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AVANT-PROPOS Depuisle marqulsde 13 Jonquière jusqu6 Mor- 
Querile Belley, W!lliom Price. Arthur Vining Dovis, 

I i! -, - I cet ouvrage est O Io mémoire des bdtisseurs 
qui ont façonne Jonquière 

I I  

Er. 3997, Jonquiérois et Jonqusaroises 
célëbreront I'onniversaire de I'arrivbe de Mar- 
guerite Belley oux obords de Io rivière oux So- 
bles 150 ans se seront ecoulés,qui portent en 

.leur histoire les espoirs et las occomplissemenls 
dss premiers defricheurs Meçsogsr de cette 
comrnémorotion. cet ouvroge propose le sou- 
vanir de Io coloniçotion. de I'industriolisotion. 
de Io crotssance urbaine de Jonqutère. 

Surtout,ce~ouvrage contient d histoire des lieux 
et dos bâtiments de Io nouvelle ville de 
Jonquiëre. qui depuis Io lusion. en 1975, rs- 
groupe les onciens territoires de Jonquiere 
Kënogomi, Ahrida er Jonquiere poroisse 

Lo fusion o. en quelque sorte. reconstitué ron- 
cestral territoiredu canton Jonquière. les toco- 
liiesd1~1inctesquiI'ovoientdivise.ou fII du temps, 
communient de nouveou. Cet ouvroge s'ot- 
tache a exposer les originolites de chocun de 
ces lerrllolres, originalités qui ton1 aujourd'hui 
de la nouvelle ville un lieu plus riche d'histoires 
el de monuments Et  le regioupement engen- 
drera une ccllectivité plus voste encore. qui 
d'ailleurs a déj8 donné fruit des iiewii, ainsi. 
opportlennent a cette nouvelleJcnquièr~,teIs 
le Centre de haute technologie et le Cenire 
notlonol d'exposition. 

Sij'espëre quecetta mémoiredes pionniers. du 
canton Jonqulere o la Jonquiére nouvelle 
çouro nous inspirer devant les défis actuels et 
futurs,je souhaiteoussi cet ouvroge garant de 
la meilleu~e reconnalssonce dun patrrmoine 
commun aux Jcnquierois et Jonquiéroises 

Eonne lecture. 

Moire 
janvier 1'794 



SABLE DES MAT] ÈRES Cet ouvfoge propose de découvrir Jonquièrs 
par la reconnalss,çance de son histoire et par 
lexplora'ior~ de son paysage boti C est 00% 
ce oouble objectif aup nous ovoiis divisé lo 
ville octueIl2 Selon les Trot$ gronds secteurs qui 
OnT présidi 6 son développernecit. depuis Io 
naissance du Ccn!on Jonquière le secteur 
Jonquifirs, le secteur K&ribgoni et le sectetir 
Amido 

Pour cracun dei ces secteurs <.Co mémoire,- 
esouiswd Oborciiin tableoci histnnquedesfoiis. 
C!ES gens. de in logique du développemeni 
urboiri Puis, 'cies lieux)' invitent ô porcourlr les 
monumentsqulTémaignent aulocird'hijl rj'une 
nistol?? architecturale dr Janauiere 

Potmi 'es 159 lieux quo nous vous invitons a VI- 

siter, 134 sont numérotes salon leur ordre de 
présentalion dans le texre. Ces numeros ren- 
Voient Q m e  localisotionsur Ici carts de secteü: 
correspondante prqsentés au debut de cno- 
que Durcours pro~osé 25 poinTs d !n?érè:. si- 

tues en pbriphérie. sont quant Oeux aalmnts O 

une Ie11:e au1 r4fère a la corte d'ensemble, en 
Doges 4 et 5. 
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La colonisation du canton Jonquière 

La naisancede Jonquièrese lie. en 1 E47, 
a Io fondation de la Societé des 
défricheurs de Io rivière aux Sobles L en- 
treprise née de l'initiative de l'abbé 
Antoine Racine et du docteur Denis 
Harvey. visait la colonisation ogricole du 
territoire. Dons Io foulée des premiers 
défricheurset semeurs, établis oux abords 
de Io rivière ouxsables, Morguerite Belley 
Maltais, parfie de La Malbaie avec ses 
fils, établit en 1851 la première famille du 
canton Jonquière. 

Aux prises ovec des terres ds bois franc, 
l'absence de voies praticables puis, en 
1852, le démembrement de io Société 
des Uéfricheurs, la colonisation du con- 
ton ne progresse que lentement. L'éta- 
blissement initol occupe les 7€ et Berangs, 
de port et d'autrede la riviere ouxSabies. 
soit près de doux kilomélres ou sud de 
I'octuelle église Saint-Dominique. 

Au 11Yrong,leiongdeiariviè1eSc1guenay. 
s'ajoute unesecondecolonie. mené? par 
le notoire Élie Hudon dit Beaulieci. A mi- 
chemin entreles deux regroupementsdits 
(<Gronder et {{Pelite Sociétéi~, au 4e rong, 
les abbés Dominique Racine et Jean- 
Baptiste Gagnon entreprennent en 1860 
de faire construire une première chapelle, 
dédiée à Soint-Dominique. En 1866. an- 
née de son érection, la municipalit.G du 
canton Jonquière compte O peine plus 
de 4OO habitants. 

C'est à cetie époque que, parallèle à la 
rivière aux Sables, Io rue Saint-Dominique 
voit s'aligner. peu à peu, le village d e  
Jonquière noissont. Autour du terrain de 
Io fabrique,ie trocé de ia rue Fontaine, et 
celui de la rue Saint-Simon. qui court 
depuis Io rue Soint-Dominique jusqu'ou 
chemin de ChlcouRrni (Q l'emplacement 
de l'actuelle rue Saint-Pierre), esqciissent 
une première trame, le moulin a scie. 

Depuis 1 &i8, Jonquiere tient son nom 
de Jacques-Pierre de Toffanel. 
marquis de  la Jonquiere, 
gouverneur de Nouvelle-France de 
1 749 a 1752. Les abords de la rivlere 
aux Sables avaient toujours été 
exclus des routes commerciales 
traditionnelles. princlpaiement 
parce que la rivibre était 
impraticable du fait de ses boncs 
de sable et de ses chutes. L'octivitis 
s'amorce en 1845, autour du loc 
Kénogami. avec les chontters 
d'exploitation forestière de Peter 
McLeod et William Price. Mais c'est 
comme site de colonisation 
agricole, pour les Charlevolsiens qui 
voulaient contrer l'exode des fils de 
@milles t r o ~  nomDreuses vers les 
Etats-Unis, que JoriquiBre cffrait une 
terre d'esgnir. 

implanté depuis 1853, le pont construit 
en 1855, un moulin o farine. le premier 
mogasin geriéral. qu'on ouvre en 1862 en 
face de I'église, puis le bureau de poste, 
rnauguré en 1867, consacrent déjà sur la 
rive est du 46 rang le cceur de I'oggio- 
méro t ion. 

En ~OCF, lu rive ouest se développe en 
conséquence. autour de io iimiteentre le 
4' rong et le 3* rong, non loin Qu pont et 
du moulin. !es bâtiments de ferme au 
3981. rue Archombault et la maison du 
3972-3976. rue de la Loire, ainsi que la 
moison du391 8,rue Soucy (alors des Peu- 
pliers). sur la rive est, témolgnent de cette 
époque. 

En dépit de Io destruction de plus de cin- 
quante bâtiments dons le Grand Feu du 
Saguenay, en \870, Jonquiète continue 
de croitte. Les nouveaux Jonqulérois, 
émigrés d'établisemenfs agricoles plus 
anciens, s'installent essentiellement le 



long des octuelles rues Salnt-Dominique, QVeC une nouvelle église en pierre, éri- 
Sainf-Simon. Fontolne et du Vleux-Pont. gée depurs 1876. et quelques industries 
Neuf ans après son érection, en 1879, la locoles - notommenl le moulln à scle, Io 
paroisseSainl-Dominlquecompteplusde frornogerle de Xavier Simord. et les 
1600habitonts,quiexploitentprèsde~00 briqueteries de messleurs Gauthier et 
acres (3650 hectares) en cul.ture. Puis, Tfembloy, sur la rive ouest - Jonquiére 

-- .- -. - - --- 

Carle de Jonquiere avec les rangs er los premfers 6?oblmments en lm;. 



cet empli 
icore les t 
B Saint-D 
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orguente Belley. veuve do Jean 
a!tais dit Jean de Paris. avait hérité 

son mari d'actions de la Société 
3s défricheurs de la rivière aux 
rbies. ER 1847, elle entreprit 
etablir ses fils Thomas et Léundrs 

- ~ n r  In région du Soguenoy. Après 
quatre ét&s possés à eéfricher. al;x 
abords de la rivière aux Sables. 
Morguerite Belley er ses deux fils 
@'installer~t dCfinit:vement. en 1851. 

ticement qu'indiquent 
rois bâtiments du 2785. 
omlnique. Maigueriie 

neirey meurf a 1.c Mciibuie en 1877. 
à l'âge d e  84 ans. ie parc des 
Pionr~iers et  le monunient 
Morygerite-Yelley. coin des rues 
Saint-Dominique et du Vieux-Pont. 
I'édi!ice Marguerite-Betley. 
hocilevard Harvey et I'éccie 
Marguerite-Bellcy, sur la rive oucct 
rappellent aujo~ir LIX 

Jonquiéroiç la men I a 
pionniere. 

d'bu1 a 
mire de 

aborde. à l'aube des onnées 1890, le 
tournant industriel. 

L'Industrialisation de Jonquiere: la 
parolsse et la ville 

L'industrialisation atteint Jonquiere en 
1893, ovec l'ouverture du tronçon de 
cheminde fer Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
La région entame alors l'essor qui Io 
proclamera, pendant pres de !rois quarts 
de siécle. copitole Industrielle du 
Saguenay. En 1904. a Io foveur de I'ac- 
crcissement démographique, Jonquiere 
se divise en une municipolité de paroisse 
et une munlcipaiité de village: en 191 2 le 
village, que le résecu ferroviaire O rendu 
prédominant par rappofi oux secteurs 
périphériques (notamment la paroisse], 
est promu au rang de ville. 

Le chemin de fer qui lcngeait le tracé du 
chemin de Chicoutimi. divise Jonquiere 
selon deux centres. Le premier pôle. 
autour de I'église Saint-Dominique.sevoii 
rapidement déclassé. au point de vue 
de la croissance urbaine, par le second 
où la gare attire l'aménagement com- 
mercial et industriel de i'agglomérution 
qui se modernise 

La seule briqueterie de la rue Fontaine, 
ouverte en 1903. n'ofire que peu de poids 
dansladéfinition ducentred'octivité qui, 
notamment avec i'impiontotion du 
moulin ascieetdel'usine de pâteà papier 
deJonquière au nord de la gare, délaisse 
le secteur ou sud de l'église. 

Joseph Perron. ingénieur Ù la Pulperie de 
Chicoufimi, entreprend en 1898 de cons- 
tituer la Compagnie de Pulpe de 
Jonquiere et de faire bâtir un moulin tr 
scie qui produira le bois de construction 
des bâtiments de la compagnie. Sur \es 
terrains qu'il possède avec les premiers 
actionnaires - Trefflé Gouthier, Ernest 
Gauthier et Enoch Bergoton - i'industrie, 



mise en setv:ce en 1900. stimule le lotisse- définit,encoreaujourd'hui,lecentre-ville. 
mentrésidentiel au nord de logare. Parmi Au  village lineoire établi le long de l'axe 
les tracés de celte epoque. les rues Saint- Saint-Dominique au XIXe slècle se super- 
Albert (autrefois Souchard) et Soucy pose ainsi, principalement entre les rues 
(autrefois des Peupliers) se dirigeaient Fontaine et Ouellet, la trame d'une ag- 
versie moulin: unsentier piéton,depuis la glomération urbaine. 
rue des Peupliers, rnenoit au barrage. 

Sur Io rive ouest, Io rue Saint-Pierre (por- 
tiondel'acluelle niesaint-Jean-Baptiste) 
conduisait de la vole ferroviaire 6 I'uslne 
de pâte à popler L'ouverture sur la nve 
ouestdel'ecoleÇaint-Charles,dont il reste 
aujourd'hui un muret et un escalier, rue 
de l'École, pariiclpe à l'expansion de 
cette époque. 

Lo fermeture de l'entreprise de Perron 
n'entrave pos le développement de 
I'ogglomérotion Willlam Price acquiert 
les Installations en 1901 : sous sa direction. 
les rapides converçlonsdel'usinede pâte 
Ù popier en cartonnerie (lm), puis en 
papeterie (19091, rendent Jonquiere plus 
concurrentielle. C'est dans les quinze 
premières années du XXe siècle que se 
configure le tissu urbaln de Jonquière qui 

Davantage du fait de ses deux centres 
que de la toposrophie des lieux. 
Jonquiere se partage en un quartier 

---- -- --- 
'Ï 5, I l 

- - -  - -- -- - -1 

Coce J'une p z m e  de Io paroisse Soinr-Dominique 
redsssioee d'opr+s Joseph P m n  (vers iW). 



- - .. - - 
Le pont couve0 UF Jcnqu r re 

ouvrier et un quartier de notables Le pre- 
mier s'implante en contrebas de la rue 
Saint-Dominique, près de la rivière. où il 
s'assure de la proximité de l'activité in- 
dustrielle et cornmercioie; le second, 
arnénogé autour de l'église Soint- 
Dominique,s'en 6loignedéliberément. En 
1912, on choisit de reconslruire l'église 
Soint-Dominique sur le site de l'ancienne, 

volontairement en marge de l'activité 
urbaine: ceci répond à la requête des 
notables qui érigent leurs demeures dans 
ce quartier, devant les terrains de io fabri- 
que. C'est dans ce secteur que les pre- 
miers spéculateurs immobiliers de 
Jonquiere projettent, dans la foulée de ia 
construction de la rnonumentole église - 
on s'enorgueillit de son coiit de 
150 000 S - un prestigieux lotissement ré- 
sldentiei 

Rue Saint-Domrnique. essentiellement 
dans ie secteur de la gaie et plcls près du 
quortier ouvrier, ur-ie quinzaine de com- 
merces, tels des magosinc générouw. une 
quincailletie, une banque st un hôtel, 
desservent Io florissante agglomération: 
Jonquiere compte, en 1912. 3~543 habi- 
tants. 



r - . - 
lo rue  Sainf.Tiominigue 

La croissance urbaine 

La Premlère Guerre mondiole freine les 
projets Immobiliers au centre de 
Jonquiére, compromettant son accrois- 
sement: entre outres, le lotissement pro- 
jeté dans le secteur immédiatement 6 
l'est de Io rue Salnt-Dominique ne sera 
pos réalisé En m&me temps. la cons- 
tructlon en 191 1 de I'usine Price à 
Kenogami. deux kllornètres ou nord de 
I'usine de pâte O popier initiole, puis sa 
croimnce fulgurante, qul mène en 1920 
8 l'incorporation de la m;inicipallté de 
Kénogaml, consacrent 1'éta;ement vers 
le nord de I'ag~lornéroiion qur déloisse 
de plus en plus son secteur sud. 

Témoin de I'oWrait de la nouvellle usine 
de Price, la poroisse Saint-Laurent, Incor- 
porée en 1937, illustre l'étalement exces- 
sif de l'agglomération vers un pole éco- 
nomique en periphérie,devenu en outre 
unlque, en 1962, avec la femôiure de 
I'uslne de pote à popier et popeterie de 
Jonqulere Lorsque, au tendemaln de Io 
Seconde Guerre, l'essor démographique 

réclamera de nouveouxaménagements 
urbains. on favorisera la péripherle ou 
détrlment du centre. Sur la rive ouest, les 
paroisses Solnt-Georges (194 11 et Saint- 
Raphaël (1956) deservent la population 
d'une nouvelle banlieue 

A l'est, ce sont les poroises iimifrophes de 
Soint-Albefi-le-Grand (1 F55) et Sainte- 
Morie-Médiatrice (1946) qui amcheront 
une nouvelle modern4te de la ville. en 
témoignent .dans lesonnées 1950et 1960. 
1' HBtel-Dleu Noire-Darne-de-1' Assomption 
et lu résidence des scaurs hospitalières, 
t'église Notre-Dame-de-Fatima et le Col- 
Iége de Jonqulère. 
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Rw Soint-Domlnlqu~. tylise ~intDoninique 
Pcimpti~ie iemay. orcn!!ecre. IF12. 

Des traces anciennes, un centre-ville 
qui renaîi 

Le programme de revitalisction entrepris 
en 1985 o réonimé le centre-ville de 
Jonquière. Avec les oménagementç ur- 
bains. les nouveaux editices -gare, ci- 
néma - et les ban er restaurants qui ont 
occompogné sa renaissance. Io rueSaint- 
Dominique voit se renouveler sa vie com- 
mercioie. Prrncipale voie de circulation 
depuis i'étabiissement de Jonquiere, ou 
xix4 siëcie, la rue Saint-Dominique, a io 
lumière de sa revitalisution, dévoile aussi 
les perioaes de son histoire: depuis la rue 
Fontaine jusqu'a la rue Soint-Almë, le pro- 
meneur tetrouve, côte o côte, les traces 
de l'agglomération ancienne et les té- 
moins de la ville moderne 

Autour de l'église ... 

en pierre en 1876, quelques commerces 
sesubstituent aux moisonsde ferme, pour 
être remplacés à leur tour par des édifi- 
ces publics et des résidences plus irnpor- 
tantes, lorsque l'@lise est reconstruite, au 
debut du XXe siècle. 

Rue Saint-Dominique, I'implantatron des 
édifices témoigne de cene superposition 
desepoques les maisonsdeferme étcient 
construites en retrait (on en voit un exem- 
ple au 2510. rue Safnt-Dominique (111 
tandis que les bâtiments publics se dres- 
sent en bordure de i'uxe de circuio.tion 
De l'histoire agricole de ce sec.teur subsis- 
tent olnsi quelques bâtiments. au fond des 
terrains, souvent masques derriere des 
agrandissements successifs C'est cefte 
disposiiion évoluîive qu'on observe au 
2498 (2) et au 2528, rue Suint-Dominique 
(3). 

Le secteur o u t o u r  de l'église Saint- L'actuelle église Saint-Dominique (4) es: 
Dominique, entre les rues Fonfolne et du construite entre 1912 et 1914, en rempla- 
Vieux Pont, devient au xixe siècle le pre- cement d'un édifice jugé trop exigu La 
mier centre d'activité de Jonquiere. nou~elleégllse,monumentale.dominel~ 
Autour d'une première église construite ville depuis une butte, en haut de la rue 



Saint-Dominique: elle mesure 60 mètres 
de long. 27 mètres de large et 12 mèlres 
de haut. Son architecte, René-Pamphile 
Cernay (1870-1915) étoit originaire de 
Québec et s'était fait connoilre dons la 
région du Soguenoy-Lac-Saint-Jean en 
concevant, O Chicoutimi. la cothédrale- 
incendiée depuis - et plusieurs édifices 
da la Puiperie 

de  tourelles, qui parait reproduire à cet 
endroit une seconde façade principale. 
tournée vers les quartiersqu'on prevoyait 
uménager dons ce secteur. 

L'intérieur de l'église odopte un esh/le 
romano-bfzantin~~, dans les termes de 
l'époque Apparu dans les années 1880. 
ce svle prétend a une archikcture plus 
chrétienne en revenant aux origines de 
l'Église. le style romano-bpontin reprend 
de Byzance ces espaces amples. domi- 
nés par des voùtes bombées dont on at- 
tribue l'origine au% basiliques romaines - 
premier lieu d e  rassemblement des 

chrétiens. À l'église Sa!nt-Dominique, 
cette ampleur rrbyzuntines est soulignée 
par la largeur exceptionnelle du transept. 
la, des galeries accueillaient les élèves 
des écoles et couvents de  la naroisse 

Avec ses deux tours, ses trois portoils en 
avancée et son fenetroge rappelant une 
rose, la façode de l'église Soint- 
Dominique évoque l'architecture des 
grondes églises du Moyen-Âge français 
L'architecte, Ici. souiigne les ouvertures a 
I'oide d'une pierre colcoire assez claire 
qui coniraste sur le gronit sombre prove- 
nant de Rivière-O-Pierre. 

Les hauts clochers élances de I'église 
Saint-Dominique sont typiques des réoli- 
salions de l'agence de François-Xavier 
Berlinguet, architecte auquel R.-P Lemoy 
étoit associé (Berlinguet & Lemay), entre 
1896 et 1903. À l'arrière, i'église se pare 
d'un remorquoble chevet plat. encadré 

Les sculptures en façade représentent 
Saint-Dominique (dons la niche au som- 
met de la faqode) et les quatre évangé- 
listes (au-desus des portaiis) réalisees en 
1913. elles sont l'œuvre du célébre 
statuaire Louis Jobin ( 1  845- 1928). 



À droite de l'église. le presbytère Soint- 
Dominique (5) est une vaste maison qul 
évoque, comme nombre d'édifices de 
ce type des années I W O .  une villa cos- 
sue, mals dépouillée de ses ornements 
Monumental et voste - le curé doit y 
accueillir chaque onnee l'évêque et sa 
suiie - l'édifice demeure néanmoins tres 
sobre. il s'impose siirtout par sa galerie 
qur souligne la façade principale: I'en- 
trée du bureau du curé se situe du c6té 
de l'église. 

Au 401 4. rue de la Fabrique, à gauche de 
I'église. la Maison comrnunautaire (6) est 
construite en 19 1 1 pour desservir les diffé- 
rentes activités paroissiales. elle a été uti- 
lisée comme chapelle en aiiendont la 
bénédiction de la nouvelle église Solnt- 
Dominique. en 1914. 

Curieusement, Io Moimncommunoutotre 
m r m e  à la fois son identifé paroissiale et 
son caractère civil. d'une port, il reprend 
le pignon en fcçode et les fenêtres cin- 
trées du presbyiere: d'autre pari, situé de 
I'autrec6tédelarueparrapportuI'église, 

il appartient déjà au territoire de la ville 
qui se développe vers le nord. Fait interes- 
sant. la maison a conservé ou fil de son 
histoire sa vocation communautaire: elle 
a accueilli la première blbiiotheque mu- 
nicipole et les débuts du collège classi- 
que de Jonquière. la radio communcu- 
taire. nombre de sociétés jonquiéroises 
et quelques cafés théâtres. dont le Café 
chez l'bedeau et le Cote Cour, 

Le Patro de Jonquière (71 (qu'on appelait 
autrefois Patronage Soint-Vincent-de- 
Paul) a été construit en 1946. En 19%. on 
a agrandi l'édifice de part et d'autre du 
bloc central qui abrite Io palestre. et une 
prscine extérieure o été ajoutée à l'en- 
semble. 

L'édifice du Patro, de brique jaune. est 
!rés sobre. Seules les parlies importantes 
desfoçadesreçoiven7desornements Le 
portoil est o remarquer: avec une mor- 
quise arrondie et des piliers appcrentés à 
des colonnes doriques stylisées. il se rallie 
à un esprit Art déco. Cetie composition 
prefigure lesentréesdessalles de specto- 
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cle et des édifices à bureaux qu'on cons- 
truira dans les années 1950. 

Dans les années 1910, les notables de 
Jonquière s'installent devant Io presti- 
gieuse nouvelle église, rue Saini- 
Dominique Ce second cimetière de 
Jonqulére, établi devant le patro (coin 
desrues Fontaine et SaintDominique:. est 
déménagé en 191 5 pour faire place aux 
maisons cossues qu'on construit dans ce 
secteur. Commerçant renommé.et maire 
de Jonquiere de 1 FW à 1908 et de 19 10 
à 1917, J.H. Brasçard hobi7ait le 2537- 
2539. rue Saint-Dominique (8) (édifice 
aujoutd'hui transtormé). La maiscn du 
2522,Saint-Dominique (9). reconnaissable 
a ses deux tours, opportenait quant à elle 
0 Slanisias Brassard, homme ci'offaires 
rencmmé Voisine, Io maison du 2528. rue 
Saint-Dominique (3) a abrité le premier 
hôpltai de Jonquière. la clinique Saint- 

Conformément aux pratiques de i'epo- 
que. il visitoit sesrnalodes~dornicile. C'est 
Is docteur Henri \/aiIlancourt qui décido 
d ' y  oubrir une clinique pour recevoir ses 
patients. En 194 1. il fait agrondir la moison 
vers I'arriere. pour loger sa famille, tondis 
que les chambres des palients et les sol- 
les d examens occupoient I'édificeinitial, 
O \'avant du lot. 

En 1946, le docteur Vaillancourt trons- 
forme l'image de so clinique. en y acco- 
lant une façade de bâtiment public Les 
architectes avancent le pas de porte du 
bâtiment de quelque 4 mètres, afin de 
rejoindre le trottoir. Ce nouveau povillon 
d'entrée. qu'on voit encore ayourd'hui, 
s'inspire de I'Artdéco: sesmots. ie fer forgé 
de sa balustrade, Io brique de verre sur 
sec foçudes latétoles ie distinguent des 
maisons voisines, de facture plus trodi- 
tionnelle. 

Joseph 
L'édifice du 2498. rue Saint-Dominique 

Son propriétaire iniid, le docteur Zotique (2) - on le reconnoit a sa façade piusdé- 
Pouiiot, était l'un des prernlers méde- pouillée - evoque la mémoire d'un ma- 
tins de i'étobiissement )onquierois. gosin genéral. avant que lessuccursales 





2532. rue Saint-Dominique (121. 11 s'agit. 
principolemant, de la gronde lucarne en 
chien osçis, au centre du toit, et de la 
galerie don! le toit porte sur une orcade. 
On rehrouve oussi ces éIéments sur la 
maison cossue du 4008. rue Fontoine (1 3). 

l a  rue Fontaine conduisait. au début du 
siecle, O Io briqueterie établie au bord de 
la riviere son ancien nom. (.rue de Io 
briquodeap (de I'onglais brickyard) en 
évoquait la memoire. 

Au pied de  la rue Fontaine, aujourd'hui. 
laploce Nikitocitogan[l4)(duMontognois 
rtptoce où les gens se rencontrent}?). fut 
aménagée a I'occosion du chompion- 
nat mondialde canot-kayok;la structure, 
en forme de fente, abrite un thébtre en 
plein-air Lesmaisonsouvrièresdu3989(15J 
et du 3993. rue  Fontaine (16) se distin- 
guent par un portique podé sur des piliers 
de brique, qur  enrichit leur façade nue. 

Rue Sainte-Jeanne-d'Arc, les maisons du 
3982 117). du 3992 O81 et du 4009 119) 
témoignent de io popularité de la galerie 

O arcade doni la diffuslon finit por créer 
l'uniformité typique du quoriier, les trois 
résidences reprennentaussi cettelucorne 
centrale. qui n'est possonsévoquerl'idee 
d un fronton en façade, comme celui du 
presbytère. 

La maison du 3973. rue Chesnier (201 re- 
couverte de bardeaux de cedre peints 
jaune. mérite d'êrre remorqube. sans 
doute l'une des plus anciennes de ce  
quorlier ouvrier. elle a conservé. a I'ar- 
rière. le bâtiment de son écurie. Avec sa 
lucarne, sa galerie à arcade. so baius- 
trode O panneaux pleins, tes pilastres qui 
portent le toit de Io galerie contre le mur 
de Io maison. elle dresse l'inventaire des 
motifs architecturaux typiques du quor- 
tier. 

Nonloin, oucoln des ruessaint-Dominique 
et du Vieux-Pont, l'aménagement du 
porc des Pionniers (21) vaut d'être souli- 
gnB: la monument en l'honneur de Mar- 
guerita Belley. en granit de la région, met 
en valeur les personnages moulés en olu- 
minium. 



--...._ - . .- 
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3095 rue Oueiier 

3W5, rue Oueilet ecoiiiçon imitani l'ordre b n ~ u e  

C'est sur la ruesarnt-Puscol qu'on retrouve 
le plusgrandncrnbre de botimentsayant 
conservé une apparence d'origine. On y 
observe une succession de galeries aux 
boiseries remarquables, qui montrent 
I'évoiuiion des motlfs architecturaux. 
L'arcade en ansede-panier retombant 
sur le chapiteau des piliers, ou 3976 (22). 
s'est mutée en paires d'écoinçons, ou 
3983 (23). Le même motif apparaît, très 
ornementoi, ou 3955 (241. 

Rue Ouellet, on retrouve quelques hobi- 
totions ouvrières. avec pignon en foçade 
et galerle a l'avant. II fout remarquer Io 
molson du 3995 (251, cet immeuble 6 lo- 
gements se distlngile par un escalier, 
montant à l'étage, inscrit donslo golerie. 
L'ornementotiondesécoinçon~~aussi ,est 
poriicullere: le motli de sa base évoque 
ur! ordre ionique stylisé. 

Le nouveau centre d'activité: le secteur 
de l'hôtel de ville 

Entre l'église et l'hôtel de ville, au 2489, 
tueSaint-Dominique (261, l'édifice occupe 

notamment par Emploi et Immigration 
Canada. remplace en 1955 le bureau de 
poste édlfié en 19 14 a cet endroit. En plus 
du bureou de poste, le nouvel édifice 
héberge alors les services plus nombreux 
que legouvernernent canadien implante 
dans les vides importantes pour souligner 
son rôle accru dans la société, ou lende- 
main de Io Seconde Guerre mondiale. 
Avec sa façade et ses demi-colonnes de 
granit noir,sa marquise orrondie.seçfen6- 
tres en bandeaux couronnees de pare- 
soleii,ie bâtiment est l'une des manifesto- 
tions les plus achevées de I'orchifecture 
Art déco a Jonouière. 

Plus au nord. le centre-ville développé 
autour defa gare danslesonnées 1920 se 
dlstingue par une architecture typique 
des boorntowns du début du siècle. Les 
édifices commerciaux de ce seci-eur ont 
été construits en brique: ils abnient un ou 
deux étages de logements, au-dessus du 
rez-de-chaussée comrnerciol Pour la 
plupart ccnçus par l'architecte Alfred 
Lamontagne, ces bâtiments se distin- 
guent par Io présence a l'étage d'une 
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21'39 rue Si3~rit- j1p8~.~-~lqu,? t r n ~ 1 0 1  R immigrotinn 
Cariodo Gor!an Anvol o,cn,Iecte. 105.5 

235.1 rue Sgr"f.Domrn:~ue Hotel.3e villede Jonquière 
Svlvio Brcsord orchiterle 1076 

Jordi Ronot (1932 1979). formé fi 
l'École desBeaux-Artsdc Barcelone 
(sa ville riataie). s'est instaliA au 
Quebec en \954. Pein!re. sculpteur. 
il étudie la céramiqueà I'lnstitijt des 
arts oppliqu&s de Montréal (19%). 
et réalise en 1962 so première 
gronde murale extérieure sur le 
Pavllon Poiiliot de l'université Lavol. 
à Quebec. C'est à cette Bpoque 
de sa corriére que s'inscrivent ses 
princlpoies réalisations a Jonquiere. 
Out~o la devantiire de l'édifice rue 
Saint-Dominique. des céramiques 
de Jordi Bonet ornent l'église Saint- 
Raphaël (chemin de croix, %saint 
Gcarges et le dragonii, [:saint 
Rophae!.. 1960) et le hall du Cégep 
de Jonqulere triLes fondateurs du 
col!@ge)l, 1960); celles qui paraient 
)a façade de I'anclen hôtel de ville 
d'Arvida cl 960), devenu Mairie de 

Jonquière. ont ét& dkrnénogées 
dansiehalldu FoycrdesLoisirs(l910, 
rue du Centra). 

iphnël en ! 
;t surtout 
; m~irales. 
.. . .. 

sont repr& 
connu pr 
novatrice . - . .  . .. 

L'ceuvre de Ronet. oriente par un 
lyrisme engogé et une recherche 
mystique - .  les murales de i'éalise 
Saint-Rc 
ves - e: 
gronde! 
l'intégration ae iona rarcniti 
Ses réoiisations se distingci~ 
I'expressionisme des coulec. 
ramiques) et des textures 1 

nium. ciment). Professeur a 
d'architecture de I'unive:! 
Montréal (1966-1968). Jordi @ 
si~né des murales au Québ 
Ontcirio. moisauçsipartout OL 
Unis (à Boston. a Dallas. 
Francisco et a Chicago. r 
ment). 

- 
ientatj- 
IUI ses 
,s dans 

?rit par 
ifs (cé- 
:!ami- 
Idr,.*l* 

IX tlOTS- 

à San 
iotam- 

loggio.galerie Inçcntedanslafoçode:l'ar- l'ornementation du bôtiment, ouhement 
chitecte y concentre le plus souvent très sobre Aujourd'huide moins en moins 



nombreux, les édifices de ce type étaient 
autrefois très répandus dans ce secteur 
de io ville. 

L'édifice du24 13,rueSair;+-Dominique (28) 
es+ aussi l'un de ces bütimcntsde brique, 
conçu vers 1425 Quolqij'une volonté de 
modernisation l'oit enveloppé de thle, 
I'opéro.tion est réversible et il est possible 
de redécouvrir cette architecture de 
brique du début du siècle ii laquelle on 
s'intéresse de plus e n  plus aujourd'hui 

Non loin, I'édlfice cornmerclal du 2388, 
rue Saint-Domlnique (29) arbore en fc- 
çade une murale de I'arlrste Jordi Bonet, 
conçue en 1963 pour un restaurant - on 
y voit des bouteilles de vin. dei, ~oissons, 
des fruits. II est poriicuilèrement :ure de 
voir ainsi. dons la rue, une ciluvre d'art 
commandée par un pari~cuiier. 

L'ancien hôtel de vllle de Jonquiere (301 
est construit en 1928 Édifié pour repon- 
dre aux besolns crolssonts ds I'organisa- 
tion municipale, O une époque oü Io 
plupart des vllles du Québec se dotent 

Ne a Jonqüière. l'architecte Sylvio 
Brassard (1 898- i 975) accrnplété ses 
et:idesd'architectüreaMontréalen 
1923: ii tiavailleo.ioriquiére pendorit 
cinq ans. pliis s rnstaI1e u Qiiebec, 
er! 1930. 

Sensible fi i'urchitecture trud:tion- 
rielie. il poicourt la province ovec 
TiAarius barbeau et GBrard Morissst. 
étudiant le patrimoine b&tr du 
Quhbeç. Sylvio arassard o conçu, 
dons le Bas-Soiri!-Laurent et ou 
Saguenay- Loc-Sairit-Jeun plusieiirs 
églises rospclant I'irnage des an- 
ciennes égibes québécoises. 

Au Saguenay-Lac-Sairit-Jean, ses 
é~iiçesdeSaint-Georges(Jonqiliere, 
19581. L'Asuensioii ( 1  947). Suint- 
Bruno (i954), Saint-Thomas-Diciyme 
(1953). de même que les premiers 
bdtiments dl; Jardin zoologique de 
Guébec (1937) iilusrrent I'attuche- 
ment de I'a!cfiifecte aux formes 
traditicnne!les 
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d'unédificedecetype.le bôtimont abti- 
tait unesalle de concert. des espacesad- 
ministratifs, la salle du Conseil et un poste 
de pompiers. 

L'hôtel de ville tient son caractère des 
contrastes entre les matériaux. de 
l'agencement de la brique, et d e  la 
transparence. en façade, de son organi- 
sation intérieure Les fenëtres en échelon, 
par exemple. trahissent I'escaliec au'elles 
éclairent: la façade principole. monu- 
mentale. montre la fonction publique du 
bôtiment. quand le Mhme des ouvertu- 
res de la façade latérale (sur le boule- 
vard Harvey), correspond à la salle de 
concert à cet endroit. Le poste de pom- 
piers, ou rer-de-chouçsée de ceîte fo- 
çade latérale, est tout aussi Ilsible: I'archi- 
tecteareportéla tourasécher lesboyaux 
O I'arrièce de l'édifice, pour ne pas con- 
currencer Io tour principale, symbole du 
pouvoir civique dans \a ville En affichant 
ainsl la logique de sa fonciion et tirant 
oorti de ses matériaux en guise d'orne- 
ments, l'hôtel de ville constitue un bon 
exemple d'un courant rationaliste 

22dO rue Monli7e:it Corrimiwon xoloirede 10 
Jonouièrc (oncenne ~asidelca des freres du 
Socre-Cœur kiffed Como.nragne crcnitocfe 
1920 

développé Q Amsterdam (Pays-Bos) au 
début de notresiècie. et parficulierement 
populairedansun Québec réfractaire oux 
modèles de I'orchitecture dite iicubiçte>b 
que propose le mouvement moderne 
naissant. Depuis io fusion Arvida- 
Jonquière-Kenogomi-Jonquiere-Pa- 
roisse. i'hotei de ville de Jonquiére abrite 
quelques services décentralisés de I'or- 
ganisation municipale. 

À de l'hôtel de ville. la Caisse po- 
pulaire Desjardins de Jonquière (31) oc- 
cupe l'emplacement de l'un des premiers 
gronds mogosins jonquiérois: la succursale 
de la chaîne GaQnon & Frère (devenue 
Gagnon Frères), etablie a cet endroit en 
19 14. et incendiee dans les annaes 1930. 

L'édifice de la Caisse populaire, qui se 
démarquait jusqu'à rècemment de son 
environnement parsa houteur réduiie,ses 
largessurfaces vitréeset sa couleur rouge. 
vient d'être reconstruit et agrondi. L'ar- 
chitecte Brassard. qui a livré les plans de 
la reconstruction. propose un volume 
nouveau réinterprétunt en vocabbulaire 



- 

2342. rus $oint-Domlnlqu~. UUQUSI~ Légo16 aWubles. lcmantoone & Grovel, Orchitecles, i906. 

d'aiourd.hui l'architecture moderne des 
années 1960. 

Entre I'hotel deville et la Caisse populaire, 
le parc et Io rue Jean-Allord (32) rappei- 
lent la mbmolre, sur le srte de sa malson, 
du premier malre de Jonquiere. DU pro- 
montoire, on a une belle vue sur la rivlére 
ouxSablesetsuruneportie du centre-ville 
de Jonqulere. 

L'école Salnt-Michel (33). au 3936, rue 
Saint-Pierre, est édifiée en 1948 sur les fon- 
dations de l'académie Saint-Michel, qui 
datalt de 1918 et dont elle reprend les 
granaes lignes. A droite de l'école, la ré- 
sidence des Frères du Sacre-Cœur (34) a 
été construite avec la br;que produite à 
fo briqueterie de la rue Fontaine 

La résidence orbote un chaînage de 
pierre. pour marquer les ongles, et une 
cornlche classique. une galerie, carac- 
téristique de ce type d'édifies - 1 0  pro- 
menade des religieux - est portée sur 
d'éiéqanles consoles de métal. Sut la 
façade orrière, on aperçoit l'oriel, pro- 

jection polygonale qui logeait le chœur 
de la chapelle des Frères. Rue Montpetit, 
l'entrée principale a été réaménagée en 
un accès direct au niveau du sol, ce qui 
a supprimé l'escalier monumental. L'@di- 
fice et I'écolevoisine abritent uu)ourd'hui 
certains services de Io Commission sco- 
laire de la Jonquiere En face de la rési- 
dence, le 2245, rue Montpetit 135) s'op- 
parenteaux maisons du Vieux-Jonquière 
ses galeries sur deux étoges lui confèrent 
un charme tout plttoresque 

Rue Solnt-Dominique, sur le Rocher des 
Solnts-Anges,s'éleve I'anclen pensionnat 
Soint-Dominique (36) (aujourd'hui Habi- 
tat Rodrigue -Plamondon). Le penslonnat 
etait dirige par les Sœurs du Bon-Pasteur, 
arrivées à Jonquière en 1916. L'édifice 
actuel œuvre des architectes 
Lomontogne & Grave1 et Léonce 
Desgagné, O été inaugure en 1939. L'arc 
brisé desfenêtres, évoquon t une Ioncelie 
gothique, signale I'opporienonce de 
l'édifice a I'architecturede Io chrétiente. 
seion les préceptes du molne-architecte 
Dom Poul Beilot (1876-1944) à qui l'on 
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3V5@, Sovlevord iiarvev Edrr/ce Morguerite-Beil~ Dolloire & Brossard, wrchilecfes. 1972 

attribue l'avènement de la modernité de 
l'architecture religieuse au Québec. 

La prospérité de l'après-guerre opporie 
à Jonquière de nouveaux édlfices mo- 
dernes,quis'irnpiantent dansiocontinui~é 
du centre-ville des onnées 1920. Au 2342, 
rue Saint-Dominique, le magasin Lagaré 
meubles (371 est un très be! exemple de 
l'architecture commerciale moderne qui 
se développe a l'époque. 

L'édifice fut conçu en 1946 pour abriter 
une succursale de la grande chaîne de 
mo~asinsd'ameubiement de P. y. Légaré. 
II ne s'agit plus, Ici, d'un commerce ((de 
rez-de-chousséeu, mais d'un édifice en- 
tièrement consacré à sa vocalion com- 
merciale, avec de grandes salles de 
montre ou rez-de-chouçs~e et au premier 
étage. Son architecture Art déco, parti- 
culièrement soignée, se reconndit à su 
corniche en aluminium, ses ocul i  
poiygonaux, ses fenêtres de blocs de 
verre, ses parois de verre arrondies aurez- 
de-chaussée. et la plinthe de granit noir 
qui borde sa devanture. 

Les édifices du 23:O (38). 2330 (391, 2365 
(40) et 2379 (4 1 ) .  rue Saint-Dominique ont 
eux auçsi une façade e n  coin arrondi, qui 
offre un plus grand espace de vitrine b 
ces commerces de l'après-guerre: iilumi- 
nées, ie soir, ces vitrines deviennent en 
quelquesorte degi~antesquesenseignes 
lumineuses retenant I'otiention des auto- 
mobilistes qui paradent sur la rue princi- 
pale. La concentration d'édifices de ce 
lype est assez caractéristique du secteur 
commercial de Jonquière: ces magasins 
jonquiérois se distinguent de ceux des 
centres-villes des mérropoles par leur 
gaborit rédult - deux 6tages seulement - 
et leur orchltecture de brique qul rem- 
place ici le béton ou la pierre 

Les années 1960 et 1970 ont introduit une 
rupture dans le flsu urbain de ce secteur 
de Jonquiere en imposant 6 la trame de 
nouveaux trocés, des stationnements 
doublant Io rue Solnt-Domlnique à I'ar- 
riere des commerces. et quelques édiîi- 
ces qui sedémarquentclolrement de leur 
environnement, porleurgobarit - c'est le 
cas du centre commercial, boulevard 
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Harvey -ou bur traitement architectural, 
comrne ce!ui de l'école Maria- 
Chopdelaine (42) (Berkand Dallaire, 1962) 
qu'unvolume masriet desmat~riaux peu 
courants dans ce secteur (pierre des 
champs et brique blanche, revêtue de- 
puis 1983 de tôle) distinguent du paysage 
environnant. 

Au 3950, boulevard Harvey,l'édihceMar- 
guerrte-Belley (43). construit en 1972. est 
un exemple d'une architecture qui s'im- 
pose por Io monumentalité deses formes 
et la recherche d'effets plastiques: les 
consoles de béton qui l'entourent elro- 
quent de grands contreforts couronnes 
de gargouilles. A l'intérieur, tes espaces 
adminisfrotifçsegroupentaufour d'un hall 
d'entrée dégagé sur deux étages et 
éclalré par un faux puits de lumière 

Plus récemment, la revitalisation du cen- 
tre-ville de Jonqulere a permis, en quel- 
que sor;e, de rétabllr lacontlnuitédu tissu 
urboin. L'implantation de la gore 
multirnodale (441, par exemple. a créé 
une pbce publique. un temps d'arrêt sur 

Io rue cornmerciole. L'édifice de la gore 
est l'une des rares incursions a Jonquière 
(avec le cinéma voisin) de l'architecture 
post-moderne. Ce type d'orchitecrure, 
qui tente de recréer un lorigage significa- 
tif -en s'opposant u I'orchitscture mo- 
derne, dépouillee d'ornements -dicte ici 
la tourd'horloge,symboliquedesédifices 
publics. Les couleurs et les motifs carrés 
du revétement sont aussi caractéristiques 
de la post-modernité Àl'intérieur, la salie 
d'oitenteet le casse-croate sont @clairés 
a flots par le puitsde lumière et les foçades 
largement vitrées. 

Lo banlieue de Jonquiere: le secteur 
ouest 

Dans les années 1960 et 1970. le centre- 
ville de Jonquière s'est peu a peu d6saf- 
fecté à la foveur de la banlieue qui 
s'ouvrait dans le secteur à l'ouest de Io 
rlviète. L a  de nouveoux équipements 
culturels et institutionnels recreoient une 
ville nouvelle. correspondant davontage 
à cetie vie près de la noture qu'on imo- 
ginait alors Idéale 



Né b Dolbeau en 193 1. Bertrand 
Oallalre o complété ses études 
d'architecture e n  1957 à I'Ecole 
d'architecture de I'universlté de 
Montréal. II s'établit Cr Jonqulere en 
1958,ets associe d'abcrd O Maurice 
Gravel (Dalluire et Gravel. 1958- 
1960) puis, erirre iPb8 et 1988, i 
l'architecte A e 
et Brassard). 

ridrè Brassi 

À Jonquiére. ii conçci! enrre aurres 
les résidences du 2245. r ~ e  de L.iri. du 
1980. rue Chaillon et dci 4077. rue 
Morin: les édifices üe Rertrond 
Dallaire se dist~ngucril pcr un 
expressionnisme formel qu, prend 
appui tantot sur les couleurs vives, 
tontot sur les textures et les jeex de 
voliirnes. L'hbtel de ville d'Arvrulo 
(1962). le Centre cult~rel (1967), 
l'école Maria-Chupdeloine (1958). 
I'édlfice Moruuerite-Belley (1 972) et 
l'us Jc~qc ièrc  
(191  es decette 
Prc 

,[ne de f i f i  
63) sontco 
iduction. 

A I'exfrémité ouest du secfeur résidentiel. 
le parc-écoleTreffIe-Gouthiec(d5)- TreffIé 
Gouthier fut maire de Jonquiere de 1022 
O 1930 - correspond en  tous points O 
l'idéal de la bonlieue dont on espère 
QU elle offrira un environnement meilleur 
aux enfants de l'après-guerre Conçue 
en 196 1 ,1 école- son titre de {{parc-écoleii 
le dit bien -se lie intimement 9 la noture 
qui l'environne, sur laquelle elle s'ouvre 
par les vastes surfaces vitrées qui entou- 
rent presquecompletement le bâtiment. 
L'edifice, aussi, épouse les contours de 
son site. se réduisant a un seul étage à 
i'arrière. où le terrain monte de neuf pieds 
(3 mètres). La forme géométrique simple 
du bhiiment revétu de blanc est typique 
des réalisations de son architecte Evans 
St-Gelais; porrni les originolites du parc- 
école Trefilé-Gauthier, o n  remorque 
l'intégration du gyrnnasesulle de jeu au 
centre du bâtiment,plutbt qu'enannexe. 

Le Centre culturel de Jonquière (46). sur le 
mont Jacob, témoigne taut outont de 
l'engouement pour la banlieue. Réalisé 
dans le cadre du centenaire de la 
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Confédération. le Centre culturel - à 
I'origlne Centre culturel confédératif de 
Jonquière -. es$ adminlstré depuis 1969 
par l'Institut des Arts du Saguenay. fondé 
à Jonquière en 1459. L'objectif duCentre 
culturel. Inspiré des aménagements du 
mont Orfora, est d'établir dons un cadre 
champêire un nouvel équipement cul- 
turel en intégrant en un seul lieu dlfféren- 
tes formes d'art. dans cette logique, le 
centre-ville. abandonne comme lfeu de 
culture. devient exclusivement comrner- 
cial. Le Centre ccllturel de Jonquière est 
unédifice polygonal quis'ajuste ou cadre 
naturel avec son étage <ipanoramique),. 
en porte-à-faux et entièrement vitré, et le 
traitement rustique des grondes poutres 
qui debordent à I'exf6rieur. Ces poutres 
rayonnent depuis un noyau central, en 
béton, dont le dégagement sert O Io 
scène: Io technologle utilisée- une chor- 
pente de bois lamellé - offre des porbees 
importantes, ce qui dégage de vastes 
surfoces a I'inténeur Le Centre culturel 
s'est doublh. e n  1970. du Centre national 
d'expoltion. C'est ce Mtiment qui vient 
d'être ogrondl pour répondre aux 

standardsles pluselevésde la muséologie, 
ce qui permet desor mois à Jonquiere de 
recevoir des exposillons d'enver~ure no- 
tionole et internationale 

Devant le centre culturel. ou 41 14, rue du 
Vieux-Pont 1471, la résidence de I'archi- 
tecfe Evans St-Gelais mérite d'ëtre re- 
marquée, Le bâtiment. un parai- 
lelépipede slmple et blanc qui enclot 
l'espace intérieur. s'ouvre sur la rue en 
contrebas par une paroi entièrement vi- 

trée. Semblable à une boife posée sur le 
massifrocheux,lo formegéornétrique:rès 
pure manifestela disoclation arl/ nature 
du vocabulaire des architectes des an- 
nées soixante. Aussi de St-Gelols et 
Tremblay, le 41 18, du Vieux-Pont (da), 
combinant le bois, des formes géométn- 
ques et des panneaux colorés, illustre une 
voriunte decette distinction entre l'objet 
construit et scn environnement naturel. 

Sur Io rue Solnt-Jeon-Baptiste. l'église 
Saint-Rophoel(49). gagnante d'une mé- 
daille Massey (prix le plus prestigieux en 
architecture au Canada) en 1961, fut 
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conçue en 1960 ef inaugurée le 14 avril vers I'intéiieurdepuis le faitelusqu'au sol. 
de ceHe onnée. L'éiégante église se dis- qui recouvre comme Io toile d 'une  tente 
tingueprincipalement parsontoit.incutvé I'espoce intérieur unique de Io nef et du 

Né eri 1928 u Suint-Félicrer,. Evm,j. 
St-Gelais o complétci ses études 
d'architecture 6 l'école des Eeaux- 
Arls en 1955. pour cnsiiite truvailier 
pendant 18 mois ail bureau des 
architectes Lurnontogne et Grovel, 
à Chicoutimi. 

socié de 
rnbluy de 
?lois et Trer 

As I'archi!ecte Ferriond 
Tre puis 1958 (agence St- 
GE nblay:, Evons St-Gelais 
a aussi travaillé avec C h o r l ~ ~  
Trernblay (St-Gelais, Tremblay I 

Tremblay. 796 i - 1972). Ar.dré Labk 
(St-Gelaislrernbby Tremblay Labb 
1967-1 972). et JucauesY~lori3er(51- 
Gelais 'rembloy Bélanger, 1977-). 
Entrs 1961 et 1967. il u enseigné a 
I'Ecoled'architecture de I'univenité 
Lovai. à Québec. Au Saguenoy- 
Lac-Saint-Jean. Evans St-Celais u 
conçu ~~iusieurs édifices de Sairit- 

Féticien et de Jonquiere: en 1906. 
son bureau, jusque la rue Soirit- 
Dominique à Jonouière, est 
démenago G Gi~ébec, où il est 
toujours. Porrni les réallscitions 
jonqiiiéroises de I'agencc St-Gelais 
Ttembluy. !'église Saint-Rophaei 
(!960).  Io résidence du 41 14, du 
Vieiix-Ponr ( 1  960:. le porc-école 
Treffié-Gauth!e! ( 1  061). sont 
caractéristiques de In production 
d'Evans ST-Gelais. II s'agit de 
rnonurnenis d'urie orchiiecture 
blanche et sobre, aux lignes purcs 
et aux forrriesgéométriquessirriples. 
II faut sussi remarquer, ù Jonquiere. 
le 2368, rue Sainte-Agathe. Ce3e 
résidence s e  distingue par la 
Iégereté de sa composition.. or] 
remarque c i  ce titre !e plan mince 
du :oit,qliiparait portersurlafciçode 



chœur. De l'extérieur, lu simplicité e l  la 
sobrieré des formes, où seule une Iégere 
marquise en porte-a-faux vient souligner 
l'entrée, rend hommage O la vocation 
religieuse de l'édifice: le dépouillement 
de l'inteneur accentue la présence de 
l'autel, dons le chœur à peine surélevé. 
Les rotules qui rellent les versants du toit 
mises en evidence par le puits de '(~rniére 
qu'eilesdégogent . manifestent de façon 
éloquente la technique constructive de 
;'8~1ise: ni le mur du c h ~ u r ,  ni la façade 
entièrement vitrée n'interviennent 
comme support de l'édifice. L'intérieur 
s'orne, de chaque côte de lu nef. d 'un 
chemln de croix, œuvre de Jordi Bonet; 
de port et d'autre du vestibule, les murs 
des confessionnaux se parent de deux 
céramiques du même artiste, représen- 
tant saint Raphael et salnt Georges. 

Depuls peu. on a enclos, pour y installer 
un bureau, l'espoce du boptistere, en 
rompant quelque peu I'équilibreoolancé 
par l'escalier, à gouche; l'ensembfe de Io 
façade demeure néanmoins d'une Ie- 
gerete exceptionnelle Avec l'église 

"bint-Gérard-Magella de Lorouche,%int- 
RaphaPl ctst I'une des réolisotions notoi- 
res de l'agence St-Gelais et Trembloy. 
L'église est reconnue comme I'une des 
plus m rondes cauvres de l'architecture re- 
ligieuse moderne du Québec. 

Au nord de I'égliseSoint-Raphoël, boule- 
vord Harvey, l'église Saint-Georges(50) fut 
construite en 1958. C'est I'une des der- 
nleres eglisesdu diocèse c3 avoir consemé 
les formes traditionnellesde I'orchitecture 
retiçivuce: on remarque son plan en forme 
oe croix latine (une nef rectangulaire 
croisée d'un transept, devant le chœur 
que l'architecte loge ici dans un chevet 
plat). De même, Io façade, en mur-pi- 
gnon, orbore l'organisation ciosslque en 
trols portles. A l'intérieur, la percée des 
ouvertures dans la voûte lisse et. surlout, 
les arcs paraboliques s'ofiîrment davon- 
tage modernes 

A droite de I'egfiçe. le presbytère Saint- 
Georges pl] fut conçu en 1948. dix ans 
avant I'égllçe Le butirnent de brique, qui 
prend ses distances par rapport B 1' image 
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Roulebord Horvev Eglisa Soin!-Georges Sylvio 
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troditionnelle du presbflere, tient son ca- 
ractere de ses formes orrondies et de ses 
briques de verre - elles soulignent I'em- 
placement du bureau du curé. Ce type 
d'architecture, où le modelage des volu- 
meset I'éléganceciesrnatériauxtient lieu 
d'ornemeniolion. appartient O un cou- 
ront particulier du {{siyle internationalr 
développé en Belgique et aux Pays-Bas. 
noiamment par le célèbre architecte 
Henry Van de Velde. Comme le Québec. 
ces contrées preferent la brique au bé- 
ton, a cetie époque. 

Non loin de l'église Solnt-Georges, l'école 
Marguerite-Belley (52) (outrefois école 
Saint-Georges) fut construite en 1952. Sa 
foçade t6rnoigne clairement de I'orgo- 
nisotion intérieure: entre le povillon d'en- 
trée. à gauche, et Io résidence de la 
communauté enseignanie, implontee a 
droite, l'édifice des classes découpe en 
travées le nombre de salies, chaque 
classe correspondant. à I'exterieur. O un 
groupe de fenêtres. Cette foçori toute 
moderne d e  distinguer clairement. par 
des volumes différents, les dlffécentes 

fonctions de I'édihce s'accompagne ici 
des couleurs de la brique, p6le pour Io 
partie principale, foncee pour le pavillon 
d'mirée Le volume vertical a gauche 
de l'entrée, souligné de bandeaux de 
pierre odificielle, et le traitenient particu- 
lierdesfrumeauxconfèrent à l'édifice une 
identité autre que purement fonction- 
nelle. 

L'école Saint-Jean-Baptiste (53), ou 2 176, 
rue Edmond. fut conçue en 1949. L'édi- 
fice, très sobre. se distingue principale- 
ment por sa marquise orrondie, dont la 
forte avancée porte sur un pilier. ou cen- 
tre: les blocs de verre qui rehoussoient le 
puvilion d'entrée ont été remplaces por 
des fengtres. On reconnaît. comme à 
l'école Marguetite-Belley, Io résidence de 
la communauté enseignante qui com- 
pose un  volume plus petit 6 cote de 
l'école, les ouvertures du rez-de-ckaus- 
sée, différentes de celles des étages de 
~losse.correspondento Io sall?derécréa- 
tion install&e a cet endroit. A droite de 
l'école. le gymnase est I'muvre ds I'ar- 
chitecte Bertrand Dallaire. 



2230. rua de I'tidfopltal DeparTemeni de loxtcomanre. Cerirre h o ~ ~ a l r e r  Jonqul6fe (oncienne rdsidence des 
~çeurs hosr)dOli6res) ~t-~e~ors. fremDl~y & lrembloy olchlfectes ?M. É t d  d'orrgrne 

L'hopltal et les environs 

On doit ou docteur Henri Vaillancourt la 
fondation de l'Hôtel-Dieu Notre-Dame- 
de-l'Assomption M. aujourd'hui Cenhe 
hospitalier Jonquière. Après des démor- 
ches infructueuses auprès des Sœurs hos- 
pitalières de Chicoutimi. en 1948, le doc- 
teur Vaillancourt. devenu molre de 
Jonqulère en 1950. entreprend de rem- 
pllr so promesse électorale d'un hôpital 8 
Jonqulère. Interpelle por le docteur 
Voilloncouri, c'est Mgr Mélançon, évê- 
que de Chicouhrni, qui convainc les rell- 
gieusesdedessecvlrun hôpitaljonquiérois; 
l'Hôtel-Dieu Notre-Dome-de-I'Assomp- 
tion ouvre ses ciortes en 1955 

L'hopitol s'Inscrit dons l'histoire de I'arcni- 
tecture qu6bécoise comme l'un des 
premlers exemples du système pad and 
tower (iibosiloire et tourii), qul sépare en 
deuxvolumesdistinctsI'espacepublic de 
l'hôpital du secteur des chambres. Cette 
orgonlsation de I'orchiteciure hospitalière 
se retrouve plus tord O Québec. lors de la 
reconstructiondeI'Hôtel-Dleu,et àla Cité 

2 185 me Packsur. Résrdence du docteur V a l l l ~ r i ~ ~ ~ R  
Paul-Marie Côté. aichitecPe, Desgagne & 8ol/eau, 
orchirectes consullonfs. i455. 

22%. rue de I'Hdp~ral Clinique médfco-chlrurglcole 
du ScguenOy. bf l rond Dallarre, archrtecre. Igbl 



de Io Santé de Lovol, à Io fin des années 
1960 

Le traitement des façades de Io tour, en 
brique claire. n'est pos sans roppeler 
l'Hôtel-Dieu que Desgogné et Boileau 
venaient de terminer à Chicoutimi. Lo 
façcde sud, striée de grands bandeaux 
de verre, offre un éclairage adéquat et 
permet de régulariser la température des 
chambres. L'élégant édifice du Centre 
hospitalier Jonqulere. comme un monu- 
ment aux progrès de la médecine et au 
fonctionnalisme de l'esprit moderne. 
s'inscrit parmi les chefs-d'œuvre de l'or- 
chitecture des années 1950. Le hall du 
pavillon de la clinique externe s'orne 
d'une murale des sculpteurs Denis 
Angers, Richard Bossé et Gatien Moisan, 
réalisée en 1970. 

À drolte de I,hôpital. la resldence des 
Sœurs hospltaiières (B), au]ourd'hui oc- 
cupée pac le Département d e  
toxicomanie de l'hôpitul, a vu son enve- 
loppe complètement reconstruite II na 
reste de l'édifice originol que le volume 

du bâtiment et de la chapelle qui s'y in- 
sère. Celle-cisedérnarque clairement du 
bâtiment résidentiel por son volume 
triangulaire, qui rappelle l'église Soint- 
Raphael, cxuvre des memes architectes. 
À l'intérieur, I'abaissment du plafond o 
tronqué ce volume, qui a l'origine était 
éclair@ por les fenêtres hautes du versant 
est du toit 

L'étoblissementdel'hoDitol surun plateau 
désert. a i'exterieur de I'ogglamérotion 
ex!ston\e. a progressivement entraîné 
l'aménagement dons ce secteur d 'un 
quartier résidentiel. amorcé avec quel- 
ques maisols cossues des!inées aux mé- 
decins de l'hôpital. 

Rue Pasteur. la résidence du docteur 
Vaillancouri [Cl. œuvre de l'architecte 
Paul-Marie Calé, dote de 1957. Elle se 
décompose en plusieurs volumes bas er 
de niveaux différents. épousant les con- 
tour$ du terrain. Revétont so structure 
d'acier,sesfaçades depierre deçchomps 
et de bois lui confèrent cet aspect rusti- 
que. Au 2201, rue Pasteur (Dl, une rési- 



dence conçue en 1959 par l'architecte 
Bertrand Dallaire se distingue par son trai- 
tement architectura'. qui allie une forme 
géométrique aux tedures choleureuses 
du bois et de Io pierre des champs. 

Devant I'hôpitol, la Clinique medico-chi- 
rurgicale (El, o été construite en 196 1 pour 
regrouper des services de consultation 
ederne, en réunissant bureaux et solles 
d'examenpourmédecinsspéciolistes. Du 
point de vue orchitecturol, 10 clinique 
n'exprime pas sa fonction +ihospitaiiererl: 
elle s'apparente plutot, par ça forme 
horizontale e? basse. aux rnoisonscossues 
du quoilier. fi s'ugit d'un bel exemple de 
l'architecture fonctionnoliste qui préten- 
dair desservir n'importe quelle fonction 
por un édifice atypique. seules so mar- 
quise et son escalier soulignent sa voca- 
tion publique. 

nonce l'école Soint-Georges 
(aujourd hui école Marguerite-Belley), 
construite cinq ons plus tord selon les 
plans des mêmes architectes. À gou- 
che del'école.on reconnaît l'habituelle 
résidence de la communauté ensei- 
gnante. Le gymnase, à droite de 
l'école, est l'œuvre de l'architecte 
Bertrand Doiloire. 

Au2184,ruePerrier. InRésidenceScinte- 
Marie (G) et le Centre de gérontnlogie 
de -Ionquière [H) ont été construits en 
1969-1 970. De choque côte du holi qui 
assume les cornmunicotions de l'un à 
l'outre, les deux volumes de béton offi- 
chent clairement leur fonction respec- 
tive: la tour, a droite, dessert 
l'hébergement fondis que l'édifice de 
gauche. plus bas. regroupe les services 
médicoux. 

Entrel'hôpitalet )esquartiersplusanciens Au coin des rues Notre-Dame et de 
àl'ouest,I'écoleSainte-Morie-Iviédiotrice Montfort. l'église Notre-Dome-ae- 
(FI. au 2196, rue Perrier, a été conçue en Fatima (Il a été conçue en 1962. Le re- 
1947. Entre oufres par le traitement parti- marquable édifice religieux, dont la sil- 
cuiier de ses trumeaux, cet édifice on- hociette toute blanche tranche sur le 
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poysoge environnant. compte pormi les 
premières églises O plan centre de la ré- 
gion. dans Io fouléeSaint-Gérard-Magella 
de Lorouche (St-Geiaiset Trem bioy. l9m) 
C'est ce type de plan. opposé au plan 
Iongit~idinal, qul dic.te le volume de I'édi- 
fice. II s'agit de deux demi-cones déca- 
iés l'un por rapport a l'autre. articulés 
autourducentred'une nefcirculaire L'un 
des deux demi-cônes, en s'étirant. de- 
vient une flèche élancée qui devoii, à 

oté (1921- 
> y ,  a cor 
iitectureà l 

1969;. na1 
npletk SE 

Montréal e 

Pal  i f  
du !S 

étl: n 
195u. tin ivss. aprcç ovsi: protiqcie 
seul pendont quolques années. il 
ç'ossode CI l'agrince DesgogiiB et 
Boileau (Léonce Desgogné et Paul 
Boileau). Influencée par 
l'architecture de l'Américain Frank 
Lloyd Wright, son architecture se 
distingue par dos formes plastiques, 
sculpturoles.et lecaractèreexpressif 
de ses matériaux. Leségliseç de Côté 
- ilfaut mentionner Notre-Dame-de- 

l'origine. recevoir les cloches de l'église 
L'int erieur est écloiré pur le décologe en- 
tre les deux demi-cônesde béton, oiil'on 
a inséré des vitraux de Guy Barbeau. La 
silhouette conique de l'église, sans doute 
inspirée des édifices d'Oscar Niemeyer 
( 1  907-) au Havre (Maison de io culture) et 
21 Brasilia (chapelle du palais de l'Aurore). 
rappelle la forme d'un ((tipili Elle évoque, 
comme I'égliseSoint-Raphaël. cette idée 
de Io tente qui abrite les fldeles. 

satirnu e 
1955: - CC 

d'œuvre c 

arc (Ln E 
ormi les c 
cturoreligi~ 

- ,  

t Saint- M Jnie. 
imptent p hefs- 
lel'nrchite euse 

moaerne uu Québec. uurre le 
remarquable hall de I'aricienne 
résidence des Peres Oblats. oii 
Collègede Jonquiere (1 Ç59).ondoir 
à larchitecte le Cégep de 
Chlcoutirni et lecampdesJeunesçes 
musicnles du Mont Orford. Côté fut 
aussi membre du coinité consultatif 
chargé de ta coordination 
archifecturale du campus de 
I'universit~ Lavai. a Québec. 
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délicats tehaussent sa rampe Partout Io 
lumière. tamisée par les briques de verre 
et les ienétres givrées. glisse sur les plans 
curvilignes et guide le visiteur dons son 
porcours Par la pureté de ses formes et 
par ICI lumière qui lui donne vie, cet es- 
pace est d'une rore quolité. Ici I'archi- 
tecte s'eç. t  toit sculpieur: délaissant Io 
table Ci dessin. il fait preuve d'une éton- 
nante maîtrise de son art, dans une com- 
position d'une rore intensité. 

En 196 1. I'occroissement de la clientèle 
du college - on oi-fendoit 525 étudiants a 
l'automne - requieri l'aménagement de  
nouvelles salles de classe: pour parer à 
\'urgence. on agrandit en ajoutant un 
étoge de closses, par dessus le rez-de- 
choussée de l'aile K I O .  En janvier 1962. le 
bôfiment, terminé. revêt son allure ac- 
tuelle, on y reconnaif, au rez-de-chaus- 
sée, les fenêtres de brique de verre de Io 
construction initiale A l'étage, I'oriento- 
tion des fenêtres, dons des saillies 
friangulaires. permet d'eviter un enso- 
leillement excessif des salles de classe 
en ne copiant que Io lumière du nord. 

Combiné a la brique joune du rez-de- 
chaussée, un revêtement de pierre des 
champs souligne les entrees de l'édifice. 

Les pavillons Gérard-Arguin et du 
Saguenay 

En 1965 s'ojoute une nouvelle construc- 
tion aux deux bâtiments existants le Pa- 
villon Collegial. oujaurd'hui pavillon 
Gérard-Arguin (L) (du nom du premier 
Préfet des études du Collège, et recteur 
de I'UQAC de 1974 à 1983) devait regrou- 
per, dons un édifice bas et étendu. des 
salles de classe et des laboratoires, un 
audiforium. unechapelle et un salon pour 
les etuciiants. Dans Io portie orrièrs de 
l'édifice. le gymnase et Io piscine sont 
encadrés par un couloir étroit. donnont 
accés a une rongée d e  salles de classe. 
l a  résidence pour les ëtudiants est logée 
dans une mince tour, ouiourd'hui pavillon 
du Saguenay (Mi 

Lu façode du pavillon Gérard-Arguin est 
posée sur pilotis: son rez-de-chaussée 
donne accès à deux cours intéciedres. 



L'étage est revêiu de panneaux de bé- au]ourd'hui polyvalent, s'orne d'une 
ton texture et m m e  par une rongée d@ murale de l'artiste Robert Muckle. 
petits hublots cotrés qui eclairent des 
bureaux de professeurs Cette façade Les murç de baton texturé et le dallage 
rejoint celle de la résidence par l'inter- irrégulier de granit du Saguenay. srllonné 
médioire d'une marquise en forte avan- d'épais joints. composent un intérieur 
cée qui souligne l'entrée principale du particulièrement riche en textures. Ce 
collège 

Au centre de la façade du pavillon 
Gérard-Arguin, une entrée donno accès 
ou hall qul encercle la solle Françols-Bros- 
sard. ainsi nommée en l'honneur du mu- 
sicien et folkloriste soguenéen et l'un des 
fondoteuw du collège 

Co solle. de forme cylindrique, est ceinte 
d'une menanlne à laquelle O? occède 
par deux escollers incurvés. A l'étage, 
demére le volume cylindrique. la salle des 
pas perdus reprend ce theme circulaire: 

traitement purticulier des surfaces et la 
forte définition des volumes fonctionnels 
[salle de concert. salle des pas perdus, 
chapelle) métamorphosent l'intérieur de 
l'édifice on s'y retfouve en quelquesorte 
sur une pluce publique ponctuée d'edi- 
fices autonomes. 

Le campus du Cégep de Jonqui&re 

Destiné dès 1965 a devenir Collège 
d'ônseignement général et profession- 
nel), le Collège de Jonqulère s'allie 6 
I'lnstitut de technologie. 

li s'agit d'un sspoce ouvert. mais blen 
déRn1 par le puits de lumière qui entoure Puis. en 1967, le Cegep ouvre ses portes 
un monumental chaplteau-champi- dans deux campus: les bâtiments rue 
gnon. A droite de !3 solle des pas perdus, Soln7-Hubert abritent I'enselgnement gé- 
la chopelle reproduit la forme cylindriqbe néral et lessciences humaines, tandisque 
de la salle de spectacles; J'interieur, I'édlfice de I'lnstitut de technologie loge 



l'enseignement technique et les scten- 
ces.. 

Descendant de l'École technique 
d'Arvida. l'Institut de technolo~ie de 
Jonquière. pris en charge par le Ministère 
de la Jeunesse depuis 1959, loge alors en 
bordure de io coute 170. a près de deux 
kilomètres du collège. Afin de rapprocher 
les deux campus, on entreprend en 1970 
Io construction d'un nouveau bâtiment, 
sur les terrains du coil&ge. L'édifice, qu'on 
inaugure en fëvrier 1972, est nommé en 
l'honneur de Lionel Gaudreault. pionnier 
et principal prcrnoteur dei'enseignement 
technique à Jonquiere. 

Le pavillon Lionel-Gaudreauit LN) se des- 
tine d'abord o l'enseignement des tech- 
niques industrielles, Jonqulère regroupe 
en effet, a l'époque. la plus forte concen- 
tration de main-d'œuvre monufocturiere 
du Saguenay. La construction initiale, b 
droite du ho!l d'entrée ouverl sur deux 
étages. est un butirnent rectanguloire. 
eçsentiellement fonchonnei,im~osant par 
son dépouillement caroctéristique Les 

Iocoux de services, les bureoux et les sal- 
les de close sont répadis en périphérie 
du bloc central qui regroupe les plus 
grands laboratoires. ouverts sur les deux 
étages(éiectricité. machines électriques. 
électronique industrielle. etc.). En 1980, 
on adoublé l'édilice inilioli d'un bôlimenl. 
O gauche du vestibule d'entrée. 

Dons \O foulée de l'expansion de I'ensei- 
gnernent technique au Cégep. deux 
nouvelles résidences sont venues s'cjou- 
ter ou pavillon du Soguenoy les pavillons 
Piekouogami et Manicouagan (O) se 
dressent O gauche du Pavillon Lionel- 
Gaudreoult Cependant en raison no- 
tamment de la désaffection de ce type 
de logement étudiant. des chombtesdes 
deux tours oni été convedies en bureoux 

A gauche du pavillon Lionei-Gaudreauit , 
s'est ajouté,ruePonet,leCentrede haute 
technologie de Jonquiere (Pl. L'édifice en 
blocsde béton.d'unepos1-modernité très 
sobre. rappelle les compositions geomé- 
triques de l'architecte suisse Morio Botta 
( 1943-) 
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propriétaire inihol et principal employeur 
Fiiioles de la Price Brofhen Compony. Io Pe . pionnier de 
Kenogaml Landorganise a partir de )911 l'e b du canton 
le lotissement urbain. tondis que la jû. icibl~lc l :u4iilllé !:Père dci 
Kenogami Loon, des 1912, préte aux 50' TI. 

employes de Io compagnie qui s'etobtis- ria 
sent sur son territoire. La Kenogarni Sash 
ond Door Factory. quant O elle, fabrique 
les portes, fen&treç et moulures destinées 
aux moisons de ses employés. qui ç'ap- 
provisionneni O la ferme, également 
gérée par la Prlce Bfofhers Loformule est 
fruc7ueuse:érigéeville huit onsseulement 
oprés sa création. Kénogaml compte en 
192G près de 30û0 hobitants. soit presque 

tiG-fils de W 
xploitation 
ri-, ,lir.rr r 

guenoy:.,l 
il ou Chili I 

iIliam Price 
I forestière 

5.3' du nor 

. . -  . En i uw, wiiiiam idrice siiccene a son 
olcle t v m  j3hn Price B lu tête de la 
Price Brothers Company, don? il 
entreprend la restructu:cition: 
I'acquis!tiori de l'usine ae phte à 
papie~ck Jonquière, puisl'iiuveiture 
de la compagnie Prico à Keiogarni 
pcirticrpent a !'essor que prend 

ntreprise sous so direction. Son 
cès en 79212. doris un 65oulis près 
l'usine de Kénogami. a nourri 

iayinoire populaire; qiioique Io 
rsdition veuille que son corps n'oit 
amois i;té:etrouve. les héritiersirice 
>nt néanmoins fait construire Lin 

.~:nus3léo, au porc Price. ?a rl;e 
P:i ?e à cette époqijo. 
mi o porte du p3rc 
CO ]tic. ori~éededeux lions, 
eIiVI Uu iLcilpteur Alfred Lal'bedé. 

ce. percc 
$nt? a I 
minémorc 
i i i irri  r l ,  i s p i  
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autant que Jonquiere et sur un territoire 
moitié moins grand Cette année-là, 
l'usine Price a Kénogami. agrandie depuis 
19 17. fabrique ~uotidiennement 6 15 ton- 
nes de popier Alo fin des années vingt la 
filiale de Price a Kénogami est devenue 
le plus grand producteur canadien de 
papier journal. 

La vllle de compagnie 

Dès sa création. Kénogami s'affranchi1 
complètement de Jonquiere, sa voisine 
L'embfonchoment, en 191 1, du chemin 
de fer de l'usine Prica consacre la rupf ure 
entte Jonquière et Kénogami. En 1912. 
l'arpenteur Elzear Boivin dessine le pion 

de Kénogarni le trace rectiligne et 
porrallele des rues Lapointe et Bergeron. 
à angle droit de la rue Chornplain, et le 
redressement de l'axe Saint-Dominique - 
Sainte-Familie témoignent d'un oména- 
gement urbain fonctionnel 

Établissement industriel, Kénogami se 
partage en deux quartiers. de port et 
d'autre de la voie fercée qui conduit a 
~'usine.Ài'est,où iechemin du Roi - q u  on 
a redresse selon le pian de Boivin - offre 
une prise. les rues Lapointe et Bergeton 
(alors Spruce et Birch). parallèles au fosse 
qui les sépore de  l'usine, forment le noyou 
initiol du quartier ouvrier. C'est là qu'en 
19 12, une quarantaine c'e maisons, cons- 
truites par Ici compagnie Price, reçoivent 
les premiers ouvriers et leurs familles. 

À l'ouest de lo voie ferrée se construit le 
frquortier des Angiaiçli. L'emplocement est 
favorisé par la proximité de Io riviere et 
l'escarpement qui le sépare de i'indus- 
trie, il est aussi le plus éloigné du quartier 
ouvrier Les cadres de la compagnie 
s'établissent lues Perron et de l'Acadie 
(alors Maple et Oak). tondis qu'en sur- 
plomb de Io rivière. rue Alonzo Gfavel. 
William Price et autres dirigeants de la 



compagnie habitent de somptueuses 
résidences 

C'est sur la rue Roi-Georges (alors King 
George), reliant le quoriier ouvrier au 
quartier des dirigeants, que s'Implantent 
les services communoutaires, les équipe- 
ments récréatifs - le Club House, le (rbolf 
parkii -, I'hbtel de la compagnie, le Staff 
House consiruit en 1913, et I'hbpital de 

Kenogami. ouvefl en 1917 au coin des 
rues Roi-Georges et Price. L'ensemble de 
l'établissement demeure, évidemment, 
sous l'égide de Io compagnie. Oswald 
Porii7. premier magistrat de Kénogomi en 
19 12, dirige d'ailleurs Io Kenogami Land. 

Dons I'agglornérotion se retrouvent deux 
communoutés. les protestants et les ca- 
tholiques: chacun des deux quartiers 



possède son propre p61e. ~'Eglise angli- 
cane, qui dessert surtout les habitants du 
quartier ouest, construit en 19 12 son tem- 
ple au coin cies rues Price et Roi-Georges. 
De I outre côté de I'oxe Sainte-Fomilie. le 
centreinstiîutionnelcotholiques'irnplante 
au pied du quortierouvner,près de \ inter- 
section des rues Lapoinle. Bergeron et 
Sointe-Famille la première chapelle de 
la paroisse Sainte-Famille se dresoit, en 
1912. au coin des rues Cabot et Otanne. 
L'école catholique francophone. 
initialement tenue dons Io chapelle, se 
double en 1914 d'une seconde école, 
voisine, à l'angle Cabot -Sainte-Famille. 
En 1918. la consiniction ou couvent du 
Bon-Conseil, rue Roi-Georges, consacre 
le centre insritutionnei. 

1920- 1930: la prospérité des papetières 
et l'essor de Kénogami 

L'essor da% les années vingi de I'indus- 
trie pupetiere OU Québec confirme 

I'étoblissemeni de Kénogomi. Encoura- 
gée par le gouvernement ptovincial, la 
Price Brolhers s'associe au magnat orné- 
ricain du tabac, James Buchanan Duke. 
afin de développer Is potentiel 
hydroélectrique qui favoriserait so crois- 
sonce. L'aménagement de la Gronae 
Décharge, l'ouverture de  la centrale 
hydroélectrique d'Isle-Maligne, puis de 
celle de \O chute o Coron offrent à la 
compagnie Price de Kénogamil'énergie 
necessaire à son expansion. Après I'in- 
corporation de la Ville. on érige la pu- 
roisse Sointe-Famille en 192 1. La pluport 
des institutions de Kénogarni dotent do 
cette décennie, le collège du Sacré- 
Caeur, l'hôtel de ville, le bureau de poste 
de la rue Roi-Georges. la nouvelle église 
Sainte-Famillesonl desétabliçsements de 
cetteépoque Entreoutres,locom~agnie 
foitconstruireolorsunsecondStaff House: 
la Bonque Union, Io Banque Nationale et 
I'ins.titution financière des Artisans Cana- 
diens francais s'installent à Kénogomi. 



altirées par iô dynomisme économique 
de la compcignie Price A Io veille de la 
Crise. le nombre des proprlétes de la 
compagnie O pratiquement quadruple; 
Io ville compte plus de 5000 habitants 
L'usine Price. ograndie de nouveau en 
1920 et en 1 W4, alimente ses sept mo- 
chines à papier a la cenlrole 
hydroélectrique d'Isle-Maligne L'une des 
plus irnpodantes au monde, la papetière 
exporte aux ~tats-unis, en Angleterre, en 
Amérique du Sud. en Australie et en 
Ahique du Sud 

Amenagemenb urbains de I'aprbs- 
guerre 

Lu crise économique des années 1930 
frappe durement l'ensemble de i'indus- 
trie papetiere du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean. Forcée de rotionoliser sa produc- 
tion. la compagnie Price. apreç avoir 
acquis puis ferme les instollotions de Vai- 
Jalbert, ferme ses deux usines de la rivière 

Chrcouiimi, réduit ses effectifs de moitié à 
Kénogami Pendont pres de vingt ons, la 
villevit une périodede relativestagnation. 
L'usine Price de Kénogami ne reprendsa 
croissance qu'à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale 

Alors bloquée par la rivière à l'ouest la 
ville gagne sur la plolne, au nord du quor- 
fier ouvner initiol. on érige à cet endroit, 
en 1947. Io paroisse Sointe-Cécile. Sur la 
nve ouest de la chuSe. la construction en 
1962 de la cartonnerie Price - ocquise 
depuis par Cascades - crée un second 
quartier ouvrier de la ville indusiriefle Puis, 
a l'est, la ville finit par franchir les con- 
traintes physiques dusol qui limitaient son 
expansron: i'ouveriure dans les années 
cinquante de l'école Jean XXiII, puls de 
io polyvalente de Kénogami à la fin des 
années sorxonte, a étalé a l'extrême est . 
de Kénogami un nouveau secteur rési- 
dentiel, sorte de banlieue de l'aggiome- 
rotion initiale. 

CL, , l  
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Le secteur de Kénogami se distingue des 
agglomérations volsines, son paysage 
orchiîectural porte encore la trace de 
cette population double - les anglopho- 
nes et les francophones - qui a marqué 
l'évolution de Io ville Kénogorni se par- 
tage ainsr clairement en deux quartiers: c3 
l'est. le secleur initialement habité par les 
francophones. catriollques: à l'ouest. 
celui des anglophones, souvent officiers 
supérieurs de la cornpognie Price, de 
religion protestante pour la plupart 

Rue Roi-Georges,le iiquoriier des Anglais)) 
ç'omorce, à l'ouest de la rue Price, avec 
l'ensemble institutionnel et récréotlf érigé 
autour du porc Bull. 

Au 3848, rue Roi-Georges. l'église St .  
Andrew (I l  abrite depuis 1926 Io congré- 
gation presbytérienne de Kénogorni. 
Fond& en 1921 par le revérend W L. 
Tucker,celle-clse reunlssart auclub House, 
c'est le révérend Harvey Campbell. pre- 
mier pasteur résident de Kénogami, qui 

enlreprend de consacrer un temple a u  
culte de l'Église presbyierienne affiliée 
(1925) à l'Église unie (United Church) 

Le bôtlrnent est une ancienne école ca- 
tholique, 6rigee non loin de Io riviere 
Saguenay. qu'on déménage à son em- 
plucement octuel On perçoitclairernent 
dans l'édifice actuelce premier bâtiment 
d'école, auquel o n  a adjoint deux volli- 
mes plus petits. a I'ovont et à l'arrière, et 
deux petits tambours pour loger les en- 
trées. 

La sobriété de Io petite église est curac- 
teristique des temples de l'Église unie 
Ceux-ci, parce qu'Ils visent justement O 
réunir des congrégations différentes 
(essentiellement les méthodistes, les 
congre~ationallsles et les presbytériens). 
abandonnent la syrcbollque orchi- 
tecturale qui ~orticuloriseroit chocune 
d'entre elles. 

~'igfise unie adopte un service religieux 
qul regroupe les traits communs de ses 
troiscongrégations: en l'absence de rites 
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particuliers, I'aménagement intérieur des 
lieuxde culte secornposeesçentiellernent 
d'une chuire de ~rédlcoteuret de bancs. 

Dansleparc 6all.a~ 1979. rue Bésy, s'érige 
i'uncienne église onglicune St. James the 
Apostle (2). Construite à l'instigation de 
William Price, en 1912. Io petite église se 
caractérise essenliellernenf par un pignon 
haut, un petit porfique reprenont la sil- 
houette de Io façade. et des fenêtres en 
lancette qui rappellent la fonction de  
l'édifice. Très sobre. l'eglise St. Jomes est 
typique des églises anglicanes traciition- 
nelles de Io fin du XlXe siècle. 

En 1987,on a déménogéI'égiiseSt. James 
depuis son site initial, coin des rues Price 
et du Roi-Georges, à son emplacement 
actuel. 

Délaissée pur les anglicans qui, moins 
nombreux. se réunissaient a l'église unie 
(St .  Andrew),I'eglisaSt. Jomesdevoit foire 
place a un nouveau temple des Fréres 
chrétiens. Alnsi menacée, puis salive- 
gardée de la démolition l'église 

déménagée abrite a~jourd'hui la salle 
d'exposition William-Price. 

Pr& des églises, l'essentiel de ce secteur, 
groupé autour d'un parc. était consacré 
aux équipements récréatifs qu'offrait Io 
compagnie Price a ses ern~loyés 

Le parc Bull 13) (BallPork: ifporc de ba!ler). 
ainsi, était sonsdocrte prévu pour accueillir 
les jeux de cricket: il s'agit de l'ancêtre bri- 
tannique du base-ball arn8ricain. qui se 
praTiquait alors avec une batte et une 
balle de cuir. 

Rue Roi-Georges. le Club House, parfois 
nommé Club Price (incendié), se desti- 
nait aussi à la récréation. ilabritait ungym- 
nase. deux ollées de quilles. des tables de 
billard. un auditorium. des solles d'assem- 
blées, une salle de projection. L'édifice 
du Cur!ing secteur Kénogorni (3852, rue 
du Roi-Georges) ( 4 )  et le Centre 
commémoratif Price (3865, rue du Roi- 
Georges) (5) osurnent aujourd'hui cette 
fonction récréativepourl'ensemble de Io 
ville de Jonquiere. 



Le quartier résidentiel des anglophones 

A l'ouest du porc Bali, Io compagnie Price 
arnénog?. dans les onnees 19 10- 1920. un 
quartier r6sideniicl destiné a son person- 
nelcodre: ce quortier~ichicude Kénogomi 
s'amorcait .coin des rues du Roi-Georges, 
de l'Acadie et Perron. avec le second 
Stoff House. hofei des caares supérieurs. 
érigé e n  1925 (aujourd'hui démoli) selon 
les pions de l'architecte Alfred 
Lomon tagne. 

Inspires de ?'architecture britannique, les 
aménagements des rues Perron. de 
l'Acadie et Alonzo-Gravel recréent. en 
quelque sorte. une véritable ville anglo- 
phone u I'intérieurde l'agglomération de 
Kénogomi. 

L'unité du paysage architectural de ce 
quortier trent de ce que les maisons. quoi- 
que toutes différentes, partogent un 
ce:fain nombre de motifs communs. 
Pa-mi ceux-ci, on observe, notamment, 
It:  jeu des formes entrecoupées des toitu- 
res, les lucarnes en chien assis, et des 

Rebaptisbe de CE 

lendemain de !u fusion 
I'Accdie cornman 
coionisution acadit,  uG 

l'ogg;-cimérotiori de Kénogarnl. 
P e n d u r t  lu Première Guerre 
mondiale, cilors que la niain- 
a'muviesefois3itr0re. de no:nbreux 
Acadiens notifs des TICS de-lc- 
Modeleirie et de Io Côte-bore 
s'é?ablissent à Kénogami. Ils y Sont 
cftirés por Icssoiuires élevi?s qu'offre 
Io cmr,pagnie Price. Io papeter& de 
Kéi?oga:ni offre, b ce m31nent. 72 
cents l'heure. tondis que I'yiric de 
pôte 6 popicr de Sep!-Il,. O S  ne 
p:opose quel8 cents. Puis. de 
pouveau. en 1925, (;ne noLivrfle 
ipag,ie d'irrimigration, occnsionn&c 
pcjr I'ouverrure de I'usire Accïjr* 
(Arviao), occroîi ic population 
ucodicnne de Kenogom;. En 1927. 
s::r 5 600 habitonts. on cornpte 223 
familles ocadicnnes CU 

gcispésiennes. soit environ 16 % de 
lu pûpulation de Yéiiogomi. 



cheminées hors d'œuvre. les galeries en 
façade, et la polychromie des revête- 
ments de stuc et de brique, des boiseries 
peintes. des toits de couleur. 

II s'cglt d'une architecture 8 mi-chemin 
entre I'eclecliame, mélange de styles. et 
le rotionolisme, qui préconise un traite- 
ment archiiecturol fondé sur les quolites 
expressives des matériaux (ossature op- 
porente, assemblage de matériaux dif- 
férents. rnotifs de la brique). 

On reconnaît cescaractéristiquesou 1969 
(61 .et au 1965. rue Perron (7): leschaînages 
d'angles contre le stuc. et les chevrons 
apporents OU 1965 (semblable à la mal- 
son du 1962, rue Perron (8)). tout comme 
le toit e n  croupe, la lucarne en chien assis 
et la cheminée adossée du 1969 évo- 
quent clairement les manoirs et les fer- 
mes de la campogne onalaise, 

Ce style néo-Tudor réfère essentiellement 
~~'architecturerésidentielledeveloppée, 
en Angleterre, sous les règnes d'Henri Vlll 
el d'Éiisabeth le'? Tres populoire en ce 

début du XXU siècle dons les milieux bour- 
geois anglophones - notamment à 
Westmount - le neo-Tudor évoque le 
confort qu'on ottribue oux anciens ma- 
noirs. en même temps qu'il garantit 
l'identité de Io communouté onglo- 
phone. 

Moins artisanal. moins orné que le sty!e 
Queen Annequi l'a precedé.ie néo-Tudor 
est ainsi pius moderne: O l'époque de !a 
construction de Xénogami il est le ((siyie 
onglois~~ par excellence Le néo.Tudor se 
teinte ici de fotmes empruntées à I ' u r -  
chitecture rurole normande (toit en  
croupe ou mansardé) porticulièr~ment 
représentative de cette idée de confort 
qu'on ossocie à l'architecture residen- 
tielle des campagnes 

Les maisons au 1982-1986, rue Perron (9) 
et ou 2000-2004, rue de \'Acadie (101 (on 
comptehuit maisor~s~urneléesde cetype 
sur ces Jeux rues), et celles du 1981 - 1985. 
rue Perron ( 1  1) illustrent la forme la ~ i u s  
sobre de cette orchitecfure pittoresque; 
outre une toiture mansardée, seules une  
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galerie ovant, ou un tambour, et la brique 
de couleur terre conferent S certaines 
quelques fantaisies de couleur et de 
volumes. 

L'évoluiion de ces maisons. auxquelles ont 
oojoutéou tronsformétambours, galeries, 
fenêtres, est particulièrement lisible par 
cornparoison avec le traitement des ré- 
sidences du 2000-2DM. rue de l'Acadie, 
qui demeurent dans un état proche de 
l'original. 

Les rues de l'Acadie et Perron. dont les 
maisons se regroupent autour d'une al- 
lée centrale de guroges. se distinguent 
aussi parun oménogernent paysager Irès 
représentatif du caractère piitoresque 
qu'on a voulu conférer aux lieux Lo liane 
d'arbres qui sépare le trottoir de la rue 
permet de recréer, en effet. un environ- 
nement plus naturel. 

CaroctBrlstique des banlieues nord- 
américaines - on imagine olsément les 
enfants qui s'y trouvent 0 l'abri des voi- 
tures -cet oménogement paysager des 

voies piétonnesest surtout l'apanage des 
quartiers chics, nouveau Q l'époque de 
la fondation de Kénogumi, on retrouve je 

premier exemple de ce type d'améno- 
gement rue des Braves, u Québec, en 
1908 (œuvre de l'architecte Frederick G 
Tocid). 

La rue Alonzo-Gravel illustre tout ousi bien 
cette volonté de la compagnie Pnce de 
créer des quofiiers résidentiels chics par 
des aménagements pif-toresques En- 
clave dans la ville, la rue est séparée de 
I usine par le masçif rocheux. et du reste 
de l'agglomération par un parc. 

Typiquement anglais cet aménagement 
autour d'un parc, sorte d'objet naturel 
que contemplent les résidentr de la rue, 
caractérise la noblesse de ce quart.ier, 
c'est autour de ce porc qu'on retrouve 
les plus somptueuses resldences de Io 
compognie Pfice. Parmi cefles-ci, il fout 
remarquer la maison du 3884, rue Alonzo- 
Gravel(12). monurnentalisée par un por- 
tique classique à colonnes et fronton 
trianguloire, Io villa Pnce, a l'intersection 



des rues Perron et Alonzo-Grovel, f i t  le 
château Price. au 3908-3910, rue du Roi- 
Georges. 

Ca villa Price (13) reprend ce mélange 
d'architecture normande et néo-Tudor 
exploité pour les habitations des rues Per- 
ron et de I'Acudie Plus sornplueuse. ce- 
pendont. la villa Price réunit un nombre 
impressionnont de motifs architecturaux: 
en effet. son architecture se caroctérise 
par des volumes asymélriques, de larges 
meneaux de bois imitant les meneaux de 
pierre de l'architecture Tudor, desjeuxde 
toitures de formes voriées et de couleurs 
*champêtress (brique orongée, toitures 
vertes et stuc clair) ainsi que des chemi- 
nées hors-d'œuvre inspirees de I'archi- 
lecture bri.tannique. 

La villa Price. initialement habitée Dar le 
gerant général dei0 compognie, Edward 
Flynn, logea aussi pendant quelques an- 
nées Io fomiile Price La villa est actuelle- 
ment utilisée comme *guest house)} 
(moisan des invités) pour IFS invites et les 
ci:ents de la compagnie. 

Sur l'un des plus beaux sites de I'agglo- 
mération, au bord de la falaise donnunt 
sur la rivière, le chcteau Price (1 4) est sans 
nul doute la plus sophistiqu~e de toutes 
les residences de Kénogarni Maison de 
la famille Price, elle est érigée en 1915. 
puis reconstruite en 1927. Son architec- 
ture exploite aleinement les effets piito- 
resques de I'orchitecture anglaise pour 
s'intégrer à Io nature environnante re- 
couvede de bordeaux de bois. elle se 
dissimule entre lesarbres, bruneau niveau 
des troncs, verte au niveau des leuilla- 
ges. 

Si cet usoge des bordeaux rappelle quel- 
que peu l'architecture américaine con- 
temporaine (Shingle Style). la résidence 
marque d'abord son appartenance 8 
l'architecture rurale angialse: sesvolumes 
osymétnques, ses toitures découpées. sa 
~rondevérando ensont coractérisliques. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Io 
résidence de 22 pièces a été 
réaménagée e n  plusieurs logements. La 
récente rénovation du château Priceç'est 
avérée particulièrement respectueuse 
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descaractéristiques arc hitecturoleset du 
Cochet de l'édifice. 

Le centre-ville catholique et 
francophone 

Quoique le secteur est de Kénogomi soit 
plus populeux (en 1922, Kénogarni 
compte 2600 froncophanes contre 350 
onglophznes), c'est surtout O Io fin des 
années 1Pi3 qu'on entreprend de cons- 
truire, autour du centre institutionnel des 
francophones et catholiques, quelques 
bâtiments publics monumentaux. Du fait. 
cependant, de ceWe majorite démogra- 
phique, c'est dans le secteur est que 
s'aménage. aussi dans les onnées vingt, 
le centre d'oc.tivité de Kénogami. tondis 
que les batimentspublics et commerciaux 
s'implantent rue Roi-Georges, l'église 
Sainte-Famille (15). auparuvont erigierue 
Cabot. est reconstruite rue Sainte-Famille 
en 192P. 

La premiere église s'ovéroit de moins en 
mcins adéquate aux besoins du culte: le 
bâtiment de 1Gû pieds (30 mètres) sur 50 

pieds (1 5 mètres). érige pour servir à la fois 
de chapelle et d'fcole aux 80 familles 
cat7oliques qul hobitoient Kénogami en 
19: 2, ne pouvait accueillir 
convenoblemenl les 900 fomilles de la 
paroisse, en 1927 Joseph Lopointe, curé- 
fondateurde Kénogami,entreprendoinsi 
en 1928 de faire construire un nouveou 
temple.aucoin des rues Cabot et Sainte- 
Fari ile. Le cure Lopointe foii appel aux 
arch,tectes les plus en vue. Lamontagne. 
Grovel, et Brassord - I'ogence fa plus 
importante de Io région - dressent les 
plans de l'église Saint-Dominique. L'archi- 
tecte le plus renommé du Québec de 
l'époque, le Montréalais Jeon-Orner 
Marchand, est chargé de réviser les des- 
sins 

La nouvelle église, formée ci 'une nef prin- 
cipale et de deux bas-cotes, sans 
transept, suit rigoureuçement un plan 
basilical. elle reprend I'ariiculafion et le 
volume des premieres bosiliques chré- 
tiennes, teiies Sainte-Sabine ou Soint- 
Paul-Hors-les-Murs (Rome. V' siècle). 
Conms Saint-Paul-Hors-les-Murs, l'église 
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Sainte-Famille voit ses bas-côtés séparés sans rappeler celle des premiers temples 
de la nef principaiepor une colonnode a chrétiens, en brique Son portique. de ce 
entoblements(et non Q arcades, comme point de vue, est particulièrement int& 
a Sainte-Sabine), comme les basiliques ressont: il évoque clairement ceHe porhe 
romaines, aussi, Salnte-Famille se termine avant, entourée des colonnes.qui abritait 
par un chevet en hbmicycle, et Io cou- dans les basiliques romaines les non- 
leur rose rougeôtre de son granit n'est pas baptisés. 



Mals les basiliques romaines n'ont pas. en élémentcoractéristique de l'architecture 
façade. ces tours particulièrement im- des églises québécoises - l'architecte 
portantes pour les églises québécoises. ajoute deux tours qu'il emprunte, afin de 
Pour l'architecte, II s'agissait, aussi, de ne pasrornpreI'harmonieclassique de Io 
composer une facode qui corresponde baslllque romalne, à l'architecture mé- 
a la norme quebécolse. c'est pourquoi, dlévale italienne L'ensemble de la fa- 
de port et d'autre du portique -autre çade, particulièrement hocizontol - par 

Natif di 
( 1883- 1 
d'archi 
1912àC 
archite 
1.0~-Sui 
de l'ex 
d m  Inn 

e Lévis, Alfred Lamontagne 
967),ast admisolo profession 
tecte en 19 10. Il s'installe en 
Ihicoutimi, oii il est le premier 
cte r8sidont au Saguenay- 
ntJean.  et ceci à l'époque 
pansion de I'agglomerotion 

,- ,,. ,quiere et de l'établissement 
de ta future ville de Kénogami. 

main. + 
piusleui 
institutir 

il dresse les plans de  nombreux 
h î 4 : r r i -  nts dans ces deux villes: la 

' des édifices institutionnels 
)liqiles) et pub4ics de 
mi, notamment, sont de su 
i Jonquière, Il conçoit aussi 
a batimentscommerciauxet 
mneis, dans les années 1910 

et 1920, dont I'Acodémie Soint 
Michel et la résidence des Frères di 
Sacre-Ceur. 

En 1934, Alfred Lamontagne s'as- 
socie à l'architecte Arniond Gravel 
( 1  895-1980). formé à I'Ecclc des 
aeoux-Arts de Montraal et élève de 
I'atchitecte Cormier. Ernest 

?t Gravel. ( 
ensemble 
.-A --  

Lamontagne r qui avaient 
deja travaillÉt 1 de :918 a 
1925. continuenr ut: cuncevoir les 
édifices des principaux commerces 
ei institutions de la région: l'église 
Soirite-Thérèse et l'église Sointe- 
Famille, comme plusieurs commer- 
ces de la rue Saint-Dominique, 
comptent parmi leurs realisations. 
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opposition notamment 6 l'architecture 
d'inspirationgothique -respecte ainsi des 
propofiions classiques, issues de I'Anti- 
quité romcine 

Le choix d'emprunter aux premiers tem- 
ples chrétiens appartient aux idéaux de 
l'architecture Beaux-Arts. férue de 
cloçsicisme, pour les architectes Beaux- 
Arts. l'orch&type de la basilique romaine, 
premier lieu de rassemblement des chré- 
tiens. constitue le modèle par excellence 
pour une église catholique. 

Àcet égard, l'intervention de ~ean-0mer 
Morchand,premier orchitectequébécois 
diplôméde I'ecoledes Beaux-Arisde Poris 
et maître de l'architecture Beaux-Arts au 
Québec.  verait ait garante de i'orthodo- 
xie el de lu rigueur de cornpositton de 
L'église Sainte-Famille. Particulièrement 
achevée, l'église Sainte-Famllle s'inscrit 
parmi les monuments de t'architecture 
Beaux-Arts au Québec. il est rare de re- 
trouver en effet, une composition aussi 
pure qui s'approche de  si près des basili- 
ques romaines. 

Au 19M.rue 0zonne.iepresbytere Sointe- 
Famille (16). contemporain de l'église, 
revêt au rez-de-chaussée un parement 
de granit similaire. Le presbytère abrite 
cujourd'hui un foyer pour personnes 
ôgées. 

irigee en 19 18 selon les plans de l'archi- 
tecte Alfred Lamonlogne. i'ancienne 
Acodemie Sainte-Famille ( 1  7) (aussi 
nommée couvent du Bon-Conseil, du 
nom des religieuses qui y enseignaient), a 
été entièrement reconstruite après in- 
cendie. en 1928. 

La nouvelle académie n'est pas sans 
rappeler sa contemporoine. l'ancienne 
Acadércie des Freres du Sucré-Cmur a 
Jonquiere. (aujourd'hui remplacée par 
I'Ecoie Saint-Michel). II s'agit d'une archi- 
tecture Beaux-Arls (ainsi nommee parce 
qu'on la dit conforme à l'enseignement 
issu de l'École des Beaux-Arts de Poris), 
qu'on identifie ici à la sobriété générale 
de l'édifice et O quelques motifs claçsi- 
ques, tels les piiostres soulignant l'entrée 
et le fronton cru centre de l'édifice. Sur le 



toit. le lanternon, tel un petit clocher. si- 
gnale l'appartenance de l'édifice a 
I'archit-ecfure catholique. 

te plan de l'édifice doit ces deux avan- 
cées lotéraies, e n  laçode. ouxfondotions 
del'oncienneocadémie qu'il reprend en 
partie Lo nouvelle école, cependont, 
compte 26 closes, soit le double de I'un- 
cienne cet agrandissement correspond 
O la fors à la croisance démogrophique 
et à un cours plus long de cinq ans, en 
1929. que celui dispense en 1918 ( les lois 
de 1923 et 1929 créent les cours prinoire- 
complémentaire et primaire-superieur) 
Le bbtiment de 1'  AcadémieSointc-Fomille 
est aujourd'hui occupé par la coopéra- 
tive d'habitation Sous mon toi-t. 

Au 3765. rue du Roi-Georges, l'ancien 
holei de ville de Kénogami (191, abritoit 
depuis 191 7 le Conseil de ville qui logeait 
auparavant au coin des rues Cabot et 
Sainte-Famille 

L'édifice actuel est le foit de plusieurs 
cornpognes d'agrandissement. c'est en 
1931. alors qu'on l'allonge de 32 pieds en 
façade. qu'il rev&t son opporence oc- 
tuelle. II afiche en facode les trois fonc- 
tions qu'il abritait alors. Q gauche les ser- 
vices policiers, au centre les pompiers, et 
à droite l'hôtel de ville. C'est 
essentiellement cette dernière partie qui. 
ajoutée en 193 1 . manifeste la fonction 
civique de l'édifice sa tour morque I'op- 
partç-nonce du bôllment à la catégorie 
~ihfitel de ville*, 

Non loin de l'Académie Sainte-Famille, 
rue de Frontenac.l'école du Sacré-Cœur 
(18). e+t érigée deux ans ovant  I'Acodé- 
niie. Depuis, on a adossé à la façade de 
I'éccile un gymnase de béton qui mos- 
que considérablement. aujourd'hui, le 
rez-de-chaussée et une bonne partie du 
premier étage. 

Cependant, contrairementouxhÔîeIçde 
ville rrmodernes~ qu'on construit à I'épo- 
que - on peut mentionner celui de 
Jonquière - l'hôtel de ville de Kénogami 
ne se couvre pas d'un t0i.t plat: son toit en 
pente évoque tout particulièrement I'ar- 
chitecture résidentielle de Io ville de 
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Kénogami que l'édifice municipal des- 
sert. Cette volonté, à Kénogami, decon- 
sewer ce cachet ~~résidentifii~~ de I'orchi- 
lecture, mgme publique. est parliculière- 
ment évidente lorsqu'on confronte les 
édiflces ~ublics de Kénogami aux bâti- 
ments commerciaux boomtown, con- 
temporains, du secteur Jonquière. 

De l'autre côte de la rue. le magasin 
Gognon Frères (20). avec son coin or- 
rondi. est a rapprocher des édifices simi- 
laires du secteur Jonquière. rue Soint- 
Corninique. Foit intéressant, cependant. 
son emplocement I'i~tersection de 
deux rues importantes, conferant une 
égale voleur a ses cieux façades. rend 
plusévidentsles avantages commerciaux 
d'un coin arrondi Ici. la devanture 
cornmerciaie, retirée par rapport b l'or- 
rondi, permet d'aménager une petite 
p!uce pour les piétons qui s'atrordent 
devant le mogosin. 

Rue du Roi-Georges. le centre-ville de 
Kénogami se poursuit au-delà de la rue 
Sainte-Famille. Ainsi, non loin de l'hôtel de 

ville et de l'église, le bureau de poste de 
Kénogami (21) s'érige au 3803, du Rai- 
Georges. Construit en 1927. l'édifice du 
bureau de poste s'implantait alors devant 
ihôpktol Son architecture reprend le style 
nbo-Tudor carocteristique de cefte ville 
fondée par Io compagnie Price' on re- 
connaît notomment le profil haut de Io 
toiture et cette silhouette complexe des 
lucarnes passantes et du toit en croupe 
Comme l'ancien hdtel de ville. arnsi, te 
bureau de poste véhicule I'originclrté 
architecturale- instiguéedanslesannées 
19 10 - de la ville de Kénogami. 

La Caisse populaire Desjardins de 
Kénogami (22). conçue en 1959 par les 
architectes Lamontagne et Gravel. a vu 
ça foçode refaite (1990) à la foveur de 
porement de granit inscrit bans une com- 
position d'inspiration post-moderne 
Celle-ci se carocténse esentiellement par 
ce motif scuiptliral, au centre. et l'arrondi 
qui signale le portail. On a cependant 
conservé de l'ancienne façode. a 
l'étage. le bandeau de fenêtres qui rap- 
pelle le mur-!ideau initiol. 



La périphérie de Kénogaml 

A l'époque ob les Anglicans de 
Kénogomi, de moins en moins nombreux. 
déloissent leur égiise pour se réunir en 
compagnie des presbytériens a St .  
Andrew. la croissance de Io population 
francophone réclame, après la Seconde 
Guerre. l'érection d'une seconde pa- 
roisse. Alfred Girard, cure de lu nouvelle 
paroisse Suinte-Cécile, entreprend en 
1948 de falre construire cette seconde 
égllse cothollque de Kénogami, et com- 
mande les plons aux architectes J.-Aimé 
et Albert Poulin, dont i l  avait vu, à 
Sherbrooke. l'église Notre-Dame-du-Per- 
pétuei-Secours. 

L'église Solnte-Cécile (QI se caractérise 
pardesvolumesonguleux,trèsclairement 
découpés et bien exprimés par l'ossature 
de béton. A l'Intérieur, fo géométrie an- 
guleuse de la croisée où se superposent 
corré et octogone n'est 00s sans roppe- 
le. ;'architecture de béton du Fronçals 
Augeste Ferret. notamment son église, 
contemporoine, de Saint-Joseph (Le 

Havre). La facode de Sointe-Cécile, mo- 
numentole,tient son caractère imposant 
et sévère du volume de sa tour centrale. 
courteet massive, dugranit en larges blocs 
et de la géometrie simple des ouverlures. 
Ce typed'architectureest coroctéristique 
de la production des architectes 
sherbrookois Poulin. et n e  trouve aucun 
équivalent au Saguenoy-Lac-Saint-Jean. 

À l'est de I'a~glomérotion initiole de 
Kénogami. la polyvalente Kénogomi (RI 
(autrefois école secondaire Henri-Forlier, 
du nom du curé de Kénogami entre 1933 
et 1065) es? l'œuvre des architectes 
St-Gelais et Tremblov 

Coracteristique de la production d'Evans 
St-Gelais, elle se distingue par des volu- 
mes simples, très horizontaux. cette archi- 
tecture blanche et Ieg6re. sur pilotis, 
rappelle d'ailleurs le parc-école TteHIé- 
Gourhier (secteur Jonquière), du même 
architecte. A l'intérieur, un grand ha!l. 
ouvert sur les deux étages, donne, a 
l'étage, sur les corridors des salles de 
clasçe: le plan en H, ingenleux, permet 
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d'insérer la salle de réception et le gym- 
nase dons le carré de l'école. sans gênet 
les circulations 

Le pavillon voisin [SI. ti droite de l'école, 
ast l'œuvre de l'architecte Bertrand 
Dallaire. Le botiment se compose de 
dolles de béton superposée$, portées sur 
des piliers qu'un encadrement vitré met 
en évidence. Cet otfichoge de lo struc- 
ture de l'édifice guide l'ensemble du troi- 
tement des foçades, le bandeau de bri- 
que signalant l'étage occupé tandis que 
la lisière de béton identifie l'espace oc- 
cupé. entre les étages, par Io mécani- 
que de l'édifice. 

A u  nord de I'agglomérotion de 
Kénogomi. les Crans-Setrés m s'implon- 
tent oux abords d'un rétrécissement de 
la nviere Saguenay. Le lieu tire son nom 
de so topographie, les (crans!, identifiant 
Io dépression de la tuloise, à cet endroit. 
L'aménagement qu'on y observe cor- 
respond a un point de transit dons 
\'acheminement du bois aux papeteries 
(Coscade et Price) les dolles, remontées 

mécaniques st pipelines remontent le bois 
depuis la riviere Saguenay jusqu'o 
l'estacade sui Io riviere uux Sables. 

Foce aux Crons-Serrés, le porit de 
Kénogomi [U), un pont à haubans, con- 
duit de cette rive sud bu Saguenay vers 
Shipshaw. sur la rive nord Cette appella- 
tion de <(pont houbanné)) désigne la 
structure de i'ouvroge. le tablier du pont 
s'accroche aux pylônes -ancrés sur Io 
rive nord - avec des houbons, câbles 
métalliques supportant, en oblique, la 
portée du pontjusqu'à l'autre rive. lls'agii 
d'un modèle récent de pont. élaboré 
pour la première foisen Allemagne, dans 
les onnees 1950, on retrouve ce type de 
structure. entreautres. au pont Popineou- 
Leblanc (Monlréal, 1968- 1969). 

Sur le chemin des Cfans-Ssrrés.en retour- 
nant vers I'ogglomerotion de Kénogami. 
le mont Forfin M. où l'on o aménagé un 
centre de ski, offre un panorama excep- 
tionnel des secteurs Kénogani et 
Jonquiere. 
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La naissance d'Arvida 

Awida naît avec I'~tobllssemeni, aux 
abords sud de la riviere Saguenay. de 
I'AluminumCompony of Americo (A~con). 
L'ALCOA, déja implantée O Shawinigan 
(depuis 1Wl) et à Toronto ( l912),  désiroit 
prendre de l'expansion en territoire ca- 
nodien; localaire des terres riches en 
bauxite qu'elle exploite en Guyane bri- 
tannique, Io multinationale est d'ailleurs 
tenue, par la Couronne, d'ouvrir une 
nouvelle aiurninerie dons une colonie 
britannique 

D'autre part James Buchanan Duke oc- 
tionnaire d e  la Quebzc Power 
Development, recherchait de nouveaux 
clients pour I'hydtoélectricité produiie 
dans la région. C'association de Duke 
avec la Price Brothers Compariy. au dé- 
but des onnées vingt. avait mene O la 
constructionde la cenfraled'lsle-Moligne 
- alors Io plus importante au monde -, et 
mis en voleur le potentiel hydroélectrique 
de Io riviete Saguenay, du loc Saint-Jean 
et de ses offluents. 

L ' A i c o ~  conclut en 1925 d'acheter 
l'hydroélectricité produite par Duke. et 
choisit de s'établir sur ce plateau a l'est 
d e  Kénogami. en surplomb de la rivière, 

On baptise Arvida en l'honneur 
d'Arthur Vinirig Davis, à qui on 
emprunte les deux premieres lettres 
de chacun de SES nfim et prénoms. 
Né en 1867 en 'Uouvelle-Ai1g:eterre. 
ArthurVinino Davisdevient directeur 
généralde ~'A:.CDA~ l'âge de32uns. 
I 'histoire retient ç a  contribution ù 
l'industrie de l'aluminium comme 
principal moteur de l'essor de 
; ' A ! : ~ A :  Davis est  uss si !e principal 
fondotecir de i.'Ai.:.s:-!. Arthur Vining 
Dw!s est decédé O I'Bge 3c 65 ons. 
en ':?b2. 

où la topographie favorisait I'étoblisse- 
ment d'une nouvelle ville industrielle. 
L'ALCOA entreprend elle-même Io cons- 
iruction d'unesecondecentrale. celle de 
la chute o Caron, ei acquiert les installa- 
tions portuairesde Fod-Alfred et le ironçon 
ferrovioice Robemol-Saguenay qui ossu- 
reront I'opprovisionnement de 
I'oluminarie En aoùt 1Q5, Arthur \/ining 
Davis. président de I'ALCOA. acheteo une 
cinquontoine de cultivateurs les 6000 
ocres (2400 hectares) de terre necessai- 
res à l'implantation de Io ville: Io cii& 
d'Arvida rocoit sa charte le 24 mars 1926 

La vllle construihe en 135 jours 

En mérne temps qu'on termine I'usine, 
on entreprend en juin 1926 de construire 
les résidences qui accueilleront ouvriers, 
contrernoîtres et directeurs de l'usine. Le 
27 juillet. on coule le premier lingot d'alu- 
minium: rue Moritz. on ouvre le premier 
domicile awidien au moiçd'ooûi de cette 
onnée. À I,hiver, l'équipe de l'usine est 
compl6te. le rendement de i'oiuminerie 
régulier, le tronsporl ferroviaire desseri 
Arvida quotidiennement. et I'ALCAFJ. fi- 
liale canadienne de I'A~con. loue 275 
maisons à ses employés. Arvida avait été 
construite s n  135 jours. 

Ville de compagnie, Arvida se distingue 
de Kénogami, sa voisine. par I'engage- 
men! total de la multinationaleproprié- 
taire dans son éloboration Parce que Io 
ville relgve, comme Shawinigan. d'un 
sysième de gérance municipole, la com- 
pagnie veille jusqu'en 1942 O toutes les 
facettes de sa croissance 

L'ALCAN consfru~t I'hôpitol, les écoles. les 
résidences d'Awido. et pourvoit à tous 
les besoins finonciersde l'agglomération. 
L'usoge d e  l'aluminium dans I'architec- 
ture d 'A~ ido.  unique en son genre. suffi- 
rait à lui Seul à témoigner de l'engage- 
ment de I'A~cabi Mais surtout, Arvida se 



distingue pur son projet d'urbanisme, 
guidé par deux plans Le premier. daté 
de 1925-1 926, régit les amenagemenrsde 
la sville construi.te en 135 jours., soi? le 
noyau initiai d'Arvida: le second, dote de 
1927, a guidé I'exponsion de Io vllle. no- 
tom ment vers le sud.^ la finde laseconde 
Guerre mondiale. 

Le proje! d'une ville moderne: Arvlda 
en 1W6 

Le premler projet pour Amidu, dessiné en 
1925-1926 par I'occhitecte newyorkols 
Horry B. Bralnerd et I'ingenreur Hjalmor E 
Skouger, prévoit une population de50 CIXI 
hobltonh. La ville y encercle l'usine, sur le 
territoire approximativement compris en- 
tre I'octuelie rue Salnte-Emilie, au sud, et 
la rivière Saguenay, au nord. La vlfie qui 
s'ouvreen 1926s'organise pnnclpoiement 
de port et d'autre du futur boulevard du 
caguenay (alors boulevard Taschereau), 
qui dirige l'essentiel du transport routier 
vefs I'usine. 

L'oggiomérotion comprend les rues 
Moisson, Foroday (amorce de la rue 
Berthier), Morltz, Davy. Hare. Deville, 
Wohler, Mellon. Edison, Lavoisier. 

Au sud de l'usine. le projet initial d'Arvida 
giiide ausçl, entre 1924 et 1928, I'ouver- 
ture des rues de  Io Salie. Vaudreuil, 
Ii4arquefie. Roberval Talon. Hocquart 
(alors Cabot), ainsi que la portion nord 
des rues Gilbert et Hudson. Ces premiè- 
res rues formaient, dans le projet initial, le 
noyau du quartier ouvrier: prèsde l'usine, 
elles devaient permettre l'arrivée fapide 
des employés en cas d'incident. 

En périphérie de ces quartiers ouvriers ou 
nord. ou sud et à I'oues? de I'usine, des 
rues aux tracés courbes - afin de ralentir 
la circulation dans ces quartiers résiden- 
tials - devaient accueillir les cadres et les 
ofticierssupérieursde Io cornpognie Dans 
le secteur ou nord de I'usine, ainsi, les 
contraintes physiques du rerrain inspi- 
raient un tracé en forme de cloche: ce 



quartier prevoyait l'aménagement de la 
dénivellation vers la rivière en plateaux 
successifs. 

Le second proie1 d'AMda, 1927 

Sans doute jugé trop coûteux, cet amé- 
nagement en gradinsast abandonné. en 
mêmetempsquele restedu plonde 1925- 
i926. En 1927, on dessine un nouveau 
projet,molns ambitieux. destiné cettefois- 
ci à une ville de 30 LuK; habitants. Beou- 
coup molns dense, le tracé s ' y  étale vers 
le sud, tandis qu'on délaisse I'améno- 
gement vers l'ouest et celui des secteurs 
a proximité de I'usine, ou sud et au nord. 

Plutot que d'encercler l'usine, comme 
dons le premier projet, la nouvelle ville 
n'occupe que les terrains u l'ouest de 
l'usine, qu'on exclut complètement de 
l'aménagement urboin. 

Puisqu'on prévoit désormais le quartier 
des officiers dans la continuité de lu rue 
illoisson. on aménage celle-ci en consé- 
quence: comme la rue Faraday. elle est 
plus large, son architect.ure est plus éla- 
borée,lesterrains plusvastes. L ' A L C A N ~  fait 
planter, en 1927, plus de sept cents ar- 
bres: le golf du Saguenay Country Club 
et le terrain de tennis s'implantent tout à 
coté. 

Deux ans seulement après sa création, o 
la fin de l'année 1928,Awido o (outd'une 
ville prospère. On y publie deux fois par 
mol$ un journal bilingue, I'Awidian, dont 
l'éditorial proclame .Envoyez le journal a 
vos omls et qu'ils sachent qu'Awido est à 
faire son chemin dans le monde. que I'ini- 
tiohve et le progrès marchent Icide puIr)> 

La ville possède un grand marché. place 
Davis. et deux écoles - l'une catholique, 
I'auTre protestante -. Les ouvriers y trou- 
vent aussi un hopital général. petit bâti- 
ment de brique érigé sur les terrains de 

\ . - -.-.- - 
Second proist pour Arv~dc. rdosune d'oprPs le Dbn 
d aqueduc ( iW7) 

l'usine. dessewi pot le chirurgien Arthur E. 
Riddeli. Non loin de l'Église unie, on est O 

consiruire I'égllseSointelhérèçe. oucœur 
du quoriier ouvrier. 

L'ALCAN. qui produit 20% de l'aluminium 
au monde, se porte bien, lorsqu'elle se 
sépore de  la soclété mère, en 1928. Io 
plupart desescodrescholsissentd'ollleurç 
de demeurer a Arvida plutôt que de re- 
tourner, avec I'ALCOA, o Pmsburgh. 

Alnsl. quoiqüe les petites maisons cons- 
truites par Io compagnie se soient 
révélées trop exigues pour les familles 
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nombreuses du Canada français, la ville 
atteint manifestement son objectif 
d'étmlir une population ouvriere: en 
1928. plus de Io moitié de ses 3500 hobi- 
tonts ont moins de 18 ans. 

Amida. qui a déjà dépassé la prévision 
initiole de 3000 hobitantz n'esf pourtant 
pas au terme de sa croissance. de I'am- 
bilieux projet de ville de 1927, il reste en- 
core à construire. notamment, I'ensem- 
bie du quorher des officiers et nombre 
d'équipements récréatifs. 

Mais 1929, crise économique oblige, as- 
siste o un ralentissement imporiont de 
I'ALCAN. encore jeune. l'entreprise n'était 
pas preporée a des condit ions économi- 
ques difficiles. Puis l'échec désastreux, u 
Io même époque.du traitement usec de 
la bauxite - ~'AICAN y perdit 4 millions de 
dollars -compromet sér;eusement la sur- 
vie de la ville nouvelle 

L'arr4t des chantiers abandonne Amido 
sons les infrosiructures qu'elle prévoyoit 
paur ses cadres. En 1932, la ville de com- 
pagnie, qui ovoit si bien occueilli ses 
ouvriers, compte pormi ça population 
octive près de 50% de chômeurs. 



L'industrie de guerre et Io croissance 
d'Arvida 

Des 1935, toutefois,I'ovenir paraît denou- 
veau fcvoroble 8 Awida. Les installat~ons 
de traitement a sec, converties en une 
usine Bayer, beaucoup plus efficace. 
redonnent du trovail a 300 ouvriers. Puis. 
quand éclate la Seconde Guerre mon- 
diale, le potentiel d e  cettenouvelle usine 
propulse la production de l'industrie 
arvidienne vers de nouveaux sommets 
Cette guerre, qui requiert armes et 
avions, mulSipliô par trente la demande 
d'aluminium. L'A1c~i.i développe sec ins- 
tallations en conséquence. botit une se- 
conde usine. entreprend et termine en 
dix-huit mois -employant jusqu'a 9863 
travailleurs par jour -Io construction de la 
centrale deShipshow Alafin du conflit, la 

capoci.te d alumine de I'ALC~AIJ d'An4do. 
de près d 'un  million de tonnes par a n .  est 
l'une des plus importantes au monde. 
Arvida, de nouveausur la voie du progrès. 
reprend ses projets d'expansion. en 1947. 
Io superficiedela villesera posée de 2400 
à prës de piès de 4000 hectares. Tous les 
nouveaux aménogemen?s urboins sont 
guidés par le projet de 1927 

Dejo.pendant laguerre. ~'ALCAN vejlleà la 
construction de nombre d'édifices du 
projet de 1927. Entre 1939 et 1942. 
conformément 9 ce projet, on aménage 
le secteur des rues Powell, la Traverse (an- 
ciennementRudin).Geoffrion (&Ruej.de 
Normandie (7" Rue), Berthier (9 Rue): sur 
ces rues. on érige les prestigieux immeu- 
bles Br i tunny Row (Appartements 
Britonny) et Soguenoy Inn (Moncir du 



Cite modèle, le projet d'Arvida 
:'inscrit dons c'histoire des vilies de 
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poternalisms traditionricl des 
compagnies ci des idéaux scciaux 
de I'iirbanisme des onnées vingt. 
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bordées d'arores. 

Puis, ~ ~ r t o u t ,  quand la p!upart des 
villes de  compagriie, en ruison des 
courts detais de construction. se 
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Saguenay). Avec, en outre. Io construc- 
tion de plusde mille nouvelles habitations, 
et la densité accrue du secteur com- 
merciol ou centre-ville, nie Davis, Io pé- 
riode est cella de la consolidation de I'in- 
frastructure urbolne d'Awidu. Au terme 
de la Seconde Guerre mondiale, ('ALCAN 
aura, deailis 1925. investi 9 millions de 
dollars dans la construction d'Arvida. 

Dotee d'une nouvelle charte. qui la pro- 
clame en 1943 indépendante de la com- 
pagnie ALCAN. lo Ville d'Arvida met a 
l'œuvreson premlercomite d'urbanisme, 
présidé por Frederick-G Todd. architecte 
paysagiste de renom. et composé de 
Harold.-J. Dorun et Harold-Leu 
Fetherstonhaugh. architectes bien éta- 
blis, et de R -A.  Lemieux. ingenieur - 
nomrr!é en 1944 géron t de la ville -et C.- 
O.-P, Klct;?. ~ngénieur de I'A~cav, Afin de se 
conforirrer à l'expansion fulgurante de Io 
ville, II s'oglt d'achever le projet urbain: te 
comité d'urbanisme entreprend d'amé- 
nager les quartiers au sud de I'uslne, en 
suivant esentiellement le plan de 1927. 

Au sud, O portir du quortier Vaudreuil 
aménagé selon le projet de 1925 1926. la 
rue Hudson (qui n'étaitauparavont qu'un 
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élecrriqiie - la sépare de I'oxyg&i? 
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axesecondaire), prolong&. devient l'oxe 
pcincipal de ce secfeur En même temps 
que la croissance du quorfier Vaudreuil 
reclome l'érection de la paroisse Saint- 
Jocques-le-Majeur. on entreprend de 
percer les rues transversales (Alexander. 
Ross,Simord,Couture.Lobrecque,Gilbert, 
Lornarche, Poitlas et Soucier). 

L'ensemble de ce secteur sud d'Arvida 
superpose alnsi clc~rement les trois proJets 
d'urbanisme (1 9251 926. 1927 1962) qui 
ont guide son aménagement: les pre- 
mières rues (de Io Solle et les suivantes). 
porollèles 8 Io voie ferrée. rappellent le 
projet iniîiol, tondis que les rues courbes, 
perpendiculoires à la rue Hudson, illustrent 



lu logique du projet de 1927 cigoureuse- 
ment olignées dans un couloir nord-sud. 

Puis. quoiqu'll ait globalement repris le 
projet de 1927. ie comité d'urbanisme de 
1942 a introduit quelques madilicotions: 
la rue Gilbert, prévue comme une ruelle 
dans le projet de 1927, est transformée en 
boule\/urd. olorsqu'on la portageendeux 
allées par un terre-plein centrai. 

Avec le baby boom de l'après-guerre - 
la population orvidienne déposse les 
10 000 habitants en 1949 -,le secteur sud 
d'Awida se peuple rapidement. Déjà en 
!945. la compagnie ?nlartime Housing et 
l'A~:-i.*.. y avaient érigé chacune 500 ho- 
bitotions, pour y héberger les nouveoux 
Arvidiens Loconslruction de quatre éco- 
les et i'érection de la paroisse Soint- 
Iviathios, Br7 1955, ont consocré la crois- 
sonce de ce secteur sud. Dovantoge 6 
I'écorî des centres d'activité -la voie 
ferrée le sépare clairement du centre- 
ville -. le secteur résidentiel apporaît 
oujourd'hu~, d'autant plusqu'il s'est oug- 
menté. vers l'est, de la paroisse Saint- 

Philippe, comme une sorte de bonlieue 
de i'ogglorn~rolion nord. 

L'ascension de  I 'A ic~~u.  entamée O u  len- 
demain de la Crise des années 1930. O 
peu roienfi bepuis. Monument au succès 
de I aluminerie, le pont d'aluminium, 
érigé en 1950. etoit tout aussi à propos 
Irente ans plus tore alors que l'usine 
d'éiectroivse d Arvida avait décuple le 
nombre de ses employés et demeurait 
en tële de file de la production mondioie 
d'aluminium: en 1988. l'usine Alcan de 
Jonquiere était le plus important com- 
plexe de ce genre en Occident. 

La ville d'Arvida, quant à elle. s est 
agrandie ou fil de son histoire: elle a ainsi 
annexé nombre de territoires adjacents, 
dont les paroisses Saint-Mathias et Saint- 
Jean-Eudes. en 1962. Ce ploteau 
Deschenes, oii la municipolite accueille 
en 197 1 les victimes du cotaclysme de 
Saint-Jean-Vianney,constifue la dernière 
excroissance de I'ogglomération avant 
la fusion avec Jonquiere, Kénogomi et 
Jonquiere paroisse. en 1975. 



k s  maims d'Arvida 

Arvido se distingue de la plupari des vllles 
qu'on connaît aulourd'hui en ce qu'un 
plan d'ensemble o guidé la totalité de 
son élaboration, depuis le tracé des nies 
lusqu'au traitement archltecturol des 
maisons. Peu altore, son poysage 
ord-litectural arbore toujours la ioglque 
cie cette planification; les quortlers, gé- 
nitiulement homogènes, témoignent 
chacun d 'une  époque de I'omenoge- 
ment urboln. 

Si Arvida se distingue de la plupart des 
villes de compagnies antérieures par son 
plan d'urbanisme ce! non un  simple plon 
de lotissement, dresse por un arpenteur), 
elle se distingue oussi par le caractère 
unifomillal des habitations qu'on y lm- 

olonte. 
I I  

Peu courant dons les vllles industrielles 
nord-américaines, l'aménagement de 
résidences unifomlllales dans les vllles de 
compagnie est surtout le fait des ogglo- 
mérot~ons mlnieres, on en retrouve ainsi 
fres tot, au XlXe siecle, en Scandinovle, 
où les ressources naturelles. le climat. la 
topographie correspondent sensible- 
ment aux conditions queb6~oises Le 
choixdescompcigniesd'offrirdesmoisons 
individuelles, en effet. provient des diffi- 
ciles conaitions de vie de ces milieux - 
éloignés. au climat incerfcin, etc. - où 
l'on veut al-îlrer. pourtant. des ouvriers. En 
1925,kpoque de l'implantation d'Awida. 
la maison unrfamiliale constiboit un luxe 
pratiquement lnoccesslble à la classe 
ouunère des grands centres. 

Puls. à A ~ l d a ,  touJours dans la perspec- 
tive de créer un milleu de vie agréable, 
l'idéal de l'urbanisme dictait la concep 
tron 38 plusieurs modèles de rnalsons. qul 
6viterait ces ollgnements monotones et 

1 .  _ _  inanimés. courants dans nombre de villes 
rypype: moison de ço/oo/soiion industrielles 



Outre une pionificot~ion rigoureuse des 
alignements par rapporl a la rue -10 
maison doil être près du frottoir reculée ==-- 
de 5 pieds (1.5 mètre) ou de 9 pieds (2,7 - -3, 
mètres) i ALCAN et \O Waitime Houcing 
Limited ont élaboré plus de vingt types 
de moisons,comportant chocun plusieurs 
variodes 

Les lypes et leurs voriantes doivent re- 
pondre, selon le nombre de pièces et leur 
distribu7ion,lenombre d etages.10 forme 
des porches et galeries. etc 6 des be- 
soins tres varies en motière d hobitat 
unifamiliol II s ogit en quelquesorte d un 
veritable catalogue d'habitation 
unifamiliale, tant au point d e  vue fonc 
tionnel qu'en ce qui concerne le truite 
ment architectural 

Les .#maisons de colonlsofion~~ 

Il est possible de décrire ces multiples 
maisons individuelles selon cinq groupes 
D'abord. les maisonsouvnereçdesanr-i~es 
1920, petites el simples. qui prennent 
modèle sur l'habitat ouvrier et sur la 
maison de colonisation; on les retrouve 
surtout rues Davy, Wohler, Grsted. Moisson 
- i l  5'ogi.t la des premières rues dlArvido 

Les  m moi sons de compagnie)> 

Un deuxième groupe est caractéristique 
des villes de compagnie -du moins de 
celles qui se sont préoccupées d'offrir un 
milieu de  vie s6duisant aux ouvriers. Plus 
élaboroes, ces maisons s'ornent de mo- 
tifs architecturaux divetç (galeries, por- 
ches. toitures mansardées, lucarnes, etc 1 
o(in d'engendrer un paysage varié plus 
naturel et plus organique 

L'aménagement intérieur plus recherché 
des~maisonsdecompo~nie~~ prévoit une 
distribution plus foncticnnelle des pièces: 
la salle de séjour y est, par exemple, cloi- 
rement séparée de Io cuisine ou de la 
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solle a manger. Souvent jumelées - ofin 1 

de réduire les coûts - ces maisons por- 
viennenr Q éviter l'aspect anonilme des 
résidences doubles. tantot par un grand 

l'illusion d'u8's maison simple, tontbt grâce 

i 
portail au ce: : re de la façade, qui donne I 

o une disposition perpendiculaire des 
unités uniforniliales. 

Dons lesvilles de compagnie d.Amerique 
du Nord, de tels oménogements oppa- 
raissent dans le premier quart du XXe 
siecle,en mérne tempsqu'on commence 
Q associer la productivité industrielle aux 
condt~ons ouvriCres: 1% industries s,éLo- 
gnent des grands centres urbains. Ci la 
fois pour desroisons économiques et dans 
l'espoir de retrouver un environnemenl 
plus agréable que celui des villes surpeu- 
plées Lansdowne Park (Brondlord, bJ 
Ontario, Scott & Wordell, architectes) et 
Hamilton (Ontario, W L Sommer~illa. ar- 
chitecte) nctomment, ont exploite ce 
iype d'architeciure 

A Arvida, non loin des  m moi sons de colo- 
nisationi) dépouillées, ces maisons d'op- 
parence plus recherchée s'implantent <:' 

essentiellement rues Hore, Deville, 
Moisson. 

les maisons .&O-canadiennes- 
fronçaiseo. 

Puis, dans les onnées 1930 et 19N. l'archi- 
tecture des maisons d'Arvida devient 
{{née-canadienne- française:^ c'est-o- 
dire qu'elle s'inspire essentiellement de 1 
l'architecture rurcle traditionnelle du 
Québec. 

l 

En même temps, I'orchitecture 
~iré~ional iste!~ - elle s'oppose 6 la 
modernité oui se veut ((internationale}) - 
puise dons d'autres répertoires, 
t0u.t aussi ((régiorioux!) (colonial, provin- 
cial-françuis), des toits monsurdés. de5 - .- 
lucarnes particulières, etc Type mgiwn neocoriadienne-!roiiçolse ( J I  
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, , ongiopnones québécois: ce soi 
OIU ctériçtiques identifié( 
PO1 Trciquair, les premigre 
qui ?ctcs de!a Dourgeois 
reintroduiscrit dons t'architecture 

euec. i engouemenr p o u r  les 
s traditioi:nellesapparaï~ dans 
7ées 1930, dans la fc-ilee de: 
JX de Percy Erskine Nobbs 
1964) et de Ramsay Traquair 
1952). ulo:s que l'association 
siorir?~lle des architectes de 
'vince (AAPQ) se proclame 
I'orchi:ectiire de bon goür 

IS les cura 
r kobbset 
?les orcriitc 

( 1875- 
( 1  874- 
profes 
Ic pro 

Pnroll&le ù IG montée da sentine1 
t~ct:onoiiste, l'éclosion de ce!l 
urchitectur~ inadienr~e- ifpour 

d'aüti efois,}. franc aise^^ correspond à une 
atfir~ation de I'identjte collective, 

~ i n e  écossaise, Nobbs e i  qu'on croit garante d'un civenir 
lir, enseignants ii I'iinivers:te rrieilleur que les dures années de la 
.,s'étaient otiaches à décrire Crise. 

D'oric 
Traqur 
KcGill 

CeVe architecture traditionnaliste se re- 
trouve dans le nord de la paroisse Saint- 
Jacques. notammentdansla purlieouest 
de la rue Vaudreuil (outrefols Downing), 
et autour du Manoir du Saguenay (lui- 
mème un exemple illustre de ce type 
d'architecture), dans le secteur des rues 
Montgomery, tu  Traverse, Geoffrion. 

de la Wartime Houslng Limited (qui de- 
viendra ensulte lu Société centrole d'hy- 
potheque et de logement, SCHL) et 
d'édifices résidentiels plus cossus. 

Les maisons de la Wuriime Housing 
ümiled 

Au Canada, les maisons de la Wariime 
Housing Limrteddevoient loger lesonciens 
comba~ants, puis les familles des soldats 
et les ouvriers de l'industrie de guerre. 

Lo seconde vague de consirucSion, liée 
a la prospérité de I'A,zfi&: pendant la 
guerre, a lieu essentiellement entre 1939 
et 1945. C'est pendant ceHe pkriode que 
l'architecture d'Arvida devient néo-ca- 
nodienne-française, mois. en même 
temps. la vllle Se meuble des hobitotions 

Ces maisons de Io Wortime Housing se 
caractérisent par un pian carré, un seul 
étage (le rez-de-chaussée). une toiture 
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basse et une forme réduite 6 l'essentiel, 
sans aucun attribut decorotif. Afin de 
réduire les coûts de construction, i '~ to t  
(par le biais de la Wartime Housing) n'éla- 
boreque quelques plons-types. quioffrent 
peu de variantes La standardisation des 
matériaux et des techniques 
constructives, oussi, engendre un poy- 
sage architectural particulièrement uni- 
forme 

Cependanl. les maisons de Io Warfime 
Housing. dépouillées. donnent lieu a di- 
verses formes d'appropriation des 
résidents. les quoriierc, initialement horno- 
geness'animent ainsl, ou fil des ons. ovec 
i'ojout de bo!cons, d'annexes, la trons- 
formution du fenêtroge, des couleurs, 
I'aménogement des ter~a~ns. AAnido, on 
retrouve surtout deux variantes des moi- 
sons de la Viiurtime Housing, au sud de Io 
rue Hocquart, de part et d'autre de la rue 
Hudson 

Les $cottagesa1 

Cinquieme cot6gorie. les molsons cos- 
I sues qui s'inspirent des cottages anglais. 

sont en brique et a deux étages. Elles se 
retrouvent au sud de Io paroi- Soint- 

I Jocqueç, près de Io rue Suinte-Emilie et 
du boulevard Hudson. ainsi que sur lesrues 
Casiner, La Traverse et Montgomery. 

Au sein de cetie classification somrnoire, 
on dénomDreaussi des maisonsjumelées, 
des maisons simples, des façades plus 
ornées, d'au.tres plus sobres, quelqueç- 
unes sont plus clasiques d'autres plus 
pittoresques, selon l'architecte qui les 
conçoit; cerralnes s'accompagnent de 
garages. témoignunt de la présence 
croissante de l'automobile. ta quantité 
impressionnante de pians-iypes (nume- 
rotésde A- 1, A-2. A-3. etc. à W) a. de fait, 
creé un paysage archiredural diversifié. 
digne d'&ire remarque pormi les projets 
urbains de ce slècle. 
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L'agglomératlon inltiale et l'habitat 
ouvrier - 

Y... 

---a 

L agglomération initiale d'Arvida gravite 
autour d'un centre institutionnel cloife- 
ment defini partage de part et d'autre 
du boulevard du Saguenay en établisse- 
ments protestants et établissements ca- 
tholiques Au sud du bou lev~rd  du 

i 7S2 rue N e i b n  Ecde on?io rs et secondaire jocrrrii- 
Outre 

P M r i t ~  iY30 clgrandissemen? (oovi!lons iorérouuj 
sainte-Thérèse. en plein ccaur du ~uartief iornontoene ei Grovo! circhiiecte5, 19% 

résidentiel. trois écolesoccupent un porc, 
en marge des rues habitées: ce sont. rue 
Neiison (ancienne rue School). les écoles 
Saint-PaTrick [ I I  et Sainte-Thérése (2): 
l'école Noire-Dame-du-Sourire (3) s'ouvre 
sur le boulevard du Saguenuy. 

Premier High School d'Arvida, l'école 
Saint-Patrick ouvre en 1936. en même 
temps que sa voisine, l'école Notre- 
Dame-du-Sourire (initialement nommée 
Sainte-Thérèse). Rénovée en 1956. et 
agrondie de deux pavillons latéraux, 
l'école Salnt-Patrick conserve néanmoins 
la forme essentielle de l'édifice original. 
Elle fait partie d'un groupe de trols écoles 
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rrjumellesii, construites en même temps; 
pormi celles-ci, l'ancienne école Sointe- 
Bernadette (devenue école Soint- 
Philippe et abritont l'atelier de musique), 
rue Burma, est eri tous points idenlique à 
l'école Saint-Patrick Lesdeuxédifices bas. 
d'un étage et demi. avec une entrée 
centrale à ffonton triangulaire et coiffés 
d'un toit a deux versants sont typiques 
des écoles de Io Nouvelle-Anglererre. 
Contrairement aux écoles québécoises 
contemporaines, plus imposantes et plus 
dépouillées, l'école Saint-Palrick se rap- 
proche de l'architecture résidentielle, 
notamment porson gabarit. dans l'espoir 
de créer un environnement séduisant 
pour l'enfant. C'esf ce typed'école, plus 
domilialri, qui donnera naissance dons les 
cnnées 1950 aux écoles des bonlieues 
nord-américaines. 

Boulevard du Saguenay. l'église Suinte- 
Thérèse (4) est construite en i928selon les 
plans des architectes Lamontagne et 
Graver. L église, simple et peu ornemen- 
tée,s'impose grâce a son emplacement, 
dominant un rond-point. Son architecture, 

éçlectique, s'inspire surtout de l'orchi- 
tecture médiévale du nord de l'Italie (tour, 
arcades); son clocher, en forme de cou- 
pole, évoque la Renaissance italienne 

Les anglophones d'Arvida. qui ne for- 
maient en 1946 que 13% de la popu!o- 
tion, habitaient plutôt au nord du boule- 
vard Saguenay, où s'implantaient les 
principales institulions protestantes et on- 
glicones. Rue Berthier. près de Io rue 
Powell. s'érigent aujourd'hui cote a côte 
l'église anglicane Si. George The Mariyr 
(5) et l'église unie (Arvida First Unifed 
Church) (61. 

Fondees O Io fin des années 1920, les 
communautés anglicane et unie d'Ami& 
ne regroupaient plus, dans les années 
1940. que8%de la populolion aividienne; 
quand, en 1946, le templeinitialdel'Église 
unie. coin des rues La Traverse et Moissan. 
est incendié, les deux congrégations 
choisissent de construire deux ncuvelles 
églises. sur le terrain occupé depuis 1942 
par l'Église anglicane. L'église St George 
the Marlyr, o gauche, et l'église unie, a 





!725 nie Uo~sson 

Le 2769. rue Deville (15). identique au 2772 
rue Hare moi? orienté différemment - son 
long pan donne sur la rue - illustre l'une 
des solutions exploitées afin de varier le 
paysage, en dépit de constructions simi- 
laires. 

Rue Vdohler, le 183 1 i 161, dans un excel- 
lent étal deconservation, est une maison 
de colonisation redessinée par les archi- 
tectes de la compagnie on o ajouté. 
notamment, un lormier incurvé qui lui 
confere unecertaine élégance. Dans cet 
ordre d'idées, les lucarnes, trop hautes 
pour n'être que fonctionnelles, servent 
davantage de décor 

L'ensembledu 1858- 1870, rue Wohler ( 1  7) 
monrre une utilirotion tres poriiculiere de 
ia maison de coionisotion: on a en effet 
assemblé quelques unités pour en foire 
des moisons en rangée. Cet aménage- 
ment,unique, illustre l'effort desarchitec- 
tes et concepteurs d'Arvida en faveur 
d'un schéma urboin; il s'agissait ici, en 
quelquesorte, de transformer le plus ono- 
nyme et le plus dépouillé des habitots e n  

une résidence urbaine. digne de Io ville 
projetée 

Au nord du boulevard du Saguenay. le 
1725 rue Moissan [ 18) est un bel exemple 
de Io trançformotion d'une maison de 
compagnie double en maison 
unifamiliale. On remarque, oussi. com- 
ment ce type architectural a été modifie 
ou fil des ans par ses occupont.~. notam- 
ment ou 1724, rue Moissan ( 1  9) Les mai- 
sons de la rue Moissan. particulièrement 
bien conservées, aRichent une pclette 
de couleurs assez edroordinoire qui enri- 
chtt le poysoge orchitecturol de ce sec- 
teur. 

l e  quartier des cadres et les édifices de 
prestige 

En 1939, le Suguenoy Inn (201 remplace 
cinq StoV Houses qui hébergeaient de- 
puis 1926 le personnel zelibatoire de 
1 '  Aicnri CFuvre de i'architecte Horoid le0 
Fetherstonhaugh, l'édifice rue Powell, 
érigé sur trois étages. se voulait aussi un 
centre recreotif et un hôtel luxueux pour 



les invit e s  de la compagnie. Les employés 
logeaient au second étage. le premier 
étage étant résewe aux invités et a la 
bibliotheque. Le rez-de-chaussée re- 
groupoit le salon, la salle à manger. la 
cuisine, les salons privés, et le sous-sol, 
consacré aux Ioislrs, off rait des apporte- 
ments aux clubs de golf et de ski. un res- 
taurant. des solles de biliord et une salie 
de tennis de table 

Avec un jardin joponals et une serre de 
plantes tropicales. le Suguenoy Inn se 
vouioit un lien entre la Guyane Britonni- 
que, exotique et source de la bauxite, et 
le Québoc, pays nordique producteur de 
i'alumini~m Parmi ses caroctéristiques 
architecturales, II faut remorquer. sur le 
batiment principal, le parement de lor- 
ges blocs de granit. de couleurs et de 
:ailles différentes. po&s à joints perdus: 
les chainoges d'angle, à droite de la fa- 
çade: la pente accentuée du toit à deux 
versonts, percé de lucarnes: les chemi- 
nees.]umel&s. reliées par un mur massif, 
le couvrement des rampants du pignon, 
en bardeaux comme le toit. 

Tous ces elémenisarchitecturoux oppar- 
tiennent ou répertoire des carocféristi- 
ques reconnues - et réperioriées par les 
historiens et architectes contemporains - 
de l'architecture traditionnelle du 
Québec. en même temps qu'il reproduit 
les anciens manoirs de Normandie et de 
Bretagne orientale, auxquels on associe 
d'ailleurs les origines de l'architecture 
vernaculaire québécoise. En 1939, alors 
qu'on érige le Saguenoylnn. le manoir de 
JacquesCartier (Rotheneuf. prèsde Saint- 
Malo) venait d'être rrdécouvertli a !'oc- 
casion des célébrations du 4M3e anniver- 
saire de l'arrivée de Jacques Cartier 
(1524). lorgemenl diffusé dans les publi- 
cations historiques et architecturales, 
l'édifice. typique de l'architecture rurale 
de l'ouest de lu France. inspire nombre 
de constructions troditionnollstes. Parmi 
les exemples connus, le Iimberline Lodge 
(Ivlount Hood, Oregon, Giiberi Stanley 
Undurwood, orchitecte. 19361, la maison 
McMaster (Cartierville, Harold Lea 
Fetherstonhough, architecte. 1934) s'ins- 
crivent dans ce groupe: la tourelle du 
Saguenay Inn est caractéristique de 
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I'accessibiliié de nouveoux logements 
érigés pendant la guerre Devenu Manoir 
du Saguenay, hotel haut de gomme, 
l'édifice subit alors plusieurs modifications 
intérieures. notamment pour agrandir les 
locaux des employas, le nombre de 
chambres pose ainsi de46 à un peu plus 
de vingt. De réputation internationale. 
l'hôtel presiigieuxa accueilli, entre aulres, 
RobeflBourosso, Gilbert Bécaud, Maurice 
Chevalier, Charies Aznavour. Sa Majesté 
la reine ilisobeth. et le Prince Philip. En 
1785. I'ALcA~.:, désireuse de se consacrer 
uniqucrnent Cila production d'oluminium 
et pressée par un conflit syndicol. ferme 
le Manoir; on l'a ouvert de nouveau le 12 
février IWO, et il dessert depuis les réu- 
nions de forrnotion el de pianification, 
ainsi que lessewicesdesaffaires publiques 
et immobilières de I'ALCAN. 

En même temps que le Soguenoy Inn, 
destiné au personnel célibataire, I'ALCAN 
fait construire les appartements Briiunny 
Row (21). Devant le Çaguenoy Inn, rue 
Pov~ell. les apportementç en rongée se 
définissent un peu comme les écuries du 

manoir: la porte cochere, au centre de 
l'immeuble, la tourelle de ventilation 
kvoquent clairement ces grondes écu- 
riesd'ensemblespreçtiQieux.avec,ou tez- 
de-chaussée, les stolles des chevaux, et 
les logements des palefreniers O l'étage. 

Les hobilatlons des dirigeants 

Rue Castnsr, on retrouve une belle série 
de maisons neo-canadiennes-honçaises~ 
ie 1681 (22). le 1662 (231. le 1665(241, et le 
1669 (25) se coroctérisent principalement 
par leur avant-toit incunié. Ce secteur 
présente aussi des exemples intéressants 
d'architecture néo-colonialeornéricoine 
(Outch Colon~aO, avec un toit mansardé 
en cloche, comme au 1653 (261, au 1658 
(27) et au 1654. rue Castqer (28) Le stotut 
pofliculief des moisons de ce quartier 
provient de ce qu'elles sont accompo- 
gnees de garages Ceux-ci, typiques de 
la Nouvelle-Angleterre, se distinguent pur 
un toit en pavillon et les coins coupés de  
l'encadrement de la porte La maison, 
plus ~rande.  du 1670, rue Costner [29), se 
caractér!se par des chainages d'ongle 



3 7070. rue Cosrner 

Jm. 1iJe Cou~omb Maison Poga Lomontugne el 
Grcvef. urchifecte5 

en pierre, des hauts toits mansardés et un 
garage double 

Rue Coulomb, on retrouve une maison 
qui fait exception au paysage 
architectural réglonoliste de ce quartier. 
Iarnaison du 1723.rueCoulomb(30),ovec 
son coin arrondi, sa composition en voiu- 
mes, s'inscrit dans un courant plus :nier- 
noiional. elle se rapproche d'ailleurs de 
f'architecturede Henry Vonde Velde.aux 
Pays-Bos et en Belgique 

Lo rue La Traverse se caractérise par des 
maisons Imposantes. hobltees sur trois 
étages En dépit d'un type architectural 
sembloble,ceçmaisons différent I'unede 
l'outre grâce o un traitement particulier 
des lucarnes. des toitures, des portiques 

On retrouve des exemples de ces varia- 
tionsau2915[31).2916(32),2920t331,2903 
(341, et 2919 (35): il fout remorquer que le 
2515et le2919formentunepoire,comrne 
d'ailleurs le 2916 et le 2920: dons ce det- 
nier cas, on a cependant coupé les on- 
gles du toi? et modifie !es lucarnes, afin de 

singulariser la résidence pur rappofi O sa 
voisine. 

Le 17 18, rue Montgomery [36}, excellent 
exemple d'unemaison néo-canadienne- 
française, était initialement habité par 
Bwce L Davis, vice-président de ~'ALCAN. 
Plusloinsurceiie rue,on retrouve unesérie 
de maisons de garnison. typique des 
habitations des quartiers des officiers près 
du Fort Chamblv ou dans le Vieux-Trois- 
Riviéres. Elles se caractérisent par un rez- 
de-chausséede pierreauquel onoojouté 
un étoge de bois II s'agit. en quelque 
sorte, d'une maison de ferme trodition- 
nelle métamorphosée en résidence plus 
aangloiseii por l'ajout d'un étage. Dansle 
réperioire des styles canadiens, ce type 
de maison constltue Io première orchi- 
tecture des Anglais au Québec, on e n  
retrouve de semblables en Ontofio. 

Au bout de la rue Montgomery (371, une 
série demaisonsjumeléeçse colff ent d'un 
haut toit mansardé, typique de l'archi- 
tecture d'Harold Le0 Fethersionhough. Il 
s agit en quelque sorte de la réutilisotlon 

88 LES LIEUX 



d'une forme ancienne. mois selon une 
pensée moder~e de I'habitolion dans 
cette logique, le toit mansardé. puisqu'il 
est hobité.devient presquôoussi haut que 
le rez-de-chaussée. 

-ml,,,, 
Dans ce quadier. non loin du bocilevord 
du Saguenay, plusieurs immeubles de 
maisons en rongée, ou 2083-29P3 (38). 
2996-3004. rue Bert hier [39), ou 297 1 -2979. 

- .- .-.- '- - . 
. . rue Geoffrion (401 et ou 1750-1 770 (4 1 )  et 

2920. LO koverse 1757-1759, de Normandie (421, rappel- 
lent. avec leurs irnposonfescherninées et 
leur parement de brique, t'architecture 
de la Nouvelle-Angleterre. 

Rue de Normandie la Coopérative Place 
des Lilas (431 loge dons une série de mai- 
sons en rangée. un peu à la manière du 

Ce bpe d'habitat collectif. typiquement 
loncionien, s'occompcgne ici d 'un  trai- 
tement architectural plus pittoresqueque 
celui deç fermes anglaises, Le décou- 
page en plusieurs unités de l'immeuble 

1722. 1726. rue hiontgomer, permiet en effet de réintroduire cette idée 



d'habitotton Individuelle: la composition 
d'ensemble, avec un bloc central et des 
pavillons latéraux, n'est pas sans rappe- 
ler I'urchitecture coloniale du sud de la 
Nouvelle-Angleterre, 

Le centre-ville 

Le cenhe-ville d'Arvida (rue Davis, ploce 
Davis), a été tracé selon le plan Initial de 
1925-1926. Ses lorges avenues oppor- 
tiennent O l'idéal de la C~fy Beautiful: 
toutefoisles bàtimentsmonumentaux,qui 
devaient border et clorecesgrondsoxes, 
n'ont jamais été construrfs. Le centre-ville 
s'est plutot développé comme un 
boom fown. 

La rue Davis (46). dont le terre-pleln cen- 
trol evoqu~ encore le projet initial, s'est 
ainsi bordée de petits bâtiments exclusr- 
vement commerciaux. et la perspective 
qu'on imagine, au sud, se clore sut une 
gare monumentale, s'éteint plulôt au 
terme de la rue, là 06 l'aménagement 
commercial s'est arrêté LO place Davbs 
(45). aussi. n'a  rien du caractère soler,nei 

auquel on la destinait. moins large - le 
centre commercial s'est accaparé une 
pohion de l'avenue -, elle ne conserve 
de cette monurnentolité projetée que 
l'emplacement de i'h6tei de ville et la 
Banque royale (461, édifice d'inspiration 
classique au coin de la rue et de la place 
Davis. 

A l'extrémité de la place Davis. la Mairie 
de Jonquiere (47) (autrefois l'hôtel de ville 
d'Arvida), édifice long et bas, peu impo- 
sant, s'Inscrit purmi une nouvelle généra- 
tiond'hotelsde ville qui preferent un parti 
fonctionnel Ù la monumentalité. L'édifice 
odopt e un plan en L, les services de pro- 
tedion civique (pompiers) s'y retrouvant 
O droite, er les services administrorifs. a 
gauche. Au centre. ungrand hallsurdeux 
étages, fermé a I'ovant et a I'arriere par 
des paroisvitrées,réunit cesdeuxsecteurç. 

Les façades affichent clairement la dis- 
tinction fonc.tionnelle entre les deux por- 
ties de l'édifice en L: le secteur adminis- 
tratif se présente ccmme un long ban- 
deou horlzontal, que soulignent deux 
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En bordure du centre-ville, boulevard 
Mellon. Io gare d'Arvida (501 aujourd'hui 
desoffec.tée évoque difficilement I'octi- 
vité bourdonnonte dont elle était le mo- 
teur. 

L'édifice arbore les principales carocté- 
ristiques des gares canadiennes du dé- 
bljt du XXe siècle. on reconnaîl, portées 
sur des consoles ouvragées, les toitures 
débordantes, qui ménagent un abri aux 
paçsogers en uttente Le volume dédou- 
blé de Ici toiture correspond, à l'inférieur, 
oux deuxfonctionsdu butiments. odroite, 
dans Io parile plusfen&trée. la salle d'at- 
tente et a gauche, l'espace de transit 
des marchandises ou des bagages. qui 
s'ouvre a l'avant et sur la voie par une 
large porte rectangulaire. 

Rue Hall, le Centre de recherche et de 
développement ALCAI.I ( 5 ) )  se caracté- 
rise par une architecture presque entlè- 
rement d'aluminium les revêtements ex- 
térieur et intérieur sont en panneaux 
d'aluminium, les auvents sont en clumi- 
nium, tout comme. O l'intérieur. lespofies 

de l'auditorium, de Io bibliothèque, des 
couloirs et du hall d'entrée: les châssis des 
portes et des fenetres, les conduits elec- 
triques, Io mojeure pari de l'équipement 
mécanique des laborotoires sont oussi en 
aluminium 

Les façades du bâtiment du Centre de 
recherche et de développement, fonc- 
tionnelles et rigoureuses, s'ogrémenten? 
au sud de pare-soleil - en oiuminium - 
pa~iculierement explicites de la légèreté 
de ce métal. Ce type de décor à Io gloire 
des technologies et des matériaux indus- 
trialisés n'es? pos sans rappeler les travaux 
de I'orchitecte français Jean Prouvé 
(1901-1984) 

Non loin du centre de recherche, boule- 
vord Mellon. le Bureau principal de I'ALCAN 
(52) tire un ospect imposant de cette 
gronde colonnade, d'Inspiration classi- 
que, qul rythmesa façode prlnclpule. Au 
centre. l'entrée princlpaie. avec son de- 
cor géométrique, s e s  blocs de verre ef sa 
marquise arrondie, appartient 9 I'archi- 
tecfure de style Art déco. 
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La paroisse Saint-Jacques 

Loconsh-uction d'Arvida. interrompue par 
la Crise de 1929, s'est arrêtée dans le sec- 
teur nord de Io paroisse Soint-Jacques, 
au début du quortier Vaudreuil. Rue 
Marquette, les maisons d u  2776 ( 1  1 et du 
2772 (2). érigées selon un plan des onnées 
1920, rappellent cette première phase de 
conslruction. 

C'est dons ce quortier Vaudreuil que la 
ville se redéploie, pendantla guerre, sous 
la direction dc sc.n premier Comité d'ur- 
banisme Celui-ci, chargé d'évaluer le 
cadre bâti et les condilions urbaines pro- 
pices O une ville épanouie, intervient peu 
sur le plan d'urbanisme de 1927. 

Quelques réoménogements du quarfier 
\'audreuiI. cependont, méritent d'être 
soulignes: ainsi, la portion de la rue Gilbert 
(31. entre la rue Hocquart et Io rue de Lo 
Salle, a éte tronsformée de Io ruelle 
qu'elle était en un petit boulevard ovec 
terre-plein central. À cote du parc qu'on 
aménage en bordure de la rue Talon, 

Rve HocquoR Egkse Soini-Jacques Desgapne el 
Bo~leou urchiieçIe$ Fernef$Ionhoqgh Dvrnlarci. 
Bolton & ChaUu/ick 0rch:tectes consul!onrs j948 

cette modification est tres éloquente 
d'un engouement pour la nature. absent 
du plan de 1927: alors que Io ruelle onté- 
rieure était typiquement urboine, l'orné- 
nogement de ce poysage champêtre 
est caracterisSique des banlieues nord- 
ornéricoines. Cette métamorphose du 
paysage antérieur. néanmoins, s'est II- 
mit& u cesecteur. plusau nord. les ruelles 
€dison et Wohler témoignent toujours du 
plan initial 

Si la seconde phase de construction 
d'Awida tronsforme peu le plan des rues, 
elle marque cependant considérable- 
ment le cadre bâti: Io paroisse Saint- 
Jacques, notomment, affiche clairement 
l'engouement pour I'orchitecture tradi- 
tionnelle qui caractérise cette époque. 

L'église Saint-Jacques I4). qui peut oc- 
cueillir 850 personnes, est construite pour 
desservir les nouveaux paroissiens établis 
à Arvida pendant la guerre. L'église s'ins- 
pire des églises traditionnelles canadien- 
nes-françaises, se rapprochant tout pur- 
ticulierement des églises québécoisesdes 
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Léonce DesgognC (1 908 - 1 979). ne 
a Rivière-du-Voulin, étudie au  
Sémlnolre de Chicoutimi puls 
complete son cours d'urchitecture 
O t'École de: SC. 
Recipiendc lrlx 
ddexce!lenc ~rix 
Athanase-Davia au gouvernement 
du Québec (19323 et le prix Maxwell 
( 1  932) couronnant le ineilleur 
finisant des écoles d'architectu:e 
canacfiennes, Desgag-ié sera aussi. 
en 1961, le plus jeune titulaire du 
fellowship du Royal Architectural 
lnstitute of Cangda. II ouvre son 
bureau d'architecte a Chicoutimi 
en 1934, employant son itpouse 
Lauréanne Harvey comme 
dessinotrice. 

Architectede nombreuxédificesau 
Saguenay-Lac-Saint Jean, Léonce 
Desgagné s'associs ci cibord a Paul 
Boileau. arcl?ltacte de Quebec 
(19A4-1958 Desgûgné ct 3o:leau). 
puis, successivement. 13 Paul-Narie 

Côté (1 955- 1969 Desgagne et 
Côté). et a Ge-mairi Luberae, ar- 
chitecte de Lo Baie (1970-1974 
Desgagné et Labcrge). La prodiic- 
tion de Desgcignh se distlngue pcr 
un rensuveau clcs formes. grâce a 
l'exploitation des propriétés des 
matériau,: rnocernes. renouveciu 
parfois inspiré des motifs tradition- 
nels.notomrrient dnns I'architectlire 
religieuse 05 Desgogné se falt 
I'apotre du style ((Dori Bellotii: la 
chapelle de I'tiotel.3ieu do Scirit- 
Vallier (Chicou!inii, 1942). 3 ce 
chapitre. constituc une de ses 
œuvres majeu*es. A la fois novateur 
et polyvdent. il explorte fou: à tour 
les multiples tendcirices de I'archl- 
tecture moderne. depuis le régio- 
nalisme. trnaitionnel, jusqu'aux for- 
rries or7oriymes dci style internatio- 
nal. la compriraison de I'cgliseSaint- 
Jacques, c Arvido, avec 1'Ecole 
Notre.Domc-dc-1' Assomption, con- 
temporaine, rkvèle la variéte de sa 
pr~duction. 



2075. rue .WuCsori. Ecole NofreDgmede-i'Assomplior, IX:~oyn& el Bo~leou, archr?ectes, Fefnarstonhougi. 
Dufilford BOi?3n % Chodh<ck. orchitedes COnSUirOnK, 1957 

années 1800, comme celle de L'Acadie avant-loi! incurvé en sont carocterisfi- 
(1801 j. quer. 

Son plan en croix latine, so facade en mur 
pignon, son parement de gros mœllonç 
de pierre calcaire. de couleurs dlftéren- 
tes, sont typiques de ce ifstyle conadien- 
fron~als)). 

Nul n'lmoginerait l'intérieur de l'église. 
pourtant construit de béton, derrière ces 
façades ~~trodltionnelles~: meme la petite 
rose, ou-desus du portail, alimente i'illu- 
sion d'une orchltecture ancienne, dont 
les techniques construclives ne permet- 
traien? pas de plus grandes ouvertures. 
Avec l'église de Saint-Edoiiard de 
Pérlbonko (1949), aussi des architectes 
Desgagné et Boileau, l'église Soint- 
Jocqlies constitue l'un des monuments 
les plus consciemment fidèles a la tradi- 
tion canaaienne-française. 

Dans le même ordre d'idees, le presby- 
tère, sobre et maçsif. s'apparente aux 
moisonscanadienneç-françaises son toit 
haut a deux versants, ses lucarnes et son 

L'école Notre-Dame-de-l' Assomption (S), 
conçue en 1950, doit son nom 5i Io pro- 
clcmalion du dogme de I'Assornption,ia 
même année. Comme la plupart des 
écolesquébecoises confemporaines,eiie 
s'accompagne d'une résidence pour les 
reiigieusesenseignantes. Cefie résidence. 
o droite. i'lustre bien sa fonction: les murs 
de brique. opaques, percés de petites 
fenêtres, controslent avec le mur-rideau 
de l'école 

Basse et allongée. l'école Notre-Dume- 
del'Asomplion s'inscrit parmi une nou- 
velle génération d'écoieç de banlieue: 
ces écoles, pour s'intégrer plus parfoite- 
ment 9 la nature et à l'environnement 
résidentiel. déloissent les trols ou quatre 
étages courants en milieu urbaln pour 
adopter un profil moins élevé. plus colle 
ou soi. L'école Notre-Dame-de-i'As- 
sornptron se distingue par une composi- 
tion a!chitecturole exceptionnellement 
équilibrbe, qui conjugue les volumes 





Rue Hudson, autour du porc, on retrouve 
un ensenit;le de grandes niaisons jume- 
lées avec un toit mansardé au brisis par- 
ticulièrement Incurvé. d'inspiration fron- 
çaise; ces malsons se caractérisent aussi 
par des chaînages d angle en pierre. II  
faut remarquer Io moison du 2 138-2 132, 
rue Hudson (6). porticulierement bien 
consemée. 

À l'ouest du boulevurd Meiion. la rue 
Vaudreuil se distingue por une série de 
moisons néo-canadiennes-f.rançaisec, 
coifi&es d'un toit en croupe, au 2912 (7). 
2016 181 et 2920 (9) 11  fout remarquer 
I'implontolionvariée, tantôt avec le long 
pan sur la rue. tontoi avec le petit coté 
en façade. qui évite la monotonie de 
I'ul~gnement. 

Les maisons du 2884 11 0) et du 2880 ( 1  1).  
rue Voudreuii, avec ieurs contre-iurmiers 
incuwés. forment un ensemble autour 
d'une place intérieure sur loquelle 
s'ouvrent les gorages communs. Poriicu- 
liers 6 ce qua~ier,  ces contre-iormiers 
rappellent lus moicons de la cote sud du 

Québec: leur effet pittoresque est Ici mis 
en voleur par I'impluntotion des bùti- 
ments, avec le mur-pignon bien en vue. 

Dons ce quoirier, on retrouve aussi plu- 
sieurs coHages jumelés dont ces maisons 
doubles en coin qui ont fait Io renommée 
d'Arvida À l'origine destinées au coin 
des rue4 - où ieurs façodes étalent indé- 
pendantes -plusieurs maisonsde ce type 
{{en coin)) ont été érigées au milleu des 
lots. Nombre d'entre elles se distinguent, 
comme le 2169-2173. de Régino (12). par 
des lucarnes-pignons qui découpent le 
toit: d'outres, comme le 21 10-2: 12 de 
Coiais (13). s'ornent d'une élégante en- 
free latérale surmontée d'un toit de style 
régence. 

~uekinte-Émilie,tout prèsde la première 
école Sainte-Bernadette (1936) - quant 
à elle devenue atelier de musique (14) - .  
l'actuelle école Sainte-Bernodette ( 1  5) 
illustre, en 195 i . les plus recentes tendan- 
ces de la modernité orchitecturaie: re- 
prenant ce bâtiment coroctéristiquedes 
écoles de quartier. aux façodes souvent 
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monotones Whmées par leç fenêtres des 
sallesdeclasse, I'écoleSsinte-BernadeHe 
s'incurve devant sa ccur, revêtant une 
qualité plastique nouvelle. 

Dite {{l'une des plus modernes dons Io 
province~l, a l'époque de  sa construc- 
tion. l'actuelle ecole Sainte-Bernadette 
se caractérise aussi par sa façade en 
dents de scie, dont l'orientation corrigée 
permet de ne copter que l'éclairage, 
inçirect, du nord. Toujours dons la pers- 
pective d'un meilleur éclairage, les a(- 
chitectes Lomcntogne et Gravel pré- 
voyaienl d'accrocher les tableaux des 
classes ou mur du couloir, face oux fe- 
nêtres dont les petites dimerisions éviie- 
raient I'éblouissement du professeur 

Boulevard Mellon. la Polpalente Amida 
(161 se nommait initialement  école se- 
condaire Guillaume-Trernblayii. du nom 
du président de Io Comrnisslon scolaire 
d'Arvida de 1930 à 1952; Guillaume 
Trembloy fut en oukre récipiendaire de la 
médallle de l'Ordre du Méritescolaire du 
Département de l'Instruction publique. 

C'est sous la direcrion de Guiiloume 
Trembloy que les écoles d'Arvida ont 
acquis leur notoriété. en 1947 et e n  1948. 
la Commission scoloire s'est closée pre- 
miare au concours provincial de la Se- 
maine d'Éducation 

Construite en 1968. la Polyvalente Arvida 
fait partie de cette nouvelle génération 
d'écoles qui integrent un gymnose à leur 
construclion initiale. en accord avec les 
récenls idéaux de l'éducation. Cepen- 
dant ce gymnase, prévu dons les plans 
initioux, n'aétéconstruit qu'en 1975 alors 
que l'école Guilluume-Tremblay deve- 
nait polydolente d'Arvida 

On y retrouve, encore. la typique rési- 
dence des frères enseignants. 
Le traitement orchitecturol de cette re~i- 
dence, quoiqu'il soit suflout différent. 
rappelle quelque peu Ici composition du 
bôfiment scoloire.Parrni les éléments si- 
miloires, notamment, on reconnaît la 
bordure de brique qui enccdre le mur- 
rideau de la loçode et se relève au-des- 
sus de I'enlrée. 
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les Infrastructures de I'alumlnerie 

Les aménagements hydroélectriques du 
lac Saint-Jean et du Saguenay, apres les 
travaux O Io Grande Décharge, se sont 
poursuivis avec [CI consbuction de deux 
centrales au riord de  Jonquiere. Chute- 
à-Coron, puis Shlpshow PZ. 

La construction du barrage de Chut&- 
Cocon, 5tructure rnasslve de belon s'éie- 
"ont fi 65 :-,ètreç OU.&SSUÇ du fond de 10 ~ v ~ ~ ' ~ 0 g ; : n G y  ~ . ~ ~ r i i f ~ c l ~ d ~ l I I L ' c I ~ ~ ~ ~ ~ i 3 ~ ~  t l?~f<-> 

rivière. a foit histoire Afin de détourner Io :'" 

rivière dans un canal de dérivation. pour 
permethe la fermeture du barrage, un 
obélisque de béton de 3 1 métres fut 
construit sdr la rive, puis renversé dans 10 
rivi8re. 

La centrale hydroélectrique de Chute-o- 
Caron ( W )  (initialement nommée 
Shipshaw + l ) ,  d'une puissance de 224 
MW, s'implante en contrebas du barrage 
qui contient le plan d'eau. Un peu O 

l'image d'une cathédrale de béton. elle 
est Io seule centrale de sfrle néo-gothi- 
que au Québec, Sa forme, exploitant les 



contreforts, évoque les façades lotéro- 
les des eglises gothiques. 

À l'est de Chute-a-Caron, la centrale 
Shipshaw $2 (X), reconnue comme la plus 
belle centrale hydroélectrique du 
Québec. fut construite en deux phoses. 
mise en service en 1941. la centrale de 
185 MW comptait initialement 4 généro- 
trices. Mais la production en ces années 
de guerre requérant davantage d'élec- 
tricité, la centrale passa CI 6, à 8 puis 4 12 
génératrices, pour une puissance de 896 
MW. Érigée tres rapidement, la cer-ifrole 
coûto 7 1  millions S. ie double d'une 
construction similaire e n  un tempsnormal. 
Revetue de béton texiuré, elle se distin- 
gue par un traitement architectural très 
horizontal, contrairement Q la pluport des 
ouvrages hydroélectriques. Son hall 
d'entrée, trésrichement traité,estI'undes 
monuments Ad déco du Québec. 

Connu iifraverç le mondecomme lepont 
d'Arvida, le pont d'aluminium (YI O été 
conçu au lendemain de la Premiere 
Guerre mondiale et inougure par 

Maurice Duplessis en 1950 11 s'agi!, à 
I époque. d'une démonstration de la 
neiie supériorité de l'aluminium sur le fer 
et l'acier: mis au point par tes ingénieurs 
et chimistes de 1 '  Aic~h~et les ingénieurç de 
la Dominion Bridge, le pontd'A~ido, long 
de 154 mètres. ne pese que 163 tonnes. 
une structure d'acier d'égoles dimen- 
sions péserait plus du double. 

En dépit de cene legerete, on a trans- 
porté sur le pont d'aluminium les maisons 
déménagées depuis Saint-Jeon- 
Vianney. L'arche du pont, élevée de 32 
mètres en son centre et jetée d'une rive 
àI'autre,supporteletoblier. Parcequ'efle 
représente le mieux l'idée du pont,cetie 
structure,plusque touteoufre,consÎituoit 
l'image lu plus propice fi cette démons- 
tration du génie moderne el du potentiel 
de I'oluminium. 

Plus grand pont en aluminium c3 l'époque 
de su construction, le pont d'Awido est 
reconnu comme l'un des ouvrages d'art 
les plus temorquobles de l'histoire du 
génie au Conodo 
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La ville de Jmqul&e r6unit aufaird'hul )es 

quatre anciennes municlpalit6s de 
Jonquiere, da Kenogaml, de Jonqui0re 
paroisse et d'Arvida. Cet owrage pr4snta 
I'archttecture trt raconte la g& de cha- 
cun de cm fieux. 

Jonqulèm et JonquiEire paroisse dévdlent 
la colontsdkK1 du tmoire et I'au8nernent 
d'une vflle, a u t o u r  de l'église Salnt- 
Dominique d'abord, puis au iyttime des 
c ~ c î i o n s  plus modernes de la boom 
tom des années 1920, Kénogami, puis 
Arvida, évoquent I'hMoire industrielle du 
Saguenay, celle des m e ,  celle de l'&an. 
T h o h  privll@i&. ces dile6 de compa- 
gnie~ comm6morent ceib première mol- 
tle du XXe slècle qul vdt n.dms I'hubicrf 
M e r ,  i'urtxmisme, I ' a M m e  modeme 
qu8becoise. 

Aujourd'hui p6le technologque national. 
Jonquiererecèiedes monmtsnotoires- 
faut-Il rappeler le céldbre manalr du 
Saguenay. ou les églises Saint-bpMl et 
Notre-Dame-de-Fatima- et d'autres 
oewres, parfois moins connues, qui contri- 
buent tout autant à l'histoire de I'archttec- 
ture au Québec. 

Lesauteurs,LucNoppsnet LudeK. Mdset, 
sant historiens de i'urchitwiure au Centre 
d'études sur la langue, les cats et les trudl- 
tiens p o p u i a l r e ç d e s f r a n ~ 8 n ~  
rlqueckiNord(&L4~*l'u3v~Lavd. BZen 
connus au Quebec pour leurs travaux sur 
l'architecture dans les régions. ils se sont 
pro- de faire découvrir kx richesses et 
les qualités du paysLrge bbti de Jonquière. 
lllustrésde 150 photographieset dessins. les 
textes esquknt une s y n W  historique, 
puis invitent d conndnre en clnq excursions 
quelque 160 édifices ou lieux d'intéret. 


