
Portrait socioéconomique 
Un rattrapage nécessaire qui passe par le territoire 

Des conditions liées au territoire
Les impacts cumulatifs et la dégradation 
environnementale sur Nitassinan ont des effets 
néfastes sur les Pekuakamiulnuatsh ainsi que des 
répercussions sur notre culture et sur nos 
conditions socioéconomiques. Ces impacts 
s’a joutent à ceux issus de notre histoire et plus 
particulièrement à ceux des pensionnats  ainsi que 
du colonialisme. Il en résulte notamment une perte 
identitaire ainsi que des repères culturels, 
l’abandon de la langue et des perturbations 
familiales.

Un écart défavorable
Tout comme pour l’ensemble des Premières 
Nations, la réalité socioéconomique de 
Mashteuiatsh est singulièrement différente de 
celle de la population allochtone au Canada et au 
Québec. 

Un certain nombre d’indicateurs 
socioéconomiques développés par les 
gouvernements du Canada et du Québec 
permettent d’en faire la démonstration. En effet, 
ces indicateurs convergent vers la même 
conclusion: il existe un écart significatif 
défavorable dans les conditions de vie des 
Premières Nations par rapport à celles que l’on 
retrouve dans la population allochtone. 

L’indice de bien-être de notre communauté (IBC)1  
était inférieur à la moyenne québécoise pour 
toutes les composantes en 2016. La vitalité 
économique de notre communauté était 
également sous les moyennes provinciales en 

2018 selon l’indice de vitalité économique des 
territoires produit par l’Institut de la statistique du 
Québec2. Notre communauté se situait au 1137e 
rang sur 1 162 localités. Elle avait un indice de -10,5 
comparativement à -5,04 pour la MRC du 
Domaine-du-Roy. Un indice négatif indique un 
retard par rapport à la majorité des localités 
québécoises. Il s’agit d’un recul de 277 rangs par 
rapport à 2016.

Une situation sociale préoccupante
La situation sociale préoccupante à Mashteuiatsh 
a été fortement soulignée lors de la création en 
2007 de la Commission consultative sur la réalité 
sociale, en réponse à de nombreuses 
préoccupations exprimées par les membres de 
notre communauté. Celle-ci a livré en 2008 ses 
recommandations et a soumis un Plan global 
d’intervention communautaire et un Cadre 
d’intervention pour la promotion de la vie3.

Une Première Nation dynamique
Malgré les écarts vécus sur le plan économique, 
notre Première Nation se caractérise par le 
dynamisme de son développement et de ses 
entreprises. Notre Première Nation a d’ailleurs fait 
la démonstration de sa capacité à développer des 
partenariats gagnant-gagnant avec le milieu 
régional, dans la construction et la gestion de 
minicentrales hydroélectriques par exemple. Nos 
entrepreneurs ont aussi l’habitude de réaliser des 
mandats à l’extérieur de notre communauté, seuls 
ou en partenariat, et ce, dans des domaines 
diversifiés.

www.mashteuiatsh.ca

1 Selon Services aux Autochtones Canada (2019), « L’IBC 
est une méthode pratique d’évaluation du bien-être 
socioéconomique des communautés. L’information qu’il 
fournit peut aider à éclairer les politiques et les 
programmes visant à améliorer le bien-être des peuples 
autochtones ». L’indice de bien-être des collectivités (IBC) 
est basé sur quatre composantes : la scolarité, l’activité 
sur le marché du travail, le revenu et le logement.

2 Institut de la statistique du Québec, 2018.

3 Commission consultative sur la réalité sociale
à Mashteuiatsh, 2008.
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Des pratiques discriminatoires
Nous nous devons aussi de rappeler les pratiques 
discriminatoires auxquelles font face les 
Pekuakamiulnuatsh. Nous en avons soumis trois 
dans un mémoire déposé à la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics au Québec4. 

Ces situations, bien que totalement distinctes, 
démontrent un traitement différent à l’égard des 
Pekuakamiulnuatsh par le gouvernement 
québécois comparativement à ce qu’il réserve aux 
allochtones. Ces pratiques ont souvent pour effet 
de nuire à notre développement culturel, social et 
économique. 
En plus des cas soumis dans le mémoire 
mentionné précédemment, nous avons constaté 
que des programmes de soutien aux organismes 
communautaires accessibles aux allochtones 
n’avaient pas leur équivalent pour les Premières 
Nations malgré les besoins criants au sein de nos 
communautés.

Des inégalités en matière de santé
En ce qui concerne la situation sanitaire des 
populations, bien que des informations 
spécifiques à chaque communauté ne soient pas 
disponibles et que les bases de données sont 
souvent structurées différemment pour les 
Premières Nations et les allochtones, nous 
constatons l’existence d’inégalités frappantes en 

matière de santé et d’espérance de vie entre les 
deux populations. Ce sont les problèmes de santé 
chroniques, tels que l’obésité, le diabète et les 
problèmes cardiovasculaires, qui sont les plus 
préoccupants chez les Premières Nations en 
général. Les taux de suicide sont beaucoup plus 
élevés que dans les populations allochtones, 
notamment chez les jeunes (15 à 24 ans).

Le territoire au cœur de notre économie
La réalité socioéconomique de notre Première 
Nation s’explique certainement par l’historique de 
la colonisation, par notre mise à l’écart du 
développement de notre territoire ancestral et par 
les pertes de repères culturels qui en ont 
découlées. Pendant ce temps, la société 
québécoise s’est développée et s’est enrichie par 
l’exploitation des ressources du territoire sans 
notre consentement et, plus souvent qu’autrement, 
sans notre participation. 

Le bien-être de notre Première Nation passe par le 
respect de notre titre ancestral sur Nitassinan qui 
inclut, rappelons-le, le droit des 
Pekuakamiulnuatsh de bénéficier des retombées 
économiques du développement. Pour ce faire, le 
partage par les gouvernements des redevances 
tirées de l’exploitation des ressources et la 
conclusion d’ententes sur les répercussions et les 
avantages sont des incontournables pour notre 
Première Nation.

4 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 2017. 
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