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En dehors de l'Ouest canadien, la litterature de langue franc;aise
inspiree par cette region reste encore aujourd'hui largement

inconnue. Alors que le Quebec et sa production litteraire jouissent d'une
reputation qui depasse de loin les frontieres de cette province, ni I'espace
geographique ni l'espace litteraire de l'Ouest n'est facile acerner. nn'en
est pas moins vrai que les francophones ont joue un grand rOle dans la
decouverte et la colonisation de cet espace et que des auteurs de langue
franc;aise refletent dans leurs ceuvres la beaute et la majeste de ses
paysages.

Par leur histoire, leur geographie et leur c1imat communs, trois
provinces - le Manitoba, la Saskatchewan et I'Alberta - forment une
seule et meme region de l'Ouest canadien. L'histoire de cette region est
jalonnee par les etapes communes d'un mouvement de decouverte et de
colonisation, lancee au debut du XIXe siec1e apartir des deux provinces
du Canada central, le Quebec et l'Ontario. Horde au sud par les E:tats
unis, au nord par la toundra de l'arctique et al'ouest par les montagnes
Rocheuses, ce pays relativement neuf est caracterise par les vastes
territoires de la plaine, ou la grande Prairie, et par les lacs et les forets
coniferes qui s'etendent jusqu'au grand nord. Ces trois provinces situees
a l'interieur du continent connaissent egalement un meme c1imat, que
l'on ne peut caracteriser que comme excessif: soleil brUlant et vents
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dessechants de I'ete, froid arctique de l'hiver avec ses blizmrds ou tempetes
de neige.

Explorateurs fran<;ais comme La Verendrye, voyageurs et coureurs
de bois de la compagnie du Nord-Ouest, colons venus du Quebec et
immigrants de France et d'autres pays de langue fran<;aise - tous ont
marque le visage de l'Ouest canadien. Leurs exploits sont souvent
commemores par ecrit :chansons et poesies celebrant les luttes politiques,
biographies d'eminents personnages, contes et legendes nes du contact
des races blanche et amerindienne, ainsi que romans et nouvelles.2

Parmi les romanciers qui s'inspirent de la region, George Bugnet (1879
1981)3 et Gabrielle Roy (1909-1983)4 s'imposent par la place qu'ils font
dans leurs ceuvres a la description de I'espace refererentiel. Pour le
premier, d'origine fran<;aise,l'Ouest est sa terre d'adoption, pays de reve
devenu pays reel, ou il s'etablit pour faire sa vie. En revanche, pour
Gabrielle Roy, cette region est sa terre de naissance, lieu qu'elle decide
de quitter apres y avoir passe ses trente premieres annees. Mais les deux
auteurs ont su peindre avec un art tout particulier les paysages de l'Ouest
canadien.

Georges Bugnet arrive dans cette region en 1905, attire par l'allechante
publicite sur le Canada. En effet, a la fin du XIXe et au debut du xxe
siecles, le gouvernement canadien se sert de toutes sortes de moyens
publicitaires - agents, affiches, brochures et lettres, - dans le but de
recruter des immigrants pour l'ouest du pays. Pour ouvrir la terre a la
culture, on decide meme de donner les terres aux colons eventuels ; ceux
ci n'auront 'lu'a s'installer sur leur «homestead» (ou concession) et a
I'exploiter. A Paris, le Commissariat du Canada fait paraitre une
propagande qui seduit de nombreux Fran<;ais par sa vision d'une terre
promise; le gout de l'aventure,la soif de liberte et d'independance et le
reve de reussite sont d'autres mobiles qui les poussent a partir au loin.
Dans le cas de Bugnet, quelques mois apres son arrivee il prend possession
de son« homestead» dans la region albertaine encore inhabitee du Lac
La Nonne. Celle-ci deviendra le cadre romanesque de ses deux romans
les mieux connus, Nipsya (1924)5 et La Foret (1935).6
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Ces deux textes narratifs sont assez differents l'un de l'autre. Dans
Nipsya, Bugnet peint la region a l'etat presque sauvage, quand quelques
Europeens partagent le pays avec les Indiens et Metis ; la jeune Metisse
qui donne sonnom au roman vit en harmonie avec la nature. En revanche,
dans La Foret il met en scene un jeune couple franc;ais, venu en Alberta
defricher et ouvrir la terre a la culture mais qui n'arrive pas a surmonter
les obstacles poses par leur manque d'experience et les dures conditions
naturelles. Toutefois, si ni l'unni l'autre de ces deux romans composes a
l'epoque des pionniers ne peut etre considere comme un simple document
d'epoque, c'est grace en grande partie au rOle que I'auteur accorde aux
elements descriptifs. En effet, son reuvre abonde en descriptions qui
fournissent pour ainsi dire des tableaux de la prairie, des lacs et de la
foret vierge de I'Alberta. L'intrigue de ses romans est constamment
embellie par des segments qui peignent la couleur des Heurs,le jeu de la
lumiere sur les nappes d'eau ou les feux changeants de l'aurore boreale.

Certes, dans la mesure OU Bugnet impregne ses romans de la specificite
du pays, de telles descriptions ont une fonction mimetique, mais elles
montrent aussi I'interet que l'auteur porte a son environnement. Car
Bugnetn'est pas seulement romancier mais aussi pionnier et agriculteur ;
d'ailleurs, il est connu comme le premier horticulteur de I'Alberta. Pour
cette raison, il n'est guere etonnant que Bugnet sache jeter un regard
professionnel sur les paysages de I'Alberta. C'est ainsi qu'il decrit le pays
ou s'aventure Nipsya pour assister au pelerinage du lac Saint-Anne; la
OU d'autres ne verraient que la devastation causee par un incendie, Bugnet
se plait a distinguer la variete d'arbres qui renaissent :

A la place de l'antique foret croissent sur les collines, par
groupes drus au milieu d'espaces clairs et herbeux, de
jeunes trembles meles de liards a la feuille large et luisante.
Quelquefois, sur des pentes exposees au nord et plus
humides, mais de preference dans les depressions, des
epinettes etalent les verticilles reguliers de leurs branches
aux sombres et courtes aiguilles. On les pourrait prendre
pour des pins, mais ceux-ci sont moins touffus, et leurs
aiguilles sont doubles, plus longues et d'un vert plus clair.
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Des bouleaux, amants des lieux frais, elevent leurs greles
rameaux sur un tronc Oll l'ecorce, acette saison, est d'une
teinte blanche un peu rosee comme une chair delicate
(Nipsya, p. 37).

Immigrant dans ce pays, Bugnet decouvre avec son reil d'expert la
specificite presque exotique de la flore de l'Ouest canadien. A partir de
ses observations sur le vif, il peint alors un tableau vivant de la prairie,
tableau dans lequell'accumulation d'adjectifs et autres complements du
nom decrivent un espace riche en couleurs et seme de fleurs :

La plus grande partie de cette vaste prairie est assechee
par des coulees naturelles que les pluies avaient creusees
jadis vers le creek, ala surface des cendres epaisses, avant
que l'herbe eut forme un nouvel humus... On y trouve le
foin bleu, l'agrostide a tete rouge, des carex aux tiges
triangulaires et minces, et, sur les parties les plus seches,
des astragales, du jargeau, des pois sauvages, le ray-grass,
et une infinite d'autres especes. La menthe sauvage y
abonde et parfume ce foin. Des fleurs vivaces aux nuances
blanches, jaunes, roses, bleues, mauves, parsement de leurs
couleurs la grande vallee verte (Nipsya, p. 98-99).

Dans ces segments, l'auteur peint le paysage par petits coups de
brosse, detaillant les attraits particuliers de chaque variete d'arbre ou de
fleur. Mais Bugnet ne se sert pas de sa plume que pour enregistrer des
details botaniques; il sait aussi creer des paysages aresonances multiples.
Artiste doue d'un sentiment profond de la beaute de l'Ouest canadien, il
en evoque les scenes avec un lyrisme certain. C'est ainsi que des segments
qui prennent leur origine dans l'observation exacte de la nature arrivent
adepasser le detail pris sur le vif. Transformes en elements constitutifs
du texte, animes et parfois personnifies, plaine ou lac cessent d'etre de
simples elements du decor:

... le vent d'ouest soufflait, chantait dans les tetes des arbres
et couvrait toute la contree d'une vaste et grave harmonie.
Le lac battait la rive voisine du ressac incessant de ses
vagues. Les etoiles tremblaient au-dessus de la nuit ; il n'y
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avait pas de lune, mais le del etait clair comme d'habitude
en cette saison dans ce pays ou l'ombre reste transparente
jusque sous la haute v()ute des peupliers drus, dont la
feuilIee n'est jamais dense (Nipsya, p. 132).

Dans d'autres descriptions encore, tel un peintre impressionniste, il
utilise des techniques plus subtiles pour decrire le paysage. Avec la
fascination des impressionnistes pour l'observation des effets de la
lumiere, Bugnet peint les derniers feux du couchant refletes dans le
paysage. Le lac, miroir du del, saisit a sa surface l'ephemere eclat pour
le relancer au del. Jeu fugitif de la lumiere, danse des elements au moment
meme ou le jour s'eteint - telles sont les impressions que sa plume
transcrit au debut de Nipsya :

L'Ouest et le Sud-Quest n'ont pas d'habitants humains.
C'est le domaine de la grande foret intacte, vierge, et la
bas, ou le solei! disparait, sous un del tout rouge et dore, le
lac, ou flottent encore quelques gla~ons, s'irise de
scintillations ecarlates, et roses, et cuivrees, et son miroir
mobile lance d'aveuglantes fleches de rayons dansants
(Nipsya, p. 2).

Dans Nipsya le paysage est donc omnipresent, cadre spatial evoque
de diverses manieres a toutes les saisons de l'annee. D'ailleurs, comme
le fait remarquer Jean Papen, la structuration du redt meme correspond
au rythme des saisons, s'ouvrant dans la lumiere du printemps, les
amours de Nipsya comddant avec l'ete brfilant et sa deception amoureuse
avec les grands froids de l'hiver.7 Dans le deuxieme roman de Bugnet, La
Foret, reuvre dans laquelle il aborde le theme de l'homme face a la nature,
paysage et personnage sont encore plus etroitement lies, au point ou on
a pu constater que « la foret n'est pas un simple cadre spatio-temporel,
elle est le personnage prindpal du roman de Bugnet. »8

Justement, dans la pluralite de ses approches du paysage, c'est
l'anthropomorphisme quilui sert souvent de technique priviIegiee. La
foret est caracterisee au mieux comme « impassible» (p. 22) ou
« enigmatique » (p. 24) ; au pire, elle est signe de cruaute et de mort,
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d'une nature sauvage « OU les morts gisaient partout, pourrissants,
devores des insectes et des mousses, OU les fils vivants se nourrissaient
ouvertement des corps de leurs peres » (p. 25). Par cette personnification,
le paysage se transforme en personnage, devenu protagoniste au meme
titre que Louise et Roger Bourgouin, venus de France ouvrir la terre a la
culture.

C'est Louise qui se fait une conception anthropomorphiste de la foret
et qui focalise bon nombre des descriptions qui emaillentceroman.La
foret semble peser sur elle comme une malediction, ennemie implacable
et sans pitie qui cache « l'invisible main de la mort}) (p. 42-3). A vrai
dire, elle voit le paysage a travers le filtre tout subjectif de ses emotions.
En proie a une peur intolerable apres une dispute avec Roger, elle colore
de ses craintes toutes les composantes du paysage :

L'air etait d'un froid calme, penetrant toutes choses avec
une intensite tranquille. Le del avait une purete sereine.
Les etoiles, la-haut, comme les flocons d'or d'une neige
etemelle, demeuraient immobiles dans I'ordre permanent
de leur glissement nocturne. Le grand lac dormait son
sommeil paisible. Au nord, l'impassible foret laissait
entrevoir le sombre alignement de ses geants silendeux,
avant-garde d'un peuple innombrable, gardien de I'antique
et vaste contree...

Devant les serenites de ce froid, implacable comme sans
haine, de ce firmament immense et enigmatique, de cette
enorme foret qui l'avait faite id prisonniere, Louise sentit
son ame s'emplir de frayeur, et de desolation. Si faible, et
sans defense, en face de ces puissances a la fois formidables
et paisibles, elle frissonnait sous une impression de vide
infini. Que servirait de lutter contre ces majestes, calmes,
occultes, devant qui l'homme et ses reuvres ne sont que de
brefs et imperceptibles atomes... ? (La Foret, p. 137-8).

Mais cette fac;on romantique de faire coi'ndder paysage interieur et
paysage exterieur n'est guere partagee par Bugnet. Le titre, Nature is not
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satf9 -la nature n'est pas triste - qu'll donne aun article litteraire, en
dit long sur sa position acet egard. Pour Bugnet, la nature n'est ni triste
ni heureuse ; elle reste etrangere aux passions de l'homme. En tant que
narrateur et focalisateur premier du recit, il se servira donc de tous les
procedes a sa disposition pour peindre plus objectivement le paysage.
Parfois, en transposant les moindres details de sa composition, il travaille
comme miniaturiste. C'est le cas dans ce segment qui decrit les champs
defriches au printemps :

Partout surgissaient, hors de la poussiere noire, les petites
pointes arrondies, d'abord pales, translucides, puis jaunes,
et vite changees en fines lamelles vertes que le gel des nuits
ne rendait que plus robustes (La Foret, p. 217).

Ad'autres occasions, il brosse de vastes tableaux comme le suivant,
ou il decrit le pays al'automne:

Toute la haute muraille [de la foret] s'etait d'abord revetue
de sa parure annuelle; parure eclatante, immense,
recouvrant de sa magnificence les vastes etendues des
Terres Vierges. Avant de livrer au solleur feconde depouille,
les grands arbres la glorifiaient par des coloris de cuivre,
d'or, de bronze, meIes de rouges vifs, d'ou ressortaient le
vert sombre des epinettes noires et le vert plus clair des
rigides pins de l'Ouest. .. (La Foret, p.186).

Ici, la couleur semble etre l'unique objet de sa peinture ; ailleurs, elle
est oubliee au profit de la lumiere qui eclaire l'aube ou illumine le paysage
hivemal en noir et blanc, compose d'arbres denudes et de neige. Avec
une touche proche de celle des impressionnistes, il evoque dans le tableau
suivant les sensations d'un froid inanime et immobile qui s'etend sur le
paysage:

Vers le milieu de novembre l'hiver s'implanta sur la contree.
Quelques joumees glaciales, des nuits tres froides, avaient
fait penetrer dans le sol un durcissement qui scella les
racines des arbres comme un granit. .. La neige tomba, large
et molle. Sa blancheur couvrit tout, et tout devint immobile,
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rigide, sauf le lac, qui vivait encore d'une mobilite bleue,
d'un bleu maintenant froid et gris, parell au ciel sans chaleur
qu'll refletait (La Foret, p. 78).

Dans La Foret, le climat excessif et les paysages demesures de l'Ouest
canadien finissent par rebuter Louise et Roger, dont l'experience de
colonisation se solde par un echec. Mais, contrairement ases personnages
litteraires, Bugnet lui-meme a passe le reste de sa vie en Alberta, sa
province d'adoption. nest toujours reste fascine par la grandeur reelle
des paysages et par leur exotisme ; et c'est au contact avec cette region
que s'est developpe son art.

La grande romanciere canadienne Gabrielle Roy excelle, elle aussi, a
peindre les paysages de l'Ouest, region ou elle a passe son enfance et sa
vie de jeune adulte comme institutrice. Seulement, elle les peint de
memoire. En 1937, agee de vingt-huit ans, elle quitte le Manitoba pour
etudier l'art dramatique en France et Angleterre ; elle redige aussi des
nouvelles et articles de journal. Rentree au Canada a la veille de la
Deuxieme guerre mondiale, elle decide de s'installer aMontreal. Rompant
les amarres, elle ne retourne plus au Manitoba que pour de brefs sejours.
Mais qu'elle reste marquee par les paysages de l'Ouest, cela ne fait pas
de doute. Elle-meme avoue que « de tout ce que m'a donne le Manitoba,
rien sans doute ne persiste avec autant de force en moi que ses
paysages. »10 C'est ainsi que l'auteure puise dans sa memoire les contours
des paysages manitobains, pour les faire resurgir dans son imaginaire.

Comme chez Bugnet, les segments descriptifs constituent de veritables
tableaux de l'espace referentiel : vegetation caracteristique de la region,
terre et ciel, rivieres et lacs, grandes etendues plates de la prairie et petites
collines. Mais a la difference de Bugnet, Roy ne peint pas avec un reil
scientifique d'horticulteur les arbres et les fleurs de sa region. Non que
ces elements soient absents du decor. Pour ce qui est des fleurs, il suffit
de rappeler le recit eponyme d'Un jardin au bout du monde; quant aux
arbres caracteristiques de l'Ouest, ils se voient dans tous ses decors :chene
rabougri de la plaine, saule, peuplier, tremble, epinette ou sapin. Rien
qu'aenumerer tant d'arbres, on ne s'etonne guere de trouver que ceux-ci
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figurent aussi parmi les souvenirs les plus tenaces que l'auteure garde
du Manitoba: «Mes amours d'enfance... ce sont les petits groupes
d'arbres, les bluffs assembles comme pour causer dans le desert du
monde» (Fragiles lumieres de la terre, p. 156-57). Mais contrairement a
I'arbre de Bugnet, qui n'est pas triste, celui de Roy - isole ou en groupe
- est souvent investi de caracteristiques et de sentiments humains. ll

Avrai dire, I'arbre est souvent valorise en tant que symbole de l'etre
humain. C'est le cas dans La route d'Altamont, oil le petit erable qui se
dresse dans le jardin de monsieur Saint-Hilaire fait fonction de figure a
la fois reelle et symbolique. Ne ressemble-t-il pas a s'y meprendre au
vieillard lui-meme, tout correct et boutonne, en veste noire et chapeau
de paille ? Dans cette meme reuvre, le petit sapin agrippe aux hauts
rochers et tourmente par les vents semble s'assimiler a Eveline, la mere
de Christine. Secouee comme I'arbre par les tempetes de la vie, cette
femme courageuse refuse neanmoins de se laisser emporter.

En effet, dans son approche du reel, Gabrielle Roy glisse souvent de
I'element concret a I'abstrait et de la representation exterieure a la
signification symbolique. Meme dans ses premiers textes narratifs portant
sur le Manitoba, textes dans lesquels, au dire de I'auteure, aurait prime
un certain« soud de realisme» (La detresse et l'enchantement, p. 112),les
tableaux ont tendance a s'animer :

... j'ai aper<;u le del. C'etait une journee venteuse de juin...
et des nuages tres beaux, tres blancs, se mirent a passer
devant mes yeux. nme semble qu'a moi seule se montraient
les nuages. Au-dessus du toit si proche sifflait le vent. Deja,
j'aimais le vent dans les hauteurs, ne s'attaquant ni aux
hommes, ni aux arbres, sans malfaisance, simple voyageur
qui siffle en se promenant (Rue Deschambault, p. 138).

La nature ainsi animee occupe une place encore plus importante dans
les ceuvres posterieures. Les segments descriptifs ont beau puiser leur
origine dans les paysages de l'enfance manitobaine de l'auteure, ils
doivent neanmoins passer par le filtre du temps et de la memoire. C'est
ainsi que la plaine glacee et gelee devient sous la tempete ennemie de la
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vie humaine ; oubien, l'ete venu, des vagues joyeuses viennent jusqu'aux
pieds de la petite Christine comme pour l'accueillir au lac. Faisant ainsi
partie integrante du texte narratif, plaine ou lac ne sont plus des objets
passifs de signification. Comme la foret de Bugnet decrite par Louise en
tant que personnage - point de vue, ces composantes du paysage se
transforment en sujets actifs de narration.

Cette dimension de l'ceuvre royenne se developpe au fur et a mesure
que l'auteure se distance de I'Ouest canadien sur les plans spatial et
temporel. La realite vecue, interiorisee au cours des ans et devenue
poetisee, se fait progressivement plus subjective. L'animation et
l'anthropomorphisme a resonances romantiques sont des techniques
auxquelles Roy donne alors libre cours. Al'encontre de Bugnet, qui refuse
le romantisme de Louise et qui se veut un peintre objectif des paysages,
Roy n'hesite pas a colorer ses paysages a l'aide de ses sentiments.

Nulle part cette caracteristique ne se voit plus clairement que dans
les tableaux royens de la plaine, espace immense qui domine les paysages
de l'Ouest. Bien que cette plaine ouverte constitue souvent un espace de
liberte, qui invite les personnages a aller au-dela de I'horizon, elle est
parfois perc;ue comme un lieu trop vaste, OU l'homme ressent avec
angoisse sa fragilite et sa temporalite. Pour peindre ces deux valeurs
antinomiques de la plaine - tantot accueillante, tantot menac;ante 
Roy a recours a une comparaisonexplicite ou implicite avec la mer. Decrite
en ete comme « une mer lisse, douce et brillante » (Ces enfant de ma vie, p.
127), la plaine par une tempete de neige se prete a une description
picturale de tempete de mer.12 En peignant 1'« ocean de la plaine, »13
l'auteure glisse du lieu geographique a l'espace metaphorique.

Cette figure, que nous avons decrite ailleurs comme la plaine-mer,14
trouve son pendant dans les nombreuses scenes de collines. 15 Chaque
fois que la romanciere se rememore la campagne manitobaine, au sud de
Saint-Boniface, elle pense a une petite chaine de collines qui se decoupent
dans la plaine vaste et plate avec un relief extraordinaire. Ces collines,
elements topographiques reels, sont dessines d'un trait rapide dans Rue
Deschambault comme« des collines bleues » aperc;ues au loin. Cependant,
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comme cadre des trois voyages en auto que Christine fait avec sa mere
dans La route d'Altamont, elles, sont peintes en plus de details.

Ace propos, on pense aux sept versions que l'artiste Monet a faites
de la ValIee de la Creuse. Mais chez le peintre impressionniste, la
distribution des elements terre, eau et del reste la meme, si bien que les
variations se font sur l'eclairage seu!. En revanche, Roy partidpe elle
meme ala coloration du paysage dans la mesure ou les sentiments de la
narratrice orientent son regard. n ne s'agit done pas de transposer les
variations de la nature lors de chaque visite successive mais de charger
les collines de nouvelles valeurs expressives. EmerveilIee de prime abord
par la decouverte de ces collines inattendues, Roy se sert de sa plume
comme un pinceau pour les decrire :

[Les collines] me semblaient mieux se predser, grandir et
peut-etre meme embellir. Puis... la plaine, depuis le
commencement des ages aplanie et soumise, parut se
revolter. D'abord elle eclata en boursouflures, en crevasses,
en fentes erodees ; des cailloux creverent sa surface; puis
celle-d s'ouvrit pIus profondement, des cretes en jaillirent,
elles prirent de la hauteur, elles accoururent de toute part,
comme si, delivre de sa pesante immobilite, le pays se
mettait en mouvement, venait en vagues vers moi autant
que moi-meme j'allais vers lui (La route d'Altamont, p. 202).

A la fluidite de ce tableau verbal du pays, compose en termes
metaphoriques comme une mer, s'ajoutent les effets de la lumiere et de
la couleur. Roy propose aI'reil des tons rouges qui se succedent toujours
differents :

[Les collines] se presenterent couvertes d'arbustes secs, de
petits arbres mal assures sur un versant penche, mais
rechauffes par le soleil, traverses d'ardente lumiere, et leurs
feuillages aux tons lumineux fremissaient dans l'air
ensoleille. Tout cela, les pans de roe roussi, des baies rouges
aux branches greles, les feuilles ecarlates jonchant le sous
bois, tout cela formait un adorable petit fouillis presque
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mort, et cependant quel cri vivant s'en echappait ! (La route
d'Altamont, p. 203).

Bien que ce paysage soit solidement ancre dans la realiM, Roy y
attribue un pouvoir suggestif depassant le detail pris sur le vif. Avec
leurs arbres mal assures mais rechauffes par le soleil et dont les feuillages
fremissaient, les collines prennent des aspects anthropomorphes, que
souligne d'ailleurs le cri vivant pousse par le petit fouillis.

Lors du deuxieme voyage, ce monde palpable a resonances humaines
se laisse transformer en un lieu impalpable de rencontre ontologique
entre mere et fille. Seuls quelques propos de la mere indiquent le cadre
reel: « Que ces collines sont donc charmantes... et jeunes, ne trouves-tu
pas? » (La route d'Altamont, p. 230) demande-t-elle. Quant au dernier
voyage, la realiM objective des collines est ici subordonnee a la vision
subjective de la narratrice qui focalise le recit et le regard. Prete a partir
en Europe, cette derniere compare les collines d'Altamont aux Alpes et
aux Pyrenees qu'elle voit deja en imagination. Elle brosse alors un tableau
sommaire d'un paysage terne, colore par la deception qu'elle ressent:
« Les collines me parurent moins hautes, moins formees, presque
insignifiantes, » avoue-t-elle, ajoutant que «les couleurs familieres y
parurent. .. mais assourdies» (La route d'Altamont, p. 245).

Lieu fascinant de metamorphoses, motif decoratif qui contribue de
diverses manieres a l'effet narratif, les collines de La route d'Altamont ne
cessent de hanter l'imaginaire de Roy. Elle les peint a nouveau dans le
dernier recit de Ces enfants de ma vie, texte a caractere autobiographique
qu'elle fait paraitre en 1977, quarante ans apres avoir quitte le Manitoba.
Comme pour signaler le role primordial que cet element topographique
est appeIe a jouer, l'auteure le fait miroiter dans le texte a plusieurs reprises
avant de le presenter comme le lieu ou l'enseignante s'aventure avec son
eleve Mederic comme guide.

Significativement, au lieu de faire une description verbale de ces
collines a son enseignante, Mederic en crayonne une esquisse :

n saisit son crayon et, a traits vifs, avec un talent qui me
surprit, dessina un massif serre, planta la un arbre, ici des



C.l. Harvey 65

blocs de pierre ebouIes, sur les pentes des arbustes, et avec
peu de moyens parvint a creer l'atmosphere d'un lieu
infiniment retire, ou il faisait bon se detendre (Ces enfants
de ma vie, p. 148).

Penetrer dans les collines, c'est donc entrer dans ce paysage pour
realiser le fusionnement du pictural et du narratif. Mais au croquis trace
par l'eleve succedent alors les descriptions focalisees par l'enseignante,
qui trouve ce lieu d'election rebutant et difficile d'acces. Le rapport negatif
entre paysage etpersonnage est souligne aI'aide de techniques d'ecriture
precedemment employees:

Nous repartions al'assaut d'un autre versant abrupt... Puis
un autre cirque etroit, et nous etions enfermes dans un
oppressant silence. AI'ombre du roe terne, nous ne voyions
presque jamais plus le soleil ni rien, au fond, de la joumee
radieuse, que, de temps a autre, des fleches de lumiere
egaree. Le pays toujours ferme sur soi, jamais ne s'ouvrant,
montant en spirales de plus en plus resserrees, me
deprimait (Ces enfants de ma vie, p. 156).

En contradiction complete avec le croquis preliminaire, cet espace
scenique est peint comme un endroit sombre et opprimant. Mais une
fois arrivee a l'etroit plateau au sommet des collines, la narratrice
reconnait cet espace comme le haut lieu de la liberte et du bonheur,lieu
ou - comme promis -« il faisait bon se detendre» (Ces enfants de ma
vie, p. 148). C'est al'esthetique idyllique - et non ala representation du
reel - que Roy emprunte le cadre de cet episode, vecu dans un lieu
preserve des contingences du monde, hors de l'espace et du temps.

Ce dernier tableau met en evidence les techniques de peinture qui
separent le plus Bugnet et Roy. Car s'll est vrai que dans I'ceuvre des
deux auteurs le verbal et le visuel se complementent et se completent, il
s'en faut de beaucoup que leurs techniques soient les memes. Chez Roy,
non seulement un besoin constant d'animer le paysage se fait remarquer,
mais elle veut aussi foealiser les scenes pour les colorer de ses propres
emotions. Technique romantique s'il en ffit - et technique refusee par
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Bugnet, pour qui la representation du reel reste souveraine. Le choix
delibere que celui-ci fait de detailler la flore de 1'Ouest, de decrire ses
lacs et prairies et de capter la luminosiM toute particuliere de ses vastes
regions incultes, tout ce faisceau d'images temoigne de sa volonte de
decrire le paysage tel qu'ille voyait, tel qu'ill'aimait.

A l'encontre de Bugnet, chez Roy le rapport de l'ecriture au reel n'est
pas toujours de l'ordre de la representation. Sorte de trompe l'reil, sa
peinture donne souvent adistance l'illusion de la realite ; pourtant, ce
sont les sentiments de l'auteure qui structurent l'espace referentiel. Loin
des lieux reels de 1'Ouest, le regard de Roy est resolument inMrieur ; en
revanche, celui de Bugnet reste exMrieur, fixe sur des scenes qu'il ne
quitte jamais. Mais que 1'Ouest canadien soit une terre de naissance ou
d'accueil, qu'il soit peint de loin ou pres, il s'avere une source feconde
de paysages litteraires

Notes

ICe sujet a ete I'objet de conferences que j'ai faites en mars 1993 aux universites
de Perpignan et de Poitiers.

2Pour un survol de la litterature de l'Ouest, voir Annette Saint-Pierre, «L'Ouest
canadien et sa litterature, )) Frontieres, Revue d'histoire litteraire du Quebec et du Canada
franfais, Universite d'Ottawa, vol. 12 (1986) p. 171-200. Par ailleurs, la periodique
Francophonies d'Amerique, lancee en 1991, veut promouvoir la culture des communautes
francophones hors-Quebec (l'Ontario, I'Acadie, l'Ouest et les enclaves francophones
des Etats-Unis). L'Quest litteraire: vision d'id et d'aiIleurs (Montreal: Editions de
Meridien, 1992) reunit quatre etudes portant sur des reuvres marquantes de cette
litterature.

35ur la vie et I'reuvre de Bugnet, voir Jean Papen, Georges Bugnet : homme de lettres
canadien (Saint-Boniface: Editions des Plaines, 1985).

4Parmi les nombreuses livres sur la romanciere, retenons les etudes comprehensives
de Fran~oisRicard, Gabrielle Roy (Montreal: Fides, 1975) et de M. GudrunHesse, Gabrielle
Roy par elle-meme, preface de Alain Stanke, traduit de l'anglais par Michelle Tisseyre,
(Montreal: Stanke, 1985). Sur les textes narratifs d'inspiration autobiographique, voir
man livre Le cycle manitobain de Gabrielle Roy (Saint-Boniface: Editions des Plaines, 1993).
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5Nipsya, publie en 1924, est reedite cl Saint-Boniface par les Editions des Plaines
en 1988. Les references aux citations tirees de ce roman (donnees entre parentheses
dans le texte) renvoient cl cette edition. L'edition critique, par Jean-Marcel Duciaume
et Guy Lecomte, est publiee par les Editions des Plaines et les Editions universitaires
de Dijon, 1990.

6Les citations qui figurent entre parentheses dans le texte renvoient cl La Foret
(Saint-Boniface: Editions des Plaines, 1984).

7Georges Bugnet : homme de lettres canadien, op. cit., p. 92.

8Liliane Rodriguez, « La Foret, milieu physique social et philosophique, »Frontieres,
Revue d'histoire litteraire du Que1Jec et du Canada fratlfllise, Universite d'Ottawa (vol. 12,
1986) p. 263. Guy Lecomte aboutit cl la meme conclusion en affirmant que « Georges
Bugneta choisi comme titre le nom du personnage principal, La Foret: Georges Bugnet
et le sens de la minorite: de l'exil cl l'integration, » Ecriture et politique (Edmonton:
Institut de recherches de la Faculte Saint-Jean, 1989), p. 42.

9« Nature is not sad, » article paru dans Canadian Bookman, (Vol. vi, n° 9, septembre
1924), p. 199.

10Fragiles lumieres de la terre (1978) (Montreal: Stanke, 1982), p. 156. Les reuvres qui
s'inspirent de l'Ouest sont : La petite poule d'eau (1950) (Montreal: Stanke, 1980) ; Rue
DeschambauIt (1955) (Montreal: Stanke, 1980) ; La route d'AItamont (1966) (Montreal:
Stanke, 1985) ; Un jardin au bout du monde (1975) (Montreal: Stanke, 1987) ; Ces enfants
de ma vie (1977) (Montreal: Stanke, 1983) ; De quoi t'ennuies-tu, Eveline (1979) (Montreal:
Boreal, 1988) ainsi que la premier volet de son autobiographie La detresse et
I'enchantement, publiee posthument en 1984, (Montreal: Boreal, 1988). Plusieurs des
articles du recueil FragiIes lumieres de la terre traitent egalement de l'Ouest.

llSur les elements symboliques du paysage dans l'reuvre royenne, voir Le cycle
manitobain de Gabrielle Roy, p. 175-216.

12Roy decrit une tempete de neige dans deux nouvelles: « La tempete» (Rue
DeschambauIt) et « De la truite dans l'eau glacee» (Ces enfants de ma vie).

13Expression dont l'auteure se sert dans son article « Souvenirs du Manitoba, »
Memoires de la Societe royale du Canda, 3" serie, tome XLVIII (juin 1954), p. 3.

14« La plaine-mer de Gabrielle Roy, » dans Mer et litterature : Actes du Colloque
international sur la Mer, Universite de Moncton, aout 1991 (Moncton: Editions d'Acadie,
1992), p. 246-255. Voir aussi Le cycle manitobain de Gabrielle Roy, op. cit., p. 186-192.

15Ibid., p. 206-214.


