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préoccupations du personnel enseignant. C'est en ce sens qu' il y a extériorisation de la 

situation scolaire des non-autochtones. 

D'autre part, cela se manifeste par le fait que les choix de contenu du personnel 

enseignant sont présentés comme étant personnels, en dehors d'une structure d'évaluation 

des nonnes et des valeurs - soit en dehors de la structure du colonialisme dans ce cas-ci, 

c'est-à-dire que les choix sont conçus comme des choix personnels. Ainsi, les sujets 

flotteraient autour de nous de manière aléatoire et la personne choisirait selon des 

préférences personnelles ses intérêts parmi ceux-ci. Or, si le personnel enseignant a peu 

de connaissances du colonialisme et a grandi dans un système scolaire qui a effacé les 

Autochtones (Calderon, 2014; Dufour, 2013), il est peu probable qu' ils aient développé 

un intérêt à aborder ce sujet. Ces choix sont traversés par le colonialisme. À ce sujet, Côté 

(2021a) parle, d'après le travail de Tupper (2014), de la présence d'une épistémologie de 

l' ignorance. Ainsi, je partage l' analyse de Côté qui afflrme que « [c]ette méconnaissance 

s'explique en grande partie par les silences dans le parcours scolaire » (Côté, 2021a, 

p. 93). De plus, cette conception personnelle des pratiques n'est pas étrangère à l'absence 

de compréhension systémique des rapports sociaux inégalitaires identiflée par d'autres 

(Collins et Borri-Anadon, 2021) et entrave la reconnaissance des processus d'exclusion 

nécessaire au développement d'une approche inclusive (Goyer et Borri-Anadon, 2019). 

D'ailleurs, la perspective néolibérale de la diversité (Potvin, 2018), qui hiérarchise les 

savoirs alors que les contenus ayant trait à des groupes minoritaires sont négligés au proflt 

d'autres contenus jugés plus importants, contribue à l'effacement des épistémologies 

autochtones. 
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Côté (2021a), qui s'intéresse à l' intégration des perspectives autochtones dans la 

pratique enseignante, obligatoire en Colombie-Britannique, souligne qu'un des défis de 

cette intégration réside dans la« méconnaissance de l'histoire des peuples autochtones et 

des enjeux contemporains auxquels ils font face» (Coté, 2021a, p.92). Les lacunes 

relatives à la prise en compte du pluralisme dans la formation initiale en enseignement 

sont bien documentées (Larochelle-Audet, et al., 2021) et l'apport de Côté est de situer 

cette situation d'ignorance au sein du colonialisme de peuplement. Cette non

problématisation des enjeux relatifs aux rapports entre Autochtones et non-autochtones se 

comprend notamment par l'impérialisme cognitif, tel que décrit par Battiste (2013). Celle

ci explique que « [w]hen Indigenous knowledge is omitted or ignored in the schools, and 

a Eurocentric foundation is advanced to the exclusion of other knowledges and languages, 

these are conditions that define an experience of cognitive imperialism » (p. 26). Bref, 

dans le contexte de colonialisme de peuplement, il n'est pas dans l'intérêt des colons de 

valoriser les perspectives autochtones; l'extériorisation dans leur pratique est donc le 

résultat du colonialisme de peuplement et de l' impérialisme cognitif (Battiste, 2013). 

5.2.3. Par leur posture: le rôle de non-personne 

Parmi les rôles qui sont joués dans les interactions, Goffman décrit celui des « non

personnes» qui sont définies comme absentes du déroulement de l'interaction, soit des 

«persons who are sometimes treated in their presence as if they were not there » (1959, 

p. 152). Cela peut renvoyer au rôle de l' enseignant 'e remplaçant'e, évoqué 'e plus haut, 

qui n'est pas considéré ' e par les élèves qui agissent comme s'il· elle n'était pas là. Goffman 
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donne plusieurs exemples de non-personne comme un ·e domestique, un·e chauffeur·euse 

de taxi ou les enfants en très bas âge. L'association entre ce rôle et l'absence des 

Autochtones du curriculum est évidente. En effet, plusieurs groupes sociaux remplissent 

le rôle de non-personne dans l'histoire. On trouve cette idée pour décrire la non-présence 

noire dans l'histoire nationale, par exemple. À ce sujet, Dorais reprend un concept de 

Robyn Maynard et parle de « non-sujet national» (2020, p. 138). 

Toutefois, Goffman demande de porter attention aux personnes qui prennent ce 

rôle volontairement et qui pourraient l'utiliser comme défense. Se sortir de la situation 

devient, dans ces conditions, une technique pour maitriser l'impression et, dans ce 

contexte, le rôle de non-personne semble correspondre à l' interprétation neutre du 

personnel enseignant. De cette manière, la mise en scène de la neutralité donne 

l' impression que le personnel enseignant épouse la représentation d'une non-personne 

dans la situation. Dans cette section, ce n'est pas l'effacement des Autochtones dont il est 

question, mais plutôt de l' effacement des colons de la situation. Ainsi, et troisièmement, 

l' effacement se manifeste à l' école des colons par l' extériorisation des non-autochtones 

des rapports entre Autochtones et non-autochtones. 

L' analyse des résultats permet de dire que les diverses manières dont le personnel 

enseignant présente son rôle produisent l' impression que celui-ci doit être joué en toute 

neutralité. Dans ce contexte, ce ne sont pas les Autochtones qui sont à l' extérieur de la 

situation scolaire des non-autochtones, mais plutôt le personnel enseignant - voire l' école 

- qui est extérieur aux rapports sociaux inégalitaires. En effet, une posture neutre permet 

de se placer à l' extérieur en ce sens où, lorsque je ne prends pas position, je ne veux pas 
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« faire partie », je ne veux pas être à l'intérieur d'une position. Bref, la neutralité 

représente une manière d'effacer sa position en tant que colon dans la situation coloniale. 

5.3. Les colons dans la situation coloniale 

Les études à propos de la décolonisation de l' éducation soulignent comment les 

colons défmissent la situation d'une manière qui tend à maintenir le colonialisme de 

peuplement. Par exemple, Tuck et Yang (2012) ont identifié des manières dont les colons 

se représentent comme innocent 'e's vis-à-vis du colonialisme que tou·te ·s deux nomment 

«settler moves to innocence ». Ces déplacements vers l' innocence désignent «those 

strategies or positionings that attempt to relieve the seuler of feelings of guilt or 

responsibility without giving up land or power or privilege, without having to change 

much at al! » (p. 10). Dans le même ordre d' idées, Korteweg et Fiddler, qui s'intéressent 

à la formation en enseignement de non-autochtones, décrivent une série de sticky points 

défmis comme: 

« these shifting points as similar to den Heyer 's (2009) sticky points, those 
difficult moments or uncomfortable points of contention that emerge or stick 
out when divergent narratives or values clash, resulting in a cultural interface 
of complexities (Nakata, 2011) when complacent White seuler normativity is 
unsettled (Regan, 2010), interrupted, or exposed» (2018, p. 261) 

Ces sticky points apparaissent dans leur recherche lorsque l' idée que les enseignant 'e 's en 

formation se font de l'enseignement en tant que colons - donc de leur identité - entre en 

conflit avec les responsabilités qu'il' elle ' s pensent avoir envers les Premiers Peuples. Ce 

conflit, qui survient au moment de se prendre position par rapport à la situation, révèle 
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dans quelle mesure il · elle ' s sont prêt· e · s à s'engager vers la réconciliation et la 

décolonisation. 

L'un des cinq sticky points identifiés par Korteweg et Fiddler fait particulièrement 

écho à ce que j ' ai relevé dans le discours des personnes rencontrées et prend la forme 

d'une question: « Why do we have ta take this course when Indigenous education really 

has nothing ta do with me (as a Euro-White settler-Canadian)? »(2018, p. 261). Cela fait 

écho aux réponses des directions qui disaient que la recherche ne concernerait pas le 

personnel enseignant comme il n'y avait pas d'élèves autochtones dans leurs écoles selon 

elles. Cette neutralité permet de ne pas prendre position à l' égard des processus de 

décolonisation qui marquent les rapports entre Autochtones et colons. De plus, elle sort le 

sujet de la prestation d' enseignement aux élèves non-autochtones : ce n'est pas une 

question qui concernerait les colons. Cela renforce ainsi l' idée selon laquelle l' effacement 

du rapport social entre Autochtones et colons fait partie du colonialisme de peuplement. 

Dans le chapitre qui précède, j ' ai montré comment la neutralité semble être la 

manière dont le personnel enseignant présente son activité. Cette mise en scène de la 

neutralité représente à la fois un sticky point et un déplacement vers l' innocence. D'abord, 

en tant que sticky point, on a bien vu comment, à partir du concept de rupture de 

représentation, la question de l' identité et le fait, non seulement de nommer, mais de 

réfléchir à une appartenance culturelle, entre en contradiction avec l' intention d'être 

neutre dans l' enseignement. De plus, la question de la neutralité met en tension la 

reconnaissance de changements nécessaires quant à la représentation des Autochtones 

dans le curriculum et la position de neutralité. Ensuite, la mise en scène de la neutralité 
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représente un déplacement vers l'innocence dans la mesure où cette interprétation de 

l'enseignement contribue à l'effacement du colonialisme alors que l'enseignant·e neutre 

n'a pas à réfléchir à sa position de colon. 

5.3.1. La neutralité et la blanchité 

Lors des entretiens, les personnes rencontrées ont affirmé ne jamais avoir pensé à 

leur identité. Cela renvoie au non-marquage de la blanchité que décrit Juteau « [a]lors que 

la spécificité culturelle est assignée aux minoritaires, celle du groupe dominant passe 

inaperçue parce qu'elle a valeur de norme, d'universel» (2015, p. 108). La majorité, dans 

ce contexte, est conçue comme neutre pour ces enseignant·e ·s, de sorte que la neutralité 

parait comme une ressource pour le groupe majoritaire. Cela va dans le sens de Hirsch, 

qui affirme en discutant de la posture prescrite par le programme d' ÉCR : 

« De plus, cette posture est souvent interprétée à tort comme une exigence de 
neutralité qui est, dans les faits, intenable pour tout enseignant appartenant 
lui-même à une minorité, qu' elle soit ethnoculturelle, religieuse, linguistique 
(par les accents ou les régionalismes), sexuelle, etc. En effet, se présenter 
comme étant neutre, c'est se montrer comme les autres, pour éviter la 
comparaison... L' enseignant envoie alors le message paradoxal que la 
diversité n'a pas sa place à l' école alors que le programme vise la 
reconnaissance de l'autre et un meilleur vivre-ensemble. » (2018, p. 154) 

Ainsi, la neutralité apparait comme le privilège du majoritaire - des colons non marqués 

comparativement aux personnes autochtones qui sont marquées comme différentes de la 

norme imposée dans le cadre du colonialisme de peuplement - de sorte qu ' il est possible 

d'inscrire les choix de contenus scolaires dans une réflexion personnelle, tel que nous 

l' avons vu précédemment. Dès lors, le personnel enseignant ne se considère pas comme 
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un groupe: comparativement aux Autochtones, les colons, eux, se conçoivent comme 

individu, comme enseignante. 

Comme il en a été question dans le chapitre précédent, la blanchité et le statut de colon 

ne paraissent pas être une position qui fait partie de la vie des personnes rencontrées. 

Conséquemment, le rapport social de domination est également absent. Cette manière de 

ne pas nommer l' identité du groupe majoritaire est une situation bien documentée par la 

sociologie sur les rapports sociaux de race. Par exemple, Eid rappelle que « parce qu' ils 

sont non marqués, les membres des groupes majoritaires possèdent le privilège d' incarner 

l' universel et, à ce titre, ont le pouvoir de s' autodéfinir sur une base individuelle, 

contrairement aux minoritaires » (Eid, 2018, p. 129). C'est en ce sens que le personnel 

enseignant affirme que les choix sur les contenus sont une décision personnelle qui n' est 

pas influencée par les rapports sociaux qui traversent la société. Enfin, les marqueurs du 

groupe majoritaire représentent des ressources pour maintenir cette impression et offrent 

la possibilité de se définir comme une non-personne dans le sens goffmanien au sein de la 

situation coloniale. 
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CONCLUSION 

Cette recherche est née du constat d' un rapport ambigu entre la reconnaissance et le 

déni de la situation coloniale au Québec. Dans ce contexte, mon intention était de porter 

le regard sur le groupe majoritaire. Considérant la persistance du colonialisme de 

peuplement, le rôle de l' école dans la reproduction des inégalités ainsi que les lacunes du 

curriculum québécois quant aux contenus autochtones, j ' ai posé la question de recherche 

suivante: comment se manifeste l' effacement des Autochtones dans la mise en scène du 

rôle du personnel enseignant à l' école des colons? 

J'ai proposé dans le second chapitre une articulation entre une approche inclusive 

en éducation (Borri-Anadon, et al., 2015; Goyer et Borri-Anadon, 2019; Potvin, 2018), les 

théories postcoloniales (Benessaeih, 2010; Kanu, 2006) et la sociologie interactionniste 

(Becker, 1985; Blumer, 1962; Goffman, 1973) pour envisager le rôle du personnel 

enseignant dans l' enseignement aux non-autochtones. Cette articulation considère l'école 

dans une finalité de transformation sociale qui rejoint les théories postcoloniales. Ces 

dernières mettent en exergue le fait que les normes de l' enseignement sont établies dans 

des rapports de pouvoir. Puis, une définition interactionniste du rôle du personnel 

enseignant permet de comprendre la signification attachée au fait de défmir l' activité 

d' enseignement comme neutre, dans le contexte de l' enseignement aux non-autochtones 

en contexte colonial. 

Ce cadre théorique invite ainsi à une recherche qualitative de type interprétative 

dans laquelle je souhaite comprendre le sens que le personnel enseignant accorde à son 

rôle. Celui-ci se définit, dans une posture interactionniste, dans l' interaction à partir de la 
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définition de la situation. Afin d'atteindre les objectifs, j'ai mené six entretiens semi

dirigés avec des enseignants et des enseignantes au secondaire. L'analyse thématique 

transversale (Combessie, 2007) et en mode écriture (Hillion, 2021; Paillé et Muchielli, 

2021) a porté sur les transcriptions de ces entretiens ainsi que sur les notes d'un journal 

de bord. Cette stratégie d ' analyse a permis de dégager une définition de la situation et de 

décrire la mise en scène du rôle du personnel enseignant. Par la suite, à partir d'un cadre 

d'analyse dramaturgique (Goffman, 1973), j ' ai décrit la manière dont les personnes 

rencontrées se sont présentées, dont elles ont décrit leur activité et les moyens qu' elles 

mettent en œuvre pour maintenir l'impression voulue. 

Afin de répondre au premier objectif, soit de décrire et d'analyser la définition du 

personnel enseignant des rapports entre Autochtones et non-autochtones, j ' ai décrit le sens 

que les personnes rencontrées donnaient à ces rapports. Nous avons ainsi vu que la 

question des rapports entre Autochtones et non-autochtones dans le discours des 

personnes rencontrées 1) ne concerne pas les non-autochtones, 2) concernerait l' ensemble 

des matières, mais n ' est pas représentée de cette manière actuellement et 3) ne fait pas 

l' objet de préoccupations. 

Le second objectif de ce mémoire était de décrire et d ' analyser la mise en scène du 

rôle du personnel enseignant dans ce contexte. L' analyse a permis de faire ressortir le fait 

que le personnel enseignant rencontré présente son rôle comme étant neutre. J'ai ainsi 

analysé la neutralité en tant que trait dramaturgique de l'interprétation de l'enseignement. 

Différentes manières de mettre en scène ce rôle et de maintenir l' impression ont été 

décrites. Puis, des moments de ruptures dans les représentations ont été relevés alors que 
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le personnel enseignant ne définit pas la situation comme impliquant les non-autochtones, 

mais manifeste néanmoins un appui pour un certain mouvement qui voudrait changer la 

place des contenus autochtones. Une seconde rupture décrite révèle que l' identité des non

autochtones, si elle n ' est pas nommée, fait partie de la manière dont le personnel 

enseignant envisage ses pratiques. En effet, la mise en scène de la neutralité semble 

possible par l'effacement des marqueurs du groupe majoritaire au Québec. 

Enfin, dans le chapitre précédent, j ' ai analysé les manifestations de l' effacement 

des Autochtones dans le discours du personnel enseignant (3 e objectif) à partir des 

résultats. Ainsi, à partir de la description de la défmition des rapports entre Autochtones 

et non-autochtones et de la mise en scène du rôle du personnel enseignant, j ' ai relevé que 

l'effacement se manifestait par un processus d'extériorisation des Autochtones, du 

colonialisme et des colons qui passerait par le curriculum, par la pratique et par la posture 

du personnel enseignant. Pour chacun de ces trois éléments, j ' ai identifié les modalités de 

cette extériorisation, par le déni de contemporanéité, l'impérialisme cognitif et 

l' effacement des colons de la situation coloniale. 

Contributions 

Alors qu' il est évident, à la suite des différents rapports des commissions d'enquêtes 

publiques, que le système éducatif joue un rôle dans les rapports de pouvoir entre les 

Autochtones et la société canadienne (CERP, 2019; CYR, 2015), l'évacuation des rapports 

de pouvoir de la situation montre comment la formation initiale en enseignement se doit 

de mettre en relief ces enjeux. Ce mémoire contribue à réfléchir à une école réellement 
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inclusive, qUI reconnait que le colonialisme de peuplement est un phénomène 

contemporain, afin de lutter contre les mécanismes d'exclusion dont il est porteur. En 

effet, adopter une approche inclusive pour aborder le point de vue du majoritaire permet 

de mettre en relief les rapports sociaux inégalitaires dans une perspective de 

transformation sociale plutôt que de se concentrer uniquement sur les mesures d'équité. 

Ce mémoire contribue aux appels à l' action des différentes commissions d'enquête 

(CERP, 2019; CYR, 2016) qui demandent d'analyser l'ensemble du système d'éducation, 

y compris l' enseignement scolaire en contexte colonial que reçoivent les non-autochtones 

à propos des Premiers Peuples. En effet, ce mémoire invite à définir la situation des 

rapports entre Autochtones et non-autochtones différemment, ce qui peut contribuer à la 

formation initiale en enseignement dans une approche inclusive en documentant ces 

rapports sociaux inégalitaires. En effet, discuter des rapports sociaux qui traversent la 

posture du personnel enseignant, tel que l' incite ce mémoire, apparait ainsi comme une 

avenue faste pour la prise en compte des réalités et des perspectives autochtones. Dans 

cette perspective, il sera important d' inclure l' ensemble des acteur 'rice 's scolaires et de 

considérer que l' enseignement à l' école des colons fait partie intégrale de la logique 

d'effacement des Autochtones au sein de la société québécoise et non comme une réalité 

extérieure. De plus, alors que la question de la position préoccupe davantage la recherche 

entourant les cours d'ÉCR et d'histoire, ce mémoire permet de documenter l' enjeu de la 

posture du personnel enseignant et de la neutralité dans son ensemble. 

Ce mémoire inclut aussi des apports sur le plan méthodologique. D'abord, la 

perspective d'enquête inspirée de la posture de Papinot (2013) a permis l' ajout d' éléments 
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importants qui ont pris place en dehors des enregistrements pour comprendre la manière 

dont les personnes participantes défInissent la situation. Bien que la recherche par 

entretien comporte des limites, notamment en ne permettant pas de saisir le déroulement 

des interactions entre les acteur-rice-s, inclure les conditions d'entrée sur le terrain, 

comme les prises de contact et la prise de rendez-vous dans l' analyse permettent, à mon 

avis, de surmonter en partie cet aspect. Puis, l' analyse en mode écriture (Hillion, 2021 ; 

Paillé et Mucchielli, 2021) comporte plusieurs apports dans une posture interprétative, 

alors que la démarche itérative facilite l' inclusion des notes. Par ailleurs, la présentation 

de ce mode d'analyse pemlet de rendre compte du caractère, justement itératif, de 

l'analyse qualitative. 

Limites 

Cette recherche comporte différentes limites, principalement en ce qui a trait aux 

choix méthodologiques et conceptuels. D'emblée, il faut rappeler que la phase de 

construction des données s'est déroulée au cours d'une période de confInement pendant 

la pandémie de COVID-19. Cette situation a fait en sorte que les entretiens se sont 

déroulés par vidéoconférence et par téléphone. Mener des entretiens par vidéoconférence 

implique plusieurs limites comparativement à des entretiens en face à face sans 

intermédiaire technologique_ Les différentes techniques d'écoute active que l' enquêteur 

peut utiliser pendant que la personne parle peuvent sembler banales. Dans une discussion 

en face à face, une écoute active n' interrompt pas automatiquement la personne alors 

qu' en ligne les sons d'écoute active coupent la voix de l' interlocuteur-rice. Ces diffIcultés 
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techniques sont peut-être attribuables au dispositif utilisé pour mener les entretiens et 

d'autres logiciels auraient peut-être permis d'enregistrer les deux sons. À cela s'ajoute la 

qualité de l' enregistrement audio qui varie pendant les entretiens. La faible qualité de 

l' enregistrement audio a d'ailleurs compliqué la transcription et l' analyse de certains 

entretiens. 

Plusieurs éléments échappent à l'analyse dans le contexte d'une recherche par 

entretien car cette méthode ne permet pas de traiter la réalité quotidienne de l' école. Bien 

que le cadre théorique interactionniste rende possible l' analyse de ces données et que, 

dans cette perspective, la manière de définir la situation a des conséquences sur le 

quotidien scolaire, la posture interactionniste nécessite l'observation des interactions en 

face à face . De plus, cette recherche s' intéresse seulement à une catégorie d' acteur 'rice de 

l' école et uniquement au niveau secondaire. D'une part, il est nécessaire de rencontrer les 

autres acteur 'rice 's au sein de l'école et de mener des recherches sur l'enseignement 

primaire afin d'avoir une compréhension globale des rapports entre Autochtones et non

autochtones. D'autre part, bien que des personnes enseignant différentes disciplines ont 

été rencontrées, ce mémoire n' aborde pas l' ensemble des matières. 

La stratégie d' analyse transversale constitue une troisième limite à cette recherche. 

D'abord, l' analyse transversale masque les différences entre les discours. Dans le même 

ordre d' idée, en voulant dégager un sens commun dans une perspective inductive, 

l'analyse n'a pas tenu compte des variations individuelles. Toutefois, à l' instar de ce que 

j ' ai mentionné plus haut, le groupe majoritaire se défmit davantage à titre individuel que 

comme groupe. Conséquemment, l' établissement des continuités entre des discours qui se 
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définissent comme personnels permet en partie de rappeler que les colons sont un groupe 

social et de ne pas réifier l ' individualisation du groupe majoritaire. 

Finalement, une quatrième limite se situe sur le plan conceptuel, relativement aux 

concepts de colons et de non-autochtones. Tel qu' annoncé en introduction, une limite 

importante de ces concepts tient à l' homogénéisation du rapport entre Autochtones et non

autochtones dans la mesure où le concept ne permet pas de prendre en compte la 

multiplicité des rapports sociaux inégalitaires qui structurent la société québécoise. 

Comme Coulthard (2018) l' a bien montré, le colonialisme de peuplement est une structure 

qui interagit avec d' autres structures sociales comme le capitalisme. Il faudrait donc 

davantage arrimer l' analyse du colonialisme à l' analyse des rapports de classes sociales 

par exemple. 

L 'objectif de cette recherche n ' était pas de proposer une discussion à propos de 

ces concepts. Néanmoins, à mesure que d' autres recherches s' intéresseront au 

colonialisme de peuplement, le champ devra également discuter des définitions qui 

tiennent compte davantage des limites des concepts de colons par rapport à celui de settler 

utilisé en anglais, ainsi que des limites communes. Il pourrait d ' ailleurs être pertinent 

d ' adopter des termes dans les langues des Premiers Peuples qui permettent de mieux 

relever le rapport institué par le colonialisme de peuplement. Par exemple, dans la langue 

atikamekw, le terme emitcikociwic27, qui désigne le Blanc, signifie « celui qui est arrivé 

par bateau de bois » (Jérôme, 2010, p. 61 cité dans Poirier et al. , 2014, p. 8). Je poursuivrai 

27 Emitcikociwicak au pluriel (poirier et al. , 2014). 
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dans la prochaine section en présentant quelques avenues de recherche qu'ouvre ce 

mémoire. 

Ouvertures 

Cette étude ouvre sur plusieurs avenues de recherches et de pratiques, particulièrement 

sur l'importance d'analyser la position du groupe majoritaire pour étudier les rapports 

sociaux inégalitaires. Comme l' identité intervient dans la manière de concevoir la place 

des Autochtones à l' école et que le concept de blanchité est peu utilisé en français au 

Québec, il s' agit d'une catégorie conceptuelle pertinente pour d'éventuelles recherches 

visant à comprendre les rapports entre Autochtones et non-autochtones et à approfondir 

la manière dont le personnel enseignant perçoit son rôle. 

Conséquemment, il serait important de continuer à développer la recherche sur le 

colonialisme de peuplement. Qui plus est, dans le contexte où le lien entre le colonialisme 

et les pratiques du personnel enseignant non-autochtone n' est pas un sujet abordé dans les 

études consultées, il semble essentiel d' approfondir la recherche sur la posture des colons 

en dialogue avec ces recherches. Les concepts de sticky points (Korteweg et Fiddler, 2018) 

et de moves to innocence (Tuck et Yang, 2012) me semblent des avenues intéressantes 

pour comprendre comment ces pratiques d'apparence neutres s' inscrivent dans une 

logique d' effacement des Premiers Peuples au sein de la structure du colonialisme de 

peuplement. 

Alors qu'on constate que le curriculum comporte peu changement, l'une des voies qui 

semble prometteuse serait d'utiliser cette absence. Ainsi, une approche de l' éducation qui 
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reconnait que le colonialisme structure le curriculum pourrait utiliser les absences comme 

levier pour déconstruire le système de normes qui ordonne l' articulation du contenu 

d'enseignement et des formes pédagogiques. Il faudra réaliser un travail important de 

formation continue auprès de l' ensemble du personnel scolaire afin de l' outiller. De plus, 

les départements d' éducation devront mener des initiatives pour transformer la formation 

initiale en enseignement et auprès des autres professions qui interviennent à l' école28. Cela 

étant dit, même si le sujet de ce mémoire porte sur les non-autochtones, il est également 

primordial de soutenir la décolonisation de l' éducation pour les Premiers Peuples, dans 

leur perspective et dépassant les changements symboliques (Tuck et Yang, 2012). 

D'ailleurs, l' adoption d'une compétence pour la formation initiale en enseignement 

visant à « [v]aloriser et promouvoir les savoirs, la vision du monde, la culture et l' histoire 

des Autochtones» (CEPN, 2020, p.1f9 permettrait de déconstruire une représentation 

ethnocentrique des Autochtones et de leurs perspectives. En effet, sans une meilleure 

compréhension des rapports entre Autochtones et non-autochtones de la part du personnel 

enseignant, on ne peut s' attendre à ce que ces derniers participent à la reconnaissance des 

perspectives des Premiers Peuples. Cela dit, le ministère de l' Éducation a procédé en 2020 

à une révision du référentiel de compétences pour la formation de la profession 

enseignante dans une perspective décrite comme inclusive. Ce nouveau référentiel 

28 Plusieurs projets sont en action, notamment les différentes formations proposées par le département des 
sciences de l' éducation de l' Université du Québec à Trois-Rivières en partenariat avec différents 
organismes, dont Mikana et le Centre d 'amitié autochtone de Trois-Rivières. Voir également le numéro de 
la revue Éducation et francophonie coordonné par Lavoie et al. (2021) intitulé : Vers' 'autochtonisalion: 
pratiques éducatives inspirantes à " ère de la réconciliation. 
29 Compétence élaborée par le Conseil en Éducation des Premières Nations, l' Institut Tshakapesh et le 
Centre de développement de la formation et de la main-d 'œuvre huron-wendat. 
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mentionne la « considération des réalités autochtones dans l'enseignement» (MEQ, 2020, 

p. Il) et identifie « l' intégration des perspectives autochtones dans l' enseignement » 

(MEQ, 2020, p. 14) comme un changement dans « les attentes sociales à l' égard de 

l' école » (MEQ, 2020, p. 14). Or, ces mentions ne sont que l'occasion de rappeler les 

appels à l' action de la CYR en introduction au document, alors qu 'aucune compétence ne 

fait référence explicitement aux Premiers Peuples. Dans ce contexte, il est important, 

d'une part, de continuer à analyser comment l' école des colons maintient l'effacement des 

Autochtones et du colonialisme et, d'autre part, de mettre en place une éducation inclusive 

et décoloniale. 

En discutant de la formation d' enseignant 'e 's colons, Korteweg et Fiddler (2018) font 

une proposition pour l' adoption d'un rôle d'enseignant 'e critique, qui s'engage dans la 

réconciliation, afin de transformer les écoles pour les élèves des Premiers Peuples. Bien 

que l'école québécoise se présente comme inclusive (MEQ, 2020), le discours du 

personnel enseignant participant à cette recherche ne semble pas soutenir les finalités 

d'une approche inclusive telles qu' identifiées par la recherche (Borri-Anadon et al., 2015). 

En effet, une approche inclusive et postcoloniale reconnait que le colonialisme structure 

l' expérience scolaire alors que le personnel enseignant non-autochtone tend plutôt à 

considérer que le colonialisme est extérieur à l' école et à la réalité sociale contemporaine. 

De plus, le phénomène que j ' ai documenté -l' extériorisation du colonialisme - contribue 

à évacuer les rapports sociaux inégalitaires du champ scolaire et s' inscrit ainsi dans le 

mythe méritocratique d'une école prétendument neutre aux différentes positions sociales 

des individus. 
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Pour terminer, dans son livre Teaching to transgress, beU hooks parle d'une situation 

où les élèves sont amenés à se confier, mais pas l'enseignant'e : il'elle demeure neutre 

(1994). Elle décrit cet échange unidirectionnel comme une manière pour le personnel 

enseignant d'exercer un pouvoir en excluant son expérience de son enseignement. 

Comment mettre en place des mesures d'équité si l'on est neutre? Si l'on ne veut pas 

prendre position, comment s'engager en faveur de la transformation des milieux 

éducatifs? Dans ce contexte, quelle est la responsabilité de l'école et du personnel 

scolaire? Plutôt, bell hooks propose que le personnel enseignant, dans une visée 

transformative, s' engage dans la classe. 

« Progressive professors working to transform the curriculum so that it does 
not reflect biases or reinforee systems of domination are most often the 
individuals willing to take the risks that engaged pedagogy requires and to 
make their teachingpractiees a site ofresistance. »(1994, p. 21) 
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Guide d'entrevue 

Présentation du projet de recherche 

Partie 1 : Portrait 
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Pour commencer, pouvez-vous me raconter brièvement votre parcours professionnel 
jusqu' au poste que vous occupez aujourd ' hui? 

Partie 2 : Rapports entre les Autochtones et les non-autochtones 
1. Si vous aviez à résumer rapidement l'histoire du Québec, quelles en seraient les 

grandes lignes? 
2. Dans cette histoire comment décrivez-vous les relations entre Autochtones et non

autochtones? 
Quel est le rôle du Québec? Du Canada? 
Quel est le rôle de votre groupe culturel dans cette relation? 
Quel est le rôle de l' éducation dans cette relation? 

3. Aujourd 'hui, comment décrieriez-vous les relations entre non-autochtones et 
autochtones? 
Quel est le rôle du Québec? Du Canada? 
Quel est le rôle de votre groupe culturel dans cette relation? 
Vous sentez vous interpeller? Par exemple, les évènements de l'actualité? 
Comment évaluez-vous votre connaissance des enjeux liés aux Autochtones? 
Comment vous situez-vous par rapport à ces enjeux? 
Quel est le rôle de l ' éducation dans cette relation aujourd 'hui? 

4. Si vous aviez à vous définir culturellement, comment définiriez-vous votre identité 
culturelle? 

Partie 3 : Rapports entre les Autochtones et les non-autochtones à l'école 
1. Avez-vous enseigné à des personnes autochtones à l' école? 
2. Comment sont les relations avec des personnes autochtones à l' école? 
3. Comment sont les relations avec les communautés autochtones près de l' école? 
4. Comment décrieriez-vous la prise en compte des réalités autochtones à l'école? 
5. De manière générale comment qualifieriez-vous la place des contenus liés aux 

Autochtones à l' école; dans votre enseignement? 
6. Quels sont les défis de la prise en compte des perspectives autochtones dans votre 

enseignement? 
7. Est-ce que c' est important d' ajouter des contenus autochtones au programme? 

Pourquoi? 

Conclusion 
1. Est-ce qu ' il y a des choses que vous voudriez ajouter ou préciser, des choses qui n' ont 

pas été discutées? 


