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En Oc ci dent, la re li gion a donné un fon de ment à de nom breuses pra‐ 
tiques ra cistes, telles que la co lo ni sa tion et l’es cla vage de cer tains
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peuples jugés in fé rieurs (Jac quard 1986  : 71). La di men sion concep‐ 
tuelle et idéo lo gique du ra cisme a été dé ve lop pée au XIX  siècle, elle
s’ap puie sur des ca rac té ris tiques dites bio lo giques des groupes hu‐ 
mains, des sys tèmes de dis cours qui se pré tendent scien ti fiques. À
l’époque où la re li gion per dait de son pres tige et son sta tut de vé ri té
ab so lue, la science vint re con fir mer avec des nombres, des cal culs,
des rai son ne ments lo giques, une par tie im por tante des pré ju gés pré‐ 
exis tants contre les po pu la tions au toch tones. L’exis tence des races et
leur hié rar chi sa tion ne pou vant pas être concrè te ment prou vées, le
ra cisme scien ti fique dé pen dait en tiè re ment de la rhé to rique, la ma ni‐ 
pu la tion des mots et l’uti li sa tion de pro cé dés dits scien ti fiques pour
jus ti fier la co lo ni sa tion. Le rôle de nomme est ici double. Il a servi à
construire les théo ries du ra cisme scien ti fique puis il fut pri mor dial
pour ré pandre et jus ti fier ces idées aux plus grand nombre. L’acte de
nom mer, de dé fi nir et de re nom mer fut ca pi tal aux XIX et XX  siècles.
La fin du XIX  siècle fut mar quée par la fin de l’es cla vage et de la
guerre de Sé ces sion, la créa tion de deux na tions in dé pen dantes
nord- américaines, et l’ar ri vée en grand nombre d’im mi grants. Le be‐ 
soin de jus ti fier les actes pas sés et contem po rains à l’égard des mi no‐ 
ri tés his to riques se fai sait de plus en plus urgent. L’ex pan sion co lo‐ 
niale et l’ap pro pria tion de ter ri toires de plus en plus nom breux po‐ 
saient le pro blème de la pré sence des au toch tones et leur droit à la
terre.

e
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1. L’évo lu tion du concept de race
au cours de la co lo ni sa tion des
Amé riques

1.1. La dé cou verte des Amé riques

Les Oc ci den taux, lors de la construc tion du mythe chré tien des ori‐ 
gines, igno raient l’exis tence de l’Amé rique (Aubert- Marson 2010 : 32)
et de l’Aus tra lie. La façon dont on de vait trai ter les In diens ne fi gu rait
pas dans la Bible. Les In diens ne pou vaient pas être jugés sur leur ap‐ 
pa rence phy sique. Mal gré leur cou leur de peau claire, qui ne dif fé rait
que peu de celles des Eu ro péens, ils étaient nom més «  peaux- 
rouges  ». Ce terme per met tait de les dis tin guer du groupe euro- 
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descendant et ainsi de jus ti fier la façon dont ils étaient trai tés. Les
pre miers siècles de la co lo ni sa tion des Amé riques, les au toch tones
furent aussi sou vent qua li fiés de «  sau vages  » (Cap de vi la 2007  : 73).
Les Oc ci den taux en cou ra gèrent cette re pré sen ta tion, jus ti fiant ainsi
l’oc cu pa tion de leurs terres.

L’im por tance des ap pel la tions entre en jeu dès l’ar ri vée de Chris tophe
Co lomb, puisque le terme « dé cou verte » uti li sé pour qua li fier la date
de 1492 sous- entendait que le conti nent nord- américain n’était pas
ha bi té, lais sant libre champs aux Oc ci den taux pour s’ins tal ler. De
plus, le terme «  In diens » qui est en core uti li sé au jourd’hui pro vient
d’une er reur. Non seule ment c’est une er reur géo gra phique, mais c’est
aussi un mot qui fut im po sé aux po pu la tions au toch tones. Ce terme
re groupe des cen taines de com mu nau tés très dif fé rentes, qui ne par‐ 
tagent pas le même ter ri toire, la même langue, les mêmes croyances,
les mêmes ré par ti tions des rôles ni les mêmes formes de gou ver‐ 
nances. Le pou voir de nom mer les groupes hu mains, de dé fi nir les
évé ne ments et d’écrire l’his toire fut très im por tant du rant le pro ces‐ 
sus de co lo ni sa tion. Que connaît- on de la vraie his toire de Chris‐ 
tophe Co lomb, dont l’ar ri vée en Amé rique est en core cé lé brée au‐ 
jourd’hui ? Selon les écrits de Las Casas, Co lomb et ses hommes au‐ 
raient mas sa cré entre 40 et 50 mil lions d’In diens taï nos, dans les Ca‐ 
raïbes. Du troi sième voyage de Chris tophe Co lomb, voici ce qu’il a
rap por té (De Las Casas 1552) :

3

Les Es pa gnols pa riaient entre eux pour sa voir qui ar ri ve rait à cou per
un homme en deux, ou qui ar ri ve rait à le dé ca pi ter d’un coup d’épée
ou de lance ; ou qui par vien drait à l’évis cé rer. Ils ar ra chèrent les
nour ris sons du sein de leurs mères et en les te nant par les pieds leur
fra cas sèrent la tête contre les ro chers. Ils em pa lèrent sur leurs épées
les corps d’autres en fants, ainsi que ceux de leurs mères, et tous ceux
qui se te naient de vant eux. Ils pen daient les In diens par treize, en
l’hon neur et à la gloire du Sau veur et de ses douze apôtres, et par le
feu, ils brû laient les In diens vifs... 1
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1.2. Dé ve lop pe ment du ra cisme scien ti ‐
fique
Les Amé rin diens étaient qua li fiés de « sau vages », « bar bares », puis
avec les Lu mières en Eu rope et le mythe du pro grès, le terme « pri‐ 
mi tif » com men ça à être uti li sé. L’ex pli ca tion de l’ori gine des es pèces
hu maines avait une im por tance po li tique, elle per met tait de jus ti fier
bio lo gi que ment l’es cla vage, la co lo ni sa tion et les in éga li tés so ciales.
Au XIX  siècle, les cal culs sem blaient don ner une va leur scien ti fique et
un sta tut de vé ri té aux théo ries dé ve lop pées par le passé. Le mé de cin
Sa muel G. Mor ton dé ve lop pa la cra nio mé trie aux États- Unis. Mor ton
pen sait que la me sure et la com pa rai son des crânes des dif fé rents
groupes hu mains pou vaient mener à la clas si fi ca tion ob jec tive des
« races » en se ba sant sur la taille du cer veau qu’il pen sait être le re‐ 
flet de l’in tel li gence (Aubert- Marson 2010 : 51). Ses ré sul tats cor ro bo‐ 
raient les pré ju gés de l’époque. Mor ton pré ten dait avoir prou vé l’in fé‐ 
rio ri té des In diens d’Amé rique en ma tière d’in tel li gence. En 1977, le
pro fes seur Ste phen Jay Gould (Reilly, Kauf man, Bo di no 2003 : 190) ré‐ 
vé la que Mor ton avait ma ni pu lé les ré sul tats en sé lec tion nant cer‐ 
tains crânes en fonc tion des ré sul tats qu’ils ap por te raient dans ses
sta tis tiques. Tous les ré sul tats pu bliés par le doc teur Mor ton al laient
dans le sens des pré ju gés de l’époque. Au XIX  siècle, Ar thur de Go bi‐ 
neau (1853), l’un des fon da teurs des théo ries ra cistes mo dernes, par‐ 
lait d’in éga li té des races de ma nière qua li ta tive  ; il avan ça la théo rie
selon la quelle les ca pa ci tés in tel lec tuelles des hommes non blancs
étaient na tu rel le ment in fé rieures à celles des hommes blancs. Ar thur
de Go bi neau fut l’un des pre miers à confondre les ca rac té ris tiques
bio lo giques et les ca pa ci tés in tel lec tuelles. Une confu sion qui a per‐ 
du ré jusqu’au XX  siècle et qui aura par ti ci pé à créer le sys tème des
ré serves et des écoles ré si den tielles en Amé rique du Nord.
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1.3. Les ori gines de la théo rie de l’évo lu ‐
tion et le dar wi nisme so cial

L’œuvre de Dar win, De l’ori gine des es pèces, pu bliée en 1859, dé mon‐ 
trait que toutes les es pèces vi vantes ont évo lué à par tir d’un an cêtre
com mun  ; elle marque la fon da tion de la bio lo gie mo derne. La
concur rence entre les es pèces pour la sur vie ex pli que rait la dis pa ri ‐
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tion de cer taines d’entre elles et la di ver si fi ca tion d’autres. Les formes
de vie ini tiales ont été écra sées par celles qui ont évo lué, celles qui se
sont éten dues en nombre et géo gra phi que ment. La sé lec tion na tu‐ 
relle se rait la rai son de l’ex tinc tion de nom breuses es pèces moins
évo luées (Dar win, Ghi se lin 2006 : in tro duc tion). Suite à ces théo ries,
les Amé rin diens sont de ve nus des « pri mi tifs », une « race rouge » à
part, dif fé rentes des Blancs, des en fants sur l’échelle de l’évo lu tion,
que les Oc ci den taux de vaient gui der. La no tion d’évo lu tion mal in ter‐ 
pré tée comme sy no nyme de pro grès a dé na tu ré la pen sée de Dar win
et a créé une nou velle ap proche du ra cisme, le dar wi nisme so cial. La
sé lec tion na tu relle ap pli quée aux groupes hu mains im pli quait la dis‐ 
pa ri tion du groupe le plus faible au pro fit du plus fort. Cer tains pen‐
seurs oc ci den taux en ont dé duit que les Blancs, plus évo lués tech no‐ 
lo gi que ment, avaient le de voir «  na tu rel  » de sou mettre ou de faire
dis pa raître les peuples au toch tones. Les In diens des Amé riques
étaient cen sés, d’après cette théo rie du dar wi nisme so cial, dis pa raître
au sein de la po pu la tion ma jo ri taire ou dé pé rir na tu rel le ment suite à
leur ren contre avec un groupe sup po sé plus fort. Aux États- Unis les
guerres avec les Amé rin diens n’étaient pas rares jusqu’à la fin du XIX

siècle  ; l’ac cent mis sur la «  sau va ge rie  » des In diens per met tait de
jus ti fier ces guerres.

e

1.4. L’eu gé nisme
La plus grande per ver sion de la théo rie de Charles cher chait à jus ti‐ 
fier l’eu gé nisme – la sé lec tion des su jets les plus sains ou les plus forts
pour amé lio rer la race hu maine. Le dar wi nisme so cial a par ti ci pé à la
créa tion de nou velles thèses eu gé nistes à l’en contre des groupes
jugés in fé rieurs. Aux États- Unis et au Ca na da, cer taines lois au to ri‐ 
saient des membres du gou ver ne ment à sté ri li ser de force « si né ces‐ 
saire » (Aubert- Marson 2010 : 143) les femmes et en fants in diens. Ces
lois pas sées au cours du XX  siècle ne cho quèrent que peu de gens.
L’eu gé nisme dit né ga tif ap prou vait les me sures res tric tives concer‐ 
nant la re pro duc tion des in di vi dus jugés in fé rieurs. Pour cela, des lois
agis saient pour ré duire ou sup pri mer la pos si bi li té pour cer tains
groupes de se re pro duire bio lo gi que ment et de trans mettre leur
culture. Le ma riage leur était re fu sé, la sté ri li sa tion de force n’était
pas rare (Aubert- Marson 2010 : 144).

6
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2. Ap pli ca tion du ra cisme scien ti ‐
fique au XIX  siècle dans la ges tion
du « pro blème in dien » 2

e

2.1. Pa ter na lisme et la créa tion des
écoles ré si den tielles

Un manque de com pré hen sion et d’ap pré cia tion de la va leur des
cultures in diennes ont mené à un conflit de culture. Jusqu’au mi lieu
du XX  siècle, les Blancs ne re con nais saient pas la va leur et l’im por‐ 
tance de la culture in dienne. Bien que, du point de vue des Eu ro‐ 
péens, les In diens ne fussent ja mais bien consi dé rés, le pa ter na lisme,
al lait cau ser en core plus de dom mages sur leur façon de vivre que les
guerres au pa ra vant. La nou velle at ti tude pa ter na liste mé lan gée à un
mode de pen sée issue du dar wi nisme so cial s’at ta quait à tous les as‐ 
pects du mode de vie des In diens en leur of frant deux pos si bi li tés  :
être as si mi lés ou être ex ter mi nés (Ide 2003  : 22). L’at ti tude pa ter na‐ 
liste qui ca chait une croyance dans une hié rar chie des groupes hu‐ 
mains mena « na tu rel le ment » les au to ri tés blanches à se char ger de
l’édu ca tion des en fants in diens. Les Blancs pen saient que leur ci vi li sa‐ 
tion était déjà avan cée et qu’il était de leur de voir de la par ta ger avec
ceux dont la ci vi li sa tion l’était moins. Ce mode de pen sée sou vent
qua li fié de pa ter na liste fut dif fu sé sous le nom « the white man’s bur‐ 
den 3 ». Les pré ju gés déjà exis tants furent ren for cés et « jus ti fiés » par
la science, ce qui per mit au gou ver ne ment des États- Unis et du Ca‐ 
na da de lé gi ti mer leur ges tion des peuples au toch tones. Cette lé gi ti‐ 
ma tion ou vrit la porte à l’ins ti tu tion na li sa tion de ra cisme par la lé gis‐ 
la tion (Ide 2003 : 9).

7
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2.2. La pé riode des trai tés et les ré ‐
serves
La plu part des In diens étaient dé crits comme étant no mades ou
semi- nomades. Les dé crire comme no mades, sans domicile- fixe, sans
ter ri toire, à per mis aux Oc ci den taux de s’ap pro prier leurs terres.
Mais cette mo bi li té po sait pro blème aux Oc ci den taux pour des rai‐
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sons mul tiples. Le fait que les In diens n’avaient pas d’adresse fixe les
ren dait plus dif fi ci le ment contrô lables. Le gou ver ne ment les in ci tait à
s’ins tal ler et à de ve nir agri cul teurs. La sé den ta ri sa tion causa la perte
d’une par tie de la culture et du mode de vie au toch tone. Les ré serves
étaient des ti nées à prendre cer tains ter ri toires aux Pre mières Na‐ 
tions et à les sé pa rer de la so cié té blanche. La po li tique of fi cielle d’as‐ 
si mi la tion était une illu sion  ; en réa li té, même si les In diens avaient
voulu s’in té grer à la ma jo ri té, les Oc ci den taux n’au raient ja mais plei‐ 
ne ment ac cep té qu’ils de viennent leurs égaux.

2.3. La pé riode des ré formes des ti nées à
« tuer l’In dien dans l’en fant » (Chur chill
2004)
La loi sur les In diens de 1876 donna le pou voir aux gou ver ne ments de
gérer la vie des In diens par la lé gis la tion. Cette loi fit des en fants in‐ 
diens des pu pilles de l’État. De telles fon da tions lé gis la tives don‐ 
nèrent au gou ver ne ment ca na dien les pleins pou voirs pour for cer les
In diens à se plier au sys tème édu ca tif. Les en fants au toch tones de‐ 
vaient s’in té grer à la so cié té blanche, à la place qu’on leur avait at tri‐ 
buée, c’est- à-dire en tant que fer miers ou ou vriers non qua li fiés. Les
ob jec tifs an non cés des écoles ré si den tielles étaient contra dic toires.
Of fi ciel le ment, ces écoles de vaient per mettre aux In diens de re‐ 
joindre les Oc ci den taux dans le monde ci vi li sé et de de ve nir leurs
égaux cultu rel le ment. Mais l’édu ca tion qui était don née aux In diens
n’était pas com pa rable à celle don née aux en fants blancs, car on sup‐ 
po sait que les en fants in diens avaient des ca pa ci tés in tel lec tuelles li‐ 
mi tées. Le dis cours of fi ciel était en contra dic tion avec la réa li té de ce
que le gou ver ne ment était prêt à of frir. De plus, dans les écoles, tout
était fait pour ra bais ser l’es time de l’en fant vis- à-vis de sa propre
culture, des pra tiques de ses pa rents et même de ses pa rents. Les
condi tions de vie, et le trai te ment que les en fants re ce vaient dans ces
pen sion nats étaient ter ribles (De lo ria 1999 : 166).

9
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2.4. L’ap pli ca tion du dar wi nisme so cial
hos tile – Dun can Camp bell Scott
Le Di rec teur ad joint du B.A.I. au Ca na da, Dun can Camp bell Scott, ex‐ 
pri ma ainsi sa vo lon té de sup pri mer to ta le ment la culture in dienne :

10

Je veux me dé bar ras ser du pro blème in dien. […] Notre ob jec tif est de
pour suivre nos ef forts jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul In dien au
Ca na da qui n’ait pas été in té gré à la so cié té et qu’il n’y ait plus de
ques tion in dienne ni de mi nis tère des Af faires in diennes 4.

Il s’agis sait à nou veau des deux op tions pres crites par le dar wi nisme
so cial concer nant les « races in fé rieures » : être as si mi lées ou ex ter‐ 
mi nées. À la lec ture du rap port du doc teur Bryce en 1912 au sujet du
grand nombre de morts dans les écoles ré si den tielles, il an non ça qu’il
ne voyait pas l’in té rêt de li mi ter la pro pa ga tion des ma la dies dans les
écoles :

11

C’est un fait re con nu que les en fants in diens perdent leur ré sis tance
na tu relle aux ma la dies par la co ha bi ta tion très rap pro chée dans les
pen sion nats et qu’ils meurent à un rythme plus ra pide que dans leurs
vil lages. Mais cela ne jus ti fie pas un chan ge ment dans la po li tique du
mi nis tère, qui vise une ré so lu tion fi nale à notre pro blème in dien 5.

Les me sures qu’il pre nait et celles qu’il re fu sait de prendre étaient
com pa tibles avec l’idée de sé lec tion na tu relle. Les décès suite aux
ma la dies, des causes « na tu relles », cor ro bo raient les idées du dar wi‐ 
nisme so cial et de la sur vie des su jets les plus forts.

12

2.5. Jus ti fi ca tion d’une culture co lo niale
au près des po pu la tions eu ro péennes

Le ra cisme scien ti fique fut uti li sé par la sphère po li tique et, in ver se‐ 
ment, les ré sul tats ob te nus par l’ap pli ca tion po li tique du ra cisme
scien ti fique furent uti li sés pour illus trer et jus ti fier les théo ries ra‐ 
cistes. Ce sou tien ré ci proque fit per du rer le ra cisme scien ti fique dans
les po li tiques in diennes jusqu’au XX  siècle. Pour jus ti fier ces pra‐ 
tiques, un vo ca bu laire par ti cu lier fut em ployé  : «  bar bares  », «  sau ‐

13
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vages », « pri mi tifs », « peaux- rouges »… Le ra cisme scien ti fique aura
aussi per mis d’ex po ser les po pu la tions in di gènes comme des ani maux
dans des zoos hu mains en Eu rope jusqu’en 1931, et ainsi de jus ti fier
au près de la po pu la tion eu ro péenne le trai te ment ré ser vé aux In diens
et Afri cains dans les co lo nies en les pré sen tant comme pri mi tifs,
presque non hu mains (Blan chard 2011). Le phé no mène des zoos hu‐ 
mains a été uti li sé pour lé gi ti mer le ra cisme scien ti fique et at teindre
un pu blic beau coup plus large. Dans ces ex hi bi tions, on as sis tait à la
mise en scène de la clas si fi ca tion des races hu maines et de la jus ti fi‐ 
ca tion de la hié rar chi sa tion des cultures en Amé rique du Nord.
L’Autre était mis en scène dans une cage, dans des dé cors et des vê‐ 
te ments qui exa cer baient leur côté « sau vage », des cultures ima gi‐ 
nées, pous sées à l’ex trême vers l’ani ma li té pour jus ti fier le trai te ment
qui était fait à ces hommes et femmes. Pour les Oc ci den taux, c’était le
pre mier contact avec l’al té ri té, une construc tion d’un Autre ima gi‐ 
naire et la mise en vi trine de la théo ri sa tion scien ti fique de la hié rar‐ 
chi sa tion des races. Les zoos hu mains ont par ti ci pé à la créa tion d’un
ra cisme po pu laire, d’au tant qu’ils étaient ac com pa gnés d’une pro pa‐ 
gande co lo niale dans la presse et les pu bli ca tions scien ti fiques. La
presse en Amé rique du Nord, par exemple, aussi joué un grand rôle
dans l’an crage de la su pé rio ri té des Oc ci den taux dans les men ta li tés.
Les Amé rin diens furent jusqu’à la moi tié du XX  siècle re grou pés dans
un mo no lithe lour de ment sté réo ty pé ne lais sant au cune place à la di‐ 
ver si té ou à l’éga li té. Les jour naux ca na diens et amé ri cains se sont ap‐ 
pro priés ra pi de ment les idées du dar wi nisme so cial. Les au toch tones
furent dé peints comme étant stu pides, dé pra vés, prompts à prendre
de mau vaise dé ci sions, pué rils, in fan tiles et ir res pon sables 6 (An der‐ 
son, Ro bert son 2011, 31-32).

e

Le ra cisme scien ti fique oc cupe en core une place dans la so cié té oc ci‐ 
den tale. Les pré ju gés issus d’un mode de pen sée « scien ti fique » sont
ex trê me ment dif fi ciles à dé cons truire. Cer taines thèses ra cistes ont
la vie dure et conservent très long temps le sta tut de vé ri té. De puis
en vi ron cin quante ans, la gé né tique a dé ve lop pé notre connais sance
de la di ver si té au sein de l’es pèce hu maine et a dé mon tré qu’elle est
plus grande à l’in té rieur d’une po pu la tion qu’entre deux po pu la tions
et que les « races » hu maines n’existent pas. Pour tant, de nom breuses
ac tions en Amé rique du Nord montrent en core que les Amé rin diens
sont consi dé rés comme un groupe dif fé rent ayant be soin d’un trai te ‐
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1  The Spa niards made bets as to who would split a man in two, or cut off his
head at one blow; or they ope ned up his bo wels. They tore ba bies from their
mo ther’s breast by their feet and da shed their heads against the rocks. They
spea red the bo dies of other babes, to ge ther with their mo thers and all who
were be fore them, on their swords... They han ged In dians, and by thir teens,
in honor and re ve rence for our Re dee mer and the twelve apostles, and, with
fire, they bur ned the In dians alive...

2  Ex pres sion uti li sée par Dun can Camp bell Scott, su per in ten dant du Bu‐ 
reau des Af faires In diennes du Ca na da de 1913 à 1937 (An nett 2005 : 6).

3  « Le far deau de l’homme blanc »

4  “I want to get rid of the In dian Pro blem… Our ob jec tive is to conti nue
until there is not a single In dian in Ca na da that has not been ab sor bed into
the body po li tic and there is no In dian ques tion and no In dian de part ment”
De part ment of In dian Af fairs Su per in tendent D.C. Scott to B.C. In dian
Agent- General Major D. McKay, DIA Ar chives, RG 10 Se ries (An nett 2005).

5  “It is rea di ly ack now led ged that In dian chil dren lose their na tu ral re sis‐ 
tance to ill ness by ha bi tua ting so clo se ly in the re si den tial schools and that
they die at a much hi gher rate than in their vil lages. But this does not jus ti fy
a change in the po li cy of this De part ment which is gea red to wards a final
so lu tion of our In dian Pro blem” Dun can Camp bell Scott (Far ber 2013). Tra‐ 
duc tion fran çaise pro po sée par "Les Ex cuses à La Ré con ci lia tion." Edu ca tion
and Ad van ced Lear ning. Ma ni to ba Go vern ment (2014).

6  Ces termes furent trou vés dans le To ron to Globe et Mail et le Ot ta wa Ci ti‐ 
zen du rant la deuxième moi tié du XIX  siècle (An der son, Ro bert son 2011, 31-
32).

p://www.ot ta wa ci ti zen.com. Page
consul tée le 30 nov. 2013.

"Les Ex cuses à La Ré con ci lia tion." Edu‐ 
ca tion and Ad van ced Lear ning. Ma ni to‐ 

ba Go vern ment, 26 fév. 2014. Do cu ment
élec tro nique consul table à  : http://ww
w.edu.gov.mb.ca/ Page consul tée le 05
avril 2014.
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Français
Issu d’un mode de pen sée sup po sé ob jec tif, le ra cisme scien ti fique a, au XIX

siècle, ré ac tua li sé nombres de pré ju gés. L’acte de dé fi nir, d’iden ti fier et de
stig ma ti ser les Pre mières Na tions a per mis aux au to ri tés de les ex clure de la
so cié té blanche ma jo ri taire et de contrô ler leurs vies. Les dis cours fon dés
par le ra cisme scien ti fique ont in fluen cé le mode de pen sée et les ac tions
des Oc ci den taux à l’en contre des au toch tones en Amé rique du Nord du XIX

au XX  siècle.

English
In the 19  cen tury, sci entific ra cism – de rived from a sup posedly ob ject ive
way of think ing – re newed a great num ber of ste reo types. De fin ing, identi‐ 
fy ing and stig mat iz ing his toric minor it ies gave the au thor it ies the power to
ex clude them from white main stream so ci ety and to con trol their lives.
Ideas cre ated by sci entific ra cism have in flu enced the West ern ers’ way of
think ing and ac tions against First Na tions in North Amer ica from the 19  to
the 20  cen tury.
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