


Le Saguenay - Lac-Saint-Jean
Photo prise par satellite

Photographie pn"se par Ie satellite Landsat-2 Ie 29
aout 1975 et rendue en infrarouge selon Ie pro
cede des fausses couleurs. Rep4e par In NASA a la
station deeptriee de Prince-Albert, l'image a itl!
produite par Ie Centre Canadien de Tflideteetion.
Le terri/oire couvert par la photo a 185 kilometres
du Nord au Sud et aulanl de l'Est al'Ouest. II
correspond ala CLlrte 22-D (Chicoutimi) e/ ii une
partie de la carte 32-A (RoberuaI) du Systeme
National de Reference Cartographique.



La cuvette du lac Saint-Jean et ses
basses terres, Ie couloir du Saguenay, les
Laurentides environnantes et la majeure
partie du reseau hydrographique regional
apparaissent avec une grande nettete sur
cette photographie aerienne prise a l'in
croyable altitude de 900 kilometres (560
milJes). En realite, c'est presque la totalite
du territoire qui est per~u sur cet eton
nant cliche. D'un seul coup d'oeil, on
embrasse tout l'espace compris entre la
plaine de Normandin, au nord-ouest du
lac, et Sainte-Rose-du-Nord, sur la rive
gauche du Saguenay, en aval de la baie
des Ha! Ha!. De la decharge du lac Samt
Jean au fond de la grande baie entre Ie
Saguenay et Ie lac Kenogami, les villes
d'Alma, Jonquiere-Kenogami, Arvida,
Chicoutimi, Bagotville et Port-Alfred
sont faciles a reperer, tout autant que les
rivieres Peribonka, Mistassini et Ashuap
muchuan au nord et a ['ouest du grand
l~c et la plaine d'HebertvilIe au sud-est.
A la bordure sud du lac Saint-Jean, on
suit aussi avec une grande precision la
ligne de faille separant les Laurentides
des basses terres.
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Preface

Ce livre est une realisation fort heu
reuse. II apporte sur un sujet qui a
inspire beaucoup d'ecrits des elements
tres nombreux et les presente avec une
limpidite qui en fait un expose tout a fait
neuf, riche d'information, agreable a lire
et facile a consulter.

On ne peut que se rejouir de la publi
cation de cet ouvrage et en feliciter
chaleureusement l'auteur.

Puis souhaiter que Ie livre soit large
ment diffuse pour faire mieux connaitre
ce coin splendide du Quebec et de la
patrie canadienne, cette partie du royau
me du Saguenay qu'on appelle mainte
nant «Saguenay - Lac-Saint-Jean. ».

Victor Tremblay, p.d'h.

Chicoutimi, 29 septembre 1976
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Detail d'un planisphere Desceliers de 1550 au Ie pays
du 5aguenay est indique «5agne!> entre deux branches
de la «R. de saglUly". (Note: camme dans beaucoup de
cartes de l'epoque, Ie nord est au bas de la carte).
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Introduction

Longtemps isolee dans l'immense
espace quebecois et coupee des grandes
activites de la vallee du Saint-Laurent, la
region du Saguenay - Lac-Saint-Jean
est tres rapidement devenue, en depit de
cet obstacle, un element essentiel de notre
developpement national Sa situation
geographique et la nature particuliere des
richesses naturelles qui sont les siennes
lui ont confere un visage unique et une
vocation precise. Mais Ie Saguenay 
Lac-Saint-Jean est beaucoup plus qu'un
fournisseur d'energie ou qu'un produc
teur important d'aluminium et de papier.
Cest d'abord et avant tout un pays seve
re et genereux que des hommes tenaces
ont choisi de mettre en valeur. lis sont
venus de Charlevoix et de la C6te-du-Sud
pour batir ce coin du Quebec parce
qu'ils savaient tout ce qu'il contenait de
ressources. Mais il a fallu travailler duro

Enfoncee dans la rude carcasse du
Boudier canadien, la region doit son
unite tout autant a son isolement relatif
et a 1'histoire de son peuplement qu'a
Ia structure de reseau de communications
axe sur Ie Saguenay et Ie lac Saint-Jean.
Cest en suivant ce couloir qui pene-
tre profondement dans les terres de
l'arriere-pays que 1'on a pris possession
du terri toire.

Du point de vue socio-economique,
cette region est faite de deux pays bien
differents. Le corridor du Saguenay, sur
tout dans sa partie superieure, a partir
de la baie des Hal Ha!, est voue au com
merce et a l'industrie. C'est aussi une
importante zone de services et les hom
mes y sont nombreux. La moitie de ]a
population de la region habite dans la
conurbation du Haut-Saguenay qui
concentre la majeure partie des activites
du territoire. La grande agglomeration
de Chicouhmi-Jonquiere domine cet
ensemble. Par ailleurs, tout autour du lac,
sur les basses terres, Ie paysage change,
et les hommes s'adonnent davantage au
travail des champs. Les deux secteurs
de la region different a la fois dans leur
visage et dans leurs activites mais se
completent au point de ne pouvoir vivre
coupes l'un de l'autre.

En raison de sa position particuliere,
un peu excentrique par rapport a l'axe
vital du Saint-Laurent et au Quebec
meridionat la region a da se developper

elle-meme a partir de ses propres res
sources. Heureusement, il y avait Ja foret
et les cours d'eau, immense reserve
d'energie. Mais l'exploitation des riches
ses naturelles a des limites, si bien qu'on
semble avoir atteint actuellement un
certain equilibre entre la croissance eco
nomique et la croissance demographique

Peut-on depasser Ie stade actuel de
developpement? L'Office de planification
et de developpement du Quebec prevoit
pour ran 2001 une forte baisse de la
populationauSaguenay - Lac-Saint-Jean.
Rien ne prouve encore que la situation
soit irreversible. L'avenir de la region est
etroitement lie a l'avenir de to utes les
autres regions du Quebec.

11 n'en demeure pas moins vrai cepen
dant que ]e Saguenay - Lac-Saint-Jean,
a l'oree du Moyen-Nord quebecois,
pourrait se decouvrir une nouvelle voca
tion susceptible de favoriser une mise
en valeur integrale et hannonieuse du ter
ritoire pour Ie plus grand benefice de
tout Ie Quebec.

Ce document ne presente pas une
etude exhaustive de la region. Telle
n'etait pas notre intention. II a ete con<;u
comme un simple moyen de decou
verte et de connaissance. Parce qu'il est
vrai que Yon aime mieux ceux que Yon
connalt bien ...

Le 29 mars 1966, Ie gouvernement du
Quebec, par arrete en conseil, divisait la
province en dix grandes regions adminis
tratives. Cette decision avait un double
objectif: etablir des relations plus etroites
avec la population par une decentralisa
tion de ses services administratifs et met
tre un terme al'anarchie des systemes de
divisions regionales utilises jusqu'alors
par les divers minis teres et organismes
gouvernementaux.

Tous les ministeres et organismes gou
vernementa ux n'ont pas adopte cette
nouvelle division parce que leurs besoins
ne sont pas identiques et necessitent par
fois un decoupage administratif diffe
rent. Mais le processus d'uniformisation
est avance et, en particulier, les minis
teres et organismes a vocation econo
mique, comme Ie ministere de l'lndustrie
et du Commerce ou YOffice de planifica
tion et de developpement du Quebec
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(O.P.D.Q.), s'y conforment depuis plu
sieurs annees.

Cree en 1969, Ie ministere des
Communications s'est immediatement
attaque a la tache d'etablir une
structure de communication basee sur
ces dix regions administratives. Chaque
region, it I'exception de celie du
Nouveau-Quebec, est ainsi dotee d'un
bureau de Communication-Quebec qui
facilite l'acces des citoyens a l'informa
tion gouvernementale, coordonne les
activites des minis teres et organismes
au niveau des communications et
travaille enfin aaffermir l'identite de la
region ou il est implante.

C'est pour mieux faire connaitre
chacune de ces regions que la Docu
mentation qu~becoise, a l'interieur de
sa collection Etudes et Dossiers, a
entrepris la publication d'une serle
d' etudes regionales du Quebec. Le
Saguenay - Lac-Saint-Jean en est la
premiere.

Chacun des ouvrages de la serie sera
presente suivant un meme plan: une pre
miere partie qui, par une etude poussee
des donnees historlques, geographiques,
demographiques, economiques et socio
culturelies, donnera un apen;u clair et
precis du milieu, des hommes et de leurs
activites; une deuxieme partie dans la
quelle, sous une forme encyclopedique,
Ie lecteur pourra retrouver rapidement
l'un ou l'autre des jalons de I'histoire de
la region et de son developpement; dans
la troisieme partie, entin, un auteur de la
region presentera son «pays» a travers
son histoire et sa realite.

Les ouvrages de la serie «Etudes regio
nales» devraient satisfaire les exigences
scientitiques les plus rigoureuses. Toute
fois, par leur presentation imagee et leur
style depouille, ils eviteront I'aspect trop
academique qu'ont souvent les publica
tions du genre.

Le Saguenay - Lac-Saint-Jeon, comme les
ouvrages qui suivront, contribuera a
realiser l'objectif premier de la Docu
mentation quebecoise: mieux faire con
naitre et aimer Ie Quebec.

L'auteur du Saguenay - Lac-Saini-Jean,
GUles Boileau, est professeur au departe
ment de geographie de l'Universite de

Montreal. Geographe, historien, iourna
liste, il a presente de tres nombreuses
communications scientifiques et a publie
deux ouvrages de geographie humaine
ainsi que plusieurs centaines d'articles de
joumaux et de periodiques.

Orateur renomme, il s' est fait depuis
plusieurs annees Ie propagandiste de la
protection de l'environnement, ce qui lui
a valu notamment d'etre elu a la presi
dence de la Federation quebecoise de la
faune.

Amoureux du Saguenay - Lac-Saint
Jean depuis les debuts de sa carriere de
geographe, il y a fait de frequents se
jours.

Gilles Boileau vit et ecrit aSaint-Eus
tache.

Alain Gagnon, l'auteur de la troisieme
partie de cet ouvrage, est ne a Saint
Felicien, au Lac-Saint-Jean. II a fait ses
etudes primaires et secondaires dans la
region et y est retourne pendant
quelques annees, apres ses etudes uni
versitaires, pour y enseigner. Bien qu'j]
vive aujourd'hui aKingston, ou il super
vise, pour la Commission de la fonction
publique, l'enseignement du frant;ais
dans les unites militaires, ses racines sont
et restent au Saguenay - Lac-Saint-Jean.

Alain Gagnon a publie, au Cercle du
Livre de France, des recueils de contes, de
poemes et de nouvelles ainsi que deux
romans, llse et La grenouille et Ie bulldozer.
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Le Saguenay - Lac-Saint-Jean

Une des dix regions
administratives du Quebec
Depuis Ie 29 mars 1966, fa province de Quebec est
divisee en dix grandes regions administratives.
Clwcune de ces regions, Ii I'exception de celie du Nouveau
Queoec, a sa «capitale» ou sont regroupes les
services de fa pluparl des ministe-res et organismes
gouvernementaux. Cette decentralisation admi-

nistralive pennet au gouvernement de maintenir
des relations plus etroites avec La population.
Le Saguenay - Lac-Saint-Jean a pour objetiif
de mieux faire canna/tre fa region du meme nom.
La «capitale administrative» de la region du
Saguenay - Lac-Saint-Jean est Jonquiere.
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Le pays et les hommes

lS





SOUS

Ie signe de
la hache et

de la
charrue

Chapitre 1

De l'isolement a
la civilisation

«Decouvert en meme lemps que Ie Canadll, Ie Selguenay
a ete pendant trois sJixles tin pays apllr/, OU seuls Ie
commerce des fourmres et I'lIpostoJat des mlSSlOnrWlreS
ont modifilf I'allure de la vie /ndlerlne; c'esl III per/ode des
«temps hirolques», celie du Saguerwy sauvage PUIS,
soudain, en 1838, III colotl/salion .'I perllflra el COnl
merl~a celie transformelllOn qUI erl un siecle ct quarl a
realise ce que nous voyons alljourd'rl/./I. c'est la periode
moderne, celie du Saguenay (willse.>.
«L'histotre de ces deux per-rodes bien dlffere>lleS de WT(jC
tere mente d'etreconl1ue Si elle n'est pllS remp/le par Ie
bruil des balailles comme celie du Canlldll, elle esl Ie
tab/mu de Julies qui ne sonl pllS mOJns merilolres /1/

moins riches de le~ons el de blenfaisal1/S silmlilanis A
nous d'y pillser I'atlach emen I au COlll de /a grande pMrie
ou nous sommes appeles avlVre; anOllS d'y discerner Ie
serls de notre destinlfe el les moyens de la pOllrstelvre;
anous d'erl utiJiser les iefons pour preparer ravenir».

Mgr Victor Tremblay
Histoire du Saguenay
depuis les origines jusqu'a 1870

Un siecle pour batir un pays c'est bien
peu. En moins de cent ans, l'espace de
trois generations, la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean s'est creee, a gyandi
et evolue pour finalement atteindre la
maturite. De Tadoussac a Notre-Dame
de-Ia-Dore, du lac Bouchette aSaint
Ludger-de-Milot, une vaste clairiere a
surgi au coeur du Bouclier canadien et
s'est animee. On a laboun~ les terres
apres avoir derriche, des villages sont
appants, des barrages ont ete eriges, des
usines et des villes modernes ont rapide
ment modifie Ie paysage.

En realite, Ie Saguenay - Lac-Saint
Jean s'est constitue en un siecle, de 1838
a la veille de la derniere gyande guerre.
n s!agit d'une colonisation spontanee, ou
Ie role important a ete tenu par des hom
mes entreprenants a la tete de grou
pements de defricheurs dynamiques et
pleins d'espoir. Un vaste territoire a
ainsi ete occupe et organise en un temps
record, grace a un effort humain collectif
qui, malheureusement, n'a pas ete fad
lite par 1a conjoncture economique de
l'epoque.

Aujourd'hw! en depit d'un peuple
ment recent! Ie couloir du Saguenay et
la cuvette du lac Saint-Jean occupent une
place de choix dans Ie milieu quebecois
en raison surtout de I' originalite de la
region elle-meme et de certaines ach
vites qui refletent encore la tenacite des
pionniers.

11 existait, bien avant l'arrivee des
Slancs, une vraie «route des fourrures»
traversant de bout en bout la region.
Tadoussac, au confluent du Saguenay et
du Saint-Laurent, etait Ie point Ie plus
accessible d' ou I'on pouvai t ensuite
atteindre les immenses territoires du
Nord. Xl devenait alors facile pour les
nations indiennes de l'interieur de troquer
leurs pelleteries contre les produits du
Sud: ma'ls, tabac et cereales. De 1535,
date a laquelle Jacques Cartier decouvrit
Tadoussac, jusqu'aux annees 1840, la vraie
richesse de ce «Royaume de Saguenay"
restait les pelleteries et les seuls points
d'occupahon permanente demeuraient
les postes de traite devenus monopole de
la Couronne des 1838.

A Tadoussac, point nevralgique sur
cette grande route des fourrures, se tenait
une foire annuelle d'ete fort celebre.
Cette route, suivie par de rreles canots
d'ecorce, devait eviter les puissants cou
rants et les rapides. Apres ]a remon-
tee du Saguenay, eUe suivait la voie plus
tranquille de la riviere Chicoutimi et, de
portage en portage, elle atteignait Ie lac
Kenogami. La route vers I'Ouest se pour
suivait par les rivieres Kenogami et des
Aulnets jusqu'aux portages d'Hebertville
et de la Belle Riviere pour atteindre fina
lement Ie lac Saint-Jean. Une fois les
etapes de Metabetchouan et de Pointe
Bleue franchies, les canots s'engageaient
sur les rivieres Ashuapmuchuan et
Nekoubau avant de toucher Ie lac Mis
tassini et ensuite la baie d'Hudson.

Nous connaissons les activites de cette
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La descen Ie de
I'Ashuapmu

chuQn au debut
du siecle.(Sociele

historique du
Saguenay)

route des fourrures par les relations des
missionnaires jesuites, premiers explora
teurs de cette region aux XVIIe et XVIIIe
siecles. C'est Ie Pere Jean de Quen qui, en
1647, a decouvert la grande nappe d'eau
douce du lac Piekouagami (Saint-Jean),
lors de sa visite a la «Nation du Porc
Epic».

En 1672, un autre missionnaire, Ie Pere
Albanel, s'est rendu de l'embouchure de
la riviere Saguenay jusqu'a la baie d'Hud
son. Les Montagnais occupaient alors un
immense territoire allant de la rive nord
du Saint-Laurent jusqu'a la baie d'Hud
son, et des alentours de Quebec jusqu'au
Labrador. Dans ses relations de voyages,
Ie Pere Albanel parlait du lac Saint-Jean
comme d'un point de ralliement et d'un
«endroit ou toutes les nations qui sont
entre les deux mers de l'Est et du Nord se
rendaient pour faire leur commerce».

C'est ce commerce fort remunerateur

des pelleteries qui attira les Blancs dans
la region. Us ne tarderent pas a eriger
plusieurs etablissements de troc ou l' on
echangeait des marchandises venues
d'Europe contre Ies fourrures apportees
par les Indiens. Les plus celebres de ces
comptoirs furent ceux de Tadoussac,
Chicouhmi, Metabetchouan, Pointe
Bleue, Nekoubau et Mistassini.

Ainsi engagee dans Ie commerce des
fourrures, 1a contree resta longtemps
insensible a toute autre preoccupation.
Ce n'est qu'au debut du XlXe siecle qu'on
athra l'attention de l'Assemblee legis
lative sur la valeur possible de ce pays
pour la colonisation. Une commission
fut creee qui avait pour mandat d'etablir
les perspectives de developpement de
la region. Commissaires et explorateurs,
dont Joseph Bouchette et Joseph Hamel,
deposerent leur rapport devant la Cham
bre Ie 14 janvier 1829. Le document souli
gnait la qua lite des terres agricoles dans Ie
secteur de Chicoutimi et du lac Saint-Jean
ainsi que l'existence d'un climat favo
rable pour Ie travail des champs.

En depit des resultats encourageants
de l'enquete, il fallut attendre l'initiative
privee pour ouvrir une breche dans Ie
monopole des compagnies de traite sur la
region. Ce n'est que dix ans plus tard que
l'espoir allaH devenir realM.

Plus encore que Ie caracte're inhospita
lier des rives du Saguenay, son climat
rigoureux ou son isolement, c'est I'oppo
sition repetee des grandes compagnies
engagees dans Ie commerce des fourrures
- la Compagnie de la Baie d'Hudson et
la Compagnie du Nord-Ouest - qui blo-

Le posle de (a
compagnie de (0

Baie d'Hudson,
iI ['embouchure

dela
Metabelchouon.

(Sot,ele
hlstorique du

Saguenay!
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qua systematiquement toute tentative
d'etablissement agricole et tout peuple
ment stable jusqu'en 1838.

C est avec la creation de la Societe des
Vingt-et-Un que debuta la veritable
colonisation au Saguenay. En effet, en
1837, vingt-et-un censitaires de La
Malbaie, sous l'egide d'Alexis Tremblay,
dit Picote, fonderent une association
pour pratiquer la coupe du bois sur Ie
«Domaine du Roi», autrement dit pour
«faire de la piniere». Nantis d'un capital
de 400 dollars par tete, ils choisirent de
s'installer ala baie des Ha! Ha!, en raison
de l'abondance de pin blanc dans les
forets voisines. L'association dut cepen
dant transiger avec la Compagnie de la
Baie d'Hudson afin d'obtenir I'autorisa
hon de couper 60 000 billots dans les
pinieres du Saguenay. Les arbres abattus
etaient achemines vers les scieries de
William Price, deja installees dans la
region.

Le peuplement permanent de la
region a donc debute avec l'arrivee d'une
premiere goelette venant du pays de
Charlevoix et ayant a son bord pres de
50 personnes. Installes a Grande-Baie, a
l'Anse-Saint-Jean et a l'Anse au Cheval,
ces colons eprouverent de nombreuses
difficultes au point que les actionnaires
de la Socete des Vingt-et-Un durent
ceder leurs interets a William Price dont
ils devinrent des salaries.

En 1843, on comptait deja un millier de
personnes installees au fond de la baie ou
aux alentours. Tous ceux qui pouvaient
travailler trouvaient de l'embauche chez
Price, mais leur condition n'en etait pas
moins miserable, au point qu'ils devaient
accepter d'etre payes non pas en argent
mais en bons, appeles «pitons», echan
geables pour des marchandises au magasin
de Price seulement. L'endettement etait
general et la dependance totale vis-a-vis
de la famille Price. Tout ce que les colons
pouvaient tenter, en dehors des travaux
forestiers, c' etait une culture rudimen
taire sur des lots devastes par Ie feu.

Malgre tout, la colonisation a continue
sa progression entre la baie des Ha! Hal
et Chicoutirni ainsi que dans les terres de
l'arriere-pays, jusqu'au Grand-BrUle,
aujourd'hui Laterriere, dont Ie peuple
ment debuta en 1846 sous l'inihahve du
Pere Jean-Baptiste Honorat.

La penurie de bois de pin, coupe sans
discernement et devaste par des incen
dies repetes, amena Ie declin des mou
lins de la riviere a Mars et de Saint-Alexis.
Favorise par un site excephonnel, par
Jes ruptures de pente sur les rivieres
du Moulin et Chicoutimi, et aussi par la
proximite d'un immense bassin forestier
au sud, Ie poste de Chicoutimi prit la
releve en 1842 C'est Peter McLeod, que
l' on peut a juste titre considerer comme
I'un des fondateurs de Chicoutimi, qui
fut a I'origine de cette nouvelle ere. II
batit une scerie a Riviere-du-Moulin en
1842, avant d' en construire une seconde,
quelques annees plus tard, au droit du
premier rapide sur la riviere Chicoutimi,
juste en haut du bassin.

Peu de temps apres, William Price
s'assoca a Peter McLeod a qui il fournis
sait deja des capitaux depuis un certain
temps. En 1851, les affaires etaient fort
prosperes au point qu'une vingtaine
de batiments partaient chaque annee pour
I'Europe charges de madriers. Par ailleurs,
de nombreuses goelettes, transportant
des planches, faisaient Ja navette entre Ie
Saguenay et les paroisses du bas du
fleuve.

Avec Ja construction d'une glissoire
de plus d'un mille de long sur la Petite
Decharge, les chantiers ont pu atteindre
Ie lac Saint-Jean a compter de 1860. Des
1868, Price avait ses sceries dans Ie sec
teur de la riviere Peribonka. Mais si les
chantiers ont contribue al'ouverture de
Ja region, i1s n'ont guere favorise une
veritable colonisation. Croyons-en I'abbe
Fran<;:ois Pilote qui avait compte, en
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1851, 17 moulins a scier dans les limites
des paroisses de Chicoutimi et de
Grande-Baie.

Entre temps, quelques societes de
colonisation avaient ete fondees, notam
ment aBaie-Saint-Paul, aLa Malbaie et a
Quebec, mais leur action n'eut guece de
consequences appreciables. Alors que Ie
Saguenay, pour reprendre l'expression
du geographe Raoul Blanchard, a ete
ouvert «sous Ie signe de la hache}}, c'est
sous Ie signe de la charrue que s'est effec
tuee la colonisation du lac Saint-Jean.
Mais il aura fallu attendre l'arrivee du
cure Nicolas-de-Tolentin Hebert et de
son groupe.

L'oeuvre de l'abbe Hebert s'inscrivait
dans un vaste mouvement d'ensembJe
charge de fournir des terres agricoles
aux populations excedentaires des rives
du Saint-Laurent. En fevrier 1849, Ie

gouvernement de l'Union concedait
a I'Association des comtes de l'lslet et de
Kamouraska pour coloniser Ie Saguenay
Ie canton de Labarre et quelques terres en
bordure du lac Saint-Jean ades condi
tions tres favorables. Les membres de
l'association avaient donne a I'abbe
Hebert, cure de Saint-Pascal, Ie titre bien
significatif d'agent de leur association.
II en fut veritablement l'ame dirigeante.
La mise en valeur des terres fut menee
gaillardement sous l'impulsion du dyna
mique cure, si bien que la municipalite
d'Hebertville vit Ie jour officiellement en
mai 1859. En 1861, sa population etait
d'environ 500 personnes. Quant a I'abbe
Hebert, il fut nomme cure de Kamou
raska en 1852. n devait y mourir en 1888
a l'age de 77 ans. Contrairement aux co
lonies du Haut-Saguenay, cette societe
etablie a Hebertville se voulait avant
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tout une societe de colorrisation rurale,
la coupe du bois n'etant qu'un supple
ment aidant a. la subsistance pendant
l'hiver.

La creation d'Hebertville servit d'exem
pie, et, par la suite, un vaste mouvement
de prise de possession des terres s'amon;a.
Premiere paroisse au bord du lac, Rober
val fut fondee en 1860; Saint-Prime eut
son premier pretre residant en 1871 alors
que deja., en 1870, la colonie naissante
de Saint-Felicien (Riviere-a.-rOurs)
comptait une vingtaine de familles. Les
deux cantons agricoles de Nonnandin
et d'Albanel furent ouverts en 1879. Les
trappistes de Mistassini, qui ont joue un
role important dans Ie developpement
du secteur nord-ouest du lac, batirent
leur monastere en 1892. Et trois ans plus
tard, en 1895, Ie tour de la cuvette etait
boucle et Ie cercle de la colonisation
complet. Restait a. Ie parfaire et a. l'elargir.

Le Saguenay - Lac-Saint-Jean ne res
semble aaucune autre region quebecoise.
C'est un coin de terre bien individuaLise
que la geographie a marque profonde
ment en l'isolant de la vaUee du Saint
Laurent et en Ie coupant du Quebec
meridional par des reliefs vigouretL,< et
une puissante fmet.

L'isolement de la region s'explique
surtout par un environnement physique
severe. A un long fosse d'effondrement,
celui du Saguenay, succede une vaste
cuvette d'origine tectonique, ceHe du lac
Saint-Jean. Ces deux elements majeurs
sont encercles de toutes parts par un
relief compact de hauts plateaux (plateau
laurentidien, plateau du Labrador) aux
pentes difficiles, aux rebords en abrupts
de failles (ceux d'Hebertville et des
monts Valin). En outre, l'impression
nante foret qui separe ce territoire du sud
du Quebec a longtemps accentue cet isole
ment en empechant durant plus d'un
sieGe l'acces de la region par une autre
voie que celie du Saguenay.

Les conununications furent longtemps
difficiles, et seule la route des fourrures
pennettait l'acces a 1a cuvette du lac. Le
Saguenay, veritable fleuve que l'on
appelle riviere, fu t done la premiere voie
de penetration et Ie premier passage vers
les terres de I'interieur. La navigation y
est possible de l'estuaire jusqu'a la baie

des Ha! Hal, voire meme jusqu'a Chi
coutimi. Malheureusement, en amont,
des rapides et les glaces d'hiver bloquent
toujours l'acces au lac. Deja en 1850, des
bateaux a vapeur remontaient son cours
jusqu'au fond de la baie des Ha! Ha! pour
atteindre ensuite Chicoutimi en 1870.

Avant que la region ne soit ouverte au
reste du Quebec par l'arrivee du chemin
de fer, la route demeurait Ie principal
mode de communication puisque Ie
Saguenay etait livre aux glaces une longue
partie de l'annee Pendant longtemps
toutefois, les seuls chemins furent ceux
qui reLiaient entre eUes les paroisses
de colonisation. Cet isolement terrestre
relatif a contribue a retarder Ie desencla
vement de la region et sa mise' en valeur.

Les chemins de colonisation ne suffi
sant pas, i1 fallut se lancer dans de plus
grandes operations conune la construc
tion, en 1879, du chemin de Kenogami,
reliant Saint-Felicien a. Grande-Baie, par
Hebertville, avec un embranchement
vers Jonquiere et Chicoutimi. Quinze ans
plus tard, a Alma, Ie pont jete sur la
Grande Decharge ouvrait un nouveau
secteur au peuplement et au travail
de la terre.

II devenait necessaire, pour des raisons
imperatives, que la region soit reliee par
terre au reste de la province. Ce fut fait
en 1857 grace a une route qui allaH de
Grande-Baie a La Malbaie et vers Baie
Saint-Paul. Mais i1 s'averait de plus en
plus urgent d'assurer une liaison rapide
et directe entre Ie Saguenay - Lac-Saint
Jean et Ie coeur meme du Quebec. Pour
cette raison, Ie gouvernement entreprit
en 1878 la construction d'une route
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reliant Metabetchouan Ii Quebec, qui fut
terminee quelques annees plus tard. En
1882, on paracheva un tron~on de route
qui partait de Chicoutimi et allait rejoin
dre cette route Ii peu pres a mi.-chemin
dans Ie parc des Laurentides. Cette
route, modifiee pour les besoms de la cir
culation automobile, deviendra Ie boule
vard Talbot. Ce n'est que vers 1925
qu'on put attemdre la cote de Charlevoix
a partir du Haut-Saguenay en longeant
la rive sud de Ia grande riviere, en passant
par I'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay.
La rive nord du Saguenay attendit sa
route beaucoup plus longtemps puisque
ce ne fut que vers 1967 que 1'on put enfin
aller de Sainte-Anne-de-Chicoutimi a
Tadoussac, via Sainte-Rose-du-Nord et
Sacn~-Coeur.Avec Ie parachevement de
la route La Tuque - Chambord, la region
du Saguenay - Lac-Saint-Jean etait
maintenant reliee directement, par la
route, a la pIupart des regions quebecoi
ses; par ailleurs depuis les annees 50 on
avait construit une longue route Ii travers
la foret de Saint-Feliden vers Ie secteur
minier de Chibougamau.

La region n'a pas la chance d' etre
situee de part et d'autre d'unehgne fer
roviaire, enCOre moins sur un axe impor
tant. Elle se trouve plut6t au bout d'un
double embranchement qui a Ie desa
vantage de se terminer dans la region
meme, ce qui en accroit considerable
ment Ie coUt d'exploitation, apres avoir
dealt une longue boucle pour contour
ner Ie parc des Laurentides.

Les vrais debuts de la region remon
tent Ii I' arrivee du rail sur les rives du

lac Saint-Jean, en 1888, alors que la
region fut reliee a la ville de Quebec. De
Chambord, Ie rail se rendait Ii Chicoutimi
en 1893 et a la baie des Ha! Ha! en 1908,
avant de pous~er des antennes vers Alma
et Laterriere. A partir de Chambord, sor
te de plaque tournante, la voie du bord
du lac s'est ensuite dirigee vers RobervaL
Saint-Felicien, Normandin et enfin
Dolbeau. Le nord du lac, entre Alma et
Mistassini, est toujours sans chemin
de fer.

L'avenement de la voie ferree marqua
une etape decisive dans Ie deveIoppe
ment des communications et l'ouverture
de la region. Raoul Blanchard n'hesite
pas a dire que c'est de la que date, pour
Ie Saguenay - Lac-Samt-Jean, la periode
contemporaine. II demeure cependant
une insuffisance grave au niveau du
transport ferroviaire: l'absence d'une
ligne de ceinture complete autour du lac
et surtout Ie manque d'une liaison direc
te avec la Haute-Mauricie ainsi qu'avec
la vallee du Saint-Laurent dans Ie sec
teur de La Malbaie - Baie-Saint-Paul.
Heureusement, depuis un certain temps,
Ie Lac-Saint-Jean est en communication
directe, par rail, avec l'Abitibi via Chi
bougamau.

Par ailleurs, la region esten communica
tion avec la plupart des autres regions du
Quebec grace a !'implantation d'un service
aerien quotidien au depart de Bagotville.
Quebecair assure des vols reguliers entre
Ie Saguenay, Quebec et Montreal. En
quittant Bagotville, par Qw§becair, on
peut atteindre, directement ou apres une
correspondance a Quebec ou a Montreal,
les villes de Baie-Comeau, Gagnon,
La Grande, Rimouski, Rouyn, Sept-nes,
Schefferville, Val d'Or et Wabush.
Depuis Ie 25 juin 1976, la Compagnie
Air-Caravane assure quatre vols par
semaine entre Montreal et Saint-Methode
(pres de Dolbeau).

Entre Ie Saguenay et la grande metro
pole montrealaise, il y a moins d'une heure
de vol. Peut-on encore parler d'isolement?

On ne mesure pas la contribution ou
1'apport d'une region a la vie d'un pays
ou d'une province par sa dimension terri
toriale. II n'y a habituellement pas de
commune mesure ou de rapport direct
entre la superficie d'une region et sa puis-
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sance economique ou son role sur Ie
plan social et culturel. L' exemple de la
zone metropolitaine de Montreal saute
aux yeux: sur 2,8% de la superficie du
Quebec, vit 56,7% de la population!

Au Saguenay - Lac-Saint-Jean, la
situation est inversee. n y a beaucoup
d'espace mms les hommes sont peu nom
breux. n n'y en a que 265 645 sur une
superficie totale de 106 000 kilometres
carres (40 906 milles cam~s), ce qui en
realite represente 4,4% de la population
de la province sur 7,8% des terres.

Sur cet immense territoire du Sague
nay - Lac-Saint-Jean, la densite generale
de la population depasse a peine 2,5
habitants au kilometre carre. n semble
donc y avoir une neUe disproportion

entre 1'immensite du territoire et les
hommes qui l'habitent. Mais c'est la. une
situation qui se retrouve dans quelques
regions du Quebec caracterisees jus
tement par une abondance peu com
mune de ces grands espaces plus ou
moins boises.

Si on excepte la Cote-Nord et Ie
Nouveau-Quebec dont les territoires sont
immenses et meme demesures, la plupart
des regions du Quebec presentent un
rapport population/superficie favorable
a la population. Ces rapports se revelent
parfois trompeurs, surtout dans Ie cas du
Saguenay - Lac-Saint-Jean dont les lirni
tes administratives englobent une "extra
ordinaire» superficie boisee et ou les
zones «utiles», c'est-a.-dire habitees en
permanence et exploitees simultane
ment, sont minimes. En effet, de ces
106 000 kilometres carres de superficie, il
n'y en a pas 2% qui soient defriches et
consacres a l'agriculture.

La dimension du territoire ne constitue
pas toujours un facteur de developpe
ment regional. n faut faire la difference
entre l'espace fortement humanise et
I'espace livre a l'exploitation. En verite,
c' est l'equilibre entre les deux types d'es
pace qui est important Ainsi les grands
espaces du Saguenay - Lac-Saint-Jean,
ceux qui ne sont pas habites en perma
nence, ne sont pas perdus pour autant.
Au contraire, ils constituent une partie
importante des richesses de la region et

L'importance de la population et du territoire dans les dix
regions administratives du Quebec

~io ok d pupul lion % du ~e:rri 1re
Ba - aint- UfeI1t - Gaspes:.ie 5,4% 3, o/t
Saguenay - Lac-Saint-Jean 4,4 7,8

u ec 14,1 27
TIo' -Ri:vi .7 ,8
Cantons de )' st 4.0 ~,

n 56, 2,8
Oumouais 4,1 ,0

bitibi - Temi 'cao-un ue 2,4 ,9

Cote-- r 1,7 14.5
ouveau-Qu 0.6 57,6

Pr ¥in de Que e 00,0% 100,0%
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res tent un vigoureux facteur de develop
pement. Le couvert forestier y alimente
une puissante et prospere industrie des
pates et papiers dont profite toute la
region. En outre, ce territoire boise et
accidente est sillone de longues rivieres
dont l'energie a transforme une partie
de la region en un veritable couloir indus
triel. L'immensite du territoire devient
done reservoir de riehesses: l'eau et la
foret ont fait du Saguenay - Lae-Saint
Jean une region clef dans l'eeonomie
guebecoise.

Pour se developper et se hisser au
niveau des grandes regions, Ie Saguenay
a besom de plus que d'abondantes res
sources naturelles. II lui faut plus que du
bois et l'energie des rivieres. lllui faut
surtout une population active et forte
dont Ie dynamisme eompenserait la fai
blesse des effectifs. La population est la,

travaiUeuse et dynamique, mais les res
sources, si abondantes soient-elles,
manquent dangeureusement de diversite.
Un secteur d'activite industrielle fonde
sur une gamme trop etroite de ressources
n'est pas sans dangers. Quand Ie seeteur
des pates et papiers est perturbe, l'inquie
tude s'empare d'une bonne partie de 1a
population. Ce1a vaut pour l'industrie de
l'aluminium egalement.

Contrairement aux grandes industries
qui ont etabli leurs assises sur la mise
en valeur et l'exploitation de ressources

Sainl-Jerome-de
MetabetclJO~(QI1.
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reparties a la grandeur de tout Ie terri
toire, l'occupation humaine a suivi les
grands traits du paysage. Le peuplement
est en effet concentre sur une bande de
quelques dizaine de kilometres tout au
plus, de part et d'autre du Haut-Sague
nay et tout autour du lac, sauf quelques
antennes ou points isoles, comme Ie
secteur du lac Bouchette ou les villages
recules de Notre-Dame-de-Lorette et
Saint-Ludger-de- Milot.

Autour du lac, les zones mises en
valeur ant tendance as' elargir dans les
ilots de bonnes terres agricoles. Les plai
nes d'Hebertville et de Normandin en
sont deux excellents exemples. Mais ces
zones d'habitat permanent se reduisent a
une mince frange bordiere si la qualite
des terres diminue comme c'est Ie cas au
nord du lac au bien si l'espace laisse aux
basses terres en tre Ie lac et les Laurenti
des est trop restreint pour permettre une
occupation humaine veritable.

Dans Ie Haut-Saguenay, I'ecoumene
suit essentiellement l'axe majeur La Baie-

Alma, au sud de la riviere. C'est Ie coeur
de la region.

La region du Saguenay - Lac-Saint
Jean contribue sensiblement au maintien
et meme a la croissance de l'economie
quebecoise par l'exploitation de sa foret,
de son sol et de ses cours d'eau. Et ce
sont la trois richesses qui tiennent direc
tement a l'immensite de son territoire.
Ouvert par des pionniers dont l'ideal
n'avait d' egal que Ie coura ge et la tenacite,
ce territoire a toujours maintenu sa voca
tion forestiere. Peter McLeod et William
Price sont venus vers 1840. Les Price y

sont toujours. Pour sa part, l'Association
des comtes de !'Islet et de Kamouraska
pour coloniser Ie Saguenay a vu fructifier
son action et s'etendre son oeuvre.

L'espace agricole de la region ne s'a
grandit plus. On a atteint les limites de
l'extension possible. L'industrie, Ie com
merce et les services polarisent mainte
nant cet espace ou vit et tra vaille une
population qui a de plus en plus ten
dance a migrer.

C'est a partir du moment au une po
pulation commence a perdre une partie
de ses effectifs qu'il faut s'interroger sur
l'equilibre existant entre Ie territoire et
ses ressources d'une part et la population
qui l'habite d'autre part.
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Une nature
-'" -'" .genereuse millS

exigeante

«,4 180 kilometres avol d'oiseou au Nord de Que'bec
5'e/l1le LIne vaste depression de pi lIS ieurs milliers de kilo
metres mrres ta,lIee romme aI'emporte-piece au travers
des plateaux /aurenllens. II s'agit d'une sorte d'oasis
plan/ee aLI milieu de 10 rude nature taLlrentlenne el qui,
en dipit de so positIon excentrique, de ia date recente de
sorl amtinagement, ronstitue rLlne des pousses les plus
vigouretlses de I'£st du Canada franr;nis».

Raoul Blanchard
L'Est du Canada fran~ai5

Le Lac-Saint-Jean et Ie Saguenay ne se
ressemblent pas. En raison cependant de
leur voisinage et de leur histoire, nous
avons pris l'habitude de les considerer
globalement. Meme si eUes forment sur
Ie plan socio-economique deux zones
fortement interpenetrees et comple
mentaires, il n'en demeure pas moins que
leur visage naturel s'oppose assez vio
lemment, presentant meme des contras
tes tres nets. La hardiesse des paysages
sagueneens n'a rien de comparable avec
la douceur du pays jeannois.

Situee a l'interieur du Boucher cana
dien et aux sources vives du Saguenay,
la region du lac Saint-Jean occupe Ie
fond d'une vaste cuvette dont les dimen
sions atteignent environ 100 kilometres
(65 milles) de long sur 55 kilometres de
large (35 milles). Loge dans la partie
sud-est de cette grande depression tec
tonique, Ie lac lui-meme, long de 40
kilometres (26 milles) et large de 32
(20 milles), couvre quelque 2350 kilome
tres carres de territoire.

Tout au fond de ce plat pays, limite sur
trois de ses cotes par des escarpements de
faille, l'homme a amenage un precieux ter
roir dont les cultures reposent sur des sols
d' origine calcaire et schis teuse. Du lac
vers les hautes terres environnantes, une
succession de terrasses faites habituelle
ment d'argile grise, tres souvent chargee
de sable, rappelle l'origine marine du lac.

C'est par Ie Saguenay que les eaux du
lac Saint-Jean atteignent Ie Saint-Laurent
et la mer. Coulant dans une direction est
sud-est sur quelque 160 kilometres (une
centaine de milles), Ie Saguenay, veritable
fosse d'effondrement, prend l'allure d'un
fjord majestueux, en raison de ses hautes
parois et de ses grandes profondeurs.

Entre la cuvette du lac Saint-Jean et Ie
fosse du Saguenay se succede tout une

sene de gradins dont l'altitude peut
atteindre pres de 100 metres (300 pieds)
au-dessus des eaux du lac voisin. C'est
une roche noire tres resistante, l'anortho
site, qui fonne I'essentiel de cette zone
interrnediaire coincee entre deux lignes
de faille et emergeant au-dessus des bas
ses terres voisines. C'est Ie «horst» de
Kenogami ou enCore Ie «pays» de Larou
che. C'est aussi la frontiere naturelle
entre la region du lac Saint-Jean et celle
du Saguenay.

On trouve, au Lac-Saint-Jean et au
Saguenay, en plein Bouclier canadien,
quelques-unes des plus vieilles roches de
l'histoire geologique de la planete. C'est
a ce groupe qu'appartiennent les calcaires
cristallins et les anorthosites de la basse
vallee de la riviere Mistassini. L'anor
thosite du haut Saguenay, connu dans Ie
pays sous Ie nom de «granit noir» de
Saint-Gedeon, est du meme age. On peut
en voir de nombreux affleurements, entre
autres Ie long de la route entre Arvida et
Alma.

Ala toute fin de rere precambrienne, il
ya de cela plus de 500 millions d'annees,
la region connut une periode d'erosion
intense qui en attenua les reliefs et lui
confera l'aspect d'une vaste plate-forme.
Par la suite, une rapide invasion marine,
qui ne laissa que bien peu de vestiges,
succeda a cette erosion prolongee. Puis,
pour des milliers et des mUliers d'annees,
l'action des forces orogeniques fut peu
importante, se limitant a provoquer ['ap
parition de quelques failles dont les
escarpements, resultant de ces failles,
sont bien visibles dans Ie paysage. La
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plus importante de ces failles, et aussi
la plus visible, est orientee est-ouest
et s'allonge depuis Ie fond de la baie
des Ha! Ha! jusqu'aux abords de Saint
Feliden, apres s'etre grandement rappro
chee du lac Saint-Jean au droit de Cham
bord. Cet escarpement naturel forme la
limite entre les basses terres et les hautes
terres.

Les voyageurs qui s'arretent au village
de Val-Jalbert gravissent cet escarpe
ment de faille quand Us vont de la cour
de I'usine au sommet du barrage par Ie
sentier de montagne. TIs passent ainsi, en
quelques minutes, des basses terres aux
hautes terres surplombant la depression
du lac Saint-Jean. La pente abrupte qu'ils
escaladent est vieille de milliers d'annees.

Mais c'est surtout lars de la derniere
periode glaciaire que s'est fac;:onne Ie
visage du pays. II faut remonter a plus de
12 000 ans dans Ie temps pour assister a
I'invasion de la region par une immense
calotte glaciaire venue du centre du
Nouveau-Quebec et s'avanc;:ant, a la fa
veur d'un refroidissement du climat,
dans une direction sud-sud-est, sur une
epaisseur de plusieurs milliers de pieds.

Vers la fin de cette periode de glacia
tion, tout Ie secteur etait recouvert par les
glaces qui s'ecoulaient vers Ie Saint-Lau
rent enempruntantla valleedu Saguenay.
Agissant tel un burin gigantesque, Ie
glacier, dans son avancee, a deploye beau
coup de puissance et manifeste une extre
me energie, laissant partout des traces
de son passage.

Dans leur voyage vers Ie Saint-Laurent,
les glaces ont confere au Saguenay son
aspect grandiose, en surcreusant son lit
et en polissant ses parois. Cette vallee
impressionnante, travaillee par les glaces
et envahie par les eaux marines, est
devenue un fjord.

Le climat se rechauffant, Ie glacier per
dit de son importance et se retira gra
duellement. La vallee du Saguenay et la
cuvette du lac Saint-Jean furent alors
envahies par un bras de la mer de Cham
plain. Pendant un certain temps, Ie sur
plus de ces eaux s'ecoula vers la mer en
empruntant une large vallee, paraIlele a
l'escarpement de faille au sud du lac,
et par Ie corridor du lac Kenogami. Le
niveau des eaux du lac, a cette epo-
que, etait de beaucoup superieur a ce

qu'il est aujourd'hui.
Cette periode gladaire debuta iJ y a

environ 12 000 ans. La periode marine
qui suivit s'est terminee il y a pres de
10 500 ans.

Aux vastes horizons et aux basses ter
res du lac Saint-Jean s'opposent les
reliefs vigoureux et fortement redresses
du Saguenay. Cest Ie contraste surpre
nant entre un pays couche et un pays
debout. Differentes en apparence, sur
tout dans leurs paysages, ces deux re
gions doivent quand meme beaucoup
a l'action des glaciers et des eaux.

Appele Pielouagami (lac plat) par les
Indiens, Ie lac Saint-Jean, de forme a peu
pres circulaire, est oriente nord-ouest
sud-est. Sa profondeur n'excede pas
63 metres (206 pieds). Sa superficie totale
de 1 350 kilometres carres (375 miIles car
res) est environ Ie double de celle de l'ile
de Montreal. Le lac lui-meme occupe Ie
coeur d'une zone qui s'est affaissee entre
deux !ignes de faille importantes qui
delimitent toute la zone des basses terres.
La plus longue de ces failles, inscrite dans
Ie paysage, sous la forme d'un abrupt
continu de quelques centaines de metres
de hauteur, va du lac Kenogami a Ia
riviere Metabetchouan et, de la, modi
fiant legerement son orientation, se
poursuit jusqu'aux environs de Saint
Felicien.

Au nord du lac, les limites entre les
basses et les hautes terres sont moins
nettes. De larges et puissants cours d'eau,
comme la Peribonka, ont penetre les
hautes terres des Laurentides peu elevees
dans ce secteur, rendant ainsi Ie contact
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entre Ie plat pays et les hauteurs moins
net qu'au sud. L'escarpement, dli a la
faille du cote nord, va quand meme de
l'anse du Moulin-a-Baude, sur Ie Saint
Laurent, a quelques kilometres au nord
de Tadoussac, jusqu'a la riviere Peri
bonka, a la hauteur du lac Tchitogama.
Les barrieres des monts Valin et des
monts Sainte-Marguerite sont en bor
dure de cette faille septentrionale.

Le lac Saint-Jean occupe lui-meme
l'emplacement Ie plus bas d'une zone elle
meme effondree entre deux lignes de
faille. Cela se passait a la fin du Tertiaire.
Au Quaternaire" la region fut envahie
par les glaces. A l'est du lac, au-dela de
fa Grande et de la Petite Decharge, com
mence Ie Saguenay, une riviere fiere et
puissante qui prend la releve d'un lac au
visage calme et aux rives accueillantes.

En debut de parcours, Ie haut Sague
nay, qui va de I'He d'Alma a la baie des
Hal Ha!, coule au milieu d'une plaine
d'argile et de sable. Au centre de cette
plaine, la riviere, bien encaissee, est par
semee de chutes et de rapides sur les
quels les hommes ont erige des barrages
imposants: Isle-Maligne, Chute-a-Caron
et Shipshaw. Du lac au haut Saguenay,
la transition est brutale. D'un pays fait
de douceur et de serenite, on passe a
ill roche inhospitaliere. Dans ce coin
de pays, quelques bonnes terres agri
coles se sont developpees au milieu d'un
paysage parfois tres chaotique OU les
affluents du Saguenay ont souvent en
taille les depots recents. Au sud, a une
trentaine de kilometres du Saguenay,
dans un alignement bien parallele a la

riviere, Ie lac Vert et Ie lac Kenogami
laissent songeurs. Cet alignement pres
que parfait qui se termine au debouche
de la baie des Ha! Hal pourrait laisser
croire que nous avons affaire a un ancien
chenal du Saguenay. Entre la baie des
Ha! Hal et Tadoussac, Ie Saguenay se
transforme en un veritable fjord. Deja,
en 1885, l'abbe Laflamme en parlait
ainsi. Burine par les glaces, Ie Saguenay
a ete surcreuse, ses parois polies et les
vaUees adjacentes decalees par rapport au
lit de la riviere principale. Aujourd'hui,
les vallees affluentes sont suspendues:
vallees des rivieres Sainte-Marguerite,
du Petit-Saguenay, ~e la riviere Saint
Jean et de la riviere Eternite.

A partir de Saint-Fulgence, Ie Sague
nay est tres profond. II atteint meme des
profondeurs de pres de 300 metres (950
pieds), mais son seuil, au moment de sa
confluence avec Ie Saint-Laurent, se
releve a 60 metres (200 pieds). Comment
expliquer la presence d'un tel seuiP Sans
doute parce que Ie dernier glacier qui
occupa Ie couloir du Saguenay etait en
contact avec Ie Saint-Laurent et se trou
vait de ce fait a flotter, perdant ainsi sa
force et sa ca pacite d'erosion.

Apres la periode glaciaire, quand les
glaciers se furent retires, toute la region,
aussi bien la cuvette du lac Saint-Jean
que Ie corridor du Saguenay, fut envahie
par un bras de la mer de Champlain, ap
pelee dans ce secteur golfe de Laflamme.
Dans ces eaux marines, de nombreuses
rivieres apporterent de grandes quan
tites de materieL du sable et des argiles
surtout.
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L'argile et Ie sable sont importants
dans la region. Dresser et Denis, dans
leur Geologie desaiptive du Quebec,
eaivent: «Au point de vue agricole, l'ar
gile et Ie sable jouent un role extreme
ment different. L'argile est a l'origine des
sols riches et exempts de roches que l'on
trouve dans la region, tandis que de
grands peuplements de pins gris cou
vrent les plaines sablonneuses partout
ou elles ne sont pas cultivees, demon
trant l'inferiorite du sol sablonneux
au point de vue agricole. En fait, ces
zones sablonneuses sont designees dans
la contree par Ie terme tres expressif
d'"A£rique».»

Un pays
d'argile et de
sable: Snint

Gedeon (0
gauche) et
Do/beau (0

droite).

Un climat En 1972, il neigeait encore a Bagotville
severe Ie 12 mai, alors que, pour la meme annee,

la periode sans gel, comprise entre Ie
26 mai et Ie 20 septembre, ne depassait pas
116 jours. Quelques kilometres plus a
l'ouest, Chicoutimi recevait sa demiere
neige Ie 5 avril et}a periode sans gel
durait 137 jours. A une centame de kilo
metres encore plus a l'ouest, sur les rives
du lac Saint-Jean, Ie temps est plus doux,
semble-t-il. Ainsi, au lac a la Croix, la
derniere neige recouvrait Ie sol, en 1972
toujours, Ie 24 mars, alors ~ue la periode
sans gel etait de 117 jours. A Montreal,
par contre, il neigeait encore Ie 13 avril
mais la periode sans gel atteignait 168
jours.

Les donnees varient toutefois conside-

rablement d'une annee a l'autre. On ne
peut juger du climat de la region du
Saguenay - Lac-Saint-Jean a travers une
aussi courte periode d'observation. Un
examen plus attentif des conditions et
des donnees meteorologiques montre
bien que la region se situe dans une zone
de climat humide a ete frais.

Entre les hivers et les etes, les contras
tes sont bien accuses. lis Ie sont davan
tage dans les districts de Quebec et
de Montreal. Cette amplitude entre la
moyenne de l'hiver et celle de l'ete tra
duit veritablement Ie caractere essentiel
du climat continental. Toutefois, les
hauteurs des Laurentides environnantes
et la presence de larges cours d'eau,
comme les rivieres Saguenay, Ashuap
muchuan et Peribonka, ainsi que la vaste
nappe du lac Saint-Jean, exercent une
influence certaine sur Ie climat qui sem
ble etre plus clement que celui des
regions voisines.

L'encaissement de la region dans la
cuvette du lac et dans Ie couloir du
Saguenay l'isole des hautes terres envi
ronnantes et explique en partie que les

Un paysage
d'hiver, 0
Boileau.

Les temperatures moyennes au Saguenay - Lac-Saint-Jean
(mmparees acelles de Montreal)

Alma

Bagotville

Chicoutimi

Montreal

Janvier Juillet
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temperatures y soient plus douces et les
precipitations plus faibles que sur les
hauteurs voisines. Au total, les precipita
tions sont moins abondantes au Sague
nay - Lac-Saint-Jean que dans la plupart
des autres regions du Quebec meridio
nal. Elles sont cependant plus abondantes
durant Ie mois d'ete et favorisent ainsi
la culture des plantes herbageres,
accentuant de cette fao:;:on la vocation
fourragere de la region.

A Roberval et Normandin, la moyenne
des precipitations annuelles varie de
65 a80 centimetres (entre 29 et 31 pouces)
alors qu'a Chicoutimi et Bagotville elles
se tiennent entre 88 et 94 centimetres
(entre 35 et 38 pouces). Dans les deux
cas, il s'agit de precipitations nettement
moins abondantes quIa Quebec et a
Montreal ou les moyennes respe,tives
sont de 114 et 103 centimetres (46 a 41
pouces). Cest la repartition des precipi
tations durant I'annee qui est importante
pour l'agriculture. Alors qu'a Montreal,
27% des precipitations tombent sous
forme de pluies durant les trois mois de
juin-juillet-aout, au Lac-Saint-Jean,
Ie district agricole de Normandin reo:;:oit
37% de ses precipitations durant la
meme periode.

Bien entendu l acette latitude l la saison
sans gel est courte. Le nombre moyen
de jours de chaleur (ou la temperature
est de 80°F. et plus) durant l'annee est
assez faible: 18 a Normandin et 24
a Chicoutimi contre 31 a Quebec et 38
aMontreal. Au Saguenay - Lac-Saint-
Jean l la mi-septembre amene habi tuelle
ment les premieres gelees. Par contre, les
mauvais effets du froid peuvent etre
attenues quelque peu par une periode
d'insolation plus longue et plus forte
durant les mois d'ete que dans d'autres
regions plus meridionales. En outre, i1
faut aussi compter sur la presence du lac
Saint-Jean dont I'influence adoucissante
sur Ie cJimat regional est certaine.

Les nuag~s ne sont pas rares au Lac
Saint-Jean. A Albanel, Ie soleil ne luit que
dans une proportion de 40%, du temps
maximum d'ensoleillement. A Montreal,
l~ moyenne correspondante est de 45%.
A Quebec l elle n'est que de 38%. Il fait
par ailleurs plus souvent solei! dans la
partie sud-ouest du lac - 1 800 heures
par an approximativement - que dans la

region de Chicoutimi OU I'insolation
totale ne dure pas plus de 1 600 heures.

La region du Saguenay - Lac-Saint
Jean possede donc un dimat qui l'avan
tage par rapport aux autres regions
peripheriques avoisinantes. Plus froid en
hiver et moins humide en ete que Ie climat
montrealais, Ie dimat du Saguenay
Lac-Saint-Jean est favorable aux activites
agricoles, a l'elevage surtout.

La foret et l'agriculture sont toujours
presentes au Saguenay - Lac-Saint-Jean.
Depuis que Peter McLeod, William Price
et la Societe des Yingt-et-Un ont cree
un puissant courant de mise en valeur des
ressources na turelles de la region, les
hommes n'ont cesse d'exploiter ces deux
richesses. Cette exploitation intensive a
d'ailleurs donne naissance a quelques
industries de grande dimensio;l dont
profite encore la region.

Le Saguenay - Lac-Saint-Jean appar
tient au domaine de la foret dans une
proportion de 80%. Pendant de nom
breuses generations, les homrnes en ont
vecu. Elle leur a fourni bois de construc
tion et bois de chauffage. Elle a ete
leur vie, leur travail et leur refugel et Ie
demeure enCOre en partie. Par ses usines
de pates et de papiers, ses scieries et ses
«chantiers», elle reste Ie gagne-pain
de plusieurs milliers de Sagueneens et de
Jeannois. De plus en plus pn?sente dans
I'economie regionale par les industries
dont elle a provoque la creation, elle
occupe toujours un role de premier plan
dans la vie quotidienne. II n'y a d'ailleurs
pas une ville ou un village qui soit a plus
de quelques kilometres de cette foret
omnipresente, tant dans I'espace que
dans Ie temps.

La region appartient au grand domaine
de Ja foret coniferienne aux essences
tres variees dont les plus repandues sont
sans doute l'epinette noire et Ie sapin
baumier. Cest avant tout une foret a
vocation papetiere l meme S1, dans la
seconde partie du XIXe siede, l'exp]oitc1
tion de magnifiques peuplements rnixtes
sur Ie pourtour du lac Saint-Jean avait
enrichi de nombreux exploitants, tout
comme les grands pins du Saguenay
d'ailleurs. Aujourd'hui disparus l tous ces
peuplements ont cede la place a des
essences de moindre valeur. C'est ce qui
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explique que les forets commerciales aient
ete repoussees loin dans l'arriere-pays.

L'immense foret regionale se partage
entre quatre grands domaines phytogeo
graphiques et sa composition arbores
cente revet une importance capitale, car
la ren.tabilite des coupes en depend.

La pessiere se caracterise par sa den site
et son homogeneite, ainsi que par la
continuite de la couverture qu'elle etale
sur les sommets precambriens. L'epinette
noire et Ie sapin baumier y dominent
largement. La sapiniere constitue un
domaine de transition entre la foret coni
ferienne et la foret de feuillus. L' epinette
noire et Ie sapin y sont les plus abon
dants, mais on y rencontre aussi Ie
bouleau jaune et Ie bouleau blanc. La
pinede est remarquable sur Ie ceM nord
du lac Saint-Jean. Le pin gris est un arbre

essentiellement boreal qui a trouve dans
Ie bassin du lac une terre d'election sur
les grandes etendues d'alluvions sa
blonneuses. n IO'st plus abondant que Ie
pin rouge, Ie plus resineux des pins, et
que Ie pin blanc a. peu pres disparu de
cette region. Au totaL la pessiere et la
sapiniere se partagent la plus forte partie
du couvert forestier. Les essences les plus
abondantes y sont, par ordre d'impor
tance, I'epinette, Ie sapin, Ie pin gris, Ie
tremble et Ie bouleau.

II semble bien, cependant, que cette
vaste foret soit exploitee en de~a de ses
possibilites. all. trouve encore, tant sur
les rives du lac que dans la vallee du
Saguenay, quelques temoins de la foret
des Grands Lacs et du Saint-Laurent;
erabliere a sucre et bouleaux jaunes
principalement. Mais I'emprise de la
foret boreale de part et d'autre de cette
enclave est toute puissante. Aux grands
espaces tapisses d' epinettes noires et
de sapins baumiers, parsemes de quelques
tourbieres, s'ajoute Ie bouleau blanc.

Cette riche foret profite d'un clima t
froid et humide. La croissance y est

bonne et les rendements excellents. De
longues et puissantes rivieres comme
I'Ashuapmuchuan, la Peribonka et la
Mistassini facilitent ]' exploitation et la
mise en valeur de cette foret.

Les basses terres du lac Saint-Jean
comptent parmi les bonnes terres agri
coles du Quebec. Quant a la region du
Saguenay, eUe n'a guere de vocation
agricole et les bonnes terres y sont rares,
sauf dans Ie secteur de Jonquiere.

Le terroir du lac Saint-Jean s'etend de
Saint-Coeur-de-Marie a Albanel, en pas
sant par Ie sud du lac, c'est-a.-dire par
Hebertville et Chambord 11 se compose
essentiellement de deux grands ensem
bles dotes d'un excellent potentiel: la
plaine d'HebertviUe et la plaine de Nor
mandin-Saint-Prime. Ce domaine cor
respond en gros a une partie de cette

zone ou se sont deposees les argiles du
golfe de Laflamme iJ y a quelque 10 000
ans, a la fin du Glaciaire

Les agronomes-pedologues Mailloux,
Dube et Raymond ont effectue, il y a
plus de dix ans deja, une etude des sols
de toute la region du lac Saint-Jean pour
en preciser la valeur agricole. En compi
lant et en comparant les donnees recueil
lies au cours de I'etude precitee, on arrive

34

Un /1IoJ.llnl a
me dll debut du
SJede. (SoC/ele
1'115 tonq/le du
Saguelwy!.

Autour dll lac,
un terrOJr DUX

ressOllrces
varh!c."



En JUIIJ 1947,
on eli~ve fl1corc

les caux du lac.
(Societe

fllslonque du
Saguenny).

apartager la region en fonction juste
ment de la qualite de ces sols et de leur
valeur agricole.

Qualite agricole des 5015

au Lac-Saint-Jean

Sols excellents et bans 18%

Sols moyens 17

Sols mediocres 19

Sols impropres a1'agriculture 46

Pres de la moitie des terres du Lac
Saint-Jean sont donc impropres a I'agri
culture. L'espace regional est consacn~

surtout aux grandes cultures et a l'ele
vage d'animaux laitiers. L'elevage des
animaux de boucherie prend cependant

de plus en plus de place. Dans les plaines
d'Hebertville et de Normandin, la com
pacite des argiles ne leur enleve pas leur
fertilite mais empeche la penetration de
l'eau et,rend difficile l'egouttement des
terres. A 1'ouest du lac, les sables d'ori
gine deltalque mis en place par de larges
cours d'eau ant sterilise tout un secteur.
C'est Ie pays des «Friques». Au nord
du lac, dans Ie secteur de Peribonka, 1125

depots de sable limitent Ie choi.;x des
cultures. Les champs de pommes de terre
V trahissent la valeur movenne des sols.
. Un peu partout cependant, tout autour
du lac, les cours d'eau ont souvent ronge
les delicates argiles provoquant parfois
1'avenement de Illini «bad-lands», com
me a Saint-Coeur-de-Marie au Ie long
de la Belle Riviere. Le relevement des

eaux du lac en 1924 a d'ailleurs favorise
ce type d'erosion.

On peut juger de la qualite du terroir
dans les secteurs d'Hebertville et de Nor
mandin par Ie simple aspect visuel du
paysage rural dans son ensemble. La
bonne tenue des fermes et du terroir en
general est h2moin de la qualite du sol,
fait d'une argile limoneuse riche mais
sensible.

A cote de la grande culture, il y a place
pour quelques cultures specialisees dans
la region, comme 1125 pommes de terre,
1125 gourganes et 1125 bleuets. On celebre
d'ailleurs chacune de ces cultures par
autant de festivals populaires Ie temps
venu. Mistassini fete Ie bleuet au mois
d'aout alors que Saint-Ambroise invite
toute la population environnante a son
festival de la «patate». Jusqu'a Albanel
qui propose maintenant un festival de
la gourgane. II y a aussi Ie festival de la
ouananiche...

Ces rejouissances populaires portent
en elles un svmbole. EUes montrent bien
toute rimpo~tance que 1'on attache, dans
l'economie locale, a la culture ou a ['ex
ploitation d'un produit specitique, sus
ceptible de procurer a la population un
revenu d'appoint parfois appreciable. Et
la fierte est d'autant plus grande quand
il s'agit d'un produit caracteristique d'un
lieu precis. On s'identifie en quelque
sorte a cet objet de rejouissance. C'est Ie
cas par exemple du bleuet, la «manne
bleue» du Lac-Saint-Jean, dont la recolte
annueUe peut rapporter quelques millions
de dollars a l'economie regionale.

C'est la Illise en valeur de 1'immense
potentiel energetique de la region qui en
a rendu Ie developpement possible. Sans
l'electricite fou rnie par les puissants bar
rages construits sur 1125 rivieres ou a la
decharge de quelques lacs, il n'y aurait au
Saguenay - Lac-Saint-Jean ni industrie
papetiere ni aluminerie.

Le bassin hydrographique du Sague
nay - Lac-Sain t-Jean a une superficie
approximative de 85 000 kilometres car
res (34 000 m.c.). Ce bassin, draine par
tout un reseau bien articule de rivieres
puissantes, rec;oit de genereuses precipi
tations. Nombreux et bien encastres dans
un relief d' origine glaciaire, les lacs et
rivieres assurent a la region des reserves
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billes verS les papeteries, ils ont d'abord
€te voie de penetration, voie de pas
sage et axe de peuplement. Tour a tour,
explorateurs et decouvreurs, commer
<;:ants et missionnaires, Indiens et Blancs
ont remonte Ie cours du Saguenay ou de
l'une ou l'autre des grandes rivieres de la
region. Les Peres Albanel et de Quen, Ies
industriels Price et McLeod ainsi que
Ies membres de Ia Societe des Vingt-et
Un ont tous utilise Ia voie d'eau, ce che
min gui marche.

La puissance hydro-electrique installee
dans la region represente actuellement
Ie quart environ de la puissance
hydraulique totale du Quebec L'ame
nagement des sites favorables a l'ins
tallation des centrales a progresse
parallelement a1'industrialisation de la
region, I' electricite etant necessaire au
fonctionnement des usines. On peut
donc marquer de jalons ou de points de
repere precis l'organisation et l'exten
sion du reseau hydro-electrigue dans la
region. En verite, Ie reseall a progresse,
du moins a ses debuts, au meme ryth
me gue l'industrie des pates et papiers,
Ies centrales accompagnant na turelle
ment les usines. Cest ainsi par exemple
gu'en 1898 Ia construction d'une usine
sur la riviere Chicoutimi par la Societe
de Pllipe de Chicoutimi a necessite
l'erection d'une centrale aproximite,
sur Ia meme riviere.

Les barrages et les cen traJes attenantes
sont eriges en des points precis des
cours d'ea u, Ia OU il Ya rupture de pente
et denivellation appreciable. II suffit alors
de capter l'energie latente du cours d'eau

\"
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en eau considerable. Ces reserves sont
assez regulieres, en raison de la stabilite
et de I'abondance des precipitations dont
une grande partie tombent sous forme
de neige. Emmagasinees a l'amont des
barrages, dans des reservoirs naturels,
les eaux, une fois liberees, deploient une
grande puissance vite transformee en
energie electrigue. La regularite du debit
et du niveau des eaux est assuree par
des barrages qui en reglent l'ecoulement.

De tous les facteurs dont l'action con
juguee a permis !'implantation d'in
dustries de premiere grandeur dans la
region, il faut donc placer au premier
rang Ia presence et l'abondance des sour
ces d' energie. L'Alean ne se serait peut
etre jamais etablie aArvida si eUe n'avait
eu la possibilite de s'approvisionner
en energie aussi facilement et a aussi bon
compte. Dans ce cas precis, Ie facteur
energetique avait plus d'importance que
Ies au tres facteurs de localisa tion ind us
trielle habituels: main-d'oeuvre, mar
che et capitaux.

Presque tous Ies cours d'eau ont eu un
role a jouer dans l'histoire de'la region.
S'ils servent aujourd'hui a fournir l'ener
gie dont les hommes ont besoin ou
encore, dans certains cas, a flotter les

Celte prrolo a
l'il1frarouge,

prise par
salelllte, rnol1lre

btfl1
I'lInporlal1ce du

reseml
l1.'1drographique.

Ul1e des
pre/meres usines

apapler de la
regiol1, iI

Chicoutlmi.



Unc partie du
resclHl hydro

ileetrIque de
I'A/am:

Shipsl1aw ['t
Chute-a-Catvn.

pour la transformer en electricite. Une
meme riviere peut etre harnachee en plus
d'un point. II suffit qu'entre deux barra
ges successifs on puisse creer un bassin
au un lac de retenue permettant a la
centrale sise en aval de la precedente de
beneficier d'une bonne hauteur de chu
te et d'un volume d'eau suffisant pour
actionner les turbines. Ainsi, sur la
riviere Peribonka, on a erige des barrages
en plus d'un endroit: Chute-des-Passes,
Chute-du-Diable et Chute-a-la-Savane.

La compagnie Price nous fournit
d'autres exemples de ce jumelage entre
electricite et industrie, entre usine et
barrage. En dfet, l'usine de Kenogami ne
put entrer en action qu'a partir du mo
ment ou la centrale amenagee sur la
riviere aux Sables lui fournit l'energie
dont eUe avait besoin.

Pendant longtemps, Ie lac Kenogami
conshtua Ie principal reservoir pour

les centrales mais, en depit du relevement
de son niveau pour assurer une meilleure
repartition des eaux, il est vite devenu
insuffisant. Le lac Saint-Jean a pris la
releve en 1922, alors qu'a debute la cons
truction de la centrale de l'lsle-Maligne
sur la Grande Decharge dans Ie but
d'alimenter en premier lieu l'aluminerie
locale. La grctnde quanhte d'energie ne
cessaire it la fabrication d'une tonne
d'alumirtium exigeait la construction de
centrales puissantes. Deja en 1926 la
puissance des turbines de l'usine de
l'lsle-Maligne etait de 402 000 kW. Ce
n'est qu'en 1953 qu'elle sera depassee par
la nouvelle centrale de Shipshaw dont la
puissance atteint 896 000 kW. Cest
Shipshaw qui a rendu possible Arvida.

La construction du barrage accompa
gnant la centrale de J'Isle-Maligne a pro
voque une hausse sensible du rtiveau des
eaux du lac Saint-Jean. La regularisation
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Le barrage de
Cllufe-a-la

Savol1e.

des eaux et leur contrale, tant sur Ie lac
que sur Ie Saguenay, allait assurer une
certaine regularite dans la produchon de
I'energie. L'elevation du niveau des eaux
causa cependant de serieux problemes
aquelques riverains. Certaines com
pensations furent alors accordees aux
culhvateurs ainsi touches.

L'Alcan demeure Ie plus gros pro
ducteur d'energie de la region. Ses six
centrales (trois sur Ie Saguenay et trois
sur la Peribonka) ont une capacite glo-

Centrales hydro-electriques dans la region
du Saguenay - Lac-Saint-Jean

bale de 3 600 000 H.P, c'est-a.-dire plus
de 93% de la capacite n~gionale totale.
L' energie ainsi produite est consommee
en majeure partie par les usines de la
compagnie.

Tout camme l'Alcan, la compagnie
Price possede ses propres centrales afin
de satisfaire les besoins en electricite
de ses usines. Les sept centrales de Price,
avec une puissance installee de 200 265
HP, comptent pour 5% de 1a capacite
energehque actuelle du Saguenay -

Riviere

Saguenay:

Peribonka:

Shipshaw:

Chicouhrni:

Aux Sables:

Total

Amenagement Proprietaire Hauteur CapacHe
de chute globale

pieds HP

Isle-Maligne Alcan 110 540 000
Chute-a.-Caron Alcan 160 300 000
Shipshaw Alcan 208 1 200 000

C -des-Passes Alcan 540 1000 000
C -a.-Ia-Savane Alcan 110 285 000
C-du-Diable Alcan 110 275 000

Murdock Will. Price 263 82 000
Jim Gray Price 338 70 000
C-aux-Galets Price 101 17640
Adam Cunningham Price 56 9500

Chicoutirni SMPC 273 42 000
Chicouhmi Price 72 11 000
Chutes-Garneau Hydro-Quebec 33 3 450
Pont-Arnaud Hydro-Quebec 56 7500

Jonqu..iere Price 67 3425
Jonquiere Jonquiere 47 5830
Kenogarni Price 264 6700

3859045
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Lac-Saint-Jean.
Aelle seuLe, La centraLe de Shipshaw,

sur Ie Saguenay, fournit 31% de la capa
cite energetique regionale, soit une
production de 1 200 000 HP. Les trois
centraJes de I'Alcan, sur Le Saguenay
(Isle-Maligne, Chute-a-Caron et Ships
haw), ne sont distantes que d'une qua
rantaine de kilometres. Sur une aussi
courte distance, les memes eaux alimen
tent done trois ensembles diHerents
de turbines. ('est la hauteur de chute et
Ie grand debit qui permettent ce tour
de force. De !'Isle-Maligne a Shipshaw,
Ie niveau de la riviere fait une chute
brusque de 100 metres.

Le Saguenay Le Saguenay, du montagnais Sakini
(d'ou l'eau sort) prend naissance dans Ie
lac Saint-Jean, au sortir de La Petite et de
la Grande Decharge. ('est aJacques Car
tier que I'on doit ce nom. Tel une longue
rainure d'eau profondement encaissee
entre deux plateaux aux hautes muraiUes
tres raides, cette riviere est en realite un
«fjord» typique, c'est-a-dire une vallee
glaciaire surcreusee, qu' un bras de la mer
de Champlain a envahie ensuite avant
de se retirer: Ie fond de cette vallee taillee
en U, La succession des seuils rocheux
dans son lit, les fossiles marins trouv€s a
une altitude superieure au niveau actuel
de l'eau en font foi.

La bea ute sa uvage de ses rives, sur
man tees de falai.ses abruptes et de caps
rocheux, ant accredite bien des legendes
et frappe de saisissement bien des voya
geurs. Son caractere physique Ie plus
marquant reste sans aucun doute la pro
fondeur, longtemps pensee insondable,
de ses eaux brunes et froides (275 metres
au Cap Trinite, soit plus de 900 pieds), et
Ie fond irregulier de son lit qui n'est
qu'une suite d'ombilics separes par des
seuils responsables de diHerences de pro
fondeur pouvant atteindre pres de 300
metres (environ 1 000 pieds).

L'enfoncement du Saguenay est sans
con teste ce qui Ie classe parmi les plus
beaux fjords du monde. Raoul Blanchard
a calcule qu'en ajoutant aux profondeurs
sous-marines du Saguenay lui-meme
celle de la vallee au-dessu5 du plateau
qu'elle en tame, on obtenait des chifEres
etonnants et pleins d'interet: ainsi l'en-

foncement total en face du cap Trinite
est de 700 metres (environ 2 300 pieds).
Cest la la distance separant Ie sommet
du cap et Ie fond de la riviere.

La plupart des vallees affluentes
comme celles du Petit-Saguenay, de
la riviere Saint-Jean et de la riviere
Eternite, sont des vallees suspendues
et debouchent a une grande hauteur
au-dessus du Jjt du Saguenay qu'elles
rejoignent par des rapides et meme des
cascades. Une seule vallee importante
sur la rive nord, celle de la riviere
Sainte-Marguerite, collecte les eaux des
plateaux septentrionaux et presente
des terrasses d'argiles marines et des
gradins plus reguliers propices a une
peti te agriculture.

Seulle haut Saguenay, qui s'etend du
lac Saint-Jean au barrage de Shipshaw,
ofEre les caracteristiques d'une riviere,
puisque dans cette partie amont les eaux
sont douces et que la man~e ne se fait pas
sentir. La seconde partie du cours d'eau,
en aval de Shipsha'vv, correspond a l'es
tuaire et va de Shipshaw aTadoussac.
Cette partie aval est un veritable bras de
mer, tout au long duquel la mar€e se fait
sentir d'une fa<;on tres marquee car elle
peut atteindre une amplitude moyenne,
souvent superieure a celle du Saint
Laurent lui-meme, de plus de 4 metres
(13 pieds) a Port-Alfred et a Chicoutimi,
et meme de 6 metres (pres de 20 pieds)
parfois, au moment des grandes man~es.

Les conditions hydrographiques du
Saguenay (salinite, temperature de reau,
teneur en oxygene) permettent de divi-

39

A I'Al1se-Sam/
Jean, lil1e "peche
aangl/dle<> ,



Saint-Jean
Vianney

SUlIJI-lean
Vianney, Trial

1971: des
millIOns de

t'~rll:es cubes de
saNe et d'argile
Writ el1lportc!es.

ser son estuaire en deux parties bien dis
tinctes: Ie moyen Saguenay qui va de
Shipshawa Saint-Fulgence seulement
se distingue du bas estuaire par la plus
faible profondeur de son lit, une eau
plus douce et des rives plus evasees;
de Saint-Fulgence a Tadoussac, c'est
Ie veritable fjord, avec ses abrupts sur
les 100 derniers kilometres (environ 60
miJIes). Les eaux y sont salees en raison
d' echanges reguliers achaque man~e

avec les eaux du Saint-Laurent.
L'eau qui penetre dans Ie Saguenay, a

la faveur de la maree montante, a une
salinite de 31 parties par 1 000. Acause
du seuil fermant partiellement l'em
bouchure de la riviere, cette eau prove
nant de l'estuaire et qui est plus froide et
plus dense que l'eau du fjord, avec une
salinite de 30,5 parties par 1 000, plonge
vers les profondeurs en y chassant l'eau
qui s'y trouve. II existe donc une circula
tion reguliere des eaux, allant du fond
vers la surface, qui provoque un renou
vellement continuel de l'oxygenation
des eaux inferieures et les garde a une
basse temperature. Ce sont ces condi
tions hydrographiques speciales qui
permettent aux eaux du Saguenay de
faire vivre une faune particuliere qui ne
comporte pas moins de 31 especes mari
nes dont 16 peuvent etre considerees
comme «afctiques».

Quelques milles a l'ouest de Chicou
timi, un peu au nord du Saguenay, dans
la soiree du 4 mai 1971, un glissement
de terrain bouleversa Ie paisible village
de Saint-Jean-Vianney. Une superficie

de 80 acres fut touchee par la catas
trophe qui deplac;a environ 9 millions
de verges cubes d'argile et de sable.
Emporte par la riviere Petit-Bras et la
riviere des Vases, une bonne partie de
ce materiel fluide a chemine jusque dans
Ie Saguenay.

Comment expliquer cet evenement
malheureux qui, un siecle ou presque
apres Ie grand feu, venait perturber ce
coin de pays, emportant dans la mort une
trentainte d'innocentes victimes?

Avant les evenements tragiques de
Saint-Jean-Vianney, Ie Quebec avait
connu nombre d'autres glissements de
terrain plus ou moins spectaculaires.
Ces glissements de terrains, ou coulees
d'argile, ne surviennent que dans les
zones ou I'argile domine. C' etait Ie cas de
Saint-Jean-Vianney. Et au Quebec, dans
les anciennes limites de la mer de Cham
plain ou du golfe de Laflamme, il y a
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Septembre
1971: line

pari ,e du village
esl encore

hab'lee.

Juin 1975: 1a
population a iti

relocalisCe, Ie
vIllage n'exisle

plus.

beaucoup d'argile sensible aces coulees.
Quelques-unes sont res tees celebres:
celle de Saint-Alban, sur les bords de la
riviere Sainte-Anne, en 1894; en 1908,
sur les rives de la riviere du Lievre, celie
de Notre-Dame-de-la-Salette; a Nicolet
ou, Ie 12 novembre 1955, la cathedrale
et quelques edifices publics glisserent
vers la riviere; celie de Saint-Joachim-de
Tourelie en 1963; celie de Desbiens en
1964; celles de Baie-Saint-Paul en 1968,
de Louiseville en 1969 et enfin de
Yamaska en 1975.

On a releve des centaines de coulees
d'argile au Quebec ace jour, surtout dans
les basses terres du Saint-Laurent, dans
la basse vallee de la riviere des Outaouais
et la region du Saguenay - Lac-Saint
Jean. Avant Ie glissement de Saint-Jean
Vianney, Ie glissement de Desbiens,
survenu juste sur Ie bord du lac, emporta
avec lui plus de 30 000 verges cubes de
terre. Heureusement, ce secteur etait
inhabite.

Pour comprendre les raisons de Ces
coulees d'argile, nous emprunterons
quelques lignes a une publication du
ministere des Richesses naturelles: "Par
ordre d'importance et de frequence, Ie
premier facteur est celui de l'erosion
du bas des berges par les cours d'eau qui
accentue VangIe de la pente et augmente
les contraintes du massif. Lorsque ces
contraintes deviennent egales a la resis
tance au cisailiement du soL une condi
tion d'equilibre est creee. Puis il s'agit
qu'un facteur supplementaire defavora
ble, tel J'augmentahon des pressions,
vienne briser cet eqllilibre pour qu'un

premier glissement se produise. L'infil
tration d'eau dans Ie sol est une cause
dominante. Elle conduit a une aug
mentation de la pression interstihelie, ce
qui equivaut a une diminution de la
resistance au cisailiement. Parfois, une
faible augmentation de ces pressions est
suffisante pour produire un glissement.
C' est ce qui explique la majorite des glis
sements de terrain au printemps ou a
l'automne ou apres de fortes precipita
tions, soit les periodes de I'annee OU les
pressions d'infiltration sont Ies plus
elevees dans Ie sol. Une infiltration d'eau
dans Ie sol augmente la sensibilite de
['argile.»

Le secteur de Saint-Jean-Vianney avait
deja connu d'autres glissements de ter
rain. La topographie accidentee des lieux
et son allure d'immense amphitheatre ne
laissent aucun doute. Mais il y avait des
siecles et des siecles de ceJa. Aujourd'hui,
Saint-}ecm-Vianney n'est plus qu'un
souvenir. Une grande partie de la popu
lation a ete relocalisee sur Ie plateau
Deschenes a Arvida. Souhaitons que Ie
danger des terres rompues ait ere ajamais
englouti.
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Chapitre 3

Une population
dynamique

Brievemenl, en ran 2001, fa sltua/ion se presenfearnsi: la
region de Montreal groupe plus de cinq 111I/llOn5 de per
sonne5 ou plus des deux tiers de la popula/lOn quebe
colse lolale; Ie Nord-Oues! queoecOls ef Ie Bas SaI11/
Lauren/ - Gaspesie perdent approxlmativemettl la
mOlltt' de leurs effectifs ... Les aulres regions admJrlis
tra/lves (camille celie du Sagumay - Lac-SaInt-Jean)
cormatssen/, ades degrt!s divers, des bmsses absolues
de population. Ali Sl1guenay - Lac-Saillf-Jean, de 1976
aJ'an 2001, la population a diminue de 274,000 11

225,000. "Prr?olsions dimograph Iques des regions
administra/IVes e/ des pri/lopales agglomerallOns
urbaine5»

O.P.D.Q., Mars 1975, Quebec.

Peu Lors du recensement de 1971, la
d'hommes population de la region du Saguenay 

sur un Lac-Saint-Jean atteignait Ie chiffre de
territoire 265 642 habitants, dont 163 348 dans
immense Ie comte de Chicoutimi (qui forme Ie

Saguenay) et 102 294 au Lac-Saint-Jean,
c'est-a.-dire da ns les deux comtes reunis
de Lac-Saint-Jean-Est et de Lac-Saint
Jean-Ouest.

Repartition de 1a population

Plus des trois cinquiemes de la popula
tion habitent Ie secteur sagueneen de la
region et, a. l'interieur de ce dernier, pres
de 140 000 resident dans les limites de
la conurbation du Haut-Saguenay, qui
va de Port-Alfred a. Kenogami. Plus de la
moitie de la population de toute la region
se concentre donc sur une etroite frange
urbaine de 35 kiJometres de longueur, en
bordure du Saguenay.

La region du Saguenay - Lac-Saint
Jean est rune des moins peuplees
du Quebec. Ses 265 642 habitants sont
repartis sur un territoire de 105 946
kilometres canes environ (40 906 milles
carres). La densite de population, c'est
a-dire Ie rapport entre la population
et Ie territoire, est donc tres faible:
seulement 2,5 habitants au kilometre
carre (6,5 habitants au mille carre). Dans
['ensemble de la province, on compte
4,4 Quebecois par kiJometre carre
(11,5 au mille carre)

Saguenay: Comte de Chicoutimi

Lac-Saint-Jean: Comte de Lac-Saint-Jean-Est
Comte de Lac-Saint-Jean-Ouest

Ensemble de la region (sans Chibougamau)
(avec Chibougamau)

163 348

45220
57074

102294 102294

265642
9701 275343

Ces chiffres sont ceux de 1971. D'ici
ace que les resultats officiels du recense
ment de 1976 soient publies, nous ne
pouvons connaitre avec exactitude les
chiffres de la population de la region. Les
effectifs humains de la region du Sague
nay - Lac-Saint-Jean ne doivent etre
guere differents, a. [,heure actuelle, de ce
qu'ils etaient en 1971, si ron se fie aux
dernieres estimations publiees par la
Division des estimations et des projec
tions demographiques de Statistique
Canada en date de fevrier 1976.

De 1971 a1973, selon Statistique
Canada, la population aurait manifeste
une legere tendance a1a baisse, passant
de 265 642 a 264 400. Compte tenu de
cette tendance et de la faiblesse de l'ecart
constate, on peut utiliser sans crainte
les chiffres fournis par Ie recensement de
1971, d'autant plus que ces derniers se
pretent a de multiples comparaisons et
recoupements.

Il serait tres imprudent de comparer la
population de la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean avec celJe des grandes
regions metropolitaines du Quebec.
Seule est permise la comparaison avec Jes
autres regions peripheriques dont la
situation globale s'apparente a celie du
Saguenay - Lac-Saint-Jean. Entre ces
regions en voie de deveJoppement, un
denominateur commun important donne
une certaine signification a cette notion
de densite de population: I'eloignement
et I'exploitation intensive des ressources
naturelles.

Une analyse, meme sommaire, du der
nier tableau peut porter a croire que la
region du Saguenay - Lac-Saint-Jean est
bien faiblement peuplee. En realM, Ie
Saguenay - Lac-Saint-Jean et Ie J\Tord
Ouest sont les deux regions du Quebec
les plus faiblement peuplees, si I'on ne
tient compte que des regions mises en
valeur depuis plus de deux generations.
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Mais 11 faut eviter les jugements rapides.
Avec moins de trois habitants au kilo
metre carre, on pourrait etre tente de dire
du Saguenay - Lac-Saint-Jean qu'il est
un pays vide d'hommes, presque desert...

Toutefois la notion de densite de po
pulation est trompeuse, et tout au plus
permet-eUe des comparaisons rapides et
grossieres. EUe ne permet pas de degager
des conclusions rigoureuses, car eUe ne
donne pas une idee exacte de l'intensite
fl2elle du peuplement et du rapport
intime qui existe entre cette population
et les ressources du territoire qui la sup
porte. Au Saguenay - Lac-Saint-Jean,
comme dans bien d'autres regions du
Quebec, il n'y a pas de commune mesure
entre Ie territoire habite et Ie territoire
exploite. Il reste toutefois qu'une densite
de 2,5 habitants au kilometre carre, c'est
bien peu.

Dans l'ensemble de la region, c'est
dans la partie sagueneenne que la densite
est la plus forte: 3,57 habitants au kilo
metre carre (9,2 au mille carre). Dans Ie
secteur jeannois, elle n'est que de 1/69
habitant au kilometre carre (4,4 au mille
carre). En rea lite, la population rurale
dairs12mee du pourtour du lac s'oppose a
la population fortement regroupee de la
zone urbaine du Haut-Saguenay.

On ne juge pas de l'importance d'une
region au de son role dans un Etat par
la quantite d'homrnes et de femmes qui
l'habitent mais plutot par Ie dynamisme
demographique, economique et culturel

La densite de la population dans les
10 regions administratives du Quebec

L Qn Population

B _-Saint-L nl- Gaspe 'e 325 B06

Saguenay - Lac-Saint-Jean 265 642

I~ 51
403 651
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de cette population. II faut quand meme
souligner que Ie territoire du Saguenay 
Lac-Saint-Jean occupe 6,8% de la su
perficie totale du Quebec alors que sa
population ne reprt'sente que 4,4% des
effectifs globaux de la province.

Importance proportionnelle
de la population du
Saguenay - Lac-Saint-Jean
au sein de la population
quebecoise de 1871 a1971

Nombre Pourcentage
d'habitants par rapport a

la population
du Quebec

1871 17493 1,5

1881 23530 1,7

1891 28472 1,9

1901 37028 2,2

1911 50486 2,5

1921 73117 3,1

1931 105977 3,7

1941 143187 4,3

1951 197 910 4,9

1956 234672 5,1

1961 262, 426 5,0

1966 267682 4,6

1971 265642 4,4

Cest en 1966 que la population de la
region a atteint son maximum demo
gra phiq ue, alors que les effechfs combi
nes des trois comtes totalisaient 267 685
habitants, mais cette population, si
importante soit-elle, ne comptait plus

Croissance de la population
au Saguenay - Lac-Saint-Jean

que pour 4,63% de la population quebe
coise totale.

Cest en 1956 que la region a donne sa
pleine mesure demographique au sein de
la population quebecoise. Depuis ce
moment, son importance proportionnelle
n'a cesse de decroitre. Selon les estima
tions de Statistique Canada, elle ne serait
que de 4,3% actuellement. Numerique
ment, la place du Saguenay - Lac-Saint
Jean s'amenuise de plus en plus dans
l'ensemble du Quebec. Par ailleurs, 1'0f
fice de planificahon et de developpement
du Quebec prevoit que cette place ira
en ctimlnuant sans cesse pour n'etre plus
que de 3% en I'an 2001

Jusqu'en 1961, Ie rythme de croissance

de la population regionale avait ete supe
rieur a celui de la population du Quebec
en general. Cetait la, pour 1a region,
Ie signe d'un dynamisme certain. Mais
depuls ce moment, lil situation a ete
completement renversee. A compter de
1961 en effet, la population quebecoise a

Dans Ie seclellr
jeannoi~. Ja
pop~i1al.JiJfr est
111 fenl'u r~ adeux
habilan Is a~1

kllomelrl' Cflrre.

Annee Saguenay Lac-Saint-Jean Region

1921 37578 35539 73117

1931 55724 50253 105977

1941 78881 64 306 143187

1951 115904 82006 197910

1961 157196 105230 262426

1966 161 773 105909 267682

1971 163348 102294 265642

45



En zone rumle.
les elfee/lis
tendent ,l
baisser.

tendance a la baisse amorcee entre 1966
et 1971 semblerait vouloir se continuer
si on en croit Statistique Canada, et, de
la meme fa\,on, i1 y auraH perte au Lac
Saint-Jean et augmentation a peine per
ceptible au Saguenay. Au totaL les gains
enregistres par Ie Saguenay ne sont pas
suffisants pour compenser les pertes du
Lac-Saint-Jean, et Ie recensement de
1976 pourrait reveler des pertes sensibles
dans la region par rapport au recense
ment de 1966. Rien ne pennet de penser
quand et comment pourra etre freine ce
mouvement. D'ailleurs, les previsions

enregistre une augmentation de pres
de 15% alors qu.'au Saguenay - Lac
Saint-Jean la population demeurait apeu
pres stable.

Al'interieur de la region, les deux sec
teurs n'ont pas evolue de la meme fa\'on:
la croissance de la zone jeannoise a
davantage ete affectee par ce ralentisse
ment que Ie bloc sagueneen. De 1941 a
1961, la population du Saguenay - Lac
Saint-Jean a cn} de 83%. Dans l'ensem
ble du Quebec, durant ]e meme temps,
la croissance de la population s'arretait a
59%. Mais depuis 1961, la situation a
considerablement change. La population
de la region n'a augmente que bien peu:
6 152 personnes de plus au Saguenay
mais 2 936 en moins au Lac-Saint-]ean.

De 1966 a 1971, les effectifs ont flechi
dans les deux comtes du Lac-Saint-]ean
tandis que la hausse per<;:ue dans Ie comte
de Chicoutimi etait inferieure a 1%. La

~ronu~aUM i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
du Haul-

Silguenay, doni
Chicouliml est Ie ~~~~..~~

pivot, vail sa
population

augmenter.
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On jttge de
l'imporlnl1ce

d'une rig ion par
Ie dYl1amrsme de

sa population.

etablies par l'Office de planification et de
developpement du Quebec sont plut6t
pessimistes.

Dans la zone du lac, des activites eco
nomiques moins diversifiees et orientees
en fonction de J'agriculture surtout ex
pliquent sans dou te en partie des pertes
de population plus sensibles que dans la
zone urbaine du Haut-Saguenay.

Normandin, paroisse fort prospere
batie sur un des plus beaux terroirs
de toute la region, a perdu 10% de sa
population au cours de la decennie
61-71. Durant la meme decennie, des
paroisses moins favorisees comme Saint
Ludger-de-Milot et Saint-Franc;ois-de
Sales, qui se sont developpees sur des

terroirs difficiles et peu genereux, ont
perdu jusqu'a 30% de leurs effectifs.

Pour bien comprendre I'evolution de la
population au cours des dernieres annees
dans la region du Saguenay - Lac-Saint
Jean, il faut absolument tenir compte du
contexte quebecois global. Cette ten
dance a la baisse s'est en effet manifestee
dans presque toutes les regions du
Quebec: 31 des 74 divisions de recense
ment ont ainsi connu des pertes brutes
de population.

C'est a compter de 1921 que I' ecart a
commence a se creuser, au Saguenay 
Lac-Saint-Jean, entre Ie secteur sague
neen et Ie secteur jeannois. A cette
epoque, les deux ensembles du Lac
Saint-Jean et du Saguenay avaient des
populations a peu pres egales en
nombre. Mais au fur et a. mesure que
sont apparues les «villes du papier",
qui ont accelere ['urbanisation de la

region, un ecart vite devenu infranchis
sable s'est creuse entre la population
rurale du lac et celie plus urbaine du
Saguenay

De 1921 a 1971, les deux courbes tra
duisant revolution de la population dans
chacun des deux secteurs de la region
n'ont cesse de s'eloigner l'une de I'autre,
animees par des vitesses de croissance
fort clifferentes. Mais en depi t de cette
evolution particuliere, la region a mani
feste, dans son ensemble, un dynamisme
demographique etonnant.

Mais ce dynamisme, avantageusement
comparable a celui des autres regions du
Quebec, a ete incapable de provoquer
une croissance veritable de la population.
Cette tendance a la baisse, bien visible
au Saguenay - Lac-Saint-Jean, a aussi
frappe la plupart des autres regions du
Quebec. Rien ne laisse eroire que ce
mouvement pourra etre enraye au cours
des annees a venir.

D'ailleurs, les tres faibles gains enre
gistres par la region entre 1961 et 1971
dissimulent une toute autre reaJite. En
effet, compte tenu de l'accroissement
nature!, c'est-a.-dire de l'exedent des
naissances sur les deces, la region aurait
du connaitre des gains largement supe
rieurs, depassant meme Ie total de 40 000.
Ainsi, en raison d'un fort mou vement
d'exode regionaL la region a perdu
beaucoup plus d'effectifs qu'elle semble,
en apparence, en avoir gagnes.

Le Saguenay - Lac-Saint-Jean est un
pays presque essentiellement canadien
franc;ais. Les Sagueneens et les Jeannois
d'aujourd'hui sont en bonne partie les
fideles descendants de ceux qui sont
venus al'epoque de la Societe des Vingt
et-Un. Ils sont 253105 d'origine fran
c;aise, soit 95,3% de la population de
tOl.lte la region. La repartition est a. peu
pres egale dans ['un et l'autre des deux
secteurs: 96,3% de la population du Lac
Saint-Jean est d'origine franc;aise contre
94,7% au Saguenay plus industrialise
et plus urbain.

De son cote, la population d'origine
britannique n'a guere d'importance
numerique. Elle ne compte que 7 910
representants, soit une proportion infime
de 3% de la population totale. La plus
grande partie de ces elements britanni-
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Les Montagnais
sonl elablis a
Pointe-Blerle
depuis J856.

(Societi
hislorique du

Sagllenay!.

ques sont cantonnes dans la conurbation
du Haut-Saguenay OU ils appartiennent
tres souvent au personnel des grandes
societes papetieres et industrielles, eom
me cest Ie cas pour I'Alcan A Arvida,
1 715 citoyens d' origine britannique
fonnent 9% de la population de la ville.
Par ailleurs, une bonne partie du person
nel de la base des forces armees cana
diennes de Bagotville est aussi d'origine
britannique.

Residant surtout a Pointe-Bleue, les
1 420 Amerindiens de la region occupent
Ie troisieme rang dans les effectifs de la
population regionale OU ils representent
0,5% de ceUe-ci. TIs sont suivis de 845
personnes d'origine allemande et de 565
d' origine italienne.

On ne peut done mettre en doute la
grande homogeneite de la population
de la region, d'autant plus qu'une partie
sensible de la population d'origine bri
tannique a ete assirnilee par la masse
d'origine fran~aise En eifet, on ne de
nombre, dans la region, que 5 730 per
SOnnes dont J'anglais serait la langue
maternelle, ce qui est largement inferieur

Repartition de la population
selon l'origine ethnique

aux eftectifs britanniques. Parmi la
population d'origine britannique, 28%
n'aurait plus l'anglais comrne langue
matemelle.

Au chapitre de la langue d'usage, Ie
Saguenay - Lac-Saint-]ean demeure
l'une des regions les plus solidement
homogEmes de tout Ie Quebec: 259 265
personnes sur un grand total de 265 642,
e'est-a.-dire 97,6%, parlent Ie plus fre-

47,2% de la
population a
moms de 20
ans

Fran~aise

Britannique

Indienne

Allemande

Italienne

Autres
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quemment fran<;ais a la maison.
Cette population, presque toute fran

<;aise par son origine et par sa langue, se
declare catholique romaine dans une
proportion de 97,3% Les hommes et les
femmes de cette region ont de profondes
radnes dans la terre quebecoise: 97,5%
y sont nes.

En depit de la relative jeunesse de la
region, Ie peuplement du Saguenay 
Lac-Saint-Jean est suffisamment anden
pour qu'un equilibre normal ait pu s'eta
blir dans la repartition de la population en
fonction de l'un ou I'autre sexe. Nous
sommes loin, dans cette region, de la
periode de colonisation et de mise en
valeur des terres ou les immigrants mas
culins affluaient et, de ce fait, haussaient
sensiblement Ie taux de masculinite.

A I'heure actuelle, en pays jeannois et
sagueneen, les hommes sont legerement
plus nombreux que les femmes, dans
une proportion de 102 hommes pour 100
femmes Le partage de la population
entre hommes et femmes est a peu pres
idenhque dans les deux secteurs de la
region: 102 hommes pour 100 femmes
au Saguenay et 103 au Lac-Saint-Jean
Mais Ie partage n'a pas toujours ete
aussi equilibre. En remontant Ie cours du

temps, on peut percevoir de serieux ecarts
entre Ie nombre d'hommes et de femmes
dans chacun des deux secteurs concernes.
Ces ecarts cependant ont eu tendance a
s'amenuiser au fur et a mesure que s'est
referme Ie cercle de la colonisation et que
s' est acheve Ie peuplement de la region.
Au debut du siecle, soit en 1901, on
comptait une proportion de 109 hommes
pour 100 femmes au Saguenay et 111 au
Lac-Saint-Jean. Les ecarts furent sensi
bles jusqu'en 1961.

II arrive parfois, acertains ages, entre
15 et 44 ans surtout, que les hommes
soient beaucoup plus nombreux que les
femmes, en raison tres sou vent d'un
mouvement de migration soutenu de la
part de ces dernieres qui, semble-t-il,
n'auraient guere d'avenir sur place. On
rencontre ce phenomene £req uemment
dans les milieux ruraux. Mais dans
I'ensemble une telle situation n'existe
pas au Saguenay - Lac-Saint-Jean.
Exception faite des personnes de 70 ans
et plus, c'est entre 25 et 29 ans que I'ecart
est Ie plus sensible: 105 hommes pour
100 femmes. Dans la grande agglomera
tion du Haut-Saguenay, l'equilibre
est presque parfait: 67 030 hommes et
66 675 femmes Le partage, a toutes fins
utiles, est ega!.

Mais la situation atteint parfois un
point dramatique au niveau des petites.
unites territoriales. Plusieurs villages et
paroisses sont souvent aux prises aveC de
nets desequilibres demographiques, ce
qui ne va pas sans causer, a l'occasion,
des problemes pour l'animation et l'evo
lution de ces foyers de peuplement. C'est
ainsi par exemple que certaines paroisses
du nord-ouest du lac sont assez mal par
tagees. Dans six petites municipalites
rurales, Ie taux de mascuhnite atteint 116
pour 100. Sans etre catastrophique dans
l'ensemble, la situation devient beaucoup
plus grave si on I'analyse en fonction de
rage de la population concernee. Dans

Origine et langue de la population regionale

Population totale

Popula tion d' origine ira n<;aise

Fran<;ais: langue maternelle

Fran<;ais: langue d'usage courant
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ces six paroisses, la repartition entre
hommes et femmes est nettement dese
quilibree entre les ages de 15 et 44 ans.

II est bien evident que les problemes
engendres par cette inegale repartition des
hommes et des femmes a Saint-Ludger
de-Milot, par exemple, n'ont pas l'en
vergure des prablemes pravoques par
la croissance de la conurbation du Haut
Saguenay. Mais aux yeux de ceux qui en
sont affectes, chacun de ces prablemes
exige une etude attentive et la recherche
d'une solution.

Au Saguenay - Lac-Saint-Jean, la
population est jeune, en raison surtout
d'un dynamisme interne qui fut long
temps l'une de ses caractenstiques
essentielles. En 1961, Ie taux de natalite y
etait encore de 34,3 pour 1 000 au Lac
Saint-Jean et de 31,2 pour 1 000 au
Saguenay alors qU'il etait de 26,1 pour

1000 dans l'ensemble du territoire
quebecois. En 1950, la paroisse de Saint
Augustin/ au nord du lac, presentait un
taux de 41,0 pour 1 000, soit une
proportion de 41 naissances pour 1 000
habitants. Un tel fait ne pouvait que se
repercuter sur les structures de la
population totale.

Depuis Ie debut des annees 60 toute
fois, un fort mouvement d'exode a prive
la region d'une bonne partie de ses ele
ments les plus jeunes et provoque du
meme coup un vieillissement relatif de la
population globale. C'est ainsi que de
1961 a 1971, au Saguenay - Lac-Saint
Jean, l'3ge moyen de population est
passe de 22,7 ans a26,1 ans. En depit ce
pendant d'une elevation notoire de sa
moyenne d'age, la population de la
region n'en demeure pas moins l'une
des plus jeunes du Quebec.

Line popula/ion
egalement

partagee entre
les jeJ./l1cs et Ics

adultes.

50



Nombre d'hommes pour 100 femmes
dans quelques paroisses rurales du Lac-Saint-Jean

Masculinite totale 15-24 ans 25-44 ans

Girardville

Notre-Dame-d e-Lore tte

Saint-Augustin

Saint-Edmond

Saint-Ludger-de-Milot

Saint-Stanislas

112

125

116

116

116

118

100

162

136

124

87
145

118

122

113

100

122
91

Au sein de la population rE~gionale,

les moins de 20 ans forment un groupe
fort important. C'est la un indice de jeu
nesse qui ne trompe pas. Mais ils etaient
encore pius nombreux en 1961 alors
qu'ils formaient presque 54% de la popu
lation regionale totale. En une seule
decennie, les jeunes ant vu leurs effectifs

decroitre de pres de 16 000. Et pourtant,
c' est encore l' une des regions d u Quebec
ou ils ant une tres grande importance au
sein de la population, d'ou. la necessite
d'une politique d'amenagement tenant
compte de ces ressources humaines pre
<.ieuses.

Autant les jeunes comptent pour beau
coup dans Ja population, autant la pre
sence des personnes agees est discrete et
effacee: 4,4% de la population seule
ment a 65 ans ou plus. Le rapport entre
les personnes agees et les mains de 20
ans est de 1 a 11. Dans I'ensemble du
Quebec, il est de 1 a 6.

Sans que l'on puisse parler de contras
tes au d' oppositions, il y a toutefois des
differences entre Ie secteur jeannois et Ie
secteur sagueneen de la region, tout
comme il v en a entre la conurbation du
Haut-Sag~lenayet Ie reste de la region.
Dans tous ces cas, it y a des differences
d'ages appre<.iables. Proportionnel1e
ment, les jeunes et les personnes agees
sont plus nombreux au Lac-Saint-Jean
qu'au Saguenay. Par contre, c'est au
Saguenay, plus industrialise et plus
dynamique, qu'on trouve Ie plus fort
pourcentage de personnes en age d'ap
porter une contribution fondamentale
aux activites de la region, c'est-a-dire
entre 20 et 64 ans. L'exemple est encore
plus net dans ie cas du Haut-Saguenay,
ou I'on retrouve au sein de la population
agglomeree 51 % des habitants dont J'age
varie entre 20 et 64 ans. Le reste de la
region devient de son cote Ie chateau
fort de la jeunesse: 49,8% de la popula
tion a moins de 20 ans.

I! y a donc une difference de compor
tement entre Ie Saguenay urbanise et
industria lise et Ie Lac-Saint-Jean pius
rural, aux activites economiques moins
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diversifiees. D'ailleurs, dans l'ensemble,
la population du Saguenay - Lac-Saint
Jean est urbaine dans une proportion
de 72,1 %. La moitie de toute la popula
tion de la region reside dans la seule
conurbation du Haut-Saguenay, c'est-a
dire dans I'agglomeration de Jonquiere
Chicoutimi-La Baie. Il s'agit bien la d'une
concentration unique a l'echelle regionale.

Evolution de la population
rurale et urbaine

Ruraux Urbains

1941 48,5% 51,5%

19~ ~7 ~3

1961 31,3 68,

19n ~9 ~1

Le Saguenay - Lac-Saint-Jean est
devenu une vaste region urbaine au
cours de la seconde guerre mondiale, au
moment ou !'industrie prenait une place
plus importante que jamais dans Ie deve
loppement de la region. Deja, en 1941,
un peu plus de la moitie de la population
habitait les zones urbanisees. Depuis

cette epoque, ['evolution a suivi son
cours, et la place des ruraux n'a jamais
cesse de decroitre. Its ne formaient plus

Ulle preSenCf
discrete: 4,4%
de In populnlloll
seuJeml.'ll1 n 65
ans el plus

Repartition de la population par groupes d'age
dans 9 regions administratives du Quebec en 1971
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que 30% a peine de la population en
1971. Aujourd'hui ils ont peut-etre
atteint Ie seuil critique de 20%.

Tous les ruraux ne sont pas agri
culteurs. Au recensement de 1971, ils
n'etaient que 16610 a vivre du travail de
la terre et ne representilient que 6,3% de
la populiltion. Le Saguenay - Lac-Saint
Jean «region agricoleJ> appartient a. la
legende. Cest Ie secteur sagueneen qui
est avant tout urbanise: 78,5% de la
population habite I'une ou l'autre des
villes de la conurbation. Les agriculteurs
y sont clairsemes: 3,5% seulement.
Autour du lac, la situation est differente:
les villes retiennent 62,1% des hommes
et des femmes, ce qui laisse 37,9% de
la population aux villages et aux cam
pagnes avoisinantes. La division de
recensement Lac-Saint-Jean-Ouest
compte 45,8% de ruraux dans ses rangs.
Cest de loin l'un des comtes les plus
agricoles du Quebec.

Comment expliquer que depuis 1966
la popula tion de la region ne cesse de
diminuer?

En realite, l'evolution numerique d'une
population peut etre affectee par Ie jeu
de l'accroissement naturel et celui des
migrations. Au Saguenay - Lac-Saint
Jean, ces deux facteurs ont joue pleine
ment, a. commencer par l'accroissement
naturel, c'est-a.-dire par I'excedent des
naissances sur les deces. Ce sont les effets
combines de la natalite et de la mortalite
qui determinent l'ampleur de cet accrois
sement na ture!. Mais Ie taux de mortalite
n'ayant guere evolue au cours des deux

dernieres decennies, seule la natalite a pu
influencer plus ou moins I'evolution de
cet accroissement nature!. C'est ilinsi
que la reduction sensible du nombre des
naissances, ajoutee a un fort courant
d'exode regional, a contribue a la stagna
tion recente, sinon a la diminution, des
effectifs de la population.

En 1951, Ie taux de natalite aVilit ete
de 38,3 pour 1 000 au Saguenay - Lac
Saint-Jean, soit une proportion de 38,3
nilissances vivantes par 1 000 habitants.
Vingt ilns plus tard, en 1971, Ie taux
correspondant n'etait plus que de 15,3
pour 1 000 Tandis que la population
augmentait de 34%, passant de 197 910
a265 642, Ie nombre des naissances bais
sait d'une fac;:on dramatique, tombant de
7572 en 1951 it seulement 4110 en 1971.

Cette chute radicale de la natalite
n'a pas ete accompagnee d'une baisse
parallE>\e et simultanee de la mortalM,
ear elle etait deja tres basse au debut de
la periode. On comptait en effet pour
toute la region 5,7 deces par 1 000 habi
tants en 1971 alors qu'il y en avait 7,1 en
1951. La baisse sensible de la natalite,
alliee it un taux de mortalite a peu pres
stable, a entraine une diminution rapide
du taux d'accroissement nature]. C'est
cet accroissement na turel qui a urait dO.
assurer la croissance de la population.

Dans la realite quotidienne, une telle
situation signifie qu'en 1951 la popula
['ion du Saguenay - Lac-Saint-Jean aurait
dLi voir ses effectifs croihe de 31,2 per
sonnes par 1 000 de population, soit une
augmentation de 6 175 personnes. Selon
les memes calculs, Ie gain de 1961 aurait
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Evolution du taux d'accroissement naturel
dans la region du Saguenay - Lac-Saint-Jean

Annee

1951

1956

1961

1966

1971

Taux de
natalite

38,3 / 1 000

38,3/ 1 000

32,0/ 1 000

20,1/ 1 000

15,3/1 000

Taux de
mortalite

7,1/ 1 000

5,7 / 1 000

5,3/ 1 000

5,1 / 1 000

5,7 / '1 000

Accroissement
naturel

31,2/ 1 000

32,6/ 1 000

26,7/1000

15,0/ 1 000

9,6/ 1 000

ete de 7 006 contre seulement 2 603 en
1971. De 1966 a 1971, la population au
rait done del augmenter. Mais la region a
plutot subi une baisse importante. II a
done faUu qu'un facteur exterieur impor
tant vienne perturber Ie cours normal de
cette evolution et meme I'annuler totale
ment.

Le mouvement a la baisse touche les
deux entites regionales, OU d'ailleurs
l'evolution de la natalite est a peu pres
identique, meme si Ie secteur sagueneen,
plus urbanise et plus age, a toujours pre
sente un taux de natalite tres Iegerement
inferieur acelui du secteur jeannois. De
toutes les regions du Quebec, c'est au
Saguenay - Lac-Saint-Jean que Ie taux
d'aceroissement naturel a connu la chute
Ia plus spectaculaire entre 1961 et 1971:
63,3% en dix ans seulement. Cette chute
de l'accroissement naturel n'a fait que
suivre celie de la nata lite .

Pour obtenir Ie taux de na talite, it
suffit de comparer Ie chiffre brut des
naissances vivantes au cours d'une an
nee don nee a la population exacte de
cette meme annee. Or eomme nous ne
connaissons avec precision les chiffres
de population que pour les annees du
recensement 1951-56-61-66-71, nous
devons done arreter l'etude de l'evo
lution et du role de la natalite en 1971,
car apres cette annee nous ne disposons
pas de toutes les donnees qui permet
traient une analyse rigoureuse.

Les estimations de Statistique Canada
pour l'annee 1973 permettent de penser
que la population du Saguenay - Lac
Saint-Jean a encore diminue. Jusqu'ou
ira ee mouvement a la baisse? Quand ce
mouvement pourra- il s'arreter? Les pre
visions demographiques de l'Office de
planification et de developpement du

Quebec consacrees aux regions adminis
tratives et aux principales regions urbai
nes ne permettent pas de grands espoirs.
Selon l'O.P.D.Q., la population totale de
la region du Saguenay - Lac-Saint-Jean
ne serait plus que de 225 000 ames en
l'an 2001. La diminution de l'accrois
sement naturel explique sans doute en
partie cette evolution mais il doit y avoir
d'autres raisons d'ordre economique
fort serieuses, susceptibles d'engendrer
un exode notoire de la population.

Grace it de tn2s forts taux d'accroisse
ment naturel, la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean a ete pendant longtemps
un veritable reservoir de population.

S4

Un
mouvement
d'exode
considerable

Cage nrc!j('ll lie
1a populllllon esf
de 26,1 ailS



Evolution du taux de natalite dans les deux seeteurs de la region

Annee Saguenay Lac-Saint-Jean Region

1951 37,6 / 1 000 39,2 / 1 000 38,3/ 1 000

1956 38,7 / 1 000 39,0 / 1 000 38,8 / 1 000

1961 31,2/1 000 33,1/1000 32,0 / 1 000

1966 19,9/ 1000 20,4/ 1 000 20,1/1000

1971 15,3 / 1 000 15,7 / 1 000 15,5/ 1 000

La reg lOll a su
relellir beallcOI;p

de ses
habilanls ..

... die 5011 Sf

rmouvelcr

La situation a evolue rapidement depuis
quelques annees. L'accroissement naturel

s'est amenuise et J'apparition d'un fort
courant migratoire a heine brusquement
la croissance des effectifs. Non seulement
la population ne croit-elJe plus, mais
elle perd aussi une fraction appreciable de
ses elements jeunes et dynamiques.

Rares sont les regions peripheriques
du Quebec qui ont connu une chute
aussi nette de leur accroissement naturel
au cours de la derniere decennie. Rares
egalement sont les regions du Quebec
a avoir paye un aussi lourd tribut aux
migrations regionales ou tout simple
ment a remigration. Compte tenu des
previsions de l'O.P.D.Q., il semble bien
que ce mouvement d'exode soit irreversi
ble. Non seulement la baisse des effectifs
devrait-elle toucher J'ensemble de la
region, mais aussi I'agglomeration meme
de Chicoutimi dont la population totale
serait, toujours selon I'OP.D.Q., de
127 000 ames en J'an 2001. Elle etait de
133 705 en 1971.

Toutes les regions peripherigues
du Quebec sont ainsi profondemcnt
touchees par ce phenomene migratoire.
Et pendant que ces regions perdent
une partie de leur population, celie qui

55

.. mois
sCIi/onelll line
partie ~(;;;es

fortL'S 'r r.:.'s reste (



4,000 departs
par annee...

demeure sur place vieillit. Mais il n'est
pas toujours facile de detecter avec preci
sion l'ampleur et meme l'existence de
cette tendance. Cest ainsi par exemple
que les gains apparents, quoique mini
mes, realises par la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean entre 1961 et 1971 peu
vent porter a confusion et induire en
erreur. En realM il faudrait substituer a
des gains apparents de 3 216 personnes
des pertes veritables de 43 000 personnes
environ.

Un exemple precis fera mieux com
prendre a la fois Ie mecanisme de ce cal
cui et l'ampleur du mouvement d'exode.
Nous nous arrf!terons it la periode
1941-1971. Cest a compter de 1941
que la croissance demographique de la
region a commence a ralenhr. Le caleul
du taux d'emigration ou du bilan migra
toire est assez simple. II suffit d'ajouter a
la population du debut d'une periode
donnee (1941) l'excedent total des nais
sances sur les deces durant la periode
consideree (1941-1971) et de comparer Ie
total ainsi obtenu (soit ]a population nor
male attendue) a la population reeUe re
censee ala fin de la periode etudiee (1971).

La verite est done toute autre que ce
que nous reveIent les chiffres bruts. La
region, en l'espace d'une generation, a
perdu plus de 54 000 habitants eventuels.
Aurait-eUe pu les retenir? Chacun des
deux secteurs de la region est touche par
ce vaste mouvement de depart, dans des
proportions differentes cependant et sans
doute aussi avec des consequences SOC10

economiques diverses selon les cas. Un
fait reste certain toutefois: la region ne

Les villages son I
davantage
affect6 par Ie
Jtlouvemenf
d'exode.

Le tableau suivant rend Ie calcul plus facile et plus clair:

Population de la region en 1941

+ L'excedent des naissances sur les
deces durant la periode 1941-1971

Population norrnale attendue en 1971

- La population reelle recensee en 1971

Balance migratoire
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peut absorber tout l'excedent naturel de
sa population. Des hommes et des fem
mes doivent partir vers d'autres regions au
rythme de 4 000 par annee actuellement.

Au cours de la derniere decennie,
Ie secteur jeannois, plus rural que Ie
Saguenay, a perdu 21 598 personnes soit
un taux de migration de 20,5%, Au

Saguenay, par contre, Ie mouvement
migratoire a porte sur 21 732 habitants
soit un taux de 13,8%,

Ce vaste mouvement d'exode n'a cesse
de croitre depuis 1941. Plus de 2 200 per
sonnes ant quitte la region entre 1941
et 1951. Durant la decennie suivante, les
pertes ont presque atteint Ie chiffre de
8800, Mais c'est entre 1961 et 1971 que
la situation a atteint son plus bas niveau:
plus de 43 300 personnes ont alors quitte
la region. Quand ce mouvement s'ar
retera-t-il? Comment d'ailleurs pOUl'rait
il etre freine d'une maniere sensible?
QueUe fut 1'orientation de La tendance
entre 1971 et 1976? n faut attendre les
resultats du recensement de 1976 pour
connaltre avec precision l'evolution
de la situation.

Les migrations sont habituellement
reMes a la conjoncture economique
regionale et nationale. Quand les salaires
sont eleves et les offres d'empLai
abondantes, les mouvements interregio
naux sont vivaces, Mais on peut aussi
quitter une region pour de tres nom
breuses raisons d'ordre socio-economi
que et meme psychologique qu'il n'est
pas toujaurs possible de cerner et
d'identifier avec exactitude. II s'avere
indeniable toutefois qu'un vaste mouve
ment d'exade traduit I'incapacite - du
moins partielle - d'une region it absorber
ses surplus de population. Cest La d'ail
leurs une des constatatians premieres
que ron degage des programmes d'ame
nagement du territoire qui tendent a un
meilleur equilibre dans la repartition des
hommes et l'utilisation des ressources,

Des sondages effectues par Bernard
Robert, de la division de la demographie
du Bureau de la statistique du Quebec, a
partir d'un echantillonnage de Ja popula
tion fiscale, ant montre que pres de la
moitie de ceux qui quittent la region du
Saguenay - Lac-Saint-Jean se dirigent
vers la region de Montreal (48%), Suivent
dans l'ordre la region de Quebec (23%),
la Cote-Nord et Ie Nouveau-Quebec
(11 %) et Ie Nord-Ouest (9%).

Une transformation du cadre geogra
phique regional et une utilisation plus
rationnelle des ressources paurraient
elles assurer une meilleure repartition
des hommes?
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Une foret
omnipresente

Chapitre 4

Un pays
ne de la foret

«L'evolution de la vie cultureJle et economique de la
nation a eu pour mdre la foret de l'est duo pays. Die
a ele repine dorsale de fa vie indigene, de I'agricultllre
ef de [,industrie•.

Jacques Rousseau

Tout Ie secteur du Saguenay - Lac
Saint-Jean est au coeur de cette grande
foret quebecoise dont l'exploitation,
dans la premiere moitie du XIXe siecle,
a entraine I'eclosion de la region. Plus
que dans tout autre coin du Quebec,
rhomme a vecu ici en symbiose avec la
foret. Sans elle, on ne pourrait expliquer
veritablement la presence de l'homme
dans les regions marginales du Quebec.
Habitees par les Indiens, parcourues
par les explorateurs et les missionnaires,
intensement frequentees par les commer
<;ants de fourrures et finalement mises
en valeur par les colons-agriculteurs, les
forets on t toujours ete in tegrees intime
ment a la vie de la region.

Favorisee par un climat continental
humide, la foret de 1a region a pu etre ex
ploitee avantageusement, grace a la pre
sence d'un reseau hydrographique bien
articuJe, qui a non seulement permis
pendant de nombreuses annees Ie trans
port des billots mais a aussi fourni l'ener
gie necessaire a la transformation de la
matiere ligneuse. Les rivieres Peribonka
et Mistassini ont ete les moteurs du
developpement de l'industrie forestiere
au Saguenay - LacTSaint-Jean. Non
seulement la foret a-t-elle ete a la base de
I'essor industriel regional, mais encore
c' est elle qui a directement contribue
a la naissance de la plupart des villes
importantes de la region, a l'exception
d'Arvida.

Le caractere fondamental de la foret
locale demeure son etendue. Elle est par
tout. En effet, la foret consideree camme
productive couvre 82% de la superficie
totale de la region, soit pres de 83 000
kilometres carres (32 262 milles carres)
sur 102 333 environ (39 511 milles carres).
Dans aucune autre region du Quebec,
la foret n' est aussi presente et etendue.
Le Saguenay - Lac-Saint-Jean possede
17,4% de la foret productive quebecoise.

Le domaine forestier s'etale sur 605
kilometres (375 milles) de latitude et sur
450 kilometres (280 milles) de longitude.

En raison du froid qui regne dans cette
region, Ie sol joue un role primordial
dans Ie choix des especes. Appartenant a
la flore d u Bouclier canadien, cette foret
est surtout constituee de coniferes mais
avec une certaine proportion de feuillus
dans Ie sud-est du territoire. Les forets de
la region appartiennent soit a la pessiere,
a la sapiniere, a l'erabliere a bouleau
jaune ou encore a l'erabliere laurentien
ne. Ce sont toutes des forets apotentiel
commercial dont 82% de la superficie est
jugee productive La foret coniferienne
de sapin et d'epinette noire constitue Ie
cadre foresher dominant. Le dernier
inventaire forestier effectue dans la
region revele que la possibilite de coupe
annuelle atteint 3 357 520 000 pieds
cubes de matiere ligneuse. Mais entre la
possibilite annuelle de coupe et les
coupes effectivement realisees, iJ y a une
marge importante.

Le Saguenay constitue la limite
orientale de l'aire de distribution de cer
taines essences importantes comme
l'erable a sucre, Ie pin rouge et r orme
d'Amerique. En verite, les terres culti
vees du Lac-Saint-Jean, des abords de
Chicoutimi et de la baie des Hal Ha!, ne
sont qu'un heureux accident aglicole
dans un milieu naturel forestier it vo
cation papetiere.

L' ensemble des bassins forestiers du
Saguenay - Lac-Saint-Jean se presente
comme un atout important pour l'econo
mie forestiere quebecoise. En raison de sa
nature et de sa qualite, cette foret a une
vocation papetiere indeniable. Cette vo
cation est d'ailleurs renforcee par l'abon
dance, sur place, de sources d' energie
d' origine hydraulique.

Le mode de tenure des forets dans la
region n'a rien de particulier, en ce sens
qu'il correspond au mode de tenure
generalement en vigueur au Quebec. Pres
de 95% des forets regionales relevent du
domaine publiC, (est-ii-dire qu'elles
appartiennent a l'Etat. Le reste est forme
de boises de fermes. Les forets publiques
a potentiel commercial se repartissent
selon les divers modes de tenure: conces
sions forestieres, forets domaniales et
reserves cantonales surtout.

Avant que J'Etat ne s'engage dans son
programme de retrocession des conces
sions forestieres, 47,2% des farets du
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Saguenay - Lac-Saint-Jean etaient ainsi
concedees ades interets prives, alors que
les forets domaniales, pour leur part,
comptaient pour 25,2% dans la foret
regionale. O'ici peu, les forets domarua
les seront agrandies aux depens des
concessions forestieres. Le ministere des
Terres et Forets definit clairement chacun
de ces termes dans son expose surla poli
tique forestiere:

«Les forets domaniales constituent des
unites de pr~duction de matiere ligneuse
gerees par l'Etat, dans lesquelies l'alloca
tion des bois est effectuee sous forme de
contrats d'approvisionnemenb>.

«Les concessions forestieres regulieres
representent avant tout un mode d'al
location a long terme de la matiere
ligneuse, lequel s'accompagne de certai
nes obligations en matiere de gestion de
la production forestiere. Meme si les
diverses activites de gestion qui y sont
realisees sont sournises au contrale de
l'Etat, il n'en demeure pas moins que les
objectifs de production poursuivis visent
essentiellement a satisfaire les besoins
particuliers de chaque concessionnaire».

«Les reserves forestieres cantonales
representent un autre mode de ge,stion
applicable aux terres boisees de l'Etat.
Ces reserves ont ete creees par une 101
adoptee en 1911 dans Ie but d'assurer
un approvisionnement constant de bois
dans chaque canton de la province,
d'empecher Ie defrichement des sols
reconnus impropres a l'agricu1ture, de
remettre en valeur les terrains ruines par
les incendies ou au trement et enfin, de
proteger les sources des cours d'eau».

Ces reserves forestieres speciales sont
peu importantes dans la region; elles
representent 2,1% des espaces boises. II
en va bien autrement des forets vacantes
qui englobent 20,1 % des boises de la
region.

Toujours selon les definitions du
ministere des Terres et Forets, <<les forets
vacantes regroupent toutes les terres
publiques qui ne sont pas alienees a des
individus et a des sooetes ou qui ne
sont pas soumises aun regime de gestion
particulier».

II faut souligner, dans Ie cas des
concessions forestieres, qu'elles sont
«une fonne de tenure en vertu de
laquelle les arbres du terrain donne a
bail sont cedes exclusivement au conces
sionnaire, en pratique l'industrie des
pates et papiers». Quant aux forets
domaniales, «elies sont destinees a intro
duire plus de souplesse dans I'utilisation
des ressources forestieres et elles ont
ete creees aussi pour subvenir plus spe
cialement aux besoins de l'industrie
dU,soage.»

A l'heure actuelle, dans la plupart
des regions forestieres du Quebec,
et particulierement dans la region
du Saguenay - Lac-Saint-Jean, il y a
une marge considerable entre la possi
bilite annuelle de coupe et la n~colte

effectivement realisee. Ainsi, dans la
region concernee, au cours des dernieres
annees, on a coupe un volume de
matiere ligneuse equivalent a seulement
37,9% de ce que I'on auraH pu recolter.
Car il ne faut pas oublier que la coupe
doit etre assirnilee a une recolte

La place de la foret dans quelques regions du Quebec
(par rapport ill'ensembJe du QuebecJ

Fcril pro- P i ilit~ olume aJeur d
ductiv ueUe de ClOUp . 'om
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Une exploltalion
forestiere

inf&if'l.lre aux
posslbrliles.

necessaire. C est l'interet du capital.
Ainsi donc, actuellement, il semble que
l'exploitation de la ressource forestiere
soit inferieure a ses possibilites. Cela
tient en partie a la nature meme des
concessions et aussi aleurs dimensions,
demesurees parfois, qui font que
certains grands concessionnaires n'utili
sent qu'une partie de leur potentiel
alors que d'autres sont prives de
matiere premiere ou meme d'acces a
ces matieres quasiment strategiques dans
l'economie n~gionale.

Or comme les differents modes d'allo
cation des forets publiques n'ont d'autres
objectifs que de maximiser l'utilisation
de cette ressource pour permettre un
developpement economique bien integre
de chacun des secteurs du tenitoire et
que ce systeme n'a pa~ toujo~rs permis la
realisation de ces objectifs, l'Etat a donc
decide de modifier ce systeme qui n'a pas
profite a la collectivite autant qu'il aurait
du. En retirant aux grandes compagnies
d'exploitation forestiere les concessions
deja allouees, I'Etat pourra assurer Jui
meme aux differents usagers tous les
approvisionnements desires: bois a
pate, bois de sciage, etc. Cette nouvelle
fa~on de faire eliminera, on Ie souhaite,
bien des inconveruents resultant de
la dimension trop grande de certaines
concessions ou de'leur localisation ge
nante pour certains petits exploitants
qui sont coupes de leur source d'appro
visionnemen t.

O'ici quelques annees, les differentes
concessions forestieres auront toutes ete
retrocedees a l'Etat qui les reintegrera

dans Ie secteur des forets domaniales. II
sera plus facile pour chacun, Etat et
exploitant, d'obtenir justice, Le develop
pement economique regional ne pourra
sans doute qu'y gagner.

Cest dans Ie domaine forestier draine
par les rivieres Ashuapmuchuan, Mistas
sini et Peribonka que se trouve plus de
75% de la superficie boisee productive.
Ces bassins remontent tres haut vers Ie
nord et sont encore sous-exploites, com
me l'ensemble de la foret du Saguenay 
Lac-Saint-Jean. Selon une compilation
speciale du ministere des Terres et
Forets, on pourrait exploiter dans la
region, a l'heure actuelle, 3 357 520
cunits par an (1 cunit: 100 pieds cubes),
Mais, en raison de difficultes d'acces,
on anive a peine a un million et quart, et
il s'agit de resineux dans une proportion
de 98%.

Un nouveau partage du domaine fo
restier et une utilisation plus ration
neUe de la ressource forestiere ne peuvent
que favoriser l'essor de la region.

En raison de conditions naturelles
difficiles, en particulier de la rarete de
bons sols et de la tres courte saison
vegetative, Ie domaine agricole veritable
n'occupe qu'une bien faible partie du
tenitoire du Saguenay - Lac-Saint-Jean
qui demeure avant tout un pays
forestier.

11 y a moins de terre en culture dans
toute la region du Saguenay - Lac-Saint
Jean qu'il n'y en a dans la seule munici
palite albertaine de Saint-Paul, a environ
160 kilometres au nord-est d'Edmonton,
Ii\. ou se sont installes d'ailleurs depuis
plus d'une generation un bon nombre de
Quebecois originaires du Lac-Saint-Jean.

En 1971, 2716 fermes se partagaient
Ie terroir. Avec 5,7% du domaine agri
cole de la province, Ie Saguenay - Lac
Saint-Jean ne regroupe que 4,4% de
toutes les ferrnes du Quebec. De ce nom
bre, plusieurs centaines sont en voie de
disparition, absorbees qu'eUes sont par
des entreprises plus rentables ou tout
simplement laissees a I'abandon.

De plus en plus, au Saguenay - Lac
Saint-Jean comme dans I'ensemble du
Quebec, les imperatifs economiques exi
gent une augmentation de la superficie
moyenne des exploitations agricoles.
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Des feTltles qui
sonl parmi les

plus grartdes dll

Que'bec.

La plupart des entreprises agricoles de
10. region pratiquent la grande culture
orientee vers l'industrie laitiere; elles se
doivent d'avoir a leur disposition de
grands espaces afin de reduire les couts
d' exploitation de 10. machinerie et aussi
pour avoir les surfaces necessaires au
paturage des animaux. L'agrandissement
des fermes actuelles demeure un objectif
permanent car il permettrait une meiI
leure repartition des investissements et

un volume de production plus eleve,
done de meilleurs revenus.

Dans la region, les fermes ont une
superficie moyenne de 225 acres. Celles
du secteur sagueneen sont legerement
plus grandes que ceUes du lac: 232 acres
contre 222, mais elles ne sont defrichees
que dans une proportion de 54% alars
que Ie domaine agricole du lac, de bien
meilleure qualM et plus intensement
occupe, est demche dans une proportion

L'etendue du domaine agricole au Saguenay - Lac-Saint-Jean

Superficie totale
de 10. region

Superfide agricole

Superficie defrichee

Superficie en culture

Superficie en piHurage

105 946 kilometres carres

2 476 kilometres cam's

1 549 kilometres carres

927 kilometres canes

528 kilometres carres
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des deux tiers. Dans ce pays eloigne et
souvent difficile, ala peripherie de l'ecou
mene agricole quebecois, les fermes
sont grandes, parmi les plus grandes du
Quebec. Le Saguenay - Lac-Saint-Jean
ne fait pas exception a la regIe: la superfi
cie des fermes n'a cesse d'augmenter au
cours des annees, surtout entre 1961 et
1971, ou la croissance fut de 27% pour la
superficie moyenne totale et de 41 %
dans Ie cas des seuls espaces defriches.

La superficie moyenne d'une ferme
n'est pas un indicateur de qualite. Il
arrive tres souvent que la majeure
partie d'une grande ferme reste boisee
ou inutilisable. Au chapitre de la «terre
defrichee", la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean fait bonne figure avec
une moyenne reelle de 141 acres. Par
ailleurs, on constatera avec etonnement,
et aussi avec une certaine inquietude,
qu'il n'y a pas de rapport directement
proportionnel entre les terres defrichees
au Saguenay - Lac-Saint-Jean et la
valeur totale des produits agricoles ven
dus. Ainsi, de 1961 a 1971, pendant
que les superficies agricoles defrichees
augmentaient dans la region, Ie pour
centage des produits agricoles ven-
dus par la region avait de mains en
moins d'importance dans I'economie
quebecoise.

En 1961, avec 5,5% des terres agricoles
defrichees du Quebec, la region fournis
sait 4,1% des produits agricoles vendus
sur Ie marche. En 1971, la situation

s'aggrave et l'ecart se CTeuse davantage:
possedant 6,0% des terres defrichees du
Quebec, la region ne retirait plus que
3,9% des ventes de produits agricoles,

A l'heure actuelle, au Saguenay - Lac
Saint-Jean, on assiste a l'agrandissement
et a la consolidation des exploitations
agricoles. Mais en meme temps que cer
taines fermes prennent de l'expansion,
d'autres disparaissent tout simpiement,
surtout dans les secteurs les plus defavo
rises, la ou des paroisses furent ouvertes
alors qu'eHes n'auraient jamais dli I'etre
Toute cette operation de redressement
agricole s'est soldee par une diminution
importante des espaces defriches. Mais
les espaces ainsi perdus etaient de qua lite
douteuse. En 1956, il Yavait 5 623 fermes
dans la region. II n'y en avait plus que

6,9% seulemrnf
de la population
esl forrnee
d'agnculleurs.

Superficie moyenne des [ermes au Quebec en 1971
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L'utilisation du sol dans la region
du Saguenay - Lac-Saint-Jean
(ftudiee en fonction d'une f(;7'me mOYf7mr;)

Terre agricole

Terre non defrichee

Terre it bois
Autre usage

Terre dejrichee

PiHurage
Jachere
En culture

Foin cultive
Avoine
Cereales melangees
Pommes de terre
Orge
Ble

Autre

2,716 en 1971, Le nombre d'entreprises
a diminue de 52 % mais la superficie
moyenne a grimpe de 153 it 225 acres en
moyenne. Au total, moins de fermes
mais des fermes plus grandes.

nest juste de dire que l'agriculture
regionale est dans une situation difficile et
traverse une periode decisive. Mais Ie
travail des champs regit encore une large
tranche de l'espace regional. Tout projet
de developpement au d'amenagement
du territoire doit en tenir compte, it la fois
sur le plan spatial et aussi sur Ie plan
social.

Grandes cultures et paturages accapa
rent taus les espaces cultives. Toute l'uti
lisation du sol est orientee en fonmon de

100,0%

37,4

23,8
13,6

62,6

21,4
0,9

37,5
23,S
10,5
0,9
0,5
0,3
0,2

2,8

l'activite premiere de la ferme: l'elevage
laitier. La preuve est facile it faire, puis
que 86% des fermes commerciales de la
region (ceHes qui dec1arent des ventes de
$2 500 et plus) retirent plus de la moitie
de leurs revenus de la vente de produits
laitiers: 1 727 fermes SUI 2 OlD.

L'espace agricole du Saguenay - Lac
Saint-Jean sert de cadre aux activites

UI1f? fmne sur
les bords df la
baif des Hal Ha!

Cacl/vile
prf7711ere de Ja

fenne: ['f?1f?Vagf
lailier,
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d'une population de 18 206 personnes,
soit 6,9% de la population totale. 11 n'y a
donc pas de commune mesure entre
cette population vouee aux travaux des
champs et lit dimension du terroir. Et
pourtant l'agriculture represente un
atout majeur dans l'economie de la
region, surtout dans Ie secteur jeannois,
et on ne con~oit pas qu'elle puisse des
cendre en-dessous d'un certain seuil cri
tique, seuil qu'elle a peut-etre atteint
actuellement.

Au Lac Saint-Jean, quand Ie lait va
mal, tout val mal' Autour du lac, de Des
biens aSainte-Monique-de-Honfleur, en
passant par Normandin et Albanel, 90%
des fefInes se consacrent a la production
laitiere. On peut comprendre des lars tres
facilement les inquietudes des produc
teurs devant la situation parfois trouble
de I'economie agricole en general, de
meme qu'on peut mesurer avec precision

1.1' blelle/' lin des
elemeilis de la
Irllse I'll l'a/eca .~.;ifli;;=:ii'

du terntOIl·e. '.'

Les irls/al/alions
de I'Assodalion

cooperatIVe
lailiere dll

Sagllelwy - Lac-
SmnJ-jenn

les dangers de cette monoproduction
pour les exploitants

L'amelioration et la consolidation des
fermes au Saguenay - Lac-Saint-Jean se
traduisent bien dans la valeur moyenne
des fermes qui etait, en 1971, de $38 040,
soit pres du double de la valeur moyen
ne calculee en 1961. Au cours des dernie
res annees, les agriculteurs ant investi
de plus en plus dans Ie cheptel dont
la valeur a plus que double en 10 ans.
Malheureusement, les efforts et les sacri
fices faits par les cultivateurs pour ame
!iorer la qualite et Ie nombre de leurs
tetes de betail n'ont pas ete su!vis par
une hausse correspondante d u prix de
vente et des benefices. C'est dans Ie sec
teur de l'elevage des animaux de bouche
tie que les deceptions ont ete les plus
grandes. Ce n'est pas necessairement
par hasard que l'abattage des jeunes
veaw( a t'automne de 1974 a debute au
Lac-Saint-Jean.

II n'est pas facile de comparer, globa
lement, la situation de l'agriculture au
Saguenay - Lac-Saint-Jean a la situation
generale au Quebec. Mais on ne peut
ignorer certains faits. C'est ainsi que la
ferme qw.'becoise moyenne, pour chaque
acre en culture (y compris les surfaces en
paturages), vendait en 1971 pour $88
de produits agricoles. Au Saguenay - Lac
Saint-Jean, on ne vendait que pour $56.
II Y a u ne nette disproportion entre la
valeur des produits agricoles vendus et
la valeur du capital investi.

Ce n'est donc pas sans raison que les
agriculteurs de la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean cherchent a ameliorer

leur sart. Ils ne reclament rien d'autre
qu'un revenu egal acelui des travailleurs
specialises, un meilleur rendement du
capital investi et une certaine remunera
tion pour Ie travail de la famille. On vise
un salaire haraire moyen de $5 pour un
exploitant responsable. Ces revendica
tions - et ces espoirs - s'inscrivent dans
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Le vin: un effort
pou r ren labiliser

Ia cullure du
bleuel.

un objectif plus general qui demeure la
stabilisation des revenus agricoles.

Depuis quelques annees, les syndicats
agricoles et les autori tes ont intensement
travaille pour ameliorer la situation
de 1'agriculture regiona1e. Ces efforts
sont a la fois sectoriels et integres. Une
attention particuliere a ete donnee a la
culture de la gourgane et du bleuet, a
la production de 1'orge et au developpe
ment des productions animales, sans par
ler des efforts consacres au drainage des
terres argileuses. En outre, les enseigne
ments tires du reseau de fermes-nonnes
servent a une nouvelle orientation de
l'agriculture regionale.

La culture du bleuet occupe une pla
ce de choix dans la remise en valeur et
l'amenagement du territoire au Lac-
Sain t-Jean. En n:~alite, la cueillette du
bleuet sauvage remonte a fort longtemps
mais ce n'est qu'a compter de 1963 que
sa culture a ete organisee sur une base
rationnelle au Lac-Saint-]ean alors qu'on
a amenage, avec 1'aide des gouverne
ments de Quebec et d'Ottawa, une
vingtaine de bleuetieres. La creation de
ces bleuetieres, sur une base commu
nautaire, devait permettre de regIer et
d'ameliorer la production en controlant
plus facilement les facteurs regissant la
culture des precieux fruits, dont l'habitat
principal se trouve dans des forets
recemment incendiees.

Du debut d'a00t au debut de sep
tembre, la cueillette va bon train dans
Ie secteur nord du Lac-Saint-Jean, de
Notre-Dame-du-Rosaire a Saint-Tho
mas-Didyme surtout. II existe deux

principales especes de bleuet dans la
region. La premiere, «Vaccinium angus
tifolium», se rencontre souvent, apres
des feux intenses, dans les pinedes
a pins gris. La seconde, «Vacci.nium
myrtilloides» (c'est la myrtille des
Franc;ais), demande plus d'humidite et
d'ombre. La transformation du milieu
naturel par l'incendie ne la favorise pas.

Dans les bleuetieres naturelles, Ie fruit
indigene pousse en abondance grace au
bnllage. Mais les rendements dirninuent
au fur et a mesure que 1a bleuetiere se
transforme en pinede. Dans les bleue
tieres cultivees, beaucoup plus recentes,
1'usage de methodes de cultures inten-

I

sives (avec engrais el ;·.erbicides par exem
pie) suit la mise en t(~rre de jeunes plants.

Le ministere de I Agriculture du Que
bec a cree a Normandin une bleuetiere
pilote, qui produit environ 300 !ivres
(135 kilogrammes) de bleuets a l'acre,
soit beaucoup plus que les bleuetieres
privees et communautaires. Par ailleurs,
on a cree en a00t 1975 une Agence de
developpement du Bleuet dont l'objectif
principal est d'elever la culture de ce
petit fruit au niveau d'une industrie
regionale rentable. Un premier effort a
deja ete fait: la societe ]ulac et son vin
de bleuet ainsi que 1a modernisation de
l'usine de congelation de Saint-Bruno
pourront peut-etre faire de la culture du
bleuet une culture d'appoint rentable.

L'avenir de la culture du bleuet dans 1a
region du Saguenay - Lac-Saint-Jean
reste etroitement lie au dynamisme des
syndicats de producteurs de bleuets et
aux moyens d'action qu'ils se donneront
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L'objectif: liMe
agnClllhlre pllis
efftcace ef pllis
rentable.

Le plan
agro-forestier

dans Ie cadre d'une polihque de develop
pement agricole complet et integre.

Mais c'est dans Ie plan agro-forestier
que 1'on fonde Ie plus d'espoirs. Ce plan
n'a d'autre objectif que de proposer de
nouvelles voies a1'agriculture du Sague
nay - Lac-Saint-Jean et de proposer
les mesures necessaires a 1'appUcation
de ces nouveaux objectifs. Ce plan doit
deboucher, au moyen surtout d'un zonage
agricole planifie, sur une agriculture
plus efficace et plus rentable, axee sur les
besoins et les exigences de 1'avenir.

POtU" revaloriser l'agriculture dans la
region d u Saguenay - Lac-Saint-Jean et
pour permettre aux agriculteurs d'at
teindre un meilleur niveau de revenus, Ie
ministere de l'Agriculture, en consulta
tion avec les milieux interesses, a donc
elabore et propose un Plan d'amenage
ment integre des ressources rurales de la
region du Saguenay - Lac-Saint-Jean.

('est ainsi que Ie Plan agro-forestier a
vu Ie jour. Destine a hater J'avE.>nement
d'une profonde transformation de 1'agri
culture locale, Ie plan doit passer par
les etapes suivantes:
a) inventaire des ressources agricoles

regionales,
b) recherche de la veritable vocation

agricole regionale,
c) incitation et encouragement aux

changements,
d) vulgarisation de nouvelles methodes

d'exploitation
Bien entendu, 1a vocation agricole

regionale doit tenir compte de l'orienta
tion globale de l'agriculture quebecoise

et peut-etre encore plus des contrain
tes locales. Ces contraintes sont nom
breuses et entravent Ie developpement
d'une agriculture orientee vers 1'in
dustrie laitiere avant tout. On doit
aussi souUgner Ie manque de diversifica
tion de cette agriculture, la presence de
graves problemes de gestion et de com
mercialisation, ainsi que les difficultes de
production dues it la rigueur des condi
tions natureUes (climat, eparpillement
des sols de qua1ite, longues periodes
de gel, etc.) ou bien a l'eloignement des
sources d'approvisionnement.

Le reamenagement agricole de la
region du Saguenay - Lac-Saint-Jean
passe donc par Ie Plan agro-forestier qui
preconise cinq programmes precis:
a) Plan de mise en valeur agricole,
b) Rationalisation de I'utilisation des

terres,
c) Encadrement technique intensif des

producteurs agricoles,
d) Incitation a la d1versification des pro

ductions,
e) Consolidation des equipements de

transformation et de mise en valeur
des produits agricoles.

De son cote, Ie ministere de l'Agri
culture a trace les grandes orientations
du developpement agricole de la region
en fixant des priorites:
a) maintenir et ameliorer la situation de

la ferrne laitiere,
b) tirer Ie maximum des ressoUJces

naturelJes et socio-econorniques du
milieu,

c) intensifier et diversifier les produc
tions vegetales,
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d) transformer et commerdaliser les pro
duits agricoles de la region.

En verite, ces grandes orientations
sont les jalons essentiels et fondamentaux
d'un vaste plan directeur a. l'interieur
duquel se situent les programmes precis
du Plan agro-forestier. Mais pour appli
quer avec intelligence et efficacite ce plan
d'orientation, .il fallait accepter certaines
conditions prealables:
a) que Ie plan d'orientation soit axe

sur la politique agricole provinciale
globale,

b) que l'agriculteur demeure maitre de
ses decisions,

c) que Ie plan d' orientation tienne
compte des conditions locales n~elles

et des possibilites d'avenir,
d) que les unites d'amenagement soient

classees selon leur valeur et leurs pos
sibilites,

Mais au-dessus de toutes ces conditions,
il falia it d'abord disposer des moyens
financiers necessaires tout en comptant
sur la participation active des agriculteurs
et de profonds changements dans les
mentalites.

L'analyse spatiale de I'agriculture
regionale laisse apparaitre de profonds
desequilibres. Aux excelientes terres
de la plaine d'Hebertville, on peut oppo
ser les sables b~en peu ferhles de la zone
de peribonka. A partir de la situation
existante et en tenant compte surtout du
potentiel agricole de chaque secteur de
la region, on a pu, en se basant sur des
criteres scientifiques rigoureux, etablir
un plan de zonage agricole. Ce plan de
zonage devait permettre de determiner la

veritable vocation de chaque secteur et
de proposer un plan d'amenagement
integre rationnel et efficace, ada pte a la
realite et aux possibilites locales.

Pour elaborer ce plan de zonage agri
cole visant a creer essentiellement des
ensembles homogenes, on s'est base sur
quelques grandes lignes directrices:
a) la distribution des surfaces agricoles,
b) les caracteristiques du sol,
c) les particularites du climat,
d) Ie contexte socio-economique.

L'analyse de ces facteurs et de leurs
composantes a permis de determiner
les grandes unites d'amenagement.
Grace aussi acette analyse et en tenant
compte du potentiel agricole des sols,
on est arrive adeterminer six grandes
zones pedologiques:
1) La plaine sud du Saguenay

(de Bagotville-Port-Alfred a
Jonqu..iere-Kenogarni)

L 'agrrculteur
doit demeurer
/I1aftre de ses
deciSIOns.
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2) La plaine d'Hebertville (jusqu'a Saint
Coeur-de-Marie)

3) La plaine de Normandin-Saint-Prime
(de Chambord a Albanel)

4) La plaine nord du lac Saint-Jean
(de Notre-Dame-de-Lorette a
]'Ascension)

5) La plaine nord du Saguenay (de
I'Ascension a Sainte-Rose-du-Nord)

6) Les territoires peripheriques.
Chacune de ces grandes zones possede

une fertilite et des qualites agricoles
differentes. Leur connaissance permet de
decouvrir les portions d u territoire a
vocation agricole. Mais dans l'elabora
hon de ce plan de zonage agricoJe, on
ne doit pas tenir compte des seules
contraintes pedologiques (drainage, fer
tilite, pierrosite, relief, erosion, epaisseur
des sols). II y a aussi Ie c1ima t qui reste en
reaJite I'un des plus importants facteurs
de reussite ou d'echec en agriculture.

L'analyse du climat regional et de ses
composantes a servi egalement a cir
conscrire six grandes zones c1ima tiques
au Saguenay - Lac-Saint-Jean:
1) Le Sud du lac Saint-Jean (chaud et

legerement humide),
2) Le Sud-Ouest du lac Saint-Jean

(chaud et sec),
3) Le Nord du lac Saint-Jean' (froid et sec),
4) Le Haut-Saguenay (chaud et humide),
5) Les zones peripheriques (froid et

humide),
6) Le Bas-Saguenay (challd et sec).

L'etude combinee des caractE~ristiques

pedologiques et climahques a done
pemus de degager et d'identifier des
zones agricoles de gualite et de valeur
differentes.

La superposition de deux cartes 
celie des zones pedologiques et celle des
zones climatiques - permet d'etablir
une relation «sol-climat» et laisse
voir trois grandes zones bien distinctes
ou I'on peut mesurer les superficies
producti yes et Ie potentiel des terres
agricoles. Le rapport «soJ-climat» per
met de reperer rapidement les meilleures
paroisses agricoles de la region: Nor
mandin, Hebertville et Saint-Prime. Ces
trois paroisses appartiennent done a la
meilleure zone agricole. Voici d'ailleurs la
definition et les limites des trois grandes
zones decoulant de ['analyse comparee
des sols et du cJimat telles que definies

dans Ie Plan agro- forestier:
1) la zone agricole: elle occupe la plaine

sud du Saguenay - Lac-Saint-Jean entre
Bagotville-Port-Alfred et Albanel.
Cest la zone la plus propice a ['agri
culture mais a l'interieur de laquelle
on peut rencontrer des secteurs non
agricoles, c'est-a-dire impropres a
I'agriculture;

2) la zone agro-forestiere occupe la partie
nord de la plaine du Saguenay - Lac
Saint-Jean, de Saint-Thomas-Didyme
aSaint-FuJgence. Cest egalement une
zone propice a I'agriculture mais il y a
une forte dominance de la foret. Les
secteurs non agricoJes sont plus nom
breux que dans la zone agricole;

3) Ie reste des terres defrichees conshtue
la zone non agricole: elle comprend les
paroisses peripheriques de la plaine,
c'est-a.-dire Jes paroisses des regions
du Bas-Saguenay et du Lac-Bouchette
et les paroisses situees immediatement
au nord de la zone agro-forestiere.
Mais pour ne pas fonder d'importants

projets d'amenagement agricole unique
ment sur des criteres physiques, on a
pousse plus loin la recherche, jusqu'a ce
que I'on se rende compte, a. l'aide de
donnees sociologiques et economiques,
que les «unites physiques» epousaient
parfaitement les contours des «unites
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humaines» existantes. Vne telle identite
laisse planer !'idee d' un rapport etroit et
direct entre Ie degre d'evolution d'une
population et la qualite du milieu qui la
supporte. Chacune des trois grandes
zones renfenne un nombre a peu pres
ega! de paroisses.

Cest l'etude attentive des contraintes
et des possibilites qui a pemus de re
grouper ainsi toutes les paroisses rurales
de la region en trois grandes categories.

Mais ces zones n'ont pas la meme
vocation. Leur economie, dans un pro
gramme de reamenagement agricole, doit
etre orientee differemment. Quelles sont
done les grandes orientations retenues
pour chacune de ces zones?

La zone agricole possede une indenia
ble vocation laitiere limitee seulement
par Ie contingentement regional. Les
conditions naturelles dans cette zone
sont telles qu'on doit tenter Ie plus possi
ble d'y concentrer l'industrie laitiere. Et
i1 y a suffisamment de bons sols dans la
region pour allier a l'industrie laitiere
un elevage d'animaux de boucherie. II
faudrait cependant augmenter la produc
tion de luzerne pour Ie fourrage et d'orge
pour les cereales.

Quant a la zone agro-forestiere, de
nombreux facteurs naturels et socio-eco
nomiques lui conferent Ie role de zone
productrice de boeuf de boucherie. On
pourrait y arriver dans un premier temps
en regroupant les fermes deja existantes
tout en tirant aussi parti du travail en
foret pour une fraction de la population
active.

La zone non agricole ne peut etre valo
risee que par la foret et a la ngueur par Ie
tourisme. L'agnculture n'y joue d'ailleurs
aucun role actuellement, sauf exception.
Pres des trois quarts des sols qui y sont
defriches devraient etre retournes a la
foret. Dans certains cas, et sous certaines
conditions, on pourrait concevoir un
elevage annexe d'animaux de boucherie.
Dans un but de conservation du paysage
et de sauvegarde des sites touristiques,
on pourrait encourager certaines fonnes
d'agriculture dans les secteurs de Sainte
Rose-du-Nord, de L'Anse-Saint-Jean, du
Petit-Saguenay et du lac Bouchette. C est
l'agriculture a la rescousse du tourisme.
Aucune de ces trois zones ne pourra
consoIider sa vocation ou atteindre ses

nouveaux objectifs sans l'application de
mesures adequates comme:
a) Vn programme de mise en valeur agri

cole (zonage agricole),
b) La rationalisation de l'utilisation des

terres (reamenagement foncier),
c) Vr, programme de vulgarisation des

methodes et techniques ainsi que de
gestion des fennes (encadrement tech
nique intensif),

d) L'incitation a la diversification des
productions agricoles,

e) La consolidation des equipements de
transfonnation et de mise en marche.

Ce n'est pas I'industrie miniere qui fait
la reputation de la region. Le Saguenay 
Lac-Saint-Jean ne possede pas de grands
gisements connus comme c'est Ie cas
pour d'autres parties du Quebec, amoins
d'englober Ie distnct de Chibougamau
dans la region. Chibougamau est encore
excentrique par rapport au Saguenay 
Lac-Saint-Jean et ne fait pas partie de
son espace quotidien. Entre les deux, les
liens sont plutot minces, trop minces
pour qu'on tente de les reunir au sein
d' une seule et meme entite naturelle ou
socio-economique. Les liens d' ordre
administratif ne peuvent remplacer des
liens tisses par la nature. Mais il peut y
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Dans Ie secteur
minier,

beaucoup
d'espoirs res/en /

perm is.

avoir des liens de complementarite. 11 y a
deja la route et Ie chemin de fer; il pour
rait y avoir Ferchibal.

Le projet Ferchibal vise l'exploitation
de gisements de fer au lac Albanel et
dans la region de Chibougamau ainsi que
la construction d'une voie ferree pour Ie
transport eventuel du minerai de fer vers
La Baie, ou est prevue la construction
d'une usine de bouletage et de faci.lites
portuaires. Les reserves des differents
gisements de fer de la region du lac Alba
nel pourraient produire 350 millions de
tonnes de concentre de minerai a67% de

teneur et les gisements de fer et de vana
dium de la region de Chibougamau 150
millions de tonnes. En vertu d'un arrete
en conseil du mois d'aout 1975, Ie gou
vernement a decide de soustraire au
jalonnement minier 2 474 aCres de terre
du comte de Dubuc ainsi que de geler
toute l' exploitation du fond marin et
plusieurs emplacements autour de la baie
des Ha! Ha! et Ie long de la riviere Sague
nay. Pour Ie moment, Ferchibal demeure
un espoir.

En 1968, la Societe quebecoise d'ex
ploration miniere SOQUEM mettait
a jour des gisements de columbium a
Saint-Honore, pres de Chicoutimi Ce

metal est surtout utilise pour la fabrica
tion d'aciers Legers susceptibles de
resister ade tres hautes tempera tures.
On calcule que les reserves devraient
atteindre les 100 millions de tonnes.
Cest en janvier 1976 que devaient
debuter les operations du moulin; 150
personnes allaient des ce moment travail
ler a la production d'oxyde de colum
bium a partir du traitement quotidien de
1 500 tonnes de minerai.

Cest egalement SOQUEM qui a
annonce en novembre 1975 la decouverte
d'un important gisement d'uranium au
nord de Girardville, dans la partie nord
ouest du Lac-Saint-Jean. Au moment ou
elle faisait part de cette heureuse
nouvelle, SOQUEM n'etait pas encore en
mesure de preciser l'etendue du gisement
ni sa valeur n~elle. Mais la societe a ce
pendant jalonne plus de 11 000 al1es de
terrain dans Ie secteur. La zone minerali
see decouverte aurait une centaine de
metres de large et s'etendrait sur plus de
3 kilometres. Par ailleurs, on a releve
depuis longtemps la presence d'un gise
ment de minerai de fer it quelques milles
a l'ouest de Roberval. De trop faible
teneur cependant, ce minerai n'a encore
aucune veritable valeur commerciale.

Depourvue, ou presque, de metaux de
base ou de metaux ferreux (exception
faite des gisements du lac Albanel qui
sont passablement eloignes), la region
possede toutefois quelques depots de
metaux indus triels: calcaire cristallin
(c'est la calcite que l'on exploite pres du
village des Peres it Mistassini) dont on
fait des materiaux de construction et silice
au lac Bouchette. Quant aux neuf exploi
tations de granit, elles extraient toutes
de la pierre a des fins de conshuction,
sauf une seule consal1ee a l'industrie
de la pierre tombale. 11 s'agit de la carriere
de «granit noir» de Saint-Gedeon.

Pour Ie moment, c'est vers la region du
lac Albanel que vont presque tous les
espoirs. Selon Ie ministere des Richesses
naturelles du Quebec, les reserves des
differents gisements de fer de cette
region nordique se chiffreraient a plus
d'un milliard de tonnes.

On met beaucoup d'espoir dans Ie
developpement du secteur minier. Entre
la rea lite et l'espoir il y a cependant une
longue route. Mais il ya Chibougamau ...
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Du village
ala ville

«Ancien posle de /rlllle, Chlcou/imi 5'1'51 droeloppee
au/our de ses scwries, /ol1qulere est ]1' resu/lal de I'lI1i
tiarlve d'lIl1 groupe de colons parlls de La Malbaie en
1848, qUI ouvnronl ensurte ~lI1e pu/pene, 1'1 Kblogaml
s'es/ eons/ruite au/OIlY de sa propre pape/ene, Quan/ a
ArVlda, I'on Salt qu'il sagil fa d'une VIIII' champ'gnorr
erigee par des ,ndus/riels en J925. L'agglomemllon de
Porl-Alfred-Bagotville 5'1'5/ droeloppee aJ,IOIiT de sorl
pori 1'1 de sa pape/erle. Ces villes sonl done nees, 1'/

dans une cerlame mesure, se sonl acalles de leurs
propres moyerls."

Louis-Marie Bouchard
Les villes tiu Saguenay, Etude geographique

Partage entre la grande industrie et
I'agriculture, Ie Saguenay - Lac-Saint
Jean J'est aussi entre la ville et la campa
gne. De nombreux villages souvent fort
pittoresques parsement Ie pays. Certains
font preuve d'un dynamisme traditionnel
qui ne s'est jamais dementi, comme
Normandin, Saint-Prime ou Notre
Dame-d'Hebertville, alors que d'autres
comme Saint-Ludger-de-MiJot connais
sent une vie lethargique.

Toutes ces paroisses, petites ou gran
des, se sont deveJoppees et ant grandi

dans un systeme d'occupation du sol
bien particulier, un systeme geomdnq ue
dont les deux elements de base sont Ie
rang et Ie canton. On retrouve les deux
dans la region du Saguenay - Lac-Saint
Jean. Le rang s'est developpe sur les
meilleurs sols et dans les secteurs les
plus anciens. Le canton, pour sa part, se
trouve plus a l'interieur des terres.

Pour expliquer l'origine et l'evolution
des paysages agraires au Canada fran~ais,

il faut recounr a l'histoire tout autant

qu'a la geographie, En effet, il faut
remonter au tout debut du Regime
fran~ais pour connaitre avec precision
les fondements de ce type particulier de
peuplement et pouvoir expliquer son
evolution dans Ie cadre geographique.
Au debut de la colonie, les routes etant
inexistantes, les cours d'eau servaient de
voie de transport. Pour atteindre un
point donne ou se deplacer d'un lieu aun
autre, il faJlai t presque obligatoirement
emprunter les voies d'eau. [l etait donc
normal que les premiers etablissements
de colons se dressent Ie long de ces cours
d'eau: rivieres, fleuve et lacs. Le premier
peuplement se fit Ie long des cotes. A la
faciJite des moyens de communication, Ie
peuplement des cotes ajoutait les avan
tages agricoles. De par leur situation,
les terres qui s'etalaient Ie long des cours
d'eau ou sur les rives des lacs se trouvaient
habituelJement dans des sols riches en
alluvions. Ces terres etaient donc plus
fer tiles que ceDes de l'interieur, souvent
etalees sur un fond pieneux.

Apres la Conquete on a abandonne ce
type de rartage des terres, qui avait pour

eifet, comme Ie rapporte Pierre Biays
dans son ouvrage intitule Marges de I'oe
koumene dans YEst du Canada, de «creer
des lots longs et etroits, paralleles entre
eux et approximativement perpendi
culaires aux cours d'eau a partir desquels
ils se sont etendus».

Les cantons ont donc succede aux
rangs. 11 sont habituellement canes, de
10 a16 kilometres de cote (6 x 10 milles),
Lorsque intervient une frontiere au
un cours d'eau comme ligne de base, la

73

Les prenllers
etolJ{'SSCltlti1!s sc
sont dreSSd Ie
long des LL'urs
d'eafl.



forme du canton peut varier. On a eu
beau creer des cantons rectangulaires, il
n'en reste pas moins vrai qu'a l'interieur
de ces grands carres, les arpenteurs ont
n§introduit Ie systeme du rang, avec
ses lots etroits et paralleles, aboutissant a
une meme voie de communication. Le
rang «double» fut habituellement pre
fere au rang «simple». Dans Ie rang
double, la devanture d'un rang ne vient
pas au «trecarre» du precedent, comme
pour Ie rang simple avec des exploita
tions d'un seul et meme c(M de la route,
mais les deux devantures se font plutOt
face, separees par la route. Dans ce sys
teme, deux rangs peuvent donc s'abouter
par leur boise, habituellement localise
au haut de la terre. Au Saguenay - Lac
Saint-Jean, on trouve rangs et cantons.

Les lots de riviere, axes sur les princi
pales rivieres ou encore sur les lacs
importants, comme Ie lac Saint-Jean et Ie
lac Kenogami, sont frequents dans Ie
paysage agraire regional. On peut meme
dire que l'arpentage a fait un grand usage
des lots de riviere. Le peuplement de la
region en fut d'ailleurs facilite.

Les villages et la plupart des villes du
Saguenay - Lac-Saint-Jean sont issus
du travail de la terre ou de I'exploitation
de la foret. Certains villages sont en voie
de connaitre une evolution indiscutable,
comme Saint-Jerome-de-Metabetchouan
par exemple qui, situe entre Roberval
et Alma, cherche a se redefinir en meme
temps que sa population augrnente et
que ses activites se diversifient. Partage
cependant dans sa dependance entre
deux centres importants, Saint-Jerome

sera toujours en position d'inferiorite
par rapport a ses voisins. De nombreux
villages et petites villes sont dans ce cas
et ne peuvent s'epanouir pleinement.

Sans aspirer a un role regional, quel
ques villages agricoles sont fort prosperes:
Normandin, Saint-Prime et Notre
Dame-d'Hebertville sont bien vivants.
D'autres villages cependant se portent
beaucoup moins bien et sont aux prises
avec de graves prob[emes de deperisse
ment. II s'agit habituellement de petits
centres a vocation forestiere. Si Ie moulin
a scier cooperatif de Notre-Dame-de-Ia
Dore maintient dans ce village une acti
vite bienfaisante, il en est tout autrement
a Saint-Ludger-de-Milot ou les hommes
actifs doivent en bonne partie monter
jusqu'aux Passes Dangereuses pour
trouver du travail.

Si plusieurs des petits villages du
Saguenay - Lac-Saint-Jean sont prives de
toute activite economique particuliere,
d'autres par contre sont centres autour
d'une activite bien precise, allant de
l'usine de sciage a l'industrie familiale
hautement specialisee. Dans l'ensemble
cependant, en raison de la proximite des
grands centres et des communications
de plus en plus faciles, la mentalM villa
geoise s'amenuise et perd de sa vigueur
au profit d'une urbanisation psychologi
que inevitable de la population.

La civilisation rurale est presente aussi
bien dans Ie paysage que dans Ie com
portement des populations. Coutumes et
traditions ant toujours leur place au
pays de Maria Chapdelaine et d'Alexis
Tremblay. Mais ces traditions n'ont plus

Certains
vil4lges, romme

Samt-jerome-de
Melabetchouan,

cherchmt ii se
redefinir.
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la force vive d'autrefois. n ne faut pas
oubher que ce pays est aussi celui de
Peter McLeod et de William Price. De la
terre it l'usine, de la campagne au village
et du village it la ville, il n'y a qu'un pas
it faire.

Dans son etude geographique consacree
aux villes du Saguenay, Ie professeur
Louis-Marie Bouchard nous donne
I'exemple de Jonquiere:

«Le village initial de Jonquiere deve
loppe au milieu d'un terroir exploite
depuis plusieurs decennies, et Ie systeme
cadastral du «rang» canadien n'est pas
etranger it sa naissance. Alignees Ie long
d'un meme chemin qui relie tous les lots
entre eux, les maisons de campagne du
rang, tout en etant dispersees, constituent
souvent un premier stade vers l'habitat
groupe. n suffit que la richesse du sol
attire plusieurs colons sur un terroir
exigu et que I'accroissement naturel du
groupe soit eleve pour que la densite
augmente rapidement. Les liens fami
liaux tres serres qui resultent de ce type
d'accroissement demographique consti
tuent, ensuite, un ciment social solide et
creent un reseau de rela tions suffisantes
pour que le milieu rural soit pret it
s'agglomerer. C'est Ie processus qui a
donne naissance it Jonquiere. n a suffi,
ensuite, qu'un facteur exterieur, comme
la venue d'un chemin de fer, vienne
localiser plus precisement Ie point de
fixation urbaine et qu'une industrie attire
des etrangers tout en proletarisant les
paysans, pour qu'un village, puis une
ville, naisse ... »

Longtemps royaume du bois, des eaux
et des grands espaces naturels, la region
s'est rapidement transformee en un veri
table bassin de population urbaine: en
1971, 191 665 personnes sur une popula
tion totale de 265 642 habitaient les villes

Evolution de la population dans les cites
et villes du Haut-Saguenay

de la region. De ce nombre, 133 705
residaient dans la seule agglomeration
du Haut-Saguenay. L'urbanisation de
la region se caracterise par:
a) la concentration des villes importantes

dans Ie secteur sagueneen de la region,
b) Ie poids demographique de l'agglome

ration du Haut-Saguenay,
c) la croissance tres rapide de cette

agglomeration,
d) les etroites relations de la plupart des

villes importantes de la region avec
l'industrie du bois,

e) l'individualite de chacune de ces villes
et la specialisation de leurs fonctions
particulieres,

f) la faiblesse relative de la couronne
urbaine du lac Saint-Jean.

En 50 ans, de 1921 a1971~ la population
des cites et villes du comte de Chicoutimi 
qui constituent l'agglomeration du
Haut-Saguenay - a ete multipliee par 6.
Durant Ie meme temps, la population
urbaine du Quebec etait multipliee par 3,7.

Chicoutimi demeure Ie coeur de la
conurbation du Haut-Saguenay, meme si
cette place lui est de plus en plus dis
putee par l'agglomeration de Jonquiere,
surtout depuis la construction d'un edi
fice abritant les bureaux du gouverne
ment provincial.

C'est l'industrie qui a mis en branle Ie
processus d'urbanisation dans Ie Haut
Saguenay. Scieries, pulperies, papeteries
et alurninerie ont fa~onne Ie visage de la
plupart des villes, un visage fait a la
mesure du labeur des hommes, refletant
leurs peines et leurs joies

Pousse par l'appat du gain et Ie gout
du commerce des fourrures avec les
Indiens, et fort de l'experience qu'il avait
acquise quand il etait au service de la
Compagnie des Indes Occidentales,
Ie sieur Charles Bazire crea Ie Poste de
Chicoutimi en 1671. Des Ie printemps

Chicoutimi, Chicoutimi-Nord,
Riviere-du-Moulin

J0 nquiere-Arvida-Ken0 gami

Port-Alfred et Bagotville
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1921

10513

7408

3417

1971

52372

57848

15269



A l'interieur de cette agglomeration,
qui inclut les villes et les franges urbani
sees, la densite de population atteint pres
de 2375 habitants au kilometre carre
(940 habitants au mille carre). La moitie

En 1860, 10 scieries fonctionnaient
dans Ie comte de Chicoutimi et em
ployaient 196 hommes. Aces scieries,
dont huit mues par l'eau des rivieres,
iJ faut ajouter six moulins a farine et trois
filatures de laine. Et Chicoutirni grandit
Ientement. Elle devint capitale judiciaire
en 1861 avec I'installation en ses murs
de la COUf Superieure. Le Seminaire
accueillit ses premiers etudiants en 1873,
cinq ans avant I'erection d u diocese de
Chicoutimi.

L'agglomeration du Haut-Saguenay,
qui va de la baie des Hal Ha! aKenogarni,
comprend trois secteurs distincts:

Cll/cmllinll est Ie
coeur de

l'agglomemtion I

dll Hnut- '
SngueJla.'!.

suivant, plus de 400 Indiens venaient y
echanger leurs pelleteries. Un an seule
ment apres que Ie navire de Nicolas
Juchereau de Saint-Denis eut jete l'ancre
dans Ie bassin de la riviere Chicoutimi,
Ie paste etait deja construit sur une
pointe de la rive gauche de la riviere
Chicoutirni, a quelques encablures de la
riviere Saguenay.

La vocation commerciale de Chicou
timi etait nee, favorisee par sa position
intermediaire entre la vallee du Saint
Laurent et I'arriere-pays riche en four
rures. Poste de traite, Chicoutimi servait
egalement de base pour les activites
apostoliques des rnissionnaires. Deja a
cette epoque, commen;ants et mis
sionnaires avaient decele les avantages
offerts par un site exceptionnel ala te te
de la navigation fJuviale.

Et pourtant, en depit de l'attrait com
mercial, on ne denombrait que 69 per
sonnes dans les lirnites du poste en 1839.
Le developpement de Chicoutirni a ete
marque de jalons bien precis. Ainsi une

seconde date est a retenir: c'est en 1839
que deux usines de bois de sciage furent
construites a Chicoutirni par la famille
Price, a I'embouchure des rivieres du
Moulin et Chicoutimi.

Le vrai fondateur de Chicoutirni est
Peter McLeod. La construction en 1843 et
la mise en marche d'une scierie ala chute
de la riviere Chicoutirni, dans Ie seeteur
du Bassin, a engendre l'apparition d'un
modeste village qui allait devenir
Chicoutirni. McLeod etait passe maitre
dans I'art de choisir des endroits propices
a la construction des scieries.

Chicoutimi
(cite et paroisse),
Chicoutimi-Nord
et Riviere-du-Moulin

Jonquiere, Arvida,
Kenogarni et Shipshaw

Port-Alfred, Bagotville
(ville et paroisse)

55495

59480

18730

Le centre
administratIf du
gOllvernernenf. a
Jonquiere.
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Chicouliml a
line varolian
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dqmis sa
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de la population n,'gionale est concentree
sur une etroite bande de terre de 32 kilo
metres de longueur (20 milles), entre La
Baie et la riviere aux Sables. La moitie de
la population sur un aussi petit espace l
Cest un facteur dont on doit tenir compte
dans Ia connaissance et l'interpreta tion
des problemes de la region et Ia recherche
des solutions.

Depuis 1951, Ia situation a bien evolue
dans l'agglomeration du Haut-Saguenay:
la population a grandi rapidement, pas
sant d'un peu moins de 90 000 personnes
a133 705, soit une augmentation de 49%
en 20 ans. Cest beaucoup, si on songe
que durant Ie meme temps Ie reste de la
population regionale ne croissait que
de 22%, passant, grosso modo, de 108 000
a 132 000 personnes.

Le developpement de presque toutes
les villes du Haut-Saguenay a ete lie de
tres pres al'industrie du bois. Ce fut ega
lement Ie cas de la plupart des villes d u
Lac-Saint-Jean, mais aun degre moindre.
Chicoutimi doit son existence et son

essor avant tout aux sci.eries; Jonquiere,
Kenogami, Bagotville et Port-Alfred doi
vent presque tout aux pulperies et pape
teries. Dolbeau et Alma, respectivement
a la tete et a la decharge du lac, sont
aussi nees de l'industrie du papier. Bien
que possedant une meme origine et
f(~pondanta des facteurs de developpe
ment en partie identiques, ces villes sont
cependant bien differentes les unes des
autres. Elles se completent sans trop
s'interpenE'trer; elles se voisinent sans
trop se toucher ou se nuire, si bien que Je
Haut-Saguenay est encore loin de former

un tout veritablement homogene.
L'industrie a cree la plupart des villes,

Ie commerce a ete a l'origine des autres,
surtout ceUes du secteur jeannois ou.
I'urbanisation est plus discrete. On n'y
retrouve pas de concentration semblable
acelie du Haut-Saguenay pouvant avoir
la meme influence ou Ie meme rayonne
ment sur la region. Alma joue bien son
role de centre intermediaire mais elle est
seule. Dolbeau et Saint-Felicien n'as
sument que des roles secondaires.

Puisant a meme les immenses ressour
ces forestieres de la region, des interets
locaux fondent en 1897 la pulperie de
Chicoutimi. En 1901, la population de
Chicoutimi atteignait 3 826 ames, soit une
augmentation de 64% par rapport a
1891. L'exemple est suivi, et d'autres
usines se batissent a Jonquiere et au Lac
Saint-Jean.

Ayant neglige de transformer sa pro
duction de fac;:on a fabriquer non seule
ment de la pate mais aussi du papier, la
pulperie de Chicoutimi ne pourra pas
rivaliser avec les usines plus modernes et
devra fermer ses portes en 1930 mais
cette periode d'activite - plus de 30 ans 
aura quand meme permis l'amorce d'un
puissant mouvement d'urbanisation - a
partir du quartier du Bassin - qui ne
s'arretera pi us. La popula tion de 1951
doublera celle de 1930, annee de ferme
ture de I'usine.

Ala fonction industrielle succederont
avec Ie temps des fonctions tertiaires
bien definies: services, culture et com
merce. Chicoutimi est devenue une ville
de services et d'echanges. En 1973, selon
le Centre de main-d'oeuvre du Canada a
Chicoutimi, 71 % de la population acti
ve appartenait au secteur tertiaire.

Mais Chicoutimi partage l'espace ur
bain du Haut-Saguenay avec d'autres
villes qui, tout comme elle, ant largement
profite de I'exploitation et de Ja mise en
valeur de la foret voisine.

Au fond de la baie des Hal Hal, s'ele
vait en 1839 la premiere scierie de la
region. Le mouvement allait toutefois
essaimer et Ie secteur de La Baie attendra
longtemps avant de revetir une certaine
importance. Cest la construction de la
papeterie en 1916 qui fera de La Baie une
veritable ville.
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Arvida est I'une
des prelllleres

"jill's au Queoec
ii s'etre donne Lin

plan
d'alllenagemel1l.

Bien situee a l'extremite de la baie des
Ha! Ha!, l'agglomeration de Bagotville 
Port-Alfred doit son expansion a son
usine et aussi ason port en eau profonde
qui sert a la fois l'industrie du papier et
celle de I'aluminium.

C'est cependant I'agglomeration de
Jonquiere - Kenogami - Arvida qui a
connu l'essor Ie plus fulgurant. II faut
toutefois dissocier la croissance du
tandem Jonquiere-Kenogami, qui sont
des villes du papier, de celle d'Arvida qui
est issue de la creation d'une aluminerie
sur Ie plateau situe entre Jonquiere et
Chicoutimi, L'exemple de Jonquiere et de
Kenogami illustre bien le role de l'indus
trie du papier comme facteur d'urbanisa
hon. C'est l'arrivee des deux usines qui
a provoque cet eclatement urbain, cause
d'une transformation radicale de la
region. En 1921, Arvida n'existait pas
encore, mais il y avait une population de

7408 personnes dans les deux villes voi
sines de Jonquiere et de Kenogami.
C'etait quelques annees seulement apres
la mise en marche de I'usine de Keno
gami et Ie redemarrage de I'usine de
Jonquiere acquise par la compagnie Price.
Les annees qui suivirent ne furent pas
toujours facHes, mais 30 ans plus tard la
population de ces deux villes avait ete
multipliee par plus de quatre atteignant
un,grand total de 31 513.

A la fin du siecle demier, un groupe de
citoyens de Jonquiere avait mis en mar-
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che une usine de pate de bois, qui fut
achetee peu apres par la famille Price. En
1912, au moment ou la ligne de chemin
de fer venait d'etre prolongee jusqu'a
Kenogami, Price y construisit egalement
une usine de papier-journal. Kenogami
se developpa par I'intermediaire de la
Kenogami Land, filjale de la compagnie
Price. Cette filjale avait pour role de voir
au developpement de la ville et a son
administration. Cetait en quelque sorte
une compagnie de gestion fonciere et
immobiliere. Tout Ie territoire occupe
aujourd'hui par la ville de Kenogami a
ete achete en 1910 des agriculteurs de
l'endroit. Corrune resultat de cette politi
que d'acquisition de terrains de la part
de la compagnie, dans le but d'assurer
un developpement integre de la ville,
Kenogami fut pendant un bon nombre
d'annees une «ville de compagnie»,
comme Arvida quelques annees plus

tard. En 1962, LIne nouvelle fabrique de
pate et de carton rempla.;ait la vieille
usine de Jonquiere. Et aujourd'hui l'usine
de Jonquiere - Kenogami forme un vaste
complexe de deux unites de production
employant environ 1 300 hommes.

Arvida fournit un merveilJeux exem
pIe d'urbanisation planifiee et dirigee,
consecutive a une creation industrielle.
Cest en 1925, ala faveur d'une grande
activite sur Ie marche de I'aluminium,
que I'Alcan decida de s'installer sur les
bords du Saguenay afin de profiter au
maximum de l'abondance des ressources
hydro-electriques disponibles a peu de
distance. En meme temps qu'avan<;ait la
construction d'une vaste aluminerie,

I'on preparait egalement les plans d'une
nouvelle ville capable d'accueillir 40 000
habitants. Pour realiser ce plan d'amena
gement, la compagnie avait acquis 6 000
acres de terre appartenant a une cin
quantaine d'agriculteurs entre Jonquiere
et Chicoutimi, afin de realiser un
plan d'urbanisme d'avant-garde. Cons
truite a l'exemple des New Towns bri
tanniques, Arvida semble etrangere au
contexte regional. Mais si etrangere soit
elle en apparence, on comprend vite sa
raison d'etre et son importance, si on
songe un seul instant que l'usine de
I' Alcan donne de I'embauche a plus de
6 000 hommes

Tout autour du lac, I'urbanisation a
progresse moins ~apidement que dans Ie
Haut-Saguenay. A I'heure actuelle, la
population urbaine n'y compte que pour
62,1 % de la population totale Alma se
presente comme la seule ville impor-

tante du secteur jeannois. Au demier re
censement, aucune des trois autres villes
de Roberval, Saint-Felicien ou Dolbeau
n'avait plus de 10 000 habitants.

Au Lac-Saint-Jean, seule la ville
d' Alma peut rivaliser, par sa taille et ses
fonctions, avec la plupart des autres
centres urbains de la region. Pres de
2 000 personnes y travaillent aux deux
usines de la compagnie Price et de
l'Alcan.

Dans ce tableau d'ensemble cepen
dant, il y a toujours place pour une evo
lution imprevue. L'implantation d'une
nouvelle papeterie dans Ie secteur de
Saint-Felicien et une extension des
entreprises de I'Alcan dans Ie secteur
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La population des villes
au Saguenay - Lac-Saint-Jean (1971)

La vie de la region est fortement axee,
socialement et econorn.iquement, sur les
centres urbains. Les villes d u Saguenay,
et aun degre moindre, celies du Lac
Saint-Jean, pola risent la plus large part
des achvites. On y trouve aussi bien les

de Grande-Baie pourraient modifier les
donnees socio-economiques de la re
gion. Mais la encore, nous assisterions a
la repetition d'un vieux scenario qui
consisterait a associer une acceleration de
l'urbanisation a une reprise de l'indus
trialisahon. Apres 50 ans, c'est encore
possible. La vocation de la region s'en
trouverait d'ailleurs confirmee.

secteur sagueneen

Chicoutimi

Jonquiere

Arvida

Chicoutimi-Nord

Kenogarn.i

Port-Alfred

BagotviHe

Riviere-du-Moulin

secteur jeannois

Alma

Roberval

Dolbeau

Saint-Felicien

33890

28430

18450

14085

10 980

9230

6040

4395

22622

8330

7633

4952

heux de rencontres et d'echanges que les
centres de culture et de services. Univer
site et hopitaux, colleges et commerces,
hotels et etablissements de tous genres
sont Ie privilege des villes. II ne reste aux
petits centres et aux Villages que Ie loisir
d'offrir it leurs residents des biens de
consommation courante ou d'usage quo
hdien.

Ne de la foret et de l'agriculture, Ie
Saguenay - Lac-Saint-Jean est alljour
d'hui une region ou domine la ville. II ya
un net desequilibre entre la dimension
du territoire et la concentration de ses
habitants en quelques points precis, par
ticulierement dans Ie Haut-Saguenay OU
la population de la conurbation depas
se Ie chiffre de 133 700. Elle n'a pas de
rivale dans la region, el1e domine et
ecrase; eUe dirige et oriente; elle aspire
et distribue. Son rayonnement va de
Tadollssac aNormandin et son influence
s'etend a tous les secteurs d'activite.
Les villes du Saguenay - Lac-Saint-Jean
forment l'epine dorsale de l'activite eco
nomique regionale. Les centres urbains
fournissent les structures <lUtOur des
queUes se greffe I'essentiel de I'armature
commerciale et manufacturiere regionale.

Les agglomerations urbaines du Sague
nay - Lac-Saint-Jean groupent plus de
72 % des effectifs h umains de la region.
Mais dans les domaines commercial et
industriel l'emprise est encore plus forte.
En eifet, plus de 90% des ventes au de
tail dans la region et plus de 90% aussi
des emplois industriels se trouvent
concentn?s dans les agglomerations. Les
campagnes n'ont presque rien.

Les villI'S
po/arlsenl la

phis large part
des fletivl tes.
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L'utilisation du sol dans quelques villes de la region

Chicou- Jon- Keno- Atvida Port- Alma
timi quiere gami Alfred

Zone
residentielle 54,2% 62,7% 35,3% 21,3% 43,1% 51,6%

Zone
commerciale 11,6 8,7 4,2 2,4 5,0 10,3

Espaces
verts 5,1 5,8 16,5 10,0 15,3 4,4

Institutions 13,9 11,8 4,5 4,3 7,1 7,5

Zone
d'industries 8,9 2,6 36,9 40,0 20,3 11,3

Para-urbain 6,3 8,4 2,6 22,0 9,2 14,9
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la compagnie Price et l'Alcan donnent
du travail a plus de 2 000 hommes.

On ne juge pas de la maturite d'une
region uniquement par ses structures
commerciales et industrieUes. Les «ser
vices» publics et personnels consti-
tuent aussi un element fort revelateur.
Avec les commerces, les services forment
ce qu'on convient d'appeler Ie «secteur
tertiaire» des activites economiques. Ce
secteur tertitaire reste un des meilleurs
indices de la maturite economique regio
nale. Dans l'ensemble de la region, 66%
de la population active de 15 ans et
plus se repartit dans l'une ou l'autre des
differentes branches de cet important sec
teur d'activites.

Les villes ont des fonctions bien preci
ses a remplir, tout comme les regions.
La specialisation d'une region tient a
plusieurs facteurs qu'il n'est pas toujours
facile de decouvrir. Dans Ie cas de la
region du Saguenay - Lac-Saint-Jean, on
devine que la presence de la foret et son
exploitation orientent une partie des
activites economiques.

Par ailleurs, on sait egalement que
l'eloignement relatif de la region des
grands centres urbains de Montreal et de
Quebec entraine la creation ou ['instal
lation sur place de tout un reseau de ser
vices prives et publics, qui conferent a
la region un caractere tertiaire marque.
D'ailleurs, la decentralisation adminis
trative pratiquee par Ie gouvernement ne
fait que renforcer Ie caractere tertiaire
regional.

La meilleure fac;on de decouvrir et de
comprendre la vocation ou les fonctions

Tout comme les individus ant un role
a jouer dans la societe au ils vivent, les
villes ont aussi des fonctions parti
culieres a remplir dans leur milieu. Une
analyse meme sommaire de la population
active ou parfois la seule perception
visuelle globale d'un paysage urbain per
met de degager quelques fonctions do
minantes. Ainsi comment pOfrrait-on
contester la vocation industrielle
d'Arvida au les usines de ['Alcan four
nissent de l'embauche a plus de 6 000
personnes? Meme chose aAlma ou

66% de la
papula/iol1

Iravaille dallS Ie I

sec/eur lerli/aire.

Les fonctions
urbaines



d'une region, c'est encore de comparer 1es
activites que l'on exerce dans cette region
a celles pratiquees dans l'ensemb1e de
1a province. La vocation tertiaire de 1a
region ne fait aucun doute, puisque seu1e
la region de 1'Outaouais, dans la zone
d'influence de la capita1e nationa1e, lui
est superieure dans ce seeteur.

Le secteur tertiaire regroupe toute la
population active dans 1es domaines sui
vants: construction, transports et com
munications, commerce, finance, services
publics, services cu1ture1s et personnels,
et administration publique.

Que ce soit au niveau secondaire
(industries manufacturieres) ou tertiaire,
1a place prise par l'agglomeration du
Haut-Saguenay est enorrne. En 1973
les effectifs de la popula hon active
dans cette conurbation totalisaient
46 085 ames, dont 42,9% dans Ie secteur
de Jonquiere-Kenogami-Arvida, 42,3%
dans Ie secteur de Chicoutimi et 14,8%
dans Ie secteur de La Baie. AChicoutimi,
ville de services par excellence, 70,6%
de la population active releve du ter
tiaire. Elle etend son rayonnement sur
l'ensemble de 1a region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean. Au niveau secondaire,
Ie secteur de Jonquiere-Kenogami-Arvida
domine 1argement avec 38,7% de 1a popu
lation active.

On peut conna'itre les fonchons princi
pales d'une agglomeration par l'exarnen
de 1'utilisation du sol. L'usage que 1'on
fait du sol et des terrains d'une agglome
ration traduit assez bien les fonctions de
la ville en question et les objectifs pour
suivis par la population active. Com
ment douter dela vocation industrielle
d'Arvida avec 40% de la superfic:ie de la
ville affectee ades activites industrielles?

Une etude comparative detaillee de
1'utilisation des sols dans les villes de la
region du Saguenay - Lac-Saint-Jea n
montre clairement comment, a l'interieur
de I'agglomeration du Haut-Saguenay,
toutes les villes ne presentent pas des
caracteristiques identiques. Quelques
unes se ctistinguent nettement de la
moyenne par une utilisation du sol
toute particuliere. Voyons quelques
exemples. Le tableau precedent permet
d'examiner les fonctions specia1es de
quelques-unes des vilies qui forment la
conurbation du Haut-Saguenay. Nous

avons aussi ajoute ace tableau la cite
d'Alma, seul element urbain vraiment
important dans Ie secteur du lac
Saint-Jean.

L'etude de 1'utilisation du sol confume
l'analyse des donnees statistiques relati
ves a la population active. En effet, deux
vilies attirent 1'attention: Chicoutimi
et Arvida. Chicouhmi domine en ce qui
regarde Ie commerce et les institutions.
Cela confirme 1a place occupee par
Chicoutirni dans Ie secteur «tertiaire»
des activites economiques. Par ail1eurs,
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Une ville
11 b,Hir

Arvida domine largement dans les zones
industrielles et dans Ie para-urbain. Cette
double preponderance decoule de la pre
sence des gigan tesques usines de l'Alcan
et aussi de l'existence depuis deja tres
longtemps d'un plan directeur d'urba
nisme. Jonquiere, bien qu'importante eUe
aussi au niveau des zones commerciales
et des institutions, n'en demeure pas
moins la ville ou les espaces residentiels
sont les plus abondants. En effet, une
large partie de ceux qui travaillent aux
usines de la compagnie Price de

Kenogami au encore a l'Alcan d'Arvida
habitent a Jonquiere.

L'evolution actuelle touche aussi bien
les villes importantes que les plus hum
bles villages. L'espace urbain du Haut
Saguenay est actuellement aux prises
avec plusieurs problemes. Meme si les
six plus grosses villes de ce secteur ten
dent a se completer et a se parfaire les
unes les autres depuis fort longtemps,
il reste qu' elles sont aussi en voie de se
recouvrir mutuellement. Avec Ja nou
velle croissance que certaines d' entre
elles connaissent depuis une decennie,
elles ont tendance a s'interpenetrer de
plus en plus et meme a dedoubler leurs

fonctions et leurs services. Les relations
sont tres etroites entre toutes ces agglo
merations. La multiplication des servi
ces et des charges semble, aux yeux de
certains, un poids lourd aporter et un
obstacle au developpement. Beaucoup
croient par ailleurs que la fusion de tou
tes ces unites urbaines amenerait une
solution a de nombreux problemes et
permettrait une croissance mieux ordon
nee et plus coherente de tout 1'ensemble
du Haut-Saguenay.

Un premier pas a ete fait: la loi N° 98
decrNe en effet ce qui suit:

((Le 1er janvier 1975, sont regroupees les villes
d'Aruida, de Jonquiere, de Kenogami, ainsi que
la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquiere
pour constituer une nouvelle ville sous Ie nom
de Jonquiere.

Le ler jal1vier 1976, seront regroupees les
villes de Chicoutimi, de Chicoutimi-Nord, de
Riviere-du-Moulin ainsi que Ie canton de
Chicoutimi pour constituer une nouvelle ville
sous Ie 110m de Chicou timi. II en sera de
meme pour les villes de Bagomille, de Port
Alfred, pour la paraisse de Bagotville ainsi
que la municipalite de Grande-Baie (sans
designation) pour constituer une nouvelle
ville sous Ie nom de La Baie.

Le ler janvier 1978, seront regroL/pees les viiles
de Jonquiere et Chicoutimi pom la constitution
d'une nouvelle ville sous Ie nom de Saguenay."

A la longue, une telle fusion ne pourra
avoir que des avantages benefiques pour
tous. Mais tant qu'elle restera au niveau
du fonctionnement global et de I'admi
nistration, eUe ne sera pas vraiment effi
cace. Le regroupement de ces agglome
rations ne prendra vraiment toute sa
signification qu'a partir du moment ou la
fusion se fera aussi au ruveau des menta
lites et des comportements. Cela peut
demander un certain tem ps, mais l'espoir
est permis.

83





Chapitre 6

Les grandes
occupations

"Nous possMons ~lne immense forel exploilee a moille
seulemenl de ses possibllilis. Nous possMons nussi de
f'energie e?eclnque en abondance, IJn sous-sol qui ne
semble pas si pauvre qu'on Ie croyait, el WTE porte
Ollverte sur Ie monde par rlOtre profond pori de mer de
Pori-Alfred. Parlanl de ces ressources nature/les, des
jnnis de la recherche du monde en tier el meme de la
noire, nous pOUVOIIS bbtir un secleur indus Iriel d'impor
lance».

Jean-Marie Couet
Livre blanc pour la realisation d'une
induslrie touristique au Saguenay 
Lac-Saint-Jean

Le pourcentage de la population active
croit moins vite dans la region du Sague
nay - Lac-Saint-Jean que dans l'ensemble
de la province. En eifet, de 1961 a1971,
la population active regionale avait vu
augmenter ses effectifs de 11 % contre
une augmentation beaucoup plus im
pressionnante de 26% dans l'ensemble
du Quebec. D'ailleurs avec 4,4% de la
population du Quebec, Ie Saguenay 
Lac-Saint-Jean n'a dans ses rangs que
3,6% de tous les travailleurs quebecois.

L'analyse de la population active en
fonction des secteurs d'activite econo
rnique permet d'uhles comparaisons
entre la region et la totalite du territoire
quebecois.

Ce tableau a ete rea1.ise a partir d'une
compilation du Bureau de la statistique
du Quebec (1971) et d'une autre prove
nant de l'Office de planification et de
developpement econornique du Quebec
(1975).

On ne peut com parer entre elles que

les regions peripheriques. Dans ces
conditions, Ie Saguenay - Lac-Saint-Jean
ne se distingue guere des autres
r¢gions. Comme les autres regions peri
pheriques, il possede un secteur primaire
superieur a. la moyenne quebecoise mais
les secteurs secondaire et tertiaire sont
cependant inferieurs a. ceux de tout Ie
Quebec. Un tel fonctionnement confinne
Ie role de region-ressource rempli par Ie
Saguenay - Lac-Saint-Jean vis-a.-vis
Ie Quebec de base.

Une parlie des
amerLQgemerrls
portuaires de
Port-Alfred.

Population active par secteur d' activite economique
dans neuf regions administratives du Quebec

rlma.ire e(on air
Bati~ "nt-LauI' n - Cas • t 19.-1% 22.8%

Saguenay - Lac-Saint-Jean 10,0 30,3

Quebec 24,0 66,S

r -Rivf res 1,.

Canrons-d I' 12,1 35,0 2,9

M nt:rea.l 2., .4 63,1

utaoums 7 24,2 ,4

A iti i - Tenuscamin ue 20/ 1 ,3 54,9

ot Nord 0,7 , 57,- ,
rovince de Qucrbec 6,2% 31.711/0 62J %
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La place
de l'industrie

manufacturihe

Mais on tend cependant a un meil
leur partage entre Ie secondaire et
Ie tertiaire dans la reglon du Saguenay 
Lac-Saint-Jean qu'on ne le fait dans Ie
Bas-Saint-Laurent - Gaspesie et dans
I'Abitibi - Temiscamingue.

La force du secteur tertiaire - notam
ment en ce qui concerne les services - est
grande dans la reglon. EIle se fait surtout
sentir dans les villes du Haut-Saguenay,
ou l' agglomera hon dispense a l'ensemble
de la reglon tout un eventail de services,
de l'ecole al'hOpital, en passant par la
gamme complete des magasins et services
possibles et imaglnables. La densite et la
variete des services oHerts dans la reglon
est justifiee par l'eloignement des grands
centres du Quebec meridional. La popu
lation doit trouver sur place ce dont eIle a
besoin, ou presque. Pour ces raisons,
63,3 % de la population active de l'agglo
meration du Haut-S~guenayappartient
au secteur tertiaire. La place du secon
daire (industrie man ufacturiere surtout)
est de 27,3%. Le secondaire occupe
38,7% de la population active dans Ie
secteur de Jonquiere-Kenogami-Arvida.
Price et l'Alcan y fournissent de l'em
bauche a environ 7 500 personnes.

L'industrie manufacturiere regionale
s'appuie pour une tres large part sur
l'exploitation et la mise en valeur des
ressources natureIles de la region, ceIles

Les grands employeurs dans la region

de la foret surtout. L'alliance de la foret
et de \' energle a contribue al'organisa
tion d'une industrie manufacturiere spe
cialisee qui caracterise bien la region. Et
les alum.ineries de l'Alcan ajoutent a
cette specialisation, meme si la bauxite
necessaire a cette industrie vient de
l'etranger.

Les deux grands
produils
d'oporlalJon: Ie
papler ...

Alum.inium du Canada Limitee

H6pital de Chicouhmi Inc.

La Compagnie Price Lim.itee

Commission scolaire regionale
de Lapointe

Aluminium du Canada Limitee

Commission scolaire regionale
du Saguenay

La Compagnie Price Limitee

Consolidated-Bathurst Ltd

Universite et CEGEP

Compagnie Domtar Lim.itee

Base des forces canadiennes

Campus du CEGEP reglonal
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Arvida

Chicoutimi

Jonquiere
Kenogam.i

Jonquiere

Alma

Chicouhmi

Alma

Port-Alfred

Chicoutim.i

Dolbeau

Bagotville

Jonquiere

6 200 employes

2000

1265

1050

1034

1015

905

827

700

675

450

450



chemin de fer Roberval-Saguenay.
L'industrie manufacturiere regionale

est surtout concentree it I'interieur de
I'agglomeration du Haut-Saguenay.
C'est de loin Ie perimetre Ie plus actiE II
domine Ie reste de la region pour ce qui
est du nombre d'employes, des salaires
verses, du cout des matieres premieres,

.. et
I'aluminium.

Le monolithisme de l'industrie ma
nufacturiere se pen;oit faciJement au
simple examen de la liste des «grands
employeurs» de la region. II en existe
une dizaine au Saguenay - Lac-Saint
Jean qu'il faut connai'tre absolument.
Cette liste, assez reduite, est cepen-
dant suffisante pour montrer a la fois
!'importance relative tant du secteur de
I'industrie manufacturiere que de celui
des services publics. Cette liste a ete pre
paree a I'aide d'un Dossier economique
publie par la Direction des etudes
regionales du ministere de l'Industrie
et d u Commerce portant sur]'Agglome
ration du Haut-Saguenay en 1975.

Deux types d'industries, papier et
aluminium, et sept usines, donnent
du travail a 10 906 personnes. Le total
serait encore plus impressionnant si I' on
ajoutait a ce nombre tous ceux qui de
pres ou de loin sont en relation avec
I'une ou ['autre de ces deux industries,
notamment ceux qui oeuvrent dans Ie
domaine du transport et les preposes au

Partage de I'industrie manufacturiere
dans la region du Saguenay - Lac-Saint-Jean

Agglomeration du
Haut-Saguenay

Nombre d'entreprises manufacturieres 99

Nombre d'employes 10 709

Salaires (en millions de $) 89,3

Cout des materiaux (en millions de $) 184,0

Valeur des expeditions (en millions de $) 352,6

Valeur ajoutee (en millions de $) 170,2
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Reste de
la region

124

4939

36,9

130,9

243,6

94,0

Total

223

15648

126,2

314,9

596,2

264,2

L'alulllinium,
un metal

universe!.



de la valeur des expeditions et de la
valeur ajoutee. Et pourtant, on ne compte
dans les limites de ce perimetre que 44%
des etablissements manufacturiers de la
region administrative du Saguenay - Lac
Saint-Jean, mais ce sont les plus impor
tants bien entendu.

Dans son Dossier economique consa
cre a l'agglomeration du Haut-Saguenay,
Ie ministere de l'Industrie et du Com
merce ecrivait en 1975: «L'influence des
deux grands «moteurs economiques»
soit l'industrie metallique primaire et ]a
transformation du bois est aussi tres evi
dente dans l'agglomeration du Haut
Saguenay. Us comptent ensemble 28,2%
des entreprises et emploient 76,5% des
travailleurs manufacturiers, soit 55,2%
de la main-d'oeuvre pour la production
d'aluminium, 17,8% pour les pates et
papiers et 3,5% pour I'industrie du bois
et du meuble. Parmi les autres groupes
industriels, citons celui des aliments et
boissons, avec 9,3% de la main-d'oeuvre
manufacturiere, et ce]ui des produits
metalliques avec 4,5%».

Au cours de la derniere de~nnie, Ie
nombre d'etablissements manufac
turiers a diminue au Saguenay - Lac
Saint-Jean alors que Ie nombre de tra
vai]leurs a augmente. D'ou. !'importance
evidente de quelques industries en parti
culier. 11 y a deux fois moins d' etablisse
ments manufacturiers dans la region
qu'il y en a au Quebec, toutes propor
tions gardees. En raison de l'industrie
dominante dans la region (foret, alumi
nerie) et de sa nature fortement primaire,
cette industrie semble avoir de plus fai
bles effets d'entrainement que dans
d'autres regions du Quebec. Ainsi Ie
nombre de travailJeurs par 1 000 habi
tants est moindre dans la region du
Saguenay - Lac-Saint-Jean que dans
l'ensemble du Quebec. La valeur des
expeditions par 1 000 habitants et la
valeur ajoutee sont egalement inferieu
res a la moyenne provinciale.

L'industrie manufacturiere pourrait
elle apporter plus ala region qu'elle ne Ie
fait actuellement? Aurait-on interet a
diversifier davantage la production? La
ressource forestiere pourrait-elle donner
autre chose que des pates et du papier?
L'industrie de i'alurninium devrait-elle et
pourrait-elle, compte tenu du contexte

economique global, diversifier elle aussi
sa production plus qu'elle ne Ie fait? nest
plus facile de poser les question que d'y
repondre. Un fait demeure certain: ces
deux industries majeures sont d'abord
orientees en vue du marche national et
international. Pour elles, Ie souci du
developpement regional reste secondaire

Certains faits sont troublants. Meme
si Ie nombre de travaiHeurs est a la
hausse dans les usines, la croissance des
expeditions et de la valeur ajoutee aces
expeditions est moins sensible que dans
tout Ie Quebec. C'est au Saguenay - Lac
Saint-Jean que la croissance de la vaLeur
ajoutee par travailleur a ete la plus faible
au cours des dernieres annees. Une ana
lyse des statistiques revele que la crois
sance de la productivite a ete moindre
dans la region que partout ailleurs au
Quebec. U n'est done pas etonnant que
ce soit aussi la region ou. la croissance du
salaire moyen a ete la plus faible. Com
ment expliquer une telle situation? Ne
serait-ce pas la un probleme commun
a toutes les regions dont l'industrie
manufacturiere repose avant tout sur
l'exploitation generalisee de quelques
ressources naturelles ou sur une industrie
metallique primaire seulement?
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L'industrie
et la forH

L'uslne de la
Dom/ar, a

Do/beau, a une
capacile de

260 000 lonnes
par annee.

Enfin, iJ y a une nette disproportion
dans Ie partage du secteur industriel
entre la zone du Saguenay et celle du
Lac-Saint-Jean ou l'industrie est liee
intimement a l'exploitahon de la foret.
Roberval, Dolbeau et Mistassini, Des
biens, Saint-Felicien et Notre-Dame-de
la-Dore doivent beaucoup au bois. Alma
occupe une place apart dans Ie paysage
industriel, avec au moins deux indus
tries majeures: une papeterie et une
aluminerie.

Au cours des dernieres annees, plus des
quatre cinquiemes du bois extrait des
forets du Saguenay - Lac-Saint-Jean fut
tire de terrains de coupe concedes aux
quatre grandes SOC1eteS papeheres de la
region. D'ailleurs, meme les chan tiers coo
peratifs travaillent sous contrat annuel
pour ces memes compagnies. La foret pri
vee compte bien peu dans Ie domaine
faresher, et l'essenhel des coupes se fait
dans Ie domaine public. Le spectre de la
foret domaniale inquietait les grandes
compagnies qui ont toujours compte sur Ie
domaine public pour approvisionner leurs
usines. Mais les pourparlers en cours avec
ces memes compagnies pour la retroces
sion des terres concedees devraient per
mettre de trouver une solution acceptable.

Le bassin de la riviere Ashuapmu
chuan, au droit de Saint-Felicien, qui
n'a pas ete concede, a ete pendant long
temps un objet de convoitise. Mais si
dans l'avenir une nouvelle papeterie
devait s'installer dans ce secteur, comme
c' est fort possible, elle trouverait sa
matiere premiere dans cette foret doma
niale voisine et de bonne qualite.

Trois grandes compagnies papetieres se
partagent Ie domaine foresher du Sague
nay - Lac-Saint-Jean: Consolidated
Bathurst Limitee, 1a Compagnie Price
Limitee et la Societe Foreshere Domtar.
La S1. Raymond Paper, qui s'alimente a
meme la foret domaniale, vient loin au
quatrieme rang.

La compagnie Price, la plus ancienne
des entreprises forestieres de la region,
exploite trois usines de pates et papiers
a Kenogarni, Jonquiere et Alma, d'une
capacite maximum de 700 000 tonnes
annuellement. Pour alimenter ces usines,
Price beneficie de trois concessions fores
heres importantes axees sur les rivieres
Peribonka, Shipshaw et Chicouhrni. Les
trois concessions consenhes a la compa
gnie Price ont une superficie de 20 400
kilometres carres (7 870 m.c.), soit un peu
plus de la moihe du territoire forestier con
cede dans la region. Par ailleurs, Price s'ap
proche de plus en plus de la realisation de
son objectif dans la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean qui est d'integrer ses
scieries et ses papeteries de fa~on a obtenir
l'autosuffisance en matiere ligneuse. Price
a consacre a cet effet la somme de 14
millions de dollars pour la construction
d'une nouvelle scierie avec installation de
rabotage al'Ascension, sur les bords de la
riviere peribonka. Cette usine, d'une capa
cite de 100 000 000 de pieds de planche,
s'ajoute a celle que Price exploite deja a
Falardeau, aquelques kilometres au nord
de Chicoutimi. Avec cette deuxieme usine,
Price pourra doubler les quantites de co
peaux et de rognures que ses usines de
pates et papie,rs d'Alma et de Kenogami
absorberont. A elle seule, la production
des trois usines de Price represente pres
de 60% de la capacite de la production
regionale possible soit 700 000 tonnes
sur un total d'environ 1 220 000 tonnes.
Domtar et Consol viennent a une bon-
ne distance a I'arriere, mais elles n'ont
qu' une seule usine chacune da ns la region.
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Les sames
timnenf une

place de plus en
plus importante
dans l'industrie

forestiere et
I'eamomie
regionll/e.

Batie pres du confluent des rivihes Mis
tassini et Mistassibi, [' usine apapier de la
societe forestiere Domtar a une capacite de
260 000 tonnes par annee. Elle s'alimente
en matiere ligneuse a- meme des conces
sions dans Ie bassin de la Mistassini.

Situee aPort-Alfred au fond de la baie
des HalHa!, la papeterie de la Consolida
ted-Bathurst Lirnitee a une capacite de
260 000 tonnes annuellement. Une bonne
part de son approvisionnement vient
de l'exterieur de la region ou d'une scierie
batie par la compagnie a Peribonka.

Consommatrice de bois et d'energie,
ces compagnies sont responsables de
l'exploitation du patrimoine forestier et
ont meme ete la cause directe de la crea-

tion de quelques-unes des grandes villes
de la region. Leur action est partout visi
ble dans Ie paysage.

De leur cClte, les forets privees et les boi
ses de fermes ne rapportent qu'un faible
volume de bois. Dans Ie but de faire face a
la concurrence toujours plus grande, voire
meme insoutenable parfois, des grandes
compagnics et aussi pour repondre a une
specialisation sans cesse plus poussee du
travail en foret, l'Union des producteurs
agricoles (U.P.A.) a entrepris de structurer
la main-d'oeuvre farestiere afin qu'elle
puisse trouver dans la foret une meilleure
subsistance.

La naissance des chantiers cooperatifs
et du syndicat foresher repond a- un besoin
des travailleurs forestiers. C est la materia
lisahan d'une nouvelle attitude de ces tra
vailleurs qui souhaitent agir desormais sur
une base cooperative et collective en tant
qu'entrepreneurs au niveau de la coupe et

1. ~_.-...-

.' .

de la transformation du bois si possible.
L'action conjointe du syndicat d'Argenson
et de la Chaine cooperative du Saguenay
en est un exemple. Et leur moulin a scier
de Notre-Dame-de-Ia-Dore est en voie
de devenir un des plus importants de la
region.

Les chantiers cooperatifs, apres avoir
espere recuperer une grande partie des
faret situees pres des zones habitees,
notamment a l'ouest et au nord du lac
Saint-Jean, mcttent maintenant leurs
espoirs dans une juste participation a-



Le moulin ii seier
COopirll fif de

Notre-Dame-de
111- Dare est en

voie de devenir
('un des plus

importanlS de la
regiOll

l'exploitation des forets domaniales.
Acause justement du redecoupage de la
foret domaniale et aussi pour assurer
une alimentation suffisante a la main
d'oeuvre groupee au sein de ces chantiers,
l'U.P.A. a procede a un regroupement de
ses chan tiers cooperatifs dans certains sec
teurs de la region. Un tel regroupement
assure une permanence plus grande de la
main-d' oeuvre, une meilleure mecanisa
bon du travail en foret et un plus grand
volume de production.

Le mouvement de concentration des
channers cooperatifs entrepris il y a
quelques annees semble maintenant ter
mine. II reste en acbvite cinq de ces
chantiers regroupes: Argenson (dont la
capacite de production totale sera de 50
millions de p.m. p.), Ferland-Boileau,
Saint-Honore, Laterriere (qui coupe du
bois pour les Industries Saguenay) et
Petit-Paris (forme de citoyens de Saint-

Augustin et de Saint-Ludger-de-Milot et
qui oeuvre aux Passes Dangereuses).

Au Saguenay - Lac-Saint-Jean, la foret
ne sert pas uniquement a la fabrication
de la pulpe, du papier ou du carton. Les
scieries tiennent une place de plus en
plus importante dans l'industrie fores
tiere et h§conomie regionale. La produc
tion de ces scieries represente 26,4% de
la valeur totale des expeditions de pro
duits forestiers regionaux.

L'industrie du sciage touche de tres
pres Ie milieu forestier puisqu'elle se situe
au niveau primaire, cest-a-dire a la ba
se de l'exploitation du bois. Le volume
de la production regionale croit rapide
ment et regulierement: la valeur des
expeditions a augmente de 58% au cours
des dernieres annees. Au Quebec, 22%
de la valeur totale des expeditions des
produits de scieries proviennent de la
region du Saguenay - Lac-Saint-Jean.
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L'industrie
de

l'aluminium

Depuis 20 ans, Ie nombre de sderies a
diminue considerablement. II est passe
de 128 en 1951 a42 en 1971. Mais ce sont
main tenant des installations modemes et
de grande capacite. Avec 8% des sderies
du Quebec, la region foumit 22 % des
expeditions de fa province. Les petites
scieries disparaissent totalement ou sont
absorbees par les plus grandes entreprises.

L' evenement Ie plus important sur
venu recemment demeure la penetration
recente de l'industrie du sciage par les
compagnies de papier qui construisent
des scieries tres modernes et qui ainsi
trouvent facilement les copeaux et les
rognures necessaires ala fabrication de la
pate. Pour ces raisons, Consolidated
Bathurst s'est installee au lac Lamothe et
au lac Tchitagama alors que Price a opte
pour Falardeau et l'Ascension. La scierie
de Saint-Fulgence, jadis propriete de la
compagnie Murdock, est passee aux
mains de la Consolidated-Bathurst dans
ce mouvement d'integration el de conso
lidation. La majorite des grandes scieries
sont surtout concentrees autour du lac
Saint-Jean: a Roberval, Saint-Felicien, La
Dare, Normandin et l' Ascension. Mais il
yen a aussi de tres ~mportantes dans Ie
secteur sagueneen. A l'heure actuelle, la
croissance des scieries est de beaucoup
superieure a celie des usines de pates et
paplers.

L'industrie canadienne de I'aluminium
vit Ie jour au debut du siecle aShawini
gan, sur les rives du Saint-Maurice, ou
l' energie etait abondante. Au Saguenay 
Lac-Saint-Jean, c'est en 1925 que debuta

la construction d'une vaste aluminerie
sur Ie plateau situe enue Jonquiere et
Chicoutimi. Ce fut Ie debut d'Arvida,
ville de compagnie.

Cette nouvelle industrie devait con
naitre des progres rapides lors de la
guerre de 1939-1945 en raison des fortes
demandes en aluminium par les pays
allies. Aujourd'hui, I'Aluminium du

Canada, qui a son siege sodaI aMontreal,
demeure la piece maitresse d' un puis
sant groupe international comptant de
nombreuses societes reparhes sur cinq
continents.

C'est I'immense potentiel en energie
electrique du Saguenay ainsi que l'acces
facile au fond de la baie des Ha! Ha! qui
ont attire l'industrie de I'aluminium
dans la region. Des 1925, l'Alcan deddait
d'utiliser les eaux du Saguenay et du
lac Saint-Jean en construisant a I'Isle
Maligne (Alma) la premiere centrale
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C'est en
particulia
I'immense

potenfiel en
bmgie electrique
du 5aguenay qui

a a/tire
I'indus/rie de
"aluminium

dans la reg ion.

hydro-electrique de son futur reseau et
une premiere usine d' electrolyse a Arvida.
Les besoins en energie electrique toujours
croissants obligerent la compagnie a
amenager d'autres centrales a Chute-a
Caron (1931), Shipshaw (1943), Chute-a
la-Savane (1953) et aux Passes Dange
reuses (1960). La puissance totale de ce
reseau atteint aujourd'hui 2 687 000 kW.

C'est cette heureuse alliance d'un
enonne potentiel energetique et d'ins
tallations portuaires de dechargement et
d'exped.itions modemes qui ont donne a
ce coin du Quebec et du Saguenay sa
vocation definitive pour une telle activite
indushielle.

L'aluminium est aujourd'hui un metal
universel qui peut etre lamine, file, coule,
fa<;onne de d.iverses fac;ons, sans perdre
ses qualites de legerete, de conductibilite,
de resistance, (surtout en alliage) et d'an
ticorrosion. Element isole en 1825, il

est depuis 1886 produit par voie electro
chimique a partir d'un minerai rougeatre,
la bauxite, dont la plupart des gisements
se trouvent dans les pays tropicaux
comme la Jamalque, les Guyanes et aussi
en Afrique occidentale.

Les usines sont habituellement erigees
pres du point de dechargement de la
bauxite et dans un port d'ou l'exped.ition
du metal puisse se faire facilement. Au
Saguenay, on a trouve, sur quelques
kilometres, des points de localisation
favorables a l'etablissement d'une telle
indushie: Arvida et Port-Alfred sont a
deux pas du Saguenay, riche en energie
et propice a la navigation.

L'implantation de I'Alcan a bouleverse
la structure economique de la region en
amenant sur place une main-d'oeuvre
qui a fortement contribue a la croissance
urbaine des villes d'Arvida, en tout pre
mier lieu, et aussi de Chicoutimi,
Jonquiere et Kenogami. L'usine de I'lsle
Maligne a aussi accelere la croissance
d'Alma. En 1974, l'Alcan a verse $117
millions en salaires et avantages sociaux.

La region du Saguenay - Lac-Saint
Jean met sur Ie marche aujourd'hui
588 500 tonnes d'aluminium et de pro
duits connexes par an. L'usine d'Arvida
a produit a elle seule 458 500 tonnes
d'aluminium en 1974. Par I'ampleur de
ses activites, l'Alcan constitue un facteur
d'entrainement de toute premiere impor
tance dans la region et assure directe
ment environ 9 000 emplois.

En 1973, l'Alcan a consacre $30
millions en immobilisation de capitaux
dans la region du Saguenay - Lac-Saint
Jean et elle prevoit la construction d'une
importante aluminerie dans Ie secteur de
La Baie au cout de $400 millions, per
mettant la creation de quelque 1 200
nouveaux emplois.
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Habitat et
construction

Chapitre 7

Les elements de
la vie regionale

Au Saguenay - Lac-Saint-Jean, les
proprietaires sont nombreux: pres de
60%, et les appartements et duplex cons
tituent seulement 31 % de I'ensemble des
habitations. La population semble assez
stable, car 40,8% des logements habites
n' ont pas change d' occupants au cours de
la derniere decennie. Cependant, Ie nom
bre de logements surpeuples est eleve:
21,7% du total. Un logement est sur
peuple quand Ie nombre de pieces est
infE~rieUI au nombre de personnes qui
I'habitent.

La qualite de I'habitat demeure I'un
des principaux indicateurs du niveau de
vie et meme de la qualite du milieu de
vie lui-meme. A la qualM, il faut aussi
ajouter Ie dynamisme. Dans certaines
regions, Ie parc irrunobilier peut se renou
veler et s'agrandir. n semble que ce
soit Ie cas dans la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean. De nouveaux quartiers
s'ajoutent aux anciens noyaux, tandis
que les centres urbains sont de plus en
plus I'objet d'une renovation planifiee

On peut apprecier Ie dynamisme
manifeste dans Ie secteur de la construc
tion en examinant quelques donnees,
comme la valeur des permis de batir deli
vn§s pour la construction residentieUe.
De 1973 a 1974, dans I'ensemble du
Quebec, la valeur des permis de batiT a
augmente de 32%. Toutes les regions de
la province, sauf celle du Montreal non
metropolitain, ont connu des augmenta
tions superieures en pourcentage a celie
enregistree par Ie Saguenay - Lac-Saint
Jean, ou les progres enregistres n'attei
gnirent meme pas 4%. Bien sur, il ne
s'agit la que d'une tres courte periode, et
iJ suffirait d'un investissement conside
rable dans les mois qui viennent pour
modifier completement les donnees.
Mais si cette situa tion ne peu t en rien
etre assimilee a une ten dance, il reste
qu'elle est revelamce de la situation
actuelle, et surtout cette comparaison
permet de voir que durant la meme pe
riode les autres regions ont connu des
gai[ls souvent significatifs.

A ce chapitre de la valeur des perrnis
de batir, I'ecart se aeuse entre l'agglome
ration du Haut-Saguenay et Ie reste de
la region. Meme si Ie passage de 1973 a
1974 a permis a la region dans son
ensemble de progresser de 3,9%, il n'en

demeure pas moins vrai que c'est
exclusivement dans la grande agglomera
tion de Jonquiere-Chicoutimi que les
gains sont survenus. En effet, alars que la
valeur des permis delivres pour la conur
bation du Haut-Saguenay passait de plus
de $42 millions a plus de $56 millions,
soit un gain de 33,5%, dans Ie reste
de la region les pertes etaient de 46,4%.
En effet, en dehors de la grande agglome
ration, la valeur des permis est passee de
pres de $25 millions a $13 mlllions, ce
qui represente une chute vraiment catas
trophique.

La situation de la construction resi
dentielle dans I'agglomeration de Chi
coutimi-Jonquiere se porte beaucoup
mieux que dans certaines autres villes
d'egale importance du Quebec. De 1972
a 1974, dans la zone metropolitaine de
Chicoutimi-Jonquiere, Ie nombre des
unites de logements mis en chantier est

passe de 1 425 a 1 463 soit un gain
modeste de 2,7%. C'est mieux qu'a Sher
brooke et Hull ou on a conn u des recuts
sensibles.

Peut-etre faudrait-il etablir un lien
entre la stagnation des effectifs de la
population au cours des dernieres annees
dans \a region et la stagnation corres-
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pondante du logement. Toutes les
regions peripheriques du Quebec se
retrouvent dans une situation identique.
11 faut souligner que toutes ces regions
ont egalement presente un bilan migra
toire deficitaire au cours des dernieres
annees.

Dans cette region du Quebec OU 62,1%
des logements ont ete construits depuis
la fin de la seconde guerre mondiale,
59,7% des logements sont occupes par
leur proprietaire.

Un certain nombre de villes de la re
gion se sont lancees recemment dans de
vastes projets de renovation urbaine.
Cest la une decision qui peut sembler
etonnante dans une region quand meme
assez jeune, ou Ie parc domicilaire ne
semble pas, 11 premiere vue, souffrir
d'une grande vetuste. 11 est vrai qu'une
tres forte proportion des logements
actuellement occupes ont ete batis depuis
1946, mais il est aussi vrai que 25% de
tous les logements ont ete construits
entre les deux guerres. Ce pourcentage
est beaucoup plus eleve que dans
l'ensemble de la province, ou seulement
18% des logements ont ,ete constrults
dans la meme periode. A l'heure actuelle,
certains quartiers sont donc destines a la
renovation. Plusieurs agglomerations ant
deja procede a des travaux de renovation
urbaine, souvent dans Ie cadre de l'appli
cation d'un plan directeur d'urbanisme.
C est Ie cas entre autres d'Alma qui a
effectue d'importants travaux au niveau
du mobilier et du paysage urbain,
notamment sur les bords de la riviere.

La renovation urbaine peut porter sur
plus d'un domaine dont requipement
urbain en general, comme les routes, les
parcs et les edifices publics, ou encore
elle peut s' attacher avant tout au pro
bleme du logement et de l'habitation. A
Chicoutimi, on s'attaque aux deux ni
veaux. Citons d'abord comme exemple
l'ensemble des travaux eHecrues dans Ie
secteur du bassin a I'occasion de la cons
truction du nouveau pont. En outre, il est
possible qu'on elimine une partie des
habitations en bordure du Saguenay et
que Ie boulevard actuel devienne une
route panoramique a plusieurs voles. Au
coeur de la ville, on procedera bientot a
la renovation ou au reamenagement de la
rue Racine, entre la rue Sainte-Anne et la

rue Lafontaine. A Jonquiere, les travaux
de renovation du centre-ville vont bon
train. La construction de I' edifice admi
nitratif du gouvernement provincial en
fait foi.

Region nouvelle et eloignee des grands Les
centres urbains du Quebec meridional, Ie transports
Saguenay - Lac-Saint-Jean a longtemps
donne l'image d'une enclave comparable
a une vaste clairiere decoupee au coeur
de la grande foret quebecoise. Durant
plusieurs generations, Ie caractere rebar-
batif des hautes terres environnantes,
ajoute a l'eloignement de la region, a pu
contribuer a en eloigner tout peuple-
ment. II est possible que la vie de la
region ait ete influencee par un tel isole-
ment physique, si bien que sa mise en
valeur ait pu en etre retardee jusqu'au
milieu du XIXe siecle, jusqu'au «debar-
quemenb> des \(Vingt-et-Un». Apres
les missionnaires et les marchands, ils
furent les premiers a avoir foi en cette
region qu'ils ont creee.

Mais l'isolement de la region n'a pas
que des causes physiques. na aussi
des causes humaines qui decoulent direc
tement du cadre naturel difficile et qui
touchent aussi bien Ie transport fluvial,
aerien et ferroviaire que routier. Ce sont
les deficiences du reseau rautier, conse
quences d'un relief accidente et de la
situation tres excentrique de la region,
qui ont contribue Ie plus longtemps a
isoler cette region. Pour vaincre cet iso
lement il a fallu deploye: de grands
moyens et faire vite. Aujourd'hui, l'isole
ment est vaincu meme si les distances
demeurent encore appreciables.

Le Saguenay - Lac Saint-Jean jouit
maintenant d'un bon reseau routier qui
demeure cependant susceptible de
recevoir encore bon norrbre d'amelio
rations. 11 y a dans I'ensemble de la
region 43 kilometres de routes numero
tees par 1 000 habitants contre 39 au
Quebec en son entier. La region, en
depit de ces donnees favorables, ne
jouit pas d'un traitement de faveur, loin
de lao 11 s'agit tout simplement d'un
equipement minimum requis pour assu
rer son developpement. Et d'autres rou
tes seront necessaires. Sans parler bien
entendu de l'urgente necessite d'une
liaison rapide entre La Baie et Alma.
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Les routes du Saguenay - Lac-Saint
Jean menent partout maintenant. La
region n'est plus «Ie bout du monde»
et l'espace sagueneen et jeannois est
maintenant ouvert a toutes les parties du
Quebec: aussi bien a Chibougamau qu'a
I' Abitibi, a la Cote Nord, au pays de
Charlevoix et a Quebec, qu'a la Mauricie
et a la grande region montrealaise. La
construction ou Ie parachevement de
quelques grandes routes ont fiill d'as
surer Ie desencla vement de la region:
Chambord - La Tuque, Saint-Felicien
Chibougamau et Chicoutimi-Nord
Tadoussac. De 1965 a 1973, pres de $90
millions ont ete consacres a la construc
tion, a la refection et a l'entretien du
n'seau rouher regional. La moitie de ce
montant, au presque, a ete utilisee dans
Ie Haut-Saguenay.

La region n'est guere favorisee cepen
dant par la qualite du service ferro-

via ire, et Ie service maritime est bien
secondaire. Pour pallier a cette Iacune, il
existe de nombreuses entreprises de
camionnage qui assurent Ie transport des
marchandises et Ie ravitaillement de la
region, dont Chicoutimi Transport Uee,
Hamel Transport Ltee, Tremblay Express
et Roberval Express Ltee. La faiblesse du
transport par voie ferree et l'eloignement
des autres centres du Quebec ont neces
site la creation d'un systeme efficace de
transport par autobus qui assure les des
sertes interieures et les grandes liaisons.
La region tire aussi avantage de la pre
sence de la base aerienne militaire de
Bagotville qui sert egalement it des fins
de transport commercial. Quebecair relie
Ie Haut-Saguenay a tous les points
nevralgiques du Quebec.

Les chemins de fer ont un role bien
preas. Us servent a vant tout aux grandes
industries pour l'exportation des pro-
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duits transformes, que ce soit la pate, Ie
papier journal ou Ie bois des usines de
sciage. Plus des trois quarts des mar
chandises manutentionnees sortent de ta
region. Et les divers produits des usines
de I' Alcan y occupent une bonne place.
D'ailleurs cette importante compagnie
possede sa propre ligne de chemin de fer,
la Roberval & Saguenay Railway Co. qui
constitue l'un des rouages essentiels de
I'entreprise. Elle achemine vers les quais
de Port-Alfred les lingots ou autres
produits fabriques a Arvida ou a Alma.
Elle ravitaille aussi ces deux usines en
bauxite, cryolite, coke et autres matieres
premieres necessaires a la production
de I'aluminium a partir de Port-Alfred,
ou les oceaniques Jivrent ces matieres
essentielles. Cette ligne dessert en plus
les usines de la compagnie Price a
Jonquiere - Kenogami. n s'agit donc
d'une ligne hautement speciatisee.

Cest la voie navigable du Saguenay
qui a fait la region, d' OU SOn role de pre
mier plan dans l'evolution de ce coin de
terre quebecoise. Les ports du Haut
Saguenay, Chicoutimi et principalement
Port-Alfred et BagotviUe, assurent la
desserte industrielle de tout l'arriere
pays. Essentiellement, les utilisateurs de
ces ports sont les industries reliees a
l'industrie papetiere, acelie du sciage et a
l'aluminium. Les 2600 pieds de quais du
port de Chicoutimi ne servent que bien
peu. Situe a la toute extremite de la
voie navigable, Chicoutimi est la porte
d'entree des produits petroliers dont la
region a besoin.

Alars que Ie port de Chicoutimi est la
propriete du Conseil des ports nationaux,
celui de Port-Alfred appartient a I'Alcan
qui en assure I'exploitation. Bien abrite
au fond de Ja baie des Ha! Ha!, Ie port
dispose de facilites modernes de manu
tention qui en assurent l'efficacite. Dotee
d'un chenal profond et bien prote-
gee contre les grands vents, la rade peut
recevoir en meme temps un grand nom
bre de navires. Ces derniers sont habi
tuellement charges de bauxite, de ma
zout et de coke. Deux quais, de 347 a
385 metres, equipes de grues electriques
de dechargement, permettent un derou
lement rapide des operations. En 1973,
571 navires ont accoste et Ie trafic total
a ete de 4 091 000 tonnes.

La region est bien pourvue en equipe
ments sociaux et de sante. C'est meme
l'une des regions les mieux equipees au
Quebec. Dans Ie seul secteur hospita!ier,
la region possedait en 1973 une moyenne
de 9,9 tits dresses pour 1 000 habitants.
En dehors des grandes regions metropoli
taines de Montreal et de Quebec, c'est
de loin la region la plus favorisee. n n'y
a en effet que 8,9 lits d'hopitaux pour
1 000 habitants en Gaspesie, 6,5 dans
l'Outaouais et 6,4 dans l'Abitibi - Temis
carningue.

On doit sans doute ala longue periode
d'isolement qu'a connue Ie Saguenay 
Lac-Saint-Jean Ie fait d'etre aussi bien
equipe. Cest dans Ie but de se suffire a
elle-meme et de repondre a tous les
besoins eventuels que la region a su se
doter d'un reseau de services de sante de
grande valeur.

Si les malades, en general, jouissent de
bonnes conditions d'hospitalisation, les
personnes agees re~ues dans les centres
d'accueil et d'hebergement beneficient
egalement d'excelJents avantages. En
effet, la region offre 10,8 !its par 100 per
sonnes agees de 65 ans et plus. Aucune
autre region du Quebec n'est aussi gene
reuse pour ses citoyens ages, sauf la
region de Quebec. Bien pourvue en
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centres hospitaliers et en maisons d'ac
cueil, la region semble toutefois manquer
de medecins, omnipraticiens comme spe
cialistes.

L'organ:isa han de services adequats
dans une region a faible densite de
population peut cauter cher, en raison
des distances et des facteurs inherents ii
un isolement relatif. Par ailleurs, la
concentration de plusieurs services spe
cialises en un meme point implique aussi
des couts eleves. C'est Iii une situation
normale: ne faut-il pas mettre Ie prix

voulu pour dispenser tous les services
necessaires et souhaites?

En verite, la qualite de l'equ:ipement de
sante et hospitalier est une consequence
inrnrecte de I'isolement de la region qui a
du se doter des services requ:is qu'elle ne
pouvait demander aux autres regions en
raison justement des distances trop
considerables entre Ie Saguenay - Lac-

Saint-Jean et les regions du Quebec
susceptibles de fournir ces services. Ce
qu' on ne peut obtenir des autres ou
qu'on ne peut alier chercher ailleurs, il
faut se Ie donner sol-meme. C'est ce qu'a
fait Ie Saguenay - Lac-Saint-Jean Les
hOpitaux de Roberval et de Chicoutimi
en sont deux excellents exemples. Les
plus recentes donnees disponibles relah
ves au cout d' exploitation des services
internes des institutions hospitalieres
revelent que ce cout moyen atteint $110
par personne dans l'ensemble du Quebec

alors qu'il est de $114 au Saguenay 
Lac-Saint-Jean. Au total, un malade hos
pitalise au Saguenay - Lac-Saint-Jean ne
coute donc pas beaucoup plus cher a la
collechvite que Ie patient quebecois
moyen.

Il est cependant plus juste de s'attacher
it la qualite et a la quantite des services
offerts plutot qu'a leur couto Combien
peut-on payer pour conserver une popu
lation en sante et lui offrir les services
et les soins dont elle a besoin?

Maria Chapdelaine, la traversee inter
nationale du lac Saint-Jean, Ie carnaval
souvenir de Chicouhmi, la peche a la
ouananiche ant fait connaitre Ie Sague
nay - Lac-Saint-Jean a plus d'un Quebe
cois. O'autres y sont venus pour les
paysages grandioses du Saguenay ou la
calme serenite de la grande cuvette du lac
Saint-Jean. Quelques-uns ont voulu voir
un pays industriel et se sont laisses ath
rer par les grandes usines de papier au
d'alu.minium. D'autres enfin ont simple
ment voulu voir vivre Ies hommes.
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Les attraits touristiques sont nom
breux mais les visiteurs ne viennent pas
encore en aussi grand nombre qu' on Ie
souhaiterait. Et il n'est pas facile de con
naitre avec precision les veri tables
motifs de ceux qui consacrent quelques
jours de leurs vacances ace coin de pays.
La region possede assurement tous les
atouts indispensables a la creation d'une
veritable industrie touristique Depuis
quelques annees, de grands pas ont ete
franchis dans I'elaboration d'une politi
que touristique regionale susceptible
d'attirer Ie visiteur et de Ie garder sur
place pendant un certain temps.

Le potentiel touristique est enorme II
existe en realite un tourisme naturel et
un tourisme culturel. Le premier s'appuie
sur les elements du paysage alors que
Ie second se concentre surtout sur la
connaissance des hommes et leurs mani
festations culturelles. II n'est toutefois
pas impossible de pratiquer les deux, en
mettant l'accent sur l'un ou l'autre
aspect.

Mais qu'est-ce qui eleve au rang de
«region towi.stique)) Ie pays du Sague
nay - Lac-Saint-Jean? Une etude realisee
il y a quelques annees par la maison
Sotar fournissait la reponse:

«La region du Saguenay et du lac
Saint-Jean est aetuellement pen;ue, par
Ie touriste de l'exterieur, comme par la
population regionale, d'abord comme
une region de geograph.i.e. Elle apparait
en etfet comme une entite geograph.i.que
eloignee, excentrique par rapport a I'axe
du Saint-Laurent, quasi insulaire, en
position nordique avancee, portique du

Nouveau-Quebec. ElJe partage cette
caracteristique avec d'autres regions,
I'Abitibi, par exemple, la Gaspesie, de
meme qu'elle partage avec la Gatineau et
la Mauricie, ces autres caracteristiques
que sont la foret, Ia faune, la force
hydraulique. C'est encore la geographie
qui lui donne pourtant son identite pro
pre parmi les regions septentrionales
marginaIes, qui lui donne son nom
meme, celu.i. de ses phenomenes naturels
exceptionnels que sont Ie fjord du Sague
nay et la cuvette du lac-Saint-Jean.
Aucune autre riviere, aucun autre lac,
d'aucune autre des regions voisines n'est
aussi remarquable, n'a marque autant Ie
caractere regional. Seule la Gaspesie
possede une definition geographique
aussi forte, plus forte peut-etre, mais la,
la configuration meme de la peninsule
montagneuse tend a disperser sur Ie
pourtour lineaire, suivant un processus
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centrifuge, les effets de cette identifica
tion geographique, alors qu'ici au
contraire la forme en cuvette concentre
fortement ces effets sur un point central
ou un axe median Clllant du SClguenay au
lac Saint-Jean.»

La region du Saguenay - Lac-Saint
Jean possede un potentiel touristique in
discutable que beaucoup d'autres re
gions, plus frequentees peut-etre, n'ont
pas. Son charme naturellui vient d'abord
du mi!ieu physique mais ce milieu a ete
marque tres profondement par les hom
mes qui, au prix d'efforts soutenus, lui
ont confere une personnalite attachante.
Envoutante par ses montagnes et ses
rivieres, elle est passionnante par ses
hommes et leur culture. Entre la sauvage
grandeur du cap Eternite et Ie doux
souvenir de Val-Jalbert, il n'y a que I'es
pace d'un moment; entre I'inquietant
silence de l' Anse-Saint-Jean et Ie village
de Maria Chapdelaine, il n'y a que Ie
temps d'une pensee.

En n§alite, Ie potentiel touristique de la
region s' oriente apartir de trois !ignes de
forces principales: les paysages naturels,
les manifestations et les attraits crees par
les hommes et enfin, au coeur de tous ces
elements, les hommes eux-memes.

Le Saguenay - Lac-Saint-Jean dispose,
dans les domClines reaea tif et culture!,
d'un equipement des plus adequats sus
ceptible de satisfaire les gouts les plus
divers. Mais la ne se trouvent pas d'abord
l'originalite et I'interet de la region
pour Ie visiteur. II faut chercher ail
leurs: dans la nature avant tout, une
nature genereuse et puissante, aux con-

trastes violents et grandioses.
La visite des trois villages de Sainte

Rose-du-Nord, du Petit-Saguenay et de
l'Anse-Saint-Jean, tout en permettant
aux visiteurs de decouvrir la quietude de
ces trois disaets hameaux sagueneens,
leur donnera un coup d'oeil a nul autre
pareil sur la grande riviere. Mais c'est
peut-etre au Tableau qu'on peut Ie mieux
admirer la beaute unique et Ie cal~e

troublant du Saguenay. Aux caps Eter
nite et Trinite, la vue est inoubliable.

A la beaute sauvage du Saguenay, aux
parois vertigineuses et aux insondables
profondeurs s'ajoutent et s'opposent Ie
calme reposant et la douce serenite du
lac Saint-Jean. La pointe de Chambord,
l'embouchure de la riviere Peribonka et
les terres legerement ravinees de Saint
Coeur-de-Marie ne sont que trois joyaux
de ce tresor inauste dans sa cuvette
camme un bijou precieLLx dans son ecrin.

Pour avoir encore une meilleur con
naissance de la region, de son histoire et
de son evolution, rien de plus enrichis
sant qu'une visite au village fant6me
de Val-Jalbert ou au village indien de
Pointe-Bleue. Un arret au musee Maria
Chapdelaine, aPeribonka, ou encore un
retour aux sources sur Ie site historique
de Tadoussac ajouteront a cette connais
sance, tout camme un court arret sur Ie
site du malheureux village de Saint-Jean
Vianney.

Le camp musical du lac Saint-Jean, a
Saint-Jerome, Ie jardin zoologique de
Saint-Felicien, Ie musee d'histoire natu
reUe d'Hebertville tout autant que Ie
festival des artisans de Sainte-Rose-du
Nord peuvent repandre un eclairage par
ticulier sur la region et en faciliter une
connaissance plus profonde.

Si la tra versee du lac Saint-Jean ou une
excursion de peche a la ouananiche ne
procurent pas suffisamment de sensa
tions aux visiteurs, iJs pourront toujours
participer aux rejouissances populaires
suscitees par run ou I'autre des nom
breux festivals tenus dans la region.
Quelques-uns attirent de grande foules,
et leur renommee a depuis longtemps
£ranchi les £rantieres de ce coin de pays,
en raison surtout de leur originalitc et
de leur identification avec Ie milieu. Les
deux plus beaux exemples demeurent
sans doute Ie carnaval-souvenir de Chi-
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Dans une civilisation de plus en plus
Iivree a l'industrialisation et a l'urbanisa
tion, les terrains de loisirs prennent une
importance sans cesse accrue. Au Sague
nay - Lac-Saint-Jean, ce ne sont pas les
«grands espaces verts» qui manquent.
On y trouve des reserves et des parcs
provincia ux. Et on parle egalement de la
creation prochaine d'un parc national.

Le grand parc des Laurentides a ete
cree en 1895. D'une superficie de 9 235
kilometres cam~s (3 565 m.e.), c'est I'un
des plus anciens et des pLus grands parcs
du Quebec. La population de la region,
comme celle de tout Ie Quebec d'aiUeurs,
peut profiter de deux grandes reserves de
chasse et de peche dans la region. Celle
de Chibougamau remonte a 1946, et sa
superficie depasse legerement 11 000
kilometres carres (4 257 m.c.). Enfin, sur
la rive nord du Saguenay, les 1 760 kilo
metres carres (680 m.e.) de la reserve de

resteront un point fort dans une tournee
eventuelle du Saguenay - Lac-Saint-Jean.

~
1~i~li~ Pourquoi ne pas ajouter a cette decou-verte de l'une des plus belles regions

du Quebec un pelerinage a I'Ermitage
- Saint-Antoine du lac Bouchette ou a la

Trappe de Mistassin..i?

coutimi et Ie festival annuel du bleuet a
Mistassini. De meme Saint-Ambroise
invite tout Ie monde a son festival de la
pomme de terre tandis qu'a Albanel on
celebre avec eclat celui de la gourgane.

En plus, il n' est pas interdit de consa
crer quelques instants de son peri pie a
une interessante visite industrielle. C' est
la un aspect fort important de la vie de la
region qu'il ne faut pas oublier. La visite
de l'aluminerie d'Arvida, des papeteries
de Jonquiere - Kenagami au de la cen
trale hydro-electrique de Shipshaw

La pomle de
Chamburd ... G

deux pas de Va/
Jalbert.

Importance relative (%) de divers modes d'hebergement
dans certaines regions du Quebec

Mode Est du Saguenay - Abitibi - Outaouais Le
d'hebergement Quebec Lac-Saint- Temisca- Quebec

Jean mingue

Hebergement
hotelier 12,0% 4,0% 3,9% 5,5% 100%

Residences
secondaires 3,7 5,0 1,0 16,5 100

Auberges
de jeunesse 18,8 9,1 1,8 1,0 100

Terrains
de camping 9,8 4,6 1,5 4,0 100

Fermes
d' hebergement 26,5 9,9 12,8 9,3 100

Camps
de vacances 1,0 1,5 0 7,1 100

Pourvoyeurs 1,6 3,2 32,4 33(0 100

Capacite
tolale 4,82% 4,79% 1,95% 13,08% 100%
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Chicoutimi, creee en 1959, englobent une
partie du bassin de la riviere Sainte-Mar
guerite.

On peut evaluer la valeur ou l'impor
tance de 1'equipement touristique d'une
region en caJculant la place de cette der
niere dans la province en fonction des
«modes d'hebergemenb,. II est facile de
comparer l'importance des differents
modes d'hebergement dans quelques
unes des grandes regions du Quebec.
Pour les fins de cette <:omparaison, nous
retiendrons quatre regions dont Ie po
tentiel tou ristique est certain, mais
inegal. Les donnees necessaires acette
analyse ont ete compilees par l'O.P.D.Q.
qui a retenu comme indicateur de base la
capaate totale des etablissements expri
mee en personnes/jour.

Ce serait tomber dans la faalM de dire
que la region du Saguenay - Lac-Saint
Jean offre aux visiteurs et aux touristes
plus d'atlTaits que de facilMs d'heberge
m~nt. Mais c'est un peu vraL

A l'heure actuelle, deux importants
projets d'amenagement ou de renovation
sont en cours dans la region. Le minis
tere du Tourisme, de la Chasse et de la
Peche consacre beaucoup d'efforts et
d'argent a 1'amenagement du pare du lac
Kenogami alors que par ailleurs il ter
minera bien tot la renovation du village
fantome de Val-Jalbert. Une tranche de
l'histoire regionale reprendra alors vie.
Au pied de la chute de la riviere
Ouiatchouan, l'hoteL la vieille usine et
quelques maisons accuei11eront Ie visiteur
et lui rappelleront l'epoque ou ce
village abritait en son sein pres d'un
millier de personnes. Ceux qui ont bati
ce village et cette enlTeprise, les
Jalbert et Dubuc, sont les memes qui
ont bati la region. Ils ont droit a notre
estime et a notre respect. L'ame de ce vil
lage est toujours vivante.

L'education Une region marquee d'une aussi forte
et la culture personnalite que Ie Saguenay - Lac

Saint-Jean, en depit de son histoire assez
recente, jouit deja d'une solide tradi-
tion culturelle que lui ont conferee des
hommes et des institutions de toute
premiere valeur comme Ie Seminaire
de Chicoutimi, par exemple, dont la
croissance a suivi Ie developpement
de la region. Et Ja creation recente de

I'Universite du Quebec a Chicoutimi a
ete Ie couronnement de cette tradition, si
courte soit-elle. L'etablissement d'une
constituante de l'Universite du Quebec
en ce coin de pays a ete plus qu'un
aboutissement. Ce fut surtout Ie signal
d'un nouveau depart dont profitera lar
gement toute la region.

Au Saguenay - Lac-Saint-Jean la
connaissance quantitative de la masse
e tudiante est des plus revela trices et
connrme la valeur et la solidite de la tra
dition culturelle, tout comme Ie taux de
scolarisation par age. Meme si la region
ne compte que 4,4% de la population to
tale de la province, au niveau de la clien
tere scolaire, sa place est plus importante:
eUe s'eleve a 5,7%. Au sein de cette popu
lation scolaire, 52,6% sont actuellement
au secondaire ou au collegial alors que
dans la province les chiffres correspon
dants ne sont que de 47,9%. Toute pro
portions gardees, c'est au Saguenay 
Lac-Saint-Jean que se relTouvent les
effectifs scola ires de niveau collegial
les plus importants.

Mais c'est surtout au niveau du taux
de scola risa tion que cette etude revet une
signification particuliere. Ce taux de sco
larisation est simplement Ie rapport entre
la population scolaire et la population
d'age scolaire a un moment donne. On
peut ainsi avoir une idee de 1'importance
que 1'on accorde a l'education dans cha
cune des regions du Quebec. Mais ce
n'est la qu'une application quantitative,
et il ne faudrait pas en tirer des con
clusions exagerees.

Ainsi a l'age de 18 ans, 57% des jeunes
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Un des pavilions
de J'Universile

du Queoec Ii
Chlcolillmi.

frequentent une maison d'enseignement
au Saguenay - Lac-Saint-Jean. Aucune
autre region du Quebec ne presente
un dossier aussi favorable. Et ced est vrai
pour tous les ages de 15 a 20 ans. Au
niveau universitaire, la situation differe
quelque peu. Apres avoir atteint un sam
met en 1972-1973, la clientele actuelle
a retrouve Ie niveau de 1969-1970: 1,6%
de la clientele universitaire quebecoise
(a temps complet). Cette evolution s'ex
plique en partie par un choi>< encore
assez restreint, en q uantite, des options
d'etudes a I'Universite du Quebec a Chi
coutirni qui n'offre pas toute la panoplie
habituelle de facultes et de departements
que l'on retrouve dans les universites
etablies depuis longtemps deja. II faut
cependant sou1igner la vocation parti
culiere de I'Universite du Quebec a Chi
coutimi qui oriente une partie de son
enseignement et de sa recherche en fonc
tion des problemes du Moyen-Nord.

L'enseignement universitaire et colle-

giaL dans la region, coiffe une struc-
ture scola ire bien implantee sur tout Ie
territoire, aussi bien au Saguenay qu'au
Lac-Saint-Jean. En 1974-1975, quatre
grandes commissions scolaires regionales
se partageaient la responsabilite de
I'enseignement precollegia1: celle du
Saguenay (Chicoutimi) avec 12 753
eleves, celle de Lapointe (Jonquiere) avec
10920 eleves, celle du Lac-Saint-Jean
(Alma) avec 7588 eleves et enfin celle de
Dolbeau au la commission scolaire regio
nale Louis-Hernon avait 8 019 jeunes
sous sa responsabilite. Le college du
Saguenay - Lac-Saint-Jean, qui dispense
un enseignement general et profes
sionnel, est divise en guatre campus:
]onquiere, Chicoutimi, Alma et Saint
Felicien.

Toutefois, l'equipement sodo-educatif
de la region n'est peut-etre pas encore a
la mesure ou a1a meme echelle que les
organismes d'education. Cest Ie cas des
bibliotheques, ou Ie rapport entre Ie

Taux de scolarisation dans quelques regions du Quebec

Age

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

Est du Quebec

82,S

69,2

47,2

28,3

17,5

Saguenay 
Lac-Saint

Jean

95,1%

87,3

74,7

47,0

35,6

24,7
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Abitibi 
Temisca

mingue

87,0%

78,9

61,8

33,4

17,0

10,7

Quebec

90,9%

80,4

60,7

23,6

21,5

12,4



Le CfGEP de
Jonqulere.

Le pavilion
een/ral de

I'Universili du
Quebec.

Le post,;
CHUT-FM ri

Chicoulimt.

Les commu
nications

nombre de !ivres clisponibles et la popu
lation desservie est tres faible: 1,2 alors
que la moyenne provinciale se situe it 1,3
(2,04 dans I'Abitibi - Temiscamingue). Le
rapport entre les volumes pretes et la
population est aussi tres bas: 2,5 contre
3,0 dans Ie Quebec (4,77 en Abitibi 
Temiscamingue). Mais pour avoir des
chiffres plus significatifs, il faudrait sans
doute tenir compte des bibliotheques
assurement bien garnies des clifferentes
institutions d'enseignement.

La mise en place d'un vaste reseau de
communications a complete la desencla
vement de la region. La radio et la televi
sion assurent Ie contact avec Ie reste
du pays. Deux principales stations de te
levision fran<;aise alimentent la region:
CJPM-TV a Chicoutimi, affiliee au
reseau TVA, et CKRS-TV it Jonquiere,
affiliee a Radio-Canada. Cette derniere

station possede des relais a Port-Alfred,
Chicoutimi, Roberval et Alma. Plusieurs
stations de radio existent sur Ie terri
toire: Radio-Canada (CBJ) est installee a
Chicoutimi et les stations de Roberval
et Dolbeau lui sont affilieesj CJMT de
Chicoutimi est affiliee au reseau Tele
media; d'autres stations independantes
emettent aJonquiere, Alma et Bagot
ville; sur bande MF, il Ya trois stations
de langue fran<;aise: CBJ-FM (Radio
Canada) et CHUT-FM aChicoutimi et
CHOC-FM it Jonquiere.

Le projet de television communautaire
Tevec de Normandin a porte des fruits
dans la region. Depuis cette operation,
les projets sans but lucratif se sont multi
plies: CHUT-FM Chicoutimi (projet de
radio regionale sans but lucratif et
avec structures de participation demo
cratiques) fonctionne depuis un certain
temps; CHOC-FM ]onquiere (radio ani
mee par les ressources humaines locales)
pourrait etre en ondes incessamment alors
que Ie Centre de reSSOurces educatives de
Jonquiere n'est pas encore assure d'avoir
des operations de TV. En outre, Telesag
(projet de television educative et com
munautaire par cable) fonctionne lui
aussi depuis novembre 1975.

Bien desservie par la radio et la televi
sion, la region l'est moins par la presse
ecrite. Un seul quotidien issu du milieu
couvre Ie secteur: Le Quotidien. Ce jou
nal vehicule d'ailleurs une pensee et un
contenu regionalistes de bon aloi. Un
Hebdomadaire, Le Progres-Dimanche,
a aussi une vocation regionale bien mar
quee.
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Chapitre 8

Chibougamau
au la derniere frontiere

Une periode
de decouverte

et de
reconnaissance
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d'apres un article d'Eugene L'Heureux dans Le
Progres du Saguenay du 28 janvier 1931.

Les premiers voyages au pays de Chi
bougamau remontent aux annees 1660
alors que Ie gouverneur de la Nouvelle
France, Pierre de Voyer d'Argenson,
avait en voye vers la baie d'Hudson
Michel Leneuf de la Valliere accompa
gne du jesuite Claude Dablon et de cinq
soldats. Parhs de Tadoussac Ie 1er juin
1661 par Ia route du Saguenay et du lac
Saint-Jean, l'expedition suivit la riviere
Ashuapmuchuan jusqu'a son point
de confluence avec la riviere Chigoubiche
qu'elle remonta jusqu'a sa source. Elle
atteignit, apres un court portage, Ie lac
Ashuapmuchuan, point d'aboutissement
de la riviere Nikabau. Malheureuse
ment Ie n§cjt de voyage du Pete Dablon
tel qu'adresse au Pere Charles Lalemant,
superieur de la mission des jesuites en
Nouvelle-France, se termine brusque
ment au lac Nikabau,

Le plus important de tous ces voyages
d'alors fut celui du Pete Charles Albanel

a la baie d'Hudson en 1671-1672. Alba
nel avait ete envoye avec Paul Denys,
sieur de Saint-Simon, commissaire
charge de prendre possession au nom du
roi de tout Ie pays situe entre Ie Saint
Laurent et Ie detroit de Davis, y compris
la baie d'Hudson, de faire rapport de tout
ce qui serait decouvert, d'etablir Ie com
merce des fourrures avec les Indiens et
specialement de reconnaitre s'il n'y avait
pas moyen d'hiverner des navires dans
cette region. Selon Jacques Rousseau, qui
a etudie et parcouru abondamment ce
pays, Ie Pere Albanel ne serait pas passe
par Ie secteur de Chibougamau au cours
de son periple. Dans Ie n.~cit de son
voyage, Ie pere n'en parle d'ailleurs pas.
Mais il parle du lac Mistassini.

C'est en 1870 que fut eHectuee la
premiere exploration de la Commission
geologique du Canada dans cette
region, James Richardson avait re<;u les
instructions suivantes: «examiner la
region inexploree au nord-ouest du lac
Saint-Jean, reconnaJ:tre sa conformation
geologique, ainsi que les avantages
qu' elle ofire au point de vue culture>!.
L'expedition emprunta la rivlere
Ashuapmuchuan pour se rendre au lac
Chibougamau. Quelques annees plus
tard, Ie professeuI John Galbraith attha
I'attention sur la forte devia tion de
I'aiguille entre les lacs Wakonichi et
Chibougamau. Par leurs rapports,
Richardson et Galbraith susciterent un
certain interet pour la region.

Apres avoir lu attenhvement Ie rap
port de Richardson SUI la geologie
du secteur du lac Chibougamau, Peter

Les me1l1bres de '
I'expl!d,fioll
Dba/ski, en

1903 (SOCI/!Ie

Illslortque du
S"guenay).
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Chapais.

McKenzie, de la McKenzie Trading
Company, entreprit un long et penible
voyage en canot vers ce coin du Quebec.
Une fois rendu a la Copper Mountain
dont parlait Richardson dans son rapport,
McKenzie recueillit des echantillons
d'amiante, de magnetite, de pyrite et
de quartz qu'il ramena a Montreal
avant de s'adresser a Quebec p,?ur
obtenir une licence de rnineur. A l'au
tomne de 1904, Ie premier ministre
du Quebec, Simon-Napoleon Parent,
demanda aJoseph Obalski, inspecteur
des mines de la province, de visiter cette
nouvelle region et de faire rapport. Ason
retour, Obalski ecrivit: «Je ne saurais

trap a ttirer votre attention sur ce nou
veau district et les decouvertes qui
s'y sont faites, car je les considhe comme
appelees a jouer un role important dans
I'avenir industriel de notre province».
Les decouvertes de McKenzie et res
rapports encourageants d'Obalski al
laient marquer Ie debut d'une periode
de grande popularite pour la region de
Chibougamau.

Quelques annees plus tard toutefois, la
Commission rniniere de Chibougamau,
formee sur la recommandation du sur
intendant des mines du Quebec, fit
baisser cet enthousiasme. EUe parlait en
effet, dans son rapport rernis en 1912, de
la region en des termes bien peu suscep
tibles de provoquer son developpement
rapide. Elle souLignait son eloignement,
l' epaisseur de la mousse et de la tourbe,
la rigueur du c1imat et la mauvaise qua
lite des sols On conseillait meme de
cesser la prospection et d'abandonner
l'idee de la construction d'un chernin
de fer. Une longue periode de silence et
de caJme suivit.

La decouverte de nouveaux gisements
de cuivre, abondants et d'assez bonne
teneur, de meilleurs prix de vente et la
construction d'une route entre 5aint
FeLicien et Chibougamau provoquerent

une reprise des achvites minieres,
lesquelles s'intenslfierent davantage
apres l'arrivee du chernin de fer dans la
region.

Le 4 juil1et 1950, lors d'encheres a.
Saint-Felicien, Ie gouvernement pro
vincial vendit Ie premier lot de 48 ter
rains de 17 metres sur 37 (55 pieds sur 120)
dans Ie futur village de Chibougamau.
La vente rapporta au rninistere des Mines
la somme inattendue de $107390. Des
lots furent vendus a d'importantes com
pagnies camme la SheU Oil, [a compa
gnie de la Baie d'Hudson et la Banque de
commerce. La paroisse de Saint-Marcel
de Chibougamau fut fondee. Encore une
fois, l'homme avait recule les fron-
tieres de l'ecoumene. A l'ete de 1952, Ie
bourg naissant comptait une population
de 75 personnes, sans parler de la
population fJottante propre a toute ville
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miniere a ses debuts. Quatre societes
minieres etaient alors a la vei!Je de pro
duire: Campbell Chibougamau 1v1ines,
MerriJl Island 1v1ining Corporation, Ope
miska Copper Mines et Chibougamau
Explorers.

Quelques annees plus tard, en 1956, la
population etait de 1 262 personnes: des
hommes surtout, jeunes pour la plupart,
travaillant dans les mines. En 1961, la
population ayaH deja ete multipliee par
quatre pour atteindre 4765. En 1966,
les effectifs avaient double par rapport a
ceux de 1961: ils atteignaient Ie nom-
bre de 8 902. Mais entre 1966 et 1971,
l'exploitation miniere a connu des mo
ments difficiles et la population n'a aug
mente que de 9% seulement. Apres la
periode de croissance, c'est maintenant la
stabilite. Sans la mise en valeur soutenue
des gisements miniers, Chibougamau
n' existerait pas. II suffit que Ie prix du
cuivre sur Ie marche mondial valie pour
que la population active de Chibouga
mall en soit affectee. On ressent aussi les
contrecoups de revolution de la produc
tion mondiale.

C'est en 1903 que 1'0n a decouvert
les premiers gisements importants de
cuivre, d'or et d'amiante. Ce n'est
qu'un demi-siecle plus tard cependant
que la premiere mine, celle d'Opemiska,
commenc;a a produire. Toutes les mines
en exploitation dans la region sont
localisees sur une importante bande
cuprifere. La pJupart produisent aussi
d'appreciables quantites d'or et
d'argent. En 1974, quatre grandes entre
prises se partageaient les gisements de
la region. Trois sont a Chibougamau:
Campbell Chibougamau Mines Ltd
(cuivre, or, argent), Icon Sullivan Joint
Venture (cuivre) et les Mines Patino
(Quebec) Limitee (cuivre, or, argent).
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A Chapais, e'est la Falconbridge Copper
Limited (Opemiska Division) qui ex
ploite les gisements. Une quarantaine
de kilometres separe Chapais de
Chibougamau.

En 1973, les Mines Patino ont traite
dans leurs usines un tonnage de minerai
equivalant a 18% de leurs reserves
eonnues alors. On eomprend done facile
ment que d'importants travaux de pros
pection soient constamment menes par
ees compagrues, car les reserves connues
actuellement ne sont pas suffisantes pour

garantir une longue periode de produc
tion. L'arret de ces exploita tions entrai
nerait ineluctablement la ferrneture
de ces villes minieres qui sont deja tres

L'homme a
marque la
nature.

Les mines dans Ie secteur de Chibougamau en 1973

Compagnies

Campbell Chibougamau

Falconbridge (Opemiska)

Patino Mines

Reserves de minerai
au 30 juin 1973

9578 000 t.

6 259 000 t.

5342 000 t.
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Evolution de la population aChibougamau - Chapais

1961 1966 1971

Chapais

Chibougamau

2363

4765

2459

8902

2914

9701

affectees, a l'occasion, par des ralentisse
ments de production ou des conflits de
travail.

D'importants gisements de fer ont
cependant ete decouverts au nord-est du
lac Chibougamau, dans Ie secteur du lac
Albanel. La mise en valeur de ces nou
velles richesses pourrait etre liee au
demarrage du projet Ferchibal que ron
connait deja.

75 ans npres
Oba/ski...

Habituellement, les centres miniers,
surtout da ns les secteurs isoles, atteignent
vite leur maximum demographique, une
fois les mines en marche. La croissance
de la population s'arr€te souvent brus
quement des Ie moment ou les effectifs
engages dans les differentes operations
minieres se stabilisent. II n'y a qu'a jeter
un coup d'oeil rapide sur revolution
de la population dans les deux villes mi
meres de Chibougamau et de Chapais
pour s'en rendre compte.

La croissance des effectifs fut excessi
vement rapide entre 1961 et 1971. Depuis
ce moment, toute~ois, la population n'a

. guhe augmente. A Chibougamau, la
population est jeune: 49,3% ont moins
de 20 ans. Les personnes agees de 65 ans
et plus ne forment pas 1% des effectifs
de la ville. L'homogeneite ethnique de
cette population est remarquable: 91 %
des residents sont d'origine fran~aise.

Au sein de cette population fort jeune,
les hommes sont sensiblement plus nom
breux que les femmes. C'est la d'ailleurs
une des nombreuses caracteristiques des
villes minieres, tout comme la jeunesse
relative de la population. AI'heure
actuelle, on denombre a Chibougamau
une proportion de 109 hommes pour 100
femmes. Entre 25 et 34 ans toutefois, la
proportion est de 188 p. 100 et elle at
teint meme 132 p. 100 entre 35 et 44
ans. II est bien evident qu'une population
aussi jeune et dynamique ne peut retenir
en son sein tous ses nouveaux elements.
Ainsi, l'analyse de J'accroissement
naturel nous revele que 600 personnes
environ ont dli quitter la region entre
1966 et 1971.

Plusieurs de ceux qui ont quitte re
cemment ont ete forces de Ie faire en rai
son principalement de la situation du
cuivre sur Ie marche mondial. Plutot que
de se retrouver en chomage, d'autres ont
prefere se dinger vers la baie James ou
iJs ont trouve de l'embauche. En periode
d'activite normale, environ 40% de la
population active travaille dans les
mines. D'ou l'importance pour la ville et
sa population de la recherche constante
de nouveaux gisements pour alimenter
une industrie dont l'avenir n'est jamais
solidement assure.
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Conclusion

Un passe et un present qui font
croire en l'avenir

En moins de 150 ans, des hommes ori
ginaires du pays de Charlevoix et de la
Cote-du-Sud ont bati ce pays. lis ont
transforme une vaste clairiere incrustee
dans Ie rude Bouc1ier canadien en une
region active et dynarnique.

Leur action s'est appuyee sur l'exploi
tation et la mise en valeur de deux
importantes richesses naturelles: la foret
et Ie sol. La foret demeure toujours au
coeur de la vie regionale par ses inci
dences economiques sur la vie des hom
meso Quant a l'agriculture, des efforts
sont en cours pour en faire une activite
rentable. Mais il faudra de plus en plus
s'astreindre a un zonage rigoureux des
terres arables. Grace a 1'abondance de
l'energie hydraulique, des industries
ont pu etre creees qui ont donne de la
vigueur a l'ensemble et confere a la
region la structure industrie11e neces-
saire it son developpement

Mais des activites econorniques basees
surtout sur les pates et papiers et l'alumi
nium, alliees a un isolement relatif de la
region, ne sont pas sans causer quelques
inquietudes, d'autant plus que La place
tenue par les activites tertiaires est fort
importante. Une puissante industrie
manufacturiere pourrait alimenter et
meme exiger des services etendus. A
l'heure actuelle, ces services existent bien
mais Ie bassin de population auquel ils
sont destines est tellement restreint qu'ils
s'averent padois tres dispendieux.

Comme la plupart des regions periphe
riques du Quebec, Ie Saguenay - Lac
Saint-Jean perd chaque annee des
milliers d'habitants. Depuis 1966, la
population n'a cesse de diminuer. Peut
etre faudrait-il alors repenser la voca
tion veritable de la region ou tout au
moins reflechir serieusement sur l'utilisa
tion que l'on fait de ses ressOurces tant
humaines que naturelles?

L'avenir du Saguenay - Lac-Saint-Jean
doit s'integrer dans une politique gLobale
de developpement de tout I'espace que
becois. C'est dans cette perspective que
l'on doit envisager la survie de la region.
On parle de plus en plus d'une vocation
touristique du Saguenay - Lac-Saint
Jean. On met de l'espoir dans Ie projet
Ferchibal. On a decouvert des gisements
d'uranium dans Ie secteur de Girardville.
Une nouvelle papeterie sera peut-etre

creee sur les bards du lac. Un certain
espoir est done pennis. Mais dans tous
ces cas, la region ne detient pas les
pouvoirs de decision m les moyens
d' execution.

Pour mettre sur pied une industrie
touristique veritable, i1 faut compter sur
une clientele exterieure qui n'existe pas
beaucoup actuellement. Pour mettre en
valeur des gisements de fer ou d'ura
mum, pour exploiter davantage la foret
locale, il fa ut recourir a des capitaux
etrangers. L'industrie des pates et papiers
et celle de l'alurrunium sont tlMguidees
de l'exterieur. II faut Ie reconnaltre et
en tirer une leC;on. En eifet, la region ne
pourra garder sa population que si sa
structure industrielle est conc;ue en fonc
tion du mieux-etre et des interets de la
population locale. Telie n'est pas la situa
tion presente. C'est d'ailleurs Ie cas de
la plupart des regions peripheriques du
Quebec Elles possedent bien une cer
taine quantite de richesses appreciables,
mais elles n'ont aucunement Ie pouvoir
de les mettre en valeur elles-memes et de
les exploiter dans leur interet.

11 semble bien que ron ait atteint au
Saguenay - Lac-Saint-Jean un equilibre
entre la croissance demographique et la
croissance economique. La region a
touche un palier au-dessus duquel il
serait diffici.le de s'elever. Les sombres
previsions demographiques de l'Office de
planification et de developppement du
Quebec,ne pennettent pas un grand
espoir. A moins, qu'a ['image de ceux qui
sont venus avec la Societe des Vingt-et
Un, ceux qui habitent la region et qui y
travaillent puissent arriver a prendre en
main leur destinee.

Le present pennet quand meme de
croire en l'avenir. Mais a condition que
l'espoir s'accompagne d'une forte dose
de realisme. li s'agit simplement de tracer
des objectifs que l'on puisse atteindre
D'autres sont venus dans la region et ils
y sont restes parce qu'ils y trouvent leur
profit. Pourquoi alors Ie forestier de
Saint-Augustin et Ie ferrruer de Saint
Prime ne pourraient-ils pas faire de
meme?

Bien peu de regions au Quebec ont su
developper un sentiment de fierte et
d'appartenance aussi soUde qu'au Sague
nay - Lac-Saint-Jean. Partout l' on sent
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cet attachement et cette identification du
Sagueneen ou du Jeannois a son pays.
Mais I'amour de la terre ne s'acquiert pas
sans effort. Ceux qui ont defriche les ter
res, «harnache» les cours d'eau, abathl
les arbres et construit les barrages savent
la valeur des gestes poses avec amour.
Ceux qui ont travaiUe pour construire
cette region sont encore capables de lui
redonner Ie dynamisme des debuts.

Riche de ses grands espaces, de ses
forets, de ses sols et de ses eaux, Ie
Saguenay - Lac-Saint-Jean est riche
aussi de sa jeunesse, d'une jeunesse qui
souhaite se voir conner la realisation
d'un nouveau pays, celui du Moyen
Nord qui s'etend bien au-deli! de la zone
miniere de Chibougamau et du territoire
de Mistassini. Les ouvriers sont la.! Les
materiaux sont tal n ne manque que les
moyens et on les trouvera a compter
du moment ou certaines decisions seront
prises.

Dans un pays OU les moins de 20 ans
forment encore 46% de la population,
l'espoir est permis. La jeunesse est la,
prete a batll, a redonner un second souffle
a ce geant dont les forces vives sont gar
dees captives. Forges aux rigueurs d'un
pays exigeant, les hommes du Saguenay 
Lac-Saint-]ean refletent bien I'image
de tous ces Quebecois aux prises avec les
obstacles rencontres dans les regions
peripheriques. Dans ces con trees eloi
gnees, les richesses naturelles sont sou
vent abondantes mais leur exploita-
tion, leur transformation et leur gestion
ainsi que les benefices tires de ces memes
richesses echappent aux gens du pays.

Au sein de la collectivite quebecoise, Ie
Saguenay - Lac-Saint-Jean joue un role
important. !lIe sera encore davantage
quand on lui aura donne les moyens de
s'epanouir plus completement. C'est tout
Ie Quebec qui pourra alors en profiter.
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Agro-forestier
Le plan agro-forestier a pour objectif de
revaloriser l'agriculture regionale. En rea
lite, c'est un plan d'arnenagernent integre
des ressources rura1es de la region du
Saguenay - Lac-Saint-Jean qui reconnait
au depart l'interpenetration des secteurs
agricole et foresber. Le plan propose des
orientations precises pour l'agriculture
n§gionale ainsi que des rnesures qui faci
literont aux agriculteurs I'acces aces
nouvelles orientations. Le plan mise
beaucoup sur Ie «zonage» des terres
agricoles et forestieres.

Albanel, Ie Pere Charles
Pendant dix ans, de 1651 a 1661, ce mis
sionnaire infatigable suivit les chasseurs
indiens qui dependaient de la mission
de Tadoussac dans tous leurs deplace
rnents. Le 22 aout 1671, Ie Pere Albanel
et quelques cornpagnons quitterent
Tadoussac pour la baie d'Hudson en
ernpruntant Ie Saguenay, Ie lac Saint
Jean et la riviere Ashuaprnuchuan. Le
village d'Albanel et Ie lac Albanel rap
pellent son souvenir.

Alean
L'Aluminiurn du Canada Lirnitee est
une filiale d'AIcan Aluminium Lirnitee.

L'uslne de ---""'=
I'ALCAN iJ

Aroida.

C'est l'un des plus gros producteurs
d'alurninium au monde et aussi un
important fabricant de produits chirni
ques industriels. La compagnie exploite
des usines d'electrolyse au Quebec et
en Colornbie-Britannique. Meme la
bauxite, matiere premiere necessaire a
la fabrication de I'aiuminium, est
extraite par des filiales de I'Alcan dans
les pays tropicaux. Son transport est
aussi assure 'par une compagnie mari
time filia1e. A Arvida, la compagnie pos
sede i'un des plus vastes complexes
d'alurninium au monde. Elle a choisi
de s'installer dans la region du Saguenay 
Lac-Saint-Jean en raison des conditions
favorables a l'etablissement d'un reseau
de centrales hydro-electriques, capables
de fournir I'eleetricite dont on a be-
soin pour faire fonctionner les usines
d'electrolyse. La capacite annuelJe de
I'usine d'Arvida est de 458 000 tonnes.

Allard, Jean
L'un des pionniers de Jonquiere, il en
fut Ie premier maire, en 1865, au moment
de son erection en municipalite rurale.
Celebre pour ses talents d'administra
teur, il passait pour un excellent menui
sier. II fut choisi pour reparer, avec son

119

leal! Allard,
(Societe
hislonqLle du
Saguenay)



La petile
decharge, iI

Alma.

couteau de poche, l'autel et Ie tabernacle
de la chapelle. Laureat du merite agricole,
Ie carnaval-souvenir de Chicoutimi de
1970 Ie cita en exemple en raison de son
courage et de sa detennination comme
cultivateur.

Alma
La ville d'Alma tire son nom de l'ile
d'Alma sur laquelle eUe est construite,
entre deux emissaires du lac Saint-Jean,
la Grande et la Petite Decharge. En 1857,
on a commence la construction d' une
glissoire pour faire passer Ie bois floHe du
lac vers Ie Saguenay afin d'eviter les rapi
des d u Carcajou. La construction de cette
glissoire avail ete confiee a Damase
BouJanger considere a ujourd'hui comme

Ie fondateur d'Alma. La prosperite
d'Alma ne s'est jamais dementie, non
plus que son dynamisme, surtout depuis
sa fusion avec les municipalites voisines
de Naudville, Riverbend et Isle-Maligne
en 1962. Elle compte aujourd'hui environ
25 000 habitants et fait figure de metro
pole du Lac-Saint-Jean dont elle est sans
conteste Ie centre culturel et economique.
Depuis quelques annees, la ville se deve
loppe suivant un plan dirige d'urba
nisme. Alma possede aussi une fonction
industrielle d'importance. On y trouve
une centrale hydro-electrique, une pape
terie (Price) et une aluminerie (Alcan).

Anse-Saint-Jean
C'est a l'Anse-Saint-Jean que les mem
bres de la Societe des Vingt-et-Un sont
arrives en 1838. Ancienne mission
indienne, l'Anse-Saint-Jean est devenu

1'un des plus pittoresques villages de tout
Ie Saguenay. Il fait bon y flaner sur Ie
quai. On y trouve encore un joli pont
couvert, au centre du village, qui
enjambe la riviere Saint-Jean, rune des
belles rivieres a saumon au Quebec.
La popuJa tion de I'Anse-Saint-Jean est
d'environ 1 500 ames.

Artisans, Festival des
II se tient a Sainte-Rose-du-Nord, entre
la montagne et la mer, en juillet et aout.
Manifestation culturelle d'une indenia
ble qualM, Ie festival n'est pas une foire
ou des exposants de seconde zone cher
chent a placer leur production. Loin
de la. II s'agit en realite d'un atelier
rencontre entre les artisans du lieu et les
visiteurs. Les artisans qui travaillent a
Sainte-Rose-du-Nord durant l'ete sont
petris dans la meme nature que Ie village
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Arl.IIM.

lui-meme, c'est-a.-dire dans la force et
l'harmonie.

Arvida
La ville de I'aluminium est nee vers 1925.
Son nom a ete fonne en empruntant les
premieres syUabes du nom du fondateur
de l'industrie de I'aluminium: ARthur
VIning DAvis. Ville champignon qui fut
pendant un certain temps une ville de
compagnie, Arvida presenta des sa
fondation un plan d'urbanisme suivi
encore aujourd'hui dans ses grandes
lignes. Sur Ie plateau, entre Jonquiere et
Chicoutimi, on a construit la plus vaste
aluminerie en Amerique. Les 3 000 cuves
de l'usine peuvent produire jusqu'a. trois

millions de livres d'alurninium par jour.
Avec Jonquiere et Kenogami, Arvida fait
maintenant partie de la nouvelle «grande
ville» de Jonquiere. En 1971, 18500
personnes habitaient Arvida. Le recense
ment de 1976 a dD en denombrer quel
ques milliers de plus.

Ashuapmuchuan
De ce nom, iJ yale lac et la riviere. On
rut aussi Chamouchouane. Mais c'est
avant tout la riviere qui nous interesse.
Elle prend sa source a. la hauteur des ter
res entre Ie bassin de la Baie d'Hudson et
celui du Saint-Laurent. Entre sa source et
Ie lac Saint-Jean ou elle termine sa
course, la riviere coule dans une direction
nord-ouest sud-est sur une longueur de
264 kilometres (165 milles) Cette riviere,
dont Ie nom d'origine inruenne signifie
«ou I'on attend Ie caribou,» a longtemps
servi de voie de passage vers Ie lac Mis-

tassini et la region de la Baie d'Hudson.
C'est a son embouchure que s'eleve la
vi]]e de Saint-Felicien, avec son celebre
jardin zoologique (sur une lie de la
riviere). C'est encore sur la rive gauche
de la riviere Ashuapmuchuan que la
compagnie Donahue a choisi de cons
truire son usine papetiere.

Begin, Mgr Louis-Nazaire
En succedant a Monseigneur Dominique
Racine Ie 28 octobre 1888, Louis-Nazaire
Begin devenait Ie deuxieme eveque
de Chicoutimi. Doue d' une intelligence
superieure, il fut run des plus eminents
professeurs du seminaire de Quebec.
Quand il fut choisi pour succeder a
Monseigneur Racine, il etait principal
de l'ecole normale Laval. II n'occupa
que quatre ans Ie siege episcopal de
Chicoutimi. Une autre grande mission
l'attendait: celie de ruriger les destinees
de I'archeveche de Quebec. 11 £ut cree
cardinal en 1914.
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Beignets aux bleuets
1 pinte de bleuets frais,
Y4 de tasse de sucre,
2 tasses d'eau,
2 tasses de farine a tout usage,
2 c. a the de poudre a pate,
~ c. a the de sel,
2 c. a table de sucre,
2 oeufs,
~ tasse de lait,
Placer les bleuets, Ie sUCre et ['eau dans
une marmite profonde, monter au point
d' ebullition lentement, faire bouillir
quelques minutes. Tarniser les ingre
dients secs, creuser Ie centre, ajouter Ie
lait et l'oeuf battu, bien meIer. Ajouter
la pate par cuilleree a table dans la sauce
aux bleuets bouillante. Couvrir et cuire
environ 10 minutes. Servir chaud (6 por
tions) .

Biennale de la francophonie
La premiere Biennale de la francophonie
canadienne orgfnisee par I'Association
Canadienne d'Education de Langue
Franr;aise (ACELF) a ete tenue au Sague
nay en aout 1975. On souhaitait «tracer
Ie portrait de la francophonie canadienne
et mettre en lumiere ses points forts de
far;on a pouvoir agir syr les points fai
bles». (Le Quotidien). A cette occasion,
I'ACELF s'est proclamee "Ie promoteur
du fait franr;ais en Amerique du Nord».
Les gouvemements de Quebec et
d'Ottawa ont participe aces assises.

Bouchard, Eva
Au cime~ere de Peribonka reposent les
restes d'Eva Bouchard, morte Ie 23
decembre 1949 et «Maria Chapdelaine»
malgre elle. Nee a Saint-Prime en 1885
de parents qui avai~nt ete les pion-
niers de Roberval, Eva Bouchard vint
demeurer avec son pere sur un lot de
colonisation a Peribonka, apres avoir
etudie un certain temps chez les Ursuli
nes. C'est cette rude vie de colon, deve
nue Ie partage de la famille d'Adolphe
Bouchard, qui frappa Louis Hernon,
engage c~mme garr;on de ferme chez la
soeur d'Eva. Partie enseigner a Lac
Bouchette, elle entra en religion chez les
Soeurs Blanches d'Afrique mais n'y
demeura pas. La rumeur qui fit d'eUe
l'inspiratrice de Louis Hernon la suivait
dejA. Elle dut reconnaitre que Ie roman

....----------------....., tva Bouchard.
(Societe
hisloriqtle du
Sagumay>

Sn mnisorl
rJalale (Sociite
l1;s!orique dll
Saguenay)

Au cirnetiere de
PeriborlM.

contenait certains episodes de sa vie pas
see avec sa famiUe et que les personnages
decrits offraient quelques ressemblances
avec les personnages reels, entre autres
elle-meme et sa soeur. Elle passa quatre
belles annees comme secretaire de I'abbe
Elzear Delamarre, fondateur du sanc
tuaire de Lac-Bouchette ou elle dut se
resigner a jouer Ie role de Maria Chapde
laine que les pelerins entetes s'atten
daient a lui voir tenir.

Cantaloup aux bleuets
Couper un cantaloup en deux, I'evider et
arroser l'interieur avec du jus de citron,
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Dans Ie temps
du Camaval ...

puis remplir la cavite de bleuets frais. On
arrosera ensuite de sirop d'erable. II est
conseille de sarvir frais.

Camaval-Souvenir de Chicoutimi
On I'appelle aussi Ie «Carnaval du bout
du monde». II dure une semaine et
atteint son paroxysme au cours de la fin
de semaine precedant Ie Mardi gras.
Une semaine de rejouissances populaires,
de joyeuses celebrations et de souve-
nirs d'autrefois redevenus vivants' Si
vous passez par Chicouhmi en ces temps
joyeux vous y rencontrerez quelques
personnages que vous n'aurez pas vus de
puis fort longtemps: les portageurs, les
grosses madames, les encanteurs publics,
les bucherons, les anciens paysans et
toute la parente. C'est a Robert Quenne
ville que I'on doit cette heureuse idee du
Carnaval-Souvenir.

Caron, Alain
Athlete natif de Dolbeau qui a evolue
plus de 15 ans dans Ie hockey profes
sionnel. Remarguable par la puissance de
son lancer et son jeu regulier, Caron a
oeuvre surtout dans la Ligue americaine
et dans I'Association mondiale de hoc
key. Avec les Nordigues de Quebec, il a
effraye plus d'un gardien de buts avec
son tir devastateur.

Carquois, Pierre
La famille de Pierre Carquois habitait la
pointe des Sauvages, sur la rive est du lac
des Commissaires. Pierre servait de guide
aux Amerimins qui avaient un «club»
dans les environs et faisait aussi fonction
de gardien de ce club. D etait prevenu par
Ie cure Bilodeau de la venue prochaine
des Americains sur leur club. Sa famille
fut I'une des demihes a quitter cet eta
biissement de la pointe des Sauvages. I1s
finirent leur vie a la reserve rnontagnaise
de Pointe-Bleue. L'un des principaux
membres du dub de chasse et peche dont
Carquois etait Ie guide et Ie gardien etait
nul autre que Ie consul des Etats-Unis a
Quebec.

123

AliJin Caron.



Siege social de /a
c.C.S., ii Saint

Bruno.

Chaine cooperative du Saguenay
Veritable centrale cooperative agricole et
forestiere, la c.C.S. offre a toute la region
un vaste eventail de services allant de la
meunerie a l'abattoir en passant par tous
les services touchant aussi bien la machi
nerie agricole que la production laitiere.
La chaine cooperative du Saguenay
existe depuis maintenant un peu plus de
25 ans.

Chamane
Chez les Amerindiens, sorcier, guerisseur
magicien, ayant la faculte de passer du
monde des hommes a celui des esprits.
n utilisait la «tente tremblante» (wabano)
pour cette fin. Parfois, il s'opposa a la foi
des missionnaires.

Champlain, mer de
Les geologues Laverdiere et Morin la
definissent ainsi: «Sous Ie poids de l'e
norme calotte de glace qui la recouvrit
aux debuts du Pleistocene, la partie nord
de notre continent s'enfon~a, comme un
navire trop charge. One fois la glace dis
parue, avant que Ie jeu toujours lent de
l'isostasie eut retabli I' equilibre, de vastes
portions se trouverent abaissees au-des
sous du niveau de la mer et envahies par
les eaux qui talonnaient Ie glacier en
retraite. Toute la vallee du Saint-Laurent
et Ie cours inferieur de ses tributaires
furent transformes en une vaste mer
interieure qui s'avan~ait jusqu'au lac
Champlain, d'OU son nom. Les riches ter
res arables du Quebec, dont celles d'une
partie du lac Saint-Jean, ont ete mises en
place au fond de la mer de Champlain».

Chants d'eglise
«Y a-t-il rien de plus beau que la messe
de Minuit aSaint-Coeur-de-Marie, avec
Yvonne Boily al'harmonium et Pacifique
Simard qui chante Ie latin si bellement!»
(Louis Hernon)

Chapais
Connu d'abord sous Ie nom d'Opemiska,
du nom de Ia compagnie qui y exploitait
un gisement de cuivre decouvert en 1929,
Ie village est devenu Chapais en 1955.
Cite miniere et foreshere qui doit son
essor a la construction de la route reliant
l'Abitibi au Lac-Saint-Jean, Chapais
compte actuellement une population

d'environ 3 000 ames. One trentaine de
milles (45 kilometres) separe Chapais de
Chibougamau. Pourquoi ce nom? Pour
rappeler Ie souvenir de Thomas Chapais,
homme polihque et historien.

Chibougamau
n a fallu que plusieurs explorateurs et
prospecteurs fassent la preuve de la
grande richesse minerale de la region
avant que la ville prenne naissance. Mais
deja en 1651 Ie Pere Albanel, dans ses
eDits, faisait allusion a ce secteur dE
Nord du Quebec. Sur Ie site de l'actuelle
ville, les premiers lots furent vendus Ie
4 juillet 1950 et en juin 1956 la population,
de la ville n'etait que de 1 262 personnes,
alors qu'elle depasse actuellement les
10 000. Pendant longtemps, Chibouga-
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mau fu tune etape sur la rou te de la baie
d'Hudson. Aujourd'hui encore elle est au
coeur d'une tres riche region de chasse et
de peche. Par ailleurs la ville ofire a ses
citoyens tous les equipements et services
necessaires it une bonne qualite de vie.
Chibougamau, qui signifie lieu de ren
contre dans la langue des Montagnais,
demeure l'un des grands carrefours du
Nord quebecois. Meme si l'industrie
miniere y a connu certains revers au
cours des dernieres annees, les espoirs
sont encore grands.

Chicoutirni
C'est la ville charniere et la metropole du
Saguenay - Lac-Saint-Jean. Longtemps
l'un des postes de traite les plus impor
tants du Domaine du Roi, la population
de la lite de Chicoutimi est d'environ
35 000 habitants alors que Ie grand total
de la conurbation du Haut-Saguenay
doit etre d'environ 137000. On consi
dere que Ie Metis Peter McLeod fut, en
1842, Ie veritable fondateur de cette ville
dont Ie nom signifie «jusqu'OU c' est pro
fond» dans Ia langue des Montagnais.
Quelques dates importantes jalonnent
l'histoire de cette grande metropole:
1842, construction du moulin de Peter
McLeod; 1855, designation de Chi
coutimi comme chef-lieu; 1878, Chi
coutirni devient Ie siege de I'eveche;
1898, construction d'une usine de pate
mecanique; 1930, erection en cite; 1973,
creation d'un campus de l'Universite du
Quebec; 1976, regroupement en une
seule agglomeration des villes de Chi
coutimi-Nord, de Riviere-du-Moulin et
de Chicoutimi.

Chomina
Indien montagnais de Ia region de
Tadoussac dont Ie nom apparalt des
Ie debut des relations entre les Recollets
et les Montagnais. Champlain Ie qualifie
de "tres bon sauvage» et raconte meme
qu'a l'occasion des durs hivernements de
Quebec, j] fut «celu.i qui nous assista».

Le temoignage de Champlain qui Ie cite
comme «vrai et fidele ami des Fran~ais»

montre en queUe estime ille tenait.

ConseiI regional de developpement
Le C. R. D. se preoccupe du developpe
ment econorn.ique et social de la region.
Ses grandes priorites portent actuelle
ment sur Ie developpement du Moyen
Nord, l'autoroute Alma-La Baie, la
papeterie de Saint-Felicien, la revalori
sation de l'agriculture, Ie developpe
ment touristique, la voirie nationale,
Ie projet de parc national, la main
d'oeuvre, Ie schema d'amenagement du
territoire, l'environnement et l'unite
regionale. Le C.R.D. veut etre it la fois
une bougie d'allumage et un catalyseur.
Son secretariat loge rue Melan~on, it
Jonquiere,

Consol
C'est ainsi qu'on appelle dans la region la
Consolidated-Bathurst Limitee, compa
gnie papetiere instaUee a Port-Alfred
depuis 1910. Elle y joue un role socio
economique important, employant a son
usine plus de 800 personnes et fournis
sant en taxes munidpales et scolaires
presque la moitie des revenus de la ville.
Elle produit surtout du papier journal et
ses plus gros clients sont aux Etats-Unis,
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La compagnie profite des facilites por
tuaires de Port-Alfred, bien situe au fond
de la baie des Hal Hal

Couleuvres, :lIe aux
Entre Roberval et la Pointe-Chambord,
a quelques milles au large de la cote,
emerge Yile aux Couleuvres. Cette lIe a
donne naissance a une Jegende qui veut
que dans l'idee des Montagnais Ie diable
revete l'aspect d'une couleuvre. Tout cela
est lie au peche originel et a l'absence de
serpents dans la region du Saguenay. Les
missionnaires ont remplace les serpents
par des couJeuvres ... Et un jour, Ie mis
sionnaire de service debarrassa les
Montagnais des couleuvres en les expe
diant sur cette lle. On raconte que Ie pre
mier Indien qui a trouve des couJeuvres
sur rile en est reste profondement mar
que. On dit aussi que les Montagnais ne
vont pas sur l'lle maudite. Cela reste a
verifier.

Crespieul, Fran~ois de
Ce Jesuite a passe Ja majeure partie de sa
vie de missionnaire au Saguenay, soit de
1671 a 1702. Mort dans les demiers
jours de decembre 1702, cet iniatigable
homme de Dieu baptisa plus de 450
Indiens et Blancs. Quelques mois avant

sa mort, il avait regagne Quebec afin de
se depenser aupres des vichmes d'une
epidemie de «grande picote.»

Croustade aux BIeuets
Dans un plat beurre allant au four depo
ser 4 a 5 tasses de bleuets et saupoudrer
d' une demi-tasse de sucre. Preparer un
melange avec une demi-tasse de beurre,
une demi-tasse de farine et trois quarts
de tasse de cassonade. Etendre Ie me
lange sur les bleuets et cuire au four
durant une demi-heure environ. Cette
croustade se sert chaude ou frolde
accompagnee de creme glacee.

Decharge, La Grande et la Petite
A l'extremlte est du lac Saint-Jean, c'est
par la Grande et la Petite Decharge que
Ie lac communique avec Ie Saguenay.

DeLamarre, Abbe Elzear
Le fondateur du pelerinage de Lac
Bouchette est ne aMontmorency, Ie
8 septembre 1854. Ordonne pretre en
1883 it HebertvilJe, ou sa famille habitait
depuis quelques annees, i1 achete plus
tard d'un nomme Plourde un marceau de
terre sur les bords du lac Ouiatchouan.
Sensible aux besoins des siens, il fonde
un orphelinat puis l'Oeuvre du pain de
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Saint-Antoine avant d'eriger sur les
bords du lac un ermitage rudimentaire.
Le premier pelerinage arriva a Lac
Bouchette en 1915, dix ans avant Ie deces
subit de 1'abbe DeLamarre en avril 1925.

Delamarre, Victor
Celui qui devait devenir l'un des hom
mes les plus forts du pays est ne a
Hebertville Ie 24 septembre -1888. On
rapporte qu'un jour, meme s'Ll ne
mesurait que cinq pieds et six pouces,
Victor Delamarre grimpa dans un poteau
portant un cheval de 1 500 livres
sur son dos. Ses amis du petit village
de Saint-Franc;ois-de-Sales ne 1'ont ja
mais oublie! n disait a ceux qui voulaient
1'entendre que sa force lui venait de
Dieu, son seul maitre. Les exploits de cet
Hercule jeannois sont innombrables et
confinent presque a la legende. II quitta
la ferme paternelle de Lac-Bouchette
pour entreprendre une caniere de lutteur
qu'iJ abandonna rapidement par respect
envers lui-meme et pour ne pas devenir
un «bouffon». Il succomba a la mala die
Ie 14 mars 1955 al'age de 67 ans. Victor
Delamarre a ete admis au Temple de la
Renommee et un centre sportif de
Quebec porte son nom.

De Quen, Ie Pere Jean
Missionnaire qui decouvrit Ie lac Saint
Jean Ie 16 juiIlet 1647. lIle traversa de
l'embouchure de la Belle Riviere jusqu'a
celie de la Metabetchouan, ouvrant ainsi
aux Blancs les tenitoires de la nation
indienne du Porc-Epic. II inaugura les
missions du lac Saint-Jean, revint en

1650 et celebra la premiere messe a1'em
bouchure de la Belle Riviere, Ie 21 mai
1652, pour fonder ensuite la mission de
l'Ange-Gardien sur la rive nord du
fleuve. Un monument aux lignes sobres
rappelle Ie souvenir du Pere De Quen, Ie
long de 1a route nationale, a deux pas de
l'embouchure de la riviere Metabet
chouan ou iI a mis pied la premiere fois il
y a plus de trois siedes.

Desbiens
Ce petit centre industriel, a l'embou
chure de la riviere Metabetchouan, a
une population de 1 800 personnes. Un
monument erige a la memoire du Pere
Jean de Quen sur une pointe pres du
village rappelle Ie souvenir du decou
vreur du lac qui mit pied a terre sur
Ie site actueI de Desbiens en 1647. C'est
ici, en 1676, que fut etabli Ie premier

poste de traite avec les Indiens. La
majeure partie de la population active
trouve de l'emba uche a I'usine de
la St. Raymond Paper, qui a connu de
nombreux deboires au cours des dernie
res annees. On ne peut passer a Des
biens sans faire une courte excursion a
cette caverne si joliment nommee «Trou
de la Fee». Sur les bards du lac, on
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Le drapeau
sagueneen.

voit encore les traces d'un glissement de
terrain survenu a la fin de 1964.

Descente-des-femmes
C'est l'anden nom de Sainte-Rose-du
Nord. Des femmes, des Indiennes,
attendaient sur les hauteurs dominant
l'Anse-du-Milieu que leurs hommes
reviennent de Ia peche. Elles allaient a
leur rencontre en se laissant simplement
glisser Ie long d'une pente douce plutot
que d'utiliser des sentiers tortueux et
pierreux.

Drapeau sagueneen, Le
Le Royaume du Saguenay a son drapeau,
qui Ie represente par les quatre prind
paux elements de sa richesse.

Sa VASTE FORt:T, pourvoyeuse d'acti
vite economique, est representee par Ie
vert feuille, place au sommet pour mar
quer son andennete.

Son riche DOMAlNE AGRICOLE, qui
I'a fait appeler «Ie grenier de la pro
vince», est symbolise par Ie jaune dore,
au bas, comme Ie sol qui porte et produit
vie.

Son INDUSTRIE, de grande envergure,
et son COMMERCE, merveilIeusement
organise, sont figures par Ie gris argent,
aoisant sur l'ensemble pour signifier leur
role d' exploitation et de distribution.

Sa POPULATION, active et vigoureuse,
CToyante et genereuse, est symbolisee par
Ie rouge vii, dispose comme couleur de
liaison pour exprimer son role, qui est de
mettre en valeur les autres elements.

Ermitage Saint-Antoine de
Lac- Bouchette
C'est ['abbe Elzear DeLamarre qui fit
construire en 1907 cet errnitage dedie a
Saint-Antoine-de-Padoue, pour y passer
la belle saison, en solitaire, apres avoir
obtenu du ministere des Terres et Forets
deux lots sur la rive ouest du lac Ouiat
chouan. n n'en reste aujourd'hui que la
petite chapelle OU reposent ses restes.
Cet ermite avait decouvert une grotte
naturelle ou il eut la vision d'une Vierge
semblable a celle de Lourdes. Rapide
ment, les paroissiens de Lac-Bouchette
commence rent a y venir en pelerinage.
On y vint aussi de l'exterieur des 1915.
Finalement, ce lieu predestine devait
devenir l'un des heux de pelerinage les
plus frequentes au Quebec.

Faille
On peut comparer une faille aune
cassure, avec deplacement des terrains
adjacents l'un par rappo;:ot a ['autre.
Habituellement, rune des deux "leVIeS»
est abaissee et l'autre soulevee. La cas
sure se fait suivant une ligne de faille.
On peut mesurer l'ampleur du deplace
ment au du rejet. L'esca::-pement bien
visible dans Ie paysage qui va d'Hebert
ville a Saint-Felicien correspond a un
abrupt de faille et marque la limite entre
les basses et les hautes terres. Le lac
Saint-Jean a trouve sa place entre deux
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failles longitudinales, l'une au sud et
l'autre au nord, visible elle aussi dans
Ie paysage.

Ferchibal
Ferchibal: Fer-Chibougamau-Albanel. Le
projet de ce nom vise I'exploitation de
gisements de fer au lac Albanel et dans la
region de Chibougamau. On envisage
aussi, decoulant de ce projet, la construc
tion d'une voie ferree qui acheminerait Ie
minerai vers Ie secteur de La Baie afin de
profiter des installations portuaires de
Port-Alfred pour l'exportation. On pour
rait egalement y construire une usine de
bouletage. Le Conseil regional de deve
loppement a fait de ce projet l'une de ses
grandes priorMs.

Festival
Evenement le plus souvent annueL sour
ce de rejouissances communautaires

intenses. 11 Y a plus d'un festival: Chi
coutimi. (Carnaval-souvenir), Albanel
(festival de la gourgane); Saint-Ambroise
(festival de la pomme de terre); Dolbeau
(festival Western), Saint-Felicien (fes ti
val de la ouananiche). La plupart sont
lies etroitement a une caracteristique ou
un produit local. Un des plus celE~bres

demeure Ie festival du bleuet tenu a la
mi-aout a Mistassini.

Fete du Saguenay
Chaque pays a sa fete. Fete de la Saint
Jean-Baptiste ou fete du Canada. Au
Saguenay, Ie 11 juin, c'est la fete de la
region et Ie jour du drapeau.

Fermes-nonnes
II existe un reseau d'une vingtaine de fer
mes-normes au Saguenay - Lac-Saint
Jean. Elles ont pour but de tenter des
experiences en differents domaines et de
faire connaitre de nouvelles methodes de
culture. Les informations pertinentes a
['agriculture qu'on y amasse servent aux
exploitants de l'ensemble de la region qui
sont sensibles aux nouvelles techniques
et souvent meme aux nouvelles produc
tions. Ces fermes-normes qu'on peut
assirniler a des fermes pilotes s' eche
lonnent sur un vaste territoire approprie
a ces experiences. Les fermes sont selec
tionnees en fonction de leur situation et
de leur specialisation afin de foumir un
bon echanhllonnage a tous les agri
culteurs. Elles sont ouvertes a tous et tra
vaillen t en tres etroite collaboration avec
les agronomes.

Feu de 1870, Le grand
1870 fut une annee noire dans l'histoire
du Saguenay - Lac-Saint-Jean. Apres un
printemps particulierement sec et hati£,
c'est Ie 18 mai, semble-t-il, que Ie sinistre
eclata. De grands vents d'ouest transfor
merent des feux d'abattis en un immense
brasier. Apres l'incendie, I'enqueteur du
gouvernement provincial ecrivit que <<la
partie du pays detruite etait immense, de
la riviere Mistassini jusqu'a la baie des
Ha! Ha!, soit une distance de plus de 35
lieues». Plus de 550 familles furent rui
nees, et la seule valeur des proprietes
detruites depassait le demi-million de
dollars. Le developpement de toute la
region allait en etre affecte.
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Fondateurs de Chicoutimi
Ce sont les 23 hommes de la premiere
equipe de Peter McLeod: Marcellin
Tremblay, Joseph Dallaire, Pierre Des
biens, David Laberge, Alexandre Gagne,
Franc;ois Renald, Michel Tremblay,
Pierre Therrier;, Ambroise Gagnon, Tho
mas Harvey, Etienne Dallaire, Octave
Grenon, Patris Cote, Guillaume Savard,
David Bouliane, Abraham Gagnon,
Joseph McNicolI, Joseph Desbiens,
Magloire Gagnon, Andre Couturier,
Michel Bouchard, William Connely
(d'apres Monseigneur Victor Tremblay).

Le fJord du
Sagllenay.

Feves au lard au lievre
Faire tremper une pinte de feves dans
l'eau froide pendant la nuit. Les faire
cuire a demi. Couper les lievres en mor
ceaux et les faire saisir dans la graisse.
Placer alternativement dans un pot de gres
une cauche de feves, une couche de
liE~vre avec lard sale et oignons, une autre
couche de feves, ainsi de suite. Couvrir
d'eau it egalite apres avoir ajoute mou
tarde et melasse. Laisser cuire de 6 it
7 heures.

Fjord
C est une vallee d'origine glaciaire dont
Ie fond est au-dessous du niveau de la
mer. Cest Ie cas du Saguenay qui est
tres profond it I'interieur mais qui est
presque barre par un seuil rocheux it
son embouchure dans Ie Saint-Laurent.

Gagnon, Johnny
Les plus de quarante ans se souviennent
peut-etre de lui. Les plus de cinquante
assurement. II a porte les couleurs des
Canadiens de Montreal dans Ia Ligue
Nationale de Hockey. On Ie surnommait
Ie «chat noir» de Chicot:timi.

Johnny Gagnon.
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Gourgane, Festival de la
L'un des derniers nes dans la gamme des
festivals de la region. II se deroule au
mois d'aout dans Ie village d'Albanel et
offre au visiteur tout un programme de
rejouissances, depuis Ie concours de
souque-a-Ia-corde jusqu'au couronne
ment de la reine du festival. Quatre jours
ou I'on s'amuse ferme, tout en degustant,
sous une forme ou une autre, la produc
tion locale.

Grand- Brule
La colonie du Grand-Brule a ete ouverte
a la fin de 1845 Les premiers colons eta
blis sur ces terres en arriere de Chi
coutimi venaient du secteur de la Baie et
aussi de Chicoutimi. A ux colons issus
du Saguenay, sous la conduite du Pere
Honorat, I'ouverture du Grand- Brille
apparaissait comme un nouveau type de
colonisation veritable, libre de toute
entrave. On pourrait vraiment faire de
la terre sans etre oblige de se livrer au
commerce du bois. On projetait meme
de construire rapidement un moulin a
farine. Pour Ie Pere Honorat, la creation
de la colonie du Grand-Brule etait avant
tout oeuvre d'apostolat.

Haut-Saguenay
Secteur Ie plus dynamique de la region,
il englobe trois elements importants:
La Baie (Port-Alfred - Bagotville),
Chicoutirni et Jonquiere - Arvida 
Kenogami. La population totale y est
d'environ 135 000 habitants. Le Haut
Saguenay regroupe la moitie, ou apeu
pres, de la population de la region. C'est
Ie coeur du Saguenay - Lac-Saint-Jean.
Indus tries, commerces, insti tu bons
d'enseignement, services divers, tout y
est ... au presque. C'est Ie grand pole
de croissance de la region.

Hebertville
Situe sur la riviere des A ulnets, Ie
premier village fonde dans Ie Haut
Saguenay rappelle Ie souvenir de I'abbe

Nicolas-de-Tolen tin Hebert qui avec
des colons venus des comtes de !'Islet
et de Kamouraska a ouvert ce coin de
la region a I'agriculture. En somme,
c'est la creation de cette paroisse qui a
ouvert definitivement la route du lac
Saint-Jean. HebertvilJe demeure rune
des plus belles paroisses agricoles de
toute la region, et sa popula tion totale
depasse Ie cmffre de 2 500.

Hernon, Louis
Peut-on parler de la region, plus parti
culierement du Lac-Saint-Jea n, sans evo
quer Ie nom et Ie souvenir de Louis
Heman. Le createur de Maria Chapde
laine naquit a Brest, en France, en 1880.
II connut une mort tragique a Chapleau,
dans Ie nord de l'Ontario, en juin 1913.
Apres des annees de journalisme a Paris
et a Londres, il vint au Quebec en 1911
pour tenter d'y faire editer son roman
Monsieur Ripois. Homme tres spirituel,
reQechi, polyglotte, et de surcroit robuste
et sobre, il a erre pendant six mois autour
du lac Saint-Jean pour observer et noter
dans ses calepins la fa~on de vivre des
pionniers qW2becois d'alors. Son roman
Maria Chapdelaine fut publie en 1914,
comme feuilleton, dans Ie journal Le
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Louis Himon, jj

Nribonka.

Temps, avant d'etre edite aMontreal
pour la premiere fois en 1916. C'etait une
oeuvre posthume, puisgue son auteur
etait mort, inconnu et pauvre, d'un
malheureux accident sur une voie ferree
en juin 1913, alors qu'll partait pour
l'Ouest apres avoir termine son roman.
Ce roman, simple et vrai, a fortement
contribue afa ire connaitre Ie Canada
fran~ais en Europe. Pendant longtemps,
les Europeens ont vu a travers ce roman
Ie symbole du conservatisme quebecois.

Horst
Bloc faille (borde de deux failles) soule
ve entre deux terrains abaisses. Un bloc
faille est habitueilement souleve d'un
cote et incline de I'autre. C'est Ie
contraire d'un fosse d'effondrement.
Exemple: Ie horst de Kenogami.

Huitaine de gaiete
Eile precede la fameuse traversee inter
nationale du lac Saint-Jean a la nage.
Voici ce que Ie journaliste Guy Fournier
ecrivait dans Le Quotidien du 28 juillet
1975 a propos de cette semaine de
rejouissances: «Du sportif, du culturel
en abondance, un accent regionaliste,
plusieurs milliers de spectateurs ont

transforme la cite de Roberval en verita
ble foire et c'est avec un engouement
contagieux que le public a envahi la
Place de la Traversee situee deniere Ie
college Notre-Dame,).

Hymne au Saguenay
o Saguenay, chere patrie,
au la main du Dieu createur
Mit l'empreinte de son genie
Et la nature ses splendeurs.
En vain je visite Ia terre
£t ses charmes mysterieux;
C'est toit que mon ame prefere,
o Saguenay de mes aieux.

J'aime ton fleuve et son mystere,
Dans Ie cadre des monts geants
au sur l'orgueilleux front de pierre
Trone Ia Vierge souriant.
J'aime ton lac aux eaux Iimpides
Que Ie del peint de ses reflets,
Le profil de tes Laurentides,
Le manteau vert de tes forets.

Tu fus jadis pays sauvage;
Un conquerant fa domine;
Plus vigoureux fut son courage
Que ta farouche majeste.
Le bras hardi de man ancetre
A plante son drapeau vainqueur
Et pob d'une main de maitre
Le chef-d'oeuvre du Createur.

Tes couleurs sont une parure,
Un diademe sur ton front:
Le sombre vert de ta tamure,
Le jaune dore des moissons;
Pour Ie commerce et l'industrie
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de Sairrte-Rose
dll-Nord.

Le Jardin
zo%g/que de

Stirll/-Ff/iC/err

Tu etales la croix d'argent;
Ton peuple qui travaille et prie
Tu Ie presentes en traits de sang.

(Paroles du RP. Laurent Tremblay, O.M.I.)

Jardin Zoologique de Saint-Felicien
Un des plus beaux au Quebec et au
Canada, merveilleusement organise en
fonction de la nature environnante. Les
animaux y vivent dans une liberte rela
tive et ne sont pas coupes de leur mi
lieu nature!. Cree il y a 15 ans, Ie jarctin
contient pres de 200 especes diverses.
Localise sur une ile et dans un pays ou la
nature est genereuse, Ie jardin accorde

une grande importance aux animaux du
Quebec. En parcourant les sentiers de
la nature, on apprend beaucoup sur les
animaux et la nature elle-meme.

Jonquiere
La loi N° 98 stipulait que ... "Ie ler janvier
1975, sont regroupees les villes d'Arvida,
de Jonquiere, de Kenogami, ainsi que la
paroisse Sain t-Dominique-de-Jonquiere
pour constitu er u~e nouvelle ville sous Ie
nom de JONQUIERE.» La population du
grand Jonquiere (J.A.K) est d'environ
60 000 habitants dont la moitie reside
dans les limites de la Jonquiere du debut.
D'abord centre agricole, Jonquiere, tout
comme sa voisine Kenogami, doit son
essor a I'industrie des pates et papiers.
C'est dans cette cite, dont Ie nom rap
pelle !'un des gouverneurs de la
Nouvelle-France, que Ie gouvernement
du Quebec a regroupe la plupart de ses
services dans la conurbation du Haut
Saguenay

Kane, John
Notaire de Baie-Saint-Paul arrive ala
Grande Baie en 1846, ou il fit une car
riere de plus d'un quart de siecle durant
laquelle il redigea pas moins de 3 033
actes. Agent de terres de la Couronne
pour Ie Saguenay, John Kane fonda la
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Kenogami.

premiere societe d'agriculture du Sague
nay et mena une action politique tres
importante aupres de la population avec
laquelle il avait de nombreux contacts.

Kenogami
Cest Ie nom que porte un lac de 420
kilometres carres (150 milles carres) un
peu au sud de Jonquiere. Les Montagnais
l'appelaient Ie lac long. Le nom lui est
reste. Mais on a aussi donne a la ville
voisine de Jonquiere Ie nom de Keno
garni. Nee elle aussi de l'industrie des
pates et papier, elle doit sa croissance ala
construction d'une usine, sur les bords de
la riviere aux Sables, en 1912, par la com
pagnie Price. nya aujourd'hui quelque
12 000 habitants a Kenogarni

La Baie
Le texte de la loi N° 98 dit encore ceci ...
«Le 1er janvier 1976, seront regrou-
pees .. les villes de Bagotville, de
Port-Alfred, la paroisse de Bagotville
ainsi que la municipalite de Grande-Baie
pour constituer une nouvelle ville sous Ie
nom de LA BAlE.» La population du sec
teur de La Baie est d'environ 20 000
habitants. Au fond de la merveilleuse
baie des Ha! Ha! la Consolidated
Bathurst a installe une usine des plus
modernes, alors qu'a deux pas de la arri
vent les oceaniques charges de la bauxite
necessaire a la fabrication de l'alumi-

nium. Cest a Grande-Baie que les
pionniers de la societe des Vingt-et-Un
ant mis pied a terre Ie 11 juin 1838.

Lacouturisme, Le
Mouvement catholique tendant au per
fectionnisme et qui tire son nom du Pere
Onesime Lacouture, predicateur jesuite
de retraites sacerdotales dans les annees
1930-1940. Le mouvement devait pro
duire bien des remous dans Ie diocese de
Chicoutirni durant ces annees, meme si
ce predicateur n'y est jamais venu. Une
cinquantaine de pfl2tres suivirent les
retraites et furent les disciples fideles de
ce jesuite selon lequella vraie doctrine
chrehenne reposait essentiellement sur
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Ie renoncement, la mortification et l'aus
terite

Laflamme, golfe de
Un des nombreux rentrants par OU a
penetn~ l'eau de la mer de Champlain.
Ce golfe a recouvert une bonne partie de
la region, dans Ie secteur du lac surtout,
puisque la Peribonka a amene Ie sable
que l'on trouve au nord dulac Saint-Jean
lorsqu'elle se jetait dans ce golfe. L'argile
a ete deposee de far;on discontinue dans
Ie golfe de Laflamme en recouvrant
meme certains crans rocheux. C'est dans
cette argile que se trouvent les plus belles
terres, notamment celles de Normandin
et d'Hebertville.

Laliberte, I'abbe Andre
Ancien directeur du Progres du Sague
nay, it fut l'un des journalistes les plus
marquants de la region. C'etait avant

tout un pretre et un educateur. ndispen
sa son enseignement au Seminaire de
Chicoutimi et a l'Ecole normale de Baie
Saint-Paul. Ne aNormandin Ie 15 aout
1892, il est decede Ie 4 avril 1951.

Lapointe dit Ie Trotteur, Alexis
II est ne Ie 4 juin 1860 a La Malbaie.
Alexis Lapointe dit «Alexis-Ie-trot
teur» Nait un veritable phenomene.
Sa renommee confine a la legende. Per
sonne, au Saguenay, n'a davantage fait
parler de lui qu'Alexis Lapointe, Ie plus
celebre et Ie plus inattendu des coureurs
apied. On pourrait affirmer dans son cas
que la realite depasse la fichon. Lui qui
pouvait courir plus vite qu'un cheval et
dont les exploits etaient connus meme
outre-fronhere est mort accidentelle
ment, en janvier 1924, au moment de la
construction du barrage de l'lsle-MaIigne.

Lapointe, Monseigneur Eugene
Promoteur de "action sociale au Sague
n~y, il personnifie a lui seul l'effort de
I'Eglise pour se rendre presente aux
besoins du monde ouvrier. Grand anima
teur de retraites fermees, fondateur de
la Ligue du Dimanche, il mena une lutte
acharnee pour la temperance. Ne a La
Malbaie en 1860, il etait fils de cultiva
teur. Apres ses etudes au Seminaire de
Quebec, il se rendit a Rome au it s'in
teressa de pres au mouvement de la
Jeunesse ouvriere chretienne d'Europe.
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MOllique
Leyrac.

Laure, Ie Pere Pierre
Missionnaire jesuite arrive au Canada en
1711, cet homme extraordinaire devait
dominer l'histoire du poste de Chicou
timi. Charge en 1720 d'y etablir une
mission permanente, iJ batit Ja seconde
chapelle, celle du Pere Franc;ois de Cres
pieul etant devenue trop delabree.
Excellent linguiste, il ecrivit des manus
crits de prieres en langues algonquine
et montagnaise ainsi qu'un dictionnaire
de 865 pages pour I'etude des langues
indiennes. II merite Ie titre de principal
ethnologue des Montagnais par son
Appa rat et ses relations de 1730 sur les
moeurs et croyances de ces Indiens. II
trac;a la premiere carte du pays des
Montagnais et du Saguenay qu'il dedia a
Louis XV. On lui doit aussi d'excellents
tableaux religieux et it sculpta meme un
celebre crucifix pour sa chapelle. 11 devait
mourir epuise, a50 ans seulement, a la
mission des Eboulements, dans Ie pays de
Charlevoix.

Leyrac, Monique
Cette grande dame de la chanson s'ap
pelle Monique Tremblay. Pour plu
sieurs dans la region elle est demeuree

«Ia petite Tremblay". C'est une marque
d'affechon bien meritee. Issue d'un pays
apre et froid, mais combien chaleureux,
elle sait chanter merveiJleusement bien la
terre et les hommes, l'hiver et Ie froid.

Manitou
Dieu principal des Algonquins. Le so
leille represente, par sa chaleur et sa
lumiere.

Manitous
Pour les Amerindiens, agglomerations
plus ou moins conscientes d'energie
animiste, cristallisees autour d'arbres,
d'animaux ou de heux. Egalement, un
bon genie qui accompagne chaque
Amerindien et qui correspond apeu pres
a I'ange gardien des catholiques.

Maria Chapdelaine
«... Qu'eJle etait donc plaisante acontem
pIer! D'etre assis aupres d'elle, d'entre
voir sa poi trine forte, son beau visage
honnete et patient, la simplicite franche
de ses gestes rares et de ses attitudes, une
grande faim d'eUe lui venait et en meme
temps LIn attendrissement emerveille,
parce qu'i] avait vecu presque toute sa
vie lien qu'avec d'autres hommes, dure
ment, dans les grands bois sauvages ou
les plaines de neige ...

--------------:: Eva Bm/chard,
Ie «modi.'le" de
LouIs Hemoll.
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Elle etait de ces femmes qui, lorsqu'elles
se donnent, donnent tout sans compter:
I'amour de leur corps et de leur coeur,
la force de leurs bras dans la besogne de
chaque jour, la devotion complete d'un
esprit sans detours ... "
(Louis Hemon)
(voir Bouchard, Eva)

McLeod, Peter
Ne aChicoutimi d'un pere ecossais et
d'une mere montagnaise, on Ie considere
comme Ie veritable fondateur de la ville.
Habitant la region depuis 1809, ilia
connaissait bien pour ravoir frequem
ment parcourue Ses relations avec la
Compagnie de la Baie d'Hudson etaient
tres bonnes. C'est d'ailleurs sa grande
connaissance de la region qui lui permit
de choisir avec tant de succes Ie site des
premiers moulins qu'il a construits dans
la region, que ce soit sur la riviere du
Moulin ou encore sur la rivi€re Chi
coutimi. Le 7 novembre 1842, Peter
McLeod s'associait a William Price pour
exploiter les forets du Saguenay.

Metabetchouan
Dans la langue des Indiens montagnais,
Metabetchouan signifie «Ia ou Ie courant
se concentre avant de se deverser». Au
Lac-Saint-Jean, ce nom s'applique aussi
bien a un canton et a une riviere qu'a un
village (Saint-Jerome) ou encore au site
originel d'un tres ancien poste de traite
ou Ie Pere Albanel rapporte avoir vu plus
de 20 nations indiennes reunies des 1671.
La riviere, d'une longueur totale de 136
kilometres (85 milles), prend sa source

dans les Laurentides, au sud du lac Saint
Jean et marque, sur une partie de son
parcours, la limite ouest du Parc des
Laurentides. C'est a I'embouchure de la
riviere Metabetchouan que s'eleve Ie
monument au Pere Jean de Quen,
decouvreur du lac Saint-Jean en 1647.

Milot
C'est Ie nom d'un canton. C'est aussi
Ie nom d'un village: Saint-Ludger-de
Milot. Void comment Ie professeur
Pierre Biays en explique la fondation:
« ... Par suite de la crise, les moulins a pate
du Saguenay fermerent (1931); la ville de
Jonquiere, une des plus touchees, fon
da une societe de colonisation qui jeta
son devolu sur Ie canton de Milot. Les
chomeurs de cette ville furent incon
tinent transportes a pleines charges de
camions et deverses a la suite des der
niers etablissements habites, dans I' ordre
d'arrivee, Ie long d'une route courant
vers Ie nord. Les premiers echouerent sur
la plaine de sable, les derniers, plus
chanceux, dans la partie propre a la
culture. Telle est l'origine, assez extraor
dinaire, de la paroisse actuelle de Saint
Ludger-de-Milot. .. " 11 y a moins de 800
habitants a Saint-Ludger-de-Milot.

Mistassini
On donne ce nom, qui signifie grosse
roche dans la langue des Cris, aussi bien
aune petite ville, aun lac et aune reserve
indienne qu'a une reserve de chasse et de
peche, a un rocher et encore a un impor
tant tributaire du lac Saint-Jean. Longue
de pres de 300 kilometres (185 milles), la
riviere Mistassini prend sa source sur les
marges orientales des lacs Albanel et Mis
tassini. En 1892, les Peres Trappistes
construisaient leur monastere pres de
l'embouchure de la riviere. En 1927, c'est
la societe papetiere Domtar qui ason tour
s'installait a cet endroit.
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Montagnais
Rattaches aux Algonquins, les Mon
tagnais ont toujours ete les amis des
Franc;ais. TIs habitaient un vaste pays
s'etendant au nord du Saint-Laurent, des
envi.rons de Quebec jusqu'aux c6tes
septentrionales du golfe. On les retrouve
aPointe-Bleue.

Normandin
('est un prospere village agricole et
forestier au coeur des plus belles terres
du pourtour du lac. On y trouve d'ail
leurs une ferme experimentale et une
pepiniere provinciale. Toutes ces belles
terres occupent l'espace compris entre la
rivi.ere Ashuapmuchuan et la riviere
Ticouape. La population depasse Ie cap
des 4 000

Operation-Ouananiche
Le ministere du Tourisme, de la Chasse
et de la Peche, en collaboration avec les
associations de chasse et peche de la
region, a lance l'operation-ouananiche
dans Ie but de reeueillir les informations
necessaires a l'etablissement d'une politi
que de conservation de ce precieux-pois
son. Les renseignements colliges par les
pecheurs du lac sont transrnis aux biolo
gistes du service d'amenagement de la
faune responsables de l'operation. En
1975, 266 pecheurs ont participe ace pro
jet et 1 931 prises ont e:e enregistrees.
Plus de la moitie venaient du seeteur de
la Pointe-Chambord

Ouananiche
Connue aussi sous Ie nom de Saumon
Atlantique d'eau douce, la Ouananiche
(Salmo solar ouananiche) est Ie plus beau
joyau des eaux du lac Saint-Jean. On
peut pecher ce poisson de noble descen
dance dans les eaux du lac et de ses
tributaires de la fin d'avril au debut de
septembre. TI s'agit d'une peche stricte
ment sportive et on ne peut en acheter,
en offrir ou en vendre. Emprisonnee dans
les eaux d u golfe de Laflamme, la ouana
niche n'a pu regagner la mer apres Ie
retrait des glaces. Active et energique,
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la ouananiche peut atteindre un poids
maximum de 12 livres et une longueur de
30 pouces.

Ouananiche au four
Bien ecailler Ie poisson, Ie laver a
l'eau froide, ressuyer, saler et poivrer
l'interieur avant de Ie farcir des ingre
dients suivants prealablement coupes en
des: oignons, celeri, champignons, piment
vert, une gousse d'ail, une pomme.
Recoudre Ie poisson et Ie placer dans un
plat allant au four deja huile. Arroser
Ie poisson d'un petit verre de vin blanc, Ie
couvrir d'un papier d'aluminium. Faire
cuire une heure environ a four moyen.
On peut retourner Ie poisson ami-temps
de la ClIisson et y ajouter quelques
tranches de tomate et une noisette de
beurre.

Ouiatchouan, riviere
Wiajiwan en algonquin, ce qui signifie
«cours d' eau claire». Cette riviere, sejour
favori des Indiens, prend sa source a 110
kilometres (70 milles) en amont de Val
Jalbert, dans Ie lac des Commissaires.
C'est au pied de sa chute qu'est ne Ie
village de Val-Jalbert, si a ttachant encore
aujourd'hui, meme s'il est abandonne.
La riviere est remarquable par la beaute
sauvage de son cours, son trace en
equerre et son lit parfois creuse en
canyon. Sous I'action de I'erosion chimi
que dans Ie calcaire de Trenton, les eaux
rouilles chargees d' oxyde de fer s'en
foncent jusqu'a dix metres dans Ie roc
et y creusent d' etonnantes cavernes.

Page, Rodolphe
Ne a Saint-Alexis-de-Grande-Baie en
1906, Rodolphe Page fut l'un des
pionniers de J'aviation au Quebec.
Profondement marque par la traversee de
I' Atlantique par Lindberg en 1927, il
s'inscrit deux ans plus tard ases premiers
Cours de pilotage et vole seul pour la
premiere fois en janvier 1930. Le 5 juin
1935, Page prend son envoI dans un
avian qu'il a construit lui-memej

I'Errll?rillon, immatricule CF-AYA.
Quelques jours plus tard, il Couvre la
distance entre Montreal et Quebec en
une heme et vingt-c.inq minutes. De
1936 a 1957, il travaille pour plusieurs
compagnies aeriennes, dans J'Est du
Quebec surtout. II avait meme eu l'idee,
en 1949, de creer un service aerien
d'ambulance. En 1957, Rodolphe Page
passa au service de Murdock Lumbers de
Chicoutimi a titre de premier pilote. 11
f}xa sa base d'operation a Saint-Honore.
A partir de cette date, il a travaille sans
relache a la remise en valeur de eet
aeroport. Ses efforts ont ete couronnes de
sucees en 1967 quand Ie gouvernement
du Quebec est devenu proprietaire des
installations. Cest grace ala proximite de
la piste de Saint-Honore et a. la qualM
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de cet aeroport que Ie Cegep de
Chicoutimi a pu creer son ecole de
pilotage en 1971.

Passes Dangereuses
A plus de 215 kilometres au nord du
lac Saint-Jean (135 milles), SUI les
tumultueux rapides de la riviere Peri
bonka, la compagnie Alean a construit
une centrale hydro-electrique d'une
puissance de 750 000 kW afin d'ali
menter en electricite ses usines de la re
gion. La centrale se situe en un lieu nom
me Chute-des-Passes, immediatement en
aval des Passes Dangereuses qui sont
formees de deux series de rapides d'une
quinzaine de kilometres chacun. La cen
trale elle-meme est batie en aval du bar
rage principal qui a plus de 350 metres de
longueur (1 150 pieds). L'eau arrive aux
turbines par un canal d'amenee apres une
denivellation de pres de 200 metres
(640 pieds). Deja en 1673, Ie Pere Fran
~ois de Crespieul avait visite ces lieux.

Patate, Festival de la
II a lieu chague annee a Saint-Ambroise,
haut-lieu de la culture de la pomme de
terre. Cet evenement populaire reflNe
bien la place gue prend de plus en plus

cette culture spec:ialisee dans l'economie
agricole n§gionale. Dans Ie cadre de
ce fesbval, objet de rejouissances com
munautaires, se bent egalement une
«exposition de pommes de terre», a la
queUe partic:ipent quelques-uns des plus
irnportants et des meilleurs producteurs
de la region. Le tout es: accompagne
d'une exposilion artisanale, d'une
degustation et du couronnement de la
princesse de la region.

Peribonka
Dans ['esprit de tous, c'est d'abord Ie
pays de Maria Chapdelaine. Et face au
viDage tranquille, il y a la riviere du
meme nom qui se jette dans Ie lac Saint
Jean. La riviere creusee dans Ie sable,
comme l'appellent les Algonquins, prend
sa source a plus de 480 kilometres (300
milles) au nord du lac Saint-Jean. Coupee
en trois endroits par la Chute-des-Pas
ses, la Chute-du-Diable et la Chute-a
la-Savane, la riviere draine un territoire
de plus de 32 000 kilometres carres
(13 000 rnilles carres). La riviere Peri
bonka a joue un role important dans la
mise en valeur forestiere de la region.

Petit, Honore
II fut sept foi5 elu depute de Chicoutimi
Saguenay et de Chicoutimi. En deux
occasions, il fut meme elu sans concur
rent. n avait obtenu sa plus forte majo
rite en 1897, soit 795 voix. II representa Ie
comte pendant 27 ans, de 1892 a 1919. II
fut run des premiers aparler de la cons
truction du pont de Sainte-Anne.

;;;;;;E1"]Ir":""'"':'------.... Honore Pelif.
(Sodeld
historique du
Saguenay)
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Petit-Paris
Une bonne partie des hommes de Saint
Ludger-de-Milot et de Saint-Augustin
travaillent en foret dans Ie cadre d'un
chan tier cooperatif. Ils oeuvrent actuelle
ment dans un secteur eloigne Ie long
de la riviere Peribonka pres des Passes
Dangereuses ou ils assurent la coupe du
bois pour la compagnie Price. Petit-Paris
est Ie nom du lieu au I' on a instalJe Ie
chan tier.

Petit-Saguenay
A l'embouchure, au presque, de la riviere
du meme nom, tout pres du Saguenay, ce
village s'insere dans la lignee des villages
riverains de ce grand cours d'eau. Tout y
respire la grandeur sauvage et Ie silence.
L'on y vit encore un peu de l'agriculture
et de Ia foret. En ces lieux, au deja au
milieu du siecle demier William Price
expioitait une scierie, on vient de creer
une cooperative de fabrication de raquet
tes. La vue qu'on a sur Ie Saguenay, a
partir du quai, est d'une beaute trou
blante.

Picoune
Pendant longtemps, cette sauce au nom
etrange accompagna les mets de
chantiers. Elle est aussi connue sous Ie
nom plus savoureux de «sauce ala
poche». Faite avec du maigre de lard sale
qu'on laissait tremper un certain temps
dans un melange de farine et d'eau, eUe
etait habituellement pn§paree en gran
de quantite et conservee gelee, par temps
froid, dans des poches sous fonne
de blocs. D'au son nom de «sauce a la
poche».

Piekouagami
Les Indiens nommaient Ie lac Saint-Jean
Piekouagami, c'est-a -dire ,<lac plat».
Insere au aeux d'une vaste cuvette, Ie lac
Saint-Jean a une superficie d'environ
1350 kilometres CaITeS (350 m.c.). n at
teint parfois des profondeurs de 65 a 70
metres (200 pieds). La route qui Ie
ceinture s'aUonge sur plus de 225 kilo
metres (140 milles). Frequente tres t6t
par les Indiens, les commen;ants de four
rures et les missionnaires, un poste fut
fonde a Metabetchouan des 1676. Cest
au Pere Jean de Quen que 1'on doit la
decouverte du lac. L'agriculture debuta
en 1849 et Ies premieres scieries furent
construites en 1888. L'annee 1923 mar
qua l'arrivee de l'industrie du papier.

Piton
On appelait ainsi les bans en papier dont
se servaient les Price pour remunerer
leurs employes. Ces «pitons» n' etaient
echangeables qu'aux magasins de la
compagnie. Payables au porteur, ils cons
tituaient une veritable monnaie. Utilises
dans les seuls magasins de la compagnie
d'abord, ils purent etre echanges par
la suite aux autres magasins de la region
contre des marchandises. Les Price
avaient imagine ce systeme pour sup
pleer au manque d'argent dans la region
et a I'absence de banques. lis etaient
cependant les premiers a en profiter.

Places du Royaume et du Saguenay
Ces deux «places» sont des centres
d'achats modernes a la peripherie de
Chicoutimi, sur Ie boulevard Talbot
Elles offren tala clientele n§gionale un
eventail bigaITe de 50 a 80 magasins
et boutiques. La creation de ces deux
complexes commerciaux a provoqu€ et
accentue l'eclatement du centre commer
cial de la rue Racine.
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Pointe-Bleue
Le site de cette reserve indienne etait fre
quente de puis tres longtemps par les
Indiens. Creee Ie 2S juilJet 1856, pour
rem placer les reserves des rivieres Meta
betchouan et Peribonka, elle fut designee
sous Ie nom de «Pointe-Bleue», en rai
son de la teinte prise par cette pointe du
lac au lever et au coucher du solei!. En
1869, les Indiens devaient ceder une
bonne partie du territoire et ne conserver
que les terres sur Ie bord du lac sur un
mille de profondeur Les Montagnais y
dominent, mais on y rencontre aussi des
Abenakis, des TNes-de-BouJe et des
Algonquins. Pointe-Bleue est aujour
d'hui un centre touristique repute pour
ses produits d'artisanat et ses guides pour
la chasse et la peche.

Pointe-Racine
Base de plein air amenagee sur les bords
du lac Saint-Jean, a une vingtaine de
milles de Dolbeau, Pointe-Racine repre
sente un potentiel ecologique consi
derable. Grace a l'initiative d'un club de
service de Dolbeau-Mistassini, plus de
250 jeunes de 10 a 15 ans peuvent effec
tuer chaque annee des sejours de plein
air a cet endroit. Le secteur est parti
culierement attrayant pai' la faune aqua
tique qui Ie frequente et y trouve des
possibilites de nidification. Pour y attirer
les oiseaux en plus grand nombre, on
songe meme asemer, dans les marais, des
bles sauvages. On pourra alors se consa
crer a l'observation des oiseaux. L'ame
nagement de Pointe-Racine pourrait etre
polyvalent et multi-fonctionnel.

Pont de Sainte-Anne
II enjambe Ie Saguenay entre Chicoutimi
et Chicoutimi-Nord, autrefois Sainte
Anne-de-Chicoutimi. Une premiere de
mande avait ete faite au gouvernement
pour la construction d'un pont par Ie
depute Petit en 1896. Apres un long

silence, on parla de nouveau de la cons
truction d'un pont entre les deux rives du
Saguenay en 1926. Construit dans Ie pro
longement de la rue Sainte-Anne, il fut
enfin ouvert a la circulation Ie 6 decem
bre 1933. On avait mis deux ans pour Ie
batir. II avait coCM $694 000. Pendant
longtemps, pour Ie traverser, il en cOUtait
aussi cher pour une voiture a traction
animale que pour une automobile. Au
moment de son ouverture, Ie Progres du
Saguenay Ie presentait comme un des
ponts les plus modernes. Aujourd'hui, on
parle de Ie demolir.

Porc-Epic, nation du
«Le 2 (septembre 1672) nous logeames
sur I'entree du lac St. Jean, nomme
Pingagami ... Ce lieu est beau, les terres
sont fort unies et paroissen t bonnes,
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il Y a de belles prairies; c' est Ie pais des
loutres, des orignaux, des castors et
prineipalement du pore-epic; e'est pour
cela que les Sauvages qui y font leur n:"'si
denee s'appellent Kakouchac, prenant
leur nom du mot Kakou, Llui en leur lan
que signifie pore-epic: e'estoit autre-
fois l'endroit ou toutes les Nations qui
sont entre les deux Mers, de J'Est et du
Nord, se rendoient pour faire leur com
merce; j'y ay veu piLLS de vingt Nations
assemblees.»
Claude Dablon
Relations des Jesuites - 1672

Paulette grasse
C'est avec cette mauvaise herbe, con
nue aussi sous Ie nom de «chou gras»,
que les colons, aux heures de grande
pauvrete, faisaient de la soupe. Aux
jeunes feuilles, on ajoutait du gras, des
condiments et de l'orge (I'orge que
J'on retrouve encore aujourd'hui dans la
soupe aux gourganes). n etait neeessaire
de laisser mijoter long temps. Et pourtant,
Ie Frere Marie-Victorin disait de cette
herbe qu' elle etait dangereuse et d'aucune
utilite .

Price, la compagnie
La plus importante des eompagnies pa
petieres de la region; elle possede trois
usines modernes a Jonquiere-Kenogami
et Alma. On y produit du papier-journal,
des pates Kraft et des cartons divers.
Fondee en 1816 par William Price, elle
possedait deja en 1850 plus de 20 scieries
auxquelles sont venues s'ajoLLter avec Ie
temps des usines modernes, des centrales

hydro-electriques, une £lotte de bateaux,
meme une entreprise miniere et une ligne
de chemin de fer a Terre-Neuve. C'est
aujourd'hui une compagnie d'envergure
internationale qui compte des clients
prestigieux comme Ie New York Times.
Les trois usines de Price emploient pres
de 2 200 personnes dans la region.
Depuis quelques mois toutefois, les biens
de la compagnie Price ont ete aequis par
I'Abitibi Paper.

Price, William
Ne en 1789, il arriva d'Angleterre a ['age
de 21 ans. C'est J'ano?tre et Ie premier
d'une longue lignee d'industriels entre
prenants a qui I'on doit la creation de
}'industrie forestiere au Saguenay. 11
debarqua it Quebec en 1810 comme re-

presentant de commen;ants de bois de
Londres. II choisit alms de se consacrer
lui-meme a I'exploitation du bois et
forma une societe avec Peter McLeod
de Montreal et trois negociants
d'Angleterre. 11 se porta acquereur, en
1842, des interets de la societe des Vingt
et-Un et des moulins de la riviere a Mars
en 1843. Quelques annees plus tard, il
possedait la plupart des scieries en ex
ploitation au Saguenay. En 1852, il fit
l'achat de toutes les proprietes de son
associe McLeod. Proprietaires egalement
de nombreuses sderies sur la rive sud
(de Quebec it Matane), Price et ses des
cendants furent reeUement les «rois du
bois» a cette epoque. William Price
mourut a Quebec en 1867
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Couvcr/ure de 1a
rroue Profee.

Proh~e

Revue semestrielle publiee par Ie Depar
tement des sciences humaines de l'Uni
versite du Quebec a Chicoutimi
depuis decembre 1970. Rattachee a un
departement fortement marque par un
milieu universitaire bien precis, celui de
l'UQAC, elle porte Je nom du dieu
marin Protee auquel la mythologie grec
que assignait Ie don de changer de
forme a volante. Par la diversite de son
contenu, qui va de l'histoire a la geogra
phie, des sciences politiques aJa littera
ture, et celie de ses coliaborateurs
(professeurs d'universite, de CEGEP,
etudiants, etc.), elle se veut une revue
tres libre, qui ne rehent comme critere de
publication que Ie seul merite de I' ecrit
propose. Ce refus de se cantonner dans
un domaine reserve doit en faire une tri
bune commune qui pennettra aux cher
cheurs du Saguenay et du Lac-Saint-Jean
d'atteindre une audience supraregionale.

Racine, Mgr Dominique
nest ne a Saint-Ambroise (Jeune Lorette)
en 1828. Apres avoir ete cure de Riviere
du-Loup, il est nomme cure de Chi
coutimi en 1862 avec Ie titre de vicaire
forain. ('est Jui qui etablit la premiere
maison de religieuses enseignantes, Ie
couvent du Bon-Pasteur. Neuf ans

plus tard, il fondait Ie seminaire de
Chicoutimi. En guise de couronnemen t
a cette brillante carriere ecdesiastique,
il fut designe comme premier eveque
de Chicoubmi en 1878. Personnalite des
plus remarquables, il s'interessa toujours
tres activement a tous les probH:~mes de
la region.

Rang double
Dans Ie rang double, la devanture du
rang ne vient pas au «trecarre» du prece
dent, comme pour Ie rang simple avec
des exploitations d'un seul et meme ccM
de la route, mais les deux devantures se
font plutot race, separees par la route.
Dans ce systeme, deux rangs peuvent
donc s'abouter par leur boise, habituelle
ment localise au haut de la terre. Le
grand rang de Saint-Prime est un bel
exemple de rang double dense et pros
pere. n se conrond aujourd'hui avec la
route de ceinture du lac Saint-Jean.

Rang simple
Le rang se definit comme un ensemble de
concessions abouhssant a une meme
voie de communication. Le rang, syste
me agraire typique du Canada fran<;ais
et plus parhculierement de la vallee du
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L'eglise de
Robel1ml.

Saint-Laurent, correspond a une struc
ture agraire originale. Les rangs peuvent
etre simples ou doubles. Le rang simple,
camme celui que I' on rencontre a Saint
Felilien ou aSaint-Prime, se caracterise
par Ie fait qu'au debut, tout au moins, il
ne comportait des habitations que sur un
seul cote du chemin. Les habitations et
les exploitations faisaient done face au
trecarre des terres du rang precedent.

Robertson, Thommy
Fils de Meridee, petit-fils de Ned, arriere
petit-fils de Jonas, Thommy Robertson
est commerc;:ant de fourrure depuis 60
ans. Les ancetres des Robertson tra
vaillaient au debut dans un poste de
traite. Installes aPointe-Bleue depuis
fort long temps, les Robertson doivent
acheter leurs peaux al'exterieur car il ne
reste que bien peu de trappeurs verita
bles sur place.

Roberval
Avec une population d'environ 10 000
ames, Roberval est un centre administra
tif et industriel important sur la rive sud
du lac Saint-Jean. Elle doit son nom au
sieur de Roberval, premier vice-roi du
Canada. Batie entre la reserve indienne

de Pointe-Bleue et Ie village historique
de Val-Jalbert, Roberval est un centre
touristique anime. On y organise des
excursions de chasse et de peche, mais
c'est avant tout Ie point d'arrivee de 1a
populaire traversee internationale du lac
Saint-Jean a la nage.

Sagamo
Chez. les Amerindiens, chef temporaire,
elu pour Ie temps d'une expedition de
chasse ou de guerre.

Saguenay
Veritable fjord, Ie Saguenay est l'une des
rivieres les plus majestueuses et les plus
puissantes du pays. Appele Sakini par les
Montagnais, ce qui signifie «d'ou l'eau
sort», il atteint, entre Saint-Fulgence et
Petit-Saguenay, des profondeurs depas
sant 300 metres. Decouvert en 1535 par
Jacques-Cartier, Ie Saguenay a toujours
ete un couloir tres frequente par les hom
meso Sa presence et son ouverture vers Ie
pays fertile dulac Saint-Jean ont favorise
l'etablissement des hommes et surtout la
creation d'un complexe hydro-electrique
considerable. Veritable facteur de deve
loppement touristique, cette grande
riviere a aussi perrnis la mise en valeur
des grandes ressources forestieres de la
region.
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un instrument de connaissance indis
pensable dont le directeur est Monsei.
gneur Victor Tremblay. Pour connaitre et
aimer la region ainsi que ceux qui l'ont
batie rien de mieux que Saguenayensia.

Saguenayensia
Revue de la Societe historique du
Saguenay qui en est actuellement a sa
dix-huitieme annee de parution. Avec
Ie Bulletin qui a precede la revue, la
Societe historique a publie pres de
1 000 articles portant sur les nombreux
aspects de l'histoire regionale. C'est

Au lendernnin
dll 4 mal 1971.

L'egllse, en
1970 ...

... et ce qt/ll en
, restnit en 1975.

timi. Une quarantaine de maisons
furent englouhes et 31 personnes trou
verent la mort dans ce desastre. Le cra
tere laisse par Ie glissement a une
superficie de 80 acres environ. Par
la riviere Petit-Bras et la riviere aux
Vases, plus de neuf millions de verges
cubes d'argile et de sable ont coule dans
Ie Saguenay a une vitesse d'environ
25 kilometres a l'heure (16 milles).
Aujourd'hui, Saint-Jean-Vianney
n'existe plus et sa population a ete relo
calisee dans les environs, sur Ie plateau
Deschenes d'Arvida en particulier. La
paroisse avait ete fondee en 1935.

~aguenayensia

Saint-Felicien
Ville agricole et industrielle au point de
depart de la voie ferree et de la route vers
Chibougamau. De colonisation assez
recente (1866), elle est situee sur un
grand chemin utilise depuis toujours par
les IncLens et les Blancs vers Ie lac Mis
tassini et la baie d'Hudson. La riviere
Ashuapmuchuan a vu passer depuis trois
siecles IncLens, explorateurs, commer
c;ants et missionnaires. On a amenage sur
une iJe pres de la ville un parc et un jar
din zoologique fort repute. Les frayeres a
ouananiche sont abondantes dans l'em
bouchure de la riviere. La population de
la ville depasse 5 500 habitants. Et la
construction d'une importante papeterie
fera encore grossir les effectifs.

Couverlure de la
revue

SaguenayenSIa. I

Saint-Jean-Vianney
Dans la soiree du 4 mai 1971, une
gigantesque coulee d'argile emporta une
partie du petit village de Saint-]ean
Vianney, situe a une vingtaine de kilo
metres (12 milles) a ]' ouest de Chicou-

Saint-]erome de Metabetchouan
Village de 1 100 habitants a l'embouchu
re de la riviere Couchepaganiche. Un pos
te de traite y avait ete etabli, et en 1671
Ie Pere Charles Albanel y aurait vu plus
de 20 nations indiennes reunies.
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Saint-jerome-de
Mefabelchouan.

Sainle· Rose-du
Nord.

Du haut du village, la vue sur Ie lac est
exceptionnelle. Adeux milles a l'est de
l'eglise, Ie camE musical s'anime durant
les mois d'ete. A quelques centaines de
pieds de Ia rive, la ouananiche est
abondante.

Sainte-Rose-du-Nord
Au creux d'une anse discrete, de cha
que cote d'un vieux quai, viennent se
rencontrer Ia montagne et la mer. Car Ie
Saguenay est bien une mer, avec ses
vagues et ses marees, ses profondeurs et
ses courants. Blotti au fond d'un vaste
amphitheatre, Ie village avec ses maisons
de bois, aux couleurs souvent etonnantes,

compte une population de 400 personnes
environ. C'est en ce village que se deroule
maintenant chaque ete un repute festi
val des artisans.

Sauce aux bleuets
2 c. a table de fecule de ma'is,
2 c. a ta ble d' ea u froide,
Y<i de tasse de sucre,
X de tasse d'eau,
Une pincee de seL ~ c. a the de
cannelle,
2 tasses de bleuets frais ou congeles.

Delayer Ia fecu1e avec l'eau froide dans
une mannite, ajouter Ie sucre, Ie sel, Ia
cannelle et l'eau. Cuire en brassant sur un
feu moyen jusqu'a, ce que Ie melange soit
epais et transparent. Verser les bleuets,
monter aebullition et cuire du-
rant 5 minutes. On suggere de servir
cette sauce chaude ou froide avec des
crepes, de la creme glacee ou encore une

tranche de gateau.

Sauvages, Pointe des
C'est sur cette pointe de la rive est du
lac des Commissaires que quelques fami
les indiennes s'etablirent avant les
pionniers. La pointe se trouve au point de
rencontre du lac, de la baie de la Grele
et de la riviere Ouiatchouan. Au cours
de leurs deplacements les Indiens de cette
pointe se rendaient aussi jusqu'au lac Mis
tassini. Vivant presque constamment
dans une grande pauvrete, leur sort
commen<;a a s'ameliorer a l'arrivee
d'Americains dans la region qui les
embaucherent comme guides.

Savane, Chute-a-la-Savane
Construite dans la basse vallee de la
riviere Peribonka, la centrale de la
Chute-a-Ia-Savane, propriete de I'Alcan,
fournit 210 000 kW. Terrninee en 1953,
elle constitua l'un des premiers exemples
de centrales partiellement a ciel ouvert.

La hauteur de chute des eaux y est de 33
metres (110 pieds).

Scott, Le lieutenant-colonel B.A.
Venu a Ch,icoutimi comme commis pour
Price, cet Ecossais brillant et infatigable
se retrouva en 1888 a la tete d'importants
chantiers sur la riviere peribonka. II ne
tarda pas a avoir Ie monopole du bois
dans tout l'hemicyde nord du lac et fit
construire la scierie de Roberval. II garda
plus de 20 ans Ie contr61e de I'industrie
forestiere et la tete de la navigation sur Ie
lac, avec ses deux bateaux marchands Ie
PeribonI<a et Ie Colon. Homme dynami
que et generew(, Scott se trouva bien tot
a la tete de la promotion touristique du
lac, proprietaire du journal Lac-Saint
Jean et d'une fenne modele aMistassini,
maire de Roberval, preSident de la pre
miere chambre de commerce du Sague
nay. 11 deceda a Montreal et ses cendres
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furent dispersees dans Ie lac Saint-Jean,
selon sa volonte.

Seminaire de Chicoutimi
L'abbe Dominique Racine, cure de Chi
coutimi depu.is 1862, fonda ce seminaire
afin de depasser Ie degre de l' ecole eIe
mentaire et de l'ecole primaire supe
rieure, seules institutions d' education
dans la region en 1873. Le Seminaire de
Chicoutimi celebre presque son cente
naire puisque sa premiere maison fut
inauguree en 1878. 11 a a son actif une
centaine d'annees d' education classique.
C'est dans ses locaux que s'est installe le
nouveau College d'enseignement general
et professionnel. Dans les annees qui
viennent, Ie Seminaire devra sans doute
repondre a de nouveaux objectifs de for
mation sociale et religieuse.

Le petit
SelYlJl1alTe, en
1873 (Societe
fllslonC/lie dll

Saguenay)

Cen I arlS plus
lard." Ie .

CEGEP de
Ch;cmd;mi.

SipaiIle
Plusieurs confondent sipaille et tourtiere.
Sans parler du cipate aux bleuets. On
trouve dans la sipaille et la tourtiere
presque les memes composants, a l'ex
ception du lievre et de la perdrix que
l'on remplace par Ie poulet et Ie lard sale,
On separe les rangs de viande par des
couches de pommes de terre, contraire
ment au pate a la viande ou I'on mele
pore, pommes de terre et oignons.

Societe de l'Islet et Kamouraska
Societe de colonisation formee a Sainte
Anne-de-la-Pocatiere en janvier 1849
sous Ie nom d' «Association des Comtes
de l'Islet et de Kamouraska pour coloni
ser Ie Saguenay», grace a l'initiative du
cure de Saint-Pascal, l'abbe Nicolas-de
Tolentin Hebert. Chaque action etait
payable en cing ans et donnait droit a un
lot de 100 acres partiellement defriche
avec une batisse. Au 31 decembre 1853,
la societe avait installe 350 familIes dans
les cantons de Labarre, Caron, Metabet
chouan et ouvert Ie chemin jusqu'au por
tage des Roches.

Societe historique du Saguenay
Elle a ete fondee en 1934 par Monsei
gneur Victor Tremblay. Logee depuis
peu dans les locaux de l'Universite du
Quebec a Chicoutirni, son secretariat
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50upe aux
gourgal1es.

(Preparallon:
M./lfllm
Lacombe,

Illsfillil
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du Queoec;

couverl'
Centmle
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50;,,1- Fi1r.\
d'Ot;s.

met a la disposition du public une docu
mentation d'une rlchesse et d'une variete
inouies. Etonnant est Ie nombre et la
qualite de ses publications. Sa revue,
Saguenayensia, parait tous les deux mois
depuis 1959. C'est une source incompa
rable de renseignements indispensables a
la connaissance et a la decouvelte de la
region.

Soupe aux gourganes
Faire bouillir quatre pintes d'eau et une
livre de lard sale. Jeter dans l'eau
bouillante quatre tasses de gourganes
ecossees, saler, poivrer et faire mijoter
d' une a deux heures. Certaines cuisinie
res utilisent de la farine grillee pour epais
sir Ie bouillon. D'autres ajoutent de
l'orge ou des morceaux de pate faite avec
des oeufs et de la farine. La soupe devrait

avoir une couleur brune. Cuite dans
une casserolle de granit, La soupe ne
prend pas de teinte grisatre.

Stations touristiques
On avait suggere en 1971 la creation ou
J'amenagement de six stations touristi
ques dans l'environnement de chacune
des six agglomerations de la region afin
de repondre aux besoins de detente de la
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population de ces villes. QueUes etaient
les stations ainsi proposees? Saint-Felix
d'Otis, Ie mont Valin, Ie lac Kenogaliu,
l'ile d' Alma et la pointe Taillon, la pointe
de Chambord et enfin une derniere dans
Ie secteur de Mistassini-Dolbeau, sur les
bords du lac Saint-Jean.

Statue sur Ie Cap Trinite
II s'agit d'une statue de la Vierge erigee
par un voyageur de commerce qui faillit
perir en traversant la riviere sur les gla
ces. C'est un temoignage de reconnais
sance a la Sainte Vierge, qui lui sauva la
vie. Cap Trinite et Cap Eternite sont sans

doute deux des plus merveillleux endroits
de toutE; la region, La confluence de la
rivihe Eternite et du Saguenay offre un
coup d'oeil d'une rare beaute. De La route
nationale, huit kilometres de chemin de
terre menent au pied de la falaise, dans la
baie de la riviere Eternite. Cest vraiment
la J'un des «grands» sites touristiques de
tout Ie Quebec.

Tableau, Le
Petit hameau sur la rive nord du
Saguenay, a quelques milles de Sainte
Rose-du-Nord. Comme son nom Ie
laisse deviner, c'est run des sites les
plus pittoresques du Saguenay. Selon
la tradition orale transmise par Les rares
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Le Tabletlll.

TadoJ.lssac.

occupants du lieu, de nombreux artis
tes viendraient y «peindre de beaux
tableaux» en s'inspirant du decor na
ture!. D'otl Ie nom de Tableau. Mais
Ie nom pourrait aussi venir d'une paroi
lisse sur la rive d'en face. Peu importe
l'origine du nom, seule la realite
compte.

Tadoussac
Un site des plus pittoresques, au
confluent du Saguenay et du Saint
Laurent. Jacques Cartier y est venu en
1535. Pierre Chauvin y batit la premiere
maison en terre canadienne en 1600. En
1615 Ie recollet Jean Dolbeau y installa la
premiere mission destinee a l'evangelisa
tion des Indiens. Une premiere chapelle
y fut erigee en 1646. Tadoussac fut
long temps un important poste de traite
de fourrures et aussi un lieu de depart
pour de nombreuses expeditions vers les
ten-es de l'interieur.

TaJga
Cest Ie nom de la grande foret de coni.
feres qui forme une large bande presque
continue au nord de la partie habitee du
Canada et du Quebec. En realM cette
foret boreale recouvre presque les trois

quarts des zones de forets productives.
Elle forme une zone ininterrompue qui
va de Terre-Neuve aux Rocheuses et a
l'Alaska. On y trouve avant tout des
coniferes: epinettes, pins et sa pins.

Talbot, Antonio
Depute du comte de Chicoutimi a
l'Assemblee nationale, A ntonio Talbot
fut elu sans interruption it chaque elec
tion, de 1938 a1962. Sa majorite avait ete
de 14 106 voix en 1952 et de 192 seule
ment dix ans plus tard. 11 fut ministre
sous Maurice Duplessis. On a donne son
nom ala route qui traverse Ie parc des
Laurentides.

Tanguay, Jean-Paul
Cest dans Ie paisible village agricole de
Saint-Prime, fonde en 1862, que cet
inventeur a €tabli sa febrique de tron
<;onneuses mecani.ques. Cette immense
machine coupe l'arbre, I'abat, l'ebran
chef l'ecorce et Ie debite en billots.
On fabrique egalement dans les ateliers
Tanguay d'autres types d'appareils et de
machines destines a l'ind ustrie forestiere.
Les tron<;onneuses Tanguay sont muni.es
de chargeuses et peuvent couper l'equi
valent de 20 cordes de bois a l'heure.
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Lr.' gllssrmenl de
terrain iJ Sam/

feall- Viamley.

La riviere
Ticol/ape, a

Saint-Methode.

Terres rompues
Symbolique d'une region souvent affec
tee par des glissements de terrains, ce
nom designait un lieu precis a proximite
de Saint-Jean-Vianney. Deja, en 1673,
Ie jesuite Franc,:ois de Crespieul y fait
allusion dans ses relations. On raconte
que Ie grand tremblement de terre qui
secoua la region en 1663 a pu provoquer
plus d'un glissement dans la region.

Ticouape
La riviere Ticoua pe se jette dans le lac
Saint-Jean un peu au sud-est du village
de Saint-Methode. Merveilleux secteur
pour la chasse aux oiseaux migrateurs et
aussi pour la peche ala ouananiche, ala
perchaude et au dore. D'ailleurs la signi
fication indienne de Ticouape laisse
croire que jadis tout Ie district etait un
paradis pour la chasse. En effet, chez les
Montagnais Ticouape signifie "homme
au caribou.»

Toucher
Expression populaire utilisee par
quelques anciens. On ne conduisait pas
les betes pour labourer mais on les
(<touchaib). Toucher appartient it la
meme categorie d'expressions que "faire
de la terre» pour "demcher».

Tourtiere
Ii Yen a plusieurs varietes: tourtiere mar
guerite} tour here au canard, tourtiere
moderne et meme tourtiere a la ouanaru
che, sans compter Ia tourtiere sague
neenne et celIe du Lac-Saint-Jean.
Aucune n'est faite de la meme fac,:on ou
avec Ies memes viandes ou gibiers. Mais

on retrouve dans chacune des recettes,
ou presque, des pommes de terre, du
pore et des oignons. Le poulet, Ie lard sale
et Ie lievre sont parfois necessaires. La
tourtiere sagueneenne exige des viandes
sa uvages (lievre, perdrix et origna!) ainsi
que du porc, des oignons et des pommes
de terre, alars qu'au Lac-Saint-Jean on
remplace la perdrix et I' orignal par du
poulet et du lard sale, Dans Ia plupart des
cas on mele les viandes et les pommes de
terre sauf dans la tourtiere sagueneenne
ou on alterne les rangs de pommes de
terre et les rangs de viande. En fait iJ y a
peut-etre autant de sortes de tourtieres
qu'il y a de cuisinieres.

Tourtiere du lac Saint-Jean
Cest une recette que nous avons em
pruntee au journal Le Piekouagan de
juin 1973.
Pate brisee. Que chacun prenne sa
recette personnelle de pate. Vous
avez deja vos trucs pour ce faire, nous
n'en doutons pas.
Une livre et X de pointe de boeuf
coupee en gros des De la perdrix et du
lievre seraient meme preferables.
Une livre de porc maigre en gros des.
Deux poitrines ou deux cuisses de poulet
en morceaux. Une douzaine de pommes
de terre moyennes et defaites en des
(carreaux). Une tasse d'eau froide.
Etendre fa pate au fond et sur les parois
interieures du contenant. Mettre les
ingredients avec de l'eau et du sel, de
I'oignon et du poivre. Faire un dessus
avec la pate et laisser au four au moins
5 a 6 heures a 350°F. Servez avec Ie bon
Yin de bleuets.

Trappe de Mistassini, La
En 1895, les Trappistes erigent leur
monastere sur une terre jadis cultivee par
Franr;ois Gaudreault, colon venu
d'HebertviUe. La mission Saint-Michel
de Mistassini ouvre ses registres en 1893.
Le cercle de la colonisation se referme
autour du lac et les Peres Trappistes
assurent alors les services religieux pour
les pa roisses avoisinantes, tout en tenant
une scierie, une beurrerie-fromagerie, un
magasin et un bureau de poste. En fait,
c'est en 1911 que Dom Pacome Gaboury
eleve Ie premier corps de batiment de
I'abbaye qui s'adjoindra une eglise en
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La I raversee ...

1938. Les peres ont joue un role impor
tant dans la mise en valeur agricole de ce
secteur du lac et rendent encore de nom
breux services. Us pratiquent la grande
culture, elevent un troupeau laitier et des
volaiIles, hennent un magasin de confise
rie. Pendant longtemps, ils ont exploite
une riche mine de calcite.

Traversee du lac Saint-Jean
A la nage bien entendu. Et elle se repNe
chaque annee depuis main tenant 22 elnS,

entre Peribonka ou les concurrents se
lancent a reau aux petites heures du
matin pour toucher Ie but a Roberval
quelque huit ou neuf heures plus tard, au
prix d'efforts que chacun peut imaginer.
Jacques Amyot etait du premier groupe
de nageurs en 1955. II etait encore au
poste 20 ans apres. Rejean Lacoursiere et
Robert Cossette sont Russi entn2s dans la
legende de la traversee, qui s'accompa
gne chaque annee d'une grande semaine
de la gaiete La date a retenir: Ie premier
dimanche du mois d'aout

Tremblay
Us sont tres nombreux dans la region
Peut-etre un peu plus a:.l Saguenay qu'au
Lac-Saint-Jean. Les premiers venaient de
La Malbaie lIs occupent 25 des 300
pages de I'annuaire telephonique regional.

Tremblay, Alexis (Picote)
II debarque a rete de 1838 a r Anse-Sain t
Jean, a la tete des 21 associes venus
de La Malbaie pour ouvrir un nouveau
champ a la colonisation. C'est lui qui
abattit Ie premier arbre et il demeura chef
des chantiers de l'Anse-Saint-Jean jus
qu'en 1845.

Tremblay, Jean-Claude
Apres plusieurs brillantes saisons avec
les Canadiens de Montreal, il evolue
maintenant avec les Nordiques de
Quebec dans I'Association mondiale

-
I~

Alexis
Tremblay.
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de hockey. Originaire de Bagotville,
Jean-Claude Tremblay a toujours ete
considere comme run des joueurs de
hockey professionnels les plus intelJi
gents. Ses ruses et ses astuces valent
souvent Ie prix d'entree. Cest avec rai
son d'ailleurs que son instructeur
a Quebec disait de lui qu'il etait «Ie cer
veau de son equipe».

Tremblay, Mario
Ce jeune et brillant athlete issu des rangs
des Sagueneens de Chicoutimi deploie
depuis l'hiver 1974-1975 sa fougue et
son dynamisme dans la Ligue nationale
de hockey avec les Canadiens de
Montreal.

Tremblay, Monseigneur Victor
Sans doute rune des personna lites les
mieux connues et les plus respectees de
toute la region. Cet eminent specialiste
de l'histoire regionale a partage la
majeure partie de sa feconde carriere
entre la recherche et l'enseignement. Ne
aSaint-Jerome-de- Metabetchouan,
«Monseigneur Victor» a fonde la Societe
historigue du Saguenay en 1934. Mais
c'est des 1920 qu'il a commence a amas
ser cette phenomenale documentation qui
fait aujourd'hui la richesse des archives
de la Societe' Historique. On lui doit
plus de 1 000 articles et conferences. nest
impossible d'avoir une bonne connais
sance du Saguenay et du Lac-Saint-Jean si
on ne passe pas par l'oeuvre magistrale
de cet incomparable chercheur. On peut
retrouver une bonne partie de son oeuvre
dans la revue Saguenayensia.

En mai 1976, Monseigneur Victor Trem
blay a re<;u un diplome de l'American
Association for State and Local History
en reconnaissance de sa contribution
eminente a l'histoire du Saguenay. Cest
Ie premier Canadien aavoir re<;u cet
honneur.

Union des producteurs agricoles
Le syndicat regional de rUPA est run des
plus actifs et des plus vigilants au Que
bec. Lors de son dernier congres tenu a
Saint-Bruno, en 1975, il s'est trace pour
objectif premier «d'obtenir pour les proe

ducteurs agricoles une n§muneration
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equivalente, sur une base horaire, avec
cel1e des travailleurs de l'industrie». Les
Chantiers cooperatifs de [a Chaine coope
rative du Saguenay sont deux preuves,
parmi beaucoup d'autres, du dynamisme
des agriculteurs de la region Qui a ou
blie l'abattage symbolique de quelques
centaines de veaux aSaint-Bruno au
printemps de 1975? Quels moyens ne
faut-il pas prendre parfois pour quIon
prete une oreille atten tive ade justes
revendica tions?

Val-Jalbert
Pourrait-on elire que Ie plus pittoresque
village du Lac-Saint-Jean est un village
fant6me? Au pied des chutes de la riviere
Ouiatchouan (72 metres - 236 pieds) un
marchand du Lac-Bouchette, Damase
Jalbert, construisit une pulperie au debut
du siecle Le 24 mars 1901 la Compagnie
de Pulpe Ouiatchouan voyait Ie jour. En
1909, apres de norubreux deboires et la

mort du fondateur, la compagnie passa
aux mains de J.-E. Alfred Dubuc. La pro
duction atteignit alors 50 tonnes de pate
par jour. Mais la baisse du marche apres
la premiere grande guerre et la concur
rence ruinerent la compagnie. Le 13 aoUt
1927, I'usine arreta sa production et la
compagnie fenna ses portes. Pour les 750
habitants qui restent encore a Val-Jalbert,
~'est la catastrophe...
A l'heure actuelle, Ie ministere du
Tourisme, de la Chasse et de la Peche
redonne une certaine vie a quelques ele
ments du vieux village.

Vases, riviere aux
Tristement celebre depuis Ie 4 mai 1971.
C'est par cette petite riviere, affluent du
Saguenay, que I'argile et Ie sable arraches
aSaint-Jean-Vianney ont chernine vers
la grande riviere. Tout ce materiel plus

ou moins fluide avait d'abord atteint la
riviere aux Vases par un cours d'eau
encore plus discret et plus petit: la riviere
Petit-Bras.

Vezina, Georges
Sans doute I'un des meilleurs et des plus
grands athletes aavoir evolue au hockey
professionnel. II porta pendant plu
sieurs saisons les couleurs des Canadiens
de Montreal. Gardien de buts calme et
methodique, il n'etait pas tres specta
culaire mais l'efficacite de son jeu y
gagnait. La preuve de son habilete et de
sa grande valeur: c'est en son honneur
que I' on decerne chaque annee Ie trophee
Vezina a la meilleure equipe de cerberes
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Vama elle club
de hedt'lj de
Ch,,;lullrtll,

sai;;I '11 1930
31 (Societe
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Le VIL'l./X IIlOU lin,

dans la Ligue nationale, Son souvenir est
rappele dans la region par Ie centre spor
tif Georges Vezina,

Vieux Moulin de Laterriere
Situe dans les limites de la municipalite
de Laterriere, au sud de Chicoutimi, on

l'appelle encore Ie moulin du "Pere
Honorat», du nom d'un pere oblat ar
rive dans la region en 1844, Tres tot, ce
religieux touma les yeux du cote du
secteur du Grand-BrGle, traverse par la
riviere du Moulin, pour installer des
agriLLllteurs-colons, Pour repondre aux
besoins de ces premiers habitants, on
construisit un moulin a scier en 1846
auquel on ajouta une «moulange» en
1849 Vendu a la fa mille du sieur Jules
Gauthier en 1853, il fut reconstruit en
1869 et fonctionna jusqu'en 1940, Grace
aux efforts de Madame Helene Vincent
Dufresne, qui en fit l'acquisihon en 1969,
Ie moulin a ete renove et finalement
cLasse monument historique en 1970,

Villeneuve, Arthur
Ne en 1910 et barbier pendant 30 ans,
Arthur Villeneuve est aujourd'hui run
des peintres les plus connus du Canada,
Les grandes qualMs de l'oeuvre de ce
peintre naif demeurent la candeur, la
lumiere et la tendresse, A Chicoutimi, la
maison de I'artiste conshtue un veritable
musee que ron peut visiter. En 1972, Ie
Musee des Beaux-Arts de Montreal a
presente une retrospective de l'oeuvre de
Villeneuve, qui comprend au total plus
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de 3 000 creations. Une bonne partie de
ses peintures s'emploient a decnre Ie
Quebec et vont de "L'arrivee de Jacques
Cartier en Nouvelle-France» au "Desas
tre de Saint-Jean-Vianney en 1971».

Vingt-et-Un, Societe des
On doit a la Soaete des Vingt-et-Un les
debuts de la colonisation dans fa region.
Voici les noms des membres de cette
soaete formee de 21 citoyens de La
Malbaie.

Alexis Tremblay (Picote)
Louis Tremblay
Joseph Tremblay
Joseph Lapointe
Benjamin Gaudrault
Joseph Harvey
Pierre Boudrault
Michel Gagne
Basile Villeneuve
David Blackburn
Louis Bouliane
Ignace Murray
Fran~ois Maltais
Ignace Couturier
Louis Desgagne
Louis Villeneuve
Alexis Simard
Thomas Simard
Georges Tremblay
Jean Harvey
Jerome Tremblay

Voix du Saguenay, Les
Ce choeur mixte a huit voix fit beaucoup
pour populariser les differents repertoires
du Canada franc;:ais. Fonde en 1935 pour
alimenter les emissions du poste de radio

de Chicouhmi, notamment a l' «Heure
catholique» et au programme Madelon, ce
choeur se fit avantageusement connaitre
aussi en concert. Devant la necessite
financiere de reduire l'equipe, Monsieur
Fortin, Ie directeur, forma Ie trio
Marviro en 1936. Le choeur n'a cesse de
remporter des succes jusqu'en 1939 au
poste CRCS.

Vroom-Vroom 500
Ce joli nom, rappelant d'une fac;:on ima
gee les petarades des motos endiablees,
est Ie cIi. de ralliement de plusieurs
centaines de motards qui se livrent cha
que ete a de palpitantes competitions
sportives dans l'une ou l'autre des viBes
de la region: a Alma en 1974, a Saint
Felicien en 1975.

Wabano
(ou «tente tremblante») cabane fabriquee
d'essences choisies a l'interieur de
laquelle Ie chamane, apres avoir jeune,
suait et basculait dans un monde
parallele ou il s'adonnait a ..:e que nous
appellerions aujourd'hui Ie voyage astral
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et d'ou iJ rapportait predictions et
connaissances. Pendant la ceremonie, les
spectateurs voyaient la tente secouee
violemment et entendaient Ie chamane
s'entretenir avec les esprits.

Wendigo
Geant anthropophage de la mythologie
amerindienne. II avait augmente Ie
volume de son corps en se roulant dans
la gomme de resineux.

Western, Festival
Dans ce pays ou les pionniers ne sont pas
encore si loin de nous dans Ie temps,
on organise a Dolbeau, chague annee, un
festival Western OU cowboys et jolies
filles participent a la joie collective. Les
10 jours western de Dolbeau ont celebre
leur linguieme anniversaire a l'ete de
1976. eet evenement s'inscrit dans la
grande kyrielle des festivals n§gionaux.
ADolbeau, 5i vous ne portez pas Ie cha
peau reglementaire durant la duree des
festivites, vous risguez un court sejour en
prison. II ne faut pas manguer les nom
breW< spectacles offerts dans la grange
western Ie soir venu.

Wigwam
Huttes amerindiennes fabriguees de per
ches de soutien liees en leur sammet et
recouvertes d'ecorces de bouleau.
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Troisibne partie

Du Sakini au
Piekouagami

Un texte inedit de Alain Gagnon
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aLucie

.nous sommes ins/allis sous Ie fonnerre fragile coquille
d'aoondon dans La /endre chaleur du premier verre sur
les fontaines d'automne dans Ie gresillemenf du silence
ef de I'arbre derriere l'eCTan du verglasH.

Paul-Marie Lapointe
Le reel absolll Editions de l'Hexagone
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Chapitre 1

Les Temps de l'ecorce,
de la Croix et des fourrures

II Yeut un temps ou l'ecorce et l'aviron
n2gnaient. Du Saguenay profond au Lac
Mistassini, en passant par Ie Piekouagami
et l'Ashuapmouchuan, des hommes et
des femmes aux yeux brides bandaient
leurs muscles et pagayaient de longs
canots d' ecorce au fond desquels des
enfants cuivres aux cheveux noirs, droits
et fins, buvaient Ie paysage au fil des
courants ou des portages.

En ces temps d'apres les glaces qui
creuserent tel Ie ciseau d'un ebeniste et
les vallees, et les rivieres, et ce Saguena y
sauvage que I'on devrait nommer fJeuve
et que l'on nomme riviere, en ces temps
d'apres la venue et Ie retrait des grandes
eaux du golfe de Laflamme, Ie bouleau
et la n2sine etaient roi et reine, ]'ours, Ie
castor, la bernache, Ie rat musque, la oua
naniche et I'orignal etaient princes, et
I'Indien etait ce fier seigneur, suzerain des
rois et des princes, qui parcourait les
eaux calmes ou bouillonnantes de son
royaume, demandant a la Nature ce
qu'eJle lui devait de par sa naissance,
sans plus, ne taxant pas en demesure ses
yassa ux jouissan t de I'harmonie des sai
sons qui aspiraient et expiraient la vie.

Aux soirs d'automne, en ces jours que
Ie Blanc nommera novembre, sur les
rocs abrupts du fjord ou sur les vallons
moelleux de ces forets sans fin qui en
touraient cette mer de la tribu du Porc
Epic, quand descendaient les demi
teintes du crepuscule, Ie cri terrifiant du
Wendigo courait de savanes en savanes
chassant la gelinotte sous Ie cedre touffu
et Ie lievre au pelage presque blanc vers
Ie recoin Ie plus secret de la ble uetiere.
C'est alors que tremblaient les femmes
aux yellx brillants sur Ie urs pommettes
saillantes, et les enfants au fond de la
tente de peaux d'elan, et meme les
chasseurs aux muscles d'acier et au
front brave, Ie jour, dans les rapides qui
mugissaient. En ces nuits Ie chamane
entonnait sa melopee d'anciens jours,
triste et precise, pour apporter un peu de
paix a «ceux qui marchent au soleil» et
a «celui qui marche la nuib>, et qui
pour calmer sa faim cannibale de geant
couvert de gommes, cherchait I'enfant
rouge ou Ie vieillard par la tribu delaisse.

Et ces calmes soirs de juin, ou a
I'embouchure de la Ouiatchouan, de la
Peribonka, de la Metabetchouan, de la

Mistassini ou de 1'Ashuapmouchuan,
au milieu de la douceur des rives qui
prolongent Ie Lac, les canots s'assem
blaient sur les greves et, coude a coude,
les femmes alL'\( dents usees par Ie
travail des peaux et les hommes aux
mains marquees par la corde de l'arc et
la poignee de ('aviron entonnaient la
chanson d u the qui longtem ps sous les
etoiles du pays des mocassins s'ecoulait
sur les eaux et se miHait aux melodies
de ceux qui, face a un autre feu rou
geoyant de braise, balan~aient leurs
corps aux memes rythmes des longues
vagues.

Et ces mois d'avril, ou au milieu des
brumes du lac Mistassini ou de la
Nekoubau, Ie chamane aux oreilles plei
nes de I'appel des esprits de la lune et
du soleD, construisait a l'aide d'essences
choisies avec soin Ie wabano que
viendraient animer les Manitous. Et c'est
au sein de cette «tente tremblante» que
l'ombre du chamane traversait les espa
ces et les temps, predisant les chasses
de l'automne et Ie destin du sagamo qui
conduirait I' expedition.

Ainsi vivaient-Ds de signes en signes.
De marques sur I'oreille du rat musque a
la coquille a formes curie uses trouvee sur
les pierres plates, au pied du premier
rapide de I'Ashuapmouchuan. Pleurant
leurs morts des h.ivers en tiers, accroupis
dans Ie wigwam, tetes tondues et visages
noircis de cendres melees a1a graisse
d'ours, regardant courir l'ame des
defunts contre la cime des arbres Ie long
des vaJlonnements de la Peribonka et
contre les rochers en tableau qui enser
rent Ie Saguenay, alors qu'une vieille
femme battait deux pierres pres du duvet
d'une cuisse d'aigle sechee afin que la
flamme monte et n2chauffe la hutte OU
pleuraient ceux que menat;:aient les
grands froids de la mort et de l'hiver.

Ainsi vivaient-ils lorsque des hommes
a peau blanche et it robe noire, parlant
d'un Dieu etranger et de son fils martyr,
pagayant de longs canots semblables aux
leurs, fendirent les eaux du Saguenay et
du <<lac plat". Us avaient nom De Quen
et Albanel, et ils n§pondaient a. l'appel
de la ~roix. Les gens de la nation du
Porc-Epic furent les premiers aaccueillir
De Quen. Puis vint Albanel qui devait
partager l'avironnage et Ie portage, I'es-
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poir et la famine, la frayeur de la nuit
hivemale au coeur de la taIga. «Exemple
chretien d'abord, enseignement formel
ensuite», avait dit AlbaneL ce robe-noir
a l'oeil qui savait voir, qui comprenait Ie
pourquoi des habitudes tribales, Ie pour
quoi de la cohabitation de plusieurs fem
mes dans la hutte du meme chasseur
nomade. Les superieurs avaient desap
prouve. Albanel n'en avait pas moins
continue a repandre sa iumiere et son
affection aces enfants de ce pays du bout
du monde chez qui les Manitous et la
Croix ne faisaient pas si mauvais
menage.

Puis vinrent les hommes de la
fourrure ,qui repondaient a I'appel du
Castor. Emerveilles ils remonterent
Ie Saguenay et ses paysages de fjord
abrupt, puis se griserent de la douceur
du Piekouagami et de ses paysages
feminins, tout en courbes, aux horizons
mal dessines et fumeux. Les squaws
aimaient toucher ces hommes a peau de
lait et a cheveux de soleil ou de feuilles
de the, et les chasseurs offraient leurs
femmes qui par ces hommes sans robe
ni bois entreaoises sur ia poi trine
n' etaien t pas refusees. Ces nouveaux
venus regardaient avec grand interet les
depouilles des castors, des rats musques,
des loutres et des visons, et offraient en
echange des biHons-de-feu qui explo
saient comme la foudre et lanr;aient
un trait invisible vers I'ours et I'orignal
pour remplacer I'arc de frene et la
fJeche qui chante en tournoyant. lis
offraient egalement des couteaux a
lames luisantes pour remplacer les
couteaux d' os et de pierre, des haches
mieux aiguisees que la dent du castor
et des marmites au metal qui resonne et
qui contrairement aux recipients
d'argile ovales ne aaquaient point au
feu.

Ces hommes de prodiges et de regards
bleus rieurs 5'etablirent a Tadoussac,
Chicouhmi, Metabetchouan, Pointe
Bleue, Nekoubau et Mistassini pour
commercer avec les fils du vent, de I'eau
et des ravines sauvages. Us rapporterent
des bourgades du Grand Fleuve, au fond
de leurs canots, une eau qui rendait fous
les chasseurs et les squaws, une eau qui
semait la discorde dans les huttes, aux
postes de traite et Ie long des portages, et

cette eau rougit parfois de sang les greves
de l'Ashuapmouchuan ou les rochers de
Tadoussac.
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Chapitre 2

Les Ten1ps du godendard/
de la charrue et du clocher

Puis vinrent les hommes de la hache,
du sciotte et du godendard. Us arriverent
dans un immense canot sunnonte d'ailes
plus blanches que celies du goeland, qui
claquaient dans Ie soroit, et s'instalie
rent avec des femmes et des enfants de
lem race en ces endroits nommes par
eux: Baie des Ha! Ha!, Anse-Saint-Jean,
Grande-Baie, Anse-a u-Cheval. Us
venaient "faire de la piniere» sur Ie
Domaine du Roi. Ils avaient coeurs
genereux et muscles d'acier, mais
malhemeusement ils savaient peu de la
banque et du commerce, et ils durent
ceder leurs interets a William Price qui
deja ecort;ait et coupait en longueurs
regulieres les troncs d'arbres abattus par
ewe Us devinrent ses engages et durent
assouvir leur faim, lem soif et leurs
desirs de protection contre la froid me en
echangeant au magasin de cet etranger a
langue rocailleuse, venu d'un autre pays,
de l'autre cote des mers, les «pitons»
de la honte et de la misere contre du lard,
de la farine et des etoffes aux couleurs
sombres.

Et ils tremblaient de honte et d'im
puissance ces sapgs venus de Nonnandie,
de Bretagne, d'Ile-de-France et du Poi
tou. Ces sangs nomris pendant pJusienrs
morts et naissances aux sols genereux
de Charlevoix et qui maintenant, malgre
un sort gui les rendait esclaves, mon
traient courage de dieux et entetement
de Francs.

Ainsi naquit Chicoutimi, a civiliser les
arbres, ales equarrir et ales rendre pro
pres a I'exportation en planches par goe
lettes vers les paroisses du fleuve, ou en
madriers, par navires a larges flancs, vers
ces pays a noms etranges d'Europe pen
dant que les premiers en ce royaume
promenaient leur jeunesse et leur vitalite
entre Ie chantier de la riviere a Mars aux
nuits d'hiver humides et nostalgiques
ou au reveil on s'empiffrait de gruau et
de picoune, et une terre rudirnentaire qui
donnait peu et exigeait beaucoup.

Mais leur joie demeura. Et les chau
mieres du bucheronlhabitant vibre-
rent sous les cris des nouveaux-nes,
et l'amour, Ie rire, l'espoir et la danse
eclaterent de rochers en rochers, d'anses
en anses, de pinieres en cedrieres, malgre
l'hiver, les penuries et Ie labeur qui bri
saient les reins et vieillissaient les fem-

mes avant rage.
Puis vint Ie temps de la charrue et des

terres douces qui bordent Ie Lac. Alors
revint Ie temps des seigneurs, de la
culture du sol et de la liberte. Le premier
a montrer la voie portait soutane; iJ avait
nom Nicolas-de-Tolentin Hebert. Et a
meme I'epaisse argile et Ie courage du
peuple il modela cette enclave originelie
a laquelle on donnera son nom: Hebert
ville. Sise au pieds des Laurentides, Iii ou
Ie paysage s'alanguit, ou la terre prend Ie
temps en ses courbes de devenir feconde
et de nourrir I'homme qui des l'aurore,
de mai a octobre, la caresse, la charge de
signes et de floraisons.

Et ils essaimerent tout autour de la mer
interieure, toutes ces paroisses dont pour
beaucoup les habitations bordaient Ie Lac
et les trecarres frappaient les premieres
montees des Laurentides: Saint-Jerome
de-Metabetchouan d' Oll sur la «butte-a
Thomas» l'oeil se noie da ns les fumees
bleues d'un horizon inaccessible; Rober
val, joyau du Piekouagami, face a cette
ile mauclite ou les premiers missionnaires
avaient chasse sous forme de couleuvres
tous ces diables qui hantaient les Monta
gnais, a la brunante d'octobre, au plus
profond des territoires de chasse; Saint
Prime ou se resument les crans, les plai
nes et les hautes terres du rang 6, d'ou on
peut regarder Ie terroir decoupe en
rubans de couleur or-ble, vert-fourrage,
ou noir-Iabour; Saint-Felicien qui de la
riviere a l'Ours a la riviere aux Saumons
s'insinue Ie long de la paresseuse
Ashuapmouchuan qui s'etire, par toute
saison, longue main gantee de gris, de
blanc et de bleu, entre ses lies; Saint
Methode aux terres novees, aux bras
de lac, aux baies marecageuses qui
s,avancent loin entre les pieces de terre
faite et a la Ticouape genereuse en don~s

et brochets; Normandin et Albanel,
comme Sainte-Croix, eriges au milieu des
terres, fa<;onnes a meme Ie paysage et
hommages aux bras guides par la
reflex.ion d'homme, qui provoquent la
fertilite des glebes; Chambord et sa
Pointe ou mord la ouananiche, porte vers
Ie lac Bouchette et son ermitage, et son
arnere-pays de buchage, de lacs pois
sonneux et de forets giboyeuses; Mistas
sini, ses chutes bouilJonna ntes et ses
ascetes a bure et a scapulaires, qui cons-
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truisirent une Trappe et aiderent Ie colon
en s'adonnant aux memes travaux que
lui; Peribonka aux terres sablonneuses,
juchees sur ses accores apic, rongees par
les eaux, OU Louis Hernon a vecu et OU,
clit-on, Eva Bouchard et lui se seraient
aimes dans Ie silence et la discretion de
ces lieux et de ces temps; Alma, a la
decharge du grand Lac, acheval sur deux
mondes, entre Ie Saguenay et Ie pays
jeannois, et qui allait devenir la metro
pole du Piekouagami... Et ainsi se sont
additionnes les clochers et les sillons, le
labeur et La joie, et les souffrances de tous
ces hommes et de toutes ces femmes
dont la plupart ne sont plus que souve
nirs, a moitie effaces, sur Ie granite noir
d'une pierre tombale. Us avaient noms:
Tremblay, Guerin, Ouellette, Lamon
tagne, Gauthier, Gagnon, Bernard,
Laberge, Plourde, Dessureault, Fortin,
Lavoie, Routhier. .. et ils avaient sou et
amour, et achamement au defrichage, a
I'abatis, au labourage et aux semailles.
TIs avaient liberte au coeur, et Ie muscle
prompt et la langue agile a la defendre.

IIs ne pouvaient compter que sur eux
memes, bDcherons de la riviere a Mars,
travailleurs des sceries Price, defricheurs
de Laterriere ou colons d'AlbaneL ils ne
pouvaient compter que sur eux-memes Ie
long de ce Saguenay au autour de ce Lac
aux eaux padois furibondes, et r;a Us Ie
savaient. L'hiver etait ge6lier de novem
bre amai et les Laurentides pendant
quatre saisons. Longtemps ils durent
attendre les rails de fer qui apporteraient
marchandises et amities, ou les routes au
ruban d'asphaIte, futurs traits de vitesse
et de petrole entre les hommes. Le
Saguenay fut plus fortune: un vapeur
remontait jusqu'il la baie des Hal Hal,
Port-Alfred, Chicoutimi... Longtemps
ils durent se contenter d'un rapproche
ment interne, a meme Ie Lac et
l'Ashuapmouchuan, par bateaux a
vapeur et ahelice, transportant hommes
et animaux, pele-mele sur des quais
achalandes, lorsque matin ou soir, une
foule bigarree procedait aux ceremonies
de l'accostage et du depart.

TIs avaient a peine entame la foret qui
cernait leurs minces rectangles de culture
et de paturage, et la chaumiere a I'abri
de laquelle la nouvelle epousee attendait
son mari, dans la lueur reconfortante

d'une lampe a l'huile, aux tard-soirs
d'aout.

S'additionnerent les clochers, les
ecoles de rang et de village, les magasins
generaux et l'energie des colons. S'addi
tionnerent tous ces echos de village
que ['oreille peut encore deviner et tous
ces rangs doubles ou simples ou se jouent
encore la tragedie ou la comedie de
toutes ces vies d'homrne.
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Chapitre 3

Les Temps de la poulie,
de Ia courroie,
de I'engrenage et du cuivre

Puis vint Ie temps des courroies, des
poulies, des machines qui grondent et
des engrenages. Puis vinrent les hommes
a chemise bleue, regie a calcul en main,
qui broyaient la pulpe et harnachaient les
rivieres, fieres cavales, qui hurlent encore
de rage impuissante au licou de beton et
d'acier que ces humains de fer leur ant
passe. Les «chemins qui marchent»
des Amerindiens, des missionnaires a
robe noire et des traiteurs en fourrures
devinrent les sources vivifiantes qui
allaient fournir l'energie electrique a
ce grand corps industriel qui s' etendrait
de Port-Alfred a Dolbeau, en passant
par Arvida, Kenogami, Alma, Desbiens,
Saint-Felicien... Partout bouillons,
remous, rapides et rivieres a eaux cal
mes ant ete rompus aux desirs de
l'homme et la houille blanche a enfante
Arvida, capitale mondiale de l'alumi
nium, Kenogami ... Shipshaw, chute du
Diable, rivihe aux Sables, I'Isle-Maligne,
autant de noms qui comme clairons
appelerent les gens de ce royaume au tra
vail d'edification d'une industrie qui
a foumi aux espaces aeriens des bolides
fuseles dont l'eclat dechire I'oeil et les
mugissements effraient la faune originale
de ce pays, ainsi que des rames de papier
aen envelopper la Terre, sur lesquelles
se sont distribuees les frayeurs et Ies joies
de l'univers, sur lesquelles s'est cons
truite et detruite la vie des nations, et sur
lesquelles egalement se sont ecrits les
plus beaux chants d'amour et d'espoir
dans les langues de France et d'Albion.

Du lever d'un soleil a la naissance de
l'autre, de la mort d'un automne a la
naissance de I'autre, tournent les turbi
nes mugissantes dans les eaux mugis
santes de la chute aCaron, claquent les
courroies et gemissent les poulies au
moulin de Dolbeau et grondent les
engrenages a Kenogami, Alma et Des
biens, alors quIa Arvida d'immenses
marmites, lot de sorciers a chemise bleue,
gn§sillent, jettent leur lueur et deversent
genereusement Ie metal en fusion qui,
moderne coulee de lave, se dirige avec
docilite vers Ie moule qui Ie fa<;onnera
selon les exigences d'une technique
envahissante. Les saisons passent sur
ce pays bicephale et, six mois sur douze,
en leur sagesse dorment les labours,
les paturages et les jacheres sous la blan-

cheur des neiges et des glaces; mais
l'industrie CIepite, s' arc-bou tel sue, rue et
hue, captive d'une course effrenee pres
que etrangere encore aux gens du pays
jeannois dont les horizons imprecis s'es
tompent toujours dans Ia courbe Iente
des vallons peripheriques ou dans les
hauteurs arrondies par l'etemite des
vents des Laurentides qui paressent,
chattes blotties qui s'etirent avec lan
gueur entre deux rivieres calmes.

Et trois fois par vingt-quatre heures,
sous Ie soleil ou dans les tenebres, de
Port-Alfred a Dolbeau, s'alignent
Jeannois et Saguenayens, sous les lam pes
a neon des parcs de stationnement, cas
que d'acier sur la tete, serrant sous leur
bras la boite de metal noire dans laqueUe
des mains aimantes et af£airees ont jete
furtivement quelques sandwiches, un
oeuf dur et un thermos de cafe bouillant.
Par l'addition des memes gestes, mille
fois recommences, dans la chaleur de la
fonderie ou se marient bauxite et coke et
dans les hurlements des broyeuses a
pulpe au chaque fibre de sapin, d'epi
nette, de cypres ou de pin baumier cedera
son soleil, sa seve et ses mineraux a l'avi
dite des ecritures, se gagnera Ie cheque
verdatre qui emplira Ie frigidaire de vic
tuailles et de biere, vetira les enfants qui
deja retournent de l'ecole et reclament les
souliers neufs ou Ie chandail qui couvri
ront des membres a croissance trap
rapide. Cest a tout cela que pense
l'homme a chemise bleue, suant, agile
entre les machines couvertes de graisse et
de cadrans, pendant que dans Ie bureau
vitre, entoures de plantes vertes et pieds
dans les tapis moelleux, patrons et per
manents syndicaux negocient Ie prochain
contrat de travail en hommes durs, mais
libres, pour des hornmes rudes, mais
libres encore au sein de la cite indus
trielle, comme l'etaient jadis leurs peres
lorsqu'ils arpentaient, de leurs foulees
qui trahissaient parfois Ie melange des
sangs, les hauts du trecarre au on pensait
repousser encore un peu la limite des
arbres pour laisser place a I'avoine et aux
ruminants.

Apres avoir gratifie les hornmes de
billots a ecorce reche, de pulpe abon
dante qui flottait en rangs serres sur Ie
bleu argente de nos lacs et de nos
rivieres, de terres a flancs genereux qui
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montent Ie fourrage it hauteur de taille
d'habitant bien bah, la region reservait
une autre surpise aux descendants de
ceux qui autrefois avaient quitte Char
levoix et la Cote-Sud pour remonter
Ie Saguenay. Des Ie XVIIe, d'intrepides
reculeurs d'horizons, ayant noms
La Valliere, Dolbeau, Albanel, Denys
avaient remonte Ie Saguenay, l'Ashuap
mouchuan, 1a Chigaubiche, la Nica-
bau... Et it la fin du XlXe, debut du XXe,
1es Richardson, Galbraith, McKenzie et
Oba1ski arpenterent les pentes monta
gneuses entre 1es lacs Wakonichi et Chi
bougamau. Deja ils pressentaient les
dons futurs du sol recouvert de mousses
et d'aiguilles seches sous leurs bottes
qui derapaient dans 1es portages. Mais il
faudra attendre Ie debut des annees
cinquante avant que Ie cuivre, I'or et 1'ar
gent attirent par centaines, speculateurs,
hommes de commerce et travailleurs vers
ce coin du bout du monde dont Saint
Felicien deviendra la Porte d'Or Ope
miska, Merrill Island, Campbell ... autant
de noms qui miroiterent, reflets tour
billonnants de la fortune, au coeur des
temples financiers des metropoles, alors
que 1a nouvelle ville en folie, sertie au
sein de la foret boreale, s'abandonnait a
la fieVTe des commencements avec ses
maisons hativement biHies en papier
noir, sa population flottante et bigarree,
ses debits de boissons ou se rencon
traient Ie cheque du mineur, Ie rire ou
la deception du financier, les espolrs it
bout de bras de tous ces hommes au
visage ravine, qui avaient deja tout perdu
ailleurs et ces prostituees que 1'on faisait
venlr de la ,<Ville» lorsque 1es poings
et les couteaux menac;aient, cognaient et
tailladaient trop souvent.
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Chapitre 4

Les Temps de la main qui bernt,
enseigne et reconforte

Et tout au long de cette histoire qui
debuta avec les temps de la hache, se
continua avec les temps de la charrue et
des machines pour se terminer avec les
temps du cuivre, de ['or et de l'argent, la
Croix romaine fut presente et guide,
inextricablement liee a cette aventure, du
cap Trinite, refuge des aigles qui volent
vers Ie couchant, aux rives du Piekoua
gami dont les longues vagues bercent
encore les reves du sol et de l'air. Du cure
Nicolas Hebert dont la statue a front
d'airain, tournee vers Ie Lac, mordant Ie
nordet, semble indiquer de nouveaux
horizons a reculer, a tous ces anonymes
cures et pretres de campagne qui, seuls
instruits souvent, lisaient et redigeaient
presque toute la correspondance officielle
et privee qui entrait ou sortait de la
paroisse. Que de soirees d'automne pas
sees a ecrire pour l'homme que les
chantiers avaient arrache trop jeune aux
bancs de l'ecole, a cette aimee qui a
Peribonka, Saint-Henri-de-TaiUon ou
Albanel attendait avec impatience les
epousailles de l'ete, ou a cette mere
inquiete de La Dore dont la drave avait
englouti Ie fils sous les mugissements
des lames et des remous de la crue printa
niere. Presbyteres et confessionnaux,
lieux de toutes les confidences, lieux de
tant de drames qui se denouaient ou se
resolvaient la plupart du temps par un
compromis habile entre Ie bon sens
paysan et les directives abstraites d'une
Eglise universelle dont la Tete romaine, a
theologie lanne rectiligne, pouvait par
fois difficilement concevoir les sinuosi
tes, les exigences et les brouillards de cet
arriere pays glacial OU rien n'est jamais ni
clair ni precis, ni l'horizon, ni la crete des
Laurenndes.

Ces mains qui benissaient ont egale
ment enseigne: Semina ire de
Chicoutimi, Couvent des UrsuJines de
Roberval, College classique de Jonquiere,
Juvenat de Dolbeau .. autant de lieux
ou croitront les instruits de la generation
future, autant de biHiments edifies par
l'acharnement du clerge secuJier, Ie
devouement des congregations feminines
et masculines et par les dons et la foi des
fideles qui meme aux annees de petites
recoltes ou de crise ouvraient leurs bour
ses mal gamies. Ces mains qui ensei
gnaient ont aussi gueri: h6pitaux d'Alma,

de Chicoutimi, de Jonquiere, de Metabet
chouan, ou Ie zele des hospitalieres pan
sait les plaies, fermait les blessures et les
yeux des moribonds tout en reconfortant
les proches.

Tout ceci ne s'est pas fait sans abus ni
mesquineries, mais la Croix romaine
a sil10nne taus les ages de notre histoire.
Cela a ete, et cela se devait d' etre dit.
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Chapitre 5

Les Temps de la Vie surabondante

Et ainsi ont-ils ete, et ainsi sont-ils
dans ce pays de neige en janvier, de cha
leur torride en juillet, de debacles folies
en avril et de tard-jours decrures par Ie
cri des rnigrateurs, triangle de tension,
dans la brunante d'octobre.

Dans Ie vrombissement des motonei
ges qui ouvrent leurs senhers entre deux
sapinieres au Relais des Buttes de la
riviere aux Saumons, dans Ie silence et la
retenue de l'artiste qui peint et sculpte
aSainte-Rose du Nord, dans les 24 000
brasses de l'athlete de Hollande.
d'Egypte ou d'Argentine, qui trace un
poin tille d'efforts et de courage entre
Peribonka et Ie quai de Roberval ou des
milliers de spectateurs, en grappes,
attendent sous Ie soleil ou la pluie, dans
la joie exuberante des festivals du Bleuet
de Mistassini, de la Patate de Saint
Ambroise, de la Gourgane d'AlbaneL
dans la bizarrerie bigarree de la semaine
«western» de Dolbeau, aux cowboys
perdus au coeur du Moyen-Nord quebe
cois, dans Ie chic aristocratique et vieillot
du festival du "bout du monde» de Chi
coutimi, dans l'oeil ravi des enfants qui
regardent jouer les lionceaux et les
ours noirs des Sentiers de la nature au
Jardin zoologique de Saint-Felicien...
dans toutes ces activites et entreprises
d'homme, qui couvrent les saisons et
drainent l'energie surabondante d'un
peuple encore suspendu entre la ferme et
J'usine, naus retrouvons gestes d'amour
et gestes de vie.

Et tout autour de nos mille lacs et Ie
long de nos rivieres aux noms monta
gnais qui resonnent musicaux en
«ouan», "pe», «bonka», sur ces plages
a sables gris et roux ou les canots des tri
bus du Pore-Epic ont accoste si souvent
aux tem ps anciens nous pouvons
contempler les plus belles femmes: cares
sees par Ie sorolt en ete, fouettees par Ie
norolt et Ie nordet en hi ver, nourries a
meme les riches plaines alluviaies aban
donnees par Ie golfe de Laflamme, vives de
par les rocs et l'air salin du Saguenay,
langoureuses et calmes de par les caHines
et les rives qui prolongent Ies vagues
du Piekouagami, elles sont des reines
qui dont besoin ni de Couronnes ni
de joyaux, portant a meme leur taille
altiere leur noblesse et leur eclat.

Elles ant donne ici, et donneront plus

encore ... Sur la fenne elles ant ete meres,
epouses, comptables, enseignantes ...
Maintenant elles sont tout cela, et
davantage, reculant les fronheres de ce
royaume que Ie male s'etait reserve. Arts,
sciences, metiers, professions, com
merce ... Femmes vetues de salopettes a
genoux dans la bleuetiere de la Friche,
femmes vetues d'un chemisier blanc au
chevet d'un maJade, femmes coiffees
d'un casque protecteur, regie a calcul en
main, femmes a serviette de cuir derriere
Ie bureau vitre de I'adrninistrateur ... Elles
ont donne ici, et donneront plus encore.

Et c'est grace a leur generosite si, par
tout, du Sakini a Notre-Dame de Lorette,
du lac Bouchette rendu celE.>bre par son
errnitage et son homme fort, a Saint
Henri-de-Taillon, chaque jour la vie tisse
sa toile orgueilleuse et rouhniere. Par les
mains du medecin qui guerissent, par
Ie stylo du collet-blanc qui collige entrees
et sorties de capital, par l'espoir du tra
vaiUeur et de l'homme d'affaires qui deja
voient fumer les cherninees immenses
de la Donahue, par la patience de l'ensei
gnant inquiet, au coeur de ces ecoles trop
grandes, par Ie mai.re qui ramene a rordre
les assemblees houleuses, par l'audace
des cooperateurs forestiers qui innovent,
par la verve de l'avocat qui tente d'equi
librer pour son elien ties plateaux de
la justice, par Ie travail de taus ceux qui
s' eveillent dans la meme couche et s'ai
meront au debut de la nuit, cette region
s' erige, se construit et chante au rythme
de l'espoir et de la soif de devenir.
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Epilogue

«dans rna peau s'effritent la terre fragile ses
plantes

nes d'elles et du feu ses mineraux

J'entiere geologie»

Paw-Marie Lapointe
Ie reel abSOhl -

Editions de I'Hexagone

nous sommes nes de nos mvers
nous sommes de 1a patience de nos mvers

la montagne nous enfante encore
et la mer nous delave
nous lave du temps
nous restitue intacts a 1'mstoire

nous sommes nes de nos forets
nous sommes de la lenteur de nos forets

la mousse appelle encore nos bottes
et les hautes fougeres fouettent nos hanches
en nos courses folies
et les fougeres nous delivrent de la lenteur de nos rovers

nous sommes nes de nos lacs
nous sommes de la profondeur de nos lacs

les etangs nous renvoient encore
!'image trouble de nos reves
et l'eau souleve l'aviron au creux de nos paumes
comme les hanches de la femme soule vent nOs sexes

nous sommes nes de nos automnes
nous sommes de la grisaille de nos automnes

les brumes nOus enchantent
cachent nos plaies
et nous nous y obstinons
pieds sur Ie roe comme Ie vieil ancetre cornu

nous sommes nes de nos glaces
nous sommes de la durete de nos glaces

la neige nous a grandis par-dela nos c10chers
la blancheur nous a rompu les retines
nous a pulverise chairs et os
et la rafale nous a chasses dans Ie mugissement des coniferes

nous sommes nes du noroi't
nous sommes de la violence du noroit

les vents ont draine nos saisons
en deboulade
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accumule nos naissances et nos deuils
gonfle nos ventres ou confine nos ames a la chaumiere
surcha uffee

nous sommes nes du sorolt
nous sommes de la douceur du soroH

les grands souffles de mars
eveillent odeurs de neiges fondantes
et nous pataugeons entre les erables
ivres d'une joie et d'une seve nouvelles

nous sommes nes de l'espace
nous sommes de l'imagination de l'espace

couches contre terre bras etendus
nous ne touchons ni Ie nord ill Ie sud
couches contre terre jambes ecartees
nous ne heurtons aucune frontiere

nous sommes nes de nos gratte-ciel
nous sommes de l'effarement de nos gratte-ciel

cliquetis electroniques
puanteurs des egouts et espoirs de 1'asphalte
nous avons des douceurs neuves a reapprendre
des violences lointaines a redecouvrir

nous sommes nes d'Amerique
nous sommes de la demesure d'Amerique
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