tous nos alliez, parce les ircquois sont Cori bornez. il y a in% 
peu de pilelerie dans la Nouvde Andeterre. moins encore au sud du wté de la Caroiine, la 
Pin~il\~anie, & la Virginie I...] » (La Potherie, Hi1S, L 4 p. 56). 
'"vers la fin des années 60, tes Iroquois avaient déjà tenté de se rapprocher des (hrtaouais et ces 
négociations avaient mené a h signature &un rraiti commercial en 1673 (Beaulieu. « Inuoduction La 
Nouvelle-France à la fin du S\'lIe siécle W. dans Lahontrüi. O. t. 1. p. 23 ; Hrnwd. La grande paix dc 
Monrreal de 170 1. p. 55). 



I 'aibce qui se prépare entre eux et les nations des Grands Lacs. Les choses se Ment 

lorsque Cavelier de Lasalle entreprend, en 1679, la consûudon de postes de traite sur 

la rivière des Ilhiois aprés avoir fait des alliances avec les peuples de cette région : peu 

de temps près, les Iroquois attaquent les iiiinois et, malgré les tentatives de médiation 

des Français, ils reprennent leur offensive dès I'année suivante141. 

Ces conflits entre les iroquois et les nouveaux alliés des Français prendront 

bientôt une nouvelie tournure en raison, notamment, de I'importance de plus en plus 

marquée qu'y prendront les Anglais. Malgré les tentatives de rapprochement entre les 

Français et les Lroguois depuis la première moine du siécle, ceux-ci ont toujours 

entretenu avec les ~ o ~ l a n d a i s ' ~ ~  et les Anglais un commerce assez régulier. À partir des 

années 70, ces rapports deviennent plus étroits. Charlevoix pense que dés 1674 les 

Hoff andais ont pu inciter les iroquois a reprendre leurs guerres contre [es Français et 

leurs alliés'". II rapporte égaiement que, vers le même temps, le gouverneur de la 

Nouvelle York tente de mettre les koquois de son côté : 

Depaiis que ta Nouvelie York étoit renrrée sous 1-obéissance des 
Andois, le Coionel Dongas qui en etoit Gouverneur. avait eu une 
gande ailetuion a hire donner aux Lroquois les Marchandises a 
meilleur marche, que ne pouvoient faire les ~ ranço i s '~ [  ... 1. 

En 1677, a Orange, se tient une rencontre importante entre les Anglais et les Iroquois 

des Cinq Nations au cours de laquelle il y aura alliance entre les deux groupes'4s. Dès 

lors, les hgiais  appuieront les artaques menées par les iroquois dans la région des 

Grands Lacs. Attirés par les fourrures abondantes de ces régions, ils semblent même 

141~harlevoix IIDGVF, t. 1, p. 459,M 1. Ajant termine a cette date leurs guerres contre les Mahigans 
et les Andas- les Iroquois ont Lout le loisir de mener des auaques conue les ~ U ~ ~ ~ L L Y  alliés des 
Fmçais (Beaulieu. « Introduction. La Nouvelle-France à la fin du W s k i e  », dans L a h o n a  O. t. 
1, p. 21). 
'%air Haan : « [...] the Cov2nant Chain was at first a pragmatic trading alliance berneen the 
Mohawks and the Dutch of Fort Orange ((Albany). It was this alliance, a cimin of "ironn. thai 
dominaleri iroquois relations with New York for most of the sevenleeth centuq » (dans Richier el 
Merrell (éd). Beyund rhr Covenant Cham, p. 42-43). 
143 Charlevoix, /II)GNF, t. 1, p. 452. 

lUlbid., t. 1, p. sMi. 
'"~aan. dans Richter et Merrell (M.). Bqvound the Covenant Chan. p. 43. 



avoir été les principaux instigateurs de ces nouvek  guerres entre les Iroquois et les 

peuples de l'endroit, selon Bacqueville de la Potherie : 

Les Aqiois qui avoient pris sur ies Hollandais, dans la Nouveile 
Hollande, Manathe & O r a n s  &nt amitié avec les Iroquois, qui mal 
beauçwp plus prés de la Nouvelie Angkerre que & la NouvelIe 
France. Les -ois ne pouvoient penetrer jusqu'auii nations qui 
de\bxeril dans la suite nos alliez ils eiyagerenr les lroquois de Caire 
chez eux toutes sortes d'incursions pour entever leurs pelieries, ou 
pour chasser iwii6eremment sur lm terres1*. 

Peu avant le départ de Frontenac, des ambassadeurs iroquois des Cinq Nations, 
- .  

de mème que des représentants des Kiskacons, des Hurons de Michdlumkhc et des 

Miarnis, se rendront à Montréal pour tenter de régier leurs differends, mais les 

négociations n'aboutiront pas'". Lorsque le nouveau gouverneur La B m  d6barque en 

Nouvelle-France en 1682, les conflits persistent toujours et les Français doutent de la 

sincérité des iroquois à vouloir y mettre fin. D'autre part, on craint de plus en plus que 

les Iroquois étendent ieurs offensives et que, appuyés par les Anglais, ils prennent un 

contrôle total de la traite des fourmres, i< ce qui entraînerait la nine de la colonie 

fiançaise'48 n. Charlevoix décrit l'état des choses à l'arrivée de La Barre : 

On fi t  d'abrd observer au Général [à La Barre] que le bui des iroquois 
émit d'attirer à eux ioul le commerce du Canada, pour le ~ransporter 
aux Anglois & aur Hoilandois de la Nouvelle York, par conséquent 
qu'il faiioii regarder ces deux Nations comme nos premiers Ennemis, 
& qu'en effet depuis lontems elles ne cessoieni point d'exciter sous 
main les Cantons à rompre avec nous : que ces Barbares. pour n'avoir 
point à faire a trop fone pimie. cherchoient à nous amuser, tandis 
qu'ils uavailloieni à nous débaucher nos AUiés, ou i dÈtruire. les uns 
après les aulres, tous ceus. qu'ils ne pouvoieni détaclier de nos 
iniér&i ; qu'ils avoieni commencé par les Illinois ; qu'ils nous éioil 
d'une &&-grande imporrance d'empêcher que ces Sauvages ne 
succombassent sous leurs &or~s'.'~[~..j. 

A la suite de l'échec des négociations avec les lroquois et des nouvelles incursions de 

ceux-ci au fort saint-~ouis"~, La Barre décide de mettre B exécution le projet 

156 La Potherie, IL4.7, t. III. p. 55-56. Voir également Charlevoix IIDGXF, t. 1. p. 462.473. 
 harlevoi vois. IIDCSF. t. 1. p. 469. 
lW~eaulicu. « Introduction n, dans Lahontan, O, t. 1, p. 2 1. 
'4gCharl~ois. IIDGIW t. I. p. 471472. 
'5"/hid. t. 1. p. 485486. 



d'invasionL5' qu'il envisage depuis son arrivée au pays. Ses troupes sont pourtant 

insufiisantes pour une telle entreprise et il ne tarde pas à demander i'aide des nations 

alliées qu'il doit rejoindre à Niagara. Mais La Barre et les siens ne seront pas au rendez- 

vous et les aiiiés, qu'on avait réunis non sans difEcuité et qui venaient de faire un trés 
152 long voyage , apprennent bientôt que le gouverneur a signé la paix avec les iroquois. 

Les difficultés dans lesquelles s'étaient trouvées ses troupes l'avaient forcé à 

abandonner l'offensive qu'il comptait mener contre les Iroquois et a convenir d'une 

entente avec ceux-ci par laquelle il s'engageait à ne pas intervenir dans le conflit qui les 

opposait aux illinois et aux Mia~nis'~'. 

Ceux-ci subiront donc de nouveaux assauts des iroquois qui recevront pour lors 

un appui de plus en plus fort des Au lendemain de l'échec de La Barre à La 

Famine, Dongan et les siens manifestent fermement leur volonté de protéger les 

iroquois et s'engagent à les défendre d'une attaque des Français et de leurs alliéslSs. 

Comme toujours, cette alliance ou garantie de protection procède de l'intérêt 

économique des Anglais, qui, dans la même logique, tenteront vers cette époque de se 

rapprocher des nations des Grands Lacs. En l68W 1686, au moment ou ils poussent les 

Iroquois à attaquer les nations alliées des Français aux alentours du lac Michigan, ils 

entreprennent des voyages à MicMimakinac où ils commerceront avec les Hurons et 

151 La Barre avait l'intention d'attaquer d'abord les Tsonnontouans (ibid.. t. 1. p. 487). Peu avant son 
déparl il enverrd « des Colliers auv Onnontayés. a u  -ers & a u  Onneyouths pour ies engager a 
demeurer n e u m  enue lui & les T S Q M O ~ ~ O U ~ ~ S ,  qui I'avoient oEensé, & a qui seuls il en vouloii » (p. 
489). 
'5'11s avaient kt6 rassemblés par du Luth et Nicolas Perrot (ibid, t. 1, p. 186487). 
153 Ihid., t. 1. p. 192493 ; Trigger, Les Indiens, la fourrure et les Blancs. p. 392. Lahontan. qui a 
parlicipé à I'eupédilion el a u  négociations, en fait dans ses ~Voweaur bbyagrs un récit d é W é  dans 
lequel il reproduil le discours prononci par l'iroquois la Granyla (voir O. t L p. 299-3 17). Pour sa 
par& la Potherie présente cet épisode de la façon suivante : « Monsieur de la Barre, p u r  lors 
gouverneur. ayanl amite mules les acres d'hostililé des Iroquois sur nos alliez. resolut de leur aller 
declarer la guerre en 16M. Le sejour que ses troupes furent obligez de faire au fort Frontenac. dans le 
lac Onlario. pendanL sLv semaines, pais e.xmmement marhget~u, causa beaucoup de fi* & si je 
PLLK me senir de cette e.xpressioa Monsieur de la B a m  fut plus heureux que sage. En effet, il 
renouveiia la paix avec les iroquois qui n'avoienl pas uop envie d'avoir la guerre, & il se retira 
adroitement avec sa petite armée, accablée de fîtivres d de maladies » (LUS, 1. Ui, p. 56-57). 
' H ~ ~  semble que les Mahipns leur aient kgalement fourni de l'aide (Charlevoix, IIDGA'F, t. 1. p. 195). 
'551hid.. t. 1- p. 500-501, 508, 



les Outaouais156. Par ailleurs, les Français avaient depuis plusieurs années perdu 

beaucoup de crédit auprès de leurs alliés, particuli&emeat mprès des Hurons et des 

Outaouais qui semblent se rendre compte qu'eues ne peuvent pas compter sur eux pour 

assurer leur défense. Elles remarquent également que leur statut d'alliés semble n'être 

pIus aussi important pour les Français lorsqu'arrive le moment de négocier avec les 

iroquois. Charfevoix rend compte des paroles prononcées par un chef des alliés après 

que lui et les siens aient appris la nouvelle de la paix signée par La Barre en 1684 : 

Ils [les coeduaeurs fraaçais qui avaient aocompagné les ailiésjusqu'a 
~ ~ e n ~ q u i a e s n é a n m o i m p w r q u e l q u e s ~ q u e ~ ~ u  
[les alliésj leur firent avec un sang hi4 qui marquait beaucoup plus & 
recrPntimenL que s'ils eiisseni parlé avec empriement. 
Les Ch& leur direru que ce n'étoii pas la b e r e  fois qu'ils 
s'apercevaient que leur intérél n'enlroit dam les enueprises des François, 
qu'aritani que nous y uowions nom a v i i  ; mais qu'ils n-en semient 
plus les Dupes : que désormais Ononlliio ne les feroit sortir & chez eu. 
que quand il leur corniendroit de le îàire, & qu'ik le laisseroient v u i k  ses 
diîTérends avec les iroquois. conue lesquels ik sçaiiroieril bien se dérendre 
sans lui, quand ils en seroient attaqiaés'57. 

Cet &&ment avait alimente h méfiance des alliés à l'égard des Français. 

Constatant dés 1685 l'importance de ces tensions entre les différentes nations 

autochtones et européennes et le danger qu'elles représemaiem pour la survie de la colonie, 

le nouveau gouverneur Denonde entrevoit aussitôt, comme son prédécesseur en 1682, la 

nécessité de fàire la guerre aux iroquois : 

L e s c o n n o i s s a n o e s q u e I e n o w e a i l 6 0 u \ ~ p i i t d e s ~ c h i ~  
ausqueiïes il s'appliqua beauanq pendaru ïHy\tx le coahmemt dans Ia 
& que nws n'aurions jamais les iroquois pour Amis. & que pour 
n'mou pas mjours sur les bras un Enriemi imx,mmOde & daryereu. il 
 moi^ a quelque prix que œ fbk le ditmue, ou du moins I'humiiier & 
1-aîXoibiir & sorte, qu'il fût mnvaint & rechercher noire AUianoe, & & s'y 
maintenir. Ii lùt sunail persuadé qu'il n'y a d  que œ seul moyen & 

le comnaerce, qu'on pw\'oil compler & voir b i d  réduit a ries 
pour p u  que les choses dememsmt dans I'W oit elles &oient [...lis. 

'j61hid., t. I- p. 502 : Trigger. Les Indiens, lafoumtre et les Blancs, p. 394 : Beaulieu. (t Inîroductron jk, 
dans Lahonmn O, L 1, p. 23. 
'5-~harl~ai~ //MAfF. L 1, p. : Lahonw O, t 1. 300-302. 
' 5 8 ~ h a r t m i q  IIffiNF, tt. 1. p. 497498. Toujours dans œtte ~ v e ,  Denomille avait envisagé dès 
son arrivée daas le pays de consuuire un fon à Niagara. Ce poste permetuail aux Français d-exercer un 
ceriain controle sur les allers et venues des Iroquois, mais surtout des Anglais qui  M e n 1  leur 
commerce avec les nations des Grands Lacs. Cellesci pourraient, de plus, y trouver un Lieu de refuge 



À partir de l'de 1686, Tonti, du Luth, Bourgdot, Pemt et La Dunumye matent tout en 

czwre pour rassembler le pius de gumiers possible dans la région des Grands Lacs et, en 

juin 1687, ils accompagnent avec leurs troupes l'année de  eno on vil te^^^ qui se dinge vers les 

~roquois'~. Aprés avoir subi quelques pertes en chemin, les Français parviennent aux 

villages des Tsonnontouans, mais ceux-ci, avertis par les ~n@ais'~', se sont déjà réfugiés 

chez les ûoyogouins. Comme en 1666, les Français doNent se m e n t e r  de piller leurs 

installations et d'incendier les cbamps et les réc01tes'~'. 

Pendant les années 80, tous ces événements corrtniueron~ donc à imnlgfier les 

tensions entre les d i f f b  acteurs tant autochtones qu'européens. Par rapport a la premiére 

momé du siècle, les conflits entre les Amérindiens qui aüaient naître ou qui se pourSuivraient 

au cours de cette periode ne concecnerom pIus uniquement les diffétemes nations, mais 

s'inscriront bientôt dans un cadre beaucoup phs kge, celui de la rivalité grandissante entre 

les puissances coloniales pour le contrôle du commerce et du territoire américains16'. 

Pourtant, I'échec de I'expedition de Denonde et l'état dans lequel se trouve leur 

commerce avec les nations des Grands Lacs forceront les Français à emreprendre des 

négociations avec les ~roquois'~~. À l'automne 1687% des Orinontagués s'étaient rendus au 

fort Catarar;oui et avaient capturé quelques Français, pour riposter contre l'action de 

tors de lelus voyages. La cunstntcuon de œ fort n'aura pounani lieu que &Y ans plus tard, en 1687. 
et n'aura pas le sucais que l'on espérail (ibid, L i p. 498499,518). 
159 Au total. le contai mené par Denomille comprend t< huit-cent trente-deus Hommes des Troupes du 
Roy, [... 1 environ mille Canadiens [...] & misceni Sauvages » (ibid, L 1 p. 5 11). 
 va va nt celte expédition. penâant qu'il était au for1 Cataracoui. Denonville azit capturé plusieurs 
Lroquois el les avait envoyés a u  gaières de France (ibid.? L ï, p. 509 ; La PotMe, tttlS, t. UI. p. 62). 
161~harlevois précrse que les Anglais avaient fourni des armes et des munitions A ceux- des 
T S O M O ~ ~ O U ~ ~ S  qui on1 eu a affronter Ies Français (HDGXF. t_ I+ p. 5 17). 
'c~harla-ois. I f f f i X F ,  t. 1. p. 5115 18 ; La Potherie, !US. t. III! p. 57-58. Pour des détails sur les 
pn5pum.k de e u e  eupédition dans les Grands Lacs voir Lahonran, O, r. I, p. 344357 ; La Potherie, 
f iS .  L IL p. 188-209. 
%eaulieu, 4< tnnoduction », dans Lahontan, O, t. 1, p. 21. Depuis les armées 1670, les ri\alit& 
commerciales et mihiaires enue les Français el les Anglas ne cessent d'augmenter, au point qu'elles 
s'étendent a l'e'dérieur de la colonie laantienne, notamment en Acadie el jusqu'a la baie d~Hudson 
(p. 24 ; Char1evoi.1; HDG:i-F, t i, p. 46743.47648 1.504-507). 
I%a\ard La grande poix de iLlontnhl de 1 701. p. 58. 



Denode qui venait d'envoyer quelques-uns des leurs aux Les tentatives de 

négociations des Péres Larnberville et Vaiiiant de Gueslis imiteront les Iroquois a envoyer 

deux ambassade~l~ à Montréal dont la seconde, menée en juin 1688, se soldera par une 

entente entre les Français, les Onnontagués, les Onneiouts et les ~opga i ins '~~  

Mais cette paix ne devait pas plaire aux alliés des Français, comme le remarque 

Ctiarlevoix : (( [...] ces Peuples fù[rent] persuadés que les Carxions ne traitroient pas de 

bonne foi [...]. LI y en eut même, qui eurent honte pour nous d'une paix, dont les Iroquois 

paroissoient vouloir nous imposer les conditions avec hauteur'6x ». A I'éîé 1688, 

Kondiaronk, Ie chef des Hurons de Michillunakina . . 
c, se rend au fort Cataracoui où il apprend 

la nouveiie de la paix que s'apprêtent à signer les Français et les Iroquois. Mécontent de ne 

pas en avoir été avisé plus tôt et croyant que les Français négligent encore une fois les 

int&èts des siens, il se rend avec ses hommes a l'endroit où doivent passer les ambassadeurs 

iroquois. Lorsque ceux-ci arrivent en6n, les Hurons en tuent quelques-uns et font croire aux 

autres que les Français sont les instigateurs de cette action funeste : 

De leur coté, les Anglais ne se réjouiront pas plus de cette ouverture diplomatique des 

Lroquois du cote des Français. Parce qu'ils craignent de perdre ainsi lm principaux 

fournisseurs en foumires et la possibilité de commercer, par leur entremise, avec les nations 

165~harlevois, lIff iArF, t. 1, p. 524. 
'66peu a p k  l'assaut du fort Cataracoui, les Anglais aiaient réuni il Orange des députés iroquois et 
amietu déterminé les conditions seion lesqueiies devait se h i re  La paix avec les Français. Dongan 
exigeait entre autres le retour des Iroquois chrétiens de Moniréal dans leur pays nad. Lors de la 
premik des deux am- de 1688, Haaskouaun, un Tsonnonmuan, avait fait part a Denondie de 
ces proposirions, qui n'avaient pas éIé bien accueillies (ibid., r. l, p. 525-5161. 
'6'lbid.. t. 1, p. 528-529. 
: 6a lbid., t. i. p. 534. 
%ahontan, 0. t. [. p. 441 ; a [... 1 quoique les Iroquois eussent paru d'abord détrompés de la prétendul! 
mauvaise foi du Gouverneur Générai nous verrons bientôl ou qu'ils avoient hl sembIani de I'êue. ou 
que le grand nombre ne fiit pas làché d'avoir un pré te.^ aussi plausible de recommencer la guerre » 
(Charlevois, HffiXF, L i, p. 537). 



des ûrands Lacs, 1 s  Angiais tenteront a leur tour d'entraver h p o d e  des négociations 

avec les Français. Charlevoix résume bien la situation : 

Ayant appris que les Iroquois s'apprêtent a envoyer de nouveaux ambassadeurs à 

Montréai, ils les empêcheront d'effectuer ce voyage et de traiter avec les Français en 

leur absence17'. Ainsi' derrière ces négociations frauco-iroquoises, apparait dès lors plus 

ouvertement la rivalité entre Anglais et Français qui devait, la m h e  année, être 

sanctionmie par le début de la guerre de la Ligue dlAusgbourg de l'autre côté de 

1'0céanln, ainsi que par le projet d'invasion de la Nouvelle York mis sur pied par le 

rrouverneur  eno on ville"'. 
b 

En 1690, le nouveau gouverneur Frontenac se chargera d'exécuter ce projet qui 

n'aura pourtant pas les résultats escomptés'7J. Préalablement destinée à entraver le 

commerce entre les iroquois et les Anglais en discréditant ceux-ci aux yeux des 

premiers et à regagner l'estime de leurs alliés175, cette entreprise sera chez les Français 

appuyée de nouvelles tentatives de rapprochement avec les Cinq-Nations : K piein de 

confiance qu'il [Frontenac] y reussiroit, if fondoit principdement son esperance sur ce 

- -  . . 

' " l t ~ G t ' ~ .  t .  1. p. 539. 
i T I  Charlevois, IIDGNF, t. 1. p. 538, 
"ka guerre de la Ligue d'Augsbourg oppose la France A plusieurs autres pays ou ~tats. principaiement 
1'Angietex-re, 1-Espagne , certaines principauks allemands, la HoLlande et la Suéde. Ce confli~ 
wmmençé en 1689, se termine huit ans plus tard avec la signature du trailé de Ryswick 
"3/hid., t. 1. p. 54 1-542. 
""~n 1690. les Français méneront trois expéditions : la premiére. dingtk par Sainte Hélène et Mantet, 
panlent a envahir Corlard (Schenechmiy) ; a p k  avoir pris Sementheis, Hertel et ses uoupes 
rejoignent le parti de PorineuT a Casco baye (Kaskebé) doni les dirigeants seront forcés de se rendre. 
Mais ces conquêtes ne dureront qu'un temps et les Anghk ne iarderont pas a reprendre leurs 
possessions. Pour une description des ces exp&tions. voir La Poiherie, L III, p. 6 1-83 et 
Charlevoix, HDGXF, L. ii, p. 43-57). 
1 3  Charlevois, /fl)GtrF2 t. 11. p. 43. 



que cette Nation lui avoit donné pendant son premier sejour dans ce pays1", de 

grandes marques d'estime & d'attachement à ça Personne [...]'n». Les prisonniers 

iroquois que Frontenac avaient ramenés des galères et qu'il accepte de rendre aux 

Iroquois ne suf£isent pas toutefois a convaincre ces derniers de négocier la paix avec les 

Français. Les deux ambassades qui se rendront chez les Lroquois en 1689 / 1690 se 

solderont par un échec"8. 

Jusqu'en 1693, les Iroquois ne cesseront d'attaquer les Français et leurs alliés. 

En 1691, ils font des incursions à Pointe-aux-Trembles, puis à La ; l'année 

suivante, ils menacent de s'en prendre aux habitants de  ontr réal'". Plus à t'ouest, la 

guerre se poursuit toujours entre certaines nations des Grands Lacs - dont les Miamis 

et les ~llinois'~'- et Les Iroquois qui, en revanche, continuent de négocier avec les 

Outaouais et les ~urons'~'. Les négociations menées en 1689 seront suivies de sérieuses 

tentatives de la part de Frontenac et des Français pour empêcher cette alliance183. En 

1692, constatant l'ampleur des dégâts qu'ont fait les Lroquois dans la colonie et dans les 

Grands Lacs au cours des dernières années, Frontenac cherche a intimider les Agniers, 

ceux qui lui causent le plus de tort, et entreprend une expédition contre eux. Pour cette 

' - '~n 1689. Frontenac en était son deusieme mandat de gowemeur général de la Nouvelle-France. le 
premier ayant duré de 1673 a 1682. 
'--1hid.. 1. I. p. 562. 
"A l'automne 1689. Frontenac envoie une ambassade chez les Goyogouins pour leur annoncer le 
retour de lwrs prisonniers (dont faisait partie le prestigieux chef Ariouaé) et pour leur proposer de îàire 
Ia paix. Au mois de mars de 1-année suivante, les Lroquois revienneni à Monlréal, mais les négociations 
n'aboutisseni pas. Ariouaé incile alors les Français a envoyer une nouvelle ambassade qui n-aura pas 
de meilleurs résultats que la première (La Potherie. tt.l$ L Lü. p. 62-74 ; Charlevoix, HDG:VF, L L p. 
563-566 ; Havarci, La grande pmx de Jdonfréd de 1701, p. 58-59). 
''9~harla-oix-, IIDGSF. t. 11. p. 94-95. 
'8Ulbid., t Il-  p. 125-126 ; La Potherie. IMS, t. III. p. 166-169. 
'S'~har~a-ois. IIDGhrF, t. 11. p. 100. 136 : La Pothene. /;AS. t. III. p. 152 ; Havard lagrande poix de 
Montréal de 1 701. p. 67. 
is'~har~a-oi y IfLGVF, t. i, p. 566-567 : La Pothene, I L 3 S  t. III. p. 60. 
"'~rontenac inait élé inforné de ces ndgbciations secrétes entre les Iroquois et les Outaouais par le 
Sieur Joliet qui  lui avaii été envoyé à l'hiver 1689 par la Duranlaye. commandant a Michillimakinac. 
ei les missionnaires de l'endroit (Charlevoix, HDG:VF, L i, p. 567-568 ; La Potherie, H4S, L IIL p. 60- 
611. L'année suiante, il envoie a Mchillimakinac un convoi pour dissoudre cette alliance qui se 
prépare et consolide, du même coup, ses liens avec les nations des Grm& Lacs (La Potherie, ii-iS, L 
111, p. 74 .  



entreprise, il tente d'engager avec le reste de ses alliés, mais ceux-ci tergiversent'". 

L'expédition aura Lieu néanmoins et, au début de  l'année suivante, le gouverneur et ses 

troupes iront dévaster les villages agt~iers'~~. 

Dans la même année 1693, les Omeiouts enverront a Québec deux ambassades : 

une premiére en juin, puis une seconde en septembre. T a r e h  le porte-parole de cette 

nation, y présente des propositions de paix au gouverneur Frontenac, mais celui-ci 

refuse chaque fois de les agréer : d'abord, parce qu'elles ne représentent pas la volonté 

des Cinq Nations, mais celle des seuls Onneiouts ; puis, parce que l'ambassadeur lui 

o E e  de venir négocier la paix à Orange en compagnie des 

Mais les négociations ne seront pas abandonnées et, dès le début de l'année 

suivante, on apprend de deux Onnontagués venus à Montréal que des députés iroquois 

doivent bientôt arriver dans la color~ie'~~. Au mois de mai, Theganissorens et d'autres 

ambassadeurs iroquois viennent rencontrer Frontenac à Québec où ils tiennent cc un 

conseil soIemnel dans la sale du Conseil souverain'88 D. Frontenac insiste pour que les 

Iroquois cessent leurs guerres avec les nations alliées des Français et leur demande de 

lui envoyer des prisonniers afin de témoigner de  leur bonne foi. En août, des 

mbassadeurs goyogouins et tsonnontouans se présentent à nouveau à Québec, mais les 

négociations n'aboutissent pas, parce que les iroquois ne sont pas tout a fait résolus à 

comprendre les nations alliées dans la paix qu'ils veulent faire avec les ~ r a n ç a i s ' ~ ~  

Depuis la premiere ambassade des Iroquois en mus, ces alliés avaient eu l'occasion de 

faire connaitre aux Français leur méfiance à l'égard des ~ro~uois'". Après avoir refiisé 

les ofies des Goyogouins et des Tsonnontouans, Frontenac alimentera aussi cette 

'%'harlevoix. IIDGL'F. t. II. p. 1 16. 
1851hid.. t. II. p. 126-128: La Potherie. IIAS. 1. III. p. 169-175. 
'%c'est ce qui abait été convenu lors d'une rencontre tenue A Change en févier de la même année 
entre les Imquois et les Andais (La Poherie. H4S. L LLL p. 200-20 1). Pour la descriplion des deux 
renconues lenus ii Montréal, on consuhera La Potherie, H4S, L iii. p. 179-182, 1W-19 1 el 
Charlevoix HDGh'F, L li, p. 130-13 1, 135-137. 
ls'L,a Potherie. IlclS. t. [II, p. 198-199 ; Charlevoix, I/ffihrF, t. I l .  p. 138-139. 

Pocherie, 1lA.S. 1. III, p. 201220 ; Charlevoix. IIffiNF, t. 11. p. 139-140. 
i 8 % Potherie, 11.4.9. t. III. p. 230-244 : Charbois, IIDGVF. t. Il, p. 141-143. 
'% Potherie. II.4S t. I I I .  p. 220-226 ; Charlevois. IIDGX'F. t. Il. p. 140. 



méfiance : les ayant rassemblés dans un conseil particulier, peu *rés le départ des 

Iroquois, en septembre, il les incitera à l'appuyer dans sa guerre contre l'ennemi : 

Je dois vous avoir ute toure la dejance que iesAng10is. h u p s  & 
Iroquois avoienf wulu vous donner, &jusques à ce remps-là je ferai 
mes prepmcztifi pour le printemps. Je imrs exhorfe donc mes en /ans de 
/ ire des m i s  srrr norre ennemi commun orim.ror que vous serez de 
rerour chez VOUS. & que vous n 'alliez point cher les Sioux. ny chez les 
O h e s ,  qui sont alliez des Islinois, comme j 'ai apris que vous aviez 
envie ; & ou conrraire que wus  founiiez mures vos annes conlre 
i 'iroquois. comme je firai de mon côre. jusqu ü ce que je v o u r J î e  
savoir qu'ils soienf venus tout de bon nie demander la paidg*. 

S'il est si dBciIe d'en venir a une entente entre les Français, leurs alliés, les 

Iroquois et les Anglais, c'est, comme nous l'avons déjà observé, parce que chacun de 

ces groupes est divisé et que, par conséquent, les intérêts sont multiples. Alors que les 

négociations des années 1690 entre les Français et les iroquois laissent entrevoir une 

mince possibilité d'accommodement, fa région des Grands Lacs continue d'être le 

théatre d'une autre joute diplomatique, pour le moins incompatible avec la première : 

cele réunissant les Hurons - ou certains de ceux-ci - et les Iroquois, eux-mêmes 

appuyés dans leurs démarches par les Anglais. Il y avait déjà quelques années que ce 

commerce s'était établi. Vers 1695, un chef huron nomme le Baron envoie des guerriers 

hurons chez les Tsonnontouans où I'on conclut une allianceD2, qui sera renouvelée dès 

l'année suivante lors de la venue d'ambassadeurs iroquois qui se rendent a 

tulichillirnikir~ac~~~. Même si les Français parviendront a dissoudre cette union, en y 

soustrayant les Outaouais que le chef huron avait inclus dans le traitéiN, certains 

' " ~ a  Potherie. /US, t. III, p. 244-245 ; Charlevoix, //DGttF. t .  Il' p. 143. 
19%a Potherie. I fAS,  t. 111, p. 260-262 : Charlevoix IIDGA'F, t. II, p. 156. 
'93~harla.ois. /IDGVF, t .  1 1 .  p. 152. 
'*~our y amver. les Français mettront tout en œuvre. En 1696, ils ont conscience cies dommages 
p o u u m ~  résuiter de oeue ahance, aimme l'observe la Polherie : M I'on se senii de toutes sortes de 
moyens pour fitire revenir ces esprits chanceh .  ii leur o f i r  de leur donner œ qui resloii de 
marchandises dans les magasins de Michiiimakinak au méme prk que l'on avoii accoutume, même A 
crédii ; dans l'altenie de nos vaissea~v que 1-on disoit érre retardez par les vents conuaires : I'interêl 
seul animoii rzs peuples, & ïembarras o i ~  l'on émit de &&ire leur passion nous e.xposoii à de 
cruelles disgram ; car e n h  dés que ces nations quitteron1 nos inlerêts ce sera une caîastrophe dans le 
Canada. Ils en sont le soülien & le bouclier, ce son1 eux qui tienneni les iroquois en bride dans tous 
l e m  partis de chasse qu'ils soni obligez de faire hors de chez e u  pour pouvoir subsister. Bien plus ils 



Hurons continueront d'exerer leur influence et s'acharnant pendant les années qui 

suivront a se défaire de I'allim~ fkmçaise. Pour leur part, les Anglais poursuivent leur 

entreprise d'intimidation auprès des Iroquois ; selon Charlevoix, ils sont prêts a tout 

pour servir lem intérêts commerciaux et miiitaires à l'égard des Français : 

A cela prés le Canrons co- B suivre penàanl quelques amies 
Ie plan & conduire, doni ils ne s'éuiient poini érarrés depuis le 
commencement de la guerre, & qui consistoit a négocier ck lems en 
tems, sans jamais rien conclure, & a nous harwler sans cesse ; mais à 
s'adter, lorsquïls &oient ie plus en eiat ée nous faire de mal. Les 
Anglais & leur &té ne discontinuoienl pini de leur dire que tôt ou 
tard ils déuuiroienr la Cdonie Française, & c'émit principalement pour 
les enuttenir dans ceue pensée, que chaque aanées iis fkhient courrir 
le bmit d'un grand armement pour assieger Q~ebec '~~ .  

L'échec des dernitires négociations avec les Cinq Nations, la kgiiité de 

l'alliance avec les nations des Grands lacs et la volonté de faire valoir aux yeux de 

celles-ci la force des armes fiançaises incitent Frontenac à mener, en 1696, une nouvelle 

expédition contre les iroquoisi%. Après l'échec des Français, en janvier1'', Frontenac 

lui-même quitte la colonie en juillet et marche avec ses troupes vers les villages des 

Omontagués. Ceux-ci avaient cependant quitté les lieux et s'étaient réfùgiés chez les 

Omeiouts et les Goyogouins. Encore une fois, après avoir fait des prisonniers, les 

Français brûlent les villages et les vivres des Iroquois et reviennent dans la colonie198. 

Cette expédition, a sans ètre décisive sur le plan militaire'99 n, semble avoir 

considérablement afhibb les Iroquois. Depuis la fin des années 80, les guerres contre les 

Français et leurs allies avaient été très néfastes pour les nations de la Ligue. Entre 1689 

et 1700, le nombre de guerriers diminue de moitié. De mème, les maladies et 

l'émigration vers les réductions chrétiennes de Montréal contribuent fortement au déclin 

de la population pendant cette période. D'une autre manière, les divisions de plus en 

portent jusques dans le centre & leur paiS le fer & le feu » (La Potherie, H4S. t Ili. p. 262 ; 
Char1evoi.r HDG5F. L LL p. 162-163). 
'g5~harlevois, IIDGA'F. 1. Il, p. 137. 
lS/bid.. t. 11. p. 161-162. 
lg'lbid., t .  Il. p. 166-167. 
'gslbid.. t. II. p. 168-175 
'qavard La griwrde paix de .tfontï-en/ de 1701. p. 75. 



plus marquées au sein de la Ligue et a f'intt5kw de chacune des nations minent 

égaiement les forces des Iroquois. Sans ètre pour tout cela réduits aux dernières 

extrémités, les iroquois, épuisés, entreprennent des démarches diplomatiques auprès des 

~ran~ais~"'. 

Les négociations s'amorcent donc dès le début de i'année 1697 lorsque trente à 

quarante Onneiouts se rendent a Montréal et manifestent la volonté de s'établir parmi 

les iroquois chrétiens. Frontenac renvoie ûtaxesté, un Iroquois du saut Saint-Louis, 

chez les ûnneiouts qu'il convie a Montréat. ûtaxeçté reviendra dans la colonie en 

n~vembre'~', accompagné d'ambassadeurs de sa nation et de celle des Onnontagués. 

Les négociations tenues à Québec ne seront cependant pas conduantes, puisque le 

députés des trois autres nations iroquoises sont absentsx2, tout comme c e u  des nations 

alliées qu70taxesté et les autres ne semblent au reste pas prêts d'inclure dans le traité de 

p k 2 " j  - 

Entre temps, dans les Grand Lacs, des digérends surviennent entre les aUiés des 

Français et les hfiamis. Ceux-ci, attaqués par Ies Sioux, avaient résolu de se venger et 

avaient même tué quelques Français qui traitaient avec Ieurs agresseurs. Parce qu'ils 

craignaient que la fureur des Miamis les pousse à s'unir aux Iroquois, les nations aliiées 

avaient décidé d'en informer Frontemc et avaient mené une ambassade dans la coionie 

au cours de l'été. Lors de ce rassemblement, Frontenac avait tenté, a sa façon, de 

'"lbid.. p. 65-75. Par ailleurs, comme le remarque Charievoix. il semblc qu'au lendemain de 
1-e.Wtion de 1696, Fronienac se rend compe que La suprématie des Français sur les hoquois et 
l'accablement de ceux4 a ce moment précis peuvent lui être profiiables pour I'avenir : « Cependant le 
Gouverneur Générai, non sedenieni croyoit avoir bucoup  lait en humiliant les Lrquois ; mais 
comme il étoit insvuit que la diseue des vivres n'éioii guéres moins grande dans les Cantons, ou il 
avait pénéué, que dans ceux, qu'il avoii ravagés, & que la Nouvelle York n'émit d e m e n t  en élat de 
leur en fournir, il se fiana que cette Nation, pour biler sa mine entiere, accepteroit la pair aux 
conditions, qu'il lui plairoit de lui unposer » (HDGXF, tt. LI, p. 176). 
'O'kestd etait revenu entre temps dans la colonie pour annoncer à Frontenac le retard de cette 
ambassade a s'assurer de la bonne récepion que lui réserveraient les Français (La Polherie, H4S, t 
ILI, p. 296-297 ; Charlevoiu, HffiXF, L ii, p. 209-2 11)). 
'O'E~ fb-ricr. peu après l'arrivée cies Onneiouts. &ux Agnicrs s'étaient rendus à Montréal ct, au nom 
de leur nation, avaient offen la paix à Frontenac. Méfiant, celui4 avait rrfùsé l e m  0% et avail 
même cru plus prudent de les garder en otages prés de lui (Charlevoiu, HDGXF, L II, 200-201 ; La 
Polherie, H-IS, t. ILI, p. 285-286). 



limiter les dégâts : rc Tournez seulement votre casse-tête sur le pais de l'Iroquois [...]. 

Si vous rougissez la terre du Miami, vous risquerez de voir dever souvent les 

chevelures à vos femmes & à vos dansm M. 

Ces nouvelles tensions n'daient pas manquer de compiiquer les choses, tout 

autant d'ailleurs que la signature du traité de Ryswick qui en Europe, mettait fin aux 

conflits entre la France et ~ ' ~ n ~ l e t e r r e ~ ~ .  Sur le continent nord-américain, La paix de 

Ryswick modifiait les enjeux des négociations entre les Français, les lroquois et les 

Ii s'agissait pour les An* d'empkher leurs alli6 iroquois de 
pwtsuivre la guerre qu'ils menaient conue la Nouvelle-France. afin de 
répondre à leur logique de souverainelé sur I'iroquoisie. Le mi ré  de 
Ryswick ayant e W é  la paiv entre les sujw de Ia Couronne an&% 
et œitu du Roi-SoleiL les Iroquois devaient faire la paiv avec ia 
Nouvelle-France. mais la faire par leur envernise. Pour les Français. il 
s'agissait au contraire de conclure une paix avec les Lroquois 
indépendammeril du iraité de Ayswids et au besoin de l'activer par des 
menaces mi1itaife5~. 

Ainsi, lorsqu'en j d e t  1698 les Français apprennent de Tegayesté, un Iroquois du saut 

Saint-Louis arrivant d'Orinontagué, que les lroquois sont prêts à faire la paix avec les 

Fmçais. mais non avec les alliésm7, il semble que les Angais soient déji occupés à 

éteindre le feu des négociations franco-iroquoises. Dans ce but, Bellomont, le 

gouverneur anglais, rassemble a Aibany les nations iroquoises qui continuent pourtant 

d'êtres méfiantes, préservant ainsi N une marge de manaeune en vue de négocier 

séparément avec les ~ r a n ~ a i s * * ~  n. À l'automne, le fiére de Tegayesté se rend a 

Montréal et annonce la venue prochaine d'ambassadeurs iroquois. Les Anglais 

réussiront cependant a annuler l'exécution de cette ambassade209. 

' U 3 ~ h a r l ~ o i x  IIDGXF. tt. II.  p. 199.221-222 ; La Potherie. IUS t. 111. p. 285. t. IV1 p. -8. 
'%a Potherie. IIRS. t.  [Il. p. 305. Voir égaiement p. 299-3 10 et Charlsvoix. IIBGXF, t. II. p. 210-2 15. 
-U5~harlevoi~ IIDCit\'F7 t. JI. p. 225 : La Potherie. IMS. t. IV. p. 88. 
'LX'~avard ID grorrde paix de Itfuntreol de 1701. p. 80. 
'%a Potherie. IMS. t. IV. p. 98-99. 
 amrd rd La grande paix de rCfonrréol de l7Uf. p. 84 ; W m l l .  A n  Ahidgrnent ofthe lndtan .Jflairs 
f..-1, p. 28-30. 
'*II n'y a pas que les manm-res des AngIais qui ont conmbué A dissoudre les tentatives de 
négociahons enue les Français ei les Lroquois ceue année-là. Dés le priniemps les Français avaient été 



A ilouest, vers 1698, les tensions continuent entre les diRerentes nations alliées 

des Français. Dans leur projet de paix génétale, ceux-ci, en même temps qu'ils 

négocient avec les iroquois, doivent veiller a renouveler constamment l'alliance avec les 

nations des Grands Lacs qui ne cesse de perdre des plumes210. Depuis 1695-1696, les 

Français ont dû abandonner plusieurs postes de traite dans cette région et leur présence 

moins réguiiére auprés des Amérindiens incite plusieurs de --ci it se tourner vers les 

Iroquois et les Anglais2". Pour empêcher que ce mouvement ne s'étende à toutes les 

nations et que s'écroule du même coup leur réseau commercial déjà menace, les 

Français, jusqu'a 1 70 1, réuniront leur alliés à plusieurs reprises soit à Michillirnakinac, 

dans la région Grands Lacs, ou dans la colonie, à Québec, mais surtout A   ont réal"^. 
L'année 1699 s'amorce avec la reprise des négociations franco-iroquoises 

interrompues au cours de l'automne précédent. Theganissorens, un chef onnontagué, 

fait savoir aux Anglais son intention d'envoyer une ambassade chez les ~ r a n ~ a i s ~ "  ; dès 

le mois de mars, des représentants omontagués, onneiouts et goyogouins vont 

rencontrer à Montreal le nouveau gouverneur Callière qui poursuit la potitique de son 

prédécesseur : il exige des représentants des Cinq Nations iroquoises, l'inclusion des 

nations alliées dans le traite et le retour de tous les prisonniers fiançais et 

auto ch ton es"^ Mais ces deux dernières conditions ne semblent pas être faciles à 

remplir a ce moment, puisque les nations d'en haut - motivées par Frontenac au cours 

informés que des ambassadeurs onnontaguks devaient se présenter a Montréal au mois de juin suivant 
pour négocier une paix. Peu aprés, des Algonquins avaient surpris un parti &Iroquois et avaienl tui. 
entre autres, un de leur ch& la Chaudière Noire. il semble que cette altercation ail forcé les 
Ormontagués à interrompre momentanémeni leurs démarches diplomatiques auprés des Français et de 
leurs alliés (l-iavard, La grande palx de A4onrréal de 1701, p. 83 ; Charle~otu. Hffi::VF, L IL p. 224 ; 
La Potherie. H=IS. 1. IV, p. 89-90. 109). 
"%favard La grande pair de rLlonrréal de 1701. p. 99. 
=" lhid.. p. 95-96 
'"À Michillimakinac, en 1698, les Français tenteront d'empêcher leurs alliés d'endosser les 
propositions du chef huron dissideni Le Baron  don^ l'amitié avec les iroquois risque de leur làire du 
ton (La Potherie, &4S, 1. IV, p. 20-24). En juillel, puis en aoiit de Ia même année, Frontenac tien1 d e u  
assemblées avec plusieurs de ses alliés, qu'il charge de demeurer en paix entre e u  el de laire la guerre 
a u  lroquois ( lbid.  L IV, p. 30-39.43-73). 
"3~avard La grande paix de Montréal de 1 701. p. 85. 
%a Potherie, II.4.Y t. IV. p. 115-122 : Charlevoix IIIXh'F. t. II. p. 237-238. 



des années - continuent toujours d'attaquer les En mars, de 

même qu'en septembre, lors d'une autre assemblée a laqueile participent cette fois des 

Tsonnontouans et des Goyogouins, les ambassadeurs exigeront des Français qu'ils 

fassent cesser les attaques de leurs alliés, qui semblent a ce moment constituer la 

principale a pierre d'achoppement >r à la poursuite des n&~ciations~'~. 

C'est entre 1700 et l'été 170 1 qu'allaient se jouer les dernières &es de cette 

longue démarche diplomatique devant mener à la rencontre de juiIIet-août 170 1. Aprés 

la visite, en mars, de deux ambassadeurs iroquois a  ontr réal^': se tiendra au même 

endroit, en juiliet, une rencontre plus importante réunissant les Français et des députés 

tsonnontouans et goyogouins. Ceux-ci réitkrent leur volonté de voir cesser les hostilités 

des nations alliées et se montrent disposés à rendre les prisoMiers fiançais et 

 amérindien^^'^. Comme l'explique Gilles Havard, ces résoiutions ne sont pas encore a 

ce moment celles de toutes les nations iroquoises : 

A œ stade des negûciations, trois bctions structuraient la scène 
politique iroquoise.. Il y avait &abord les it pro-fiançais » menés par 
Aradgi, Aouenano el Tonatakout et déterminés à accepter Les 
conditions de paix hmçaises, quitte a briser la chaîne qui les reliait a la 
Nouvelle York À I'autre extrême, les c i  pro-Anglais D, représentés par 
le chef omaiagui Sa-e, refusaient t r e  toute opitdation 
vis-à-vis des Français, leur politique privilégiant le maintien de 
l'alliance avec les Anglais. Au milieu évoluaient les panisans de la 
neuualite, soucieus de garantir à b confédération iroquoise sou 

" j u  La consenation des alliances occidentales n-était réalisable pour les Français que par la 
stimulation cles guerres entre irquois et hnérindiens des Pays d'En Haut En œ s e 4  Fmtueoac. puis 
Calliere. s'eflorcérent jusqu'en 1700 de pousser leurs aiüés a combattre les Cinq Narions, et œ 
egaiement en vue cïacculer ciellesci à une paix générale. li y a avait kt à la fois une bille et un 
pandose dans la politique liançaise, car la nécessiié de préserver 1-alliance des nations de l'Chies1 
obligeair les Français à les inclure dans une paix ginérale, mais par ailieus, dans la perspective d'une 
lelie paix, ils ne pouvaienl à terme, qu'aller a I'ericonm de leur svatégie d-enlretien de la guerre enue 
alliés ei iroquois » (Ha\ïîrd La grunde p x  de A40nfrial de 170 1, p. 99). 
"5 cette époque, les Iroquois, les Miamis et les Illinois sont toujours en guerre et il semble que 
plusieurs Outaouais et Algonquins meneni régheremeni des allaques contre les Lroquois prés & 
Détroii (La Potherie. I U S ,  t. IV. p. 123. 132-133). 
"'~abard La grande poix de Adontrécd de 1701, p. 86 ; La Potheri- IlAS, t. IV, p. L 23-13 1 ; 
Charlevoix, HDGXF, L ii, p. 241-212. 
':'La Potherie, IlAS. t. IV. p. 133434 ; Charlevoix, IIDGArF. t. II. p. 242-213 
"%a Potherie, IMS. t. IV, p. 135-148 ; CharIcvois, IIDGArF? t. III p. 213- 245 ; La Potherie décrit 
aussi cette rencontre dans sa lettre au ministre du 1 I août 1701) (Col.. c"", vol. 18' fol. 146-149). 



indépendance politique, par une slr;uéee & balance entre les dw.~ 
empirw concurrentS". 

En aoiit, le séjour des trois envoyés fiançais a ûnnontagué, le Père Bmyas, Joncaire et 

~aricou?, et les conseils que  ceux-ci tiennent avec les iroquois devaient « Favoriser le 

consensus au sein de la Ligue en regard de la paix avec les Français et les nations de 

l'0uestP2 m. Lors de ces assemblées, le chef onnontagué Teganissorens se résout a 

envoyer, pendant les mois suivants, des ambassadeurs des Cinq Nations a ~ontréd". 

D'autre part, les Iroquois sont egalment résolus à régler leurs agaires avec les Anglais, 

avec qui ils poursuivent malgré tout leurs powparlers, mais qui à ce moment ne 

semblent pas disposés a leur assurer une protection contre les attaques des nations 

alliées. C'est essentiellement de là que provient la stagnation des négociations agio- 

iroquoises en 1700 et en 1 70 1 

L'assemblée de septembre 1700 se tient donc comme prévu a Montréal ou se 

rendent des représentants des Tsonnontouans, des Goyogouins, des Onnontagués et des 

Omeiouts, ainsi que des ambassadeurs des Iroquois de Montréal, des Abénaquis et des 

nations des Grands Lacs - des Hurons et des Outaouais. On prononce plusieurs 

discours et l'ensemble des propositions de chaque parti est accepté de tous. La 

rencontre se termhe par la signature d'un traite de paix général entre tes Français, leurs 

alliés et les quatre nations iroquoise?. Toutes les nations n'étant alors pas présentes, 

. . . - - -. 

"u/,a grande paix de Montreal de 1 701. p. 112. 
2'~ors de la rencontre de juillet, Callière avait accepti! d'envoyer ces ambassadeurs en Iroquoisie ou ils 
devaieni ramener dans la colonie les prisonniers français et autochtones. ... 
-1bid.. p. 1 12. 

Potherie. IUS. t. iV, 15 1 - 160 : Charievois. /IDGArF, t. II, p. 246-247 ; La Pothene & r i t  cette 
renconue dans une l e m  au minisue qu'il a par la suile inté* a son Histoire avec quelques vananles 
(il en a enm auues, reuanché la finale). 
"4~endant l'une des assemblées tenues a Onnontagué. un délégué anglais s'était présenté pour rompre 
les négocialions entre les Français et les iroquois. Ceauci avaient éIé choqués de ceue irruption a 1-un 
des principau~ chds omonfayés Theganissorens, avait réiléré devant cet ambassadeur sa volonté 
d-envoyer des dépiiés a M o W  pour négocier la paix aJec les Français. Peu avani cet événement. en 
juillet, s'était tenue, à Orange avec les Anghs une assemblée qui n-avait pas été concluante (Ha\& 
La grande paix de Afonrréal de 1 701, p. I 13- 1 14). 
 ans sa lettre du 11  août 1700, la Potherie note que les Français ne se sont pas préocciipés des 
m e r s  lors de ïentenk de juiua et il semble bien qu'il en soit de même en seplembre : a On ne 
s'embarrasse pas d'eiger un député de la part des Agni& qui sont la cinquième nation parce que. 



W é r e  prévoit pour le mois d'août de l'année suivante une nouvelle rencontre où des 

représentants de toutes les nations, cdes des Grands Lacs comme celles des iroquois, 

seraient conviés ; on devait aussi procéder a l'échange de tous tes captifs et a la 

si~nature d'un nouveau traité mettant officiellement un terme aux codits qui duraient 

depuis si longtemps226. 

D'ici 1i, les Français allaient s'employer a éteindre les dernikres hésitations des 

nations alliées et des iroquois. À cette fh, Cauère envoie des l'automne dans la région 

des Grands Lacs Courtemanche et le Pére Anjalran. Ceux-ci, avec l'appui de certains 

chefs influents comme les Hurons Kondiaronk et Quarante Sols, se chargeront de 

convaincre toutes les nations de rassembler le pius de captifs possible et d'être 

présentes au rendez-vous de I'été suivanta7. Parallèlement, Bruyas. Maricour, Joncaire. 

La Chauvignerîe et d'autres Français méneront Ia même entreprise chez les Iroquois un 

mois avant la rencontre de juillet-aoûta8. D'un côté comme de l'autre, l'action de ces 

ambassadeurs aiiait toutefois se heurter a certaines résistances. A l'ouest, [a guerre 

qu'entretiennent toujours plusieurs nations avec les Iroquois et Ie refus de laisser partir 

les captifs semblent avoir été les principaux points de litigem. Chez les Cinq-Nations, 

les attaques récentes des Outaouaiszjo, la décision de CadiIlac d'établir un poste à 

~ e t r o i t ~ '  de même que l'influence des Anglais n'ont pas plus facilité la tâche des 

envoyés fiançaisz2. 

Mais la rencontre de la Grande Paix aura lieu, comme prévu, I'été suivant. k' 

seront présents dors des ambassadeurs de plus de trente nations amérindiennes, des 

députés iroquois de chacune des Cinq Nations et, bien sùr, les autorités fiançaises. Les 

oulre qubeUe est la plus faible. c'est qu'ils son1 si proches de 1'Anghs qu'a est moralemeni impossible 
& les conuaindre &en envoyer. et il sunit que les quatre a .  d o n s  soieni nos amies pour que ceiie 
la ne fasse aucun mouvement ), (Col., C' '", vol. 18. fol. 116-149). 
>La Potherie. IlclS. t. IV. p. 161-175 : Charlevoix, IIDGA'F, t. II. p. 2S0- 252. -.- - Charlevoix, fIDGA'F, t. II, p. 252. 273-274 ; La Potherie, IMS. t. IV. p. 175. 
228 La Potherie. IlAS. t. IV. p. 185-192 ; Charlevoix /IB(;hrF. t. II. p. 270-272. 
%nard. La grande paix de ~Wontréal de 1 701. p. 1 18- 1 22. 
3~harlevois. IIDGIVF, t. II .  p. 268 : La Potherie. IlilS. t IV. p. 177. 
3 1 La Pothene. tL4S. t. IV. p. Iû4 ; Charlevoix fIDG,L%; t. II. p. 269. 
3'~avard La grande poix de hflontréal de 1701. p. 122-1 25. 



assemblées seront nombreuses. La description qu'en donne la Potherie, qui assiste a ces 

rencontres, nous montre que tout s'y déroule dans une ambiance de  fête semblable a 

celle qui caractérise les grandes foires commerciales annueles tenues dans la même ville 

jusqu'à la fin du Le cérémonial diplomatique amérindien y apparaît alors dans 

toute sa pompe. 

Avant d'aborder l'œuvre de la Pothene et, particuIiérement, k M e n t  

décrivant les événements de juiliet-août 1701 que nous p rhn tons  ici, nous nous 

attarderons au protocole diplomatique a m é ~ d i e n  afin d'en mieux comprendre la nature 

et la sigdication. La brève description que nous donnons de ce protocole sera suivie 

d'une réflexion sur le rituel qui le caractérise et d'une andyse de deux phases ou 

moments importants de la rencontre diplomatique : l'échange des wampums et 

l'énonciation des discours. 

Protocole de la  rencontre 

La première phase du processus diplomatique23" est habitueflement constituée 

d'une invitation des ambassadeurs par l'une des parties en causeE5. Le  lieu et la date de 

la rencontre sont dors précisés et, parfois, celui qui invite profite de l'occasion pour 

assurer « l'immunité diplomatique z6» aux ambassadews~' ou pour formuler des 

33~eaulieu. « Introduction », dans Lahontan, O, t. p. 19. 
3"~ous nous appuierons en partie sur la division du protocole Qplornatique que propose Mas- A. 
Dnike dans son arlicle : « (1) invitations ; (2) pre1imh.q meelings belwwen delegales of one nation or 
one party io council negocialions ; (3) major council iransactions ; ratification of a LreaT). andior 
reporting of delegales io the person or j p u p  Io whom, or for whom, the). were responsible in the 
negociiilions » (dans Jenning (dir.), The Hisrory and Culfure of iroquois Diplomacy, p. 92s). 
%a rencontre de Montréal B I'dté 1701, par exemple. a été prévue dés l'automne précédent [ors de la 
sigrmure de la pak avec les Iroquois. « Pour rendre cette paix plus aulentiqw », Callière avait dors 
convié au même endroit les Iroquois ainsi que tous les alliés des Français (La Potherie. H4S. L IV. p. 
174 : voir supra. p. 4849). Par ailleurs au cours du XWe siécle. certaines assemblées entre Ies 
Français. leurs alliés el les Iroquois suniement a I'impmvisle, sans qu'aucune des parties n'en ai1 
auparavant d e s ~ e  le désir (voir noiammeni la descripion des é\.énemenls de leté  1653 a Trois- 
Rivieres (Rrlafiuns. 1653, L IV. p. 5-9). 
36~avard, [,a grande paix de iLlontréal de / 701, p. 17 ; Numelin, The Beginnings ofD~plonrac~v~ chap. 
VL 



demandes par t idères  concernant, par exemple, les prisonniers ou les otages qu'il 

compte recevoiPs. 

La première rencontre entre les ambassadeurs et [ e u s  hôtes ne se déroule 

ordinairement pas directement à l'endroit prévu pour les conseilszg. Après qu'on se soit 

sdué, qu'on ait fait !es premiers discours2*, qu'on ait pleuré les morts et qu'on se soit 

échangé quelques wampums ou présents pour marquer sa sympathie2J1, on procède aux 

cérémonies traditionnelles du calumet qui se terminent ordinairement dans un grand 

festin ou les nations dansent et chantent ensemble comme pour se montrer 

mutuellement leurs bonnes intentions2J2. Avant la tenue des premières assemblées, les 

ambassadeurs invités pourront se reposer quelques jours des fatigues de leur voyage a 

l'endroit ou dans les cabanes préparés spécialement pour euxa'. 

Les conseils sont habituellement nombreux et se répartissent sur plusieurs jours, 

quelquefois sur plusieurs semaines. Certains tenus en public réunissent l'ensemble des 

nationsza en présence ; d'autres, privés, réunissent deux ou plusieurs nations 

3 - ~ h e z  les Amérindiens, les ambassadeurs ne sont pas systématiquement des chefs & clan ou & 
nation. lis sont d'abord choisis pour leur comaksance de l'histoire diplomatique de leur peuple 
(Thémen Paroie el pouvoir. p. 138). leur e-xpérience et leur capacité a mener les afhires ainsi que 
pour Ieur don d'orateur (Havard La grande paix de .iduntrial de 1701, p. 20-7 1). 
= ~ n  septembre 17W, Callière a\iait &mandé aux Iroquois & ramener l'année suibante les prisonniers 
français et alliés : N J'ai vû avec bien de la joye les François que vous m'avez rendus. je vais écrire aux 
htaouïks  qu'ils ayent à vous rendre vos prisonniers, & quïls les amenent mus au commencement du 
mois d'aoür de l'année prochaine. Je vous invire mus à les venir querir, & à ramener Ies François qui 
son1 restez chez vous. & les prisonniers des naiions d'en h a u ~  surtour la Gonkine qui est i 
Govogouin 1, (La Pothene. /-US, L IV, p. 169). 
3%rrqu'ils se rendaient à Montréal pour négocier la pais avec les Français, les Iroquois maient 
l'habitude de s-adter  cher les Iroquois domiciliés (au Saut Saint-Louis) où avaieni Lieu les premières 
renconues. C'si œ qu'ifs feront a l'été 1701 (ibrd., L IV. p. 194-197). 
'&<( A speaker for the hosts expresses his side's gratitude that the messmgers have arfiwi safely over 
!he -long forest phpath n (Druke, dans Jenning (dir.), The Hisrory and Culrure o~imquois Diplumacy, 
p. 105) ; La Politerie, HG, L IV, p. 196. 
"'« C'est la coutume des peuples de ces contrées, quand quelque personne de consideration parmy eus 
est mo*, d'essuyer les lannes de leurs pmns par quelque p-ni w (Reiarions, 1445-1646,L IV. p. 
6 ; Havar& La grande paix de Munfreal de 1 701, p. 2 1). 
'''La Potherie, !/AS. t. IVt p. 197-1 99. 
'J3/hid.. t. IVI p. 200. 
'"Le mot narinn désigne tout autant les groupes amérindiens que tes Français (ou pIus gén4ratement 
mutes les puissances colonisatrices européennes). 



Dans l'un ou l'autre de ces types d'assemblée, les ambassadeurs ou les 

represeritants de la nation hôte auront l'occasion d'exposer l'ensemble de leurs 

propositions symbolisées par I'oIiie de wampums ou de présents ; l'autre ou les autres 

p h e s  ne répondront « à une série de propositions que le lendemain, ou même deux ou 

trois jours plus tardu6 N. Les rencontres se succéderont ainsi jusqu'à ce que chaque 

représentant ait pu donner son point de vue et que tous soient parvenus à une entente. 

S'il en advient ainsi, on peut préparer un traité pour sanctionner l'entente et toutes les 

parties en présence sont alors appelés à y poser leur marque comme engagement à ce 

qui vient d'être convenu"'. Toutefois, si le consensus échoue - ce qui est très souvent 

le cas -, les ambassadeurs sont congédiés2J8 et, selon l'importance des mésententes 

entre les parties, on peut décider ou non de la tenue d'une prochaine assemblée ou 

pourront reprendre les négociations243. 

Rites et symboies 

[. . .] il n'cst gucrc d'acthitcs qui vchiculcnt autant dc ntcs ct dc qmbolcs 
que l'activité politique [Georges l3u.rcie.a~~~). 

245 . .4 la limite. ces rencontres particuliéres pouvaient même devenir &tes. wmmc cn 1645 Qi Trois- 
Rivieres. lorsque les Français acceptent de W r  tomber leurs ailiés algoquins au cours d'une 
renconUe entre Montmagq. quelques jésuim el les -ers (voir supra, p. 22). A l'été 170 1, la 
majorité des assemblées son1 pnniculières. Elles réunis sen^ tour à tour les représeniants de chacune des 
nations amirindiennes el le gouverneur Callière. Tous sont présens cependam au conseil final qui se 
tient le 4 aoil (La Porhene. U S ,  L. IV, p. 193-266 ; Havarci, La grande paix de .iionrrkaI de 1701, p. 
152-154). 
2% Havard la grande paix de Montréal de 1701, p. 2 1 ; voir Charlevois. J, t. 1, p. 539. 
" - ~ a  Potherie. IUS.  t. IV. p. 254. 
'*Qu'il y ail ou non entente. les ambassadeurs ne repartent habituellement par les mains ticles. Les 
hôtes doiveiu leur faire 1 s  adieux en leur o h n ~  plusieurs présents. Dans sa description de la Grande 
Pais la Potherie note ïimpomœ de ces dons : « Les marques d'estime & d'amitié que I'on avoit 
iémoigné jusqu'dors à tous nos A U i e  auroient fait peu &impression sur leur espriL si ïon  n'en émit 
venu en même-temps à quelque chose de plus réel & de plus efficace, pour recomoiwe tous les bons 
semices qu'ils venoienl de nous rendre. On songea donc a leur lXre les presens que I'on prépara dans 
les magasins du Roi )) (ibid, L IV, p. 254). 
219 Voir supra, n. 235. 

1.aplin'que au  p.^ des merveilles. p. 157. 



Si sommaire et imprécis soit-il, ce modèle laisse percevoir l'importance que peut 

prendre le rituel dans la rencontre fianco-amérindienne2''. En effet, tant dans la 

succession des rites que dans la forme de chacun de ceux-ci, il y a un ordre précis, une 

façon de faire particulière auxquels Amérindiens et Français semblent s'être très t6t tous 

deux ralliés252. 

Le rite, faut-il le rappeler, est un acte symbolique qui doit toujours être compris 

comme un rapport étroit entre une forme et une réalité Ie plus souvent abstraite, entre 

un symbolisant et un symbolisé253: le caiurnet et la paix, pour ne donner qu'un exemple. 

Dans le monde amérindien, au temps ou les Européens ne sont pas pas encore établis 

sur le continent, le rite politique ou dipiornatique amérindien s'exerce pleinement et 

possede tout son sens. Fidèle aux traditions de ses ancêues, L'Autochtone perpétue dans 

les cérémonies, les discours et les wampums qu'il ofiÏ-e à l'autre, un hénrage précieux 

qui lui confirme qui il est. Ces rites ont pour lui la signification qu'ils ont probablement 

eue pour tous ceux qui l'ont précédé : des idées pius ou moins déterminées qu'il ne 

convient pas d'ailleurs toujours de déterminer d'une façon logique. Aussi sommes-nous 

tente de leur attribuer cette explication fournie encore une fois par Georges Burdeau : 

I...) le résuilat que 1-on auend de son accomplissemeni [du rire] n'esi 
pas de c e ~ v  que l'on puisse obtenir pas des moyens rationnels [... 1. En 
phquant le rie nous e-rprimons par noue comportemeni œ que noue 
raison ne saurait ou n'oserait dires. 

3 : a ~ e  systéme de la conference internationale. regroupant Amerindiens et Européens. &us entités 
souveraines et deux cultures. dans un but d'accomm&eni mutuel se uouvaii scandé par toute une 
série de procedures riluaiisées ozi lafurme rn*aif au moins oumnt d+tmporrance que le fond I...] » 
(Havarri La grande pax  de -44onfreal de 1 701. p. 19. C'est nous qui soulignons). 
"Asurérncnt, e t  ordre des rencontres diplomatiques a été esagéré au cours des necles e t  bien que 
beaucoup & commentateurs l'aieni observé et dé cri^ on peut se demander si ce n-est pas justement - 
en partie du moins -parce qu'on 1-a décrit si souvent qu'il a q u i s  une si grande importance. La 
représerilation la mise en fonne - si réaliste qu'elle prétende t'Eue - anribue à l'objet des caractères 
qui ne lui appartiennent pas nécessairement : l'ordre et la mesure. pour Ia rencontre diphmatique 
fran-amerindie~e. 
Y3 Cette terminologie est celle que propose Todorov dans ThPories du symbole <parn'n~). 
&Lu plitique au pqvs des ntervei1le.r. p. 158, 16 1. 



Parce qu'il relève lui-même de la tradition et qu'il fait partie intégrante de ces réalités et 

croyances dont l'existence n'a jamais été clairement expliquti@' depuis des années, 

voire des siécles, le rite acquiert le plus souvent une fonction qui s'apparente a celle 

qu'il a dans les faits : une prolongation du passé. Tout au plus s'accorde-t-on à lui 

donner des fonctions de rassembleur, d'wiftcateur du groupe au sein duquel il 

s7 exerce256. 

Sans doute ces explications pourraient-eue, à la limite, paraître d s a n t e s  à une 

compréhension partielle du rite diplomatique tel que nous l'avons abordé jusqu'à 

présent, c'est-à-dire le rite amérindien dans son environnement amérindien. Pourtant, le 

rite diplomatique dont nous nous occupons, celui que l'on peut lire dans les descriptions 

de la Potherie et des autres voyageurs, est tout autre et, bien qu'il soit longtemps 

demeuré de caractère essentiellement autochtone, il s'exerce sur une mine franco- 

amérindienne. Aussi sa compréhension demande-t-eiie une réflexion non pas plus 

complexe, mais tout simplement différente. 

Le rite diplomatique amérindien semble avoir toujours conservé les fonctions 

citées plus haut. Pour les premiers Européens qui entrent en contact avec les 

Autochtones, le rite acquiert pourtant très t6t une valeur strictement instrumentale : il 

leur ouvre l'accés à un terrain de négociations avec leurs M partenaires ». A vrai dire, les 

Français n'ont certainement jamais emprunté la totalité du rite diplomatique des 

Autochtones - en ce qu'il comporte un symbolisant et un syrnbolîsé -, et l'entente la 

plus importante qu'il ont eu avec ceux-ci a sans doute été celle qui leur a donné à tous 

deux une commune façon de mener - et non de comprende - les affaires. 

3 5 ~ ~  faudrait a tout le moins signaler en passant la dimension magique du rite diplomatique 
amérindien Sans doute une Lecture du rituel diplomatique a la lumière des études consacrées a la 
magie - notamment celle de Marcel Mauss dam Sociologie er anrhropologie (p. 1-141) - pourrailelle 
nous fournir des résulta& inieressants. 
3 6  Sur cette question. on pourra consulter notamment les owrages de Burdeau, /AI politique au p q s  
des menwilles (p. 161-171) et de Balandier. ~5? pouvoir sur scènes (p. 18-38). Comme les 
Amérindiens. les Européens possédent égalemeni une longue tradition diplomatique et leurs rites. pris 
isole men^ peuvent sans doute s'interpréter de la mème hçon. 



Ainsi, la rencontre franco-amérindienne donne-t-elle lieu à la décomposmon, à la 

dé-construction du rite diplomatique autochtone : par son comportement aussi bien que 

par son discours, le Français parvient à fiire une distinction de plus en plus marquée 

entre la façon et l'idée du rite diplomatique, entre le long calumet de pierre décoré de 

plumes et l'union qu'il exprime, entre le collier de porcelaine et les promesses qui s'y 

trouvent. De cette dichotomie, de l'expression de la suprématie du symboiisant sur le 

symbolisé jusqu'a l'extinction compléte de ce dernier dans la pratique de ce qu'on 

continue d'appeler le rire, il n'y a qu'un pas, qui nous éclaire sur le statut du rite 

diplomatique amérindien dans la logique fi-ançaise : une adaptation volontaire, une 

façon d'obtenir ponctuellement ce que l'on cherche et, a la long terme, d'établir sa 

suprématie. 

Pour leur part, les Autochtones semblent égaiement avoir très tôt pris 

conscience de cette dé-construction de leur rituel diplomatique. Comment pouvaient-ils 

au fond ne pas se rendre compte de la « fascination » qu'exerçaient Ieurs pratiques sur 

leurs partenaires européens qui ne cessaient de leur en emprunter les farmes? A partir 

de quel moment ont-ils vraiment compris le pouvoir de leurs coutumes, très exotiques 

pour les Français? Nous ne saurions le déterminer et cela d'aiileurs importe peu. À coup 

sùr pourtant, c'est aux moments ou les Autochtones ont senti leur culture menaçée que 

les rites diplomatiques sont devenus pour eux des armes qui, en plus d'unifier le groupe, 

réacnialisaient son identité propre et d'une certaine façon le mettaient à l'écart du 

conquérant. George Sabo IH donne à ce sujet une explication tout a fait pertinente : 

The iiature and purpose of ritual accounts for the culiural content we 
h d  in ii : rituais are standardized, structureci, conte.uleQ obiigaioq 
performances ihal occur at iniporlant moments in the social lire of a 
cornniuni6 when it is necessary to iden@ and express the core values 
and principies d the group's cultural sysiem. Ritual &us serves to 
confer on crucial events impticii meanings reîleclulg the culiural 
frames of the participants, as it simuimeously provides a qrnblic 
m e .  thrwgh which a group can redeIine aud reiniegraw iis 



En somme, le choc culturel subi par les Français et les Amérindiens dans 

chacune de leurs rencontres ne pouvait qu'avoir des répercussions importantes sur le 

statut et les fonctions du rite diplomatique- Parce qu'il a été compris et utilisé 

autrement, le rite diplomatique autochtone est devenu autre chose que ce qu'il était 

avant le Contact. Au pouvoir de représentation qu'il possédait s'ajoute bientôt une 

valeur pratique que Français et Amérindiens ne tarderaient pas à exploiter. Aux plus 

forts moments des négociations, l'usage de &es communs - ou plutôt des formes 

communes de ceux-ci - se fait de part et d'autre dans des visées pourtant différentes ; 

on peut croire que pendant que les Français ont vu dans les belies métaphores de 

!'Arbre de la Paix n et du Feu commun )) des moyens de s'unir à leurs partenairesz5', 

ceux-ci se sont servis de la tradition des wampums pour assurer leur propre unité, leur 

identité, et d'une certaine manière se distancer de t'Autre qui commençait P prendre une 

place importante. 

L'échange de wampums 

Les vayp  'a des Trobriand bracelets el colliers, toul comme les cuivres du 
Nord-Ouest américain ou les wampunis iroquois, sont a la rois des 
richesses, des signes de richesses, des moyens d'&ange et de paiement. et 
aussi des choses qu'il tau1 donner, voie déuuire. Sedenien4 ce sont 
encore des gages liés aux personnes qui les emploienr, er ces gags les lient 
(Marcel ~auss"). 

'j-« Encounters and Exchanges : French. Spnish and Caddo lndian Interaction During the 
Seventeenrh and Eighteenth Centuries v,  dans T u r p a  Delâge et Ouellet (dir.). Trun$erts cuifureis ef 
mcnssagcs :lrn@nquc . Europe. .\TT - ,LI* siccfc. p. 4691170. 
=Cette union par l'emprunt des Français s'inscrit évidemment dans une logique d'empire N. Les 
Français on1 su uiés tôt s'adapter de façon ponctuelle aux coutumes & leurs partenaires qu'ils avaient. 
a long teme, ia volonk de conquérir. Aussi l'emprunt des rites amérindiens e s t4  beaucoup moins 
frëquent à partir du XSU' siéde OU fa conquéte est assurée (Dekîge. w Les principaux parridignes de 
l'histoire amérindienne et I'étride de I-aliiuice franco-rimérindienne aux XVII' et X W C  siécles n, p. 
58-59). 
-i"~ocrologie er anti~ropolngie. p. 269. 



De tous les rites diplomatiques, c'est l'échange de wampums (ou de présentsm) 

qui retiendra tout d'abord notre attention ; parce qu'il Uustre judicieusement ce que 

nous venons de dire sur les fonctions du rite, mais également parce que sa complexité 

nous amène à réfléchir sur des questions beaucoup plus larges ayant prise hors du seuI 

domaine consacré au rite. 

Globalement, on peut donner a ce rite le stanit et les fonctions que partagent 

tous les autres rites et dont nous avons déjà parlé. D'une façon plus particulière, les 

observateurs ont depuis le XWT sikle attribué deux fonctions piincipaies aux colliers 

de wampums et à l'échange qu'en faisaient entre eux les Amérindiens, comme I'écrit 

Michael K. Foster : 

Wilh regard to Lbe couaçiis, the point is often made t ha~  wampum 
fwiciioned as a « validating » or « taiifving » h i c e  for uearies 
sening as it were. as Lhe indians'melhod of signing sealing and 
deliwing an agreement6'. This related to another function, rhat of 
record-keeping: dong wirh w&n counters. rvampums slring and 
bel& sentcl to mark proposais made and answered Wampums 
oollecled ai a couacil. each with ils dininctive ernblematic design. 
could be h g h i  ou1 at a laler t h e  as a a mnemonic aid » for recaiiiog 
details of an agreernen?. 

Certes, parce qu'il est fréquemment utilisé dans les rencontres diplomatiques, le 

warnpum possede essentieliement des fonctions de nature politique ; toutefois, bien 

avant d'etre symbole ou archive, le wampum est d'abord un objet, un bien que l'on se 

donne réciproquement, que l'on s'échange. Plus encore, sa vdeur et son pouvoir ne 

deklennent effectifs que s'il prend place au sein de {'échange qui apparait en quelque 

- 6 V ~ ~  est possible. « en l'absence de porcelaine [tes wampums sont des colliers de porwlainel. d'utiliser 
des peau de castor - MI d'autres animaus -, du tabac, des haches, ou des vêtements. etc. U semble que 
les n;itionç des Grands Lacs, moins pounues en wampum. ulilisaien~ plus Géquemmenl de [eis objets 
que les nations dtières ou que les iroquois n (Havard Lo grande paix de diunlreal de l7OI. p. 23). 
' h ' ~ ~  11 f i t  en suite quantité de ptesens, d o n  la cousnime du pais. ou le mot de presens se nomme 
parofe, pwr faire eniendrr que c'est le preseru qui parle plus fortement que h bouche » (Relariuns. 
ml. t. n. p. 43). 
x'~ennings (dir.). The flisrow and Culture of Iroquois Diplonra#. ..ln Interdisciplinq Guide ro the 
Ireaties o/hr Six :Vafions and îheir Leope, p. 99 ; « mus ces peuples n'ont pini de voix sinon 
accompagnée de presens, qui senFent comme de conmct et de tesmoignages publin, qui demeurent a 
la postérité et ioni foy àe ce qui s'est p s é  en une afhire » (Relaiions, 1648, L IV, p. 59 ; voir 
égaiemen1 La Poherie. HJS, i. 1, p. 333-331, L M. p. 34-35). 



sorte çomme la condibon de son exiszence. Aussi faut-il tenter de comprendre le rite 

diplomatique de l'échange des wampums comme un phenomkne qui s'inscrit 

prkisément dans une sphère, non plus uniquement politique, mais aussi socio- 

Pour ce faire, penchons-nous tout d'abord sur la règle du don et de I'khange 

qui prévaut dans les sociétés amérindiennes afin d'en mesurer l'importance. A la lumitire 

des travaux de Marcel ~ a u s s ~ " ,  Denys Delâge résume ce principe de la façon suivante : 

Le produit du vavail appartient au producteur. Pour prévenir les 
inégalil&, un code de générosité el d'échange cérémoniel assure la 
circulation et le partage des biens produils sans qu'il soit nécessaire 
cïavoir m u r s  à un marclié [J. Le don constitue la clé de I'univers 
social huron : obligation de donner, obligation de recevoir, obligation 
de rendre. Tout comme en d'autres sociétés primitives où Marcel 
Mauss en a fait I'okwation, en Huronie, le présent reçu est 
obligatoirement rendu. Bien plus qu'un code, le don (et par conséquent 
l'échange) constitue la ritgle fondamentale des relations socialesx'. 

Le don, la @nerosite sont i ce point fondamentaux dans les sociétés amérindiennes 

qu'as apparaissent comme des conditions préalables à la pratique de la chefferie265. 

Dans [es cérémonies et dans les fêtesm, mais aussi dans la vie de tous les jours, les 

chefs sont constamment contraints a donner, si bien qu'ils se dépouillent parfois presque 

entièrement pour satisfaire les requètes de leurs diageois ; il en va de leur honneur et 

de leur prestige d'agir ainsi. 

S'il règle les rapports des individus à l'intérieur d'un groupe, ce principe du don 

et de l'échange semble jouer un rôle déterminant également dans les relations externes 

avec les autres nations amérindiennes ou avec les Européens de l'époque historique. Par 

2 6 ' ~ s i m e n t .  1' « essai sur le don )) paru pour la premiére fois dans le numéro de 1923-24 de l'Année 
Suciulugïyue et inlégré dès i9j0 dans Sociolugir er anfhropologw. 
:w /.e pcys remersé. p. 44. 
' 6 S ~ .  Lowie identifie trois qualités que tout chef indien doit posséder : « I o  Le chef est un Yaiseur de 
paix'- ; il est l'instance moderatrice du groupe ainsi que ïatteste la division fréquente du pouvoir en 
cilil et militaire. 2" U Boit ë e  généreux & ses biens. et ne peut se permettre. sans se &juger. de 
repousser les inœsmntes &mandes de ses "administrés". 3" Seul un bon ontetu peut accéder a la 
chelXerie >, (dans Claslres, « khanGe et pouvoir : philosophie de la chderie indienne ». p. 53 ; voir 
egalemeni Thémien Parole ei pouiwir. Figure du chefamkr~nden en .Vouvellr-France, noLamment les 
chapitres III et VI). 
' 6 6 ~ n n o n s  l'exemple du potlach dans les sociétés de l'&est auquel Mauss fait souvent réfërence. 



exemple, il apparait comme une clé essentielie a la compréhension de l'activité 

commerciale de la traite des foumires aux XW-XViIIc  siècles, comme l'a démontré 

Denys ~ e l â ~ e ~ ' .  Sur le plan politique ou diplomatique, ü tient aussi une place dans la 

dynamique des rencontres, précisément la ou s'exerce le rituel de l'échange des 

warnpums entre les parties en cause. 

Ce qui surprend lorsqu'on lit la description de l'assemblée tenue a Montréal en 

juillet-août 1701 ou de toute autre rencontre diplomatique franco-amérindienne, c'est le 

grand nombre de présents qui y sont faits, mais également la fréquence a laquelle ces 

présents suMement de part et d'autrem. Tout en étant la dépositaires de tout ce qu'il 

est convenu de dire ou de négocier dans une rencontre diplomatique, les présents 

semblent aussi régler le rythme de la rencontre qui n'évolue que par leur succession. 

Ainsi, toute résistance a la régie du don (<( obligation de donner, obligation de recevoir, 

obligation de rendre n) par l'une ou l'autre des parties risquerait de perturber le 

déroulement et l'issue de la rencontrez3. 

Parce qu'il ne consirue pas une activité commerciale à part entière, l'échange 

des wampums ne saurait être soumjs aux lois du marché qu'ont instaurées peu à peu sur 

le continent les Européens et auxqudles ont été contraints de se plier les Amérindiens. 

En diplomatie, les Français ont été pendant longtemps forcés de faire leurs affaires » 

selon une logique qui leur refisait le profit immédiat : ils ont dû ofkir leurs présents 

sans les compter, sinon pour en vérifier la supériorité en nombre ou en valeur sur ceux 

de leurs Bien qu'ultimement cette pratique puisse avoir des visées 

multiples s'apparentant à celles de n'importe quelle opération commerciale, eile se 

26: Voir particulièrement le troisikme chapitre. « Problématique de l'échange inkgal N (p. 89-172). dans 
Le pa-vs reni~erse. 
?Sans compter qu'il règle les conseils en eus-mêmes, l'échange des Fiampums constitue sans doute 
I'opémion la plus importame du processus d'accueii el c'esi égaiement par lui que prenneni fin la 
plupart des ambassades (La Potherie, H4S, L IV, p. 200,262-266). 
'65« Refuxr de donne- ndgliger d'inviter. comme refuser & prendre. équivaut 21 déclarer la guerre ; 
c'esi refuser l'alliance et la communion » (Mauss. Socrolugir et anrhrupolugïr. p. 162). .- 
- ."~ .n ier .  par exemple, dans ses t'qvage-s. insiste sur le 4< peu & kaleur n des peaux que lui offrent les 
Amérindiens en échange des couleam et des objets de fer ; l'échange n'a alors rien de commercial el 



présente d'abord comme une manikm d'approche de l'autre envers gui -comme le chef 

envers ses diageois - on tente d'aquérù- un certain prestige en manifestant sa 

libhhté. Le wampum n'est plus ici sedement tirdaire d'une fonction de représentation 

ou de symbolisation : ii devient pleinement actifet, tant qu'il s'inscrit dans un processus 

d'échange, acquiert un pouvoir réeI en assurant Ia stabilité d'un contact2". 

L'échange des wampwns peut également être compris a la lumière des 

explications que donne Marcel Mauss sur la sigmkation spboiique et rehgieuse du 

don et de l'échange en général. Lisons le résumé qu'en fat Denys Delâge : 

Investi dans la personne du donareur a dans la chose donnée, l'esprit 
du don fàit obligarion de rendre. Le donaiaire est redevable à l'esprit du 
donareur. Qu~importe le nombre de transacùons, l'esprit du don doit 
retourner sous une forme ou une autre 9 son foyer cïongine. La boucle 
doit être bouclée. A son tour. Iorsqu'ii s'est acquiaé. le domiam 
acquiert prise sur k donateur. d'ou ia circuiarion obligatoire des 
richesses. Le défaut de réciprocivi donne a Ia personne lésée un 
pourvoir reletant de ta sarcellerie'-'. 

En ce qu'il contie~rt ses vœux et ses paroles27', le wampurn détient de son possesseur 

une pan fort con~idérable"~. Le porte-parole ou I'ambassadeur qui ofie un wampum 

livre donc à I'aurre une part de lui-même et de ses bonnes volontés. Seul un contre-don 

pourra t'assurer que son partenaire n'entend pas prendre plein pouvoir sur ce qui lui a 

on peut croire que les Français. ni peut-êlre les Améridiens, ne sont vraiment aires a savoir s'ils 
fani un bon marche (Cartier, koyages ou Cmada7 p. 1.10-112). --. - ' Il  n'en est pas ainsi du bien commercial qui n'a pas nécessairement de pouvoir autre que celui & 
Eire acquérir a son possesseur une d e u r  plu  ou moins eqriivaiente a la sienne. --. - -LA pqvs rem~erse? p. 65. Assez souvent. le Rampum semble lui-même doté de propriétés 
sumatlireUes ou magiques irréductibles a leur seuie valeur métaphorique, par esemple : « Le uoisieme 
[collieri. 1- devoir sentir d'un breuvage, pour luy làire vomir toure sa M e  et tout le poison de son 
ceur » (Refurcons, 1653-1654.1, IV, p. 8). Après la mon du Rat, a l'été 1701, Joncaire prononce un 
discours qu'il accompagne d'rin rituel par leque! il prétend réunir les Hurons par Ie don d'un soleii de 
porcelaine ; bien qu'il soit accompii par un Français. œ gesie s'apparerue au précédent et semble tenir 
de la magie (voir, infra. p. 95-%). 
7 - -  

- '%< In the Iroquois b i e w  the wampum is thought literally to confain the message: the rnessengers. on 
the oiher han& are seen as relatively passive bearers of the ~rampum. wich nmertheless is dedbed as 
king a " h a -  burden" wich they bear on k i r  backs. To be sure. it is h m  the moulhs of the 
mesengers uiat rhe chids invitation ultimaiely emanaiw, and the messmgers are in k t  drilled unri1 
the chefs are satisfed they have the message do~m colci, hu this repetition is believed IO in- the 
"power" or Lhe wampum raiher thaa to improve the messager's mernories » (Jenning (dir.), The 
H i s r a ~  and Cufrure of iroquois Diplomacy. ..ln inrerdiscipiinqr Guide ro the rrearies of h e  Six 
:Loriuns and iheir Leogue, p. 1W- 105). 



été offert et en user selon son propre intérêt. Cette dynamique du don et du contre-don 

qui semble toute naturelie à l'intérieur des sociétés amérindiennes prend parfois l'allure 

d'un jeu au cours de certaines rencontres diplomatiques fi-anco-amérindiennes. Parce 

que le succés de l'échange tel qu'il s'exerce au sein des communautés autochtones n'a 

rien d'assuré, le don devient un risque auquel s'exposent volontairement et à tour de  

rôle Ies parties en présence, comme si l'on voulait vérifier combien de temps pouvait 

durer ce chassé-croisé et, surtout, qui oserait se rendre responsable de son interruption 

en refiisant de renchérir sur ie don de l'autre. 

Si une teiie rivalité est possible entre les parties, c'est que l'échange des 

wampums permet d'abord et avant tout la prise et Ie maintien d'un contact avec 

l'autre ; pour Michael A Foster, it devient « the channel of communications » : 

Whal seems io be involved is a foregrounding - one m i g h ~  following 
Roman Jakobson's line argument cal1 ii  a ritualira~ion - oiîhe conlaci 
h t i o n  in council protocol. There is an elaborauon of a cultural pattern 
beyonci the mere physical or percephtai requirenients oiestabiishing 
and inainlaining contact between two groups, This cultuml pattern is 
reIïected in a number of katues of protoco1, perhaps nowhere more 
than in use of wampuin and in some of the qmbolism of its de~igns''~. 

Ainsi le wampum acquiert4 un rôle de premier ordre dans Ie processus de 

communication qui s'instalie entre ceux que réunit la rencontre diplomatique. Bien plus 

qu'un acte symbolique, l'échange prend le plus souvent la forme d'un dialogue et, quoi 

qu'on y merte, en adopte les smcrures et la dynamique. 

Paroles et discours 

''4~auss. &ciolngie el anthropologie. p. 160-1 6 1. 
 ans Jennings (dir.). The Ilisroty arid Culture ofIroquois Diplotnuq An Interdisciplinq Guide to 
[he weaaes oJlhe Six :Lafions and rheir kngue. p. 103. 
*- - 6/1.4.~. t .  IV. p. 83-84. 



Évidemment, les paroles et les dûmurs qui accompagnent l'échange des 

wampums tiennent un rôle de premier rang dans le protocole diplomatique de la 

rencontre fianco-amérindienne. Plus enwre, il serait juste de dire qu'ils sont de cette 

dernière le principal objet, voue i'objectifmajeur, puisque les ambassadeurs ou les 

négociateurs se veulent, par définition, des porte-parole qui se rencontrent dans le but 

précis de discuter de questions particulières touchant le plus souvent la paix à v e d n .  

À peu près tous les observateurs et commentateurs, notamment la Potherie, ont 

perçu l'importance de la paroie chez les Amérindieris. Comme nous l'avons signalé 

précédemment, l'éloquence a toujours été une qualité essentielle chez les chefs et 

ambassadeurs amérindiens. Les rencontres leur apparaîtront donc comme des occasions 

privilégiées de faire preuve de leurs dons oratoires. Par leur ton, leur qthme et leurs 

métaphores, les discours prononcés devront séduire les auditeurs. 

Posons-nous d'abord la question suivante : en admettant que l'acte diplomatique 

soit pour les parties une façon d'éklter la guerre, plus encore, que son accomplissement 

- la rencontre en elle-même - se situe ciironologiquement entre l'état de guerre et celui 

de paix, est-il possible que mains  rites diplomariques soient eux-mêmes imprégnés à la 

fois de ces deux états et que leurs formes soient redevables à l'un comme à l'autre ? 

Sans oser répondre de façon définitive à cette interrogation, il nous semble clair que les 

discours prononcés lors des rencontres diplomatiques franco-amérindiennes peuvent 

ètre compris selon cette logique. 

Au premier abord, les discours semblent traduire le plus souvent la bonne 

volonté de la nation de celui qui fe tient. Lisons, par exemple, les premières paroles de 

l'Iroquois Kiotsaeton lors de son arrivée à Trois-Rivières en 1645 : 

Mes freres, j'ay quitlé inon pays pour vous venir voir. me voilà enfrn 
arrivé sur vos terres ; on m'a dit a mon départ que je venois chercher la 
mort. et que je ne verrois jamais plus ma pauie, mais je me suis 
volontairement exposé pour le bien de la paix : je viens donc entrer 
dans les dwseins des Françoi5, des Hurous et &s Algonquins. je viens 
pour vous communiquer les pendes de tout mon pay?". 

.-- - Nous poserons un peu plus loin quelques réserves à ce sujet. 
''S~elations. l(i44-1645. t. III .  p. 23-24. 



Pris individueltement, ce discours ne sonne pas faux ; il porte même une bonne part de 

la sincédé. Néanmoins, il s'inscrit dans une suite de « bornes et belles paroles » dom 

l'aspect extérieur et l'organisation rhétorique nous laissent deviner te but poursuivi : 

mystifier son partenaire - ou son adversaire. Parmi les diverses façons de vaincre 

l'autre, la plus urgente est certainement de gagner sa confiance en parvenant à lui fàire 

croire en sa bonne volonte. hi coup, on aquiert un cenain pouvoir nir lui. Cette 

volonté d'entrer en négociations aura d'autant plus de vaieur que l'on marque avec 

insistance les obstacles pouvant la fieiner. Lisons les premières paroles prononcées par 

le chef huron le Rat lors de la rencontre de juillet-août 170 1 : 

Notre Pere, dit-il, tu mus vois auprés de ta natte, œ n'esi pas sans 
beaucoup de periIs que nous avons essuyez dans un si long voyage. Les 
chutes, les rapides, & d e  autres obsiacles, ne nous ont point paru si 
difiiciles à sutmonter par l'envie que nous avions de te voir & de nous 
assembler ici, nous avons trouve bien de nos fieres morts le long du 
fleuve ; notre e@t en a été mai fi&, le bruit avoir couru que la maladie 
&oit grande i Montreai, Tous ces cadavres rongez des o i s e a ~ ~  que 
nous irowions à chaque moment, en étoiem une preuve assez 
convaincame. Cependant nous nous sommes f i t  un Pont de tous ces 
corps, sur lequel nous avons marche avec assez de fermeté. Nous ne 
laissons pas tous tant que nous sommes dëtte malades d'un rhume qui 
nous accable, & tu dois juger par-la de loues les fatigues que nous 
avons 

Les malheurs et la maladie deviement ici une valeur ou un crédit pour les Hurons qui en 

sont tictimcs. 

Par opposition, les discours des orateurs prennent parfois l'allure d'attaques 

h c h e s  et cinglantes, de mises au point, de règlements de compte ou de témoignages 

qui peuvent être plutôt compromettants pour l'une ou l'autre des parties auxquelles ils 

s'adressent. Par exemple, tisons la plainte que formule Kiutseaton à l'égard du 

gouverneur fiançais qui avoit renvoyé chez lui, sans escorte, l'Iroquois 

Si son canot se fisi renversé- si les venis i'eussenr f i i f  submerger. s'il 
eûi esté noyé, vous eussiez long-temps attendu le retour de œ pauvre 

* - - % Pothene. IMS. t. IV! p. 20 1-202. 



homme abysmi, et vws nous auriez accusez d'une h u e  que vous- 
mesmes auriez faite?". 

Pour l'orateur, il importe à ce moment de tout mettre en œuvre pour dominer son 

adversaire en lui exposant ses torts et en le mettant ainsi au pied du mur. A chaque 

rencontre, Ies Français et les Amérindiens s'appliquent à se rappeler leurs trahisons et 

actions déloyales réciproques. Lisons encore une fois les paroles que Kiotseaton adresse 

aux Hurons Iors de Ia rencontre de Trois-Rivières en 1645 : 

1l y a cinq jours, disoir-il, c'est a dire cinq années, que vous aviez un 
sac remply de porcelaine et d'auues pzesens tous preparez pour venir 
chercher ia paix : qui vous a délomez de cene pensée? Ce sac se 
renversera, les presens comberonr, ils se casseront, ils se dissiperont, et 
vous perdrcE caurage3'. 

Le tort de l'autre devient un gage ; pour celui qui s'en plaint, il prend une valeur 

d'autant plus précieuse que la présentation verbale est convaincante pour les auditeurs. 

D'une certaine manière, il donne a celui qui en est touché le droit du vaincu D, qui, au 

moment mème où il l'énonce, semble paradoxalement ne lui serW qu'à affirmer son 

ascendance sur I'autre. Lisons, par exemple, ce passage tiré de la description d'une 

rencontre tenue à Montréal en 1653 : 

Les Onnontaeronnons. s'estant preserités au nombre de soixante a 
MonueaL pour sonder si le cawr des François avoil queIque disposition 
a la pikt le Gouverneur de la place. se défiant d 'eu  prude men^ leur 
dit que leurs deslo~vuurez passées rendorenr leurs proposirrons/ori 
5u.Ypecfe.r [...y. 

En somme, les paroles et les discours prononces lors des rencontres 

diplomatiques prennent les fomes les plus diverses ; tantôt ils rassemblent des 

iouanges, des remerciements, des vœux, tantôt ils se veulent des affronts directs, des 

a u  Relations, 16-1 G45' t. III, p. 25. A l'été 170 1, les Français reprocheront aux Iroquois de ne pas 
avoir ramené avec eu?r les prisonniers français el alliés. Leur argumenlarion suil la même pente que 
ceUe de hoiseaion en œ qu'elle vise dirieçtemenl a fiire ainnaitre la hute de l'adversaire : « On leur 
dic qu'ils avoienL signe au Traité de Paiv qu'ils rendmient aussi nos Aliiez ; bien plus que Viiiedene 
Lieutenani des Troupes, qui étoii paru au mois de Juillet pour Ononiagué, leur avoir fair savoir que le 
Pere AnjaIran éioit arrivé de Mcbilimakinak avec deux Esclaves m u o i s  qu'il avoii amené d'avance- 
a h  d'engager par la [es Cinq Nations & correspondre a u  mêmes sentimens des Alliez qui 
décendoieni avec le reste » (La Poiherie, H4S. L IV, p. 218-219). 
"'~elofions, 1644- IN5,  t. III, p. 26. 



critiques sévéres ou l'expression de souffrances et de malheurs. Pourtant, il semble que 

l'un comme l'autre porte en iui les traces d'une rivalité qui opposent ses interprétes. 

Plus encore, serions-nous tenté d'atfirmer, les discours et les paroles sont, en 

diplomatie, comparables aux armes de la guerre : elles sont appâts ou arquebuses, 

pièges ou canons s e m t  a soumettre ou à vaincre l'adversaire. 

Ainsi, ce que nous avions identifié préalablement comme l'objet de la rencontre 

diplomatique semble, dans les faits, entièrement détourné de sa nature initiaie. Si tant de 

discours ont été prononcés, il n'y a pas eu, semble-t-ii, de diaiogues rkel~~' '  entre les 

parties au cours de toutes ces rencontres, sinon les duels rhétoriques que l'on observe 

ici et là dans ies descriptions et qui encore étaient la plupart du temps rapidement 

interrompus, Des aitemances de monologues, des successions de discours résumant des 

décisions mùries depuis déjà longtemps, voila ce qui marque le plus les périodes de 

nc@atiur7s entre Français et Amérindiens décrites par les observateurs de l'époque. 

La discussion a rarement dépassé les queIques reparties placées par l'un ou l'autre des 

orateurs qui semblent ne s'être jamais partagés guère plus que ie spectre du discoureur. 
* * *  

Dès Ie début du XVII' siècle, ia naissance d'intérêts nouveaux entre Français et 

Amérindiens du Nord-Est allait donner Lieu a un nouveau type de rapport entre ces deux 

groupes, qui devaient aboutir B des rencontres dont la teneur politique deviendrait de 

plus en plus importante avec les années. Bien Ioin des courts entretiens commerciauq 

plus ou moins impro\kés, entre les Autochtones et les premiers ptkheurs et voyageurs 

européens du X W  siede, ces rencontres deviendront très tôt de véritables cérémonies, 

souvent organisées plusieurs mois à l'avance et au cours desquelles Français et 

Amérindiens s'astreignent à un protocde gestuel et verbal bien déterminé. 

La pratique rituelle aura été sans doute un élément marquant, parce que par elle 

nous percevons l'aifure générale des rencontres dans lesqueHes elle s'inscrit. La 

-- -- 

'j21bid.. 1652-1653. t. IV. p. 19. C'est nous qui soulignons. 
33~ntendons ici un échange qui ne serait pas strictement formel et dans lequel deus parties se donnent 
l'occasion de réagr explicilemeni et à tour de rôle a u  inlentenlions de leur interlocuteur. 



succession des rites crée un effet de mise en scène qui donne à la rencontre 

diplomatique le statut d'un spectacle monté ensembIe par les Français et les 

Amérindiens pour se faire croire mutuellement qu'ils avaient l'un envers l'autre les 

meilleures intentions du monde. Pourtant, même dans les saines ies mieux préparées, 

les vestiges des guerres anciennes ou récentes sont trop nombreux pour que l'illusion 

soit parfaite ; le rite devient alors un déguisement mahabiie, une trop partieue 

domestication des pensées sauvages qui animent les divers acteurs. 

La rencontre diplomatique laisse croire a la trêve, mais elle constitue une b a t d e  

plus réelle que celles menées sur le terrain et au cours de laquelle il s'agit de donner les 

coups d'une telle manière que l'adversaire puisse avoir l'heureuse ausion de n'en pas 

ressentir la force. De cette façon la paix pourra surve nir... ou la guerre reprendre. 

L'HISTOIRE DE L'AUÉRIQUE SEPTENTRIONALE 

Pendant la premiére partie du XVIII' side,  les œuv~es de Lahontan, Herinepin, 

Lafitau et Charlevoix ont été les plus fréquentées par ceux qui se sont intéressés a 

l'Amérique et à la Nowelle-France. Mais pourquoi l'Histoire cte I Amerique septenrnOnaIe 

de la Potherie demeure-t-elle encore aujourd'hui parmi les moins bien connues de cette 

période? Est-ce en raison de ses propres caractéristiques ou de ta concurrence a taquele 

l'on1 astreint les m e s  des trois autres auteurs? Sans doute ces deux raisons SOM-des à 

l'origine de i'oubli dans lequel elle est tombée. 

Si la Potherie ne possède ni la verve de Lahontan, ni l'esprit d'analyse de Lafimu, ni 

la rigueur historique de Charlevoix, son Quwe constitue néanmoins un témoignage fidèle et 

fiable des événements des dix derniéres années du XVll' siècie=8" et rnénte en cela d'être 

rappelée a nos mémoires. 
* * * 

'8%es travaus récents comme ceus de Gilles Havard reconnaissent la vaIeur historique des écrits de la 
Pher ie  (voir La grande paix de -44onlrial de 1701, noiammenl p. 5-6). A œ sujet, voir aussi Robert 
Le Blant Hisrvire de la :Vouve//e France, p. 77-83. 



On ne sait oii en est exactement h rédacbon de l'Histoire lorsque la P o M e  quitte la 

Nouvelle-France à l'automne 1701, mais il est certain qu'de est avancée, sinon 

compiétemnt temilnée. La correspondance de L'auteur révde qu'au moins trois de ses 

lettres ont servi à Ia composition de I'œuvre : d e  qu'il éca du fort Bourbon Iors de son 

expédition a La baie d'Hudson datée du 18 septembre 1 6 9 7 ~ ~  ; d e  du 1 1 août 1 70d86 c&ns 

laquelie il raconte la venue des ambassadm iroquois a Montréal en juillet ; d e  du 16 

octobre suivant ou il fàit le détail de l'ambassade de Joncaire? Marimur et du Pére 

~ r u ~ a s ~ ~ ' c h e z  les Iroquois et de la paix de septembre signée a Montréal. D'autre part, une 

premiére version de I'cmvre était ceRainmm terminée le 22 mars 1702, puisqu'une lettre 

adressée a B&on memiorne qu'il faut en empëcher la publication288. Ii est Maisemblable 

que Fontenelle ait déjà a cette date le manuscrit entre les mains ; son autorisation pour la 

publication datée du 9 juin se trouve a la fin du quatnème tome et se lit comme suit : J'ai 

1ii par ordre de Monseigneur le Chancelier ie present Manuscrit, & j'ai crü que 

l'impression en seroit agreable & utile au Public. Fait a Paris ce neuviéme de Juin 1702. 

 onte en elle^^^ )P. Enfin, certains passages de la tertre de Bobé, reproduite a la fin du 

quatrième tome, nous assurent que la Potherie a travaiiié à son œuvre pendant qu'il 

était en Nouveiie-France et nous font comprendre que c'est là qu'il a dù en rédiger la 

pIus grande partie : 

1-1 il m'a Lémoigné qu'aprés avoir cornu par lui-mime Ie 
gouvernement du Canada en paruculier. dont d en a Eait une Hsuiu-e 
quïl a rù 1-honneur de dédier a son Altesse Royale Mons5gneur ie 
Duc d'orleans. il avoil peneuer a si. cens lie& par dek mais 

35~arine, Ba, vol. 18. 
-YO~o~ . .  clir\, vol. 18, fol. I&I.IY. 
3- Un passage de œne lettre nous apprend que la Potherie est déjà à l'œuvre A cette &te : i< Comme j'ai 
e.uuémemeni de lumières du Canada par l'exaae recherche que j'ai Eaiie de ioui œ qui s'y est passé 
depuis 25 à 30 ans. soit par les enueiiens particuliers que j'ai eus avec des pemnnes d'e.upérience, soi1 
par tous les mémoires que Jai tir& à droite a a gauche vous me permeurez. Monseigneur. que je MUS 

dise ma pensée au sujet de cette hache qu'a rendue le Rat a M & callieres » (ibrd., fol. 150-159). 
' 8 5 ~ l . .  B3. fol. 35. En Europe: la guerre de Succession d'Espagne vient à peine &commencer et l'on 
tient a réduire le plus possitile ia m o n  de renseignements conceniani les colonies hçaises. 
parliculieremeni celles de l'Amérique oii ia rhdiié avec les A n g h  se iiii & plus en plus forte depuis 
les dernieres annégs cki XWIe siécie (J.-E. Roy. i c  Chude-CharIes Le Roy & ia Pocherie M. dans MMC. 
p. 27 ; Chellet w Inuodriction n, dans Wontan, O, r i, p. 53, n 141). 
-Y91~.7, t. 1, p. 276. 



que sa santé & ses emplois ne Lui a y a  pt~ permeme de parcourir ceue 
vaste éienduë des paS, il s'étoii de lier amitié avec la pluspari 
de tws les principau.~ C M  des peuples alliez de la muvelle Ftance, 
qui décendoienl tous les ans à Monmai pour hire leur traite de 
peU&es, U s'étoii d 'hrd  bit un Plan de I'Hhoire presenre ; il n'a 
donc pas eii de peine dans mures les converstrions qu'il a eût3 avec e u  
de conwîm lerirs Moeurs, leurs Loi\ lm Coulumes, leurs maximes, 
& tous les évenements particuliers qui se sont passez chez e u  [...] 
Monsieur de la Potherîe à qui j'ai b i g n é  être surpris qu'il eCu pii 
avoir une cunnoissance si disiin& d'un si gand nombre de kits, & 
metlre en ordre tant & c h o s  si embroiiillks, m'a rnloïik que buLes 
ces personnes [Jollie~, Perro~ les jésuites ei les ch& drindiensl lui 
avoient été &un mis grand secours, qui les queaionnoir par ordre, par 
rappon à son dessein ; qu'il mettoil aussi tôi en écrit ce que m 
Sauvages lui avoient dit. qu'il les lui lisois a h  &y faire les oorrecLions 
convenables, & que c'est par ces soins qu'il est sorti de œ labirintheB. 

D'après Fevret de  onte et te^', l'œuvre de la Pothene aurait été publiée pour la 

première fois a Paris en 17 16 sous le titre de Nameart iyage uh Cmd' ou & la Nouvelle 

Frmce et les Guerres &s Français avec les Angfois et les ongrnaires du pys. Cette 

édition semble cependant n'avoir été jamais vue de personne, car tous ceux qui signalent son 

existence le font en se référant explicitement ou non 1 Fevret de ~ o n t e t p * .  La plus 

ancienne qui soit connue et a laquelie on peut encore avoir amis est cefie de 1722 publiée à 

Paris par Mon et Didot. Eiie a été réeditée a Amsterdam, chez Hemy des Bordes en 1723, 

-90~hid.. t .  IV. p. 267-269. 
g ' ~ t t é  dans J.-E. Roy. « Claude-Charles Le Roy de la Potherie », dans MSRC, p. 27. 
 ans la section « Catalogue des l i%~es  noweaus qui se trowent chez Jean Frederic Bernard, Oé de 
ceux doni il a nombre n de son Recueil de voiages au nord, l'éditeur mentionne I'auvre de la 
PoLherie ; le tiue qu'il en donne, Histoire & Relarions de 1 :hérique seprenfnonale, coniirme qu'il 
s'agit de l'édition de 1722. Pus d'un u k l e  pius tard en 1837, G. B. Faribault écrit dans son Ca~ulupue 
d'owragrs sur i 'hisfoire de 1 :hirique f...] au sujet Q l'édition de L716 : u Je cite le titre de cet 
owrage d'après M. De Fonterie ; mais je ne le trouve mentionné nulle p a ~ ~  aiueurs ; c'esi ce qui me 
faii soupçonner. que I'ouvrage en quesuon [enlendons ici, l'édition de 17221 pourrail bien n'eue 
qu'une nouvelle Edition de l'ouvrage précédent de hi Bocpe~~ille de la Potherie, avec quelques 
changemens quanr au prénom de I'autw, ainsi qu'au resk du ria » (p. 78) ; voir également J.-E. 
Re. a Claude-Charles Le Roy de la Potherie w, dans AISRC, p. 27 ; Manos u Bacquedie de La 
Poiherie N. dans Refutions &s vo~wgcursfirmçais en Nowcllc France au S3 7F siècle, p. 97 ; 
Lejeune. i< La Potherie (Claude-Charles Le Roy, sieur de Bacqmdie et de) », dans Dicr~onna~re 
géniral de biographie [...] du Canada. p. 73 ; Bonnadi « Bacquedie de la Polherie (ClaudeCharles 
Le Rou de) », dans Balteay Barrow et Prévost (dir.), DBF. p. 1132 ; Desrosiers, 4~ La Potherie n, dans 
Cenrrnaire de 1 'hisfoire du Canada de François-.Ymier Garneau, p. 29 1 ; Poulio~ Le üoy dit 
Bacqueviiie de Ia Polherie, Claude-Charles N, dans DBC, p, 439 ; Cliche, M Nsloire de l'Amérique 
sepienuionale. de ClaudeCharles Le Roy, dit Bacque\ille de ia Polherie », dans Lemire (dir.). 
Dicriunnuire des cuuilres litreraires du Qut;bec, p. 322. 



sous le titre de Y y g e  & I 'Amérique, mcoaanr ce qici s ' e s r d  de p h  remarquable 

d m  I 'her ipe  Sepenfnnfnoonale &puis Ij34,jusqu 'cipresent. Si I'on s'en rapporte à J. E. 

Roy, la pardon relancée de l'Histoire, en 1753, a Paris, chez Nyon et chez Brocas, ne serait 

qu'une remise en marché de l'édition de 1722 avec deux nouvelles pages de titre2''. 

il hm donc attendre quatorze ans entre le moment où Fonteneue autorise la 

publication de I'œwre, juin 1702, et la parution de sa premiére édition, 1716. Une lecture 

attentive de I'Hisoire nous permet de voir que l'auteur a eu l'occasion pendant cette 

période de retoucher son mamiscrit et assurément d'y fàire quelques ajouts. D'abord, on 

retrouve a dewc endroits dans le texte la date de 1714 : dans le passage du premier tome ou 

ii fàit la description de l'de de Montréal, l'auteur écrit : 

Depuis 170 1 jusques en 1 7 14 qug j'en suis sorti elie a aumenré de la 
moitié. avec une beiie enceinte qui la met a l'abri de l'insulte des 
~roquoi?'. 

J.-E. Roy juge qu'il s'agit probablement d'une coquille ou d'une erreur de l'autef15. 

Pourtant, en admettant que « 1714 )) soit une date erronée, par quoi faut-il le remplacet? 

Puisque I'on est certain que la Potherie n'est pas au Canada cette année-làW6 et qu'il est en 

%a Biblioth&que nationale du Canada à ûttasa possède un esemplaire de l'édition de 1722. J.-E. 
Ro: signale I'existence d'un aum exemplaire de la même édilion a I'Universiié hval(« Claude- 
Cliarles Le ROJ & la PoLherie », dans MSRC. p. 28). mais toutes nos recherches se son1 avérées 
dructuerws : il ne se trouve ni a la Section des Livres rares de la Bibliowue. ni au dipanement des 
archives du Séminaire de Québec. qui ne posséde qu'un exemplaire de l'édition de Nyon parue en 
1753. La Biblioihèque narionale du Canada à W w a  posséde également un esemplaire de l*édilion de 
1753. celle de Brocas. Quani à I'édition de 1723, on peut en trouver un exemplaire à la Bibliothéque de 
la ville de Monlréal. Tous ces documents oni été microfilmés et on peut les retrouver à la bibliolhéque 
de l'Université Laval. C'est à pariir de ces microfihm que nous avons vavaillé. 

Par ailleurs, J.-E. Roy. qui a hi1 la coihion des édition de 1722 a de 1753 (Brocas), constale 
que les deu.. te-utes sont exactemeni les mêmes et que seule h page couverture ditl"ere de l'un a l'autre : 
a L'édiuon de 1753 n'a de nouveaux que le Litre et le millésime. il est facile de voir, du reste. que cette 
page du titre a été coilée au premier in-13 » (« Claude-Charles Le Roy de la Pothene n, dans A4SC. p. 
44)). J.-E. Roy croit que l'édition de 1753 n'est pas nouveUe et cela es1 probablement le cas. Mais bien 
qu'il observe les d e ~ x  noms d'éditeurs ciiffëren~ Nyon et Brocas. il parle consiamment d'une seule 
édiuon pur l'année 1753, ce qui n'est \mïsemblabiemeni pas le cas. 
"3-'p. 339. 
35« ClaudeCharles Le Roy de la Potherie », dans MXRC, p. 24. 
=II est possible qu'à cette date il ait quiné les AntiHes pour faire un séjour en France (voir supra, n. 
G5). 



Guadeloupe dès 1 70zB7, sede cette derniére date pourrait prendre la place du 17 14 pi, 

mais une lecture attentive de la phrase intime cette hypothèse. Nous croyons piutot que la 

date n'est pas erronée et qu'il ne faut pas la prendre la phrase au pied de ia Iettre. La 

Potherie n 7 ~  pas être au Canada lorsqu'ii écrit ces mots ; il fiiut plutôt comprendre 

ceci : M Depuis 170 1 [que j'en suis sort4 jusques en 17 14 D, cette demière date étant 

probablement celle où il écrit ces 

La d 4 h e  référence explicite it l'année 1 7 14 se trouve dans I'arnorce d'une lettre 

& guatnéme tome destiné au mirristre Pontcharnain : 

Toute l'Europe l'a reconnuë en vous. Monseigneur, par la délicate 
conduite que vous avez îenuë panni tani de nations qui oni été obligez 
de demander la paix au Roi par vom m e r e .  Heureuses ces nations 
d'avoir trouvé un medialeur aussi éclairé qw vous I'êîes : la erre va 
devenir à preseni vanquiLie & toute pacifique. chaque peuple va goûter 
aujourd'hui les delices de cette paix fF4.D.A. En 17 l.)] si desidem. 

La réfience a la fin de la Guerre de Succession d'Espagne est claire et il devient évident que 

la Potherie a écrit ce passage en 1714 au plus tôt. Ailleurs300, la Potherie s'adresse au 

marquis de Duquesne et signale ia mort de Raymond Balthazar du Verger, marquis de 

~ h 6 l ~ ~ p e a ~ . ' c ' ~ '  et la nomination de Duquesne au poste de gouverneur des iles de 

1'~méri~ue'~' ; ces deux événements datent respectivement de 17 13 et 17 14. 

Ces quelques indices nous montrent ciairement que le texte de 1 'Hisraire dont 

Fontenelle avait autorisé la publication en 1702 n'est sans doute pas exactement le même 

que celui de la premiére édition de 17 16. Fm-il conclure que l'auteur a m&e 

sensiblement son manuscrit entre ces deux &tes? probablement pas. La Potherie laisse 

entendre lui-mème dans la préfàce du troisième tome que la forme épistolaire utilisée est une 

g-~oir supra. p. 1 2- 1 3. 
=J.-E. Roy signale un autre passage qui pourrait nous laisser penser que la Potherie était au Canada 
en 1714 : <c Depuis deus ans que j'en suis sorti ide ia colonie] » (HG. L l, p. 358). Éviderneni. eue 
phrase n'a pas forcément été écrite au morneni de La première publication (1 722) eL en cela ae prouve 
absolurneni rien 

1 14. 
w~~~~ t. 1, p. 172-173. 
''' Livet (M.). Recueil des instructions aux umba-wadeurs et ministre de France depuis les lraité-r de 
CI~s~pholie~usqu 5 la Révulu~ion/rançaise. SlTirll. EIUB nilemanrls. Tome second L 'decrora~ de 
Culugnr. p. 95. 



mise en scène qui -et de a diveluppr annt;rspor an nie^^^^ tous les mouvemens de 

la derniere guerre qu'iJ y a eû entr'eux [les iroquois] & nous, & nos ailiez ». Aussi 

remarque-tan que les lettres des tomes i, iii et portent les marques du 

destinataire presque uniquement dans leurs exordes30' où également se trouvent surtout 

les références à des dates postérieures a 1702. On peut donc croire que ces séquences 

liminaires seules ont été rédigés après la composition de l'œuvre. 

Son titre suggérant pourtant I'exhaustivité, l'œuvre de la Potherie n'est pas une 

histoire au même titre que celle de Charlevoix, par exemple. Comme plusieurs relations 

des XVJT et XWIe siècles, eue se veut dakamage un recueil de mémoires plus ou moins 

disparates ou d'anecdotes recueillies ici et ~a~~~concernant une pén'ode swlement de 

l'histoire de la Nouvelle-France, qu'un récit d'événements détaillé et ordonné selon une 

logique particulière propre à servir la chrono~ogie~~'; il semble en cela que le titre de sa 

première édition, Nafimm w p g e  dtr Canada, ou ak ka N m d e  Frwtce et les Guerres des 

Frw~çcns mec les Anglais et les origi?&es du ms, lui convienne beaucoup mieux Les 

intentions de l'auteur teks qu'il les formule dans l'avertissement du premier tome sont 

pourtant celles de l'historien rigoureux et soucieux de la vérité : 

Cette nouveiie relation ne doit pas se terminer comme œiie de la 
pluspart des autres voyageu* en win plaisir de faire une longue 

5u'~ol.. 8%. fol. 87. 
j u j  C'est nous qui soulignons. 
3- Le deusieme tome n'emprunte pas la forme épistolaire. mais est di\-& en chapitres. 
3u5 Ces exordes apparaissent comme purement accessoires. à un point tel que leur suppression ou le 
remplacement de I'un par l'autre n'altérerait a peu prés pas la logique du te-ufe. La Poiherie va mime 
jusqu-à se répéter mot pour mot d'une letire a I'auire (t. L p. 57 et t. iIL p. 165-166). 
3 * ~ . - ~ .  Ro-. a Claude-Charles Le Roy de la Potherie H, dans MSRC, p. 42. 
3"lhid.. p. 42 : Lejeune. P., La Pothene (Claude-Charles Le Roy. sieur de Bacquaille et de) N, dans 
Dicfionnairtr ginc'ral de biographie. histoire [...1 du Canada. p. 74 ; Pouliot, a Le R q  dit BacqueviUe 
de la Potherie, Claude-charles w ,  dans DBC, L ii, p. 44 1. 
jaLe Blant (Ilistoire de la :i'auvelle France, p. 80) et Ouellet (a Introduction », dans Lahontan. O. t. 1. 
p. 129-130) voient dans œ passage une allusion directe à Lahonian. Selon Le BlanL 1-œuvre de la 
Potherie se veut une réfutation des Coyages publiés à partir de 1702. Le Blant pense même que 
I'Hisfoire a pu être modifiée à l'instigation ou tout au moins avec l'assentiment» du ministre 
Ponicharuais que Lahoman avait attaque directement dans son auvre (O, t. L p. 245.1. ii, p. 793- 
798). On muve dans la préLace du troisième tome de l'Histoire un autre passage qui semble se rérérer 
directement a Lahonlan : « ii est juste de Lransmeure à la posterité œ qu'ils ont tous fait & soûlenu 
pour la gloire du Roi. Je sçai qu'un auleur qui m'a pnkdi a pensé & écrit auulement que moi sur le 
Canada, mais je n'ai rien ici a dire auire chose sur son chapitre, sinon que pour moi j'ai fait une espece 



hisioÎre de leurs voyages à leur parenté ou a leurs amis et la 
déshonnorer souvenr par une infinité de faussetés. [/1 On hisse a ces 
sortes de gens leur manière d'égayer leurs voyages et ron m i r  au 
contraire devoir prendre une mute toute opposée et se proposer dans 
cene relation d'insuuire, plutôt que de plaire. [..-j on a suivi avec la 
derniere fidélité les dwu ouacteres essentiels & l'histoire ; qui soni de 
ne rien dire de hu. et de ne point taire h vérité- Nec f i a  ck'cere. nec 
ver0 rericere. 

La Pothaie a-t-ii atteint ces objectifS? il est difiide d'y répondre puisque son axwe n-étant 

pas de-même parfhhement homogène, on saurait difficilement appliquer a son ensemble un 

jugement d o n n e .  U importe de l'examiner une partie aprés l'autre. 

Les huit premières lettres du tome 1 som consacrées a la description de l'expédition 

de la baie d'Hudson a laquelle prend part la Potherie en 1697 aux côtés d'Iberville. Du point 

de w e  historique, cette partie est sans doute l'une des phis i n t é r m e s  puisque les 

témoignages sur cette expédition sont peu nombreux. Si l'importance du rôle que se donne 

l'historien dans certains passages50g demeure sujette à caution, on peut considérer son récit 

comme a~thenti~uej'~, confirmé par la relation de NicoIas ~érémie''' 

La Potherie insére égaiement dans cette partie de l ' m e  un tabieau des m a x s  et 

coutumes des peuples autochtones vivant dans la région nordique. Ii y fàit entre autres la 

description d'une cérémonie de traite entre les autochtones et tes Français, que nous 

reproduisons ici : 

i.e dief d'une nation entre au fort avec un ou deux & ses Sawam Ies plus 
qahû&. Celui qui CO- dam cette phce leur fair d'abUrd p m a t  
d'me pipe & du &ic- œ cheflui Iàit uu mmpIrmenr fort succïur le pia~U 
d'avoir quelque &deration pwr sa nation. k commandant fasure qu'il 
en sera wsf iu~ Le chef ayant fume son de sang froid snas prendre congé 
de qui que œ soit L'on ne s-en formak mime pas. 3.l assemble ses genr 
leur fail le recii & I'anieil qui lui a éIé fait, & renuanî amite au fort hi1 
present au amniandant & quelqua @&es, le prianl clerechefd'avoir 

de voeu de ne penser ny de n'écrire que conformement à la venté & à la justice, dië au moindre des 
hommes ». 
3Cn~oir, par esemple. la description du combat du Pélican contre la flotte anglaise (IMS. t. 1. p. Y5 et 
supra. p. 4-5). 
'"J.-E. Roy. « Claude-Charles Le Roy de la Pothene », dans MSRC, p. 3 1. Roy reléve par contre les 
erreurs historiques (p. 139-171) quand la Polherie abandonne mornenianément ie récit de son voyage 
pour faire l'histoire de la navigation et des établissements européens a la baie d'Hudson. 
311 Pour avoir pris part à cette expédition, Jérémie en fait également le detail dans Relan'on du démit et 
de /a baie de Hutlson (dans Recueil de voiages au nord, vol. V. p. 394-1321. 



Ce passage, particulièrement intér- par sa valeur documentaire générale, témoigne de 

l'intérêt de l'auteur pour tout ce qui touche les échanges avec les Amérindiens. Plus encore, 

la t'ascination de la Potherie pour le cérémonial et la mise en scène de ce commerce 

prefigure les descriptions détaillées des rencontres diplomatiques des troisième et quatnhe 

tomes. La première mention des Esquùnaux qu'il rencontre pour la première fois dans le 

dén-oit de l'Hudson est marquée par l'idée du commerce : 

ii r. avoir top long-temps que mus rrspirions apRs les Esqumau~ C'esl 
une nalion LréS d e .  avec qui personne jusques Ia n'avoiljarnais eu & 
commerce. Cependani nous en aperFumes sur les &as Ic dix-& qui & 
for! loin noirs himient & gamb cris, sauians avec des habits & peaux de 
caribous & d'autres animaus qu'ils mus m o n a o i ~ d ' ~ .  

Ii est sigdicatifque les premiers renseignements sur les Esquimaux qu'il Livre au lecteur 

soient directement reliés à l'idée d'une rencontre avec les Européens dont l'aspect 

cérémoniel est soliligné : 

Lorsque les Sauvages & I'Amerique sepkWrionaie veulent h i e  qudque 
uai1é & pais il ont oerte maxime qu'ils ne font jamais & convention qu'ils 
n'ayeni küs auparmani des presagies qui piisçenl les assurer & les 
confuiiler dans I'unÏon que l'on wut faire avec aï Ceue cezemonie 
s'observe ditferemment, car lors que k Sauvages qui tireni vers le sud 



N'est-il pas judicieux enfin que l'auteur prenne la peine de décrire le cabet, (( simbole de 

la paix n, avant même d'avoir dome au lecteur une idée générale ou un portait physique des 

Esquimaux qu'il rencontre9 L'Indien que prkeme la Potherie dans cette partie de son 

œuvre est un commerçant et porte dqa en iui les caractères du diplomate dont il prendra 

l'aspect au milieu des cérémonies décrites dans les troisième et quaméme tomes de l'œuvre. 

Les quatre denrières lettres du premier tome présentent une description de la colonie 

lmentieme, du golfe Saint-Laurent juqu'a Monmai, en passant par Percé, Tadoussac, 

Québec, Trois-Rivikres et les iles de Sorel. La Potherie y raconte aussi les différentes 

navigations des Français ainsi que les premiers contacts et conflits de ceux-ci avec les 

Amérindiens du pays, les Algonquins et les iroquois. Sont* vraiment ces lettres qui ont 

sauvé et sauveront la Potherie de I'étmel oubli »? Nous nous permettons d'en douter. 

Disons néanmoins qu'elles font bien co-tre l'état de la colonie à la fin du XVW 

Comme l'indique son titre, le deuxikme tome de 1'Histuire prétend raconter 

N l'histoire des peuples alliez de la Nouvelle France, leurs mczurs & leurs maximes, 

Ieur religion, & leurs interets avec toutes les nations des lacs superieurs [...] & tout ce qui 

s'est passé de plus remarquable sous Messieurs de Traci, de Frontenac, de la Barre & de 

Denontde ». Le voyageur-témoh racontant en détails les observations qu'il f i t  ici là et 

Livrant a tout instant au lecteur ses impressions sur les phénomènes naturels ou sur les 

personnes qu'il rencontre disparait ici pour laisser la place à un narrateur plus éloigné de 

l'objet qu'il décrit. On sait que la Potherie aurait bien voulu se rendre chez les narions des 

Grands Lacs, mais (( sa santé & ses emp1ois ne lui ayant pû permettre de parcourir cette 

3'LT. 1. p. 75-76. 
3 " ~ . - ~ .  Roy. (< Claude-Charles Le Roy de la Potherie », dans ,%lSRC, p. 32. 



vaste étenduë de païs, il s'étoit contente de Lier amitié avec 1a pluspart de tous les 

principaux Chefs des peuples aiiiez de la nouvek France ». La majorité des 

renseignements livrés dans ce deuxième tome Ment des écrits de Nicolas ~ r n t ' ' ~  et, bien 

que cela ne diminue pas pour autant tout le méae de ia Pottierie, cette p h e  de I'Hi~loïre 

demare une source de seconde main et 17irrtéret de sa narration s'en trouve qudque peu 

diminué. 

Des quatre tomes de 1 'Histoire uk I Xmeripe sepenfnfnmfe, les deux derniers, 

consacrés plus speci6quement au peuple iroquois, demeurent les plus importants, car si 

beaucoup d'auteurs des XW' et W siédes ont souvent parié des ~ro~uoiB", peu 

d'entre eux ont présenté de cette nation une description ethn&istorique aussi complète que 

la Pothene. Précisément, c'est au tableau des mœurs et coutumes iroquoises qu'est 

consacrée la premiére lettre du troisikme tome de I'tiisroire. Dans un premier temps, 

l'auteur y rapporte les diverses croyances et coutumes des Cinq-Nations touchant la 

religion (hérailles, mariages, festins), l'éducation des edim, L'alimentation, tes loisirs et 

les divertissements, l'organisation socio-potitique, la guerre, etc. La suite de lit [ m e  porte 

pxincipalement sur la conversion de certains Iroquois et sur les rituels de torture des 

iroquois chrétiens de  ontr réal''^. 
Si cette première lettre du troisiéme tome ne propose, en 17 16, que bien peu 

d'éléments nouveaux sur les Iroquois. la description des entreprises _mienières et 

diplomatiques entre les Français et les Cinq-rYations, qui s ' d e  sur presque la moitié de 

l'œuvre, foumit au lecteur des informations peu connues, voire inédites jusqu'alors. En 

effet, les troisième et quatrième tomes de I'Hisoire se présentent comme une source 

3:6~&moire sur les n i m r s ,  coustumes et religion des Souv~ges de I Xrnerique seprentrionole. La 
Potherie le dit lui-même dans son œuvre (1. IL p. 87) d la leure de Bobé: a la fin du quaLrième tome le 
confirme egaiemenl : « Le Sieur P e m  qui esi le principi Aawr de tout ce qui s'esl pissé pendanr plus & 
quaranle ans panni es peupies. l'a ~ o r m é  a fond, & mec la plus gande exactinide & w œ qu'il rapone N 
(p. 268). 
3''~ahontan. par esemple (notamment p. 285-289. t 025-1034). 
3 1 Y ~ .  1-50. 



itmntournable pour qui cherche à reconstituer les dix dernières années du WC ~ i é c l e ~ ~ ~ .  

Mais bien plus qu'une simple exposition des faits historiques, cette partie de l'œuvre trace 

avec justesse I'évolution complexe du co& fran-iroquois et, du coup, transmet au 

lecteur tous les éléments nécessaires pour comprendre la Grande Paix qui vient clore le 

side. Cet év- dont on a trop souvent minimisé l'importance historique, marque un 

point tournant dans l'histoire des reiations m e  les Français et les diverses nations 

amérindiennes. La Potherie en a perçu l'importance et il a le ménte de s'y être attardé 

jusqu'à en décrire la réalisation ainsi que les prodromes. 

Rencontre, échange, alliance, certes, mais la Grande Paix de 1701 est avant tout un 

acte diplomatique et, à cet @rd, le troisiéme tome de l'Histoire en marque justement les 

préliminaires dipfumatiyues : le contenu de nombreuses conférences tenues entre 1690 et 

170 1 nous est rapporte dans les moindres détaiis. Sensible aux mises en scène des 

Amérindiens et des Français, la Potherie s'applique a décrire les principales phases de ces 

rencontres ainsi que cfftains rituels comme l'échange des wampums et la prononciation des 

discours. La transcription minutieuse, outre qu'eue nous renseigne  su^- la nature précise des 

négociations les plus importmes des demières artnées du XVII' siècle, témoigne assez bien 

de l'éloquence indienne que plusieurs voyageurs ont mentionnée, mais que tous n'ont pas 

pour autant représentée. Sur les plans anthropologique et littéraire, ces discours deviennent 

des clés pour comprendre: d'une part. les fonctions du rituel auquel ils sont Li& d'autre 

part, Ies stratégies rhétoriques empioyées par c b e  des parties. 

Plusieurs reprocheront à la Potherie d'avoir inséré dans son m e  

ces longs discours de chefs indiens et h ç a i s ,  qui ajouteraient à la lourdeur stylistique de 

l'Himire. Sans doute ce blâme vient-il en partie de œ que I'auteur a lui même remarqué : 

"%.e Recueil de Cidéon & Caralope fournit également & précieux rençeignernents conœmant les conflits 
fr;utaFircquois (dans Le B U  Hisloire de la Xouvelle France, p. 169-272). 
5 3  1.-E. Roy. « Claude-Charles Le Roy de ta Potherie », dans .iLfSRC, p. 38 ; Lejeune, « La Potherie 
(Claude-Charles Le Roy, sieur de Bacqueville et de)  BI, dans Dicfionnaire geniral de biographie. 
hisroire [...] du Canada, p. 74 ; Le Blant, « L'histoire de l'Amérique Sepieauionale », dans Histoire de 
la :Vouv~lle France, p. 81 ; Cliche, « Hisioire de I :-imt;riqus st.ptt?nfrionale, de Claude-Charlis Le 
Roy, dit Baquafiiie de la Polherie », dans Lemire, Dicriunna~re des cruvres lifrhires du Qukbec, vol. 
1. p. 325. 



J'avouë que je suis un peu prolixe dans cet ouvrage, mais tous ces 
pourparlers, ces harangues, ûk ces eupressioos métaphoriques, ont 
quelque chose de si singuher, qu'en mafiere & Sausages II mon but est 
de fiire voir? en les rapportan& que toutes ces muions ne sont poini œ 
que l'on en juge en   rance^". 

Bien qu'if n'ait pas noté ce détail dans sa critique de l'œuvre, Charlevoix avait reproché 

à la Potherie, en 1744, la maladresse de son style ; tout porte à croire que le jugement 

de cet historien de renom ait influencé beaucoup d'observateurs dans les années qui ont 

suivi : 

Cet Ouvrage? qui esî écrit en f o r e  de lettres, eucepté le second 
Volume. qui en disuibue par Chapiver rederme des Memoirer assez 
peu di@rés & mai écrits sur une bonne panie & I'HistouP du Canada. 
On peut compter sur œ que l'Auteur dit comme témoin oculaire ; il 
paroi1 sinare & sans passion, mais il n'a pas toujours été bien iannrii 
sur le reste3". 

Tout en remettant en cause la véracité de certains £àits rapportés par la Potherie, Charlevoix 

emprunte a celuid beaucoup de renseignements concemant les relations hco-iroquoises 

dans la dernière partie du siècle : la rencontre de juillet-août 1 70 1 entre les Français, leurs 

alliés et les Iroquois, par exemple, lui vient en majeure partie de la ~otherie? 

La lourdeur du style de l't-linoie ne semble pas non plus avoir pris toute la place 

mon&. Dans la partie sur les Américains, les auteurs se refeent constamment à la 

~othene"" et lui empruntent notamment plUneun renseignements sur les Iroquois, le plus 

souvent du tableau des moeurr et coutumes du troisième tome. Le g r a .  emprume même 

"'IUS. t. 111. préface. . -- 
'-cc Liste des auteurs )), dans Charlevois. i iDGYF, t. 111. 
 harlevois vois ne mentionne p o u m t  jamais qu'il anpninte à la Potherie B qui. à notre connaissance. il 
ne fait référence explicitement qu'à une seule reprise dans son œuvre. Parlant du cher iroquois la 
Cendre chaude, il &rit dans une note de bas de page : « M. de la Potherie ciil qu'il émit Onneyoulh ; 
ruais il s'est trompé » (HDGXF;, L L p. 5 16). Dans son annotation du Journal de Charlevoiu, Pierre 
Berthrame a relevé plusieurs emprunls a la Potherie. Nous en notons égalemeni quelques a m  daos 
i'annoration du te.ute que nous présemons. 
"%ir 1. VI& p. 13,45, 79, 83' 88. 89' 97_ 98, 100-1 1 1 .  



deux illustrations à 1'~is io ire j~ : celIe montrant un casse-tête et un calumet326 et l'autre, des 

Quelques années plus tard, dans son article « Iroquois », l'encyclopédiste Jaucourt 

cite égaiement l'œuvre de la Potherie : 

[..J on peut consuiter si l'on veut la rélation que M & la Poihene a donné 
&s~isauammmœmS&cegecledanssaQçcnpion& 
I'Aménquesepenirionaie; & i l ~ ~ s u r œ p e u p l e l ' ~ ~ \ m g e r é o e n t  
de M Colden intitulé, Hisoy of thefie nariom. London 1753. in 8". 
c'est une histoire égaiement curieuse & p b c i d 3 .  

On peut cependant se demander si, aux cotés de Colden, la mention de la Potherie par 

Jaucourt n'est pas surtout commandée par le souci de publiciser la réédition de l'Histoire 

qui parait la m h e  année que I'aaivre de L'auteur anglais sur je même sujet. 

L 'Hisroire générale d s  vopges, dont le septiéme volume parait vers la même 

époque, ne mentionne qu'une seule fois le nom de la Potherie. Pour minimiser la valair des 

informations que iiwe l'historien sur les peuples de l'Amérique du Nord, Prevost le place 

aux côtés de Charnpiak Lescarbot e-t Lahontan dont il juge les témoignages par la brièveté 

de leur séjour auprés des Amérindiens : 

II fiut attendre ie XIX' sikle pour lire un jugement pius positif, dans la Bibliorhéque 

universelle des I+yzges publiée par G. Boucher de la Richarderie en 1808 : 

3 3  Ilimire générale des cérénwnies, nrmrs, et coutumes re1igieucie.q & rouf les peuples du nionde. t. MI. p. 
88. 
3 3 1 ~ . ~ .  t 1. p. 76. 
"-lhid.. t. 1, p. 331. 
3 3  t-iqclopédie. vol. 8. p. 906. 



Prés de quarante ans aprks cette date, l'historien François-Xavier Garneau ne semble 

pourtant pas partager oet enthousiasme pour l ' m e  de la Potherie. Dans la pr&ce de son 

Histoire cfir C d a ,  il marque trés chinment la frontière entre l'histoire et l'anecdote, 

entre l'mwe qu'l entend lui-mbe donner au pubiic et les nombreux et simples récits de 

voyages ou recueils de témoipages ou d'anecdotes : 

Comme Garneau, J.-Edmond Roy notera, a la fin du sikle, la nature 

d'« anecdotier » de la Potherie. Reprenant le jugement de Charlevoix sur les a Mémoires 

1.. .] mai é c a s  N, il voit notamment dans les deux demiers tomes de I'Histoire une éloge de 

la race canadienne-fian*se d'Amérique du Nord, qui s'inscrit tout a fàit dans le 

mouvement qui oriente l'historiographie canadienne-fiançaise a partir du milieu du XnC 
siécle3" - 

3"~ibliothègue univer.velle des vowges. t. VI. p. 23. 
jj?. 1. p. v-vi. 
3"~utllet. « Intmduction », dans Lafiontan, O. t. 1, p. 192-193. 
33'ü Claude€harles Le Roy de la Potherie », dans kfSRC, p. 37. J.-E. Roy admire manifestement les 
témoignages de la Potherie sur les Canadiens-fiançiis et le marque a quelques reprises ; il termine son 
étude sur La noie suivanle : (< Disons a Ia louange de i'auleur qu'il est un des rares militaires français 
qui ail témoigne de la sympathie au colon canadien ii est peut-êlre le seul qui lui ait rendu justice dans 
ses écrils. C'est une bonne note qu'il ne faut pas oublier. quand on se souvient comment nos a n & m  
furent uailés par l'armée des fonctionnaires que la mémpoie enmtenait dans la colonie » (p. 42). Ces 



En ce qui a trait a la validité des événements rapportés dans l'Histoiree, J.-E. Roy considère 

l'historien comme une source généralement Wle, même si ce dernier se contente 

beaucoup trop d'a peu près dans la partie historique antérieure a son arrivée au Canada 3%. 

En 193 1, Le Blant émet hii aussi cette opinion a juge le récit de I'arpédnion a la 

baie d'Hudson et celle des négociations f'ranco-'ioquoises comme les parties les plus siires et 

les plus intéressantes de t'œuvre sur le plan historique3". Il ne manque à son tour de 

rappeler la maladresse du style et le manque de rigueur de l'historien : 

Tous ceux qui ont écrit sur la Potherie et son œuvre a partir de cette date''6 

semblent s'être contentés de répéter les jugements et critiques énumérés precédemment. 

Tout au plus Desrosiers - le plus origtnal d'entre eux - remarque-t-il l'intelligence de 

l'analyse faite par l'historien dans quelques passages de I'Hisoire 

jugements a p p a k e n t  comme Ia conueptie de ceus quail formule ailleurs sur Lahonian ei son 
ceux : « û£Eïcier de marine. Lahonlan partagea contre les Canadiens tous les préjugés des siens. Les 
raconran de ce cadet de Gascogne. aign, frondeur, mauvais sujeL buveur el querelieur, nous on1 hi1 un 
ton considérable. Nos ennemis se sont emparés de ces mensonges mmme d'une arme, et depuis deux 
siécles- on nous les lance à la figure ri  (cité dans ûue11eL a introduction r ~ ,  Lahontan O. t. i, p. 193. n. 
756). 
333« Claude-Charles Le Roy de la Pothene >b, dans ItlSRC, p. 42. 
334« L'histoire de l'Amérique Septenmonale », dans llisroire de la A'ouvelle France. p. 8162. 
335 Ihid.. p. 79, 82. 
33 %jeune. a La Pothene (Claude-Charles Le Roy. sieur de Bacquaille et de) ». dans Dictionnaire 
geniral de biographie. histoire [... 1 du Canada. p. 72-74 ; Lemayrie. « de Paris D. dans Le Bien 
public. 9 mai, 16 mai, 2: mai. 6 juin, 20 juin. 27 juin, 4 jU. 1933 ; BonnaulL « Bacqueville de la 
Porherie rr. dans Bai- Barrow el  Pré\~ost (dir.). Dicfionnairc de biographicjimçaise. p. 1 13 1- 
1132 ; PoulioL « Le Roy dit Bacqueville de La Pothene, Claude-Charles 1). dans DBC. p. 4 3 9 4 1  ; 
Cliche. N Hisroire de 1:-lrnerique sep~enrriunale W. dans Lemire (dir.). Dictionnaire des mws 
lirrf;raires du Qukbrc. vol. i, p. 322-325. 



Lorsqu'on examine tous ces jugements et commentaires, force nous est d'admettre 

que très peu d'entre eux sont établis sur des bases solides. A quelques exceptions près' les 

commentateurs semblent s'être contentés de répéter, sans en v&-%er les fondements, et 

d'amplifier les quelques lignes écrites par CMevoix en 1744. On a juge l'Histoire d'une 

f i p n  tris générale, s'obstinant à appliquer les mêmes commentaires à chacune de ses 

parties, qui sont pourtant d'une teneur et d'une vaieur inégaies. On l'a génératement louée 

pour sa valeur historique et critiquée pour son manque d'organisation et la maladresse de 

son style ; pour tous, ou presque, le fond a me la forme, ou la fome a dévalorisé le fond. 

L'œuvre de la Potherie n'a pas une grande valeur littéraire, tous l'ont souligné. Elle 

n'est pas non plus une histoire en rkgie, parfaitement objective et rigoureusement 

documentée. Ceux qui en cherchent I'intéret doivent donc outrepasser la dichotomie 

traditionnelle forme / fond qu'on lui applique depuis si longtemps et se pencher sur le 

rapport pouvant exister entre ces deux aspects de I'œwre. Peutae  fhut-il chercher ailleurs, 

mais l'étude de cette relation particulière fond-forme dans une partie bien précise de 

l'œuvre s'impose d'elle-mème. Qu'on accepte seulement de ne pas se laisser aveugler par la 

poussiére dont I'Hiszoire a été trop longtemps recouverte. 

La lettre XIi du quatrième tome : la Grande Paix de Montréal, un 

merveiiieux concert3'* » 

Montréal niesnie est un rheaue. ou h paix et la guerre jouent leur 
personnage en mesme temps. puisque nous y recevons dam nos maisons 

33-« La Potherie M, dans Centenaire de 1 lllisroire du Canada de François-Xuuier Gameau, p. 302. 
Comme presque mus ceus qui l'ont précédé. auleur ià i ~  égaiement une remarque sur le style de 
t'ffisfoirr : a M. de La Polherie n'est pas un slyIiste. 11 est toui au pl% comme il l'a voulu. simple et 
clair. De nombreuses m a i a d r w  qui déséquilibreni ses phrases. traiussent le fait que ce1 historien 
n-est pas un écrivain de métier. Ses medieurs passages sonf toujours eniachés de gaucheries à un 
moment ou a l'autre » (p. 293). 
3N~harlsvois. IIB(;,VF. t. II. p. 277. 



oeus qui nous tueni dans nos deserts, a wus voyons nos P r e s m  et nos 
habitans masxrez par ceux qui protestent qu'ils sont nos bons amis » 
(Relations, tome V, 1660-1661, p. 7). 

On vous a abusé quand on v w  a mandé, Monseigneurz que eos alliés et 
naus *ions f2it ~~ la paix a-ec les ubquois (la ~otherie~~'). 

La rencontre de juillet-août 170 1 a Montréal en suit phisieurs autres. La science 

historique veut généralement que l'on regroupe ces assembiées - particuliérement celles qui 

sont tenues a partir de l'armée 1697 - pour en fbire une série, dom l'examen minutieux ne 

peut nous permettre de douter que la Grande Paix de Mont rd  en soit véritablement le 

La Paix & Monuéal mettait fin en enét am gierres ~ ~ i s e s  ei 

au 'r«~&fourmreswopposan l~uo i sanat i~ f i~dEnHaure t  
plaçait les Cinq-Nations dans une position de neutralité adveriant un 
mm conflit entre les Français et les ~ngiad". 

Par la modification du paysage géopolitique qu'il entraine> cet événement donne naissance à 

de nouveaux enjeux dans les relations qui unissent ou opposent entre eux les Français, les 

Andais, les iroquois et les différents groupes amérindiens du Nord-Est. 

De la mème façon, dans l'caivre de la Potherie, la description de la Grande Paix 

m i e n t  au terme d'une longue narration des événements ayant marqué les relations h m -  

iroquoises des dix dernières armées du XVII' 9kle ; formellemerrt, elle est la conclusion de 

iTHiJ-ioire. De toute évidence, la rencontre de la Grande Paix a en elle-même tout ce qu'il 

fitut pour constituer I'epiiogue d'une histoire, celle des négociations franco-amérindiennes 

au XVir siècle, mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est la façon dont i'historien présente cet 

&énement dans son Quvre comme un hqpy end. La Pothcrie saait-il dé j q u ' à  sacrifier 

1a vérité? Non, sans doute, mais ce n'est pas a nous d'en juger. il est siir cependant que tout 

acte d'écriture comporte des contraintes fonneiies auxquelles ne peut échapper l'historien le 

plus objectif; le récit n'est pas l'histoire, ni l'Histoire. 

33'[~emoire de 1 70 1 - 1702 a Pontchartrain 1. dans P.4. Roy. Bulletin des recherches hisroriques p. 
223. 
%avarcL La grande paix de ,Lfonwéal de 1701, p. 177. 



Dans cette perspective, voyons donc comment se présente le texte de la Potherie et 

mrrnrierrt tout cormibue a produire les effets qu'attend le lecteur des tomes Di et IV. 

La description par la Potherie des différents conseils tenus à Montréal en juillet-août 

1 70 1 n'est pas d e  d'une véntabIe négociation A Ia veille de I'anivée des ambassadeurs, 

tout semble dijà coriciu et la rencontre constitue seulement une occasion de ratifier les 

clauses de la paix, de procéder à l'échange des prisonniers et de hire ia traite des founures. 

La Potherie mentionne à piusieurs reprises dans son texte l'aspect commercial de ce 

rassemblemem. Fidèle a la logique de l'alliance amérindienne qui ne se réalise que par 

l'échange et dont la traite est le premier moide, reproduisant l'histoire des relations entre les 

Européens et les Autochtones, l'auteur donne d'abord a la rencontre une dure commerciale 

et on ne peut s'empêcher de se remémorer ia description de la cérémonie de traite des 

Amérindiens de la baie d'Hudson qu'il fait dans le premier tome de 1'~istoire'". Étant lui- 

même sur les lieux lors de l'arrivée des Jroquois au saut Saint-Louis, la Potherie écrit : 

tes Ambassadeurs des Onnonlaguez, des Goyogouins LYL des 
Onneyou& avec &autres de ces bidons qui étoient venues pour traiter 
de leurs Pellereries, entreren1 dans la cabane de Tetacouiceré. ou ils 
fumerem d'un grand sang froid pendant un bon quart d'heure3'". 

La traite des fourrures apparaît égaiement dans les premiers discours comme le canal 

principal du contact 8 établir entre les Français et les Amérindiens. L 'ouvme de cette voie 

d'échange est revendiquée i plusieurs reprises par les chefs, qui semblent toujours en 

remettre la responsabilité aw Français, précisément a Onontio : 

Voici quatre paquets de Castors, & un de Peau passées que nous le 
donnons. Nou le prions de nous ouvrir la Lraile, que rien ne nous soit 
caché dans les magasins des Marchands. ii est inutile de te demander 
bun marché. parce que nous savons bien qu'un chacun est maître de ses 
m a r c h a n k .  du moins exhorte-les qu'elles soient au même prix que 
l'année passée343. 

1.4 S. L 1. p. 1 7 1 - 18 1 ; voir supra. p. 72-73. 
34'lbid., t .  IV. p. 195. 
343 Ihid.. t. 1V. p. 203 : voir également p. 2U5, 207. 



Le rôle que tient Onontio dans l'établissement de la traite et des conditions de celle-ci est 

détemrinant : (( [...] les portes furent fermées, la traite de la Pelieterie n'ayant été ouverte 

qu'apres qu'ils eurent fait leurs presens au Gouverneur ~ e n e r a p ~  n. Le droit de traiter 

est littéralement quémande par les Amérindiens qui semblent ne détenir sur ce point 

aucun pouvoir de décision. ironiquement, comme s'il faüait qu'il en soit ainsi, œ sont les 

conditions de la traite qui deviennent l'objet des premiéres tensions entre les Français et les 

nations alliées. Peu après avoir prononcé les paroles citées plus haut, Jean Le Blant, un chef 

ouaouak du Sable, reviendra à nouveau sut cette afiàjre, comme si elle était l'enjeu principal 

de la rencontre : 

Nous ne voyons pas que toul ce que tu nous as pro& hier sur ce sujet 
se soit esecuté. ii n*y a en tout qu-une chose qui ait réüssi c'est que 
personne n-a voulu nous donner à boire de 1-eau& vie ; mais quand tu 
nous parie qu'on nous donnera les marchandises à bon marché tous les 
Marchands nous disent : est-ce que le Chevaher de Callieres est maiue 
de noue bien? iis ont raison, mais accommode cette flaire, car ceIa 
nous embaraççe biedJ5. 

Résolus à lui remettre entre les mains les affaires de la traite, les orateurs font de leur 

(( pére >r Onontio le maitre des cérémonies et n'hésitent pas a le présenter comme tel. Lemi 

discours, par la soumission parfois totale qu'ils manifèstent, suffisent à tracer d'hontio 

l'image d'un homme de pouvoir : 

[...] Ounanguicé lew Chef parla au nom de tous [au nom dw Puans. des 
Outagamis. des Maskouteclis. des Malhomïn.s, deç -4mikois ei des 
Pouteoualeniisl. il dit queils etoient venus à la VOL\; de leur Pere. queils 
n'avaient pint &outé ce qu'on leur avoit dit de la nialadie, parce que 
son corps ne faisant qu'un avec celui de leur Pere ils étoient disposez a 
h e  ce qu'il voudroi~ qu'il le prioil seulement d'avoir pitié d'eus. & 
qu'il leur fit donner à bon marché les marchandises, parce qu'ils 
avoient peu de ~ a s t o ~ - P .  

Ils abondent d'expressions et de termes exprimant l'idée de la soumission ou de 

l'obéissance, et la (( volonté du Pére )) est toujours exprimée lorsque les chefs évoquent la 

traite des foumres ou la paix que l'on s'apprête a conclure. Les plus éloquents laissent 

'"fhid. t .  IV. p. 200. 
3JSlbid.. t. IV. p. 2 12. 
3*lhid.. t .  IV. p. 206-207 



presque sous-entendre que ce grand rassemblement n'est l'idée de personne d'autre 

qu'ûnontio et que hi seul en retire des intérêts : 

Chichikatal0 continua Puisque notre Pere veiu que la terre soit unie, & 
que fous ses enhm devienneni amis, voici un Calumet de Paix que je te 
presenle, afui que tu y hise fumer tous tes e d h ,  & l'iroquois que 
nous unissons a notre Corps, & que nous h n s  aussi notre Frere : 
pour nous nous y fumerons volontiers les premiers, n'ayant d'autre 
volonté que la tienne3-. 

Ces paroles ne semblent pas moins significatives et qmboliques que le geste d ' û u n a n ~ c é  

qui présente à U é r e  un jeune esclave et le lui remet comme une o b d e  : 

Nous voyons bien que tu es un bon Pere d'oublier le passé. il fit metue 
un peiii Esclave parmi les Castors & continua. Voici une petite chair 
que nous t'ofiolls. nous 1-avons pris dans un pais [chez les Espagnols 
du Mexique] W les Peuples vont à c h a d .  Nous essuions la aatte teinte 
dri sang de ce François en te le consacrant. [AFais ce que tu voudras'*. 

La présence du gouverneur Caiiiére dans la premikre partie du texte est moins 

imposante que constante. Le contenu de ses discours ne prend pas nécessairement plus 

d'espace que celui des autres, comme dans ces desCnptions de conseils ou la Potherie donne 

toute la place au gouverneur ~rontenac~~'. Ici, les interventions d70nontio sont courtes, 

mais reguliéres, et son d e  apWt d'abord comme celui d'un aiguiUeur ou d'un chef 

d'orchestre. C'est lui qui prévoit la première a s ~ e r n b l é e ~ ~ ~ ~ u i  ne semble évoluer qu'avec les 

brkes interventions qu'il fait entre Ies discours de chacun des chefs ; sa présence marque le 

LR rôle qu'il tient semble l'obliger a des comportements ou des paroles toujours 

raisonnables. Dans les situations les plus simples, ses interventions se limitent a de sages 

remerciements ou aquiescements qu'il sait toujours accompagner d'un vczu ou d'une 

marque de récodort caractéristiques de son paternalisme : 

Le Chevaiier de Callieres répondit que il avoit de la joye de ce qu'ils 
avoient surmoiüé tous les obnacles qui s'étaient presentez, sans se 

34-lb~d., t. IV, p. 208. 
Mlhid.. t. IV, p. 209-2 10. 
U%'oir notamment Ia description de la rencontre d'août 1698 entre les Français et les nations alliées 
des Grands Lacs ( ibid .  i. IV, p. 49-73). 
35U« II emqa prier i'aprés-dinée les Chefs des Alliez de venir le voir. ils s'assemblerent dans sa 
couriI...l ~(ibir l . ,  L IV. p.201). 



hisser déroumer de leurs dessek par ceus qui vouloient leur 
persuader qu'il regnoit à Monmai une malndie contagieuse. qu'il 
esperoit qu'ils s'en retourneroient aussi sains qu'ils &oient partis3S'. 

Cet hôte, qui ne manque pas aux règies de la diplomatie amérindienne en ofliant aux 

bisiteurs l'ameil et les présents qu'ii convient, n'est pas libérai au point d'oublier son rde et 

son autorité ; ses paroies sont souvent des recommandations : « Le Chevalier de CaIiieres 

leur dit de faire comme les autres qui alloient visiter les magasins, ils firent leurs 

presens, & ils déjûnerent %. Adieurs, Les droits ou privilèges qu'il se permet 

d'accorder et dont il se fait responsable témoigmt également du rôle qu'il détient a 

l'égard des Amérindiens : 

Le Chevalier de Callieres répondit [...] [qju'en atmdant que I'on 
parlai d'aflàires il permeiloit la uaiie. qu'ils vissent dans tous les 
magasins ceux qui donneroient a meilleur marche, qu'il esciteroit les 
Marchands à le fiire, que la guerre awii été h c a w  jusqu'a present de 
Ia cherté des marchandises. quïl representeroit au Roi pour le supplier 
de donner ordre a u .  Marchands de France de vendre a ceus4 
d'orenavani à un prix plus raisoriuabie, afin de contenter tout le monde. 
II leur fit ensuite apporter deus seaux de \in & du pain, ils alleren1 
djeùner hors du Conseil, & firem place au.  autres ~ation2-j. 

Les actes ou Ies gestes découlant du pouvoir que s'arroge Onontio daiennent à un moment 

répressifs et, bien qu'il ne soient jamais accomplis, prennent tout de même la forme d'une 

menace : « Le Chevalier de Callieres répondit qu'il pardonnoit aux Sakis à cause de la 

conjoncture presente, mais que si cela arrivoit une autrefois il ne pourroit s'empêcher 

de les en puni?5J~, . 

Jusqu'a ce que le premier ambassadeur iroquois, Tekaneot, prononce son discours 

dirigé vers ~allièn?, la description de l'accueil des iroquois et des Amérindiens aüiés au 

Saut Saint-Louis, puis a Montréal, et les discours faits lors de ces premières rencontres 

marquent principalement l'importance cornmerde de ce rassemblement et la volonté de 

tous les chefs et de toutes les nations de se soumettre aux volontés de leur père Onontio ; 

3"/hid.. t .  IV. p. 20.3-205. 
3'2/bid.. t. IV. p. 21 1-212. 
353/hid.. t. IV* p. 205-205. 
3fi1h1d.. t. IV. p. 209. 
3351hid.. 1. IV- p. 2 16%. 



conséquemma se dégage l'image d'un rassembleur, celui vers qui tout semble converger 

et qui n'hésite pas hi-même à fiire sentir sartir'importance de son statut. 

Panni tous les témoisnages de bonne volonté des chefs amérindiens et des 

préoccupations cornmerdes dont ils sont dépositaires, la voix du chefhuron, Ie Rat, 

semble pourtant se dhaquer  : 

Le Rai parlant en leur nom dit, mon Pm, je Mens vous dire que je sais 
obeir à voire VOL% souvena-vous que vous nous dites ïAutomne 
derniere que vous v o u l i ~  absolment que nous vous amenassions tous 
les Lroquois Esclaves qui sont parmi nous. Nous vous avons obei & 
oberssons puisque nous les amenons. Voyons en même iernps si les 
Iroquois \ws obwseni, & ambien ils ont ramené de nos neveux qui 
ont été pris depuis le commencemeut de la guerre il y a treize ans. S'ils 
l'ont îâii c'sr urie marque de leur sincerité. sïls ne I'oni pas îàit ce 
soni des fourbes. Je sais cependant qu-ils n'en on1 amené aucun. Je 
i-avois bien dit l'ana& pimie qu'il valoit mieus qu-ils nous 
amenassen1 les premiers nos Prisonnieres. tu vois pieseniemeni ce qui 
en est. & comme ils nous ont trompéjj6. 

Dans la succession des discours et I'evolution des négociations, mais surtout dans le 

déroulement du texte de Ia Potherie7 ces paroles sont importantes en ce qu'elles introduisent 

pour la premiére fois la question de l'échange des prisonniers ; d'une part, elles abordent un 

sujet se rapportant dreclcme)rr aux afhires de la paix entre les Français, leurs alliés et les 

Iroquois ; d'autre part, elles constituent le point de iitige le plus important, celui au sujet 

duquel il convient encore de 

Avec ces paroles du Rat, la rencontre prend véritablement une allure diplomatique. 

Le chef huron soumet un point de discussion sur un ton gave qui ne permet pas au iectw 

d'en minimiser I'importance ni même de se satisfaire d'une solution rapide. Aussi, ces 

paroles allaient-eues avoir des suite? dont témoignent le premier discours d'un chef 

iroquois, Tekaneot : 

Son discours ne roula que sur I'impossibililé ou ils avoient é 3  de 
pouvoir amener aucun Esclave de nos Alliez, parce quïls n'émieni pas 

356~hzd.! t. IV! p. 205-206. 
35- Ce sujet a souvent provoqué des mésententes entre les Français. leurs alliés et les Iroquois. Parce que 
l'échange est au cc~ur de l'alliance ciam la logique amérindienne. celui des prisonniers apparaii comme 
une condition essentielle à ia paix. 
35s La Potherie le signale lui-même immédiatement après les avoir citées ; « Ce Chef raisonnait [rés 
jusle. % I'on vil dans le moment l'embarras ou il nous alloii plonger » (ibid.. 1. IV. p. 706). 



maives de leur Jeunesse. AjoÛmu qu'ayant été pis la plipart mut 
peuh ils avoient trés peu d'idée de Iwr Patrie ; que c'émit ii un grad 
obstacle pour se resoudre à s'en retourne?59. 

C'est ici le principal point de tension de toute la rencontre et de tout le texte. Après avoir 

rapporté ces paroles, la Potherie énonce les cames de ces démeiés. En juin 170 1, Maricour, 

Joncaire et le père Bruyas avaient rencontré les iroquois pour les convaincre de ramener 

ieurs prisonnia à Montréai le mois çuivant. Exécutant les ordres & gouverneur Cailière, il 

semble cependant qu'ils aient « parié faiblement sur l'article des AUiez, & qu'ils ne [se 

soient] attachez qu'à réclamer [les] François '%, provoquant ainsi ie mécontentement du 

chef huron et des autres alliés qui ont pourtant tout mis en œuvre pour rassembler les 

prisonniers iroquois dont ils disposaient. 

Dans la partie de son mémoire de 1 70 1 - 1 702 consacrée à la rencontre de Montréai, 

la Potherie s'explique longuement sur œ point de litige entre les Français, leurs alliés et les 

iroquois ; on peut même dire qu'iI ne traite que de cet épisode. Dans I'Hisloiire, ce dBérend 

n'est pourtarit présenté que comme un accident de parcours et occupe une place très peu 

considérable dans l'ensemble de la description de la rencontre dejdet-aoùt 170 1.11 fiut 

voir également comment la Potherie parvient à gommer certains faits ou a mininiiser les 

torts des Français dans cette histoire - particulièrement c m  du gouverneur Cafliere - qui 

apparaissent pourtant nettement dans le texte du mémoire. Bien qu'il y signale ces fiutes et 

y souliqe le tort de Calliére et Joncaire, le texte de I'His~oire suggère fortement que les 

iroquois sont les principaux responsables dans cette afiàire puisqu'ils n'ont pas m e n é  les 

prisonniers qu'ils avaient dans leurs dages. Les excuses de Tekaneot citées plus haut sont 

suivies du commentaire de la Potherie : a Ces raisons étoient, Monseigneur, trés- 

mauvaises, puisque les Miamis avoient forcé leurs Prisonniers de les suivre36' ». Leur 

culpabilité demande (( satisfaction n et c'est précisément ce malaise dont ils sont 

victimes et le moyen par lequel ils cherchent ensemble, secrètement, à y remédier que la 

Potherie présente dans son texte : 

359 Ihid.. t .  IV. p. 2 16. 
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Us se mnnil~erent long-temps dans le partiarlier. On remarqua qu Ils 
eroiem forr embarmsez, 1'- &mi de plus grande ansequeme 
qu'ils ne I'avoient cnî Après avoir pris langue, ils duent qu'ils eioienr 
pets a donner toute sorte de sahhction. Que s i  nos Aiiie2 qui airoient 
de l e m  gens parmi au, y vouloienî ilenir avec des François, qui 
semient rémoins de toutes choses, ils vermieni de queue maniere ils s'y 
prendroienr : qu'ils encourageroient les Prisonniers & s'en aller, C1: 
qu'ils les con dulloienl euwnêmes tous en leur pis ; pour preuve de la 
sincerité avec laquelle ils agissaient, oiirant aussi des o t a g e .  

Négligeant ainsi le fait fondamental qu'il signale pourtant en noir sur blanc dans son 

mémoire (a La vérité est que M. de Callières ne donna aucun ordre a M. de Maricour 

de reclamer les alliés36' n), l'historien reprend son argument de départ et aftirme sans 

détour, comparant le comportement des Iroquois à celui des Amérindiens alliés des 

Français : (( On n'écouta point ces raisons, parce qu'ils auroient dû les forcer [les 

prisonniers] de partir comme avoient fait nos AIliezj6j ». 

Après avoir signalé en passant les promesses non tenues des Français a l'égard 

de leurs alliés, la Potherie rappelle l'importance de la fatrie iroquoise dans cette affaire : 

II fallut cependant trouver quelque jour pour faire connaître aux Iroquois leur 

faute365 ». Les derniers arguments invoqués par les Français achèveront de mettre les 

Iroquois au plancher : 

Ou leur  di^ qu7ils avoient signé au Traite de Paix qu'ils rendroienf 
aussi nos Aiiiez ; bien plus que Vill&ni Liewnant cies Troupes, qui 
etoii parti au mois de Juillet pour Onontagué. leur avoil fait savoir que 
le Pere Anjalran étoit arrive de Michilimakinak avec deux Esclaves 
Iroquois qu'il avoit mené d'avance. afin d'engager par ta les Cinq 
Nalions de correspondre aux melues senhens des Alliez qui 
clkenhient avec le 

L'épisode se terminera d'une taçon bien brusque : 

On demanda aus Dépulez des Onneyou~ d'ou vieni qu'ils n'avaient 
amené aucun François quïl ne moir pas s'elonner si nous ne voyons 
pas de nos Allia? [II Us répndirent qu'ils étoieni mus cou\eris de 
honte. & qu'ils en avoienr I'esprir renversé. Ce Conseil linil par un 

3621bid.. 1. IV. p. 217. C'est nous qui soulignons. 
363 [Mémoire de 170 1-1 702 a Pontchartrain]. dans P.4. Roy. Bulletin des recherches historiques. p. 
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3 6 J ~ ~ ~ . ~ ,  1. IV. p. 2 1 8. 
3651hid.. t. IV. p. 2 18. 
3661hid.. t. IV.  p. 2 1 8-2 19. 



profond silence que les iroquois ohmerenL On ne hisa pas de leur 
apponer du pain & du Mq & iIs firent quaue cris au nom des quatre 
Nations p u r  les en remercie?. 

Le texte du mémoire sur le même sujet est beaucoup plus précis et sert, semble- 

t-il, les intérêts de la ~otherie~~' .  L'historien y raconte le même différend, mais affirme 

haut et fort le tort des Français dans cette affaire et particuiièrement celui de Cdière. 

De façon évidente, il cherche, comme l'exprime le début du passage, a discréditer 

l'action du gouverneur Calliére pour donner à Frontenac le mérite d'avoir préparé ia 

paix de 170 1 : 

Je ne sais pas comment le fhke de M de Callières ou ses amis ont pu 
h r e  m e m  dans la Gazette de Hollande que celui9 avoir faii h paix 
avec les Lroquois et qu'aucun gouvernemeni du Canada n'avoit pu en 
venir à bout. II faut que ces Messieurs soient for1 afl;unés de vouloir 
m i r  un honneur qui est dii seul à M. de ~rontena?". 

L'auteur n'hésite pas a souligner la faute de Cailière qui n'avait pas donné aux 

ambassadeurs Joncaire, haricour et B v a s  l'ordre de ramener les prisonniers alliés. A 

la fin du texte, il se permet de spéculer sur Ies conséquences de cette faute qui, en 

dernier lieu, prend une telle ampleur qu'elle lui sert a invalider ia paix signée l'été 

Voila donc la p i s  faite avec les Iroquois. Mais je peus vous assurer, 
Monseigneur, que nos alliés qui on1 de leurs gens chez les Lrquois ne 
manqueront pas de se venger sur les premiers qu'ils renconueront &ns 
leurs parùs de chasses. La nation Lroqwise voouba avoir droit de 
représailles. Ce ne seront que coups sur coups. les voisins de nos allies 
prendroui réciproquement leurs intéréls, ainsi ce sera wcore un 
renversemenl pis qu'auparavant. ei tous les alliés auront remarqué a 
i.arrivt! de leurs &put& que nous les avons tous sacnciés [...\. V o i k  eu 
un mot. ce qu-a causé h4 de Callikres faute d'avoir dit a Maricour de 
reclamer les prisuruiiers a l k s  comme nos françois. Je nie suis Iaissé 
dire que ce1ui-q vous deniandoit une grarification pour avoir été Ie 
médiateur auprés des Lroquois. La negociation a eie assurement bien 
ménagée de la pari du Maître ei dcs &pute. C'ea M. Joncaire qui 
&mit être récompensé3". 

36- Ibid.. 1. IV. p. 219. 
%eus avons reproduit en annese (p. 253-258) cene partie du mémoire qui traite de la Grande Pais. 
369 [Mémoire de 170 1 - 1702 a Pontchartrain], dans P . 4 .  Roy. Bulierin des recherches hisroriques p. 
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Pourquoi tant d'écarts entre les deux textes? On peut l'expliquer de plusieurs 

façons. Sans doute faut4 d'abord porter attention a leurs destinataires. Le mémoire est 

destiné au ministre Pontchartrain qui avait demandé à la f otherie de rendre compte de 

l'état de ses travaux de contrôleur avant de quitter définitivement la Nouvelle-France. 

Comme dans toutes les lettres qu'il écrit au ministre durant son séjour dans la colonie, 

la Potherie y manifeste son insatisfaction et ne perd pas une occasion de se plaindre de 

cewr qui l'entourent. Dès son arrivée, il avait exprimé son ressentiment envers Callière 

et il semble bien que ses deniières impressions ne soient pas meilleures. Le mémoire de 

170 1- 1702 est écrit par un homme dont ies trois années passées au Canada ont permis 

d'acquérir de multiples connaissances, qu'il a pris la peine de rassembler dans un livre. 

La fermeté et l'assurance avec lesquelles il communique au rninistre ses points de vue et 

ses propositions ne sont pas, de toute évidence, celles de l'historien s'adressant a un 

large public et dont I'muvre doit (( instruire plfitôt que de plaire'71 ». L'Histoire est une 

mctre et, en cela, répond à certaines contraintes. La Potherie a choisi de relater dans 

ses deux derniers tomes l'histoire de la guerre et de la paix entre les Français, leurs 

alliés et les Iroquois. La structure même de l'œuvre demande qu'il la termine en 

dkrivant une véritable paix et, dans une certaine mesure, l'empêche d'insérer dans sa 

conclusion trop d'éléments propres a faire douter le tecteur de la véracité de l'entente 

conclue entre les Français, leurs alliés et les Iroquois. Ainsi, le texte de l'Histoire peut-il 

parfois iaisser paraitre certaines failies, ou du moins mentionne-t-il des tensions qui ne 

se résolvent pas nécessairement et sur lesquelles l'historien croit bon de passer sous 

silence afin de ne pas interrompre inutilement le déroulement des nepociatio~~s et briser 

le rythme du texte ; le différend concernant les prisonniers en est un bon exemple. 

La Grande Paix de Montréal, sans doute I'une des rencontres diplomatiques 

hco-amérindiennes les plus cérémonieUes, apparait de fait wxnme un véritable 

spectacle. Le texte de la Potherie, lui-même transcription de cette mise en &ne, 



élimine donc ce qui n'appartient pas proprement au spectacle ou ce qui risque d'en 

interrompre le cours ou d'en diminuer ['éclat. 

Si le différend concernant les prisonniers n'exige pas d'être représenté dans tous 

ses détails à cause des suites qu'a commaride, les derniers moments et la mort de celui 

qui en est l'initiateur, le Rat, prennent cependant une place plus importante sur le 

théâtre des assemblées. Plus encore, i'énonci du dernier discours, la mort et les 

hérailles du chef huron constituent un moment particulier que l'on peut aisément 

détacher de ce qui précéde. Aprés le discours de Quarante-sols, un autre chef huron, Ie 

Rat, entre en scène : 

Le Rat se trouva mal dans ce Conseil. on eut de la peine de le voir avec 
une fiévre ués-violente. Conune fi émit le premier mobile de sa Nation 
& de tous les [1231 Ouraouaks, & la partie que nous avions le plus a 
ménager : on doit bien aise qu'il parlâl. II s'éroit mis d-abord sur un 
siege pliam on lui fit apporler un grand fauteuil de commodité afin 
qu'il pùt se reposer & parler plus a sou aise, on lui donna du vin pur 
le fortiuer : il denian& à boire de I-herk. on secornut quïl vouloil du 
capilaire. Aprés que Quarante-sols eiu fini le Rat que l'on cnil assoupi 
reprit un peu ses sens. & parla d'un ton assez languissaiit I'espace de 
deus heures3-'. 

La harangue qu'il prononcera a tout d'un testament et est celie d'un sage rassembleur 

qui, au terme de son existence, reconnaît humbiement ses succés et ses échecs. En 

apôtre fidèle de M son père », le Rat souhaite le bonheur de tous et remet au nom des 

siens sa volonté et le sort des affaires entre les mains dlOnontio : 

Je lui fis present [a Onanguicé] Lune chaudiere & d'un fusil pour 
l'engager à me suivre a Moriueai l'assurant qu-il auroii plus lieu 
d'èue content quïl ne se le persuadait. 11 se détenniiia donc de venir, 
mis  les Idinois. les Missisagrw & les Gokapatagaiis ; relâcherent 
Voila ce que j'ai fait pour nioii Pere. Te dirai-je encore que je fus 
touclié dc ce que quelques-uns de nos jeunes guerriers voulurent former 
un parti pour d e r  douer sur les premiers Lroquois quïls 
rencontreroieni. Je desavouai leur pr- ; niais il ne but pas que ce 
qu'ils ont effectivement fait sur etlx @te les affaires. Ce sont de jeunes 
étourdis ; au reste je donnai quelque temps aprés mon retour du Conseil 
geeneral un Collier à des iroquois que je rencontrai, &je leur dis 
positivement que si le premier de ks M e z  w eu-mhes  venoicnt a 
rompre la Pais. iu les mangerois toi-méme : que peu-je faire 
davantage pour tes interets. La Robe-noire. (c'est le Pere Anjairan que 

3- .  -/hid.. r. IV. p. 222-223. 



ru wus as envoyé) peul f.e mdirmer œ que je dis. Je ne i'ai que trop 
h i r  comoitre à ceu qui s'étaient assemblez à Mi- pour 
décendre ici, Je Ieur dis que je ne voulais pas qu'ils ajobseni foi a 
mes paroles, & qu'il le Ieur confirmemil par une preuve plus 
autI1enUque : wuç n-avons pas laissé en wtre particulier de t'amener 
onze Iroquois. dont sis veulent revenir avec nous, & les cinq autres 
wuhailgnr de mioumer c h e z - w ~ ~  Nws sui~~om en d a  ce que tu 
jugeras à propos. Considere un peu de ton c6té que nous n'avons pas 
voulu emre miter de nos Pekteries. Mets y donc ordre, & regie 
toi-mème le pris de chaque chose3". 

Une fois de plus, l'auteur évite d'interrompre par des discussions inutiles ce moment 

so1ennel. Plutet qu'un débat sur l'action du chef Ounanguicé, le spectacle offert par le 

moribond importe à ce moment précis, comme la Potherie le suggère Lui-même : 

On passa sous siience ce qui regardoit Ounanguiœ qui n'&oit pas dans 
le Conseil. ii est veriiablenient anll des François. ll nous a doMé dans 
ces dernieres guerres des preuves éclatantes de sa fidelilé. On ne voulut 
pin1 lui faire des reproches put,lics. qui  auroient pü aigrir les esprits. Li 
etoit mème à propos d-étouffer le ressentiment qu'on anroit pii avoir 
contre lui3'". 

La mort du Rat sera suivie des discours de deuil de quelques chefs amérindiens - 

Aouenano notamment - qui tous viennent en marquer l'importance et la fatalité : 

Le Soleil est aujourd'hui éclipsé. c'esi la mon de noire frere le Rat qui 
en est ia cause. [/INous vous prions vous Chefs de guerre. & vous 
Chefs de Pai.~ de ne vous point uower dans les tenebres, au mnuaire 
nous vous prions &avoir le menie esprit, les &mes sentiments qu'il 
avoii de ne faire d'orénavanr qu'un mème corps. qu-une mëme 
cliaudiere, & d'ascompiir également la volonté de noue Pere. Tel etoil 
Ic scnbent du Rat. Nous \ f o u  eshonons donc par ce Collier d'en faire 
de même par le premier grain de porcelaine. [fl EL par le deuxième 
grain de porcelaine nous couvrons le corps de nôtre Frere défiuii : nous 
le pleurons égaiemenk nies fieres, niais puisque le Maiue de la vie 1-a 
bien voulu, il faut tâcher de s'en console?-5. 

Les funérailles du chef huron se font dans la pompe. Symboliquement, c'est le moment 

ou se réunissent pour la première fois tous les participants, français et amérindiens, de 

l'assemblée finaie qui se tiendra quelques jours plus tard : 

On L'étendit sur des peaux de Castors. On lui mit sur la tête un 
Chapeau orné d'un plumet rouge w neuf. On le couvrit d'une grande 

3-3~bid.. t .  IV. p. 221225.  
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couverture d'écarlate, d'une chemise blanche par dessus, d'un capo& de 
mimies, d'une paire de souliers a ses pieds, une chaudiere de cuivre a 
droit de sa tee un f i a  & une épée à gauche [...]. De Sainl-Ou& 
premier Capitaine des Troupes, marcha à la téte de soivante hommes, 
seize m e r s  Hurons en robes de Castors, le visage v h é  de noir 
p u r  marque de leur deuil, suivirent quatre à quacre avec leurs fusils 
sous le bras. le Clergé ensuite, & si- Chefs & guerre pneren~ le 
Cercueil muven de fleurs, sur lequel etoit un chapeau avec son plumel, 
une épée, & un haussecol. Son fi-ere accempagd des enfiins du Ral de 
la Nation Huronne & des C M  h ~ o u a k s  suivoient le corps. & 
Akhme de Champig~Ü, Monsieur de Vaudmd Gouverneur de 
Monmai, accompagne de mus les Oniciers, fermoient la marche. 
Aprés que le Senice fut hi& les Soldais & la Ch& de y e m  h n l  
delcv décharges de fusiis. Quand on l'eur inhumé. ils en firent un 
troigéme en d é f i  & l'on mit sur la fosse ceue inscripion. [/1 Cy gif 
le Rat, Chejdes ffuron.?-'. 

La mort du chef huron et les événements qui l'entourent sont décrits avec trop 

d'insistance par la Potherie pour qu'on n'en dégage pas le sens dans l'ensemble du 

texte. Dans l'histoire, cette mort survient accidentellement et tout au plus doit-on y voir 

un coup ironique du destin qui commande la mort de celui qui s'était obstiné a résister à 

la maladie en convaincant les siens de se rendre à Montréal, malgré le risque que cela 

représente. Dans le texte de la Potherie, cette mort survient à un moment précis de la 

description de la rencontre et tout le rituel qui l'entoure donne l'impression que sa 

représentation a été préparée d'avance. La fatalité dont elle est marquée et le contenu 

des dernières paroles du Rat donnent à cet événement l'aspect d'un véritable sacrifice. 

L'homme qui avait été l'un des principaux artisans de cette paix ne dmait pas assister a 

sa ratification. Ces paroles sont celles d'un homme qui s'est sacrifié pour les siens : 

comme un martyre, il devra payer de sa mort le bonheur de ceux qu'il a réunis. 

Sa grande lucidité le fait paraître également comme celui qui énonce des vérités 

compromettantes. La question des prisonniers qu'il signale le premier avait donné lieu a 

quelques &ontements entre les parties, et le Rat en devenait, indirectement, le premier 

responsable. Tout soumis qu'il soit aux volontés d'ûnontio, le chef huron, par ses 

interventions et l'influence qu'il avait sur les autres, devenait ainsi quelque peu 

3-6/bid.. t. IV. p. 229' 234-235. 



encombrant, et sa mort d'autant plus n&cessaire3". Si sa présence risquait d'entacher le 

grand spectacle, son décès devait par contre y prendre place comme un des numéros les 

plus importants. En la mettant en scène, plus encore, en l'intégrant au déroulement des 

assemblées, la Potherie laisse oublier ce qui la précéde et en fait un événement héroïque 

auquel on doit rattacher la suite des pourparlers, 

Celui qui a n7étoit pas moins considérable pour sa piété N et qui prèchoit 

souvent dans 1'Eglise des Jesuites de Michiijmakinak, où les Sauvages n'etoient pas 

moins touchez des ventez du Christianisme qu'il leur er~seignoit~~')), apparaît donc 

littéralement comme un sauveur sous la plume de l'historien. La maladie que tous 

craignaient depuis leur arrivée à Montréal devient au dernier moment, après la mort du 

chef huron, une épreuve à laquelle Dieu soumet les Amérindiens, particulièrement ceux 

de la nation huronne. La mon de leur chef leur ayant ouvert la voie, ceux-ci sont 

illuminés par la grâce divine : 

Quelques Chefs vinrent trouver le Pere Anjairan a\lec un paquet de 
Castors, pour le prier d'engager Messieurs de Saint Sulpice d-éloigner 
d'eus le son qui les desoloit. Nous admiribnes dans cette uine 
conjoncture la niisericorde du Seigneur. qui a permis que tous les 
moribonds mourussent avec le Baptème. [II Les mouvements de la 
Grace parurent avec &II.. Car ces nouveau Cliréueiis n'émieni pas 
plûtot baptisez qu'ils donnoient des marques d'une Foi vive. en 
embrassant à la mort le Crucfis, avec des senhem pleins d'amour & 
de tendresse pour celui qu'ils n'avoicnt pas bicn connu3-'. 

Le discours de Joncaire semble lui aussi s'inscrire dans ce mouvement de célébration ou 

de renaissance qui suit la mort du Rat. Empruntant habilement les métaphores des 

Amérindiens, Joncaire profite de cet événement pour s'assurer la bonne disposition des 

esprits : 

Le Soleil s'eioit éclipsé. dit il, &je le fais reparoiue. Ii est \.rai que Ie 
Chddw Hurons est dans la terre, mais son esprit (2361 regne encore 
avec vous. Songez qu'il a toûjours été fidelle à la Nation Française par 
un atmchment inviolable a LOU ce qui la regardait, il est h u i l e  de 

- - - - 

3 ' -~ans  son mémoire, la Pothene parle de la mort de Kondiaronk presque mmme d'une grâce : (< Nos 
aflàires se uou\erent dans un ut% mauvais étal el si le Rai ne f u ~  mon aii bout de q w  jours. c-eu1 
éié une désolation cruelle D (inPa, (« Appendice ii m. p. 263). 
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rapponer les actions qui l'ont rendu recommmdabie ; comme vous ne 
faites qu'un mime esprit avec nous. que celte perle ne vous dioigne 
poini des mêmes senrimens qu'il avoil pour nous. Je vous réünïs tous 
par ce Soleii qui est suspendu & ces deux Colliers, &je  vous attache 
étroitement avec nous. Ecoutez miijoufs Ononfio. comme vous avec fait 
jusqu'à present, & soyez lui toijours fidellem. 

Le rituel amérindien qu'il accomplit semble relever de la magie puisqu'on peut en 

vérifier les effets dans Ies paroles prononcées par Quarante-Sols, qui manifeste 

soudainement plus de souplesse dans ses décisions lors de i'assemblée tenue le 

lendemain : 

Tu nous avois proposé de Iaisser ici Ies Esclaves que nous t-avons 
amenez [I'ora~eur s-adresse à Caiiiérel, jusqu'à œ que les iroquois 
nous rendent les nouer je le dis de la part de noue Nation que nous 
voulons bien que tu les remeues entre leurs mains. sans attendre le 
retour des n o m .  Tu dois par 1à êire convaincu de l'estime & de la 
confiance que nous avons en toi [...13''. . 

Les derniéres répétitions sont encore marquées par queIques fausses notes3**, mais la 

Pothene ne manquera pas d'y couper court ou d'en dissimuier les effets avant la tenue 

du spectacle final du 4 aoùt. 

Une assemblée de cette envergure demande de grandes préparations dont la 

Potherie décrit en détails I'orgmisation matérielle : 

On disposa toutes choses peudant d e ! ~ ~  jours pour l'assemblée generaie. 
on fit venir plusieurs femmes Sauvages qui acconmodereui des 
Colliers (...]. Ce fut dans une belk p l u e  hors de la Ville, ou I'on avoit 
ikit une enceiule de brauclies d'arbres de cent viiigl-huii pieds dr 10% 
sur soiwte  & douze de largc. avec une allée toui autour de dix pieds. 
ii y avoit une Sale cwvene de feuiiies, de \ingt-neuf pieds de long & 
de vingt cinq dc largc. qui regardoit en face ioute la  lace)'^. 

L'historien semble avoir lui-même préparé. les acteurs qui doivent participer a cet 

événement, et c'est a travers les gestes et les parofes de chacun qu'il faut chercher les 

indices. La mort du Rat a apaisé les esprits qui semblent avoir majoritairement épouse 

les bonnes causes pour lesquelles il s'était bartu ; la Gràce a béatifié ceux mêmes qui 

u"ibid.. t. IV. p. 235-236. 
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n'assisteront pas à la signature de la paix ; les dernières tensions ont été éteintes ou, du 

moins, dissimulées. En somme, tout a été mis en œuvre afin que 17i11usion soit parfàite. 

Puisqu'il faut que le spectacle soit sans failles, la Potherie prend ses précautions 

dès le début de la description qu'il en donne. 11 écrit à son destinataire : « je vous 

raporterai seulement les paroles les plus considerables qui se soient dites3P* B. 

L'historien avoue lui-même fiItrer l'information qu'il possède et l'examen des discours 

qu'il décide de transcrire nous laisse voir aisément que ceux-ci ont tous des points en 

commun. Les chefs amérindiens y expriment leur soumission au père Onontio, leur désir 

de satisfaire sa volonté en lui rendant les prisonniers et celui de vivre en paix avec les 

iroquois. Lisons, a titre d'exemple, la harangue prononcée par Quarante-Sols : 

Toi qui esi Ie maiire c& nous autres. tu vois que nous n ' a n s  que 
par toi. tu nous as envoye porter ta parole. Nous (243 J sommes venus 
voir ce que tu muhaitois : nous i'avons dit mus nos sentimens, fkis de 
nos corps œ que tu voudras. [/l Nous avons hiverne avec les Miamis. 
Sachans donc ta parole, mus nous sommes dépouillez de ce que nous 
asions, pour les engager a rendre les Esclaves iroquois en d o m  des 
chaudiem. des fusils. & des couvertures. Nous leur avons diL qu'il 
étoii de consequence de dkendre avec nous. Nous avons cni que les 
iroquois aumieni agi a notre égard comme nous l'avons fait avec eux. 
& nous avons été surpris de ne pas voir les noues. Ecouiez-moi bien. 
mon Pere. & vous iroquois. Je ne suis pas fâche de h r e  la Paix 
puisque mon Pere le veut. Voila que je délie mes Colliers. (en les 
jeum à lem. & se muraant du des iroquois) je veus vivre en Paix 
avec mon Pere & avec loi je veux que la leme soit toute unie, & que la 
chaudiere soit encore toute entierc3". 

Tous les chefs présentent Onontio comme le seul responsable de cette paix. Le Rat, par 

exemple, dont la Potherie n'avait pourtant pas manqué de faire l'éloge dans un passage 

précédent, ne mérite pas même une mention dans toutes les acclamations des orateurs 

qui n'en ont que pour te gouverneur fiançais. La toute-puissance de ce dernier atteint 

son paroxysme lorsque l'Aigle fait connaître l'étendue de la paix que Ie gouverneur 

vient de régler : 

Toutes tes t.ù& son1 si droites & si raisonnables, qu'il faudroil n'être 
pas homme pour refuser de s'y soûmeure. Tu dois donc croire que la 
diversité de tani de langues qu'ils parlent. non plus que leurs interé& & 

. .. - - -. . .. 

B4~hid., t. IV, p. 241. 
385 Ibid.. t. IV. p. 242-243. 



leurs ressentiments particuliers, ne sera nuliement un obstacle a La 
bonne intelligence dans laquelle tu leur ordonne de vivre ensemble a 
l'avenir. Us ne feronr desormais d'anenrion qu-au deUr que tu as de les 
rendre heureus, en arrètant les suites funestes de la guerre, par la Pair 
que ni viens d'établir panni en\?'. 

Si les discours des chefs amérindiens transcrits par fa Potherie suffisent a 

produire l'iiiusion du spectacle en ce qu'ils s'articulent en cadence, l'aspect proprement 

théâtral de cette assemblée ne vient qu'ajouter à cet effet. Les orateurs ame~diens, 

particulièrement ceux de la Potherie, sont en vérité des acteurs : leurs gestes, leur jeu, 

mais aussi leur costume ajoutent à leurs paroles pour que la mystification soit complète 

lors de l'assemblée. Le meilleur exemple qu'on puisse citer ici est ceki de 

hliskouasouath : 

bfiskouasouath Chef des Outagamis. vint de I'exuémité de l'enceinte. 
suivi de uois Prisonniers. Son visage étoir peint de rouge, & il avoir sur 
la tête une vieille Perruque poudrée. toute mêlée. sans chapeau. II s'en 
étoit fait un ornement pour se mettre a la Française, qui lui donnoil un 
air, ouue sa laideur, à fhire rire toute l'AssenibI& & voulant faire voir 
qu'il sa\.oit vivre il en salua le Chevalier de Callieres comme d'un 
chapeau Malgré le sang froid que l'on est oblige d'avoir devant des 
gens qui sont &un si grand flegme. principalement dans une 
conjoncture aussi serieuse que celle-li, on ne pùt s'empêcher de 
s'éclater de rire. & de le prier en mhe-temps fort serieusement de s'en 
couvrir?". 

Ce travestissement, pour le moins symbolique, du chef outagarni en Français montre 

bien a quel point l'historien se laisse prendre lui-même au jeu de I'iiiusion en lui 

accordant autant d'importance : ie discours de ce chef qui suit immédiatement n'en 

posséde décidément pas la couleur et apparaît davantage comme un prétexte ; il n'en a 

vraisemblablement pas l'imporeance : 

Mon Pere, dit-il. je ne vous rends point d*Esclaves. parce que tous ceux 
que j'avois sont échapez. Je n'ai pas beaucoup de dineteni avec les 
Iroquois. les knebres se sont dissipées, voici presentement un beau jour 
que le Soleil nous donne aujourd'hui. je regarde presentement 
l'Iroquois comme mon k r e  ; mais je suis broUe avec les Sioux [/ 
]On ne voulut point toucher ce dernier 

'%~hid.. t .  IV. p. 250. 
%'lhid.. t.  IV! p. 246-237. 
398/hid.. t. IV. p. 247. 



Les rituels amérindiens de l'échange des wampums, du calumet, les chants et les festins 

prendront évidemment une grande place dans la description de cette assemblée. Bien 

plus que des signes ou des symboles, ils semblent représentés pour ce qu'ils sont et leur 

multitude les fait upparaitre comme autant de scènes particulières ; le texte de la 

Potherie donne a voir, et le rituel qui y prend place devient en ce sens fort commode. A 

la limite, la description du rituel en montre surtout le signifiant et, comme les Français 

eux-mêmes ont fait en empruntant le rite amérindien389, elle ne fait qu'en présenter plus 

ou moins le si@é. La fonne du rituel devient ainsi acteur au sein du spectacle 

représenté : 

II fallut confirmer cette grande .4iliance par quelque endroit éclatanL & 
pour le faire avec toute La circonspecPon possible, Messieurs de 
Callieres, cie Champigni & de Vaudreuil, fumerent dans le Calumet, 
que I'on porta ensuire aiis iroquois & a u  Députez de tous les A U i e  
qui en fient de mème. On le clianra, & pour cet effet uois François 
alternarivement à travers de tom les Peuples, qu-etoient assis sur 
l'herbe. marchant en cadence. Ieur visage animé. & le mouvement du 
corps qui répondoit a la vehemence de leurs paroles. niarquoient assez 
la cadence des Solda& apporterat pendant ce temps-là dis grandes 
Chaudieres dans lesquelles on avoit fkit boüiiiir uois boeufs que I'on 
avoit coupez en peliü morceau. On fit le Feslin qui etoit emêmement 
fnigal pour irtanr de monde. & on d a  allumer le feu de joye derriere 
1'Eclos au bruit des Boëles, de la mousqueterie & du canon3*. 

Ce conseil haut en couleurs devait donc se terminer avec le traité de paix qui 

met fin a un conflit quasi séculaire, mais dont Ia signature n'est pourtant évoquée que 

très brièvement par ta Potherie. La véritable sanction, voire le but vers lequel semble 

converger tout la description de la Grande Paix, se trouve dans le passage qui suit 

immédiatement le texte cité précédemment : 

Tel fut le jour heureux qui fui I'accomplissement de tous les maus de 
feu Monsieur le Conire de Fconienac, I'amour & les délices de la 
Nouvelle-France. le Pere des Nations Sauvages ses Niez. & la terreur 
de ceue cedoulable nation qui faisoit lrembler toute I'Amerique 
Septenuionale. 11 avoit porié le fer & le feu chez eus à l'âge de 74 ans. 
en 1695. 11 les avoii forcez de Iui demander plusieurs fois la Paix ; mais 
comme il ne vouloit pas abando~er  ses AUiez, il la leur refusa, il les 
força de consentir à la fur que& y f k e n t  compris. Us cessecent tous 

svoir  .wpra. p. 52-56. 
3% lhid.. t. IV. p. 252-253. 



Actes d'hostilité: en mil six cens quaue-vins-dk huit. & si la mon ne 
ïeüi pRvenu œüe année, qu'il donna le repos a ce vaste cominent, il 
amil eû la wkifktion de voir amener generalemenr mus les 
Prisonniers ses f i e z  qui avaient toGjourç domé maliere a differer la 
paix3g1. 

N'est-il pas étonnant de retrouver à cet endroit du texte Ie nom du défunt gouverneur 

Frontenac? CaIiière, qui accueille depuis les premiers moments de la rencontre de 

Montréal les discours des chefs amérindiens, est ici remplace par son prédécesseur. 

L'équivalence Onontio - Calliére, si@& dans une note dès les premikres pages du 

texte, semble beaucoup moins siire a la lecture de ce passage. Si les chefs amérindiens 

destinent i Calliere leurs présents et leurs discours, il est moins sùr que les éloges qu'y 
392 9 place la Potherie s adressent au même Onontio ; le N bon Pere [qui] oubli[e] le 

passé'93 w .  celui qui a {t assemblé toute la terrejg4 » et qui N veut que la terre soit 

unie jg5», ces qualités conviennent davantage a Frontenac qu'à Calliere, dont le nom 

mème est, du reste, souvent évite par la Potherie qui se contente de l'assimiler à un on 

impersonnel. Le terme Otrontio est utilisé par les Amérindiens pour désigner les 

gouverneurs des Français ; la Potherie l'a-t-i! choisi justement parce qu'il est équivoque, 

afin que son referent demeure indéterminé? tout porte à le croire. La résurrection du 

gouverneur défiint, qui s'accompiit tout au long du texte et particulièrement dans le 

passage que nous venons de citer, s'inscrit déjà dans le mouvement que poursuivra peu 

après l'historien dans son mémoire de 170 1 - 1702 : rendre à Frontenac ce qui appartient 

à Frontenac, l'œuvre de la Grande Paix de Montréal. 

Le retour de Frontenac sur ia &ne de la Paix en marque symboliquement la 

validité. Par le rappel du gouverneur, la Pothene fait revivre un instant les années qui 

ont précédé et préparé cet événement qui, du coup, prend toute l'ampleur qu'il faut lui 

accorder. La dernière sanction proviendra cependant de l'autorité divine elle-mème, 

- - - - - - - - 

3g'lbid.. t. IV, p. 253-254. 
39'~ontraircmcn~ à ceus qui s'adressent à Frontenac. les éloges faites a l'endroit de Callière ne 
viemeni jamais du narraieux lui-meme. mais des discours des Amérindiens. 
3 95 Ihd. t. W. p. 209. 
394ibid.. t. IV. p. 25 1. 
395/hid.. t. IV, p. 208. 



dont l'historien devait encore une fois signaler la responsabilité dans les affaires de la 

paix. Le « Dieu de paix3% ,, qui avait ouvert les chemins de la paix devient de celle-ci le 

témoin et le juge suprême. Dans son dernier discours, le chef amérindien ChichikataIo 

dit : 

C'esi donc aujourd'hui que le Soleil éclaire, que la krre va être unie, & 
que nous n ' m m  plus de querelles. Quand nous nous rencontrerons 
nous nous regarderons comme fieres. & nous mangerons le même 
morceau ensemble. Je me tourne du côté de l'iroquois &je lui parle. (il 
n'y avoii pour Ion que les Prisonniers,) la Pais se iàit en presence de 
celui qui a creé le Ciel, la erre. & a qui rien au monde n'est cache. Ils 
pewent vous tromper, mon Pere, & nous autres ; mais ils ne le 
iromperonl pas, car œiui qui est le \.rai Dieu en prendra la 
vengeance'gT. 

La description de la Potherie se clôt par le compte rendu du « resultat de tous 

les ~onseils'"~. Ces dernières paroles font écho aux discours prkédents, s'adressant 

presque toujours à Onontio ; celui-ci ramène à lui tout ce qui concerne les affaires de la 

p& de sorte qu'il montre mieux que nulie part ailleurs le rde  d'intermédiaire ou 

d'arbitre qu'il tient dans ces négociations. Cependant, plutôt que de confirmer la paix 

universelle qui \lent d'être ratifiée, ses paroles laissent croire a l'existence d'une double 

entente, entre les Français et les Iroquois d'une part, entre les Français et leurs alliés, de 

l'autre : 

Mes enlans les Iroquois. je pariai hier aux Sauvages des Nations 
&enliau~ qui me reïkrerenr toutes les assurances qu'ils m-ont données 
en voue presence. dans I'Assemblée que je fis le quauiéme de ce mois. 
qu'ils garderoient inviolablement mu1 e qui a été reglé par la Paix que 
j-ai faite avec vous. & qu'ils rn'obeïmieni en toutes choses. Je suis 
persuade que vous en userez aussi de même. iis m-ont accordé vos 
Prisonniers, pour que j'en fisse œ que je ~ u d r o i s  : sur la promesse que 
je leur ai taiie que vous me renvo'eriez les l e m  pour les leur remettre. 
sunant la parole que vous m'en avez donnéc3%. 

La Potherie présente donc la rencontre de l'été 170 1 entre les Français, Ieurs 

allies et les iroquois comme une événement grandiose, et sans doute faut-il dans 

'=lhrd.. t .  IV. p. 19.5. 
39-lbid.. t. IV. p. 26 1. 
3gY/hid. t. IV. p. 262. E g c e  un hasard si le t m e  ne mentionne pas qu'il s'agit du discours de Callicrere? 
'w~hid.. t. IV. p. 263. 



l'ensemble donner foi a son témoignage. Le faste et la pompe dans lesquels se sont 

déroulés les conseils ont pourtant fort bien servi son œuvre et ont contribué à faire de 

son dénouement une cérémonie brillante survenant au terme d'une longue série de 

démêlés interminables, dont chacun apparaît comme la suite du précédent. La lettre XII 

est la dernière de l'œuvre, mais la suite des événements qui y sont décrits ne germent 

pas vraiment en elle, ou du moins, pas de façon très explicite. 

La Grande Pair de Montréai est sans doute l'un des événements les plus 

importants dont le contrôieur de la marine a eu connaissance pendant son séjour en 

Nouvelle-France, qu'il quittera peu après. Est-ce le recul qui lui permet de formuler 

dans son mémoire les remarques si judicieuses concernant la fiagilité de cette Grande 

Paix qui n'apparaissent pas dans son œuvre? Faut-il expliquer ce silence par le défaut 

d'anaiyse que l'on attribue généralement a l'Histoire? Permettons-nous d'en douter. 

L'œuvre de la Potherie nous parait plus organisée et cohérente qu'on l'a toujours 

prétendu. Si ses deux derniers tomes présentent beaucoup de faits et d'événements 

parfois confûs et entremèlés, la finale de l'œuvre a été pour l'auteur l'occasion de 

reprendre le temps perdu, non pas parce que tout y est nécessairement mieux organisé, 

mais parce que l'auteur parvient à donner un sens a ce qui précède en créant I'illusion 

d'une paix bien aflirmée, forte et durable. Sans doute Ia ienre XII est-elle la partie de 

l'œuvre qui instruit le moins et qui plaît le plus~O. 

&'uVoir ihid.. t. I.  avsrtissement et supra. p. 72. 



NOTE SUR L'ÉTABLISSEMENT DU TEXTE 

Suivant pour l'essentiel le protocole des éditeurs de la K Bibliothèque du 

Nouveau Monde D, nous rendons le texte de la Potherie dans sa version originale, celle 

de l'édition de 1722. Afin d'en faciliter la lecture, nous y avons cependant apporté 

quelques modifications : 

- Résolution des abréviations et mise en italique des lettres ajoutées ; 

- Ajout ou suppression de l'apostrophe pour distinguer l'a de la, n 'y de )y, ni de n 'i, 

qzi ' d e  de qrîel/e ; ajout de l'accent grave pour distinguer cn~ de oh, a de à et la de là ; 

- UtiIisation des majuscules dans les noms propres (fleuve Saint Laurens, Quarante- 

Sols, par exemple) et apres le point ; 

- Utilisation des minuscules apres le deux-points et le point-vigule ; 

- Ajout de l'accent sur les majuscules lorsqu'on peut vérifier ailleurs, dans l'œuvre, que 

le mot prend un accent lorsqu'il est écrit en minuscules ; rempiacement des apostrophes 

par des accents ; 

- Ajout de l'espace dans les agglutinations atîtrefois (pour distinguer l'adverbe mîtrrfoÏs 

de aurre fois), dequoi et enhaut ; 

- Suppression de l'espace dans les conjonctions lors que et puis qire ; 

- hGse entre guillemets des parties de texte en style direct. 



- Suppression du point-virgule ou du deux-points, ou remplacement par une virgule, 

dans les cas ou son usage risque de créer de la conftsion. 

- Correction de quelques coquilles (par exemple, (< mégarde v ou N Algonkins ») . 
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Ce n'est ny la chair ny le sang*' qui m'engagent de vous entretenir de la Paix 

generale des iroquoisJ, faite avec la Nouvelle France & ses Alliez. Connaissant 

'A la fin du XViIe siécle, l'alliance Française comprend p1usieurs nations. Outre les Hurons de Lorette 

et les Mon~a@. don1 la présence n'est si@& d e  ioutes ces nations sont représentées à 

Monuéal en 170 1 ; s'u trouvent d'abord les alliés uaditionnels des Français : les Algonquins du Saint- 

Laureni. les Abinquis. de même que les iroquois cktiens msdlés aus environs de Montréal depuis 

les années 166û ; puis, vingt-sept nations provenani de la région des Grands Lacs. dont cemines. 

comme les Hurons et les Outaouais, sont également alli6e-s à la Nouvelie-France depuis Ia première 

moitié du siécle. Nous reproduisons ici la liste des nations des Grands Lacs que les documents 

concernani b Grande Paix ont permis dïdenrilier. Nous aurons l'occasion de revenir sur chacune de 

celles qui sont citées dans le teste de la Polherie : les Hurons (ou Ouendats), les Outaouais du Sable- 

les Kiskakons (ou « Culs Coupez »), les Oumuais Sinago. les Nassauakeions. les Qibwés (Sauleus ou 

S3~tem).  les Potéoilateniis. les Sakis (ou Sauks). les Chchagras (Ouinipegom ou Puants). les 

Maiominis (ou FoIles Avoines). les Renards (ou 01iw), les Mascoutens. les Miarms de la riviere 

Saint-Joseph les Ouiatanons, les Andcou& (ou nation du Castor), les Mississagues. les 

Terniscamingues. les Népissingues. les Cris (ou Kristinaus). les a Gens des terres P. les Kaskakias, les 

Peurias. les Tapouaroas. les Maroas. les Coiracoentanons, les Monisgouenan (ou Moingwenas) et les 

Kicapous (Havard La grande paix de 34~ntrkal de i 701. p. 133- 139). 

'Voir l'iilustration du gouvernement de Monuéal, inta.  p. 2M. 

3k mots suilis d'un astérisque sont définis dans le glossaire à la suite du teste (p. 210-222). 
4 Charlevois e~~lique l'origine de I'ethnonjrne Iroquois de la façon suivante : 4< Le nom d'Iroquois est 

puremeni François. & a été forme du terme Hiro, ou Hem,  qui s i m e ,  J'ui dr : & par lequel ces 

Sauvages Gnissent tous leurs discours. comme les La& faisoient autreîois par leur Dixi ; & de Kuué, 

qui est un cri. lant61 de tristesse, lorsqu'on le prononce en trainml & L a o l Ô ~  de joye. quand on le 



prononce plus aurt. Leur nom propre est -.lgonnonsionni, qui veut dire Faiseurs de Cabannes ; parce 

qu'ils les bAkent beaucoup plu solides, que la p l w  des autres Sauvages M (HDGXF, t, 1, p. 270- 

271 ; Lafitau, JsDS4, t. LI, p. 9). Une autre hypothèse veut que lroquois vienne de irinaW1oiir; un terme 

dgonquin sigrufmt tt \.raies vipères n ou « serpents ii sonnettes B. Au XVII' siècle. il est le nom 

générique des Tsonnontouans, ch Goyogouins, des O ~ o n t a ~ ,  des Onneiouis et des m e r s ,  dont 

le territoire situé au sud du lac Ontario s'étend, de l'ouest à I'est, depuis ia rivière Genesee jusqu'au 

Richelieu. Les iroquois font partle de la familre Linguistique des ïrquoiens er, tout comme les Hurons, 

ils sont semi-sédentaires et pratiquent l'agricdarre. Bien qu'elles agissent habitueliement de &on 

autonome, les Cinq Nations sont regroupées au sein d i n e  même organisation qu'on nomme la Ligue 

iroquoise et dont 1s formation date au moins de la fin du ,YVIe sikle. La position stratégique de leur 

territoire Ies amène a occuper un rôle majeur cians tes réseau de la traite des fourmes qui se tisse avec 

I'insUIlaiion des premiers Européens sur le continent. Dès le début du XVIIe siècle. les Iroquois 

commercent avec les Hollandais qui viennent s'établir rlans la vallée de I'Hudson. msic sont bientôt 

tentés de s'allier aux Français qui, emu-mêmes alliés à leurs pires ennemis, les Aigonquins. les 

Moniagmis et Ies Hurons, leur ofhnt tout de même des possibilités de commerce intéressantes. Mais, 

au cours de la première moitié du siécle. l'intensification des conflits opposant les Hurous et d'autrcs 

miions des Grands Lacs aux iroquois, de même que les di\.isions qui sïnsuiient au sein de La Ligue. 

rendent impossible une alliance entre les Iroquois ei les Français qui, du reste. refùsent de laisser 

tomber complètement leurs alliés traditionnels. Après avoir compléterneni débasté la Huronie et décimé 

les Neuires. les Petuns et les Ériés dans les années 16-K)-1650. les iroquois poursuivent leurs va-ei- 

vient dans la colonie iaurenfie~e. offrant awx Français tant6t le calumet. tantnt la hache de guerre. 

Aprés la trève de 1667, leur guerre avec les Andastes et les Mahmgans les éloigne momentanément de 

la piaine laurentienne. Vers 1680, ils reprennent cependant Ieurs incursions dans la colonie de même 

que dans la région des Grands Lacs ou ils anaquent les ULinois et les Miamis. Leur alliance 

cornerciale et politique avec les Angks, depuis que çeus-ci on1 supplanté les Hollandais dans les 

années 1660, leur permet de jouer sur deus plans et de monter l'une contre i'autre les puissances 

coloniales. Jusqu'à la fin du siècle. Iroquois et Français se livrent une lutie acharnée. mais 

I'imporîance des dégats. d'un côté conune de l'autre. de même que l'impossibilité pour les Anglais de 

soutenir les iroquois dans leur guerre. forcerir ceux-ci à signer, avec les Français et leurs alliés, la 

Grande Pai.~ de Montréal en 1701, après de longs débals ((t Glossaire des noms de tribus h d i e ~ e s  », 

dans DBC. L iL p. x'E'iii ; Beaulieu. :Ve /-ire qu  ut^ seul peupie?. p. 1 1-20 ; Appendice VI », dans 

Montan. O. t. il, p. 1220-1222 ; Saugraia « Nouvelle France. Ides et autres Colonies Françaises », p. 

50-54 ; La Potherie h5Is. L III. p. 1-50). 



10 parfaternent les intérêts des Princes* de l'Europe, vous avez donné tant de preuves de 

votre genie* & de votre habileté dans l'Ambassade de Venise, que je me sens obligé de 

vous parler de cette Paix qui a fait la fehcité & la tranquilité de toute 1'Amerique 

septentrionale. Un Monarque est heureux quand il trouve un Ministre digne de remplir 

un poste aussi important que celui qui vous avoit codés. Vous avez eû affaire avec une 

15 Nation la plus fine & la plus politique* de l'uni[i%pers. C'est l'Ambassade la plus 

délicate qui se puisse voir. Tout est si sacré Br si misterieux dans le Senat de cette 

Republique, que l'Esprit le pius profond & le plus penetrant peut à peine déterrer la 

moindre de ses intrigues*- Pour vous, Monsieur, qui avez sucé avec le lait l'esprit 

d'Ambassadeur, ii ne faut pas être surpris que vous en ayez rempli les fonctions avec 

20 tant de succés & tant d'éclat6. 

Je veux donc vous donner aujourd'hui le plaisir de connoitre toutes les 

intrigues* des differens peuples de ce vaste païs, qui s'étend depuis l'embouchure du 

5 Vraisemblablement, il faut comprendre ici « qu'il vous avoit confié )) ou (4  qui vous avoit été confié xi .  

6Le deninataire de cette l e m  est. semble-t-il. Jétome Phéhppcau.. comte de Pontchartrain. &taire 

d'État à ia marine de 1699 à 1713. Conuairemeni à ce que prétend la Polherie. Pontchartrain n'a 

jamais été ambassadeur a Venise. Tourefois, il rédige. en 1705, les insuuctions spéciales deninces a 

celui qui occupe cette fonction Henri-Charles Amdd. dit l'abbé de Pomponae. Le texte de son 

mémoire. publie par Duparc dans le Recueil des insrmciions aux anibassadeurs er niinisrres de France 

(p. 150-156). iraiLe essentiellement du commerce maritime français dans la Méditerranée. E s t e  

vraiment cette flaire qui mérite tout l'éloge de la Porherie? Cela n'est pas vraisemblable, ruais 

possible. Pontchartrain a-t-il accompIi à 1-ambassade de Venise d'autres faits qui ménlent d'être 

signalés? Tous les articles biographiques consuités n'en disent rien. La seconde hgollkse est que la 

Potherîe s'adresse dans cette letm. non pas a Jérôme. mais a son parent Raymond Balthazar du 

Verger, marquis de Phél-vppeau- qui exerœ. en 1698, la fonction d'ambassadeur a l'électorat de 

Cologne en Allemagne ei dont il est question dans Ia letue Vii du premier tome de I'Hisicrire (p. 172- 

173). Est-il possible que la Poillene ait commis ['erreur de faire de lui l'auibassadgw de Venise? peut- 

eue. 



fleuve Saint Laurent jusqu'a la Baye d'Hudson, a l'extrémité de 1'Amerique 

~eptentrionale'. 

25 La curiosité me porta d'aller jusqu'au Saut Saint ~ouis' ,  pour y être present a 

l'assemblée* des Iroquois qui nous sont Allieq, & y voir arriver les Ambassadeurs des 

autres Nations Sauvages qu'on attendoit de jour en jour pour la Paix generale. ils 

h v e r e n t  enfin le vingt-uniéme Juillet, & d'aussi loin qu'ils apperçûrent le F O ~ "  ils le 

'Vers 170 1, au moment ou il écrit ce tene. la Nouvelle-France est encore plus m t e  que le prétend la 

Potherie. Depurs la fin des années 1660, les Français explorent le pays pour en étendre les frontières 

(voir supra. p. 3 1-32). de sorte qu'au début du XVIII' siécie le temtoire de la NouveIle-France va du 

lac Supérieur jusqu'a leAcadie et de I'embouchure du Mississippi jusqu'à la baie d'Hudson (Trudel. 

« La Nouvelle-France. 1524-1713 n. dans DBC. L L p. 36-38). 
Y Les rapides Lachine que la Potherie décrit dans le premier tome de I'llisrozre : {i Ce saut wt une 

chiite de cascades dans le neuve. large d-une demie Iieuë, sur trois quans de longueur. Ce passage est 

uésdangereus. & a moins que les canoleurs ne soient fon adroits il leur esi tris diftïcile de s-en tuer H 

(p. 346-345]. 

b s  1667. des Iroquois -d'abord des Onneiouts. des Agniers et des Onnontagués -tiennent 

s'installer à La Prairie de la Madeleine, sur la rive sud de M o n u s  ou les jeçuitcs fondent une 

premiere mission qui sera déplacée a plusieurs reprises, d-abord en 1690 et en 1696. En 1 70 1. les 

iroquois sont installés un peu plus a I'ouesr. juste en ficx du saut Saint-Louis. Lis y demcureronr 

jusqu.cn 1716. daie à laquelle ds s'établissent sur le Lieu actuel de kthawake (Delage. « Les Lroquois 

chrélieus &s "réductions". 1067-1 770.1 - Migration et rapports avec les français », d u s  Rrchrrchtcs 

anrt;rindennrs ou @&bec. p. 62-63 ; Trigger, Les Indiens. /a fourrure er les Blancs. p. J0 1 ; voir 

égalment Laliontan, O. 1.1. p. 284, n. 116 ; La Porherie. H4S+. 1.1. p. 346 ;Charicvo~\ HDG-\E L 1. 

p. 43G, t. II. p. 45. n. a ; J ,  t. It p. 342-343.407410). 

'OLafriau ekplique comment sont consvuits les forts iroquois : « Les Villages les plus exqosez à 

l'Ennemi. sont forufiez d'une Paiissade de quime à vingt pieds de haut & composée d-un triple rang 

de pieux dont ceus dit milieu sont plantez droits & perpcndiculairement les autres sont c r o k  & 

encrelacez en manière de chevaus de Gise. & doublez par-tout de grandes & forles écorces a la hauteur 

dr di\; ou douze pieds. Ils pratiquent en dedans le long de cene palissa&. une espcce de banquette ou 

de chemin des rondes fait avec des arbres couchez en travers, tout joignant la *de. è l  qui portent 

sur de grosses fourchettes de bois fichées en terre. ils y ménagent de distance en distancc des Redoutes 

ou des Guerites qu'ils remplisseni en temps de Guerre de pierres pour se défendre de l'escalade. d 



saluerent de plusieurs coups de fbsil. Les notres se mirent en haye au bord de l'eau & 

30 leur rendirent leur salut ' l .  

De 1'1sle" qui y commandoit fit tirer le canon lors qu'ils mirent pied a terre. 

[lss] Les Ambassadeurs des Omontaguez, des Goyogouins & des Omeyouts, 

avec d'autres de ces Nations qui étoient venues pour traiter de leurs   el let en es", 

deeau pour éteindre le feu. On y monte par des Lroncs d'arbres entaillez par d e g ~  qui leur sen7enL 

d-cchciic, h palissade a aussi ses ouvertures pratiquées en guise de crenauï w WfDS-i. 1. Li. p. 31). 

"II semble que ce soit une vieille tradition entre les Français et les Amérindiens -et même entre ceus- 

ci, aprk l'arrivée des EuropEens - de tirer du fusil et ch canon pour marquer leur djouissance Ion des 

rencontres commerciales ou diplomatiques d'eweryre. Dans sa description de la paix franco- 

iroquoise signée a Trois-Ri~iéres en 1Uj .  l'auteur de h Relarion relalc l'arrivée du principal 

représeniant des lroquois : Le plus remarquable des trois [Sauvages]. nommé fiotscaetoa voyant les 

Francois ei les Sauvages accourir sur Ic bord de la riviére, se leva debout sur l'avani de la Chalouppe 

qui I'avoit amené &puis Richelieu jusques a u  Trois Rivieres ; il estoit quasi tout couven de 

Pourcelaine ; I X s a t  signe de la main qu'on l'escoulast, il s'escria : Mes Freres. j'ay quine mon pays 

pour vous venir voir. me voiia e n h  arrive sur vos terres : on m'a di1 a mon depart que je venois 

chercher h mon et que je ne verrois jamais plus ma patrie. mais je me suis voIontairemeot esposé 

pour le bien de la paix  :je viens donc enuer dans les desseins des François des Hurons et des 

.4lgonquim. je viens pour vous communiquer les pensées de iout mon pap. Et cela  di^ la Clialouppe 

tire un coup de piemer. er le Fon respond d'un coup de canon pour marque de resjoükiance » 

(Rrlarrons. 1644-1645. L 4 p. 23-24), Dans l'ensemble du processus commerd  ou &plomuque. 

ces coups de feu soni les premiers objets d'échange qui marque la rencontre entre les Amérindiens el 

les Français ou entre des narious autochtones. Pour d ' a m  c-xemples, voir Rrlarions. 1645-16.16,~. 

111. p. 28-29, tome IV. 1652-53. p. 26 ; La Potherie, H4S. t. U. p. 23. 96.1. IV, p. 51. 16.1, 187 ; 

Cliar1evoi.i HDGXF, 1.1, p. 438439. 

'=on retrouvera en appendice un articIe biographique pour chacun des noms de personnes apparaissant 

dans le telle (infia. p. 223-260). 
13 La rencontre de I'ete 170 1 s'inscrit dans la tradition dcs grandes foires commerciales annuelles qui 

aueignent leur apogéc pendant le dernier quart & siècle. Dans k premier tome de 1'Hisroire. la 

Potherie décrit ces renconues qui sous certains aspects, ressembleni a celle de 170 1 : « Le grand 

commerce de toute ia Nouvelle France se fait dans la ville de M o n M .  ou abordent des nations de cinq 

à si\; cens lieuës, que nous apellerons nos alliez. iis commenceni a venir au mois de juin en grandes 



bandes. Les cheh rie chaque d o n  vont d'&rd saluër le gouverneur, a qui ils font present de 

quelques pellemies & le prient en même temi de ne pas souûiir qu'on leur vende trop cher les 

marchandises. quoiqu'il n'en soit pas le maiue, puis qu'un chacun dispose du sien comme il le juge à 

propos. Us tienneni une foire sur le bord du fleu\.e. le long des pakades de la \die. Des sentineiles 

empêchent que l'on n-enue dans leur cabanes, pour éviter les chagrins qu-on leur pounoit fàire. & 

pour leur donner la liberte & d e r  B venir daas La \ille, ou toum les boutiques leur sont ouvertes. C'est 

a qui fera valoir son talent. Les plus fortes amiticz ne laissent pas de se refroidir dans ces momcns. Le 

mouvement tumultue~~\: qui regne pour lors, & l'envie que I'on a de faire son profi4 dissipe cette 

ouverme de mur. & à peine le iils rcconnoi~ quelquefois son pere. L'un attend au passage un Sauvage 

qu'il voit charge & castors. l'autre l'attire chez lui & compose du mieux qu'il peut. Celui-ci qui esi 

aussi r&é que le Canadien sur le fait de la uaiie, euamine attentivement ce qu'on lui montre. [//1 Ce 

commerce dure trois mois à plusieurs reprises : on y voit des peau d'ours. de loups ceniers, chats 

sau\.ages. pecanr martcr  pichious, louues, loups de bois. renards argentez, peaux de chevreuils. dc 

c e d i  de quenontous & d'origiaus vertes & passées, surtout du castor de toutes les especes. (//)On leur 

vend dc la poudre. des M e s ,  des capones, des habits à la h ç o i s e ,  chamarez de dentelles d'or fau~ 

qui Ieur donnent une figue iout-a-hi croieque. du vermilion, des chaudiem. des marmites de fer & 

dL' cuivre. & ~OUIC sorte de quinquaillerie. [//1 La villc ressemble pour lors a un enfer. par I'air &eus 

de tous les Sauvages qui se matachent pius que jamais, croyant par 1ê se metue sur leur propre. 

D'aiLlcurs Ics liurleiuens. le tinLaniarre. lei querelies & Ies dissensions qui surviennent entr'eu\ & nos 

iroquois augmentent encore l'horreur de ces spectacles ; car quelque précaution que I'on prenne pour 

empkhcr les niarcliands dc Ieur d o ~ e r  dc l'eau&-\ic. il y a quantité de Sauvages qui sont ivres 

mons )) (p. 364-366 ; voir égaiement le Mémoire de 1701-1707 a Pontchanrain, dans Bulletin des 

recherches hisroriques, p. 221 ; Labontan, O. t i, p. 3 16-3 18 ; Havar4 La grande puix de Jdonrreol de 

1701. p. 139-115 ; Beauiieu. « inmduciion », dans Lahonm O. t. L p. 19). En même temps qu'il 

dénonce les i< caloninies >) bc Lahonian qui &rit les Amérindiens courant « dc boutique en boutique 

l'arc & la fléche à la main toul-a-faits nu& » lors de ces rencontres commerciales. Charlevoi\r obsewe 

en 1711 la diqmrïuon presque coqlete de ces grandes fëtes : a On voit encorc de tems en tem arriver 

1 Monueai de petires Flottes de Sauvages. mais œ n'en plus rien en comparaison du pi&. C'est la 

Gwrre des Lroquois. qui a inmrompu œ grand concours dcs Nations dans la Colonie » (Cliarlevoi\; J. 

t. 1. p. 346) .  



entrerent dans la cabane de ~etaçouiçeré", où ls hmerent d'un grand sang fioid15 

35 pendant un bon quart d'heure16. Ontonnio* qui veut dire l'Aigle, les complimenta au 

nom de nos lroquois en ces termes : 

tt Mes freres, leur dit-il, nous sommes heureux de vous voir ici aprés être 

échapez de tous les periIs qui sont sur les chemins : en effet, combien d'accidens 

14 Chez la Iroquois et les Hurons. les conseils ou assemblées se tiennent ordinairement dans les 

cabanes des chds, N a moins qu*d n'y ail une cabaue publique. desiinée uniquement pour les conseils » 

(LaEirau. MDS-1 (éd. FM), L ï, p. 83). 

'%leaucoup d'obsen-ateurç notent le comportement généralement aime et impassible des Amérindiens 

et la circonspection quïis affichent lorsqu'ils se renconmni dans les conseils. Dés 1636, le Père 

Brébeufëcrit en parlant des Hurons : La cinquieme chose renwquabie est leur grande prudence et 

mcderalion de paroies :je n-oserois pas dire qu-ils usent twsjours de cette retenuë. car je sça! que 

quelquefois ils se picquent ; mais cependant vous remarquez tousjours une singuliere douceur el 

discretion Je n'ay p w w  assisti en Ieurs Coaseik mais butes les fois qu'ils m'y ont invité. j'en suis 

sow avec estonnement sur ce poinci n (Relafions, 1636,t. I .  p. 128 ; voir également Leclercq. 

;\.oui~ellr relation de fa C;asp&sie, p. 392-393 ; Laho- O, L L p. 643-644 ; Lal-itau. JfDS-l (éd FM). 

1. 1. p. 87-88. 97). 
16 Aus XVII' et XVIIIc sikles, les Amérindiens sont souvent décrits par les tqageurs et 

commentateurs comme émit ués Liospitaliers. Les hotes doivent veiller que letus invités puisserit se 

reposer. prendre un bon repas et fumer du tabac dés leur arrivk amnt meme qu'on sh.forrne 

rkiproquement du bui du voyage ou qu'on s'adresse la paroIe. Lafilau écrit : « Le R Pere Don 

Augus~L~ Calmet. dans ses notes sur la Genese, a fort bien obsenfé, que dans les temps heroÏque5. les 

hotes ne disoienr ordinairement, ni qu'ils étoienl ni d'ou ils venoient qu'aprês le repas ; souvent 

mème on attendoit mis, quaue, ou mèrne d i x  jours. sans s'en informer. C'est aussi le premier 

compliment que font les tous les Ameriquains. chez qui I'hospitaiitè n'est pas moins sacrée que dans 

1-antiquiré : & œ compliment. quoique mueL est 1ï&4loquent : & beaucoup plus d que nos 

rberences. & des questions, qui doivent paroiue hors de propos, par rappori à des gens. qu'on doit 

supposer k & Wgiez du voyage. Quiconque entre chez e u  est bien KY$. A peine celui qui arrive. 

ou qui rend visite =-il entré, qu-on met a manger devant iuy, sans rien dire : & lui-même nmge sans 

hpn avani doun i r  la bouche pour déclarer le sujet qui 1-amene [...I » (MDS-l, 1. LL, p. 88. L 1 (éd 

FM). p. 68 ; voir également Champlain, Des Sauvages. p. 95-96 ; Relafions, 16 16$ L 1. p. 11, 1645- 

16%. 1. III. p. 34.30 ; La Poiherie. WS. 1. Li. p. 1 18. 184. 188). 



pouvoient-ils vous arriver ? Combien de rochers ou de rapides où vous pouviez perir, si 

vous n'aviez eû autant d'adresse & de constance* a les surmonter, que vous en avez 

toûjours fàit paroître dans les occasions perilleuses"? 

Je me réjoiiis donc de ce que vous les avez sçii éviter tous. Ce sont vos anches 

qui ont fraye le chemin que vous tenez maintenant pour venir parler de Paix chez 

~ t ~ o t ~ i i o " .  Le Dieu de Paix vous y a conduit, voici le feu que I'on faitlg dans votre pais 

au bout des campagnes*, quand les gens d'affaires y vont2", c'est-là où I'on fait les 

premiers cornplimens. Celui-ci [i96] n'est qu'un petit feu de ronces sechées pour prendre 

haleine, auparavant que d'arriver où est proprement la natte2'. Ainsi je commence ici à 

vous essuyer les Iarmes, (en leur jettant trois branches de porcelaine*) a vous 

déboucher la gorge, & a vous donner un breuvage, afin que vous soyez disposez a 

parier de la Paix avec mon Pere 0nmrio2. 

" ~ n  diplomatie amérindienne. les hôtes ont l'habitude de compatir aus malheurs et aus difficultés que 

leurs imités ont sribis pendant leur voyage. ils offrent souvent des présen& ou des colliers de 

porcelaine pour réparer ces peines : a Le premier [présenll senit comme d'un bain dans lequel ces 

Anibassadem recru du clieniin se pouvoient delaser ; ou comme d'un onguent qui gueriroii les 

blesseures que les pienes. les ronces et les haiiiers qu'on renconue en un si long voyage. auroient pii 

faire a leurs pieds » (Relarions. 1645-1646.1. LII. p. 4 : voir égidement Relafions. 1636. t. 1. p. 127 ; La 

Poiherie. H G  1. Ill, p. 6748) .  

 onsi sieur Ic Chaalicr dc Callicrcs (N.D.A.). Ononrio si@c u gran& montagnc )). Lcs Hurons ci 

les Iroquois l'ont udisé pour deugner d'abord le gouverneur français Charles Huauli de Mon~nagny 

(Mons-Jfn,nus) et. par la suite, tous ses successeurs {Relarions, 1441, t. I I ,  p. 22 ;Charlevois HDGSE 

t. L p. 226, n. a).  

19« Placer lepu de paix C? des honnes affaires, c 'esr choisir un lieu pour parler d'accommodenzens ou 

de paix N (La Potherie, «Termes et expressions des Sauvages HG, t UI). 

'"a Placer le@ de paix & des bonnes afjaires. c 'est choisir un heu pour parler d 'accommodemens ou 

clr paix N (ibid. ). 

"N -4rnver sur la narre de quelqu'un. c'est arriver chez fui n (ibid.). -. 
-Ce riniel d'accueil ayparait dans la plupart des rcnconnes diplomatiques décrites par la Potheric (voir 

notainnlent It-1.Y. 1. IV. p. 1.19- 150, 156, 186-1 87) ; il se veuI une prolongation, dans le domaine 

polirique. des cérémonies de condoléances obsenlks chez la pluput dw naions amérindiennes. 



Au reste quand vous passez droit sans venir ici, cela nous rend l'esprit mal fait, 

& nous ôte la consolation à chacun de nous saluër, l'un son Pere, l'autre son fiere, son 

oncle & son cousin. Ce n'est donc pas ici le feu de Conseil, mais c'est comme un 

entrepôt tel que vous faites au bout de vos campagnes* quand on va chez vous, & nous 

55 nous flâtons* que vous nous visiterez d'orénavantZ». 

Les Iroquois firent trois cris, au nom des trois Nations, pour les remercie?'. 

Leur Orateur se leva quelque temps, & presenta des branches de porcelaine*25, par 

paniculiérenient chez les Iroquoiens (Relations, 1636, t. 1. p. 128-139 ; voir égalemeni 1647-1648, L 

IV. p. 80 ; Sagard Le grand vqvage du pays des Hurons, p. 289-298 ; Lahontan O. t. 1. p. 691496 : 

La Polherie. ii-iS. t. 111. p. 8-1 1 ; Lafitau d1DS-l. L ii, p. 386458 ; M g e .  Le pals renversé, p. 84- 

85 : Trigger. Les enJan!s d:-lafaenfsic. p. 69-73). Les Amérindiens avaient l'habitude de combler la 

perte duii être cher par des  cadeau^ : « C'est la coutume des peuples de ces conuées, quand quelque 

personne de consideration pamy eu\ est morte. d'essuyer les larmes de leurs parem par quelque 

preseiir M (Relarions, 1645-1646. t. UI, p. 6) ; Bébeufl-avait observé lui aussi cher les Hurons une 

&aine d'années auparavant : « En ce Pa& aussi bien qu'ailleurs, les consolarions les plus agreables 

dans la perte des Parens sont tousjours accompagnez de presens. qui sont cliaudieres, haches. robes de 

Castor. et colliers de Pourcelaine » (Relafions. 1636.1. 1, p. 130). 

3 ~ e s  Indiens qui venaient négocier a Montréal avec les Français s'arrêtaient souvent au saut Saint- 

Louis. Poursuivant la uadition diplomatique voulant que 1-on ne se rende jamais directement au lieu où 

doivent se dérouler les conseils. les anibassadeurs iroquois sijournent quelque temps chez ies iroquois 

du  saut Saint-Louis qui, par leur alliance avec les Français. sont en mesure de les rassurer sur l'état des 

affaires ou de conclure avec eux un premier accord avant le début des assemblées a Montréal, où se 

tient le a feu du conseil D (voir supra, « Introduction n, p. 5 1). Les iroquois de la Ligue étaient 

paniculièremeiit liés au.i iroquois du Saut dont plusieurs avaient encore des parents en Iroquoisie. et 

vice versa. Les relations n'ont jamais été compleiement rompues entre les deux groupes et il est certain 

que. dans les dernieres années du siécle. les Iroquois de Monuéai ont joué un rde  &terminant dans les 

négociations auprés des Cinq Nations (voir La Polherie. H4S. t. iII, p. 169-170, 199-205. L IV. p. 98- 

106. 116-1 18 ; Delage. ci Les Iroquois chrétiens des "réductions", 1667-1770. Ii - Rappons avec la 

L i y e  iroquoise, les Brilanniques el les au- nations autochtones », dans Recherches anierindiennes 

au Québec. p. 3942). 

'J~lusieurs obsenateurs notent ces cris d'approbation lands par les Amérindiens aprés les discours 

d'un orateur ou d'un chef. Dans sa description de la rencontre de septembre 1603 a Tadoussac. 



lesquelles il les remercia de la part qu'ils prenaient à lasr arrivée, exagerant beaucoup 

tous les dangers qu'iis avaient couru., même que les Tsonnontouans n'&oient pas venus 

Champlam écrivair déjà : a [J il commença a iàire sa harangue à tous, parlant posémenr, s'&tant 

gueIqueiois un peu, et puis reprenait sa parole, en leur disant que ~~ériliblemenr iIs devaient ëue fort 

cantenls &avoir sadite Majesté puuc grand ami; ils rtipndirent tous d'une voiu: -ho, ho, ho", c'&-a- 

dire -oui, oui" n (Des Suuvages. p. %) ; le jésuile Barihé1émy Vimonk en 1645 : a Les Iroquois les 

acceplerent tous [les presenlsl avec de p d s  iémoignages & satisfaction qu'ils hisoieni paroisue par 

trois grands cris. poussa à mesme mps du fond de Ieur eaomach à chaque parole ou a chaque 

present qui leur esloit fait » (Relarions- 1644-1615, L LII. p. 27) ; F-is Lemercier : it A chacun de 

mes presens. ils poussaient du profond de la poivine une acciamation puissante, pour témoignage de 

leur joye » (Rrlarions. 1653-1654. 1. IV, p. 16) ; LaGtau : M [l'orateur1 dit ensuiie son senriment 

particulier er finit par ces paroles : "VoG ma pe&e iouchaot le sujet de noue conseil". A quoi 

œuu de 1-assemblée répondent hou, ou bien rrho : c'esl-à4re wiià qui est bien N'importe quïI ait 

bien ou mal dit H 64lD.Q. L I (éd FM), p. 87). 

3« On appelle Branche de Porcelaine un long fil. où sont passés plusieurs p i n s  de Porcelaine n 

(Charlevok HDGXE L L p. 3 1.1. n. b). Le zJampum (mot d'origine néérlandaw). et plus 

géneralemenr La porcelaine. éiaient siirtout utilisés par les Iroquoiens. mais aussi par les nations 

dgonquiennes de la valiée du Saint-Laurent. k 1632, le jésuite Paul Lejeune remarque au sujet des 

indiens qu-il rencontre à Qu& : H {...] au boui du comple toutes leurs richesses ne sont que painmé. 

leur or et argent leurs perIes et diamans sont de pris grains blancs de porcelaine qui ne paroissent 

pas grand chose » (Reiafions. 1632. r. 1. p. 12). U W  dans toutes sortes d'occasions. cette porcelaine 

sen d'abord de monnaie d'échange. mais aussi de contrai ou d-archives lors de la conclusion d'un 

traite ou d'une enienie (politique. commerciale ou sociale) entre dew ou plusieurs nations ou cIans 

(Relations, 1652-1653, t. IV. p. 19). Lon des conseils, les cadiers ou branches de porcelaine soni les 

dépositaires des paroles des orateurs et se mdtiplienr selon le pius ou moins grand nombre de décisions 

à rendre. de propositions à faire ou de requêtes à présenter à !'auditoire. Bien que la porcelaine n'ait 

pas eu pour eux aulant de valeur (Rrlatiuns. Lo-C7-16J8.1. IV, p. 80, 1653-54.1. N. p. 15). les 

Franpis se sont assez t61 conformés a cet usage lorsqu'ds ont eu a négocier avec les hérindiens au 

cours du XVII' sikle (voir également JR. 16-15-1646. t. XXlX p. 234. 1652-1653. c XL. p. 162-164. 

1664-1665. L XLIX p. 226 ; HennepüS :tiiuvelle &couverfe. p. 250 ; Lahontan O. 1. L p. 3W ; La 

Pothene. MS. 1. L 333-334. t. IV. p. 1-11-142 ; Lafilau. J,lDS.I, t. L p. 502-508 : Charlevoix. J. L L p. 

467-169 ; Sioui Pour une aurohisroire amérindienne, p. 10 ; supra, <( Lntroduction M. p. 5 6 4 1  ; voir 

iliusrntion infia p. 305). 



60 avec eux, a cause du malheur qui &oit arrivé a un des Chefs que l'on avoit reporté chez 

eux fort blesséz6 ; il leur [igq dit que le ventable feu étant à ~ontreal*' ils ne devoient 

pas s'étonner s'ils n'entraient dans aucun détail d'affaires, les priant de se trouver tous 

%e mois précédant la rencontre, Le Moyne & Maricourt, le Père B-as et Chaten de Joncaire 

s'étaient rendus chez les Iroquois pour réder les dernières affaires er ramener avec eux les 

ambassadeurs des Cinq Nations. Le dernier de ces envoyés, chargé de négocier chez les Goyogouùis et 

les Tsonnonmuans, avait réussi a obtenir de ces d e u  nations qu'ils envoient des déplles a Monueal. 

Cependant sur le chemin du retour. « un contre-temps facheu.. proiongea leur voyage, car les 

Sauvages élans le long d'un p arbre suspendu par les racines. il y en eût deux ou m i s  qui voulurent 

s'asseoir dessous, mais la pesanteur fit tomber l'arbre qui cassa trois &es à un ïsomonlouan qui étoit 

un peu plus avancé D (La Poherie. H=IS. L IV. p. 197 : vok égalemen1 t. IV. p. 186-187 ; Charlevois, 

HDGM 1. ii, p. 270-271). 
.- - Avant les annies 1650, c'est à Trois-Rivières que les Iroquois, les Français et leurs alliés se 

renconuenr habituellement p u r  parler d'affaires. Les uairés de 1624.1634 el 1645 sont signés à cet 

endroit. qui est encore pendanr les mées 1650 une scène diplomatique impormte pour les Français er 

les iroquois. En témoigne le présent offert par Le gouverneur français au chdagnier Andioiira lors 

&un conseil tenu a Mon- à l'été 1653 : « Le quacriesme [présentl, pour étendre un rapis ou une 

nappe aux Trois-Rivieres. ou se tiendraient les conseils et les assemblées de loures les Nations » 

(Rrlafrons. 1652-1653.1. IV, p. 23). Mais cette situaiion ne tarde pas a changer. car. dés l'année 

suivante. lors de la venue d'ambassadeurs onnoniagués a Quebec. le gouverneur frança~~ mmfeste sa 

volonté de voir M o n W  devenir le lieu des alïaires : N Le quatriesme present estoil pour metue la voix 

d'Onoutio dans h bouche d'Anwnchiassé, c'est a dire que Monsieur nosue Gouverneur leur 

tesmoignoii quïls n-auroieni plus aucun W i n  de descendre jusques a Quebec pour entendre sa voix 

et ses pensées sur ce uaitté de Pais ; mais qu'ds pourmient agir avec Monsieur de Maison-neuh~e. 

Gouverneur particulier de Monueai, avec a u m l  de confiance qu'avec luy-mesme, et qu'en cela, il lu!. 

donnoit tout son pouvoir. [lu Le cinquime present estoit pour transplanter le May qu'ils avoient niis 

devant Quebec. et le uansponer a Monmal fi qu-estant une place frontieiere. on s'y trouvast plus 

aisement n (Relarions, 1653-lG54.1. IV' p. 9. De centre commercial qu-de  eiait &ji. la \ille de 

Monuéal ne larde pas a devenir un Leu diplomatique de première envergure. comparable à Alban!. ce 

qui fait dire a Callière en 1699 que « que le feu des diaires est allumé de tout temps à Montreal, & que 

c'est ou les députez de chaque nation doivenr s'assembler P (La Potherie, H=IS. t. IV. p. 120). 



au Conseil generai de la Paix. L'on fit ~haudiere*~, on les régala de sagamitéW, iis se 

rendirent le lendemain30 à Montreal où ils furent reçûs au bruit des boëtes* & du 

canon3'. 

Les Nations Sauvages nos Aüiez s'assemblerent* au Saut au nombre de sept a 

huit ceng2, dans le moment que ceux ci en partaient. 

L'on ne voyoit de toutes parts* dans le Fort qu'empressement pour les recevoir, 

on avoit b d é  les herbes qui etoient dans les ruës, & on les avoit balayées pour les 

rendre plus propres- Tous les Députez & les Considerables* entrerent dans la cabane 

d'Arioteka, Chef du ~ a l u m e t ~ ~ .  Les Lroquois furent un peu surpris de ce que ils ne leurs 

3 « Faire chaudiere. c ksr vivre ensemble de bonne union H (La Potherie, «Termes et expressions des 

Sauvages m. H4S. 1. III). 

+eslin composé de Chiens que l'on avoit fait boiiillir (N.D.A). De nombreux auteurs fournissent des 

c~plicaions sur ce mels amérindien. notamment le jésuiie Paul Lejeune : « Je diray iq que les 

Sauvageais aiment Ton la sagamité ; le mot Sagamiteou en leur langue signifie proprement de l'eau. ou 

du brouet chaud : maintenant ils estendent sa sigirtication a taute sorte de potage. de bouillie. et choses 

semblables. La sagamité qu'ils aiment beaucoup. est faiie de farine de bled d'in& : au defaut de cette 

fàrine nous leur en avons quelquefois donné de la nosue de France. laquelle eslani bouillie avec l'eau. 

ne fait que de Ia colle » (Rrlarions. 1633. t. 1, p. 4 ; voir également Sagard Le g m d  voyage du pajs 

des Hurons. p. 177-179 : La Potherie. H=IS. L IV. p. 150 : iafïlau. MDS-I. t il, p. 86-89 ; Char levo~~  

J. t. II. p. 66345). 11 a à noter que. cllu plusieurs nalious iiniirindiemes - nolaninieni les 

Iroquois - . les festins composés de chiens sont généralement associés à la yerre. ce qui peut ici 

paraiue étoiuiant. 

% 22 juillet. 

3 1 ~ o i r  supra. n. 1 1. 

32~elon Charlevoix, le convoi des alliés des Grands Lacs qu'accompagne Counemanche - celui qui a 

été chargé de les rassembler avec le Père Enjalran dans les mois précédents (La Pothene. H4S. t. IV, p. 

175 ; Charlevoix H f f i X F ,  t. 4 p. 252.273-274) -est formé au dépari de cent quatre-vingt canots. 

dont cent cinquante arrivent a Montréal ce jour-ià, les autres ayant été forcés de rebrousser chemin en 

raison de la maladie (Charlevoix, HDG-VF, t. ii. p. 274). 

3 3 ~ o i r  infia. Ign. 78-80. Dans le dcuxième tome de l'Histoire, la Potherie fournit cies ex-plications 

détaillées sur l'origine du mot calumer el sur son usage : :« Ganondacé, en langue iroquoise Paogan 



en presenterent point un nouveau. iis s7attendoient à y répondre par une present de 

fusiis, de chaudieres*, de chemises & de couvert~res~~. Pendant que l'on préparoit le 

Festin dans une autre cabane, nos AUiez prirent le divertissement du Cdumet. 
-- - - 

chez les awes Sauvages, & parmi les Fraqois le calumet, du mot de chalumeau, nom normand est 

quelque chose de si misterie&% qu'ils disent que c'est un present que le soleil a envoié a u  hommes 

pour établir B coafitmer la paix parmi eus. Quiconque viole un calumet doit perir, & il s-attire en 

même lems Iïndignation des dieus qui ont laissé le pouvoir au soleil d'éclairer kt terre, & ne peuvem 

s o W  qu'un perfide ïasse rien de contraire au calumet qui est le gage de la paix. Quoiquaen &et le 

calumet soit le simbole de la paix panni eux, il sert neanmoins pour la guerre. Lorsqu'une nation 1-a 

porté. ou laisse chez une autre. si elle est attaquée d'ailleurs mile qui s'est unie par ce caluniel doit 

prendre ses interé& & venger ses mons ; le calumet demande donc beaucoup de ceremonies [...I+ C'est 

une niauiere de pipe fort Ion,- de pierres rouges, enjolivée de têtes de picbois. de canards-branchus. 

qui se perchent sur les arbres, dont la lète est de plus M e  écarlate qui se puisse voir. & d'autres beaux 

plumages. Us suspendent au milieu du baton des plumes d'ailes d'un oiseau qu'ils apellenl kibou. qui 

est un verirable aigle, d'une grosseur dinerente de ceus que nous voyons en Europe. Les plumes de 

leurs ailes sont grises B blanches. & ils les peignent en rouge, dont ils font des &entails qu'ils 

susprndeni au Mion du calumet. Quand ils en voyenl doni les plumages sont peints de muge. c'est une 

marque qu'ils ofïrent du secours : lorsqu'ils sont blancs & gris, c'est la marque d'une paix profonde. & 

d-un secours non seulement à ceus a qui ils presentent le calumet mais a tous leurs alliez. S'ils 

peignent un cote de ces plumes en rouge & que l'autre soit au naturel gris & blanc ils &lareni par là 

qu'ils ne veuleni avoir aucun ennemi du côté que regarde la couleur blanche & grise : mais qu'ils 

sedeni la guerre du qu'est tourné le rouge (p. 14-16 : pour d'awes descriptions du calmer. voir 

i. 1. p. 76, Radisson, I oyages of Pierre Esprit Radisson. p. 208 ; Marquette. « Le premier voFage qu-a 

fait le P. Marquette vers le Nouveau Mesique & comment s'en est forme le dessein m. dans JR. i. 59. p. 

132-136 : La Salie. « Relation des descouvenes et des voyages du sieur de La M e .  seigneur et 

gouverneur du fon de Frontenac, au delà des grands lacs de la Nouvelle-France. faits par l'ordre de 

Monseigneur Colben. 1679-80-8 1 P. dans Margy, Découverres el t'tablissemrn~s. 1. L p. 453 ; 

Heniiepin Xour:rlIe Dkcoui~errr, p. 150-151 ; Lahontaq O, 1.1, p. 303, 513 ; Cbarlevok J, t. 1. p. 

470472 ; Lafitau, A1DS-l. t. ii. p. 3 14-336 ; voir illustration, infra. p. 206). 

3 " ~ a  plupart des nations indiennes. et particulièrement en diplomatie, offknt cic la porcelaine, mais 

aussi d'autres présents comme des fourrures ou des marchandises européemes. Les Franpis (et les 

Européens en géneral) ont trés 161 compris l'importance des présents dans leurs rapports avec les 

Amérindiens p u r  la simple et bonne raison que le préseni offen est a la fois cause et moyen du 



75 Douze Sauvages se mirent en rond au [198J milieu de cette cabane, qui avoit plus 

de soixante pieds de long31, chacun tenant une petite calbasse* pleine de pois". 

Outachia ~ u t a o u a k ~ ~  de Nation reçût le Calumet de la main d'Arioteka, & se tint 

contact. En diplomatie amérindienne (et fraaco-amérindienne), les présents n'ont pas seulement une 

fonction convaaudie : ils assurent le coniact en- les gaupes, ei sunoui entre les individus en 

présence. c o r n e  le donne a comprendre la Potherie dans sa description de la r e m n u e  de 1694 entre 

les Français et les iroquois : cc Les presens sont des a m i s  qui font ordioairement quelque impression 

sur l'esprit de ceux qui les reçoivent. Tous ces b u s  discours qui s'etoient fXts reciproquement, 

regardoieril a fa venté le bien des deux d o n s .  il Moit encore leur f a k  voir en particulier que l'on 

faisoit élar de Ieur personne. ûn les assembla dans la même sale. & on leur donna des juste-auarps 

galon= chemises garnies de dentelles. chapeaus & plumeis, avec d'autres hardes qui étoient 

necessaires à les couvrir ; au lieu qu'ils n'avoient que de siniples mpts de cuir sans chemises, & de 

3-bhontan donne une description des cabanes huronnes a iroquoises : (( LRUts Cabanes on1 

ordinairement 80. pieds de longueur. 25. ou 30. de largeur & 20. de haureiir. Eiies soni muvenes 

d'écorce d'Ormeau [orme blaucf. ou de bois blanc [iilled d'Amérique]. On voit deus esirach l'une à 

droit & l'autre a gauche. de neuf pieds de largeur. & d-un pied d'élevation. Ils foni leurs feus enve ces 

deus enrades. & la fumée son par des ouvernires faites çur le sommet de ces Cabaiies. On voit de petits 

Cabinets ménagez le long de ces esuades. dans lequels les filles ou les gens nianez ont counime de 

coucher SW. de petits lits élevez d'ün pied toul au plus. Au reste, trois ou quatre faniilles demeurent 

dans une mëme Cabane v (Lahonmn O. t. 1, p. 636 : voir @alement Sagvd Le grand ifuyagr du pajrs 

des Hurons. p. 148-149 ; La Potherie. H G ,  t. üi. p. 19 ; LaGiau. -\LDS-l. t. Li. p. 10-16 : Charlevoix J. 

1. LI. p. 668470 ; Trigger. Les enen/anrs d :-lufaenrsic. p. 24). 

Objet est mtiçemblablement le chichihue &nt parle Charimoix dans son Jaumal : (( C'est me 

espece de Calekase remplie de petils Caillous M (1. L p. 464. a 17 ; voir égaiemen1 La Potherie. H-lS. 

1. LII. p. 16). 
-- 
" Comme beaucoup d'auteurs, la Potherie nomme Ouruouah 1-ensemble des nations algonquiennes àes 

Grands Lacs qui ont Mt alliance avec les Français au cours des années 1670-1680 (H4S. t. ILI- p. 56). 

Plus spécifiquemeal les Outaouais sont composés de quatre nadons : les Kiskakons (ou Culscoup). 

les Sinagos. Ies Outaouais du Sable ei les Nassauakerons. Chasseurs a pêcheurs. ils font aussi la 

culture du &S. ~tablis sur Iïle Manitouiin et sur Ies pourtours de la baie Georgienne dans la première 

moitié du ?NIIesiècle. ils doivent. sous la pression des Iroquois, se &placer vers 1-ouest a p k  1650 : 

ils s'installent alors sur la rive nord du lac Supérieur. aus dentours du Iac Nipigon jusqu'a 



debout derriere ceux ci qui le chanterent, k Calumet etoit une pipe de pierre rouge, 

dont la tige étoit de bois, tout couvert de plumages de tete de canard, avec des plumes 

d'aide qui pendoient au milieu, ils chanterent donc remuans leurs gourdes* en cadence, 

pendant quYOutachia de son côté agitoit avec adresse le Calumet au son de leur voix. 

On avoit attaché une brasse* de tabac à une perche38. LI y eut un C M  qui se 

leva un quart d'heure aprés que l'on fut en train, lk prenant une hache il en fiappa à un 

poteau. Les Musiciens se turent aussi-tôt. 

« J'ai., dit-il, tué quatre lroquois il y a cinq ans à un tel endroit, & arrachant un 

bout de ce tabac, je prens ceci comme une medecine* pour me refaire » : les 

Chagouaniikon. ils prennent la place des Hurons comme iniemédiaires auprès des Français dans le 

commerce des fourrures : ils jouent ce r6le pendant une vingtaine fannées. jusqu'a ce que les 

commerqants français s'installent de façon permanente dans les régions de 1-owst. Vers les années 

1670, plusieurs OumLiais reviennent s'établir sur l e m  anciennes erres de l'ile Maniloulin alors que 

&autres vont vers Déuoit ou Saut-Sainte-Marie ou ils côtoient cïauues nations comme les Hurons. 

Pendant la deuuéme moitié du siècle, ils sont engag& à quelques reprises avec les Huons dans des 

négociations mec certains groupes iroquois et anglais visant à former une alliance commerciale qui  

devait esclure les Français auxquels ils étaient liés depuis longtemps (« Glossaire des noms de uibus 

indiennes )). dans DBC, t. ii. p. ssn'ii-ssniii ; w Appendice VI W. dans Montan. O. t. IL p. 1229- 

1130 ; Sugrain « Nouvelle France. Isles et autres Colonies Françaises W. p. 75). 
5.5 L'usage des perches chez les Aménndtens pour soutenir les presents et les uampums est signai& dcs 

1646 par l'auteur de la Relalron de cene année-Li : N Au milieu il y avoit une gande place un peu plus 

longue que large. ou les Iroquois firent planter deus perches. et Urer une corde de ['un a 1-autre pour )- 

pendre el auacher les paroles qu'ils devoient porter. c'est à dire, les presens qu 'h  nous \rouloien~ 

faire [...I M (Reluzions, 1644-1645, t. iIL p. 24 ; voir égalenieni 1652-53, t. IV. p. 26-17 ; La Polherie. 

H-lS. L IL p. 7 1 ). 
39 Ce n'es pas simplement par métaphore que le chef s'exlprime dans ce passage : les Amérindiens 

croyaient véritablement aus v e m  du tabac (ou pétun) a Charlevok signate que c'est en raison des 

bienfaits qu'il procure que les Indiens en font l'usage dans Ieurs assemblées : cr II seroit a mon avis, 

beaucoup plus aaturel de penser que ces Peuples, insuuits pr leur e?pirience que la fumée de leur 

Petun abbat les vapeurs du ceneau. rend la Tête plus libre, réveille les esprits. & nous met plus en état 

de traiter d-&aires. en ont pour ceue raison introduit l'usage dans leurs Conseils. ou eEeclkernen~ ils 



Musiciens lui applaudirent par des cris & par un mouvement precipité de leurs gourdes, 

& l'on entendit le bruit de deux a trois cens Sauvages d'un bout a l'autre de la cabane, a 

peu prés comme celui d'un mousquet* qui se perd dans une [i99] foret où dans des 

90 Rochers. Tant que le tabac dura on ne manqua pas d'Acteurs qui citerent leurs beaux 

exploits. Je leur en fis present, que l'on attacha a la mème perche. On apporta trois 

heures aprés six chaudieres* pleines de chiensM, & d'un oursq1 que l'on expedia* en un 

moment, & ii eût été difkicile de voir des gens de meilleur appetit. On dansa ensuite, un 

Chef commença le brade*, il marcha seul d'un extrémité à l'autre de la cabane, en 

95 chantant d'un air animé à menacer le Ciel & la terre, donnant un mouvement a son 

corps, B disant ce qui lui venoit en pensée, comme* j'ai tué celui-ci, j'ai fait telle 

action, j'aime la Paix ou j'aime la Guerre. 

Pendant que les Sauvages y répondoient, a mesure qu'il avançait, par un cri de 

Hû, qui partoit du creux de l'estomac ; & quand il se remit à sa place toutes les voix se 

ont saiis cesse la Pipe à la Bouche, & qu'aprés avoir mîrrement delibéré & pris leur parti ils n'ont pas 

cru pouvoir trouver de symbole plus propre pour mettre le sceau a ce quïis oni arrêté. ni gage plus 

capable d'en M e r  I'esécuuon, que l'instrument qui a eu tant de part a l e m  &libérations » 

(Char levo~~ J. t. 1. p. 471 : voir également La Potherie. U S .  t, ii p. 46.249). 

'"Les chiens composent le plus souvent les festins de guerre de plusieurs groupes amérindiens : « On 

leur fit un f e s h  solernnel composé de deus baxfs. six gros dogues. & de pruneaux. le roui mêlé 

ensemble. On leur donna d e u  bariques de vin & du Labac pour fumer. Les chiens fonr 1-essenriel de 

ces sones de festins. qui panni les Sauvages sont le simbole de la guerre. & ils ne manquent jamais 

d'en manger pour lors » (La Pothene. H4S. 1. LU p. 96 ; voir aussi t. ILI. p. 245-246. t ii. p. 343 ; 

Charlevoix, J. t. ii. p. 688). Us sont égaiement parfois oEerts en sacrifice (JR. 1.60. p. 2 18. 226 ; La 

Po&erie. H4S. 1. ii, p. 13-14,289 ; Charlevoi& J. t. ii p. 687488). 
41 L'ours (\-raisemblablement l'ours noir. ursus uniencanus) faisait partie de i'alimentation de la 

plupart des nations amérindiennes (Charle\fois J. 1. 1: p. 273). Selon Charle~o~~;,  « sa chair a un uk- 

bon goil » mais « elle est trop huileuse. & si on n'en use pas modérémeni elle donne la dysenterie. A 

cela près. elle est nourrissante ; & un petit Ourson vaul bien un Agneau jr (J. t. 1, p. 299-300). Pour 

Lalionlan la « graisse d'ours n'est bonne qu'à bniier. au lieu que la viande. & sur tout les pieds, sont 

d'un gobt esquis. Les Sauvages s o u t i e ~ e n l  que c'es la cliair la plus &ticale qu'on puisse manger. 

Pour inoi j'avoiie qu'ils ont raison » (O. t. 1. p. 338 : voir figalement Denyr Hislotre narur.de. p. 317). 



iüo réünirent & se firent entendre successivement. La danse dura le reste de 

~'a~rés-dînée*'~. Enfin l'on porta huit grandes chaudieres* pleines de bled d'inde* 

boûiili, & chacun en remplit son Ouragan, qui est une écueiie de boisJ3. 

Les Tsonnontouans arriverent le même jour. Us firrent conduits dans la cabane 

de Susane ; cette iroquoise quitta (ml 0meyoutU pour venir voir le Comte de 

105 Frontenac, sur Ie r a i t  qu'on lui fit de ses belles qualite25. 

" ~ e n e  cérémonie d'accueil rappelle la danse du calumet que décrit en longueur la Potherie dans le 

deusieme tome de 1'Hisfoire (p. 17-19) et qu'ont obsenlée beaucoup d'awes voFageurr 

parhdierernem chez les indiens de 1-Ouest (RrIa~iuns. 1666-1667, t. VI, p. 31 ; Marquette. c< Le 

premier \:orage qu'a hi1 le P. Marquerte vers Ie Noumu Mesique & comment s'en est forme le 

dessein ». dansJR. 1.59. p. 132-136 : Joute1 « Rehuon de Henri Jourel », dans Margn. Découiwfrs 

er éublissenienrs, L I.4 p. 444447 ; Raudot Rrlarion par letrres. p. 68-69 : Lahontan. O. L L p. al- 
647 : Charlevoi~ J.  1. L p. 607-604) ; Ies chants, Ia danse. la musique. les cris et la circdaùon du 

calumet en sou1 les principales composantes, auqueLies viennent s'ajouter le récit des e.\ploirs 

guerriers par les divers acteurs. ii est étonnant de rerrouver dans cette cérémonie precédani la signature 

de la Grande Pais le rituel de la hache sur le poteau habiteiletnent pratiqué lors des cérémonies 

m e r e s  (voir Raudot Reiaùon par irftres. p. 71-72 : Lahonlan, O. t. 1, p. 6-12 ; Charlevois. J. t. L p. 

480 . Lafilau. .\LDS-1.1. U, p. 189-190) ; au mieus est4 en parfait accord avec le comportement tour 

aussi ambigu du chef anonyme qui lennine sa prestation en clamant : « j'aime la Paix ou j'aime Ia 

Guerre » (Ig. 97). 

 ans sa Relahon de 1633, le jésuite Paul Lejeune parlait d'un plat d'écorce : « On m'a dict encor 

qu'avan~ qu'on leur apportai des charidieres de France, ils faisoieni cuire leur chair dans cles plars 

d'escorce, qu'iis appellent ouraganri >P (1. L 1633. p. 4). 
-1 4 Onneout est le principal village de la nation du même nom. Le jésuite Jacques Brq-as, qui y fonde ta 

mission chrétienne Saint-François-Xavier en 1667, obsenre qu'il est sirue a cinq lieues du lac 

Oune'-out. au sud-est d'Oswego. prés de 1-muel emplacement de Mumidie (JR. VOL -iEl p. 121.22 1 : 

Campisi « Onei& ». dans BTrigger. Hanribook of :\'urrh drnericnn Indians. VOL 15, :\i>rthearl, p. 

481). 

"À plusieurs reprises dans son œuwe et dans son mémoire a Pontchamin. la Potherie marque sa 

profonde adnllration pour le gouverneur Frontenac (H-1S, L 1, p. 244-746. t. iii. p. 59,116.253-253. 

282. t. IV. p. 3. 76. 81. 110-111 ; Mémoire de 1701-1703 a Pontchartrain dans P.4. Ro!. Bulletin des 



Je m'embarquai le lendemain* pour Montreal avec nos Ailiez, qui étoient au 

nombre de deux cens canots4'. Lorsque nous Lumes à une portée de &si1 de la Ville, ils 

se serrerent tous les uns contre les autres sur une même ligne. 

La plupart n'ayant point de poudre tirerent peu de coups de fiisils ; mais ils 

firent de grands cris, en faisant aller leurs avirons* en l'air. On les saiua des boëtes* lk 

du canon de la Ville, chaque Canot donna de l'aviron* pë1e-mêle, & ils debarquerent 

tous. 

Us cabanerent* le long des palissades. On eût le soin de leur faire aporter 

quantité de branches d'arbres pour tes mettre a l'abri du Soleil les portes fitrent 

fermées, la traite de la Pelleterie n'ayant été ouverte qu'aprés qu'ils eurent fait leurs 

presens* au Gouverneur General. 

Les Tsonnontouans que j'avois laissé au Saut arriverent I'aprés-dînée*. 

Tekancot leur grand Chef, âgé de quatre-ving ansJ8, se tint debout dans son Canot en 

abordant & faisant des cris de morts en criant Haï! HaÏ! pleura en même temps ceux qui 

avoient été tuez pendant lzoi 1 la guerre. On tira tes boëtes* & le canon quand ils 

débarquerent. Joncaire allant au devant de lui le conduisit par la main chez le Chevalier 

recherches hh,sroriques p. 714 ; 1nj5-a. l p .  916-935 ; voir également supra. <( introduction >r. p. YY- 

100). 
ft Le 23 juillzi. 
4 - Voir supra. n. 32. 

"Sans ftrc aussi a& que Tekancot « il faut avoir un Pge mirr pour gorn-cmer )) (Charlevois. J. t. 1. 

p. 555) chez les Amérindiens. Le gouvernement des hquois comprenait en outre un conseil composé 

de vieillards qui detait appuyer le chef et prendre certaines décisions concernant les affaires du village. 

comme l'explique Lafilau : « Ap& les Agoianders [ou les adjoints des chefs]. vienl le Sénat. composé 

des vieillards, ou des -4nciens. nommé dans leur langue.-igokstenha : le nombre de ces sénateurs n-est 

point déenniné : chacun a droit d'entrer au conseil pour y donner son suffrage ; lorsqu'ii a atteint cet 

âge de malunte. auquel on atuibue la prudence el la science des affaires, comme une prérogative. et 

chacun comme partoui ailleurs, sait s'y fiire estimer, selon qu'il a plus ou moins d'habilité w (-4LDS-i. 

t. 1 {éd FM]. p. 84 : voir egalemenl Herniepin. .Vouileaux I oyages, p. 772-274 ; Lahontan 0 , t .  1. p. 

65U : La Potherie. H4S. 1. III. p. 30-31 : Charlevok J. L 1. p. 554-557). 



de Caliieres, oii il fut acompagne de tous ies Chefs qui lui donnerent la main, & 

Monsieur de Callieres lui témoigna la joye qu'il avoit de sa parfàite santé. II envoya 

prier+ l'aprés-dînée* les Chefs des Alliez de venir Le voir, 3s s'assemblerent* dans sa 

court, les uns s'y assirent sur des sieges, & les autres à terre. Le Rat, Chef des ~ u r o n s ~ ~  

de &hilimakinak5', porta la parole au nom des Nations ~lliées'': 

'% nom Hurons (dirivé dc hure, a tête h é r i e  n) a été donné par les Français au peuple qui se 

nommait lui-même Ouendais et qui a l'origine était iaslallé sur te territoire actuel de 1-Ontano. sur les 

terres bordani la baie Georgïenne et la baie de Maichedash, juïqu'au lac Simcoe à I'esl. Composés de 

quatre groupes. Ies Auignaouam (nations de L'Ours)! les A~linpeenougnahac (nation de la Corde), 

Ahrendarrhonon (nation de la Pierre) et les Tahontaenrai (nation du Cerf). les Hurons sont semi- 

sidentaires et pratiquent l'agriculture. A partir des premières années du XVIIc Gicle, ils sont les 

principau~ pariemires commerciaus des Français el tiemen~ auprès de ceusci le rde d'intemiédiaires 

dans la traite avec les d o n s  plus éloignées. Détirnés par la maladie dans les années 1630 - en raison 

notanment des nombreuses épidénues favorisées par leurs contacts réguliers avec les jésuites et les 

Français élabiis chez eu\ puis par les raids iroquois des années 1W -, les Hurons voient baisser 

rapidement leur population qui. au début des années 1650. se chinre a la moitié de ce qu'eue était au 

début du siècle. Forcés d-abandonner leurs terres sous la pression des aüaques i r o q u o h  cerrains 

panent vers Québec ou ils sont accueillis par les jénrites, mais un plus grand nombre se réfugie chez 

les Tionnontaiés. des indiens pétuns de Iàmille iroquoienne avec qui ils pariagent une certaine parenté. 

Ciiasses a nouveau par ies Iroquois, les Hurons eL les Tionnontakis se retirent \:ers l'ouest et, dans les 

années 1670. montent jusqu'au nord du lac Michigan ou ils s'établissent a Mackinac auprés des 

Outaouais. Malgré cenaines divisions au sein du groupe. les Hurons demeurent a la fin du siècle fidèlcs 

a 1-ailiance hçaise, assez du moins pour que certains t e n u e  elfi aillent s'établir après 170 1 au fort 

Euo i t  (a Glossaire des noms de uibus indiennes N, dans DBC, t. U, p. sss-XI+ ; Appendice VI ». 

dans Lahonian O. L iL p. 11 18-11 19 ; S a u g n h  a NomTelle France- Mes et auues Colonies 

Françoises ». p. 45 ; Trigger. Les enfants d :-fa~aenrsic ; Delage. Le puys renverse). 

5i'Michillimakinac est le nom des terres situées de chaque côté du détroit de Mackinac qui unit les lacs 

Michigan et Supérieur (aujourd'hui Macknaw City et Saint-Ignace). On désigne également par œ 

terme I'iie de Mackinac qui se Lrouve dans le déuoit du même nom (M Appendice V ». dans Lahoniaa 

0.1. II, p. 1199-2000 ; Chatlevois. HDGW L 1. p. 574-575 ; Saugrain « Nowelle Franw. Ides er 

auues Colonies Françoises ». p. 65). 



« Notre Pere, dit-& tu nous vois auprés de ta natte52, ce n'est pas sans beaucoup 

de perils* que nous avons essuyez dans un si long voyage. Les chutes, les rapides, & 

mille autres obstacles, ne nous ont point paru si difficiles à surmonter par l'envie que 

nous avions de te voir & de nous assembler* ici, nous avons trouvé bien de nos fieres 

morts le long du fleuves3 ; notre esprit en a été mal fait, le bruit avoit coum que la 

maladie doit p n d e  à Montreai. Tous ces cadavres rongez des oiseaux que nous 

trouvions à chaque moment, en &oient une preuve assez convaincante. Cependant nous 

nous sommes f%t un Pont de tous ces corps, sur lequel poz] nous avons marché avec 

assez de fermeté. Nous ne laissons* pas tous tant que nous sommes d'ètre malades d'un 

rhume qui nous accable, & tu dois juger par-la de toutes les fatigues* que nous avons 

eûës D. 

Je leur fis due qu'on les avoit abusez en leur disant que la maladie étoit ici, 

qu'ils pouvoient avoir deja vii dans la Vue ce qui en étoit. 

On commença le vingt-cinq a tenir les Conseils. Les Députez de nos Alliez 

eurent la Liberté de parler sur tout ce qu'ils souhaiterent. Chaque Nation étant 

"~ondiaronk surnomme le Rat i> par les Fiançais. est le principal reprtkntant des nations de I'oucst 

qu'il a rasseniblis a Micliilliniakinac au printemps précédent pour les convaincre de se rendre à 

.Monuéai ei d-!. amener tous les prisonniers uquois qu'eiiw possédaient (Havard La granh paix de 

.\IonrrL;al de IXI. p. 121-112 ; voir infra. Ign. 464-507). 

"voir supra. n. 2 1. 
< 7 --Les ambassadeurs amcindiens informent souvent l'auditoire des dangcrs du voyagc qu'il bicnncnt 

d'effectuer. En 1645. Kiotseaton un chef iroquois. en M l  une représentation détaillée au go~\~erneur et 

aus Français qui l'écoutent : K il commenw a les esprimer [les peines du voyage], mais si 

patheuquement qu'il n'y a iabarin en France si &que ce Barbare. 11 prenoit un  baston le metioit sur 

sa teste comme un paquet, puis le portoit &un bout de la place a l'autre. representant ce qu'awit ïait ce 

prisonnier dans les saulu el dans le courani d'eau, ausquels eslani anive. il avoit transporié son bagage 

piece à p i e ,  il allait et revenoit representant les voyages, les tours et retours du prisonnier. il 

s-échouoit contre une pierre. il reculoit plus qu'il n'a\.ançoit dans son canof ne le pouvan1 soustenir 

seul contre les courans cïeau, il perdoit courage, et puis reprenait ses forces ; b d  je n'ay jamais rien 

veu de mieus esarimé aue cem action >* tReIafions. 1644-1645. t IIL D. 75). 



bien-aise* de faire valoir l'empressement avec lequel elle &oit décendüe. Ce sont des 

Sauvages qui parlent, il ne &ut pas s'attendre a des entretiens pleins de déiicatesse. 

ils parlent suivant les mouvemens* de feu. mur, & selon leurs intérêts. Vous 

145 avoüerez cependant dans la suite qu'ils ne manquent pas de bon sens, & vous serez 

peut-être surpris de remarquer tant d'esprit5' dans quelques-uns55. 

Outoutaga Chef Outaouak du connu sous le nom de Talon, & 

cornmunement par celui de Jean le Blanc, (ce nom lui fiit donné, parce que sa mere &oit 

5'~harlevois formule aussi cene remarque dans sa description de la iencontre de 170 1 : M Ils parlcrent 

tous aYec beaucoup d'espri~ CL quelques-uns même avec plus de politesse. qu'on n'en anendoit 

d'Oraieurs Sauvages » (HDGAE tr. iI, p. 281). 

5- '~ans doute la Potherie pense41 ici a Kondiaronk et à Onanguid. Quelque prudent quï l  soit envers 

son deninataire européen prenant bien soin de wter le manque de délicatesse dss .4mérindiens (lgn. 

142-146). l'auteur souligne a plusieurs reprises dans son Hisroire l'éloquence des harangues 

amérlndle~es. La plupart des commentateurs ont atuibué la uanscription des discours dans I'Hisfoire 

a la minutie e.ycessive de son auteur. mais personne à nom connaisance n-a soule~e 1-intirèt de la 

Potherie pour l'éloquence - &un point de vue général - qu'il esprime pourlant dans quelques 

passages : « L'éloquence a & grands atuaits. elle touche l'oreille, eiie anime les passions. eue fortifie 

I'espri~ elle escite les ai3ections de I'ame. elle a un don de persuader quand elle sïnsinuë 

ageablemem B si eue ne \lem pas toùjours a bout de ses desseins. elle &rade du moins les esprils » 

(1. IV. p. 83-84). A son destinataire. il écrit ailleurs : Le rang que sons tenez dans le plus au,wre 

parlement de I'üni~ers est moins esrimable par lui-même que par le lustre & se brillant qu ï l  reçoit de 

l'éloquence que vous y faites paroiue M (1. m. p. 124125) ; à un autre endroit : « [...j la valeur est 

necessaire a un commandant. I'éloquence ne 1-est pas moins pour animer les esprirs chancelans, 

I'hisioire nous fournit assez d'eseniples combien elle a f i t  &impression au milieu des batailles » (t. 

iiï p. 156-157). Est-ce encore cet h i n a l i o n  pour les belles paroles qui le pousse a insérer a son 

ouvrage une liste des métaphores les plus couranment utilisées par les orateurs amérindiens (((Termes 

et eqxessions des Sauvages ». dans H4S. L iI1: pour d'auues remarques sur l'éloquence indienne. 

voir Relarions. 1653, t IV, p. 20.24: 1666. L VL p. 5 ; Lafitau. :\,iDS4, t 1 [éd FM], p. 88-90 : « Desaipion 

& l'lsle de S i - V i t  Manumii anonyme & &%IL& XVmeme Siéde ». dans -4nnales &S.-lntilles. w 9. 

1%1. p. 47 : Cliarttioiy HDGL'F, t II, p .J5 ; J, t iL p. 528-529,559-560,622-623)? 
Sb r . \ oir supra, n. 37. 



fort blanche) qudté assez rare à un Sauvage qui est tout basannéS7 par les graissess8 des 

rso  ast tors^', (je ne Le nommerai [203] dans la suite que par ce demier nom) porta la parole 

au nom des Outrtouaks du sablem & des sauteurs6': 

S'~lusiam voyageurs on1 -6 que la d e u r  basanée & la peau des Amérindiens n'ea pas 

nanirelie el qu'elle leur vient de la chaleur du wleil des gaisses ou des pinlurrs qu'ils s'appliqueni 

sur le corps. Citons, par exemple, Sagard : (( Toutes les nations el les peuples américains que nous 

avons w u  en nom voyage sont de couleur kanée  (e.vwpati les denis qu'ils ont menleillwsemenl 

Hanches), non qu'iis naissent tels, car ils sont de &me unire que nous ; mais c'est a cause & la 

nudilé. de l'ardeur du soleil qui leur dome i nu sur le cios ei qu'ils s'engraisseni et oigienr assez 

souwu le corps &huile ou de graisse. avec des peintures de diverses couleun qu'ils y appliquent et 

mêlent pour sembler plus beaw » (Le grund i7oyuge du p o p  des Hurons, p. 2 15 ; voir aussi 

C h p l *  Des Sauvages. p. 1 1 1 ; C. Lailemant Relations. 1616.1. 1, p. 4 : Lejeune* Relaiions. 1637. 

L 1. p. 4 ; Lafitau- .UDS-l (id FM). L L p. 67 : Lescarbot Hisroire de la :Vorn*elie-France. t 4 p. 

379 ; Leclerq, :Voui~elle relafion de la Gaspésie. p. 393 ; Lahontan, O, t. i, p. 635). 
i 3  La Potherie eqdique ailleurs que l'usage de la graisse est particulièrement fréquent chez les filles 

iroquoises : « Les jeunes filles ainient ion a se parer. se poudrer. se laver & se graisser : ce dernier 

ornement Lait que leur Ling sortant de la lécive n'ea pas plus blanc qu'mparavant : d e s  boucanent la 

viande dans les bis. elle fondent les graises & les consenlent dans des uesses ou dans de petiles 

Mies rondes de bois de bouleau n (K4S. t. 11I. p. 20). 
5% nombreux vqagcurs ont décrit cct animal [cmror conadensis) (La Pothcric. H4S. t. 1. p. 132- 

138 : voir amsi JR. 1636.1.9. p. 126-130 ; Denys Descriprion geographique er historique. p. 568- 

57 1 : Hamepiri .\'ouivau iqage .  p. 11 9-22  : Leclerq. ;Vouvelle relaljon de la Gaspis~e. p. 475- 

482 : Raudoc Rdarions par ler~res. p. 19-27 ; Lahontan O, L I. p. 386- 39 1.697-705 : Charlevois. J.  

t .  1, p. 259-276 ; voir illusuation. infia, p. 207). Sur la représentation & castor dans les rétics de 

voyage. les traités d'histoire naturelle et les unes géographiques de la Nouvelle-Fnnœ du XVie au 

,XVIiIc siècle, voir Gagnon. images du cmor  canadien .\TT-.I? 7if siècles. 

%'Voir supra, n 37. 

6 1 ~  Sauteurs (Sauteux OU Ojibb-&) caupt à l'origine les terres au nord du tac Huron et a l'es du 

lac Supérieur. aux alentom de Saut-Sainte-Marie. Quoiqu-ils utilisent le sucre d'érable. le riz ei 

d'autres pIantes. ils vivent essenlielIement des produits de la pêche et de la chasse et prennent pan 

as= tut au commerce des fourrures avec les Français. A pamr & la seconde moitié du XVIIc siècle. 

les Sauteurs étendent I e w  territoires vers l'ouest et vers le nord formant ainsi de nouveaus wdlages 

dont l'un des plus importanis est celui de Chagouamigon situe a ïexuémité ouest du lac Supirieur 



cc Ortor~tio, dit-il, nous sommes venus te voir pour satisfaire* a la parole que rn 

nous as fait porter de venir te trouver, nous venons savoir ce que tu veux, quoi que l'on 

nous eut dit que la maladie étoit grande à Montreai, nous avons passé par dessus toutes 

155 ces difficultez. 

Voici quatre paquets de Castors, dk un de Peaux passées* que nous te donnons. 

Nous te prions de nous ouh~ir la traite, que rien ne nous soit caché dans les magasins 

des Marchands. 11 est inutile de te demander bon marché, parce que nous savons bien 

qu'un chacun est &tre de ses marchandises, du moins exhorte-les qu'eiies soient au 

160 même prix que l'année passée. 

Je te parle au nom des Nations Outaouakses, 8: te prie en mëme temps 

d'excuser si nous te faisons un present si peu considerable*, nos A.nciensb2 en faisoient 

autrefois de plus beaux. nous avons détruit & mangé toute la terre6'. Il y a peu de 

Castors presentementM, & nous ne pouvons plus chasser qu'aux ~ u r s ~ ~ ,  aux & 

163 à d'autres menuës   el let en es^' M. 

(qc  Glossaire des nom de tribus indiennes n. dans DBC. t. II. p. sl ; « Appendice V1 i b ,  dam M o n t a n  

O. 1. II. p. 1233 : Saugrain « Nouvelle France. kles et autres Colonies Françaises n. p. 8-11. 

b'~oir supra. n. 48. 
b3 

$< .tlnnger qurlqu 'un. c 'est le tuer. à In guerre » [La Potherie. t< Termes et eqmsions des 

S a ~ ~ r i g e ~  ?>' H-!S. L. U). 

"'AU cours du XVIIc siecle, le commerce des fournira et la chasse escessive qu'il commande provoque 

I'rstiiiction du castor et de plusieurs auues espèces miniales dans cÊrtaines regions nord-aniéricaines. 

Déjà en 1635. le jésuite Paul Lejeune s i m e  que le Eastor est disparu du temtoire des Hurons : rc Ces 

aniniaus sont plus f'ecoiids que nos brebis de France : les femelles porteni jusques à cinq el sis petits 

chaque année : mais les Sauvages (notamment les Monbgmisl trouvans une cabane. tiren1 touk grands 

et petits. et niasles et femelles ; il y a danger qu'en fui ils n'eaermiiient tour a f Z r  I'espece en ces pays, 

conuue il eu 6 1  arrive aus Hurons. lesquels n-ont pas un seul Caslor. a l l a s  uailer ailleurs Ies 

pellerenes qu'ils apponent au niagasin de ces Messieurs H (Relarions, 1635,l. ï, p. 2 1). Les courses des 

iroquois vers 1-ouest qui s'intensifient 3 @r des annies 1fAû son1 également un &et de la pénurie de 

fourrures qui s'abal sur leurs propres territoires. T r k  tôt n o m e n t  a partir des années 1670. les 

coureun de bois h ç a i s  el les chasseurs amérindiens soni forcés de progresser toujours plus a I'ouest 



Les Députez des autres Nations aprou[zqverent unanimement ce que Jean le 

Blanc venoit de dire. 

Eloaouessen Chef des Nansoakouatons réïtera la même chose par des termes qui 

venoient au même sens. Mais Hassaky Chef des ~uls-cou~et68 prit la parole d'une voix 

170 extrêmement forte & haute : « Je suis maiade, ce qui m'empêche de parler, si je le 

pouvois je crierois d'une voix si éIevée que je te ferois entrer ma paroie dans la tête, 

pour t'enzager a nous faire donner à bon marché, &ans venus pour t'écouter. Les gens 

de ~ichilimakinak~~ n'ont jamais été desobeissans à tes Prédecesseurs n. 

Chingouessi Chef des Outaouaks ~ i n a ~ o s ' ~ ,  representa* que le Castor 

175 cornmençoit a être rare, & pna que ['on reçût leurs petites Pdeteries. 

Hassaky demanda au surplus par grace que l'on ne donna point a boue à leur 

Jeunesse, étant persuadé que c'étoit leur ruine7'. Fais en sorte, dit-if, que nous 

pour s'approvisionner en fourrures e t  comme le mentionne Denys Dekige. de di\.ersirier leurs chasses 

(Le pays renverse. p. 164-165 ; voir aussi Trigger. Leslndiens la fourrure er les Blancs. p. 288-289). 
6.5 Voir supra. n. 4 1 .  
66 II s'agit ici & chat san-agc qui cst en fait le raton lavcur (Procyon lotor) (Lahontan. O. t. 1, p. 338. 

n 176). 
ci- 

« Sa foumm [celle & la mouf7cttc (mephifis mepltias)] commc wllc des Pekans [manre du Canada 

(marres pprnnanfi)l. a u m  Chars Sauvages a peu prk de la grandeur des nôtres. des Loutres {(Ionrra 

cunurkrt~u/ j. des Fouines ordiiiaires [(müsrriuJrrriaru,j, des Pitois, du Rai de Bois. de 1'Hcrnluie. & 

.Mames. sont ce qu'on appelle la Menue Pelleterie » (Cliarlevok J. t. L p. 327). 

'%x Nassauaktons et Ics Culs c o u p .  ou Kiskakons, sont dcs groupes outaouais (voir supra. n. 37). 

"voir supra, n. 50. 

'Tes Sinagos sont un dcs quatre groupes outaouais (voir supra. n. 37). 

-'De nombreus observateurs ont noté les méfaits de l'alcool chez les i2mÈrindiens. La Potherie &rit 

lui-mime dans I'Hisroire : « La boisson les abrutit si fort, que pour peu qu'ils en prennent ils ne font 

point difïiculte de commettre toutes sor ts  de crime. Tout est permis à celui qui esi i m .  L'homicide & 

le parricide en sont les suites ordinaires. & ils croyent en être quitte pour dire. j'eiois ivre quand j'ai 

tue un tel. & sous prite.uk que k crime est impuni chez eus. parce qu'ils sont tous égaux ceux qui 

consenent de loin quelques animositez contre quelqu'un de leurs freres, s'enivrent d'un propos 

delibere pour en tirer vengeance n (t. IV. p. 89 ; voir également JR. 1632.1. V* p. 50. 1636. L. IV. p. 



puissions arriver à bon Port dans notre pais, afin que nos femmes & nos enfans soient 

contens*. Que diraient-iis, s'ils nous voyoient malades ; que seroit le détroit des deux 

180 lacs" sans nous, puis qu'il n'y a que de MichilimakinakT3 d'où il puisse tirer du 

secours ? n. 

200-206, 1637, t. XI, p. 194-196, t. XXII, p. 142, t XXLY p. 76). Les premiers a ïobsenler sont 

q m & n t  ceus qui en mnl sujets ; aussi a maintes reprises, leurs ch& oni-ils demandé aux Fmçak 

de prendre les mesures néuessaires pour remédier au mai dont ils étaient en-mêmes en partie 

responsables. A Tadoussac. dés 1650, « le mal fit en peu de tems de kls progrés que les Chefs dw 

Sauvages prierent instamment M. cï Ailleboust de bâtir une prison, pour y enfermer ceus qui par leurs 

scandales uoubleroient la piété de leurs Freres [...] n (Charlevoix, Hffi:\E t. L p. 307-308). Dans la 

coloniel vers 1661. « envain les Anciens & les CI& des Bourgades mirent tout en usage pour arrêter 

ce furieux débordement : envain supplierent-ils le Gouverneur Général d'interposer touie son autorité 

pour les séconder en !àisant garder ses propres Ordonnaces ; ils ne gagnerent rien sur un esprit 

prévenu qu'on lui esaggeroit le m l .  Ainsi le desordre alla toujours croissant, & gagna les plus fenens 

Néophytes (...] » fCbarlevoi~ HDGXE 1. 1. p. 362). En effet. le gouverneur Davagour et ceus qui  

suivront assoupliront les lois conceniani l'interdiclion de vendre de l'eau&-vie aux Amérindiens. 

provoquant de nombreuses querelies entre les autorités bçaises  el le cierge qui s'oppose fermement à 

la venie d -a lml  a u  Amérindiens. En 1679, un édit royal interdit la vente d-eau-de-vie dans les 

villages aniériiidiens. mais [out porte à croire que Frontenac et ses successeurs la tolèrent à l'intérieur 

de la colonie (Lahon~an. O. 1. 1, p. 3 17. n. 112). En 170 1 néantmoins. a 1-occasion de la Grande Pais. 

le gouverneur émei une loi qui interdii la venie d'eau-de-vie prndaul tout Ie iemps que durent 1 6  

assemblées. « Les troupes mises en place par Caiiiere dans la cité eurent pour iache de hire respecter P 

la lettre cene disposition » (Ha\ar4 Lo grande paix de :\lon!réal de 1701, p. 141). 
- - 
-La région du détroit @étroit) est un 4< petit Canal. par lequel le Lac d'Huron se décharge dans le Lac 

Érié. (...j Ce Déuoii esr long d'emiron trenie lieuës : daas le milieu il forme un Lac de figure ovale 

d-environ  si^ Lieub de diamem. M de k Saiie le nomme Lac de S a W h i r e  : les iroquois 

I*appcllciit Ossi-Kata. [...] Il esi large de près d'une lieue, esceple au Lac Sainte-Claire. Ce Détroit est 

Nord-Sud : il n-a pas beaucoup de profondeur, il a un courant &&+fort à son entrée du côté dans le Lac 

Érié ; nuis son e n e  du côte du Lac Huron est divisée en plusieurs canaus. presque tous bar& par des 

htures de sable. On y en trouve un de huit bras= & large d'une lieue )I (Saugrairt i< Nouvelle France. 

Isles et autres Colonies Franwises n, p. 35). 

-3Désigie les habimts du détroit & Mackinac. 



Le Chevalier de Callieres répondit que [20j] il avoit de la joye de ce qu'ils 

avoient surmonté tous les obstacles qui s'étoient presenteq sans se laisser détourner de 

leurs desseins* par ceux qui vouloient leur persuader* qu'il regnoit à Montreal une 

maladie contagieuse, qu'il esperoit qu'ils s'en retourneroient aussi sains* qu'ils étoient 

partis. Qu'en attendant que l'on parlât d'affaires il permettoit la traite, qu'ils vissent 

dans tous les magasins ceux qui donneroient à meilleur marché, qu'il exciteroit* les 

Marchands à le faire, que la guerre avoit été la cause jusqu'a present de la cherté des 

marchandises, qu'il representeroit* au Roi pour le supplier de donner ordre aux 

Marchands de France de vendre à ceux-ci d'orénavant à un prix plus raisonnable, afin 

de contenter tout le rn~nde'~. Il leur fit ensuite apporter deux seaux de vin & du pain, ils 

derent dqûner hors du Conseil, & firent place aux autres Nations. 

Les ~urons'' & les ~ i a r n i s ' ~  entrerent avec leurs presens* de Castors. 

- 4  Une importante crise économique en Nouvelle-France. dans les années 1690. provoque la diminution 

de la valeur des fourrures. Depuis 1670. les Français avaient inienzifté leurs acuvirés commerciales en 

muhipliant les postes el en augmentant sans cesse le nombre des maileurs dans les régions cies Grands 

Lacs. A partir de 1695, les autorités françaises. pour duninuer les stocks de fourrures accumulés dans 

les entrepôts. ordonnent de fermer plusieurs postes de traite et diminuent le nombre de congés accordés 

aux marchands. Frontenac ne fait pas toujours appliquer les nouvelles ordonnances parce qu'ii a lui- 

rnéme certains intérêts dans le commerce des pelleleries. L-équilibre économique précaire de la 

Xou\ elle-France ne xra pas siabilid a\ an1 le siiclc sui\ ani (Laliontan. O. t. II. 1023. n. 34). Si. 311 

170 1. les Amérindiens se plaignent de la cherté des marchandises françaises - comme le fait 

coniprendre le discours du gouverneur -, c'est qu'ils peuvent comparer avec les pris des Anglais de la 

Nouvelle York (« Cenains documents français parlent de prk deus ou uois fois supérieurs [...] >r 

(Beaulieu, « Inuoduction », dans Lahontan, O, t. 1, p. 32)) avec qui certaines muons ou groupes 

traitent plus ou moins ouvertement. 
-5 Voir supra. n. 49. 
-6 On donne le nom de .\finniis ou d 'Ounraniis à sis g r o u p  de même culture (les Psanquishas. les 

Ouiatanons. les .~chatch.akangouens, les Kilalekas et les Mengakonkias et les Pepikoukias) vivant, 

&ns la deuxième moitié du XVIIe siécle. sur le pouriour de I'estrémite sud du lac Michign 

Pratiquant l'agriculture et la chasse. ils participent à la !.raite des fourrures auprès des Français 

auxquels ils s'allient peu après les avoir rencontrés dans les années 1670. A cette époque, plusieurs 



Le Rat parlant en leur nom dit ; (( Mon Pere, je Mens vous dire que je sais obeïr 

195 à votre voix ; souvenez-vous que vous nous dites l'Automne demiere que vous vouliez 

absolument que nous vous amenassions tous les Iroquois Esclaves qui sont parmi [206] 

nousn. Nous vous avons obel& obeissons puisque nous les amenons. Voyons en même 

temps si les Iroquois vous obeïssent, & combien ils ont ramené de nos neveux qui ont 

été pris depuis le commencement de la guerre il y a treize ans. S'ils l'ont fait c'cst une 

200 marque de leur sincerité, s'ils ne l'ont pas fait ce sont des fourbes. Je sais cependant 

qu'ils n'en ont amené aucun. Je t'avois bien dit l'année passée qu'il valoit mieux qu'ils 

nous amenassent les premiers nos Prisonnieres, tu vois presentement ce qui en est, & 

comme* ils nous ont trompti%. Ce Chef raisonnoit trés juste, & I'on vit dans Ie 

moment l'embarras* ou il nous aloit plonger. 

d'entre eu.. sont inçtalIés plus au nord dans le Wisconsin, prés du temtoire des Renards (ou 

Outagamis). qui deviennent bientd leurs ennemis, et ils entretiennent des liens avec les Kikapous el les 

Mriscoutens. Au XViIIC siécle. des groupes miamis fondent des vilhges dans la région des rivières 

Saint-Josepk Maumee et Wabash ou les Français ont des établissemen& depuis le dernier quari du 

siécle précédent (« Glossaire des noms de tribus indiennes H, dans DBC, t. LI, p. s~xiii-s.xsh. ; 

M Appendice VI P. dans Montan.  O. t. II, p. 1224 ; Saugraia « Nouvelle France, Isles et autres 

Colonies Françaises P. p. 65). 
- * 

En septembre 17U0, lors de la signature de la pais avec les Iroquois a Montréal ou le Rat était 

present. Calhère avait offen une collier au. iroquois : « J -a i  wi avec bien de la joue les François que 

vous m-avez rendus. je vais écrire a u  Oulaouaks qu-ils ayent a vous rendre vos prisonniers. & qu'ils 

les anienent tous au commencement du mois cïaoh de 1-année prociiaiue. Je vous h i t e  tous a les 

venir querir, & à ramener les François qui sont restez chez vous. & les prisonniers des nations d'en 

haut. surtout la Gonkine qui est a Goyogouin » (La Potherie, H4S. t. IV, p. 169). Dans son audience de 

congé accordée aux ambassadeurs. il k a f l h m i t  sa volonté : [...] il dit que pour rendre cette pais 

plus autentique. il falloit que tous nos alliez se muvassent avec eu.. l'année prochne a un conseil 

gneral. qu'il enwyeroit pour ce1 effet chez toutes les nations pour les engager de ramener [es esclaves 

iroquois u (La Potherie, H4S. t. IV, p. 174). 

-%a question des prisonniers est fondamentale dans les négociations entre les Français. leurs allit% et 

les iroquois ; accepter de renietue un prisonnier a toujours été perçu c o r n e  un témoignage de bonne 

volonté ; M Je -y. repart le François. leurs senrimens [ceux des aaum Français. en parliculier ceux 



205 Le Chevalier de Callieres se contenta de les remercier d'avoir amené les 

prisonniers Iroquois, les assurant* qu'il ne rendroit point leurs Chefs Iroquois qu'iis* ne 

lui eussent rendu les leurs. 

Les ~uans~' ,  les ~ u t a ~ a m i s ~ ,  les ~askoutechs~', les Malhomins ou Folles 

avofness2, les ~mikois* & tes   ou te ouate mis^, s'y rendirent avec leurs prescris*, & 

-- - - 

qui détermineni les aEiires] : ils croyent tous que vous esm des trompeurs, qui ne !&mer! œ que c'est 

de tenir \.astre parole [... 1. Ils vous prennent tous pour des f o d  el pour des gens avec Iesquels il ne 

faui point parler, que par la huche de nos canons. Si vous aviez des pensées de paix. vous parleriez de 

nous rendre un de nos Peres et un François que vos gens ont pris depuis peu és emiron de Qu- H 

(Krlarions. 1657-1653, t. IV. p. 20). Par ailleurs de tout temps. el dam beaucoup de te% frangis de 

1-époque. les Iroquois sont &ri& comme des foutes. Qs menteurs et des bjpocrites dans leurs 

aifaires avec les Français et leurs ailiés. L'auteur de la Raiarion de 1652-1653 &ri1 : « [...I les iroquois 

soni~perfides;ilsnefontlapai~quepouruahirplusatmtageusemcilldansuneriuu\de~ ; le@ 

nous& u n g a n d p r o ~ d u f u l u r :  nousavonsdesiaeu hpisaveceuxetiis I~ont\iolée. Secunfesse 

que nous avons eu la paix wec CU\: ; mais je ne ->- si jamais il l'ont euë avec mus : car à \my dire. c'esloit 

nous qui les portions à la paix nous les pressiom et par presxs ei par ck longs mrzseils. Ils avoieni bien 

quelque inclinarion & s*allier des François ; mais ils w-oient horreur des Sauvages notanmmt des 

Algonquins. Ceus qui avoient les yeus merls comoisçoient bien que œüe paix n-esloii pas dans la parfaite 

idée des *ages P (tome IV. p. 17 ; pour &autres aenpies wir p. 17-74. lM8, t IV. p 5, 1653-1654. t. 

1V. p. 3 4  ; La Potlierie. H-IS. L. II. p. 134 : CharIevoL\; HDG:YE r. 1. p. 375). 

'A I'origine. les Puants (ou Ouinipegons. tc gens des eaux puantes ») \ivent à l'esl de la baie qui p n e  

leur nom (aujourd-hui Green Ba}.), dans la région acruelle de Door Peninsda, mais certains d'entre 

eu\: iront plus tard s'établir plus au sud, près de la mière Wisconsin, jusque dans l'Illinois. Us sont 

constitués de cinq clans. chacun lui-&me cihisi en deux parties. Cette nation que les Français 

rencontrent pour la première fois en 1634 voit au cours du siécle sa population diminuer 

mnsi&mblement en raison des épidémies et cies guerres avec dtautres nation des envhns. 

Honiculicurs. mais aussi pêcheurs et chasseurs, ils prennent une put importante à la traite des 

fourrures ii p m r  du XVIII' siécle quand lm population a augmenté (« Glossriire des noms de t r ibus 

indiennes m. dans DBC. t. II, p. scxk~ ; Saugrain, « Nowellc France. Ides et autres Colonies 

Fnnçoises n. p. 74). 

'"AU milicu du XWI' siècle, les Ouiagamis, ou Renards, comme on Ics appcllc a partir dc 1680, sont 

érablis au nord-esr du Wisonsin. près de la rivière Wolf; vers 1670. sous la pression des Lroquois. la 



majorité d-enm eus descendent au sud de la rivière Fos. Ils ont de bons rapports avec Iwrç \raisins. les 

Sauks, les Kicapow et les Mascoulem, avec qui ils partagent certaines couhunes, comme la culture du 

maïs, des haricots et ûes courges, ainsi que la chasse au cerf et au bison. La position qu-ils occupeni. 

presque au confluent des rivières Wisconsin et Mississippi leur assure un rôle d'intermédiaire dans la 

traite des foumires. Ii pratiqueM auprés des Français un commerce dguher, mais. à pariir de 1712, 

l e m  conflits avec les Sauteurs et d'autres nations de cette région forcent les Français à prendre les 

armes contre eu- et les relations se détériorent. Aprés cette &te, les Renards quittent leur territoire 

pour s'établir au sud de la rivière Wisconsin et dans l'état achiel de l'Io\+a. le long du Mississippi 

(« Glossaire des noms de fribus indiennes m. dans DBC. t. Ii, p. S . . - x l  ; « Appendice VI M, cians 

Lahontan. O. t U, p. 1232 ; Saugrain, a Nouvelle France, Isles et auues Colonies Françoises M. p. 75). 

 ans la première partie du XVTI' siècle. les Mascouîens, les Assistaeronons ou la Nation du Feu. 

vivent au sud h la baie des Puants (Green Bay), près de leurs aliiés sauks. renards et kikapous. 

Comme eus. ils pratiquent l'agriculture et s-adonnent à la chasse collective au gros gbier dans les 

Prairies. Dans les années 1660, plusieurs d'enue eus fondent avec des Miamis et des Illinois un village 

pks de la baie des Puants : quelques années plus tard d'aulres Mascoutens s'installent pius au sud sur 

la ri\iere Saint-Joseph. Ils se mêlent ainsi aux Miamis. au.. Kikapous et aux Renards et participent 

avec ces groupes a u  offensives menées à diverses reprises contre les Français et leurs alliés 

(notamment les Illinois. les (hitaouais et les Sauteurs) (« Glossaire des noms de uibus indiennes », 

dans DBC, L Ii, p. xxsiii ; N Appendice VI », dans Lahontan O, t. ii p. 1373-1224 : Saufpin, 

4 t  Nowelle Fmce. Mes et auues Colonies Françoises Br, p. 64). 

Y2.\fal17nnrin$ ou .\faloniinis \jent du mot ojibwé manomini. M peuple du riz sauvage (ou de la folle 

avoine). a est donnc 3 la nation qui. au .XVII' siècle. viwit depuis asscz longtemps. semble-L-il. &ris 

la région situ& entre le lac Superieur et la baie des Puanls. Comme le hsse  entendre leur nom les 

Folles LZ\,oincs vimicnt sunout dc riz sauyage, mais également de leurs cueillctrcs, de leurs clusses ci 

de leurs péclies. Les Français les renconirent vers 1650 et trouvent aussitôt en eus des alliés et cles 

parkriaires conunerciaus. Dans les conflits qui opposent les nations de certe région pendant la seconde 

moitié du sikle. les Malhominis sont une des rares nations a avoir consenlé la neulralité (« Glossaire 

des noms dis tribus indiennes n, dans DBC, L II. p. .m ; (i Appendice VI n, dans Lahontan. O. t. U. p. 

12 1 7- 17 1 11 ; Saugaia a Nouvelle France. Mes et autres Colonies Francpises ». p. 6 1). 
83 Les Amikoutk. ou Na-Pe* occupent Ics temtoires qui s'étendent dc la rive nord du lac Huron 

jusqu'au hc Népissing. a l'est. ils sont étroitement unis aux Sauteurs avec qui ils pariagent le temtoire 

er plusieurs traits ck civilisation, notamment le mode de subsistance, la chasse et la pèche. Comme 

trappeurs ou comme intermédiaires, ils participent égaienient a la traite des foumues auprés des 



210 Ounanguicé leur Chef parla au nom de touss5. Ii dit qu7iIs étoient venus à la voix de leur 

Pere, qu'ils n'avaient point écouté ce qu'on leur avoit dit de la maladie, parce que son 

corps ne faisant qu'un avec celui [207] de leur Pere, ils étoient disposez a faire ce qu'il 

voudrait, qu'il le prioit seulement d'avoir pitié d'eux, & qu'il leur fit donner à bon 

marché les marchandises, parce qu'ils avoient peu de Castors. 

215 Haouilamek, autre Chef Pouteouatemis, dit presque la même chose, & ils 

dejùnerent . 

Les Miamis panirent aprés. 

F m p s  qui nientionnent souvent leur nom dans les testes après 1650 (rc Glossaire des noms de tribus 

indiennes ». dans DBC. 1. ii. p. swii ; Saugain. « Nouvelle France. Ides ei mues Colonies 

Françoises P. p. ln. 
84 Dans la premiire moitié du XVTIc sikle, les Pothuadmis sont installés au s u d e  bu lac Michigan. 

niais hendent par Ia suite leurs territoires au sud et sur la rive ouest du même Iac jusqu'h Ia baie des 

Puants. Par Ieur culture et leur langue. ils s'apparenteni aux Sauuteurs ei aus Oumouais, mais 

contrairement a eu\ el à l'instar des autres nations de la région ouest du lac Michigan, ils pratiquent 

l'agicdture el la chasse au gibier dans les Prairies. Aprés avoir rencontré les Français pour la 

prenùère fois vers 1670. il prennent aussidt une pari Mporrante 5 la vaite des fourrures. Comme alliés 

poliliqm. ils participent auprés d'eus a u  expéditions de La Barre en 1684. puis a ceUe de Fronemc 

en 16% (« Glossarre des noni5 de tnbus indiennes », dans DBC, t. U, p. x.si.. : « Appendice V1». 

dans Lahonm O. 1. LI, p. 113 1-1732 : S a u m n  Nouvelle Fmce. ides et autres Colonies 

Françoises H. p. 78-79). 

"~ertainss nations, telles les Amikoués et les Illinois, n'envoient pas de diputés a Montréa1 a l'été 

1701 : elIes sont représentées par des ambassadeurs d'auues groupes. Des circonstances parriculieres 

comme la crainte dg la maIadie ont contribué de façon cemine a l'absence de ceriains députés. D'autre 

parl loues les nations ou bandes ne disposent pas nécessairement de bons orateurs ei il arrive souvent 

qu'elles doivent faire appel aux senices d'un autre groupe. comme I'e'cplique tat7tau : K II est rare de 

trouver des sujets qui remplissent ce poste [celui d'orateuri dignement ; a peine s'en uouve-t-il un ou 

deux dans rui diage. qui l'occupent d'une manière pasable ; souvent ils sont obligés de recourir à 

ceux des auues villages. et ils ne uégligent rien pour altirer ceux des éuangers qui sont capables de 

bien esercer cet emploi ei qui s'y sont fail quelque réputation D c41DSI. 1. I[éd. m, p. 89). 



Chichikatdo leur Chef, personnage d'un merite sinQulier, dont l'air ressemblait 

beaucoup à ces Empereurs ~ornains"q dit qu'ils avoient écouté la voix de leur Perq par 

220 le François qu'il leur aVoit envoyé de sa part, que cette voix leur avoit fait prendre la 

résolution de décendre, qu'ils étoient bien aises* de se trouver avec tous les enfàns de 

leur Pere, qu'ils n'avoient fait aucune f i c u l t é  d'amener les Esclaves qu'ils avoient pris 

sur les Iroquois : que pour marquer le desir qu'ils avoient de lui plaire, il en avoient 

acheté des particuliers de leur Nation, qu'il en étoit resté qu'ils n'avoient pû amener ; 

223 mais que son ~ere" 0110tlrio en seroit toûjours le &tre ; qu'au reste il ne remarquait 

pas que l'iroquois eût fait la même chose, puis qu'il ne voyoit point de leurs 

Prisonniers, que c'étoit l'ordinaire de cette Nation-là d'en agir de même8'. On [208] leur 

dit que l'on parleroit de cette affaire-ci dans un autre   on se il^^. 
Chichikatdo continua : (( Puisque notre Pere veut que la terre soit unie, & que 

230 tous ses enfans deviennent amisg0, voici un Calumet de Pak que je te presente, afin que 

tu y fasse &mer tous tes enfans, & l'iroquois que nous unissons a notre Corps, 8: que 

%es 1634. le jésuite Paul Lejeunc ctablissait cette comparaison entre les Amérindiens et les 

empereurs de I'.eitiquite : « Ces petits Damoiseau. qu'on voit ailleurs. ne sont que des hommes en 

peinture. à comparaison de nos Sauvages. J'ay quasi creu autrefois que les Images des Empereurs 

Romains representoient plustost I ï b  des peinws, que des hommes qui eussent jamais esté. tant leurs 

lestes soiil gosses et puissanies ; ni;ùs je 1.0 iq sur les épaules de ce peuple les restes de iules Cesir, 

de Pompée. d'Au,wte. d'Othon. et des autres que j'a) \leu en Fmce tirées sur le papier. ou relevées en 

des medailles » (Relations, l G 3 ,  1. 1, p. 77). Prés d'un sikle ptus rard, le père Lafitau se litrem de 

facon systématique a cet esercice de comparaison (MDS-1 ; voir aussi Charlevoix 3. t. 11. p. 632). 
8- Sur cene insistancc à présenter le gouverneur sous la figure & pére. voir supra. N lntroctuction ia. 

p. 84-85. 
un Voir supra. n. 78. 

S g ~ o i r  i11/5.n. Ign. 36 1 4  1 1. 

?La mctaphon: fnkpente de la terre unie ou du chemin aplani se trouvait déjà dans la Relation de 

1645-16% : « Le qualrieme fut un tesmoigag public de la reconnaissance de ioutes les bourgades des 

Annierronnons. de ce qu-Onoiitio avoit aplan?. la terre et reüq les coeurs n (Relarions, 1. Ill. p. 4' 7 ; 

pour d'auues exemples. voir La Potherie, HtS. L Iii. p. 66.209-1 10.1. IV, p. 6, 77). 



nous faisons aussi notre Frere : pour nous nous y fumerons volontiers les premiersg', 

n'ayant d'autre volonté que fa tienne. Je te prie d'avoir soin de tes enfans, & quoique 

quelques Chefs ayent relâché* a cause de la maladie, regardez-les neanmoins comme 

faisant toute la Nation. Fais en sorte que toute la Nation Miamis puisse se rassembler 

dans un seul endroitg2, proche* de la riviere Saint ~ o s e ~ h ' ~  ; reçois donc le Calumet. Au 

reste nous ne nous soucions guere des iroquois, car si nous fisons la Paix avec eux, 

c'est pour consentir à ta volonté ». 

Le Chevalier de Callieres lui dit qu'il le gardoit pour faire f h e r  tous ses enfans, 

B ii les fit déjùner. 

Les sakisg4 & les Pouteouatemis demanderent Audience le lendemaings. 

91 
<i Fumer pui~iblenrenr dans le niénie caluniet avec une narion, c'est ëtre dam une parfaire uuniori » 

(La Potherie. «Ternes et expressions des Sauvages », H-iS, 1. HI). 

'%ors d-une assemblée réunissant les Français et plusieurs nations cks Grands Lacs m u e  vers 1695. 

Frontenac maMfestait aux Miamis de Maramek insrallés au sud-ouest du lac Michigan. sur la riviere 

IlIinois. sa volonie de les voir s'unir a l'autre groupe de Miamis établi plus a I'est. sur la rivière Saint- 

Joseph : a Je ifeuAr croire. coninir rlous le dires. que vous n 'avez poinr d'autre volonré que la mirnne. 

Perrur vous a dir qu ?l/alluir kewr r~6rreJeu de Jlarnniek. & vous unw m v c  les autres .\fiamis dans un 

lieu ou iwous puissiez ilous opposer à l 'ennemi, & lui faire la guerre, je ne puis penser qu bu repos de 

mes en/an ; j e  n 'm puis venir à bout que par la desrnicrion de 1 'iroquois, & pour occcimplir nion 

dessein. !!Jaur que nies enfins s 'unisrcnr enscnible. a j n  de pouroir plus facilen~enr cxecurrr les 

ordres que je leur env-,erar [...j. Je iluus declare, mes enJans. que je ne croirai pinr que Irs Miamis 

sruiilrnr m Obrïr que lors qu ïlsfironr fous ensemblr le niëme feu, soir à la ril-iere Sainr Joseph ou 

dans quelqu aurrr lieu qui en soir proche. Je nie suis aprochk de 1 'Iroquois. & j 'ai des soldars à 

Kararahui. dans le forr qu 'on moit abandonne. Il faur que vous vous aprochiez aussi de 1 'ennemi 

pour m ?mirer. & avoir plus de/aciiife de f ~ r e  coup sur lui » (La Potherie, H4S t. IV. p. 6-1-65). 
93 La rivière Saint-Joseph est située au sudest du lac Michigan dans lequel elle se jenc. Cavelier & La 

Salle 1 constnrisii un fon a son embouchure dans les m é e s  1670 (Saugraul ic  Nouvelle France. Isles 

er autres Colonies Françaises », p. 90). 
')j Les Sakis ou Ousahïs occupcnt le territoire sinié à I~cmbouchure de la ntière a u  Renards. non loin 

de la baie dcs Puanis ; a partir de 1667, plusieurs Centte eu\: s'installent au pone de Chagouanugoa 

au sud-ouest du lac Supérieur. Ils parugent avec les nations de leur région d'origine. les Renards. les 



OunanMcé parla au nom des premiers, jettant deux paquets de Castors, 8t un 

de peaux passées*, au milieu de La sale : u Je viens [209I ici en crainte, par l'aprehension 

que j'ai que tu n'ayes du ressentiment* de la mort d'un François, qu'un jeune étourdi de 

245 notre Nation a tué dans un choc contre ~ce io ins~ .  Cependant comme tu es un bon Pere 

j'ai hasardé* de me presenter devant toi. Notre esprit s'est égaré à l'aspect* de 

plusieurs personnes mortes dans les chemins que les oiseaux rongeoieat, qui étaient 

venus de Montreal, & comme nous nous sentions coupables, nous avions sujet 

d'apprehender un châtiment proportionné i notre crime. Ouabisliamon, un de nos 

250 Chefs, fut si efhyé de les voir répandus à droit & à gauche, qu'il n'a point voulu courir 

risque dc décendre, & de même fait tous ses efforts pour nous faire retourner sur nos 

pas97. Nous venons donc avec toute la so~mission possible sur la parole que tu nous as 

fait porter que tu leur pardonnerois98i,. 

Kilmpous et les Mascouiens. plusieurs mi rs  de civilisxion comme la cuiture du -S. des courges el 

des haricots ainsi que la chasse, qui leur assurc une place dans le réseau comnlcrciai français. Dans les 

conflits qui éclatent pendant la seconde moitié du .X'F'iIesiècle enire certaines nations er. plus t d  

enue les Français et les Renards. ils derneurcnt toujours alliés a ce dernier groupe. mais leur 

enggmelu ciam les guerres est moins important En 1733. ils accueillent cependant des réfugiés de la 

nation des Rcnards et. avec eu.. ils se déplacenr vers le sud-ouest. au Mississippi puis en Iowa 

(K Glossaire des noms de tribus i n d l e ~ e s  v. ciam DBC, L U p. XI ; ;« Appendice VI m. dans Lahonm 

0.1. ii. p. 1233 . Saugraii~ V. iVouvellr Fraim. Ides et aulres Colonies Françoixs W. p. 83). 

''Lc 2G juillet. 

%Nous n'avons trouve ce nom mentionne nullc part aiIlcurs, mais, &après les e?iplications de 

Chlevois  (voir ~n/rn. a 98). Sceioins désigne ïTaisembl3blernent un Siou  ou peut4tre est-ce une 

défommion du nom de cette nation (« un choc conue [les Sioux] »). 
9- Si l'on désigne généralement les nations des Grands Lacs comme l'une des trois forces en prknce a 

Monuéai en 170 1. il ne faut pas s'imaginer qu'elles pamgeaient nécessairement les memes ick% sur 

l'alliance française et la pki avec les iroquois. LI y a depuis longtemps ch= 113  nations d'en haut de 

nombreuses divisions a ce sujet et les kénements des années 1695-1701 ne contribuent qu'a accentuer 

ces dissensions. Toutes les nations ei h d o m  n'ont ps la mème conception de l'alliance avec les 

Français et. dans les cas e-wêmes, certaines t e n u e  elles s-y opposent farouchement alon que &autres 

en sont les promoteurs. Le meilleur esemple esi celui des Hurons dont le sous-groupe pro-fiançais. 



Le Chevalier de Callieres répondit qu'ii pardomoit aux Sakis a cause de la 

255 conjoncture presente, mais que si cela arrivoit une autre fois il ne pourroit s'empêcher 

de les en punir 

ûunanguicé reprit la parole en ces termes : 

(( Nous voyons bien que tu es un bon Pere d'oublier le passé ». 11 fit mettre un 

[iiol petit Esclave parmi les Castors & continua : « Voici une petite chai? que nous 

zm t'offrons, nous l'avons pris dans un pais'00 où les Peuples vont à ~hevai'~'.  Nous 

essuions la natte teinte du sang'02 de ce François en te le consacrant. 

Fais ce que tu voudras. Nous renonçons & desavoüons presentement 

Ouabiskamon pour un des Chefs de notre Mion. ii nous a menti quand il nous a fait 

représente par le chef Kondiaronk s'opposait depuis longtemps a u  disciples du Baron un chef 

favorable à 1-alliance coiumerciaie avec les iroquois et les .4ngiais (Havarci, La grande paix de 

.\lun~rt;al clr 1701. p. 89-92. 130). Dans le cas présent. le fait qu'ûuabiskamoa un chef saki. ait refusé 

dc se rendre à Montréal ne prowe pas qu'il ait été a la têtc ou ait fait partie d'une faction non 

favorable à l'alliance française. Les proles prononcées par Ounaguicd (voir infia. Ign. 262-266) 

laissent cependant comprendre qu-Ouabiskamon entretient un certain doute nir l'honnêteté des 

Français et que son retrait de l'ambassade qui se dirige vers M o n W  n'est p dû uniquement à sa 

crainte dc la nialadie. 
YJ Le ieh3e de Charlevois fournit yuelqucs prkisions sur les circonstances de cet incident pour lequel 

ICS Sakis implorcut 1s pardon dc Calliérc ; a Le jour suitant Oiianguic~ &niatida uuc audimcc 

pniculiere au Cltevaiier de Callieres, g! l'ayant oblenuë. il lui piiesenta les Eputés des Sakis. Ces 

Saut-ages avoient fait la guerre aus Sioux nialgr6 la dcfcnse, & un François avoir etc tué par un de leur 

Park Ils avoient e n y e  demander pardon au Gouverneur e n é n l .  qui le leur amil accorde sans autre 

condition, que de nc plus retomber dans la r n k  faulc : leurs Députes voulaient le remercier & cette 

m e .  & lui faire des présens pour couvrir le Mort, & avoient prié Onanpicé. qui étoit fon agreable 

aux François. de les introduire fi (CharltxoL~ H D G X  t. t.. p. 775). 

%n enfant. 

''%es Espagnols chi Mesiquc (N.D.A.). 
11J1 Ce sont les Espagnols qui ont in~roduii le cheval en Amirique (Encyclopédie. t. III. p. 300). 

lu'« Serroyer une natr2 reine de sung, c ksi appaiser la douleur que l'on a des personnes ruees in 

guerre n (La Potherie. «Termes el espressions cies Sanages H, H4S. t. LII). 



accroire que tu nous donnerois des medecines* pour nous empoisonner. Ne le regarde 

265 donc plus comme Chef, & ne le reçois point d'orénavant sur ta natte, s'il est assez 

hardi* de vouloir y venir fiirner'03». 

On Ieur témoigna la reconnaissance qu'on avoit du present qu'ils faisoient de 

cette petite chair qui paroissoit bien dliigée, ayant le visage dans sa robe de Castor, 

s'imaginant qu'on doit  le faire mourir, en represailles du François. hlais quand il 

270 entendit qu'on leur remettoit entre les mains, il commença à lever la tête. 

On jugea bien qu'on Ieur feroit plaisir de leur laisser la liberté de le rendre a 

queiqu'un, & d'ailleurs c'étoit une ame que I'on mettoit en état de pouvoir se [2i i ]  

sauver un jour, on leur dit que quelqu'un pourroit l'acheter, & qu'ils étoient les maîtres 

de ie vendreiw. 

275 Pour ûuabiskamon, on promit que l'on n'auroit plus de consideration pour 

luiio5. 

Ounanguicé fit retirer* l'Esclave du paquet de Castors, le fit remettre à sa place, 

Lk parla encore en ces termes : 

« Cette petite chair que nous te donnons n'a aucun raport avec la guerre que 

280 nous avons avec les ~ r o ~ u o i s ' ~ ~ .  Ouabiskarnon a une 6Ue de leur Nation que nous 

t'amenions, mais il l'a ramenée avec lui, il pourroit bien l'épouser ». 

m. : 
'--,* Yrepamr lu narre pour quelqu ' ~ I I .  c 'HI érre prd dr? le recmorr c h c  soi. Fumer sur la narre. c 'est 

joüir d Une proJionde poix » (ibid. ). 
t CU Chez la pluprt des nations amérindiennes, le prisonnier de guerre sen d'abord a remplam un des 

gucrricrs mon au combat ou capniré par l'enncnü. Quoique souvent le prisonnier est torturé et niis à 

mort. il est en d'autres ocasions mis a h disposition du groupe qui l'a capturé ou d'une famille 

chcrchant a obtenir réparation pour la penc d'un de ses membres ; l'un comme l'autre est alors maiuc 

du son résemé au capuïqui est souvent adopté par le groupe ou la Eamille. ou encore confié à d'autres 

membres de la nation en échange dc niarchandise (voir notamment Trigger. Les enfants d :4araenrsic, 

p. 52-55). 
lu%' ' - original pone : « I'on auroit plus ». 

la fin du sikle, ta t rke  entre les Iroquois et plusieurs nations de Grands Lacs (dont les Sakis et 

les Potéouaténiis représentés par Ounan,@cé) est encore. semble-t-il trop récente pour qu'on oublie 



On exhorta Ounanguicé de se charger de cette Iroquoise & de la ramener 

l'année qui vient ; & ils déjûnerent 'O7. 

Les Arnikois entrerent ensuite, un Chef Outaouak paria pour eux. 

255 Ils ne proposerent que la liberté du commerce 8: le bon marche des 

marchandises, leurs Chefs devant arriver dans quelques jours qui pourraient porter 

quelque parole. Ils firent valoir la consideration qu'ils avoient euë de ne pas traiter avec 

les François qui étoient dans leur quartier, ny d'aiIer chez les Anglois qui leur vendoient 

à meilleur rnar~hci'~~. 

290 Le Chevalier de Callieres leur dit de faire comme les autres qui alloient visiter 

[212] les magasins, ils firent leurs presens*, & ils dejûnerent. 

les longues guerres qui leont préçédee. En effet. les attaques violentes entre les Iroquois et les nations 

d'en haut n'avaient \-raiment cesse que quelqucs mois avant la rencontre de la Grande Paix. En 1696, 

les Potéowérnis et les Outaouais avaient inflige a u  Tsonnontouans des pertes assez considérables : 

leannée suivante. avec les Sakis et les Hurons. ils tuent plus de cent Tsonnontouans. L'amée 1698 

n'est pas moins dilIicile pour les Iroquois qui perdent encore prés d'une ceniaine de guerriers. En 

1699!1700 enfin c'en au tour des Miamis et cies iiiinois de faire périr cinquante Iroquois ; 

Counemanche. ambassadeur français dans la région des Grands Lacs. constate a ia même date que les 

PoutéouatEmis. Ics Sakis et les iLlascoutcns sont aussi du mouvement (Havard La grande pars de 

.\fon!rk?I de 1701. p. 104-105. 120). 
11,- Apks avoir brici-ement décrit cette (4 audience partidière )) entrc Ounanguick et Callièrc, 

Chrlevoi\: résume les quelques rencontres suivantes de la façon suivante : a Plusieurs autres Chefs 

\.oulurent aussi avoir des audiences secrettes, & le Général n'en refusa aucun. Quelques-uns nc 

laisserent pas de l'embarrasser un peu ; mais quand il se voyait pressé, il se tiroit d'affaire par des 

pronlesses, & par ses rnanieres douces & engageantes. C'etoit un & ses grands taiens. surtout il n'en 

congedioit aucun. qu'aprés l'avoir bien regaie » (CharIrnoix HDG:%: t. II, p. 375-276). La Potherie 

n'insiste pas vraiment sur les diff~cuités rencontrées par Caiiière qui, au reste. n'est pas présente 

comme quelqu'un qui sans cesse panient à se « tirler] d'affaire ». mais plutôt conune le specuteur 

presque passifde I'enireprise de justif~cation à laquelle se livrent les Iroquois tout au long cet épisode. 

'"Voir supra, n. 74. 



Les Outaouaks demanderent dans ce moment une Audience* particufiere, sur 

quelques petites affaires qui leur étoient survenuës*. On en fit entrer une trentaine. Jean 

le Blanc parla ainsi : 

295 u Nous ne voyons pas que tout ce que tu nous as promis hier sur ce sujet se soit 

executé. II n'y a en tout qu'une chose qui ait réüssi, c'est que personne n'a voulu nous 

donner a boire de l'eau-de-~ie'~~ ; mais quand tu nous parle qu'on nous donnera les 

marchandises à bon marché tous les Marchands nous disent : est-ce que le Chevalier de 

Callieres est maître de notre bien? Us ont raison, mais accommode cette atfaire, car cela 

300 nous embuasse bienIL0». 

Ounanguicé demanda audience l'aprés-dîne* au nom de sa Nation. i l  jetta un 

paquet de Castors & dit : a Mon Pere je suis venu seulement pour écouter ta parole ;je 

suis cause que toutes les Nations du lac ~uron '"  sont décendu~s'". 

'"'La Potherk x montre ici bien peu prodigue en commentaires au sujet de ce discours de Jean Le 

Blanc ; il rclke a peine les difficultés soulevées par l'orateur outaouais : M [...] une -4udience 

pmîculiere. sur pur/ques petires aflairrs qui leur étoient survenu& )> ( I p .  191-293. C'est nous qui 

soulignons). Cliarlevoi~ nianifestera moins de retenuc : N Jean Ie Blanc fut celui. qui lui donna plus de 

prine. Ce Sauvage avoit beaucoup d'esprit. & quoique fort affiectiod a la Nation Française. il %oit 

p h  clair qu-il n'eùi été à désirer dans uiie afihire de ceiie conséquence. ou il fàiioii passer bien dru 

choses. & laisser baumup a faire au tems % a u  conjonctures » (Chle\-ois. HDG.\%. L ii. p. 776). 
I I I  Ripani ck parr et d'autre de la Frontière actuelle entre le Cana& et les États-unis, le lac Huron 

cornniunique nu nord-ouest avec les lacs Supérieur et M i c h i p  et  au sud avec le hc Sainte-Claire. 

qui s jate lui-mème dans le lac Éni.  Sa longueur est de 510 km et il fait 59 500 kni' de surface (Le 

Petit Roberi 2. p. 884-885 : voir aussi Saupin. « Nouvelie France. Ides er a u m  Colonies 

LI' -Bizn qu'on n'en connaisc pas tous les dcrtails. l'action diplornatiquc d'Ounanguicé auprès de 

plusieurs miions des Grands lacs a été, scnible-1-il, relativement iniportantc. A pan les -4mikouds et 

les !t4ississ3gués. installés 3u nord du h c  Huron les nations que ce chef représenie a Montréai en 170 I 

viennent de l'ouest et du sud du lac Michigan (les Puants, les Outaga- les Maskoutcns. les 

1M3lhomins ou Folies avoines les Pouteouatemis. les Sakis et les Illinois). 



Le François que tu nous as envoyé le sçait. J'ai donné tout ce que j'avois de 

305 marchandise pour faire décendre les Islinois ~askoutechs~  13. Je suis presenternent bien 

embarasse, car le Chef des Islinois que je t'amenais est mort aux ~dumets"', je te 

demande une grace pour récompense de mon obeïssance. Pmot est mon corps, je te 

prie de me l'accorder. Les Maskoutechs l'ont pillé iorsqu'il porta Ia parole de ton 

Prédecesseur, ils ont de l'esprit, ils veulent le satisfaire*. Je me charge de cette 

3 10 aff.e-l& je le ferai dédommager de ce qu'ils lui ont pris'15. Ii m'aidera chez toutes les 

"fLe vocable Illinois designe l'ensemble cies groupes amérindiens établis sur le large territoire au Nd- 

ouest du lac Michigan le long du Misussippi. enue les rhieres Ohio et Illinois. On a également donné 

ce nom à quelques communautés installées p l u  au nord au haut de la riviere des UIinois non loin des 

territoires miamk kikapous et mascoutens. C'est   rai semblable ment I'un de groupes que la 

Potherie nomme ici iliinois Maschoutech. Les Illinois, dont les principaus groupes sont les Kaskakias. 

les Cahokias. les Péorias, les T m r o i s  et Ies Metchigam& \ivent de la culNe du maLs. des haricois 

et des courges ainu que de la pèche, de la chasse et de la meillene. A panir de 1673. daie de leur 

première rencontre avec les Français. ils prennent une part importante à la m i t e  des fourrures auprés 

de ces nouveaux alliés qui ne tardent pas a ktailer nir leurs territoires des forts el des postes de tmite 

permrinenis. A cette mëme époque. ils enueni en guerre contre les iroquois et. peu aprés. conue 

plusieurs nations de l'ouea elablies de l'auue côté du Mississippi. notamment les Missouris. les 

Osagss. les Quapaw- et les Panis. À panir du XC?IIe sikle. à la suite & leurs nombreuses guerres et des 

épidémies qui les W e n r  les m o i s  voienr leur population diniinuer considérablement : en 1 W. ils 

sont emiron 700 (<< Glossaire des noms de tribus i n d i e ~ e s  ». dans DBC. t. Ii p. xssi ; Appendice 

W Y. dans L a h o n ~  O. t. LI. p. 1119-1220 : Saugmia K NoweUe France. Ides et auues CoIonies 

Franqoises n, p. 45-46), 
Il.( Vraisemblablcrncnt, le saut des Calümcts fi sur la mière des Outaouaa, a so iwte  lieuifs de 

Montreal. dans la Nouvelle Fmce. L'on y rencontre sontent des Iroquois en tems de guerre, ce qui en 

rend les passages fori dmgereus » (Saugrain, « Nouvelle France, Ides er autres Colonies Fmçoises », 

p. 72-23). 

"S~unanguicé fait sans doute réference ici a l'incident sun-cnu vers 1695 que raconle la Potherie dans 

le deuGème tome de 1-His~oire : On vit Perrot sur Ie pin! d'êm briile par les Maskomhs. qui 

avoient reçii tant de bienfaits de sa pan. Cerie nation insatiable de tout ce qu'elle voyoir, l'envoya prier 

de venir uaiier du castor a leur \illrige. un chef des Pouteouaiemis l'accompagna. A peine y fut4 avec 

si\: François que l'on se rendit maiue de toutes l e m  marchandises : ils eurent plus &inhumanité pour 



Nations quand je voudrai autoriser* ta  paroIe. C'est le plus consideré de tous les 

François qui nous ait été envoyé. Je n'ai rien aporté avec moi, ny mes jeunes gens. 

Nous sommes venus sedement pour l'écouter. Si nous avions de quoi ce seroit pour 

lui'"%. 

3 15 Le Chevalier de Callieres leur répondit qu'il feroit réponse à leur demande, & lui 

fit donner à boire & a rnanser. 

Les Hurons du quartier des ~iamis"' entrerent. Quarante-Sols leur Chef parla 

en ces termes : 

lui que pour le dernier de leurs esciaves. C-esi une masime parmi toutes les muons de d 0 ~ e r  aux 

prisonniers les premiers morceaux de ce que 1-on mange. mais ceux-ci affectoient de ne lui rien 

donner. Un de leurs chefs ne pût s'empêcher de se plaindre qu'il n'auroit pas la force de souf3hr le feu 

s'ils n'avaient pas plus de soin de lui : iIs uouioient le sacrifier a u  manes de plusieurs de leurs gens 

qui avoient été tuez &ns plusieurs occasions. ils disoien1 qu'il étoit auteur de leur mon. Un merrier 

qui lui vint prononcer son m i t  lui dit que I'on avoit voulu le brùler dans le village, mais qu'une partic 

ne devoit pas Erre témoin de cette esecution. Tu partiras. disoit-ii. au soleil le\pant, ni seras suivi de 

prés. & a midi tu seras brüié dans la campagne- ni es un sorcier qui nous a fait mourir plus de 

cinquante de nos gens pour MCi';faire a w  ombres de deux François que nous avons tuez a Chikagon. Si 

tu t'ctois range sur deus seulement nous n'eussions rien dit. car le sang doit etre payé par le sang. mais 

tu es trop cruël. tu vas donc être ia iictime qui leur sera immolée. ii fallait bien de la constance dans 

une si terrible conjonciure. Lc chcfpoutcouatcmis chanta aussi la chaason dc mon la veille & &part. 

& on les fit sortir le lendemain du tillage avec les au= François, qui plaignaient leur mauvaise 

destinée. Pendant que 1-on s'amusoit dans le village a P r e  le panage de tous leurs Sets ils avancerent 

un peu dans un chemin fraye. puis ils s'atiserent de faire plusieurs iàusses routes sans se quitter de 

\Ge. On détacha aprés eu\: des guerriers qui ne purent suivre leur pine » (p. 784-286). 

"% fermeture dis postes & traite dans la région des Grands Lacs à partir & 1695 entraîne le dépan 

de Nicolas Perrot qui s'établit alors dans la colonie, sur sa terre a Bécancour. Sa présence parmi les 

nations de l'ouest semble avoir été appréciée de beaucoup de chefs amérindiens (voir infra. 

« .4ppendice 1 », p. 248-7.19). 

"'ce groupe de Hurons est installé sur le bord de la rit-iere Saint-Josph, au sudest du lac Michigan. 

depuis au moins h fin de l'année 11694. Dirigé par le chef le Baron, principal représentant de la hction 

huroane pro-iroquoise, il s'oppose aux Miamis afin d'obtenir le d e  d'intermédiaire dans h Lraite 



cc Mon Pere, dit-il, nous venons te dire notre pensée sur ce que tu nous as dit 

320 que tu garderois les prisonniers Iroquois que nous t'avons amené, jusqu'a ce qu'ils 

ayent rendu les notres. C'est la pensée du Rat & des hliamis avec qui nous ne faisons 

qu'un Corps ». 

On fit venir les hfîamis pour savoir s'ils &oient du même avis. Chichikatdo [ z ~ ]  

dit : (( Quoique souvent les hommes étoient de sentimens* contraires, nous n'avons 

325 cependant qu'une même volonté avec les Hurons qui ne font qu'un Corps avec nous, & 

nous te disons de renvoyer incessamment les prisonniers Iroquois. S'ils ne nous rendent 

pas les notres, c'est un reproche que nous leur faisons ». 

Le Chevalier de Callieres leur dit qu'il demanderoit aux Ailiez ce qu'ils en 

penseroient. 

330 Les Outagamis prirent seance*. Noro, ou Ie porc-Épie, leur Chef, presenta un 

paquet de Castors. Je suis venu, dit-il, pour obeïr a ta voix. Le Sauteur m'a hié ; ma 

Jeunesse voulant s'en venger a été arrêtée lorsque tu nous as invité de venir t'écouter. 

Je te demande que tu m'octroye une grace. Perot est notre Pere, il a découvert notre 

terre, il nous a donné de l'esprit, & nous a ensuite abandonnez. Nous sommes 

535 presentement sans esprit. Nous te Le demandons afin qu'il nous en donne1'*. 

Donne-nous une ~obe-noire"" & un ~ ~ o r ~ e r o n ' ~ ' .  On nous a f&t entendre que tu nous 

entre les muons des Grands Lacs. les lroquois et les .4n#ais [Trigger. Les enfmfs d :-ia~arnlsc. p. 

81 1-811). 

' lS~'oir supra, n. 1 16. 

"%In Jesuite (N.D.A.). 

'"'A la fin du DW sikle, même si la plupart d'entre eus conmissent dcpuis longtemps l'usage 

du métal. les Amérindiens demeurent encore ués dépendants des Français (ou des Européens). puisque 

contrairement a ceusci. ils n'ont pas acquis les techniques de fabrication des produits qu'ils utiliseni : 

« [...] les deus sociétés en présence [les .berindiens et les Européensf n'ont pas les mêmes possibilités 

de reproduire chez elles les emprunts technologiques issus de ['autre société. Les Européens. outre 

I*acquisition de connaisances géographiques. bolaniques et zoologiques, empruntent des -4merindiens 

mocassins. raquettes. canots et vaines suvages. Le Blmc n'Ment pas qu'un nouveau produit. il peut 

s'approprier en mème temps les techniques de production des emprunts [...]. L'inverse n'est pas vrai. 



accorderois ce que nous te demanderions. Nous avons étouffé dans cette esperance 

notre ressentiment* ; car tous mes gens m'ont chargé de te demanpis]der Perrot, & un 

Forgeron qui puisse accornoder* nos haches & nos armes, & nous aiderons la 

340 Robe-noire à se bâtir. je ne crains point ie Sauteur, mais je t'apreheude : quand ma 

Jeunesse a été en guerre chez lui, eile a toûjours triomphé ». 

On envoya querir* Ouabangué Chef des Sauteurs, qui vint avec d'autres Chefs. 

On lui fit dire que les Outagamis se plaignaient beaucoup de sa Nation. Ouabangué se 

défendit que I'Outagamis eût été tué par les gens de son quartier ; iI dit qu'il &oit vrai 

315 qu'ils avoient eû autrefois de grands démèlez ; mais qu'ils avoient cessé tout Acte 

d'hostilité depuis longtemps'"', qu'il falloit que ce Cussent les Sauteurs de 

~ b a ~ o u a m i k o n ' ~  : qu'il avoit appris que les Outagarnis avoient tué l'Automne derniere 

un Sauteur du même endroit, que toute la Jeunesse s'étant voduë soulever pour en tirer 

vengeance, leurs vieillards les avoient arrêtez ; cependant* qu'un étourdi de ce même 

350 lieu étoit parti a la dérobée avec quelques-uns de ses camarades qui avoient fait ce coup 

sur I'Outagarni. 

L'.Amérindien qui acquiert des ourils de métal ne peut s'approprier en même temps les techniques de 

production du melai. Par esemple. les Hurons mivent bien a réutiliser le vieux fer ou le vieux cui\-re 

pour en faire, @ce au recours aus lieilles techniques de travail & ia pierre. des grartoirs, des pointes 

de fléche. eic.. d s  ils resteni inupables de produire el de fondre le fer. ou de le travailIer 3.13 

maniere dii forgeron r? (Delâge, Le pays renversé, p. 143). 

 es conflits entrs les Saureurs et les Outagarnis dursnt au moins depuis le début des a n n b  1680. 

Pendant cette Wriode, les fréquentes anaques qui miennent  de pan et d'auue viseni habihreiienient a 

récupérer des capt& pris par 1-ennemi ou, comme le remoignent les discours d'Otmnpicé et 

d'Ollabansé, à venger un meurue. L'alliance provisoire entre les Saurew et les Sioux ne fait en outre 

qu'augmenter les tensions avec les Oulagamïs et leurs alliés (entre auues. les Kikapous et les 

Mascouteu) : sur ces conflits, voir La Poîherie. H-lS, t. K notamment p. 15 1ss. 166% 1 12-2 13.22 1. 

294: 725s .  

' " ~ a  baie de Chagouamigon est situ& au sud-ouest du lac Supérieur : sur sa rive se uoinait une des 

plus importanies cornmumutés de Sauteurs (voir supra. a 6 1 ) .  



Le porc-Épie répondit qu'il n'étoit pas vrai que ses gens eussent fait coup sur le 

Sauteur. Que pour lui il avoit été chez les Sioux, dont il en avoit tué quarante, [216] qu'il 

n'y avoit personne de leurs voisins qui eussent fait d'autre coup ; & qu'il falloit que ce 

355 fissent les Sauteurs mêmes qui eussent tué par mégarde un des leurs, dont ils auroient 

caché la mort. 

Ouabangué reprenant la parole dit que I7Outagarni avoit raison, puisque la fléche 

dont avoit été tué le Sauteur, n'étoit pas de la fkçon de celie des Outagamis. Ils ne 

laisserent* pas de boire & de manger ensemble, comme s'ils eussent été les meilleurs 

360 amis. 

Apris que l'on eût eû cet éclaircissement1", sans autre décision les Députez des 

froquois entrerent d'un grand sang froid'". 

Tekaneot se reveiliant un peu en Iui-mème parla ensuite. Son discours ne roula 

que sur l'impossibilité où ils avoient été de pouvoir amener aucun Esclave de nos 

365 Niiez, parce qu'ils n'étoient pas &tres de leur Jeunesse. Ajoûtant qu'ayant été pns la 

plûpart tout petits, ils avoient ués peu d'idée de leur patrielz5 ; que c'étoit là un grand 

obstacle pour se resoudre à s'en retourner. 

'%ar lcvois  ajoute certains détails sur ccnc dispute cntrc Ounanguiai et Ouabangué décrite par la 

Potherie (Ign. 330-360) : {< Les Outapuis detxunderent un Jesuile : ils direni qu'ils n-avoienl plus 

d'csprit. &puis quc Pcrrot Ics moit quine% & quc Ic lliissionnairc Icur cn domcroit. Ils se plaignirent 

ensmte des Sauteurs. & ceux-ci ayant recriminé. la dispue auroit été fori loin si on n'eût trouvé le 

secret d'engager les Parties à suspendre leur animosité jusqu'à la conclusion du Traite de Pais. aprés 

laquelle on leur promit de leur rendre justice à tous » (Char1evoi.x H D G X  L LI. p. 276). 
124 Voir supra. n. 15. 

'"chez les Amérindiens, précisément chez les Itoquoiens, les prisonniers ne sont pas 

systématiquement niis a mort. Quoiqu'ils puissen1 recevoir pour un temps de mauvais traitements 

(insultes. esclavage. torture physique. etc.). ils sont habituellement adoptés par les familles el peuvent 

ainsi devenir des membres du groupe au sein duquel ils se trouvent. Très souvent comme le laisse 

entendre Tekancor. les captif3 s'assimilent compIèiemeni au groupe et en adoptent la langue et les 

coutumes. C'est le cas. pour ne donner qu'un eseniple, de nombreux Hurons qui, lors de la destruction 

de la Humnie, vers 1650. sont pris et adoptés prir les iroquois ausquels ils se fondent assez rapidement. 



Ces raisons étoient, Monseipeur, trés-mauvaises'26, puisque les Miamis avoient 

forcé leurs Prisonniers de les suivre ; mais comme on leur témoigna la surprise où [2171 

370 pouvoient être les f i e z  qui avoient amené les leurs, ils parlerent long-temps entre eux 

tout bas. iis dirent à la fin que nos Ambassadeurs leur avoient parle foibIement sur 

I'article des ALiiez, & qu'ils ne s'étoient attachez qu'a reclarner nos ~ran~ois '"  ; on 

trouva a propos de mettre cet oubli sur Maricour, Capitaine des Troupes, qui &oit le 

Chef de cette députation, 22 Joncaire se chargea de la part du Chevalier de Callieres de 

375 s'attribuër i lui seul cette faute. ii le fit, & leur dit en même temps qu'étant leur Fils 

il en a été ainsi de plusieurs autres prisomiers provenant des autres nations alliées des Français (voir à 

ce sujet, Trigger. Les enfin& d*Aauentsic. p. 54-55,875-837 ; Delige. Le p m s  rrniwsk. p. 730-733). 

A Québcc. en 1699. lors &une renconue entre les Français et Ies Iroquois, Massias, parlant au nom des 

Cinq-Nations. esplique de la même façon le fait qu-il ne peut assurer au gouverneur la restitution 

entière des prisonniers : « Je viens vous dire que je vous rends vos esclaves ; mais comme ce sont des 

gens que j'ai adopié pour mes ire= oncles & neveu. je ne peu.. les forcer a venir ici auprés de vous. 

f -est pourquoi je vous deniande quelqu-un pour tâcher de les y engager (La Potlierie. H4S. t. HI. p. 

175). A W e n t a a .  à peine deus mois avant la renconue de l'été 1701. Teg;inissorens. le chef 

ornontagué, offre a u  ambassadeurs B-as et Le Moyne de Mancoun un coilier contenani ia niëiue 

mise en grde : « Teganissorens le vint trouver Moyne de h4aricourtl avec un coIlier d'une 

grandeur emordinaire. pour l'engager de faire reîlesion qu'eux anciens n'éfoieni pas toui B fait les 

mitres des esclaves. qui étant adoptez en des familles sont hors de h juridiction des anciens. & 

dépendeut riniquenienf de ceux qui leur ont donné la vie » (La Pothene, LUS, 1. IV, p. 19 1). 

' 2 6 ~ - e s t  également l'avis de Charlevois : Dans le même tems Teganissorcns déclara que les François. 

qui étoienl dans son Canton, y ayant tous été adoptés. & la plûpart s-y emr maR& leurs Parens ne 

vouloieni poini entendre a les relâcher [...]. Ii eûl été inutile aux Ambassadeurs de repliquer, il leur 

fàiiut se conienter de cette exuse. toute mauvaise qu'elle étoit » (Cliarlevok HDG-W, 1. U. p. 273). 

"- ans son mémoire à Pontchanmin, la Potherie écrit : « Ils s'entreparlèrent tous ensemble asse7. bas 

et dirent a M Joncaire qu'il ne leur aurait pas plus coute de nous rendre nos alliés que nos Franpis 

que M. de Maricour ne Ieur en avail pas parlé (infia, « Appendice II n. p. 263). 



adopif ** il sembloit qu'il doi t  porter le fardeau de tout ceci, les priant de lui donner 

les moyens de se tirer d'une conjoncture aussi embarassante que 

Ils se wnsulterent long-temps dans le particulier*. On remarqua qu'ils &oient 

fort ernbarassez, l'affaire étant de plus grande consequence qu'ils ne I'avoient crû. 

350 Après avoir pris langue, ils dirent qu'ils &oient prêts a donner toute sorte de 

satisfaction. Que si nos Alliez qui avoient de leurs gens parmi eux, y vouioient venir 

avec des François, qui seroient témoins de toutes choses, ils verraient de quelle maniere 

ils s'y prendroient : qu'ils encourageroient les Prisonniers de s'en der,  & qu'ils les 

con[zis]duiroient eux-mêmes tous en leur païs ; pour preuve de la sincerité avec laquelle 

385 ils agsçoient, ofFrant aussi des 6tages13'. 

1 3  Louis-Thomas Chakn de Joncairc est capturé par les Iroquois tsonnontouans qui I'adopient comme 

un des leurs vers 1690. lui donnant Ie nom de Sonnonchiez (voir infra. N Appendice 1 1). p. 240-2411. 

'% tesi2 du mtmuire dit : a On tacha de replatrer cette mauvaise affaire. M. de Callieres dit pour cct 

effet a M. Jonwire de prendre cet oubli sur son compte pour meme a cou\'en Maricour qui sçavoit fort 

bien ce qu'il faisoit q w d  il ne reclsm pixi nos allies. M. Ionaire se charga [lui] seul de cette faute 

& la pan dc M. de Callieres. [ i i j  leur dit que se voyant leurs fils adopiifil sembloit qu'il alloit porter le 

fardeau de ce contrerems les priant de lui donner les moyens de le tirer d'une conjoncture aussi 

embarrassante que ceiie la » ( i n f i .  Appendice II », p. 764). Cliarlevoi~ parle a mots couverts : 

« Joncaire. qui étoit présen& & a  qui M. de Callieres donna à entendre qu'il ne lui feroit pas plaisir de 

s'escuser. se leva B dit qu'il avouoit sa faute : mais qu'il prioit les Tsonnonthouans. ses Freres, de 

1-aider a la réparer )) (HDG.\'F, 1. iI. p. 276). Contrairement au tesle de I'Hisroire, celui du mémoire de 

la Potheric met en relief la droiture de 1-ambassadeur Joncaire dans cette aaaire et le rôle de bouc 

émissaire qu'il a injustement tenu lors de k rencontre de 1701 : M. de Joncaire de son côié qui avoit 

été détaché par M & Maricour a Tsonnontoiian s'aitacba uniquement a u  ordres qu'il lui avoit donne 

de retirer les français. Je dirai a sa gloire quïI s'aquita parfaitement bien de son devoir par les fortes 

soiiicitations quïl fit chez les iroquois. [...] Voiii en un mot ce qu*a cause M. de Callieres faute 

d'avoir dit a Mancour de d a m e r  les prisouuiers alliés conune nos frau[çoisl. Je me suis laissé dire 

que celui c ~ -  vous deniaudoit une ptilication pour avoir été le mediateur auprès des Iroquois. La 

negociation 3 été assurement bien memg& de 13 pan du Maitre er du députe. C'est M. Joncaire qui 

devroit être récompensé » (infra, 44 Appendice Il B. p. 164-265). 

"Voir supra, n. 78. 



On n'écouta point ces raisons, parce qu'ils auroient dü les forcer de partir 

comme aVoient fait nos ALliez. 

(( Marque que nous ne sommes pas les maîtres de ces Esclaves reprit Tekaneot, 

ne voyez-vous point que depuis quatre ans nous n'avons fait aucun coup sur les Alliez, 

maigré ceux qu'ils ont fait sur nous'"? Nous avons baissé la tête, & nous nous sommes 

contentez d'essuyer nos larmes, sur la perte de nos morts. Si nous n'alions pas eii 

dessein* de ~ i i ~ e  d'orénatmt en bonne intelligence, aurions-nous été si tranquiles ? ». 

On se trouva fort déconcerté de voir tous les incidens qui pouvoient aniver de 

ces réponses, à cause de nos Aiiiez qui avoient lieu de se plaindre extrêmement de nous, 

par toutes les promesses qu'on leur avoit faite de retirer* leurs Esclaves, conjointement 

avec les notresl". II fallut cependant trouver quelque jour pour faire comoitre aux 

Iroquois leur  dut te"'. 

'3'~ekancot prnsc sans doute ici aus attaquzs &s derniL;rcs annus par les alliés (voir supra. n. LOG). 

Quelques mois auprwaant. des Outaouais. se plaignant quc les Iroquois a~aient  violé leurs droits & 

cluse et pilI.5 des refuges de castors. se vengent en « leur enlevmi quelques chevelures ». En mars. des 

dépures iroquois se présentent devant Calliére et protestent par la bouche de .Massias : '1 Dans le tcnips 

que nous sommes yenus l'été dernier à h4onuel ou nous avons fait la @Y avec mus. mon pere 

Onontio. cn presence des ûwaouaks 8: dc toutes les autres nations vos alliez. vous nous dites que vous 

plantiez un Arbre de pais qui alloii jusqu'au ciel : & Ion que nous étions a le raconter aus iroquois 

dans le pays. nous entendimes un cn qiri uous fit connoiue que les gens d'en haut \renoicnt de prendre 

un chef des Tso~ontou3ns qu'ils menoient esclave. II semble qu'ils veüillent couper les nMes de 

cet .ebre. Cependant comme vous nous avez dit que si quelqu'un nous frappoit il Woi t  nous adresser 

ii vous pour en avoir raison. C'est pour vous apprendre cette nouvelle que les \ i e i h d s  nous ont 

detacfié » (La Potherie. H4S, t IV- p. 178). 

13'~ors de la signature & la pais. en septembre 1700. Calliére, s'adressant aus Iroquois. avait parlé des 

prisonniers : V. Je vous k i t e  tous a les venir qucrir [les prisonniers iroquois que doivent m e n e r  les 

ailiés 3 Montréal], & 3 ramener les Fronçois qui sont restez chez ix~us. CG les prisonniers des narions 

d'en haur. surtour la Gonkinc qiu est a Goyogouin )) (La Potliene, MAS, t. IV, p. 169. C'est nous qui 

soulignons). 

'j3L.es fautes &s iroquois énumérées ici (lgn. 398403) sont les seules a être soulignées : dans sa 

description de la pais de septembre 1700.1-auteur s'exprime avec beaucoup moins & rcrenue sur te 



On leur dit, qu'ils avoient signé au Traité de Paix qu'ils rendroient aussi nos 

Alliez ; bien plus que Viedené Lieutenant des Troupes, qui étoit parti au mois p l 9 1  de 

400 Juiilet pour Onontagué, leur avoit fait savoir que le Pere Anjalran étoit arrivé de 

Michilimakinak avec deux Esclaves Iroquois qu'il avoit amené d'avance, afin d'engager 

par la les Cinq Nations de correspondre aux mëmes sentimens* des Alliez qui 

décendoient avec le reste'". 

Les Iroquois remirent toûjours au Gouverneur ce qu'il jugeroit à propos, mais 

405 toûjours fort c-s* de ce contre temps qui les exposait* à de Facheuses suites. On 

demanda aux Députez des Onneyouts d'où vient qu'ils n'avoient amené aucun 

François, qu'il ne fallloit pas s'étonner si nous ne voyons pas de nos Alliez? 

Ils répondirent qu'ils étoient tous couverts de honte, & qu'ils en avoient l'esprit 

renversé. Ce Conseil finit par un profond silence que les Iroquois observerent*. On ne 

4 iû laissa* pas de leur apporter du pain & du \in, aC ils firent quatre cris au nom des quatre 

~ a t i o n s " ~  pour les en remercier'". 

Les ~e~iciriniens"' & les ~ ~ ~ o n k i n s ~ ' ~ ,  arriverent le même jour au nombre de 

dix Ciinots, ils eurent Audience* le ~endernainl'~ sur les huit heures du matin. 

même sujet. faisant littéralement le procés des iroquois et énumérant avec force détails leurs uahisons 

des quinze ou vingt dernières années (\.air La Potliene. H-IS. t. IV, p. 17 1 - 174). 
.-. 
,':< Villedene amya sur ces entrefaites a Onnontague. ou il eût ordre de faire savoir le retour du Pere 

.4njAm du p - s  des Ouuouaks. qui se rendroient vers le quinze juillei avec tous les prisonniers 

iroquois & fraiiçois. qui furent reçüs avec une joyc universelle en arrivant a Montreai oh nous 

resumes >> (La Potherie. W S ,  t. IV, p. 190-191). 

'3s~elles qui sonr alors représentées, c-est-adire les Onneiouts. Ics Onnontapks. les Go!ogouins et les 

Tsonnontouans. 
136 Sur xi épi& ancemant I'khangc des prisonniers (Ign. 363413). voir supra. it: Inuodriczion », 

notamment p. 87-9 1. 
I j -  Le mot .\2pissingucs ((étymologiquement t:< peuple de la petite eau ») désigne la nation & langue 

algique \<\*ml aus alentours du lac du même nom et sur la rive nord du lac Huron. Ce peuple vit 

surtoul de chasse, de pkhc et de cucillenc. quoiquïl cultive aussi Ic maïs ; son organisation socidc 

s'apparente a celle des Sruiteu. des Oulaouais et des Algonquins dont il es1 allie (division en c h  



Le Chevaiier de Callieres demanda a Onaganiouitak Député des premiers, à qui 

415 appartenoit un jeune Esclave de leur [ u o ]  Nation, que les Iroquois avoient amené, & 

que les Nepiciriniens & les Algonkins reclamerent l'année passée dans Ie mème quartier 

où iis chassoient avec les Iroquois'ja. 

Celui-ci répondit qu'l appartenoit a Ouaboutchik leur grand Chef. 

esogames patrilinéaires). Dés le début du XWI' sikle. les Népissingues paticipent à la traite des 

foumires. agissant le plus souvent comme iniermédiaires mue les Français et les nations plus au nord 

telles les Cris. Leur popdation dixninue considérablement avec les atiaques iroquoises des annies 

1G40-1650, de sorte qu'ils sont forcés de migrer vers l'ouesr jusqri'au lac Nipigon Ce& d'enue 

eus reviennent s'insialler sur leurs terres d'origine quelque \-in@-cinq années plus tard : d'autres à 13 

baie d'Urfé et à I ï ie  au .  Tourtes, au début du siécle suivant (+ Glossaire des noms de m i  

i n d i e ~ e s  ». dans DBC, t. II, p. .u\wi ; « Appndice VI ». dans Lahonw O, L 11. p. 1236 ; Saugnin. 

<? Nouvelle France' Ides et autres Colonies Françaises )r, p. 70). 

I3'Les Algonquins constituent un ensemble & handcs riparties. dam Ia premikre moitié du XVII' 

siècle. sur le vaste territoire situe enue la ri\ière Saki-Maurice et l'e\uémité de la vallée de 

l'Outaouais. Comme les Monmgnais, les Népissinyes et les Outaouais, ces peuples aI&ques assureni 

leur subiinance par la chasse. la pêche et la cueillette. Trés loi, iis font un commerce important avec 

les Fnnçais. Bientôt supplantés par les Hurons dans leur position d-intermédiaires, ils sont fortement 

touchés par les épidémies et les guerres a partir des années 1651) et, de ce f a i ~  contraints a se disperser. 

Certains d'entre eus rejoindront tes missions cimitiennes de Sillery et de Montnial undis que d'autres 

s'etzbliront dans les regions dc Trois-Rt\+iéreç et du lac Sainl-Jean. .4prés 17u 1. certauis groupes 

algonquins regagnent la vallée de I'Outaou3is (N Glossaire des noms de tribus indiennes ». dms DBC. 

t. LI. p. sn-i-s-c~ii ; « Appendice VI H, dans Lahontan, O, L LL p. 1214 ; S a u m  rt N~u\~elle France. 

Isles et autres Colonies Françaises n, p. 16-17). 

13%e 27 juiliet. 
IJü Cet ipisode ne nous est pas bien connu. Le tex* de Charlevois n'en fait pas mention et celui de la 

Potherie ne uaite pas de I'esclave, niais uniquement de la chasse des Algonquins et des N6pissingucs à 

cette période. En mars 1701. I'onleur iroquois Msissias dit à Cdlière : « ia langue de terre du fort de 

Frontenac nous appartenanr c'est le lieu ou nous fhkons noue chasse depuis que le nionde est mon&. 

aucune autre nation n'y ayant jamais c W ,  nous avons été surpris d'y avoir trouvé m t  d'Algonkins 

quc Nepiciriniens au nombre de &LX cens, qui se sont emparez de ces quartiers qui nous 

appniennent & à une demie journée plus haut » (LI Potherie. H-lS, t IV. p. 179). 



On leur dit aussi qu'il y avoit une filie qui mourut cette même année, qui se 

disoit sa Sœur, & s'ils ne pouvoient point savoir a quelle des deux Nations les Lroquois 

adresserent un Collier lors qu'ils vuirent les chercher. Pour cet effet on leur fit la lecture 

de ce Collier pour éviter la conhsion. « Comme nous ne sommes point venus l'année 

passée au Conseil general'J', dirent-ils, nous ne pouvons savoir à qui des deux Nations 

il s'adressoit ; mais a l'égard de ce jeune EscIave ii appartient a Ouaboutchik ». 

425 On envoya querir* Ounanguicé, Chef des Algonkins, pour donner une idée juste 

de ce Collier, B ne l'ayant pû trouver on remit B un autre jour la décision de cette 

affaire. 

Anaganiouitak fit ensuite un present de Castors qu'il jetta au milieu du Conseil ; 

il representa* que sa Nation étant la plus voisine des François, Omntio devoit être 

430 persuade qu'eue avoit toùjours pris ses interêts avec beaucoup plus d'ardeur que 122 I 1 

les autres ; aussi qu'il étoit venu de la part de sa Nation à la sollicitation du François 

qu'il lui avoit envoyé pour apprendre ce qu'il souhaitoit ; qu'Ouaboutchik étant malade 

avec sa femme & ses enfâns, il venoit de sa part pour entretenir toùjours la même 

alliance ; qu'il le prioit en même temps que leurs Creanciers n'exigeassent point le 

435 parfait payement de leurs dettes qui étoient considerables, que s'ils étoient obligez de 

leur satisfaire* autrement, ils se trouvoient hors d'état d'acheter de la poudre 8: du 

plomb pour subsister. Que les Outaouaks avoient un akrantage de s'étendre de toutes 

parcs* pour tuer du Castor, ce qui leur domoit une grande facilité pour en avoir 

beaucoup ; mais que pour eux s'étant bornez dans leur terre ils I'avoient toute détruite. 

I4'b prisence des Algonquins et des Nipissinguw au conseil de septembre 1700 tenu à Montrial n'est 

aneaée ni par Charlevois ni par la Potherie. Selon la description de ce dernier. les seuls alliés qui 

prennent pari à la rencontre sont les Iroquois chrétiens du sau~ et de la montagne de Montréal. les 

Hurons de Michillimackinac, reprbentés par Kondiaronk les Abénaquis de 1'.4cadie et les Outaouais 

doni 1-orateur, dit-oa parle au nom de quatre nations. C ' m  d'ailleurs parce que tous les alliés 

n-assinent pas à cette assemblée qu'on convient d'en tenir une autre I-été suhant (HïS,  t. IV1 p. 164- 

175 : Charlevois. HDGAX 1. IL p. 250-757). 



C h  leur répondit qu'il falloit contenter leurs Creanciers de gré à gré, que s'ils en 

agissoient mal avec eux, ils n'avoient qu'à faire leurs plaintes, & que l'on pacifieroit 

toutes choses ; qu'au reste on leur Conseiiioit de suivre l'exemple des ~bena~uis l"  de 

Saint François, qui s'étant a d o ~ e z  beaucoup a la chasse, défichoient presenternent des 

terres où ils semoient du bled d'hde*, & qu'ils tâchassent de les imiter, puis qu'ils se 

uj trouvemient [2ü] peut-être exposez* dans la suite à perir par la disette des bêtes qui s'y 

demisoient insensibtement. On leur apporta du pain d du vin. 

Tous les Hurons de hlichilimakinak & de la riviere de Saint Joseph se joignirent 

le premier d'Août ; Quarante-Sols porta la parole pour ceux-ci. 

Il dit qu'aussi-tôt qu'il avoit tU arriver chez lui un François de la part 

430 d'Omrt~io, il eüt fort à mur Ies marques d'estime que son Pere avoit toûjours 

conservez pour sa Nation, qu'il s'étoit fait une joye particuliere d'aller écouter sa 

parole, 8;. qu'il ne manqueroit pas de se trouver à Montreal à la décision de la Paix. 

Ii exagera fort les secours qu'il avoit donne aux Miarnis qui n'avoient point de 

Canots, leur en ayant fait faire, même qu'il les avoit engagez d'amener trois Esclaves 

'J'.;lh2~,iaquis. nom donné a plusieurs bandes amérindiennes établies sur un vaste territoire de la côte 

cst nord-aniericaine allant. du nord au sud du Nouvcau Bnuis\\ick au Net\--Hanipliire. On peut Ics 

répartir en deus grands groupes : les Abé113quis de l'es4 occupant le territoire du Nouveau-Bmvick 

er du -WC. \i\fcni principalement des produits de leurs chasscs et de leurs piches : les .4kiaquis de 

1-ouest. insmilés dans le New-Hamphire et le Vermont. assurent leur subsismcc par l'q$culture. 

AUiés dcs Français, les .4bénaquis s*opposcnt a plusieurs reprises a l'espamïon des colonies anghses 

&ns la seconde moitié du XWI' sik12. A partir des années 1670-1680. les conflits am& avec les 

.Anglais forcent plusieurs d-enue eus à chercher refuge auprès des Français dans la région de Trois- 

Rh-ieres et de Mon th l  ainsi qu'a Sillery. Aprés avoir occupé pour un temps un d i a g e  fondé au Saut- 

&-la-Chaudière. un groupe d'.4bénaquis s ' W e  a l'embouche de la rivière Saint-François en 1700. 

A parUr de cette date, de nombreux Abémquis du Maine se joindront 3 ce celle communauré qui 

demeurera étroitement Liée aux Français et qui prendra au cours du siécle une place importante dans le 

commerce des fourmes (« Glossaire des noms de uibus indiennes ». dans DBC, t. 11, p. Xw-s.i  : 

N Appendice VI 1,. dans Lahontan, O, t. ii. p. 1712-1213 ; Sau- M Noweiie France, Ides et autres 

Colonies Fnnçoises W .  p. 15). 



Iroquois, & qu'ils étoient tous partis ensemble jusqu'a Michilimakinak, que s'il faisoit 

un recit de toutes ces circonstances*, OItontio devoit bien connoitre en même temps le 

zele qu'a avoit eû de lui plaire'43. 

Le Rat se trouva* mai dans ce Conseil, on eut de la peine de le voir avec une 

fiévre trés-violente. Comme il etoit le premier mobile* de sa Nation & de tous les p 3 j  

ûutaouaks, & la partie que nous avions le plus à ménager ; on étoit bien aise* qu'il 

parlât'". Li s'étoit mis d'abord sur un siege pliant, on lui fit apporter un grand fauteuil 

de commodité afin qu'il pUt se reposer & parler plus i son aise, on lui donna du vin 

pour le fortifier : il demanda a boire de I'herbe, on reconnut qu'il vouloit du 

~a~i la i re* '"~.  Aprés que Quarante-Sols eût fi, le Rat que I'on crût assoupi reprit un 

peu ses sens, lk parla d'un ton assez Ianguissant* l'espace de deux heures. U fit un long 

narré* qui aboutissoit d'abord à peu d'éclaircissement, & I'on ne comprenait pas ou il 

en vouloit venir. il étoit si chagrin* de s'être k i i  la dupe des Iroquois qui n'avaient 

amené aucun Prisonnier de sa ~ a t i o n ' ~ ,  que l'on s'apperçût aisiment de son 

inquietude*. Sa poLitique* lui fit prendre un nouveau biais. Il dit que Quarante-Sols 

'""air irupra Ign. 449456. 
1 .If Charlevois en encûrc plus présis sur Ic rOlc de Kondiaronk dans les affaires de la pais : <( [...) tandis 

qu'un Chef Huron parloir Ic h t  se uoun d. On Le secourut avec d ' a w t  plus d'empressemeni. que 

Ie Gouverneur Général fondoir sur Iui  sa principie esperance pour le succès de son grand ouvrage. Il 

lui noir presque routc I'obIiglion de ce menedieus concert & de ceirc réunion. syis esemplc 

jusqu'alors. de tant de Nations pour la Pais générale r~ (HDGiVF. L ii, p. 276-277). 
145 En 170 1, cs remue amSrindien a, semble-t-il, dija fait sss preuves. Di% 1672, Louis Nicolas &rit à 

son sujet : « Ce simple est un des plus rares et un des plus recherchés de tout le pays, ce n'est pas qu'il 

n'? en ait k u c o u p  dans tous Ics bois : mais il est précieu. pour cette vertu qu'il a de rafraichir la 

poitrine par I'escellenr qrop qu'on en fait et qui en si recherché en France ou I'on vent le pot 4 ou 5 

ccus » (a Hisroire narurelie des Indes occidenlaies W. f. 150). Voir aussi Lahontan : « Le Caprlluirr est 

aussi commun dans Ies bois de Canada que la fougre dans ceux de France. 11 esi estimé meilleur que 

celui des autres PaÏs. On en îàit quantire de Sirop a Québec pour envoyer à Paris. à .\'anres, a Roüen % 

en plusieurs a m  Viiles du Ro~aume » (Lahontan O, 1.1. p. 606,606, n. 403). 

[%'air supra, Ign. 19-1-203, 3 6 3 4 9 .  



470 étant arrivé avec les Miamis à h4ïchilimakinak, il lui communiqua & a toutes les Nations 

des lacs ce qui s'étoit pas& lors qu'il se trouva l'année demiere au Conseil general'" 

« Comme je vis, dit il, que les Islinois, B plusieurs autres voulaient s'en retourner chez 

eux, je leur represemai* qu'il étoit à propos de ne pas se desister de l'envie qu'ils 

avoient eû d'abord de venir écouter ta parole. 

475 [22-1] (hnan&cé nous fit comprendre que nous nous avancions trop de ramener 

tous les prisonniers Iroquois. Les Nations n'entrerent que trop dans ces sentimens*. Je 

lui fis present d'une chaudiere* & d'un tùsil pour l'engager à me suivre à Montreai, 

l'assurant* qu'il auroit plus lieu d'être content qu'il ne se le persuadait*. 11 se détermina 

donc de venir, mais les Islinois, les ~iss isa~uez" & &es ~ o k a ~ a t a ~ a n s ' ~ ~  re12cherent*. 

4SO Voila ce que j'ai fait pour mon Pere. Te dirai-je encore que je fus touché* de ce que 

1.8- Le b t  avait participf à la rencontre avec les Iroquois à Montréal en septembre 1700. Le chef 

out30~3is el lui é~aient les seuls représentants des nations de I'Ouest. La Polhene rend le contenu du 

discours que le chef huron an i t  alors prononcé pour I'occasion : N [il] eshorta les Iroquois a écouter 

d-oremmnt b vois de leur pere. Que ce ne soit pas du bout des Ié\res. leur dit-il. que \fous lui 

demandez la pais, pour moi je lui rends la hache qu'il m'avoit donnée. je la mets a ses pieds. qui seroit 

assez hrdi  pour 13 prendre? » ( H G .  t. IV. p. 170 : voir supra. n. 141). 
14b Les Ltississagués. groupe issu ~~aisemblablemcnt drs Sauteurs dont ils parlent la langue et dont ils 

sont 3sse~ près culturelien~en~ viveni de pkhe. de chasse et de uappe : ils ne pntiquent pas 

I'agicdture. mais échangent avec leurs voisins & maïs et d'auues produits de la terre. ils occupent au 

.UW sikh la region entourant la rivière Missisagi et le nord du lac Huron. Plus @rd au X\We 

siècle. plusjeurs &entre eus s'iostailcnt dans la région de Détroit et d'autres rejoignent les Iroquois 

d a s  I'crat de New York ou ils pratiquent le commerce. De 1 300 qu'ils son! en 1736.350 seuiemeni 

vivent p& dc la riviire .Mssissagi ou sur Iïle Manitoulin, les autres étant dispersés (« Glossaire des 

noms de tribus indiennes ». dans DBC, L II. p. .u..-xiv ; N Appendice VI n. dans Lahonna O. t. II, p. 

1115 ; Sau- rr Nowelle France. Ides et autres Colonies Françaises D' p. 66). 

'?40us n'avons que t rk  p u  dc détails sur cetic nation ou ban&. Seul Saugnin signale son esistcncx 

dans les sources que nous avons consuith et son anicle est bref et imprécis : t8 Peuples Sauvages. 

allies des Fmçois : ii paroit qu'ils demeurent vers Michilimakinak ou enue ce lieu g! le Mississipi s 

(t. Nowellc Francc, Isles et auttes Colonies Franpises B, dans Dictionnaire universel rlr la France 

ancienne er moderne et rlr In .You~dlr France. p. 42). 



quelques-uns de nos jeunes guerriers voulurent former un parri pour aller donner sur les 

premiers Iroquois qu'ils rencontreroient. Je desavouai leur procedé ; mis  il ne faut pas 

que ce qu'ils ont effectivement fait sur eux gâte les affaires. Ce sont de jeunes étourdis ; 

au reste je donnai quelque temps aprés mon retour du Conseil general un Collier à des 

Iroquois que je rencontrai, & je leur dis positivement que si le premier de tes Miez ou 

eux-mêmes venoient a rompre la Paix, tu les mangerois toi-mêmeL50 : que peux-je faire 

davantage pour tes interêts. La Robe-noire, (c'est le Pere Anjalran que tu nous as 

envoyéfi') peut te confimer ce que je dis. Je ne l'ai que trop fait c o ~ o i t r e  à ceux qui 

s'etoient assemblez* [ ~ j ]  i hlichilimakinak pour décendre ici. Je Ieur dis que je ne 

tioulois pas qu'ils ajoùtassent foi a mes paroles, & qu'il le leur confimeroit par une 

preuve pIus authentique : nous n'avons pas laisse* en notre particulier de t'amener onze 

Iroquois, dont six1" veulent revenir avec nous'5', & les cinq autres souhaitent de 

retourner chez-eux. 

""Voir supw, n. 63. 

"'CC jésuite avait &-ré envoué dans l'ouest par Callihre peu aprés la signaturz de la pais avec 1s 

iroquois B 1-automne 17W : « Le Pere Anjalran. jesuite, d-un merite tout-à-fait distingue par Ia grande 

connaissance qu'il a du canctere de toutes les nations sauvages, parut au mois de septembre de la 

iiiéuie am& Courtemanche. pour engager tous les alliez d'envoyer des depulez au conseil g n e n l  

de 13 p x s  que 1-on devoit tetur en mil sept cens-un. Il prissa toui l'hiver a Michrlimdünak qui est le 

cenue des (hitaoliaks. ou les peuples du lac Supérieur. du iac Huron. & de d i r i  des Islinois, tiement 

ordimiremeiir leurs assembIées les plus solemnelles. C'est dans ce lieu ou les cheh tournent & 

niénagent des allées, & ce hit aussi Ià que le Pere Anjalran eût l'adresse dc les conciIier tous, en 

obligeant les plus considerables d'envoyer de nation en nation, pour ne faire tous qu'un corps 

ensemble. afin de décendre à Monueal. ï I  fit tant d'impression sur eus que dgc la méchante 

disposition de quelques chefs qui vouloienl toùjours garder les prisonniers iroquois. il les contraignit 3 

forcer m h e  ces esclaves de partir O (La Poiherie, HG, L IV. p. 175). 

' j k e  nombre ck prisonniers difire légèrement dans le teste du mité : i [...1 nous vous presentons 

douze prisonniers. don1 cinq vedient retourner a m  nous [...]» (infra, a .4ppendice LII IL p. 269). 

'"Le fait que plus de la moitié cbzs prisonniers iroquois veulent demeurer chez les  Hurons qui tes ont 

adoprés montre qu'ils y sont probablcnlent bien traités et, ironiquement, confirme ia seracité de ce 

qu'avait avancé prbkiemment l'Iroquois Tekancot et à quoi les Français - et ta Porherie - ne 



Nous suivrons en cela ce que tu jugeras à propos. Considere un peu de ton côte 

495 que nous n'avons pas voulu encore traiter de nos Peiieteries. Mets y donc ordre, & 

regle toi-même le prix de chaque chose ». 

Ce Grand Chef tint lui seul toute l'Audience*, malgré l'état languissant* ou il 

étoit. Ces Nations I'écoutoient avec admiration*, & a chaque affaire ciifferente dont il 

parloit, elles l'applaudissaient par des tons de voix qui partoient du creux de l'estomac, 

jcio dont les Sauvages ont coûturne* de se servir15'. Nous ne pûmes pas nous empêcher 

d'être touchez* de l'éloquence avec laquelle il s'énonçait*, & d'avoüer en même-temps 

que c'étoit un homme de merite. 

Ounanguicé avoit eflrayé a la venté bien des Nations, qui donnerent trop 

facilement dans son sens. D'ailleurs, il préj226]voyoit avec un grand discernement toutes 

505 les suites Facheuses qui pouvoient arriver de la trop bonne Foi que l'on avoit de vouloir 

amener tout d'un coup tous les Prisonniers, parce que connoissant le caractere de 

l'Iroquois qui est si fourbelsS, il ne faisoit aucune dficulté* de croire qu'ils seroient 

eux-mèmes Ieur dupe- J'avouë, Monsieur, que l'on ne peut être plus déconcerté qu'ils 

le parurent a leur arrivée de ce qu70unanguicé avoit rencontré si juste. 

5 10 On remercia Quarante-Sols des bons sentimens* qu'il venoit de témoigner à la 

Nation Française. On lui dit que les secours qu'il avoit donné aux hfiamis, étoient une 

preuve de l'attachement qu'il avoit a nos interèts. On passa sous silence ce qui regardoit 

Ounanguicé qui n'émit pas dans le Conseil. 11 est veritabiement ami des François. 11 

nous a donné dans ces dernieres guerres des preuves éclatantes de sa fide1ite'56. On ne 

semblaient pas a\foir donné foi : les iroquois M avoicnc été [dans I'impossibilitél dc pouvoir amener 

aucun Esclave de nos AUiez. parce qu-ils n'éioieni pas mitres de leur Jeunesse. Ajoütmt qu-ayant été 

pris la plùpart tout petits. ils avoieni ués peu deidde de leur Patrie : que c'etoit 1à. un grand obstaclc 

pour se resoudre 3 s-en retourner » (supra, Ign. 364-367). 

' 5"l'oir supra, n. 24. 
155 , Loir supra, n. 78. 

'%a Potherie pense sans doute ici a la participation du chef potéouatérnis à la difensc de Montréal 

confie Ies Iroquois. En 1695. ceux-ci menaçaient d'attaquer I3ie et on avait fait appel 3 un 



voulut point lui faire des reproches publics, qui auroient pû aigir les esprits. 11 étoit 

même à propos d'étouffer le ressentiment* qu'on auroir pû avoir contre iui. 

On dit au Rat aL aux autres, que leurs interêts étoient les notres. Que l'on 

n'entisageoit la Paix que comme un tien qui [22q devoit nous attacher plus étroitement, 

que la guerre divisoit quelquefois les amitiez les plus fortes ; mais que cene affaire-ci 

étant commune, on la prenoit également. Que l'on avoit fait de grands reproches aux 

iroquois de ce qu'ils n'avoient pas amené leurs Prisonniers, que !'on avoit résolu 

d'envoyer chez eux des François pour tes retirer*, gi qu'il seroit bon qu'ils donnassent 

quelqu'un pour voir ce qui se passerait, 6L Ies ramener dans leur païs ; ou s'ils airnoient 

mieux qu'on les conduisit ici, pour les renvoyer l'année qui vient. Que si les Iroquois ou 

quelque Nation de nos Alliez venoient faire coup iI en faIIoit avoir raison par une 

satisfaction entiere. Que si on ne vouioit pas la faire ii fdoit se iier contre l'agresseur ; 

mais quand on leur dit qu'il fdloit qu'il laissassent leurs prisonniers, ils répondirent que 

ceci demandoit quelque refiexion. 

On leur paria de l'établissement des deux lacs, qui avoit été tait en leur faveur 

afin qu'ils y pussent commercer. Us ne firent point trop d'attention à cet établissement, 

parce que je remarquai que ces Peuples ont dessein* d'envoyer leurs Pelleteries au 
~ i ~ ~ i ~ i ~ i ' j 7  , ils rit: pûrenl s'empêcher de nous reprocher I'indifference avec laquelle 

délachernent de 700 a 800 hommes commandé p r  Sicols h e m  de hduy, auquel s'etaient joints 

OunanguicC et d'autres .hiérindiens de la baie des Puants. Les troupx avaient occupé I'ilc Perrot 

pendant une semaine. mais les Iroquois n'avaient pas donne suite a leurs menaces (N Ounanguissé ». 

DBC, t. !J. p. 516-527 ; voir infia, « Appendice 1 », p. 216-247). 

''-D& 170 1 .  les autoritis françaiws mûrissent le projet d'établir un poste de traite a Mroi i  afin de 

bloquer l'expansion anaaise vers la région des Grands Lacs et d'intercepter les .4mérindiens de cet 

endroit qui commercenL avec les Iroquois. ii sembIe que ceusci n'aient pas été entièrement favombles 

à ce projet, principdement parce qu'ils craignaient que Ies .eiglais. qui con~oitaient dejà cet endroit- 

en soient eus-mêmes mécontents au point de Iever les armes. Le gouverneur français avait pour sa p m  

pris la précaution d'entamer la construction du fort un mois avant la renconw dgjuillc~ M avant 

l'arrivée des Députés Iroquois. dans h crainte que. s'ils le prioient de différer l'esécution de cene 



nous agissions avec eux, de ne p x l  les avoir pas logez, comme nous avions fait les 

iroquois. On leur dit a Ia fin que Maricour étant leur a s  adoptif, il ne failoit pas 

3 5  s'étonner s'ils étoient tous chez 

Le Rat se trouva rrop foible pour pouvoir s'en retourner a la Cabane. On le 

porta dans un fauteuil à 1 ' ~ ô ~ i t a l ' ~ ~  ; sa maladie augmenta toûjours, & il mourut à deux 

heures apris rnin~it'~'. Je ne saurois vous exprimer, Monsieur, l'accablement oii étoit sa 

Nation de la perte d'un homme si rempli de bonnes qualitez. il étoit difficile d'avoir plus 

 KI de penetration d'esprit qu'il en avoir, & s'iI fut né François il étoit d'un caractere a 

gouverner les affaires les pius épineuses d'un état florissant. Ii &oit l 'me & le mobilef 

de la Nation ~utaouakse'", qui est la plus puissante de nos Aiiiez. Ses paroles étoient 

autant d'oracles*, 6r quand Ies Iroquois savoient qu'il se menoit en mouvement pour 

faire coup sur eux, iis &vitoient d'en venir aux prises avec 1ui16'. U avait les sentimens* 

545 d'une belle m e ,  & n'étoit Sauvage que de nom. Il n'étoit pas moins considerable* pour 

sa pieté, iI prêchoit souvent dans I'Eglise des Jesuites de LMictiilimakiIiak, oh les 

Entreprise. le refus. qu'il en fcroii. n-apportai un obstacle ;i la Paix ; au lieu que la chose étant faite. il 

seroit plus en droit de ne point reculer » (Charlevoix HDGXE t. II. p. 284). 

cours des années lbS)I), les Onnontagués aaienl adopte Le Mo:ne de Mancour& lui donnant Ic 

nom de Taouesuouis (voir inJra. « Appendice I D. p. 241-743). 
' 6'3 
'-'L'Hôtel-Dreu (voir inji-a. lgn. 610). En 17U1. le nouvel établissement est achevé depuis peu I'aurre 

aymi ere incendié ie 24 fkner 1695. ii est dirige par des religieuses i( doni les premieres onr eré Links 

de celui de la Fiéche en Anjou. EIles sont pauvres, cependant il n'y paroit ni ii leur Sde- qui cst 

p d e .  bien meubiée. & bien garnie de Lits [...i )> (Charlevoix J. i. 1. p. 337, 337, n. 70). 

" '~e  2 aoüt. 

"'~ondiaronk 551 chcf dss Hurons h Michillimackinac, mais son influence s'éknd, semble-1-11, bien 

au-deli de ce groupe. . c- 
'"-Si Kondiaronk a la rkpuiaîion d-Ztre un fin diplomate, il x signale égalemen1 par ck entreprises 

guerriéres importantes contre les Iroquois. Ia preniiérc quc 1-on connaisse ayant lieu en 1688. Plus tard 

en 1693. on le uouve la fête d'un con~oi qui vainc un parti de cinquntecinq Iroquois sur le lac Érié 

(pour le détail de ces enuepnses' voir supra. « Introduction P. p. 38 ; infia. i< Appendice I », p. 750- 

252). 



Sauvages n'etoient pas moins touchez* des ventez du Christianisme qu'il leur 

ens&noit "'. 
l u v j  Sa perte nous étoit trop sensibfe* pour ne point verser des larmes à un 

5x1 homme que nous regardions comme Ie plus fidelle de nos amis. Messieurs de Caiiieres 

& de Champigni aiierent faire les cornphmens de condoleance a sa Nation. Ils alierenr 

C O U V ~ ~  sa mortLa, pour me servir des expressions des Sauvages, on l'emporta de 

I'Hôpirai A sa cabane enseveli*, à Ia reserve* de Ia tête. 

On l'étendit sur des peaux de Castors. On lui mit sur la tête un Chapeau orne 

555 d'un plumet rouge tout neuf. On le couvrit d'une grande couvernue d'écarlate, d'une 

chemise blanche par dessus, d'un capot*, de mitasses'", d'une paire de souliers a ses 

- - 

'"~harlmois fait lut aussr l'éloge du chef huron : « c-etoit le sentiment général que jamais Sauvage 

n'eut p l u  de mérite. un plus h u  génie. plus de valeur. pIus de prudence, & pius de discernemeni 

polir connoitre ce&.; avec qui il avoii P trairer. Ses mesures se trou\-oient toujours jutes, & il trouvoit 

des ressources a tout : aussi fut-il toujours heureus. Dans les commencemens il disoit quïI ne 

co~oissoi l  parmi les François quc deus Hommcs d'esprir le Comte dg Frontenac. & le P. de Carheii. 

II en connur d'mues dans la suite. ausqueis il rendit Ia même justice. II fàisoit surlout grand cas de 13 

sagesse du Chwiicr de Caliieres. & de son habileté i conduke Ies &aires. [//I Son estime pour le P. 

de Carlied h t  sans doute ce qui Ie détermina a se faire Chrétien ou du moins i vivre d'une rnaniere 

conformes au.; maximes de 1'Evangile. Cetle estime s'etoit t o m &  en une véritable [endresse, & il n'y 

avoit rien que ce ReIigiew n'obtiru de iui. il avoit un vrai zéle du bicn public. & ce ne h t  que ce motiï. 

qui Ie porta P rompre la Pais. que Ie Marquis de DCnon\iUc avait Fite avec les iroquois, contre son 

sentiment. II etoit fortement jaloux de la gloire & des intérêts de sa Nation, & il s'étoii fortement 

persuade qu'elle se mintiendroit, tant qu'elie demeureroit attachée la Reii@on Chretienne. II 

prëchoit lui-même assez souvent a Michillimakinac, & ne le faisoit jamais sans fruit » {Charlmois. 

HM.\% 1. p. 777-778). 
..-. 
'-4% Couvrir u~ï mari, c 'esl lui rendr* Irs derniers hoiiirrurs pur I 'doge que I 'ori/&~r de ses belles 

actions )> (La Porheric. <<Termes et expressions des Sauxages )r. H-iS, t. W). 
.#- 

'%as a 13 Sauvage @.DA). 



pieds1M, une chaudiere* de cuivre à droit de sa tête, un fusil, & une épée a gauche'G7. 

Personne ne répondit, % ces Messieurs s'en retournerent aL le laisserent dans cet état. 

Les iroquois vinrent deux heures aprés couvrir la même mort'". Ils pnerent* 

56U joncaire de marcher à leur tête ; ce qu7iis firent avec beaucoup de gravité, au nombre de 

soixante. Tahartakout Chef ïsomontouan marchant tout le demier pleuroit pendant le 

chemin la mort du Rat. Lors qu'ils fixent auprés du corps, ils [BO] firent un cercle, & 

s'assirent tous à terre. Ce Chef resta seul debout, pleurant cette mon pendant un 

quart-d'heure, il s'assit aprés & Aouenano se levant, parla en ces termes, au nom des 

565 quatre Nations, par trois branches de porcelaine*'Gg: 

:&Cesi la coutume chez beaucoup de nations indiennes - notamment chez les lroquoiens - d'habiller 

Ie défunt des pIus k u s  habits. Plusieurs obse~ateun en témoignent. d'abord Gabriel S a w d  : « En 

mênie remps que quelqu'un esi décédé. l'on enveloppe son corps un peu rétréci dans sa plus belle robe 

[...I (Le grand iwyage du pars des Hurons. p. 389) ; le Père Brébeuf : N Vous diriez que rouies leurs 

sueurs, Ieurs trd\.au\: el leurs traittes ne se riipportent quasi qu'à amasser de quoy honorer les Morts. II 

n-ont rien d'assez precieus pour cét effet : ils prostituent les robbes, les haches et la Pourcelaine en 

telle quantité. que vous jugeriez à les voir en ces occasions, qu'ils n'en font aucun eskit, et toutefois ce 

sont toutes les richesses du Pais : vous les verrez souvent en plein hyver quasi tout nuds. pendant qu'iIs 

ont de belles et bonnes robbes cn leurs quisses. qu'ils menent en reserve pour les Morts [... j )r 

(Rrlariuns. 1636. t. 1. p. 138-139) : Lahontan : M Dés qu'un Sauvage es1 mon on I'habille le plus 

proprement qu-d est possible E (0. t. i. p. 691 j ; Lafitau : << Ils habiiient ensuiie le Cadavre de pied en 

cap. I'ornenl de ses colliers &: des ses difierens atours ; & après l'avoir m i s  dans ia situation OU il doit 

être dans le ton~beau, & f'xoir enveloppk d'une belle robbe de fourrure toute neuve [... j H (:\ILS-i. t. II' 

p. X9). 
: 6' Beaucoup de voj-ageurs ont noté la gran& quantité d'objets enterrés avec le corps du &funt : collicrs 

de porcelriine, ckudikres. écuelles. armes. etc. (voir Bdxuf. note précédente : Sagard Le grand 

iroFage du pa)r des Hurons, p. 256, 791-393 ; JR- t. VI. p. 308 ; Leclercq. .Vouvelle relurion de In 

Gnspc;sie. p. 313 ; La Polherie. H=IS  1. III. p. 8-9). 

:'%air n- IM. 
: 69 La description d'un rituel funéraire semblable sz retrouve dans Ic troisième tome de / 'Ifistuire : « On 

fait donc chaudiere ce jour-lii en anendilnt les pleurs, & lonqu'ils viennent à pleurer effectivemeni cc 

sont des paroles [rés touchanies qu'ils prononcent avec douleur. Le fiel & I'amenume qui leur rongent 





Nous vous prions, vous Chefs de guerre, & vous Chefs de de ne vous 

p o h  trouver dans les tenebres, au contraire nous vous prions d'avoir le même esprit, 

les mêmes sentiments* qu'il avoit 123 1 j de ne Eaire d'orènavant qu'un même corps, 

qu'une même chaudiere*"j, & d'accomplir également la volonté de notre Pere. Tel 

580 &oit le sentiment* du Rat. Nous VOUS exhortons donc par ce Collier d'en faire de même 

par le premier grain de porcelaine*. 

Er par le deuxieme grain de porcelaine* nous couvrons le corps de nôtre Frere 

d&funtl7" ; nous le pleurons kgaiement, mes fieres, mais puisque le Maître de la vie l'a 

bien voulu, il faut tâcher de s'en consoler. Nous allâmes ensuite au Conseil, ou les 

8 5  Outouaks & les Députez des Nations du lac Huron s'assemblerent* ». 

Jean le Blanc porta la parole au nom des Outaouaks du Sable, 

Outaouaks-Cynagos, des Culs coupez ou ~skakons"~, des ~uans '~"  des 

conient v (Reiations- 1644-IG4.5. t. LU, p. 34) : François Lemercier : « [...] il se leva invoquant 

preniierement le SoIeil. comme un tesmoin fidele de la sincerite de ses pensées. comme un f l a m k u  

qui ~ ~ s s o i t  [a nuic et les lenebres de son mur. pour donner un jour ventable ses paroies » 

(2cfnriom. 1651-1653.t. IV. p. 19 : voir également p. 23, 1653-1654.1. IV, p. 4 - 5 9  ; La Potherie. 

.%.:S. t. ILI. p. 71U- t IV. p- 32-85, 158). . -- 
' -Les chefs dc pais dont parlent Aouenano sont les chefs civils : tt [Chez les Hurons]. chaque segment 

était diri& p u  deux chefs. L'un s'occupait des &ires ci\iles et veiiiait au maintien de l'ordre ; il 

orgnis3il Ies acti\ités socisler les festins, Ies danses et le j e u  ; iI était également responsabie du 

niaiiltien des reiiirions pacifiques avec les autres groupes. L'autre, le chef de la guerre, s'occupait 

esciusiïemenr des questions guerrieres » (Trigger. Les enfants d:.laraenrsic, p. 37 ; voir ia Potherie, 

H.!S. t. III. p 32-33). 

1'34< Fmre clraudiere. c krt vivre ertsentbh de botine union ïi (La Pothcric, <tTermcs et expressions des 

Sau\.age:es ~1. N-IS. t. N). 
4 - .  

' 'Voir supro, n. IGJ. 
: -5 Voir supra. n. 37. 

'-'Voir supr.u. n. 79. 



  ou te ouate mis'^, des Ì ut aga mis'", des Hurons, de la riviere Saint ~ o s e ~ h ' ' ~ ,  des 

FoUes Avoines ou ~alhorninis'~ & des ~askou tehs '~ ' .  

590 ii rappela tout ce que Ie Pere Anjalran leur avoit dit de la part d'Onorrtio, pour 

les engager à venir le trouver'82, & qu'ils venoient écouter sa voix. C'est le propre des 

Sauvages de repeter souvent ce qu'ils ont dit dans les mêmes Conseils, ou ils ajoûtent 

quelques circonstances*  nouvelle^'^;. Mais comme on étoit bien aise* d'entendre les 

Députez de chaque [ x j  Nation, on les pria de le faire les uns aprés les autres. 

595 Jean le Blanc reprit la parole : 

Je parle au nom des Outaouaks du Sable. 

Mon Pere, peux-tu douter de nôtre fideiite. La Nation Outaouakse, qui s'est 

toûjours liée avec les François dans toutes les guerres qu'ils ont eûës avec l'ennemi 

commun, n'a-t'elle pas lieu que tu nous regarde comme tes veritables amis ; je  suis venu 

600 pour faire les bonnes &ahes de la Paix? Voilà quatre prisonniers Iroquois que je 

t'amene, je ne les rends point a leur Nation, car je Ia hais &: la méprise. C'est à toi a qui 

j'en fais present ; fais-en ce que tu voudras ». 

Hassaki, Chef des Culs-coupez, dit : u Pour moi quand j'ai \fi que le Pere 

Anjdran revenoit te trouver, je lui ai donne deux Iroquois. En voici deux Ll.lasles, dont 

bu5 je te fais present. Mais sache que je suis embarassé ;je suis malade, peut être que nous 

poumons mourir en chemin, que dirons nos femmes 6r nos enfans? ayez donc soin de 

, -- 
Voir supra, n. 8.1. 

'-'Voir supra. n. 80. 
1-9 Voir supra, n. 49, 1 17. 

:SnVoir supra' n. 82. 
: Y I  r I oir supra, n. 8 1. 
1x2 Voir supra, n. 15 1 .  

""oir Lafitau : (( La manière de &libérer se fast avec beaucoup d'atmmpancc [tempérance1 et de 

maturité. Chacun des opimnls reprend d'abord 13 propsition en peu de mots et étale toutes les raisons 

qui ont été aileguées pur et contre par ceux qui ont opiné les premiers : ils dit enmite son sentiment 

pariicuiier [...] » (Laiiuu. 31DS-I. L I [éd. FM]. p. 87)- 



nous, je prie le hlaître de tout, que nous ayons a nous rendre à bon port, & faites faire 

des prieres 1). 

La mdadie devint universeiie dans leur camp ; ils étoient dignes de compassion, 

610 (2331 par le rhume qui les accabloitlW. La plupart ne vouloient point aller a 1'HôteI-Diey 

où ils auroienr eù tous les secours possibles, s7irnagïnans qu'on vouloir les y 

Comment n'être pas accablez de rhume, puis qu'ils étoient tous nuds, 

n'ayant qu'une peau de Castor qui leur traînoit à terre1%? 

1 3.: Est-il question ici uniquement des membre de la nation de Hassakc. les Culs-coupés (ou Kisliakons)'? 

Le sens linérai du texte le propose, mais peut-être la Potherie pense-t-il plus généralement aux 

Outaouais. voire a u  Hurons doni il dit plus loin (inIra. Ign. 707-717) qu'ils sont fortement touchés 

par la miadie. 
I S i  Au début du XVLll' siècle, si certains groupes amérindiens tels les Iroquois. les Hurons et les 

Algonquins cies missions chrétiennes de Montréal ou de Québec se sont assez rapprochés des Français 

pour fréquenter en confiance leurs érabtissement et adopter parliellement leur mode de vie. d'autres 

groupes ou indi\idus demeurent encore méfiants à l'égard des Européens. Il e n  cemin que cette 

crainte deviail être plus fone chez les -4mérindiens des régions plus éloignées qui enuetemient peu ou 

p3s de conlacis regdiers avec les Français. Comme en témoigne Lahontan, cette méfiance se 

d e s t a i t  particulièrement dans Ie domaine médical : « Les Sauvages ne veulent jamais se servir de 

nos Chirugiem. ni de nos Medecins. ils soutiennent que tout mêlang de Drogues est un poison qui 

d é m i t  la chiiieur naturelle & qui consume la poitrine. Ils prétendent que les lavemens ne sont 

dutaires qu'aw Européens. ils en prennent pourtant quelquefois lorsque les François se trouvent Z 

leurs Villages. Ils croyent que la diette échauffe le sang [...j n (Lahontan. O* t. 1. p. 690). 

'?rois quam de s i k k  plus tôt. en 1632, le jbuits Lejeune donnait une longuc description dc 

l'habiliemeni des .4drindiens : « De dire comme ils sont vestus, il est bien diff~cile : les hommes, 

quand il fail un peu chaud vont tout nu&. hormis une piece de peau qu'ils mettent au dessous du 

nombriI jusques aux cuisses. Quand il fait froid ou bien i l'imitation des Europcans, ils se couvrent de 

~ L K  de Castor. d'Ours. de Renard et d ' m  tels animallu. mais si mausdement que cela 

n-ernpesche pas qu'on ne voye la pluspari de leurs corps. J'en veu de vesnis de pcaus d'Ours 

justement comme on peint S. Jean Baptiste. Ceste peau velue au dehors. leur dioit sous un bras et sur 

1 'autre, er leur baroit jusques  au^ genoux ils estoient ceints au travers du corps d'une corde de b y u .  

Il y en a de vesnis entierement ; iis ressemblent tous à ce Phiiosophc de la Grece. qui ne portoii rien sur 

s q  qu'il n'eust fait [...]. Les femmes sont honnesternent couvertes : elles ont des peaux jointes sur les 



Chingouessi Chef des Outaouaks-Cynagos, dit : a Je ne t'amene point 

615 d'iroquois car j'ai mangé tous ceux que j'ai pris187 ; cependant j'ai été bien-aise* de 

faire connottre que j'ai cherché les occasions de te faire plaisir, j'en ai amené un que j'ai 

acheté bien cherIg8 ». 

Chichikatdo, que I'on &oit bien-aise* d'entendre, parut : 

Nous sommes ici comme des passagers qui avons profité des Canots de nos 

671) voisins. NOUS n'y sommes pas accoihmez ; ainsi nous ne t'avons amené que huit 

Esclaves, nous en avons encore d'auwes dans nôtre païs ; mais ce n-est pas notre faute 

si nous ne te les avons pas amené, je te prie d'avoir quelque égard pour nous, & de 

nous regarder comme des gens qui ne t'aimons pas moins que le font ies autres 

Nations ». 

625 Ounanguicé finit cette Audience* au nom des Pouteouatemis, des Outagamis, 

prrl des hlaskoutechs, & des Puans : 

(( Nous t'aurions amené plusieurs Prisonniers, mais nous Ies avons tous 

mangez1* ; il en font autant de nous qu'ils mettent it la chaudiere*, quand ils nous 

prennent ; cependant en voici deux, nous te les mettons entre les mains, fais-en ce que 

b3u ni voudras ». 

On les remercia en generai des marques de leur attachement, on leur dit qu'il 

falloit presenter au Conseil generai tous leurs Esclaves, & qu'il étoit à propos qu'ils 

espddes avcc des cordes. ei ces peau leur battent depuis le col jusques aux genoüils - elles se ceignent 

aussi d'une corde ; le reste du corps. la teste. les bras et les jambes sont decouverts ; il y en a 

neanmoins qui poneni des niluiches. des chuses el des souliers. mais sans autre façon que celle que 

Ia necessité leur a apprise. M;iintemnl qu'ils traiteni des capots, des couvemires, des draps, des 

chernises avec les François. il y en a plusieurs qui s'en cornlent i...] D (Relarions. 1632,t. 1, p. 4 ; voir 

également Champlain. Des Sauvages. p. 104. 1 11 : Relaaons. 16 1 1.1.1. p. 9 ; Sagani Le grand 

i*o~ngc du p q s  des Hurons, p. 723-376 ; Lahontlip O. L L p. 636) 
: 8- Voir supra, n. 63. 

:=LC t e ~ s  du m t é  parle de deus prisonniers, une femme el un enfant (tnJro, a Appendice I I I  ». p. 

269). 



nommassent les Viuages 8: les Cabanes, ou pouvoient ètre ceux qui etoient restez, aiin 

que les Iroquois & tous les Miez pûssent joÏjir d'une profonde Paix. 

On fit le lendemainLgo les fimerailles du Rat. On voulut faire connaître aux 

Hurons & à toutes les Nations, que I'on étoit touché* de la perte d'un Chef qui s'etoit 

rendu si recommandable : on rendit donc ii sa memoire toutes les preuves d'estime 

qu'ils pouvoient souhaiter. 

De Saint-Ours, premier Capitaine des Troupes, marcha à la tète de soixante 

hommes, seize guerriers Hurons en robes de Castors, le visage rnata~hk'~' de noir pour 

marque de leur suivirent quatre a quatre avec Ieurs fusils sous le bras, [ujl le 

Clergi ensuite, & six Chefs de guerre'9' porterent le Cercueil couvert d e  fleurs, sur 

lequel étoit un chapeau avec son piumet, une épée, & un hausse-coi*. Son fiere 

accompagné des enfans du Rat, de la Nation Huronne 8: des Chefs Outaouaks suivoient 

le corps, 6L Madame de Champigni, Monsieur de Vaudreuil Gauvemeur de Montred, 

accompagnk de tous les OfTiciers. fermoient la marcheIgj. Apres que le Service fut fait, 

ies Soldats & les Chefs de guerre firent deux décharges de fusils. Quand on I'eut 

inhumé, ils en firent un troisiéme en défilant, & I'on mit sur la fosseLp5 cette Inscription. 

C' gir IL. Rat, Chef des Htcrotts. 

: t'; Voir supua. n. 63. 
, ,., 
'--Le 3 aoiit. 

'"II .Se nmocher k visage, c k t  se pciridrcr Ie iisagr (La Pothcrie,  terma ma et ek~rcssions des 

Sauuges P, H-iS 1. W). 

"'~ene coutume est anestk par Sagard d k  le &%ut du XCII' s i d c  : 4% Entre quelquzs nations dc nos 

sauvages. ils ont accoutumé de se peindre te \isage de noir ;i h mon de leius parents et amis. qui est 

un signe de deuil >r (Le grand voyage du p a n  des Hurons. p. 293). 
: 93 Voir supra, n. 172. 

'%Le &filé ou la marche funébre n'esi pas une coutume amérindienne cc n-est désril, a tout le moins. 

dans aucun des teses que nous avons connrlrés. Avec l'épitaphe. il donne i la cirernonit un aspcci 

europckn voire chrétien. 

lx« II ne reste plus de trace de la tombe de Kondiaiodi. II repose quclquc part sous la place d'Armes 

ou ciam le voisinage immédiat )) IDBC. L U p. 337). 



650 Un heure aprés que ies Funerailles fiirent faites, Joncaire qui est fon wnsideré 

parmi les Hurons, attendit qu'ils fissent rentrez dans leurs Cabanes ; il alia a la tète de 

cinquante-trois Iroquois de ta montagne de ~ o n t r e a l ' ~ ,  leur faire son compliment 

particulier sur la mort de leur Chef 

Ii leur parla par un Soleil de porcelaine*, soutenu de deux Colliers. 

655 « Le Soleil s'ètoit éclipse, dit il, & je le fais reparaître. Il est vrai que le Chef des 

Hurons e s  dans la terre, mais son esprit 1x61 regne encore avec vous. Songez qu'ii a 

toiijours été fideiie a la Narion Francpise par un attachement inviolable a tout ce qui fa 

regardoit, il est inutiie de rapponer les actions qui l'ont rendu recommandable ; comme 

vous ne faites qu'un même esprit avec nous, que cette perte ne vous éloigne point des 

66U mêmes sentimens qu'il avoir pour nous. Je vous reünis tous par ce Soleil qui est 

suspendu de ces deux Colliers, &je  vous attache étroitement avec nous'97. Ecoutez 

toûjours O)mrio, corne  vous avez fait jusqu'a present, 6L soyez lui toùjours 

fidelle'98». 

* . I I  

"-Le groupe appelé Iroquois de la Montagne est issu de la mission chreucnne de la h n e  fond& en 

1667, En 1676, il quine ce lieu pour s-installer sur I'ile de Monrré31 (sur I'emplacemeni actuel des rues 

Sherbrooke el -4warer) où il esl pris en charge par la communauté des Sulpiciens. La mission serd 

déplacée a deus reprises. &abord en 1696. au Saut-au-RécoLIet. puis en 1721. a Deux-Montagnes (Oka 

hesa iake)  (Delage. a Les Iroquois chrétiens des "réductions", 1667-1770. 1- Migmuon rdpports avec 

les Français H, dans Recherchrs amérindiennes au  Québec. p. 63 ; voir egaiemeni La Polhene. kUS. 1. 

1. p. 343-344). 
: 9- Dans leurs rapports diplomaiiques avec les Arnérindicns, les Français ont trk tôt prçu  l'importance 

d'emprunter les rituels et ies méiaphores de Ieun partenaires et cette intemention de Joncaire en esi un 

bon esemple. 

:%urlevois ajoute ce détail : L a  Hurons le promirent, & depuis ce terns-là on n'a point eu de sujcl 

de se plaindre d-eux. Mais œ qui f&soit le plus grand elog de œ Capitaine. étoii dc voir ce qu'on 

n'avoii osé esperer jusques-1% tous les Peuples de la Nouxiie France réunis dans une mëme Wle. & 

de sçavoir que ce concert etoit en bonne partie son ouvrage n (Charlevoix. HDGXE 1. ii. p. 279). 



Les Hurons de Saint ~ o s e ~ h ' ~ ~  demsinderent Audience le   en der nain^^, & voici 

665 de quelle maniere Quarante-Sois s'énonça* : 

Tu nous avois proposé de laisser ici les Esclaves que nous t'avons menet, 

jusqu'à ce que les Iroquois nous rendent les notreszO', je te dis de la part de nôtre 

Nation que nous vouions bien que tu  les remenes entre leurs mains, sans attendre le 

retour des nomes. Tu dois par là être convaincu de l'estime & de la conûance que nous 
-202 . 670 avons en toi , si les iroquois en usoient* mal avec toi & avec nous, qu'ils s'imputent 

à eux-mêmes leur mauvaise foi, nous sçaurons bien Ie leur faire ressentir dans 

l'occasion* ; au reste si ils les 1 m j  donnent au François que ni ens:oyeras chez eux ; 

nous aimons mieux que tu les envoye directement cu détroit des deux lacs2'" que Le 

~ornmandant*~ aura soin de nous envoyer pour éviter un plus grand embarras* P. 

675 Jean le Blanc voulant trop prendre les interëts communs, fit un discours qui ne 

piùt pas extrérnement aux Hurons. 

(( Comme nous sommes ici, dit-il, de differentes Nations, enfans de nôtre Pere, 

61. quoique ies hommes soient souvent de dEerens sentimens*, les Hurons que voici, & 

nous ûutaouaks, nous ne faisons cependant qu'un même corps, nous te demandons, 

680 mon Pere, que nous n'emportions poinr d'eau de vie, a cause de la maladie qui regne 

parmi nous N. 

- 

: n Voir supra, n. 1 17. 
-.v 

""Si l'on suit à la lettre la chronologie proposée par la Potherie. cette audience a lieu Ic lendemain des 

funérdes de Kondiaronk le 4 août. jour de l'assemblée firiiile. Il est toutefois plus vraisemblable que 

ce lendemain dont parle ici l'auteur désigne le même jour que le lendemain précédent ( l e  635. n. 

190). soit le 3 août. 

:V'C'oir supra, Ign. 205-207. 
312 Voir supra. n. 78. 
3 3  , Coir supra. n. 72. 

- Le fort que les Français venaient de construire dans la région du detroit était cornmandé par son 

fonhteur Antoine Laumet, dit de Larnothe Cadillac. 



Les Hurons reprirent : De quoi te mêles-tu? Nous demandons nous autres à 

notre Pere de permettre que nous en fassions notre provision pour notre retou?05 H. 

Enfin le dernier Conseil se tint I'aprés-dînée* par une Audience* que les Iroquois 

demanderent : ils eurent de quoi méditer pendant quelques jours sur l'incertitude oii ils 

étoient de la décision de la Paiq & quelque fiere que soit cette Nation belliqueuse, eue 

craignait fort que l'on ne ramenât tous les Esclaves qui auroient [238] c o r n  grand 

risque d'être brûlez. Tekaneot parla donc au nom des quatre ~ a t i o n s ' ~ :  « Nous avons 

apris, mon Pere, que tes Enfans t'avoient remis nos neveux entre Ies mains, qui étoient 

Esclaves chez e w  que vous êüez convenus* ensemble de les garder sur ta natte jusqu'à 

ce que nous t'eussions ramené les leurs. Cette proposition n'a jamais été faite depuis 

que le monde est monde. Garde-les puisque tu le veux. Nous nous en retournons, & 

nous ne penserons plus a eux. Cependant si tu avois voulu nous donner Joncaire notre 

fls, & nous rernertre sans diflicutté nos neveux, chacun se feroit plaisir de te rendre tes 

Aiiiez, & on n'auroit point Lieu de se m6fier de ta sincerité2" N. 

Le Chevalier de Callieres leur dit qu'il verroit cela avec ses AIiiez, mais que 

cette proposition &oit trks-difficile a leur accorderzo8. 11 envoya querir* les Hurons, 

,i "-L'alcool que les Amérindiens se procurent parîois en khange de leurs f a m e s  est la source de 

nombreux conilirs.  tan^ enue les muons amérindiennes - le texte de la Potherie en montre ici un bon 

esenipir: - que chez ies autoriik françaises qui sont souvent profon&rnent di\.i& quani i la 

légalisation de sa venie aus .hérindiens. PourtruiL dans I'ensembIe des acti\iiés cornmercules du 

XTlF siécle. 1 'eau-de-vie ne compte pas plus que pour 404 à 50.b du totd des marchandises échangées 

et eue ne sauraïi consrimer Ia base d'un commerce solide entre les .Amérindiens et les Français 

(Delige. Le pays renverse. p. 147-148). 
-. , 
-'"La Agnicrs ne son1 pas encore arrivés à Montr&al à cetn date (voir ir$-a. lgn. 11 1 15s). 
W.- 

'' SI la remise des prisonniers constitue p u r  les lroquois une preuve de bonne foi. le refis & rendre 

les upiifs semble uadiiire. non serilement l'indi8erence de celui qui les détiem mais un sentimeni [out 

à fait autre. qui n'est pas de la prudence. mais qui. au contraire, Iïnspire à celui qui essuie Ie refus. 

zB~hartevois acrit pour sa pan : « Le Chevalier de Callieres leur fit remarquer l'injustice de l e m  

plaintes. & leur détailla toutes les raisons. qu'on avoit de n'être pas trdnquille sur leur compte », 

Charlevoix HDG.\~.F, t. IL p. 279). 



Outaouaks & les hiiamis, ausqueis il communiqua ce qui s'étoit passé. Ils répondirent 

qu'ils wnsentoient* la liberté de leurs Esclaves s'il le jugeoit a propos ; mais que si les 

Iroquois n'executoienr* point leur parole en les remettant a Joncaire, ils n'awoient rien 

à se reprocher, & que leur peu de Foi tourneroit à leur confusionm9. 

p r j  On disposa toutes choses pendant deux jours pour l'assemblée generale, on 

fit venir plusieurs femmes Sauvages qui accornmoderent des ~olliet-s210. On couvrit 

encore la mort d'EIouatsaranti2", le plus considerable* de la Nation Huronne, aprés le 

Rat. Ses obseques ne se firent pas tout-à fait avec la même pompe* : plusieurs autres 

moururent aussi. 

Les Hurons paroissoient les plus maltraitez de cette maladie, qu'ils regardoient 

comme un fleau, & il s'imaguioient tous que nous avions jette un son sur eux. QueIques 

Chefs vinrent trouver le Pere Anjalran avec un paquet de Castors, pour Ie prier 

d'engager Messieurs de  Saint ~ u l ~ i c e ~ ' *  d'éloiyier d'eux le sort qui les de~oloit*~''. 

s ' ~ ~ ~ r  CharImors : «Toutefois. comme I I  vouloit les mettre entiérement dans leur ton. il leur promit 

d'eqxmr leur denunde aux Nalions intérwées. B de l'apuyer. II le fit en effet. &k comme il avoit déjà 

traite de cette affaire awc le Rat. tequel avoit été d'avis qu-on consentit & que plusieurs autres s'en 

remirent ii sa prudence : il voulur bien en courir les risques. &: ïévenement le justifia D (Charlevois. 

HDG.\%. 1. II. p. 179). 
-4, 

-'"La fabrication da co1liers dc portelainc faisaii panie des taches anisanaks r&n.ées aus femmcu 

chez les Iroquoicns (Trizer. Les cnfons d:4arnenrstc. p. 21-22). 
., , 
-"Voir supm, n. LW. 
7 .  - 
-'-Les sulpiciens. propnetiures le Iïlc de Montreal depuis 1663. administreront la juslice jusqu*en 

1693 ils dirigent la mission chrétienne de ia Montagne ou vivent principalement des iroquois. mars 

aussi des Algonquins et des Népissinpes 3 partir du )cliIIIe siécIe. Ils tiennent églement un sémimire 

ilahontan 0.1.1. p. 381. n. 104 et 105 ; Delâge, « Les iroquois chrétiens des "rductions+. 1667- 

1770.1- Migration rapports avec les Français n. dans Recherches amérrndiennes au Québec, p. 63). -. 
-"ks AmCrindtens, paniculiérzmcnt les Hurons, ont longtemps \u les missionnaires ou les religieus 

comme des sorciers. favordbies ou non. Dans les années 1630-1640 par exemple, en Huronie. « les 

jésuites sont perçus comme des shamans dotés de pouvoirs supérieurs. Forts de cene sirualion ils 

affirment 1-&lacilé de Ieun prieres et de leurs services religieux de l'eau bénite qu'ils utilisent et de 

leur maniére de soigner (Sarde des maiades dans des endroits calmes et silencieus. saignées, etc.). Lis 



Nous admirâmes dans cette triste conjoncture la misericorde* du Seigneur, qui a permis 

que tous les moribonds mourussent avec ie Baptëme. 

Les mouvements de la Gram parurent avec éclat. Car ces nouveaux Chrétiens 

n'etoient pas pIÙtÔt baptisez qu'ils domoient des marques d'une Foi \ive, en 

715 embrassant a la mort le Crucifix, avec des sentimens pleins d'amour lk de tendresse 

pour celui qu'ils n'avoirnt pas bien connu2'". 

Les pleurs ayant cessé, & les affaires assez bien disposées, on destina le quatre 

pl01 Août, pour la conclusion de la Paix. Ce fùt dans une beiie plaine hors de la Vie, 

ou I'on avoit fait une enceinte de branches d'arbres de cent tingr-huit pieds* de long 

720 sur soixante 8: douze de large, avec une allée tout autour de dix piedsf. ii y avoit une 

Sale couverte de feuilles, de vingt-neuf pieds* de Iong & de cinq de iarge, qui 

regardoit* en face toute la Place. 

Plus de mille Sauvages s'assemblerent* avec tous les Députez. Chaque Nation 

s'étoit mise a part pour un grand ordre, 6L fes Soldats entironnoient le Camp. Tout ce 

725 qu'il y avoit de personnes de qualité gt de Darnes, ne rnanquerent pas de se rendre dans 

cette sale2". On avoit dresse de petites fourches de bois à I'entrtie, sur lesquelles on 

rejettent à id fois les rituels des slüimans (chants. danses) e t  bieii qu'avec moins de rigueur, la 

médiation (ticines. onguents) prescrite par mus-ci. Croymt que les Jésilites pratiquent h sorceIIerie - 

ils bapusent les enfants er ceus-ci meurent en g i d  nombre -. plusieurs Hurom ss'interrognt. Serait- 

ce que le hptême fait mourir? Pourquoi les m i s s i o ~ s  courent-ils au chevet des mlades? Pour les 

faire mourir? Et que sont ces images qu'ils ont insuilées düns iem cabmes? Ei ces Litanies qu'ils 

récitent demere leur porte dose? t> (Delige. Le pays renversé. p. 180- 18 1). .. 2 
-' Voir Charlcvois : « Dicu fit connoim en cme m i a n  d'une rnaniere bien marquée qu'il est le 

.Maitrc des ceurs : malgré le bruit. que quelques mauvais Esprits faisoient courir. que les François 

n'avaient assemble chez eus tant de Peuples. que pour les déwuire, il n'y eut pas un Lnfidéle. qui ne 

voulüt ëtre baptisé avant que de mourir. ni un Chrélien qui ne mourût dans des sentiniens dignes du 

Christiiiliisme H (Chlevoix  HDG-YE L ii, p. 280). 
2 : b  . misc en scénc dc Ia cérémonie est assez semblable à celle de Trois-RitiLires en 1645 : « Cela 

[l'audience] se fit dans Ia cour du Fort ou I'on fir estendre de grandes voiles conire l'ardeur du Soleil : 

voiq. comme le lieu etoit disposé. D'un coste esioit Monsieur Ie Gouverneur. accompgné de ses gens. 



avoit mis une tringle* où étoient suspendus trente & un Colliers de porcelaine*, pour 

autant de ~ations"~. 

Le Chevalier de Callieres fit l'ouverture, fi leur déclara que n'y ayant l'année 

730 pas& que des Députez des Hurons, & des Outaouaks, iorsqu'il termina la Paix2", il 

avoit jugé a propos d'envoyer le Pere Anjairan pour inviter toutes les Nations de 

Députer de leurs Chefs, afin de ratifier ce qui ûvoit été conclu entre e*Jx 

seu[?.ii 11ement~'~. 11 leur témoigna la joye qu'il avoit eue de leur arrivée : il ôta la hache 
à tous"g , Faisant une profonde fosse, afrn que personne ne rehaussât* la hache ; que s'il 

-- -- p p p p p  -pp- ~ - 

et du kverend Pere Vimont. Supérieur de la h4ission. Les Iroquois estoient assis ii ses pieds sur une 

grande escorce de prusse. ils avoient tesrnoigné d e r a t  I 'assemblée qu'ils se !.ouioient mettre de son 

costé pour marque de I'riffection qu'ils ponoient a u  François. [/.q -4 1-opposite estoient les 

Algonquins. les hlontagmis et les Anikamegues, Iw deus costez estoient fermez de quelques François 

et de quelques Hurons. ALI milieu il y avoit une grande place un peu p l u  longue que large. ou les 

Iroquois firent planter deux perches. et tirer une corde de 1-un P 1-antre pour y pendre et anacher les 

proles quXs dwoient porter. c ' a  3 dire. les presens quXs nous voulaient fiaire. lesquels consinoient 

en dis-sept coIliers de pourcelaineo dont une p - d e  estoit sur leur corps ; I'auue panie estoit renfermée 

dans un petit sac place tour aupres d'eus )) (Rclarions. 1644-1645. t. III, p. 2.1). 

':6~omme le souligne Grlles Havard le traité de la Grande Pais compte uente-huit signatures. mais il 

est possible que Cailière n'ait pas offen de wampums aus narions iIlinoises qui n'élaient pas présentes 

:LIonir&i (Lu grat~dr poix cir .iior1tr2ai tir I Z i .  p. 150. n. 116). 
.. - 
-' t'oi r supra, n. 14 1 . 
2:s Vorr supra, n. 15 1. Dans l'edition onginrile de 1 'Hisfoire de / :4nr&rique sepcenuionale. se trouve à 

la page 24 1 une gnwre représentant des orateurs français et méridiens qui n'appinit pourtant pris 

dans l'exemplaire de l'édition hollandaise (1723) que nous avons consulté ; nous la reproduisons à la 

fin du texte (inJra. p. 209). 
7.-  

-"cc Oter la haclte, cm2srfuire cesser 12s attaques cW: les hosrilirez de la guerre )) (La Potheric. «Tcrmcs 

et expressions des Sauvages D. H4S. t. III). La métaphore de Ia hache jetée au ciel ou dans Ia terre est 

courante dans les discours des -4mérindiens et des FrdnÇais 1 on la retrome dans plusieurs tekles, par 

esemple : « le premier [collier] disoit qu'Onontio avoit une vois de tonnerre. qu'il se hisoit entendre 

par i o u ~  et qu'au bruit de sa parole, tout le pays des Iroquois avoit jetté Ies m e s  et les haches. mais si 

loin au del3 du Ciel. qu'il n'y avoit plus de bras au monde assez longs pour les retirer de 11i » 



arrivoit quelque desordre, l'offensé s'adressit à lui, qu'il feroit faire satisfaction ; que si 

l'offensant étoit desobeïssant & irraisonnable, il se rnettroit avec l'offensé pour mettre 

l'agresseur à la raisonn0. 

Lors qu'il eut expliqué ses sentimens*, par la lecture qu'il fit d'un papier, le Pere 

Bigot qui en avoit une copie en expliqua le contenu mot à mot aux Abenaguis bL aux 

Aigonkins, le Pere Garnier aux Hurons, le Pere AnjaIran aux Outaouaks, ~erau? aux 

ishois, Br Miarnis, Br le Pere Bruyas aux iroquois, qui tous firent les cris de 

consentement de ~~iolkr?, & afin que ce que l'on venoit de leur dire fut une Lai 

(Relarrons. 1644-1645. t. III. p. 30 ;voir également p. 34. 1645-1646. t. iiI. p. 4.7. 8, 1652-1653.1. 

IV. p. 19). 
... . 
-"Charlcvois ajoute quelquss dktails dans son eqlication du discours & Calliere : ~4 M. dc 

Cliünipigny, le Clieuiier de Vaudreuil & les principaiis OfiÏciers environnoient le Gouverneur 

Général. qui étoit ph& de W e r e  a pouvoir erre ti & entendu de tous. & qui paria le premier. Ii dit 

en peu de mots que l'année précédenie iI a\~oit arrèié la Pak enue toutes les Nations ; m i s  que comme 

de toutes ceiies du Piord % de l'Ouest il ne s'étoii trouve a Montreal que des Hurons B des Outaouis, 

il avoit f i t  sçavoù aux autres qu-il soufiailoil qu'elles lui envoyassent des Députés. afin qu-émt tous 

~ssemblés il put leur ôter solemnellement ia hache des mains. & déclarer a tous ceus. qui le 

reconnoissoient pour leur Pere. que désonmis il vouloit être le seul .4rbitre de l e m  dinérends : qu'ils 

oubliassent donc tout le pssé  : qu'ils remissent tous leurs intérêts entre ses mains. % qu'ii leur 

rendroit toujours une esacte justice ; qu'fis k o i e n t  être bien las & ia guerre. qui ne leur moi1 été 

d'aucun avanuge. & que quand ils riuroieni une fois goûté les douceun de h Pais ils lui sçauroient un 

gre infini de tout ce qu-il yenoit de faire pour la leur procurer » (Charlevoi~ HDGiW. 1. II. p. 280- 

28 1). 
--, 
--' Nicolas Perrot. ... 
-La Potherie précise aiI1eui-s la signification de cc mot : II Ces pleurs finis on fait le festin d'un grand 

sens froid aprés lequel chacun se retire avec son ouragan qui esi un plat d'écorce, & dit en même 

temps niuchen. qui signifie je vous remercie » (H-iS, t. UI, p. I I )  ; \-oir également Lafimu : 

..I [L'orateurj profite aussi de quelques parises pour consulter ses .&sesseun. Après son rapport suit le 

nio-hen. qui est le cri génkrai de consentement. II se pratique de cette sone. Un des Anciens crie : nio- 

hen '? Tous les auues répondent nio. Cela se îait ainsi m i s  fois au nom de cluque Tribu. C'est-là une 

espice de formule pour demander à tout le monde s'il est content : mais elle n'est proprement que pour 

la forme ; car tout le monde répond qu'oiii. Elle semble pourtant instituée de maniere qu'elle puisse 



imiolable, on disuibua ces trente-un CoUiers aux Chefs de chaque Nation. NUS Alliez 

parlerent ensuite ;je vous raporterai seulement les paroies les plus considerables* qui se 

745 soient dites. 

Hassaki Chef des Cuis-coupez, en robe de Castor qui Iui trainoit jusqu'a terre, 

une branche de porcelaine* & un Coiiier P la main, marchant d'un air majestueux la 

tête de quatre Iroquois fort bien-faits", qui avoient les yeux baissez. II Ies [242] fit 

d'abord mettre a ses pieds, en abordant le Chevalier de Caiiieres, & paria ainsi : u Voici 

7% nos Prisonniers que tu nous as demandé, que nous te presentons"4. Je les délie puisque 

tu le souhaite, par cette branche que je te donne225, ils sont à toi presentement, puisque 

ni leur donne la liberté de s'en retourner dans leur païs, je les regarde comme mes 

fieresm. Voici on Calumet que je leur donne afin qu'ils fument avec moiu7. Que les 

donner Iieu ;i ceux qui jugemient ;i propos de faire quelque acte de représentation ou de protestation » 

(J1DX-i- t. 1. p. 483). 

y~rcsquc lous les voyageurs et obsenatem ont notè les qualités phpiques des Am&in&ens : 

« Universellement parlant ils sont de taille moindre que nous, principalement quant a 1-épaisseur, belle 

 oul le fois et bien prise, comme si nous demeurions à I'estat que nous avons à 35. am >, (Biard 

Refaiions. 16 I l .  t. 1. p. 8) : « Si nous commenqms par Ies biens du corps. je dira}- qu'ils les possedent 

avec ayantage : ils sont ~ d n d s .  droicts. fors. bien proporlionnez, agiles. rien d-demine ne paroist en 

eus » (Lejeune. Relarions. 1634. t .  1. p. 77) : « U s  sont tous généralement bien formés et proportionnés 

de leurs corps. et sans dinormite aucune. et je peux dire. avec vérité. y avoir \u d'aussi beaux enfants 

qu'il y en saurait avoir en France » (Sagard Le grand iP+?age du p m s  des Hurons. p. 7 15) : hhonlan. 

qui ajoute un détail concem.int les Iroquois : « ils sont gènéralement droits, bien fails. de belie taille. % 

mieus proporiiomez pour les hériquaines, que pour les Européennes : les iroquois sont p l u  grands. 

plus vaiIIruis el plus m m  que les autres Peuples (O, 1. 1, p. 637633 ; voir aussi Leclercq. Xomlelie 

reiarion de ia Garrpesie, p. 392 : Hennepin. :\:oïn~enu l byage, p. 176 ; Raudot, Relarions pu.* lerrres. p. 

63 ; kifitaul\lDS-l.l.I. p. 103 ; Charfevoix J, t. II. p. 618419). 

2'~assah- prisente quatre prisonniers =Ion lc taTc du traite (voir in@. ii Appenàie III #P. p. 2G8). 

LJelisr quelqu kn par un collier, c 'es1 procurer la liberté à un prisonnier de guerre » (La Pothene. 

«Termes el e~~ressions des Satniiges ». H S .  1. I I I ) .  

=voir supra, Ign. 738-745. 
-3- - Voir mpru. n. 91. 



Nations Iroquoises sachent (en se tournant de leur côte,) qu'il n'a tenu qu'à moi de les 

755 mange?, & que je n'ai pas fait comme eux . qu'h se souvie~ent donc en 

même-temps lorsqu'iis nous rencontreront dans Ies Partis* de chasse, que nous avons 

regardé ceux-ci comme nos fieres, & nos propres enfans. ils nous ont obligation de la 

vie, ne faisons d'orénavant qu'une mème chaudiere*%. 

On porta ce Calumet a Tekaneot qui le reçllt, les iroquois remercierent en 

761) même-temps Hassaki 6L les Culs-coupez par quatre cris que fit un Chef de chaque 

~ a t i o n ~ ~ .  Quarante-Sols environné de huit Esclaves, s'approcha ensuite & dit . 

« Toi qui est le maître de nous autres, tu vois que nous n'agissons que par toi, 

tu nous as envoyé porter ta parole. Nous 12431 sommes venus voir ce que tu souhaitois ; 

nous t'avons dit tous nos sentimens*, fais de nos corps ce que tu voudras. 

765 Nous avons hiverné avec les Mianis. Sachans* donc ta paroIe, nous nous 

sommes dépouillez de ce que nous avions, pour tes engager a rendre les Esclaves 

Iroquois en donnant des chaudieres*, des firsils, & des couvertures. Nous Ieur avons 

dit. qu'il &oit de consequence de décendre avec nousx" Nous avons crû que les 

Iroquois auroient agi à notre égard comme nous I'avons fait avec eux, & nous avons été 

77u surpris de ne pas voir les noues. Ecoutez-moi bien, mon Pere, & vous Iroquois. Je ne 

suis pas Eché de faire la Paix., puisque mon Pere Ie veut. Voila que je délie mes 

~ollier?', (en les jettant à terre, & se tournant du côté des Iroquois) je veux vivre en 

Paix arec mon Pere & avec toi, je veux que la terre soit toute unie, & quc la chauciicre* 

suit encore toute entiere D. 

773 Jean le Blanc tenant un Collier a la main produisit* une Iroquoise 6- un homme : 

« Je t'iti donné tout ce que j'ai, &je n'aime rien quand mon Pere me demande quelque 

chose ; mais je veux absolument mon corps, parlant des Outaouaks qui sont chez les 

"Voir supra n. 63. 

'%'ou supra. n. 28. 
3 . 1  Vair suprir. n. 24. 
-3: Voir supra. Ign. 449457, 



Iroquois. 3e n'ai rien à te 12444 die, preuve que je suis ta volonté, c'est que nos gens 

ayant pris des Iroquois, je les ay retirez* avant qu'ils ayent éré mattraitez 

78 O J'en avois deux que j'ai remis au Pere Anjairan, que tu as renvoyé chez eux a 

son retour. Prend ceux-cis)), & il jetta son Collier a terre. 

Chingouessi marchant, un Calumet d'une main & une branche de porcelaine* de 

l'autre, dit : « Mon Pere je vois que tu reçois aujourd'hui les Iroquois qui se sont bien 

écartez*. Nous nous racommodons aussi avec eux. Ce Calumet que je leur dome est 

785 une preuve qui doit les persuader que nous voulons t k ~ e  d'orenavant avec eux 

d'intelligence ». 

Chichikatdo suhi de deux Iroquois & de trois femmes, qui paroissoient fort 

tristes, marchant d'un air a imprimer* du respect, parla ainsi : « Je viens vous presenter 

aujourd'hui les  riso on ni ers^^ que j'avois destinez pour le feu , mais le François qui nous 

790 a explique votre pensée, nous a fait déliberer de vous en faire absolument le rnaïtre. Si 

j'avois eû des Canots, je vous en aurois amené un plus grand nombre, comme je vous 

l'ai deja témoigne. Nous en avons encore, &je psi suis prêt a leur ouvrir les portes. Je 

vous avouë que j'ai un cruel ressentiment* contre les Iroquois qui m'ont brûlé mon Fils 

il y a quelques années, le son de la guerre a voulu qu'il fut prisonnier ; mais de l'avoir 

795 fait mourir, parce qu'ils savoient que il étoit mon Fils, j'avouë que j'ai été vivement 

touche, cependant j'oubiie tout aujourd'hui. 

Helas, mon Perel je n'ai point d'autre voiontc que ia votre. Si j'ai des oreilles 

c'est pour écouter votre parole, 6: ma langue expliquera à ma Nation vos sentimens*. 

J'ai un coeur que je vous prie de joindre au votre, & dont je vous laisse entierement le 

suri maître. Quoique les Sioux m'ayent nié, & qu'ils n'ayent pas payé mes morts, j'ai fermé 

3 5  Vorr supra. n. 225. 

23k &us prisonniers M remis au Pere Anjalran ,t ne sont traiscmblablcment pas I'hornms et la 

f s m e  que Jean Leblanc présente A Callière. Le traité ne mentionne que deus prisonniers rendu au 

gouverneur (infra. « Appendice Ili  », p. 269). 
3 4  D'apres le t e m  du traité, Chchikatalo rend a Cailiere huit prisonniers, et non cinq (infra. 

<r Appendice III m, p. 359-2701. 



mes œils, & j'ai bouché mes oreilles de ce côte là, dés le moment qu'on est venu me 

parler de ta part"5, je ne veux pas faire comme les iroquois qui n'ont pas obei à ta voix, 

quoique je n'entende* pas leur langue, je veux manger aujourd'hui avec ewr, comme 

s'ils étoient mes fieres ». 

8u5 Ounanguicé qui paria au nom du Chef des hfississagez, que quatre Esclaves 

suivoient, vint parler pour lui. Il avoit un tour de tête d'un jeune taureau 1slinoisB6, 

dont les cornes lui batoient sur les oreillesz7. [MI Dans le moment qu'il voulut parier, il 

l'ôta Br dit au nom de ses Chefs : 

3 S ~ e  discours ck ChichikataIo qui. p u r  le bien public, accepte d-oublicr l i s  tom que lui ont caue 1% 

attaques iroquoises s'apparente P celui que tient trés éloquemment l'Iroquois Iuotseaton en lb-15 P 

Trois-Riieres : « J ' c  passé. disoit-il, supres du lieu ou les Algonquins nous ont massacrez ce 

Printenips. J ' q  veu la place du combat ou ils ont pris deus prisonniers qui sonr i q  : j ' y  passé viste, je 

n'ây point voulu voir le sang w n d u  de mes gens. leurs corps sont encore sur la place, j 'ay destourne 

nies Feu. de peur d'irriter ma colere. Puis kippant la terre et prestant l'oreilie, j'q 0% la vois des 

Puicestres massacrez par les Algonquins lesquels voy~is  que mon coeur estoit upable de se venger. 

ni'ont crié &une v o i ~  amoureuse : Mon petit fils. mon petit fils. soyez bon n'enuez point en fureur. ne 

pensez plus 3 rnoy. car il n'y 3 plus moyen de nous retirer de ia m o n  pensez aus vivans. cela est 

d'importance. retirez ceus qui vivent encore du $ a i ~ e  et du feu qui les poursui4 un homme vkant n u l  

mieus que plusieurs uespassez. A y m  oiiy ces voix. j ' q  passé outre el m'en suis venu 3 vous pour 

delivrer ceux que vous tenez encore (Relafionr. 1644-1645. t. III. p. 3-76). 
--, 

""Le bison (Biset? bisoq ou le breuf sauvage. Au X\II' siide, cc marnmiEre \%ait surtout au centre 

de l~.eiierique du hiord dans la région des grandes plaines. mais également plus P l-est. au4eI1 du 

iLlississippi prés du territoire des Illinois (Lahonm O, t. 1. p. 394. n 464). Charlevois en donne une 

description dans son Journal : cc Le Bœuf du Canada est plus grand que le n6tre. Il a les Cornes basses. 

noires 6.. courtes ; une grande Barbe de crin sous le Museau, & autant sur La Tëre, d'ou elIe lui tombe 

sur les Yeux ce qui lui donne un air hideux ii a nu le Dos une Bosse, qui commence sur les Hanches. 

12 v3 en augmentant jusques sur les Epules [...]. Cet .bimai a le poimd fort hrge. h Croupe assez 

hie, hi Queuë fort courte. & on ne lui voit presque point drr Cou : mais sa Tete est plus gosse que 

celles des noues [...] )) (1. 1. p. 327). 
3- Charlevoix ajoute ceci : « Il passoit pour avoir beaucoup d'esprit, beaucoup de d o u m ,  bcaucoup 

d'affection p u r  les François. Il parla en effet trés-bien & d'une maniere fort obligeante » (HDGAF, t. 

II. p. 787). 



Je fais honneur, mon Pere, de me presenter devant vous, vous en savez la 

810 raison, a cause du François que sa Nation avoit tué, & dont je vous ai on nous 

a inspiré* de ramener les Iroquois que nous avons, je te les mene, 8: je les délie en ta 

prrsencesg, je te les remets entre les mains pour en f%re ce que tu voudras. J'en ai 

encore d'autres que je suis prêt de leur rendre : je suis trop glorieux* que ni me mettes 

au nombre de tes AIiiez. Je ne veux faire d'orenavant qu'un corps arec toi. Reçois mon 

815 cœur ; qui ne soit qu'un avec le tien2*. U parla ensuite pour les Pouteouatemis & 

presenta ses Esclaves. 

Je n'ai que ces deux Esclaves, je me joints avec toi afin que toutes choses soient 

stables. Si tu leur donne la \le, so&e que je mette ce Cdumer entre les mains de mon 

frere l'iroquois, j'en ai gardé les plumets"', & quand il me les fera voir je les lui 

820 montrerai & Ir bâton242, avec Lequel nous fumerons ensemble ». 

On pona ce Calumet aux Iroquois qui remercierent par quatre cris, au nom des 

quatre Nations. 

hfiskouasauarh, Chef des Outagarnis, vint de l'extrémité de I'enceinte, suivi 12471 

de trois Prisonniers. Son \Gage étoit peint de rouge, & il avoit sur la tete une vieille 

323 Perruque poudrée, toute mêlée, sans chapeau. Il s'en étoir fait un ornement pour se 

mettre a la ~ran~oise"'.: qui lui domoit un air, outre sa laideur, a faire rire toule 

1 i Y  7 Corr supra. lgn. 243-26 1. 

" ~ o i r  supro. n. 275. 
.. .. --'ce discours d-Ounaguic2 au nom dss Mississagués n'apparait pas dans le tene du mité. Par contre. 

le chef poléouatemi. avion1 de parler au nom de sa nation rend un prisonnier et offre un calumet au.  

Iroquois au nom des Mississagués (inPa. a Apppendice III », p. 270). 

'"~our une ciexripiion du calumci, voir suprir, n. 33. 
* .- 
-'-Lire ~a je lui montrerai les plumets et le baton Lprobablement le calumet] M .  

 eus autres fois dans I'Hktoire~ la Pothcrie signale l'allure ridicule des Amknndicns habillés a la 

Erançaise : On leur vend de ia poudre. des M l e s  des cipottes. des habits à h Erançoise. chmurez de 

dentelles d'or f.m~ qui leur dorment une figure tout-&fait crotesque. du vennilloa des chudiem. des 

minnites de fer & de mi\-re. B toute sone de quinqwiiiene » (La Potheie. H-1s. 1. L p. 365-366) : 

e Ils al-oient pris piaisir i se niataclier d'une d e r e  toute particuiiere : les habits frmçois qui leur 



I'Assembiee, & voulant faire voir qu'il savoit vivre il en salua te Chevalier de Callieres 

comme d'un chapeau. Malgré le sang fioid que I'on est obiigé d'avoir devant des gens 

qui sont d'un si grand flegme, pincipaiement dans une conjoncture aussi serieuse que 

83o ceiie-1% on ne pût s'empêcher de s'éclater de rire, & de le prier en mërne-temps fort 

serieusement de s'en cou~rir. 

« Mon Pere, dit-il, je ne vous rends point d ' ~ s c l a v e s ~ ,  parce que tous ceux que 

j'avois sont échapez. Je n'ai pas beaucoup de different avec les iroquois, les tenebres se 

sont dissipées, voici presenrement un beau jour que le Soleil nous donne aujourd'hui, je 

Y35 regarde presentement I'koquois comme mon frere ; mais je suis broüiilé avec Ies 

Sioux >). 

On ne voulut point toucher ce dernier article. 

Kiskatapi Chef des hlaskoutechs, qui étoit malade, pria* Haouaiamek, Chef 

Outagami, de venir parler pour fui. 

avoienl du donner quelqu-agrément les défiguraient d'une maniere i f&e rire :) (La Potherïe, MG, 1. 

11. p. 97). De toute &-idence. La Potherie prend goirr à ces moqueries et on peut se demander si on ne 

doit pas lui rire endosser les paroles qu'il met dans la bouclie du gowerneur Frontenac Iors d'une 

conseil tenu a w  deniours de 1695 ou sont p e n t e s  p!usieurs nations de l'Orrest : « dfonflis 

C'hr~ngouabd. je suis bien aise d 'moir connu par les remerciemens que Iu nt 'as/arfs de r 'avoir donné 

des François pour demeurer mJec ta narion, que ru ressrnre 1 'avantage que tu rerirr des comntodire: 

qu l is  r 'aporrenr. & de voir presenremenr ra fan11lle habillée comtnc son! nies autres enfins, au lieu 

que ru n 'rrois auparmlunr &ru que de peaux d'ours. Si tu 1jeu.r que je conrinuc ri r émwyr !es m@nirs 

secours. ri /es augmenter encore dans la mile. ilfaut que tu le resoive aussi ù bien écouter nia voix, 

à suivre /PS ordres qui le seronr donnez de n m  pnrr I...] n (La Potherie. H G ,  t. IV, p. 35). La gravure 

represenianr des Amérindiens européanisés que l'auteur insère au tome III de son auvre (p. 71 ; voir 

inJro. p. 208)  est-de encore une effet de œ penchnt, ou \ient-elIe d'une transposition du phsir qu'il 

prend ë se wd'restir lui-mème en Lrcquois, en Cwdlk. en -4méricain ou en Maure? (voir svpra. 

N Introduction B. p. 1. n. 3). 

'"~raixrnblablernen2 les prisonniers iroquois qui sirivent Midiouassoual ne sont pas les sicns ou ceux 

de sri muon (supro. i p .  873-824). 



wo 1218j a Mon Pere, je ne suis pas venu par moi-mème, je suis venu par empmnt* ; 

pour moi je ne vous presente pas d'Esclaves, parce qu'ii y a long temps que je ne me 

bats plus avec l'iroquois : le François que vous m'avez envoyé pour m'engager de venir 

écouter votre parole, m'a regardé comme une File qui ne se bat contre personne. J'ai 

laissé faire les autres, & j'ai regardé, il est vrai, que nos Anciens se sont battus contre 

845 eux. J'avois un Iroquois, je l'ai troqué pour éviter tous les embarrasi de te l'amener, dC 

j'ai été seuiement bien-aise* de te venir voir ». 

Pour moi, dit Paintage, Chef des Malhominis, j'en ai rendu un, il y a deux 

ans2"». 

Ouabangué Chef des Sauteurs qui avoit un plumer rouge autour de la tête en 

YSU forme de rayon, dit : 

(( Je ne te presente aucun Esclave, j'ai rendu d'ailleurs tous les Prisonniers que 

j'avois pris sur les Iroquois, accorde moi ton amitié. Sa Xarion est fort dans ies interêts 

des Iroquois ; mais comme ils ne peuvent guere se passer des François, ib profitent 

d'un côte des avantages qu'iis tirent de nous, lk ménagent en même-temps le plus qu'ils 

855 peuvenl les bonnes g x e s  des 1roquois2&». 

-4 * - 
"'Le teste du traite ne le mentionne pas ; Ic chef des FoIIes Avoines mauteste seulement son appm B 

13 paix qu'on se prépare 3 signer. mns parler de prisonniers ( i n j a .  « Appendice III M. p. 170). 

 ette te attituck des Sauteurs illusLre bien celle de certaines autres nations des Grands Lacs - les 

Hurons ct les Ouraouriis. par exemple -. qui. surtout dans la seconde moirie du kSW sîkle. doivent 

concilier leurs intérèls tant auprès des Frdnqais que des iroquois et des Andais. Gilles Havard e';plique 

la situation 3 In fin du 'cTIIe siécle : « Le plus wuvent. Ie de& de hgilitk de I'disnce [fmnco- 

amerindiennej se mesurait li l'intensité du rdpprochement des nations & I*ûuest avec les Cinq 

Nations. C-était pour les Amérindiens des Gnnds Lacs un jeu cons tan^ de balrince. a ça~oir  s'ils 

opteraient pour la consenation de l'dliance française ou pour le renversemenr des alliances au profit 

des -4nghs et des Lroquois. Lw sociéiés autochtones fonctionnaient au consensus ei non la majorité, 

les nations d'En Haut éprouvaient la plus g i n d e  difficulté ii fiire émerger leur politique de façon 

claire. L-aimir du marché d'LUbany. les perspectives de paix avec les Cinq Nations, 1s crainte d'une 

pais séparée franco-iroquoise. le problème du rdpprochemenl commercid entre F rdnçais ei Sioux et. ii 

p u r  de 1696-1697. celui du remit français des postes de l'Ouen. contribuaient largement à fragiliser 



Maligatouei Chef Nepicirien, témoigna 123~1 plus de joye que les autres, de la 

Paix. 

« Je suis bien-aise*, dit-il, de la Paix, je vois bien que je pourrai d'orénavant 

manger tranquille men^ sur ma natte, & que je chasserai sans troublex7». 

860 OunanguicéZJS Chef des Algonkins, jeune homme extrêmement bien-fait, habillé 

a ia Canadienne, avoit acommodé ses cheveux en crête de Coq, avec un plumet rouge 

qui lui venoit derriere la tète. II approcha d'un air assez deiiberé, & dit : 

« Je ne suis point un homme de Conseil, jtecoute ordinairement ta parole : voici 

la Paix, oublions le passé H. Son discours, quoique fort court, disoit Ce fut 

Y65 iui, avec une trenteine de jeunes Algonkins, dont le pius âgé n'avait pas plus de \ingr 

ans, qui finir la guerre par le coup qu'ils firent sur un Parti* d'iroquois qu'ils taillerent 

en pieces. 

La Chaudiere-noire, le grand Chef des Iroquois, la terreur de toutes les Nations 

ailiées y perit*, il ne pût s'empêcher de dire en mourant : Fmt-il que moi qui ai fait 

870 trembler fou~e  lu Terre, je meure pur ICI muit~ dhtl ~ t f u t d ~ ~ .  

1-31Iiance imnçaise et a favoriser le succès de l'ouverture iroquoise n (La granh paix de :Iionrrt'a/ de 

1.701. p. 89-90). 
. .- 
-' Le teste du trait2 donne plus de d2tails sur lïntcnrntion du chef népissinguc. Celui-ci dit avoir 

rendu l'année précédente un prisonnier sus irquds i qui il oEre un calumet pur fumer a\tc eu\: 

( i n f i .  (q Appendice 111 ». p. 271). 

'"11 s'agit sans doute ia d'unc erreur cic la Pothcne. Ounaguice n'est pas chef des Algonquins. mais 

bien dcs Potéowenus et il est peu probable qu'il ait participé au raid contre les Lroquois et la 

Chaudière Noire (voir i n h .  fi Appendice 1 rr. p. 746-247). 
249 Lc chef algonquin ne remet aucun prisonnier à Callierc, comme l'indique le t e ~ ~ e  du traite ( in f i ,  

c< Appendice III > F ~  p. 271). 
3; 'La Potherie raconte e t  épisode dans le quatriéme tomc de 1~Ilis-roit-e : fi Pendant que la Chaudicre 

Noire chassoii aus environs du fort. sans que la Gemerdye qui y cornnudoit pût en attirer dedans 

quelqu'un il ninint une trenteine de jeunes Algonkins qui donnerent si vigoureusement sur eu\: qu'ils 

en tuërent une \inseine sur la place. firent si\: prisonniers avec deux fenunes. Les -4igo:oub;iiis perdirent 

sis de ieurs plus braves. Ce coup fut d'autant plus sensible aux Iroquois que l'on mm3 pnni les 



L'Aigle paria en ces termes25', au nom de nos iroquois du Saut Saint Loüis : 

(c Otzo~zrio nôtre Pere, tu as sans doute de la joye de voir aujourd'hui tous tes 

enpjojfans rassemblez ici sur ta natte. Tu dois croire que comme nous avons le bonheur 

d'être de ce nombre, nous la partageons avec toi. 

875 La promptitude* avec laquelle tant de Nations ciifferentes sont parties des 

extrhitez de ce vaste païs, te courage & la confiance qu'ils ont fait paroitre ii 

surmonter !a longueur, les fatigues, & les risques du chemin pour venir entendre ta 

voix, marquent assez la disposition ou ils sont de la suik-re fideliement. Toutes tes \+es 

sont si droites & si raisonnables, qu7ii faudroit n'être pas homme pour refuser de s'y 

SYU sohenre.  Tu dois donc croire que la diversité de tant de langues qu'ils parient, non 

plus que leurs interèts & leurs ressentiments* particuliers, ne sera nullement un obsracle 

à la bonne intelligence dans laquelle tu leur ordonne de \ i \ ~ e  ensemble à l'avenir. Us ne 

feront desormais d'attention qu'au desir que tu as de les rendre heureux, en arrètant les 

suites funestes de la guerre, par la Paix que tu \lem d'établir parmi e u .  

333 Pour nous qui avons l'avantage de connaître plus particulierernent, % de plus 

prés qu'eux les veritabies sentimens de ton mur, nous jenons volontiers sur ta parole la 

hache'52, que nous n'avons prise ['si 1 que par ton ordre, & nous mettons à L'Arbre de la 

Paix que tu as dresse de si fimes & de si profondes racines"', que ny Ies vents, ny les 

orages, ny aucun autre accident ne pourra le renverser. Ce som-la les sentimens de ton 

YYO fils Iïroquois du Saut Saint Loüis n. 

morts la Chudiere Noire. qui moit été tué par de jeunes guerriers. dom le plus ige n-avoit que \-in@ 

ans. Ce chefqrri étoit la terreur de toute 1'.4merique septentrionale. ne pût s'empkher de dire en 

m o m l  : four-il que moi qui ni fair rrembler roule la rerre, meure de la main d'un en@ » (p. 89-90 : 

voir aussi Charle~oi-  HDGXE t. II. p. 274). 

"La Polhcne n'indre pas la br&e intervention des Amikoués mentionn& dans 1s mité. jmc apres 

c e k  du chef dgonquin (infra. 4{ Appendice I I I  ». p. 171 ). 

''1% Jtlttn. lu Iiaclre d m s  Ir p h  proJii,/id ds In tcrr~e. c'est ire plus mtcrrdr~ parler. Q gumv » (La 

Potherie. <<Termes et eqxessiom des Sauvages P. MS, t. III). 

"'31, Redwxser 1 :-lvbrcr de pi.r, c 'est remblir la paix >i (Ibid.). 



Tsahouanhos, Orateur des Iroquois de la montagne de Montreal, ne fit pas 

moins paroître d'attachement a nos interêts que leurs voisins. Voici de quelle maniere il 

parla : 

« Tu as assemblé* toute la terre ici, pour faire un grand amas de haches. Pour 

895 moi je n'y en jette point : il se tût un moment. Vous robes noiresz5' se tournant du côté 

du Chevalier de ~ e l l o r n o n t ~ ~ ~  qui les gouverne, & de ~ r . ~ ~ ~  de Saint Sulpiçe, vous 

savez que je n'en ai point d'autre que celle de mon Pere. Comme il nous porte dans son 

sein, je lui rends la mienne, & j e  retire en même-temps ma main, puisqu'il jette sa 

hache2". Au reste je me conjoiiis* avec toutes les Nations de ce qu'ils ont jetté la 

uuu leur ». il n'y eut plus que les Abenaguis de Saint François à parler. 

Haouatchouath dit : (( Mon Pere : tu viens d'entendre parler tous tes Enfans. Il 

n'y a plus que nous à parler. Il n'est pas necessaire que nous le fassions dans [252] cette 

assemblée*, tu nous comois il y a long-temps, tu n'ignore pas l'attachement que nous 

avons toûjours eû à tes ordres. Utm,fio ton prédecesseur nous a enlevé la hachex?l y a 

905 quatre anss9. Sache que le premier qui la levera contre toi, nous la leverons contre 

lui D. 

. C i  

-'La Pothenc confond sans doute i c i  Ic gouverneur de la Nouvelle-Angleterre avec Francois Vachon 

de Belmont. menibre important de la communauté de Saint-Sulpice qui dirige la mission de la 

Monugne 3 Montrd (voir infra, « Appendice 1 ». p. 757-758) 

I-Z6~'abr~viation est au singulier. man il semble plus \+aiscmblable qu'il faille ici l i n  « Messieurs w, 

comme plus but d3ns le teste (Ign 710). puisqu'on appelle aussi « Messieurs de Saint-Sulpice » les 

dpiciens dans plusieurs testes de l'époque (par esemple. Liihontan 0. t. 1. p. 78 1.783). 
3- Voir supra, n. 252. 
x 3  , Loir supra. n. 2 19. 

'%e teste du traité differe : le gouverneur Franwis a enterré la hache des Xknaquis ss I'annk 

dernière ?). en 1700 ( i n f i .  « Appendice III W. p. 771). Les -4bénaquis sont effectivement de ceux qui 

signent le tnite de p i s  3vec les Iroquois en septembre 1700 à Montnial (voir supra. n. 14 1). 



Er&, Monsieur, les quatre Nations iroquoises qui avoient toûjours été 

tranquiiies a écouter les derniers sentimens* de tous nos Aiiiez, parlerent par la voix 

d'Auenano, qui presenta de leur part quatre Colliers. 

YIO « Ononno, dit-& nous sommes ravis de tout ce que tu as fait, aL nous avons 

écouté ce que tu Mens de dire, marque de cela voila nos paroles (en donnant quatre 

~o l l i e r s*~~)  pour t'assurer que nous serons fermes à garder tes ordres. Pour ce qui  est 

des Esclaves que nous ne t'avons pas amenez, nous t'en avons fait le maître, aL tu les 

envoyeras querir*2'1n. 

y15 ii failut confirmer cette grande Ailiance par quelque endroit* éclatant, 6r pour le 

faire avec toute la circonspection possible, Messieurs de Callieres, de Champigni & de 

Vaudreuil, fumerent dans le Calumet, que l'on porta ensuite aux Iroquois & aux 

Dkputez de tous les Miez, qui en firent de  m0me. On le chantaz6', & [XI pour cet efet 

trois François alrernativement a travers de tous les Peuples, qu'étoient assis sur i'herbe, 

u?ri marchant en cadence, leur kisage anime, & le mouvement du corps qui répondoit a la 

- - 

'"i( Je n'a- que taire dc reïterer si sment  que les paniles d'imprîance en œ py(?- sont des prcsents » 

iRelarions. 1668. t \l p. 10). 

'"'~harlevors apporte quelques nuances au discours dc l'orateur iroquois : N II ne dit que deus mots. 

dont le sens etoit que cens- dont il ponoit h proie. feroient bienlot comoiire à toutes les Nations le 

tort. qu'elles noient eu d'entrer en défiance contr'eux \: qu'ils convaincroient les plus incrédules de 

leur fidclitc. de leur sincérité, 8: dc kur respect pour leur Pere commun )) (Char1moi.i HDGS-F. t. LI- 

p. 282-783). 
.c- 

-'-Dans le dsusiéme tome dc I'llisroirr, la Potherie donne des dkiails sur les chansons da 

.4mirindiens : (< Voici quelqu'une des chansons qu'ils ont coûhune de chanter : ils leur donnent un 

cemin tour qu'on ne peut pas assez bien exprimer par la note. & qui en f3it namoins toute 13 gnce. 

Toutes ces paroles nottez n'ont la plusparl aucune sigdication conune qui diroit la Fa la. Ils en 

disent quelquefois selon leur caprice. qui n'ont aucune suite. comme Kaouabannogué. qui veut dire ce 

qui est blanc. & bliiintig0:omitadé. sigruk un &and fi (p. 19-20). Il insère également une partition de la 

ligne mélodique d'un de ces chants. En 1993. l'ensemble Claude-Gen-aise s'est seni de cette 

tmnscription pour I'e~eggslrenient de son disque :\lusique ou renips de Jacques Carrier sur lequel 011 

retrouve de la musique amérindienne. 



vehemence de leurs paroies, rnarquoient assez ia cadence des Soldats, apponerent 

pendant ce temps-la dix grandes Chaudieres* dans Iesqueiies on avoit fait boüiilir trois 

bœufs que l'on avoit coupez en petits morceaux. On fit ie Festin qui étoir extrêmement 

fiugal pour tant de monde, & on d a  allumer le feu de joye demere I'Edos* au bruit 

925 des Boëtes*, de la mousqueterie* & du c a n o ~ ~ " ~  

Tel fbt le jour heureux qui fiit I'accornp~ssement de tous les travaux de feu 

Morrsiezrr le Comte de Frontenac, l'amour 8: les délices de la Nouvelle-France, le Pere 

des Nations Sauvages ses  allie^'^, & la terreur de cette redoutable nation, qui faisoit 

trembler toute i 'herique Septenuionde. iI woit porté ie fer 6- le feu chez eux a l'âge 

930 de 74 ans, en 1695~". 11 les avoit forcez de lui demander plusieurs fois la Paix ; mais 

comme il ne vouloir pas abandonner ses Alliez, iI la leur rehsa, il les força de consentir* 

"'k chants. les cianscs ct Ics fcslins terminent a psu pr& tous les =mbIcments entre les 

.4mcrindiens ei les Fnnpis. Ainsi. dés le &ut du XMIc sièck. Champlain écnr : <c Aprés qu'il cui 

achevé sa harangue. nous sortimes de sa cabane et eus commencérent a faire leur tabagie. ou fmin 

qu-ils font avec des chairs d'orignal, qui es! comme kuC.  oun. loups-Wns ef castors, qui sont les 

Iisndes les plus ordiruires qu'ils onr_ et du gibier en quantité : ils avaient huit ou &Y chaudières 

pleines de viandes. au nulieu de Iadite cabane. et étaient éIoigées les unes des autres quelque sis pas. 

et chacun a son feu [... 1 » (Des Sam.a_ces. p. 97) : mir aussi Jérome Lalemant : (( Ces presens Qils. on 

ne parla plus que de festins. que de danses et que de rejoiiissances publiques : on ernptoya dis jours en 

ces bls  et en ces festcs. a puis on envoya le Fnnçois avec sepi Ambss&urs pour poner ces presens. 

el pur  se rejoüir avec les François et a ~ e c  leurs dkz sur la pais mncluë » (Relmions, 1645-1646. t. 

III. p. 5 : voir encore Relarions. 1645-lM6. r. III. p. 8. 34 : 1652-53. t. IV. p. 27. 74.29 : 1653-54. t. 

I\;. p. IO. 17 ; La Potherie. H4S. t. II. p. 17-13,11. 107-109). 

Potheris rqrcnd ici un passags du premier tome de I~Ilisrnire @. 244). 

' 5 f ~ ' e x ~ ~ u o n  de Frontenac contre les OnnontaguÇs avait eu lieu en juillet 1696. Les lroquois avaient 

alors désené leurs villages et les assaillants n'avaient pu que pilier et briller leurs insuiiations. Si cene 

attaque a refroidi les Iroquois, poussant même Ies Onneiouts ii demander la paix peu aprés. elle n-a 

peut-ètre pas toute l'impomnce que lui accorde la Potherïe dans les mouvements de pais qui ont suhi 

(La Porherie. H4S. 1. III. p. 277-7233 : Charlwois. HDGVF. t. II, p. 168-175 : supra. « Introduction B. 

p. 43). 



a la fin qu'as y fussent compriszG1. Us cesserent tous Actes d'hostilité en mil six cens 

quatre-vingt-d*ï huit, & si la 12541 mort ne l'eût prkvefiu cette a ~ & ~ ~ ~ ,  qu'a donna le 

repos à ce vaste contuient, il auroit eu la satisfaction de voir amener generalement tous 

les Prisonniers ses Alliez qui avoienr toûjours donné matiere à difYerer Ia Paix. 

Tous les Députez ratifierent la Paix en mettant chacun leurs arme$Gs, qui ètoient 

un Orignac, un Castor, un Chevreuil, un Ce< un Rat musqué, & une infiniré d'autres 

animauxzGg. 

Les marques d'estime aI d'amitié que l'on avoit témoigné jusqu'aiors a tous nos 

NIiez, auroient fait peu d'impression* sur leur esprit, si l'on n'en etoit venu en 

même-temps à quelque chose de plus réel & de plus efficace, pour reconnoitre tous Les 

'66Tant dans sa correspondance que dans son œuvre. la Pothene ne nmque pas une cccasion de fain: 

1-éloge du gouverneur Frontenac : « La politique d'un gowerneur du Canada ne consiste p s  tant ii 

ménager 1-esprit des François qui sont dans i'élendue de son gonemement, qu'a mainienir i'union 

étroite des nations sauvages qui lui sont &i&. Le Comte de Frontenac avoit uouve le secret de se 

rendre recommandable chez ces peuples par sa valeur. 6L sa generosité lui asoit attiré une esîime toute 

pniculiere. Ces nations venoieni à lui comme a leur pere. & liii oui~oient leur mur avec toute la 

confiance possible sur tout ce qui regardoit le bien public. aussi ii enmit dans tout ce qui pouvoit leur 

ëtre Iivsnageu.. . La preuve la plus comiiincante qu'il pouvoit leur donner de cette verilable 

bieniriiiiince. c'etoit la destniction des Iroquois les plus anidez riux -4ngJois qui s'émieni te ph& 

fonenient oposez aux négociations de pus : ainsi C-etoit un COUP d .~tat  que de les actabier » (%S. i. 

LU. p. 151-253 ; voir aussi t. 1. p. 744-246, t. III. p. 9.116. 282.1. IV. p. 3. 76. 81, 110-1 i I ; Mémoire 

de 170 1-1707 i Pontchartrain dans Bulierin des recherches hisroriqurs. p. 2 14 : supra. 

« Introduction ». p. 99-100). 

'"~rontenac meurt à Quibec le 28 no~ernbrc 1698 (voir iifl-o. rc Appndicc 1 ». p. 234-2371. 
-63 Charlevoix ajoute cc détslll dans une note : « Ils signercnc ce Traite avec d'autres rnarqucs que telles. 

dont ils s'étaient sen-is au préçédent icelui de septembre 1700 égalemeni conservé au .4rchves 

nationales (voir note suirante)l » (HDG.\%. t. ii. p. 283, a a). 

'?.e traité dc pais du J aoüt 170 1 esi consen-é a Pans aus Archives Nationales de France dans le 

fonds des colonics (c:'", vol. 19, fol. 4144). Nous en reproduisons le tcme en appendice (Ïl7,i.a. p. 



bons services qu'ils venoient de nous rendre. On songea donc à leur faire les presens* 

que l'on prgpara dans les magasins du Itoi2''. 

Aprés qu'ils se furent reposez un jour2", on leur donna l'Audience* de congé* 

945 dans la Cour du Chevalier de Callieres, ou ils avoient amené tous leurs Esclaves, il leur 

recommanda d'abord de conserver cene Paix, il exhorta les Hurons de la Rivïere de 

Saint Joseph de s'établir au détroit des deux lacs, & aux autres de venir chasser vers ces 

quaniers, if encouragea 12551 Chichikado de rassembler toutes les Nations Miamises a 

cette riviere, afin de n'y faire qu'un seul étab~ssement~~ ; il t6moigna à O u m g u i d  & à 

93.1 Elouasen son ressentiment* de ce que Noensa Chef des Islinois-Kaskasias, avoit quitté 

son Village ou étoit la Mission pour s'établir tous dans le Missisipi. Je croi Monsieur, 

que le changement est arrivé par les intrigues* secretes des François du bas du fleuve, il 

couvrit la mon du Chef des Islinois qui venoit a Montreal, l'on aporta pour cet effet un 

capot*, une chemise, & des mitasses2'" dont on chargea Ounanguicé, qui avoit ordre 

Y j j  de les envoyer à la Nation de ce Chef. On fit faire la Paix entre les Outagamis 6- les 

 auteurs'". 

.-. . 
- "Comme nous 1-axons deja noie (supra. n. 34). 1-échange de presents est tondamental dans les 

renconves franco-amérindiennes. pitrticuliérement au moment de la signature d'un traité. a m i  le 

&pari des ambassadeurs. En 1G45. par escrnple. les députés iroquois visitent le Père Vimont 3~mt de 

quitter Trois-Rhieres et reçoivent de lui plusieurs cadaus (Reiorions. 1644-16-15. t iii. p. 28). 
- - 1  - 'Le 6 août. 
.-. 
- -Voir supra. lgn. 235-236. 
2-3 Voir supr-a. n. 166. 
-,-. - 'Charla-ois décri1 cet @isodc de façon moins r&n& : .< k Wputés des lliinois étoient mON en 

chenun. & ataoienl recommandti en mourant les intérêts de Ieur nation ii OnanNcé : le Générai 

ordom 3 ce Chef d'avertir ces Sauxages que. s'il leur arrivoii encore de piller les François. il ne se 

conienteroit pas. comme il venoit de fiaire. de In resîitution des effets enlevés par les Voleun. 11 parla 

sur ie même ion a quelques autres. qui étoient sujeîs au même défauî. & il fit comprendre 3 tous qu'ib 

trou\-eroieni toujours en lui un Pere ; mais un Pere. qui ne seroit plus d'humeur 2 souErir qu'ils 

s'écartent de Ieur devoir. comme p le passé b~ (HDGSF. t. II, p. 283). 



On couvrit la mon de I'Outagamis, que ceux-ci woient tué, par un present que 

l'on donna au ~ o r c - É ~ i c ~ ~ .  On lui presenta le Calumet de Paix dans lequel il fuma atin, 

dit-on, d'avaller la vengeance qu'il auroit pû en tirer. 

Ouabangué, Chef des Sauteurs, en fit autant, ainsi l'aliiance detint solemnelle. 

Tous les Chefs des auues Nations hmerent comme témoins de cette réünion. 

On dismbua les presens qui consistaient en poudre, bailes, capotsf charnarez* 

de dentelles de galion d'or. On en fit en parjzsqticulier à ceux qui avoient pns nos 

interets avec plus d'anachement. Toutes ces liberalitez* fùrent faites au.  dépens du 

Roi. Tous les Députez prirent en même-temps congé. Voici leurs dernieres paroles. 

Quarante-Sols dit : « II y a quelques années que la hache est arrêtée, nous 

l'avons mise ces jours ici dans le plus profond de la terre2", faisons donc passer une 

nviere par dessus, afin qu'on ne la reprenne plus de part ny d'autre2". Quiconque le 

fera de son Chef*, tires-en vengeance. Nous te remercions de tes presens*. Nous 

conservons pour toi tous les mêmes sentimens* que nous t'avons témoigne jusqu'à 

present >). 

Hassaki k i n t  ensuite. « VoiIa les Prisonniers que tu nous as demandé que nous te 

presenrons pour la demiere fois. Ils sont ii toi presenternent, tu leur as dit dans le 

Conseil generd que ni leur donnerois fa vie, puisque tu leur permets de s'en retourner 

dans Ieur pais, qu'fis se souviennent en mème-temps lors qu'ils nous rencontreront dans 

.-< 
* - Voir supra Ign. 330-360. 
.- - voir supra. n. 252. .-- 
- Cene metaphore, courante dans les distom amenndicns, ~ t a i t  employcc un an auparavant par un 

chef cibinaquis : « Nous n'ajkms jamais eû. leur dirent ik. qu'un cœur. & une même volonté s\tc 

ûnontio. ainsi qu'une même hache. l'ayant jettée dans le fond de la terre. &: mis un gros rocher dessus. 

% 1- f a i w t  passer une grande riviere. afin que personne ne puisse jamais 13 retrouver. La notre est 

tombée en même temps avec la sienne : que ce ne soit pas de bouche que tu parle mais du cœur. & que 

cette bile qui l'a reste jusqu'à present ciam Ie corps. ne iienne plus sur ie bord de tes Iétm pour s'en 

retourner dans le fond de ton c m  comme i I  a coiturne de rire. Jette donc celte bile d a m l  ion pere & 

devant nous tous. % qu'il n'en reste plus. Pour nous nous n'a\.ons plus de hache. puisqu'ûnontio a 

letté la sienne !? (La Polherie. H-IS. t. IV. p. 146-147). 



nos Partis* de chasse, que nous les avons regardez comme nos fieres, & comme nos 

propres d a n s  3s nous ont obligation de la viez7', ne faisons d'orénavant qu'une m2me 

~haudiere*~~~».  

Jean Ie Blanc fit un grand discours. (( Je [tjq parle, dit-& au nom de toutes les 

980 Nations Outaouakses 6C des Alliez, qui se sont assemblez dans ta Cabane pour écouter 

ta voix. Il est hutiie de te repeter, mon Pere, que nous l'avons fait par cene du Pere 

Anjiilran, puisque nous sommes venus te voir. Prie le Maitre de la \le qu'il nous 

conserve dans noue voyage, qu'il dissipe nos maux de tête & d'estornach, afin que nos 

Parens nous voyent tous contens*, iis ne croyent pas qu'on ait voulu nous faire 

985 mourir n. Ce Chef regardoit le Chevalier de Callieres, comme un ~ongleur*'~\ui jettoii 

~p 

2-3 Voir supro. Ign. 746-758. 
1-7 C'air.wpr.il. n. 173. 
3: Les jongleurs. sou\.ent appelés « sorciers ». occupent une plate imporlancc dans tes pratiques 

religieuses sniérindienns comme le nonit Champhin dés 1603 : <( Ils ont parmi eus queIques 

Sauvages qu'ils appellent Pilotouas. qui parlent au diable visiblement ; et il Ieur dit ce quïl faut qu'ils 

fassent. uni pour la seerre que pour autres choses. et s'il Ieur cornmandaii qu'ils allassent mettre en 

exécution quelque entreprise ou tuer un Français ou un autre de leur nation ils obéiraient amsitôt à son 

commandement (Des Suui.ages. p. 1 10- 1 1 1 ) ; Voir aussi Leclercq : « Nos Gaspésiens W c m c s l  

ccpcndant font tant d'estime de leurs jongleurs. qu'ils reclierchen~ dans lem incornoditet. ceux qui 

pssent pour les plus fameux (ainsi que. pvmi nous. les malades. ont recours dans leurs mus. au .  

plus habiles Medecins 1) ils se persuadenl même que ces Fourbes pewent *ment guerir leurs 

misdics. d les soulager. en chamnt le Dernon ou le ver qu'ils croicni être renferme dans la partie 

&ligie + (.Voui~eile reiarian de /a Gaspésie. p. 335) ; Charle\oi\: : << II faut dire i peu près la même 

ciiosc des Jongleurs du Cam&. qui font profession de n'avoir de commerce qu'a\ec ce qu'ils appelle 

Ginies bienfaisans. & qui se vantent de connoitre par leurs moyens ce qui se passe dans les Pays les 

plus éloignés. ou ce qui doit arriver dans les tems les plus d é s  : de d&mu\-rir la source & la nature 

des hIal:adies les plus cachées. B d'avoir le secret de les guérir ; de discerner dans les -4iTaires les pius 

embroûiIIées le parti. qu'il faut prendre ; d'eqliquer les Songes les pIus obscurs : de faire réussir les 

Négociations les pIus cificiles ; de rendre les Dieux propices aux Guerriers & a u -  t h s e u n  w (1. t. II. 

p. 707-708 : voir encoreRrinrions. 1637.1. II. p. 49-50). 



un sort, pour le retirer quand il le veut2". Le rhume qu'ils avoient tous &oit si 

violent28L, que I'on &oit touché* de les voir retourner dans cet état. 

« Voici un Collier de porcelaine*, continua-t'& que je te donne pour le Pere 

Anjairan. Depuis que deux Maringouins* l'ont piqué, nous ne l'wons pius cc à 

990 hfichilimakinak ». il vouloit dire depuis qu'il £i~t blessé de deux coups de bâton ; dans 

un combat que  Mwu'ierrr de Denonville livra aux iroquois il y a plus de treize ans". 

Nous l'estimons, & nous avons toùjours remarqué qu'il prenoit nos interêts. 

Comme il commence à avoir quelque âge, nous te demandons Perrot qui soit 

son soutient, afin qu'il puisse lui aider psi dans toutes les occasions ou nous aurons 

995 besoin de luiza. Je ne te demande qu'une grace en quittant ta natte, d'empécher que 

l'on ne vende de l'eau-de-kie à qui que ce soit de tes Ailiez. C'est une boisson qui nous 

gite l'esprit. Fais en-sorte que I'on puisse &<ter tout. 

Je te prierois volontiers que si quelque François venoit par hazard en apporter à 

hlichdimakin& il nous füt permis de le piiier, afin qu'il ne vienne point renverser 

lu00 l'esprit de notre ~eunesse~'~.  Je te dis adieu, mon Pere, &je reviendrai te voir l'année 

qui ~ient  n. 

Toutes les Nations applaudirent Jean le Blanc, il nqy eut que Quarante-Sols qui 

fbt scandalisé de ce qu'il venoit d'ouirf pour toutes les Nations, sans avoir demandé 

1-avis particulier aux Hurons. <( Que veut-il dire, repartit* ce Chef entre ses dents, de 

3; V ~ i r  suprtz. n. 2 13. 

"'VOI~ supra. Ign. 609-61 3,677-68 1. 

Y ' ~ n  1887. le Fer? EnjaIran prend pan a I'expkiition des Français et de leurs alliés amérindiens 

contre Ies Tsonnontouitns. comme aumônier des troupes. Pendant qu'il d è s t e  son appui au\: armées 

de Denomilie. N le cruciris a 13 main ». il mit un coup de mousquet 3 la cuisse. selon la Potherie. 

(.Ft-IS. 1. II. p. 107-209) : « a u  parties dont Origene voulut bien se pri~er pour enseigner le beau sese 

avec moins de scandale )>, selon Lahontrin (Lahonm O. t. 1. p. 35 1). 
y.: Voir .wpt-a, Ign. 307-3 14. 
3 s  Voir .wpi-o. n. 7 1 . 



piller l'eau-de-vie que les François pourroient apporter à Michifimakinak, 3s ont bien la 

mine* de piller eux-mêmes ce qu'ils auront, sous prétexte de l'eau-de-vie P. 

Le pensée de Quarante-Sois convenait assez aux mouvemens* de son cœur, il 

entroit moins dans I'inconvenient* que pouvoit produire cette visite, qu'il n'avoit enkle 

lui-même & toute sa Nation d'en 1 2 s ~ ~  emporter, & ii le fit paroître avec assez de 

finesse, puis qu'ayant laissé partir tous Ies Outaouaks que l'on d a  exconer a pius de 

huit lieuës*. il representa* à son départ qu'il étoit bien oblige de ce que Monsieur de 

Vaudreuil étoit dlé reconduire les Alliez, 6L qu'il le prioit de ne faire aucun détachement 

de sa gamison à son sujet, par l'apprehension où ils etoient que le mouvement ne 

dérangeât peut-Gtre les aflàires particulieres du ~ouvernernent'~~ 

On ne jugea pas à propos d'acorder cette licence* de piiler l'eau de-vie qui 

aniveroit à hkhiiimakinak, mais on ieur dit que s'il y en venoit sans la participation du 

Gouverneur, il falloit en avertir les Peres ~ e s u i t e s ~ ~ ~ ,  qui regieroient toutes choses, qu'iis 

avoient quelque raison de ne pas soufir  que leurs gens en embarquassent, puisque 

-.- c 

"'Charlmots &sume mut te passage (Ign. 979-1014) dc la faqon suivanle : « Lcs Outaouais lui 

demnderent le P. Anjalran ç(: Nicolss Perrot. & il leur dit qu'il vouloit bien leur Zaire ce phisir : que 

le Missionnaire étoit disposé i les suivre : mais à condition qu-ils seroient plus dociles ;i profiter de ses 

instructions. Leur Député le conjm aussi de ne plus souffrir qu'on poh t  de l'eaude-tic nulIe pan. 

parce que ccrte liqueur troublci~ l'esprit. & ne puyoit que prier  Ia jeunesse P des escés. qui ne 

mnqueroienr pas d'avoir des suites funestes : tous ceus. qui étoient prkns.  aplaudircnr i SI demande. 

à I'esception d-un Chef Huron Q.uïa.nte-Sois]. qui doit un pand j~rogne.  62 qui avoit ciéjri pris ses 

mesures pour emporter chez lui de quoi boirc H (HDG.W 1. LI. p. 283-284). 

= ? - ~ e  rôle des jésuites dans les échanges franco-amérindiens depuis le éébut du sskle est consiciérable 

et. parfois, comme ce semblc être ici le w. la frontiére entre pou~oir potitique el pou~oir religieux est 

encore assez floue même à la fin du sikle. Conrüiissani bien le fonctionnement de la société 

mérindicnne au sein de laquelle ils \i\ent. ils agissent souvent comme émissaires ou iniermédiaires 

encre le ponoir ofikiel et les autochtones. Dans le cas présent. il n'est pas surprenantnt que le 

gouverneur s'en remenc presque entièrement à l'autorité des jésuites sur k question de 1-eau-de-Re. 

connaissant sans doute le zèle que ceux4 menraient à en empêcher la difFusion (voir Lahontën O. t. 1. 



plusieurs en abuseraient, qu'indubitabIernent elle incomrnoderoit tous ceux qui sont 

1020 mafades, & que l'on prieroit le Maître de la vie de leur être propice pendant ieur 

Voyage. On promit de ieur donner Ie Pere Gnjalran, dont les Conseils ne ieur seroient 

pas desavantagew, puisqu'on ne pouvoit leur accorder presentement Perrot qui 

pourroit partir l'année prochaine2gs. 

Ounanguicé firt plus judicieux que Jean [260I le Blanc : il eut la précaution 

lu25 d'apostropher toutes les Nations Outaouakses l'une aprés l'autre, pour demander leur 

c~nsentement'~, conjoinlement avec tous les Niez. Il exagera ce que Jean le Blanc 

venoit de dire en fweur des Nations qui avoient fait paroitre un attachement particulier 

à nos inter&sm. 

N Sois persuadé, dit-il, encore que ma Nation & celle du fond du lac Huron, 

lU3U n'oubtieront pas ce que ni as si heureusement achevé, la terre est applanie 

presentementB'. 

L'Arbre d e  Paix, est donc piante sur la plus haute montagne3', il faut que les 

iroquois & tous tes Aiiiez jettent souvent les yeux sur lui. Vivons d'orénavant 

3'~rrol  ne retournera pas s-etabhr dans la regon des Grands Lacs. 
9'3 C h u  la plupan des nations amCrindienncs - paniculiérerncnt ch= les lrquoicns - la prix dc 

détision est genérderneni funckk sur !e principe de I ' W n u t e  et non de la majorité (Triaer. (.es 

enfants d ~4aruentnc~ p. 36. 85. Deliige. Le pars reniwsë. p. 73. supra. n. 246). 

-'"Lroir supra. Ign. Y 79s. 
3: 

a =Ipplimir Ie chmiN~ d'un lieu, c kst enipjclrer que l'on ne faae des sxpriifiuns niiliraires )) (dans 

La Potherie, «Temes et expressions des Sauvages P. H-IS, t. III). 

3'q Phnier I '4rbr9 de p i x  sur In plus lraure nionfagne de la [erre, c èsrjirire la paix gmernlr ,r (ia 

FotIierie. «Temes el ex~ressions de5 Sam-ages o. H4S. t. III). La mélaphore de l'arbre de pais es1 

connue depuis Iongtemps des voyageurs et obsen.steurs. En fénier 1654. par esempIc. un chcf 

iroquois se rend ri Québec pour s'adresser a u  gouverneur : tt Le troisiesme [collier] estoil uii May. 

qu'il plantoit. &soit-il au mrlieu de h gan& Fü~ière S. iaurens. vis i vis du fort de Qucbec. dc b 

mison d'ûnontio. Ie grand Capitÿine des François (c-est Monsieur de Lauzon nostre Gou~erneur) : un 

May. qui porteroit u cime jusques au dessus des nuës. afin que toutes les Nations de la terre le pussent 



paisibles ; mangeons dans la même chaudiere* lorsque nous nous rencontrerons a la 

1035 chasse. 

Si quelques Nauons viennent troubler* ce beau jour, il faut que tu exige 

d'ellesB3 une satisfaction entierc : nous t'en remettons la vengeance, tu peux t'assurer 

que nous t'en laissons le maître. 11 est bon mème que l'offense te fasse ses plaintes ; tu y 

auras égard, & tu prendras le casse-tête*=en sa faveu?, de peur qu'il ne le fasse de 

10-10 son propre mouvement ». 

Chichikatdo touche* de la joie qu'il [26l] avoit que tour etoit paisible sur la 

terre, finit l'Audience*. 

(( Mon Pere, dit-il, je suis rahi de voir I'Iroquois reüni avec nous autres. Mon 

Pere j'apprehende une chose, qu'il ne vous uompe ; car souvent il m'a parlé de bouche, 

1WS mais son ccrur ne correspondoit pas a ses J'ai de la joye de ne plus entendre 

le bruit des armes qui se choquent* les unes contre les autres, pour venger i'insulte qu'il 

nous faisoit. C'est donc aujourd'hui que le Soleil éclaire, que la terre va être unie, B 

que nous n'aurons plus de querelles. Quand nous nous rencontrerons, nous nous 

regarderons comme fieres, bl nous mangerons le même morceau ensemble. Je me 

voir. el que ce fuài un rendez-vous où tout le monde peust reposer en pais. sous I'ombre de ses 

feüillcs >? (Helaauns. 1653-1654.1. IV. p. 4 : voir aussi La Potherie. H-1s. t. IV. p. 140. 166j. 
.-, 1 

-'-L'ongiiial porte . « de lui t r .  

7 . .  . 
-"La Pothcrie donne aillcurs des informations sur üzttr. arme : « Ces casse-tètes sont dcs &tons qui ont 

la fiove des coütelris. sur lesquels iis font des figures qui font connoitre la personne qui cornniande te 

pani » (H-îS, t. III. p. 96) : « Le casse-tête est une un ie re  de hached'mne qui est le sirnbole d'une 

Guerre que l'on déclare: ia coûtume est de le presenter avec pomp au milieu d'une danse. où chacun 

s'anime avec tout ce que la fureur peut inspirer de plus aEreux » (La Pothene. H4S. t. Li. p. 157) ; voir 

égaienieni kihonran : (? Ce moi signifie masnië. Les Sawdges l'appellent -4ssan Ousrik. c'est i dire. 

que -4ssan si@~e Casse & Oursik sigufie rëre. Ainsi ces deus mots siflient Casse rêre » (0 .1 .1 ,  p. 

5 13). 
.., - 
-",i Law OU t o u n ~ m  h c a w  wre contre wie nation, L?S~ lui d2clmer Io guwrc n (La Potherir.. 

((Termes et eqxessions des Satnïiges H. H-IS. 1. iiI : voir illustrition. infra. p. 206). 

"voir  suprn. n. 78. 



lu% tourne du coté de l'Iroquois &je lui parle, (il n'y avoit pour lors que Ies Prisonniers,) la 

Paix se fait en presence de celui qui a creé le Ciel, ia terre, B a qui rien au monde n'est 

caché. Us peuvent vous tromper, mon Pere, Br nous autres ; mais ils ne le tromperont 

pas, car celui qui est le vrai Dieu en prendra la vengeance. Mon Pere, je vous prie de 

croire que j'ai l'esprit bienfait. Je ne suis point comme mes fieres les Outaouaks qui 

io55 vous demandent d'arriver paisiblement chez eux, comme si cela dépendoit 12621 de 

vous'gÏ. Je sais qu'il n'appartient qu'à Dieu de donner la vie ou la mort, & que s'il ne 

tenoit qu'à vous nous arriverions tous où nous souhaitons d'der ; mais à l'égard de 

mes mons je n'en aurai aucun ressentiment*, Dieu en est le maive, car si il souhaitoit 

m'appeIer moi-mème qui vous parle, il y faudroit passer comme les autres : ainsi, mon 

lubu Pere, je vous dis adieu, peut-être ne reviendrai-je jamais, car je me vois bien fatigue. Je 

vous prie de fumer bien paisiblement dans mon ~ d u r n r ! ~ ,  & de vous ressouvenir de 

moi. Adieu mon ~ e r e ~ ~ ' » .  

Ce ne fut pas sans raison que ChichikataIo fit cet adieu qui dekint éternel. Etant 

mort huit jours aprésX0 avec les sentimens d'un trés bon Chrétien tout ce qui lui tint le 

1065 PIUS au mur ,  en mourant, fut I'apprehension ou i1 étoit que sa Nation ne tirât quelque 

mauvaise conjecture* de sa mort. « Si quelqu'un, disoit-il, pouvoit bien frllre 

comprendre à nos Ailiez ce qui s'est passe ici, je moumois content. 

hiais j'ai peur que quelque mauvais esprit n'aigrissent les choses, 6C qu'ils ne 

croyent que !'on m'ait empoisonné ». Toute cette negociation se termina le sept Août, 

1 0 7 ~  que les Iroquois demanderent leur Audience* de congé*. Er voici, Monseijttzjgneur, le 

resultat de tous les ~onseils"'. 

-.A- 

-' Voir s u p .  lgn. 982-987. 

x ~ o i r  supra. Ign. 129-138. 

=sur cc discours. voir supra, tt Introduction >P, p. 10 1. 

'%e 1 J aoiir. 

""~'audicncc dc con@ accord& aus Iroquois csl diff2rcnts de la prtkckicntc cn cc que le discours de 

CalIiere 1. prend presque toute la place (1s. 1072-1 176). Compardti~emenr aux ambassadeurs des 

nations sliies dont 13 Potherie rend de façon d é t a i k  Ies demières paroies. I'onteur iroquois est pIut6t 



PAR UhT PREMIER COLLIER. 

« Mes enfans les Iroquois, je parlai hier aux Sauvages des Nations d7m haut"', 

qui me reïtererent toutes les assurances qu'ils m'ont données en votre presence, dans 

1075 1'Assembiée que je fis le quatrieme de ce mois, qu'ils garderoient inviotabfement tout ce 

qui a été reglé par la Paix que j'ai faite avec vous, & qu'ils m'obeïroient en toutes 

choses. Je suis persuadé que vous en userez aussi de même. lis m'ont accordé vos 

Prisonniers, pour que j'en fisse ce que je voudrois ; sur la promesse que je leur ai faite 

que vous me renvoyenez les leurs pour les leur remettre, suivant la parole que vous 

ioso m'en avez donnée. Ainsi je veux bien vous Ies rendre presentement, à la reserve de cinq 

qui ont voulu rester avec Ies Hurons, afin que vous vous en retourniez tous contens* de 

moi, & je vous donne le Sieur* Joncaire comme vous l'avez souhaité, pour me ramener 

leurs gens"', ne manquez pas pour rkparer la faute que vous avez faite en les laissant à 

vos Villages, de surmorner toutes les difficultez qui pourroient se rencontrer parmi Ies 

iuuj  Particuliers qui les ont, afin que je contente aussi mes Alliez en leur rendant 

incessarnjzwjmenr tous leurs Prisonniers, 8: Ieur fasse connaître voue sincerire, pour 

efface ; les paroles qu'il prononce sont breves et se limitent i~ des approbations (1s .  1 1 19-1 126). II ai 

hident. d'aprks le tel.-e de la Potherie. que Caliiere a toujours pris plus de précautions suprès des 

Iroquois que des cilliés mxirindienc chs les flaires de la pais (souvenons-nous de 1-épisode des 

prisonniers. par exemple) et le componcment qu'if adopte auprès de chacun & ces deus partis. su 

moment de les congdier. sutrrt à le p r o w r  ; il fait a u -  Iroquois des recomrmindations précises. 

déuillées. fermes et intéressées. Ieur hissant à peine 13 pssibiiité de s'esprimer. comme si ce n'est pas 

ce qui importail. 

""~'oir supro. Ign. 944-956. 

":3~onaire accompagne elS&uvernent les lroquors dans leur p q s  pour ramener les pnsonmers allies. 

Son voyage ne fiit cependant pas un suc& : il n'en obtient que quatre. les iroquois ne \.oulant pas 

laisser partir les autres (Mémoire dg 170 1-1 707 à Pontcharirain infia. « Appendice II ». p. 765). 11 

n'est donc pas surprenant que la description de la Potherie ne fasse état de ce voyage doni C1wicvois 

écrit : (< On cruL ou 1-on voulut bien faire semblant de croire qu'il n'y avoit pas de la faute des 

Iroquois. 8: la chose en denlem I i  » (HDG.\%: 1. II. p. 285). 



que dés cet Hyver vous puissiez chasser ensemble trar~~uilernent~~, & sans qu'ils ayent 

aucune méfiance de vous. Je vous redemande aussi le reste de mes François, afin que les 

affaires soient entierement terminées. 

PAR UNE BR4NCHE DE PORCELAINE*. 

Je vous ai deja fait dire par Theganissorens & par le Pere Bruyas, que j'ai 

envoyé rétablir le Fort que nous occupions autrefois au détroit305. 

Que si il arrivoit quelque démèlé dans le temps que vous serez a la chasse les 

uns les autres de ce côté-là, sans avoir la peine a cause de l'éloignement de me venir 

trouver, le ~ornrnandant"~ que j'y ai mis puisse vous proteger, & vous accommoder, en 

m'en rendant compte ; comme a fait celui du Fort Frontenac I'Hyer dernier, avec tes 

Nations qui etoient a la chasse aux environs ; ausquels iI envoya dire de ma part de ne 

vous y pas troubler, afin que ce soit un moyen de rnainienir la ~aix'~'. D'ailleurs quand 

vous voudrez d e r  au fort du Détroit, vous y serez bien reçûs, & y trouverez les 

marchandises à un prix raisonnable. 

PAR L% SECOh?) COLLIER. 

Je vous ai fait dire aussi par les mêmes [2651 que si la guerre recommençait entre 

nous & les hglois, ou les ennemis, vous pensiez à ne vous en point rnè~er'~~. Je vous le 

 lusi lu sieurs nations amérindiennes w e n t  de la chasse ou. sinon. la pratIquen1 regultérement dans le 

but dc faire Ia tnite avec Ics EuropCcns. Tout au long du teste. la c h x w  est prescntk comme un lieu 

dt: tension certaine. une rencontre d'ou peut mitre entre les groupes soit la guerre ou la bonne union. 

.'"?En niai 170 1, le chcf onnontaguLi Tcganissorens s'était rendu a Montrkal pour j- manifester son 

inquiétude au nijet de ce projet (la Potherie. H-fS. 1. W. p. 184 ; Charlevoix. HDG-VF. t. II. p. 269). Le 

mois suivant. Bniyas. Joncaire et Le Moyne de Maricourt l'avait accompgne en iroquoisie ou il avait 

fait pan aux Iroquois des décisions de Callière au sujet de I'ecibiissement de Détroit (Li Potherie. 

ii.6. t. IV. p. 185-197 . Charlevois. HDG.'\'F. 1. 1I. p. 270-277). 

3'"htoine Lamet, dit de Lamothe Cadillac. Voir supra, n. 2M. 
v.- 
- "  Voir la Pothcric, TL4S. 1. IV. p. 182-183. 

xaA partir de 1701. les Français craignent quc se transposent sur le continent anidriain Ics conflits 

o o n o m t  en Eurooc. la France a une coalition dont fail nanie I'Andeicrre. Pendant la mierrc dc 



repete encore, en vous repetans par ce Collier, qu'en cas* que la guerre anive vous 

I ioj demeuriez paisiblement sur vos nattes, sans prendre aucune pwt dans nos démêlez, 

parce qu'autrement ils vous engageroient de nouveau I la guerre avec moi & avec tous 

mes Miez, qui vous boucheroient le chemin de chez vous ici30g, & dans tout vôtre 

établissement, qui vous est presentement libre, pour d e r  Br venir chercher vos 

necwsitez*'"- 

PAR LW TROISIÈME COLLER. 

Vous m'avez fait entendre que les Aniez décendroienr ici par le lac 

~harn~lain"~ ' ,  pour être presens à ce que je reglerois avec vous : cependant comme je 

ne les vois point arriver, je vous recommande de les y faire venir incessamment pour 

être compris dans tout ce que nous venons d'arrêrer ensembIe. 

111s Je ne veux pas vous laisser partir, vous autres Chefs & gens de Conseil, Députez 

de vos Nations, pour venir ici sans vous faire i chacun un presenr, en reconnoissance 

Sucession d'Espagne. ils s'eKorceront - particulieremen~. le noweau gouverneur de la colonie. Rigaud 

de Vaudreuil - de maintenir les Iroquois dans h neutralité. 
3: c 

<< Boucher Ic chenrin d'un lieu à un autrc, c'?sr rompre les desseins d les niesurcs de quelqu'uri » 

iL3  Potherie. «Ternies et espressions des Sauvages ». H4S. t. III). 
5 :  " 

"Charlevois ajoute quelques details : G « II leur recommanda aussi de nouveau ck demeurer Neutres 

entre les Fnnçois &: les .eigiois. si la guerre recommençait entre ces deux Nations. comme il y avoir 

bien de l'apprirence que cela ne tarderoit pas d'amver. II leur fit entendre qu-il étoit tout-à-fait contre 

leur inrGrët de permettre à eusci de construire des Fons dans leurs Villages. & sur leurs Rilieres. B 

Ieur déclam quïl ne le soutïriroit jamais. Il avoit fort i c m  qu'ils lui demandassent des Jesuites. 

persmie quc h présence de ses Missionnaires étoii ce qu'il 5 avoit de plus efficace pour les retenir 

dans une esrictr neutralité : mais il ne jugea pas P propos de leur en parler. la Cour ne lui ayant p i n i  

donné d'instruction sur cela. & les moyens indirects. dont il usa pour les amener 1 cx point. réussirent 

ri son grc N (Hi3G.j-F. L. II. p. 784). 

' ' 'ce grand lac d'une supxficic de 1 550 km' esr situ* à la fronticre des états actuels du Vermont ct dc 

New York Par ia rhiere Richelieu. il se jette au nord dans le fleuve Saint-Laurent. Champlain s'y rend 

pour 13 première fois en 1609 alors qu'il accompagne ses alliés amérindiens montagais et aigonquins 

dans une ehpédiion contre les Iroquois (Robert 2. Sau& « Nouvelle France. Ides et auues Colonies 

Fnnçoises )i. p. 32). 



des fatigues que vous avez essuyées pour vous rendre ici, pour terminer ensemble 

toutes les affaires"')). 

p66j (( NOUS VOUS remercions de I'établissement que vous avez fait au détroir, 

1120 parce qu'ailant à ia chasse de ce côte-là, nous serons bien aises* de trouver nos besoins. 

Nous serions fachez* que vous eussiez la guerre avec les Anglois, parce que 

vous êtes de nos amis & eux aussi, cependant si cela arrivoit, nous vous laisserions en 

fumant paisiblement sur vos nattes3", comme vous nous le demandez. 

Nous ferons savoir aux Aniez ce que vous nous recommandez, & nous leur 

i if 5 marquerons le chagrin que nous avons eu de ce qu'ils ne se sont pas trouvez ici presens 

avec nous >) 

Les Aniez amverent quelques jours aprés le départ de ceux-ci'14, & aprés qu'on 

leur eût fait le détail de ce qui a\*oit été conclu, ils l'approuvercnt par toutes sortes 

d'aplaudissemens, 61 aprés avoir salue le Chevalier de Callieres, 8: lui avoir f i t  leurs 

i I N  presens* & reçü les siens, ils prirent congé de lui & s'en retournerent fort satisfaits de 

leur voyage. Je suis avec un profond respect. 

;, - 
- '-Voir supra. n. 1 7 .  270. 
.. . 
"'t, F i n i t i r .  s w  111 naris. i ksi jüüir. d'ujrc. projorrde pair j )  (La Potherie. ~~Tsrmcs ci cqrsssions cies 

S3uv3ges F. it-!.Y. I. III). 

':~~rairmblablcment Ic lendemain (8 aout). comme le propçe Gilles Havard (Ln grmidcpnix ti t i  

.\ionireal de 1701. p. 13 i )  d'aprés les témoignages de La Polherie et de Charicvois (« [...j ceus-ci 

croient i peine partis de Monuwl, que les Agniers y amvercnt )> (HDG,W t. II. p. 285)). 



Votre ués-humble, &c. 





Carte du gouvernement de Montréal (RXS, t. II, p. 31 1) 



Wampums ( H M ,  t. 1, p. 331) 



Casse-tête et calumet (HAS, t. I, p. 76) 



Castor (HRS, t, 1, p. 132) 



AmErindiens habillés à la mode française (HRS, t. III, p. 22) 



Orateurs français et amérindiens (HM, t. IV, p. 241) 



GLOSSAIRE' 

Pour l'établissement de ce glossaire, nous avons relevé tous les termes qui 

n'apparaissent pas dans le Perir Roberr de même que ceux qui sont précédés des 

mentions vkwx, vieilli ou lirzéraire. Nous avons égaiement inséré a la tiste ci-dessous 

les termes étrangers - le plus souvent d'origine amérindienne - ainsi que les mots 

spécialisés (les unités de mesures, par exemple) ou propres aux usages canadiens. Les 

numéros qui suivent chacune des définitions renvoient à la pagination de l'édition 

originale de 1 'Hisroirt. dc l AmCriqrrc seprerlrriorrak que mettons entre crochets dans 

notre transcription. 

accomodcr : v. tr. Mettre en bon état )) (PR) ; Régler, manger N (Dubois et 

Lagane, DLFC). 2 1 S. 

admiration : n f (( Étonnement, stupeur » (Dubois et Lagane, DLFC) 225. 

aise : adj. (( Content )) (PR). 202,207,223,23 1, 233,248, 249,266. 

apris-dînh : n. f. (( Partie de la journee qui suit Ie dîner )) (PR). 199,70 1, 2 12, 23 7. 

aspect : n. m. (( Le fait de s 'of i r  aux yeux, a ia vue N ; A l'aspect de : (( à la vue de, 

en voyant )) (PR). 209. 

'NOUS ernpmntons aux d t c u n  des Euwes conrpléres de Lahonran les critcrcs d-5tablissement du 
dosuire. 



assemblée : n. E (( Action de réunir plusieurs personnes en un même lieu pour un motif 

commun )> (PR). 194. 

assembler : v. tr. Réunir en assemblée )) (PR). 197, 20 1, 224, 23 1, 240, 25 1. 

assurer : v. tr. (( Mettre (qqn) dans un état de sécurité, de confiance N (PR). 206,224. 

audience : n. f. Assemblée, séance, conseil, entretien. 2 12,2 19, 225, 233, 237,254, 

26 1,262. 

autoriser : v. tr. (( Domer de l'autorité, du crédit a )) (PR). 213. 

aviron : n. f. « Rame 1) ; (( Pagaie N (PR). 200. 

bled d'Inde : n. m. (( Maïs )) ; (( Grarninée à racines fibreuses, à tige droite, à larges 

feuilles lancéolées et dont les h i t s  sont des grains durs de la grosseur d'un pois, 

serrés sur un gors épi presque cylindrique )) (PR). I99,22 1. 

boctc : n. f. [...] petit mortier de fer, haut de sept a huit pouces, qu'on charge de 

poudre jusqu'au haut, & qu'on bouche avec un fon tampon de bois pour tirer 

dans des feux Lt rejouïssances publiques, afin que le bruit s'en fasse ouïr de plus 

loin )) (Furetière). 197, 200,20 1, 253. 

branie : n. m. Ample mouvement d'oscillation D ; (( Première impulsion (donnée a 

qqch. que l'on met en mouvement, en train) D (PR). 199. 

brasse : n. f Ancienne mesure de longueur égale a cinq pieds (enkiron 1-60 m) » 

(PR). 198. 



cabaner : v. intr. et pron. « Construire une ou des cabanes en guise de campement D 

(Lahontan, Ermes compleres, t. II, p. 1287) ; « Arrêter pour le repos de la nuit 

(en parlant des voyageurs) » (Glossaire drrparlctpançais au Cmlada). 200. 

calebasse : n. f « Fruit du cdebassier et de cucurbitacées qui, vide et séché, peut servir 

de récipient ; ce récipient ; son contenu » (PR). 198. 

campagne : n. E (( Vaste étendue de pays découvert » (PR). 195, 196. 

capilaire : n. m. (( Une fougère, Adian~rtrnpcdarrm, commune dans les bois feuillus 

du sud du Québec » (Lahontan, Eiwres complc!rtq t. 1, p. 598, n. 371) ; Boisson 

ou tisane fiiite avec cette plante. 223. 

capot : n. m. « Sorte de cape ou grand manteau ou est attaché une sorte de capuchon )) 

(Furetiere) ; « Grand pardessus en étoffe ou en fourrure » et, par extension, 

« habit queiconque » (Glossaire du parl~r~ançuxs ml Canada). 229,255. 

cas : n. m. En cas que : (( Au cas où, en supposant que » (Dubois et Lagane, DLFC). 

365. 

casse-tête : n. m. « Massue en pierre ou en bois très dur, servant d'arme de guerre 

dans certaines citilisation archrüques » [Le Grmd Robm). 260. 

cependant que : loc. conj. « Pendant ie temps que )) (PR). 21 5. 

chagrin : adj. (( Qui est rendu triste par un événement facheux » ; « Qui est d'un 

caractère triste, morose » (PR). 2 19, 223. 



chagrin : n. m. « Imtauon (contre qqn ou qqch.) ; Humeur maussade, chagine » ; 

« État moralement doufoureux » (PK). 266. 

chamarer : v. tr. « Orner, colorer » (PR). 255. 

chaudicre : n. f. « Récipient métallique ou l'on fait chauffer, bouillir ou cuire » (PR). 

107, 190, 224,229,23 1,234, 242,243, 253, 256, 260. 

chef: n. m. De son chef: <{ De sa propre initiative, de lui- même » (PH). 256. 

choquer : v. tr. « Donner un choc plus au moins tiolent » (PR). 260. 

circonstance : n. E « Dëtaii, élément particulier » (Dubois et Lagane, DLF'C). 222, 

comme : adv. « S'empioyait Ia où on se servait aujourd-hui de cornmertr, même dans 

i'interrogation directe » (Dubois et Lagane, DiFC'j. 199, 206. 

congé : n. m. « .4utonsation, permission de partir » (PRj. 254, 282. 

conjecture : n. f. Présage. 262. 

conjouïr (SC) : v. pron. (( Se rqouïr avec quelqu'un d'une bonne fortune qui luy est 

arrivée, d'une bonne affaire qu'il a faite ), (Furetière). 25 1. 

consentir : v. tr. dir. « Accepter qqch. >> (PR). 235,253. 



considerable : n. et adj. (( Qui attire la considération à cause de son importance, de 

sa valeur )> (PR). 197,203, 228,24 1 .  

Constance : n. f. « Force morale, fermeté d'âme qui permet de garder l'empire sur soi- 

meme » (PRj. 1 95. 

contcn : adj. (( Comblé (par son son, les circonstances) » (PR). 204,257, 263. 

convenir : v. u. ind. Convenir de qqch. (aux. ttrc) : r( Reconnaître la vérité de ; 

tomber d'accord sur D (PR). 238. 

coutumc : n. f (( Habitude )r ; Avoir coutume de : (( Être accoutumé i, avoir 

l'habitude de )J (PR). 225. 

désoler : v. tr. « Ruiner, transformer en solitude par des ravages » (PR). 239. 

dessein : n. m. idée que I'on forme d'exécuter qqch. n (PR). 205,227. 

dificulté : n. f Dificulré de (+ inf.) : (( Embarras, gêne, mai, peine » (PR). 226. 

icaner (s') : v. pron. S'egarer (dans sa conduire, son componemm). 244. 

embarras : n. m. K Contiision résulrant d'affaires nombreuses et difficiles à 

débrouiller )) ; (( Position gênante, situation difficile et ennuyeuse » (PR). 206, 

237, 248. 

emprunt : n. m. Par emprunt : (( Accidentellement, indirectement N (Dubois et 

Lagane, DLFC) ; A la suggestion de qqn dqautre. 248. 



endroit : n. f. (( Circonstance, moment )) (Dubois et Lagane, D U C ) .  2 5 2  

énoncer (s') : v. pron. S'exprimer )) (Dubois et Lagane, DLFC). 225,236. 

ensevelir : v. tr. « Envelopper dans un iinceui )) (PR). 229. 

entendre : v. tr. (( Percevoir, saisir par 1-intelligence )) ; « Connaître i fond ; être habiIe 

dans n. (PR). 245. 

cxcitcr à : v. tr. <( Inciter a ; donner le désir ou Ia volonté de D (PR). 205. 

exkutcr [unc parolcl : tenir parole. 238. 

cxpidicr : v. tr. (( Accomplir rapidement n (PR). 199. 

exposer : v. tr. Exposer qqn à : <( abandonner, livrer a )> (PR). 219,222. 

Gcficr : v. rr. (( Affécter d'un sentiment pcnibfe >) (PR). 256. 

fatigue : n. E (( Ennui, lassirude, tracas n (PR). 202, 

flitcr (SC) : v. pron. S'entretenir dans une espcrance, une iflusion )) (PR). 196. 

genie : n. m. (( Apurudes innées, dispositions natureiles ; l'esprit, la personne qui 

possède ces aptitudes >) (PH). 193. 



glorieux : adj. « Qui a le sentiment d'une gloire personnelle dont il tire orgueil » (PR). 

246. 

gourde : n. f « Espèce de courge dite courge calebasse » (PR). 198. 

hardi : adj. « EEonté, impudent, insolent » (PR). 210. 

hasarder dc (+ inf.) : v. « Courir Ie risque de » (PRj. 209. 

hausse-col : n. m. « Pièce d'acier, de cuix~e prorégeant Ia base du cou » (PR). 235. 

impression : n. E a Action qu'exerce sur qqn un objet, un sentiment » ; « Résultat de 

cene action : empreinte, marque spirituelle, morale » (PR). 254. 

imprimer : v. tr. « Faire pénétrer profondément (dans le m u r ,  l'esprir de qqn) en 

laissant une marque, une empreinte durable n ; (( Donner, imposer (une marque, 

un caractère) » (PR). 243. 

inconvcnient : n. m. « Accident Gcheux ; désagrément, embarras » ; « Conséquence, 

suite fâcheuse d'une action, d'une situation donnée » (PR). 2%. 

inquictudc : n. f (( Absence de quiétude, de repos, de tranquilite n ; (( État d-agitation, 

d'instabilité d'un esprit insatisfait, tourmenté » (PR). 223. 

inspirer : v. tr. Inspirer qqn de : « Lui suggérer la pensée de » (Dubois et Lagane, 

DLFC). 246. 

intrigue : n. E (( Situation compliquée et embarrassante » (PRj. 194, 255. 



jongieur : n. m. « C'est le nom qu'on donne dans les Ues à cenains Sauvages qui sont 

les Dekins, 6L à qui ie démon, à ce qu'ils pretendenr, révèle les choses les plus 

secrètes » (Trévoux) ; << Sorcier )) (Glossaire bu parlerfrançais ml Canada). 

iaisser : v. Ne pas laisser de j+iaf.l : « Ne pas cesser de, ne pas s'abstenir de  » (PR). 

202,216,219,225. 

languissant : adj. « Qui languit, est abam, anémié » (PR). 223,225 

Iibcraiité : n. f « Don fait avec générosité » (PR). 256. 

licence : n. f. « Droir, liberté (de faire ou de dire qqcfi.) en venu d'une permission 

donnée par une autorité superieure » (PR). 259. 

lieuë : n. f (( La IICIIL' commune de France est de deux mitle cinq cens pas 

géométriques [4,05 km], Ia petite de deux milie [3,24 km], la grande de trois 

mille cinq cens [5 ,  67 km], & même plus » (Emyc~oyc;Ji~~ ou Dicriutulair~~ 

raisomt; dcs SC~C>IICCS, des arts cf d a  mif~crsj .  253. 

maringouin : n. m. « Xom de differentes espèces de moustiques, de cousins (pays 

tropicaux ; Canada) » (PR). 257. 

mcdecine : n. f (c Médicament, reméde j) (FR). 198,2 10, 230. 



minc : n E « Aspect, apparence du corps ; aspect extérieur, apparence naturelle ou 

affectée (oppost; a la nature profonde, mm sentiments) ; avoir la minc de ou 

faire mine de : « paraître disposé i., faire semblant de >r (PR). 258. 

miséricorde : n. f « Sensibilité a la misère, au maiheur d'auuui » (PR). 239. 

mobile : n. m. « Ce qui fournit une impulsion, un mouvement » (PR). 222,228. 

mousquet : n. m. (( Ancienne arme a feu portative, plus lourde que I'arqubuse, qu'on 

posait au sol sur une petite fourche et qu'on aliumait avec une mèche » (PR). 

198. 

mousq~etctie : n. f « Décharge de mousquets, et par exf- de fusils » (PR). 253. 

rnouvemens : n. m. Mouvements de l'âme, du cœur : « Les différents états de la kie 

psychique » (PR). 202,258. 

narré : n. m. (( Récit )) (PR). 223. 

nEccssitC : n. f. (( Ce qui est nécessaire pour \ % ~ e  ; nourriture, etc. » (Dubois et 

Lagane, DLE'C'). 265. 

obscrvcr : v. tr.  « Prendre, adopter de façon constante )) (PR). 2 13. 

occasion : n. f. Dans l'occasion : « Le cas échéant (aujourd'hui on dit ci I'occu.siotr) >) 

(Dubois et Lagane, D L K ) .  236. 



oracle : n. m. « Décision, opinion exprimée avec autorité et qui jouit d'un grand 

crédir » (PR). 228. 

oiiir : v. tr. « Entendre, écouter » (PR). 258. 

parti : n. m. « Détachement de soidats >) ; « Projet commun à plusieurs personnes )) ; 

« Divertissement concerté à piusieurs » (PR). 242,249,256. 

particulier : n. m. « L'intimité )> (PR). 217. 

pans : n. E « Côté, direction » ; Dc toutes parts : « De tous les côtés » (PR). 197, 

221. 

passcr : v. tr. (( Corroyer (cuir, peau) )) Lahontan, Eitvres compli?es, t. II, p. 1307) ; 

« Passer zim pem. C-est lui donner les façons nécessaires » (Richelet). 203. 

pcrsuadcr : v. Ir. Pcrsuadcr qqch. à qqn : <( Faire admettre iqqch. a qqn par la 

persuasion » (PR). 205, 224. 

picd : n. m. « Ancienne unité de mesure de longueur (32,LC cm) f i  (PR!. 240 

politique : adj. R Habile ; Manière concertée de conduire une affaire ; Calcul 

intéressé » (PR). 193, 223. 

pompe : n. f. « Déploiement de faste dans un cérémonial N (PR). 239. 

porcclaine (branche, collier, grain, solcil) : « Nous apellons colliers des grains de 

porcelaine enfliez, d'emiron deux pieds de long, sur trois à quatre pouce de 



large, arrangez d'une teiie maniere qu'ii font diverses figures. C'est ieur écriture 

pour traiter de la paix, pour faire des ambassades, pour déclarer leurs pensées, 

pour apaiser les procez, pour faire quelque entreprise, pour juger, condamner ou 

absoudre ; ils servent d'omernens aux jeunes guerriers lors qu'iis vont à la 

guerre, ils en font des bracelets B des ceintures qu'ifs mettent sur leurs chemises 

blanches. Ces porcelaines viennent de la c6te de Manathe, en la Nouveile York. 

Ce sont des bourgos ou colimaçons, qui sont blancs 8: tiolets, tirarit sur le noir, 

qu'iis sçient avec une pierre à fusil, dont ils font des grains un peu longs & qu'ils 

perçent : cela aussi tient lieu de monnoye n (Bacq., H i s ~ ,  t. I, p. 333-334). 196, 

230,23 1, 235,240, 241, 244,257,264. 

prier : v. u. (( Imiter n (PR). 201,229, 247. 

prince : n. m. Celui qui possède une souveraineté (à titre personnel et héréditaire) , 

celui qui régne )) (PRj. 193. 

proche : prep. « Près de )) (PR). 205. 

produire : v. tr. (( Faire connaître (qqn ou qqch.) à une personne, au public » (PR). 

245. 

promptitude : n. f. (( Caractère de ce qui est prompt [qui agit fait (qqch.) sans tarder] ; 

manière d'agir, réaction d'une personne qui n'attend pas )> (PR). 250. 

que : conj. À moins que, avant que. 206, 

qucrir : v. tr. Chercher )) (PR). 215, 220,235,252. 



regarder (sujet inanimé) : v- tr. Être situé. 240. 

rehausser : v. tr. Hausser. 74 1. 

relâcher : v. tr. <(: Abandonner, renoncer à » (Dubois et Lagane, DLFC). 205,224, 

repartir : v. tr. « Répliquer, répondre )) (PR). 258. 

reprcsenter : v. tr. « Exposer, mettre devant les yeux, montrer » ; « Faire obsewer 

respectueusement (à qqn) en mettant en yarde ou en reprochant » (PR). 204,205, 

reserw : n. f A la réserve : (( A l'exception de s (PR). 279. 

rcsscntimcnt : n. m. « Le fait d'éprouver, de ressentir (un chagrin, une douleur) >r ; 

« Le fait de souvenir avec animosité des maux, des tons qu'on a subis (comme 

si on les "sentait'- encore) (PR). 709,214,226, 245,250, 255,262. 

retirer : v rr (( Deii\.rer (aujourd'hui en ce sens on dit tirer) » (Dubois et Lasane. 

ULk'C). 2 1 1,: 15,227,744. 

sain : adj. « Qui est en bonne santé, n'est pas malade » (PR). 205,230. 

sang : n. m. « La famiIie considcrée dans sa lignée. Les enfants, les descendants H 

(PR). 193. 

satisfaire a : v. tr. indir. « Donner (a qqn) la réparation qu'il attend n ; <( S'acquitter 

(de ce qui est exigé par qqch.), remplir (une exigence) » (PR). 203,213, 221. 



savoir : v. u. (( C o ~ a i u e  )) (PR) ; Être au courant de. 243. 

seance : n. f (( Le fait de siéger (dans une assemblée) )) (PR). 214. 

sensible : adj. (( Qui se fait douIoureusement sentir D (PR). 229. 

sentiment : n. m. K Jugement, opinion qui se fonde sur une appréciation objective (et 

non sur un raisonnement logique) n (PR). 214,219,224,226,228,230,23 1,237, 

24 1, 243, 245,253,256. 

sieur : n. m. Monsieur )) (PR). 263. 

suwenir a : v. intr. a Venir après, par surcroit, s'ajouter à )) (PR). 2 12. 

toucher : v. tr. Mecter, faire une impression sur ... )) (PR). 224, 225,228,234, 257, 

360. 

tringle : n. E (( Baguerte équarrie >) (PR). 740. 

troubicr : v. tr. (( Modifier en touchant 1 l'ordre, a l'équilibre ; rendre agité, conhs  )) ; 

(( Empècher (un état caime, paisible) de se continuer n (PR). 260, 264. 

trouver (se) : v. pron. Sc trouver mal : (( S'évanouir >> (PR). 222. 

user : v. tr. ind. En user... avec qqn : (( Agir, se conduire d'une certaine manière N 

(PR). 236. 



APPEIWICES 

1 

Notes biographiques 

On trouvera ici des articles biographiques sur chacun des personnages cités dans 

le texte que nous éditons. Certains sont très brefs parce que nous possédons peu de 

renseignements sur eux. Pour chaque personnage, nous donnons la référence dans les 

euvres de la ~otherie', de Gédéon de Catalogne, de Lahontan et de Charlevoix. Outre 

ces sources, nous nous sommes seni amplement des trois premiers tomes du 

Diciiomiarre biographiqirc* di1 Cmadn. 

Aiglc, I', voir Ontonnionk 

Anaganiouitak [Onaganiouitakl 

Ce représentant des Népissingues, anivé a Montréal avec les siens et les Algonquins 

le 25 juillet 1701, obtient une audience des le lendemain matin. Au cours de cette 

rencontre, il apprend ii Cailière que l'esclave amené par les Iroquois est Ie prisonnier 

Ù'Quaboutchik, je chef de sa nation, qu'ii représente en cette ambassade. Il ofic ensuitc 

au gouverneur les présents habituels et lui rappelle les bons sentiments des siens envers 

les Français. Comme plusieurs autres chefs, il implore la bonté et la compréhension de 

Cailière en raison de la petite quantité de fourrures qu'ii peut offrir (La Potherie, HAS, 

t. IV, p. 219-221). 

AnjaIran, Jean [Enjdran] 

-Pour C a l l i h  et Frontenac, nous ne donnons que les r2firences touchant la panie dc I'//isrorr~ & la 
Potherie que nous présenions (p. 193 3 266 du tome I\;). 



Né a Rodez le IO octobre 1639, if fait parrie de la compagnie de Jésus des 1656.11 

enseigne la philosophie à Toulouse de 1673 a 1675 puis, l'année suivante, part pour la 

Nouvelle-France oii son premier séjour a Sillery lui permet d'acquérir une bonne 

connaissance de Ia langue dgonquine. II est bientot envoye à la mission outaouaise de 

Sairn-Ignace dont if sera Ie supérieur de 1681 a 1688. Pendant cette période, le Père 

Anjalran use à plusieurs reprises de son influence aupres des hirindiens,  notanunent 

en 1684 et en 1687 Iorsqu'il s'emploie a convaincre ies Outaouais et Ies Hurons de 

participer en grand nombre aux expéditions contre les Iroquois menées par La Barre et 

Denondle. Repassé en France en 1688, il rebient au Canada probabIement au cours de 

[a décennie suivarire. Engage ii la fin du siècle dans une dispute entre CadiIIac et les 

autres jésuites dom il ne partage pas l'opinion au sujet de I'étabiissernent de Détroit, 

Anjdran reçoit l'ordre du supérieur Ciaude DabIon d'abandonner son travail 

missionnaire 

II emploie les deux années qui précédent son départ A une mission de première 

imponance pour ia paix qui se prépare entre les Français, les Iroquois et les nations 

alliées. Peu de temps aprés la signature d'un premier traité de paix en septembre 1700, 

il se rend avec Le Gardeur de Counemanche chez les Outaouais qu'il s'applique 

pendant près d'un an 1 convaincre de venir à MontréaI en juillet et d'y amener tous les 

prisonnien iroquois qu'ils possèdent. À l'été, il senira d'interprète pour les nations de 

l'ouest. II quitte le pays l'année suivante et meurt à Rodez en 1715 (La Potherie, HAS, 

t. II, p. 208, t. IV, p. 175, 181, 183, 191, 2 19,224,231-232,239-241,244, 257-259 ; 

Charievoix, HDGAVF, t. I, p. 5 16-5 17, t. II, p. 252,271,273-274,250-281, 283 ; 

Lahontm, O, t. 1, p. 351, t. II, p. 1026 ; G. de Catalogne, « Recueil D, p. 185 ; DBC, t. 

II, p. 225-226). 

Aouenano [Auenanoj 

Ce chef tsomontouan, dont plusieurs membres de la familie avaient été tués a l'été 

1699 lors des attaques des indiens alliés, prend part aux négociations aupres des 



Français pour obtenir l'arrêt des hostilités et la rarifïcation de la paix. II envoie la même 

année un messager au gouverneur Caiiière pour lui faire des propositions de paix. Dans 

Ie même but, il accompagne les porte-parole de quatre nations iroquoises arrives a 

Montréal en juillet 1700. L'été suivant, au m h e  endroit, il incite les Hurons a 

demeurer fidèles aux idéaux de Ieur chef d é h t  Kondiaronk. A l'assemblée du 4 août, ii 

prend la parole au nom des quatre nations iroquoises en présence et promet a CalIière 

de lui rendre les prisonniers qui sont encore en Iroquoisie (La Potherie, HAS, t. IV, p. 

135142,230-23 1,252 ; Charlevoix, HDGAT, 1. II, p. 282-283 ; DBC, t. II, p. 20-21). 

Arioteka 

La Potherie est le seul à mentionner le nom de ce chef du saut Saint-Louis qui, a 

l'été 170 1, assume le rôle de chef du calumet lors de I'anivée des ambassadeurs des 

nations des Grands Lacs le 22 juillet (La Potherie, HAS, t. IV, p. 197, 1%). 

Auenano, voir Aouenano 

BeiIomont, Chevalier de ou abbé de, voir Vachon de Belmont, François 

Bigot, Vincent 

Né à Bourges le 15 mai 164.3, il entre chez Ies jésuites en 1664 et, seize ans pius 

tard, passe en Nouveile-France où il est d'abord affecté à la mission algonquine de 

Silier). jusqu'en 1682. Après un court &jour a la mission de la Prairie, prés de 

?clontréal, il revient à Sillery pour y exercer certe fois, jusqu'en 1690, la fonction de 

supérieur de la mission. Ayant sijourné quelque temps auprès des Abenaquis de Saint- 

François de Sales, près du saut de la rivière Chaudière, il fonde en 1694, a Penragouet 

en Acadie, une nouveIle mission abemquise dont iI aura Ia charge jusqu'en 170 1. Son 

long séjour chez les Abénaquis lui ayant permis d'acquérir une bonne cornaissance de 

Ieur iangue, il agit comme interprète lors de ia rencontre pour Ia paix a Montréal en 



170 I . La même année, son supérieur le relève de ses fonctions en Acadie, prétextant 

son manque de zèle pour maintenir les Abénaquis dans I'aliiance Française. II se rend 

pour un temps a Ia mission de Saint-François où réside son frère Jacques et, en 1704, ii 

est nommé supérieur général des missions a Québec. 11 occupera ce poste jusqu'en 

1 710. 11 regagne la France trois ans plus tard et exerce jusqu'i sa mon, en 1720, la 

fonction de procureur des missions canadiennes (La Potherie, HAS, t. i, p. 309-3 10, t. 

III, p. 197-198, t. IV, p. 241 ; Charlevoix, HDGXF, t. 1, p. 53 1, 559, t. il, p. 28 1 ; J, t. 

II, p. 626-627 DRC, t .  II, p. 67). 

Brisay de Denonvile, Jacques-René de [de Nonville] 

Fils de Pierre de Brisay de Denontifle et de Louise d'Aies de Corbert, il na2 le 10 

décembre 1637 et entre nés tôt dans l'armée où il aura I'occasion de s'illustrer a 

plusieurs reprises, notamment lors de la guerre de Hollande. En 1685, ii débarque en 

Nouvelle-France pour venir remplacer le gouverneur génerai Lefebvre de La Barre. 

Ayant pris connaissance avant son arrivée des diffërents probièmes de Ia colonie et de 

ses habitants, il tentera de régler celui du commerce dc ['eau-de-tie chez les Indiens et 

chez les habitanrs de la colonie. Il prend également des mesures pour restreindre les 

abus de ses prédécesseurs en ce qui a trait au commerce des fourrures dans l'ouest. 

Appuyant les idées du ministre Colbert, iI considère que les établissements de traite dans 

cette région et les courses dcs marchands nuiscnt au dheloppernen: de la colonie. 

ConFronté à la menace des Iroquois, il voit bientôt la nécessite d'une attaque 

(( préventive » qui pemettrait aux Français de consolider Ieur position face a leurs 

ennemis, mais aussi aux Indiens aiiiés. Il réclame au ministre du renfort, mais les affaires 

retardent. Rassemblant toutes les forces disponibles, iI marche vers I'Iroquoisie cn 

1687. Les troupes françaises font plusieurs captifs sur Ieur route, mais ils trouvent les 

\ilIages tsonnontouans déserts lorsqu'ils atteignent enfin le but de leur voyage et ils 

doivent se contenter de piller les installations. Jugeant inefficaces les anaques contre les 

Iroquois, Denonbille met bient6t sur pied un projet d'invasion de la Nouveile York pour 



forcer les iroquois à se tourner du coté des Français. C'est lui encore qui, en 1688, 

signe avec les Cinq-Nations Ie traite de paix qui sera rompu dès l'année suivante, au 

cours de Iaqueiie Denonville sera rappelé en France et remplacé par Frontenac. Dès son 

retour, il sera nommé maréchal des camps et m é e s  du roi et, l'année suivante, sous- 

gouverneur du duc d'Anjou ; en 1693, sous-gouverneur du duc de Berry (La Potherie, 

HAS, t. I, p. 350, t. II, p. 185, 193-194,200,202, 205-209,211,221,227-229,23 1, 

233, r. III, p. 37, 57-59, t. IV, p. 122, 171,257 ; Charlevoix, HDGNF, t. 1, p. 496-500, 

507-505, 507, 509-51 1, 513-518, 520-523,525-534, 549, 551-552, 559-561, 566, t. LI, 

p. 778 ; G. de Catalogne, (< Recueil », p. 174, 183, 185, 187-191, 198, 199,201, 205 ; 

Lahontan, O, t. 1, 3 19-320, 325,340-342, 347-345, 35 1-353, 355, 357, 362, 370-371, 

375,380-382,433,437,430-447,450-453,485, 723, t. II, p. 1035-1027, 1020, 1045, 

1047, 1063, 1066, 1087, 1 100 ; DBC, t. II, p. 102-1 10). 

Bruyas, Jacques 

Né a Lyon le 16 juillet 1635, il entre chez les jésuites en 165 1 et arrive au Canada en 

1666, un an avant la signature de la paix entre les Français, leurs alliés et les Iroquois, 

au terme de laquelle on conkient d'envoyer des jésuites en Iroquoisie. Délégué pour la 

mission des Onneiouts, il y séjournera pendant deux ou trois ans. Nommé en 1670 

supérieur des missions iroquoises, il s'établit trois ans plus tard chez les A-piers où son 

travail de missionnaire n'est pas plus faciie que chez les Omeiouts. Pour ies jésuites, 

f'obsrade majeur à la conversion des iroquois, outre la méfiance que ceux-ci 

entretiennent a leur égard, est certainement I'alcool et les suites qu'elle entraine dans les 

componements des Indiens. 

Revenu dans Ia colonie en 1679, le Père Bruyas est affecté à la mission du saut 

Saint-Louis où il s'installe d'abord jusqu'en 1693. II passe les cinq années suivantes à 

Québec comme supérieur des missions, mais revient au saut Saint-Louis en 1608 et 

poursuit jusqu-à sa mort, en 17 12, son travail d'évangélisation auprès des Iroquois. La 

bonne connaissance de la langue et des peuples iroquois qu'il acquiert pendant toutes 



ces années i'amene it jouer un rOIe important dans les pourpariers de paix a la fin du 

siècle. Habile négociateur, il accompagne [es Iroquois chez les Anglais en 1699 et, les 

deux années suivantes, il prend part aux ambassades en Iroquoisie auprès de Joncaire et 

Lemolme de Mancourt. Présent à Montréal à l'été 170 1, il tient le rôle d'interprète 

auprès des iroquois. Le Père Bniyas a d'ailleurs composé une grammaire de la langue 

des Agniers (La Potherie, HAS, t. 1, p. 252, t. UT, p. 204,235, t. IV, p. 113, 117, 119, 

131, 130, 144-145, 148-153, 155, 158-165, 167, 186-187, 190-191,241,264 ; 

Charlevoix, HDGAF, tt. 1, p. 398,431, t. II, p. 142,235,241, 244-250, 270-273,281 ; 

Lahontan, O, t. 1, p. 284 ; DBC, t. II, p. 1 1 1-1 13). 

Cailière, Louis-Hector de [Onontio] 

Louis-Hector de Callière, né à Tkorigny-sur-Vire, en Normandie, le 12 novernbrc 

1645, kient d'une famille dc l'Angoumois dont la noblesse remonte au XTe siècle. Son 

père, Jacques de Caliiére, exercc les fonctions de maréchal de camp et de gouverneur de 

Cherbourg (Normandie) et s'adonne également à l'écriture. De son mariage avec 

Madeleine Potier de Courcy en 1643 naitront quatre enfants, dont l'aîné des deux fils, 

François, sera élu a l'Académie française en 1689 et exercera une brillante carrière de 

diplomate, prenant part notamment a la négociation du traité de Ryswick en 1697. 

Ayant probablement seni dans ie régiment de Piémont, Louis-Hector participe a 

plusieurs campagnes militaires ii partir de 1664. En i 684, il succède à François-Marie 

Perrot au poste de gouverneur de Montréal. Les menaces iroquoises, de plus en plus 

fortes à cette époque, obligent Callière a faire preuve de prudence et d'initiative dans 

l'exercice de ses fonctions civiles et militaires. L'autorité et la discipline qu'ii impose 

autour de lui lui valent, sinon 1-affection des colons, la reconnaissance du gouverneur 

générai Denonville qui fait de lui son principal collaborateur dès 1687 et obtient son 

appui pour l'expédition contre les Tsomontouans. C'est peu après cette date que 

Callière et Denon~iIIe mettent sur pied le projet d'envahir la Nouvelle York pour forcer 

les Iroquois a quitter définitivement les interèts des Anglais et à traiter avec les 



Français. En 1689, le gouverneur de Montréal se rendra lui-mëme à Versailles pour 

défendre ses vues, mais le projet n'aura pas de suite. 

Au cours des années 1690, les Iroquois continuent d'attaquer Montréal et Calliere 

s'efforcent à repousser les assauts du mieux qu'il peut. Ii entoure la d i e  de 

fortifications et y fait construire des redoutes pour protéger les habitants. Montréal 

étant la région la plus exposée aux menaces, son gouvemeur demeurera méfiant jusqu'a 

la fin du siècle devant les ouvertures diplomatiques des Iroquois. Aussi l'expédition de 

1696 contre les Onnontagués et les Onneiouts à laquelle il participe aux côtés de 

Frontenac lui permet-elle de mettre i exécution ce qu'ii avait déjà envisagé. 

Avec la mort de Frontenac, en 1695, Cailière devient gouvemeur de la colonie par 

intérim. Vaudreuil, qui était dors commandant des troupes, aspirait lui aussi au poste de 

gouvemeur, mais te messager qu'il envoie ii Versailles pour annoncer la mon de 

Frontenac est devancé par celui de Callière ; la décision de Louis XIV est alors déjà 

prise et le gouvemeur de Montréal allair devenir officiellement gouverneur général de la 

colonie, alors que Vaudreuil prendrait le poste vacant à Montréal. Avant qu'on en air la 

nouvelle dans la colonie, était survenu à Montréal un incident qui avait augmenté les 

tensions entre Vaudreuil et Cdiére. Au cours d'une revue générale des troupes, ce 

dernier avait exigé que les officiers le sduent de la pique, un honneur qui n'était dû 

qu'aux maréchaux de France. Vaudreuii, Tantouin de la Touche, commissaire de la 

Marine, et le controieur la Potherie s'en étaient plaint au ministre Pontchartrain, mais en 

vain'. 

Des son entrec en fonction, Ie nouveau gouverneur poursuit les négociations avec les 

iroquois et les nations alliées en vue d'en arriver à une entente. Le processus est long et 

ponctué de plusieurs rencontres qui n'aboutissent pas toujours à des résultats concrets. 

Tout au long de ces assemblées, Catlière soutient la politique de son prédécesseur et 

n'accepte de négocier qu'en présence des représentants de chacune des Cinq Nations 

iroquoises ; la paix qu'il envisage avec les Iroquois doit égaiement être universelle et 

f Voir .wp)17, 4, Introduction j t t  p. 8-9. 



comprendre les nations alliées à qui on devra, en outre, rendre tous les prisonniers. De 

1699 à 1701, il est particulièrement actif dans toutes ces négociations et il semble que 

sa lucidité et sa diplomatie aient toujours contribué au bon déroulement des 

pourparlers. 

Caiiière se signalera aussi par ses prises de positions auprès des autorités françaises. 

Peu de temps après qu'it se soit opposé aux politiques de Louis X V  visant à fermer les 

postes de traite dans la région des Grand Lacs et 8 suspendre les congés de traite, le 

gouverneur manifestera son désaccord devant la décision du roi d'établir un nouveau 

poste à Détroit. Selon lui, ce projet ne pouvait avoir que de fâcheuses conséquences : il 

provoquerait le mecontentement des Iroquois qui, jaloux du fait que les Français traitent 

avec les nations du sud, ne tarderaient pas à reprendre leurs attaques dans la colonie ; 

d'autre pan, il favoriserait les contacts entre ces mêmes nations et les Iroquois, risquant 

de détourner le commerce vers Ies Anglais.  a aie ment à la même époque, Callière 

s'oppose fermement à la fondation d'une nouvelle colonie en Louisiane. Craignant de 

voir son pouvoir diminué avec l'établissement d'un nouveau gouvernement sur le 

territoire qui était jusqu'alors sous sa gouverne, il s'applique à en revendiquer le 

commandement et manifeste son appréhension devant la concurrence trop forte dans le 

commerce des fourmres entrc les deux colonies. Ses plaintes semblent pourtanr avoir 

été vaines. En 1702, lorsqu'il s'oppose à l'alliance offensive avec les Iroquois contre les 

coionies angiaiscs, son skis est pourtant respecté par ie ministre Pontchartain qui nc 

tarde pas à abandonner ce projet. Louis Hector de CalIiére mourra l'année suivante a 

Québec, à la suite d'une hémorragie ; il avait cinquante-cinq ans (La Potherie, HAS, t. 

IV, p. 195, 196,200-2I 5,217,? 19-225,229,33 1-234,236-238,240-252,254-266 ; 

LIBC, t. II, p. 117-122). 

Champigny, Jean Bochart de 

Fils d'un père du même nom et de Marie Boitjn, Jean Bochart de Champigny naît 

après 1645 et arrive au Canada avec sa femme et ses enfants en 1656 ou il excrcera la 



fonction d'intendant de ia colonie jusqu'en 1702. 11 fait preuve d'une grande habileté 

comme administrateur et comme stratège militaire. Ses premières années sont marquées 

par sa participation au projet de yuerre contre les Iroquois du gouverneur Denonville 

avec qui il entretient très tôt d'excellents rapports. 

A pwir de 1689, ses relations avec le nouveau gouverneur Frontenac ne sont 

cependant pas si harmonieuses et les années qui suivront verront naître plusieurs 

différends entre les deux hommes, au sujet notamment de la politique à adopter face aux 

Iroquois. hlais le conflit le plus important, sur le commerce des fourrures, atteint son 

point culminant en 1695- 1696 lorsque le ministre de la marine et les autorités françaises 

constatent un important déficit. L'intendant Champigny s'emploie dors à faire exécuter 

les édits royaux visant à fermer plusieurs postes de traite dans les Grands Lacs et a 

restreindre les congés de traite accordés aux coureurs des bois et aux marchands de la 

colonie, mais Frontenac continue de contrecarrer son action en négligeant d'appliquer 

les ordres qu'il reçoit de la France. 

Consciencieux et décidé à accomplir du mieux qu'il peut son devoir d'intendant, 

Champigny se consacre pendant toutes ces années au développement de la colonie ; il 

s'emploie, avec plus ou moins de succès, à améliorer les techniques agricoies et à créer 

un embryon d'industrie forestière. C'est égaiement a lui que l'on doit les archivcs du 

Canada dont il propose la fondation en 1698. 

Après la mort de Frontenac, Champigny travaille, de concert avec ie nouveau 

gouverneur Cailiere, à une paix durable avec les nations alliées et les Iroquois. Présent à 

Montreai à l'été 170 1, il assistc, comme intendant, à la majorité des conseiis. Nommé 

intendant au Havre la mème année, après 16 ans de sence au Canada - un des plus 

longs règnes pour un intendant dans l'histoire du pays -, il quitte la colonie à l'automne 

1702 avec sa femme et ses enfants. En France, il continuera ii jouer un rôle dans les 

affaires du Canada en assistant le ministre dans ses décisions et ses ordonnances. II 

décède en 1720 au Ha\~e-de-Grâce (La Potherie, HAS, t. III, p. 90, 125, 170,2 16, t. 

IV, p. 34, 174,229, 252 ; Charlevoix, HDGIVF, t. 1, p. 514, 530-552, t. lI, p. 101, 124, 



152-153, 259-160, 167,211-213,239,280,283,288 ; J, t. 1, p. 253-255 ; G. de 

Cataiogne, « Recueii », p. 174, 184-1 85, 187,234, 243, 247-248 ; Lahontan, O, t. I, p. 

325,342,344,439, t. II, p. 1 O86 ; DBC, t. II, p. 74-84). 

Chrmpigni, Mme de [Marie-Madeleine de Chaspoux] 

Marie-MadeIeine de Chaspoux, dame de Verneuil et Du Plessis-Savari, f e m e  de 

Jean Bochart de Charnpign~.. Enceinte au moment de s'embarquer pour la Nouveiie- 

France avec son mari en 1656, elle donne naissance a une fille peu de temps après son 

arrivée. En sa qualité d'épouse de l'intendant, elle participe aux cérémonies de I'été 

170 1 à Montriai et fait partie du cortège défilant sur la place lors des tùneraiIles de 

Kondiaronk (La Potherie, HAS, t. III, p. 157, t. iV, p. 235 ; Charlevoix, HDGAF, t. II, 

p. 279). 

Chaudière-Noire, la 

En 1692, après Ia mauvaise réception que lui fait le gouverneur de Montréal 

François-Marie Perrot a qui ii ramène des prisonniers, ce chef onnontagué, songeant a 

se venger, attaque le fon Cataracoui. S'il prend part encore a l'ambassade iroquoise de 

1655 chez le gouverneur Denom-ille, il se signale surtout, a partir de cene date, par les 

attaques qu'il mène contre les Français de la colonie, notamment au Long-Sault en 

1691 et, peu aprés, a La Chesnaye ou ii fait avec ses gucnicrs plusieurs captifs. Lcs 

ripostes des Français et des Indiens allies, qui ne l'atteignent jamais personnelternent 

pendant toutes ces années, causent pourtant sa mort en 1697, ironiquement dors que le 

parti dont ii était à la tète se rendait à Montréai afin de proposer la paix au gouverneur 

Frontenac ; lui et les siens sont attaques par trente-quatre jeunes Algonquins et le chef 

onnontagué mourra en disant : (( Fàitr- il quc moi qzri ai fair rrcmblct mrrc Iu Tcr~c.  jc 

rnczuxi par la main d'un Eifatlr ? » (La Potherie, HAS, t. III, p. 1 50, 1 58, 168, t. IV, p. 

82,59-90,99, 10 1, 121,249 ; Charlevoix, HDGNF, t. 11, p. 1 13-1 15, 223-224,282 ; 

DRC, t. 1, p. 209-210). 



Cheingouessi, voir Chingouessi 

Chichikatdo 

Porte-parole de la nation des hfiarnis de la rik-iere Saint-Joseph a l'été 1701, 

Chichikataio se distingue par son éloquence. Ce « personnage d'un merite singulier, 

dont l'air ressembloit beaucoup à ces Empereurs Romains », manifeste d'abord sa joie 

de voir réunis à Montréal tous les enfants d'onontio à qui il of ie  un caiumet pour en 

témoigner. Suivant la décision des Hurons, il accepte de rendre ses prisonniers iroquois, 

ne sachant s'il rece~ait  en retour ceux de sa nation. Au conseil du 4 août, ayant rappelé 

avoir perdu son fils et plusieurs des siens lors des attaques iroquoises et siouses, il 

demeure néanmoins très ferme dans sa décision de paix à l'égard des iroquois avec qui 

i1 « veu[t] manger [...] comme s'ils étoient [s]es freres », « quoiquf'il] n'entende pas 

leur langue ». il est le dernier chef à prononcer une harangue lors de l'audience de 

congé donnee par Cdliere le 6 août et c'est à cette occasion qu'en bon chrétien (mais 

sur-rout en bon orateur) il remet à Dieu le jugement de I'entente qui vient d'être signée 

entre les parties. Ii mourra le 14 août, huit jours après ce discours d'adieu (La Potherie, 

HAS, t. IV, p. 207-205, 21 3, 233,244-245,255, 260-262 ; DBC, t. Il, p. 149-1 50). 

Chingouessi [Cheingouessi] 

La Potherie signale la présence de ce chef outaouais sinagos a un conseil tenu le 16 

mai 1698 entre les Hurons et les Outaouais. L'été suivant, Chingouessi se rend a 

Québec et fait part au gouverneur des mésententes qui divisent son peuple : les tribus 

des Kiskakons et des Outaouais du Sable manifestent le désir de quitter 

hlichiilimakinac, mais celle des Sinagos n'y consent pas et Chingousessi demande 

l'appui de Frontenac. Lors de l'assemblée de l'été 170 1, il s'explique à Callière sur la 

petite quantité de fourrures apportée par les siens et fait présent au gouverneur d'un 

prisonnier qu'il dit avoir (( acheté bien cher )). Au conseil général du 4 aoùt, il of ie  un 



cdumet aux lroquois comme preuve de la bonne volonté de sa nation (La Potherie, 

HAS, t. IV, p. 23,94-97,204,233,244 ; DBC, t. II, p. 150). 

De 1' Isle 

Le nom de cet officier fiançais n'est signalé dans aucune source consultée. On sait 

seulement qu'ii est établi au poste de Michiilimakinack vers 16%. A l'été 1 ?O 1, il 

commande vraisemblablement le fort du saut Saint-Louis où il fait tirer du canon a 

l'arrivée des ambassadeurs iroquois Ie 2 1 juiiiet (La Potherie, HAS, t. IV, p. 67, 194). 

Denonviiie, voir Brisay de Denonville, Jacques-René de 

Eloaouessen [Elouasen j 

Ce chef des Outaouais naussauaketons n'est nommé nulle part ailleurs que dans la 

récit de la Porhene. On sait seulement que le 25 juillet, il prononce un discours 

semblable a celui d'Outoutagan qui le précède, mais l'auteur n'en donne pas le détail. 

L'auteur mentionne également sa présence a l'audience de congé donnée chez le 

gouverneur Callière (La Potherie, HAS, t. IV, p. 204, 255). 

Elouasen. voir Eloaouessen 

Enjalran, voir Anjalran, Jcan 

Frontenac, Louis de Buade de 

Né ie 22 mai 1622 à Saint-Germain, fils unique de Henri de Buade et d'Anne 

Phelyppeaux de Pontchartrain (la sœur du secrétaire d'État), Louis de Buade, de 

Frontenac et de Pailuau, participe a plusieurs campagnes pendant la guerre de Trente 

Ans. Grâce aux connaissances de son père et a son alliance avec les Phéiyppeaux, 

Frontenac passe son temps à la cour du roi où il entrevoit la possibilité d'un mariage 



avantageux avec Anne de La Grange auquel s'oppose cependant le père de la jeune 

me.  Malgré tout, le mariage a lieu, en 1648, et ie couple s'installe à Paris pour y mener 

une vie onéreuse dans son château de l'ile Savary. Accablé de dettes, Frontenac doit 

vendre ses charges et se voit bientôt forcé d'accepter un poste de heutenant général des 

troupes de Venise. Son séjour en Crète sera pounant très court, en raison des disputes 

qui l'opposent aux officiers de l'armée commandée par Franscesco Morosini ; celui-ci le 

renvoie dès l'automne 1669, quelques mois seulement après son arrivée. 

En 1672, en mëme temps qu'il obtient du Conseil d'Érat un délai pour le 

remboursement de ses nombreuses dettes, Frontenac est promu au poste de gouverneur 

général de la Xouvelle-France et c'est en cette qualité qu'il débarque a Québec à 

l'automne de la même année. C o r n e  la colonie n'a plus d'intendant, Frontenac assume 

les pouvoirs de celui-ci relatifs a la justice, aux finances et a l'administration. Ce cumul 

causera bientôt des conflits importants entre le nouveau gouverneur, le Conseil 

souverain et le gouverneur de Montréal. 

A cette époque, les coureurs des bois commencent à étendre de plus en plus leur 

commerce en pénétrant la région des Grands Lacs. Dès son arrivée en Nouvelle- 

France, Frontenac se rend compte des profits qu'il peut retirer de ces entreprises. 

Suivant les visées de Taion, iI adopte une potitique d'expansion vers l'ouest. La 

construction d'un premier poste de traire a l'embouchure du lac Ontario ne devait pas 

plaire ii tous cependant ; les marchands de Montra ,  notamment, craignaient de voir 

diminuer leurs profits. François-hiarie Perrot, gouverneur de Montréal, s'oppose lui 

aussi aux nouvelles acti~ités comrnercides de Frontenac qui le fait arrëter vers 1673. 

L'affaire se rend jusqu'à Versailles ou Frontenac sera fermement réprimandé pour son 

abus de pouvoir. Jusqu'à la fin de son premier mandat, en 1652, le gouverneur, les 

membres du Conseil souverain et d'autres fonctionnaires de la colonie ne cesseront de 

se quereller. Il semble toutefois que l'influence des amis ou parents de Frontenac à la 

cour de France lui ait permis maintes fois de consemer le poste qu'il occupait. il a aussi 

de sérieuses mésententes avec les jésuites qui inteniennent continuellement dans les 



agaires de la colonie en s'opposant notamment à la vente de l'eau-de-vie aux 

Amérindiens. Pour le gouverneur, qui met tout en œuvre pour assurer le maintien de la 

traite des fourrures dans l'Ouest - il s'associe dans ce but à Cavelier de Lasalle à qui il 

fournit les moyens d'établir des tiens commerciaux avec les Indiens de cette région -, la 

vente de l'eau-de-vie contribue a conserver la bonne entente avec ies différentes nations 

amérindiennes et est directement reliée a l'augmentation des profits. Aussi considère-t-il 

que les religieux n'ont pas à s'en mëier. Il obtient là-dessus l'appui du ministre Colben, 

lui-même hostile aux jésuites. 

En raison de toutes ces querelles et de son comportement autoritaire, Frontenac est 

rappelé en France en 1652 pour être remplace au poste de gouverneur général pas Le 

Febvre de La Barre. Jusqu'à la fin des années 80, appuyé par ses amis et parents, il 

s'emploiera a solliciter un nouvel emploi à la cour. En 1689, chargé du projet 

d'invasion de la Nouveile York conçu par Callière et Denonville, il obtient un second 

mandat de gouverneur générai de la Nouvelle-France. Le retard des troupes envoyées 

dans la colonie le poussera à abandonner l'expédition contre la Nouvelle York, mais il 

voit tout de même la nécessité de mener une offensive contre les Anglais. Au début de 

i'année 1690, il envoie trois partis dans des forts éloignés de la Nouveile-hngieterre qui 

paniernent à piller Les instdlations et a faire quelques prisonniers. Ces attaques 

provoquent la riposte des Anglais qui, dés I'autornne suivant, se présentent devant 

Québec, ic général Phips ii ieur rètc. Le gouverneür rasscmblc ses troupcs et, apres trois 

jours de combats intenses, i1 force ies Anglais a battre en retraite. 

A son arrivée dans la colonie, Frontenac s'applique aussi à pacifier les rappons des 

Français avec les Iroquois. En même temps, il laisse à Callière et à Vaudreuil toutes [es 

occasions de réprimer les incursions iroquoises dans la région de Montréal. Cette guerre 

de guérilla, maintenue pendant la premiére moitié de la décennie, sera couronnée par 

l'expédition de 1696 contre les Onnontagués et les Onneiouts à laquelle le gouverneur 

igé alors de soixante-quatorze ans prendra part et qui se soldera par la destruction des 

k-illages iroquois. 



A pmir de cette date, les Français, leurs dies  des Grands Lacs et les Iroquois 

entrent dans une intense période de négociation. AEaiblis par les guerres, les iroquois 

manifesteront plusieurs fois leur désir de faire la paix avec les Français et leurs ailiés. 

Fort de i'expénence du passé, le gouverneur se montre cependant méfiant devant Ieurs 

propositions et impose ses conditions. S'il ne pourra voir la ratification la paix de 1701, 

il en sera l'un de ses principaux artisans. 

Les dernières années du siècie sont également marquées par les différends entre le 

gouverneur et les autorités françaises sur la traite des fourrures. A partir de 1695, en 

raison des surplus accumulés, I'administration colonide exige de fermer des postes et 

de suspendre plusieurs congés de traite. Frontenac n'en fait rien : il continue plutôt 

d'employer les fonds destinés aux opérations miiitaires pour poursuivre les activités 

cornmerciaies qui rapportent des profits à lui et a ses associés. Il entre également en 

conflit avec l'intendant Champigny qui tente de faire exécuter les ordres du Roi. À la 

suite de ces digirends, le ministre de la marine et Louis XlV envisageront, en 1637, de 

congédier Frontenac, mais celui-ci mourra pendant l'automne de l'année suivante (La 

Potherie, HAS, t. IV, p. 200,253,264 ; DBC, t. 1, p. 137-146). 

Garnier, Jufien 

Ne en Bretage en 1643, il entre chez les jésuites dix-sept ans plus tard. En 1662, il 

aébarque à Québec oii, pendant trois ans, il enseigne au coikge des jésuites et s'initie 

aux langues amerindiemes. Parti rejoindre le père Bruyas en Iroquoisie, il y reçoit 

l'appui du chef onnontagué Garakontié et y fonde une nouvelIe mission. Malgré les 

difficultés de toutes sortes, il poursuit son entreprise en Iroquoisie pendant plus de 

quinze ans. Après l'attaque de Denonville en 1687, la situation devenant intenable, 

Garnier se voit forcé de revenir dans la colonie, à Ia mission du saut Saint-Louis. II 

passe les années 169 1 à 1634 a Lorette comme supérieur de la mission et retient 

s'établir a la mission du saut Saint-Louis jusqu'en 1701. Son exceIIente connaissance 

des langues amérindiennes (I'algonquine, la huronne et celles de chacune des Cinq 



Nations iroquoises) Iui permet de servir d'interprète pour Ies Hurons au cours de l'été 

170 1. Après cette date qui sanctionne la paix avec les Iroquois, Gamier retourne en 

Iroquoisie poursuivre son travail missionnaire. En compagnie de Vaiilant de Guelis, il 

séjourne auprès des Tsonnontouans jusquSen 1709, mais Ia pression iroquoise sur les 

Français le force à revenir au saut Saint-Louis oii il s'installe jusqu'à sa mon en 1730. 

Le Père Lafitau, qui vécut a ses côtés à partir Be 1712, afEme avoir beaucoup appris de 

ce missionnaire expérimenté au sujet des mœurs et des langues iroquoises (La Pottierie, 

HAS, t. IV, p. 185,241 ; Charlevoix, HDGNF, t. 1, p. 398, t. II, p. 281 ; DBC, t. II, p. 

245-246). 

Gouentagrandi, voir Susanc 

Haouatchousth 

Lors du conseil du 4 aoùt, il représente les Abénaquis de Saint-François et prononce 

une harangue devant Calliere et les Français qu'il promet d'appuyer si quelqu'un venait 

à rompre le traité de paix. Son nom n'apparait nulle parc ailleurs que dans Ie texte de la 

Potherie (La Potherie, HAS, t. IV, p. 25 1). 

Haouaiamek : voir Raouiiamek 

Haouiiamek [Haoualamek, Oueouiramek, Ouiirimek] 

Ce chef potéouatémi de la ri~ière Saint-Joseph se signale pour Ia première fois en 

1696 alors qu'il prend part aux côtés dmOnaské, un chef outaouais, a une attaque menée 

contre des Iroquois qui étaient arrivés a hfichiliimakinac dans Le but de commercer avec 

les Hurons et les Outaouais et de rompre I'aliiance entre ces nations et Ies Français. 

Présent a Montréal a l'été 170 1, il tient un discours semblable a celui de son confrère 

Onanguicé : il accepte d'obéir à Onontio, marquam le mérite de sa nation pour avoir 

surmonté les difficuités du voyages, et implore la bonté de Callière en ce qui a trait au 



commerce des foumires. S.3 est désigné par la Potherie comme un chef outagami, 

Haoualamek, l'orateur des Mascoutens lors de l'assemblée finale du 4 aoUt, est 

waisembiablement le même personnage. 

Sa politique a l'égard des Français semble changer quelques années plus tard. A 

partir de 1705, il se plaint au gouverneur Vaudreuil et aux missionnaires de Saint- 

Joseph du manque d'appui des Français et prétend ne pas pouvoir ies assurer d'un arrêt 

complet de la guerre avec les nations environnantes. Haouilarnek n'est pas plus satisfait 

du componemenr des gens de Détroit qui, semble-t-il, refusent de commercer dans des 

conditions désavangeuses pour lui et les siens. En 1712, il refuse d'appuyer les Français 

dans leur guerre contre la nation des Renards dom ii redoute la puissance. Cinq ans pius 

tard, il accepte de senir de porte-parole a cette nation et de faire tout ce qu'il peut pour 

que l'entente soit signée (La Potherie, HAS, r. LII, p. 265, t .  IV, p. 207, 247-148 ; 

Charlevoix, HDGNF, t. II, p. 163,275 ; DBC, t. II, p. 525-526)- 

Hassaky [Hassakil 

Chef des Outaouais kiskakons (ou Culs-coupés), il se signale par plusieurs discours 

pendant les assemblées de I'eté 170 1. Comme son confrère Outoutagan, il expose 

d'abord sa volonté de voir ie gouverneur fixer des conditions avantageuses pour la 

traite que lui et les siens s'apprêtent à faire avec les marchands de Montréal. Lui-même 

accable par la maladie, il craint le retour des siens au pays et exhorte le gouverneur à 

prier pour sa nation. À ['égard de la pais avec les Iroquois, il se montre parfaitement 

disposé à rendre les prisonniers qu'il possède - tour en ne manquant pas de signaler la 

dette que ceux-ci ont envers h i  - et manifeste à quelques reprises son désir de vivre en 

bonne union et de ne faire (( d'orénavant qu'une même chaudiere )) avec i'ennemi (La 

Potherie, HAS, t. IV, p. 204, 232,24 1-242, 256). 

Houatsaranti 



La Potherie nous apprend qu'il est ie chef « le plus considerable de la Nation 

Huronne, aprés le Rat D. Comme Kondiaronk, il trouve la mort lors des cérémonies de 

l'été 1701 et on fait ses fitnérailks avant la tenue de l'assemblée h a i e  du 4 août (La 

Potherie, HAS, t. IV, p. 23 9). 

Joncaire, Louis-Thomas Chabert de [Jonscaire, Sonnonchiezj 

Fiis d'htoine-Marie de Joncaire et de Gabrielle Hardi, il naît vers 1670 a Saint- 

Rémy-de-Provence et débarque en Nouvelle-France probablement avant 1690 oti il 

exerce d'abord la fonction de maréchal des logis dans la garde du gouverneur. Joncaire 

est très t6t capture par les Tso~ontouans, mais une femme consent a lui sauver la kie. 

Adopté par les Iroquois sous le nom de Somonchiez, il aura l'occasion d'entreprendre 

auprès d'eux des entreprises imponantes. Au lendemain du conseil tenu a Montréal à 

l'été 1700, il est charge, avec hlaricourt et le Père Bmyas, de se rendre chez les 

Iroquois afin de les convaincre d'envoyer à Montreai des représentants de chacune des 

Cinq Nations. Joncaire se rend personnellement chez les Tsonnontouans dont Ie chef 

Tekancot I'accueiilc chaleureusement. Le succès de cette ambassade sera confirmée au 

mois de septembre suivant par la venue à hiontréai des ambassadeurs de quatre des 

Cinq Xations iroquoises et la signature d'un traité de paix avec les Français. Peu avant 

la rencontre de l'été suivant, en juin, Joncaire, Bruyas et Maricour feront un autre 

voyage en Iroquoisic. 

En 170 1, Joncaire accueille le vieux chef tsonnontouan Tekancot qui débarque à 

Montréal le 23 juillet. Lorsque sunient entre les Iroquois, les nations ailiées et [es 

Français le differend au sujet des prisonniers alliés qu'auraient dû ramener les Iroquois, 

c'est lui qui prend la responsabiiité de la faute au nom des Français. Peu après la mort 

du Rat, il se signale par son discours aux Hurons qu'il incite a demeurer dans de bonnes 

dispositions et a ne pas oublier la volonté de leur chef défùnt. 

Son action auprès des Amérindiens - particuiièrement des Iroquois - ne cesse pas 

aprés 1701. Mandaté par le gouverneur Vaudreuil pour assurer le maintien de Ieur 



neuuatite dans la guerre intercoionide qui commence en i 702, il doit d'abord se 

débarrasser de Montour, un agent angiais qui tente de renverser le réseau commercial 

franco-amérindien en incitant Ies Iroquois a ouvrir aux nations de i'ouest, ailiées des 

Français, le passage vers Aibany et Ies Anglais. La ruse qu'il imagine et l'appui des 

lroquois lui permettront d'atteindre son but. ii sera c k g é  de plusieurs aurres affaires 

par ta suite, notamment la consmicrion d'un fon à Niagara qu'il commandera jusqu-en 

1726. 11 meurt le 29 juin 1 739 (La Potherie, HAS, 1. III, p. 249-250, t .  IV, p. 137, 1 39- 

14G, 144-246, 148-152, 155-158, 160-163, 165, 167, 169, 186-188, 192,201,217, 

229, 235236,238,263 ; Charlevoix, HDGXF, t. II, p. 244-245,247,249-250,270- 

273,376,278-279, 384-285,258-289, 292-293,324,336,350, 365 ; J, t .  , p. 439, n. 

38,49 1-494'446-497, 504-505 ; [Mémoire du marquis de Vaudreuil], dans Chartevoix, 

J, t. II, p. 969-970 ; G. de Catalogne, « Recueil », p. 233 ; DBC, t .  II, p. 13 1-133). 

Joascaire, voir Joncaire, Louis-Thomas Chabert de 

Kiskatapi 

Présent a Montréal en 170 1, mais malade, ce chef des Maskoutens ne prononce 

aucun discours. Le 4 aoüt, il demande à Haoudmek de parler pour lui (La Potherie, 

HAS, r. IV, p. 217). 

Kondiaronk, voir Rat, le 

Laigic, voir Ontonnionk 

Le Blanc, Jean, voir Outoutaga 

Maliga touei 



Ce chef népissingue manifeste sa joie de voir la paix concIue entre les nations en 

présence Iors de l'assemblée générale du 4 aoùt : (( [...]je vois bien que je pourrai 

d'orénavant manger tmquiliernent sur ma natte, & que je chasserai sans trouble 1). La 

Pothene est ie seui a signaler son existence (La Potherie, HAS, t. IV, p. 248). 

Maricourt, Paul Lemoyne de [RIaricour, Taouestaouis] 

Fils de Charles le Moyne de Longueuil et de Châteauguay et de Ca~herine Thierry, 

Maricourt naît a Montréal le 15 décembre 1663 et, comme ses fréres Pierre, sieur 

dïbenilie, Joseph, sieur de Sérigny, et Jacques, sieur de Sainte-Héiéne, se lance très tôt 

dans une brillante carrière militaire. A partir de 1686 , iI aura I'occasion de s'iIlustrer a 

maintes reprises Iors de campagnes menées à Ia baie d-Hudson contre les Anglais. 

Lorsque ceux-ci tentent d'assiéger Québec en 1690, Mk:ourt joue un rôle de premier 

plan dans la défense de la place et les autorités françaises ne tardent pas à le 

ricompenser de son action en le promouvant des I'annee suivante au poste de capitaine. 

Nomme gardemarine en 1693, puis enseigne de vaisseau lqann&e suivante, il commande 

les Abénaquis et les iroquois du saut Saint-Louis lors de I'expédition de Frontenac 

contre les iroquois en 1696. 

Au cours de nombreux voyages et expéditions, il a su s'attirer Ia confiance des 

Amérindiens, plus particulièrement des Onnonsagués qui I'avaient adopté comme un des 

leurs et lui avaient donne le nom de Taouestaouis. Délaissant quelque peu sa carrière 

militaire active, en raison des responsabilités familiaies et acti~ités commerciales, i1 

prend une part importante dans les négociations de paix avec Ies Iroquois dans Ies 

dernières années du siècle. Conscientes de son crédit auprès des Iroquois, les autorités 

l'envoient , a l'été I 700 et en juin 170 1, mener des ambassades chez les Iroquois avec 

Joncaire et le Père Bmyas. Comme ceux-ci, if est direcrement engagé dans le différend 

qui surgit au sujet des prisonniers alliés pendant ta rencontre de juillet-aoüt 170 1, 

puisqu'il avait comme mission de ramener Ies captifs. L'année suivante, il effectuera un 

dernier voyage chez les Iroquois et mourra dès 1704 à i'àge de 41 ans (La Potherie, 



HAS, t. 1, p. 147-143, 153, 163-164, t. III, p. 207, SI 5-216, 221,223,272, t. IV', P- 5, 

7,99, 117, 119, 125, 127,136, 139-140, 144-145, 148-155, 158-165, 167, 179, 186- 

189, 191-192,217,228 ; Charlevoix, HDGAF, t. 1, p. 505, 555-556, t. II, p. 8 1, 168, 

171,238,243-247,249-250,270-272,276,285,293 ; G. de Catalogne, u Recueil », p. 

176 ; DBC, t. LI, p. 420422). 

Mctaminens, voir Perrot, Kicolas 

Miskouasouath 

Ce chef outagamis n'est mentionné nulle part ailleurs que dans le texte de la 

Potherie. Lors du conseil générai du 4 aoiit 1701, il se signale par son accoutrement qui 

provoque le rire de l'auditoire plus que par son discours assez bref et semblable 8 celui 

des autres chefs : Son tisage étoit peint de rouge, 8: il avoit sur la tète une kieille 

Perruque poudrée, toute mêlée, sans chapeau. 11 s'en étoit fait un ornement pour se 

mettre a la Françoise, qui lui donnoit un air, outre sa laideur, a faire rire toute 

l'Assemblée, & vouhnt faire voir qu'il savoit \.ivre il en salua le Chevalier de CaiIieres 

comme d'un chapeau )) (La Potherie, HAS, t. IV, p. 216-247 ; Charlevoix, HDGNF, t. 

II, p. 252, UBC, t. II, p. 522). 

Noensa 

Ce chef des Illinois-Kaskasias n'est pas présent a Montréal en 170 1, mais CalIierc 

mentionne son nom lors de l'audience de congé qu'il donne a ses imités. S'adressant B 

Ounanguice et a Elouassen, le gouverneur exprime (( son ressentiment de ce que 

Noensa [...] avoir quitté son Villase oli &oit Ia Mission pour s'établir tous [avec les 

siens] dans le Missisipi D. La suite du texte nous apprend que Cailière « couvr[e] la 

mon du Chef des IsIinois qui venoit a Montreal »? La Potherie parle-t-il encore de 

Noensa ou d'un autre chef iliinois? Le passage, peu clair, ne permet pas de le 

déteminer (La Pothene, HAS, t. IV, p. 255). 



Nonville, de, voir Bnstiy de Denonville, Jacques-René de 

Noro [le porc-Épicl 

A Monnéai, en 170 1, ce chef outagamis s'explique devant CalIiere et les autres au 

sujet d'un différend entre sa nation et les Sauteurs. II accuse ceux-ci &avoir tué un des 

leurs, mais le chef Ouabangué réplique que Ies siens ont agi pour se venger du meurtre 

d'un Sauteur quelque temps auparavant. Noro affirme ensuite que sa nation n'a pas pu 

commettre une action, et Ouabangué le reconnait, « puisque, explique-t-il, la fléche 

dont avoit été tué le Sauteur, n'étoit pas de la façon de celle des Outagamis ». « Ils ne 

Iaisserent pas de boire & de manger ensemble, comme s'ils eussent été les meilleurs 

amis ». Dans son discours, Ie chef outagarnis demande au gouverneur de renvoyer dans 

son pays Nicolas Perrot, qui avait quitté depuis quelques années la région des Grands 

Lacs, ce en quoi il sera appuyé par le chef potéouatérni Ounanguicé. Il exhorte 

également Caiiière à lui envoyer un jésuite et un forgeron (La Potherie, HAS, t. IV, p. 

214-217,255 ; DBC, r. LI, p. 522, 527). 

Onaganiouitak, voir Anagiouitak 

Onanguiré, voir Ouaanguicé 

Onontio, voir Cailièrc, Louis-Hector dc 

Ontonnionk [l'Aigle, Laigie] 

Cet orateur du saut Saint-Louis prononce Ie discours d'accueii devant les 

ambassadeurs des Cinq-Nations qui arrivent à cet ecdroit le 2 1 juillet 170 1. La Pothene 

transcrit encore ses paroles lors de I'assemblee générale du 4 août suivant, mais son 



nom n'apparaît nulle part ailleurs dans f7œutre, ni dans aucune source consultée &a 

Potherie, HAS, t. IV, p. I!X-l96,249). 

Otonthagan, voir Outoutaga 

Ouabangué 

Porte-parole des Sauteurs a l'été 170 1, Ouanbagué explique a Noro que les 

responsables du meunre dont se plaint I'Outagarnis sont en réaiité les Sauteurs de 

Chagouarnikon, qui ont fait cette action pour se venger d'un assassinat commis contre 

eux par les Outagamis. Soro refiise d'admettre que sa nation ait fait ce crime, et après 

explication tout rentre dans l'ordre. Au conseil générai du 4 août, Ouabangué, affllblé 

d'« un plumet rouge autour de la tête en forme de rayon », affirme avoir déjà rendu 

tous les prisonniers iroquois qu'if possédait et &me dans le calumet qu'on lui présente 

pour témoigner des sa bonne foi (La Potherie, HAS, t. IV, p. 215-216,248,255 ; 

Charlevoix, HDGKF, t. II, p. 282 ; voir Woro [le porc-Épicl). 

Ouabiskarnon 

On ne sait presque ncn de ce chef des Sakis (ou Potéoatérnis), sinon qu'il ne s'est 

pas rendu à Montréal à l'été 170 1 par la crainte de la maladie. Ounanguicé apprend a 

Calfière qu'Ouabiskamon a tenté de convaincre les autres de rebrousser chemin et lui 

demande de ne plus le considérer comme un digne représentant de sa nation et de 

refiiser de l'accueillir s'il venait à se présenter. Ounanguicé prévoit qu'ouabiskarnon 

épousernt Ia prisonnière iroquoise qu'il avait ramenée dans son pays (La Potherie, 

HAS, t. IV, p. 209-21 1). 

Ounboutchik [Ouaboutchit?] 

Dans fa partie du troisième tome de l'Hisroirc ou il fait le détail du conseil de 1690 

réunissant Frontenac er certaines nations alliées, la Potherie mentionne la présence d'un 



chef nêpissingue nomme Ouabouchit qui dit avoir participé, selon les ordres de son 

père, a l'expédition contre les AngIais a Corlar (Schenechtady). A moins de trouver 

aiiieurs de nouveaux renseignements, il nous est impossibIe pour t'instant de déterminer 

si ce personnage est le même que celui dont il est question dam la description de fa 

rencontre de l'été 1701 à Montréal. Ce dernier, nommé Ouaboutchik 

est aussi un chef népissingue ; son représentant Anaganiouitak nous apprend qu'iI n'a 

pas pu venir en raison de sa maiadie (La Potherie, HAS, t. ILI, p. 95, t .  IV, p. 220-22 1). 

Oueouiramck, voir Haouiiarnck 

Ouiiamek, voir Haouilamek 

Ounanguicé [Oünanguicé, Onanguicél 

Ce chef potéouatami de la rivière Saint-Joseph, d'origine sa&, se signale pour la 

première fois lors d'un conseil tenu le 16 aoiit 1695 au cours duquel il apprend a 

Fronrenac la mauvaise volonté de certaines nations des Grands Lacs à l'cgard des 

Français. En toute confiance, le gouverneur Ie charge persomeIlement d'agir auprès des 

dissidents, mais le discours qu'il tient laisse sous-entendre qu'il s'est Iui-même dkja 

ecmé des Français et qu'il est déjà engage dans Ies négociations d-alliance avec les 

iroquois. Deux ans plus tard, il menacera le gouvcrncur de rompre l'alliance avec les 

Français, pretexmnt que ceux-ci rehsent de les approvkionner en m e s  a feu et en 

munitions. 

A Montréai, en 1 70 1, Ounanguicé apparaîr comme le principal representant des 

nations des Grands Lacs. Ti prononcera des discours au nom de plusieurs d'entre elles 

(les Puants, les Outagarnis, les Maskoutens, Ies Malhomins ou Foks Avoines, les 

Amikois, les Pouteouatemis, les Sakis, les iliinois et les hfissisagués), priant Calliére de 

fier des conditions avantageuses pour la traite des fourrures. ii affirmera sa volonté de 

faire la paix avec les Iroquois et de rendre les quelques prisonniers qu'il possède. Le 



dernier discours de Kondiaronk nous apprend cependant quWOnanguicé s'était montré 

méfiant devant les propositions du chef huron dzemmener tous les prisonniers iroquois a 

Montréai. Il craignait dors que les Iroquois se présentent i~ Montréal sans aucun 

prisonnier des nations d'en haut. Les événements qui ont suivi lui ont donné raison. 

Lors du conseil du 4 août, il se présente sur le théâtre avec « un tour de tête d'un 

jeune taureau Isiinois, dont les cornes lui batoient sur les oreilles ». Quinze ans plus 

tard, il panicipera aux conflits opposant sa nation a celles des Renards et des 

hfascoutens (La Potherie, HAS, t. III, p. 30 1-302, t. IV, p. 5 1-6 1,67-65,206-2 13,220, 

224-226,233-234, 245-246, [249], 255,259-260 ; Charlevoix, HDGXF, t. II, p. 2 1 5, 

275, [t81], 282, 283 ; J, t. 1, p. 541, 543 ; DBC, t. iI, p. 526-527). 

Outachia 

Outachia est I'Outaouais qui, ie premier, reçoit le calumet lors de la cérémonie 

d-accueil des ambassadeurs allies, le 22 juillet. Son nom ne figure nulle part ailleurs (La 

Potherie, HAS, t. IV, p. 198). 

Outoutaga [Otonthagan, Talon, Jean Le Blanc] 

Fils de Le Talon, chef des Outaouais du Sable, Ourouragan est surnomme Jean 

Leblanc parce que sa mère a la peau blanche. Vers 1095, il est implique dans les 

négociations entre les Hurons, les Outaouais et ies Iroquois, mais le discours que lui 

adresse Frontenac lors d'une assemblée tenue en septembre 2695 porte it croire que Ie 

chef outaouais soit en faveur du maintien de I'aliiance cornmerciaie avec les Français. Il 

a l'occasion de le démontrer à l'été 1701 : c'est lui qui, selon la Potherie, esr le plus 

préoccupé par l'aspect cornmerciai de la rencontre ; ses premiers discours concernent 

les droits et les conditions de la traite des fourrures. Le 2 août, il prononce un discours 

au nom des Outaouaks du Sable, des Outaouaks-Cynagos, des Culs coupez ou 

Kiskakons, des Puans, des Pouteouatemis, des Outagarnis, des Hurons de la rivière 

Saint Joseph, des Folles Avoines ou Malhominis et des Maskoutechs dans lequel iI 



rappelle les bonnes dispositions des siens i l'égard des Français. II exprime sa volonté 

de faire la paix avec les Iroquois et rend dors les pnçonniers dont il dispose. Dans son 

dernier discours, lors de l'assemblée finale, il demande à Frontenac d'envoyer Perrot 

dans son pays et d'empêcher que les siens et ies autres alliés y rapportent de l'eau-de- 

vie. Cette dernière requête provoque le mécontentement des Hurons et d'un de leurs 

chefs, Quarante-Sols. Quelques années plus tard, Outoutagan tentera d'apaiser les 

mésententes survenues entre son peupfe et les Sliamis, mais toutes ses démarches 

auprès du gouverneur fiançais n'aboutiront a rien. Espérant rétablir la situation, il part 

pour Détroit ou, co ai semblable ment, il teminera sa vie (La Potherie, KAS, t. IV, p. 69- 

70,202,201,212, 23 1, 232, 237,243,256-255, 260, ; Charlevoix, HDGAF, t. U, p. 

275,276 ; DBC, t. il, p. 527-529). 

Paintagc 

L'apparition de ce chef des hlaihominis (ou Folles Avoines) sur la scène 

diplomatique i l'éte 170 1 est très brève. t e  3 aoa ,  if parle à la suite de Haouilmek et 

prétend avoir libéré un prisonnier iroquois en 1639 (La Potherie, HAS, t. IV, p. 215). 

San nom ne se trouve dans aucune des autres sources consultées. 

Perrot, Nicoias [Metaminensl 

Xe en Boursogne aux alentours de 1644, celui que les Indiens araicm siirr,oniC 

3fi~rûmir~cr~s débarque en Woüveile-France en 1660 et se rend bientôt dans la région des 

Grands Lacs comme donné des jésuites. Jusqu'à la fin du siècle, ses actitités de 

commandant, de commerçant et d'interpréte Iui feront rencontrer plusieurs nations 

amérindiennes établies autour de hGchil1imakinac (les Hurons et les Outaouais) et plus 

ria sud (les Sakis, les Renards, les Poteouatémis, les Mascoutens et les Mamis). Parce 

qu'il connaissait le mode de Ge et Ia langue de plusieurs tribus, dont il s'était attiré le 

respect, les autorités de la colonie firent de lui leur principai émissaire dans cette région. 

Dés 1670, Tdon l'avait chargé de parriciper comme interprète au voyage d'exploration 



de Sainte-Lusson qui, en 167 1, prenait officienement possession des territoires 

environnant le lac Supérieur. Dans les années 80, il est charge tour a tour par La Barre 

et Denondle de rassembler les nations de l'ouest pour les inciter 5 participer aux 

offensives de 1684 et de 1657 contre les Iroquois auxqueiles il prend part aupres des 

Indiens alliés. Pendant les années 90, Perrot intervient à maintes reprises dans ies 

négociations entre les Français et les d ies  pour faire Ia paix avec les Iroquois. 

Commandant des régions de l'ouest, il a la responsabilité de maintenir les différentes 

nations amérindiennes dans l'alliance fiançaise et éteint les derends  qui surviennent. 

A partir de 1696, date à laquelle on ordonne la fermeture de pIusieurs postes de 

traite dans l'Ouest en raison du surplus de fourrures en Europe, Perrot vit dans fa 

seigneurie de Bécancour acquise quelques années auparavant. Les dettes accumuiees 

depuis son anivée au pays - en raison notamment des Iourdes pertes dont il avait été 

~ictime à la suite d'un incendie suweni; vers la fin des années 1680 dans la mission de la 

baie des Puants - le pousse a entreprendre de vaines démarches aupres du ministre de Ia 

manne et des autorités fiançaises pour obtenir une pension qui Iui pemenrait de rétablir 

ses affaires. En 170 1, il participe a la rencontre de iilontréd comme interprète des 

nations de l'ouest. Il mourra seize ans plus tard, à I'àge de 74 ans. 

Pcrrot est l'auteur d'un mémoire sur les meurs et coutumes des indiens des Grands 

Lacs qu'il a connus et avec qui il a vécu la plus grande pmie de sa vie ; le tome II de 

i'iiisro~rtl de la Potherie lui emprunte largement (La Potherie, HAS, t. II, p. 165-165, 

173 - 177, 1 79- 180, 183- 189,SO9,2X-X8,33-S34,24 1-14;, 245-246,248-76 1,263 - 
770, 272-275, 284-286, 291-292,304-3I3,324-334,339, t. III, p. 74,94,97, 100, 

102, 186- 187, 298,300, 304, t. IV, p. 49, 55-56, 60, 62-68, 71-72,213- SIS, 257, 

259 ; Charievoix, HDGXF, t. 1, p. 436-433,457-485,5 12, t. II, p. 55, 133,211,276, 

28 1,233 ; 19, 8 1 ; [Journal de Jean Cavelier], dans Lahontan, O, t. II, p. 1 179 ; DBC, t. 

II, p. 540-543). 

Porc-épic, le, voir Noro 



Quarante-Sols 

Lors d'un conseil tenu a M o n t r d  en aoüt-septembre 1697 où sonr réunies pIusieurs 

nations alliées des Grands Lacs, Frontenac cite le nom de ce chef des Hurons de Ia 

rivière Saint-Joseph comme l'un des h iga reurs  d'une anaque iroquoise menée contre 

les Miamis et les autres nations environnantes. Quarante-Sols était-il véritablement 

partisan d'une paix séparée avec les Iroquois et d'une rupture avec les autres narions 

alliées? Ce n'est pas ce que laisse croire son comportement et ses discours lors de la 

rencontre de 18été 170 1 au cours de laquelle il manifeste à plusieurs reprises ses bons 

sentiments envers Onontio et les Français. Ses paroles témoignent égaiement de son 

rôle imponant auprès des hfiamis qu'ii est parvenu a convaincre, a force de présents, de 

venir a Montréai et d'amener leurs prisonniers iroquois. Lors de l'audience de congé 

donnée par CdIiere, il s'oppose it la volonté d'Outoutaga, chef des Outaouais du Sable, 

d'empêcher les Indiens alliés de rapponer de l'eau-de-vie dans leur pays (La Pothene, 

HAS, t. III, p. 305, t. IV, p. 24,2 13,122-223,226,236-237,242-243,256,258-259 ; 

Charlevoix, HDGdW, t. II, 276,254,291,308 ; DBC, t. III, p. 481-432). 

Rat, je [Kondiaronkj 

Ne vers 1649, ce chef tionontate de hfichillimakinac rencontre Frontenac en 1682 ec 

uemande pour son peupIe ia protection des Français contre les Iroquois qui ont repris 

ieurs attaques dans la réGon des Grands Lacs, notamment sur les nations p h s  au sud 

des hliamis et des Iliinois. II craint que ies Iroquois attaquent sa nation après avoir signé 

une paix séparée avec [es Français. Lorsqu'en 1688 ii apprend que les Iroquois se 

preparcnt a envoyer des ambassadeurs a Montréal pour ratifier une entente dont lui et 

les autres alliés n'ont pas été informes, Kondiaronk décide de faire échouer cene 

ernreprise. Il rassemble ses hommes et tous se rendent a l'anse a Ia Famine, prés 

d'Oswego, ou ils surprennent les Iroquois quelques jours pius tard. Les Hurons tuent 

quelques hommes et font plusieurs prisonniers a qui Kondiaronk affirme que lui et les 



siens ont agi a I'instiyaGon d'Onontio et des Français qui, prétend-il, l'avaient informé 

du passage des Iroquois a cet endroit. Lorsqu'il apprend des Iroquois le but de Ieur 

voyage, Kondiaronk feint i'indignation devant la perfidie des Français et manifeste son 

désir de voir les Iroquois s'en venger. II libère les prisonniers et Ies renvoie dans leurs 

\iiIages. De retour à hlictiihakimc, Kondiaronk achève sa vengeance en envoyant un 

isomontouan chez les siens pour leur raconter l'exécution d'un prisonnier iroquois par 

le commandant fiançais. Cet événement a contribué à la reprise des attaques iroquoises 

et apparaît comme une cause certaine du massacre de Lachine qui survient des l'année 

suivante. 

L'insatisfaction de Kondiaronk à l'égard des Français ne dure qu'un temps. Au 

milieu de la décennie 1690, le chef huron devient ['un des principaux porte-parole de Ia 

faction pro-fiançaise de hlichiilimakinac, s'opposant ainsi à un autre chef, Le Baron, 

qui mitire en faveur d'une alliance des Hurons et des Outaouais de h%chillimakinac avec 

les Iroquois. Celui qu'on surnomme Ie Rat s'emploiera à obstruer les négociations entre 

les Hurons, les Outaouais et Ies Iroquois : en 1697, sur ie lac Érié, il intercepte une 

délégation d'Iroquois en marche vers hlichillimakinac et, avec ses hommes, massacre 

cinquante-cinq yuerriers. 

Lors d'un conscil tenu a Xlontréal en août I6c)q, le chef huron affirmera croire 

fermement a Ia paix i laquelle les Français tentent d'amener leurs ailies er les Iroquois. 

En scptcmbrc 1700, il CS: préscm a la signature du premier traite de paix signé avec les 

Iroquois quïl exhorte « à écouter d'orénavant la voix de leur pere ». II joue également 

un r6le important lors dc ia rencontre de I'eté suivant au cours de laqudie il trouvera la 

mon, le 2 aoùr. Loué par la Potherie pour son rôle de rassernbleur, Kondiaronk est en 

bonne partie responsable de la venue a Montréai de plusieurs nations des Grands Lacs 

et de la paix qui y a été ratifiée. En 1703, Kondiaronk inspire à Lahontan son 

personnage d'Adario, qui critiquera, dans les fameux Dialogues, les valeurs er le mode 

de Lie européens (La Potherie, HAS, t. ILI, p. 230,240,242-343,268,299, r. IV, p. 23- 

24, 170- 1 7 1, 174,201,205,2 1 3, 222,223,226,228,229,230,23 1, 234,22 5,239 ; 



Charlevoix, HDGhrF, t. 1, p. 535-537, 567, 570, t. 11, p. 214-215,251-252,273,275- 

279 ; G. de Catalogne, « Recueil », p. 242 ; Lahontan, O, t. 1, p. 370,432,439,441- 

443,454,660,679-650,711,723, 725, t. 11, p. 799, 1024, 1 122 ; DBC, t. U, p. 334- 

337). 

Saint-Ours, Pierre de 

Né en 1640, seigneur de I'Échaillon en France, le chevalier de Saint-Ours devient 

cadet dans le régiment Carignan-Sailieres en 1658, puis enseigne des l'année suivante. Il 

arrive en Nouvelle-France à l'automne 1665 en qualité de capitaine et participe, moins 

d'un an plus tard, a l'expédition de Tracy contre les Iroquois. Jusqu'à 1695, il prend 

part a plusieurs entreprises militaires : il menera un détachement de soldats à Cararacaui 

en 1673, commandera le fort Charnbly à partir de 1679 et participera à la defense de 

Québec contre Phips et les Anglais en 1690, après quoi il deviendra premier capitaine 

des troupes de la marine. En 1704, quatre ans avant d'abandonner sa carrière militaire, 

il recevra du roi le titre de chevalier de Saint-Louis. 

Au cours de son skjour au pays, Saint-Ours acquiert les seigneuries de Saint-Ours, 

de i'Assomption et de Saint-Jean et fait également le commerce des fourrures. 

Toutefois, il ne pâniendra jamais a obtenir la fortune qu'il avait espérée. Père de onze 

enfmts, il mourra en 1724 sur la terre qui porte son nom. 

Présent a Montréal à ;'été 1701, il marche à la tète du cortège fùnèbre du chef huron 

Kondiaronk- En 1700, La Potherie avait épousé l'une de ses filles, ~lisabeth (La 

Potherie, HAS, t .  1, p. 324, t. Hi, p. 91-92, t. IV, p. 1, 11, 14, 234 ; Charlevoix, 

HDGNF, t .  II, p. 278 ; G. de Cardoge, (( Recueil », p. 186,216 ; DBC, t. LI, p. 6 18- 

620). 

Sonnonchiez, voir Joncaire, Louis-Thomas Chabert de 

Sussne [Susanne, Couentagrandi] 



Lorsque le père hllillet est capturé par les Onnontagués au fon Cataracoui en 1689 et 

remis ensuite aux Onneiouts qui le ramènent prisonnier dans leur diage, 1'Omeiout 

Gouentagrandi et son mari, le chef Manchot, l'accueillent comme un missionnaire plutet 

que comme un captif. Jusqu'à ce qu'on ait décidé de son son, ils le logent dans leur 

cabane et lui amènent des indiens à baptiser ou k confesser. La décision du conseil de 

libérer le missionnaire quelque trois semaines plus tard sembie égaiement venir de 

l'action de Gouentagrandi. C'est chez elle encore que s'établira définitivement hGllet 

après son adoption par Gannassatiron, un de ses parents. Gouentagrandi, baptisée par le 

père en 169 1, prendra le nom de Susane. 

On la retrouve a Québec en septembre 1693, ou eUe prend part a l'ambassade de 

i'Onneiout Tareha qui vient rendre compte a Frontenac de la décision des siens de 

négocier la Paix en présence des Anglais. Selon La Potherie et Charlevoix, Susane avait 

entendu parler du gouverneur et tenait a le renconrrer ; celui-ci lui fait un « favorable 

accueil ». Plus de trente ans plus tard, en 1738, elle rendra visite, encore une fois à 

Québec, au gouvemeur, Vaudreuil. 

Trois ans pius tard, au moment où Vaudreuil et les Français s'apprêtent à attaquer 

ies Onneiouts, Susane court à leur rencontre et les prie d'emmener quelques-uns des 

siens s'établir à ?clontréal aux côtés des iroquois chrétiens. Les Français brûleront le 

r.iiiage quand même et ce n'est qu'en fekner de l'année suivante que trente-trois 

Onneiouts - dont Susane faisait probablement partie - biendront s'installer a Montréal. 

Charlevoix la rencontre au saut Saint-Louis en 1708 ; à l'été 1701, au mème endroit, 

Susane ahvait accueiili et logé ics ambassadeurs tsonnontouans arrivés le 24 juillet (La 

Potherie, H,4S, t .  LII, p. 19 1, t. IV, p. 199 ; Charievoix, HDGXF, t. LI, p. 13 5 ; DBC, t. 

II, p. 264-265). 

Tahartakout [Tehastakous, Tehsstakout, Teharstakout, Tonatakoutl 

A l'été 1700, ce chef tsonnontouan est Ie porte-parole de l'ambassade des 

Iroquois à Montréal dont font partie Haratsion, Tsonhoaestsuam, Aouenano et 



Tonarenyouenion. Son discours devant Caiiière, des Iroquois du saut et de la montagne 

de Montréal et des Algonquins traduit la volonté des iroquois de voir cesser les 

hostilités des narions dliées et de vivre en bonne union avec elles et les Fmçais. Il 

demande également i Caiiiere d'envoyer dans son pays le Père B m p ,  Maricourt et 

Joncaire ramener les prisonniers français et alliés. 

Nommé père adoptif de Joncaire, Tahartakout participe auprès des siens a la 

cérémonie de condoléances qui se déroule peu après la mort du chef huron Kondiaronk 

en août 1701.11 meun wiisemblablement après 1734 (La Potherie, HAS, t. IV, p. 236- 

142,145,229-230 ; DBC, t. II, p. 658-659). 

Talon, voir Outoutaga 

Taouestaouis, voir Maricourt, Pauf Lemoyne dc 

Tegancot, voir Tcbncot 

Tegannissorens, voir Theganissorens 

Tcgannehout, voir Tekancot 

Tehastakous, Tehastakout ou Teharstakout, voir Tahartakout 

Teknncot [Tegancot, Tegannehout, Tekaneot] 

Ce chef tsomontouan prend part a l'offensive menée contre les illinois en septembre 

1050 prés de S twed Rock. Pour l'occasion, il emprunte les habits d-un jésuite afin de 

faire croire aux Uinois que des Français participent a cette attaque. Un peu plus tard, 

Tekancot se prononcera en faveur de la mise a mort du lieutenant de la Salie, Henri 

Tonty, qui vient négocier la paix au nom des Illinois, mais son avis ne sera pas suivi. 



Lors de l'expédition de La Barre chez les iroquois en 1681, Tecancot est pris en 

otage par les Français, mais il obtient bientôt sa libération dors qu'il participe aux 

négociations en compagnie d'Outreouti. Selon toute vraisemblance, il n'a pas non plus 

été étranger aux tentatives de rapprochement des Iroquois avec les Outaouais a partir 

de la fin des années 1680, puisque c'est lui qui fait connaître le résultat de ces 

pourparkrs en janvier 1690 à Onnontagué. On connaît pas exactement son rôfe dans les 

affaires entre les Français et leurs d ies  pendant ta décennie 1690, mais on sait que, lors 

de ia rencontre de l'été 1701, il est le principal représentant des Tsonnontouans. À son 

arrivée a Montréal, CaiIiére rend a ce chef de quatre-kingts ans l'accueil qu'il avait fait 

lui-mème i Joncaire m u  négocier chez les Tsonnontouans au murs de l'été précédent. 

Lors des conseils qui sui~~ont ,  Tekancot débattra sa cause sur la question des captifs 

fiançais et alliés que lui et les siens avaient négligés d'emmener avec eux. C'est lui 

encore qui prendra la paroie au nom de tous les Iroquois lors de l'assemblée finaie (La 

Potherie, HAS, t- IV, p. 156, 158,200-201,2 l6,2 1 S, 235, 242 ; Lahontan, O, t. II, p. 

t 159 ; DBC, t. II, p. 65 1-652). 

Tetacouiceré [Thatha Kouicheré, Thathakoüicherq Thathnkouichere] 

Chef des Onneiouts du saut Saint-Louis, il se signale lors d'une anaque menée par 

les iroquois dans Ia région de Montréal en 1692 en tuant la femme du grand chef 

onnontagué, la Chaudière Noire, qui avait tenté de s'évader après avoir été fait 

prisonnier. Cinq ans plus tard, il se rend chez les Iroquois pour tenter de convaincre 

certains d'entre eux de venir s'établir à hiontréal, a il semble qu'il soit en partie 

responsable de ta venue des trente-trois Omeiouts qui anivent au saut Saint-Louis le 

mois suivant dans Ie dessein de s'y installer. L'année suivante, en mars 1648, il accueille 

avec Frontenac les Iroquois du saut Saint-Louis et 1'Agnier qui arrivenr du pays des 

hoquois oir ils ont entendu Les propositions de ceux-ci concernant la paix avec les 

Français et le renouvellement de l'union avec les Iroquois de Montréai. Assumant son 

rde d'intermédiaire entre les Français et les Cinq-Nations, il reçoir aussi les 



ambassadeurs iroquois a l'été 1701 (La Potherie, HAS, t. III, p. 168,285, t. IV, p. 4,9, 

i95 ; Charievoix, HDGNF, t. ii, p. 199). 

Thatha Kouicheré, Thathakoüicheré ou Thathakouichere, voir Tetacouiceré 

Theganissorens [Tegannissorens] 

Au cours des années 1675 a 1725, ce chef onnontagué joue un rôle de première 

importance dans les relations entre les Iroquois, les Français et les Angiais. Sans doute 

ce personnage incarne-t-il le mieux la poiitique iroquoise de cette période \ i m t  a 

maintenir un équilibre entre les deux puissances coloniales. II rencontre Frontenac en 

1682 pour l'assurer des bons sentiments des Iroquois a l'égard des Français, en dépit de 

la guerre qu'ils ont menée contre les Lilinois et les Mamis dans I'ouest. Quelques 

années plus tard, on le retrouve près de la Famine O& se préparant a mener des 

ambassadeurs à Montréai, il est fait prisonnier avec les siens par Kondiaronk et Ies 

Hurons. Apres les attaques sanglantes des Iroquois sur la colonie, Theganissorens et les 

Iroquois se rendent à Québec en 1694 et offrent la paix a Frontenac, prétextant que les 

Anglais sont incapables de leur fournir un appui convenable. Ces négociations 

n'aboutiront pourtant à rien et il faudra attendre ia fin du siecie pour qu'une entenre soit 

convenue entre les Français, leurs alliés et les Iroquois. Au printemps I701, 

Theganissorens se rend a Montréal où il est reçu en grande pompe par le gouverneur 

Caiiière qui lui envoie peu après Joncaire, hlaricourr et le Père Bruyas pour négocier 
.- . 
i echange des prisonniers en nie de ia rencontre de Montréal prévue pour l'été suivant. 

A Onontagué, Teganissorens réaffirme sa volonté de consemer la neutralité entre les 

Français et les Anylais. Même s'il ne participe pas à la rencontre de la Grande Paix, ii 

est l'un de ses principaux artisans, car les affaires qu'il a menées dans les années qui la 

précedent ont eu une infiuence considérabie sur le comportement des iroquois. Après 

170 1, ce chef onnontagué s'efforce de maintenir la neutralité iroquoise enrre Ies Anglais 

et les Français. Li meurt vers 1725 au saut Saint-Louis (La Potherie, HAS, t. III, p. 65, 



107, 109, 182, 193, 199,202-205,211-226,23 l -Z2,2X,  237,240,242,394, t. IV, 

p. 3, i 10, 133-150, 154-155, 159, 183-184, 186-187, 189-132, 264 ; Charlevoix, 

HDGNF, t. 1, p. 469,537, 566,537, t. II, p. 136-137, 139-140, 142,247,239, 269- 

272,289,352 ; G. de Catalogne, a Recud H, p. 174,230,233 ; Lahontan, O, t. 1, p. 

441 ; DBC, t. II, p. 646-65 1). 

Tonatakout, voir Tahartakout 

Tsahouanhos 

A l'assemblée du 4 août, cet orateur parle au nom des iroquois de la montagne de 

Montréal et manifeste sa joie de voir que toutes tes nations ont jeté leurs haches de 

guere. Se soumerranr a la voionté de son père Onontio, il accepte de jeter aussi celle de 

sa nation (La Potherîe, HAS, t. IV, p. 25 1). 

\'acbon de Belmont, François [Chevalier de BeIIomont, abbé de Bellomontl 

Né à Grenoble le 3 a ~ d  1645, de Ennemond de Vachon et Honorade Prunier, celui 

que la Potherie nomme Ie Chevalier de Beliomont - le confondant ainsi avec le 

gouverneur de la Kouvelie-Angleterre - entre dans !'ordre de Saint-Sulpice en 1672 et 

est envoyé au Canada huit ans plus tard. Il s'installe a Montréal et travaiile pendant 

plusieurs années au développement et a I'amenagenient de la niission iroquoise de la 

hiontagne, concevant et dessinant lui-même les plans de ia chapelle et des autres 

bitiments. ii travaiiiie tout aussi ardemmem à implanter la foi et le mode de vie 

européen parmi les Indiens de Ia mission et mène une Iutte acharnée contre l'alcooiisme. 

En 1701, il remplace Doilier de Casson au poste de supérieur des Sulpiciens de la 

NouveIIe-France. A l'été de la même année, il assiste a u  cérémonies pour la paix et 

c'est à lui es aux autres sdpiciens que s'adresse, en partie, le discours prononcé par 

I-orateur iroquois de la Montagne, Tsahouanhos, lors de l'assembiée finale du 4 aoUt. 

iusqu'a sa mon, en 1732, il continue de diriger la communauté er travaille à I'éducation 



des Indiens et des Canadiens et à l'aménagement de la seigneurie de Montréal. Il écrit 

aussi pendant cette période une His~oire du Cm& (La Potherie, HAS, t. I, p. 343- 

3 M 7  IV, p. 25 1 ; Charlevoix, HDGAF7 t. LI, p. 385 ; G. de Catalogne, « Recueil », p. 

232 ; DBC, t. II, p. 669-670). 

Vaudreuil, Philippe Rigaud de 

Ne vers 1643 près de Revel, f is  de JeamLouis de Rigaud et Marie de 

Chateauverdun, Philippe Rigaud de VaudreuiI fait partie d'une famille de dix enfants. 

Ayant vraisembiablernent peu étudié, il entre dans la milice comme mousquetaire en 

1673 et s'illustre pendant la guerre de Hoilande. En 1687, il accepte le poste de 

commandant des troupes et émigre au Canada. Au cours des années suivantes, il 

participe a plusieurs campagnes dont celle de Frontenac contre Ies Iroquois en 1696. 

Ses succès h i  valent la croix de Saint-Louis en 1698, mais surtout la reconnaissance et 

le respect des habitants de la colonie et des Indiens alliés. A la mon de Frontenac, fort 

du mérite qu'il a acquis, il tente d'obtenir le poste vacant de gouvemeur générai de la 

cotonie et envoie sa requête au ministre Pontchartrain. Devancé par Callière, on le 

nomme, en compensation, gouverneur de Montréal. C'est en cette qualité quÏl panicipe 

aux cérémonies de l'é~e 1 70 1. 

Deux ans plus tard. lorsque Cdliere meurt a son tour, Vaudreuil a acquis 

i'experience nécessaire dans i'administration et, grâce à l'appui du clergé de Montréal 

ec à l'influence de sa farniile a ia cour, il obtient le poste de gouverneur générai. Pendant 

la guerre de Succession d'Espagne, Vaudreuil s'emploie a maintenir l'dliance avec les 

Indiens allies des Grands Lacs et la neutralité des Iroquois dans I'évenrudité d'une 

guerre fianw-angiaise. Ii y pan-ient assez bien jusque vers 1709, date à laquelle 

les Angais, dérangés par la petite guerre que leur mène les Abenaquis et les Indiens 

domiciliés secrètement appuyés par Vaudreuil, mettent sur pied un projet d-invasion de 

la colonie française. Mais en 17 1 I, le naufrage de plusieurs navires anglais dans le bas 

Saint-Laurent fait échouer l'entreprise, au grand soulagement de Vaudreuil. 



Quand de nouveaux conflits entre les nations amérindiennes de l'Ouest menacent le 

commerce des fourrures, il tente de réconcilier les groupes belligérants et fait rétablir 

dans cette région plusieurs postes et congés de traite. Un peu plus tard, à partir de 

171 6, Vaudreuil proposera de construire trois postes de traite sur les rives du lac 

Ontario viagara, Kenté et Toronto), afin de bloquer l'accès des Indiens des Grands 

Lacs au commerce avec les Iroquois et les Angiais. 

Gouverneur consciencieux et respecté de tous, Vaudreuil, qui avait épousé une 

Canadienne, a adopte le Canada comme terre d'accueil et y a vécu jusqu'à sa mort en 

1725 (La Potherie, HAS, t. III, p. 134, 150, 160, l84,S 16,271 -272,175, 277,280- 

281, t. IV, p. 235,252,259 ; Charlevoix, HDGXF, t. L, p. 514,529, 546, t. II, p. 77, 

94-95,99-100, 1 15, 13 1-13?, 167, 169, 170-1 73, 319, 239-240, 379-380,283,288- 

289-295,301-303,303-305,3 10-312,324,328-329,334-337,339-342, 347-353,356- 

357,365,372-373,377,380,402404,406-408,415 ; J, t LI, p. 710 ; ~ é m o i r e  du 

marquis de Vaudreuil de 172 I l ,  dans Charlevoix, J, t. II, p. 969-973 ; G. de Catalogne, 

(( Recueil D, p. 189, 192, 199, 20 1,205, 2 I2,2 19,225,23 7, 240,243-245,249,258, 

266-268 ; Lahontan, O, t. 1, p. 340, 342, 439, 454 ; DBC, t. LI, p. 591-600). 

Viliedenné, Étienne de [Viiiedonnéj 

Fils d'Étienne de Viltecionné et de Marie Vezins, né vers 1666, il arrive en r*;'ouvelle- 

France en 1685 comme cadet ou sous-lieutenant des troupes de la marine. Prisonnier 

chez les iroquois entre 1689 et 1692, ii participe à l'attaque de Frontenac contre les 

viliages agniers en 1693. A la veiile de la Grande paix de Montréal, il est chargé de se 

rendre à Onontagué pour annoncer aux Iroquois que Ie Père Bruyas, qui avait été 

envoyé dans la région des Grands Lacs, s'apprête à se rendre à Montréai en compagnie 

des ambassadeurs des nations alliées et des prisonniers iroquois. 

En compagnie de Testard de Montigny, ii participe à la défense de Terre-Neuve 

attaquée par les Anglais en 1705. Son mérite lui fait obtenir en 1712 le poste d'aide- 

major de Québec, puis, dès I'année suivante, celui de capitaine. Promu commandant du 



fon Saint-Joseph au iac Michigan en 1722, il y mourra quatre ans plus trud &a 

Potherie, HAS, t. II1, p. 1 75, t. IV, p. 190- 19 1,2 18-2 19 ; Charievoix, HDGNF, t.  II, p. 

1 15,271,300 ; Lahontan, O, t. 1, p. 443 ; DBC, t. II, p. 68 1-682). 



Extrait du mémoire sur la Nouvelle-France 
destiné nu ministre de la marine Pontchartrain 

rédigé par Bacqueviiie de ia f otherie en 1701 ou 1702 

Kous transcrivons ici une partie du mémoire de la Pothene touchant la rencontre 

de l'été 170 1. Dans son entier, ce document n'a eré publié qu'une seule fois en 19 16 

par Pierre-Georges Roy dans le B~dfcm~ dcs recherches his tor ip~s.  Il est conservé aux 

Archives nationales de France a Paris (fonds des colonies, série F-', A2, fol. 255-268) ; 

les Archives nationales du Québec en possèdent une copie rnicrofihee d'après laquelle 

nous établi notre texte. Nous devons toutefois nous en remettre à la transcription de 

Roy pour le seul feuillet 266a qui n'apparaît pas sur le microfilm des Archives 

nationales du Québec. Pour la transcription de ce document et du traité de paix de 1701 

( i r e ,  p. 259ss), nous conservons ie même protocole que pour le texte de I'Hismirr! de 

la Potherie présenté précédemment. 

{toi. 2Gbj  [...j DE LA PAIS DES IROQUOIS 

Je ne sais pas comment le frere de hiotisicur de Callieres ou ses amis ont pù friire 

mettre dans la gazette d'HoUande que celui cy avoit fait la paix avec les Iroquois, et 

qu'aucun gouvernement du Canada n'avoit pu en venir a bout. ii faut que ces 

Messic~trs soient fort affamés de vouIoir m i r  un honneur qui est dû seui a hlortsiertr de 

Frontenac. 

On vous a abusé quand on vous a mandé, Monseigneur, que nos alliés et nous 

aiions fait véritablement la paix avec les Iroquois. 



Je vous dirai donc que Monsiczrr de Callieres envoya chez tes Outaouaks à la fin 

de 1700 Ie Père Anjalran lesuite, accompagne de Monsieur de Courtemanche son 

Capitaine des gardes pour engager ces peuples d'emmener généralement tous les 

prisonniers Iroquois qu'iIs avoient [faits] pendant la guerre les assurant qu'ils 

trouveroient l'année suivante ceux de leurs nations qu'ils [tenoient] aussi. II est May 

que les Chefs des Aiiiés crurent [que] l'on pouvoit se fier a leur parole quand ils virent 

Iioi. Zbja] amver de sa pan un Jesuite qu'ils connaissaient particulierement, même 

accompagné d'un officier. 

Mais Oünanguicé Chef des Pouteouatamis voyant que les Hurons et autres 

peuples étoient dans ie dessein d'emmener a Montreai les Iroquois leur fit comprendre 

qu'ils s'avancoient trop de faire une pareille démarche. Ils passerenr outre cependant 

car chaque nation força meme bon gré mal gré les Esciaves de partir avec eux. 

blu~lsir~~rr de Callieres envoya chez les Iroquois hionsieur de Maricour Capitaine 

avec le pere Bmyas, Jesuite et hlorrsic.irr Joncaire. hlaricour étoit le Chef de cette 

negociation qui avoir les ordres positifs et le secret de Mo~zsieur de Callieres. Il 

remmena à la vérité nos prisonniers &ançois, mais sans aucun de nos alliés. 

Quand plus de huit cents de nos alliés que le PGrc hjairan en avait bien ménagé 

firent anives a Montréal et qu'ils y apprirent que les Iroquois n'avaient pas emmené 

aucun des leurs on ne peut être plus surpris qu'ils le fixent. 

Voici le discours que tint sur ce sujet Ie Rat chef des Hurons de Michilimakinak 

dans un des Conseils ou je me trouvé : 

« Mon Pere. je viens vous dire icy que je sçay obéir a votre voix. Souvenés vous 

que vous nous dites i'automne dernier que vous vouliés absolument que nous vous 

emmenassions tous les Iroquois esclaves qui sont parmi nous et parmi les autres nations 

de vos alliés : Nous vous avons obéi et obeissons puis que nous les remmenons. Voyons 

en même tems si les iroquois vous obeissent et combien ils remmenent de nos nepveux 

qui ont été pris depuis le comencelfoi. 265blfnent de la guerre. S'ils ies ont amenés c'est 

une marque de leur sincérité et s'ils ne I'ont pas fait ce sont des fourbes. Je sçay, 



cependant qu'ils n'en ont amené aucun. Je I'avois bien dit l'année passée qu'iI valoit 

mieux qu'ils nous amenassent les premiers nos prisonniers. Tu vois présentement ce qui 

en est et comme ils nous ont trompé n. 

Momitw de Callières se trouva fort embarrassé i leur répondre juste. II Ies 

remercia d'avoir emmené les iroquois et leur dit qu'il ne les rendroit pas à leurs chefs 

qu'iIs n'eussent rendu les leurs. 

Ils ne se contentèrent pas de cette réponse. Nos affaires se trouvèrenr dans un 

très mauvais état, et si le Rat ne fut mon au bout de quatre jours, c'eut été une 

desoiation cruelle. 

hiort.siew de Callières tint un Conseil l'après dinée OU il n'y avoit que les 

dépurés des Cinq Nations iroquoises. Tecaneot qui porta la parole de leur part ne fit 

que rouler son discours que sur l'impossibilité oii ils avoient été d'emmener tous les 

esclaves Eançois parce qu'ayant été pris tous petits ils n'avoient pu se résoudre a s'en 

retourner. 

himtsi~.ttr de Callières leur demanda où etoient les prisonniers de nos allies, iis 

fùrent longtemps sans vouloir répondre par un grand silence qu'ils tinrent. Ils 

s'entreparlérent tous ensemble assez bas et dirent à Mortsieur Joncaire qu-il ne ieur 

aiirait pas plus coute de nous rendre nos alliés que nos François que Momimr de 

klaricour ne leur en avait pas parié. Cependant comme ils les reogardoient tous deux 

comiae leurs fils-adoptifs ils qmoient mieux porrer le fardeau de tout [f~:. cecy que 

de les exposer a quelque disgrace. 

Les Iroquois s'entretenant de meme hloirîiwr Joncaire ne put s'empecher de 

dire tout haut qu'il ne vouloit pas se faire couper le coi. Nous jugeames qu'il y avoit 

quelque mystere inconnu. Moit.skrtr de Callieres lui demanda ce qu'ils venoimt de dire. 

Celui cy lui raconta naturellement que les iroquois disoient que quand il i'avait envoyé, 

et hlnrt.sietrr de hlaricour chez les Iroquois on ne leur avoit fait aucune mention des 

alliés, que l'on s'étoit attaché uniquement a demander les François. 



Il est vray, Monseigneur que tous ceux qui etoient dans ce Conseil fiirent fort 

surpris de cet aveu. On ne le fût pas moins quand ce meme Chef reprit tout haut son 

discours et dit : 

Ne voyez vous pas que depuis quatre ans nous n'avons fait aucun coup sur les 

alliés malgré ceux qu'ils ont fait sur nous. Nous nous sommes contenté d'essuyer nos 

larmes sur la perte de nos morts et de ceux de nos alliés, si nous n'avons pas eu dessein 

de vivre dorenavant en bonne intelligence aurions nous étés si rranquifes? ». 

ii n'en faiut pas davantage pour déconcerter tout le monde, et on ne sçavoit que 

penser sur tous les incidens qui pouvoient amiver de tous ces reproches a cause des 

Outaouaks qui auraient eu lieu de plaindre extremement de notre mauvaise foy par 

toutes les promesses qu'on leur avoit faites de retirer leurs Esclaves conjoinctement 

avec les nôtres. On tacha de replatrer cette mauvaise affaire. Monsiew de Callieres dit 

pour cet effet a Morlsicrïr Joncaire de prendre cet oubli sur son compte pour mettre a 

couvert Maricour [IOI. 2 a b j  qui sçavoit fort bien ce qu'il faisoit quand il ne reciarna pas 

nos alliés. hlorlsicur Joncaire se chargea [lui] seul de cette faute de la pan de h4or~sitw 

de Callieres. [II] leur dit que se voyant leurs füs adoptif il sembloit qu'il do i t  poner le 

fardeau de ce contretems les priant de lui donner les moyens de le tirer d'une 

conjoncture aussi embarrassante que celle la. 

La vérité est que Mortsic.~ïr de Callieres ne donna aucun ordre a Motzsi~w de 

hlaricour de reciarner les alliés. il étoit cependant le mobile de cette negociation et 

sçafvoit] seul les intentions de hiorrsicur de Callieres. Le père Bruyas ne faisait que 

l'accompagner pour le Decorum. Monsieur de Joncaire de son côté qui avoit été 

détaché par hhiorlsielïr de h4aricour a Tsomontoüan s'attacha uniquement aux ordres 

qu'il lui avoit donné de retirer les François. Je dirai a sa gloire qu'il s'acquits 

parfaitement bien de son devoir par les fortes sollicitations qu'il fit chez les Iroquois. 

Mor~sicrrr de Callieres se persuadoit que s'il vouloit trop contraindre les Iroquois 

à lui remmener les prisonniers de nos aiiiés iI ne pourroit réussir dans une paix dont il 

enkisageoit tout l'honneur, et que leur rendant seulement quelques uns des leurs qu'il ne 



doutoit pas que les d ies  n'emmenassent les Iroquois auroient lieu d'être contens de lui. 

D'ailleurs il ne s'embarrassait pas si tous tes aifiés seroient contens ou non de la 

conduite des Iroquois, parce qu'appaisant sedement quelques nations paniculieres 

comme les Hurons et les Oütaoüaks de h?iichilimakinak iI croyoit que [toi. 26731 Ies suites 

n'iroient pas plus loin. 

Maricour étant arrivé en deputation chez les Iroquois ne fit donc aucune menrion 

des alliés selon le propre aveu des Iroquois. Cependant tous nos alliés emmenerent B 

Montrd tous les prisonniers iroquois qu'iis avoient liés et garotes pour les obliger de 

paroitre au Conseii G[énélrai sauf a eux de s'en retourner quand tout y auroit été regle. 

Ils étoient bien aise de faire connoitre par Ià aux iroquois qu'ils vouIoient faire la paix 

tout de bon avec eux. 

Le Rat Chef des Hurons de MicWakuiak vint a mourir dans Ie tems de toutes 

ces contestations. il étoit le meiljeur ami des François mais ii fut le plus outré de s'être 

\fi la dupe de Motzsier~r de Caiiieres à qui iI ne put s'empêcher de lui reprocher dans un 

autre Conseil qu'il avoit trouvé le secret de retirer les François et qu'il voyoit bien qu-il 

avoit sacrifie ses interets et ceux de tous ses alliés. Ceux cy ayant perdu le meaeur 

esprit qui pût gouverner les affaires communes remirent entre les mains de hlo~~sicrrr de 

Caliieres tous les prisonniers Iroquois. Les Députés des Cinq Nations iroquoises 

con~jnrent qu'ils remettraient a Monsietri- Joncaire tous les prisonniers des alliés qui 

s'en retourneroient au fort de h4onsielir de la Mothe. Quand Moi~siezlr Joncaire partit 

derechef pour aller chez les Iroquois ils lui en donnerent seulement quatre et ne 

voulurent point contraindre les autres de partir. 

Voila donc la paix faite avec les Iroquois. mais je [toi. 2631 peux vous assurer, 

Monseigneur, que nos ailiés qui ont de leurs gens chez les Iroquois ne manqueront pas 

de se venger sur les premiers qu'ils rencontreront dans leurs partis de chasses : La 

[nation] Iroquoise voudra avoir droit de représailles. Ce ne seront que mups sur coups, 

les voisins de nos [allies] prendront reciproquement leurs interèts, ainsi ce sera encore 

un renversement pis qu'auparavant, et tous les aiiiés auront remarqué à l'arrivé de leurs 



Deputés que nous les avons tous sacrifiés. Quand [ils] auront été battu par les Iroquois 

ils \+miront en faire des plaintes, ou ii faudra prendre leurs querelles ou il Les faudra 

abandonner. Si nous faisons le premier nous courons risque de nous brouiller avec les 

Iroquois qui ne manqueront pas de se fioindre] aux Anglois s'il y e guerre avec eux : si 

nous ne soutenons pas la cause des dliés ce sera un cahos [et] un désordre surprenant 

parmi tous ces peupies qui sont le soutien du Canada. Voila en un mot ce qu'a causé 

hlorzsietir de Caliieres faute d'avoir dit à Maricour de reciamer les prisonniers ailiés 

comme nos Fran[çois]. Je me suis laissé dire que celui cy vous demandoit une 

gratification pour avoir été le mediateur auprès des Iroquois. La negociation a été 

assurement bien menagée de la pan du hlaitre et du dépure. C'est Mmsieur Joncaire 

qui devroit être récompensé. 

[.--1 

Le Roy De Ia Pothexye 



Ku 
Le traité du 4 août 1701 

Nous donnons ici la transcription du traité de paix signé à Montréal le 4 aoiit 

170 i . Ce document, conservé aux Archives nationales de France a Paris, fait partie du 

fonds des colonies (série cl1-', volume 19, fol. 41-44). Les Archives nationales du 

Québec possèdent une copie microfilmée de l'original. 

A hiontreal le quatrieme aoust 170 1. 

(i Comme il n'y avoir icy 1-année derniere que des deputez des Hurons et des 

Outaouacs lors que je fis Ia paix avec les Iroquois pour moy et tous mes alliez, je jugeay 

quïl estoit necessaire d'envoyer le Sieur de Courtemanche, et le Rér*&rcrir P2rc 

Anjairan, chez toutes les autres nations mes alliez, qui estoient absents pour leur 

apprendre ce qui s'estoit passé, et les imiter a descendre des Chefs de chacune avec les 

prisonniers iroquois qu'ils avoient aftin d'ecouter tous ensemble ma parolie. 

J'ay une extrême joye de voir icy presentement tous mes enfans assernbléz, vous 

Hurons, Outaouacs du Sabie, luskakons, Outaouacs Sinago, nation de Ia Fourche, 

Sauteurs, Püte8atamis, Sakis, Puants, Folles Avoines, Renards, Maskoutins, hiiamis, 

ilinois, Amikois, Pu'epissingues, Algonquins, Terniskamingues, Cnstinaux, gens des 

Terres, iukapoux, gens du Sault, de la Montagne, Abenakis, et vous nations iroquoises, 

et que m'ayant remis les uns, et les autres vos interets entre les mains je puisse vous 

faire \ivre tous en tranquilité ;je ratifie donc aujourd'huy la paix que nous avons faine 

au mois d'aoust dernier vouIant qu'il ne soit plus parle de tous les coups faits pendant la 

guerre, et je me saisy de nouveau de touttes vos haches, et de tous vos autres 

instruments de guerre, que je mets avec les miens dans une fosse sy proffonde que 



personne ne puisse les reprendre, pour troubler la tranquilité que je retablis p m y  mes 

Enfans, en vous recommandant lors que vous vous rencontrerez de vous traiter comme 

fieres, et de vous accomoder ensemble pour la chasse de maniere qu'il n'arrive aucune 

Brouillerie les uns avec les autres, et pour que cene paix ne puisse estre troubiée, je 

repete ce que j'ay desja dit dans Ie traité que nous avons fait, que s'il arrivoit que 

quelqu'un de mes enfans en h p a t  un autre, celuy qui aura esté fiapé ne se vangera 

point, ny par luy ny par aucun [desaport?], mais il viendra me trouver pour que je Iiry en 

fasse faire raison, vous declarant que si I'offençant refusoit d'en faire une satisfaction 

raisonnable, je me joind avec mes autres alliéz à ['offensé pour l'y contraindre, ce que je 

ne croit pas qui puisse arriver, par l'obeissance que me doivent mes enfans qui se 

ressouviendront de ce que nous arrestons presentement ensembles, et pour qu'ils ne 

puissent l'oublier, j'attache mes parolles aux colliers que je vais donner a chacune de 

vos nations affin que les ansiens les fassent executer par leurs jeunes gens, je vous invite 

tous a fiimer dans ce calumet de paix ou je comence le premier, et a manger de la 

viande et du bouillon que je vous fais preparer pour que j'aye comme un bon pere la 

satisfaction de voir tous mes enfans reunis. 

Je garderas ce calumet qui m'a esté presenté par les miamis affin que je puisse 

vous faire fumer quand vous biendrez me voir ». 

Apres que toutes les nations cy dessus eurent entendu ce que monsieur le 

Chevaiier de Callieres leur dit, iIs respondirent comme il suit : 

Le Chef des iüskakons 

a Je n-ay pas voulu manquer mon pere ayant sçû que vous me demandiez les 

prisonniers des Iroquois, à vous les amener en voila quatre que je vous presente pour en 

faire ce qui vous plaira, c'est avec cette porcelaine que je les ay deiie et voicy un 

calumet que je presente aux Iroquois pour fumer ensembles quand nous nous 

rencontrerons, je me rejouy [de] ce que vous avez uny la terre qui estoit boulversee, et 

souscris volontiers a tout ce que vous avez fait ». 

Les Iroquois. 



(( Kous voila ensemble nome pere comme vous I'avéz souhaitte, vous piantates 

l'année demiere un arbre de paix et vous y mites des racines et des feuilles pour que 

nous y fùssions a l'abry, nous esperons pre-sentement que tout le monde entend ce que 

vous dites, qu'on ne touchera point a cet arbre, pour nous nous vous assurons, par ces 

quatre coiiiers que nous suivrons tout ce que vous avez regIé ; nous vous presentons 

deux pnsoniers que voicy et nous vous rendrons les autres que nous avons, nous 

esperons aussy presentement que les portes sont ouvenes pour la paix, qu'on nous 

renvoyera le reste des nosues ». 

Les Hurons. 

(( Nous voiia icy comme vous I'avéz demandé, nous vous presentons douze 

prisonniers, dont cinq veuilent retourner avec nous, pour les sept autres vous en feréz 

ce qu'ii vous plaira, nous vous remercions de la paix que vous nous avez procurée et 

nous la ratifions avec joye ». 

Jean le Blanc Outaouac du Sable. 

CC Je vous ay obey mon pere aussy tost que vous rn'avéz demandé en vous 

ramenant deux prisonniers dont vous estes ie rnaistre quand vous m'avez commandé 

d'aller à la guerre je l'ay fait, et à present que vous me le deffendez j'y obey, je vous 

demande mon pere par ce coIlier que les lroquois deliient mon corps qui est chez eux, 

et qu'il me le renvoyent )) (c'est a dire les gens de sa nation). 

Sangouessy Outaouac Sinago. 

C( Je n'ay pas voulu manquer a vos ordres mon pere quoique je n'usse point de 

prisonniers. Cependant voila une femme et une enfant que j'ay rachepté dont vous feréz 

ce qu'il vous plaira, et voila un caiumet que je donne aux Iroquois pour Gmer corne 

Eeres quand nous nous rencontrerons Ir. 

Chichicatalo, Chef des hGamis 

(( Je vous ay obey mon pere en vous ramenant 8 prisonniers Iroquois pour en 

faire ce qu'il vous plaira, si j'avois eu des Canots, je vous en aurois amené davantage, 

quoy que je ne voye point icy des miens qui sont chez fes Iroquois, je vous rarneneray 



ce qui m'en reste, si vous le souhiné, ou je leur ouwiray les portes pour qu'ils s'en 

retournent 1). 

Onanguisset pour les Sakis. 

Je ne fais qu'un mesme corps avec vous mon Perre, voila un prisonnier 

Iroquois que j'avois fait a la guerre, souf&k qu'en vous le presentant je luy donne un 

caiumet pour emporter chez les Iroquois et fumer quand nous nous rencontrerons, je 

vous remercie de ce que vous eciairez le soieil qui estoit obscure depuis ia guerre ». 

Onanguisset Chef des Poteouatamis. 

Je ne vous feray point un long discours mon pere, je n'ay plus que deux 

prisonniers que je mets a vos deux costez pour en faire ce qu'il vous plaira, voila un 

caiumet que je vous presente pour que vous le gardiéz, ou que vous le donniez a ces 

deux prisonniers afin qu'ils fument dedans chéz eux, je suis tousjours prest a vous obeir 

jusqu'à la mort ». 

Mis8ensa Chef Outagarnis. 

Je n'ay point de prisonniers a vous rendre mon pere, mais je vous remercie du 

beau jour que vous donnéz B toute ia Terre par la paix, pour moy je ne perdray jamais 

cene clarté ». 

Les Maskoutins 

(( Je ne vous amene point d'Escla~v iroquois par ce que je n'ay pas esté en party 

contre eux depuis quelque tems, m'estant amusé a faire la guerre à d'autres nations, 

mais je suis venu pour vous obeir et vous remercier de la paix que vous nous 

procriréz D 

Le Folles Avoines 

(( Je suis seuiiement venu mon pere pour vous obeir et embrasser la pais que 

vous avéz faite entre les Iroquois et nous ». 

Les Sauteurs et les Puants 



« Je vous aurois amené mon pere des Esclaves iroquois sy j'en avois eu, voulant 

vous obeir en ce que vous m'ordonnerez, je vous remercie de la clarté que VOUS nous 

donnez et je souaire quelle dure n. 

Les Nepissingues 

« Je n'ay pas voulu manquer à me rendre icy comme les autres pour écouster 

vostre voix, j'avois un prisonnier iroquois l'année passéé que je vous ay rendu, voila un 

calumet que je vous presente pour le donner aux Iroquois si vous le souai[tez] affin de 

b e r  ensembles quand nous nous rencontrerons N. 

Les Algonquins 

Je n'ay point de prisonniers a vous rendre mon pere, I'Aigonquin est un de vos 

enfans qui a tous jours esté a vous, et qui y sera tant qu'il v i ~ ~ a ,  je prie Ie maistre de la 

vie que ce que vous faites aujourd'huy dure ». 

La Ll/fikois 

N N'ayant point d'autre voionté que la vostre j'obey a ce que vous venez de 

faire n. 

L' Abenakis 

(< Quoy que je parle des Derniers je ne suis pas moins [illisible] mon pere, vous 

sçavez que je vous ay tousjours este attaché je n'ay plus de haches vous I'auez mise 

dans une fosse l'année deniiere et je ne la reprendray que quand vous me 

i'ordonnerez n 

Les Gens Du Saulr 

a Vous n'ignorez pas vous autres Iroquois que nous ne soyons attachéz a nostre 

pere nous qui demeurons avec luy et qui sommes dans son sein, vous nous envoyaste un 

coiiier il y a trois ans poür nous imiter a vous procurer la paix nous vous en 

envoyasmes un, en reponse, nous vous donnons encore celuy cy pour vous dire que 

nous y avons travaillé nous ne demandons pas mieux qu'elle soit de Durée faite aussy 

de vostre Coste ce qu'il faut pour cela ». 

Les Gens de la Montagne 



« Vous avez fait assembler icy nostre pere toutes les Nations pour faire un amas 

de haches et les mettre dans la terre, avec la vostre, pour moy qui n'en avoit pas 

d'autre, je me rejouy de ce que vous faites aujourd'huy, et j'invite Ies Lroquois a nous 

regarder comme leurs fieres ». 

[suit tes trente-huit marques des représentants et chefs amérindiens laissées en guise de 

sigrmures et les signatures du Chevalier de Callière et de Champigny] 
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