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A tous ceux-ra qur sonr resres, d'esprit et de 
cœur, 5s au ne du 
Saguer ici un I llus vif 
plaisir. 

Mû par la vertu premiére de pieté, soucieux 
de la vérité historique, l'Auteur - qui me fut un 
ami fidéle depuis les jours lointains du séminai- 
re de Chicout I fait un bien noble e 
travail. 

II nous introaurt dans un passé que nous 
ignoror ~éconnaissons, cependant qu'A bien 
des ég demeure encore exemplaire. 

011 awr, en effet, de ce texte, plein d'admi- 
ration pour ces intrépides missionnaires, pour ces 
humbles pionniers qui, avec les pauvres moyens 
du temps, ont accompli une œuvre où éclatent 
l'amour du Christ et ( ES, le travail, le cou- 
rage, l'endurance, toi ,tus qui ne cesseront 
jamais d'dtre les moteurs aes entreprises humai- 
nes les plus belles et les plus durables. Pour 
plus cachées et moins bruyantes qu'elles soient, 
les tristes et sordides passions de cupiditb, d'in- 
justice, de jalousie, s'entrevoient cependant, ça 
et IZi, et nous raménent à l'époque tourmentée 
et parfois tragique que nous vivons aujourd'hui. 
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Jai fait quelques discrétes remarques à I'Au- 
teur. En ce sens que le lecteur, son appétit ai- 
guisé, voudrait en savoir davantage sur les 
hommes de cette époque, sur leurs mœurs, leurs 
travaux et même sur les détails pittoresques de 
leur vie. C'est, en effet, par tout cela que I'his- 
toire peut se fixer, se cramponner, devrais-je 
dire, dans la mémoire, sous la tutelle de la gran- 
de Mnémosyne que les Anciens révéraient non 
seulement comme la mère des Muses, mais com- 
me la gardienne des trésors spirituels de I'homme. 

Je n'ai jamais aimé l'expression de Petite 
histoire. Elle comporte un jugement de valeur 
qui dénote un injuste et hautain mépris pour 
beaucoup d'humbles faits sans lesquels la pré- 
tendue grande histoire n'existerait ou ne s'expll- 
querait pas. Hésiode lui-meme a parfaitement 
défini I'istoria comme une énum6ration compléte 
des faits sur un sujet donné. 

Je fais un vœu : celui que la jeunesse lise 
ce livre et s'imprègne de ce qu'il contient : I'ébau- 
cl igue de civilisation fran- 
Ç t sxemple de ces grandes 
V ~ I ~ U S  tiarurrraras ~ U I   nt été pratiquées dans les 
forets primitives de notre pays, vertus qui, sous 
des modalités différentes, demeurent indispensa- 
bles à I'homme et à la sociét6 d'aujourd'hui. 

Mes félicitations fraternelles à l'Auteur qui 
nous rbserve, je crois, des explications histori- 
ques qui contenteront notre sain appétit du passé. 

le œuvr 
chré fie 
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Inne, I'f - - , . a  a. 

Savard, ptre 1 
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LES ORIGINES 
1647-1 720 

Malgré la curiosité bien légitime de connaître 
les origines de notre passé saguenéen, de pous- 
ser toujours plus loin nos recherches historiques, 
il faut bien nous contenter des documents que 
nous possédons présentement. D'autres, bien 
sûr, prendront la reléve et seront peut-être en 
mesure de remonter plus haut dans le passé. 
De bon cœur, nous leur souhaitons d'abon- 
dantes et intkressantes découvertes. D'ici-là, 
il nous semble utile aujourd'hui de révéler ce 
que nous savons déjà pour ajouter à la renommée 
de notre ville et pour le bénéfice de nos lecteurs. 
Tel est du moins le but que nous nous proposons, 
quand nous abordons les débuts de Chicoutimi. 

1. CHICOUTIMI AVANT CHICOUTIMI 

Vers le milieu du mois de juillet 1647, nous 
le savons par sa Relation, le père Jean De Quen 
a passé par Chicoutimi pour gagner le pays des 
Porcs-Epics (Lac Saint-Jean). Mais le Pnre ne 
donne aucune description du lieu, ni ne mention- 
ne le nom de Chicoutimi.l II est bien probable 
que d'autres Blancs sont venus à Chicoutimi avant 
lui, mais aucun texte connu ne permet de I'af- 
firmer. 



Chicoutimi est entré dans l'histoire en 1661. 
C'est cette année-là, en effet, que l'on trouve pour 
la première fois la mention de Chicoutimi dans 
la Relation des pères Gabriel Druillet et Claude 
Dablon. Ces deux missionnaires jésuites accom- 
pagnaient, en qualité d'aumôniers, l'expédition 
de Michel Leneuf de La Vallière, qui essayait de 
découvrir le passage pour aller à la Baie d'Hud- 
son par la rivi6re Saguenay et le lac Saint-Jean. 
(t Nous partons, écrivent les Pères, de Tadoussac 
le 1 er juin 1661, au nombre de 40 canots . . . Le 
sixième jour, nous arrivons de bonne heure à 

imi, lieu remarquable pour Atre le terme 
elle navigation et le commencement des 

portages. » 

Dix ans plus tard, le père Charles Albanel et 
ses compagnons, Paul Denis de Saint-Simon et 
Sébastien Provencher, qui entreprenaient leur 
fameux voyage la Baie d'Hudson, débarquaient 
à Chicoutimi. a Nous partîmes de Tadoussac, 
écrit le Père dans sa Relation, le 22 août 1671, 
et ayant eu le vent contraire, nous fQmes quatre 
jours à Chicoutimi : nous y restâmes trois jours 
(du 26 au 29 aoiit) ; les deux premiers furent em- 
ployés i sser et 21 communier, ce que tous 
firent a e grande dévotion pour obtenir 
du ciel un neureux voyage ; le troisième, ils 
transportèrent sur leur dos nos canots et tout 
notre équipage pendant cinq quarts de lieues. SB 

Le 23 octobre 1673, le navire du sieur Nicolas 
Juchereau de Saint-Denis quittait les lslets de 
Jérémie pour s'engager dans la rivière Saguenay 
et la remonter jusqu'à Chicoutimi. On pouvait 

9 confei 
vec un 



remarquer & son bord le pbre François de Cres- 
pieul, Jacques Prevost, Charles Cadieux de 
Courville et surtout le sieur Charles Bazire, mar- 
chand de Québec, qui avait fait fortune dans le 
commerce des fourrures, comme agent principal 
de la Compagnie des lndes Occidentales. En 
faisant ce voyage, Charles Bazire voulait se ren- 
dre compte par lui-même des avantages qu'il y 
aurait & remplacer Tadoussac par Chicoutimi 
comme poste central du commerce des fourru- 
res au pays des Montagnais. A leur arrivée, les 
passagers furent salués par les acclamations de 
deux cents indiens. La rencontre de ces nom- 
breux chasseurs montagnais avec Charles Bazire 
fit sans doute avancer le projet de bdtir à Chi- 
coutimi un poste de traite. 

2. JEAN OUDIETTE 

Apres la suppression de la Compagnie des 
lndes Occidentales par le roi de France en 1674, 
Jean Oudiette, marchand de Paris, se fit conce- 
der par la Cour le droit exclusif de faire le com- 
merce des fourrures dans la Traite de Tadoussac 
pour une période de sept ans A partir du l e r  juin 
1675. 

Mais pour faire progresser son commerce 
dans la lointaine Nouvelle-France, Jean Oudiette 
fut obligé de former une compagnie avec, com- 
me principal associé, Charles Bazire de Québec. 
Ce dernier avait d'ailleurs acquis beaucoup d'ex- 
périence au service de la Compagnie des lndes 
Occidentales. II savait que la Traite de Tadoussac 



était presque ruinbe, parce que les lndiens ne se 
rendaient plus aux postes du Roi, mais préferaient, 
les uns, livrer leurs fourrures aux Anglais du côté 
de la Baie d'Hudson, les autres, aux contreban- 
diers qui se cachaient le long du fleuve Saint- 
Laurent, de Tadoussac jusqu'à Québec même. 
II fallait donc aller rencontrer les lndiens le plus 
haut possible dans les terres par la rivihre Sa- 
guenay jusqu'à Chicoutimi et même plus loin, 
si possible. 

3. CHARLES BAZIRE FONDE CHICOUTIMI 
(1 676) 

i allaien 
Nous 

..- 1 -  - 

Au début du mois de juin 1676, Nicolas Ju- 
chereau de Saint-Denis jetait l'ancre de son na- 
vire, la Sainte-Catherine, dans le Bassin de la 
riviére Chicoutimi. II avait à son bord les arti- 
sans qui it travailler à la fondation de Chi- 
coutimi. les connaissons presque tous, 
parce que ie pére François de Crespieul nous a 
conservé leurs noms dans son Journal au Second 
Régistre de Tadoussac. 

Pour réaliser son projet, Charles Bazire char- 
gea son beau-frére, Pierre Bécart de Grandville, 
de construire, à ses frais, (( une chapelle de 30 
pieds avec appartement pour le père et une pe- 
tite sacr is i  qu'une maison à usage de ma- 
gasin. » l 'était pas question de bdtir une 
résidence pour le commis, parce que, d'après 
une note du p6re de Crespieul, u on avait bâti une 
maison à Cheg8timy en 1671.,~ (Second Régistre 
de Tadoussac, folio 59 verso.) 



Dirigés par le maître-charpentier Jean LaIl- 

glois, les ouvriers se mirent à l'œuvre pour pré- 
parer sur place le bois nécessaire. Jean Caron 
et Jean Grondin coupaient des arbres, tandis que 
les scieurs de long, Olivier Gagné et son frère 
Louis, les débitaient en planches, en poutres, et 
en madriers. 

Le 24 juin 1676, les matériaux de construc- 
tion étant à peu près terminés, Pierre Bécart de 
Grandville, accompagné de Jean Langlois, choi- 
sit, comme site du poste, la pointe rocheuse for- 
mée par la rive gauche de la riviére Chicoutimi 
et la riviére Saguenay. C'est à cet endroit que, 
depuis toujours, les voyageurs faisaient halte 
avant de s'engager dans les sept portages de la 
riviére Chicoutimi. 

Au mois de septembre, .-- :onstructions 
étaient presque terminées : le magasin était prêt 
à recevoir les marchandises ; la chapelle était as- 
sez avancée pour faire l'admiration des Indiens. 
« Dès le six septembre, écrit le père de Crespieul, 
les Sauvages abordèrent de toutes parts à Cheg8- 
timy et en peu de jours composèrent 13 cabanes 
qui me donnèrent bien de la pratique à les ins- 
truire et à leur conférer les sacrements. Je ne 

0 sais pas lesquels furent le plus assidus à la prière 

1 et aux instructions, soit les Montagnais, Algon- 
4 kins, Esquimeux, 8tabitibeux, Papinachois, soit 
'! 
i Mistassins qui, pour la première fois, étaient des- , tendus dans ce lieu. Ils furent ravis de voir 
i notre église si avancée et si bien ornée, n'ayant 
i 

jamais vu jusqu'alors de chapelle. ,B 



Le sieur Charles Bazire avait vu juste en choi- 
sissant Chicoutimi comme poste central, puisqulau 
printemps de 1677, au témoignage du père de 
Crespieul, plus de 400 chasseurs y vinrent pour 
échanger leurs pelleteries. Ainsi Chicoutimi en- 
trait définitivement dans l'Histoire. 

Malheureusement, celui qu'on devrait recon- 
naître comme le vrai fondateur de Chicoutimi, le 
sieur Char!es Bazire, ne devait pas voir progres- 
ser son établissement, puisqu'il décédait à Qué- 
bec, le 13 décembre 1677. 

Pour remplacer son procureur et associé en 
Nouvelle-France, Jean Oudiette engagea Josias 
Boisseau de Paris, qui arriva à Québec avec son 
épouse au milieu de l'été 1678. Tout de suite, il 
s'intéressa au poste de Chicoutimi. Le père de 
Crespieul nous en fournit la preuve en inscrivant 
dans son journal la longue liste de bienfaits ac- 
cordés par Josias Boisseau et son épouse au mis- 
sionnaire, au commis, aux engagés et même aux 
Indiens. !' 

4. IMPORTANCE DE CHICOUTIMI I 
Dès la première année de son opération, le 

poste de Chicoutimi prouva son importance. Plus 
de 400 chasseurs indiens en juin 1677 ! . . . A 
cette époque, les Montagnais étaient relativement 
nombreux. Les Iroquois, les épidémies et les 
abus de l'eau-de-vie ne les avaient pas encore 
décimés. 

Au cours des dix premières années, le com- 
merce des fourrures progressa au point de pas- 



ser, comme l'affirme un mémoire de la Compagnie 
du Nord, pour le poste qui produit à lui seul le 
plus de pelleteries que tout le Canada ensem- 
ble. )> succés était dû principalement au 
sieur Pierre Bécart de Grandville. C'est lui qui 
achetait à Québec les marchandises qu'il faisait 
transporter à Chicoutimi pour le troc des fourru- . res. Quelles étaient les marchandises nécessai- 
res aux Indiens pour leur chasse et pour la sub- 
sistance de leurs familles ? II leur fallait des 
munitions : fusils, poudre, pierre à fusil, balles, 
etc. En outre, ils avaient besoin de farine, de 
pois, de blé d'Inde, de lard salé, de graisse, de 
thé, etc. Et si la chasse était bonne, ils deman- 
daient au commis du magasin, du tabac, des 
)ipes de pltitre, du fil à fabriquer des rets et sur- 
out de l'eau-de-vie. 

Pour le transport de ces marchandises, Pierre 
Bécart de Grandville louait un bateau à voiles, 
la Sainte-Catherine, qui appartenait à Nicolas Ju- 
chereau de Saint-Denis, seigneur de Beauport. 
Ce dernier s'engageait, par contrat devant notai- 
re, à faire trois voyages par année de Québec 
à Chicoutimi : le premier, dés l'ouverture de la 
navigation, le deuxiéme, vers la fin de juillet et le 
troisième, huit jours aprés Itarriv6e du second à 
Québec. II s'engageait à transporter non seule- 
ment les effets et les pelleteries, mais aussi les 
commis, les missionnaires et les employés de la 
Compagnie. II était entendu que le propriétaire 
du bateau et les membres de l'équipage devaient 
éviter de vendre ou d'acheter quoi que ce soit au 
cours de leurs voyages, en somme ils devaient 



éviter de faire aucune traite. Pour ces trois 
voyages, Nicolas Juchereau de Saint-Denis ac- 
ceptait en paiement la somme de mille livre3 
tournois. 

5. DENIS RIVERIN 

Le sieur Denis Riverin arriva en Nouvelle- 
France au mois de septembre 1675, en même 
temps que l'intendant Duchesneau dont il était 
le secrétaire. 

Profitant de son voyage en France en 1682, 
Denis Riverin obtint de Jean Oudiette la sous- 
ferme de la Traite de Tadoussac pour la somme 
de 10,000 livres par année. Cette transaction dé- 
plut fort aux habitants du Canada et particuliére- 
ment à Charles Aubert de La Chesnaye. Sous 
prétexte de favoriser la colonisation des terres de 
la rive nord du Saint-Laurent, La Chesnaye éta- 
blit clandestinement plusieurs postes de com- 
merce de Tadoussac à Sept-lles. 

lluall 3 c  

Chesna: 
térieur 
-..--_l 

Cependant, le poste de Chicoutimi conti- 
r..m:+ -9s opérations avec profit, le sieur de La 

ye n'osant pas s'aventurer trés loin Zi l'in- 
i des terres. Mais Denis Riverin se voyait 
quana même presque menacé de ruine, tant la 
lutte des contrebandiers était vive. Le 15 dé- 
cembre 1683, il adressa un long mémoire au mi- 
nistre Colbert afin de le mettre au courant de ce 
qu'on ft )ur détruire la Traite de Tadoussac 
et des à prendre pour la conserver au 
Domaine du Roi. 

iisait pc 
moyens 



En 1685, Denis Riverin abandonnait la partie, 
et la Campagnie du Nord prenait la sous-ferme 
de la Traite de Tadoussac jusqu'en 1698. 

6.  LE PETIT « SOLEIL » DE CHICOUTIMI 

Qu'il me soit permis d'interrompre ici la liste 
des traitants de Chicoutimi, pour citer un fait 
étrange qui prouve l'importance de certaines tra- 
ditions en histoire. Vous verrez comment un 
petit soleil BB peut luire longtemps et pour bien 
du monde à la fois. 

Le père François de Crespieul écrit dans son 
Journal la note auivante pour l'année 1692 : La 
Rév. Mère St-Ignace, supérieure des Hospitaliè- 
res, (a fait don) d'une relique notable de la B. 
Mère Catherine de St-Augustin, dans une petite 
niche, envoyée par Msr du Linot ; un soleil et un 
ciboire en cuivre doré et le pied. ltem un cru- 
cifix de cuivre doré. ltem un encensoir et une 
navette, le tout laissé à ChegBtimy. l 2  

Un <c soleil 3,' dans la langue du XVlle ~ iec le ,  
c'est ec un cercle d'or ou d'argent garni de rayons, 
dans lequel est enchâssé un double cristal desti- 
né à recevoir le Saint Sacrement. >> (cf. diction- 
caire PETIT LITTRÉ.) Autrement dit, c'est un 
cjstensc 

i r  mirac 
.. - . 

enco- . .  Co : soleil >B existe 
re aujourd'hui. II fait partie du trésor de I'éveche 
de Chicoutimi. Voici son histoire. Après avoir 
servi au culte pendant plus d'un siécle et demi 
à la chapelle de Chicoutimi, apporté a la 



chouan, 
de Sain 
- 4 - n ~  
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chapelle de Métabetchouan pour servir B I'expo- 
sition du ?nt jusqu'en 1888. Le cha- 
noine F procureur de l'évêché de 
Chicoutimi, raconre aans son livre Notices biogra- 
phiques, comment il a pu obtenir cette précieuse 
relique : a Vers 1888, écrit-il, lorsqu'on fit dis- 
paraître la chawelle du poste de Saint-Charles de 
Métabet , cet ostensoir fut transporté à 
l'église tJérame. 

(c En I O Y ~ ,  M. l'abbé Didyme Tremblay, an- 
cien vicaire de cette paroisse, fut nommé premier 
curé de Saint-Cyrille de Normandin. Avant son 
départ, I bé Jean-Baptiste Vallée, alors cure 
de Sain* el lui fit cadeau de l'ostensoir en 
question sa nouvelle mission de Norman- 
din. ,, 

Quelques années plus tard, M.D. Tremblay, 
s'étant procuré un nouvel ostensoir pour sa pa- 
roisse, m'offrit cette vieille relique pour d'autres 
missions. Mais en examinant ce morceau, je 
constatai bien vite aue j'avais mis la main sur 
c ssé. Je demandai alors à 
F din d'où provenait cet os- 
tensoir. . .,.-, avoir connu son histoire, je le 
gardai bien précieusement pour le trésor de I'évê- 
thé. m 1:) 

Marius Barbeau dans son' livre : Trdsor des 
Anciens Jésuites, après avoir étudié le petit os- 
tensoir au point de vue artistique, en donne la 
description suivante : Cet ouvrage archaïque 
et délicat est orné de pierres bleues et vinées, 
enchâssées entre les rayons droits entourant la 
lunule, qui alternent avec des flamboyants. La 

relique 
iré de I 

AnrAs 



lunule est délicatement ornée de feuilles d'olives 
et de petits fruits (?). Le << soleil » est monté sur 
une courte tige qui est décoré de feuilles d'acan- 
the. Autrefois une tige et un pied, maintenant 
perdus, servaient de base & tour de raie, par éco- 
nomie, au calice et au (( soleil ,B. Marques de 
poinçons : Grande fleur de lis, sur la croix ; plus 
haut un grand S couronné et une petite couron- 
ne ; marques françaises de l'ancien régime. ,, l4 

Mais revenons maintenant à notre propos 
antérieur. 

7. FRANÇOIS CHAVIGNY DE LA CHEVROTIÈRE 

En 1685, la Compagnie du Nord obtenait la 
sous-ferme de la Traite de Tadoussac qu'elle de- 
vait exploiter jusqu'en 1698. Pour gérer le poste 
de Chicoutimi, les directeurs de la Compagnie 
choisirent un homme remarquable, bien connu 
en Nouvelle-France, François Chavigny de La Che- 
vrotière. Durant sa jeunesse, il avait accompa- 
gné le sieur Daumont de Saint-Lusson dans une 
expédition où il avait pris possession de l'Ouest 

Sn dès 1671. canadit 

Ci 
"A - y - - .  

nq ans plus tar eur de La Chevrotib- 
I t: ailgageait dans le GUI expéditionnaire de 70 
canadiens commandés par Pierre Chevalier de 
Troye pour chasser les Anglais de la Baie d'Hud- 
son. Le 20 octobre 1689, François de La Che- 
vrotière était de retour à Québec. II apportait 
aux associés de la Compagnie du Nord des lettres 
envoyées par le commandant Pierre Le Moine 



d'Iberville pour les mettre au courant de ce qui 
se passait là-bas. 

Le 22 mai 1690, on trouve François de La 
Chevrotière au poste de Chicoutimi où il assiste 
comme témoin à un mariage célébr6 par le père 
François de Crespieul. Au cours des onze an- 
nées qu'il a passées comme commis au poste 
de Chicoutimi, il s'est toujours montré généreux 
et serviable envers les missionnaires et les In- 
diens malades. Les nombreux bienfaits incrits 
à son sujet par le père de Crespieul dans son 
Journal, en témoignent. 

8. P R E M I ~ R E  FAMILLE FRANÇAISE A 
CHICOUTIMI 

Le 20 avril 1699, François de La Chevrotière 
épousait en secondes noces demoiselle Geneviè- 
ve Guyon Desprets, de Beauport. Exactement 
un mois après son mariage, elle était marraine de 
deux petits Indiens baptisés dans la chapelle de 
Chicoutimi par le père François de Crespieul. 
Elle a passé au moins deux ans avec son mari 
au Poste, puisqu'elle figure encore comme mar- 
raine au Régistre, le 21 juin 1701. Ce fut bien 
19 la plus ancienne famille canadienne française 
de Chicoutimi. 

9. ASSOCIATION RIVERIN-HAZEUR 

En l'année 1701, Denis Riverin et François 
Hazeur, seigneur de La Malbaie, formaient une 
association pour exploiter le commerce des four- 



rures au pays des Montagnais. a Par un bail pas- 
sé devant Chamballon, notaire & Québec, la Trai- 
te de Tadoussac leur était accordée à partir du 
le r  octobre 1701 jusqu'au l e r  octobre 1709, pour 
la somme de 12,000 livres par année. » l7 

D'aprbs ce même contrat, les deux associés 
s'engageaient Ci prendre soin des missionnaires et 
tî réparer le presbytère et l'église de Chicoutimi. 

Cependant, Denis Riverin était passé en Fran- 
ce pour « remplacer Martin de Lino fr es- 
sayer de bien définir les difficultés c lmpa- 
gnie de la Colonie du Canada avant a en propo- 
ser la solution. s, l 8  

fut obl François Hazeur igé alors d'adminis- 
trer seul, pendant l'absence de Riverin, les affai- 
res de la société dans les postes du Roi, en parti- 
culier dans le poste de Chicoutimi. Au témoi- 
gnage du père François de Crespieul, il fut un 
zélé et généreux administrateur. « II a fourni, 
Gcrit-il, quantité de vivres de toutes sortes, en 
particulier demy baril de pois et de galettes, 
etc.. . Cette année (1702), ajoute le Père, on 
n'a pas traité d'eau-de-vie, par ordre de Msr Ha- 
zeur, ce qui a fait grand bien & la mission. » l" 

En outre, il engagea le maître-charpentier Robert 
Drouard pour restaurer le presbytère et l'église, 
en particulier le cloch it de s'écrou- 
ler. Quand les ouvr ! Côté, Paul 
Quartier et Nicolas B~iiiaiyauri, SUUS la conduite 
de Robert Drouard, eurent terminé ces travaux, 
ils commencèrent la construction d'un nouveau 
magasin. Comme le commerce ne cessait d'aug- 
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menter au poste de Chicoutimi, le vieux magasin 
de 1676 était devenu insuffisant. 

Cette construction nouvelle avait 26 pieds de 
longueur par 21 pieds de largeur. Elle était bâtie 
pièce sur pièce avec un toit recouvert de plan- 
ches et de bardeaux. L'intérieur était divisé en 
trois appartements éclairés par quatre fenêtres. 
On y ajouta une grande armoire vitrée pour rece- 
voir les marchandises, et un comptoir convenable 
à cette sorte de magasin. 

10. MORT DU P ~ R E  FRANÇOIS DE CRESPlEUL 

L'année 1702 fut marquée par un deuil affli- 
geant pour le Poste de Chicoutimi. 

Malade, épuisé par ses trente années de pé- 
nible apostolat au pays des Montagnais, le pere 
François de Crespieul fut rappelé 31 Québec par 
son supérieur, le Révérend père Martin Bouvart. 
II signe son dernier et 452ième acte de baptême, 
le 25 juillet 1702, à Chicoutimi. 

Cette année-18, au cours du mois de novem- 
bre, se déclara B Québec une épidémie appelée 
la grande picote de 1702. Malgré son pauvre 
état de santé, le père François de Crespieul dé- 
pensa ses dernières énergies auprès des mala- 
des. II semble alors avoir contracté la picote et il 
mourut dans les derniers jours de décembre 1702. 
Quoiqu'il en soit, voici comment l'annaliste des 
Ursulines de Québec rapporte son décès : « Les 
Révérends péres Jésuites ont perdu le Révérend 
père de Crespieul, ancien missionnaire de Ta- 
doussac, lequel est mort de la fatigue qu'il a pri- 



se dans la visite des malades et de compassion 
de la misère publique où il ne voyait point de re- 
médes, toute la ville n'étant qu'un hopital géné- 
ral. >> 21 

Ainsi disparut un zélé missionnaire qui s'était 
dépensé sans compter, pendant trente ans, au 
service des Montagnais et des Blancs du Sa- 
guenay. 

Après te départ du pére de Crespieul, sur- 
tout après sa mort, les Indiens cornmencérent à 
déserter le poste de Chicoutimi. Le pére Louis 
André, s.j., chargé de la mission de 1703 à 1709 
ne put faire plus qu'une seule visite chaque an- 
née, au mois de juin ou de juillet. 

Bien que le commerce des fourrures végé- 
tAt dans les postes du Roi, le sieur Denis Riverin, 
le l e r  octobre 1710, prenait quand même la sous- 
traite de Tadoussac, pour une période de quatre 
ans, jusqu'au l e r  octobre 1714. Mais cette fois, 
il était bien décidé à faire fortune en prenant 
tous les moyens, bons ou mauvais. 

Pour atteindre son but, au témoignage du 
sieur Etienne Cugnet : Denis Riverin fit passer 
dans les terres du Domaine du Roi quantité de 
sauvages Hurons, Abenakis, et Mickmacs, qui, par 
leurs chasses forcées, y ont totalement détruit 
I'espéce des orignaux. » 

« Mais la destruction t ~ t a l e  des orignaux n'a 
pas été le seul dommage que le sieur Riverin a 



causé ; il allait lui-même dans tous les postes 
deux fois l'année. A chaque voyage, il ne traitait 
presque uniquement en eau-de-vie et buvait lui- 
même avec les sauvages pour les accoutumer 
mieux h la passion qu'ils ont assez naturellement 
pour cette liqueur ; par là, il a fait périr une 
grande partie des sauvages du Domaine qui, dé- 
nués de leurs besoins pour I'hivernement, parce 
qu'ils avaient consommé toutes leurs pelleteries 
en boisson, sont morts de faim et de misère, faute 
de munitions. Le sieur Riverin a gagné 50,000 
écus dans les trois années de son bail, mais il y 
est parvenu en ruinant le fond, du Domaine qui ne 
pourra être rétabli jusqu'h revenir aux anciens 
prix de ferme. 22 

En dépit de ses abus, le sieur Denis Riverin 
parvenait encore une fois, le 30 août 1714, à se 
faire attribuer la sous-ferme de Tadoussac par 
l'intendant Bégon, pour une période de quatre ans, 
h partir du l e r  octobre 1714. Mais il ne put b6- 
néficier complétement de cette extraordinaire fa- 
veur de ['Intendant, puisque Denis Riverin mourut 
au cours d'un voyage en France, au mois de no- 
vembre 1717. 23 

12. MISSION ABANDONNÉE 

Aprc ?rniére mission du père Louis An- 
dré au rr juin 1709, jusqu'à l'arrivée du pére 
Pierre Laure s.j. en 1720, la mission Saint-Fran- 
çois-Xavier de Chicoutimi, si prospère au temps 
du père François de Crespieul, fut presque aban- 
donnée. II faut quand même signaler le passa- 



ge du frére Gelase Delestage, missionnaire ré- 
collet. II fit, au cours de sa visite à Chicoutimi, 
au mois de juin 1716, 19 baptêmes et célébra 9 
mariages dans la vieille chapelle. 

Aprés avoir essayé de déchiffrer la page du 
Registre où le bon Récollet avait rédigé ses actes 
négligemment, en caractères a peu prbs illisibles, 
le père Pierre Laure, s.j. ne put s'empêcher d'écri- 
re au bas de la page, en latin, cette remarque 
assez malicieuse : Combien fut mal rédigé le 
texte du Révérend père Gelase Delestage, contre 
toutes les lois de la grammaire et surtout de l'or- 
thographe. ,# Puis, comme s'il voulait citer le pau- 
vre Récollet devant le tribunal de l'Histoire, le 
père Laure ajoute, en déformant un vers de l'Art 
Poétique d'Horace : 

.Diu sub judice lis fuerit ~3 

qu'on peut traduire : 
u Son procès sera longtemps devant le 
juge 24 

Ainsi prend fin la période des origines de 
Chicoutimi comme poste de Traite. Après des dé- 
buts hésitants, ce fut bientôt un essor considéra- 
ble, suivi rapidement d'une décadence progressi- 
ve qui affecta à la fois la vie commerciale et la 
vie religieuse. Si nous voulions pousser plus 
loin notre enquête, il nous faudrait alors relire 
l'Histoire de la Nouvelle-France au début du 
XVllle sibcle, qualifiée par Lionel Groulx de « che- 
minement dans la paix. Tel n'est pas notre 
propos. 
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LE PÈRE PIERRE LAURE 

1 720-1 740 

La seconde période de l'histoire du poste 
de Chicoutimi est dominée par un homme extraor- 
dinaire, le pére Pierre Laure, s.j. Le présent cha- 
pitre permettra de mesurer toutes ses activités 
qui couvrent les domaines les plus divers, de 
l'apostolat jusqu18 la peinture. II résume à lui 
seul, semble-t-il, les traits dominants de cette 
vingtaine d'années. 

1. LES DEBUTS 

Né à Orléans, en France, le 17 septembre 
1688, Pierre Laure entre au noviciat des Jésuites, 
le 29 octobre 1707. H arrive au Canada le 29 
octobre 171 1, avant d'avoir reçu le sacerdoce. 
Au Collège des Jésuites de Québec, pendant plu- 
sieurs années, il est professeur d'humanités et de 
rhétorique. Comme, déj8 à cette époque, le Col- 
lège des Jésuites possède un nombre considera- 
ble de volumes, on nomme le scolastique Pierre 
Laure premier bibliothécaire de l'institution. En 
même temps qu'il occupe cet emploi, il étudie la 
théologie et, dans ses loisirs, la langue algon- 
quine. Le 23 juin 1719, Pierre laure est ordonne 
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prêtre par Mgr de Saint-Vallier B I'Hbpital-Géné- 
ral. Enfin, en 1720, il est chargé par ses supé- 
rieurs de rétablir la mission de Chicoutimi, aban- 
donnée depuis 20 ans, faute de missionnaires. 

De leur côté, les adjudicataires de la Ferme 
du Domaine d'Occident, repr6sentés par le sieur 
François-Etienne Cugnet, demandérent aux péres 
de la Compagnie de Jésus de nommer un mis- 
sionnaire résident au poste de Chicoutimi. 

Voici, d'aprés le contrat passé à Québec le 
15 mai 1720, entre le pére Pierre de La Chasse, 
supérieur, et François-Etienne Cugnet, « fondé en 
procurati es principales conventions qui 
liaient le parties. 

D'ailire part, la Compagnie des Fermes d'Oc- 
cident reconnaissait la (( nécessité d'établir dans 
le poste de Chicoutimi une mission durable et 
sédentaire, tant pour la conversion des Sauvages, 
que pour l'administration des sacrements aux 
Français, commis et engagés. » 

Au nom de la Compagnie, le sieur François- 
Etienne Cugnet s'engageait à payer chaque an- 
née, à partir du l e r  juin 1720, « la somme de 600 
livres pour la nourriture, l'entretien et les besoins 
du missionnaire. Dans le lieu de sa résidence 
ordinaire, il sera fourni au missionnaire une mai- 
s venable avec un poêle et une cheminée, 
d un luminaire de 20 livres de cire, 12 pots 
d Dour la messe. Les engagés du poste 
seront te 1 fournir le bois de chauffage né- 
cessaire ernement. >) 

Dans les voyages qu'il jugera nécessaires 
pour l'exercice de son ministére, le missionnaire 
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sera conduit gratuitement dans les canots et la 
barque des fermiers. 

D'autre part, le révérend père missionnaire 
ne pourra recevoir aucun présent que les pelle- 
teries données par les Sauvages pour l'entretien et 
l'embellissement de la chapelle. Ces pelleteries 
devront être remises au commis du poste pour 
être évaluées au prix qu'elles sont vendues à 
Québec. 

De plus, M le missionnaire ne pourra former 
aucun nouvel établissement dans l'étendue du 
Domaine du Roi, ni rassembler les Sauvages dans 
des villages stables pour y demeurer et cultiver 
aucunes terres en blé d'Inde, ni autres grains, 
ces sortes d'établissements étant d'une trés dan- 
gereuse conséquence pour les traites. s* " 

Quinze jours après la signature de ce con- 
trat, le pére Pierre Laure partait pour Chicoutimi. 
Dans sa Relation de 1730, il rapporte ainsi les 
circonstances de son arrivée à Chicoutimi. « De- 
puis 20 ans, à bien dire, on n'y avait point vu de 
missionnaire ; à la fin on en demanda un. Com- 
me i l  n'y avait alors que moi de désœuvré au Col- 
lège, ce fut sur moi que le sort tomba. Le R.P. 
de La Chasse, pour lors supérieur de nos mis- 
sions, me fit partir le l e r  de juin 1720 pour 
ChegStimy. » . . . 

(( Sortant de notre cher et paisible Collège, 
j'arrive ici. La joie éclata par plusieurs déchar- 
ges de fusils. Ces réjouissances me furent de 
bon augure. Mais après avoir pris possession 
d'une vieille chapelle toute délAbrée, le premier 



spectacle qui parut à mes yeux fut des Sauvages 
ivres à l'excès . . . 3 

La principale préoccupation du pére Pierre 
Laure en arrivant à Chicoutimi fut de se loger. 
Non seulement la vieille église du père François 
de Crespieul était toute délabrée f i ,  mais aussi 
son petit presbytére, abandonné depuis 20 ans, 
était lui aussi en ruines et inhabitable. Le jeune 
missionnaire fut oblige, pendant plusieurs mois, 
de demander l'hospitalité au commis du poste, 
Louis Chatellereaux, et à son épouse, Marie-Anne 
Gagnon. Cependant, à l'automne 1720, « ma mai- 
son, note le père, dans son Régistre, y fut batie 
par Chatellereaux, commis au dit poste, sur le 
petit coteau à cause de la proximité de la vieille 
église et pour la commodité des Français. » 

Le jeune missionnaire passa donc son pre- 
mier hiver dans cette maison, bien qu'elle ne 
fût pas encore achevée. Puis il quitta Chicoutimi 
pour une période de trois ans, afin d'aller fonder 
une nouvelle mission aux lslets de Jarémie, sur 
les bords du Saint-Laurent, au pays des Papina- 
chois. 

A son retour au poste de Chicoutimi, à l'été 
de 1725, le pére Laure note dans son Régistre : 
« Ma maison de Chek8timy, qui avait jusqu'alors 
été couverte que d'écorces sur de méchantes 
planches, fut rétablie et couverte en bardeaux par 
le sieur Montendre, Joseph Amelin et Louis Fortin, 
pour lors engagés à Chek8timy. » 



II faut croire que le pare Laure n'aimait pas 
beaucoup habiter cette maison, puisque le 20 
avril 1728, il entreprend la construction d'une 
autre maison qui devait lui servir de presbytére. 
Mais cette fois, il rencontra une vive opposition 
ae la part de plusieurs Français du poste qui 
semblent l'avoir traité assez durement, si on en 
juge par les remarques suivantes que le Père 
prend soin, peut-être par charité, de rédiger en 
latin : Aprés la mort du maître-charpentier Ber- 
trand Bellaire, malgré Minerve, malgré I'hostili- 
té de la veuve Jean Racet, de son jeune frére Vi- 
tal Caron, armurier, malgré la malveillance de 
Jean-Baptiste Amelin et de Jean-Baptiste Dorval, 
que je me suis vu forcé de réprimander Ci cause 
de leur opposition et leurs sarcasmes, j'ai com- 
mencé quand même A bdtir notre maison, le 20 
avril 1728, avec seulement l'aide de l'excellent 
jeune homme Pierre Montauban. 

« Les jeunes La8chin8, Matatach, Pik8ar8ich 
avec d'autres de nos Sauvages, surtout Charles 
Peltier, ont achevé ma maison Ci l'extérieur, vers 
la fin d'octobre de cette année. J'ai fait tout seul 
de mes propres mains l'intérieur en travaillant 
jour et nuit. Fasse le ciel que mes successeurs 
prient pour moi et aient une vie plus tranquille. 
Amen. 

Deux inventaires des Postes du Roi, l'un 
d'Edouard Harrison, en 1786, l'autre du notaire 
royal Jacques Pinguet de Vaucour, en 1733, four- 
nissent plusieurs détails qui permettent d'imagi- 
ner, avec assez d'exactitude, ce que fut le pres- 
bytére du père Laure. D'aprés Harrisson, il me- 



surait 26 pieds de longueur par 18 pieds de lar- 
geur et 9 pieds de hauteur, du plancher au pla- 
fond. Ses fondations étaient de pierres et de 
mortier, soulevées en dehors du sol. La char- 
pente était de bois équarri, pièces sur pièces ; 
le toit, en planches couvertes de bardeaux. La 
maison était divisée en deux pièces compléte- 
ment lambrissées de lattes et de plâtre. Une 
des pièces contenait une bonne cheminée de 
pierres et de mortier. Les deux appartements 
étaient éclairés par trois fenêtres de vingt vi- 
tres chacune et par deux autres de seize vitres 
chacunc 

De té, le notaire Pinguet, dans son in- 
ventaire, nous apprend que le père Laure dispo- 
sait dans son presbytére : « d'un poêle de tôle 
avec son tuyau, d'une chaudière de service pe- 
sant huit livres, d'une crémaillère de fer, d'une 
pelle à feu, d'un réchaud de service avec son 
accompagnement pour l'autel ; enfin d'une petite 
marmite de fer. » 

De l'avis du pére Pierre Laure et de tous les 
gens du poste de Chicoutimi, la vieille chapelle 
du père François de Crespieul était trop délabrée 
pour songer à la réparer. II fallait en batir une 
autre. 

C'est pourquoi, le 24 septembre 1725, écrit 
le père Laure, j'allai sur le Coteau du Portage 
avec le sieur Jean-François Montendre, commis 
au dit poste et entrepreneur, Jean Belaire, mai- 
tre-charpentier, Jean Pilotte, les deux Dorvals et 
Jean-Baptiste Amelin, où je donnai le premier 



COUP dl 
trouva I 

Les 

yenne e 
coq de 
,:-.,--a- 

patenne 

e hache pour la nouvelle égiise, qlli 
evée le 28 septembre 1725. 
; dimensions et bien d'autres détai 

cette deuxiéme chapelle de Chicoutimi nous sont 
connus, grilce A I'inventaire d'Edouard Harrison 
en 1786. Ainsi nous savons que la longueur 
était de 31 pieds et 6 pouces, la largeur, de 21 
pieds et la hauteur, de 11 pieds et 6 pouces. 
La charpente était de bois équarri de piéces sur 
piéces ; le toit vert de planches et de bar- 
deaux. Cette ( r était surmontée d'un beau 
clocher termine par une croix de fer portant un 
coq de fer-blanc bien travaillé. L'inventaire de 
Harrison nous apprend encore que l'intérieur de 
I'église était lambrissée de lattes et de plâtre, que 
le plafond était en forme de voûte, qu'on avait 
construit un jubé à la largeur de l'église avec un 
sscalier pour y monter. L'autel était de pierre 
et de bois peint, le retable, doré et peint ainsi 
que la voûte. Un grand tableau était suspendu 
au-dessus de l'autel. 1°a 

Si on se rapporte maintenant A l'inventaire 
dresse par le notaire Jacques Pinguet lui-même, 
1 Chicoutimi en 1733, on obtient encore d'autres 
ntéressants détails. L'énumération de cet in- 
~entaire commence ainsi : « Une Aglise neuve 
de pièces sur piéces en cédre blanc, couverte en 
bardeaux, avec un retable peint et une sacristie 
derriére ; le clocher avec deux cloches de fonte, 
une mol lt une petite, si 1 d'une croix 
et d'un fer-blanc. ,, lob 

Et I ~r~ver~idire continue : u UII ~ a l i c e  d'argent 
3vec la ! dorée en dedans, un ciboire d'ar- 



gent surmonté d'une croix dorée, deux tableaux 
de St-François-Xavier mourant, l'un neuf en ca- 
dre sur l'autel, l'autre dans la voûte, un missel 
neuf etc . . . l1 

Pour compléter, ajoutons ce qu'écrit le pére 
Laure sur son église : « Le beau tabernacle et 
les deu: ients vert et violet, blanc et rouge 
ont été is à Chek8timy le 4 juillet 1726. » 

« Aprt;s avoir peint le retable et la voûte, etc:, 
j'ay célébré la première messe dans la nouvelle 
église le jour de IIAssomption de 1726. Le bon- 
homme Peltier s'y est confessé le premier et 
J.B. Amelin y a communié le ?r. >> 
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« La croix du clocher nouvadu a été saluée 
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« L'I=~IIs~; nouvellt: parachevée et le S.S. 
tabernacle, le 28 de septembre 1726. >> 

ay tout peint et décoré de mes mains, 
travaillant sans relâche pendant sept mois pour 
la gloire de Dieu et de saint François-Xavier et du 
bienheureux François Régis. » l2 

Sans parler du français que le Pére Pierre 
Laure écrivait comme les bons auteurs de son 
siècle, il maîtrisait la langue latine d'une maniére 
étonnante. Quand on entreprend de traduire 
les nombreux passages en latin qu'il multiplie 
dans ses ouvrages, on les croirait écrits par un 
Cicéron. 



Mais c'est surtout dans ses écrits en langues 
indiennes que le pére Laure se montre excellent 
linguiste. Pendant ses études théologiques au 
Collège des Jésuites à Québec, se préparant à 
devenir missionnaire, il se met résolument à 1'6- 
tude de la langue algonquine. Les Archives du 
Séminaire de Quebec possedent un beau manus- 
crit de prières et de pastorale, écrit de sa main 
en algonquin. C'est un ouvrage de 386 pages. j3 

Mais une fois en charge de la mission de 
Tadoussac, il se rendit compte que ses connais- 
sances ne lui permettaient pas de communiquer 
avec les Montagnais qui parlaient une langue 
différente. 

Dans sa Relation de 1730, on lit le passage 
suivant : << Mon unique chagrin était de ne pou- 
voir pas me faire entendre aisément dans cette 
terre étrangère. La langue purement algonquine 
ne me servait presque de rien ici. Le parti donc 
que je choisis fut de prendre pour m'instruire 
une bonne sauvagesse anciennement chrétienne, 
cette Marie (8tchi8anich, femme de Nicolas Pel- 
tier) dont j'ai déjà eu I'occasion de parler ailleurs 
à V.R. En maître, elle conduisit mes études et dés 
le premier mot qu'elle entendit prononcer, c'en 
est fait, dit-elle aux autres, notre père a parlé 
notre langue, je ne lui parlerai plus en français. 
Malgré mes instances, elle garda sa parole, et 
à force de faire deviner, elle mit son écolier en 
état de prescher à Noël le mystére sans papier. ,> l 1  

A l'occasion de la mort de Marie 8tchi8anich, 
le 7 juillet 1728, dans son acte de sépulture, le pè- 
re Laure lui décerne cet éloge, dans un latin ma- 



gnifique : M C'est elle qui m'a enseigné la langue 
montagnaise et m'a beaucoup aidé dans la ré- 
daction de mes livres de prières, de ma gram- 
maire et de mon dictionnaire. » l5 

Deux livres de prières en langue montagnai- 
se, signés du Père Laure, ont été conservés jus- 
qu'à nos jours. 

L'un appartient aux Archives de l'Archevêché 
de Québec. L'autre, un livre de 127 pages écrit 
en 1728, contient des prières, des hymnes, des 
cantiques et un catéchisme préparatoire à la 
pénitence. II est conservé aux Archives du Sco- 
lasticat des Oblats, à Ottawa. C'est un très beau 
manuscrit aux pages encadrées à l'encre rouge, 
avec de grandes lettres et des enluminures qui 
font peni i livre d'heures du Moyen Age. 
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C'e: ivrage considérable de 865 pages, 
que le p t~t :  ~au1.e date de Chicoutimi - 1726 - et 
qu'il intitule : APPARAT FRANÇAIS ET MONTA- 
GNAIS. Le manuscrit original semble perdu. 
Mais, fort heureusement, un certain Charles De- 
b i aurait été commis au poste de Tadous- 
s I fait une très belle copie d'après l'original 
même, en 1823. Cette copie est aujourd'hui la 
propriété des Archives du Scolasticat des Oblats 
h Ottawa. 
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En voici des exemples : 
A la page 61, au mot Arche de Noé, après 

ivoir donné la traduction en montagnais, le père 
-sure ajoute en note : a Les Sauvages ont une 
idée de cette Arche et les Mistassins prétendent 
qu'elle échoua sur une de leurs montagnes. La 
terre, disent-ils, coula B fond ou fut noyée. s 

Au mot bluet, page 11 : Chekutimy ab 
en bluets. 4 

Voici comment le pére Laure expl iqb IG 

sens du mot Chekutimy la 167 de son 
APPARAT : « Chekutimiu, je que ce mot 
veut dire : le fleuve est encore profond IA : 
Tchekat et par syncope Tchek-timiu et de là Che- 
kutimi, peut-être cela veut dire : finit ici le 
'leuve. 

Et I continue : Chekutimi établisse- 
nent FraiiLais par le Roy ou abondent différents 
Sauvages, et dont l'église gouvernée par les Jé- 
suites est sous le titre de saint François-Xavier 
et saint Charles. Cette traite est ordinairement 
iffermée et produit en pelletr trés grands 
irofits. On y débitait autrefc des vins et 
,au-de-vie, ce qui y causait ,. les Français 
et les Sauvages d'affreux désordres. Mais au- 
jourd'hui, grâce à Dieu et à la vigilance d'un habile 
et sage agent de la Compagnie d' « Occident 
(Monsieur Cugnet), les Sauvages se renfoncent 
dans leurs bois, habillés et contents, sans avoir 
fait d'excès, lorsque le commis y a voulu tenir 
chrétiennement la main, ainsi que je l'ai vu depuis 
deux ans que le sieur Montendre Lorranger fait 
pour Messieurs de la Compagnie. 

ries de 
lis que 
~ a r m i  ! 
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Au mot jubé - page 541 - le père écrit 
en latin cette réflexion inattendue : <c J'ai pris 
soin de faire construire un jubé à la chapelle 
de Chekutimi, pour que les Français ne soient 
pas trop insupportables à nos Indiens, qu'ils ne 
leur soient pas sujets de scandale, eux qui sou- 
vent sont peu pieux. Je recommande de faire en 
sorte que les Indiens n'aillent pas s'asseoir dans 
le jubé tandis que les Français y prennent place, 
et que de là ils assistent aux offices, et cela pour 
tous les Français quels qu'ils soient. * 

En 1720, la a grande peste de Marseille ,#, 

qui fit plus de 40,000 victimes, en Europe, s'est 
propagée jusqu'ici, comme en fait preuve la note 
de l'APPARAT à la page 668 : << II y eut en 1721 
une espèce de contagion à Chekutimi qui m'em- 
porta en moins d'un mois trente adultes. Sans 
doute que les marchandises avaient contracté le 
mauvais air de Marseille, car, du déballage des 
étoffes, nous fûmes tous incommodés. * 

Au mot citrouille, page 190 : « Elles vien- 
nent bien à Chekutimi ; j'en ai planté, j'en ai 
même mangé. » 

Au mot chien, page 165 : J'ai vu un chien 
à Chekutimi se jeter sur moi au mot « kuech » 

que lui disait un petit garçon que je faisais punir 
par sa mere. 

A la page 128 : u II y a un tour à tourner B 
Chekutimi. La balustrade de l'église a été faite 
ici au tour. » 

Enfin, au mot ratière, page 727 : « 11 ne se 
voit jamais de rats à Chekutimi, rarement de 
puces. Apparemment que l'air ou le terrain se 



ratifie. B) Les explications scientifiques de l'auteur 
font sourire les modernes que nous sommes qui 
i?e parlent que de microbes et de virus. 

4. L'ETHNOLOGUE 

Les observations du père Laure sur les mœurs 
et les croyances des Montagnais sont nombreu- 
ses et intéressantes. Les principales se trouvent 
dans son APPARAT. Si on ajoute celles qu'il 
développe dans sa Relation de 1730, l'ensemble 
forme un tout qui devrait lui mériter le titre de 
principal ethnologue des Montagnais. 

Voici quelques-unes de ses observations 
notées dans son dictionnaire : 

A la page 606, nous lisons : Montagnes ou 
Montagnais, nation sauvage sortie des Algonquins, 
peuples composés de gens fort dociles, quoique 
vagabonds et uniquement occupés de leur chasse 
qui produit, soit du lac Saint-Jean, soit de Ne- 
k8bau, soit des Mistassins, soit des Tadoussac- 
ciens et Papinachois, un revenu considérable à 
ceux qui font valoir différentes fermes. » 

Comment les Montagnais calculaient-ils l'heu- 
re ? Le pére Laure, Ci la page 495 de son APPA- 
RAT, donne la réponse suivante : « Comme notre 
calcul passe le Sauvage, et qu'il n'a ni montres 
ni n'entend le cadran, on lui dit : << Lorsque le 
soleil sera à peu près là. . . BB 

Les Montagnais, quand on leur propose d'ac- 
cepter un héritage, répondent : Je ne veux 
pas hériter de lui ! . . .» A la page 494, le père 
Laure donne l'explication suivante de ce refus : 



« Ici les Sauvages ne savent ce que c'est d'hériter. 
On a commencé à les faire un peu revenir de 
cette pratique bizare, vu qu'il est à craindre, 
comme on l'a déjà vu, qu'ils mettent tout le 
bagage du mort sur sa fosse par superstition. B> 

Pour ceux qui s'intéressent A la médecine 
montagnaise, le phre Laure donne une recette 
pour préparer un remède trhs efficace contre les 
brûlures (Page 587 de l'APPARAT) : « Pour la 
brîilure, on prend de I'aubelle d'un petit pin qui 
est un arbre médécinal. On la fait bouillir long- 
temps, puis on la réduit en pate et on en applique 
sur la plaie malade qui se conserve toujours 
vermeille et nette, sans qu'il se fasse aucun ga- 
lon. » Experto credite. s Je conseillerais d'y in- 
fuser un peu de gomme liquide et d'huile d'ours 
ou de loup-cervier, afin de rendre l'onguent plus 
onctueux et pénétrant, plus détersif et moins as- 
tringent ou plus facile & lever. On a soin de laver 
la playe avec la même eau et pour cela, je me 
sers de petites brosses ou pinceaux. Si I'em- 
platre ne tombe pas d'elle-même, de peur d'irriter 
la partie affligée, humectez de la dite eau en 
penchant l'emplâtre desséchée en faisant couler 
Iégérement la liqueur entre l'appareil et la chair. » 

Les Montagnais, comme tous les Indiens, 
étaient superstitieux. Le pére Laure a observé 
plusieurs de leurs pratiques superstitieuses qu'il 
a décrites dans son dictionnaire ou encore dans 
sa Relation de 1730. 

A titre d'exemple, voici ce qu'il écrit dans 
son APPARAT, à la page 288 : u Ces supersti- 
tions pratiques ne sont que trop communes parmi 



les den ii-chréti Ils pi1 ens Sauvages. lent du char- 
bon, le mettant sur une roche plate, le couvrent 
de cendre, appliquent du tondre allumé, puis 
s'accroupissent sous leurs couvertures ou sous 
une écorce à cabaner ou peau de carib8 bien 
blanche et, marmottant quelques chansons, ils 
attendent 21 toiser de quel côté le feu de tondre 
applique gagnera au charbon broye, se flattant 
que du côté que le feu prendra, ils trouveront, 
aprés le mystérieux sacrifice, à tuer quelque bête. 
Remarquez que les femmes se servent quelque 
fois de cette espèce de jonglerie. » 

Aux généalogistes qui voudraient s'aventurer 
à démêler les degrés de parenté chez les Monta- 
gnais, le Père leur donne cet avertissement 
(APPARAT, page 213) : A mon avis, rien de plus 
aisé parmi les Européens de distinguer les degrés 
de parenté. Parmi nos Sauvages, il faudrait, pour 
percer une généalogie, remonter jusqu'au by- 
saï.eul et la premibre femme. C'est un circuit 
ou un labyrinthe où il faut remonter jusqulà la 
100" génération . . . Quel embarras ! Et le pére 
Laure continue ses remarques en donnant des 
exemples extrêmement compliqués, pour ne pas 
dire incompréhensibl~ 

Les spécialistes !rent le père Laure 
comme un des plus importants ethnologues de la 
nation montagnaise. Ainsi Frank G. Speck lui 
rend ce beau témoignage, quand il écrit à propos 
des Mistassins : u Le pére Pierre Laure a fait 
une tournée demeurée célébre dans ces régions 
sauvages. II a acquis une connaissance si exacte 
des Indiens Mistassins au'elle lui a permis de 



rapporter des observations sur fa vie et leurs 
croyances qui se vérifient h la lettre elles 
qu'on peut faire encore de nos jours 
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foi chrétienne, grAce l'éducation de quelques 
enfants à la maison même du missionnaire, durant 
les longs mois d'hiver. 

En un mot, sans ce document, nous serions 
dans l'ignorance presque complète de cette pé- 
riode de notre histoire régionale qui va de 1720 
8. 1740. 

Or, fait étrange, cette importante Relation a 
été considérée comme perdue pendant plus de 
150 ans. Comment fut-elle retrouvée ? Nous le 
savons, grace à une note rédigée de la main du 
père A.-E. Jones, ancien archiviste des Jésuites 
au Collége Sainte-Marie à Montréal, sur le papier 
fort qui sert de couverture à l'original de l'œuvre. 
Voici la traduction de cette note écrite en anglais : 
« Ce manuscrit, je I'ai trouvé dans un baril rempli 
de vieilles découpures de journaux, etc., dans un 
hangar à bois de notre maison de la rue Dauphine 
à Québec, en septembre 1887. Je ne savais pas 
alors ce que c'était. Je I'ai montré au père 
Edouard Désy, supérieur A Québec, qui était en- 
core moins renseigné que moi à ce sujet, mais 
me dit qu'il mettait à ma disposition le précieux 
manuscrit pour les Archives. Aprés un examen 
plus approfondi, je découvris que c'était sans 
aucun doute le travail du pére Pierre Laure, 
quoique la signature finale, un griffonage illisible, 
n'avait rien qui puisse être de quelque utilité 
pour identifier le texte. )> l7 

6. LE CARTOGRAPHE 

Pour satisfaire la curiosité de son supérieur, 
le pére Laure décrit l'immense pays où il exerce 



son ministére et le fameux Saguenay dont on 
ne s'est pas encore, à ce que je sache, affirme-t-il, 
donné la peine d'en dresser une carte fidéle et 
entiére. » l8 

Au moment 05( il écrivait ces lignes, le phre 
Laure travaillait déjà à tracer sa carte du pays 
des Montagnais. Cette carte jouit encore de nos 
jours d'une grande réputation, tant pour son exac- 
titude que pour ses notes explicatives parfois 
trés développées. Elle est dédiée à Monseigneur 
le  Dauphin (Louis XV) et porte une longue et 
curieuse épître dédicatoire datée de Chekutimi, 
le 23" d'août 1731. L'original est conserve ZI 
Paris, à la Bibliothéque du Service hydrographi- 
que de la Marine. 

A mesure que le pére Laure augmentait et 
précisait ses connaissances géographiques du 
pays, il reprenait le trace de sa carte originale 
qu'il corrigeait avec le plus grand soin >b. 

C'est ainsi qu'il a laissé quatre éditions de sa 
premiére carte dont la derniére est datée de 
1733. 

On peut trouver de bonnes copies de toutes 
ces cartes dans la collection de la Société His- 
torique du Saguenay. 

Le pére Laure est encore l'auteur d'une autre 
carte qui représente la rivihre Saguenay pro- 
prement dite, de Tadoussac jusqu'aux Terres- 
Rompues. La dédicace, magnifiquement enlumi- 
née, se lit comme suit : « Cours de Pitchitaoui- 
chetz ou du Saguenay, B Monseigneur le Marquis 



de Beauharnais, Gouverneur Général du Canada, 
par le pére Laure s.j. missionnaire du Domaine 
1731, Guyot f .  b, 

7. L'ARTISTE 

Dans une lettre, datée du 4 novembre 1718, 
et adressée au père Tamurini, Général des Jé- 
suites à Rome, le Ministre du Collège des Jésuites 
a Québec, le père J.-B. Du Parc croit de son devoir 
de signaler que l'étudiant en théologie, Pierre 
Laure, passe plus de temps à faire de la peinture 
qu'Ci étudier la théologie ! Le père Laure était- 
il peintre-amateur ou avait-il étudié en France ? 
C'est bien possible ! Quoi qu'il en soit, les quatre 
peintures qu'on lui attribue, révèlent qu'il avait 
beaucoup de talent. Deux de ces peintures sont 
exposées au Musée des Peres Jésuites à Sillery, 
Québec. L'un de ces deux tableaux est Urie 
crucifixion de quatre par cinq, signé Pierre Laure 
et daté de 1727. L'autre, une toile de trois par 
quatre, daté de 1734, représente la Vierge tenant 
l'Enfant Jésus qui offre une couronne de gloire 
aux deux petits saints Stanislas de Kotska et 
Louis de Gonzague agenouillés. Quant aux deux 
autres tableaux, Marius Barbeau les a catalogués 
comme appartenant à la paroisse Sainte-Marie-du- 
Mont-Carmel, Bathurst N.B. 
présente saint François-Xavi 
port de mer, daté de 1724 
L'ange guidant l'enfant, d 

Pour avoir une juste 
du père Laure, il faut en 
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de la sculpture. On peut voir, au Musée de la 
Maison mère des Sœurs du Bon Pasteur à Québec, 
un crucifix sculpté par le père Laure pour l'autel 
de son Aglise de Chicoutimi. « II fut donné au . 
couvent du Bon Pasteur de Chicoutimi où il fut 
conservé jusqu'en mars 1916, 6poque où les 
sœurs du dit couvent en firent don ZI la maison 
mère pour son musée. » 21 

8. LES DERNI~!RES ANNÉES 

Avant le départ du père Laure, se situe un 
évènement important pour le poste de Chicoutimi. 
Le 27 mai 1732, arrivaient à Chicoutimi deux voya- 
geurs : l'arpenteur Laurent Normandin et son com- 
pagnon, le sieur Rend de La Gagnière. Ils avaient 
reçu de l'intendant Hocquart la mission de a se 
rendre jusqu'à la hauteur des terres du Domaine 
du Roi, afin d'en fixer une fois pour toutes les limi- 
tes.. Avant de s'aventurer dans une longue et dan- 
gereuse excursion en une forêt inconnue, ils vou- 
lurent engager des guides indiens au poste de 
Chicoutimi. Mais les Montagnais n'étaient pas 
encore sortis de leur territoire de chasse. Nor- 
mandin et son compagnon attendirent plus d'une 
semaine, mais personne n'entrait au poste. Ils 
furent donc contraints d'entreprendre leur voyage, 
le 4 juin, guidés seulement par deux vieux 
sauvages m. Pendant leur séjour à Chicoutimi, 
ils voulurent bien, le 2 juin 1732, servir de 
parrains à deux petites Indiennes baptisées par 
le pére Laure. Tous deux signèrent le Régistre. 

A l'automne 1732, le pére Pierre Laure quitte 
la mission de Chicoutimi pour passer les mois 



d'hiver à Québec. Etait-il malade ? Ses travaux 
et ses courses apostoliques I'avaient-ils épuisé ? 
A deux reprises, il avait demandé de l'aide d'un 

. autre missionnaire.  ais on le lui avait refusé. 
Quoi qu'il en soit, nous le retrouvons le 12 novem- 
bre 1732 à l'Hôtel-Dieu de Québec où il prépare 
à la mort une jeune montagnaise. II écrit à cette 
occasion dans son Régistre cette note étrange : 

A cause des mauvaises dispositions des Fran- 
;ais du poste de Chikutimi à mon égard, j'ai 
lassé l'hiver à Québec. » Le 17 juin 1733, il 
?st de retour à sa mission. En effet, ce jour-là, 
I baptise une petite Indienne dans son église. 22 

Au cours des années 1734 et 1735, le pere 
,sure, à cause de sa mauvaise santé, doit res- 
treindre ses activités. Son dernier acte au Régis- 
tre est daté du 4 juin 1736. Après plusieurs mois 
de repos à Québec, ses supérieurs lui confient, 
en 1737, la mission des Eboulements, dans le 
comté de Charlevoix. C'est là qu'il décède, le 
22 novembre 1738, à I'age de cinquante ans. Ainsi 
prend fin une belle carriére apostolique passée 
en majeure partie au pays des Montagnais. 

II reste peut-être une ombre au tableau : les 
lémêlés avec les Français d'ici. Même si nous 

ignorons la cause précise de ces conflits, nous 
soupçonnons les écarts d'un tempérament qui 
manquait peut-être de souplesse et de douceur. 
Mais ce sont là des petits côtés d'un caractère 
fortement trempé. 
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D'UNE COURONNE A L'AUTRE 

1740-1 800 

Nous abordons ici une période de transition 
qui marque la fin du regime français et le début 
du régime britannique. II y a lieu de nous de- 
mander si la Guerre de Sept ans et le Traité de 
Paris ont produit des réactions dans le lointain 
Chicoutimi, si le passage de la couronne de Fran- 
ce Z i  la couronne d'Angleterre s'est effectué sans 
heurt ni secousse. 

1. RÉORGANISATION DU COMMERCE ET DES 
MISSIONS 

Le 14 juin 1740, le sieur Etienne Cugnet et le 
père Jean-Baptiste Maurice s'embarquaient à 
Québec sur Le St-Etienne commandé par le capi- 
taine N. Rouillard. Le sieur Cugnet, qui s'était 
vu attribuer la Traite de Tadoussac pour une 
période de 9 ans, entreprenait une tournée d'ins- 
pection des postes du Domaine du Roi, afin d'y 
réorganiser le commerce des fourrures. 

Quant au père Maurice, il venait rétablir les 
missions du Saguenay, pratiquement abandonnées 
depuis quatre ans, depuis le départ du pere 
Laure. Un bon vieux missionnaire, le pére Char- 
don, qui, 40 ans auparavant, s'était rendu jusqu'au 
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pays des Mistassins, avait bien voulu l'accompa- 
gner pour l'initier au difficile ministére de l'évan- 
gélisation des Indiens. 

Le 2 juillet Le St-Etienne arrivait à 
Chicoutimi, à ide joie des Indiens, du 
commis Joseph et des autres Français. 

II y eut bbaucuup d'activités au poste de 
C mi durant les mois de juillet et d'août, 
t, côte du sieur Cugnet et de ses employés, 
que au côté des missionnaires qui firent 10 bap- 
têmes, 4 mariages, sans compter les catéchismes, 
visites des malades, etc. 

Le sieur Cugnet voulut bien, le 9 juillet, servir 
de parrain é une petite Indienne, avec, comme 
marraine, Marie-Angélique Lambert, épouse du 
commis Joseph Dorval. 

Au début du mois de septembre 1740, le 
pére Chardon quittait Chicoutimi pour retourner 
à Québec, tandis que le jeune missionnaire Mau- 
rice décidait de passer l'hiver seul, à Chicoutimi, 
î u  presbytére bâti par le pére Laure. Au cours 
le l'hiver 1741, le Pére fut pris d'un mal sérieux 
lui l'obligea à gagner Québec en canot dés le 

.nilieu de mai. Son mal était si grave qu'il pensa 
u ent à retourner en France. Mais, grâce 
A itervention chirurgicale pratiquée par le 
* ~ W G  ~ ~ a n  Boispineau, il fut complétement guéri. 

Le phre Maurice avait hâte de retourner à 
;es missions. Dés la fin de mai 1742, il part de 

Québec en canot, avec son fidèle compagnon 
Joseph Philibot. II pz ielques jours Ci La 
Malbaie, deux semainc idoussac, et arrive 
enfin à Chicoutimi vers le 20 juin. 



Au début de juillet 1742, le navire, Le Saint- 
Etienne, amenait à Chicoutimi un botaniste, Mon- 
sieur Gosselin, chanoine de la cathédrale de 
Québec, qui venait herboriser pour le jardin du 
Roi. II eut le plaisir de trouver plusieurs plantes 
nouvelles qui contribuérent à enrichir l'herbier 
royal. V e  15 juillet, il baptisait une fille du com- 
mis Joseph Dorval et de Marie-Angélique Lam- 
bert, son épouse. Le parrain a été Jean-Baptiste 
Cugnet, fils d'Etienne Cugnet, membre du Conseil 
Supérieur de Québec. 3 

A part quelques courtes visites à Chicoutimi, 
le père J.-B. Maurice passa les années 1744 et 
1745 à Sept-Iles où il fit batir une petite chapelle. 

Dans le Miscellaneorum Liber, au folio 152, 
le père Claude Coquart 6crit la note suivante : 
u Le père Maurice, en revenant de la mission à 
Québec, au commencement d'août, est tombé 
malade dans son voyage à Montréal. II a langui 
tout l'hiver et est mort le 20 mars 1746. 

2. LE PÈRE COQUART 

Le 20 novembre 1746, le jésuite Claude- 
Godefroy Coquart arrivait à Chicoutimi pour 
prendre charge de la mission. C'était un 
homme de quarante ans, un grand voyageur 
qui avait acquis beaucoup d'expérience com me 
missionnaire dans l'Ouest Canadien et chez les 
Abénaquis du Nouveau-Brunswick. II fut reçu 
au poste de Chicoutimi par le commis, Joseph 
Dorval et son épouse Marie-Angélique Lambert. 
Les autres Français du poste, avec qui le père 



Coquart passa son premier hiver, étaient Fran- 
çois Grignon et René Briant. 

Une affaire certainement très importante 
obligea le père Coquart à quitter Chicoutimi, le 
5 avril 1747, pour descendre sur les glaces du 
Saguenay jusqu'8 Tadoussac. 

La principale préoccupation du père Coquart, 
durant les années de 1747 à 1750, fut la cons- 
truction de la belle église de Tadoussac qui fait 
encore de nos jours l'admiration de tous, parce 
qu'elle est la plus vieille église en bois de I'Amé- 
rique du Nord. Cela ne l'empêchait pas d'exercer 
son ministére auprés des Indiens et des Français 
des Postes du Roi. Ainsi, on le retrouve à Chi- 
coutimi chaque année, aux mois de juin et juillet, 
administrant les sacrements de baptême et de 
mariage. 

3. CHICOUTIMI EN 1750 

Au cours de ses quatre premières années 
cj'apostolat au pays des Montagnais, le père Clau- 
de Coquart a rédigé un journal qu'il adressa à 
l'Intendant Bigot sous la forme d'un mémoire, 
daté de Chicoutimi le 5 avril 1750. On y trouve 
en particulier une page intéressante sur le Poste 
de Chicoutimi à cette époque : 

(( Le Poste de Chicoutimi est à 30 lieues de 
Tadoussac dans le haut du Saguenai. Deux lieues 
plus haut que ce poste, le saguenai n'est plus 
navigable que pour les canots. » 

(( Ce poste est le plus beau de tout le Do- 
maine par la quantité de pelleteries qu'il produit, 



3000 et souvent plus de castors ; environ 2000 
martres par année commune. L'année derniére, 
ii y en avait plus de 3000, des peaux d'ours, des 
loups-cerviers, des loutres, en un mot, de l'avis 
même du commis, son poste a produit plusieurs 
fois, depuis qu'il y est, plus de 40,000 de pellete- 
ries, par conséquent il dédommage d'un moindre 
profit que I'on fait dans les autres postes. De 
Chicoutimi dépendent le Lac St-Jean, les Mis- 
lassins et ChomSch8an. » 

Par où I'on voit l'importance du poste de 
Chicoutimi dans l'économie de la Nouvelle-France. 
II n'est l'Histoire de l'ignorer. 

En 1759, IJII ~ d ~ ~ s e a u  de guerre anglais, Le 
Trident, commandé par le lieutenant Jordins, je- 
tait l'ancre devant le poste de Chicoutimi. Un 
de ses canots s'en détacha pour accoster au dé- 
barcadére du poste, et un officier anglais ordonna 
au commis, le sieur Collet, de lui remettre toutes 
les fourrures en magasin : droit de conquête et 
butin de guerre ! . . . Le commis obéit et Le 
Trident put partir sans avoir été obligé de détruire 
le poste. Le lieutenant Jordins dirigea son navire 
jusqu'aux lslets de Jérémie, sur les bords du 
Saint-Laurent, où les Anglais cachaient les four- 
rures enlevées aux Postes du Roi depuis le début 
de la guerre. 



5. INDIENS ET ROI D'ANGLETERRE 
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O, quatre mois avant la Capitula- 
tion ae ~onr rea l  (8 septembre 1760), le Général 
Murray I Thoma ie Esqr, agent de 
sa Majes le Dom i Roi, avec mission 
d'enquêter sur les domntayes ~ausés par la guerre 
dans les Postes du Roi et pour annoncer aux 
Indiens que le Roi d'Angleterre les prenait sous 
sa protection. 

Thomas Ainslie fit la visite du poste de Chi- 
coutimi au milieu de juillet 1760. Dans sa lettre 
à Jenkin Williams, inspecteur général, il écrit : 

Je me suis embarqué en canot à Tadoussac 
avec le Rév. pére Claude Coquart pour remonter 
le Saguenay jusqu'à Chicoutimi. J'y ai trouve 
une maison avec une galerie pour loger le mis- 
sionnaire. Cette maison n'est pas aussi bonne 
9 ! de Tac . II y a une demeure pour 
I t  Collet, is du poste, et pour les 
engages. On trouve encore un magasin pour 
les marchandises et les provisions avec un grand 
hangar pour y déposer les fourrures. Tous ces 
bâtiments demandent peu de réparations, parce 
q subi de dommage à cause de la 

t au commis, le sieur Collet, mes 
rer;uiri~riariuaiiwis et lui ai expliqué le sens de 
ma visite. » 
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6. CONSTRUCTION D'UNE MAISON EN 1763 

Les premiers Anglais à prendre à ferme les 
Postes du Roi après la conquête furent Thomas 
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DUnn et John - L'adjudication leur fut ac- 
cordée le 20 septembre 1762 15 ans ( 

1777). L'année suivante, ils zonstrui 
poste de Chicoutimi une grariae maison puur y 
loger convenablement le commis et les engagés. 
Elle avait 45 pieds de long sur 20 pieds de lar- 
geur. Les murs, construits piéces sur piéces. 
étaient percés de 6 grandes fenêtres de 20 
chacune, avec volets. Elle était divisée en i 

ces, toutes finies en lattes et plâtre ; une salie 
commune de 15 pieds par 13 pieds avec une 
bonne cheminée de pierres avec mortier, une 
cuisine de 20 pieds pr -  -+ 3 grandes chambres 
à coucher. CI 
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7. LETTRE DU P ~ R E  COQUART 

L'article 40 de la Capitulation de Montréal 
(8 septembre 1760) garantissait aux Indiens la 
liberté de leur personne et de leur religion, mais 
ne leur reconnaissait pas la possession des ter- 
ritoires qu'ils occupaient. 

Or, chez les Indiens, du moins chez les 
Montagnais, chaque tribu avait un territoire bien 
délimité, et chaque famille avait un terrain de 
chasse qu'on se transmettait de pére en fils, de 
sorte que, :i Pierre va chasser sur le territoire 
de Paul, il est considéré comme un voleur. 

Quelques années après la conquête, une 
rumeur se mit à circuler chez les Montagnais. 
Cette rumeur voulait que les nouveaux maîtres 
se proposaient de vendre à des particuliers les 
terres t ; depuis toujours par eux. Poussés 
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*ande inquietude, les Montagnais orga- 
égation qui se présenta au pére 

supplier de plaider leur cause 
y ~ ~ ~ e r n e u r  Murray. Mon père, di- 

rent-ils, nous apprenons qu'on veut donner nos 
terres, non pas seulement pour y traiter, mais 
les donner en propriété, une partie à l'un, une 
partie à l'autre, en sorte que nous serons dépouil- 
lés de ce que nous possédons.. . II faudra 
donc payer à ces proprietaires pour avoir la vie 
que nous trouvons en été dans les riviéres et les 
lacs, car on ne nous laissera ni chasser, ni pêcher 
sans payer quelque chose pour en avoir la per- 
mission, et si on nous vend notre vie, que veut-on 
que nous devenions ? . . . << Nous avons tou- 
jours été une nation libre, et nous deviendrons 
esclaves, ce qui serait bien dur, aprhs avoir joui 
si longtemps de notre liberté. » 

Le père Coquart présenta les doléances et 
les reclamations de « ses Indiens BB au Gouver- 
neur Murray sous forme de lettre, datée de Ta- 
doussac, 12 mars 1765. 

Murray se hâta de communiquer la requête 
des Indiens au général Amherst alors A New-York. 
II y joignit les informations qu'il avait prises sur 
la situation et la façon de procéder sous le 
r6gime français. II reçut l'ordre de tt continuer 
sur le même pied que précédemment. * 

8. MORT DU PÈRE COQUART 

Au début du mois de juillet 1765, le père 
Claude Coquart, parti de Tadoussac, arrivait à 



Chicoutimi pour y donner sa mission annuelle. II 
tomba sérieusement malade et mourut le 4 juillet 
1765, entouré du sieur Collet, commis du poste, 
dlEtienne Tremblay et d'un jeune homme, Louis 
Verreau, qui parvint tant bien que mal à lire les 
priéres des agonisants. Comme la chapelle 
construite par le pére Laure reposait sur un 
rocher, il fut impossible de l'enterrer sous l'église. 
On fit donc l'inhumation dans le cimetiére com- 
mun. II avait 59 ans et avait passé 19 ans comme 
missionnaire au Saguenay. 

Ainsi disparut un autre apôtre admirable qui 
mérite d'être mieux connu et plus apprécié. 

P ~ R E  DE LA BROSSE 

Aprhs la conquête, le recrutement des mis- ) sionnaires devint de plus en plus difficile. Lors- 
que le pére Jean-Baptiste de La Brosse fut nom- 
mé pour succéder au pére Claude Coquart, dans 
les missions montagnaises, on lui ajouta des 
Acadiens et des Abenakis dispersés dans la 
Gaspésie et dans le Nouveau-Brunswick actuels. 

Le poste de Chicoutimi était situé bien trop 
loin au nord pour que le phre La Brosse songeat 

l à en faire une résidence habituelle. II choisit 
plutôt Tadoussac, où, d'ailleurs, il ne passa que 
deux hivers. On le trouve tantôt à 1'118 d'Orléans, 
tantôt aux Islets de Jérémie, à I'lle-Verte, à la 
Baie des Chaleurs, selon le hasard de ses inter- 
minables voyages. O 

Au cours de ses seize années d'apostolat, le 
phre de La Brosse ne vint que quatre fois au 
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poste de Chicoutimi. II fit sa première visite 
le 28 juillet 1766. Au cours de cette seule jour- 
née, il baptisa cinq enfants et célébra un mariage. 
II avait apporté une pierre tombale qu'il fit placer 
sur la fosse du père Claude Coquart. Elle portait 
l'inscription suivante en latin : Tremendum Dei 
judicium hic in silentio mortis expectat R.P. CI. 
God. Coquart e Socie. J.U. Presbyter Montanens. 
Mission. Obiit Shekutimum IV Julii 1765. ,, 

On ~ourrai t  la traduire ainsi : Dans I'at- 
tente du nt redoutable de Dieu, ici, dans le 
silence 1 mort, repose le Révérend Père 
Claude God(efroy) Coquart de la Société de 
Jésus, prêtre des Missions montagnaises, décédé 
à Chicoutimi, le 4 juillet 1765. n 

Le père de La Brosse revint à Chicoutimi 
seulement quatre ans plus tard. Du 7 au 14 juin, 
i l  y fit huit baptêmes. Sa troisième mission eut 
lieu en 1775, les 29 et 30 juin. Durant ces deux 
journées, il conféra le baptême à dix-neuf petits 
Indiens et célébra trois mariages. Enfin, le 4 
juillet 1779, le père de La Brosse fit sa dernière 
visite chez les Montagnais de Chicoutimi. 

Assi-" "- l'abbé P.-J. Compain, curé de 
I'lle-aux- s, le père de La Brosse s'éteignit 
à Tadous 12 avril 1782. C'était le vingt-et- 
unidme er aernier missionnaire jésuite au pays 
des Montagnais. 

Ainsi prend fin l'épopée - le mot n'est pas 
excessif - des Jésuites au Saguenay. II suffit 
d'dvoquer leur vie pénible, leurs durs travaux, 
leurs voyages sans fin, les maigres consolations 
que leur apportait le ministère, pour mesurer leur 



patience et leur zéle dévorant au service des 
âmes. 

10. LES COMMIS (1740-1800) 

Après les missionnaires, une autre classe 
mérite considération. Au cours de cette période, 
trois hommes surtout dirigèrent le poste de Chi- 
coutimi en qualité de commis : Joseph Dorval, 
Joseph Collet et Paschal-Jacques Taché, sei- 
gneur de Kamouraska. 

Joseph Dorval est né à Québec, en 1702, 
du mariage de Jean Bouchard dit Dorval et de 
sa deuxième femme Marie-Antoinette Chouard, 
fille de Médard Chouard, sieur Desgroseillers. II 
fut navigateur durant ses années de jeunesse. 
Aprés avoir épousé B Québec, le 20 février 1730, 
Marie-Angélique Lambert, il accepta d'aller or- 
ganiser, avec deux compagnons, Pierre Amelin 
et François Doré, un poste de traite au grand 
lac Mistassini. En peu de temps, Joseph Dorval 
sut se gagner l'estime et l'amitié des Mistassins, 
et même de l'intendant Hocquart. Dans son mé- 
moire de 1733, en effet, l'Intendant fait son éloge : 

Chez les Mistassins, il y a un commis aux gages 
de 600 livres par année, Joseph Dorval. C'est 
le meilleur sujet qu'il y ait dans les postes, et 
très propre B tenir le poste de Chicoutimi, si on en 
trouve un qui pût le remplacer. 

Or, l'année suivante (1734), on trouve Joseph 
Dorval commis au poste de Chicoutimi avec sa 
jeune épouse. Ils ont un fils, baptisé par le 
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pére Laure le 8 mars 1735, sous le nom de Egide- 
J et dont le parrain fut, par procuration, 
E Hocquart, intendant, et la marraine, elle 
~ U S Ù I  par procuration, Louise Dusauloir, épouse 
du sieur e Cugnet, le grand patron de la 
traite de ~ r e s  dans les postes du Roi. I o  

-1nespn Dorval a passé 22 ans au poste de 
C ni avec sa famille. Grâce à son travail, 
à onnêteté, et à son savoir-faire avec les 
Ihaiens, il s'est mérité l'estime de tous, en par- 
ticulier du pére Claude Coquart qui fait son éloge 
en ces termes : Le commis de Chicoutimi (Jo- 
seph Dorval) gouverne le poste depuis plus de 
14 ans. II est aimé des Sauvages assez difficiles 
à mener dans ce canton. II a le talent de les 
e ler, et, si on l'ôtait, il y aurait A craindre 

Mistassins, qui lui sont attachés, ne 
fi~senr porter leurs pelletries à la Baie d'Hudson 
dont ils ne sont pas si éloignés que de Chekutimy, 
et ceux de Chomouchouan, aux Trois-Rivières. » l1 

Joseph Collet a remolacé Joseph Dorval 
c commis au pc Chicoutimi. Mal- 
h ?ment, la docu on à son sujet est 
r ,n sait cependanr que le 13 juillet 1758, il 
est désigné au Régistre comme commis au poste 
de Chicoutimi, à l'occasion du baptême d'un petit 
Indien dont il est le parrain. 

Lor: is de juillet 1760, Thomas 
Ainslie : outimi, c'est Joseph Collet 
qui le reçur en qualité de commis. Ils firent 
ensemble l'inventaire des marchandises en maga- 
sin et des fourrures entreposées, l'évaluation des 
bâtiments du poste. Avant de quitter Chicoutimi, 
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Ainslie donna ses ordres au commis Collet et 
lui fit les recommandations nécessaires pour la 
bonne marche du commerce avec les Indiens. 

La derniére fois que le nom de Joseph Collet 
figure au Registre, c'est le 20 juin 1764. C'est 
tout ce que nous apprennent les documents à 
son sujet. 

Enfin, Paschal-Jacques Taché, seigneur de 
Kamouraska, fut le plus célhbre et le plus impor- 
tant des commis du poste à Chicoutimi au cours 
de cette période. 

Il est né à Québec, le 30 août 1757, de Jean- 
Paschal Taché .et de Marie-Anne, fille de Jean 
Jolliet de Mingan, petite fille de Louis Jolliet, 
découvreur du Mississipi. Son pére était un des 
plus importants armateurs de la Nouvelle-France 
er un riche trafiquant de fourrures. Mais il fut 
ruiné à la conquête, en 1759, quand il perdit 7 
de ses navires de commerce, saisis ou coulés 
par les Anglais. 

Malgré les revers de fortune de sa famille, 
Paschal-Jacques Taché reçut une bonne éduca- 
tion et une instruction assez poussée. Obligé 
de gagner sa vie et poussé sans doute aussi par 
le goût de l'aventure, à l'âge de 18 ans, il accepta 
la charge de commis à un nouveau poste de traite 
des fourrures établi en 1770 par la compagnie 
anglaise Thomas Dunn et John Gray,- à la Pointe- 
Bleue au lac Saint-Jean. Le jeune commis y pas- 
sa 6 ans, de 1774 h 1780, et le poste devint vite 
important parce qu'il recevait une grande partie 
des fourrures des chasseurs du grand Nord. 
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En 1780, on confia à Paschal Taché I'impor- 
tant poste de Chicoutimi. C'est lui-même qui 
nous l'apprend quand il déclare au cornit6 de 
l'Assemblée du Bas-Canada de 1823-1 824 : <( J'ai 
t six fois au poste du lac St-Jean (Pointe- 
E !t j'ai été douze ans à un poste de Chicou- 
t Depuis l'année 1780 jusqu'à 1785, j'ai 
semé des patates et des choux au poste de Chi- 
coutimi qui sont venus à la plus haute perfection, 
et les choux qu'on exhibe à Québec, comparés 
c ux que oltés à Chicoutimi, ne pa- 
r t que c rles choux nains. » I2 

raa~ha l -Jar ;~ue~ raché, à l'lige de 28 ans, 
commença à penser A se marier. C'est pourquoi 
il partit de Chicoutimi pour se rendre à Saint- 
Louis de Kamouraska et, le 26 septembre 1785, 
i l  épousait Marie-Louise-Renée de Charnay, veu- 
ve de Jean-Baptiste Magnan, héritière de la sei- 
gneurie de Kamouraska. Il ne tarda pas, aprés 
son mariage, à revenir à Chicoutimi, puisqu'on 
le trouve, au mois de septembre 1786, en compa- 
gnie de Edouard Harrison, occupé à l'inventaire 
complet des bâtiments et des marchandises du 
poste. Comme Harrison voulait s'épargner de 
faire un long et pénible voyage pour inventorier 
le poste de la Pointe-Bleue, et surtout le lointain 
poste situé aux sources de la rivière Ashouapmou- 
chouan, il demanda à Paschal Taché, qui con- 
naissait très bien ces deux postes, de décrire 
et d'évaluer les bâtisses de ces deux établisse- 
ments. Taché écrivit sa déclaration et y apposa 
sa signature, après avoir prêté serment, à « Chi- 
coutimi ce jour lundi quatre septembre 1786. ,, 



MBme s'il est airiicile de suivre ies acil.l.vY 
de Paschal Taché au poste de Chicoutimi, 
croyons opportun de signaler les endroit 
son nom parait au Registre. 
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Le 25 mai 1788, un jeune homme de 24 ans, 
Antoine Desjardins, originaire de Saint-Louis de 
Kamouraska, se noya dans la riviére Chicoutimi 
à 5 lieues du poste. Le noyé fut retrouvé le 20 
uin et inhumé le meme jour dans le cimetière 
Je Chicoutimi. Le 29 juin, I'abbé Jean-Joseph 
qoy, curé de Tadoussac et missionnaire des pos- 
:es du Roi, bénit la fosse et suppléa aux cérémo- 
nies de l'inhumation en présence de François 
Verreault et du sieur Paschal Taché qui signe 
l'acte de sépulture avec I'abbé Jean-Joseph 
Roy. l3 
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La derniérf je Paschal Taché paraît au 
Régistre comme GUIIII~~S, c'est le 29 juin 
II est parrain. La marraine est la femme de 
çois Verreault, Marie Petsiamiskueu. Cette 
~ée-là, 12 enfants indiens furent baptisés l'un 
après l'autre par le missionnaire Jean-Joseph 
3oy. " 

Aprds cette date, Paschal Taché a-t-il cessé 
je s'occuper du commerce des fourrures pour 
3e lancer dans la politique? Nous ne le savons 
pas. Quoi qu'il en soit, il fut élu député de Corn- 
walis (Kamouraska), B la Chambre d'Assemblée 
du Bas-Canada, pour les années 1798 à 1800. 

Pou 
iignaler 

I /YU. 

Fran- 
jour- . . 

ir clore cette période, il nous reste A 
un fait important : la translation des 

restes du pére Coquart. On dirait l'ultime adieu 



de Chicoutimi à tout un passé apostolique, à 
I'honnei ils de saint Ignace. 

Der ans déjà, les restes du pére Claude 
Coquart _,__aient dans le cimetibre commun 
de la Mission de Chicoutimi. Avant de mourir, ce 
grand missionnaire avait exprimé le désir d'être 
inhumé dans sa belle église de Tadoussac, cause 
de tant de soucis et de labeur, mais aussi objet 
de sa fierté. Personne encore n'avait trouvé le 
moyen de satisfaire ce désir. Le p6re de La 
Brosse aurait bien voulu transporter à Tadoussac 
les restes de son vénérable prédécesseur, mais 
il n'avait pu faire mieux que de placer sur son 
tombeau une pierre pour identifier l'endroit de 
sa sépulture. 

C'est un prêtre de Séminaire de Québec, 
l'abbé Jean-Joseph Roy, missionnaire des Postes 
du Domaine du Roi qui, le 21 juin 1793, exhuma 
le corps du pére Claude Coquart. A cette fin, 
il se fit aider de Louis Verreault qui avait lui- 
même assisté à la mort et à l'inhumation du père 
Coquart, de Louis Audet dit Lapointe, de Jean- 
Baptiste Assini, chef de Tadoussac, et de Pierre 
Napech, chef de Chicoutimi. 

L'abbé Roy fit transporter, le 25 juin, dans 
son propre canot, le cercueil contenant les res- 
tes du missionnaire. Dbs le lendemain, 26 juin 
1793, conduit par deux chefs indiens, il était à 
Tadoussac où, en présence du sieur Antoine Ri- 
verin, commis du poste, de Louis Tremblay, de 
Jean-Baptiste Dubord et de Etienne Tremblay, il 
inhuma les ossements du pére Claude Coquart 
dans le chœur de l'église Sainte-Croix de Tadous- 



sac, du c6té de I'Evangile. Requiescat in pace. 
Qu'il repose en paix ! l5 

Telle fut la vie au poste de Chicoutimi pen- 
dant cette période de transition qui a si profondé- 
ment marqué toute l'histoire du Canada français. 
'En apparence, le passage d'une couronne à I'au- 
tre ne semble pas avoir trop affecté les contempo- 
rains qui vivaient toujours sous un régime colo- 
nial. Ou les historiens d'aujourd'hui exagèrent 
l'impact de la conquête, ou les témoins du fait 
n'ont pu prévoir les conséquences de la défaite : 
voilà l'alternative. Mieux encore, la vérité his- 
torique épousera peut-être demain des contours 
plus souples, plus fidèles à la complexité de la 
vie. 
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LA VIE QUOTIDIENNE 
1800-1 805 

S'il est possible d'amener le lecteur à parta- 
ger la vie quodienne des habitants du poste de 
Chicoutimi au cours des années 1800 à 1805, 
c'est grAce à la ddcouverte d'un document excep- 
tionnel, le JOURNAL de Neil McLaren alors agent 
de la Compagnie du Nord-Ouest. Le manuscrit 
original, unique en son genre, est aujourd'hui 
propriété des Archives de la Province. l 

1. NElL McLAREN 

Neil McLaren est l'ancêtre de tous les McLa- 
ren de Charlevoix et du Saguenay. II est né en 
1766 A Loch Earn, comté de Perth, en Ecosse. 
Après son arrivée à Québec en 1791, avec John 
Neilson et David Stuart, il travaille quelques an- 
nées pour la maison Lymburner & Crawford, puis 
s'engage à la Compagnie du Nord-Ouest qui avait 
la haute main sur le commerce des fourrures 
dans les Postes du Domaine du Roi au Saguenay. 
D'après les papiers de sa famille, Neil McLaren 
aurait travaillé quelque temps à Tadoussac avant 
d'être nommé, à l'automne 1799, commis au poste 
de Chicoutimi. 

Le samedi, 26 juillet 1800, Neil McLaren com- 
mence la rddaction, en anglais, de son journal 



qu'il termine le vendredi, 12 octobre 1804. 11 
était assez instruit. Sa belle Bcriture, sa fidBli- 
té à inscrire la température, tous les jours sans 
exception, la direction et la force des vents, et 
toutes les activités qu'il croyait important de 
noter, démontrent qu'il était un homme d'ordre, 
de discipline et d'une persévérance peu commu- 
ne. Son manuscrit, heureusement conservé dans 
un bon état, compte 254 pages. 

J.-Allan Burgesse, ancien membre de la So- 
ciéte Historique du Saguenay, a transcrit, en an- 
glais, le manuscrit de McLaren en 1941, suivi d'un 
index très détaillé des noms français et monta- 
gnais. 

Voilà les deux sources principales qui ont 
fourni la matière du quatrième chapitre de cet 
ouvrage. 

2. CHICOUTIMI EN 1800 

Pour se mettre dans l'ambiance où s'écou- 
lait la vie quotidienne à Chicoutimi en 1800, il 
est nécessaire que le lecteur fasse d'abord dis- 
paraître, en imagination, toutes les maisons, 
toutes les rues, les édifices publics, les églises, 
enfin tout ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux 
dans le Chicoutimi métropolitain. Puis qu'il rem- 
place, s'il le peut, toutes ces constructions par 
une grande forêt de sapins, d'épinettes, de bou- 
leaux blancs ou noirs, bouleaux à canots qui 
fournissaient les grandes et solides écorces du 
merveilleux canot montagnais. Mais n'oublions 
pas non plus les célèbres pins blancs et pins 



rouges, ces géants de nos forêts s d y u ~ ~ ~ ~ e n n e s ,  
malheureusement à peu près disparus aujourd'hui. 
La forêt chicoutimienne de 1800 était séculaire 
et vierge, puisque ni le feu ni la hache du bûche- 
ron ne l'avait touchée. 

Cette abondante forêt abritait alors assez 
d'animaux à fourrures, et ses rivières fournissaient 
assez de poissons pour nourrir les dix familles 
d'Indiens qui l'habitaient à l'année longue. A 
part les pelleteries que ces familles échangeaient 
au magasin du poste pour leurs besoins essen- 
tiels, les neuf ou dix employés de la Compagnie 
du Nord-Ouest recueillaient, eux aussi, dans leurs 
chemins de chasse, une quantité non négligeable 
de belles pelleteries qu'ils devaient remettre au 
commis McLaren pour le bénéfice de la compa- 
gnie. Neil McLaren ne manque jamais de noter 
toutes les prises des chasseurs, ce qui forme un 
total, bon an, mal an, d'environ 90 castors, 130 
mai.tres et une quantité beaucoup moindre de 
rats-musqués, loutres, visons, loups-cerviers, 
loups-marins, etc . . . 

Par contre, les gens du poste avaient droit 
de garder, pour leur propre subsistance, le pro- 
duit de ce qu'on appelle la petite chasse, soit - 
toujours d'après le JOURNAL de McLaren - envi- 
ron 200 lièvres, 60 perdrix, 10 ours, etc., sans 
compter les centaines de truites et de saumons. 

Le Chicoutimi de 1800 avait l'allure d'un 
petit village. II occupait une pointe rocheuse 
baignée d'un côté par le Saguenay et, de l'autre, 
par la rive ouest du Bassin, où tombait en cas- 
cades la rivière Chicoutimi. Au nord, la vue &tait 
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large et pouvait aller librement des Terres-Rom- 
pues au cap Saint-François. Comme aujourd'hui, 
on devait y admirer les mêmes couchers de soleil 
et la même dentelle végétale qui festonnait, avec 
beaucoup plus d'abondance encore, les parois de 
granit. 

La v ?apelle, batie par le père Laure 
en 1728, petit presbytére dominaient le 
groupe d nents élevés au bord de l'eau, 
face au Saguena 

La maison O lit Neil McLaren et les em- 
ployés de la C~n ipa~ i i i t :  du Nord-Ouest, avait été 
bâtie en UT une les 
environs. ffrait à fort 
convenable avec sa granae salie egayee et cnauf- 
f 4' ine large chen e pierri sa 
CL a boulangerie quatre c !s à 
~~ur ; r ie r .  McLaretl ur;r;upait I'utie ue ces 
chambres n servait comme bureau. C'est 
là qu'il rc son Journal et dressait la liste 
des marcnandiaes en magasin après inventaire. 

Le batiment qui servait de magasin avec, à 
I'arriére, un hangar aménagé pour classifier et 
conserve1 ~urrures place au bord du 
Saguenay bon dé1 !re facilitait la ré- 
ception d ~ ; r  i ~ i a ~ c h a n d i s ~ ~  apportées par les ba- 
teaux, venus de Québec ou de Tadoussac. 

On voyait encore, au milieu du petit village, 
une batisse qu'on appelait l'armurerie. C'est là 
q l  içait, en lieu sûr, la poudre à fusil et 
lei nécessaires un ouvrier spécialisé dans 
la repaidtion des fusils apportés par les chas- 
seurs français ou indiens. On y fondait aussi 
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I.es balles utilisées par les chasseurs dans leurs 
fusils à pierre et à bourre. Une enclume et un 
feu de forge servaient à préparer les fers à che- 
val et aussi à exécuter d'autres travs 
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Plusieurs pièces de terre cultivé 
le reste du terrain défriché, en particuiit. ,,, 
champ à patates, avec une bonne cave pour les 
conserver pendant l'hiver, un grand jardin qui 
produisait tous les légumes nécessaires pour 
l'alimentation des hommes. 

Les dimanches et les rares jours ae fêtes 
étaient les distractions à Chicoutimi. En réali- 
té, il n'y en avait qu'une : c'était de naviguer en 
canot, ou bien, en hiver, de chausser les raauet- 
tes pour visite1 i ami F Verrea 
sa famille, aux Rompue iprès J., 
Burgesse, dès avant 1800, rrançois Ver. 
avait établi sa propre demeure aux Terres-Rom- 
pues, plus précisément à l'embouchure de la ri- 
viére du même nom, aujourd'hui connue sous le 
nom de rivière Shipshaw. La grande centrale 
hydro-électrique de Shipshaw, qui dessert les alu- 
mineries d'Arvida, se dresse précisément sur I'em- 
placement de la maison de François Verreault. 
A cette époque, elle servait de sous-poste de 
traite dépendant de celui de Chicoutimi. » :! 

En 1803, François Verreault, né à Chateau- 
Richer, le 8 mars 1760, avait 43 ans. Depuis l'âge 
de 15 ans, selon son propre témoignage, donc de- 
puis 1775, le plus souvent en compagnie de son 
oncle Louis Verreault, il avait parcouru en tout 
sens l'immense pays des Montagnais, comme 



explorateur ou trafiquant de fourrures, ou, à I'oc- 
casion, comme interprète. 

Le 5 août 1786, A la paroisse Saint-Pierre de 
I'lle d'Orléans, Françoi ?ault épousait une 
jeune Indienne rencor Chicoutimi. Elle 
s'appelait Marie Petsiat~~~snu~ri. En 1800, la fa- 
mille Verreault !rres-Rompues comptait 7 
enfants, tous b, à Chicoutimi. Voici leur 
nom et leur â~ snçois, 16 ans, Louis, 14 
ans, Edouard, 1 Prisque, 10 ans, Charles, 
7 ans, Marie-Ch 4 ans et Marie, 2 ans. 
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Bien avant , vuvGrture du Saguenay, nous 
pouvons de vie a à Chicoutimi. Une 
étable a nge, si1 peu en retrait du 
petit village ae Chicourimi, abritait un cheval, 
deux ou trois ! laitières, quelques jeunes 
veaux qu'on é1( ~ u r  la reproduction ou la 
boucherie, et enfin un taureau. 

Afin d'avoir du lait tous les jours de l'année, 
on arrangeait les choses pour qu'une des vaches 
mette .bas au mois de janvier, comme le prouve 
ces deux mentions du Journal de Neil McLaren : 
(: Ce matin, jeudi 21 janvier 1802, la vache a mis 
bas un veau qui est mort étouffé par une bosse de 
chair qui lui bloquait le gosier. ,b L'année sui- 
vante. on fut plus chanceux, puisque : . la vache, 
s 15 janvier 1803, a vêlé la nuit dernière ,,, 
e .u s'en est bien tiré cette fois. Quelques 
mois pius tard, l'autre vache donnait son veau, 
de sorte qu'elle fournissait le lait pour le reEte de 



l'année. Bien entendu, pour cela, il fallait qu'il 
y eût connivence entre le taureau et le bon vieux 
Louis Verreault qui était chargé de << faire le mé- 
nage à l'étable et d'avoir soin des animaux. 

Pour nourrir toutes ces bêtes à cornes ou 
non, au cours du long hiver, il fallait du fourrage. 
Or, on aurait cherché en vain une prairie dans 
les environs du poste. Mais la nature offrait cha- 
que année une belle rdcolte de foin de grève, à 
quelques milles en bas de Chicoutimi, en ce lieu 
qu'on appelait l'Anse-au-Foin, aujourd'hui Saint- 
Fulgence. 

Dans les premiers jours de juillet, Neil McLa- 
ren demandait à ses meilleurs faucheurs, Charles 
Chamberlain, Nicolas Julien et Paschal Legrange 
de préparer leurs outils pour les foins : faux, 
fourclles, rateaux, etc. McLaren note dans son 
Journal : a Aujourd'hui, 13 juillet 1801, nos gars 
partent pour couper du foin. » Une semaine plus 
tard, soit le 20 juillet, a 3 canots chargés de foin 
arrivent ici, et, profitant du baissant, repartent 
tout de suite pour aller en chercher d'autre, » La 
fenaison occupait presque tous les employés du 
poste et même quelques Indiens durant les mois 
de juillet, d'août et quelques jours en septembre. 
Par exemple, en 1802, c'est le mardi 7 septem- 
bre que toute une flottille de canots arrive avec 
le dernier voyage. Cette année-là, ajoute McLa- 
ren, e( nous avons entassé dans la grange 903 
bottes d'excellent foin. » 

En plus de cette cueillette, on cultivait vrai- 
ment. Dès le début d'avril, on épand du fumier, 
à l'aide du cheval, sur le jardin et le champ de 
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patates. Puis. aussitôt que la température est fa- 
vorable ! deux champs, on passe la charrue 
et la he e Joseph Crépeaux a préparées 
pendant i'niver. 

sommer nt de mai, Jean Julien trans- 
F vec le 11, autour du jardin, les pi- 
quais qrie les h~i r i r i ie~  ont effilés pendant les mois 
d et d'avril, quand la température était trop 
n s pour visiter les chemins de chasse ou 
pour travailler au dehors. « Le 23 mai 1801, écrit 
McLaren ? la plantation des piquets 
qui form issade assez forte autour 
du jardin, pour empêcher les animaux domesti- 
ques et aussi ceux de la forêt de venir se régaler 
de nos légumes. » 

Neil McLaren semble avoir aimé le jardinage. 
Déjà, à la fin d'octobre de l'année précédente, il 
avait danté des échalotes. Avec Louis Verreault 
e Julien, dès les premiers jours de juin, il 
P s choux, les oignons, seme les navets, les 
raais, erc. Si la température n'est pas favora- 
b ?tarde les semences d'une façon inquié- 
t i >rs, McLaren commande, comme il le note 
le 15 iuin 1801, à tous ses employés, meme aux 
Ir  présents au poste, de venir l'aider à 
tc les travaux de jardinage. 

éralement, l'ensemencement du champ 
d rs se fait au milieu du mois de mai. Si 
1' uge par la note de Neil McLaren pour la 
journee du 18 mai 1801, avec lui, on ne lambine 
pas : « Tous les hommes travaillent aujourd'hui 
dans le champ de patates. On commence la 
plantation dés le lendemain, et le surlendemain 



au soir, tout est terminé. ,, A McLaren et à son 
vieil ami Louis Verreault, il suffira maintenant de 
sarcler les mauvaises herbes du jardin et de 
renchausser les patates pendant le mois de juil- 
let où les hommes travaillent à la fenaison. 

Tous les ans, semble-t-il, on pouvait se pro- 
curer une petite quantité de sucre d'érable que 
les Indiens venaient offrir à la maison. Dans son 
Journal, McLaren fait au moins deux mentions à 
ce sujet. La première est datée du dimanche 29 
mars 1801, et se lit comme suit : Ce matin, la 
vieille squaw Ignace (Indienne) arrive à la mainnn 
avec environ 7 livres de sucre d'érable. » L 
mention est du 4 avril 1803 : Temps do 
sombre aujourd'hui. Madame François Ver 
(Marie Petsiamiskueu) et plusieurs de ses ei 
sont partis pour le Vieux Village, avec I'intf 
d'y faire du sucre d'érable. Le garçon (1 niilni 

Tranquille est parti avec eux portant une bo 
re. » Trois semaines plus tard, plus précist 
le mercredi 27 avril, McLaren signale que « la 
femme de François Verreault est revenue de sa 
cabane à sucre. » 
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Pour chauffer la grande maison du col 
le magasin général, le hangar à fourrures e 
rnurerie, il fallait beaucoup de bois. On habitait. 
il est vrai, en pleine forêt et le bois ne mar 
pas. Encore fallait-il le couper en tronçons 
pour le charroyage. Ceux qu'on retrouve le pius 
souvent A bûcher le bois de chauffage sont Jo- 
seph Crépeaux, Charles Chamberlain et parfois 
Dugal. Pour charroyer le bois à fa maison avec 
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le cheval, McLaren désignait presque toujours 
François Verreault et Jean Julien. 

Puis, à la maison, il fallait scier, fendre et 
corder ce bois dans un bûcher pour le mettre à 
l'abri. C'était tant& l'un, tantôt l'autre des em- 
ployés qui avait la charge de cette besogne, mais 
le plus souvent c'était le vieux Louis Verreault ou 
Neil McLaren lui-m&me, quand il aimait prendre 
de l'exercice. 

4. LA VIE COMMERCIALE 

La plus grande partie des fourrures qui s'ac- 
cumulaient au poste de Chicoutimi, jusqu'au prin- 
temps, provenait des gens des Terres, comme les 
appelle McLaren. II entend ici les chasseurs qui 
habitaient les rives du lac Saint-Jean, ceux qui 
chassaient au sud du grand lac Mistassini, ou 
aux sources de I1Asouapmouchouan oh s'élevait 
un poste central, soit à environ 150 milles de 
Saint-Félicien. La plus grande partie des pel- 
leteries arrivaient à Chicoutimi du milieu de mai 
au début de juin. Tout dépendait de la rapidit6 
des riviéres et des lacs à se libérer de leurs gla- 
ces. 

^-7enaan1, une partie moins importante des 
f s que recevait le commis McLaren, pro- 
\i es Indiens qui habitaient le territoire de 
Chicoutimi et aussi des employés du poste qui 
piégeaient dans sept ou huit chemins de chasse. 
Si les fourrures apportées n'étaient pas bien nom- 
breuses, elles s'avéraient de qualité supérieure 



par le nombre imposant de martres et de loups- 
cerviers. 

François Verreault tendait ses piéges à par- 
tir des Terres-Rompues, dans un chemin qui pas- 
sait par le Petit-Fonds et se rendait jusqu'aux 
Marais. Presque à chacune de ses visites, il ap- 
portait à son ami McLaren de belles peaux de 
martres et de castors, parfois de loups-cerviers. 
Son territoire de chasse fut, pour un temps, in- 
festé de carcajous rusés et voleurs, ennemis ju- 
rés des chasseurs. Au dire de McLaren, on leur 
fit une guerre sans merci au Petit-Fonds, comme 
le long des rivières Caribous et Valin. 

Les trois meilleurs chasseurs de la Com- 
pagnie du Nord-Ouest étaient, semble-t-il, Pas- 
chal Lagrange, Charles Chamberlain et Dugal. 
Ils avaient choisi comme territoire de chasse 
l'Anse du Bonhomme Peltier. Dans leur cabane 
:onfortable, ils passaient la plus grande partie 
le l'année, à part le temps des fêtes et le temps 
les foins où ils venaient, sur les ordres de Mc- 
.aren, donner un coup de main à leurs compa- 
gnons du Poste. Quand ils venaient à Chicou- 
imi, ils n'arrivaient jamais les mains vides. Ainsi, 
AcLaren note dans son Journal pour le lundi 22 
Iécembre 1800, Paschal Lagrange et Dugal re- 

viennent de l'Anse à Peltier avec 61 piéces de 
belles pelletries. » Ils avaient parfois la chance 
de capturer des saumons dans leurs rets tendus 
à l'embouchure de la rivière Peltier, de tuer quel- 
ques loups-marins et même une fois, un marsouin 
égaré, comme le fait remarquer McLaren dans sa 
bote du samedi 27 mai 1802. 
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Les résidents du poste de Chicoutimi ai- 
maient, eux aussi, la chasse et chacun avait son 
chemin préféré. Ainsi, le vieux Louis Verreault 
tendait ses « collets à liévres et ses piéges à 
r le long rivière Papawitish (Riviére- 
( in). 

Jean Julien er doseph Crépeaux aimaient 
passer quelques jours à leur cabane du chemin 
de I'lslet, sise où la riviére Chicoutimi, aprbs 
sa sortie du lac Kenogami, décrit un coude vers le 
sud avant de se diriger vers le nord. 

Le jeune Louis Tranquille, marmiton à la cui- 
sine du poste, avait aussi son chemin de chasse 
le long de la riviére aux Rats-Musqués. 

Même Neil McLaren, quand ses travaux de 
comptat d'inventaire lui en laissaient le 
loisir, ail aire sa promenade de chasse dans 
le cherni11 ilténe au Vieux Village. 

7 des fois nous nous sommes demandé où 
E ait le Vieux Village, si souvent mentionné 
aans le Journal de McLaren. Tout ce qu'il nous 
i Village était situé 
c it des érables, qu'il 
6iaii a ueux uu rruis rriiiies du poste, et que le 
chemin pour y aller longeait la rivière Saguenay. 
Pour trouver le site au moins probable de ce mys- 
térieux Vieux Village, nous avons mené une pe- 
tite enqi ii nous a conduit dans la famille 
de Mon ugéne Pedneault, pére de l'abbé 
Gilles, dont la vieille maison est située au pied 
de la côte Croft, à la fin du vieux chemin de Ra- 
din. Au témoignage de Monsieur Eugène Ped- 
neault, dans le territoire occupé aujourd'hui par la 
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aaroisse de Saint-Jean-Eudes, poussaient autre- 
ois beaucoup d'érables à sucre. II reste encore 
3u moins un témoin : un bel érable qui se dresse 
ustement en face de la maison Pedneault, de 
'autre côté du chemin. A la suite d'une inté- 
'essante conversation, une conclusion s'impose : 
e site du Vieux Village se trouvait vraisembla- 
)lement un peu plus haut que la maison Ped- 
ieault, prés de l'embouchure de la petite Riviére 
Morin qui se déverse dans le Saguenay. C'est 
du moins I'hypothése la plus plausible & notre 
avis. 

A la fin du printemps, Neil McLaren devait 
préparer, pour l'expédition, les fourrures accu- 
nulées au cours de l'hiver. C'était une opéra- 
ion longue et difficile. Aussi demandait-il gé- 
iéralement l'aide de François Verreault ou de son 

oncle Louis Verreault, deux experts en la matié- 
re. On commençait par étendre les pelleteries 
pour les aérer et les sécher, puis on les classifiait 
!n tenant compte de la qualité de chaque peau, et 
!nfin, on les enroulait en ballots. II ne s'agissait 
,lus que d'attendre avec patience l'arrivée du 

bateau. 

5.  LE TRANSPORT 

Pour les bateaux à voiles qui naviguaient 
sur le Saguenay en 1800, la montée de Tadous- 
sac à Chicoutimi pouvait être une partie de plai- 
sir, si le vent, les marées, et les puissants cou- 
rants étaient tous à la fois favorables. Voici 
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de ces voyages, facile, agréable 
D'après son Journal, Neil Mcla- 

à Tadoussac le mercredi 15 octo- 
t--- '""O. La goélette, La Madeleine, capitaine 
( 1, entrait Tadoussac, venant de Québec. 
, ôt, note McLaren, nous commençons le 
cnargement pour Chicoutimi. Une brise Iégére 
s'élève, mais trop faible pour remonter les cou- 
rants du Saguenay. Le lendemain, jeudi 16 oc- 
tobre, le vent est nord-ouest. Nous restons à 
Tadoussac. J'ai couché à bord de la goélette, 
au cas où elle pourrait partir de grand matin afin 
de profiter du vent. Mais le lendemain, vendredi, 
encore du vent de nord. Nous restons à Tadous- 
sac. Enfin, samedi 18 octobre, grand vent de 
r ns à six heures et demie 
( ures de I'aprés-midi, nous 
biioris a clr~i~ouiirr~i .  sb La Madeleine avait, en 
huit heures et demie, parcouru les 70 milles qui 
séparent Tadoussac de Chicoutimi. Avait-elle éta- 
bli un record ? C'est bien possible. 

Mais le pli lent, la navigation à voiles 
sur le Saguena difficile, longue et dange- 
reuse. On ne pouvair se permettre de naviguer 
pendant la nuit, la riviére Saguenay n'étant pas 
encore balisée. En fait, on ne posa les premiers 
phares qu'en 1873. Pour nous faire une idée 
d'une montée du Saguenay longue et difficile, 
ouvrons le manuscrit de Neil McLaren, à la page 
75 : n Samedi, l e r  août 1801, la goélette, La Ma- 
deleine, quitte Tadoussac avec son chargement 
pour Chicoutimi, par une brise Iégére et variable, 
avec pluie toute la journée. » 
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Mercredi, 5 août, un canot arrive ici venant de 
Tadoussac, portant Dugal comme voyageur, avec 
I'lndien Pierre-Joseph et un autre Indien comme 
canotiers. Dugal rapporte qu'il a laissé la goé- 
lette à l'Anse Saint-Etienne, avec, à son bord, 
Monsieur Morrison de Tadoussac et un botaniste 
anglais. » 

« Jeudi, 6 août, Pierre Hariveau arrive à Chicou- 
timi avec 5 canots d'Indiens. Ils ont vu la goélet- 
te à la rivière Sainte-Marguerite. » 

« Vendredi, 7 août, nous attendons toujours I'ar- 
rivée du vaisseau. t e  temps n'est pas favorable 
à la navigation de ia goélette, à cause des vents 
d'ouest et du temps calme. ,# 

« Samedi, 8 août, il y a 8 jours que le vaisseau 
a laissé Tadoussac et rien n'annonce encore son 
arrivée. m 

« Dimanche, 9 août, beau temps calme. J'ei 
un canot à la Descente-des-Femmes   au jour^ IIUI 

Sainte-Rose) pour essayer d'avoir des nouvelles 
du vaisseau. bb 

:( Lundi, 10 août, beau temps. Le canot que j'ai 
?nvoyé est revenu sans nouvelle. » 

4 Mardi, 11 août, beau temps. Ce matin, j'ai fait 
~art i r  un canot pour Tadoussac, à moins qu'il ne 
,encontre le vaisseau quelque part sur le Sague- 
nay. Mais, vers 8 heures de l'avant-midi, nous 
avons entendu un coup de fusil. Alors j'ai en- 
voyé un canot à la rencontre du vaisseau à la 
riviére du Cerf. Nous entrons à Chicoutimi à 4 



l'on prc riviéres, 

heures de I'aprés-midi. ~p Le voyage avait duré 11 
jours. 

Si )fitait beaucoup des I ces 
chemins qui marchent m, pour transporter les 

marchandises, il fallait bien aussi utiliser d'autres 
moyens pour pénétrer dans les terres. 

A l'arrivée du vaisseau au débarcadére de 
Chicoutimi, tous les hommes disponibles sont 
requis par McLaren pour le déchargement des 
marchandises. L'opération ne prend guére plus 
d'une journée. Puis, c'est l'embarquement des 
ballots de fourrures. Le vaisseau n'a plus qu'à 
attendre le vent favorable pour faire voile jusqu'h 
Québec. 

dises s'i 
pelle de 

uni 
commar 
tant d'Ir 

des pa 
tes de 

I n  tr 

Parmi les marchandises apportées par le 
bateau, celles qui doivent rester au magasin sont 
placées sur des tablettes dans des armoires vi- 
trées. 

Quant aux articles destinés aux gens des 
terres, Neil McLaren, aidé de François Verreault, 
en fait quets qu'il devra acheminer vers 
les pos la Pointe-Bleue et d'Asouapmou- 
chouan. ,, .,ansport des paquets de marchan- 
i effectue yen de ce que McLaren ap- 
I !s brigac 

3 brigaae est composée d'un Français 
( idant et responsable du voyage, et d'au- 
1 rdiens que l'exigent le poids et le nombre 
de paquets à transporter. Par exemple, McLaren 
note à la page 2 de son manuscrit : « Mercredi, 
30 juillet 1800, aujourd'hui François Verreault et 
Jullien, son compagnon, sont partis de Chicou- 

! au mol 
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timi a v ~ b  r u  canots chargés de 89 paquets ~ V U I  

le Lac Saint-Jean. bb 

Le voyage d'une brigade se faisait par éta- 
pes, plus ou moins nombreuses et prolongées, 
selon les caprices de la température. Dans les 
dernieres pages de son Journal (253-254), Neil 
McLaren, commandant lui-même une brigade en 
route pour le Lac Saint-Jean, nous écrit ainsi 
les étapes de son voyage : 

<< Dimanche, 7 octobre 1804, beau temps, je 
fais deux voyages à partir du poste jusqu'au 
Bout-du-Portage. 

<< Lundi, 8 octobre, aujourd'hui averses. Vers 
une heure, je suis parti de la fin du Portage pour 
le Lac Saint-Jean, avec 5 canots, 9 femmes, 11 
enfants et 27 paquets. Nous avons campé au 
Portage-de-l'Enfant. » 

<< Mardi, 9 octobre, nous avons campé à la 
Pointe-au-Sable. » 

Mercredi, 10 octobre, j'ai rencontré Pierre- 
Joseph (Indien) ce matin, au-dessus de la Pointe- 
au-Sable (au Lac Kénogami). II était malade et 
seul, sans avirons ni rames, dans un vieux canot. 
J'ai laissé sa femme avec lui et j'ai fait monter 
son gars dans mon canot à la place de sa mère. 
Nous avons campé au Portage du lac Kénogami. b, 

«Jeudi, 11 octobre, nous avons campé au 
Kush Pahigan (aujoi~rd'hui St-Jérôme). II vente 
nord-ouest. Le vent est trop fort pour nous aven- 
turer sur le lac Saint-Jean.-. 

<< Vendredi, 12 octobre, la mauvaise tempé- 
rature nous a retenus à Kush Pahigan jusqu'au 



coucher du soleil. Alors, nous avons gagné les 
Écores. Nous n'avions pas mangé de la jour- 
née . Nous avons ouvert un paquet ce soir pour 
souper. » (Ici finit le manuscrit de Neil McLaren.) 

Mais quel était le contenu de ces paquets 
transportés par les brigades ? Quels articles 
exigeaient les Indiens en échange de leurs pelle- 
teries ? Nous ne l'aurions jamais su, avec pré- 
cision, si McLaren n'avait pris soin de nous en 
dresser la liste complete, à la page 152 de son 
manuscrit : 

Mardi, 12 octobre 1802. Temps froid et 
couvert. Vent de l'Est avec légère chute de nei- 
ge. Nous avons préparé 20 paquets pour envoyer 
au Lac Saint-Jean et ZI Asouapmouchouan. Ces 
paquets contiennent de la farine, des pois, du 
tabac et autres marchandises donf voici le dé- 
tail : 

3 barils de poudre à fusil - 50 livres chacun .................. 150 livres 
1 rouleau de tabac de Virginie en feuilles ..................... 89% " 

I 1 ballot contenant ce qui suit : 

1 ' 44 livres de tabac 44 " 
i 3 douzaines de pipes de plâtre, environ .............................. 1 " 

100 pierres ti fusil % " 
1 ,  12 livres de corde et  de fil 12 " 

1 
1 de ivre de mèche à lampe % " ~ 1 sac de balles B 56 " 

l ........................................................ 2 sacs de balles No 1 112 " ~ ........................................ i 5 sacs de farine, 56 livres chacun 280 " 
3 sacs de pois 1 12 " 

1 ,  . ~ i 5 sacs de blé d'Inde ....................--.....-.....-..--..-L............ 280 " 
! 8 

! 7 barils de whisky BEAUPORT réduit à 50% d'eau pour 
[commun usage 74 pots 

1 baril d'huile à poêle .... 6 pots ~ ~ 
8 peaux de loup-marin pour couvrir la  poudre et les ballots. 

1 



Si on aime A savoir combien pesaient ces 
paquets que transportaient hommes et femmes, 
voici un exemple tiré de la page 149 du manus- 
crit : 

Lundi 4 octobre 1802 
- Beau temps. 
- Baillargeon et Charles Chamberlain sont par- 
tis ce matin pour Québec. 
- Dugal et moi-même nous travaillons toute la 
journée à préparer les paquets pour le Lac Saint- 
Jean. 

Mardi 5 octobre 1802 
- Beau temps clair. 
- Cet aprés-midi, la brigade est partie du Bout- 
du-Portage avec les provisions suivantes : 

f 1 sac de lard 106 livres 
Pierre-Joseph 1 iac de lard 56 livres 

2 sacs de farine 212 livres 

1 sac de porc 106 livres 
shemau 1 sac de lard 56 livres 

2 sacs de farine 212 livrer 

(Ce qui fait pour les deux Sauvages 748 livres) 

La femme de Francois 
Verreault 3 sacs de farine 56 livres (168) 

et 
la  belle-mère de 3 sacs de porc de 56 livres (168) 
Fransois 

La femme d'Am- 
broise Tiherinu 3 sacs de farine de 56 livres (168) 

et 
La bonne femme 3 sacs de porc de 56 livres (168) 
Crbpeaux 

1420 livrer 

TOTAL : 660 livres de porc 
760 livres de farine 

1420 livres 



20 livi 

10 livr 
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- Pour ceux cui conduisent les 4 canots durant le voyage: 
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4 livres de balles 
8 pierres à fusil 

2 livres de tabac en feuilles 

Ajoutons, pour compléter, ce que contenaient 
les 4 paquets que François Verreault et Ukini- 
kushu transportaient le jeudi 7 novembre 1802, 
au Lac St-Jean. 

Lundi 7 novembre 1802 
- Temps couvert et calme. 
- François Verreault est parti pour le Lac Saint- 
Jean avec Ukinikushu. Ils transportent 4 paque- 
tons qui contiennent : 

pièce de 

pièce de 
pierres a : 

pots ou 2 
livre de 
livres de ! 

1 paire de couvertures de 3 points 

1 pièce de 21 verges d'indienne à 3 barres bleues 

1 Kersey tachetée 

1 ratine rouge 

500 fusil 

6 douzaines d'alènes 

3 douzaines de mbche à fusil 
2 mains de papier à écrire 
5 peaux de chevreuil 

10 livres de fil de couleur 
40 livres de beurre 
5 pibges à ours 

6 W gal:ons d'huile à lampe 

1 thé vert 

13 lucre 

6. AU FIL DES JOURS 

On peut facilement imaginer combien la vie 
au Poste était monotone : même décor, mêmes 



visages, mêmes occupations. I ourerois, certaines 
heures, certains jours brisaient le rythme de 
cette uniformité. Et d'abord le retour de quelques 
fêtes. 

A la lecture du Journal de Neil Mclaren, on 
remarque l'observance du dimanche, au poste de 
Chicoutimi. On ne travaille pas. Les chasseurs 
ne visitent même pas leurs w collets >> et leurs 
piéges. Parmi les employés, le dimanche, les 
uns vont à la pêche, les autres se promenent en 
canot, ou vont rendre visite à la famille de Fran- 
çois Verreault aux Terres-Rompues. 

Au point de vue religieux, ces pauvres gens 
étaient bien délaissés. Ils ne recevaient qu'une 
fois par année, au mois de juillet, la visite du 
missionnaire, l'abbé François-Gabriel Le Courtois, 
curé de Rimouski. Le jour de Noël, les employés 
du Poste font de leur mieux : a Nos gens vont à 
l'église à l'heure habituelle, écrit McLaren. Le 
reste de la nuit et de la iournée se passe comme 
d'habitude. Ce jour- une boisson, ni pour 
les Indiens, ni pour nployés, ainsi en a 
décidé McLaren. 

Mais pour célébrer le jour de l'an 1801, on 
déroge à la coutume. Tous nous sommes en- 
core debout ce soir, note McLaren, pour fêter 
la nouvelle année et le nouveau siècle. Tapage 
et folies toute la journée, comme on peut I'ima- 
giner en pareille occasion. Cependant, aucun 
accident regrettable n'est arrivé. Le lende- 
main, la fête continue. Mais samedi, le 3 janvier, 
la fête a assez duré. « TOUS nos employés et 



moi-même fûmes bien malades aprés ce carnaval. 
En un mot, je suis bien fatigué de tout ce tapage. >) 

II fallait aussi fêter le mardi-gras, le 17 février 
1801. « C'est fête aujourd'hui. Personne ne 
travaille. Le petit whisky blanc de marque BEAU- 
MONT est à l'honneur. * Mais en 1803, la fête 
du mardi-gras n'eut pas le même succ8s : « Nous 
n'avons pas eu beaucoup de plaisir, écrit McLa- 
ren, parce que nous n'avions rien à boire. C'est 
la première fois, je crois, depuis que le poste 
existe que la fête du mardi-gras fut aussi triste. » 
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A cdté de ces jours ensoleillés, que d'autres 
sont mis4 tristes. ici quelques exem- 
ples. Le sions Al .équentes de venir 
au secours aes Indiens rnaiaaes ou réduits à la 
famine, ou qui avaient des difficultés familiales. 
Dans le Journal de McLaren, nous avons remar- 
qué les quatre cas suivants : 

Samedi, 23 janvier 1802, l'indien Kamus- 
henagush est venu ici aujourd'hui pour avoir de la 
farine, al ecourir une famille d'Indiens des 
lslets de e qui va mourir de faim. » 

Venareai, 14 janvier 1803. Ce soir, la fem- 
me de Uabushuiuan est arrivée ici avec une jeune 
fille Nascappi, qu'elle venait nous confier. Cette 
pauvre fille est trés malade. Les malheureux 
orphelins qui dépende Montagnais, font 
vraiment pitié. Ce n'l ; la première fois 
que je vois de jeunes orpnelins dans un état 
lamentable. 

Le troisiéme cas est signalé le samedi, 5 f6- 
vrier 1803 : « La jeune orpheline qui demeurait 
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avec Uabushuin est revenue à la maison, parce 
qu'elle a été abandonnée par cette famille. » 

Enfin, l'acte de charité le plus beau et le 
plus méritoire est daté du mardi, 28 juin 1803 : 
« Ce matin, écrit avec émotion McLaren, le jeune 
Indien Zachariah a rendu le dernier soupir. II 
est mort étouffé. II a passé trois ans au lit dans 
cette maison. Etant donné la longueur et la 
nature de sa maladie, des plaies de sa jambe, 
et de bien d'autres contrariétés, causées pour une 
bonne part par la présence des Indiens, surtout 
depuis un an, il est vraiment surprenant qu'il ait 
vécu si longtemps. J'étais trés attaché à cet 
enfant. Je l'avais hébergé par charité. La nature 
de sa maladie et ses souffrances avaient fait 
naître chez moi beaucoup de compassion. Ce 
soir, les Indiens ont eu la complaisance d'inhumer 
cet enfant. Ils m'ont ainsi épargné la peine de 
le faire enterrer par des hommes à gages. » 

Témoignage de la misère humaine, mais aus- 
si de la générosité du cœur. 

Le Poste vivait aussi de grandes heures 
quand des visiteurs rares et importants remon- 
taient le Saguenay, ce qui arriva en 1702. La 
Compagnie du Nord-Ouest avait loué les Postes 
du Domaine du Roi pour une durée de 20 ans 
(5 avril 1802). Les agents de la Compagnie cru- 
rent bon alors de visiter le Poste de Chicoutimi. 

a Cet aprés-midi, mercredi, 7 juillet 1802, 
note McLaren, 3 canots sont arrivés ici venant de 
Québec, avec à leur bord Messieurs David Stuart, 
Sauvageau, Alexandre Fraser, Sinclair et Sergent. 
Ils venaient, en qualité d'agents de la C o m ~  



du Nord-Ouest, inventorier tout ce qu'elle poss6- 
dait dans les postes de Chicoutimi et du Lac 
St-Jean (Pointe-Bleue). Ils passèrent une semai- 
ne à travailler à Chicoutimi, puis, le 13 juillet, ils 
partirent Lac St-Jean. 

L'i n\i terminé au poste de la Pointe- 
Bleue, les agents du Domaine eurent la fantaisie 
de revenir à Chicoutimi par un chemin intéressant, 
mais fort dangereux. « Lundi, 19 juillet, écrit 
McLaren, hier soir les agents du Domaine sont 
arrivés ici ; ils sont descendus du lac Saint-Jean 
par la Grande-Décharge. ), Et, pour célébrer 
cet exploit, McLaren ajoute : « Nous avons 
donné une fête en l'honneur des fermiers des 
Postes du Roi, anciens et nouveaux. Ce fut un 
grand br, s dans le poste. Le lendemain, 
ces Mes: artaient pour Québec à bord du 
vaisseau, ~e JUIIO. » 

Comme une visite en appelle une autre, 
l'année ne se termina pas sans l'arrivée dlAngus 
Shaw. Mais qui était-il ? C'était le grand patron. 
Au servic 3 Compagnie du Nord-Ouest de- 
puis 17 ; ut nommé contrôleur des Postes 
du Doma111e uu Roi, pour le compte de la Com- 
pagnie, le 6 juillet 1802, avec bureau et résidence 
A Québec. Dès le mois de septembre, il se 
rendit à Chicoutimi pour sa première visite. Mc- 
L; te à la page 146 de son Journal : 
- Ji, 27 septembre 1802. Beau temps avec 
légère brise de l'Est. ,) 
- Vers une heure de I'aprés-midi, Messieurs 
Angus Shaw et Alexandre Fraser arrivent à Chi- 
coutimi. ,, 
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- « Monsieur a i a w  et moi-même avons écl.-. ., - 

des paroles dures A propos des Indiens. Ce 
monsieur croit que j'ai manqué A mon devoir 
envers lui et envers mes employés. Vraiment, 
je n'ai pas conscience d'une pareille faute. Mon- 
sieur Shaw se prépare à partir demain pour les 
terres. » 

A son deuxiéme voyage à Chicoutimi, Angus 
Shaw ne fit que passer. II arriva le dimanche 
matin, le 3 juillet 1803, avec 6 canots venant de 
Tadoussac. Le soir, M. Shaw donna une f6te 
aux Indiens qui étaient de mauvaise humeur parce 
qu'ils l'attendaient depuis trois semaines et sur- 
tout parce qu'ils n'avaient pas obtenu de lui au- 
tant de boisson qu'ils l'auraient désiré. Lundi 4 
juillet, vers 7 heures du matin, Shaw, avec sa 
flottille de canots montés par des Indiens, quitta 
le Bout-du-Portage pour se rendre A la Baie 
d'Hudson. 

La troisième fois ( lus Shaw vint visiter, 
comme contrôleur, le poste de Chicoutimi, il mit 
tout le monde en émoi. Mais reportons 
plutôt au Journal de McLaren : 
- Mercredi 3 octobre 1804, vent de l'est. ka 

nuit derniére, Monsieur Angus Shaw nous a causé 
une grande surprise quand i l  est arrivé A la maison 
vers 10 heures.), Puis, sans aucun commentaire, 
McLaren ajoute : « Monsieur Jean-Baptiste Ta- 
ché prendra charge du poste de Chicoutimi et 
du département. b, 

L'entretien entre Shaw et McLaren ne semble 
pas avoir été orageux, puisque McLaren ajoute 
simplement : « Monsieur Angus Shaw et moi- 
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mQme avons parlé longtemps de différents sujets. 
II est parti pou ussac vers 10 heures de 
I'avant-midi. >> 

finit la carriere de Neil McLaren comme 
c icoutimi pour le compte de 
Ii -Ouest. Grâce ir lui, nous 
sommes Dien renseignés sur la vie quotidienne 
que menaient les préposés aux postes de traite. 
Son journal est le reflet de leur existence mono- 
tone, coupée ça et 18 de réjouissances éphémères 
ou d'heures angoissantes. N'est-ce pas aussi 
l'image de nos coureurs des bois, des Engagés 
du Grand Portage ou Gildore de La Dalle-des- 
Morts ? 

N O T E S  

1. Journal o f  Chicoutimi 1800-1805, by Neil McLaren, Archives de 
la Province de Québec, A.P. - M-3. 

2. Etude de Mgr Victor Tremblay - Dossier 66, pibce 24, SociBt6 
Historique du Saguenay. 

3. J.-Allan Burgesse, La plus ancienne famille du Saguenay, Chi- 
coutimi 1948 - 10 et 11. 

4. Témoignage de François Verreault - Journaux de la  Chambre 
d'Assemblée du Bas-Canada 1823-1824, Vol. 33, App. R. 

5. Journal of Occurrences in  the Athabasca Department by George 
Simpson, 1820 and 1821, and Report. Published by The Cham- 
plain Society for The Hudson's Bay Record Society, London 
England, 1938. Appendix page 465. 



1805-1 856 

1s ce dernier chapitre, nous approchons 
de la période qu'on est convenu d'appeler : l'ou- 
verture du Saguenay, même si l'expression traduit 
assez mal la réalité. Nous allons assister à la fin 
d'un monde, celui de la traite des fourrures, et à 
la naissance, combien pénible, d'une civilisation 
nouvelle dont nous sommes les héritiers. Com- 
me nous le verrons, tout s'est fait lentement, sous 
la pression de nombreux facteurs qu'il serait 
imprudent de simplifier. 

1. JEAN-BAPTISTE TACHE 

Le successeur de Neil McLaren, Jean-Bap- 
tiste Taché, est né A Montréal, le 12 juin 1786, fils 
de Charles Taché qui avait passé plusieurs an- 
nées à Chicoutimi comme . bourgeois ». Agé 
de dix-neuf ans seulement, il fut nommé commis 
au poste de Chicoutimi. Dans son Journal Mc- 
Laren écrit, le 3 octobre 1804 : << Monsieur Jean- 
Baptiste Taché prend charge du poste de Chi- 
coutimi et de tout le département. » 

Appelé à témoigner au Comité de la Chambre 
d'Assemblée du Bas-Canada 1820-1 821, Jean- 



Baptiste Taché déclare ce qui suit : J'ai résidé 
pendant dix-huit mois à I'endroit nommé Chicou- 
timi, dans le haut de la riviére Saguenay, dans 
I'endroit communément appelé Domaine du Roi, 
et cela, en l'année 1805. Dans le printemps de 
1806, j'ai parcouru toute la partie du Domaine du 
Roi, qui se trouve depuis Chicoutimi jusqu'au 
grand lac Mistassini, nommé sur la carte Mistas- 
synis, qui se décharge dans la rivière Rupert, 
laquelle riviére se perd dans la Baie d'Hudson. ,> l 

mois dc 
1- ---A. 

Au 5 juillet 1806, Jean-Baptiste Taché 
quittait ~t: pusle de Chicoutimi, pour aller conti- 
nuer ses études. II fut admis à la pratique du 
droit, le 26 août 1811. De 1820 à 1824, il repré- 
sente le comté Cornwalis (Kamouraska) à la 
Chambrc as-Canada. 

2. JAMES McKENZIE 
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Chicoutimi reçoit un autre visiteur important : 
James McKenzie, frère de l'Honorable Roderick 
McKenzie, bourgeois de la Compagnie du Nord- 
Ouest : il devint. en 1802. actionnaire de la com- 
1 qui le 'occuper du 
f ce des ~stes du Do- 
i ..-...-. Fn .tP,--, -,, lui conria ia charge de 
surinten i commerce de la compagnie, en 
remplac de Angus Shaw, avec bureau et 
résidence a cidoussac. II occupa cette impor- 
t pendant quinze ans, jusqu'à la 
f ompagnie du Nord-Ouest avec la 
Compagnie ae la Baie d'Hudson, en 1821. 



James McKenzie est venu deux fois au poste 
de Chicoutimi; en 1808, puis en 1814. D'après son 
Journal McKenzie est parti de Tadoussac le 2 
août 1808, dans un grand canot d'écorce, conduit 
par quatre Indiens. Il arriva à Chicoutimi, ou 
il trouva une bonne maison d'habitation, une 
chapelle et un magasin construit en 1707, comme 
l'atteste ce chiffre au-dessus de la porte. Là, 
j'ai acheté, continue-t-il, deux petits canots et 
j'ai engagé deux Canadiens et deux Indiens. J'ai 
renvoyé le grand canot avec son équipage à 
Tadoussac. Je suis parti de Chicoutimi dans 
un des deux canots, conduit par un Canadien et 
un Indien, tandis que l'autre canot transportait 
tout le bagage. La troisiéme journée, nous som- 
mes arrivés au Lac Saint-Jean, après avoir tra- 
versé dix portages. » 

Dans son témoignage du 4 février 1824, de- 
vant le Comité de la Chambre d'assemblée du 
Bas-Canada, James McKenzie affirme qu'il est 
revenu de son voyage au Lac St-Jean par la 
Grande-Décharge. Quelques années auparavant, 
son prédécesseur Angus Shaw avait réussi A 
descendre du lac Saint-Jean par ce chemin ex- 
trêmement dangereux. McKenzie se croyait aussi 
courageux que lui. Sauter les rapides de la 
Grande-Décharge était le grand exploit sportif 
de ce temps là. McKenzie affirme avec fierté : 

J'ai passé par là en 1808 avec un Canadien et 
un Sauvage dans un canot d'écorce; nous arrê- 
tâmes pour y coucher en descendant, étant partis 
à une heure trop avancée du lac Saint-Jean. Si 
nous étions partis le matin, la force du courant 



est telle que nous aurions pu arriver dans le 
cours de la journée. 

3. LE P R O B L ~ M E  AGRICOLE 

Parallèlement au commerce des fourrures qui 
se maintient vaille que vaille dans les lointains 
domaines du Roi, de graves problèmes sociaux 
soulèvent tout le Bas-Canada. C'est une ques- 
tion d'espace vital, d'expansion ou de lente 
asphyxie. Voyons plutôt les faits. 

De 1800 à 1840, les habitants du Bas-Canada, 
d'origine française, vivaient dans un malaise ex- 
trême, alors que quatre-vingt-dix pour cent des 
leurs peuplaient les campagnes. Dans les N vieil- 
les paroisses *, toutes les terres cultivables é- 
taient prises. Ainsi, il était impossible d'établir 
sur des terres une très grande partie de la 
jeunesse canadienne-française. es L'on frémit, 
écrit l'abbé Lionel Groulx, devant certaines sta- 
tistiques qui nous indiquent pour chaque paroisse 
le nombre de jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq 
ans qui manquent de terres. 

II ne restait d'autre alternative à ces jeunes 
chômeurs que d'exiger du gouvernement du Bas- 
Canada l'ouverture de nouvelles régions ou de 
s'exiler aux Etats-Unis, où filatures et industrie 
du bois offraient aux immigrants des salaires re- 
lativement élevés. 

La Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, 
consciente de la gravité du probléme, institua 
un comité d'enquête, afin de trouver les causes 
de cette grave crise agricole et démographique, 



pour y apporter les remèdes appropriés. Les 
enquêteurs siégèrent de 1820 à 1828. Ils firent 
comparaître une vingtaine de témoins qui con- 
naissaient, d'une maniére ou d'une autre, cette 
partie du pays qu'on appelait le Domaine du 
Roi, c'est-&-dire le Saguenay. Les témoins les 
plus importants furent Alexandre Fraser, James 
McKenzie, Paschal Taché et surtout François 
Verreault. 

4. FRANÇOIS VERRE 

Personne ne connaissait mieux le pays du 
Saguenay et les Indiens qui l'habitaient, que 
François Verreault. II y avait passé toute sa 
vie, avait épousé une montagnaise et élevé une 
nombreuse famille. II était donc en mesure 
de fournir au Comité de la Chambre les plus 
 réc cieux renseignements. 

La partie de son témoignage où il expose 
ce qu'il connaît des Indiens, est particulièrement 
intéressante. Elle mérite d'être citée telle que 
rapportée dans les Jour.naux de la Chambre 
d'Assemblée : 

Vendredi, 30e. Janvier 18 

Mr. Stuart dans la Chaire. 

aucun: 
- - - - -  

paru dc Mr. François Verreault est com evant 
votre Comité. 

Q. Avez-vous eu ; et quels moyens 
d'obtenir des connaissances du Pays du Saaue- 
nay et des Pays circonvoisins ? 



VOUS a 

I y a trc 

s Contrl 

Elle a d 

R. J'ai actuellement 65 ans, et depuis I'age 
de quinze ans, jusqu'8 l'automne dernier, j'ai 
séjourné dans les Pays du Saguenay, et j'ai fait 
bien des courses dans les Pays voisins. 

Q. Quelle est la Nation Sauvage qui habite 
cette Contr6e ? 

R. La Nation Montagnaise, leur nom Sauvage 
est Papinashuah, qui veut dire Rieurs ou Rica- 
neurs, et effectivement ils le sont ; ils ont même 
l'habitude de donner un sobriquet à des person- 
nes qu'ils voient pour la premiere fois, pour 
pouvoir s'en moquer et en rire sans que ces 
personnes peuvent s'en apercevoir ; et ils se ' 

plaisent même à se rire les uns des autres, ce 
qu'ils font si adroitement que ceux qui en sont 
l'objet s'en aperçoivent rarement. Ils sont d'un 
caractère doux, charitable, et hospitalier, mais 
poltrons à I'exçès. 

Q. Quel est le nombre des Familles de cette 
Nation qui habitent cette partie du Domaine du 
Roi que vez désignée ? 

R. Il ois Familles 8 Tadoussac, neuf à 
Chicoutimy, douze au Lac St. Jean, et neuf 8 
Assuapmousoin, formant trente-trois Familles 
composées l'une dans l'autre de cinq personnes, 
et faisan cinq ames. 

Q. ( ou diminué 
depuis que vous avez ere pour ia ptemière fois 
dans ce! ées ? 

R. E iminu6 plus d'un tiers. 

Q. A quoi en attribuez-vous la cause ? 
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R. Au manque des Animaux dont il se nour- 
rissent en faisant la Chasse ; il n'y a pas une 
année qu'il n'en meure de misère et de faim, 
lorsqu'ils s'enfoncent dans les Forêts pour chas- 
ser ; j'ai connaissance qu'il en est mort dans un 
hiver dix-huit personnes de cette maniére ; et 
je crois que dans peu d'années cette Nation 
slAteindra. 

Q. Croyez-vous que l'on pourroit parvenir à 
engager les Sauvages à cultiver la Terre ? 

R. Non, je ne le crois pas, parce qu'ils sont 
trop paresseux, et qu'ils méprisent ceux qui tra- 
vaillent à l'Agriculture ; j'ai essayé plusieurs fois 
de les engager à faire des Champs de patates, 
je leur ai fourni des Outils, comme Bgches, 
Pioches, etc. pour préparer la Terre ; en outre, 
je leur ai donné des germes de Patates ; je les 
ai méme nourris et je leur ai donné du Rum 
pour les engager à travailler à la Terre, mais 
aussitôt que le Soleil commençait à les réchauffer, 
ils jetoient les Outils et ils abandonnoient tout 
pour courir les Bois. 

Q. Quelle est I'étendue du Pays de Chasse 
de cette Nation ? 

R. Ils chassent dans toute l'étendue du Pays 
que je viens de décrire, distribuant à chaque 
Famille un certain espace de Terrein. 

Q. De quelle manière est établie cette divi- 
sion, et quelle est I'étendue de Terrein allouée h 
chaque Famille, et quand est-ce que cette di- 
vision a eu lieu ? 
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- '.orsqulun Pére a plusieurs Garçons, c'est 
Il ssigne à chacun d'eux la portion de ses 
U s qu'il veut qu'ils occupent, et ce par- 
tage est scrupuleusement observé par eux, à un 
point que les blancs ne peuvent les engager à 
empiéter sur les Terres d'autrui ; même lorsque 
la Faim les oblige de tuer un Animal sur le 
Domaine d'un autre, ils laissent la Fourrure ou 
la Peau de cet Animal au propriétaire. J'ai 
dit que c'est avec la plus grande répugnance 
qu'ils entrent sur les Terres d'un autre, même 
lorsau'ils y sont forcés par les Blancs, ce qui est 
à vis une preuve que ce sont les derniers 
q ?ompent leurs mœurs. Ils respectent 
égaiement le Lit nuptial, et quand ils le souillent, 
c'est encore dû B l'exemple des Blancs. 

5. L'EXPLORATION DU SAGUENAY EN 1828 

s amenc 
2mblée 
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Les témoin! 6s devant le Comité de la 
Chambre d'Assi furent unanimes : le ter- 
ritoire qu'on appeiair ie Domaine du Roi offrait 
de grandes possibilités au point de vue colo- 
nisation, surtout dans les régions de Chicoutimi 
et du Lac Saint-Jean. Leurs révélations, jointes 
aux instances du représentant du Northumber- 
land, Marc-Paschal de Sales-de-Laterrière, déci- 
dèrent les membres de la Chambre d'Assemblée 
à voter, en 1826, une somme de $2,400.00 pour 
une exploration scientifique du Saguenay. Ils 
nommèrent deux commissaires, Andrew et David 
Stuart, pour préparer un plan d'exploration, qui 
reçut l'approbation du gouverneur, Lord George 
Ramsay Dalhousie. 



Sous la conduite du commissaire Andrew 
Stuart, les arpenteurs Joseph Bouchette et Joseph 
Hamel, les géologues F.-H. Baddeley et Henry 
Nixon se partagérent la tache d'explorer tout 
le territoire au cours de l'été 1828. 

Jamais on n'avait vu tant de visiteurs au pos- 
te de Chicoutimi. Chacun des explorateurs, avec 
son équipage, devait forcément faire de Chicou- 
timi son point de départ et presque toujours son 
arrivée. 

Le 26 décembre 1828, les deux commissaires 
presentbrent leur rapport aux membres de la 
Chambre d'Assemblée. 

Les témoignages du Comit6 de la Chambre, 
joints aux études des spécialistes que contenait 
le rapport des Commissaires, prouvaient claire- 
ment aux députés du gouvernement du Bas-Ca- 
nada qu'il existait une grande étendue de très 
bonnes terres à culture dans les régions de 
Chicoutimi et du Lac Saint-Jean. 

6. REQUETE DES GENS DE LA MALBAIE 

Le rapport des commissaires Andrew et Da- 
vid Stuart fut publié en janvier 1829, sous forme 
d'un volume de 200 pages. Les habitants de 
La Malbaie, qui voulaient profiter dans le plus 
court délai possible de l'ouverture du Saguenay 
à la colonisation, adressérent, le 4 avril 1829, 
une requête signée de 250 noms, B Sir James 
Kempt, administrateur du gouvernement du Bas- 
Canada. Dans leur supplique, les signataires 
affirmaient que u la majorité d'entre eux con- 
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naissait bien le pays à coloniser, pour en avoir 
fait plusi lis la visite, que du fait qu'ils 
étaient vc e ce territoire, ils pouvaient plus 
fa d'autres voir b l'établissement 
d c Pnfin, ils ajoutaient que quatre 
al  aroisua~ environnantes ne tarderaient 
pas a se joindre A eux. >> 

L e s  pétitionnaires de La Malbaie ne reçurent 
aucune réponse de la part du gouvernement. 

11 Malgré trois autres requêtes semblables de la 
part des gens de Charlevoix en 1836, 1839 et 
1841, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada 
continuait à faire la sourde oreille, pendant 
qu'augmentait l'exaspération de la population. 
Quelles furent donc les raisons de ce long silen- 
ce ir les gouvernants d'alors, il n'y en avait 

1 
qu eule : l'honorable Compagnie de la 
Baie d'Hudson détenait un bail d'affermage des 

b PC ui n'expirait qu'en 1842. Cette 
PU gnie de Londres s'opposait avec 

I vigueur u I ouverture de son royaume des four- 
rures à la colonisation. Le gouvernement du 

l Bas-Canada n'avait qu'A subir son intransigeance 
au détriment du bien général du pays. 
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7. LA SOCIÉTÉ DES VINGT ET UN 

!e 1837, vingt et un pro- 
pr,,t,,~t;a ut: ~ ~ I U I S S ~ :  de La Malbaie formaient 
une société qui avait pour objectif a la coupe 
du bois dans le Domaine du Roi. » *La Société 
des Pinieres du Saguenay », (c'était son nom of- 
ficiel) finit par obtenir, par l'intermédiaire de son 



agent Alexis Tremblay, picoté, la permission de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson de couper 
60,000 billots de pins dans les forêts du Saguenay. 
En retour, la Société s'engageait à verser la som- 
me de $2,600.00. 

Après s'être assurée de la vente de tous ses 
billots à la maison William Price and Co. de 
Québec, la Société commença ses opérations 
ici et là le long du Saguenay, pour se fixer défi- 
nitivement à la Grande-Baie, au mois de juin 1838. 

Le 20 octobre de la même année, arrivait, 
A la Grande-Baie, une goélette, partie de La Mal- 
baie, avec à son bord 48 personnes tant hommes 

l 
i 

que femmes et enfants. Ces familles arrivaient 
I avec l'intention bien arrêtée de s'établir au Sa- 

guenay. 
Qu'on le veuille ou non, c'était la colonisation 

qui commençait. Ces valeureux bûcherons de 
piniére ne purent résister à la tentation de se 
tailler des terres à même la forêt et de commen- 
cer le défrichement de « leurs lots dans I'illé- 
galité, sans demander la permission A personne. 
Ces braves gens réalisaient, avant la lettre, le 
slogan : « Emparons-nous du sol M. 

Le gouvernement du Bas-Canada, inquiet de 
ce qui se passait au Saguenay, chargea I'arpen- 
teur Jean-Baptiste Duberger de faire enquête au 
cours de l'été de 1842. 11 eut la surprise de 
constater, au cours de son voyage, que 161 squa- 
ters avaient choisi « leurs terres et que 725 
acres étaient déjà en culture ! A la lecture du 
rapport Duberger, les gouvernants n'osèrent pas 
entreprendre une seconde déportation des A- 



cadiens u, et restèrent muets devant le fait ac- 
c( Comme on avait refusé d'ouvrir la porte 
à lnisation du Saguenay, les gens de La 
Mai~aie nt Baie St-Paul avaient passé 
sous la c 

8. LES MOULINS A SCIE DE CHICOUTIMI 

Pour diverses raisons, la Société des Vingt- 
et-Un se trouva, un beau jour, obligée de vendre 
toutes ses actions et tous ses établissements, à 
la maison William Price and Co. de Québec. Le 
contrat de vente fut passé le 25 juillet 1842. Un 
mois plus tard, Peter McLeod commençait la 
construction d'un moulin à scie à la Rivière-du- 
Moulin. 

Après une entente signée entre William Price 
et Peter McLeod junior, le 7 novembre 1842, les 
deux associés décidèrent la construction d'une 
grande scierie au printemps de 1843, à l'embou- 
chure de la rivière Chicoutimi. On batit d'abord 
une écluse au haut de la chute et une dalle qui 
amenait l'eau qui devait faire fonctionner le mou- 
lin à scie, en même temps qu'un moulin à farine. 
La scierie fut construite sur l'emplacement même 
du poste de Chicoutimi, le long de la riviere. 
On y ajouta un quai, nécessaire au chargement du 
bois. Bientôt, les bâtiments du poste furent en- 
tourés de piles de planches et de madriers. On 
pouvait prévoir, déjà en 1844, qu'avant peu d'an- 
nées, le poste de traite de Chicoutimi serait 
obligé de fermer ses portes. 



9. LES MONTAGNAIS RECLAMENT LEURS 
DROITS 

Aprés quatre années d'opération des mou- 
lins de Chicoutimi, et à cause des rapides pro- 
grés dans le défrichement des terres, les tribus 
montagnaises du territoire se trouvaient dans 
une situation misérable. Le 7 février 1848, les 
chefs montagnais se réunirent et rédigérent une 
supplique, signée de 106 noms de leurs com- 
patriotes et adressée au gouverneur Lord Elgin. 
Ils nommérent, pour porter la requête, trois re- 
présentants : Joseph Kakanukus, Tumas Meci+lB-- 
pamuskan et Pasil Tshishenapen. 

Pour les présenter et les interpréter a 
du gouverneur, les trois députés prièrent Peter 
McLeod junior et John McLaren, fils de Neil, de 
Port-au-Persil, de les accompagner jusqu'à Mont- 
réal, où siégeait le gouvernement du Bas-Cana- 
da. Ils partirent au début du mois d'avril 1848, 
en raquettes, A travers les forêts, pour aller re- 
joindre McLaren et McLeod à Port-au-Persil. 

John McLaren a écrit une relation trés in- 
téressante de ce pittoresque voyage. En voici 
quelques extraits : 

<< De chez moi, nous nous sommes rendus 
B Québec. Puis nous avons pris place dans les 
omnibus qui faisaient alors le service entre Qué- 
bec et Montréal. 

« En attendant notre admission auprès de 
son excellence, Lord Elgin, je me suis mis en 
frais de faire voir aux Sauvages les merveilles de 
la civilisation : les grandes cabanes (maisons), 

i 3 1 L U C \ -  

uprès 



les églises. les monuments, les édifices les ont 
moins frappés que les nombreuses voitures sur 
la glace qui leur faisaient, à distance, l'effet d'un 
troupeau de caribous sur un lac. 

Aprl 
utes, nt 

;s avoii 
ous fûn 

et moi, 
~ondirer 

. fait antichambre quelques mi- 
n nes reçus par Lord Elgin, dans 
ses appartements. Nous nous tenions, M. 
McLeod de chaque côté des chefs. Ceux- 
ci ne rép it même pas au profond salut que 
leur fit le gouverneur. 

L'interpréte lut alors, en langue montagnai- 
se, la requête, que je traduisis en français à Lord 
Elgin, et je la passai au chef Tumas qui la remit, 
non sans hésitation, à un aide de camp. Le chef 
aurait préfér6 la donner au gouverneur de sa 
propre n nain. 

:i maint Voic enant quelques passages du dis- 
cours émouvant que les chefs indiens prononcè- 
rent devant le gouverneur Elgin : 

Tu 
nandent 
lonne-nc 
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5 qu'on 
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Mais 
érables, 
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II y a auatre hivers passés, nous avions 
demandc I fût pris en pitié ; mais nous 
n'avons encore entendu parler qu'on fai- 
sait quelque cnose pour nous arrêter la misére. 

Oh ! si tu savais comme nous som- 
mes mis , notre bon pére, et dans quelle 
pauvreté IIUUS sommes, tu verserais des larmes 
de pitié et tu nous accorderais tout de suite ce 
que nous allons te demander. 

ne diras pas : Mes Sauvages me de- 
n trop. Ecoute notre prière, bon pére, 
d 2us ce peu de subsistance pour nous et 
nos enfants. 



Vois donc comme c'est triste, pour nous a 

et nos enfants, de voir des étrangers s'emparer 
de nos terres, de voir des Blancs couper les bois 
dans nos forêts, y mettre le feu et détruire notre 
chasse, qui était notre seul soutien. 

Rien ne nous étonne plus que de voir nos 
terres prises et occupées que nous croyions être 
notre propriété la plus sacrée, ce que nos an- 
ciens pères ont toujours pensé comme une cho- 
se certaine et ce que nous pensons aussi, nous, 
c'est qu'il n'y a que Dieu qui soit plus maître que 
nous. 

Voile donc ce que tu dois nous donner: 

1". Qu'on nous donne un morceau de terre 
au lac Saint-Jean des deux bords de la rivière 
Péribonka et un autre morceau à l'entrée de la 
Grande-Décharge du lac, là où on s'asserrible tous 
les printemps pour tendre nos filets, vivre au 
poisson et faire nos canots. 

2' .Qu'on nous donne I'argent payé par les 
Bourgeois de traite, et l'argent de nos terres et 
de nos bois. 

3' Qu'on nous donne aussi à nous autres 
Montagnais des présents tous les étés comme 
on entend dire que tu donnes aux autres Sauva- 
ges. 

4' Que tu fasses empêcher les Sauvages 
étrangers de chasser sur nos terres, pour que 
les animaux augmentent. 

L'argent qu'on te demande est pour ache- 
ter des provisions et des vêtements pour nous 



10. LA FIN DU POSTE 

l 

Les pères Oblats de Marie-Immaculée, ar- 
rivés au Saguenay en 1844, tentèrent à plusieurs 
reprises de rétablir la mission de Chicoutimi, mais 
sans succès. En particulier, le père Flavien Du- 
rocher multiplia les demandes pour réparer, ou 
plutôt pour rebâtir la vieille chapelle de Chicou- 
timi. Mais ses efforts furent vains. 

Par ailleurs, les Indiens, pour la plupart, 
furent forcés d'abandonner leur territoire de chas- 

et nos enfants : munitions, haches, pics, fil B 
rets, couvertes, couteaux, hameçons, et pour 
payer les réparations de nos chapelles et plu- 
sieurs autres choses qui nous manquent. 

Si tu ne nous accordes pas ce que nous te 
demandons, voilà que nous allons tous disparaî- 
tre comme la neige disparaît, le printemps, au 
soleil. 

J'ai tout dit. 
Telle fut la touchante et pittoresque ambas- 

sade des Montagnais auprès du gouverneur, Lord 
Elgin. 

I 
Le 4 novembre 1848, le Comité chargé d'étu- 

dier ce grave problème, pour se donner bonne 
conscience, recommanda à la Chambre d'Assem- 
blée du Bas-Canada de voter la somme dérisoi- 
re de $2,200.00. 11 suggéra, en outre, de con- 
fier la distribution de cet argent à Mgr Turgeon, 
grand vicaire du diocèse de Québec. 

Quelques années plus tard, soit en 1856, le 
gouvernement créait une réserve indienne à la 
Pointe-Bleue, au nord du Lac Saint-Jean. 



se à Chicoutimi, pour gagner les forets du lac 
Saint-Jean. 

Cependant, un certain nombre ( iages 
des terres, venaient encore, de temps eii ~emps, 
au poste de Chicoutimi. Ils venaient plutôt pour 
profiter des' belles fêtes que leur donnait le métis 
Peter McLeod, que pour faire la traite et an- 
tendre la parole du missionnaire. 

Le 20 avril 1853, le curé de Chicoutimi, I'ab- 
bé Jean-Baptiste Gagnon, proposait, dans une 
lettre au grand vicaire Cazeau, de rebaitir la cha- 
pelle de Chicoutimi au bénéfice « des gens de 
chantiers qui ne fréquentent pas l'église durant 
l'été. Ce beau projet est resté en plan. 

Dix-huit cent cinquante-six (1856), année fa- 
tale pour le poste de Chicoutimi. La vieille cha- 
pelle s'écroula sur elle-meme, victime de I'in- 
curie des hommes. C'était plus qu'un symbole. 
Année fatale aussi, car la Compagnie de la Baie 
d'Hudson ferma définitivement le poste de Chi- 
coutimi, vieux de 180 ans, pour concentrer ses 
activités à son nouveau poste de Métabetchouan. 

C'était le point final de la premiére page de 
notre histoire régionale. On commençait d'en 
écrire une autre plus importante, celle du com- 
merce du bois, de l'agriculture, du papier jour- 
nal et de l'aluminium. 

Comme un orgueil légitime pousse les ci- 
toyens à reculer toujours plus loin la fondation de 
leur ville, ne pourrions-nous pas écrire en toute 
objectivité : a Chicoutimi fut fondé en 1676. 
Pour cela, il faudrait nous départir de nos critères 
actuels qui nous montrent habituellement les vil- 



les nouvelles surgir en un clin d'œil. GrAce 
à la grande industrie, la région a vu pousser ces 
villes champignons qui Iévent encore sous nos 
yeux dans le Nord québécois. Le même proces- 
sus de division ou de génération quasi spontanée 
n'agissait pas autrefois, car c'était plutat par 
lente sédimentation que les obscurs comptoirs 
progressaient pour accéder tardivement à un sta- 
tut supérieur. 

En 1676, Chicoutimi valait bien en impor- 
tance les Trois-Riviéres à leurs débuts, Détroit 
ou un autre poste du genre. Chicoutimi, termi- 
nus de la navigation, centre commercial impor- 
tant, foyer missionnaire, sous la conduite d'hom- 
mes avisés qui se sont succéd6 ici sans inter- 
ruption, remonte plus loin dans le passé qu'on 
veut bien nous le laisser croire. Heureux serons- 
nous, du moins, si ces modestes pages ajoutent 
encore un fleuron nouveau h la couronne de la 
Reine du Nord. 

NOTES 

1. Journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, 1820- 
1821, Vol. 30 app. U. 

2. 1.-R. Masson, Les Bourgeois du Nord-Ouest, Qu6b0c 1890 - 
Journal da James McKenzie. 

3. Journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, 1823- 
1824, Vol. 33, app. R. 

4. Lionel Groulx, Orientations, p. 88. 
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Sociité des Vingt-et-un, 106, lûû. 
SociBt6 Historique du Saguenay, sa collection de carter, 46, 72. 
Soeurs du Bon Pasteur de Quibec, possàdent un crucifix sculpti 

par le pare laure, 48. 
Speck, Frank G., ethnologue, ion timoignage sur la science du 

père Laure, 43. 
Stuart, David, 71 ; en visite à Chicoutimi le 7 juillet 1802, 93 ; 

nommé commissaire en 1828, 104. 
Sucre d'irable, à Chicoutimi en 1800, 79. 

Taché, Charles, ancien commis au poste de Chicoutimi, 97. 
Taché, Jean-Baptiste, nomm6 commis au poste de Chicoutimi, 97; 

sa biographie, 97, 91). 
Taché, Paschal-Jacques, Seigneur de Kamouraska ; sa biographie et 

son rale comme commis au poste de Chicoutimi, 65; son 
témoignage devant la Chambre d'Assemblée, 101. 

Tadoussac, 12, 61. 
Terres-Rompues, 46; étabii6sement de Fransois Verreault, 91. 
Traite de Tadoussac, presque ruinée, 18; obtenue par Denis 

Riverin, 18; Denis Riverin la prend en sws-ferme en 1710, 23; 
attribuée au sieur Etienne Cugnet en 1740, 53; attribuée à 
Thomas Dunn et à John Gray en 1762 jusqu'à 1777, 59. 

Traite der fourrures à Chicoutimi, trhs fructueuse en 1677, 16; 
exploitée par les associés Denis Riverin et François Hazeur en 
1707, 22. 

Tamurini, père, s.i., G6ndral à Rome, 47. 
Tranquille, Louis, va faire du sucre d'érable au Vieux-Village, 79; 

marmiton et chasseur, etc., 82. 
Tremblay, Alexis picoté v, 107. 
Tremblay, abbé Didyme, 20. 
Tremblay, Etienne, assiste à la mort du pàre Claude Coquart, 61 ; 

assiste b son inhumation à Tadoussac, 68. 
Tremblay, Louis, assiste à I'inhumation du père Coquart, 68. 
Tsherinu, Ambroise, Indien. Sa femme fait partie d'une brigade, 
89. 

Tshishenapen, Basil, Indien, député auprés de Lord Elgin en 
7848, 109. 

Utshemau, Indien. fait portie d'une brigade, 89. 

Vallée, Abbe Jean-Baptiste, 20. 
Verreault, Fransois, 75; présent b I'inhumation d'un noy i  le 29 

iuin, d Chicoutimi, en 1788, 67; son Btablissement aux Terres- 
Rompues, 75 ; sa biographie, 75 ; le chasseur, 81 ; conduit 



une brigade, 86; sa femme fait partie d'une brigade, 89; 
son t6moignage devant I'Aisemblûe du Bas-Canada, 101. 

Vieux-Village, 79; on y fait du sucre d'brabkj I'bnigme du 
Vieux-Village, 82. 

Williams, Jenkin, 58. 
William Price and Co., 107, 108. 

Zachariah, jeune indien, meurt le 23 juin 1803 au porte de 
Chicoutimi, 93. 
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