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I n i t i a t e d  pa r  Gagtan Gervais e t  Serge Dignard i n  1979 t o  c r e a t e  h i s t o r i c a l  
source  m a t e r i a l  on t h e  franco-ontar ien popula t ion  from Ottawa t o  S a u l t  S t e  Marie,  
t h i s  o r a l  h i s t o r y  p r o j e c t  s t a r t e d  wi th  two d i s t i n c t  advantages.  F i r s t ,  t h e  
co lon iza t ion  of t h e  reg ion  was r ~ e c e n t  and second, an  o r a l  research  t r a d i t i o n  had 
a l r eady  been e s t ab l i shed  through t h e  work of f o l k l o r i s t  Germain Lemieux. 
Interviews were arranged s o  a s  t o  r e f l e c t  t h e  geographic,  occupat iona l ,  s o c i a l  
and p o l i t i c a l  p r o f i l e  of t h e  community and a ques t ion  format adopted which 
would y i e l d  information on a l l  a spec t  of f ranco-ontar ien l i f e .  A r e p r e s e n t a t i v e  
sample of 225 in te rv iews  were recorded from a popula t ion  of 100,000 i n h a b i t a n t s  
which t o t a l l e d  over 400 hours .  ,Although t r a n s c r i b i n g  is s t i l l  i n  progress ,  
p re l iminary  r e s u l t s  appear t o  confirm t h e  image of f ranco-ontar ien s o c j e t y  a s  
one based on farming and lumbering. Poverty,  overpopulat ion,  t h e  l u r e  of 
adventure,  and t h e  dream of becoming an e s t ab l i shed  land owner a t t r a c t e d  t h e  
c o l o n i s t s .  Once a r r i v e d ,  they  found t h a t  a g r i c u l t u r e  could no t  support  them 
a lone  and they soon developed a seasonal  cyc l e  of lumbering i n  w in te r  and 
farming i n  summer. Undoubtedly, t h e  documentation produced by t h i s  p r o j e c t  
w i l l  enable  and encourage f u r t h e r  research  t o  b e  undertaken on t h e  french 
speaking r e s i d e n t s  of Ontar io.  

Sur l e  t e r r i t o i r e  de  l ' h i s t o r i e n ,  l ' h i s t o i r e  o r a l e  conquier t  peu 8 peu 
son d r o i t  de  c i t 6 .  E l l e  ne  remplacera c e r t e s  jamais,  au royaume d e  C l i o ,  l e s  
a u t r e s  domaines du s a v o i r  h i s t o r i q u e ,  mais e l l e  pourra  l e u r  appor t e r  un nouveau 
type de  document, compl6ter l e s  mgthodes e x i s t a n t e s  par  de  nouvel les  approches. 
De l a  n a t u r e  d'un tgmoignage, l e  document o r a l  d o i t ,  au mgme t i t r e  qu'une 
autobiographie ou une dgpos i t ion  de  tsmoin, s u b i r  l V 6 p r e u v e  de  l a  c r i t i q u e .  
Au f a i t ,  l ' enqugte  o r a l e  e s t  d6 j8  une chose ancienne c a r  l a  s o c i o l o g i e  empirique 
amsricaine p r a t i q u e  depuis un demi-siscle  c e t t e  technique d e  l ' e n t r e v u e ,  dans 
l e  des se in  de  p r i v i l g g i e r ,  c o n t r e  l e s  ana lyses  s t a t i s t i q u e s ,  116 tude  d e  cas  
personnels ,  t o u t  en r e spec t an t  l e u r  cadre  h i s t o r i q u e  e t  s o c i a l  (1 ) .  L ' h i s t o i r e  
o r a l e  n ' a  cess6 de  s e  dgvelopper depuis quelques dgcennies: l e s  u n i v e r s i t 6 s  
c rgen t  des  c e n t r e s  de  documentation e t  des  cours ,  l e s  chercheurs fondent des  
revues s p 6 c i a l i s g e s .  C e t t e  nouvel le  branche du s a v o i r  h i s t o r i q u e  posssde s e s  
guides ,  s e s  manuels, s e s  ca ta logues  e t  on ne  compte p lus  l e s  nouveaux l i v r e s  
p a r a i s s a n t  chaque annge sous l a  bann i s r e  de  l ' h i s t o i r e  o r a l e  ( 2 ) .  

C r S  en  1976 par  un groupe d e  chercheurs t r a v a i l l a n t  8 l ' s t u d e  de 
l v O n t a r i o  f r a n g a i s ,  l V I n s t i t u t  f ranco-ontar ien (IFO) pour su i t  t r o i s  o b j e c t i f s  
pr incipaux:  d'abord rgun i r  une documentation s u s c e p t i b l e  d'encourager l a  
recherche,  e n s u i t e  promouvoir l e s  p r o j e t s  de  recherche,  s u r t o u t  c o l l e c t i f s ,  
p o r t a n t  s u r  l V 0 n t a r i o  f r a n g a i s ,  e n f i n  d i f f u s e r  par  l e  truchement de  sgminaires  
ou d e  p u b l i c a t i o n s  l e s  r g s u l t a t s  des  recherches.  Dans l e  cas  de  l ' h i s t o i r e  des  
Ontaro is ,  l e s  chercheurs  s o n t  de  p lus  en p lus  nombreux B s V i n t 6 r e s s e r  B c e t t e  
ques t ion .  Le p r o j e t  d ' h i s t o i r e  o r a l e  dont f a i t  6 t a t  l e  p r s s e n t  a r t i c l e  
s ' i n s c r i t  s o u s  l a  rubr ique  du premier o b j e c t i f  de  I ' I n s t i t u t ,  c ' es t -8-d i re  
l a  c u e i l l e t t e  de documents pouva.nt s e r v i r  3 l ' h i s t o i r e  de l V 0 n t a r i o  f r a n g a i s .  
C 'es t  a i n s i  que f u t  lanc6  en 1979 l e  p r o j e t  d ' h i s t o i r e  o r a l e  de l l I n s t i t u t ,  
g rzce  au gGnGreux financement qu 'a  b i en  voulu l u i  f o u r n i r  l a  SociGtG d ' h i s t o i r e  
m u l t i c u l t u r e l l e  de  l V O n t a r i o .  



Au dgpar t ,  c e r t a i n s  f a c t e u r s  f a v o r i s a i e n t  c e  p r o j e t .  Premisrement, 
l a  co lon i sa t ion  de  l a  r6gion e s t  re la t ivement  rgcente .  E l l e  n ' a  guSre p lus  
d'une cen ta ine  d'annges e t  a i n s i ,  l e s  t6moins des  premiers 6 tab l i ssements  
fond& dans l e  nord-est de l l O n t a r i o  v iven t  souvent encore. 11s peuvent,  
s e l o n  l a  q u a l i t 6  de l e u r  mgmoire, f o u r n i r  des  tgmoignages oraux d'une grande 
va l eu r .  DeuxiZment, l e  p r o j e t  a  6 t 6  avantag6 par  l ' e x i s t e n c e  de  t r a d i t i o n s  
d 'enquete  o r a l e  dans l a  r6gion.  En e f f e t ,  l e  r6put6 f o l k l o r i s t e  Germain 
Lemieux (3 )  e f f e c t u e  depuis p lus  de  t r e n t e  aris des enquGtes fo lk lo r iques  
dans l e  nord de  l l O n t a r i o ,  e t  nous mesurons b i e n  l ' impor tance  d e  son t r a v a i l ,  
l e q u e l  a  pr6par6 l e  n 8 t r e .  

L ' h i s t o i r e  o r a l e  e s t  i c i  une con t r ibu t ion  apport6e par  l e  menu peuple,  
l e s  gens sans  g c r i t u r e ,  ceux q u i  peuvent a i n s i  s 'exprimer l ib rement  e t  
p a r t i c i p e r  au t r a v a i l  de  l v h i s t o r i e n .  Un tgmoin o c u l a i r e  peut  r ,gvdler des  
donn6es non contenues dans l e s ,  documents e t  lies photos de  1'6poque. Dans 
l a  mEme l i g n e  d1idi5es, l e s  Blancs met ten t  des  o e i l l z r e s  en f a i s a n t  l v h i s t o i r e  
des  Ami5rindiens a l o r s  qu'eux s e  s e rven t  des t r a d i t i o n s  t ransmises  de 
gGni5ration en ggngrat ion pour r e c o n s t r u i r e  l e u r  pass6. L ' h i s t o i r e  o r a l e  
s e r t  5 r e t r a c e r  l ' h i s t o i r e  des  gens o r d i n a i r e s  en pgn6trant  dans " leur  s t y l e  
de  v i e ,  l e u r s  systzmes d e  croyances e t  l e u r s  v a l e u r s U ( 4 ) .  E l l e  ri5vSle 
l e s  processus soc iaux ,  6 t a b l i t  l a  s i g n i f i c a t i o n  c o l l e c t i v e  d e  c e  q u i  e s t  
arrivi5 et e l l e  a j o u t e  une nouvel le  dimension aux matgriaux que l e s  h i s t o r i e n s  
ont  t r ad i t i onne l l emen t  consid6rGs comme sans v a l e u r .  

Le b u t  du pr6sent  a r t i c l e  e s t  donc de  f a i r e  connaEtre dans s e s  grandes 
l i g n e s  l e  p r o j e t  d ' h i s t o i r e  o r a l e  de  l ' l n s t i t u t  f ranco-ontar ien,  e n t r e p r i s e  
q u i  e s t  l o i n  d l G t r e  compl6tGe. Les longues t r a n s c r i p t i o n s  des  entrevues 
s o n t  2 peine commenci5es. 

I - LES OBJECTIFS DU PROJET 

Les o b j e c t i f s  d v u n  p r o j e t  comme ce lu i - - c i  s o n t  m u l t i p l e s ,  mais il y 
a v a i t  n6ces s i t6  au d6part  de f a i r e  des  choix quant aux p r i o r i t g s  a f i n  de 
garder  l e  cap s u r  c e r t a i n s  po in t s  q u i  p a r a i s s a i e n t  mgr i t e r  davantage d ' a t t e n t i o n .  
Au f a i t ,  un fonds de  documents oraux peut  s e ~ c v i r  2 des  f i n s  nombreuses, 
a l imentant  t a n t 6 t  l e s  t ravaux des  h i s t o r i e n s ,  t a n t 8 t  ceux des l i n g u i s t e s  
ou des sociologues.  Toutefo is ,  n o t r e  p r o j e t  v i s a i t  p lus  pa r t i cu l i s r emen t  
c e r t a i n s  o b j e c t i f s  dont il s e r a  i c i  ques t ion .  

Le cadre  gsographique 

Le t e r r i t o i r e  s u r  l e q u e l  nous avons cherchg 2 r e j o i n d r e  des informateurs  
e s t  l e  Moyen-Nord qu i ,  s e l o n  l a  terminologie  du gouvernement de  l l O n t a r i o ,  
dgsigne une v a s t e  rggion g6ographique. Mais en f a i t ,  1'oeucoumZne ne  s16tend  
qu'en une mince bande de  t e r r e s  cu l t i vges  e n t r e  Mattawa 2 l ' e s t  e t  Sault-Sainte- 
Marie 2 l ' o u e s t .  Sauf pour ces  deux po in t s  c=xtrEmes oG l a  c o l o n i s a t i o n  a  
commenc6 avant  l e  passage du chemin de f e r ,  t o u t  l e  r e s t e  de  l a  rggion ne 
s'est d6velopp6 qu 'aprss  l a  cons t ruc t ion  du Pacifique-Canadien durant  l e s  
annges 1880. Dans l e  Moyen-Nord, l e s  grands e f f o r t s  d e  co lon i sa t ion  ont  
l i e u  e n t r e  1885 e t  1910, pu i s  durant  l e s  di5clennies su ivan te s  dans l a  Grande 
Zone a r g i l e u s e ,  p lus  au  nord. 



Sur c e  t e r r i t o i r e ,  l a  popula t ion  francophone que nous voul ions r e j o i n d r e  
e s t  inzgalement d i s t r i b u g e .  E l l e  e s t  nombreuse dans l a  p a r t i e  e s t ,  au tour  
du l a c  Nip iss ing ,  re la t ivement  n.ombreuse au c e n t r e ,  dans l e s  environs de  
Sudbury, mais de p lus  en p lus  clairsemge 2 l ' o u e s t  de  Blind-River. De f a i t ,  
l e s  informateurs  interview& protvenaient de  presque t o u t e s  l e s  p e t i t e s  
communautGs oii e x i s t a i e n t  que1qu.e~ noyaux franco-ontar iens.  

Le chemin de f e r  a ouvert c e t t e  rggion 2 l a  f i n  du XIXe s i s c l e  e t  s a  
p rospgr i tg  t i e n t  5 l ' e x p l o i t a t i a ~ n  des f o r g t s ,  des  mines e t  secondairement 2 
l ' a g r i c u l t u r e .  Cel le -c i ,  du r e s t e ,  s e  dgveloppe en symbiose avec l ' i n d u s t r i e  
f o r e s t i s r e .  Les entrevues r e c u e i l l i e s  l o r s  des  enqugtes confirment 2 l ' e n v i e  
l l e x i s t e n c e  de  c e  syst5me ag ro - fo re s t i e r ,  s i  typique des  zones de  peuplement 
dans l ' e s t  du Canada depuis p lus  d'un s i s c l e .  En t r e  l e s  dgbuts de  l a  co lon i sa t ion  
du nord-est de  l f O n t a r i o  e t  l a  Deuxisme guer re  mondiale, l a  p lupa r t  des 
Ontarois  v iven t  en mi l i eu  r u r a l  e t  connaissent  donc un mode de  v i e  02 l e s  
t ravaux d e  l a  ferme a l t e r n e n t  avec ceux de  l a  f o r g t .  

Le choix de personnes 2 i.nterviewer s ' e s t  f a i t  2 p a r t i r  d 'un double 
c r i t s r e  de  s g l e c t i o n :  une r ep rgsen ta t ion  ggographique e t  une r ep rgsen ta t ion  
s e l o n  une g r i l l e  d ' a c t i v i t g s .  Ggographiquement, l e  t r a v a i l  s e  l i m i t e  2 une 
bande d e  t e r r e  d 'environ deux cen t  c inquante k i lomst res  longeant  l a  vo ie  
f e r r g e  e n t r e  Mattawa e t  Espanolai. Deux p6 le s  pr inc ipaux de  peuplement franco- 
phone a t t i r e n t  n o t r e  a t t e n t i o n :  un premier au tour  du l a c  Nip iss ing  e t  un 
second au tour  de Sudbury. Le fal i t  que l e s  Franco-ontariens dominent numg- 
riquement dans p l u s i e u r s  s e c t i o n s  d e  ces  deux rggions r ep rgsen te  un i n t g r e t  
p a r t i c u l i e r  pour nous puisqu'en ces  e n d r o i t s  s o n t  nges l e s  i n s t i t u t i o n s  franco- 
on ta r i ennes  l e s  p lus  f o r t e s .  

Le deuxisme c r i t s r e  de  r e p r g s e n t a t i v i t g  touche l a  g r i l l e  d 1 a c t i v i t 6 s .  
Les p r i n c i p a l e s  a c t i v i t g s  s e  regroupent en t r o i s  grandes ca tggor ies :  s o i t  
l e  domahe gconomique ( inc luan t  l l a g r i c u l t u r e ,  l ' i n d u s t r i e  f o r e s t i s r e ,  l ' i n d u s t r i e  
min i s r e ,  l e  commerce e t  l e  mouvement c o o p g r a t i f ) ,  l e  domaine s o c i a l  (englobant 
l e s  d ive r se s  p ro fe s s ions ,  l a  v i e  r e l i g i e u s e  e t  l a  v i e  c o m u n a u t a i r e ) ,  
l e  domaine p o l i t i q u e  (y compris l e s  p o l i t i c i e n s  et l e s  o rgan i sa t eu r s ) .  A 
p a r t i r  de c e s  t r o i s  s e c t e u r s ,  il e s t  p o s s i b l e  de dggager une image assez  
f i d s l e  de  l a  soc ig td  o n t a r o i s e  c l ' au t re fo is .  

Les informateurs  c h o i s i s  appar tena ien t  tous  au t ro i s i sme  Zge. Ce p a r t i  
p r i s  s ' e x p l i q u e  par  l ' i n t e n t i o n  du p r o j e t  de  r e t rouve r  des tgmoignages de 
pgriodes p lus  l o i n t a i n e s  . 

Ains i ,  des  c r i t s r e s  ggographiques e t  dgmographiques ont  d i e t 6  n o t r e  
o r i e n t a t i o n  dans l e  choix des informateurs .  Les entrevues obtenues proviennent 
donc de  personnes ayant  vgcu ou v ivan t  encore dans c e t t e  zone q u i  s lGtend 
de  Mattawa 2 Blind-River, s o i t  dans l e s  v i l l a g e s  e t  l e s  v i l l e s  oii nous 
avons r e c u e i l l i  des  tgmoignages de mineurs,  de  commer~ants ,  de quelques 
profess ionnels ,  s o i t  5 l a  campagne. 

Les o b i e c t i f s  s c i e n t i f i q u e s  de  l ' enqugte  

Les enquzteurs  ont  voulu poser c e r t a i n e s  quest ions sp6c i f iques  aux 
informateurs .  Sans o b j e c t i f s  g6n6raux9 un enqugteur r i s q u e  de  l a i s s e r  l e s  
entrevues dgggngrer en conversat ions dgcousues, en pa labres  inconsEquents. Des 
l e  dgpar t ,  l e  p r o j e t  a donc consciemment v i s g  5 p r i v i l g g i e r  un c e r t a i n  type  
d ' in format ion  e t  de  tgmoignage. 



On ne peut  a t t e n d r e  de  t6moignages oraux des donni5es p r g c i s e s ,  des  
d 6 t a i l s  inconnus, des  renseignements exac t s  s u r  des Gvgnements s ' s t a n t  d6roulgs 
quarante ,  c inquante ou so ixan te  ans pass&.  La mgmoire joue t r o p  de  t o u r  2 son 
mar t re ,  e l l e  n v e s t  pas  a s sez  f i a b l e  e t  rgar range  t r o p  s e s  souveni rs .  I1 ne 
sembla i t  donc pas que l a  va l eu r  des  tsmoignages d e v a i t  s e  s i t u e r  2 c e  niveau-12. 
C 'es t  au niveau des  rGcurrences,  des  modsles, cles a c t i v i t s s  "typiques" que s e  
t rouvera  l e  p r i n c i p a l  m6r i te  des  en t revues .  Exceptionnellement,  seulement,  des 
renseignements a p p a r a i t r o n t  q u i  appor te ront  du neuf ;  ou encore l e s  tgmoignages 
peuvent souvent me t t r e  l e  chercheur s u r  des p i s t e s  i n t g r e s s a n t e s  en fou rn i s san t  
des  noms, des  d a t e s ,  des  a s soc i a t ions  d V i d 6 e s .  Mais en  ggn6ra1, l a  mgmoire 
peut  s u r t o u t  s e r v i r  2 t6moigner de  l ' h i s t o i r e  d'une personne. Par  l e  b i a i s  
d 'un grand nombre d 'en t revues ,  il f a u t  chercher  2 t rouve r  l e s  gSn6ra l i s a t ions9  
l e s  p a t t e r n s .  A ins i ,  l e  choix des informateurs  d o i t  t e n t e r  de r e s t e r  a u s s i  
f i d s l e  2 l a  r 6 a l i t G  s o c i a l e  que poss ib l e ,  a u t a n t  au niveau de l a  d i s t r i b u t i o n  
ggographique qu'en termes de mgt ie rs  ou d 'occupat ions.  D 'au t re  p a r t ,  tous  
ne son t  pas en mesure de  p a r l e r  de nP impor t e  quoi .  A ins i ,  lVenquGteur  
cherchera 2 t rouver  l e s  domaines oi3 l e  tgmoignage pourra  Gtre  l e  p lus  r i c h e ,  
l e  p lus  cohgrent e t  l e  p lus  informg. 

Ce p r o j e t  d ' h i s t o i r e  o r a l e  s ' e s t  donc o r i e n t 6  de  manizre Zi rgpondre 2 
deux grands o b j e c t i f s :  i l s  c o n s t i t u e n t  en quelque s o r t e  l e s  axes ,  l e s  grandes 
p r60ccupa t ions~  l e s  champs p r i v i l 6 g i g s  d e  lvenqu$ te .  Dans un s e n s  trss ggngral ,  
il s ' a g i s s a i t  d ' e n r i c h i r  l a  documentation s u r  l ' h i s t o i r e  s o c i a l e  des  Ontarois  
du Moyen-Nord. Mais p lus  prgcisgment,  il s ' a g i s s a i t  d ' i n t e r r o g e r  l e s  informateurs  
au s u j e t  de deux grands thsmes q u i  c o n s t i t u e n t  en quelque s o r t e  l ' g p i n e  d o r s a l e  
du p r o j e t .  Premisrement, l e s  informateurs  s e ~ r a i e n t  i n v i t s s  2 commenter s u r  
l a  socigti5 2 l a q u e l l e  i l s  appar tena ien t  a f i n  de  l a  d s c r i r e  e t  de  p a r l e r  de  
lVi5conomie dont e l l e  v i v a i t .  I1 Gtait a u s s i  souha i t ab l e  de  l e s  amener 2 
p a r l e r  "des t ravaux e t  des  jours"  de  l e u r  v i e ,  cves t -2 -d i r e  de  l e u r  mi l i eu  
e t  de l e u r s  mgthodes de  t r a v a i l ,  des  groupes sociaux,  des  a c t i v i t 6 s  p o l i t i q u e s ,  
s o c i a l e s ,  r e l i g i e u s e s ,  pu is  2 d i s c u t e r  des  organismes e t  i n s t i t u t i o n s  q u ' i l s  
connurent,  Gventuellement d e  d g c r i r e  des  personnes, des a c t i v i t g s  ou des  
Bvgnements q u ' i l s  eu ren t  l ' occas ion  de  connar t re  p lus  intimement. Par  ce s  
tSmoignages, l e  chercheur pourra  pGn6trer indirectement  au coeur de  c e t t e  
sociGt6 d ' h i e r ,  d ' en  v o i r  l e s  mgcanismes, l e s  Eonctionnements, l a  r i c h e s s e ,  
l e s  a t t i t u d e s  e t  l e s  men ta l i t g s .  Des phgnomsnes a u s s i  impor tan ts  que l a  
ferme, l e  c h a n t i e r ,  l e  t r a v a i l ,  l a  p a r o i s s e ,  e t c .  deva ien t  Gtre  abordgs parce  
q u ' i l s  peuvent s e u l s  permet t re  de commencer l a  r e c o n s t i t u t i o n  h i s t o r i q u e  de  
ce  passg. 

Le deuxisme v o l e t ,  au niveau des o b j e c t i f s ,  v i s a i t  2 prendre con tac t  
avec l a  v i e  quot idienne d ' a u t r e f o i s .  Les f a i t , s  de l a  v i e  de  chaque jou r ,  l e s  
peines e t  l e s  granderus d'autrefois,constituaient justement un domaine 
p r i v i l g g i g  03 l a  m6moire pouvai t  @ t r e  l e  p lus  f i a b l e .  Aussi ,  chaque informateur  
p a r l e r a i t  de c e  q u ' i l  a directement  connu e t  personnellement vgcu. I1 s ' a g i r a i t  
de l V e x p 6 r i e n c e  personnel le  de  l v i n f o r m a t e u r ,  t ransmise par  l a  mgmoire, m@me 
sBlect i i re ,  du p r i n c i p a l  i n t g r e s s g .  Ce t t e  id6e  de  f a v o r i s e r  l e s  tgmoignages 
de l a  v i e  p r ivge  r e j o i g n a i t  en mGme temps l e  premier o b j e c t i f .  A i n s i ,  l e s  
deux axes au tour  desquels  d e v a i t  s e  dgvelopper l l e n q u @ t e  s e  complgtaient .  La 
v i e  quot idienne devenai t  une v o i e  d laccSs  2 l ' h i s t o i r e  s o c i a l e ,  2 l ' h i s t o i r e  
des  gens o r d i n a i r e s ,  des  masses p l u t 8 t  que des  idges ,  du c o l l e c t i f  p l u t 6 t  que 
de  llhZroYque ou de l v u n i q u e .  



La m6moire tend, aprss de nombreuses dkennies, B exag6rer les diff6rencesY 
2 mettre en valeur le pittoresque et le cocasse, B accentuer les dgtails qui ne 
mgritent peut-Stre pas tant d'attention. Mais c'est le travail de l'historien 
de mettre de l'ordre dans ces documents et de faire le mgnage qui svimpose. 

Une mgthode approprige 5 l'objectif 

La difficult6 qui entravait les objectifs proposgs, c'6tait d'obtenir 
que les informateurs en viennent 2 dire ce qu'ils savaient, 2 exprimer ce 
qu'ils n'avaient pas l'habitude de dire et mgme de fournir des renseignements 
qui gisaient plus ou moins en-dessous de leur conscience. Pour atteindre la 
r6alit6 vscue de la soci6t6 d'autrefois, il fallait parvenir 5 faire parler 
des tgmoins peu habituss 5 parler et 2 dgcrire des r6alit6s sociales. Pourtant, 
il 6tait impsrieux de favoriser la dimension collective, de trouver les 
6IGments "typiquesl' de cette soci.6t6, d'identifier les r6currences, les 
modSles, les patterns. 

La m6moire n'est pas une enregistreuse fidSle de tout ce qu'a v6cu 
lvinformateur. Elle m&le souvent les faits, surtout les plus anciens, 
confond des 6vGnements sgpargs de plusieurs annses, et ne slembe^te pas beaucoup 
de la chronologie. La mgmoire n'est pas capable de conserver longtemps une 
pr6kision dans les dgtails 6t darls la chronologie. Ce qui n'implique pas 
qu'elle ne puisse pas fournir des associations d1id6es, d'6vGnements, de 
personnes dont l'historien profitera. Elle apporte des "pistes 5 suivre", 
mais elles exigent la vgrification et l'historien aurait tort de s'y fier 
sans r6serve. Par contre, l'informateur possSde de nombreux renseignements 
qu'il n'a pas parfaitement conscience de possgder et ce qui intsressera au 
plus haut point l'historien pourra paraztre sans int6rSt 2 l'informatcur 
qui n'en dira rien B moins d'y gtre invit6 par l'enquzteur. Le r81e de 
l'enqusteur est donc trSs dglicat: il doit faciliter la m6moire de son 
informateur, la stimuler. La fac,on de questionner affecte directement les 
rgsultats que l'enqugteur peut esp6rer obtenir. I1 ne doit pas brusquer, 
mais intervenir discrstement et rarement. 

Pour tout dire, il fa1lai.t opter pour une mgthode d'enquEte semi- 
directive. La seule dgfinition, bien vague i1 faut l'avouer, qui rgponde 
2 cette intention, cv6tait de la situer 2 mi-chemin entre la libert6 complste 
de lvfnformateur, laiss6 2 l'abandon et oblig6 de suivre les sentiers 
imprgvisibles de sa mgmoire, et llenquGte formelle avec questions-r6ponses, 
formule rigide qui ne pouvait pas donner de bons rgsultats. Lvenqu&teur 
avait en t&te un questionnaire dGtaillE, pr6par6 en rapport avec le projet, 
et il devait 2 l'occasion tenter discrstement de ramener l'informateur sur 
des sentiers plus intgressants, mais respecter en mEme temps les associations 
libres d'idges, d16v6nements et de personnes. 

La prochaine section explique les gtapes du d6roulement de 
lvenquGte. 



Actuellement,  1 ' I n s t i t u t  procsde,  - avec une l e n t e u r  extrcme il f a u t  
b i e n  l ' avoue r ,  - 2 l a  t r a n s c r i p t i o n  des  bandes sonores  e n r e g i s t r g e s  l o r s  de  
l V 6 t G  1979. Les g tapes  que nous dgcr i rons  o n t  t r a i . t  2 l a  c o l l e c t e  des  en t revues .  

Come il s ' a g i s s a i t  de coordonner l e  t r a v a i l  de c inq  enquzteurs ,  
un p l an  de  t r a v a i l  d g t a i l l g  a v a i t  6 t 6  prgparg,  c e  q u i  a  S t 6  t r S s  avantageux. 
On ne  d i r a  jamais t r o p  l ' impor tance  de p l a n i f i e r  avec s o i n  e t  en d s t a i l  l e  
t r a v a i l .  De nombreux contretemps surv iennent  meme avec une p l a n i f i c a t i o n  
dEta i l lGe  e t  il vaut  mieux r g d u i r e  ceux-ci au minimum. Cinq S t apes ,  p lus  
ou moins c o n s ~ c u t i v e s ,  ava i en t  Gt6 prgvues.  

La l i s t e  d ' in formateurs  

Avant mcme que l e s  enqueteurs  n e  cornencent l e  t r a v a i l  de l a  c u e i l l e t t e ,  
il e s t  important de  c o n s t i t u e r  une l i s t e  commune de  personnes s u s c e p t i b l e s  de  
f o u r n i r  des  en t revues .  S i  chaque enqueteur  d e v a i t  p rendre  lui-mcme ses 
con tac t s ,  l e  meme t r a v a i l  p r g p a r a t o i r e  s e r a i t  rgpgt6 p l u s i e u r s  f o i s .  

C e s l i s t e s  s o n t  r e p r g s e n t a t i v e s  d e  l a  popula t ion  francophone de  l a  
rGgion. En d re s san t  des l is tes  d ' in formateurs  p o s s i b l e s ,  il f a l l a i t  t e n t e r  
d ' o b t e n i r  des personnes a u s s i  "typiques",  a u s s i  r e p r g s e n t a t i v e s  que p o s s i b l e  
des h a b i t a n t s  de  c e  t e r r i t o i r e .  La r e p r 6 s e n t a t i o n  d e v a i t  d 'une p a r t  S t r e  
gsographique, de s o r t e  que tous les v i l l a g e s  e t  t ous  l e s  c o i n s  de  l a  r s g i o n  
s o i e n t  b i e n  r ep r6sen tgs ,  e t  d ' a u t r e  p a r t  t e n i r  compte des  a c t i v i t g s  Gconomiques 
e t  s o c i a l e s  exercses  pa r  les informateurs .  D e  nombreuses personnes a p t e s  5 
nous f o u r n i r  des  noms f u r e n t  consul t6es .  I1 a  f a l l u  6 c r i r e  ou tglgphoner  aux 
d i r e c t e u r s  de  tous  les foye r s  de  personnes ZgGes, aux t r a v a i l l e u r s  soc iaux ,  
aux cur& de  pa ro i s se s  e t  s u r t o u t  p r i v i l s g i e r  les c o n t a c t s  avec les nombreux 
"clubs de l ' z g e  d ' o r " ,  pa rce  q u ' i l s  regroupen-t les personnes du t r o i s i s m e  Zge 
dans chaque l o c a l i t s .  Tout au cours  du t r a v a i l ,  les enquzteurs  o n t  frGquent6 
assidGment l e s  c lubs  d 'zge  d ' o r  e t  l e s  f o y e r s .  

Lors de  ce s  premiers c o n t a c t s ,  une l i s t e  de p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  de  
noms f u t  G tab l i e  grzce  2 l a  c o l l a b o r a t i o n  des  gens a c t i f s  dans l e s  d i v e r s  
organismes ou i n s t i t u t i o n s  nomrngs p lu s  h a u t .  Evidemment, t o u t e s  ce s  personnes 
f i g u r a n t  s u r  les l is tes  n ' on t  pas accept6  ou pu donner une en t revue .  Ce r t a in s  
r e f u s e r o n t  simplement, d ' a u t r e s  s e r o n t  en vacances,  d ' a u t r e s  auront  dZmGnag6, 
d ' a u t r e s  e n f i n  s e r o n t  malades. Mais c ' e s t  e s sen t i e l l emen t  2 p a r t i r  de  ce s  
premiers noms que l e s  enqus tes  puren t  procgder .  Au cours  de  l V e n q u S t e ,  les 
informateurs  sugggreront  d ' a u t r e s  noms q u i  v iendront  g r o s s i r  l a  l i s t e  i n i t i a l e .  

En mgme temps que se f a i s a i e n t  c e s  c o n t a c t s  p rg l imina i r e s ,  les 
premiers t r a v a i l l e u r s  du p r o j e t  p rgpa ra i en t  l e  m a t 6 r i e l  ngces sa i r e .  Ce 
ma t6 r i e l  a p p a r t e n a i t  5 deux ca tggo r i e s :  physique e t  l o g i c i e l .  



Quant au matGrie1 physique, il se composait des rubans magnstiques, 
achetss grzce aux fonds de la SociGt6 d'histoire multiculturelle de lTOntario, 
et d'enregistreuses munies de mil~rophones de qualitG. Come nous avions 
d6cid5 de tout enregistrer sur dies bobines (de 7 pouces), il fallait trouver 
des enregistreuses. Deux furent fournies par 1'Universitg Laurentienne et 
1'~cole secondaire Macdonald-Cartier en a gGnGreusement prGtG quatre autres 
pour l'st6. Tous les enqugteurs requrent un cours pour leur montrer comment 
entretenir et nettoyer leur Gquipement d'enregistrement, comment manier cet 
Gquipement, et cormnent faire les enregistrements. D'ailleurs, les enqugteurs 
ont tous requ, pendant les deux premisres semaines, un entraznement gsngral 
qui comprenait, entre autres choses, des aspects techniques touchant le 
maeGrie1. 

Ce qui a exig6 plus de prsparation encore, toutefois, c'stait la 
prGparation du matsriel logiciel. Nous avons en fait utiliss cinq fiches 
diffi5rentes qui devaient permettre de contrsler et de se retrouver. Dans 
la prsparation de ces fiches, nous avons utiliss et "plaigiG1' des exemples 
fournis d'une part par la SociGtG d'histoire multiculturelle de llOntario, 
et d'autre part par l'excellent programme d'histoire orale de la Colombie- 
britannique. Le guide de cet organisme, rGdig6 par William Langlois, nous 
a st6 d'un grand secours. D'autre part, la SociGt6 d'histoire multiculturelle 
de llOntario exigeait la signature d'un contrat de chaque informateur 
autorisant la consultation des bobines par d'autres chercheurs. 

Voici les cinq documents mis au point. La premisre fiche est celle 
de la prG-enqucte. Avant de faire une entrevue, chaque enquzteur rencontrait 
lvinformateur pour discuter avec lui, pour lui expliquer le but de lienquGte, 
pour explorer les divers domaines sur lesquels pourrait porter l'entrevue. 
Cette visite prsliminaire jouait aussi un r61e d'apprivoisement. Des experts 
avaient prsvenu les enqugteurs contre le danger d'effrayer un informateur 
en se prssentant chez lui avec de lqGquipement et en le bousculant. A la 
suite de cette visite prGliminaire, l'enqugteur devait remplir cette premisre 
fiche contenant des renseignements biographiques et des indications sur les 
domaines 2 explorer. Cette fiche devait permettre 2 l'enquzteur de prGparer 
l'entrevue. 

I1 y a on deuxisme lieu, la fiche d'informateur. Elle contient des 
donnses biographiques prGcises sur chaque personne qui a don6 une entrevue: 
noms, dates, langues et religion., lieux oii il a habitG, occupations, et une 
brsve liste des sujets abordGs lors de son entrevue. En compl6mentY il 
existe aussi une fiche d'entrevue pour chaque entrevue accordge: ce document 
contient un numGro de sGrie qui permet au chercheur de retrouver l'entrevue, 
le nom de l'informateur, le nom de l'enqueteur, la date de l'entrevue. Cette 
fiche contient finalement un rssumg d'une dizaine de lignes du contenu de 
l'entrevue. En attendant la transcription intsgrale des bobines, c'est un 
outil trSs prGcieux pour dgcouvrir ce que contiennent les entrevues. 

Le quatrisme document est le contrat que chaque informateur signait 
et dans lequel il autorisait les chercheurs 2 Gcouter son entrevue, soit 
sans aucune rsserve, soit avec lies restrictions. A une ou deux exceptions 
prss, les informateurs ont autoriss llInstitut 2 laisser Gcouter les entrevues 
sans rgserve aucune. DSs que nous les assurions que le gouvernement n'avait 
rien 2 voir avec ce projet, ils signaient sans la moindre hgsitation. 



Enfin,  une d e r n i s r e  f i c h e  e s t  1 ' 6va lua t ion  de  l ' e n t r e v u e ,  remplie  par  
l ' enqugteur  lui-mgme. Ce document d e v a i t  l u i  permet t re  d16valuer  s a  
technique, l a  q u a l i t 6  de l v e n r e g i s t r e m e n t ,  s a  r 6 u s s i t e ,  l u i  f o u r n i r  un moment 
de rg f l ex ion .  C P e s t  une 6 t ape  d ' ana lyse  n s c e s s a i r e ,  au p lan  psychologique, 
pour que l l enqu&teur  s o i t  cont inuel lement  consc ien t  de  son rB le  dans l ' e n t r e v u e  
e t  s a  p a r t  dans l e  succ'es ou l a  mgdiocri t6  du r 6 s u l t a t .  

Ces cinq documents permettent  maintenaint de  s e  r e t rouve r  sans  pe ine  
parmi l e s  entrevues r e c u e i l l i e s .  En p lus ,  il e x i s t e  f inalement  des  c a h i e r s  
de bord, s o r t e  de vade-mecum des enqugteurs q u i  cons igna ien t  dans ces  c a h i e r s  
l e u r s  dSmarches, l e u r s  dgplacements, l e s  noms ou s u j e t s  qu'on l e u r  p roposa i t ;  
e n f i n ,  durant  l e s  en t revues ,  i l s  t e n a i e n t  sans  d i s t r a i r e  l e s  in formateurs ,  
une s o r t e  de  r6sum6 de l ' e n t r e v u e  2 mesure q u ' e l l e  p r o g r e s s a i t .  On y t rouve 
donc en p r inc ipe  un r6sum6 d 6 t a i l l 6  de  l ' en t r evue .  I c i  encore,  l a  q u a l i t 6  
du rEsum6 t i e n t  2 l a  q u a l i t 6  de l v e n q u & t e .  Ce q u i  nous amsne 2 l a  ques t ion  
de l a  pr6para t ion  de l v e n q u e t e u r .  

Durant deux semaines, l e s  c inq enqugteurs on t  s u b i  une p6riode de  
formation pour l e s  pr6parer  2 r 6 a l i s e r  des enquetes .  Ce r t a ins  expe r t s  
son t  venus l e u r  expl iquer  l e s  techniques d e  l ' e n t r e v u e ,  d ' a u t r e s  s o n t  venus 
l e u r  p a r l e r  de  l a  psychologie des  personnes SgGes, des t echn ic i ens  s o n t  
venus expl iquer  l e  maniement des  en reg i s t r euses  e t  l e s  s o i n s  2 appor te r  2 
116quipement. Durant ces  deux semaines, l e s  enqueteurs  on t  doric entendu 
des confGrences, e t  i l s  ont  a u s s i  eu l ' occas ion  de  Zai re  l e u r  premiers 
e s s a i s  d 'en t revue .  AprSs chaque expgrience, une ana lyse  des r 6 s u l t a t s  
s u i v a i t .  De l a  s o r t e ,  nous voul ions que l e s  enqugteurs s o i e n t  b i en  prGpar6s 
2 rGa l i s e r  l e  en t revues .  Durant c e t t e  semaine, les informateurs  deva ien t  
s e  f a m i l i a r i s e r  avec l e s  techniques d'enqugte,  avec c e  q u 1 6 t a i t  l ' h i s t o i r e  
o r a l e ,  e t  avec l e s  o b j e c t i f s  du t r a v a i l  q u ' i l s  deva ien t  r 6 a l i s e r .  

On ne r6p6tera  jamais t r o p  que l a  q u a l i t 6  dvune  en t revue  d6pend dans 
une trss l a r g e  mesure de  l a  q u a l i t 6  de  l l enquS teu r .  I1 ne s u f f i t  pas de  
p a r t i r ' u n e  machine 2 e n r e g i s t r e r  e t  de l a i s s e r  p a r l e r  l e s  in formateurs .  
C ' e s t  2 l v e n q u & t e u r  que r e v i e n t  l a  tSche d e  prgparer  l e  t e r r a i n ,  de  m e t t r e  
l v i n f o r m a t e u r  2 son a i s e ,  de l u i  sugggrer des  p i s t e s ,  de l e  quest ionner  
sans  l ' i n t i m i d e r .  A ins i ,  l a  formation des enqugteurs e s t  une g tape  e s s e n t i e l l e  
dont aucun p r o j e t  d ' h i s t o i r e  o r a l e  ne d e v r a i t  s e  pas se r .  Deux semaines y ont  
St6 consacr6es,  e t  peut-Stre  a u r a i t - i l  f a l l u  y consacrer  encore p lus  d e  
temps. 

Pr6para t ion  technique,  prgpara t ion  psychologique, connaissance des 
f i c h e s .  L'enquEteur d e v a i t  pouvoir fonc t ionner  2 l v i n t 6 r i e u r  du p r o j e t  e t  
r 6 u s s i r  2. b i e n  r 6 a l i s e r  s e s  en t revues .  C ' e s t  en forgeant  quvon devien t  
forgeron,  personne ne  l e  c o n t e s t e r a ,  mais il f a u t  apprendre c e  mgt ie r  auprss  
des  p r a t i c i e n s .  Comme il e x i s t e  des expe r t s ,  il f a u t  s a v o i r  l e s  u t i l i s e r  
pour q u ' i l s  prodiguent l e u r  e x p e r t i s e ,  l e u r  sagesse ,  l e u r  s a v o i r  acquis  
dans l e  f eu  de l v a c t i o n .  



La pr6paration et l'emploi du questionnaire 

Pour sugggrer aux enqueteurs des pistes d'exploration et aussi pour 
donner 2 l'ensemble du projet une orientation conforme aux objectifs, nous 
avons d6velopp6 un questionnaire d6taillG avec lequel les enqueteurs 
devaient se familiariser. D'autres projets d'histoire orale ont dGvelopp6 
leur propre questionnaire, chacun selon les pr6occupations qui l'animaient. 
Ainsi, la Soci6t6 d'histoire multiculturelle de llOntario possSde son 
questionnaire (5) ,  de meme que le projet de la Colombie-britannique (6). 
Ce qui nous a surtout servi d'exemple, au fait, crest le questionnaire 
d6taillG que Roland Mousnier et ses gtudiants ont dgveloppg en France pour 
116tude des soulSvements populaires au XVIIe siScle: cet instrument nous 
semblait r6pondre aux memes soucis que notre projet. Comment impliquer des 
personnes diffgrentes, travaillant s6par6mentY 5 distance, dans un grand 
projet commun? I1 avait surtout le mGrite, nous semblait-il, de retourner 
chaque question de tous les c6tSs pour en sugg6rer d'autres, de rester 
ouvert sur le nouveau, mais en mGme temps de diriger les efforts, de les 
concerter vers certains grands objectifs. 

Ainsi, le questionnaire a jou6 dans cette enquzte un r8le-cl6. I1 
ne devait jamais accompagner l1enquGteur afin de ne pas intimider ou mettre 
5 la gene l'informateur qui aurait pu avoir le sentiment de subir un 
interrogatoire. I1 ne fallait pas empccher l'informateur de dire ce que 
lui trouvait important, mais l'enqucteur devait, lui, bien connaltre le 
questionnaire, s'en servir dans la prgparation de ses entrevues, et l'avoir 
continuellement en tGte (et non entre les mains) lors de l'entrevue. I1 
n'est pas possible de reproduire ici le dGtail de ce questionnaire, mais 
il suffira d'en donner les grandes lignes. 

Le questionnaire visait 2 rgpondre aux objectifs du projet: histoire 
sociale/vie quotidienne. On verra donc que ces prgoccupations transpirent. 
Pour chaque sous-titre, nous avions Slabor6 un ensemble trSs dGtaill6 de 
sous-questions, et des subdivisions continuaient ce processus 5 l'infini. 
Le questionnaire gtait ouvert et il devait s'adapter 5 chaque informateur. 
Chaque informateur ne pouvait pas parler de tout, et c16tait le jugement 
de llenqu@teur qui Gtablissait lles parties du questionnaire les plus 
pertinentes 2 tel ou tel informateur. 

Voici donc les grandes li,gnes du questionnaire: 

I - INTRODUCTION: 1) la biographie 
2) la famille 
3) les occupations 
4) le milieu 
5) les lieux d'habitation 

I1 - LA COLONISATION: les fondateurs, le dgfrichement, les ressources, 
le transport, l'isolement, les activitGs sociales, 
religieuses, politiques, gconomiques. 



1) L'AGRICULTURE: l ' exp lo i ta t ion  de l a  ferme, l l o u t i l l a g e  de l a  ferme, 
l e s  travaux de l a  ferme, l e s  a t t i t u t e s  vis-2-vis 
l a  t e r r e  

2) L ' INDUSTRIE FORESTI~RE : l a  v ie  dans l e s  chantiers , 1 ' out i l lage 
e t  l e s  techniques, l e s  s c i e r i e s ,  l e  commerce 
du bois 

3) LES MINES: l e  t r a v a i l  dans l e s  mines, l a  description des 
mines, l e s  fonderies, l e s  syndicats, l e s  conditions 
de t r ava i l  

4) LE COMMERCE: l e s  marchands, l e s  marchands sp6cialisGs , l e  
transport e t  l e s  communications, l e s  finances, 
l e  mouvement coopSratif, l e s  professions/m6tiers/ 
entreprises 

IV - LA VIE SOCIALE 

1) LA S O C I ~ T ~  D ' AUTREFOIS : l e s  "gens importants", l e s  organisations , 
l e s  a c t i v i t s s ,  l e s  crimes, l e s  a t t i tudes  vis-2-vis 
l a  jeunesse e t  l a  v i e i l l e s se ,  l a  famille,  lvenfance 

2) LES CYCLES DE LA VIE: l e s  grands moments de l a  v ie ,  l e s  i n s t i t u t i ons ,  
l e s  appartenances, l a  v ie  re l igieuses ,  l a  naissancel 
baptGme, l1enfance/premi5re communion, l e  mariage, 
l a  mort, l e s  supers t i t ions  e t  croyances populaires 

3) L~~DUCATION: 116cole,  l e s  professeurs , l a  frgquentation sco la i re ,  

4) LA FAMILLE: l e  mariage, l e s  enfants,  l e s  rGles, l a  discipl ine,  
l a  pratique re l igieuse,  l e s  grands-parents, - 

l 'adolescence, l e s  jeux, l e  t r a v a i l ,  116ducation 
sexuelle 

V - LA VIE POLITIQUE 

1) LES MOEURS : l e s  Slections,  l e s  pratiques 6lectorales ,  l e s  
organisateurs, l e  financement, l e s  candidats 

2) LE PERSONNEL POLITIQUE: l e s  po l i t i c iens ,  lvopinion 



En attendant la transcription complste des bandes recueillies, il est 
t6m6raire de tirer trop de conclusions. A prGsent, il n'est possible que de 
faire le bilan de la cueillette. 

Les informateurs qui se sont pret6s 2 nos entrevues sont au nombre 
d'environ 225. 11s proviennent de presque toutes les r6gions du Moyen-Nord 
et nous semblent bien reprGsenter le milieu. Un nombre aussi grand de 
tgmoignages dans une r6gion qui ne comptait pas cent milles Ontarois nous 
donne l'assurance que nous avons 15 un 6chantillon considgrable et donc une 
documentation trss riche. Les r6sum6s d'entrevues que nous poss6dons d6j2 
nous permettent d1esp6rer tirer un grand parti de ces tgmoignages. Au 
total, nous avons r6alis6 enviroil 400 heures dventrevues. 

Ce mat6riel est numGrot6, class6, et peut donc Gtre retrouv6 relativement 
facilement. Mais en attendant dl? poss6der une deuxizme copie des bobines, 
nous ne les utilisons qu'avec le plus grand soin afin de ne pas effacer, par 
erreur ou inadvertance, l'unique copie que nous avons en notre possession. A 
la fin du projet, nous avons don12 dress6 un bilan qui comprend le nom de tous 
les informateurs, avec le nom des endroits oC ils ont v6cu. DSs maintenant, 
on peut constater que paradoxalement, les r6gions les plus 6loign6es de 
Sudbury sont les mieux repr6sentGes. En voulant commencer par les zones les 
plus 6loign6es pour se rapprocher progressivement de la base drop6ration S 
Sudbury, et come le travail d'enqucte finit toujours par prendre plus de 
temps que prgvu, il s'est av6r6 qu'5 la fin de la p6riode d'enquzte, les 
r6gions les plus 6loign6es avaient 6t6 bien couvertes, alors que les environs 
imm6diats de Sudbury 116taient moins. 

Oserons-nous dss maintenant avancer quelgues conclusions pr6liminairesY 
ce qu'un examen partiel de la documentation n'autorise qu'avec prudence? 
Les t6moignages recueillis semblent confirmer amplement l'image r6pandue de 
cette population. Le questionnaire a pu, naturellement, biaiser les r6sultats 
en orientant les t6moins dans une certaine direction, mais il y a une trop grande 
concordance des tGmoignages, des patterns trop nets pour douter de l'image 
d'une soci6t6 agro-forestisre dominant les milieux franco-ontariens du Moyen- 
Nord. Avec une monotonie ahurissante, les t6moins viennent r6p6terY 2 
quelques variantes prss, leur naissance sur les fermes, leur travail 6pisodique 
dans les chantiers dSs l'adolescence, puis leur propre engagement dans un 
r6gime agro-forestier qui les amenait S s'occuper 2 la fois de la ferme et de 
la forgt. LV6vacuation des terres ne se produit vgritablement qu'aprss la 
DeuxiSme guerre mondiale quand commence 116migration des milieux ruraux 
vers les centres urbains et mGme vers l1ext6rieur de la r6gion. 

Ainsi, les t6moignages pourront sans doute, aprSs un dEpouillement plus 
syst6matique9 confirmer le type de soci6t6 et d16conomie qui existaient dans les 
milieux ou vivaient les Ontarois. Au point de vue de la vie quotidienne, les 
t6moignages svavSrent d'un grand int6rZt. 

Au niveau pratique, cette premiSre enqucte a 6t6 trSs utile. Elle a 
surtout enseign6 que le degr6 de r6ussite d6pend de la qualit6 et de la 
prgparation des enqucteurs. 



Conclusion 

I1 y a certaines leqons 2 tirer d'une bonne entrevue. I1 est impgratif 
que lVenqu&teur gtablisse un lien de confiance avec son informateur. 
L1honn&tet6 doit prgvaloir quant au pourquoi de lvenquZte et 2 l'utilisation 
future de l'enregistrement. Lvinformateur d0i.t comprendre que son bagage de 
connaissances servira aux gventuels chercheurs. La prudence dsconseille de 
lancer des enqugteurs, enregistreuses en main,, 2 la recherche dventrevues. 
Une initiation complste 2 la technique d'entrevue est alors de mise. Un 
microphone omnidirectionnel et un magngtophone 2 vitesse rgglable enregistreront 
clairement les voix. Enfin, des enqueteurs larges d'esprit et prsts 2 
travailler des horaires irrsguliers compteront pour beaucoup dans la rgussite 
d 'un projet semblable. 

En attendant la fin de la transcription des entrevues et une gtude 
approfondie du contenu des bobines, trois conclusions temporaires sont 
possibles. La pauvretg et le surpeuplement constituaient l'agent rgpulsif 
tandis que la possibilitg d'etre proprigtaire foncier et le goGt de l'aventure 
attiraient les colons. I1 y eut deux grandes vagues de colonisation franqaise 
en provenance de deux p6les diffgrents. A la fin du siscle dernier et au 
d6but du vingtisme siscle, le gros des immigrants provenait surtout de 
l'est ontarien et de l'ouest qu6bscois. Les francophones de la vallge de 
l'Outaouais, recherchant des terres, arrivaient en grand nombre. Durant et 
aprss la psriode de l'entre-guerres, le mouvement migratoire se faisait 
aussi 2 partir du Nord-Ouest qusbgcois. L'agriculture comptait pour moins 
daris ce dernier mouvement. 

La troisisme conclusion touche la vie quotidienne des Ontarois. 
Lvagriculture regroupait l'immense majorit6 des travailleurs ontarois au 
dgbut du siscle. Cependant elle gtait peu suffisante par rapport au nombre 
6levG d'enfants et le travail saisonnier s'imposait: la coupe du bois dans 
les chantiers l'hiver, la ferme lV6t6. Rares sont les colons francophones 
qui ont Gchappg 2 cette rsgle. Les observations faites par certains 
historiens qu6bgcois quant 2 l'existence dvun rggime de travail agro-forestier, 
svappliquerait Ggalement 2 notre rggion. 

Cela gtant dit, plus de conclusions seront possibles une fois que 
la transcription des entrevues sera achevge. Les chercheurs locaux et 
dvailleurs auront un fond d'archives riche en informations. Dvautres 
enqustes semblables, auprss des francophones ailleurs en province, sont 
souhaitables et augmenteraient la documentation pouvant servir 2 faire l'histoire 
de la communaut6 ontaroise. 
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