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APPEL À COMMUNICATIONS 

 

23e COLLOQUE DU CIÉRA 

« Économies autochtones en transformation : Renforcer les relations entre 
peuples autochtones et territoires » 

15-16 mai 2025 – Musée de la civilisation, Québec 

Date limite de réception des communications : 21 février 2025 

Le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) s’associe avec 
l’Institut Ashukan, la Commission de développement économique des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CDEPNQL), l’Association étudiante autochtone de l’Université Laval 
(AÉA), et les différents pôles du CIÉRA (UL, Mtl, UQO, AT),  pour la 23e édition de son 
colloque annuel qui abordera les économies autochtones en transformation à l’aube du 
cinquantenaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. L’évènement aura lieu 
les 15 et 16 mai 2025 au Musée de la civilisation à Québec. 

Le colloque est un rendez-vous d’échange, de partage et de connexion entre acteur.e.s de divers 
horizons intéressés par les questions autochtones. Nous recherchons des étudiant.e.s., 
chercheur.e.s, et praticien.ne.s qui souhaitent enrichir les échanges par le partage de leurs 
travaux, leurs pratiques, leurs expériences ou leurs savoirs autour de la réconciliation 
économique et des questions d’enjeux d’autonomie économique, de droit au développement, 
de justice sociale et de durabilité environnementale. Les propositions de présentation pourront 
s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants : 

1) Des visions à concilier : relations aux territoires, bien-être et 
développement 

Les visions autochtones du monde considèrent le développement comme un moyen d’améliorer 
les relations (Trosper, 2022) avec pour objectif ultime le bien-être, qui n’est atteint que si les 
relations sont renforcées. Les modèles et conceptions économiques des Premiers Peuples au 
Canada se fondent historiquement sur les valeurs de durabilité, de respect, d’autosuffisance et 
de responsabilité (Newhouse, 2004). Ces principes, appliqués aux activités traditionnelles 
comme la chasse, la pêche, la cueillette ou autres visent à maintenir l’équilibre et la santé des 
écosystèmes au profit des générations futures (Saint Arnaud et Papatie, 2012). Cela contraste 
avec les modèles économiques dominants du monde qui privilégient une croissance rapide sans 
tenir compte nécessairement des rapports avec la nature, du bien-être et des perspectives 
humaines et culturelles. Les principes historiques des pratiques autochtones demeurent 
pertinents pour orienter les transformations des économies autochtones dans le monde. Aussi, 
il s’avère intéressant de mieux les cerner afin de comprendre les pistes de solutions qu’ils 
proposent aux crises écologiques et sociales actuelles. 

2) Stratégies et pratiques des acteurs autochtones 
Les communautés autochtones sont intimement liées à leur territoire formant un tout 
indissociable. Elles démontrent ainsi un fort attachement à la collectivité et poursuivent des 
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objectifs socioculturels non économiques qui s’écartent des modèles économiques traditionnels 
(Hindle et Lansdowne, 2005 ; Lindsay, 2005). Cette situation a souvent généré de nombreux 
conflits interculturels entre les communautés et l’industrie (Anderson, 1997 ; Booth et Skelton, 
2011), ainsi qu’à l’intérieur des communautés qui ont adopté le modèle économique dominant 
sans véritablement se l’approprier.  Les limites des modèles conventionnels en contexte 
autochtone peuvent être une voie vers l’innovation sociale (Levesque et al., 2014). Cela soulève 
la question de savoir quelles sont les stratégies et pratiques des acteurs autochtones ainsi que 
les modèles de développement local et alternatif qui favorisent la réussite des projets de 
développement des communautés autochtones. En l’occurrence, les pratiques commerciales des 
entrepreneur.e.s autochtones intègrent les valeurs de relations harmonieuses et de durabilité. 
Ceux-ci et celles-ci cherchent à créer des entreprises qui leur sont bénéfiques non seulement à 
eux-mêmes, mais aussi leurs communautés et à l’environnement. Un autre défi important qui 
en ressort est le développement des ressources humaines autochtones. Il est donc essentiel de 
réfléchir aux enjeux systémiques, à la formation, aux démarches de sécurisation culturelle et 
aux adaptations des pratiques en ressources humaines.  

3) Gouvernance de l’économie 
À travers le monde, les politiques qui redéfinissent la relation entre l’État et les peuples 
autochtones ainsi que l’autonomie économique sont essentielles pour les communautés 
autochtones engagées à faire reconnaitre leur droit à l’autodétermination (Maaka et Fleras, 
2005 ; Rodon, 2003 ; Dana et Anderson, 2007). Pour ce faire, les communautés autochtones 
doivent avoir des systèmes de gouvernance qui s’inspirent de leurs visions du monde et qui 
garantissent le renforcement de leurs relations sociales et environnementales (Jorgensen, 2007 ; 
Beaudoin et al., 2015). Ces systèmes passent premièrement par la prise de décision collective 
et le consensus pour une gestion durable et équitable des ressources et deuxièmement par le 
choix minutieux des leaders autochtones en fonction de leur capacité à maintenir et à renforcer 
les relations au sein de la communauté et avec l’environnement (Trosper, 2022). Ce type de 
leadership diffère des modèles de leadership individualistes observés dans les économies 
occidentales. Dans un tel contexte, quels sont les moyens d’assurer la reconnaissance et le 
respect des droits et des systèmes de gouvernance autochtones au sein des structures étatiques 
plus larges ? Comment les modèles de gouvernance de l’économie enracinés dans les visions, 
valeurs et pratiques autochtones respectent et protègent la santé des personnes et des territoires ? 

 

Communications hors thèmes 

Les étudiant.e.s membres du CIÉRA dont les travaux ne s’inscrivent pas dans la thématique du 
colloque de cette année, mais qui sont intéressé.e.s à faire une présentation peuvent proposer 
une communication dans le cadre du séminaire « recherches en cours ». Les modalités 
d’application sont communiquées dans un autre appel, visitez le site Internet du CIÉRA. 

 

 

 

https://ciera-recherches.ca/colloque-annuel/


3 
 

Modalités d’application 

Les étudiant.e.s, chercheur.e.s, des professionnel.le.s ou praticien.ne.s intéréssé.e.s à présenter 
une communication sous format académique ou autre (affiche, vidéo, etc.) doivent remplir le 
FORMULAIRE suivant avant le 21 février 2025. 

Le temps alloué aux présentations est de 15 à 20 minutes (selon le nombre de participants). 

Les propositions de communications seront analysées par le comité scientifique du colloque et 
les conférencier.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s d’ici le 17 mars 2025. 

Pour de plus amples informations, veuillez écrire à : colloque@ciera.ulaval.ca   
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