
temps a autre, des eclairs de bonheur comme dans ce poeme de la Nuit 20, qui
commence ainsi, un peu a la Prevert : «Le matin clair/le matin frais/eclatantlles
mouvements intarissables/la poussiere dans tes yeuxltes larmes/le rire/un the bien
chaud/du pain brfilantlla rue au lever/le vent encore humide/le petit frisson de l'air
nouveau sur nos peauxlquelqu'un qui rit au loin/et encore/ton visage contre le mien»
(116-117). Mais ce moment de fraicheur est brise par «tes larmes», au beau milieu, et
par les derniers vers : «comme ce souvenir qui revient sans cesse/a toutes les morts»
(117). Et les mots ultimes qui ferment le recueil seront ceux d'un adieu tragique : «on
s'est embrasse sur les joues/et je ne t'ai pas ditlj'ai attendu un jour de trop/je pars ce
soir/pour une seconde/au bout de la corde qui me retient» (128).

On a vu, chemin faisant nombre d'exemples on se manifeste le sens poetique de
l'auteur. Les images surprenantes abondent et s'actualisent le plus souvent en polarites
de contrastes, tels : une vie de mort (19), un fouet me sourire (19), l'ile noire de l'amour
(23), douce tristesse (36), fureur du silence (37), etc.

Le texte est egalementjoliment cadence, au rythme d'une expression tour a tour
exaltee ou abattue, comme on a pu le voir dans les citations ci-dessus.

Recueil d'une somptueuse richesse verbale, ce nouvel ouvrage d'Arash
Mohtashami-Maali, confirme, apres le beau texte de La tour du silence (Toronto,
Editions du GREF, 1997,88 p.), une remarquable maitrise de la langue et de la poesie,
en renouvelant un cliche bien romantique avec un tres grand art.

Pierre Leon
Universite de Toronto

Axel Mangey. Gaston Miron : Une passion quebecoise. Essais. Montreal.
Hnmanitas. 1999, 127 p.

I'Al- xel Maugey a eu la bonne idee de rassembler dans cet ouvrage plusieurs
~ contributions a l'etude de la poesie de Gaston Miron. Apres un court avant

propos de Bernard Landry, une preface de Sergio Farandjis, des reperes bio
bibliographiques sur le poete et son oeuvre, une presentation du «phenomene litteraire
et national» (L'Homme rapaille a ete diffuse a plus de 70.000 exemplaires), unjoli texte
de Jean Cassou (pp. 21-25), sur «cette poesie du dechirement et de l'incompletude», on
en arrive aux analyses de Maugey lui-meme. Il s'agit de textes remis a jour, deja parus
dans Poesie et Societe au Canada et dans l'edition de Miron dans la Plefade, chez
Gallimard.

Au total quatre chapitres : «I) L'Hexagone 2) L'Homme rapaille : premiere
lecture 19693) L'Homme rapaille : deuxieme lecture 19994) Pour saluer Miron. En
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outre unebibliographie sur Miron, une annexe et la reproduction photographique d'un
questionnaire inedit rempli par Gaston Miron et non «redige» par lui, comme le dit la
presentation.

Dans L'Hexagone, Maugey rappelle la formation du groupe qui donnera son nom
ala celebre maison d'editions. En meme temps, se consolide l'idee de «quebecitude»,
avec l'engagement politique des poetes. Parmi leurs revendications, Maugey releve
celles de devenir «un homme d'ici» et le refus du mythe «France-Paradis perdu». Les
poetes de I'Hexagone forment une veritable equipe et insistent sur leur «esprit d 'amitie».
lIs veulent etre les porte-parole du Quebec et leur premier manifeste, La poesie est a
nous, proclame la volonte de «faire sortir la poesie de sa tour d'ivoire». En 1963, Miron
participe a la creation de Parti Pris, revue du parti socialiste quebecois, qui prone
I'emploi dujoual et s'enferme peu apeu dans l'ideologie marxiste pour disparaitre en
1968.

Dans une premiere lecture de L'Homme rapaille (pp.51-60), Maugey degage les
grands traits de la poesie de Miron, lyriques, epiques, descriptifs, didactiques. Tous, dit
il, affirment l'appartenance a la «Terre Quebec», sous forme de monologues et de
dialogues, en «un acte d'existence tourne deliberement vers l'avenir», comme le montre
son analyse des verbes au futuro La piece maitresse, en prose, fait encore remarquer
Maugey, est un acte de depossession, confirme par l'emploi des prefixes privatifs
nombreux : demuni, deracine, depayse, depoetise, dephase, deconcentre••. De la meme
maniere, fme et perspicace, Maugey decouvre les rouages stylistiques de la syntaxe, des
temps, des images, des symboles, pour la mise en oeuvre des themes chers au poete. Ces
derniers sont aussi joliment analyses.

Dans sa seconde lecture de L'Homme rapaille (pp.61-92), parue trente ans plus
tard, Maugey refuse de se livrer a une autre etude savante, pour nous donner, de
maniere impressioniste, une nouvelle vision de la poesie de Miron. On y gagne en
spontaneite. Mais I'ecueil du genre est que le critique se laisse aller ason enthousiasme
et a des commentaires parfois un peu vagues : «poesie de magie», «aux accents
romantiques» (pp.62-65), «3vec de belles images acouper le souftle» (p.70)... L'ensemble
constitue cependant une glose rafraichissante des poemes de Miron, oil Maugey voit
fort justement l'influence d'Eluard.

La derniere partie de ce recueil, Pour saluer Miron, est un recit relatant les
rencontres de I'auteur avec les poetes de I'intelligentsia quebecoise, de 1968 anos jours.
lIs y sont presque tous. Mais le plus interessant reste le commentaire de Maugey sur le
questionnaire auquel Miron a repondu. 11 y montre son admiration pour Roland
Giguere, Jean-Guy Pilon, Marie Lapointe, Fernand Ouellette, Michel van Schendel.
Parmi ceux qu'il trouve les plus representatifs de la littterature quebecoise : Alain
Grandbois, Rina Lasnier, Marie Lapointe, Jacques Brault et Paul Chamberland. Lui
meme se voit comme un animateur litteraire et considere que la liberte est le theme
principal de son oeuvre. Sa defmition de la poesie : «Un etat d'etre accompagne par une
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pratique du monde et de la relation avec autrui.» L'avenir de la poesie quebecoise est
pour lui, en 1969 : «Dne orientation plus poussee de la specificite du langage.» A la
question de Maugey : - La violence est-eIle liee au separatisme? - Inevitable, repond
Miron. On sait qu'il seraarrete, avec 350 autres Quebecois, en 1970. C'est la meme
annee qu'll rec;oit le Prix France-Canada pour L'Homme rapaille.

Ce recueil de textes, ecrit avec la plume enthousiaste de Maugey, donnera envie
de lire ou de relire Miron, melant agreablement une mine d'informations a l'analyse
textueIle et au recit riche en souvenirs humains.

Pierre Leon
Universite de Toronto

Journal du Pere Dominique du Ranquet, s. j., 1843, presente par Fernand OueIlet et
Rene Dionne, Ottawa: Editions du VermilIon, 2000, 267 p. ISBN 1-894547-01-2.

fN\I ous devons au patient travail de Fernand OueIlet et de Rene Dionne
LJI.Il'exhumation dujournal de voyage d'un des ardents missionnaires reuvrant

au XIxe siecle sur le territoire ontarien. Redige entre avril et aofit 1843, le recit du pere
Dominique du Ranquet «jusqu'a aujourd'hui inconnu des historiens »(p. 21) retrace
son difficile periple dans le Nord-Est de la province. Envoye par monseigneur Bourget
dans la region du Temiscamingue, le jesuite quitte le lac des Deux- Montagnes en
compagnie de l'abbe Hippolyte Moreau et du frere Joseph Jennesseaux pour effectuer
en bateau a vapeur, puis en canot un long voyage dans I'Outaouais superieur. Cet
itineraire parseme d'embfiches prend bientot l'aIlure d'un veritable chemin de croix.
Aux heures durement passees a l'aviron, il faut ajouter les « portages penibles des
rivieres »menes «a travers des rochers, des racines des arbres renverses »(p. 84), le
manque de nourriture (p. 133), les maringouins qui mettent «les mains et le visage tout
en sang» (p. 141), bref de multiples tribulations qui, quoi qu'en dise le sujet ecrivant
[« Comme notre voyage ressemblait peu a ceux des anciens missionnaires! »(p. 75)], ne
sont pas sans rappeler les expeditions des premiers apotres de la NouveIle-France. Sans
doute les mreurs ont-eIles evolue depuis, mais les efforts apostoliques du pere du
Ranquet ne se reveleront guere plus concluants que ceux de ses predecesseurs. Au-dela
des descriptions d'usage sur la piete des nouveaux convertis, d'autres passages laissent
filtrer une deception evidente : «ces pauvre gens avaient bien grand besoin de la visite
de leur missionnaire. Plusieurs avaient oublie les premieres idees de la foi ; quelques
uns ne savaient pas meme faire le signe de la croix », conclut-il en catechisant quelques
sauvages au Fort-des-Alumettes (p. 124). Qui plus est, la salete et le denuement dans
lesquels les sauvages vivent lui inspirent un sentiment de repulsion qu'il a peine a
dissimuler: «Le pere de Charlevoix dit que l'oubli de la proprete etait teUe chez les
anciens sauvages qu'on etait oblige de leur parler encore plus souvent du soin de leurs


