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Avant-propos 

Couvrant aujourd'hui, un territoire de plus 
de cinq cent vingt (520) km2, avec ses 1 500 
habitants. 1' Anse-Saint-Jean fut l'un des 
premiers sites habités par les colons. Le patri- 
moine naturel et historique y est important et 
riche; citons les fennes hudreault, dont certains 
bâtiments datent du milieu du siècle dernier, 
l'église. le magasin général et plusieurs maisons 
d'époque. On y retrouve également de 
nombreux fours à pain construits selon la 
technique ancestrale. 

Les difficultés économiques de la dernière 
décennie nous ont fait prendre conscience de 
la précarite de notre économie, parîiculière- 
ment de la situation du travail, base sur l'ex- 
ploitation forestière. 

Longtemps fidèle à la volonté des fonda- 
teurs. 1' Anse-Saint-Jean est aujourd'hui à un 
point tournant de son histoire. Connaissant 
mieux nos racines et notre histoire locale, nous 
pourrons nous tourner résolument vers l'avenir 
et faisant preuve de la meme volonté. du même 
courage et de la meme détermination que nos 
ancêtres, nous nous oumirons à une nouvelle 
vocation, celle du tourisme. La conjoncture y 
est aujourd'hui favorable, dans le cadre de la 
mise en  valeur du Parc National du Saguenay 
et de sa zone périphérique. Pour ce faire. nous 
nous devons de rendre présent ce patrimoine, 
qu'est le nôtre. Cette synthèse historique en 
constitue un jalon que nous vous invitons a 
découvrir. 

L' Anse-Saint-Jean est sans doute l'un des 
ensembles paysagers les plus spectaculaires du 
Bas-Saguenay; l'anse proprement dite. les 
montagnes avoisinantes, les terres agricoles.. . , 
lui confèrent une harmonie toute spéciale que 
vous sentirez vous envahir si vous venez nous 
rendre visite. La vallée de l'Anse offre un pano- 
rama unique qui en fera un lieu de fréquen- 
tation privilégié. 

Au plaisir de vous accueillir chez-nous. 

Lauren t-Yves Simard, maire. 



PARTIE 1 

Un pays de colonisation: 
1838-1858 

L'Anse-Saint-Jean avant 1838 tantôt de lieu de halte, tant6t de lieu de rencon- 

La municipalité de l'Anse-Saint-Jean, 
située sur le bord de la rivière Saint-Jean. doit 
vraisemblablement son nom aux Révérends 
Pères Jgsuites qui l'avaient ainsi baptisée en 
l'honneur de saint Jean-Baptiste. ' Sans négli- 
ger pour autant cette première attribution. il est 
possible 6galement que l'on ait songé au 
missionnaire Jean De uen, le fondateur des 9 missions du Saguenay. 

11 faut retourner cependant à une dizaine 
d'annkes en amière, à l'époque héroïque des 
missions, pour retracer la première tentative 
d'occupation du  territoire. ~ L ' A n c e  à l'As- 
somption>i, ainsi dénommée par le premier rési- 
dent de l'endroit, le Père Louis de Beaulieu, 
senit de lieu de mission dès l'automne 1668. 
Au cours de cette année-là, le Révérend y 
construisit une chapelle et hiverna avec u n  
groupe de Montagnais et une centaine d'In- 
diens de Gaspé. Maiheureusemen t, la maladie 
et Ies difficultés dues à l'hostilité des lieux ainsi 
qu'à la rigueur de l'hiver les obligèrent à aban- 
donner l'année suivante. Au fil des ans par 
conh-e, quelqueç familles d'Indiens persistèrent 
et y demeurèrent en vivant de la chasse et de 
la pêche.3 

tre entre coureurs de bois et trappeurs. Ce n'est 
en fait qu'un siècle après la vaine tentative du 
Père Beaulieu que le nom de l'Anse-Saint-Jean 
réapparaît dans les récits des voyageurs. 

James MacKenzie et Pascal Taché, lors- 
qu'ils répondent au Comité chargd par la 
Chambre d'Assemblée du Bas-Canada d'en- 
quéter en vue de l'ouverture gventuelle du 
Saguenay, avouent connaître assez bien cette 
partie de l'arrière-pays. Ce qu'ils retiennent 
entre autres de cette région, c'est surtout I'exis- 
tence du saumon et de la truite s a u r n ~ n é e . ~  
Taché, qui a exploré intimement le Domaine du  
Roi, tgmoigne que les gens s'y rendent parti- 
culièrement au cours des mois de juin et juillet 
pour y p&cI~er.~ Pour sa part. l'explorateur Davis 
atteste en 1835 que la Compagnie de la Baie 
d'Hudson a établi une pêche aux saumons à 
l'embouchure même de la  rivière Petit- 
Saguenay,%t tout indique qu'il en est de même 
à la rivière Saint-Jean. 

II semble q u e  la baie de l'Anse-Saint-Jean, 
pour plusieurs raisons, a rapidement été évaluée 
comme un lieu propice aux activités humaines. 
11 n'y a pas que la pèche qui y est pratiquée, 
car depuis nombre d'années on y exploite 
régulièrement les érables à sucre.? A ces acti- 
vités liées directement à la survie. le havre de 
l'Anse-SaintJean est spacieux ét permet le 
mouillage à de nombreux bateaux qui profitent 

Homis ces quelques Montagnais, i l  semble d'un abri sûr. C'est en  tenant compte de cet 
que l'endroit passa presque à l'oubli, sewant avantage qu'au printemps 1835 la Compagnie 
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Chicoutir 

de la Baie d'Hudson occupe les lieux avec un 
charpentier et quelques hommes pour cons- 
h i r e  une  godette. 

aÀ une lieue et demie au-dessus de son 
embouchure, se irouve cele de la Rivjkre Saint- 
Jean. qui forme u n e  anse, qui mesure un mille 
et demi de profondeur, sur un mille de 1arçeur.n 

clci nous rencontrâmes un charpentier, avec 
cinq ou six hommes employés à consbuire une 
petite goélette pour le seMce de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson. Ils ont en abondance et 
à proximité tout le bois nécessaire pour cet 
objet. 1, 

((Le terrein est ici d'une excellente qualité. On 
y rencontre le même bois que le long de la 
Petite Rivière Saguenay. (...) On rencontre sur 



ses rives tine grande quantité de pins rouges 
et blancs au-dessus de la chute. le courant est 
faible. et l'on est longtemps sans rencontrer 
d'autues chutes. 3'' 

Si les Commiçsâires s'intéressent tant à 
l'Anse-Saint-Jean. ce n'est pas uniquement 
pour y évaluer les chances d'ouvrir une colonie 
qui y vivrait de l'agriculture et de l'exploitation 
de la forêt. C'est âussi en  raison des lieux qui 
leur apparaissent comme une sortie possible 
pour l'érection d'un chemin qui relierait direc- 
tement le district de Québec au Saguenay. 
Précédant d'une année l'exploration de Davis, 
William Ware part de Stoneham, prend la rivière 
Jacques-Cartier et ressort finalement par Char- 

lesbourg. C'est qu'il tente, mais en  vain. de 
trouver la trace d 'un  ancien chemin entre Char- 
lesbourg et l'Anse-Saint-Jean. Si ce chemin a 
existé, disait-il. ( ( i l  fout qu'il ait passé la Rivière 
Montmorency, a la tête des grands rapides, à 
l'endroit où se trouve désigné la route des 
Sauvages dans ma carte. i O 

La volonté du gouvernement, avant d'ou- 
vrir le Saguenay a la colonisation, est ferme. Il 
faut tenter, en dépit des échecs répétés, de relier 
par terre le Saguenay au fleuve Saint-Laurent. 
Après les recherches de Ware, c'est Davis qui 
tentera de constater la possibilité d'établir un 
tracé." Pour la Chambre d'Assemblée. les 
résultats de son exploration ne posent plus de 

Uri bel exemple d'une habitation de paysan saguenéen, B l'époque de la colonisation. La malson Cé!eshn 
tloude. posant tigrement avec son calvaire et sa couronne d'épines accrochée au croisiilon. 



doute. II y aura un chemin, mais celui-ci sortira 
non pas par l'Anse-Saint-Jean, mais partira 
plutôt de Saint-Urbain pour atteindre le comté 
de Chicoutimi, à la hauteur de la Grande-Baie." 
Nous sommes en  1836 et les pressions pour 
ouvrir de nouveaux territoires à la colonisation 
se font de plus en plus pressantes. 

François Tremblay, l'un des arrivants de 1838. 
Photo. Arctiives riaiioriales du Quebec 6 Chicouhmi. 

La Société des Vingt et un débarque 
d'abord à l'Anse-Saint-Jean 

Justement, la population du Bas-Canada, 
se retrouvant de plus en plus coincée sur des 
terres qui ne sont plus suffisantes pour répondre 
à leurs besoins, presse constamment le gouver- 
nement d'ouvrir le Saguenay. A la suite de la 
visite des Commissaires en 1828, on comprend 
que la rkgion renferme sutfisamment de terres 
cultivables. L'arpenteur J. -P. Proulx fait partie 
de l'expédition et évalue les possibilités agi- 
coles des lieux. Pour lui, l'hospitalité du tem- 
toire de 1' Anse-SaintJean est prometteuse. Le 
havre est sécutitaire et le foin qui pousse le long 
des battures de la baie permettra une rbcolte 
d'au moins six mille bottes. 

d'ai descendu à l'anse Saint-Jean. distance 
d'environ 6 milies, d'une pointe à I'auire; reniré 
dans cette anse j'ai constaté son étendue qui 
est de prgs de 2 milles de largeur, à son e~irée; 
dans la partie ouest, il y a une petite Ile. sa 
profondeur est de 2 milles, sa largeur au fond 
est d 'un  petit peu plus d'un mille; dans la partie 
ouest, il y a aussi des battures sur lesquelles 
on peut faire au moins 6 à 7 milles bottes de 

Animés par le mouvement insurrectionnel 
de 1837, les Canadiens n'attendent pas. Mais 
c'est par ie truchement de l'exploitation fores- 
tière que les premiers défricheurs trouvent le 
moyen de pénétrer légalement dans le Sague- 
nay. 

En fait, l'initiative du développement 
revient à la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
maitresse des lieux, qui obtient du gouveme- 
ment la permission de tirer du Saguenay 60 O00 
billots de pin. Elle réussit à en couper une petite 
partie. Toutefois, en raison d'une opposition 
farouche des marchands de bois de Québec, 
celle-ci est contrainte d'abandonner ses droits 
en faveur de quelqu'un qui occupe déjà ce 
champ d'activités: Sir William Price.I4 

Pour être en mesure de tirer le meilleur 
parti de cette îransaction, Price comprend qu'il 
lui faut s'adjoindre des travailleurs qui n'atten- 
dent qu'une ouverture pour pénétrer le Sague- 
nay. I I  confie ainsi à son homme de confiance 
de La Malbaie, Alexis Tremblay ~Picotén, le soin 
de diriger les opérations de la Société des Vin$ 
et un .  A cette epoque chacun sait que cette 
procédure portera le coup fatal aux intérêts de  
la Compagnie de la Baie d'Hudson dans les 
Postes du Roi. l 5  

Donc, au printemps de l'année 1838, les 
bùcherons entreprennent la conquête du 
Saguenay. Une premi2re goélette porte les 
premiers braves a quelques milles de Tadous- 
sac, aux  petites Ilesa, les glaces les empêchant 
d'aller plus loin. On y débarque un groupe 



d'hommes pour construire un premier moulin 
à scie et y passer l'été. De là jusqu'à l'Anse-au- 
Cheval, en face de la rivière Sainte-Marguerite. 
un deuxième groupe débarque à son tour avec 
l'instruction d'y conslruire un moulin et d'y 
couper du bois. Ce travail terminé, le reste de 
l'équipage, apparemment le plus important. 
continue jusqu'à 1' Anse-Saint-Jean. l6 

Tous ces jeunes gens, laissés à leur sort au 
milieu des neiges fondantes, sans abri, avec 
comme première arme le courage, s'assurent 
ainsi d'écrire l'introduction à l'histoire de la 
colonisation a u  Saguenay. Entre ces trois lieux 
de débarquements. c'est le moulin de l'Anse- 
Saint-Jean qui donne les résultats les plus 
prometteurs. « I I  put scier assez de madriers, 
durant la saison d'été pour être en état de 
pouvoir charger un navire dans le mois d'oc- 
tobre. Cette charge vendue, sulJit seule à 
compléter Ies £ 1800 dûs à la Compagnie de 
/a Baie dJHudsonx. l 7  

Dès la première année, la petite colonie 
progresse sans relâche. Après seulement 
quelques mois d'occupation, elle compte 67 
personnes, dont 5 ménages et 16 en fan ts, '%e 
qui témoigne de façon loquace de leurs inten- 
tions définitives. Entre-temps, le 11 juin 1838, 
un premier détachement de 14 hommes 
embarquent dans des chaloupes pour se rendre 
ouvrir une dernière colonie; la Grande-Baie.19 
Dès l'automne de la même année, ce sont 8 
fami!ies qui emboîtent le pas et partent pour la 
Baie des Ha! Ha!20 

Ouverture du canton Saint-Jean: 
début de la colonisation 

Les premiers arrivants de la Société des 
Vingt et un constituaient en  quelque sorte une 
élite qui permettrait à plusieurs centaines de 
leurs compatriotes de régler définitivement le 
problème de l'ouverture du Saguenay. Ceux- 
ci ne perdirent pas de temps, car dans leurs 
familles d'origine, à La Malbaie et dans les 

paroisses environnantes. o n  se préparait 
consciencieusement et massivement à expri- 
mer au gouvernement une volonté ferme d'ob- 
tenir toutes ces nouvelles terres pour des fins 
autres que la traite des fourrures et I'exploiia- 
tion du bois. 

Missionnaires et curés 
de l'Anse-Saint-Jean 

Ancieiis missionnaires 

- MM. Bernard-Benjamin l>ecoigne, curé de 
la BaieSaint-Paul et Zéphirin Lévesque. 
curé de Ida Malbaie: 1839 

- Les Révt.rends Pères Oldats de Marie- 
Immaculée: 1839- 1842 

- L'abbé Charles Pouliot. cure de Saint- 
Alexis: 12342- 1844 

- Les Revérends Peres Oblats cte Marie- 
Immaculée: 1844- 1853 

- L'abbB Léandre C;il!. 1853-1856 
- L'abbé t ~ i c i e i i  Otiç: 1556-1858 
- L'abbé Louis-Ar1 toiiie Martel: 1855-186.1 

Anciens curés 

- L'abbe Lucien Ot!s: 1861- 1866 
- L'abbé Georges-Eric Sauvageau: 1866- 

1867 
- L'abbi! A. -G. -Adolpl.ie Girard: 11367- 1875 
- L'abbG Paul DubQ: 1875-1878 
- L'abbe Jean-Séverin Pelletier: 1879-1901 
- L'abbO Alfred Labrccque: 1901 -19 12 
- L'abbé ,loseph Allard: 1912-1924 
- L'abba Ulric Rouchard: 1924- 1'342 
- L'abbé Antonio Gagnon: 1942-1955 
- L'abbé J. J. Fortin: 1955-2966 
- L'abbé Aimé Néron: 1966-1967 
- L'abbé F.-X. Roivin: 1967-1974. 
- L'abbe Simon Bouchard: 1974-1983 
- L'abbë Jean-Marie Paradis: 1983-1 985 
- L'abbé Clgrnent Hawey: 1985- 



Le moulin à scie de l'Anse-au-Ct~eual, en 1904. 
Photo: Archives nationales du Qu;.bec à Chicoutimi. 

C'est dans cette perspectjve qu'au mois 
d'août 1839, une pétition totalisant 743 noms 
est aclieminée directement à Sir John Colborne. 
gouverneur du Bas-Canada. Les signa taires 
trahissent difficilement leur &motion. Pour eux 
il est capital que le gouvernement libère le sol 
a l'agriculture avant que n'expire le bail d'af- 
fermage détenu par la Compagnie de la Baie 
d' H ~ d s o n . ~ '  

En tout et  partout, de 1838 à 1842, les 
colons construisent et équipent neuf scieries, 
situées au confluent  de toutes les rivières 
importantes. Ainsi éparpillées sur tout le terri- 
toire, l'entreprise de Price et l'action de la 
Société des Vingt et un pousseront le gouver- 

nement et la Compagnie de la Baie d'Hudson 
à céder  devant le fait de peuplement accorn- 
pli.2' 

Tout indique qu'avant même l'ouverture 
du canton et les premiers arpentages du 
gouvernement, les arrivants avaient detriche la 
terre, construit leur maison et certains avaient 
même cultivé sans trop se soucier de leurs obli- 
gations envers les maîtres des lieux. 

Le 26 mai 1843. l'arpenteur J.-P. Proulx 
reçoit le mandat de se rendre à la baie Saint- 
Jean pour vérifier les bases de l'occupation 
humaine. En moins d'un mois, le 20 juin, il 
arrive à bord du ~ s c h o o n e r ~ ~  du capitaine Isaac 



Boily. Dès le lendemain, il tire ses premières 
lignes tout en respectant ses ordreç qui lui dictsrit 
d'établir la localité autour de la rivière Sairit- 
Jean.z3 

Après avoir visité sommairement tous les 
alentours, Proulx retourne à la baie Saint-Jean 
et y recense chacun des habitants. Dans l'ar- 
rondissement du village, de chaque côté de la 
rivière, la majorité des terres cultivables sont 
déjà enregistrées et plusieurs sont en friche. 
Parmi ces occupants de la première heure nous 
retrouvons Louis Dallaire, François Savard, 
Benony Bouchard, Jean Tremblay, George 
Tremblay, Basile Martel, Jean Gagné, Laurent 
Gagné et Étienne Rate. A l'intérieur de ce 
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Les maires de la municipalité 
de l'Anse-Saint-Je1- 

1859 

- Eugkne Otis 
- David Chté 
- Frostant Boivin 
- Ephrem Houde 
- Ernest Tremblay 
- Juwph Girard 
- Benjamin Boudreault 
- Zephiin Desgagné 
- Augisle Rnudreault. . . . . :/1925 
- Edouard Hanfcy.. . . . . . . . -- -. .; 1'335 
- Oscar Boudrei . . . 9~01:1935 - 16101!1939 
- Xapoléon Rou . .16,01!1939 - 13~01/1913 
- Oscar Roudrer . . .18,01/194:3 - lTiOTil945 

Napoleon Bou . . .15@1!19~'45 - 10,01!1947 
-Joseph Gaudn . . .20:01/1947 - 5804il947 
- Delphis Lvoie . . .19.04!1947 - 19 01/1953 
- Gerard Bélang . . .194)1/1953 - 5:07!1954 
- Na.léoti Bou . . . S 07!1Y54 - 6 06l1955 

Gemrd Bélang,.. . . . . . . . . 6/06114'55 - 27!02:1959 
- Georges Boud . . .27.(!:I1l95I) - 17:051963 
- Delphis Lavoit . . .17:05~19b3 - 7!06;1963 
- Louis:Henri R: . . . 7D6!1965 - 1905'1967 
- Paul-Emile Bouulcoun, . . . . .19~05i1967 - 15'11!1909 
- L.oiiis-Henri Bi . . .l5:1111969 - 12:1111971 
- Lmnel Piourc!k . , .12/1111971 - 12/1111973 
- Féllcien U' Enb . . .12'11ii973 - 23'1OJ19S0 
- Laurent-Yves ! . .27;1@11980 
- 
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 souliers de boeuf* et culotte en étoffe du pays. le 
pionnier Louis Boudreault et ça bru. 

groupe de pionniers, tous ont déjà au moins 
une maison, six d'entre eux ont déjà une grange 
et une étable et cerkains possèdent même une 
dépendance. D'autres, comme Alexandre 
Maltais qui n'est pas encore marié: résident chez 
un concitoyen, Jean  trembla^.'^ 

Au niveau de la production locale, la diver- 
sité des produits et des exploitations tend à 
démontrer qu'avant l'ouverture du Saguenay 
à la colonisation en 1842 et méme avant I'ar- 
rivée officielle des pionniers en 1838, plusieurs 
individus occupent déjà les lieux. En effet, à 
partir des premiers rapports de Proulx, au prin- 
temps 1843, nous constatons qu'au moins 



quinze acres d e  tewe sont en culture. qu'un 
nombre indéterminé de squatters ont réussi à 
produire environ 1 200 livres de sirop d'&able 
et qu'à I'embouchure de la rivière les habitants 
ont pêché entre 400 et 500 saumons. Quant 
au moulin installé a I'embouchure de la Saint- 
Jean, il réussit à produire entre dix et vingt mille 
madriers pour I'exportati~n.'~ 

*These is a saw mil1 at the mouth 01 the river 
where beiween 10 to 20 thousand deals are 
exported. The mille contains four frames with 
twenty too right saws and a round 

Après le non renouveiiement du bail de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, la forêt du 
Saguenay retourne a u  domaine public et le 
gouvernement s'assure d'en retirer des droits 
de coupe. Quant aux concessionnaires, ils en 
disposent comme de leurs propres biens. Les 
installations de sciage de l'Anse-Saint-Jean 

n'appartiennent donc pas à William Pnce maiç 
à des intérêts particuliers autres. Price, qui 
possède depuis 1842 les établissements de la 
Société à La Malbaie, déménage le centre de 
ses activités à la Grande-Baie, décision qui a 
pour effet irnrnediat de transférer une partie de 
la main-d'oeuvre de l'Anse-Saint-Jean. 

Cette phase de déclin relatif sera toutefois 
assez brève. En 1847, seulement cinq familles 
resteront: celles de Louis Dalaire, de Laurent 
Gagné, de Basile Martel, de Joseph Savard et 
de Jean Gagné." C'est que William Price a 
réussi, probablement à la faveur d'une baisse 
provoquée des activités industrielles, à s'ap- 
proprier plusieurs moulins de la Sociéte des 
Vingt et un, dont les installations de l'Anse- 
Saint-Jean. Au début de l'année 1847, l'ar- 
penteur Duberger est chargé par le gouver- 
nement d'arpenter et de définir tout ce 
regarde le territoire inclus dans l'acte de vente. gri  

Afin d'effectuer son travail, l'arpenteur est 
accompagné par Isa'ie Tremblay, un homme de 

Fait terrible dans les chantiers de Lesime Carnt 
(<Les chantierç de ce temps-18 &aient quelque Leçime Carni,,. - #C'est lui qui va prendre sa 

chose de terrible Je faisais parti d'une gang de poche, et il va descendre à pied en arrière de ma 
Lesime Cami, à l'Anse SI-Jean. C'étaient pour voiture. Toi hi vas orendre ça nlacen. Je ne voulais 
la plupart des gens du Su. Chaq I était )tais jeuni 
désigné par un nom de saint ou de ainte. !ils homn 
Au printemps. dans le mois de in; z le si jt parti à F 
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d'avertir tout 1c . que le premier 
donnerait uri riom de saint à un cheval, s 
clairé irnmédiaternent. J'ai eu la paix: les horr 
ont tous plié. Au printemps, M. Price m'a dc 
$15 par mois au lieu de $8. mon engagemi- 

*C'était terrible les sacres et l'impiété dans 
ces chantiers-là. » 
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Avant la construction d'une vkritable &glise. les missioniiaires célébrèrent la messe dans cette 
maison de colon, 
Photo. Archives ndiionales du Qukbec à Chiccutimi 

confiance de William Pnce. La transaction est 
importante, car ce sont tous les terrains compris 
sur la rive ouest de la rivière Saint-Jean, entre 
les deux moulins. qui sont légalement récu- 
pérés par Pour la petite popu- 
lation qui persiste à rester, les possibilités d'une 
reprise des activités sont meilleures que jamais. 
Tranquillement, la marche vers le peuplement 
reprend. L'abbé Lucien Otis note, en 1847 et 
en 1849, qu'aux familles déjà installées s'ajou- 
tent celles de David Côté et de Thomas 
~8ouliane.u.~~ II semble cependant, selon le 
recensement du Canada, que ce nombre est 
plus important. En 1851, un total de 348 habi- 
tants vivent sur les territoires circonscrits autour 
d u  canton Saint-Jean et de Petit-Saguenay.31 
L'absence de details pertinents nous empêche 

par contre d'évaluer correctement la popula- 
tion appartenant à chacune des deux colonies. 

La vie  religieuse: la mission 

Au cours du premier hiver suivant l'arrivée 
des fondateurs, la vie n'a rien de facile. Lû 
précarité des installations physiques. l'absence 
totale d'hygiène élémentaire et l'inexistence de 
soins médicaux expliquent probablement le 
décès de  trois d'entre eux. Pour tous ces yens 
qui n'ont en réalit& que la richesse de la foi 
chrétienne, il est impensable d'enterrer les corps 
en ces lieux et c'est par le chemin de terre 
qu'une Gquipe traversera la forêt? lusqu'à La 
Malbaie, pour les assurer d'une sepuhure chré- 
tienne. 32 





PARTIE II  

La vie communautaire s'organise: 
1858-1918 

Création de la municipalité du 
canton Saint-Jean 

Après la visite de l'arpenteur Duberger. en 
1847. la marche vers le peuplement, déjà bien 
amorcée dans tout le Saguenay, affiche aussi  
des résultats positifs à l'Anse-SaintJean. Mais 
en matière civile jusqu'à ce jour, la cornmu- 
nauté est rattachée à Chicoutimi. Or, pour 
pouvoir bénéficier de l'Acte des Municipalités 
du Bas-Canada, il faut une population d'au 
moins 300 habitants, tous regroupes sur un 
territoire donné Prévoyant cet etat de faits pour 
de nombreuses localités du Québec, le gouver- 
nement amende, le 16 aoQt 1858, l'acte des 
municipalités et chemins du Bas-Canada de 
1855. Pour le futur township du village de Saini- 
Jean, c'est à compter du premier janvier mil 
huit cent cinquante-neuf qu'il formera une 
municipalité séparée. Cependant. dans le cas 
de 1'Anse-SaintJean qui ne possède pas encore 
ses 300 habitants, c'est exceptionnellement qu'il 
peut s'élever au rang de ~Mun ic i~a l i t é ,> .~~  

Jouissant ainsi des avantages que  lui 
confère la loi. le township de Saint-Jean, ainsi 
que ceux de Grande-Baie, Bagotville, Hébert- 
ville et Robemal posséderont les pouvoirs d 'un 
conseil local et d'un conseil de comté." Celui- 
ci sera composé de sept membres élus pax les 
habitants de la municipalité «el le dit conseil et 
la municipalité seronf présidés par un oflicier 
qui sera élu comme le sont les maires des muni- 
cipalités locales. N~~ 

Au cours de l'automne qui suit la modi- 
fication de la loi, Jean-Baptiste Duberger est 

Le canton de SaintJean 

Proclamation du 18 avril. 1858. 

L'étendue ou cornpeau de terre borné et 
limité comme suit: - vers le nord-est, par la 
rivière Saguenay: vers le sud-ouest, sud-est et 
le nord-ouest. par les terres incultes de la 
Couronne. Commençant à un poteau et borne 
de piene, à l'embouchure de la rivière Petit 
Saguenay et désignant l'angle le plus à l'est 
de la dite &tendue ou cornpeau de terre; de 
là. courant dans une direction magnétique- 
ment sud. 42 degrés 40 minutes ouest, la 
variation étant de 17 degrés 40 minutes ouest: 
une distance de 720 chafnes. plus ou moins, 
jusqu'à un  poteau et borne en pierre définis- 
sant l'angle le plus au sud de la dite étendue 
ou compeau de terre; de là. nord, 47 degrés 
20 minutes ouest. 722 chaînes, plus ou moins. 
jusqu'à un poteau et borne en pierre dési- 
gnant l'angle le plus à l'ouest de la dite éten- 
due ou compeau de terre; de là. nord, 42 
degrés 40 rnkuteç est. 708 c h a î n ~ ,  40 chaî- 
nons, plus o u  moins. jusqu'à un poteau et 
borne e n  pierre plantés sur la rive de la rjviere 
Saguenay susdite, e t  définissant l'angle le plus 
au nord de la dite étendue ou compeau de 
terre; de là, dans une direction généralement 
sud-eçt. le long de la rive de la dite rivière 
Saguenay, et suivant ses sinuosités, une 
distance d'environ 9 milles. j u sq~ ' au  point de 
départ.x 







L'équipe fondatrice du village de, l'Anse-Saint Jean. 
R~ference Carnet de notes de l'arpenteur J -B. Duberger, 1858 
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intensive au filet qui en a provoqué la quasi 
di~parition.~~ 

Au début des années quatre-vingt-dix c'est 
la Compagnie Price qui domine le marché 
forestier mais au panorama indushiel déjà exis- 
tant s'ajoute un moulin a scie mfi à la vapeur. 
II appartient à deux actionnaires qui, non d'ac- 
cord sur la f a~on  d'opérer, a maille à prendre 
son élan.50 Nous pouvons dire qu'au cours de 
ta dernière decennie du XIXe siècle le canton 
Saint-Jean connait une relative prospérité. 
L'arpenteur William Tremblay précise, lors de 
son passage en 1894, .qu'il n'y reste plus de 
bonne terre à arpenkr, à part une étroite vallée 
langeant le bros N . 0  de la Rivière Petif-Sague- 
nay (...) qu'il n'y a pas non plus de bois de 
construction et de commerce dans ce canton, 
des feux désastreux ayant complètement 
dévasté la région».5' 

L'ouverture des chemins 

En même temps que le gouvernement 
commence a envisager l'ouverture du Sague- 
nay à la colonisation en 1826, nous avons vu 
qu'il inspecte toutes les possibilités de relier par 
terre le fleuve Saint-Laurent au Saguenay. 
Après les échecs repétés des explorateurs, les 
futurs colons refusèrent d'abandonner l'idée. 

~ L ' A n s e  St Jean est une des plus ancienne 
paroisse du comte  de Chicoutimi et aujour- 
d'hui est dans un état de prosphité assez 
passable vue les chantiers de la maison P. Broth 
faits l'hiver et faits (. . . )  un moulin à steam. Scié 
2200 billots et la proximité de létablissement 
de Ste Étienne d o n n e  encore de l'argent, la 
fromagerie est assez prospère enlin on lui pose 
actuellement le telegraphe qui va les relier a 
Grande Baie, mais cela va gater l'endroit pour 
ceux qui aime a etre tranquile et ne rien savoir 
ce qui çe passe dans le monde pendant 3 jours 
espace qui1 y a entre les visite du bateau de la 
Cie du Richelieu on tari o.^'^ 

En 1891, la population dépasse à peine 
les 750 habitants et il faudra attendre le début 
du XXe siècle avant que le seuil de mille âmes 
soit franchi. Mais jusqu'à 1911, les recense- 
ments du Canada sont encore peu détaillés et 
comptabilisent ensemble les populations de 
l'Anse-SaintJean et de PetitSaguenay qui font 
partie d'une même entité administrati~e.~~ 

La malson du colon Thomas Boulianne. 

Pendant l'été 1835, à leurs propres frais et sans 
attendre l'aide gouvernementale, ils formèrent 
eux-mêmes le projet d'ouvrir cette route.s4 
Toutetois, le gouvernement de Sa Majesté, ne 
voulant en aucune sorte manquer à sa promesse 
et priver la Compagnie de la Baie d'Hudson 
de ses privilèges, est contraint de refuser caté- 
goriquement ces propositions. 

La Société des Vingt et un qui devait en 
quelque sorte respecter cette consigne après 
1838 trouva tout de même une façon de 
résoudre partiellement le problëme. Au prin- 
temps de 1839, on défriche à travers la forêt. 
une piste depuis 1' Anse-Sain t-Jean jusqu'à La 
Malbaie. En fait ces gens se servent de l'ancien 
portage des Indiens qu'ils débarrassent tout 
simplement des branches nuisibles. 

Après 1842, le gouvernement ne peut plus 
se dérober et doit démontrer qu'il est réceptif 



aux attentes de la population. II fait donc entre- 
prendre par Dubexger l'étude du terrain pour 
juger du meilleur tracé possible. L'arpenteur 
n'est absolument pas séduit par les lieux qu'il 
visite, juge impropre à la culture ces territoires 
et dépose un rapport peu optimiste de son 
exploration, ce qui a pour conséquence immé- 
diate de paralyser les projets du gouvernement. 

A la suite de bien des tergiversations, le 
chemin de Saint-Urbain à Grande-Baie est 
entrepris en 1853 et, cinq ans plus tard, la 
première partie. - soit celle de Saint-Urbain 
- est realisée. Les travaux sont également 
activés du  côté du chemin des Marais. L'en- 
treprise sera jusqu'en 1866 sous la direction de 
Pascal Bouchard. A partir de 1857, le gouver- 
nement perd de  l'intérêt mais au  cours de  I'an- 
née 1864, débute la construction d'un embran- 
chement pour relier 1' Anse-Saint-Jean au tron- 
çon déjà réali~é.~"I faut dire qu'au debut de 
la décennie soixante, Je canton Saint-Jean 
connaît un accroissement notable de sa popu- 
la.tion et n'est encore accessible que par la voie 
fluviale. 

Le point de départ du chemin des Marais 
se situe a quaire milles de l'église de La Malbaie, 
du côté est de la rivière; il se termine a u  chemin 
Sain te-Agnès, traversant I'embranchemen t du 
chemin de l'Anse-Saint-Jean. En 1866, il est 
ouvert l'hiver sur toute sa longueur, ce qui 
représente environ un tracé d e  36 milles.57 

*Une ligne de chemin de colonisation, appelée 
le Chemin des Marais, a été tracé d'un point 
du  chemin public près le Ruisseau Menin. sur 
la rive gauche ou ouest de la rivière Malbaie, 
dans la seigneurie de Mont Murray, comté de 
Charlevoix, et de la suit la vallée du cours d'mu 
en aMère de la seigneurie, puis prend une 
direction est dans la vallée du Ruisseau des 
Marais jusqu'au quarante-huitième degré de 
latitude qui est la limite sud du comté de 
Chicoutimi, à dix-huit milles de la limite de la 
seigneurie de Mont Murray. À partir de ce point 

la ligne prend one direction nord-ouest jusqu'à 
son interseciion au kente-uniSrne, avec la ligne 
tracée à pat-ijr de  l'Anse St. Jean, sur le Sague- 
nay. 

.L'aspect général du pays que taverse la ligne 
ci-dessus décrite. bien qu'accidenté et monta- 
gneux présente ça et là d a  étendues de bonne 
terre qu'on a suivies avec soin dans le tracé. 
L'avantage principal de la ligne est toutefois 
d'offrir une communication entre les établis- 
sements de l'Anse St  Jean et ceus de la Grande 
Baie, par le chemin Ste. Agnks, avec les 
paroisses populeuses de la seigneurie de la 
Malbaie sur le St-Laurent.wS 

À la fin des années soixante, l'inspecteur 
des Travaux publics et de l'Agriculture 
mentionne dans son rapport qu'il adresse au 
ministre Arcbambeault q u e  le territoire d u  
Saguenay est sans contredit celui où il se  fait 
le plus de progrès en agriculture. C'est en  tenant 
compte de cette réalite, mentjonne-1-il, que le 
gouvernement doit établir ses priorités et faire 
ses efforts. Même si quelques petits travaux 
restent à exécuter sur le chemin de  Saint-Urbain 
- Grande-Baie, le Saguenay possède un bon 
débouché par terre en toute saison, et ce indé- 
pendamment de  celui que lui offre la navigation 
en été.59 

L'embranchement reliant 1' Anse-Saint- 
Jean au chemin principal, est pratiquable 
uniquement l'hiver et demande encore de bons 
investissements. En 1887, la subvention 
annuelle régulière de quelques centaines de 
dollars n'en a pas encore permis le parachè- 
vement. Le point de départ du achemin du Lac- 
à-Caille» se situe à six milles de  la Grande-Baie; 
vingt-sept milles sont exécutés et i l  reste quinze 
milles pour atteindre le terminus.60 

Pendant tout le XIXe siècle et même 
jusqu'au deuxième quart du XXe, la situation 
restera presque inchangée a u  niveau des 
communications avec l'extérieur. Certes 
plusieurs utilisent le chemin au cours de la saison 
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avait apporké. Nos deux charetiers ëtre passa- 
blement dans les vignes, surtout Alric Savard, 
Maître Bichon. Repw~it à 1 M heüre Et continu 
par le rneme chet :.;in. Passe sous le Cap Trinily 
qui parnit encore plus haut avec la tête couverte 
du bonet blanc de l'hiver er qui parait comme 
d'un manteau blanc troué.. . nGi 

Bruneau Houde et Raymond Bouchard operent le 
moulin à scie. 

Transport maritime et  construction 
du quai 

Les communications terrestres n'étaient en 
fait qu'un compl6ment au réseau des commu- 
nications maritimes. Qui plus est, les sommes 
enormes qu'il fallait constamment investir dans 
la construction des chemins eurent pour consé- 
quence de retarder considérablement les délais 
de parachèvement. Pendant près d'un siècle; 
le bateau restera donc le moyen de transport 
le plus efficace, le plus rapide et le moins 
onéreux. Par contre, aucune compagnie de 
navigation n'inscrit la rivière Saguenay sur son 
itinéraire avant 1853 et aucun navire ne vient 
dans la région en 1847. 

En 1853, une compagnie canadienne de 
navigation, suivant les traces des pionniers, 
opère sur une période de sept ans. Elle mettra 
à la disposition des touristes et des Saguenéens 
le vapeur appel6 justement .Le Saguenay,, 

lequel fera la navette entre Québec et Saint- 
Alphonse en moyenne quinze fois l'an. Mais 
avant 1880, les navires ne se rendent pas encore 
à Chicoutimi et ce sont plusieurs compagnies 
qui tentent de s'accaparer la part du lion. Entre 
autres, la compagnie des remorqueurs du Saint- 
Laurent, qui transportera entre 1877 et 1880 
environ 15 000 voyageurs par an, cède ses 
droits en 1886 à la compagnie du Richelieu. 
C'est cette dernière qui se chargera dans le futur  
de faire le trajet entre Québec, Saint-Alphonse 
et Cl~icoutirni.~~ 

En raison de sa situation géographique 
particulière, l'Anse-Saint-Jean se retrouve 
directement sur l'itinéraire des compagnies 
maritimes. En fait, l'endroit est forme d'une baie 
assez étendue, vis-à-vis l'exîrémité nord-ouest 
de laquelle se trouve un îlot. La rivière Saint- 
Jean y déverse ses eaux et vis-à-vis de son 
embouchure la grève s'étend sur prèç d'un quart 
de mille du rivage. Plusieurç navires peuvent 
s'assurer de trouver ainsi un excellent mouil- 
lage dans 8 à 40 brasses d'eau qui baignent un 
fond de vase.a 

C'est sur le côté ouest de cette baie. à peu 
près à un mille de l'embouchure de  la rivière 
Saint-Jean, que le gouvernement du  Québec 
commence, en 1875. la construction d'une jetée 
qui sera terminée en 1882 par le gouvernement 
fédéral. Il faut dire que depuis 3878 un des 
bateaux à vapeur de la compagnie de navi- 
gation du Saint-Laurent arrête à cet endroit 
deux fois la semaine: la première lors de son 
voyage à Chicoutimi et la seconde lors de son 
retour à ta do us sa^.^^ 

En 1883-84, la superstructure est rehaus- 
sée au-dessus de la ligne des hautes eaux alors 
que  la pile de tête est lambrissée et garnie de 
defenses. De plus, la partie centrale qui etait 
partiellement vide est complètement lestée. La 
construction en coffrage est reliée au chemin 
public par un abord couvert de planches et, 
finalement. un entrepôt avec salle d'attente y 





gouvernement fédéral s'&lève à la rondelette de poste à 1' Anse-Saint-Jean, le gouvernement 
somme de $11 294,26."9 canadien consent à le r&ouvrir en 1875. Le 

premier contrat du bansport de la umallen est 
Le sewice postal concédé a un résident de l'endroit, Abraham 

A la lueur des quelques faits historiques Hawey. Ce dernier, moyennant un salaire 

qui tournent autour des communications annuel de  $150.' devra faire le trajet entre 

terrestres et maritjmes, il va de soi que I'iso- Grande-Baie et l'Anse-Saint-Jean une fois par 

lement s'affiche comme l'un des traits carac- deux semaines. " 

téristiques dominant de la petite colonie. Situés 
presque à mi-chemin des IocalitQ de Tadoussac 
et de Grande-Baie, les résidents du village de 
1' Anse-Sain t-Jean devront donc inévitablement 
tenir compte du facteur distance. Garder le 
contact avec l'extérieur sera de ce fait une 
préoccupation constante des immigrés. L'ab- 
sence prolongée d'un réseau routier adéquat 
poussera la population à utiliser le mieux possi- 
ble le service postal. Mais il  n'y aura pas que 
la distance qui rend difficile le maintien du 
senrice postal. II y a aussi les éléments clima- 
tiques. car faire régulièrement le trajet impose 
de la part du préposé des privations et des sacri- 
fices presque surhumains. 

Dans les années qui suivent l'ouverhire du 
Saguenay à la colonisation, le service postal est 
pratiquement inexistant. Il faudra attendre 
l'avènement de la confédération, en 1867: 
avant que l'on soit plus en mesure de parler 
d'un système canadien.69 

À l'Anse-Saint-Jean, il semble que l'on 
tentera assez rapidement de profiter dl un tel 
réseau. Nous n'avons pu être en m a u r e  de 
cerner précisément la date, mais, selon le 
.Rapport du maître général des postes*, le 
premier bureau de poste qui assurait la malle 
avec La Malbaie est fermé pour une première 
fois le ler janvier 1873, ce qui im lique I'exis- 
tence du service avant cette date. Y0 

MGme si la poste demeure un moyen plus 
ou moins efficace de communiquer avec I'ex- 
téneur, la population n'acceptera pas long- 
temps de se voir priver du service postal. Seule- 
ment deux ans après l'abandon de son bureau 

À la fin du siècle, un bout de chemin relie 
à la fois l'Anse-Saint-Jean et La Malbaie et à 
la Grande-Baie et, fait notable dans I'amélio- 
ration du réseau des communications, le 
système de télégraphe fait son apparition le le' 
aoQt 1897.73 

Contrat entre le département 
des postes 

et Abraham Harvey, pour le transport 
des malles entre l'Anse-St-Jean 

et Grande Baie 
28 Nov. 1875 

Je soussigné. Abraham Harvey. m'engage 2 
condiiire la malle de l'Anse S. Jean 8 la Grande 
Baie et de la Grande Baie à l'Anse S. Jean, 
m e  fois par quinze jours. Je m'engage à y 
tnettre toute la diligence possible. Je mettrai 
quatre jours en été au plus et deux jours en 
hiver. De son côté, le gouvernement (dépar- 
tement cles postes) s'engage à payer $150.00 
pour l'année entière, par quartier: quatre fois 
par année à $37.50 par quartier. (. . . ) 
"Représenté par le Rév Paul DubQ 
Anse St Jean 28 nov 1875: 

Abraharn X Harvey 
(marque) 

Paul Dubé? pire 
i 

Nous soussign&s, certifions que les parties ont 
coiisenti à l'erigagement ci-haut. 

Paul Dube. ptre 
Michel X Lavoie 

[marque) 

1 Ri!hesce. .4ri!~ves de lu parn~se Saioi-Jean-Baptiste de 
"Anse-Saint-Jean. cote J-hS. I 1  
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par la difficulté de profiter du secours de la foi, 
par l'augmentation considérable de la popu- 
lation et par la profusion des chantiers d'hiver 
qui attirent un grand nombre d'é~rangerç.~~ 

*** 

~Parii de Saint-Alhonse le 24 septembre 1861, 
je n'arrivai à l'Anse Saint-Jean que le 28 dans 
!a nuit. veille de la fète Saint-Michel. Je descen- 
dis en chaloupe par un coup de vent des plus 
violents. Plus d'une fois nous craignîmes d'etre 
submergés. Je n'avais avec moi qu'une partie 
de mes bagages, l'autre était dans un grand 
bateau qui faisait voile en même temps. Mais 
la iernpête &ait si forte qu'elle épouvanta les 
matelots et jusqu'au capitaine; de sorte que le 
bateau prit terre au Tableau et y passa le 
dimanche. 29.. 

*Mon arrivée au nouveau preçbytère n'était pas 
des plus ahymtes. C'était la forêt tout autour. 
La forêt. il est vrai, renversée par le feu: mais 
le feu avait respecté ses débris. De sorte qu'il 

Sensible à une telle insistance qui témoigne 
de la ferveur des requérants, Mgr Baillargeon 
fonde la paroisse et nomme l'abbé Lucien Otis, 
premier curé résident, le 2 septembre 1861. 11 
avait occupii précédemment la cure de Saint- 
Alphonse de Bagotville et connaissait bien ses 
nouveaux paroissiens pour les avoir visites à titre 
de missionnaire entre les années 1856-58.77 Le 
Révérend Otis qui arrive dans la nuit du 28 
septembre de cette année-là, est confronté à 
une dure réalité, la meme que celle de tous les 
pasteurs fondateurs en pays de colonisation: 



fallut se frayer un passage quelconque a iravers 
le bois et les énormes souches pour y amver.. . 
Les deux uniques bâtisses étaient la chapelle 
construite en 1857 et le presbytère. Tout le 
reste était à taire: sacristie, étable, grange. etc. 
Mais. je dois conlesser. à la louange des colons 
d'alors, que je trouvais dans leur zPle un 
dédommagement de l'embarras où je me trou- 
vais; car. au premier novembre, grange. étable 
et auttes dépendances étaient deb0uts.3~~ 

L'abbé Lucien Otis restera jusqu'en 1866 
à l'Anse-SaintJean et les travaux qu'il mènera 
seront fort nombreux. Lorsqu'il dreçse le bilan 
de sa dernière année en ta13 que curé dans 
cette paroisse, la population se chiffre à 422 
dmes. soit 72 familles regroupant 230 commu- 
niants et 192 non co rnmunian t~ .~~  

Le successeur de I'abbé Otis. le Rév&rend 
~eor~es-Éric Sauvageau, est nommé pa! 
I'évgque de Québec, le 6 septembre 1866. A 
ce moment-la, outre les pouvoirs ordinaires 
dévolus aux curés, le pretxe de I'Anse-Saint- 
Jean doit visiter au moins quatre fois par année 
les postes de Petit-Saguenay et de Sainte- 
Marguerite. Même si ce dernier réunit très bien 
toutes les qualités qui lui permettent de s'ac- 
quitter honorablement de sa tâche, il doit 
cependant quitter au bout d'un an pour des 
raisons de ~ a n t & . ~ O  

Pour remplacer I'abbg Sauvageau, 
l'Évêque nomme l'abbé A.-G. -Adolphe Girard. 
Jouissant d'une meilleure santé que son prédé- 
cesseur. il demeurera huit ans à 1' Anse-Saint- 
Jean et aura le temps d'accomplir de nombreux 
travaux: ia chapelle et le presbytère subissent 
une  agréable transformation, des maisons 
d'écoles sont construites et son zèle infatigable 
séduit l'âme de tous ses 

Ainsi, à l'instar du peuple canadien- 
français, pendant tout le XIXQiècle. la vie 
quotidienne des habitants est intimement liée 
au programme dicté par la coutume et entre- 

Le chapelet en famille. une tradition maintenant 
disparne. 

tenu par le clergé. Nul besoin de policiers ni de 
soldats dans ces coins reculés du pays car le 
curé, en brandissant le spectre de l'enfer, peut 
arriver à maitnser la plus forte tête. Dans la pire 
des situations, il provoquera le départ des indé- 
sirables. Le curé Paul Dubé dira dans un de 
ses rapports que les devoirs religieux s'accom- 
plissent assez bien et la temperance est assez 
bien respectée car .aucun vendeur de boisson 
n'a pu prendre racine dans notre sol ennemi 
de semblables plantesw.82 Pour ce qui est de la 
danse. un ~loisirn fortement condamné par le 
clergé, elle est pratiquement inexistante dans 
les soirées de famines. 

de laisais remarquer, dans mes premières 
notes. quelque négligence dans le paiement 
des dettes; notable amélioration maintenant 
D'ailleurs, 11 est bien entendu qu'il ne s'agissait, 
dans les dites notes. que d'un certain nombre; 
encore. taut-il alouter que c'&tait plutôt I'im- 
possibilité que Iâ négligence et la mauvaise 
volonté qui empèchait de  satisfaire a ces 
diverses obligations. Ici. comme dans les autres 
paroisses. un bon nombre font honneur à leurs 
alfaires. 



Michel-Thomas Labrecque 
Evêque de Chicoutirni. 

Aux Paroissiens de l'Anse Si <Jeai. 
Salut et Bénédiction en N. S. 1 Rien chers Frères. 

La Ste kglise veut que les fidèiles ccinfiss aux 
çoiiis d'un Pasteur 1L;gitime. lui paient les droit5 
qu'elle détermine elle-même, dans sa sagesse. 
pour lui procurer une honnête subsistance. Il est 
juste, en effet, que le prêtre qui travaille a l'a~itel, 
vive de l'autel. suivant I'apQire St. Paul. 

Les revenus de la Propagation de la Foi étant 
devenus insuffisants pour continuer à donner une 
allocation au missionnaire de l'Anse St-Jeaii, je 
mgle par la présente qu'à l'avenir: 

1. Outre la dîme ordinaire de tous les grains. les 
cultivateurs devront lui payer un supplément de 
foin à la 2hhe botte et de patates au 26"m" minot; 

piastres ajouteront en argent ce qui manque pour 
complbter cette somme, mais si leur dîme et leur 
supplément dépassei-it la valeur de deux piastres 
ils devront lui t ioi~ner toute la dime et tout le 
suppkrnent: 

S. Ceux qui n'ayant pas de famille et ne 
cultivant pas vivent dans une autre famille devront 
payer lin écu annuellement. 

Sera la uraente ordorinance 
lue au F la miçsiori 
de 1' Ar15 1. 

M. L' fit. UK LI itcoutimi 
Aiiçe S. Jean 

&ne de 
ie S. Jear 

1 2 Une derm-corde de bois: 21 juin 1893. 

3. Les qui  ne pas devrorit lui RC.!erence. I\rr:!iiues tic !a paroisse de I'.riiise-Çaint.Jean J-71). 
payer deux piastres en argent; 

4. Ceux qui cultiverit et dont \a dîme et le 
supplement n'atteignent pas la valeur de deux 

Le ythme de croisière que s'est fixée la La nouvelle église mesure 85 pieds de 
paroisse restera stable jusqu'à la derniére longueur sur 42 pieds de largeur et 24 pieds 
décennie du XIXe siècle. La chapelle qui de hauteur. Les plans sont l'oeuvre d'un archi- 
accueillit le curé Otis, e n  1861, avait été tecte de Québec, David Ouellet. La maçon- 
construite sur un terrain appartenant à David nerie et la charpente ont été réalisées par M. 
Côté et généreusement offert pour les besoins Louis-Nérée Trembla un résident de Sainte- 
de la paroisse. Au début de 1890, les locaux Anne de Chicoutimi. & 
sont rendus désuets et se révèlent incapables 
de satislaire aux besoins qui se sont accrus au Les écoles fil des ans. Le 6 iuin 1890. on ~rocède à I'inau- 
guration de la angulaire et le 25 décem- C'est à l'automne de 1841, quelques mois 
bre de cette même année les paroissiens assis- avant la fin du bail de la Compagnie de la Baie 
tent à la b6nédiction du nouveau temple, sous d'Hudson. que le Saguenay voit surgir sa 
la présidence d'honneur du curé résident, l'abbé première école à Saint-Alphonse et cet exem- 
Pelletier, qui y chante la première messe. ple sera suivi mpidement par Chicoutimi. Malgré 
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Au début du XXe siècle, la marche de l'ins- 
truction publique dans tout le Saguenay enre- 
gistre un progres notable: il y a uniformité dans 
les méthodes d'enseignement et plus de savoir- 
faire chez le personnel enseignant qui subit des 
examens sévères devant le bureau cenbal des 
examinateurs. Le matériel de classe a été lui 
aussi notablement amélioré dans plusieurs 
municipalités: entre autres, le mobilier est plus 
conforme aux besoins des jeunes étudiants et 
plusieurs *maisons d'écoles* sont rénovées.92 

A la fin de !'année scolaire 1908-1909, 
l'inspecteur Simard annonce au gouvernement 
que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean est 
entrée dans la voie du progrès et pourra, lors- 
qu'il le 'ugera à propos. compter une école 

II n'aura par contre pas le lernps 
d'assister à cette création car l'année suivante 
le Département de I'lnstniction publique réins- 
crit !'Anse-Saint-Jean dans le district de 
Chicoutimi, ce qui a pour effet immédiat de 
l'enlever de sa j~ridiction.'~ 



L'Anse-Saint-Jean au XXe siècle: 
1918-1986 

Les particularités de l'économie locale 

Lorsque nous dressons un bref survol de 
la période de trois quarts de siècle qui suit l'ar- 
rivée des premiers défricheurs, nous sommes 
déjà en mesure de dire que l'isolement est et 
restera le grand trait dominant de !'Anse-Saint- 
Jean. Au XIXe siècle, la façon dont s'implantent 
la plupart des petiteç communautés du Sague- 
nay et du Lac Saint-Jean correspond, en fait, 
à u n  modèle typique: partout o n  est confronté 
à cette dure réalité des distances qui condi- 
conne et dicte les lois d'une économie de survie. 
Euidemment, il y a aussi l'exploitation forestière 
qui s'inscrit dans un grand panorama intema- 
tional et qui suffit à procurer le manque à gagner 
pour la grande partie des citoyens de la région. 

Avec l'arrivée du XXe siècle, tout semble 
concorder dans le but d'atteindre une certaine 
maturité. L'économie régionale se modifie en 
profondeur et recherche une vitesse de croi- 
sière. L'agriculture perd de l'importance au 
profit de \'industrie et l'exploitation du bois 
partage maintenant sa place avec l'exploitation 
d'une nouvelle ressource naturelle, les cours 
d'eau. 

Pour l'Anse-SaintJean, s'introduire dans 
le sillon de la nouvelle condition saguenéenne 
s'affichera comme un défi de taille. II est bien 
évident que l'agriculture, le bois et l'eau reste- 
ront la base des activités économiques et 
sociales. Mais contrairement à l'ensemble de la 
communauté régionale qui répartira ses 
ressources dans des localités différentes, à 
l'Anse-Saint-Jean ce sont à la fois tous les 

secteurs, primaire, secondaire et tertiaire qui 
singulariseront la vie quotidienne des habitants 
Encore une fois, la distance et l'isolement expli- 
quent cet Gtat de faits. 

En 1927, le village compte une population 
de 844 âmes. La communauté possède sa 
banque Canadienne Nationale, une école 
modèle et cinq élémentaires. profite du système 
de téléphone et est inscrite dans le réseau du 
service postal. Les agriculteurs se répartissent 
les 40 lots en culture. Ils produisent du foin, 
des céréales, et rt2ussissent à exporter du  
fromage, des pommes de terre et de la viande. 
L'industrie locale est représentée par une 
fromagerie, deux scieries et un moulin à farine. 
Les chantiers accueillent une partie importante 
des travailleurs puisqu'ils fournissent de I'em- 
ploi à 130 personnes dont 40 sont des agn- 
c~lteurs.'~ 

Au niveau de la population active, elle 
s'élève à 148 individus: grosso modo, 85 culti- 
vateurs, 30 journaliers, 15 artisans. 5 navi a 
teurs et 12 s'adonnant a differentç travaux. 9 6 -  

Au début des annees vingt, ce qui semble 
préoccuper le plus les citoyens, c'es.t I'amélio- 
ration et l'entretien des chemins et en parti- 
culier celui reliant Saint-Félix d'Otis au village. 
Les livres des minutes de la municipalité sont 
exbGmement loquaces à ce chapitre et la plupart 
des delibérations d u  conseil portent sur ce sujet 
vif et litigieux." Deux responsables sont régu- 
lièrement retenuçpour veiller a leur entretien: 
Pitre Pelletier et Elie ~ a v o i e . ~ "  



Le pont couvert et la riviëre Saint-Jean 

En 1924, nous assistons à la réfection du 
chemin qui relie l'église au quai99. L'année 
suivante marque l'arrivée de la premiere 
a u t o r n ~ b i l e ' ~ ~ .  Ce dernier événement exage- 
rera considérablement les problèmes créés par 
l'absence d'un réseau routier adéquat. Fina- 
lement, au début de l'année 1927, le gouver- 
nement accepte de financer la construction de 
chemins plus conformes iiux besoins de 
l 'ép~que.'~' Mais dans les iiiits. la réalisation 
concrète prendra plusieurs années, voire 
plusieurs décennies. 

Dans le but de faciliter les échanges et les 
contacts entre les citoyens des deux cotés de 
la rivière Saint-Jean, les élus municipaux s'en- 
tendent pour entreprendre l'une des realisa- 
tions architecturales qui marquera le plus 
profondément le caractère champêtre et folk- 
lorique des lieux. En effet, lors de la séance du 
17 aoüt 1928, le maire Edouard Harvey et les 
échevins s'entendent pour solliciter la Compa- 
gnie Price et lui demander de donner auil coup 
de main dans la construction du pont du 

On hésite pas non plus à réclamer 

l'aide du député Delisle'" qui accepte d'y 
consacrer une somme substantielle, dont la 
moitié proviendra directement du budget de la 
colonisation". 

La construction du pont couvert sera d'ail- 
leurs a l'origine de grands tiraillements poli- 
tiques. Probablement h-& anxieux de veiller à 
la réalisation de ce projet, le maire Harvey 
accepte d e  financer lui-même les travaux, en 
attendant que le gouvemement verse la somme 
octroyée. Au cours de l'hiver suivant la cons- 
truction, certains conseillers se prononcent 
contre le remboursement au maire et plusieurs 
vont même jusqu'à proposer de ne pas lui verser 
le chèque du gouvemement prévu à cet effet1* 
Y a-t-il eu x patronnages ou conflit d'intérêt? 
Nous ne  le saurons sans doute jamais; curieu- 
sement, le livre des minutes a éti! découpé et 
les pages entre les 2 février et 30 aout 1930 
manquent. Nous savons, par contre, que les 
travaux ont été conduits par Auguste Beaudet 
et que le gouvemement du  Québec y a consacré 
la somme de $2 069.87 '~~.  



Justement, nous sommes à l'gpoque de la 
grande crise économique et l'Anse-Saint-Jean 
n'échappe pas à la disette. Les grains de 
semence manquent et le chômage afflige cruel- 
lement la communauté qui ne compte plus les 
n~cessiteux. L'argent est de plus en plus rare. 
Certains services, tels celui de la  ugarde- 
maladeu. est tout simplement retiré à ceux qui 
sont incapables de payer la taxe requise.'07 

a l 1  est préposé par Édouard Gaudreau et 
secondé par Johnny Gagné et résolu unani- 
mement que: n 

C e u x  qui n'ont pas payé leur taxe de santé 
de 1932-33. n'auront plus les services de la 
Garde-Ncriade et que ceux qui seront obligés 
de s'en çeMr devront pour et avant de s'en 
servir. payer non pas seulement une piastre: 
mais deux piadres pour chaque année qui 
n'aura pas été payée. Sans quoi ils n'auront 
pas les secours de la Garde-Maladen"' 

Selon les propos du maire Harvey, en 
1934, même les «bOcheronsu ne sont pas épar- 
gnés et le village en compte une cinquantaii-ie 
parmi les grands nécessiteux. Ceci est un indice 
frappant de l'extrême ralentissement de I'éco- 
nomie locale, ralentissement qui s'explique par 
la baisse de production du bois de pulpe et 
surtout par une bop grande dépendance envers 
cette ressource naturelle. La situahon pénible 
ne s'arrête malheureusement pas là. En  1935, 
les chantiers forestiers du canton suspendent 
complètement leurs activités. l W  

La construction des goélettes 

Un beau samedi matin du mois d'octobre 
de l'année 1935, la population de l'Anse-Saint- 
Jean ainsi que plusieurs personnalités de I'ex- 
térieur sont réunies, non loin de la grève, pour 
assister à un événement important et à un spec- 
tacle d'un grand intérêt: la bénédiction et le 
lancement d 'un vaisseau d'un peu plus de 150 

tonneaux, nLa Providence)). Ce qu'il y a d'in- 
téressant surtout, c'est que le bateau a été 
entièrement construit à l'embouchure de la 
rivière SaintJean, par des citoyens de l'endroit. 
La construction est une illustration éloquente 
de ce que peut réaliser, avec des moyens mats- 
riels réduits, une population qui désire contrer 
les effets dévastateurs de la crise. 

Le propriétaire et capitaine, Joseph 
Boudreault, n'en est pas à sa première ex@- 
rience dans le domaine. De mémoire 
d'hommes, il s'est construit une quinzaine de 
goélettes à l'Anse-Saint-Jean. Cependant, en 
nous référant à l'entreprise de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson. en 1835, force est de 
croire à un nombre plus imposant. L'expé- 
rience vécue en octobre 1935 s'appuie, si l'on 
peut dire, sur une tradition maintenant cente- 
naire. Nous nous rappellerons aussi qu'au 
moins cinq navigateurs résident en perma- 
nence à l'Anse-SaintJean en 1927. 

Le nouveau  vaisseau. qui â pris environ 
quatre mois à être construit, mesure en tout et 
partout cent pieds cltête à  tète^, vingt-neuf pieds 
de large %bords à bordsu, et quatre-vingt pieds 
de quille. II jauge environ 150 tonneaux et a 
un tirant d'eau de six pieds. Tout le bois de la 
coque, provient naturellement de la for& envi- 
ronnante: surtout du merisier et du bouleau. 
Le concepteur des plans, le responsable de l'or- 
ganisation et de la direction technique du chan- 
tier ainsi que la main-d'oeuvre habitent l'Anse- 
Saint-Jean. 

Le concepteur, Laurent Bouchard. est 
aussi le directeur des travaux. Ce menuisier, 
charpentier et ébéniste a déjà à son crédit de 
nombreuses constructions de maisons. d'é- 
glises, de quais et. évidemment, de navires ... 

Parmi les ouvriers - d'abord une 
douzaine, puis 18 à 20 dans le plus fort des 
travaux -, on compte des hommes qui 
connaissent parfaitement bien le métier. pnn- 
cipalement les frères Auguste et Georges 



Boudreault qui ont à leur actif plusieurs cons- 
tructions similaires. 

uÀ deux heures et demie, la cérémonie de la 
bénédiction du navire commençait par le chant 
de l'Aue Maris Stella. La bénédiction solen- 
nelle lut donnée par le curé de la paroisse. M. 
l'abbé Ulric Bouchard. Elle fut suivie d'un 
vibrant Magnificat chanté par toute la fou1e.r 

loin de la grève, sur la terre de Benoît Trem- 
blay. La saison hivernale était la plus propice 
pour ce genre de travail. On allait chercher, 
dans la montagne environnante, tout le bois 
nécessaire, lequel était d'ailleurç reconnu de 
grande qualité par les marches extérieurs de 
l'Angleterre. N'oublions pas que I'enbeprise des 
Vingt et un, en 1838, vise justement I'exploi- 
Btion du bois pour la construction navale en  
Anqleterre. - 

<Le vaisseau reçut alors son nom: .La Provi- 
dencea. II a eu pour parrain M. Édouard La famille Boudreault, de père en fils, a 

Harvey, marchand, ancien maire de çt- été très liée à la navigation et au chantier mari- 
Jean, et  pour ~ ~ d ~ ~ ~ i ~ ~ ] l ~  ~ ~ ~ i ~ -  time de l'Anse-Saint-Jean. ils ont acheté, piloté 
Jeanne Boudreault, fille du capitaine.nLLO et entrepris plusieurs constructions de bateaux 

:3 * # 
qui ont sillonné les eaux du  Saguenay et du 
fleuve Saint-Laurent. C'est vers 1890 que l'an- 

Le chantier maritime occasionnel où ont cèire Joseph Boudreault f i t  construire la 
été construits plusieurs navires était situé non prerniere «Providencea. 

Une catastrophe a l'Anse-Saint-Jean 

Le 28 mai 1928. toute la populaiion du 
Saguenay et du lac Saint-Jean prenait connais- 
sance avec stupéfaction qu'une tragédie venait 
de frapper dureinent le village d e  l'Anse-Saint- 
Jean. En effet, l'avant-veille, le Pi-ogres du 
Saguenay avait appris, grâce au télégraphe, qu'un 
éboulis important s'était produit et qu'un voya- 
geur de commerce bien connu à Chicoutimi y 
avait perdu la vie. La rumeur se rilpandit comme 
une trainée de poudre et causa tout un émoi dans 
la region. 
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Au moment où se &pandit la nouvelie. on 
avait que peu de détails de l'affaire et les suppo- 
sitions allaient bon train. Ayant été avisé Je la. 
chose, le docteur Addard Riverin, retint les 
services du bateau {(Marie-Louise» et à six heures 
le san même. 11 partait. avec à 
son b .e le Dr 1 i le Dr Eugène 
Treml jieurs pei .s de la région. 
Le bareau arnva A l'Anse-aainr-Jean à 1 34 du 
matin et ce ri'est qu'après bien des difficultés que 
les voyageurs purent se rendre au village, dans 

un cherniri tantôt enfoncé. tantôt encombt 
terre provenant de l'éboulis. 
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En fait c'est une séiie de trois ients 
qui causaient des dégâts consi . Le 
premier avait envahi complètemer lin. JI 
fut suivi d'un second? encore plus violerit. dépla- 
çant les maisons sur plusieurs centaines de pieds. 
La catastrophe qui s'était produite à environ trois 
cerits pieds du chemin. avait emporte environ 
450 pieds de tan 3gé un hôte! et que' 
cinq ou six m !t avait complète: 
recouvert le gac reshytère. Enfin, t< 
les voies publiques etaient obsmees par les égouts 
de la rivière qui avait changé de Iit deux fois. 
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La malheureuse victime avait essayé, dans 
une tentative témeraire. de contourner les a-on- 
cellernei~ts de terre qui obstruaient la route. A ce 
moment un troisième éboulis entraîna la maison 
de M. Laberge, renversa la laiterie et tua sur le 
coup le pauvre M. J.-Raoul D'Auteuil. 



La goélette Jeanne A.-B.». construite en 1955-56 

Au début, tous ces navires sont à voile. En 
1926: avec le lancement du ((H.A.B. n, &bute 
la construction d'embarcations à moteur. 

@Le fond du bateau etait en merisier On avait 
coupé ce bols au <Lac Aimable* et le transport 
s'était effectue par traîneaux tirés par des 
chevaux. On f i t scier le bois au moulin à M. 
Conrad Boudreault qui ces années là, appar- 
tenait à M. Mc Nicole. On taisait venir de 
Québec le matériel permettant de calfeutrer le 
bateau ainsi que les voilles L'architecte était 
M. Laurent Bouchard. Pour débuter la cons- 
truction on se faisait un gabarit. Puis avec le 
bois. qui à l'époque était considéré comme le 
meilleur au monde. on débutait les t m v a u ~ ' "  

Un fils de t'Anse-Saint-Jean, l'abbé Élias 
Gagnon, dresse lors de l'événement de 1935, 
une liste sommaire des navires construits dans 
son village d'adoption. Nous pouvons évaluer 
à une douzaine environ le total des chantiers. 
II faut dire que ce sont là uniquement ceux 
construits au tournant du siècle. 

Les goélettes de l'Anse-SaintJean 

- La .Jeanne> ou danex. construite pour Jean 
Girard. 

- L ' ~ ~ W e m i n e ~ ,  pour René Gagnon. par le 
charpentier Alphonse Gagnon. 

- Le ((Castom, pour Ferdinand Lavoie. Capi- 
taine, Cyprien Tremblay. 



Le presbytère de pierre. 

- L'eEdmireü, pour René Gagnon. Du nom 
de sa femme. Capitaine, Cyprien Txern- 
bla y. 

- La gD&cora*, par Joseph Houde, pour 
Télesphore et Benjamen Boudreault. 

- La ~Fabio la~ ,  pour Télesphore et Benjamen 
Boudreault. 

- La flProuidencea, pour Joseph Haude, pour 
Xavier Boudreault. 

- La .Palma*, par Joseph Houde. Capitaine, 
Zéphirin Desgagné. 

- ~'actoile de Merm, par Laurent Bouchard. 
Capitaine, Joseph Boudreaul t. 

- Le &.T.u, c'est-à-dire Boudreault et Trern- 
blay, par Emmt Boudreault et Laurent 
Bouchard. 

- Le &f.A.B.., c'est-à-dire Hylas Boudreault, 
par Laurent Bouchard. 

- La .Prouidencen, par Laurent Bouchard. 
Capitaine Jos. Boudreault. 

La coopérative forestière, 
la première du genre au Saguenay 

Pour lutter contre le chômage qui sévit 
pendant toute la décennie trente, plusieurs 
travailleurs de l'Anse-Saint-Jean n'ont à'au6es 
choix que de se déplacer vers l'extérieur, 
travaillant tantbt à la construction du quai de 
Chicoutimi, tantôt à la route Sainte-Anne- 
Tadoussac. Malgré tout, peu à peu, l'économie 
se replace peni blemen t. La compagnie Price 
recommence à jouer un r61e plus important car 
la production forestière, qui avait été jadis la 
raison d'&tre du village, reprend graduellement 
sa place. 

Au début des années q u a r a n t e ,  les 
proMèmes multiples engendrés par la grande 
crise économique ne sont pas encore résorbés 
et la seconde guerre mondiale n'aidera pas A 
améliorer la situation. La population active 



l Les ours, un véritable fléau l 
Depuis l'arrivée des premiers colons. 

plusieus cultivateurs ont coumgeusement eçça yé 
d'implanter différents types d'élevages pour 
amdiorer condition alimentaire et de varier ainsi 
le menu. A l'instar de leurs homologues du reste 
de la rkgion, on essaya longuement de dévelop- 
per celui du mouton, car cet animal, en plus de 
fournir une viande excellente, donnait annuel- 
lement son lot de laine que l'on utilisait pour se 
vêtir et m8me pour exporter. 

Mais voilà, c'est la proximité de la forêt et 
l'omniprésence de la nature qui allaient entraver, 
d'une certaine façon, la bonne marche de cette 
activité. DPs le printemps. les ours, ces animaux 
si familiers. descendaient de la forgt pour s'at- 
taquer continuellement aux troupeaux de 

moutons. se risquant même à I'cccasion. a foncer 
sur les bêtes à cornes et les porcs. Pour équilibrer 
la prolifêration de l'espèce et 11rniter les degâts, 
le gouvernement instaura un regnie de primes 
pour chaque paire d'oreil!es d'ours abartus. 

Au début des années trente. ces sommes 
octroyées aux chasseurs furent tout simplement 
abolies. La conséquence fut tragique. Faute de 
récompenses, les chasseurs arrétSrent immédia- 
tement de tuer les ours et ces derniers prolifé- 
rèrent tragiquement Progressivement, devant 
l'incapacité d'éliminer les visites réphtees de ces 
maîtres de la for&, les éleveurs cie l'Anse-Saint- 
Jean n'eurent pour solutior! que de mettre fin 
tout simplement à l'élevage du mouron. 

rurale pratiquait, dans une proportion de 90%, Saint-Jean qu'apparaît. en 1940, la première 
le double métier de cultivateur et de .bûche- initiative d u  genre.''2 
rom. Les travaux sur la ferme s'effectuaient 
selon la tradition qui jusque-là s'était avérée 
viable: à la ferme l'été, dans la forêt l'hiver. 
Pour des localités comme celle de l'Anse-Sajnt- 
Jean, ce mode d'exploitation permettait au  
cultivateur de compléter son revenu provenant 
de la ferme par des gains réalisks en forêt et 
même d'enrichir son patrimoine agricole par 
des investissements. 

Soucieux de retirer le maximum des 
ressources naturelles locales et soucieux aussi 
d'améliorer sensiblement le sort des travailleurs 
forestiers, les évéques du Québec, en colla- 
boration avec I'U.P.A., évaluèrent la façon de 
procéder pour provoquer un changement 
profond et briser ainsi la tradition. Appliquer la 
formule coopérative a l'exploitation de la foret 
apparaissait comme une solution souhaitable 
et efficace. Dans la province de Québec. la 
première coopérative de ce genre fut formée à 
Grande-Vallée e n  Gaspésie, e n  1935. Au 
Saguenay-Lac Saint-Jean, c'est à I'Anse- 

La séance de formation remonte plus 
exactement au 3 janvier 1940. Lors de cette 
première réunion le curé Ulric Bouchard, 
président-fondateur, abandonne sa place au 
profit de Napoléon Bouchard. La nouvelle 
société regroupe, dès le début. un total de 115 
membres. Pour le curé qui ne mâche pas ses 
mots, leç raisons d'être du ((Syndicat coopératif 
agricole forestier de l'Anse-SaintJeann sont 
Bviden tes: ' l3  

Selon lui, il faut .améliorer notre condihon de 
vie. developper notre agriculture, consoljder 
les finances publiques et privées de la paroisse 
avec l'aide de la forêt Le bois est un bien public 
créé par Dieu pour le bien commun. Que les 
compagnieç poçsèdent d'immenses conces- 
sions forestières, il leur en concède le droit légal, 
mais que l'exploitation en soit faite en vue du 
bien social et pas seulement en vue du seul 
benéke de la compagnie.> 



La formule utilisée s'inspire en partie de 
celle 6labori)e a Grande-Vallée. En fait, le 
syndicat achBte un droit de coupe de la compa- 
gnie Price pour une certaine quantité de cordes 
de bois de pulpe qu'il répartit à ses syndiqués. 
Ces derniers doivent acquitter un droit de coupe 
fixé, au début, à $1,50. Lors des premières 
années d'opération, chaque famille peut 
produire jusqu'à un maximum des 45 cordes. 
Quant aux lieux d'exploitation et au nombre 
de moulins en  activité, c'est le syndicat qui les 
choisit. 

Pendant les premières années, la produc- 
tion du bois de pulpe est acheminée aux 
moulins de Price par camions et par bateaux. 
Pour ce qui est d u  bois de sciage, le syndicat 
en contrôle assiddment la quantité et achemine 
la production vers les moulins de la paroisse, 
de préference à ceux de l'extérieur. Nul 
syndiqué n'a d'ailleurs le droit d'engager de 
moulins sans sa permission. La consbuction des 
camps est sous le contrôle du syndicat et ceux 
qui désirent ériger eux-m8rnes leurs campe- 
ments le peuvent mais ils doivent observer les 
lois provinciales. 

Les contrats de la compagnie Pnce pour 
l'année 1952-1953, dans toute sa subdivision 
de «Lower Saguenay,, nous dernon:-rent 
parfaitement bien la place occupée par le 
Syndicat forestier de l'Anse-Saint-Jean à cette 
date. Au cours de cet hiver là, la production est 
réduite dans l'ensemble du territoire. Les prévi- 
sions originelles de 49 450 cordes baissent a 
36 200 cordes, après signatures des conrrats. 
De ce nombre, le Syndicat de l'Anse-SaintJean 
reçoit 3 000 cordes, chiffre qui correspond à 
6% de l'en~ernble.''~ 

Le syndicat coopératif ne represente pas 
uniquement un atout important dans l'amélio- 
ration des conditions de travail dans la forêt. 
Le regxoupement de toutes les énergies de la 
communauté pemet aussi de se réajuster aux 

innovations et aux changements qu'elles 
provoquent. 

Le bansport du bois de pulpe par camions 
et par bateaux, des 1940, démarque clairement 
la nouvelle place prise par la mécanisation dans 
l'industrie forestière. Avec un plus grand besoin 
de chemins carrossables en toutes saisons, les 
tracteurs suivront quelques années plus tard et 
s'ajouteront à la nouvelle machinerie lourde. 
Au cours de l'hiver 1954-1955, l'arrivée de la 
scie mecanique dans les chantiers de l'Anse- 
Saint-Jean provoque elle aussi des change- 
ments profonds dans les habitudes et les 
méthodes de travail. La productivité accrue 
favorise un rehaussement des quotas de  
production: en 1954, la compagnie Price 
rehausse de 3 000 à 5 000 le nombre de cordes 
de bois de pulpe à couper.'I5 

Pendant les dix-sept premières années de 
son existence, la coopérative dépendait donc 
de la compagnie Pnce pour toute la production 
du bois de pulpe. En réalité, il existait une 
entente avec le gouvernement, entente qui 
donnait droit au Syndicat de l'Anse-SaintJean 
de couper annuellement 10 000 cordes de bois 
de pulpe ou l'équivalent en  bois de sciage. 
L'entente, d'une durée de cinquante ans, était 
renouvelable à tous les cinq ans. 

Au début de 1957, la compagnie Price 
transfère les limites forestières de l'Anse-Saint- 
Jean  à la compagnie Donohue Brothers. 
Quelques années plus tard, un autre change- 
ment important modifie le contexte. Au cours 
de la réunion du 9 juillet 1976, le Syndicat 
Coopératif agricole forestier de l'Anse-Saint- 
Jean s'affilie à l'Union des Producteurs Agri- 
cales (U.P.A.): cette association le pousse a 
changer son nom, le 19 octobre 1977, pour 
celui de .Chantier Coopératif de l'Anse-Saint- 
Jean,. 

Tous ces changements de structures et de 
noms s'expliquent fort bien. Nous l'avons vu, 
la coop6rative forestière de l'Anse-Saint-Jean 



avait été créée pour solutionner les multiples L'industrie touristique, une nouvelle 
problèmes liés à cette industrie et il va de soi vocation pour la forêt 
qu'au fur et à mesure qu'apparaissent les 
nouvelles difficultés, des solutions s'imposent. 
A l'aube des années quatre-vingt, la foret envi- 
ronnante commence à donner des signes d'es- 
soufflement. N'aidant pas les choses, la méca- 
nisation de plus en plus poussée oblige un 
accroissement significatif du volume d'exploi- 
tation pour permettre la rentabiliti?. Afin d'évi- 
ter la fermeture, la coopemtive achète, en 1983, 
20% des actions dans la Scierie du Fjord. Ce 
cataplasme ne réglera aucun problème. 

Depuis l'arrivée de la première recrue. en 
1838. nous avons constaté que la vie n'a pas 
i?té facile à 1' Anse-Saint-Jean. Pour survivre. il 
a été nécessaire de pactiser continuellement 
avec la nature, car c'est de la forêt, de la terre 
et de l'eau que les pionniers ont réussi à soutirer 
le minimum vital. tes  innombrables difficultés 
qui ont composé le menu quotidien de I'en- 
semble de la population sont a l'origine toute- 
fois de cette nouvelle race d'hommes. 

L'église et ie cimetière. 



L'histoire des petites societés est intime- 
ment liée a celle des nations. dans un sens inter- 
national du terme. Lorsque la Société des Vingt 
et un se forme pour venir ouvrir le Saguenay, 
c'est pour satisfaire à une forte demande britan- 
nique de bois. D'année en année et de décen- 
nie en décennie, toute la communauté a été 
directement dépendante des fluctuations de ce 
marché. 

A l'aube du XXIe siècle, la forêt sague- 
neenne est essoufflée, le bois est de plus en 
plus difficile à exploiter et ceux qui croyaient à 
l'existence d'une ressource inépuisable sont 
contraints de réviser leur théorie. Mais, nous 
devons le reconnaître, la nature n'a pas été 
généreuse uniquement au niveau du bois; les 
sites contrastants qui se perpétuent à l'infini, la 
flore riche et la faune diversifiée composent une 
mosai'que naturelle difficile à définir par de 
simples mots. 

Grice à la nouvelle vocation de la Forêt, 
l'industrie touristique est appelée à prendre 
graduellement la relève de l'industrie forestière. 
Ce phénomène n'est pas unique à l'Anse-Saint- 
Jean. Encore une fois, il est lié à un contexte 
économique international. 

À l'été 1985, Benoît Dugal, le chroniqueur 
de plein air bien connu au Saguenay, se dit 
tout simplement fasciné par les attraits naturels 

de l'Anse-SaintJean. Pour lui. le vacancier a 
tout à la portée de la main: pêche à la truite de 
mer, à la truite mouchetée et au saumon, forêt 
giboyeuse, sentiers pédestres incomparables, 
vue panoramique s a i s i ~ a n t e . ~ ~ "  

Inscrite maintenant dans le circuit du 
nouveau Parc Saguenay. la municipalité 
s'oriente de plus en plus vers I'industne touris- 
tique. La rivière SaintJean, par exemple, qui 
avait vu arriver les premiers colons de l'endroit, 
est exploitée maintenant par le club Saumon 
Anse-Saint-Jean Inc., lequel dgtient le fond du 
lit de la rivière sur une longueur de 5 milles. 
Ce club, dirigé par une nouvelle administration, 
regroupait anclennement les membres de la 
famille Pt-ice. A ces propriétaires particuliers, 
s'ajoutent deux autres résidents de l'endroit qui 
possèdent eux aussi leur portion du lit de la 
rivière. 

Ainsi que le relatait fièrement l'abbé 
Charles Girard: dci tout açt grandiose. De 
quelque c8té que se tournent nos regards vers 
n'importe quel des quatre points cardinaux, 
notre vue est vite bornée par les montagnes 
proches et sourcilleuses qu'elle rencontreuH7. 
Mais plus riche encore que la nature, la popu- 
larité des lieux est redevable, en partie, à l'es- 
sence même de la population. Celle-ci a su 
consenier vivants, l'essentiel de ses traditions 
et l'ensemble de son patrimoine architectural. 
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