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Québec et l’association avec le Canada. Pire, il soutient, déclarations 
à l’appui, que le référendum n’était pour les deux hommes qu’une 
arme pour arracher des concessions à Ottawa (p. 49-51). Il est clair 
pour lui que Lévesque était un médiocre stratège : il a suivi Morin 
dans une démarche « étapiste » suicidaire ; il lui a gardé sa confiance 
même après qu’il eut appris qu’il recevait de l’argent d’Ottawa pour 
ses « services » ; dans les négociations qui ont suivi la défaite réfé-
rendaire, les deux hommes se sont fait littéralement « rouler dans la 
farine » par le duo Trudeau-Chrétien. Bisaillon suggère même que 
Trudeau préférait avoir Lévesque que Bourassa à la table de négo-
ciations… « C’était un adversaire plus facile à combattre » (p. 47). 
Les deux auteurs soulignent que René Lévesque n’a jamais songé à 
démissionner, même après le revers référendaire cinglant et l’échec 

constitutionnel humiliant qui s’en est suivi, alors qu’il avait souvent 
mis sa tête sur le billot lors de congrès du PQ ; chose à priori sur-
prenante et édifiante.

L’essai de Savard-Tremblay a le mérite de mettre le doigt sur la 
raison principale de l’impasse dans laquelle se trouve le mouvement 
indépendantiste québécois. Il en désigne les vrais auteurs : Claude 
Morin, comme penseur, et René Lévesque, comme décideur. La sta-
tue du premier a commencé à être déboulonnée, même si on peut 
s’étonner de l’espace « médiatico-intellectuel » qu’il occupe toujours 
dans la planète Québec. Le souverainisme de province contribuera 
peut-être à ébranler le culte dont semble encore jouir parmi les 
indépendantistes et la population en général René Lévesque. Je ne 
sais pas si c’est souhaitable ; toute société a besoin de héros, tout 
symbolique puissent-ils être, pour se reconnaitre et se transcender, 
à fortiori le Québec… v

souverainisMe
suite de la page 33
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dessinée

Québec, Septentrion, 2014, 64 pages

D ans le cadre du projet collectif d’Alexandre Belliard, racontant 
l’histoire oubliée des francophones du Québec et du Canada ayant 

marqué la nation, vient de paraitre la bande 
dessinée Légendes d’un peuple aux éditions 
Septentrion. L’historien Gilles Laporte et le 
bédéiste Vincent Partel y mettent en scène 
certains des personnages évoqués par Belliard 
dans les trois tomes de l’oeuvre éponyme 
parus depuis 2011.

On présente, dans de courtes capsules, 
cinq personnages historiques : Louis Hébert 
et son épouse Marie Rollet, une des pre-
mières familles à suivre Champlain à Québec, 
Pierre Le Moyne D’Iberville, navigateur et 
explorateur, Louis-Joseph Papineau, chef du 
Parti patriote, Louis Riel porte-parole de la 
cause des Métis, ainsi qu’Émilie et Nolasque 
Tremblay, fondateurs du Yukon. La structure 
de l’album respecte la chronologie historique 
depuis Louis Hébert, arrivé en 1617, jusqu’aux 
Tremblay établis au Yukon en 1893, de telle 
sorte que l’on peut voir certains liens entre 
l’installation de la famille Hébert à Québec, 
le courage de Marie Rollet, veuve de Louis 
Hébert, restée au pays malgré qu’il soit pas-
sé aux mains des Britanniques et la bataille 
navale de D’Iberville contre les Anglais. Dans 
une suite logique vient le récit des revendica-
tions de Papineau pour garantir l’autonomie 
du Bas-Canada puis celui de la lutte de Louis 
Riel défendant la liberté des Métis. Les quatre premières capsules évo-
quent les rapports entre oppresseurs et opprimés durant cette rude 
époque de colonisation en Amérique. La dernière histoire, dans un 
registre moins dramatique, raconte plutôt l’installation des francophones 
dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Le regroupement des contes répond à une certaine ligne politique 
qui se confirme avec le dernier texte, une légende wendate qui, d’une 
part, rappelle le métissage à l’origine de la nation, et d’autre part, sur le 
mode métaphorique, évoque le rapport de force entre les nations ayant 
construit le pays et le difficile équilibre à y maintenir. La fable met en 
scène un Amérindien pêchant pour sa subsistance en harmonie avec la 
nature : « Nous connaissons cependant chacun la règle du Manitou : jou-
ter à armes égales pour servir de pâture au gagnant », mais l’équilibre est 
rompu par un militaire anglais chassant le canard avec son arme à feu et 
qui tue accidentellement l’Amérindien. Dans le phylactère on lit : « Nous 
formons un grand tout / Ni perdant, ni gagnant, demain ce sera mon fils 
qui te pourchassera ». Cette légende semble donner tout son sens à l’en-
semble de l’album dans lequel la f leur de lys est à l’honneur. D’ailleurs, 
la dernière planche montre un contemporain, sa guitare au dos devant 
une baraque identifiée comme étant La maison du pêcheur. Doit-on y voir 

un lien entre le pêcheur amérindien et le fils d’aujourd’hui ? Dans ce 

dernier tableau, plusieurs indices soutiennent le ton patriotique de 
l’album : un personnage incarnant Alexandre Belliard avec sa guitare 
qui fut l’arme des indépendantistes de la Révolution tranquille, devant la 
maison du pêcheur au-dessus de laquelle f lotte le drapeau des Patriotes 
et qui n’est pas sans rappeler le lieu de rassemblement en Gaspésie des 
futurs membres du FLQ à la fin des années soixante. 

L’album, Légendes d’un peuple, est issu d’un projet éducatif louable 
auprès de jeunes élèves, mais dans son 
ensemble il ne satisfait malheureusement pas 
l’envie de connaître l’histoire de la nation fran-
cophone. Les récits anecdotiques trop courts 
favorisent peu la compréhension de ce qu’était 
la colonisation ni le climat sociopolitique de 
l’époque. Pour pallier leur brièveté, chacun 
de ceux-ci est précédé d’une rapide mise en 
contexte dans un cadre spatio-temporel précis 
servant à faire comprendre la portée de l’aven-
ture qui est contée. On apprend davantage 
dans ces résumés que dans l’ensemble des 
histoires développées. Néanmoins, le souci 
de précision de l’historien Gilles Laporte se 
retrouve parfois dans certains phylactères 
dont la présence permet de saisir les enjeux 
dont il est question lorsque la narration n’y 
suffit pas. De plus, dans un souci pédago-
gique évident, une médiagraphie accompagne 
également chacune des chroniques du passé. 

D’autre part, le choix des anecdotes devant 
servir à illustrer les périples des francophones 
en Amérique est discutable. Tantôt on tente 
de cerner une vie entière en six planches 
comme c’est le cas de Marie Rollet, tantôt 
les auteurs ne ciblent qu’un seul évènement, 
telle la bataille navale de D’Iberville contre les 
Anglais, se limitant à quelques dessins sans 
texte pour faire comprendre les affrontements 

violents de l’époque. L’épopée sur Louis Riel et les Métis, plus longue 
que les autres légendes, est celle qui nous informe le mieux, par contre 
on y évoque trop sommairement un personnage important, Marie-Anne 
Gaboury, grand-mère de Louis Riel et première femme blanche installée 
dans l’Ouest. Cela dit, l’album a néanmoins le mérite de faire une place 
significative aux femmes pionnières.

Les dessins, quant à eux, suscitent une certaine émotion par rap-
port à ce que pouvait être la vie dans ce grand pays sauvage. En ce sens, 
les planches qui illustrent l’aventure d’Émilie Fortin et de Nolasque 
Tremblay, traversant les terres désertes et froides du Grand Nord, rendent 
assez bien cette émotion. Précédant chacun des épisodes historiques, une 
planche symbolise, un peu à la manière des Vanités de l’époque baroque, 
les éléments clefs qui composent la vie du personnage qui sera présenté.

Somme toute, cette bande dessinée est avant tout un outil pédago-
gique. Elle met en images les héros dont parle Alexandre Belliard, mais 
demeure difficilement détachable de ses chansons. On aurait aimé que 
cette bédé approfondisse la vie des personnages évoqués par Belliard un 
peu comme le fait l’anthropologue Serge Bouchard racontant celle des 
« remarquables oubliés ».
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