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Paradigmes identitaires de l’écrivain migrant 
dans la littérature franco-canadienne contemporaine  

 

 
Mots-clés : identité, exil, Montréal, Dany Laferrière, Kim Thúy, Wajdi Mouawad, 

Ying Chen, altérité, intime, ville-rhizome, écriture fractale, hybridité, fragilité, 

postmodernisme 

Synopsis des parties principales de la thèse 

La thèse est divisée en quatre parties.  

La première partie, La problématique, a envisagé d’établir le cadre 

théorique, le contexte social et historique d’où proviennent les quatre écrivains qui 

nous intéressent particulièrement et de dresser leurs parcours littéraires.  

Dans la deuxième partie, Raconter l’exil, nous avons mis en évidence les 

différentes facettes de l’exil et les particularités de l’écriture fractale.  

Dans la troisième partie, Raconter l’intime, nous avons évoqué les voix 

intimes et la construction de l’altérité dans les rapports de filiation et d’alliance en 

soulignant aussi le travail du deuil, la quête identitaire et la dimension mythique 

d’une écriture ondulatoire et anamorphosante.  

Les visages de la ville-rhizome Montréal et les efforts des héros de s’y 

intégrer et de s’y épanouir ont été attentivement analysés dans la dernière partie de 

notre thèse, Habiter l’espace de l’exil.  

Deux témoignages authentiques, offerts par Kim Thúy et Felicia Mihali, 

closent notre travail sur les narrations du sujet migrant, médiateur entre deux pays, 

deux ou plusieurs identités. 
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Résumé 

Des écrivains venus de tous les coins du monde (Italie, France, Irak, Liban, Chine, 

Vietnam, Brésil, Haïti, Uruguay, etc.) publient en français des livres qui révèlent 

l’univers de l’exilé dans le nouveau pays d’adoption, le Québec. Les auteurs de la 

littérature migrante s’intéressent particulièrement aux héros en quête de soi, le 

nouvel étranger du siècle qui doit se forger une autre identité plus résistante aux 

douleurs du passé, aux gouffres de l’exil. Ils sont, tout comme leurs personnages, 

torturés par l’injustice de l’Histoire, tiraillés par les atrocités de la politique, 

agenouillés par le social.  

Plusieurs questionnements en surgissent naturellement. D’une part, comment 

l’écrivain migrant réussira-t-il à faire face à cette provocation à mille visages 

(linguistique, social, culturel, politique, émotionnel, spirituel) ? L’écrivain migrant 

quitte sa patrie natale pour se sauver dans le pays d’accueil. Il s’évade de sa maison, 

de son quartier, de sa ville, de son pays. D’autre part, quelle démarche littéraire se 

superpose à cette typologie humaine de l’être exilé ? Quelle structure narrative est 

appropriée afin de décrire les angoisses, les déchirements, les révoltes, l’absurde, 

l’exil, l’oubli, la mémoire, tous les vécus de l’écrivain migrant ? Et le salut ? D’où 

vient-il ? De qui ? Il n’est pas à laisser de côté le charme de la langue française 

soumise à un processus de transformation (le joual, le créole) qui attire l’intérêt de 

tout philologue préoccupé par la communication, par la parole à ses rôles multiples 

de transmettre, d’interpréter, de révéler ou de cacher. 

De surcroît, le côté anthropologique de notre recherche revêt un aspect 

enrichissant de cette démarche car le Québec ressemble à un creuset des peuples 

diversifiés, dépositaires des cultures différentes et valorisantes, chacune à sa 

manière. Littérature autochtone à laquelle se sont greffées de nombreuses pousses 

du figuier linguistique (française, italienne, libanaise, vietnamienne, brésilienne, 
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chinoise), comme dirait Marco Micone, penseur et écrivain de littérature migrante. 

La littérature québécoise est invitée à un dialogue perpétuel, engagé, responsable qui 

donne liberté d’expression à tout écrivain, à toute voix. Si la littérature québécoise 

est capable d’offrir la parole aux écrivains migrants, cela signifie que c’est par la 

littérature que l’on peut trouver le dénominateur commun de la communication 

planétaire des cultures et des pays, que l’écriture migratoire a le droit de cité sur la 

Terre.  

L’écrivain migrant se sauve par l’écriture, vue comme une thérapie et un 

exercice cathartique qui adoucit les blessures du passé et les cicatrise dans le présent. 

C’est grâce aux contes, aux récits de vie et à la parole que la guérison s’installe petit 

à petit. Tous ces arguments expliquent donc pour quelles raisons l’étude de l’écriture 

migratoire s’avère un défi pour tout lecteur intéressé à devenir explorateur du soi. 

Dans ce périple herméneutique, nous avons analysé l’œuvre littéraire de quatre 

écrivains de l’écriture migratoire : Dany Laferrière, Kim Thúy, Wajdi Mouawad et 

Ying Chen. Deux voix féminines et deux voix masculines, provenues des zones 

géographiques différentes (du Proche-Orient, des Caraïbes et de l’Orient) racontent 

les expériences extrêmes de l’exil et de la reconstruction identitaire. 

L’intitulé de notre recherche indique avec évidence la problématique 

identitaire des écrivains contemporains circonscrits à un volet migratoire et à une 

société précise, le Québec des deux dernières décennies du XXᵉ siècle, s’exprimant 

en français.  

Inspirées par les approches théoriques de Simon Harel, François Paré et Janet 

Paterson nous avons examiné, d’une part, les caractéristiques de l’écriture migrante 

québécoise et, d’autre part, les éléments identitaires spécifiques à cette littérature. 

Du point de vue théorique, notre étude s’est construite sur quelques œuvres-phares 

comme Le voleur de parcours, Les passages obligés de l’écriture migrante et 



Georgeta-Elena Romaniță (Prada) 
Paradigmes identitaires de l’écrivain migrant dans la littérature franco-canadienne 

contemporaine  
 

10 
 

L’étranger dans tous ses états de Simon Harel, L’identité de Claude Lévi-Strauss, 

Écritures migrantes et identités culturelles de Clément Moisan et Parcours 

québécois. Introduction à la littérature du Québec de Pierre Morel. Nous avons bâti 

nos analyses sur des considérations théoriques des ouvrages ponctuels sur l’écriture 

migrante comme Les littératures de l’exiguïté et Théories de la fragilité de François 

Paré et Figures de l’Autre de Janet Paterson, spécialistes reconnus dans le domaine 

des études identitaires. Ces axes théoriques nous ont dirigées sur de multiples pistes 

de recherches et ont ouvert bon nombre de réflexions quant aux modalités 

discursives et aux attaches identitaires. 

L’hypothèse principale s’est appuyée sur les théories de l’écriture migrante 

et s’est formée autour de l’idée que ce phénomène littéraire présente des traits 

significatifs et situe au centre l’individu dénoyauté en quête de soi-même et des 

autres, tant dans sa qualité d’écrivain que dans celle de personnage dans un système 

fractal qui abonde en anamorphoses. Les textes du corpus ont servi d’exemples pour 

une perspective comparative selon laquelle l’écriture migrante offre une multitude 

de représentations narratives des paradigmes identitaires ayant comme source l’exil 

vu soit comme initiation, perte de la mémoire, travail du deuil, effritement, dérive, 

errance, soit comme étape formatrice, source de palingénésie. 

 L’originalité de notre travail consiste, espérons-le, dans l’exploitation de la 

théorie du chaos, des jeux picturaux du trompe-l’œil, des anamorphoses, des fractals, 

du spiralisme appliquée sur l’écriture migrante qui offre un dépliement enrichissant 

des procédés postmodernes. Nous avons mis en évidence des stratégies narratives et 

discursives pour relever les étapes de la dissolution de l’identité dans le pays 

d’origine et de la reconstruction de la nouvelle identité dans le pays d’accueil avec 

le retour à la matrice natale, réitéré ou non. Nous avons montré que la réalité de l’exil 



Georgeta-Elena Romaniță (Prada) 
Paradigmes identitaires de l’écrivain migrant dans la littérature franco-canadienne 

contemporaine  
 

11 
 

et le vécu intime de cette expérience dans l’hiver austère de Montréal sont transmis 

dans une narration en fractals.  

La société multiethnique au Québec a permis la naissance d’une écriture 

migrante ayant au centre l’expérience transculturelle. En tenant compte de cette 

réalité, nous nous sommes limitées à illustrer notre thèse au moyen de quelques 

romans que nous avons considérés comme représentatifs pour l’hypothèse établie 

même s’il y a beaucoup d’autres qui se prêteraient également à notre interrogation. 

Mais nous avons fait référence aussi aux pièces de théâtre car bien des thèmes et des 

stratégies littéraires sont similaires et ont précisément répondu à nos objectifs. Nous 

avons manié d’outils biographiques aussi bien qu’intertextuels, des témoignages, des 

interviews, des films documentaires et des reportages. La parution du livre Tout est 

écriture de Wajdi Mouawad en 2017 a été amplement saluée par nous et nous a 

permis de mieux saisir la démarche de l’écrivain. Les œuvres littéraires de notre 

corpus ont été écrites au Québec et publiées entre 1993 et 2018. Nous avons donc 

essayé de nous / les placer dans la contemporanéité la plus immédiate afin de mieux 

saisir l’évolution de l’écriture de ces auteurs. 

Nous avons questionné aussi de façon tangentielle les sciences (les 

mathématiques, la biologie) et les arts (la musique, la peinture, le cinéma) qui se sont 

avérés pour nous d’un intérêt capital dans l’analyse du corpus établi. Le pli, la 

perspective, les ondes, la poïétique de l’écriture migrante, la fractalité et 

l’anamorphose ont représenté des repères-phares dans l’interprétation de notre 

corpus. 

Notre thèse est structurée en quatre parties. La première partie, La 

problématique, composée de sept chapitres, présente le contexte socio-historique où 

les auteurs migrants sont nés et les motifs de leur départ. Le migrant traverse les 

étapes inévitables de la transculturation et de l’acculturation, finement analysées par 
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Régine Robin, Roger Bastide et Claude Lévi-Strauss, qui mettent tous en évidence 

notamment les efforts de la reconstruction identitaire. L’éternel retour et la 

célébration de l’exil, des attributs de la littérature de l’exigüité selon François Paré, 

représentent des repères de l’écriture migrante. Dans les premiers quatre chapitres 

de cette partie nous avons eu comme premier intérêt de présenter les caractéristiques 

de cette écriture, les représentants et les théoriciens, les différentes analyses 

anthropologiques, sociologiques et littéraires sur l’identité, l’exil, l’hybridité et la 

langue. Nous nous sommes penchées sur la manière dont l’écrivain migrant vit le 

déracinement de sa patrie maternelle, l’enracinement dans la nouvelle terre d’accueil 

et nous avons identifié les enjeux auxquels il doit faire face, les stratégies utilisées 

en vue de s’enraciner au Québec, de s’y adapter et de se trouver la place entre les 

cultures dominantes et la sienne. L’écrivain migrant est obligé de porter sur ses 

épaules ce double poids : l’effort de l’acculturation et la peine de se frayer  un chemin 

dans le giron de la littérature québécoise. Nous avons signalé que les expressions 

identitaires se construisent ainsi d’une manière différente mais ayant comme objectif 

commun l’abandon des étiquettes. Les écrivains se veulent des citoyens du monde et 

ils se positionnent différemment quant à la terre natale. Les plus nombreux la gardent 

dans leur esprit et la décrivent dans leurs écrits, tandis que les autres s’efforcent de 

l’oublier comme dans une thérapie psychanalytique de souche freudienne (à savoir 

le travail du deuil et le travail du souvenir), voire comme dans une thérapie 

psychiatrique.   

 Les différences des identités au Québec représentent un volet 

caractéristique de l’écriture migrante et invitent à un questionnement complexe. 

Nous avons observé dans les écrits formant notre corpus une disponibilité à accepter 

les différences des exilés venus de tous les coins du monde et en même temps une 

dénonciation des clichés, des préjugés et des discriminations. Kim Thúy invite, au-

delà d’une simple acceptation, à la célébration des différences et insiste sur le fait 
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qu’il « ne faut pas éliminer les différences »1, idée que rappelle également Dany 

Laferrière. Par ailleurs, il faut insister sur le changement de perspective et de 

dénomination que l’écrivaine Kim Thúy lance dans une conférence en éliminant les 

termes de « noir, asiatique, minorité visible »2 pour « deux Québécois. On est 

devenus multiples, sans frontières ». (loc. cit.) Les écrivains dépassent la frontière 

identitaire reçue par naissance, scellée dans leurs gènes et s’ouvrent au monde, 

deviennent multiples. Le chapitre cinq est dédié aux définitions et aux facettes de 

l’exil, phénomène pluriel, multiforme, une thématique propre de l’écriture migrante. 

Considéré comme un « topos de l’expérience humaine »3, l’exil est un vecteur jetant 

un regard sur soi-même et sur l’histoire à laquelle il demande raison. Les exilés ont 

conféré à la littérature des témoignages d’une force et d’une actualité prégnantes. 

L’expérience traumatique, complexe et multiple de l’exil devient le champ de 

bataille où le passé et le présent sont des participants actifs au processus migratoire, 

corrélativement à la reconstruction du puzzle identitaire.  

Le chapitre six de la première partie a eu au centre le rapport entre 

l’hybridité et la langue, étant donné que le discours identitaire se relève dans 

l’écriture migrante par son caractère hybride. C’est la langue parlée au Québec qui 

pèse lourd dans le choix du pays d’accueil. Le français devient ainsi une sorte d’abri 

linguistique. Les postulats identitaires tiennent compte de cet aspect et mettent en 

évidence le cumul de multiples identités et de multiples langues manifestées à la 

rencontre de l’autre. Dans le chapitre sept, Présentation du corpus, qui clôt cette 

                                                             
1Interview que nous avons sollicitée à Kim Thúy. 
2K. Thúy, « La fiction, une réalité sans frontières », faisant partie des Rencontres internationales de 
Genève, la 49ᵉ session, le 26-29 septembre 2016. [En ligne] Disponible sur : https://www.youtube.com/ 
watch?v=FcA94KPpC9g 
3E.-W. Said, Réflexions sur l’exil, Arles, Éd. Actes Sud, 2008, p.252. 



Georgeta-Elena Romaniță (Prada) 
Paradigmes identitaires de l’écrivain migrant dans la littérature franco-canadienne 

contemporaine  
 

14 
 

partie de la thèse, nous nous sommes préoccupées d’identifier les éléments 

biographiques les plus importants des écrivains et leurs réussites littéraires. 

La deuxième partie, Raconter l’exil, composée de six chapitres, soulève les 

différentes illustrations de l’exil (temporel, psychique, spatial, affectif, identitaire, 

social) telles qu’elles apparaissent dans les études d’Edward W. Said, Robert 

Berrouët-Oriel, Clément Moisan, Pierre Nepveu, Alexis Nuselovici, etc., 

révélatrices pour le contexte social et politique, responsable de la fuite de l’exilé et 

des épreuves à surmonter dans le pays d’accueil. Au-delà d’un questionnement 

identitaire, d’un témoignage authentique et d’une cartographie de l’espace et de 

l’errance, le phénomène de l’exil ouvre de nombreuses perspectives 

interdisciplinaires : la vision contrapunctique propre à la musique, le statut primitif 

et la vision anamorphotique de la peinture, la fractalité des mathématiques, la 

Relation telle qu’elle est pensée par Édouard Glissant et le rapport avec l’Autrui 

d’Emmanuel Levinas. Alexis Nuselovici, Janet M. Paterson, Michel Bernard, Simon 

Harel et d’autres spécialistes en matière d’écriture migrante ont consacré des 

analyses complexes quant au caractère hybride du discours identitaire et au 

maniement du français dans le nouvel environnement.  

Dans le premier chapitre de la deuxième partie, nous nous sommes attachées 

à montrer les principales caractéristiques de la géométrie fractale théorisée par Jean-

Claude Maynard qui s’est révélée un outil salutaire dans le décodage des écrits de 

Wajdi Mouawad. La folie, l’errance, le chaos, le silence, la violence et les pertes, 

des thèmes récurrents, plongent les héros de l’écrivain d’origine libanaise dans un 

vortex hallucinant à aspect fractal. Ils réussiront à s’y échapper grâce à la rencontre 

de l’homme-hypoténuse, métaphore sur laquelle nous avons insisté tout au long des 

deux chapitres suivants, approche qui explore l’univers du roman Visage retrouvé et 

de la pièce Incendies de Wajdi Mouawad. L’ensemble Mouawad que nous avons osé 
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de concevoir et le dénommer comme tel pourrait représenter un autre élément 

d’originalité de notre thèse. Nous avons  examiné de près les traits qui scelle une 

écriture où même la gémellité est exilaire. Les théories sur la fractalité de Benoît 

Mandelbrot, Jean-Claude Meynard  et Fanny Soriano nous ont orientées dans la 

démarche d’interroger l’acte de l’écriture, la manière de raconter l’exil via les outils 

de la fractalité : les formes spiralées, réitérées, agrandies ou raccourcies, la 

multiplication des réseaux, les superpositions des plans réels et oniriques, les puzzles 

labyrinthiques des visions et des expériences épiphaniques. Nous avons montré que 

l’individu brisé rencontre inexorablement les démons fractals des mains desquels 

l’art, l’écriture et / ou la rencontre de l’homme-hypoténuse pourraient l’extraire. 

Les derniers trois chapitres de cette partie ont été dédiés à l’analyse des 

métamorphoses subies par les personnages de l’écriture migrante qui les mènent à la 

découverte de leur exister et à la récupération de la mémoire brisée par l’exil. Les 

éléments identitaires des personnages et les différentes formes de l’exil dans les 

romans Visage retrouvé de Wajdi Mouawad, Chronique de la dérive douce de Dany 

Laferrière et Espèces de Ying Chen ont été analysés dans cette perspective. Les 

caractéristiques de la dérive douce et de cet exil salutaire, la construction narrative 

de l’entre-deux identitaire et les métamorphoses du sujet migrant lors de son 

processus de l’enracinement dans la nouvelle espèce / ville nous ont permis de 

relever – à travers une approche narratologique et stylistique – de quelle manière 

le personnage apprivoise, par le truchement de tous ses sens, soit la fuite dans une 

autre espèce, soit la nouvelle identité, rhizomatique cette fois-ci, dans un autre pays.  

Notre étude continue par la troisième partie, Raconter l’intime, composée 

de dix chapitres dont le premier survole les contributions théoriques de Philippe 

Lejeune, Serge Doubrovsky, Thomas Clerc, Georges Gusdorf, Philippe Gasparini et 

Vincent Colonna sur l’écriture du moi qui se sont avérées amplement profitables 
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dans nos analyses littéraires ultérieures. Quelle que soit la dénomination qu’ils 

choisissent (fiction, écrit personnel, récit autofictionnel, autobiographie, journal, 

écrit intime), les auteurs de notre corpus se préoccupent de l’univers intime des 

personnages confrontés avec une expérience traumatisante ayant comme 

conséquence la déconstruction du moi, la fragmentation identitaire, le travail du 

deuil. De même, la triade auteur-narrateur-personnage et les thématiques des récits 

de soi en général et de l’écriture migrante en particulier nous ont intéressées de près. 

Nous avons approfondi dans les six chapitres suivants le déploiement de l’écriture à 

la première personne, la mise en scène d’un soi en miettes identitaires, la filiation et 

la fictionnalisation de l’expérience vécue. Raconter le cheminement du moi profond 

pour le sujet migrant s’avère une expérience exigüe qui a été examinée dans les 

œuvres dont l’intime est une figure protéiforme : Tout ce qu’on ne te dira pas, 

Mongo de Dany Laferrière, les romans Ru et Vi de Kim Thúy, La rive est loin de 

Ying Chen, L’odeur du café, Pays sans chapeau et Journal d’un écrivain en pyjama 

de Dany Laferrière. Afin de bien saisir les éléments innovateurs de cette aventure 

qui est à l’intérieur migratoire, nous nous sommes préoccupées du caractère 

postmoderne, de l’esthétique du baroque de ces œuvres en privilégiant leurs rapports 

avec le spiralisme, l’ekphrasis, l’anamorphose et le pli. Les traités de Jurgis 

Baltrušaitis sur l’anamorphose et de Gilles Deleuze sur les plis ont orienté notre 

recherche vers une analyse thématique, stylistique, psychanalytique et 

identitaire à la fois. L’exil, point d’inflexion selon la philosophie du pli, conduit le 

sujet migrant vers le camp de la résilience où ils renaissent en trouvant, chacun à sa 

façon, le rivage et la force de se rendre visible. Ces métamorphoses s’opèrent d’une 

manière ondulatoire et rhizomatique dans un puzzle poïétique dont l’écrivain 

nomade est l’architecte. Nous avons mis en évidence que la construction narrative 

du roman Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo a au noyau focal un moi pluriel 

(écrivain, apprenti, exilé, enraciné, reporter, jeune, vieux, homme, femme, blanc, 
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noir, Haïtien, Africain, Québécois) qui refuse opiniâtrement les étiquettes, les 

stéréotypes en badinant avec tous les clichés restreignant de l’expérience humaine 

qui entravent le rapport sincère et enrichissant avec l’autre. L’univers lafarrien nous 

a dévoilé les deux facettes identitaires du protagoniste, le maître et son disciple, en 

train de tisser une filiation spéciale, fruit de l’exil, des alliances électives et de leurs 

lubies pour la littérature et l’écriture. Celui qui a vécu dans l’œil du cyclone, s’est 

sauvé de la dictature criminelle et de la misère du Sud et a résisté au Grand Froid du 

Nord suit obstinément ses objectifs : devenir l’observateur parfait et intoxiquer le 

lecteur par son écriture haptique tributaire au processus de l’ekphrasis. Le 

questionnement identitaire lancé par l’écrivain primitif Dany Laferrière le mène vers 

une structure rhizomatique délivrée de toute appartenance, sauf celle littéraire. Nous 

avons souligné que les différentes facettes de l’exil exploitées dans ce roman 

dépassent le seuil de la description des inégalités, de la misère sociale et du passé 

historique ensanglanté en faveur du volet éducatif et formateur de l’exil, potentiel 

catalyseur de la création littéraire.  

Nous avons également passé en revue les caractéristiques de l’écrivain 

primitif chez Dany Laferrière, la construction des situations de pouvoir et la 

recomposition de la nouvelle identité en montrant que l’exil comporte également des 

aspects positifs et que l’acculturation peut réussir si un certain code de décryptage 

et de conduite est respecté. L’analyse des préjugés et des traits du Sud et du Nord, 

l’amour déclaré au Québec et l’humour raffiné s’harmonisent d’une manière 

touchante dans ses œuvres, véritable écriture de l’intime, de l’autobiographie, de la 

mémoire.  

Nous nous sommes intéressées à d’autres romans de Dany Laferrière où le 

dispositif fractal et anamorphotique déplie les voyages de toute sorte : L’odeur du 

café, Pays sans chapeau et Journal d’un écrivain en pyjama. Le protagoniste de ses 

romans, à des âges différents, habille les tenues du prince gâté dans l’univers 
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mythique de l’enfance à goût de café, connaît l’amour jaune de Vava, prend le 

chapeau chaque fois qu’il visite le monde réel et le laisse de côté afin d’entrer dans 

un au-delà gouverné par les zombies et les déesses vaudous. Dany Laferrière met 

ainsi en marche une hybridité culturelle vu les appartenances multiples du sujet 

migrant et stylistique caractérisée par des ruptures au niveau du temps, du récit, de 

l’espace et de l’identité du personnage. Dans le code vestimentaire de l’écrivain, le 

pyjama jaune à rayures bleues représente l’ « habit de travail » d’un héros-écrivain 

qui tient son « manuscrit dodu » en secret comme un trésor, un chef-d’œuvre. 

Journal d’un écrivain en pyjama est la célébration de l’acte sacré d’écrire, la 

béatitude de cette « fête perpétuelle » de se réjouir en grande liberté de ses       vingt-

six lettres de l’alphabet.  

Dans le chapitre huit de la troisième partie, Ru de Kim Thúy ou la lecture 

d’un exil régénérateur, nous avons analysé les aspects de la fragilité et de la quête 

de soi dans le roman mentionné dans l’intitulé, témoignage d’un personnage en 

situation d’exil, tel que l’auteure le dévoile : « J’ai voulu vraiment que le lecteur 

visite un univers […] comment les immigrants vietnamiens à ces moments-là alors 

vivaient leur univers »4. Nous avons investigué la réalisation de la dimension de 

l’altérité et nous nous sommes également intéressées aux stratégies employées pour 

raconter les événements traumatiques, le naufrage collectif et les efforts 

d’enracinement. Nous avons prêté une attention particulière à la façon dont Kim 

Thúy révèle le groupe de référence, construction théorisée par Janet M. Paterson, de 

l’Autre. Nous avons constaté que l’écriture de Kim Thúy valorise l’exil régénérateur 

en employant le symbole puissant du ru (berceuse, ruisseau, paroles) afin de 

souligner la fragilité de la condition humaine, la disponibilité salutaire de la société 

                                                             
4Kim Thúy, l’émission Adieu Saïgon, sur TV5Monde, le 11 février 2011. [En ligne] Disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=09NQS5SEl1w (Consulté le 3 février 2017). 
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québécoise d’accueillir les réfugiés et l’acharnement des boat people de s’enraciner 

dans le sol montréalais. Les expériences traumatisantes des adultes et des enfants 

dans leur lutte de survie et ensuite d’acculturation constituent un admirable exercice 

de style et de travail mémoriel. Si nous avons analysé dans Ru la construction de la 

résilience, dans Vi nous avons choisi spécialement comme méthodologie l’approche 

mythologique, aspect envisagé dans le chapitre neuf. D’ailleurs nous avons relevé 

que ces trois éléments (la résilience, le care et la dimension mythique) désignent les 

points communs des romans de  Kim Thúy.  

Ensuite, dans le dernier chapitre de cette partie, nous nous sommes 

penchées cette fois-ci sur l’écriture de l’intime dans le roman La Rive est loin de 

Ying Chen. Nous y avons étudié la fragilité de soi et de la cellule familiale, la quête 

de soi et les identités multiples de ses personnages. Nous avons mis en lumière 

l’entre-deux spécifique à son écriture et les multiples identités que son personnage 

prend afin de trouver la rive. Nous avons souligné que ce roman se différencie 

d’autres récits de notre corpus par l’effacement de plusieurs marques identitaires : 

les noms, les prénoms, les pays, les indices spatiaux-temporels. De surcroît, nous 

avons montré que le point d’inflexion, représenté par la maladie, détermine le couple 

à essayer pour la dernière fois de refaire les ponts affectifs abîmés, d’atteindre le 

rivage de l’amour. Nous avons démontré que les métamorphoses des partenaires 

devant le péril de la mort ont la même fluidité que la mer et la rêverie où les héros 

plongent fréquemment.  

Finalement, la quatrième partie de notre travail, Habiter l’espace de 

l’exil, a été consacrée à Montréal, cette ville-rhizome, ville-hiver où la confrontation 

des identités multiples et l’enchevêtrement des cultures diverses créent la scène de 

la reconstruction identitaire. Les trois chapitres qui composent la quatrième partie 

ont au centre la capitale du Québec. Dans les deux premiers chapitres, nous avons 
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fait une synthèse d’impressions sur cet espace gigantesque où le personnage esseulé 

se perd, renaît et ensuite s’épanouit. Dans le chapitre suivant, Les visages du 

Montréal, lieux privilégiés de la ville dans les romans de Dany Laferrière, il a été 

question d’exposer les multiples facettes urbaines et les efforts du héros de les 

comprendre. Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, Journal d’un écrivain en pyjama 

et Je suis un écrivain japonais ont servi dans la démonstration que Montréal est le 

lieu où le devenir de Gilles Deleuze et Felix Guattari s’opère abondamment. Comme 

les racines de la terre natale ont été brutalement coupées, le héros migrant doit 

développer un réseau des rhizomes qui lui permette la survie et la renaissance. C’est 

ce qui ont prouvé ces trois romans où l’épanouissement littéraire du narrateur-

personnage est un témoignage de réussite et d’optimisme. Dany Laferrière affiche 

dans ces romans une fascination inébranlable pour cette terre d’asile et de la 

renaissance où l’individu hébète entre l’errance, la solitude, le chômage, les 

discriminations d’une part et l’enracinement dans la terre d’accueil de l’autre part, 

une fois assimilé le nouveau code du savoir-vivre montréalais. L’expérience du non-

lieu mène à la fuite, à la révolte, à la peur. La découverte de la ville se fait par la 

fréquentation des cafés, des parcs, des librairies, en compagnie des auteurs préférés 

et muni du calepin noir, palimpseste de ses errances et de ses observations. 

Montréal est la scène de multiples effigies identitaires et sociaux: 

privilégier le multiculturalisme, re-territorialiser la différence, valoriser le 

cosmopolitisme. La cartographie de la spatialité offre un kaléidoscope d’images où 

l’altérité occupe une place centrale. Montréal est aussi le lieu où l’écrivain naît et se 

met à sa table de travail, devant sa machine à écrire, prend la parole et se manifeste 

dans la dynamique littéraire. 

Nous avons souligné que la poétique postmoderne caractérise l’écriture 

migrante : le désordre, la fin de grands récits, les jeux du langage, le plaidoyer pour 

une lucidité aiguisée dans un contexte social, historique et politique tumultueux, la 
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confusion des voix narratives, la multiplicité des symboles, des thèmes, des fuites 

oniriques et des visions prémonitoires, les contradictions, l’autoréflexivité, la 

fragmentation, la discontinuité, l’identité fragile et rhizomatique. 

  La thèse se clôt comme il se doit selon les normes académiques par des 

conclusions, la bibliographie, des annexes et des index. En ce qui concerne les 

annexes, elles contiennent deux témoignages authentiques offerts par Felicia Mihali 

et Kim Thúy. Nous avons proposé des réflexions sur les romans de ces deux 

écrivaines, Une deuxième chance pour Adam de Felicia Mihali et Mãn de Kim Thúy, 

afin de mettre en évidence des aspects essentiels de leurs œuvres, des périodes 

traumatiques de leurs vies et de leurs régénérations aussi. C’est de cette manière que 

Felicia Mihali a parlé sur son expérience au Grand Nord tandis que Kim Thúy a 

insisté sur l’image symbolique du funambule, sur le rôle de la langue dans 

l’expression d’une idée et les petits pas de la vie qui préparent les grandes réussites.  

Les résultats de notre recherche ont mené à voir l’exil comme un passage, 

une renaissance identitaire, un salut et l’écriture migrante comme la scène de la 

grandeur humaine où les liaisons de filiations se ramifient vers les relations 

d’alliance. Le discours de l’hybridité privilégie les grands thèmes de la mémoire, de 

l’identité, de l’errance, de l’exil et de la fragilité.  

Nous avons montré – et c’est la partie que nous considérons comme 

originale – que dans les textes de notre corpus les anamorphoses du sujet migrant 

(la résilience, le care) et ses métamorphoses identitaires que nous avons nommées 

l’ensemble Mouawad sont caractéristiques pour l’artiste en herbe. Prendre 

possession de la nouvelle renaissance se réalise donc par l’acte de l’écriture. Et il 

s’agit d’une écriture-miroir des dépliements identitaires : hère – tigre, visage perdu 

– visage retrouvé, femme ignorée car invisible – chatte – femme visible, l’amour 

perdu sur les bords d’une rive – l’amour retrouvé sur les autres bords du rive, 
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apprenti – initié, exilé dans un pays cosmopolite – étranger – esseulé – citoyen du 

monde – maître en acculturation. Toutes ces éclosions artistiques se laissent lire et 

interpréter par un dispositif de circularité et d’interaction spécifique à la perspective 

fractale. La métaphore animale double marque le début et la fin de l’enracinement 

vu comme une déambulation dans la jungle citadine, une chasse de repères, 

d’éclaircissement. C’est donc une parole fractale, rhizomatique qui fait le deuil, 

traverse l’exil et la résilience, se redéfinit, s’enracine et renaît dans le champ 

littéraire. 

La théorie des graphes, la métaphore de l’énigme du destin, les 

anamorphoses (guérir les blessures du passé et de l’exil) et les métamorphoses de 

l’exilé révèlent une étonnante palingénésie des sujets migrants. Il résulte de ces 

analyses que la thématique de l’exil dans la littérature franco-canadienne 

contemporaine est intrinsèque à la problématique de l’identité, de la mémoire, de 

l’errance, de la charge autobiographique et du spécifique de l’espace montréalais. Il 

est capital de souligner l’enrichissement de la littérature du Québec avec ces œuvres 

littéraires d’une profondeur et d’une valeur artistique incontestables. 

En conclusion, l’acte fondateur d’écrire investit le livre vu comme une 

brique d’une casa nomade, une brique rhizomatique dans les interstices de laquelle 

sont visibles les nervures de l’errance, de l’esseulement traumatique, de la mémoire 

brisée d’une part et les affinités humaines, littéraires, affectives d’une nouvelle 

parenté à caractère anamorphotique et fractal d’autre part. 

Quant aux éventuelles pistes de réflexions que notre démarche 

académique pourrait élargir, nous en précisons quelques-unes. De nos quatre 

écrivains migrants qui nous ont le plus intéressées dans notre recherche, Dany 

Laferrière et Wajdi Mouawad ont changé de domicile à Paris, tandis que Ying Chen 

habite encore à Vancouver et Kim Thúy à Montréal. L’aventure identitaire continue 
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et il importerait d’explorer leurs motivations, leurs projets parisiens actuels, leurs 

rapports avec la capitale convoitée par tous. Les métamorphoses identitaires entrent-

elles dans des anamorphoses outre-mer ? Comment se réintègre à Paris l’écrivain 

ayant connu une fois l’expérience de l’exil loin de son ex-île des Caraïbes, sur le 

vieux continent ? C’est toujours un exil / ex-île ou un post-ex-île ? Avec quoi le deuil 

du pays a-t-il été remplacé ? Parle-t-on de remplacement, substitution – le terme 

pourrait faire défaut – ou d’autre chose ? Laquelle ? Quel serait le terme qui désigne 

juste, tout en restant sur ce paradigme changeant du postmodernisme, l’état actuel 

des lieux ? D’une part, il serait enrichissant de découvrir comment Dany Laferrière 

vit dans le nouvel environnement parisien, s’il s’engage dans une autre construction 

identitaire ou s’il continue à ajouter de nouveaux bourgeons sur les rhizomes haïtiens 

et montréalais. Il s’agit d’un exil ou d’un passage ?  

Wajdi Mouawad, le metteur en scène, le comédien, l’écrivain et le directeur 

du Théâtre National Parisien La Colline s’investit dans de nombreux projets 

artistiques pour que le spectacle et le lyrisme permettent aux verbes mouawadiens 

lire, écrire, compter, parler et penser d’offrir du beau, des émotions, de 

l’engagement, des rêves. En plein confinement, il rédige une lettre à son fils qui finit 

par une véritable leçon de vie : « Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais 

ce qui te révulse ».  

À leur tour, Kim Thúy et Ying Chen continuent leur activité d’écrire au 

Canada. En été 2020, Kim Thúy a dévoilé les préparatifs en cours pour réaliser 

l’adaptation cinématographique du roman Ru. Il serait à poursuivre d’identifier les 

traitements artistiques appliqués à cette œuvre d’une sensibilité et d’une force 

narrative déconcertantes. Ru porté au cinéma est un beau défi. Ambassadrice de 

l’autisme, Kim Thúy a rédigé des livres sur cette maladie dont l’un de ses deux fils 

souffre, L’autisme expliqué aux non-autistes (2017) et L’estime de soi et l’autisme 

(2019). Ying Chen, après son dernier roman Blessures (2016), histoire d’un médecin 
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qui vit la guerre au front, publiera vraisemblablement un ouvrage ayant comme sujet 

la vie des scientifiques et l’importance de la science. Elle se fait très discrète autant 

dans la vie d’écrivaine que dans la vie privée. 

L’analyse des rhizomes euro-canadiens dans la littérature contemporaine 

ouvrirait des perspectives d’interprétations qui mériteraient de décoder les mystères 

en compagnie d’un chat, féline récurrente sinon quasi totémique, devenu au moins 

un beau leitmotiv chez nos auteurs, sur une colline où le jeu est loi, maître, roi. 
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