
Marc  Riopel 

Le lemiscamingue 
Son histoire et ses habitants 





Introduction 

L 'HISTOIRE DU TÉMISCAMINCUE est relativen-ient peu connue. 

Toutefois, elle niériterait de 1'Ctre davantage, n o t a m e n t  afin de 

souligner son originalitk c i  son importance h l'histoire natioiiale. Aussi 

loin que l'on remonte dans le temps, h l'aide d'ktudes et de sources 
historiques, nous voyons que le Témiscamingue occupe une ceriaine 
place dans I'kvolu~ion du Québec et du Canada, que ce soit sur le plan du 
coninierce interiribal entre les groupes amkrindiens, de la traite des 
fourriires, du secteur forestier, des mines ou encore de l'agriculture. 

Ccite méconnaissance peut s'expliquer de plusieurs façons. d o r s  que 
les yeux sont tournks vers le Témiscamingue, à la Fin du xrx' siècle, 
démarrent successivement deux ruees miiiihres : l'une. compter de 1904 

du cbté ontarien du lac Témiscamingue; l'autre, 20 ans plus tard au nord 
de la région, d a s  le secteur encre les actuelles vdles de Rouyn-iloranda 

et de Val-d'Or, gagnant même l'est de la ré@on avec I'ouvenure de la 
mine de BeUeterre. Le Témiscamingue tonibe dors dans l'oubli, kdipsé 
par ses voisins et leur développement plus spectaculaire. Dans les arinkes 
1930, les programmes gouvernementaux de colonisatioa dirigent les 



citadins vers la mystique Abitibi. Le Ttmiscamingue reçoit un petit 
contingent de ces nouveaux ruraux tandis qu'une partie de l'Abitibi voit 
le jour grâce à ces programmes. L'attention se tourne alors vers cette 
rigion voisine du  Tkmiscamingue. qui connaît de plus une ruée minikre 
salis précedent au  Qiiébec. Les mines d'or abitibiennes énierveilient 
riniaginaire collectif, d'autant plus que l'on sort A peine de la crise kcono- 
mique de 1929. Le Témiscan~ingue demeure depuis ce temps une région 
relaiivement djscrkie, isolfe du resie du Qudbec. 

Par ailleurs, on associe trop souvent, A tort, le Témiscamingue à 

l'Abitibi. En fait, ces deux régions s'avhrenr fort differentes l'une de l'autre, 

que ce sait en matiere d'histoire, de paysage ou encore de mentalité. Certes, 
l'histoire de ces d e u  régions se croise h uii moment donne, notamment 
sous l'impulsion des programmes gouvernementaux de dheloppement 
planifié. iMais, I'llistoire du T~miscamirigue est aussi associée de près A ceUe 
du Tirniskaming ontarien. Le territoire des Algonquins s'étend des deux 

côtés de ce lac. Dès les dCbuts de la calonisation agricole du l'émisca- 
mingue, dans les dernières décennies du xrxe silcle, les contacts sont 
nombreux et variés entre les communautés des Ttmiscarningue quebécois 
et onrarien : rnênie diocése catholique, mêmes sources d'emplois forestiers 
et d'kcoulement des produits agricoles, même système de navigation, etc. 

En fait, si la frontiEre interprovinciale Ontario-Québec ne séparait pas 

certe zone du lac Téniiscamingue, il y a fort parier que ces deux rkgions 
n'en formeraient qu'une et s'étendrait autour du lac. 

Ces é1Cinents marquent déhnitivement l'histoire du Témiscamingue et 
lui procurent en méme temps son caractere original: région isolk du 
reste de la province, davantage integrbe à l'Ontario qu'aux autres regio~is 
québkcoises. Encore aujourd'hui, il faut passer en Ontario pour se rendre 
à Montreal. Par aiiieurs, alors que certains pron-ioteurs du dkveloppement 
de la rtgion, au début du xf sitcle, rEvent de doter le Témiscaniingue 
agicole d'un cenire industriel, les industries s'inlplantent en périphérie : 
Temiscaming, ville papetihre, au sud ; les mines ontariennes 3 l'ouest ; les 

mines abitibiennes au nord rt la mine de Belleterre, à l'est. La zone agri- 
cole se consolide ainsi, sans que cette industrialisaiion entraîne une forte 
hausse de la population. 





A partir des frontiéres de l'actuelle Municipaiitt rdgonale de comté de 
Tkmiscarningue, je suis remonte dans le temps pour retracer l'hjstoire 
Ccononiique et sociale de ses habitants amerindiens et eurocanadiens. 
Afin de rompre avec une certaine iradirion en histoire régionale, j'ai 

voulu associer les Ngonquins à l'histoire des a Blancs i, du Témisca- 

mingue, en décrivant non seulement leur histoire avant l'arrivée des 

coureurs des bois, des missionnaires, puis des bûcherons ei des colons, 
mais aussi l'kvolutian de leur socie~i depuis le contact jmqu'b aujour- 

d'hui. Cela permet d'offrir aux lecteurs un portrait plus coniplet de 
l'histoire de cette rbgion, ceUe des Eurocanadieiis, de I'economie et de 
leurs institutions, et celle des Algonquins, depuis les années 1500 à nos 
jours. 

Ce livre vous invite donc decouvrir le Ttmiscamingue historique et 
actuel en tant que region autononie possédant son identitb propre. h ce 

titre, I'ecriture de son histoire s'imposait pour faire dkcouvrù le passé de 
ce terroir typique du xrX' sikcle où se cbtoient une industrie forestiPre 
avant-gardiste et une agriculture pruspére. Il y est donc question de la 

formation et du dkveloppernent du T6miscamingue et, dans une moindre 
mesure, des relations avec ses voisins ontarien et abitjbien. Écrit par un 
natif du Thniscaniingue, ce livre s'adresse à tous les passionnks d'histoire 
locale et regionale, qu'ils soient Térniscamiens ou non. 

Cette syntliese sur l'histoire du Témiscaniingue s'inscrit dans le cadre 
d'une these de docrorat en histoire, deposee h I'Universite Laval en 

décembre zooil. II s'agissait alors de concevoir et d'fcrue une synthèse 

historique scientifique s'adressant au grand public en collaboration avec 
des organismes d u  milieu de la diffusion et de l'enseignemenr de  

l'histoire du Tkmiscamingue. Le but de cette demarche d'application de 
l'histoire consistait à etudier les relations entre l'historien et le d i e u .  A 
ceite fin, un coniité de lecture, forrnt. de personnes œuvrant dans les 
domaines du pairinloine, de L'histoire, de l'éducation et des cornmu- 

nautCs autochtones, a lu et commente le texte à deux reprises. il s'agit de: 
Lena Ailard, Je la corporation du Musée de Guetin; Marie-HklPne 



Brault, de la Commission scolaire Lac-Thniscamingiie; Rita Drouùi, à 

i.itre de fen-ime autoclitone; laines Morrison, spkialis.te de l'histoire des 
Agonquiiis; Guy Perreault, de la SociCt6 d'histoire du T6miscamingue; et 
Marlyn Rannou, du Lieu liistorique national du Fort-Témiscaniingue. Je 
tiens à les remercier pour leurs conimentaires el suggestions. Cette par- 
iicipation active du milieu ni'a igalen~ent permis d'&rire une tlièse de 

doctorat portant sur  les aspecis épistkmologiques et n~ethodologiq~es de 

la pratique de I'histoire à I'eiitkrieur du d i e u  universitaire. A cet égard, 
mes reinerciements s'adressent également A inon directeur de recherche, 

Marc Vallieres, professeur au département d'histoire de 1'Universitk Laval, 
pour son encadrement, ses conseils et suggesrioiis et les nombreuses dis- 
cussions que nous avons eues sur le mouvement de la Public History. 
En&, je voudrais &galement remercier mon tditeur, Antoine Del Busso, 
et l'équipe de product.ion de Fides pour la publication de ce livre. Je 

demeure toutefois seul responsable du contenu de ce livre. Je voudrais 
également souligner la contribution de mon kpouse, Carla Rabbath, à la 
réalisation de ce livre qui s'est dchelonné sur trois anS. Par sa patience, ses 
ericouragements et ses suggestions, elle m'a aide h mcner ce projet 1 
terine. Enfin, un nierci spécial à mon fils, Tristan, pour avoir égayer la 

derniPre a i d e  de redaction de cette synthèse. 





CHAPITRE 

La civilisation traditionnelle 
des Anichinabes du Témiscamingue 

M ALGRÉ LE FAIT que les premitres naiions vivent sur le territoire 
qui forme aujourd'liui le Canada depuis des milliers d'annbes', la 

préoccupation d'inclure les hinerindiens à l'histoire canadienne est 
relativenlent récente. Auparavant, les historiens avaient plutôt tendance à 

traiter l'histoire ambrindienne i part de I'hisioire canadienne, qu'ils 
faisaient commencer avec I'arrivee des Européens. Si on jumdait I'his- 
toire des hér ind iens  à celle des Eurocanadiens, nous verrions que le 
Canada possède uiie histoire beaucoup plus ancienne que ce qui est 
généralemeiit admis. La même remarque s'applique I l'histoire du Ternis- 
caniingue. Ainsi, lorsque débute la colonisation du Tkniscamiiigue, dans 
les années 1880, la région est déjà peuplée par des groupes d'Algonquins. 
Dans cc cliapitre, vous aUez découvrir i'liistoüe des premiers habitants de 
la région du 'l*érn.iscamingue, les Algonquins. EUe fait revivre le mode de 
vie traditionnelle ci la culture de ces hkrindiens ,  aux xvr' et XVII' 

sikles. En somme, ce chapiire nous conduit Q une kpoque captivante et 

méconnue de I'histoire du Térniscamingue. 



Le made de vie traditionnel dcs Timibcuningits au xw siècle 

La prisence de groupes amkrindiens, dans la region du Téniscamingue, 
remonte à a u  moins 5000 ans, comme l'attestent les fouilies archko- 
logiques effectuks sur les sites de l'aciuel fort Tkmiscamingue, du lac 
Opasatica à une quinzaine de kilométres au sud-ouest de Rouyn- 
Noranda et de  la riviere Dumoine. Par conne, aucune preuve scienti- 
fique ne permet actuelicment de relier ces premiers occupants d u  
territoire aux  Algonquins actuels. Un rel lien de parenté direct peut être 
ktabli à compter des années 1300 de notre kr3. Plusieurs bandes am&- 
rindiennes vivent alors dans la grande region du lac Témiscamiague. Qui 
sont-eues? 

Les divers groupes de la région du b c  Témiscamingue 

Malgrk les renseignements fragnientajres sur les Amerindiens de la région 
d u  lac Témiscam.ingue, au xvr' sitde, nous pouvons quand m&me tracer 
un porrrait des premiers occupants de la région. Un premier groupe 
s'identifie comme ktant les Térniscaniingues; cc groupe vit en nomade sur 
un territove qui s'&tend de  la tête du lac à l'actuelle ville de Mattawa4. 11 
y a aussi un groupe appelé les Otng~ioctoueniins, qui nomadise dans le 
secteur de la riviere Dumoine, du lac Kipawa et peur-&ire méme jusque 
dans le secteur du Grand lac Victoria3. Les Otaguottouenws seraient les 

ancétres des Kipawnns. ces Amérindiens faisant aujourd'hui pariie de la 

bande Kipawa. Dans la region immbdiate du lac Témiscamingue, il y a 

aussi les Matnchetvnns, dont le territoire englobe le lac du mPme nom et 
la rivière Montredb. Au sud-ouest, il y a les AGpissi~~gues dont le territoire 
s'étend autour du lac Nipissing. Les Nkpissingues sont designes par les 
n~issiomaires jésuites sous k terme de Peuple des Sorciers», en raison 
du  nombre de chamans et de leurs pratiques religieuses7. Au nord de ce 

groupe vivent les Timugamis, en particuljer dans le secteur du lac Tirna- 
gami. A l'ouest des Nkpissingues vivent les Ojibwés, qui se dkplaceront 
graduellement vers le secteur des lacs Nipissing et Témiscamingue, à la 

suite des guerres siouses; certains powsuivront leur route vers la région 
de Trois-Rivieress. Un autre groupe, les M~ttawans, nomadise dans le 
secteur de Matiawa. A cette &poque, c'est une coutume ainkrindienne de 
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se d k h i r  en fonction du territoire fréquente a, en particulier, du lieu de 

rassemblement estival. 
En fait, I'ethnonyme a Témiscamingues>) renfermerait un groupe de 

bandes gravitant autour du lac du même nom et non pas uniquement 
une bande. On retrouve d'un côte les bandes iivant dons la partie nord 
du lac T&miscamingue, telles Lang-Point, Abitibi et Barrière, et celles 
vivant dans la partie sud, telles Témiscamingue, Kipawa, Timagami, 
Metabetchewan et Mattawan, le détroit du lac ou I'emplaccment de 
l'actuel fort Tkmiscamingue servant de point de demarcaiion. Les bandes 
de la partic sud du  lac Téiniscamingue possèdeni plusieurs traits carac- 

teristiqucs communs qu'on l ie retrouve pas chez les bandes de la partie 
nord, dont le dialecte et I'organisation sociaje enipruntée aux Ojibwés, 
notamment le systknie de  clans et les totems, ainsi que le manage entre 

cousins9. Ansi, tous les groupes amkrindiens noniadisant sur ce territoire 
feraient partie de la même nation, en !'occurrence les Tkmiscamiiigues, et 
parlent tous la nierne latigue, I'algonquin, encore utiliste aujourd'hui par 
les Anichinabes de la région". 

Au sud du territoire des T&miscamingues se trouvelit les Aigonquins 
qui se partagent le territoire de la vallke de l'Outaouais. On dénombre 
cinq groupes algonquins. Les Onontchataronons exploitent le territoire 
situé entre les rivières Rideau et Nation du Sud. Les Kinouchipirinis occu- 
pent la rkgion du lac Rat-Musqué, au sud de l'Outaouais. Les Mkshrinis 
habitent les bassins des rivikres Rouge, Petite-Nation et Likvre. Les 
Kickesipin'nis vivent sur l'?le-am-Mumettes et contrôlent ce passage sur 
la rivitre des Outaouais. Les iMntnouweskarinis se retrouvent dans le sec- 
teur dc la rivitre Madawaska". 

Quoique les cherclieurs ne s'entendent pas sur l'affiliation des Tkniis- 
camingues et des bandes afiîiiées, ils les considérenr génkralement comme 

étant des Algonquins. Chose certaine, ils posskdent plusieurs traits coin- 
muns. à propos de la culture matérielle. Les Algonquins appartiennent à 

la famille linguistique algonquieiine, formée en ouire des Cris, des 
Népissiiigues, des Montngnais, des Aitikamkgires. des Ojibwks, des 
Micwincs'~ Ces entitks politiques sont independantes et possedcnt leurs 
propres particularitks. Elles cntretieiinent entre elles des relations 



Les bandes amerindiennes dans le seaeur 
du lac Témiscamingue, au debut du XVII' siècle 
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amicales et commeruales. II y a eu plusieurs mariages entre les membres 
de ces bandes, entrahant des dkplacements de familles d'une bande Q 
i'aurre. 

A cette époque, la population algonquiiie, induant les bandes vivant 

dans la region du lac Tkmiscamjngue, est évaluée h 4500 personnes". 

Cette population se répartit ainsi: les bandes Kicheripirinir, Keino~iches, 

Oiionrchataronons compteraient chacune entre 500 et 800 membres; le 
groupe principal des Teimiscaniingues compterait environ 400 membres 
et les quatre bandes gravitanr autour des TCniiscamingues, environ ioo 
membres chacune; les autres bandes algonquines seraient composks de 

300 membres chacune. Ainsi, selon ces donnbes, environ 800 Am&- 

rindiens habiteraient la région du lac Téiniscamingue au  xvre sikle. 
Lc terme AIgonqltin a étk employl pour la preYnikre fois par Samuel de 

Champlain, en 1603, lorsqu'il rencontra à Tadoussac des Amerindiens de la 

Vallée de l'Outaouais venus célkbrer avec les Malecites et les Montagnais 
utie victoire coirununc contre les Iroquois. Champlain employa dors le 
terme Algoumequin. Dès le xvil' sikcie, le nom Algonquin s'impose pour 
désigner non seulement les habitants de la Vallke de I'Ouiawais, mais 
aussi les prupks voisins dont la langue et les c o u m e s  s'apparentent à ces 
derniers'". Aujourd'hui, le mot Agonquin designe uiiiquement la nation 
amerindienne qui occupe l'Outaouais et l'Abitibi-Tkmiscamhgue. 

Quant a u x  AlgonquLsis, ils se nomment eux-memes <( Anichinabes u, ce 
qui signifie ((etces humains o ' j .  D'ailleurs, les Anichinabes préfkrent cette 
appellation ceUes q u i  leur ont i té  aitribues par les Eurocanadienslb. 

L e s  cours d'eau, voies de navigution naturelle ... 
Le rdseau hydrographique de la region forme un vériiable rkseau de coni- 
munication permettant aux bandes amerindiennes de circuler librement 
sur le territaire et A l'extérieur de leur zone d'e-qloitation. Les lacs 

et rivières permettent aux hichinabes de participer h des réseaux 
d'echanges amérindiens. Ils peuvent ainsi acqukrir et offrir des biens, des 

outils, des objets divers et des alirneiits avec d'autres groupes. A bord de 

leurs canots, ils suiveiit ccs voies de iiavigatian naturelle pour se rendre 
du campement d'étk à leur territoire de chasse hivernal. 



Le lac T&miscamiiigue forme un élargissement de la riviére des 
Outaouais. En descendaiir son cours, vers le sud, on  se rend en territoire 
algonquin, contrôl6 par les Algonquins de I'Ûe-aux-Aliumettes, et de là 
jusqu'à Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent. En remontant le lac Témis- 
camingue vers le nord, dew routes conduisent A la baie James, l'une plus 
compliquée par la rivikrc Blanche, l'autre par la rivière Des-Quinze et 
l'Outaouais suptrieur; on iraverse erisuite le lac et la rivikre Abitibi et, en 
suivanr la rivière Moose, on arrive A la baie James". Vers l'est, la rivikre 
Des-Quinze rntne également jusqu'h Tadoussac, sur la rive nord du fleuve 

Saint-Laurent, route régulikrement ernpruntke par les Nbpissingues 
Iorsqu'iJs vont traiter avec d'autres Anikrindiens ou, plus tard, avec les 
cornnlerçants de fourrures, et participer à la mission ~atholique'~.  

En suivant le cours de la rivikre Kiparva, les voyageurs arrivent au  lac 
du même nom et, de là, ils peuvent aneùidre une multitude d'endroits, 
situes à I'intkrieur des terres, dont le lac Dumoine. La riviére Dumoine 
constitue kgaiement une voie d'accks et  une route commerciale notam- 

ment pour les fipawans. EHe offre un second débouché vers la riviere des 
ou ta ou ai^^^. La rivikre Montrhl  donne accks, vers le sud, au lac Nipis- 
sing, via le lac Ternagami et la riviere à i'EsturgeonLO. Vers le nord, elle 
permet d'atteindre le lac Matachewan et la ligne de partage des eaux. 

Ainsi favorises par le reseau hydrographique, les Anichinabes peuvent 
se deplacer à leur guise sur l'ensemble du territoire. 

Nomadisme et cycle des saisons 

Le mode de vie nomade des T6rniscamingues implique qu'ils doivent 
s'ajuster au rythme des saisons et des produits qu'ils recherchent. Les 
groupes se déplacent en fonction des activites de subsistance, elles- 
memes conditionnees par le cycle des saisons. Ainsi, en été, les bandes se 
réunissent à des endroits prbcis, dont la tête du lac Tkmiscamingue, la 

rivihe Montreal, le lac Kipawa, la riviPre Des-Quinze, a h  de ptcher le 
poisson. C'est également le temps des rasseinblcments de l'ensemble de la 
iribu. L'hiver, les membres de la tribu se divisent en petits groupes a h  de 
faciliter les dkplacements d'un endroit à l'autre, 21 la rechcrclie du gros 
gibier et des animaux ZI fourrure. 



Ces Amerindiens vivent donc en symbiose avec la nature et leur 
environnemelit, niettani à profit toutes les ressources h leur disposition. 
Plusieurs mamrnifkres viveiit dans Ics forêts tkmiscamiennes. On 

retrouve l'orignal, I'ours noir, le loup, le renard, l'icureuil roux, le likvre 
d'Amérique et la gélinotte huppée, cornmunément appelie perdrix. Les 
lacs et rivitres foisonnent également de poissons dont les espèces les plus 
fréquentes sont le brochet, le dore, l'esturgeon, l'achigan, la grosse truite 
grise, le maskinongk et le poisson blanc. De nouvelles espéces d'oiseaux 
s'ajouteront dans la région, la suite du défrichement des terres agricoles. 
Mentionnons les goklands, les canards noirs, les huards, les sternes et de  
plus petits oiseaux tels l'hirondelle, le bruant à gorge blanche, le merle 
d'Amkrique et le moineau domesiiquc?'. 

A l'instzu des autres peuples algonquiens, les Tt5rniscamingues forment 
une sociéik de cliasseurs-cueiHeurs, dont voici Les grands traits2'. 

La chasse 

Eiant un peuple de cliasseurs-cueilleurs, les Téiniscan~ingues assurent 
leur subsistance norammmi par la chasse. Il y a (l'abord la cliasse au petit 
gibier, tels les Lihes ,  les perdrix et les porcs-&pics, qui se pratique toute 
l'année. Habituellement, elle sert d'appoint alimentaire et, lorsque les 
autres types de chasse s'averent infruciueux, ce petit gibier devient la 
principale source d'alimentation. A cela s'ajoute la chasse auy oiseaux 
migrateurs qui traversent la region au printenips et à l'automne. Pour 
capturer ces animaux, les Térniscamiiigues utilisent des pieges de bois et 
de pierre, appelCs assominoirs; des coiiets; des mets; ou encore ils les 
poursuivent. Il y a aussi la chasse au gros gibier, tels les orignaux, les 
chevreuils et les ours, qui se pratique priticipalemeiit en hiver, Iorsqu'il y 
a beaucoup de neige; il s'agit de la base de leur ahentacion au cours de 
la saison froide. L'orignal est le principal animai recherche par les chas- 
seurs amérindiens. Les Tdmiscamingues utdisent plusieurs techniques 
pour l'attraper. Géneraleinenr, ils le poursuivent dans la neige, misant sur 
son kpuisement, pour ensuite le harponner; plus il y a de la neige, plus 
I'aninial a de la d ~ f f ~ u l t i  à se deplacer et, chaussts de raqucctes, les chas- 

seurs le rejoignent rapideinent. Ils camouflent également des attrapes et 



des collets dans la neige; il suffit alors aux chasseurs de poursuivre l'ani- 

mal et de le diriger vers ces pikges. ils peuvent aussi le traquer dans l'eau. 

Lors de bonnes sakons hivernales de chasse, les Témiscaniingues se 

constituent des réserves de viande leur permettant de se rendre jusqu'à 
l'et&. Findement, vient la chasse aux animaux h fourrure, tels le castor, le 

rar musquk et la loutre. La trappe de ces animaux à fourrure s'effectue 
principalement en hiwr, alors que les fourrures sont au mieux. Eue rem- 

plit deux besoins fondamentaux, l'habillement et la nourriture. Les 

T&miscaminpes chassent ces animaux avec des assommoirs, au flet sous 

la glace et à la tranche. 

La péche se fait principalement au printemps et en été. Eiie constitue la 
principale activitk d'acquisition de nourriture de I'kté. Les Tkmiscarnin- 

gues se regroupent prks des cours d'eau er pichent le poisson. Us en 

consomment sur place et font aussi des réserves de poisson séché, pour 

I'liiver. La peche se pratique au filet, A la ligue et au harpon. Les Téinis- 

camhgues ytchent également en hiver, à i'aide d'un met sous la glace. Il 
s'agit d'un autre moyen de subsistance d'appoint lors de périodes de 

diseite hivernale. Un contemporain raconte leurs techniques de pêche er 

les instruments qu'ils utilisent à ceut h: 

ils sont aussy adroits a la psche qu'b la chme, ils font a ce sujet une histoire, 
qu'un certain Sirakitehak qu'ils disent avoir crée le ciel et la terre et qui est une 
de leurs divinités, inventa la maniere de faire des mets aprhs avoir attentive- 

ment consideré I'araignéc quand eue travaille bire sa toUe pour attraper des 

mouches. Us font ces filets avec de l'ortie ou du chanme sauvage dont il y a 
quantité dans les lieux liumides, que les femmes er les filles filent et tordent sur 
leurs cuisses à nud ;  les cordes qui servent de maitre h ces fleis sont faites 
d'ecorce de bois blanc ou de bois de plomb et sont for ta  ct dificiles A rompre. 
C'et  avec ces Filets qu'ils prennent toutes sortes de poisson et m@me du castor; 

i ls  pêchent aussy la ligne dormante 3 40 et 50 brasses d'eau, au bout de 
laquelle ils artachent la moitie du p e ~ t  poisson, dans laquelle ils oni passe un 

morceau de bois dur et ai@, cache de telle maniere que le poisson qui vient 

pour avaler celte moitie ne s'en apercoit point; par ce moyen ils preniicnt 



~c Le porte-béb4 est une autre invention merveilleuse de I'Arnerindien (...] Celui des 

Algonquins est particulierement gracieux, ils le nomment tikanogan. [...] Une fois 

l'enfant bien attache au tikanagnn, sa mPre peut le placer sur son dos tors de ses 

dhplacements Lorsque la fam~lle fait halte, la mere peut l'accrocher A un arbre ou 

l'adosser un objet plus solide. x Citation tirPe de: Yvon il. Couture, Les Algon- 
quins, p. 56. [Non classCe, SHT]. 

l imucoiip de truites. Comme ils scavent en quel tems ce poisson passe dans les 

r iv iera,  ils y font des barrieres n'y laissant qu'une sortie où ils menent des 
puises qu'ils retirent p le in f i  de poisson, quand ils en ont besoin. Leur adrase 
à darder le poisson donne de l 'admiration h ceux qui l ie sont pas accoutumbs 

A leur voir faire cette pesche; ils se serveiit d'une perche de 18 A 20 pieds de long 

au bout de laquelle il y a un dard fait d'un os plat et fort aigu avec des dents 

jusqu'au haut. Ce dard est perce et  attaché avec une petite corde à l a  perche 

dans laqiiehe il s'emboite; lorsqii'un sauvage darde l i n  poisson A S ou io brassa 

d'eau, cc dard sorr de l a  pcrclic et demeure airaché par les deiirs au c o r p s  du 

poisson qu'il t i re  ensuite luy ;  ils se servent pour attirer le poisson d'un petit 

poisson de pourcclaine qu'ils font jouer dans I'cau attache au bout d'un 61'). 

Les o c t ~ t é s  de cueillette 

Pendant 1'616, les Tkmiscaningues cueillent les fruits sauvages. Ils en 

mangent une partie et en font sécher afm de se constituer des provisions 



pour I'liiver. Ces fruits s'ajoutent h la consommation de  poissons et de 
viandes, en hiver. Au printemps, ils recueillent également l'eau d'&-able. 
Les Témiscamingues ne semblent pas avoir pratique l'agriculture. Ils 
obtiennent la grande partie des produits agricoles par la voie d'@changes 
cornnierciaux avec les nations voisines. Par contre, certaines bandes 

algonquines cultivent le sol a h  d'en retirer du mais et des courges. 
hs aaivitCs de subsistance pratiquees par les Témiscaminpes leur 

fournisseni l'essentiel des produits de consommat~on. Ce qui fait dire aux 

chroniqueurs du xvii' siecle qu'ils s'estiment étre les Dieux de la Terre 

puisqu'ils nt: manquent de rien, vivant dans l'abondance de leurs p@ches, 
de leurs chasses et du commerce pratique avec leurs nations ailées. 

Lu culture matérieIIe 

Le mode de vie nomade se reflkte dans plusieurs aspects de la culi-ure 
matérielle des Témiscarningues. Tout ce que ces chasseurs-cueilleurs 
transportent doit être peu encombrant. Facilement démontable, en plus 

d'?ire indispensable. L'habitation est un bel exemple. Ainsi, elle est 

demontable, se iranspone facilement et peut être remontée rapidement. 
Cette Iiabitatiori de forme conique, semblable la tente, est faite d'écorces 
de bouleau cousues ensemble que soutiensient des perches, jointes par le 
haut; une ouverture au sommet permet à la fumée de s'échapper. Des 
branches serveni de maielas; et des peaux, de couvertures, comme 
l'explique ce contemporain : 

La maniere de ces sauvages pour se loger esr bien facile. ce sont plusieurs 
ecorces de bouleau de trois pieds de haut, cousues ensemble, et de 8 pieds de 

long dont ils enveloppent un rond de plusieurs perches qui se joignants par le 
haut composent un grand tour par en bas pour placer les personnes qui sont 
dedans. Les branches de sapin qu'ils rompent leur servent de paillasse sur 

lesquelles ils etendent quelques peaux d'ours ou de chevreuil poiir leur s e M r  

de matelats er s'enveloppciit dans leur robe de castor ou aurres couvertures 
pour dormi+'. 

Les moyens de transport utilisés iüustretit également l'adaptation des 
Arnkrindiens h leur environnement. En Cté, les Témiscan-iing-ues se 
deplacent en canot sur les lacs et les rivikres. Us les fabriquent avec de 



I'kcorce, les montent sur un cadre de cPdre et les rendent imperméables 
avec de la r&sine. Ces embarcations trés malléables naviguent en eaux peu 

profondes ei  possedenr une capacitb de chargement impressionnante. Il 
n'est pas rare de voir s'y entasser une famille de neuf personnes ainsi que 
leurs biens et marchandises. L'hiver, les déplacements à pied sont de 
rigueur, à l'aide de raquettes. II s'agit de larges panneaky tressés de petites 
bandes de peau sur un cadre de  forme plus ou moins ovale, que l'an 
attache aux pieds, chaussés de mocassins. Les T~iniscamingues utiliseni 
aussi la t.raîne, cette longue planche de bois recourbte vers l'avant, sur 
laquelle on entasse des objets; on la tire sur la neige pour la faire glisser. 

Les o u t h  domestiques, les vétements et I'armemeni dkmonrrent égale- 
ment l'adaptation des Témiscamuiguecs à leur environnement. L'écorce, le 
bois, les os et les peaux servent à la fabrication des outils doniestjques. Les 

contenants servant à la cuisson des aliments sont faits d'écorce ou encore 
de terre; la teclinique de cuisson consiste à mettre des pierres chaudes 
dans le colitenant et d'apporter le contenu au point d'kbullition, sans 
brûier l'kcorce a u  contact du feu. D'autres contenants en forrne de sacs 
sorit aussi faits de p e a u  Concernant les outils, ils utilisent des grattoirs, 
des louches, des cuill&res, des couteaux, des aiguiiles, des hameçons, 
probablement faits de bois, d'os et de pierre, selon l'outil et les besoins. 
Les peaux d'animaux nies à la chasse servent à confectionner tous les 
vêtements. Les Témiscaniiiigues se servent de plusieurs armes, selon les 
circonstances. Lorsqu'ils voiit la guerre, ils urilisent l'arc et les fltches, la 
lance et le casse-tete ou tomahawk; ils se protégerit avec un bouclier de 
bois, fait de ckdre recourbe pour bien recouvrir le corps. Les guerriers le 
portent kgalement sur l'épaule lorsqu'ils donnent lin coup et ils se 
retirent derrikre pour en bloquer un. Us ptchent et chassent A l'aide de 
harpons et de filets, comme nous l'avons vu précedemmeiit. Ils préparent 
et font cuire leur nourriture de cette faqon: 

Comme ils n'avoient point I'usagc du fer avant notre arrivke en ce pays, ils se 

sen~oient de liaches et de couteaux de pierre; i l s  avoient l'industrie de faire dm 
pots de terre dans lesquels ils laisoient cuire leurs vianda et leur sagamitk. 
Celte sorte de meb est du bled d'Inde pile qu'ils jettent dans I'cau où ils 
nieitent, quand ils en oiit, de l'huile d'ours, de la viande fraiche ou de celle 



qu'ils gardeni scchi.c qu'ils pilent ou du poisson. Ils faisoient aussi cetie 
sagainité dans d e  ouragans (sic), qui sont des plais d'ecorce, en mettant plu- 

sieurs roches toutes rouges dans L'eau qui etoit dedans, ce qui la faisoit bouillir 
et donnoit par ce moyen de la cuisson au bled d'Inde et aux viandes qu'ils y 
mtttoient. Ils SC servent encore de cette maniere quand ils manquent de chau- 

diere dans leur voyage, i l s  allument du feu trh facilemenr par tout où ils se 

trouveni en frottant avec un morceau de bois dur, du bois tendrP5. 

Toutes ces activitts reposent sur une division des tâclies entre hommes 
et femmes. Chaque sexe possède ses propres tAches qu'il effectue à 

l'aide d'outils et de techniques sptcifiques, comme Ic dkmontre ce Ilors- 
texte. 

La répartition des tâches 
selon le sexe ,  au moment d u  contact  

L E S  TACHES DES HOMMES:  responsabilitC des grandes chasses saisonniéres; 

construdion des enclos: pose des pitges; confection des trappes; abattage du 
gibier; dbpeçage du gibier; fabrication des engins de pêche (filets et fasccnes); 

raille de la pierre par percussion pour en faire des armes de chasse: polissage de 
la pierre pour en faire des haches et des outils; travail de l'os pour le  transformer 

en outils (alenes, aiguiller, pointes de fleches et applicateurs de peinture) ; travail 

d u  bois pour en faire des objets mat4riels (canots, pelles A neige, cadres de 

raquettes, traînes et ustensiles); coupe et fente d u  bois de chauffage et abattage 
des arbres: confection des pipes en pierre et en os; construction des habitations 

et  etablissement du campement, cuisson des aliments; décodage des rCves et 

traitement des problPmes psychologiques (chamanisme] ; education des enfants; 

commerce et politique: guerre. 

LES TACHES DES FEMMES: participation aux grandes chasses coiiectives titre de 
rabatteures; transport du  gibier depecP a u  camp; preparation alimentaire des 
viandes fraîches; preparation de la chair animale en vue de sa consenration; con- 
fection du pemmican ; nettoyage des peaux frakher; mi re  e n  forme des peaux par 

raclage; séchage des peaux au soleil; tannage des peaux A la  fumee; installation 

des lignes dormantes; kcaillage, évidage, sPchage et fumage du poisson; couture 

des 4corcer des canots; filage du chanvre utilisP dans la fabrication des filets; 
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tissage de la babiche (cadre interieur des raquettes); confection des vêtements 

(mocassins. jambieres, culottes, vestes. bonnets) et des ornements, decoration 

des objets (enjolivement); fabrication des r6cipients en cuir et des contenants en 

kcorce, ramassage et transport du bois de chauffage; cueillette des baies sau- 

vages et des plantes therapeutiques; transport des bagages; entretien du feu et 

cuisson des aliments, entretien du campement; confection des potions et des 

tisanes mbdicinales; éducation des e n f a n W .  

L'organisation sociale b-aditionnek 
L'organisation soctale iraditionneiie repose sur la famille nucléaire. Le 
couple mari6 vit habituellement sur le territoire de diasse du pere du 

mari; en ce sens, fi s'agit d'une socibté patrilocale. La fdiation est ainsi 
assurke par la lignée paternelle, soit une société patrilinéaire. Le plus 
vieux des fils hérite du territoire de chasse du paternel. Toutefois, les 
Freres de l'ah6 doivent rejoindre la famille de leur femme. La polygamie 
exisie kgalemeni. Les conjoints sont habituellement recrutés à I'extkrieur 
de la famille conjugale, entrafnant l'échange des femmes entre les 

diffkrentes bandes. 
A la Fin de l'été, les families forment des groupes de chasse, également 

appelés groupes multifamiliaux. Composes d'une viiigtaine d'individus 

q u i  vivent ensemble neuf mois par annke sur leurs territoires de chasse, 
ces groupes constitueni l'unité de residence et d'eniraide kconomique de 

base. Le printemps venu, tous les Témiscamingues se rassemblent en u n  

lieu de rencontre commun, situé à proximité d'une rivitre. C'est le temps 

des retrouvaiües. On en profite alors pour renouer des amiries, célkbrer 
des festivitks religieuses et des mariages, et pour rkgler les affaires 

collectives. C'est aussi le temps pour renforcer l'appartenance à un 

groupe plus large, la bande. 
Un chef est dksigné parmi ses n-iembres, provenant habituellement 

d'une famille puissante. II dirige les expéditions guerrieres, sans toutefois 

détenir aucun pouvoir rPel. Min d'être Bu, le chef doit ètre éloquent et 

Ctre capable d'obtenir des cotisensus entre ses membres. Il s'agit d'un 

individu qui redistribue ses biens entre les membres de la bande. 



Les individus se divisent également en dans, ayant pour emblknies 
totkmiques des noms d'oiseaux, de niammifères ou de reptiles. Une 
solidarité existe entre les membres du même clan, qui se traduit par 
l'entraide, la participation A des ckrémonies et le devoir de vengeance. Les 
Témiscamingues comptent au moins trois clans : le martin-pécheur, le 
caribou et le crotale. 

La virion de i'univers 

Dans la pensk mythique des Témiscamingues, les individus font partie 
de la nature au mOme titre que les animaux, l'eau et le tonnerre. Cette 

vision conditionne le rapport à la nature de ces Amhindiens, comme 

l'explique I'antliropologue Roland Viau : 

Dans la pende algonquienne, la religion imprègne tous les aspects du quo- 
tidien. Elle donne un  sens h l'eiasteiice et la situe dans le cosmos. Elle incarne 
en quelque sorte un vkritable appui idCologique au contrat social. (...) Ils 
estiment que les klémenrs de la nature possèdent une essence spirituelie et 
sont, par conskquent, susceptibles de rhgir la conduite humaine. De même 

pensent-ils que les humains soiit les êtres que Kiche Manitou, une puissance 
surnaturelle bienfaisante identifiee conime le maître de la vie, a le plus 
demunis. Leur odorat, leur vitesse et souvent leur force ne s'av$rent-ils pas 
beaucoup plus faibles que ceux des animaux qu'ils ont l'habitude de traquer? 
Dépoiirvus de griffes et de dents adrées, les humains ne sont-ils pas contraints 
de fabriquer dcs armes dc cliaçse et des outils artificiels pour surmonter leur 
handicap ei pourvoir A leurs besoins? Aussi, croit-on qu'A une époque où les 
humains ei les animai~u n'&aient pas encore des ébes distincts, une entente 
serait survenue entre les deiur parties et aurait codifié le langage de la chasse. 
Ce contrat avec les animaux aurait stipule que le gibier et le poisson se Iivre- 
raient volontairement aux  humains et qu'en retour les chasseurs disposeraient 
des dépouilles avrc soin2'. 

Dans cliaque bande de Thiscamingues, il e ~ s t e  un individu ayant des 
pouvoirs surnaturels, le chaman. Ce dernier afimie avoir recu ce don 
d'un esprit, en particulier lors d'un rêve ou encore lors d'une longue 
pkriode de jebne. Parnii ses pouvoirs, mentionnons celui de gukrir les 
inalaises somatiques, les troubles psychiques et aussi celui d'interprtter le 
langage problématique des rêves. Des ainées posskient également une 



vaste connaissance de l'usage thérapeutique des plantes. Cette médecine 
traditionnelle se traiisinet de mtre eti fille. 

A l'instar des autres peuples algonquiens, les Tkmiscamingues conçoi- 
vent la mort coinmc uri voyage qu'il caut prkparer avec soin. Ainsi, 

lorsque quelqu'un meurt, on dépose dans sa sepulturc tous les biens dont 
il pourrait avoir besoin dans cet autre monde, à i'image d'un beau pays 
où pullulent les aiiiniaux et les oiseaux de toutes sortes. 

L'fliation des Thiscamingucs i un débat ouvert.. . 
Terminons ce chapitre par un ddbat parmi les historiens et les anthro- 
pologues concernant I'affdiation des Témiscanungues. En somme, le 
debat tourne autour du lien de parente entre les populations vivant dans 
la région du lac Tkrniscamingue, avant 1600, et les hichinabes achels. 
Trois interprétations sont avancées par les anthropologues, archéologues 
et Iiistoriens s'inikessant à cette question. La premikre tendance consiste 
3 faire un lien direct entre les premiers h é r i n d i e n s  dont l'arrivée dans 
la région remonte aux années i j o o .  L'interprétation des témoins 
arch~ologiques recueillis sur divers sites de I'hbitibi et du Téniiscaniingue 
contribue à ktayer cette inierprdta~ion'~. De plus, des recherches génka- 

logiques effeciu6es rC~.ccii~nent permettent de rctracer des ancêtres des 

Anicliinabes de la riserve Témiscamingue, en particulier la fanlille 
hfassinakijvk ou ChieJ; traitant des fou~rures au fort Tkmiscaniingue en 
1789; certaines dc ces personnes &aient alors fort âgkes, il est des lors 
possible de remonter encore plus loin dans le temps, au moins jusqu'au 
debut de l'implantation française dans la région, dans les annees 168oZ9. 
Dans la même veine, les ancérres des Anichinabes reiicontrks par les 
missionnaires en 1836 ont pariicipé à la nlission catholique de Tadoussac 

enire les annees 1673 e l  1678". Ainsi, ces données viement en quelque 
sorte appuyer les auteurs q u i  avancent ce lien de fiiiation entre les 
Ankrindiens actuels et les Témiscaminguei?'. 

Toutefois, d'autres auteurs se montrent moins catégoriques ce sujet, 
préferant souligner le fair qu'à l'@poque du contact, les T&miscamingues 
sont apparentes aux AIgonquin$'. LI s'avère dificile, selon eux, de Caire 
une telle afimation,  car I9&tat des reclierches lie permet pas de tirer de 



telles conclusions puisque nous ne connaissons que peu de choses sur les 
Témiscamingues. 

Le troisieme courant regroupe moins d'appuis. En fait, un historien 
avance plutôr qu'il est pratiquement impossible de relier les Algonquins 
actuels a u  Tkmiscamingues des annees i6003'. U suggkre plutôt qu'un 
important réamknagenient ethnique s'est produit à la fin du xviic sikde, 
lors des guerres iroquoiennes. Ainsi, tous les membres des bandes 
amCrindiennes de la region du Tkmiscamingue auraient kt6 tues par les 
Iroquois. A la suite de la grande paix signée à Montreal, en 1701, un 
amalgame d'autres bandes aurait alors occupé ces terres laissées libres par 
le départ des Temiscamingues et des Kipawans, dont des Ojibwbs, des 
Nkpissingues et des Têtes de boule. Ces derniers, venus de l'Ouest, 
auraient remplacé les premiers habitants de la region et se seraient rendus 
jusqu'cn Haute-Mauricie. Or, il est vrai que les guerres iroquoiennes ont 
fait de nombreux morts dans la rkgion et qu'il y a eu des niouvements de 

populations entre les diverses bandes amérindiennes vivant au sud-ouest 
du  Québec et au sud-est de  l'Ontario. Par contre, il est presque 
impossible que tous aient eté tubs, les Iroquois ne possédant pas la 
technologie necessaire à cda. La poursuite des rribus nomades s'avére 

plus difficile que c d e  de bandes sédentaires. De plus, il a été déniontré 
rkcemment que l'entité Tête de boule n'existe pas en tant que groupe; il 
s'agit plutbt d'un terme accolé aux Indiens vivant 21 l'intérieur des terres 
par les hdiens vivant à proximitk des postes de t ra i tp .  

En somme, nous appuyons la thèse de la filiation directe entre les 
Témiscarningues et les Algonquins actuels, tout en sachant que de nom- 
breux mariages ont éte cblébrés entre des membres de différentes bandes 
mkrindiennes, dont les Algonquins, les Ojiliwks, et les Nkpissingues, et, 
plus tard, entre les Eurocanadiens et les hichinabes. 
Nous soulevons Pgalement I'hypothbe, à l'instar de James M o r r i s ~ n ~ ~ ,  

que les Témiscamingues puissent fort bien Ptre des Nepissinges ou, à 
tout le moins, une branche de cette naiion. En effet, au XVII' sitcle, les 
T&miscamingues de la partie sud du lac avaient condu un pacte corn- 
mercial et militaire avec les Népissingues. A cette tpoque, les Népissin- 
gues agissent comme intermediaires conuilerciaux entre les Hurons, où 
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ils hivernent, et les peuples situes plus au nord ; en lait, II$ contrôlent le 
commerce de ce secteur, dont le lac Tdnùscaminguc constitue une voie 

d'acds. Cela va sans dke que les Nepissùigues bheficient skement de 

liens t r h  sotides avec les habitants du lac Témiscamingue pour en-iprun- 
ter cette route sans entraves. D'autres indices justhent cette hypothese. 
Lors du dknornbrernent des soldats amerindiens effectué en 1736 par 

Maray de la Chailvinerie, les T6niiscamingues sont considerés cornnie 
ktant des Népissingues. Plusieurs f d e s  témiscarnuigues demeurent au 
village des Nkpissjngues à la mission du lac des Deux-Montagnes, 
lorsqu'ils s'y rendent en ktk. Les Témiscamingues participent fgalement 
la fête des morts et à la pêche à la rivikre Sturgeon, c&l&brées à chaque 
aiinke par les N&pissingues, et au-quels assistent d'auires groupes dont 
des Hurons et des Algonquins. Par ailleurs, nous savons que les Népissui- 
gues partagenr plusieurs traits culturels avec les Algonquin~'~. .galemeni, 
à la suite des guerres iroquoiennes, qui se déroulent entre 1640 et 1690, les 

N6pissingues sont durement affectés. C'est à cette @poque qu'ils auraient 
disparu comme entitti disiïncte pour se fondre h l'intérieur de la nation 
algonquine, avec qui ils cohabitaient k la rnissioii du lac des Deux- 
Montagnes3'. Les Témiscaniingues disparaissent également c o r n e  enritC 
à la même époque, et les chroniqueurs et missionnaires tendenr alors h les 
assimiler aux Algonquins. 

En fait, cette question de I'affiliaiion des Tkmiscamingues renvoie à 

une problkmatique beaucoup plus large, la pertinence de la dénomi- 

nation des groupes amCrindiens A travers l'histoire, conime I>c.uplique 
l'anthropologue Claude G&nas: 

Depuis longtemps, le premier rtflexe des chercheurs qui s'intéressent à 

l'histoire des Algonquiens nomades du Subarctique oriental a et6 de s'appuyer 
sur les ethnonymes contenus dans les documents &ri& pour delimiter des 

ensembles sociaw;, appelés a nations D, u tribus n, *peuples M. etc., et suivre leur 
holution historique. Or, la grande mobilitk dc ces populations se prête mal à 

un tel decoupage ethnique. Leur histoire sociale est en rilâlitt caracterisee par 

une suite presque ininterrompue d'ensembles sociaux qui sc sont formes, à 

partir d'inttrêts communs et souvcnt ponctuels, pour ensuite se hcrionncr, 

au gr6 du temps cc des conjonctures. Un tel systkme, que l'on pourrait qualifier 



d'adaptatif, etait favorise par la souplesse structurale de l'organisation sociale 
algonquienne oh primait i'autonomie et la libre circulaiion d e  personnes, par 
l'ei0stence d'un reseau étendu de parenré, ainsi que par le parrage, à peu de 
choses pres, d'un meme univers écologique et culturel. Or, par leur ponée 
statique. les ethnonyrnes t i ~ h  des documents ecrits ont tendance ii masquer ce 
dynamisme des populaboiis nomades. Ils peuvent désigner vaguement les 
occupalits d'un espace gcographique particulier, à une tpoque donnte, mais ils 
ne peuvent gknçralement pas rendre compte de la complexité reeUe qui carac- 
ttrise les rPseaux d'appanenance algonquiens, cc qui, en bout de ligne, leur 
confire bien souvent un «caract$re anecdotique 1i38. 

Concluion 1 survol des bandes 
du lac Thiscuninguc i l'aube du contact 

Comme nous l'avons vu préckdemment, enwon  cinq bandes anichi- 
nabes gravitent autour du lac TCmiscamingue, vivant en harmonie avec 
la nature dont iis tirent la majorité de leur nourriture, de leurs outils, de 
leurs habitations, de leurs moyens de transport et de leur habillement 

Ces bandes lie vivent pas en vase dos, isolées les unes des autres. Au 

contraire, eues entretiennent de nombreux rapports d'&changes, allant de 
I'amitit au conmerce, en passant par les manages. Des alliances se f0n.t el 

se defont au gr6 des événements. 
C'est donc ces populations amerindiennes qui  commerceront avec les 

coureurs des bois, h compter du xvne siécle, amorçant ainsi un long 
processus de transferts dturels. 



CHAPITRE 2 

Le contact et les transferts cu!turels 

A LA SUITE DE L ' A R R I V ~ E  DES EUROPEENS en Nouvelle-France, les 
Amérindiens entrent dans une nouvcUe phase de leur histoire. Eux 

qui, jusque-là, exploitaient le territoire avec leurs semblables doivent 
dorénavant apprendre 21 échanger leurs reçsources avec des etrangers, aux 
coutumes et inoiifs diffkrents. C'est le debut de la période du contact 
entre ces deux civilisations. Ils apprennent se côtoyer et à kchanger leurs 
connaissances respectives, donnant lieu à une &rie de transferts culturels 
des Amerindiens vers les Europkens et vice versa. C'est d'abord par le 
biais du commerce que ces delut. groupes se rencoiitreront, à compter du 
xvrc siéde. Puis, au debut du mx' sibde, les missionnaires entreprennent 
d'évangkliser les Amtrindiens du secteur du lac Timiscarningue. 

Dans us chapitre, voiis a l l a  decouvns les grandes lignes du commerce 

des fourrures et de l'œuvre missionnaire au Tkmiscamingue. L'accent est 

inis sur la participation acîive des hichinabes ces nouvelles activitCs 
cngeiidrees par le contact des civilisations, tout en faisant ressortir I'im- 
pact sur leur mode de vie. 



Commerce intrmjbai a guerres des fourrure 
Avant I'arrivde des Europkens, un systéme complexe de commerce existait 
deji entre les diverses tribus amérindiennes. Les marchandises circulaient 
librement entre les tribus du continent, par le biais d'une chaûie d'inter- 
mkdiaires. L'échaiige sert alors à conclure des altiances ou encore $I se 
procurer les biens et les materiaux non disponibles sur son territoire. Ce 
cornnierce s'effectue dans un langage gestuel entre les tribus de dialectes 
différents'. 

Du commerce intertribal cru commerce intemm'onal 

Les pécheurs basques, au  xvr' sikde, puis les commerçants français, 
lioliandais et anglais, a conipier du xvi r sikcle, profiteront de ce système 

commercial intertribal pour kcouler leurs marchandises en échange de 

fourrures. C'est ainsi que les peuples amérindiens seront int6grPs à 

i'kcononiie mondiale, notamment en tant que producteurs de fournir@. 
Les peaux transiteront par le biais du commerce intertribal, pour ensuite 
passer a m  niains des Européens, q u i  les écouleront sur les marches de 

Londres, Paris et Amsterdan-i. 
Les Monragnais favorisent les pxeniiers contacts entre les Algonquins et 

les Français, établis 2 Tadoussac depuis 1600. Les Algonquins allaient y 
traiter avec d'autres nations, en échange d'me alliance avec les Monta- 
gnais contre les Iroquois. La route empruntee passe par le lac Ttmisca- 
niingug. A cette epoque, les Ttmiscamingues occupent une place irnpor- 
tante dans le commerce avec les tribus situées au nord-est du Canada. 
Leurs canots d'Ccorce, plus grands et plus solides que ceux de leurs 
voisins, les Népissingues, leur assuraient un avantage marqué sur les 
autres tribus. Les Tlniiscamingues fournissent des marchandises diverses 

telles que le maïs, la porcelaine et le cuivre, provenant de l'ouest du pays, 

aux groupes rassemblés Tadoussac'. 
Le dkveloppement du c o m e r c e  des fourrures, au XVII' sitcle, entrahe 

une réorgaiiisation du commerce traditionnel entre les nations alliées. 
Certaines tribus se spkcialisent alors en agriculture; d'autres, dans la 

trappe des animaux A fourrure ou encore dans le rôle d'intermediaires, 
comme l'explique l'ethnologue Bruce ïkigger: 
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Vers 1615, b Hurons, capables d'approvisionner rfguliérement en mais et en 
marchandises europtkma leurs partenaires commerciaux du Nord, étaient 

devenus le centre stratkgique de tout le commerce intertribal de la region supé- 
rieure des Grands Lacs. Dc nombreuses banda nipissings et aigonquines 
passaient I'hiver en Huronie oit e l i ~  &changeaient des fourrures contre de la 
farine de maïs, hitant ainsi d'avoir A se disperser dans les forets et d'y risquer 
des chasses inhcnieuses. En se rendant chaque année h Québec, les Hurons 
échangeaient avec lm Nipissings et les Algonquins du maïs contre des four- 
rures et, sur le chemin du retour, khangdeiit des marchandises européennes 
conire des fourrures. Les Nipissings et les Algonquins avaient le loisir de 
cominercer directement avec les Français, mais leur besoin de maïs les ainena 
toutefois consolider leurs rapports avec Ics Hurons et à leur acheter une 
partic des marcliandises europkennes qu'ils désiraient se procurer. [...] 
A leur tour, les Nipissings kchangeaient des nlarchandises européennes 
contre des fourrures dans un réseau qui remontait aussi loin qu'a la baie 

lames, tandis que  les Outaouais les transportaient I'ouesi jusqu'au lac 

Michigan5. 

À cette époque, les Kichesipirinis, également connus sous le nom 
d'Algonquins de l'ne, contrblent toute la circdatjon sur la r i ikre  des 
Outaouais, par la position strategique de leur campement sur I'lle-aux- 
Allumettes. ainsi, les Ain& indiens naviguant sur cette nvikre devaient 

payer un tribut au chef de ce groupe, TessouaP. La rivière des Outaouais 
est un axe de communication fort important pour les routes de l'ouest et 
du nord du pays. 

La fourrure la plus recherchke esi celle du  castor. Elle est de nieilleure 

qualité du  milieu A la 6n de l'hiver; au printemps, le poil s'kclaircit et 

devient plus fin. Les habitants des regions nordiques s'habillent de peaux 
de castor. Ils grattent et graissent les peaux lors de la préparation et. aprts 
un port prolongé, les poils longs tombent et reste seulement le duvet, fort 

en demande en Europe. La popularité du castor tient à la mode euro- 

pkenne des chapeaux en feutre de poil de castor, utilisant principalement 

le duvet. Les commerçants achetent aussi d'autres fourrures, par exemple 
la martre, le renard, la loutre et le lynx (ou loup-cervier), l'ours noir, le 
lièvre et, dans une moindre mesure, le vison, la marnione, le loup et ic 
carcajou7. 



En échange de ces peaux, les Amérindiens obuennent plusieurs rypes 
de produits européens. Mentionnons le plus populaire, le chaudron de 

cuivre, ainsi que divers objets tels que couteaux, ciseaux, alenes, poinres 
de flèche, lames d'kpee, haches, casse-tête, tranches et pattes. Tous ces 
objets remplaceroiit, h moyen terme, les outils et les armes traditionnels. 
II y a aussi des poduits  textiles et des v$tements, ainsi que certains pro- 
duits d.hentaires (pois, biscuits, farine), de l'eau-de-vie et, halement, 
des armes à feu8. 

Les guerres imquoiennes 

Au milieu du xv~r' sikle, la concurrence s'intensifie dans le commerce 
des fourrures, d'une part entre les Français et les Anglais, d'autre part 
eiitre les difftrents groupes amérindiens, mème entre alliésg. Comme 
nous l'avons vu préckdemment, les Hurons contrdlent le commerce des 
fourrures en Nouvelle-France, le long des routes fluviales du Saint- 
Laurent, de l'Outaouais et du Saguenay. Les Iroquois, de leur côte, domi- 
nent I'approvisioniiement en fourrures des postes de la Nouvelle- 
Angleterre et de la Nouvelle-HoUande. Pour les Hurons et leurs aUiks, 
L'enjeu principal consiste à raffermir le contrdle sur leurs lignes de traite, 
tandis que pour les Iroquois, membres des Cinq Nations, il fallait ktendre 
leurs territoires de cliasse au détriment des autres groupes, puisqu'il ne 
restait plus suffisaniment de castors sur les leurs pour poursuivre le 
lucratif commerce des fourrures. Cet klément ajoute des motifs kono-  
miques à la guerre de capiure traditionnelle, visant alors Li remplacer les 
giierriers disparus'". L'enjeu est de taille. le cont~ble des sources d'appro- 
visionnement et du commerce des foumires, et les moyens employés y 
correspondront. En effet, B compter des années i640, les Iroquois lancent 
une vaste offensive contre leurs ennemis amCrindiens de la Nouvelle- 
France, les Hurons, les Ntpissingues, les Aigonquins, les Cris et les 
Attikamegues. OfficieUement, les guerres se deroulent en deux pkriodes. 
celle de 1647-1653 et celle de 1658-1666" niais, dans les faits, des raids 
iroquois sont effectués sur tout le territoire jusqu'en I ~ O J ,  annke de 

l'adoption de la Grande Paix de MontrCal, menant h h ces guerres. 
Comme le lac TPmiscamingue constitue alors une piece mattresse de ia 



route nordique des fourrures, les Iroquois font intrusion dans cette 
rkgioo a h  de s'en assurer le contrôle. 

C'est ainsi que, au tournant des annees 1650, les Iroquois se rendent au 

lac Nipissing, au lac Témiscaminguc et poussent leurs raids vers le lac 
Abitibi et mCme plus au nord, vers le territoire des CrisJ2. Dans l'en- 

semble, ces guerres ont fait énormément de morts parmi les populations 
autochtones: les Hurons ont &te dkcirnks et certains avanceni même que 
ious les Algonquins auraient kté tubs lors de ces guerres iroquoises. A titre 
d'appui à cette interprktation, au dibut du xvirC sikcle, la riviére des 
Outaouais était dÉsignée par l'appellation de rivikre des Algonquins, 
puisque ceruines de SES bandes en contrôlaient le passage. A la suite des 
guerres iroquoises et surtoui après la paix de 1666-1667, cette rivikre 
portera le nom de son principal utilisateur, les Outaouais, qui y ont sup- 
plant4 les Algonquins'3. Les Outaouais demeurent au sud-ouest du lac 
Nipissing, dans le secteur de la baie Georgiennc, & proxhnitk du territoire 
des Hurons. 

Nous n'avons pas de détails concernant les batades qui auraient eu lieu 
au lac Temiscamingue. Par contre, ii existe de la documentation conccr- 
nant celles entre les Iroquois et les N+issinguesl". Au debut de i'hiver 
1650, les guerriers iroquois montent leur carnpenlent sur la rivikre 
Matta~va, A proiiimiti du lac 'üout, prPs du lac Nipissing et de I'actuelle 
ville de North Bay, Le premier assaut sur les Ndpissingues se produit en 
mars. Ces derniers ont dors subi plus de pertes que leurs opposants; 
plusieurs Népissingues sont morts, d'autres sont capturés. Quelques 
semaines plus tard, les Nkpissiiigues tentent une attaque sur les quartiers 
iroquois mais en vain. Des guetteurs, les ayant vus s'avancer, ont prévenu 
le reste des troupes. A la suire de ces insuccès, le conseil des Népissingues 
SE réunit et décide plutbt de quitter le territoire, devant le risque de 
faniine qui pèse sur eux puisque les Iroquois occupent leurs ierritoires de 

cliassc. Les Népissingues se rendent d'abord la baie Jaines, chez les Cris, 
leurs allies commerciaux Devant le refus de ces derniers de les accueillir, 
ils poursuivent leur route vers l'ouest, au lac Nipigon. 

Selori certains, les diRhentes bandes algonquines auraient quit.16 la 

vallee de l'Outaouais et la région du Térniscanzingue pour y revenir vers 



1670". La majoritk des Algonquins, des Tkmiscamlligues et des N4pjssi.n- 
gues cherchkrent alors refuge aupres des etablissements français, tels 
Tadoussac, Québec, Trois-Riviéres et Montréai, ainsi que dans la Huronie, 

situke au  nord des Grands Lacs. O s'avère toutefois dificile à ktablir avec 

certitude le fait que les diBrentes bandes de Témiscarningues aient quitté 

la région au plus fort des guerres hquoiennes, de 1647 à 1667. En effet, la 
tradition orale raconte que les Anichinabes du Terniscaniingue se soni 
réfugies sur le lac fipawa pour fuir les guerriers iroquois. Les nombrelises 
baies et iies du lac Kipawa offrent de nombreux endroits pour se cacher, et 
les Algonquins auraient dors profite de cette opportuni16'~. D'ailleurs, 
Kipawa signifie en langue dgonquine «c'est fermé1'>> ou encore «sans 
issue)>. Autre argument à ce sujet, selon la Relation des Jesuites de 1658, un 
nisionnaire a sdjoum6 cette an.n&-là chez les Népissingues et chez les 
Algonquins des environs, incluant fort probablement la région du Témis- 

caningue. LI est mentionné que des dgonquins sont demeures dails ce 
secteur malgre les guerres qui Par ailleurs, la localité d'lroquois 
Falls, dans le nord-est ontarien, tient son nom des affrontements entre les 
Algonquins et les Iroquois. Ajnsi, raconte l'abbk ProulxIq, lors de ces 
guerres, un groupe d'lroquois tombe sur un groupe d'Algonquins sur le 
lac Abitibi. Les Iroquojs les massacreni tous à l'exception d'une femme 
qu'ils gardent comme guide. Connaisrxint bien les rivikres de la région, la 
femme les conduit directement vers une chute ; à la derniere minute, elle 
saute sur la grève et pousse le canot vers le large et ses occupants tombent 

tous dans la chute, entrahés par la force du murant. Les autres canots ne 

peuvent rebrousser chemin et vont eux aussi s'&raser au pied de la chute. 

Depuis ce temps-là, cet endroit porte le nom d'Iroquois Falls (la chute aux 

Iroquois). Ces trois éléments nuancent en quelque sorte la t hhe  de la 
désertion de la rtgion pendant les guerres iroquoiennes. 

Ces guerres iroquoiennes s u ~ e n n c n t  immédiatement aprPs les pre- 
mihres vagues d'kpidémies (1634-1640) qui ont durement affecte les divers 
groupes amhindiens. ks &pidemies et les guerres, en cene prernieze 
moitié d u  x v r ~ '  sikde, ne sont pas sans effet sur le commerce des 
fourrures. Plusieurs groupes amérindiens disparaissent comme entitk 
autonome à la suite de leur dispersion et de leur destruction. C'est le cas 
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notarnrneiit des Hurons, décimes par les Iroquois en 1650. De plus, un 
nouveau groupe s'impose comme intermediaires dans le commerce, les 

Outaouais. Lem coû teu  tarifs incitent notamment les Français A rem- 
placer ces intermédiaires par des coureurs des boisz0. Ce sera le dkbut de 
la course des fourrures au Témiscarningue. 

La traite des faurrurcs au Timkcamingut 

Jusqu'au début des annCes 1670, la traite des fourrures se faisait légale- 
ment uniquen-ient lors de foires annuelles dans les villes de h?ontreal, 
Trois-Rivières et Qukbec2'. Les AmCrindiens s'y rendent alors pour 
kchanger leurs fourrures contre des n~archandjses diverses. À la mênie 
ipoque, deux explorateurs français, Pierre-Esprit de Radisson et Medard 

Chouart Des Groseilliers, entendent parler du potentiel en fourrure des 

territoires situes A la baie James. tncapables de convaincre les autoritks 
coloniales françaises, ils se tournent du c8té de I'hgleterre où  ils trou- 
vent un groupe de marchands anglais inttresses A leur projet. Ils ouvrent 
des postes de traite de fourrures à la rivikre Rupert en 1668, à la rivitre 
Moose en 1673 et à. la rivière Albany en 1679. L'ouverture de ces postes et, 

surtout, les prix payes amknent les TCmiscamingues, les Abitibis et les 
Cns A s'y rendre pour transiger leurs peleteries. 

Pendant ce temps, les autoritks coloniales de la Nouvelle-France pr&- 

relit develnpper le sccteiir des Grands h c s  et dc la vallée du Mississippi, 
au lieu d'essayer de contourner le blocus iroquois et de gagner les terri- 
toires nordiques. Par contre, les marchands montréalais sont hincés de 
ce lucratif secteur, d'autant plus que Ic gouverneur Frontenac enipéche 
les Amérindiens d'apporter leurs fourrures à Montrkal. La seule possibi- 
lité des marchands montrCalais consiste à kriger des postes de traite vers 
le nord, en I'occurrence dans le Haut-Outaouais, au Tkmiscamingue, en 
Abitibi et I la baie lames. L'interdiction de la course des bois, entre 1676 

et 1679, et l'instauration du régime des 25 congis de traite, en 1681, favo- 

risent l'essor du commerce des fourrures dalis la rtgion du lac Téniisca- 
mingue". L'attribution de congés de traite permeitrü la  coristitution de 

nionopoles de iraite, formés de fonctionnaires et de marchands, ainsi q u e  
la reprise de la traite clandestine. 



Lm Franpis s'introduisent au Tém;mrningue 

C'est dans ce contexte que les coureurs des bois gagnent la région du 

Témiscamingue et de l'Abitibi. Pierre Lamoureux, dit Sieur de Saint- 
Germain, et des membres de la famiile de Charles d'Adielioust comptent 
parmi les plus cdébres coureurs des bois de cerie kpoque, à l'mufle dans 
le Haut-Outaouais, au Tkmiscamingue et en Abitibi. Entre 1670 et 1673, 

de Saint-Germain construit un comptoir de traite sur un affluent de la 

rivière Abitibi, à la sortie d u  lac Nighthawk, dans le but d'intercepter les 
Aiiichhabcs du  Térniscamingue et de l'Abitibi qui se rendent à la baie 
d'T4udson pour vendre leurs fourrures aux Anglais. En 1679, un groupe de 

marchands de Montréal, auquel seraient associes ces deux cou- 
reurs des bois, fonde le poste de  iraite de T4rniscamingue, alors situé sur 

une île de la rivikre Montréal. En 1682, ces marchands montrka- 

lais fondent la Compagnie d u  Nord; elle rachete alors le poste de  
Témiscamingue. 

A sa fondation, la Compagnie du Nord embauche Radisson et Des 
Groseilliers, revenus dans le camp français, pour ouvrir un comptoir de 
traite Fort Boubon, sur la rivikre Nelson h la baie lames. Toutefois, 
l'avance des Anglais se poursuit la baie d'Hudson. En 1685, le poste de 

la baie James, ouvert par la Compagnie du  Nord, n'existe plus puisque les 

deux coureurs des bois sont retournés dans le camp de l'Angleterre. ii 
devient alors irnpkrieux pour la Compagnie du Nord de consolider ses 

positions sur le territoire de la baie d'Hudson. A cette fm, la Compapie 
du Nord finance une expedition militaire dans le but de chasser les 
Anglais de  ce ierritoire. Dirigée par Pierre Clievalier de Troyes2j, cene 
expidition d'une centaine d'hommes quitte Montréal le 30 mars 1686. 

Elle s'arrête au poste de  Tirniscaniingue le 18 mai et y sdjourne une 
semaine. On profite de l'occasion pour rebaptiser le poste du noni de 

Sainte-Anne-des-Tkmiscamingues. Les membres de l'expedition repren- 
nent la route vers le nord, le 25 mai, en suivant le cours de la rivikre 
Blanche. Ils arrivent au lac Abitibi le rrr juin. De Troyes fait eriger un fort. 
baptisé du nom de Saint- Joseph-des- Abitibis. L'kquipe reprend la route le 
6 juin et arrive 10 jours plus tard la riviere Moose, le but de l'expédition. 
Les combats commencent et durcni un peu plus d'un mois. De Troyes et 



ses troupes sortent victorieux: ils s'emparent des trois postes anglais, de 

leus  50 ooo peaux de castor et détruisent le dépbt central des marchan- 
dises de la Compagnie de la baie d'Hudson. Toutefois, cette victoire ne 
rkgle pas à jamais la question du inonopole commercial dans cette 
région; la guerre reprendra de plus bene quelques années plus tard. 

Surplus pelletiers et contrebonde 

Entre-temps, les incursions iroquoises se poursuivent dans le Haut- 
Outaouais et au Tkmiscamingue. En 1688, les Iroquois detruisent le poste 

de Tkniiscamingue. Cette attaque met fin à l'existence de ce poste, sans 
toutefois sigiiificr la fin du commerce des fourrures dans la région. La 

Coiiipagnie du Nord conserve la gestion du territoire du Tkniisamingue, 
tout en accordant l'exdusivitd de la traite P d e u  coureurs des bois. Pen- 

dant ce.tte période, des Ten~iscamingues et des Abinbis se rendent h 

Montréal pour vendre leurs peaux de fourrures. D'aubes, par contre, prk- 
Ferent aller traiter A la baie d'Hudson, même après la reprise de ces postes 
par les Anglais, en 1693~'. 

En 1713, le trait6 d'Utrecht met un terme à la guerre entre la France et 
1'AngIeterre. Une des clauses de ce irait6 accorde le territoire de la baie 
d'Hudson h I'hgleterre, entraînant automatiquement le retrait de la 
France de ce secteur. A la suite de cette dkcisiori, la compktition pour les 
fourrures nordiques reprend de plus beiie. Des lors, la region du T h i s -  
camingue devient fort importaiite dans le réseau commercial de la 
Nouvelle-France. Cela favorise la consrrudion d'un nouveau poste de 
traite au lac Tbrniscamingue. 

Le second poste de traite de Témiscamingue 

Afin d'arrêter la contrebande et de ramener les Témiscamingues dans le 
giron des marcliands français, le gouverneur Vaudreuil obtient la 
réouvfrture du poste de traite de Tkmiscamingue. En 1720, le nkgociaiit 
Paul Guillet h a n c e  une kquipe qui se rend hiverner au Témiscamingue. 
I l  t'ait aussi reconstruire un poste de traite dans la région, cette fois-ci, à 

un endroit appel6 l e  détroit, où s'Él2ve aujourd'hui le Lieu historique 
national du Fort-Témiscamingue. 



Un des premiers defis de Paul Guiilet est de rétablir les relations com- 
merciales avec les Témiscamingues. U aurait dépensé beaucoup d'argent 
dans cette entreprise et offert de nombreux presents aux Tkmiscamingues 
a h  de les convaincre de revenir traiter au lac Tkrniscamingue avec les 
Français au lieu d'aUcr B la baie d'Hudson25. Guillet met kgalement au 
point une methode fon efficace, semble-t-il, poux rejoindre les Témis- 
caniingues et acheter leurs fourrures, en plus de  réduire considérable- 
ment ses coûts d'exploitation. Ainsi, pendant l'hiver, Guillet envoie ses 

tiommes en forêt pour y vivre comme les Tkmiscamingues, de chasse et 

de trappe; il n'avait pas B les entretenir pendant la saison hivernale. La 

moitié des fourrures qu'ils récoltaient etait ajoutée à leur salaire. Les 
enlployes de Guillet se deplaçaient constamment, à la recherche de 
campements anidiinabes. Ils construisaient de peiits entrepbts de mar- 
chandises de traite. telles que fusils, munitions, dtements et eau de feu 
(ichkotavnlio). Les employks de Guiiiet faisaient credit aux Anichinabes. 
en echange de la promesse de se rendre au poste de traite pour y kchanger 
leurs fourrures, le printemps venu. Au fil des ans, l'ensemble de la région 
allant du lac Ttrniscamingue au sud de la baie James se couvrit de ces 
avant-postes de fourrures. Également, ces employCs utilisaient la peur 

pour convaincre les h i ch inabes  de leur vendre leurs fourrures: ils 
faisaient croire en l'imminence d'une attaque des Français sur les postes 
des Anglais. finsi, les Témiscarningues hksitaient à se rendre A la baie 
d'Hudson, de peur d'etre m@lts à ces afiontements. Lls vendaient donc 
leurs fourrures au poste de traite de T4miscaminguF. 

Cefficacité de ces methodes de recrutement se remarque par le volunle 
d'affai.res des autres centres de traite des fourrures. A titre d'exemple, le 
nombre de peau?; échangé au fort Albany chute de 5o%, au débui des 
annees 17219'. En 1723, les pressions des marchands montréalais réus- 
sissent presque 3 fernier le poste de traite de Térnkcamingue. Pour ces 
marchands, la situation devient alarmante puisque, cette annbe-l$ moins 
de quatre canots se rendent en traite ii Montréal, comparativement à 

80 ou ioo lors des bonnes ann4es2'. Avertis de cette fermeture éventuelle 
au printemps, les Tkmiscarningues iiienacent de ne plus jamais revenir 
traiter ?I ce poste si jamais Guillet ne réapparatt pas au dkiéme jour de la 
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lune de septembre. Guillet porte ce message au gouverneur Vaudreuil, qui 

lui permet de remonter traiter au Tkrniscamingue en 1713 ainsi qu'en 

1724. 

Certe annke-là, le poste est adjuge par encheres à Josepli Fleury de la 
Gorgendière, riche négociant de QuCbec, pour une pkriode de cinq ans. 
Il en confie l'exploitation h Paul Guillet tout en se rkservant I'exclusivitk 
de I'approvisiomement2'. En 1726, les congés de traite sont à nouveau 
introduits, dans la gestion des territoires de fourrures. Une série de mar- 
chands se succedent alors dans l'exploiiation conmerciale de la rkgion du 
Témiscamingue, jusqu'en 1760. Par contre, toutes ces personnes sont 

reliées de prks ou de loin B Paul Guillet. En fait, de 1720 B 1760, la traite 
des fourrures ali Ttiniscamingue releve d'une famille, celle de Paul 
Guillet. 

Voyageurs et équipeun 

Le marchaiid detenteur d'un permis de traite des fourrures assume tous 
les frais relies A un voyage de traite au Timiscamingue. 11 equipe les 
canots qui s'y rendent trois fois par année, en mai, en juillet et eii sep- 
tembre. Chaque bquipke compte trois ou quatre canors, transportant des 
marchandises de traite. Au retour, ils ramPnent les fourrures troquées au 
Tkmiscamingue, eii l'occurrence des paquets de 27 et 36 kilos de castor. 
Dans les annees 1730, le marchand équipeur embauche auisi entre io et 18 

honunes en moyenne annuellement, à titre de canotiers ou rameurs. A la 

mênie +que, environ cinq personnes deniewenr au poste de Témis- 
caniùigue: le chef de traite, uii conimis comptable, un artisan et deux 
aides pour nkgocier les &changes avec les hichinabes. 

Eii 1757, la récolte des fourrures du poste de Temiscamingue s 'é lhe  à 

120 baiiors, ce qui représente un peu plus de 2% de l'ensemble de la 
production pelletière de la Nouvelle-France. A titre comparatif, le poste 

de Detroit, le plus prosp$re A cette kpoque, produit goo ballots aiiiiuelle- 
ment, reprksentant 18% de la production totale. A cette &poque, la 

colonie conipte environ 20 régions producrrices de fourmes qui expor- 
tent 5000 ballots par annke. La rdcolte des fourrures de la region du 

Térniscamingue n'est donc pas négligeable. Certe rkgion compte alors 



plusieurs postes de traite : a u  lac Témiscamingue, au  lac Abitibi, au  lac 
Mistinikon, A la tête de la riviere MontrCal, au Grand lacVictoria et au lac 
Waswanipi. 

Toutefois, en 1760, les niarchands fiangais doivent abandonner leurs 
activites commerciales au TCrniscaniingue comme ailleurs, à la suite de la 
conquéte de la Nouvelle-France par l'Angleterre. Une nouveUe ère s'ouvre 
alors pour la traite des fourrures au TCmiscamingue. 

La unglaise: l'amvée des marchands indépendants 

Après la conquete anglaise, les marchands montréalais impliqués dans la 

traite des fourrures au T4miscamingue dissolvent leur entreprise et 

délaissent ce territoire. Des juin 1761, ils sont tous remplaces par des mar- 
chands anglais. Les regles de gestion des régions productrices de four- 

rures changent Cgalernent. Désormais, l'exploitation des pelleteries est 
ouverte & tous. De 1761 à 1795, des marchands independants de Montréal 
et de Québec gérent les postes de Tkrniscarningue et des environs. 
Comme à l'kpoque française, ces marchands équipeurs embauchent des 
voyageurs afin d'aller traiter les fourrures avec les Anichinabes du 
Tkmiscamingue. Ainsi, des 1763, Ezécliiel Rankin et Sinlon Cadet seraient 
les premiers marchands B financer des expMitions dans la 

G r t e  Cpoque se caractkrise par la montke de plusieurs marchands de 
fourrures independants qui se livrent une intense concurrence. Parmi les 
commerçants les plus impliqués dans la traite des fourrures au Ternis- 
camingue. nientionnons Richard Dobie, de 1764 B 1776, ainsi que Daniel 
Sutherland, John Porteous et James Grant, dans les annkes 1780. En 1787, 

Richard Dobie se porte acquereur du poste de Temiscamingue et de ses 

installations, des mains de Sutherland et de Grant, moyennant 2900 

livres. Dobie prend lames Grant comme associe. A la mème époque, ils 
doivent a h n t e r  la compktition de marchands privks, venus de Montrkal, 
ainsi que celle de la Compagnie de la baie d'Hudson qui ouvre des postes 
de traite sur le territoire du poste de Témiscaoiingue. En 1791, à la suite 

de cette concurrence et A cause de problkmes de sante, Dobie vend ses 
intdrêts au  Témisçamiiigue à Étienne Campion, Samuel Gerrard et 
LViIliam Grant. 
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En 1795, la Compagnie du Nord-Ouest acquiert les infmtruckures du 
poste de traite du Tkrniscamingue et des postes environnants, par leurs 
agents Simon McTavish et Joseph FrobislierjL. La Compagnie poursuit 

ahsi un double but: se rapprocher de la baie d'Hudson et d'une voie 
d'accts vers l'Ouest canadien et intensifier la concurrence dans les 
rbgions riches en fourrures. Sous cette compagnie debute la plus grande 
pkriode d3e.qansion pour le fort Timiscainingue. En 1806, il compte s i -  
postes sous sa dépendance: Abitibi, \,Vaswanipi, Grand Lac, Frederick 
House, Matawagamingue et Flying Post. Enhe 1805 et 1813, le poste d u  lac 

TCmiscamingue fournit le tiers des revenus de la Compagnie du Nord- 
Ouest au Qubbe~ '~ .  

Les postes de traite des fourrures constitueiii des ktablissernents 
modesies, comme l'explique l'historien Gilles ProuLu: 

G6nbralemeni !es bgriments dans tous les postes de la Nord-Ouest. comme A 
l'.!poque des marchands indtyendants, sont assez modestes. Deux maisons 
d'habitation pour le maltre de poste et les liommes, deux entrepbts pour les 
nîerchandises &clim et les provisions, une grange, une remise à canots, une 
laiterie et une ca-ve 1 patates en composent les eltments essentiels sinon uni- 
ques. Dans les postes plus importants cornine au lac Tkiniscainingue, un 
niagasin de traite complkre i'ensernble. Les b a h e n t s  sont de p i k a  sur pièces, 
ou de pieux debout, calfeutrés avec de la glaise, doublés 9 I'intkrieur, avec une 
cheininke en pierre. parfois une galerie. Le personnel des postes les construit ct 

fabrique aiissi le mobilier qui s'y trouve. Dans les potagers. les crnployks 

cultivent des carottes, des feves, de la laitue et autres Iégurncs verts des navets, 
des oignons, de l'orge, des pois, et çurrout des pommes de tare. Des bœufs et 
des vaches sont uiilisks comme animaux de irair pour labourer mais les 
bestiaux se blessent facdernenr dans les bois& entourant les postes". 

Le commerce des fourrures repose sur le troc, c'est-&-dire rechange de 
peaux de castor contre des biens utiliiaires. Le tableau de la page suivante 
fournit ces valeurs d'kcliaoge, au tournant du x ~ x "  siecle. 

Dans les premieres années du X J X ~  siécle, les deux compagnies rivales 
se livrent une compétition fkroce, à un point tel oii elle devient ruineuse 

pour les deux m e  force les autorirfs britanniques 3 intervenir et à inciter 
les belligérantes à la Fusion. Ainsi, en 18-21, la fusion se produit entre la 



Tableau 2.1 : La valeur de l'échange, 1795-1Bo0 

- - 

Marchandise Nombre de peaux de castors gras 

Couverture blanche - -- 6 a  IO -- 
Manteau de laine - 3 

Barrique de blP 6 

Fusil de traite 103 14 

1 livre de poudre 
7 

1 

12 pointes de flhche - 1 

2 fers de hache 2 

8 couteaux 1 

2 peignes en corne 
- 

1 

20 hameçons - 1 

1 gallon d'alcool 
- 

4 

1 livre de tabac 1 

1 piPge de metal 2 

Chaudron de métal 1 castor par livre de métal 

2 livres de thé 2 

6 pipes de platre 1 

1 livre de perles de verre 1 2 4  

15-20 pierres a fusil 1 

Corne A poudre 2 

1 livre de tissus 1 5 5 selon le tissu 

Source: Marlyn R ~ ~ h m r ,  La riik vm l'or poilir oii les irnpncis de !a rruite rifi f o ~ d r r i i ~  siir 

le dkvcloppcnicnt de I'Ahifibi-T41niwnii;i11p(e~ confkmce prononck la ÇociCtk d'histoire 
d'Anios, texte iiikdit, Lieu historique national du Fort-Temiscamingue, 6 octobre 1998. 

Conipagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie d'Hudson. La 
nouvelle entité adopre le nom de la Compagnie de la baie d'Hudson, 
puisque cette dernitre possi-de une charte royale. Dks lors, la famille 
Cameron dirige l'exploitation du poste de traite de Terniscamingue. 
La situation de monopole amkne la Compagnie de la baie d'Hudson 3 

modifier ses pratiques commerciales et A rationaliser ses aciivitks. Elle 
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diminue les salaires, réduit le nombre de postes er décide dc les appro- 
visionner à p a r h  de la baie d'Hudson. De 1825 à 1861, le poste de Témis- 
camingue tire son approvisionnement de Montreal et ses fourrures sont 
expédiées par la baie d'Hudson. Apres 1863, les fourrures sont envoyees à 

Montrd. A la suite de l'adoption de ces politiques, en 1830, le district de 

Témiscamingue compte trois postes principaux, contre six quelques 
années auparavant; un autre poste s'ajoute en 1834- De plus, dans le 
nieme souftle, la Compagnie impose aux Anichinabes une politique de 
conservatioii de la faune en leur interdisant de consomnier de la viande 
de castor durant I'éti. A ce chapitre, elle obtient un succes mitige. 

Domiciliés et Indiens da bais 
ALI hi des ans, certains Anicliinabes se regroupent dans les alentours des 
comptoirs de traite, comme le démontrent les journaux du poste de 
TÉmiscamingue, dans la premikre moiti& du XIX* si6cle'.'. Plusieurs 
d'entre eux travaillent à salaire pour la Compagnie de la baie d'Hudsoii. 
Désignés par le vocable de domiciliés, ils effecrueiit plusieurs tâches, 

notamnicnt ceUe de canotiers chargts d'aller porter des vivres et des 
marchandises aux  postes de son secteur, tels que ceux d'Abitibi, de Grand 

Lac et de Matagami, ainsi que d'en rapporter la rkcolle des fourrures. Ces 

canotiers font égalei~ient le trajet vers Moiitréal et les autres postes 
avoisinants. Des Anichinabes sont aussi embauches pour fabriquer des 
canots, transporter les rtcoltes de la ferme de la tete du lac et aiier 1 la 
chasse et à la pêche avec les employes eurocanadiens. Ces derniers 
doivent assurer une partie de leux subsistance, en plus des vivres qu'ils 
re~oivent de Montréal. Ils cultive~lt un potager Q proximite du poste de 

traite et élEvent quelques vaches. 

Ainsi, au cours de l'hiver, ces Anickuiabes arrêtent au poste de traite 
pour &changer leurs fourrures. Wabituellenient, ils passent la nuit au 

poste et discutent affaires le lendemain, avant de repartir dans les bois. 
Mais J arrive aussi que les hicliinabes rie font qu'y passer la nuit, sans 
appofler de fourrures à troquer. Quelques-uns apportent de la viande 
d'ours, d'orignal, de chevreuil ou encore de castor. Certains passelit A 
toutes les semaines, d'autres à touies les deux semaines. 



Dessin représentant une scene de la traite des fourrures au fort T6miscamingue. 

!Source : Lieu historique national du Fort-TPmiscamingue, projet de murale du fort 
Térniscamingue réalisé par Francine MarcoHe, 19981. 

Si certains Anichinabes s'établissent dans les environs des postes de 
traite, par contre, d'autres demeurent dans les bois, d'où leur nom de 
Gens des terres ou de Têtes de boule. Ces Michinabes vivent encore en 
nomades à I'intbieur des terres, loin des Ctablissemcnts eurocanadiens. 
Ils viennent traiter au poste seulement en juin et en juillei. Cette période 
constitue le temps fort de la traite des fourrures. Les Anichinabes mon- 
tent alors leur camperneni tout autour du poste de traite. C'est d'ailleurs 
à cette période de l'annee que les missionnaires viendront pour les 
ivangeliser, cotnme nous le verrons dans une prochaine sedon. 

Quelques hommes prennent également des Amérindiennes comme 
épouses, meme si la Compagnie de la baie d'Hudson tend à decourager 
cette pratique. Dans plu.<irurs cas, à la suite du depart de l'employé euro- 
canadien, la compagnie doit prendre à sa charge la femme et ses enfants. 
Par la suite, eue prkkve un montant sur la paye des ernployes maries à 

une Anicbinabe afin de couvrir les Frais d'entretien de la famille, adve- 
nant sa rnori ou son d6partJ! Les Mktis nks de ces unions travaillent 
gén6ralerncnt pour la Compagnie de la baie d'Hudson. 



La fin du commerce des fourmm 

Malgré la fusion entre les deux grandes rivales, les probltrnes économi- 
ques du secteur des fourrures se poursuiveiit. En fait, c'est A cette époque 
que l'économie canadienne se diversifie. De nouveiles activités kcono- 
]niques connaissent un essor consid&ral>le, en particulier la foresterie. Des 
les annees 1830, )es preiiiiers chantiers forestiers font leur apparition sur 
les rives du lac Tkmiscamingue, comme il en sera question dans un 
chapitre ultkrjeur. Les chantiers embauchent des hichinabes  et leur 
o&ent de meilleurs &ires que la Compagnie de la baie d'Hudson. Cette 
dernikre se lance méme dans Sexploitation forestikre dalis la région du 
Témiscan~ingue. AprPs trois anntes, eue daaisse cette activitk, à la suite 
des difficultés de ce secteur kconomique. Le coiimercc des fourrures 
reprend dors un peu de vigueur. Mais ce sera de courte durke. 

Dans les années 1860, les marchands de bois commencent l'exploita- 
tion des forêts tkmiscamiennes sur une base réguliere. La coupe des 
arbres détruit l'habitat naturel des anililaux à fourrure, dont le nombre 
diminue rapidement dans les secteurs d'exploitation forestière. A la 
même kpoque. la coinpitition des marchands de fourrures indtpendants 
s'intensifie: i l s  sorit de plus en plus nombreux commercer avec les h i -  
clinabes de la région en remontant la rivière Dumoine, accedant ainsi à 

un vaste secteur plus oii moins délaiss6 par la Compagnie de la baie 

d'Hudson. 11 devient alors necessaire pour cette dernière d'ouvrir un 
posre de traite su1 le lac Hunter, afin de se rapproclier des hichinabes de 
ce secteur, tentts de traiter avec les coureurs des bois indkpeiidants. Amsi, 
vers 1847. la Conipagnie de la baie d'Hudson ferme les postes du lac 

ffipawa et celui d'Opkmican pour en construire un nouveau, nommé 
Hunter's Point. James Hunter assure la gestion de ce poste qui relkve du 
poste de Témiscarnuigue. 

Au debut des amikes 1860, le poste de Tkrniscamingue diversifie ses 

activités, a h  d~ répondre aux nouveaux besoins de l'kconomie régionale. 
11 devient un magasin génCral pour les hicliinabes et I t s  bûcherons, puis 

ajoute un bureau de poste, cn 1868. Toutefois, le poste de Témiscamingue 
demeure le quartier général d'un secteur de iz postes, situés entre 
Martawa et la ligne de partage des eaux ei du lac Mataganii au lac Kjpawa. 



_ :. .- ._ 
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Le fort Témiscamingue, en 1887. INon classee, SHT]. 

En 1882, le quartier genéral démfnage à Mattawa, à la suite de l'arrivée du 
chmiin de fer dans cene l d t k .  La colonisation agricole du Tenus- 
camingue débute en 1885. Le magasin genkrai du poste de TCmisca- 
niingue demeure en activité, Fournissant vivres er marchandises aux nou- 
veaux colons de la region. En 1886, la Compagnie de la baie d'Hudson le 
d6ménage la Baie-des-Pères, pres des colons, et conserve toujours la 
gestion du bureau de poste. En 1902, la Compagnie de la baie d'Hudson 
ferme le poste de Témiscamingue et installe ses bureaux A Haileyburf. 

Malgré la fermeturc du pcistc de traite de I'êmiscarningue, la traite des 
fourrures se poursuit dans la région, mais de façon marginale. Plusieurs 
Anichiiiabes pratiquent cette aciivite traditionnelle. Par contre, les beiies 
années du commerce sont alors terminées. Les Anichinabes doivent 
trouver d'autres sources d'emploi, notamment dans les nouveaux sec- 
teurs économiques, en l'occurrence la forêt et les mines. 
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ii'mpad de iu traite des fournires sur les Anidinabes 

Avant d'aborder un autre aspect du contaa entre les Anichinabes et les 
Eurocanadiens au Tkmiscarningue, revenons, en guise de conclusion, sur 
un aspect fort important du commerce des fourrures et relativement peu 
traite, dans les Ctudes sur le Tkmiscamingue : l'impact de cette nouvelle 
activitk économique sur le mode de vie des h.ichinabes3'. 

L'intkgrarioii des Anicliinabes au commerce des fourrures se fait 
lentement. En effet, les TPiniscamingues lie se lanckrent pas tous du jour 
au lendemain dans la pratique commerciale, A la suite des premiers 
contacis avec les marchands de fourrures. Pour la majorité, l a  subsistance 
vient en premier et, ensuite, la chasse commerciale; ce qui implique que, 
lors de saisons de disette, il ne se fait aucune chasse commerciale. Au fii 
des ans, les chasseurs prennent l'habitude d'&changer des peaux de 
fourrure pour satisfaire leurs besoins et, une fois ces besoins comblks, ils 
cessent d'apporter des fourrures au poste de traire. Certains TCmisca- 
rnj~~gues prennent l'habitude de vivre dans les environs du poste de traite 
qu'ils frkquentent r4gulitrement. Ces deriiiers y travaillent quelques 
mois; puis, l'hiver venu, ils partent chasser les animaux h fourrure, sur 
leurs territoires ancestraux. Ils s'inttgrent plus rapidement au commerce 
des fourrures et deviennent plus dépendants des produits européens que 
ceux qui vivent en forêt, loin du poste de traite. Les indiens des bois 
conservent plus longtemps le mode de vie et les outils traditionnels. Par 
exemple, il s'avere plus facile pour eux de transporter des a.rcs el des 
fleches que des hsils er des munitions pour une amke entière. D'autant 

plus qu'ils ne peuvent trouver d'armurier en forêt pour rkparer leurs 
fusils. Nous pouvons faire les nlkrnes remarques concernant les tissus. Les 

hdiens des bois les adopteront plus tard, s'habillant toujours de four- 
rures en hiver. En somme, le degrk de dépendance des Anichinabes envers 
la technologie européeiine depend de I'intkgration h la chasse commer- 
ciale et de l'éloignement des postes de traite. 

En fait, il faut corisidirer les Tkmiscamjngues, I'insiar des autres 
Amkriidiens, comme des participants actifs à la traite des fourrures et 

non comme des victimes sans dkfense. Selon les époques, ils dictent en 

partie leurs exigences dans le commerce des fourrures. Rappelons A titre 
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Un campement algonquin monte B proxim~tk du Fort Albany, vers i g q  [Source: 
Archives publiques du Canada, PA1103 4643 

d'exemple qu'ils n'hesitent pas à se rendre nkgocier à la baie d'Hudson, et 
qu'ils reviement au Temiscamingue si les prix sont meilleurs. Également, 
devant la possibiliti de la fermeture du poste de traite au Témiscamingue, 
en 1723, les Témiscamingues menacent d'der commercer ailleurs et de ne 
plus jamais revenir au posze des Franqais. si Guillet ne revient pas 3 la mi- 
septembre. 

Lors des épidemies et des longues périodes de disette, les Anichinabes 
dépendent davantage des postes de traite pour assurer leur subsistance. 
Également, les mariages entre Eurocanadiens et Anichinabes intensifient 
la dependance de ces derniers envers la compagnie de traite des fourrures. 
LRs Métis nks de ces unions ont tendance à vivre autour des postes de 
rraite, adoptant en partie un mode de vie &dentaire, base sur la culture 
canadienne. Par ailleurs, au xtx' siecle, i'arrivbe des marchands de bois et 

des colons chambardera les rapports entre les Anichinabes et la nature, 
amine nous le verrons dans un chapitre subséquent. 

Mais auparavant, jetons un coup d'œil sur un autre aspect du contaa 
entre les cultures an i t r ind ime  et européeime, la renconire des religions 

à la suite de l'offensive missionnaire catholique dans l'ensemble de la 
vallke de l'Outaouais et au Ttmiscamingue, au début du x1xC siecle. 



La rencontre des misrionnaires au MX' siècle 

A la suitc de la conquete de la NouveUe-France par l'Angleterre en 1760, 

le statut de l'Église catholique est remis en question par le nouveau pou- 
voir colonial. Di] coup, l'évangelisat ion des hkrindiens par les prêtres 
catholiques s i  coniprornise. L'Église catholique de la Nouvelle-France bit  

ainsi dans l'incertitude et compte tres peu de menibres. Également, 
Loiidres hesite avant d'accorder la permission h M" Jean-Olivier Briand 
d'occuper le sikge kpiscopal de Québec avec le titre de surintendant de 
l'Église romaine. Cette nomination survient en 1766. Puis, apres 15 ans de 

n&gociations, le polivoir colonial recoiiiiait un de&?me Cveque en titre 
dans le district de Mont~kal. En 1836, MK' Lartigue, ancien sulpicien. 
devient officielienlent le premier évkque du diodse de Monrrtal. En 1840, 

son coadjuteur, Mg' Ignace Bourget, le remplace. Il réussira ?i attirer 
plusieurs communautks religieuses de France38. La nominaiion d 'un 
&@que pour le diockse de Montreal annonce la reprise des missions 
d'évangClisation dans le nord-oiiesi de Montréal. 

Les Témiscarningu~s vir-ù-vis des prniers missionnaires 

Nous avons vu que les TéniiscamLngues Ctaient connus des missionnaires, 
h I'kpoque de la Nouvelle-France. Par contre, à la suite de la conquête de 
1760, ils semblent tombés dans i'oubii, du moins cliez les niissionnaires et 

Ics communautés reiigieuses. Ainsi, au debut du XIY siecle, les autorites 
religieuses savent que des Amerindiens habitent au lac TCnziscarningue, 
d'autres au lac Abitibi et au Grand lac Viaorja, mais leurs connaissances 
de ces peuples s'arrêtent là. En 1836, I'tvêque de Montréal entreprend 
d'envoyer des missionnaires pour colliger de l'information et pour kvan- 
géliser les h ~ k r i n d i e n s  du Tém~scaminguc, de l'Abitibi et du Grand lac 

V i ~ t o r i a ~ ~ .  11 Fait alors appel aiui Sulpiciens d'Oka parce qu'ils dirigent la 

mission du lac des Deux-Montagnes, composee de Népissingucs, d'Al- 
gonquins et d'Iroquois40 et qu'ils parlent couramment I'algonquin. 

Ainsi, en juillet 1836, deux missioiinaues, MM. Charles Lefebvre de 
Bellefeuille et Jean-Baptisie Dupuis, se rendent au lac Tkrniscamingue. Ils 
séjournent deux semaines au fort Témiscamingue, oii soiit rassemblés les 
hichiriabes pour la traire des fourrures. Bgdcment, deux Algonquins 



accompagnent les missionnaires et agissent comme interprktes, caté- 

chistes, servants de messe, parrains aux baptêmes et tknioins aux  

mariages. Selon les renseignements obtenus par Ics niissionnaires. la 

population amérindienne du lac Témiscarningue se chiffre A 200 per- 

sonnes, celle du lac Abitibi A 300, ceUe du Grand lac Victoria A us et celle 
du lac A la Truite à 75 personnes. Tous parlent algonquin; les Témisca- 

mingues et les Abitibis parlent le même dialecte, tandis que les deux 

autres groupes parlent eux aussi algonquin, mais avec un accent lkgkre- 
ment dîfférenr". 

Lors de cette premitre visite, les missionnaires ont rencontrt plusieurs 

petits groupes de Tkmiscamingues qui campaient autour du lac; 
quelques familles les suivent jusqu'au fort pour la mission. A cette Cpoque 
de l'annee, des Anichinabes de la région campaient alors autour du fort 

Téniiscaniingue puisque c'ttait le temps de la traite des fourrures. Les 
premiers coiitacts se sont bien déroulks, si l'on se reporte aux rapports 

des missionnaires. Les Anichinabes rencontrés le long du lac Ttmisca- 
rningue les accueillent amicalement et acceptent de les suivre jusqu'au 

fort, où se déroulera la mission catholique. Par contre, avertis de l'arrivte 
des missionnaires, presque tous les Tkmiscamingues qui campaient 
autour du poste de traite se sauvent dans 'la for&, seul un homme 
demeure sur place. comme l'explique l'abbé de BeUefeuilie : 

il n'y avait de Sauvage au poste (de Temiskaming] que ceux qui nous avaient 
suivis et une seule famille, que nous y avons trouvk. Sur la nouvelle de notre 

arrivée, plusieurs, qui rbsidaient ordinairement au Poste, saetaient enhis. II 
paralt que le bruit s'kiait répandu parmi eux que Ics hommes de la priere 
venaient s'cniparer du Poste pour punir tous les mechans. Cette singuliere idée 
etait le fruit de la persuasion oh ils sont que les prêtres ont A peu p r b  tout 
pouvoir; et quc neii ne saurait leur rhister. Eue vient aussi de la haute opinion 
que leur ont domk des ministres de Dieu les voyageurs qui rie leur en parlent 
que comme des envoyts du grand matire, et des vengeurs de toutes les 
iniquites, qui se conimeaent. D'ailleurs, 1% mtmoirii des anciens Jésuites, qui 
ont, sans doute, p6nkt.rk jusque dans c a  endroits, s'est peut-étre wnservke 
parmi eux, et avec elle, la .vCnération que cet ordre méritait si juste titre. 
Quoiqu'il en soit, il n'y eut qu'un seul homme qui eut le courage de demeurer 
au Fort ; et c'était peut-?tre le plus coupable, ei  qui devait. ce semble, avoir plus 



a craindre. Il avait trois femmes, et ces trois femmes ktaient les trois sœurs: 
mais i! en f i t  disparaitre deux, et n'en reriiit qu'une seule: tant il trait persuadé 
que les Robes noircs ne pouvaient souf ir  un pareil d&ordr~'~! 

Les autres Témiscanlingues reviennent après quelque temps, lorsque 
inis au courant des intentions des nzissionnaires. Mis h part cet &pisode, 
les Témiscamingues participent assez bien aux 13 jours de la mission. Ils 
s'arrêtent pour d e r  la pêche et, au besoin, aller à la chasse pour se 

procurer de la nourriture. Selon le journal de voyage de l'abbé de Belle- 
feuille, lors de cette mission, en 1836, ils ont administré 143 baptêmes et 

celebré cinq mariages; de plus, ils plantent une croix prts du fort Thlis- 
caming-ue et entreprennent la construcrion d'une chapelit. 

11 faut toutefois s'interroger sur le sens donné a cette mission par les 
Anichinabes. Queue significaiion donnaient-ils au baptême, au mariage 
et aux paroles de la Bible? Qu'est-ce que cela signifiait dans leur culture? 

II est en effet étrange qu'un groupe d'hiichinabes qui, quelques jours 
plus tôt, fuyait dans les bois à l'annonce de l'arrivée du missionnaire, 
participe ensuite de façon assidue A la mission catholique, au point d'être 
jugE apte A recevoir le bapteme. Il y a plusieurs pistes d'explication à ce 

sujet. Comnie le souligne Olive Patricia Dickason, au xvir' siécle, les 

b e r i n d i e n s  interprktaient le baptCme comme un rituel visant 1 con- 
solider une alliance avec les Français. Par conire, plus tard, il sera aussi 
p e r p  comme une cause de deces puisque les Amérindiens vivant I 
prommite des missionnaires seront les preniiers affectés par Ics &pi- 

dkmies4', d'où la réticence de certains Arnériiidiens & eiitrer en contact 
avec les missionnaires. Au Témiscamingue, une fois la mission teriiiinke, 
les Gnjchinabcs retournent en forêt et vivent de la mênie façon 
qu'auparavant, suivant les prkceptes de leurs croyances traditionnelles". 
S'il est diHicile de conclure sur le sens donné aux  niissions catholiques 
par les h ichinabes ,  au  xixt sikcle, il n'en reste pas moins que les 
missionnnires jugent les succes suffisamment iiiotivants pour poursuivre 
leur travail d'évangélisation aupres des communautés du Témiscamingue 
et des autres régions du Moyen Nord qukbkcois. 



Le rèseov des missions annuelles 

Toujours est-il qu'A compter de 1836, les missions catholiques sont lancées 
et se poursuivront à cliaque annec. Le poste de Tknliscamingue 
deviendra le centre des missions amerindiennes du Moyen Nord quebe- 
cois, incluant la baie Janies. En 1837, les missionnaires de Bellefeude et 
Dupuis visitent A nouveau les hidiinabes du Témiscamingue et se ren- 
dent jusqu'au lac Abitibi. En 1838, la mission du Grand lac Victoria 
s'ajoute aux deux autres. 

A la suite de la mort de l'abbC de Bellefeuille, en 1838, 13év0que du 
diocese de Montréal assigne d'autres prêtres aux missions du nord. En 

1839 et 1840, Charles-Édouard Pou& se voit confier cetw tâche, seconde 
par l'abbé Hyppoiite Moreau. De 1841 A 1844 inclusivement, I'abbk 
Moreau devient le titulaire de ces missions. A compter de 1844, les mis- 

sionnaires oblats de Marie-lm-iacul&, nouvellement arrivés au Canada, 

prennent la relPw. Us ont étC recrutds en France afin de pallier le manque 
de missionnaires au Bas-Canada". 

Avant leur arrivée au Québec, en 1841, Mg1 Bourget et MP' de Mazenod 
établissent les rnodalites de la fondation oblate au Quebec. Leurs taches 
consisteront à faire de la prédication paroissiale, des retraites, des visites 
de chantiers et d'hkrindiens. En 18% M" Bourget confie aux Mission- 
naires oblats de Marie-hiacul4e une triple mission sur les rives de la 
riviere des Outaouais: la desserte d'Ottawa (Bytown à I'tpoque), les 
missions Aigoriquines et les nlissions des chantiers forestiers. Au début de 

l'année 1844, les oblats saetablissent A Ottawa et, au  mois de mai suivant, 
ils amorcenz les missions algonquines sur un territoire qui englobe 
l'Outaouais, le lac Témiscaniingue, le lac Abitibi et le Grand lac Victoria. 
Jean-Nicolas Laverlochhre est le premier missionnaire oblat à s'occuper 
des missions amkrindiennes du nord d u  diockse de Montrkal. En 1848, il 
ouvre la route des missions de la baie James, en se rendant à Moose 
Factory. 

Selon les missionnaires, les trop courtes visites annuelles constituent 
un frein à la conversion au catholicisme des Anichinabes. Des 1840, ils 
proposent I'&tablissement de deux missionnaires et d'une mission perma- 
nente, soit au lac Tkniiscamingue, soit au lac Abitibi. Toutefois, la 



Depart du pere iean-Ma e Ciiéguen d'une mission, guidP par deux Algonquins A 
bord d'un canot de la Compagnie de la baie d'Hudson. [PH 22-4-215. Source: 

Archives Deschâtelets]. 

Compagnie de l a  baie d'Hudson rejette ce projet, craignant les effets 
nifastes pour les hichinabes d'un rassemblement autour du poste de 

traite. En 1847, les Oblats proposent à leur tour de construire une inission 
permanente à la baie d'Hudsoii afin de contrer l'influence d'un ministre 
protestant demeurant en permanence à Moose Factory. La Compagnie de 
la baie d'Hudson refuse h iiouveau, allkguant les risques de famine 
puisque les ressources en poissons et eii gibiers sont jugees insufisantes 
pour subvenir aux besoins d'un groupe rassemblé autour du poste de 
traite. CE ne sera que partie remise. 
A chaque année, les missionnaires dkcouvrent de ilouveaux groupes 

anicliinabes dans la region d u  lac Témiscamingue. Ainsi, lors de sa 

troisieme visite, en 1838, de BeUefeuille mentionne que d'autres postes 
devraient être visites, en l'occurrence ceux du lac Nipissing, du lac 
Tiniagami et de la rivikre hiletachewaii, en Ontario, et ceux du poste 
Volant et du lac à la Truite". En b i t ,  à cette époque, les Anicliiiiabes qui 
traitaient au fort Térniscaniingue provenaient d'Abitibi, de Wanawaia, 

de Matagami, de Matachewan, de Témiscamingue, de Nipissing et de 



Kipawa"'. Le secteur du lac ICipawa compte plusieurs bandes : Osta- 

boningue, lac Brennan, Grassy Lake, lac des Loups, Hunter's Point, Bay 
Me ,  Kipawa. 

Mode de vie et croyances sp;rituelles 

Dans les annees 1830, les Anidiinabes vivent encore de facon tradition- 

nelle. Certes, ils ont emprunte des k lhen t s  de la culture européenne, tels 
que les fusils, certains produits domestiques ainsi qu'une certaine pratique 
religieuse, mais leurs croyances, leur mode de vie quotidien et leur gouver- 
nement s'inspirent encore largement de ceux de leurs anCétresd8, comme 
l'illustre cet extrait, tire du rapport de mission de i'abbé de BeUefedie. 

La vie ambulantc dcs Temiskamings 1s met dans la necfisité de se contenter 

dc peu. lis sont heureux quand ils ont le srrict nkcessaue: car ils en sont 
souvent prives. Leurs maisons consistent cn quelques korces de bouleau, que 
l'on transporte facilement dans tous les Lieux où  la Faim les conduit; et leurs 
lits sont de simples couwrtrs. [ . . . ] ils demeurent orciinaireineni deux ou mois 
faniilles ensemble: ce qui h t  que les parens m@me au deuxième degré s'allient 
souvent enrr'cw. I., .] Souvent ils couchent 21 la belle Etoile; fxceptk qu'ils se 
couMent de quelques écorces, quand il pleur. II n'y a que dans leur habillement 
qu'ils semblent mettre un peu de façon. Ils sont tous couverts fort dhmrneni ,  
et portent genéralement des brayets: quelques uns pourtant ont des culottes. 
Les h o m a  oni ordinairement un surtout de drap bleu, semblables à ceux 

dont se servent les Algonquins, qu'ils ont pris pour modeles. Car il leur arrive 

qudquefois de se rencontrer pendant leurs chases ou leurs excursions. Les 
femmes sont presque toutes habillees h la Canadienne: ce qui leur sied fort 

inal, pariic parce que leurs hardes sont mal ajustées, partie parce qu'elles 
paraissent plus faites pour le matchikoté, que pour la robe19. 

Lors de la visite des missionnaires, en 1836, plusieurs Anichinabes 
voyaient la robe noire pour la premiPre fois. Par contre. leurs parents et 

leurs ancêtres avaient dkjh rencontré un missionnaire, le pCre Silvy, lors 
du passage du chevalier de ïkoyes en 1686, ou encore h la mission de 
Tadoussac, les annks suivantesw. Selon les notes rédigees par le niission- 

naire de Bellefeuille, le manichkisme et la confusion des idées s'opposent 

cornle obstacle A la conversion des Témiscamingucss'. Il décrit ainsi 
leurs croyances spirituelles : 
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I l s  attribuent au  Grand Esprit (c'est ainsi qu'ils appellent Dieu) tout le bien qui 
leur arrive: ignorant que tous les malheurs, où I'lioinme est tombe, sont les 

justes cliatimens de sa rkvolte contre son Cdateur, ils ont imaginé un mauvais 

esprit, qui les ponc au pkclik et les accabk de maux. Comme ils craignent 
beaucoup plus ce niauvais esprit qu'ils n'aiment Ic bon, ils lui font de 
prkléreiice de, sacriFices, afin de se le rendre Favorable'". 

Les hidiinabes ont également des chamans et des jongleurs. Les mis- 
sionnaires s'attaqueront durement à ces deux types de meneurs qui prô- 
nent une spintualitk trés diffkrente du catholicisme. Le chaman et le jon- 
gleur agissent comme intermkdiaires entre le Grand Manitou et les 
humains et, à ce sujet, ils entrent directement en confiit avec le mission- 
naire. Ce dernier tentera de contrer le pouvoir et l'influence de leurs 
maîtres spirituels, mais sans succes apparent. Le chaman agit A titre de 
sorcier dans certains cas, par exemple lorsqu'un iiidividu veut se venger 
d'un autre, et A titre de guérisseur dans d'autrw. tes Anichinabeç consd- 
tent le jongleur pour diverses questions spirituelles et personnelles. Le jan- 
gleur s'installe dans une cabane en écorce et il mkdite, afin d'entrer en 
contact avec les esprits. Alors, la cabane se met 2 bouger et 1 se soulever et 
les spectateurs prksents entendent différentes voLu emanant de cette 
cabane5'. Ces séances de mkditation peuvent sen4.r à praire certains évé- 

nements. J I  y a aussi des femmes qui possèdent les pouvoirs d'un chamanw. 

Les Anichinabes croient que tous les &es vivants, humains comnie 

animaux, possèdent une ame et sont égaux et interdépendants. À ce sujet, 

Georges Sioui parle du  Cercle sacré de la vie. Toute vie, toute chose suit 
un cycle: les corps meurent, mais les esprits vivent &ternellemeiit et 
reviennent sous une autre forme. Contrairement aux  atiiniaux, le cycle 
spirituel des humains trouve sa source dans le sol, l'eau et l'air de leur 
territoire. Cet esprit viendra h nouveau réanimer les gens dans le fuiurj'. 

Cette croyance se remarque dans les activités de la vie quotidienne des 

Arnkrindiens, notamment par certaines cérkmonies pour favoriser une 
pêclie ou une cliasse fructiieusc, pour caiiner les é1kments de la nature, ou 
encore par le respect de la nature en génbral. 

Au dibut des annees 1860, les missionnaires oblats réaliseront un vieux 
reve, celui de s'etablir parmi les Anichinabes. Le lac Témiscamingue 



deviendra alors le centre des missions algonquines et des chantiers du 
Moyen Nord qu&bkcois. 

La mission Saint-Claude 

En 1863, les missionnaires oblats obtiennent la perniission de leur evêque 
de s'etablir de façon permanente sur les rives du lac Terniscaniingue. 
Plusieurs élkments expliquent cette décision : les demandes des Anichi- 
nabes à I'effer d'avoir d a  missionnaires rbsidents, les arguments des mis- 

sionnaires concernant la consolidation de la pratique religieuse des 

Anichinabes et I'am&lioration de leurs connaissances de l'algonquin et, 
surtout, la prisence de missionnaires protestants à la baie James. En mai 
1863, aidés de plusieurs hichinabes, trois péres oblats entreprennent la 
consmuction d'une rbsidence; ils y emmenagent en octobre suivant. Tl 
s'agit des péres Jean-Marie Pian, Louis kbret et Caliute MourieP6. 

L'établissement des Oblats au lac Tbmiscanlingue suit un plan en 
quatre ftaprs, qui se base sur celui mis au point par les Jesuites, au xvri' 

sitcle, li savoir: l'apprentissage de la langue, la fondation d'écoles pour les 
enfants, la construction d'un hôpital et l'incitation au niode de vie 
~kdentaire5~. Graduelement, les Oblats mettront en pratique ce plan. 
Dans un premier temps, ils s'établissent chez des Anichinabes afin 
d'apprendre davantage la langue algonquine. Ensuite, eii 1866, ILS font 
appel aux Seurs de la Charité d'Ottawa afin de les aider dans leur entre- 
prise et, en particulier, pour ouvrir un orphetbat, un hbpital et une ecole. 
Égiilcment, les missionnaires incitent avec plus ou moins de S U C C ~ S  les 
Anidiinabes A devenir seden~aires, notamment en s'établissant comme 
agriculteurs sur Ies terres de la rkserve de la tête du lac. cr&e une dizaine 
d'années plus t6t. 

Par aillrurs, sans l'apport des Anicliinabes, les missionnaires auraient 
beaucoup plus de dificultes 2i s'adapter au mode de vie autochtone. 
Ainsi, le premier hiver, les pPres doivent leur sunie aux Anidiinabes qui 
leur apportaient des libres et autre petit gibier, en plus de leur apprendre 
à se seMi des raquettes pour se deplacer sur la neige pour aller faire la 
mission des chantiers et visiter des campements arnérindien~~~. Au fil des 
ans. les Anicliinabes conduiront les missionnaires lors de leurs missions 



t a  mission Saint-Claude, en 1885. [FCC 16-9-2, Source: Archives Desch%telets] 

des cliantiers en hiver, des missions amerindiennes en été et des divers 
convois dirigés par le kere Maffet, en plus de servir de guides lors de 

visites de personnages religieux. Leurs connaissances de la région et des 
réseaux Iiydrographiques seront ainsi mises B profit. 

Les Anichinabes prennent aussi I'liabiiude de se regrouper autour de l a  

mission lors des fêtes religieuses ainsi que durant quelques semaines en 
6 3 .  Lors de la premikre féte de Noel, en 1863, plusieurs Anichinalies se 
rendent à la mission pour célçbrer avec les peres. À l'été 1864, lors de la 
premitre visiie d'un évtque au Teniiscamingue, Mg' Joseph-Eugkne- 
Bruno Guigues, 300 Anichinabes provenanr de plusieurs endroits au 
Té.miscamingue et d'Abitibi assistent A cet kvénernent. De bonnes ami tiks 

se tissent entre cerrains ilnichinabes et les missioiinaires. plinsi, à la n-iort 

d'un vieux chasseur, l'Écrevisse, (q ami et fidèle des péres5'*, en février 

1872, les peres s'engagent à nourrir et garder sa vieille femnie, Kokomis. 
Quelques ainees et leurs fani.iies établissent leur campement dans la 
foret, aurour de la mission Saint-Claude. Les aînées y denieurent durant 
toute l'année, rendait plusieurs services a u  missioniiaires et aux rcli- 

gieuses, notamment en leur fournissaiit du poisson frais. 



Lors de rassemblements à la mission Saint-Claude, les Anicliinabes 
dirigent, à leur tour, leur propre cérkmonie du baptême des missionnaires 
et des visiteurs blancs. Celte cérémonie se déroule lors de fêtes ou de 

visites episcopdes, comme le raconte Augustin Chhier : 

Pour le cas où quelque lecteur serait invite à devenir uT4miscimiz ou 
« Kiristinon P, voici le cPrh~ionial qu'il ii'tst pas k o i n  d'apprendre par cœur, 
vu que l'officiant, ou plutdt, les oficiants se chargent de tout: D'abord, les 

cheh tiennent conseil, exminent le u nkophyre ii des pieds h la téte, aprPs quoi 
le non1 c ~ t  trouve. Puis,  un chef prend la main de I'aspinnt et lui donne son 

nom que l a  foule rkpere trois fois. (Mg [Duhamel] reçut Ic nom de Wiase- 

c l h g  -celui qui rbpand la lumitrer). U laisse alors a son sujet la laculté de 
ses ailes pour commencer, autour dc lui, une ronde endiablee tout en criant : 
*hou! hou! hou! i l .  La foule rkpète le cri puis entre dans le bal. La danse 

augmente d'intensitt? avec les cris qui redoublent; si, par malheur, II y a la un 

tambour, le plus robuste s'en empare et c'cst alors une ternpéte. On vous laisse 
enfin! Tout ahuri, vous allez vous asseoir sur la premikre roche pour donnei 
votre tour i un autre6'. 

Graduellement, les Anichinabes prennent l'habitude de recourir aux 
services des missionnaires pour assister les malades et les mourants. 
Airisi, dans les années 1880, des Anichinabes du lac Kipawa et du lac 
Tirnagarni vont 9 la mission Saint-Claude pour demander à un mission- 
naire de se rendre A leur campement d'hi?, afin de venir en aide à des 

vieillards malades. 
L'etablissement permanent au lac Tkrniscamingue permet aux mis- 

sionnaires de développer au fd des ans un réseau de niissions amerin- 

diennes dans la rkgion. A chaque &te, les missionnaires partent ainsi en 
canot visiter les Anichinabes ; ils dotent également les principaux campe- 

ments d'kt6 d'une chapelle. 

Croyances tmditionnclks et croyances nowclIes 

Mais il n'y a pas que les missionnaires catholiques qui convoitent les âmes 
des Anichinabes. Les missionnaires protestants font aussi des percees 
dans la région en s'ktabiiçsaiit A Moose Factory et h Albany, au  debut des 
annees 1840. Une tghse presbytérienne sera également €ondée à Hunter's 
Point, dans les annies 1920. 



Le roiiract ci les irari-ris c ~ < l i i ~ r e l r  63 

La compéiition contre l'implantation du catholicisme ne viendra pas 

seulement de l'extérieur mais aussi de I'intkrieur. Coinme nous l'avons 

mentionne précédemnleiit, les missionnaires doivent contrer I'iriflueiice 
du chaman et du jongleur afin d'imposer leur vision des choses. Selon 

Kermot A. Moore, les hichinabes gardent leurs croyances iraditionnelles 
lorsqu'ils vivent dms les bois, sans toutefois le laisser transparaître lors de 
la visite annuelle du iiiissionnaire. Également, de l'aveu même des mis- 

sionnaires, au xrxe siècle, quelques missions s'avkrent plus ardues que 
d'autres, donr celles du lac Abiribi et de Long-Point, notamment à cawe 
de l'influence du chaman sur ses concitoyens. A ce dernier poste, les jon- 

gleurs sont encore assez influents dans les années 1880 er 1890, entrahant 
ainsi une ceriaine réticence des Anichinabes vis-à-vis de I'iniplantation 
du catholicisme". h~irisi, l'adoption de la religion catholique ne signifie 
pas automatiquement l'abandon des croyances spiriruelies transmises de 
gknçration eii gen6ratioil. L'adoption de  nouvelles croyances marque 
davantage le début d'un long processus de traiisferts culturds entre deux 
systèmes de croyances spirituclles que l'abandon de celles-ci. Une nou- 

veUe spiritualité naîtra chez les Anichinabes, issue de la riunion des deux 
wiivers, amérindien et cathobquc. Au fi) des ans et des évPncrnents, les 
hicliinabes intégreront d'autres é16ments du mode de vie des Blancs, 
appeles les Wemitigojii!". 

Condusion 1 implantation européenne et transferts culturels 
A compter du xvrr' siéde, les Anichinabes entretiennent des contacts 
régutiers avec les ernployes des compagnies de traite des fournira. La ren- 
contre de ces deux civdisations engendre une serie de transferts culturels 
entre ces deux groupes, chacun adoptant des élkments de la culture de 
l'autre. Les transferts dlurels  fonr rkfkrencc à la dynaniiquc de I'empruni, 
de l'appropriation et de la recontextualisation des objets et élénients 
appartenant à une autre culture6', dans ce cas-ci, entre Les coureurs des bois 

européens et les Amkrindiens. Ces transferts conduisent kgalement à 

diverses forines de metissage, sur le plan du mariage ou encore de la trans- 
forniation du sens ei de l'utilisation des objets ainsi que I'adoprion de 
nouveaux comportements des gens en présence d'une autre cultureh.'. 



Au Tdmiscamingue, comme ailleurs, les Cchanges entre ces deux 
groupes sont nombreux et varih. Par exemple, les Anicliinabes posskdent 
les connaissances du  territoire, de la peche et de la chasse, de la survie en 

foret et de la fabrication de canots et des vétcments adaptés au climat de 
la region, qu'ils partageront avec les Eurocanadiens, tandis que  ces der- 
niers apportent une nouvelle rechnalogie et de nouveaux objets, notam- 
ment le fusil, les tissus, !es outils en metal, qu'ils utilisent dans leurs 
klianges avec les Anichinabes. L'impact du commerce des fourrures ne se 

remarque donc pas uniqucnlenr à selis unique des Eurocanadiens vers les 
AmCrindiens mais dans les deux sens. L'adoption de ces objets et du 

mode de vie européens varie en fonction de l'integrazion au commerce 
des fourrures et du lieu de residence des Anichinabes. Ceux demeurant à 

proh'1it4 d u  poste de traite vont emprunter davantage d'CIkments d t u -  

rels europkens que ceux qui vivent isoles dans les bois. LR tableau de la 
page suivante resunle les emprunts culturels entre ces deux groupes. 

Au fii des ans, plusieurs Eurocanadiens se marient 3 des Aniclijnabes. 
Quelques-uns adoptent alors le mode de vie anikrindien et prémrent 
vivre dans les bois. D'autres, par contre, demeurent h l'emploi de  la 

compagnie de fourrures et Clevent leurs enfants métis selon le mode de 
vic sédentaire, où se mélent des e l h e n t s  de culture amerindienne et 

canadienne. Plusieurs de ces enfants et leurs descendants s'identifie- 
ront comme Eurocanadiens, tandis que d'autres choisiront l'identité 
amérindienne. 

L'offensive missionnaire debute en 1836. Les missionnaires visent P 
changer le mode de vie et la culiure anichinabes, eii promouvant noram- 
ment la sedentarité et le mode de vie occidental. Mais, venus pour ensei- 

gner, les missionnaires apprennent beaucoup. Sans l'aide des Anichi- 
nabes, ils n'auraient pu survivre dans ce pays. Au fil des ans, plusieurs 
Anichinabes se convertissent, en partje, h la religion catholique sans pour 
autant abandonner leurs croyances traditionnelles et leur pensée 
mythique. Ainsi, il n'est pas rare qu'ils se rendent A la mission Saint- 
Claude pour recourir a w  senices d'un missionnaire pour administrer les 

derniers sacrements ?I un mourant. Plusieurs se font inhumer ii la cana- 

dienne, dans un cimetikre reservé à leur intention. Par contre, les 
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Tableau 2.2: Les mnsfcrts culnirels 

entre les Algonquins ct Ics Eutucanadiens 

Des ~umcanadiens a i  ~ l ~ o n ~ u i n s  Des Algonquins aux Eurocanadiens 

Met allvrg ie Tous les savoirs necessaires à la survie ------ -- -. 
Construction navale (chaloupe en  bois) Technologie de l'écorce (canot, panier. 

- habitation) 
. - -- 

Habitation (en bois et pierre) Babiche (corde de cuir d'animaux 

appel6 ~Ababichew = raquettes, 

chaises, etc.) --- ----- -- 
Calendrier solaire Cuir (mocassins, habitation, veternents 

chauds) 
- -- - - -. - - - - -~ -~ 

ÉIcvage domestique Plantes m6dicinales 

(cheval, volailie. porc) - - . . ... ---. . . .-- 
Mode vestimentaire (Ptoffes) Techniques de chasse et de pêche 

(appelants) 

Connaissances de la faune et de la 
flore 

Les armes 3 feu et les pieges Sirop d'&able. maïs. fniits sauvages 

Les outils (m.: hache) Tabac. tatouages, bijouterie d'os, de 
coquillages et de bois 

--.. .---.p. ,- - 
Marmites (en cuivre el en fer) Valeurs : diplomatie, libertC, egalitP, 

partage, entraide - - 
Les aliments (pain, biscuits, farine, Connaissance du territoire 

saindoux, sucre, pois, the) - ----- 
L'alcool (vin et eau-de-vie) Toponymie du territoire 

Orf6vrerie europkenne {raFliner La langue fran~aise enrichie de mots 

l'artisanat ambrindien) nouveaux - -.- -----..- - 
Esprit du gain et de la propriete - Mariage du pays (metissage) --- ---- 
Écriture et &ducation ---- Mode de vie/plein air 

Folklore et chant religieux Calendrier lunaire 

Mariage religieuw (metissage) 
- -, --- --- 
Dépendance monétaire/crbdit 

Source: h4ulyn FLINNOU, Ln nric v u s  l 'or poilic oi i  165 iiiipucts rlc ln irnl!e des fourrrrrcs sur 
It, d~'-re/veloppctrimi d ~ ,  I ' A i i i r ~ l i i - T ~ i i i ~ s c o ~ ~ ~ ~ t ~ p ~ ~  conl~rcnce prononccc A l a  Sociétt d'histoire 
d'.bios. leme i d d i t .  ! ic~ i  iiistiin'quc nniional :fu Fori-Tkmiscaminpuc, 6 octobre 1998, 
19 pagcs. 



missionnaires rencontrent aussi beaucoup d'opposition parmi les bandes 
de la region. Dans certains cas, les croyances tradirionnelles persistent et, 

dans d'autres, les vagues d'épidémies sont etroitement reliees à la pré- 
sence du missionnaire. Mais, comme l'explique un Kipawan, les hii- 

chinaùes gardent secrètes leurs croyances et pratiques religieuses tradi- 
tionnelles en présence du missionnaire. Les changements culturels et 

religieux demeurent en surface. Isolés dans les bois, les Anichinabes 

vivent encore de façon traditionnelle. 
En fait, la rencontre des cultures n'est pas sans effet sur le mode de vie 

et les croyances des Anidunabes. Par contre, ce contact n'entraliie pas la 
disparition de la culture et de I'identitk amérindienne. Dans les deux cas, 
le degré de pénitration de la culture europkenne varie en fonction du lieu 
de residence des Anichinabes, ceux vivant A proxirnitt des postes de traite 
et de la mission Saint-Claude adoptent plus rapidement les nouveaux 
dkments culturels que ceux vivant en forêt Toutefois, l'arrivk massive 

des Eurocanadiens dans la rtgion, h compter de la deuxi&me rnoitik du 
XIX' sikcle, changera la situation, comme le prksente le prochain chapitre. 



CHAPITRE 3 

Le Témiscamingue des Anichinabes 
aux X I X ~  et  X X ~  si&cIes 

A u MILIEU DU XIX~ SIECLE, d'autres changements se pripareni dans la 
rçgion du lac Témiscamingue. Les bccherons font leur apparition, 

suivis des famaes de colons. En l'espace de quelques dkcennies, une 
bonne partie du territoire traditionnel des Anicliinabes est occupée de 

façon temporaire par les chantiers foresljers et de façon permanente par 
les familles de colons. Les Anichinabes doivent apprendre à vivre sur un 
territoire plus restreint, tout en pratiquant de nouvelles occupations. 
Suivons donc l'évolution et l'adaptation de la civilisation anicliinabe au 

cours des XLP et xxe sikdes. 

Tiaditions a transition au sièdc 
Au milieu du xrx' siede, le mode de vie traditionnel des Anichinabes 
s'inscrit encorc pleiiiement en harmonie avec l'environnement; les gens 
orientent leurs activités en fonciion des saisons, de la température, du 
c j d e  de 13 vie et du niouvernent des animaux recherchés. 



Le cycle des saisons 

L'hiver, les h ichinabes  se séparent en groupes multifamiiiaux et ils 
vivent de chasse et de pêche, sur un territoire particulier. Ils se nourris- 
sent ainsi de pemmican, d'ours, de chevreuil, de loutre, de martre, de 
castor et d'orignaux1. Le printemps venu, iIs retrouvent les aumes mem- 
bres de la bande au lieu retenu comme campement d'étk, par exemple au 
lac des Foins pour les Kipawans, B la téte du lac pour les T.5miscamingues 
ou sur le lac Des-Quinze pour les Wirtnewnyai~s. U s'agit habituellement 
d'un campement riche en poisson, en gibier, 6uits sauvages et herbes. Cet 
emplacement est genéralement choisi annueuement par le chef et le 
conseil de  la bande. Ce regroupement sigrde le debut d'une ptriode 
active socialement oh se déroulent habituellement les mariages. C'est 
aussi le temps où les chefs spirituels, en particulier les chamans et les 
jongleurs, communiquent avec les esprits, pratique connue sous le nom 
de (( ko-sau-pa-jgari?ii. La vie dans les camps d'kt6 s'avkie plus facile et 

diffkrentc de celle menée pendant l'hiver. Aux activitbs sociales et 
cultureiles, s'ajoute également Je travail de fabricarion et de  reparations 
de l'kquipement, essentiel aux déplacemenu: canots, raquettes, traîneaux 
et toboggans, ainsi que les divers v2tcments. Les femmes en profitent 
pour effectuer diverses ti3ches domestiques, organiser les activités sociales, 
arranger les mariages, éclianger des recettes et des idtes concernant 
I'utilisation des herbes et des plantes mkdicinaies. Les garçons participent 
à diverses cornpetitions telles que la lune, les couses de canots et de 
natation, le tir h l'arc et aux flkches. Us effectuent de courtes excursions de 
p@che et d'exploration du territoire. Les Mies demeurent aux alentours du 
camp. nageant, jouant et participant à des compktitions où eues exkcu- 

tent des travaux sunilaires h ceux de leurs rnéres. Eues apprennent ega- 

lement à confectionner des vetements avec la peau des animaux, 3 coudre 
des mocassins, à tisser des raquettes ou des sikges de canots, et 3 fabriquer 
des paniers et de l'artisanat avec de l'écorce de bouleau. ies m e s  ont une 
plus grande responsabilité que les garçons dans la transmissioii de la 
culture d'une ginération 3 l'autr@. L'automne marque le depart des 
familles du camp d'tté et la separauon, en petits groupes. pour afiontcr 
l'hiver. 



Les croyances traditionnelles : le Windigo 

Comme la plupart des peuples indiens, Agnes (Reynolds-St-Denis-Haymanj croit 

au .qWindigo». Elle se souvient encore avoir éte kve~ll4e une nuit, a deux heures 

du matin. par un corbeau qui créait beaucoup de bruit, juste I'ext4rieur de la 

maison. Tous croyaient que l'oiseau &tait venu annoncer un Pvenement ou les 

prévenir de quelque chose sur le point d'arriver. Peu aprts, ils ont appris la mort 

d'une cousine, madame Andrew Young. 

El le se rappelle une autre fois. tôt le soir dans la tranquillité, la famille a 

entendu un nombreux groupe de personnes parlant et marchant dans les bois. Ils 

se demandaient: «Où allons-nous coucher ces gens ce soir?>> Ceci se passait a 
Crassy Lake et Dave St-Denis, son mari. s'en allait etendre un Filet dans un lac 

marbcageux non loln. II a dit 3 Agnes: «Habille les enfants et nous irons tous 

etendre le filet. » Mais Agnes a vu un parent venir sur la piste, Joe Reynolds. Donc, 

elle a dit qu'elle n'y allait pas. Joe ne s'est jamais montre la maison. Quelques 

jours plus tard. Agnes et Dave ont appris d'un visiteur que joe Reynolds, sa 

femme et ses trois enfants s'étaient noyPs sur le lac Dumoine. Le b4b4, qui etait 

dans un tikanagan, ne fut jamais retrouve. Joe Reynolds sur la piste était une 

vision. 

Elle croit aussi que les animaux sont des messagers et le peuple indien est 

entouré d'esprits, et les signes sont la, si seulement nous prenons le  temps de les 

lire. II y a quelque temps, un orignal est arrive sur la rkserve indienne Kebaowek. 

Quand quelqu'un a dit Agnes: -Regarde l'orignal marchant sur la rkserve.,, Elle 

a répondu: cc II vient chercher quelques.uns de nos jeunes enfants. » Depuis ce 

temps, plusieurs adolescents ont perdu la vie4. 

L'organisation sociole et familiale 

La lamiUe constitue la base de l'organisation sociale des Anichinabes. 
Chaque Familie possède un territoire de chasse dont les limites et l'exclu- 
sivitk prennent de plus en plus d'importance avec la montee de la traite 

des fourrures. Ce territoire se transBre de pere en fils, entrainaiii des 
subdivisions entre les Tils. Apres le mariage, la femme 12 vivre dans la 

famille de son conjoint5. II peut aussi arriver que, faute de territoire de 



chasse, un homme aille habiter s u r  le territoire de son beau-pkre. Les 
Amcliinabes sont aussi polygames, n'ayant pas plus de quatre femmes à la 
fois6. Kermot Moore apporte une nuance interessante concernant 
la polygamie. Sa gra.nd-mkre lui a expliquk qu'elle était la fille de la 

rroisikme kpouse de son père. Celui-ci a pris sous sa tutelle les femmes de 
ses deux fieres, apres leur decès. li s'agit d'une coutume ancienne voulant 
que l'homme subvienne aux besoins des veuves de sa famille, puisqu'il 
leur etait àifficile d'der cllasser. Chacune de ces femmes avait un canot 
et suivait son nouveau mari lors des déplacements. Elles etaient ensuite 
libres de se remarier ou non7. 

Li y a beaucoup de mariages enire les diHirentes bandes de la région 
puisqu'il y avait de nombreux kchanges commerciaux et cultureis enire 
d e s .  Les futurs époux se rencontraient lors de voyages ou de dépla- 
cemeiits en forét. A titre d'exemple, plusieurs Témiscamingues sont 
mariés à des Ojibwks, plusieurs Kipawans sont maries à des gens 
de Timaganii ou de Mattawa et plusieurs Wmewayans sont issus de 
mélanges avec les Temiscamingues ct des gens du Grand lac Victoria. Un 

important groupe de Mattawans, au xrx' sikcle, s'est joint à la bande de 
Népissingues8. 

Traditionnellement, les noms de famue n'existaient pas dans la cdture 
des Anichinabes. Chaque individu était désigné par un seul nom, expri- 

mant un trait de caractére ou un aspect physique de la personne9. AprPs 
1'arrivEe des missionnaires, ceux-ci vont donner le nom du pere comme 
nom de f a d e  de l'en hnt nouvellement baptise. Le baptême des enfants 

marque l'introduction de prénoms catholiques chez les Anidunabes. 
Les aînés jouent également un rble très important dans la transniission 

du patrimoine et de la culture entre les génkrations. Lorsquails travaillent, 
ils reçoivent les enfants et lcur expliquent la fafon de fabriquer des biens 

matériels en plus de lem dkcrire leur vision du monde. 

L'introduction du mode de vie sédentaire: la riserve de la Tete-du-Lac 

Au debut du xrx' sikcle, I'artitude du gouvernement envers les Anléri- 
diens conimence à changer. Le probleme est le même partout au Canada : 
d'autres groupes, les rnai.chands de bois et les colons, réclament 
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l'utdisation des territobes ancestraux des Amerindiens L'anthropologue 
Roland Viau explique les enjeux de ce dkbat: 

jusqu'au debot des annees 1800, diverses conceptions ont cours quant aux 

relations 2 entretenir avec les peuplcs amtrindiens: il faut tirer profit de 
i'htrindien pourvoyeur attitre de fourrures, le pacifier afin de gagner son 

appui advenant des confits hentuels et le christianiser pour le faire entrer 
dails l'orbite de la civilisation. Avec les pressions croissantes exerckes par I'essor 

de l'industrie forestitre diiraiit la premikre moiiit du x i c  sikle, le discours 
change, les attitudes se durcissent et la polinque ?t leur egard est repenske. 
Certiiins favorisent leur assimilation par des contacts avec les colons canadiens, 
d'autres fitirnent necessaire de les isoler avant de les mettre en contaa avec ces 
colops. Malgré les divergences de vue, poliiiciens et hommes d'affaira s'accor- 

dent pour promouvoir I'idee que la terre n'appartient pas seulement aux 

hérindiens,  mais qu'elle u appartient au genre humain pour ça subsistance >i, 

I'un des principaux mythes de la nation canadienne. Dorenavant, il faut donc 
les deplacer et les expulser des regions visees par les entrepreneiirs forestiers. 

Ainsi germe l'idçe de les confincr dans des espaces plus restreints et de 
transformer les chasseurs nomada en agriculteurs I.  autonome^»'^. 

Au T6miscan-iingue, les missionnaires oblats promeuvent cene idke de 
sédentariser les Anichinabes et d'en faire des agriculteurs puisqu'il s'agit, 

selon eux, de la seule façon d'assurer leu1 suMe 1 long terme. De leur 
côté, les Amérindiens de partout au Canada demandent au gouverne- 
ment d'agir a h  que cesse l'empiétement de leur territoire. C'est dans ce 

contex-te que seront crkées les rkserves indiennes au Canada, en 1851. Le g 

aofit 1853, un arrêté en conseil crée la réserve de Tirniskaming ~(d' i ine 

superficie de 38 400 acres [i5 440 hectares] s'étendant le long de la rivière 

des Outaouais ou Des-Quinze, depuis la ligie de division du Haut et du 
Bas-Canada, jusqu'à la tete du lac Témiscan~ingue, 6 n-iiiies de front sur 
une profondeur de io milles f3,6 sur 16 kilomhres]".» Coiicrétement, 

son territoire correspond aux limites du canton NMelec. 
La rkserve, situ& l a  téte du lac T6miscaminguc, s'adresse aux di@- 

rentes bandes amkruidiennes nomades de la rkgion du Témiscamingue : 
les Témiscamingues, les Outaouais et les Népissingues. En 1871, les 
diffirentes baiides d'Anichüiabes des secteurs de Pontiac Nord et de 
Nipissing comptent prks de iooo personnes, conIrne l'indiquent les 



Tableau 3.1 : La population amérindienne de Nipissing 
et de Pontiac-Norà, en 1871 

Nlpissing Nombre Pontiac Nord Nombre 

Rocher Capitaine 8 Riviete Dumoine 49 

Deux-Rivieres 1 Maganacipi 11 

Matawan-Sud, Ouest et Nard 84 Lac Sept Lieues 
- 5 

- .- 
Rivibre Montreal 90 Kipawa 71 

Timagami 11 1 Grand lac Victoria 3 06 

Total partiel 312 Total partiel 640 

Total 952 

Source: Recensenient du Caiiada, 1871. 

domfies du rableau 3.1. Ils se regroupent par bandes autour des Cain- 

pcments d'ke &numkres dans le tableau. 

La Loi sur les Indiens 

A la suite de la crtalion de réserves, le gouvernement du Canada poursuit 
son aaion législative concernant les AmAindiens. En 1876, il adopte la 
Loi sur les Indiens par laqueue il vjse une plus grande centralisation de 
l'administration des affaires indiennes dans l'ensemble du pays. Par cent: 

loi, le gouvernement poursuit l'objectif central de favoriser l'assimilation 
sans touiefois forcer la decision des Arntrindiens. Les Amerindiens et 

leurs réserves passent ainsi sous la tutelle fédirale. Plusieurs éltments 
importants de cette loi meritent d'être soulignes. Mentionnons d'abord 
l'introduction du conseil de bande qui se substitue aux organisations 
tribales traditionneiles; les postes de chef et de conseillers sont desormais 
électifs pour une pkriode de trois ans. Ce modkle reprend celui des con- 
seils municipaux en vigueur chez les Eurocanadiens. Ses responsabiJitks 
incluent entre autres: «la sanie publique, l'entretien des routes, ponts, 
fossés et clotures, la construction et l'entretien des &coles et d'autres 
édifices publics, plus la concession des lots de la rkserve et leur 



enregistrement". >) Le chef peut étre destituk par le surintendant general 
des Maires indiennes. 

Un auire volet de la Loi sur les Indiens de 1876 s'adresse particulière- 
ment aux femmes autochtones. Selon cet article de loi, elles perdent leur 
statut d'Indienne Iorsqu'eUes kpousent un non-autochtone. Cette dispo- 
siiion affecre également ses enfants qui, à i'instar de l e i u  nière, ne sont 
pas reconnus comme Iiidieiis et, par le fait méme, n'ont droit (i aucun des 

avantages culrurels et sociaux dont bénéficient les membres de la bande. 
En somme, a long terme, cette disposition de la loi cherclie A réduire le 
iiombrc d'hkrindiens et de Metis vivant dans les réserves et A les 
a s s d e r  aux autres groupes de la population canadienne. Des sa niise en 
application, cette disposition de la loi sera contestée par les Amérindiens; 

ils n'obtiendront une repense favorable à leurs revendications qu'aprks 
plus d'un sikcle, en 1985'4 La Loi sur les indiens et les diffkrents traites 
contrbient l'ensemble de la vie des Amerindiens et contribuent fortement 
en à faire des citoyens diffërents des autres Canadiens"'. 

LR premiers hobitunü de la riserve de iu Tête-du-Lac 

Cette riserve situke à la tête du lac Temiscamingue s'adresse à I'ensenible 
des Amérindiens de la region du haut de la riviere des Outaouais, c'est- 
à-dire aux Algonquins, aux Népissingues et aux Outaouais. Dans les faits, 
ce sont sunoul des Aiiichinabes m&tissés qui s'y établiront en premier, 
suivis de quelques Anichiiiabes. En fait, les Oblats compraient beaucoup 
sur l'effet d'entrahement des Métis sur les hichinabes dans leur conver- 

sion (i l'agriculiure. Cette influence sera toutefois minhne puisque les 
hiichinabes pratiqucroni encore, pendant de iion-ibreuses almees, leurs 

activités traditionnelles et leur niode de vie nomade, alternant entre la vie 
a la réserve de la Téte-du-lac et leurs territoires de cliasse. 

Le parcours de Hilarion Massinakijik illustre bien cette affumation. Au 

xrx' sikcle, il etail le chef des Tdmiscamiiigues, à l'instar de ses anctires; 
les chefs des T~miscainingucs ttaient d'ailleurs issus de cette famille. 
Aujourd'hui, les descendants de Massiiiakijik portent le noin de Chief. Au 

contact des missionnaires, il tente sa cliance en agriculture, mais sans 
grande conviction. En 1864 il construit une petite maison dans l a  baie 



l'Africain et défriche un petit loi de terre, mais peu de temps aprks, il se 
defait de ses propri4tés pour reprendre sa vie nomade. Chaque tentative 
de devenix sidentaire et agriculteur de Hilarion Massinakijik se termine 
de cette façon. A la fm des annees 1870, il s'établit sur la réserve de la Téte- 

du-lac oh il meurt en 1882'~. 
En 1856, William Polson sJ&talilit à la réserve de la Tete-du-Lac avec sa 

famille élargie; Polson est un Métis né à la baie d'F-Iudson, d'un pkre 
anglais et d'une niPre crie; il est inariC à une Anidiinabe. Lui et ses deux 
fis, Thonias et John, travaillent pour la Compagnie de la baie d'Hudson 
(CBH) ; ils achètent des foumires aux Anichinabes pour le compte de la 

CBH. En 1869, Angus McBride arrive B la réserve de la Téte-du-Lac avec 

ses Ms.et ses gendres; il se lance en agricuituie. McBride est nk au fort 
Tirniscamingue vers 1823, d'un pére i.rlandais et d'une mkre anichjnabe. 
11 est marié A Rora Polson, fdie de Williarn. James King, d'origine anglaise 
par son père et crie par sa mère, arrive A la méme &poque; il lance lui 
aussi une petite entreprise agricole. Plusieurs f a d e s  anichinabes y rési- 
dent temporairement, d a n t  et venant entre leurs territoires de chasse et 
Is rkserve. Mentionnons les noms de Wetawessins, Belleface, Kacinjite, 
Kitchi-Pien, Sainty, Kokwane, Wabikijik, Wabi, Maiawaki, Pinen, Cho-  

malty, Tivierge et Matatdjewan. En 1886, la population de la réserve 
s'éltve B 160 personnes; en 1892, elle se c M e  à 207. La population se 
maintiendra autour de 200 au debut du  xxe sitcleI6. 

Occupations mditionnelles et nowe//es 

Nous avons vu l'impact de la traiie des fourrures sur le mode de vie des 

Anichinabes. La consiruaion du fort Tkmiscarningue eniraîne également 
de nouvelles possibilites de travail pour certains Anichinabes. Plusieurs 
d'enue eux sont embaudih pour diriger des convois de fourrures, de 
marchandises et du courrier entre les postes de traite des fourrures dans 
la rtgion, notamment entre klattawa, Hunter's Point et fort Témisca- 
mingue. A cela, s'ajoutent les convois de marchandises du fort Tbmis- 
camingue au fort Abitibi, à Moose Factory et à Montrhl". 

Pdr ailleurs, la venue des r.n.issionnaires dans la région signifie éga- 

lement de nouveles occupations pour les Anichinabes. Ceux-ci agissent 
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comme rameurs et guides pour les missioniiaires, allant du poste du lac 
des Deux-Montagnes au fort Tkmiscamingue et de la aux autres missions 
desservies à partir du lac Témiscaminpe, dont celles du lac Abitibi, du 
Grand lac Victoria et de la baie d'Hudson, sans oublier celles de la région 
du Timiscamingue. Les Anidinabes conduisent &galement les canots lors 
de la visite de l'évéque du diocèse doni Msr Guigues en 1864, iM8' Dulia- 

mel cn 1876 et en 1881. A compter de 1872, le frere Joseph Moffet 
embauche des Anichinabcs et des Mktjs pour conduire des convois 
d'animaux et de marchandises diverses entre Mattava et la mission Saint- 

Claude et aussi des convois de produits agricoles destinCs a u  chantiers 

forestiers de la régionJ8. 
A la fin du xixc siècle, les Anichinabes assurent encore leur subsistance 

principalement par la chasse, la pêche et le piegeage. De plus, certains 

d'enrre eux labriquelit des chaloupes et des raquenes qu'ils revendent. Par 
ailleurs, à la suite du developpernent sociotconomique de la region du 
Tkmiscamingue, de nouvelles occupations se greffent à ceiies de name 
traditionnelle. Quelques AniclGnabes se conver~ssenr à l'agriculture. Au 

début des années 1890, I'arrivk du chemin de fer au lac Kipawa a, entre 
autres effets, celui d'ouvrir la region a u x  touristes, en particulier aux 
amateurs de chasse et de pêche. Certains Anichinabes agissent A titre de 
guides pour ces touristes et d'agents de conservation de la faune et de la 
flore, notamment pour hiter la chane et la p@che c~msives '~.  

Également, plusieurs Asiichinabes trouvent de i'ernploi dans les 
chantiers forestiers, en hiver, et sur les activites de flottage du  bois, le 

printenips et l'kt&. Ils servent de guide en foret pour les marchands de 

bois à la recherche de bonnes concessions forestières. Plusieurs travaillent 
kgalement sur les bateaux de drave, puisqu'ils connaissent parfaitement 

les lacs et rinkres de la région, en particulier sur le lac Kipawa20. 
Quelques kirdies denieurent a proximirk de la mission Saint-Claude, 

dont les Kacinjite, Okussian, Simpson, Cimagin, ainsi que !es deuv aînées 
Belleface et Ferusse. Ces Anickinabes fournissent di] poissoii et du gibier 

aux habitants de la mission Saint-Claude. Les hommes effectuent plu- 
sieurs tâches dont la coupe du bois de chauffage, la livraison du courrier, 
le transport du foui de la tete du lac ct de divers objets et niarchandises 



de Mattawa h la mission. Us conduisent les missionnaires lors de leurs 
visires des chantiers forestiers et des missions dgonquines. Plusieurs tra- 
vaillent aussi comme menuisier pour la construction de bâtiments et 
résidences de certains colons. Des Anicbabes conseillent le représentant 
du gouvernement fedérai et les directeurs de la Societe dc colonisation du 
lac TLmiscaminguc dans le choix de l'emplacement pour le quai de la 
Baie-des-Péres, en 1886. Us conseillent également les pkres oblats et les 
Seurs  grises pour le choix des terrains de l'église, du presbytkre et de 
I'h8pitd2'. 

LRs Anichinabes de la Tkte-du-Lac servent aussi de guides pour I'dta- 
blissement des colons de Noh-e-Dame-du-Nord, au tournait du siècle. Ils 
leur indiquent la route A suivre à travers les bois pour se rendre à la 19te 

du lac à partir d'tiaileybury ainsi que l'emplacement des terres à cultiver 
dans ce secteur du lac Ttmiscamingue, en plus de les initier 9 la survie en 

foret1?. 

Les épidémies 

Les &pidemies s'avkrent un des effeis les plus négatifs du untact entre les 
cidisations européennes et amkrindiennes. Les microbes s'&changent en 

méme temps que les marchandises e1 lors de séjours des coureurs des bois 
et des missionnaires dans les tribus amerindiennes. Les hkrindiens 
n'étaient pas immunisés contre les maladies européennes telles que la 
variole, le typhus, le choiera, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, la grippe, 
la blennorragie, la syphilis (forme europkenne), ni conne les maladies 
infantiles telles rougeole, roséole, rubeole, varicelle, scarlatine, diphtérie 
et coqueluche. Au xvirc siècle, c'est au moins la moitik de la population 
amtrindienne qui meurt ?I la suite d'une des diverses vagues &pide- 
miques. La population totale de l ' h k r i q u e  du Nord, avant le contact, est 

évalube a au moins 3,5 millions de personnes, dont un  million au 
Canada; son territoire s'étend dors de l'&ka au Grodar~d".  

Tout au  long du xvir' siecle, les Michinabes de l'Outaouais et du 
Ttrnismlingue ont été affectes par diverses kpidkmies. Au xrx' sitcle. de 
nouvelles vagues d'epidtmies affectent les Anichinabes du Témisca- 
mingue et causent de nombreux dCces: en 1817 dans le secteur de Kipawa 



et en 1819 dans le secteur de Maitawa et dans les territoires situés au nord. 
11 s'agit d'kpidérnies de grippe, de toux et d'influenza. A la suite de 
l'arrivke des missionnaires dans la region du lac Témiscamingi~e, une 
autre vague d'kpidémies frappe les hichinabes. En 1843, une épidémie de 

tuberculose se fait sentir au Grand lac Victoria et s'ktend peu à peu aus 

autres groupes. En 1847, elle atteint le Témiçcarningue. Par ailleurs, cn 
1846, des feux de forêts font rage dans le secteur du Téniscamhgue et de 
Timagami. Les cons~quences de ces f e u  soni diverses et affectent 
notammerit la santé. Ils causent la disparition des anin-iaux et, partaut, les 
Anichinabes n'ont pas de fourrures vendre ni de gibier à manger, ce qui 
signifie des piriodes prolongées de famine. Les gens sont ainsi moins 

rksistants et plus sujets aux maladies. Ainsi, en 1849, les dpidéniies soni à 

leur apogée dans la région, causant la mort de plusieurs h i ~ h i n a b e s ~ ~ .  
Étant donne que les Anichinabes qui vivent 2 pro-ximité du poste de traite 
sont plus affectés que ceiu qui vivent dans les bois cela entraine une 
certaine mkfiarice envers les niissioonaires. Ils sont perçus conune ttant la 

cause de ces maladies et morts puisque ceux qui frkquentent l e  niis- 
sionnaire sont plus siijets A être malades que les autres. Celte inkfiance 
pievaut dans plusieurs missions amérindiennes de la région, er notani- 
ment à Moose Factory. 

Entre 1890 et iglo, une autre épicihie touche durement les Anichi- 
nabes du Tkmiscamingue. En 1892, les missioiina~res notent que le 

nombre d'hichinabes du secteur du lac Kipawa diminue considcrablc- 
ment!5, menant méme en péril la survie de ces bandes. 

Les Anichinabes au x r  sibcjt 

Si l'arrivée des Eurocanadiens au Tkmiscamingue n'affecte pas trop les 
Anichinabes, A la fin du mxC sikcle, il en va autrement au xu' siècle. L'tco- 

namie agroforestiere qui se inet en place entraîne la formation d'une 
quinzaine de villages sur le terriroire du Téniismmingue. La gestion du 
territoire par les Eurocanadiens, caracttrisde par l'e.uploitation intensive 

des ressources naturelles et l'occupation de l'espace par des familles 
d'agriculteurs, entre en contradicrion avec la gestion kcologique du  
territoire par les Anichinabes. 



Les territoires de chasses familiaw 
Le territoire d'une tribu de 20 h 40 ciiasseur~ nomades du nord du  Que- 
bec et de l'Ontario, à l'instar de celui de l'ensemble de la famille algon- 
quienne, mesure en moyenne de 520 A 1040 kilomètres carres. Ce terri- 
toire est divise en perits territoires de chasse familiaux qui se transmettent 
de gentration en genération, depuis les temps immkmoriad6.  Le fils 
aîné reçoit de son pére le territoire ancestral. 11 arrive aussi qu'il soit 
partagi entre les frkres d'une menie famille. Chaque territoire est dklirnité 
par des klkments naturels tels qu'un lac, une montagne, une forêt ou 
encore une rivikre. Tous les membres d'une bande connaissent les limites 

des territoires des autres et n'ont pas le droit de chasser et de pêcher sur 
les autres territoires, sans la perniission de l'usufruitier. La notion 
d'exdusivite du territoire dc chasse familial aurait &te implantée à la suite 
d u  debur du commerce des f o ~ r u r e s ~ ~ .  

Selon la philosophie algonquienne, l'usufruitier n'est pas propriétaire 
du territoire de cliasse a u  sens où les Eurocanadiens I'entendent, mais 
bien le régisseur d'un territoire herité des genkrations prkkdentes, ayant 

la responsabilité de le transniettre aux gknérations futures. U doit aussi 
veiller à ne pas epuiser ses ressources fauniques et florales a h  d'assurer 
sa survie et celle de ses descendants. Les membres d'une f d e  vivent 

dans une partie seulement de son territoire et changent de site à chaque 
année afin de favoriser le renouvellement des ressoures et &iter leur 
&puisement d'une annte 3 lSautre28. Dans ce sens, il s'agit d'une gestion 
kcologique du territoire. 

Au début du x.x' siecle, cette structure de territoires de chasse existe 
encore chez les Ariichinabes. Le territoire de la bande Tkmiscamingue 
s'étend des deux côtks du lac Ttmiscamingue, de la dkcharge de la riviere 
Kipawa jusqu'au nord de  Notre-Dame-du-Nord, et du  lac Des-Quinze 
jusqu'g la rivitre Ottertail, en Ontario. Le territoire de la bande Kipawa 
couvre tout le bassin du lac Kipawa et va jusqu'au lac Durnoine, l'est, et 
A la rivierc des Outaouais, au sud. Le territoire de la bande d u  Grand lac 

Victoria se situe au nord-est de  celui-ci. Celui de la bande de Mattawa se 
situe au sud de celui des Kipawans. L t  territoire de la bande Tiniagarni 
s'étend autour du  lac du même nom et t l'ouest du lac Témiscamingue. 
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La mission de la Long.Point, en 1916. [Non class&e, SHT. 

Finalement, le territoire de la bande Long-Point se situe autour du lac 
Des-Quinze et du lac S h ~ a r d ~ ~ .  

Trappe et  vente de fourrures 

Agnes Reynolds-5t-Denis-Hayman est demeurge plusieurs années !, Crassy Lake, 

ensuite au Lac der Loups et. plus tard, A Hunter's Point. Pendant environ 7 0  ans, 

elle a suivi les lignes de trappe; au debut avec ses parents et plus tard avec ses 

marts. Elle a toujovrs aime trapper et dit qu'elle n'a jamais trouvé cela dificile 

mais la vie d'un Indien. retire dans tes bois, sans maison, isolb, sans docteur et 

sans hôpital, compliquait la vie comparattvement 4 la douce vie qu'elle a actuelle- 

ment. Sa mére a 4pous4 un homme appel4 Tebiscon {.. ]. Agnes sr souvient avo i r  

trappe avec sa mere a Crarsy Lake lorsqu'elle n'btait qu'une enfant (elfe est née en 

19081. Elles trappaient le castor, le vison et le rat musque ainsi que des lapins aux 

collets. II y avait beaucoup de chevreuils dans ce temps-la et  trés peu d'orignaux. 

II y avait beaucoup d'ours et de loups mais personne n'avait d'ennui avec eux Ces 

fourrures etaient vendues d un <€non-indien -, Watson Young, qui avait un rnaga. 
sin au lac des Loups. Une peau de rat musque se vendait 10 cents. Quelquefois, 



ils prenaient l'argent comptant de leur vente mais, la plupart du temps, ils 
echangeaient contre des denrées principales. comme la farine, le sucre, le thé, le 
lard, etc. Les ustensiles pour manger, kbriqu&s de metal. etaient kgalement 

achetCs au magasin, tovt comme le coton fromagb, le coton 9 la verge et les 
articles de ctiasw et pechc. Agnes avait  la réputation da@tre l'une des meilleurs 
trappeurs de la region. Elle dit avoir abanu tant de chevreuils qu'elle ne se sou- 
vient plus combien. Ils n'ont jamais tu6 d'animaux simplement par plaisir mais 

pour la novrriture et leur propre survivance. Canimal abattu etait partage avec leur 
famille ~mmedirt@~. 

A cette kpoque, la chasse et la pêche sont encore les principales acti- 

vites économiques des Ahchinabes et, pour la majorité, il s'agit &ga- 

lement du principal moyen de survie. Par conrre. le dkveloppement 
socio4conornique du Téniiscarningue reniet en question cette utilisation 
des territoires de chasse par les hichinabes de plusieurs façons. 

Les pressions sur le territoire des Anichinabes 

Pour les Anichinabs, le développement socio&conomique du Ttrnisca- 
mingue a eu entre autres effets de rompre leur équilibre traditionnel avec 

la nature. Les effets de la mise en valeur des ressources naturelles par les 
entreprises canadiennes se traduisent par I'$uisement des forets et la 
duninütion des animaux des territoires de chasse, sans compter les effets 
nefastes de la pollution attribuable à I 'hanation des usines de transfor- 
mation et de l'inondation de certaines parties du territoire causée par la 
construction de barrages hydroelectriques et de rétention des eau3'. 
Ccrtes, les secteurs forestier et minier fournissenz des emplois aux Ani- 
chinabes, mais il n'en reste pas moins que leur mode de vie traditionnel 

en est affecte. Par ailleurs, les territoires de chasse et celui de la réserve des 

TPrniscarningues seront rapidement convoités par les marchands de bois, 

les colons et les touristes. Les deux premiers groupes avancenr comme 
arguments que le potentiel forestier et agricole des rerritoires des Anichi- 
nabes devrait Ctre exploite au lieu de s e r v i r  uniquement à la reproduction 



Viate de Mathtlde St.Cyr et dlEug&ne Simard au campement de la Long.Point, 

vers 1921. (PH 23-7-38> Source: Isabelle Filteau] 

dc ces derniers, tandis que les touristes ainieraient bien y chasser et y 
pêcller A leur guise. Les Anichinabes veulent conserver I'utilisation exclu- 
sive de leurs territoires puisqu'ils en tirent I'essenrjel de leur subsistance. 

Au fil des ans, il y a eu de nombreux feux de forPt causes par des colons 
et des einployés de chantiers forestiers qui onr également affecté les Ani- 
chinabes, A la suite de la destruction de territoires de chasse. titre 
d'exemple, dans les années 1870, un incendie a dktruit la majeure partie 
des Forêts des actuels cantons Duhamel et Guigues. Un des feux les plus 
dommageables survient en 1922; il débute dans le nord-est ontarien et 
brfile sur son passage une bonne panje de la ville d'Haileybury, ravage les 
paroisses de Noire-Danie-du-Nord ct Nédelec aiiisi qu'une partie de la 

forêt de ce secteuij2. 
Parni les pressions des Eurocanadiens afin d'obtenir l'utdisation des 

territoires protkgks et non protégk des Anichinabes, le dossier le plus 
spectaculaire est sans coritredii les démarches effectuees pour reduire les 
hnites de la rbserve de la Tele-du-Lac. 



La réserve de h Tête-du-Lac 

En 1853, cette réserve amerindienne couvre un territoire assez vaste et est 
définie sommairement. En 1854 et en 1858. le gouvernement du Canada- 
Uni entreprend l'arpentage du territoire de la rkserve a h  d'en préciser 
les limites33. Des modifications sont alors apportées aux 1i.mites de la 

réserve, notamment en ramenant la h-ontiére ouest à 80 chaînes (1,6 

kilometre) de la ligne interprovinciale. Afin de repondre aux protesta- 
tions des Anichinabes, un nouvel arpentage est fait en 1876, qui confirme 
les resdtats de 1858. 11 semblerait que les arpenteurs aient reçu des direc- 
tives A l'effet de tenir compte des concessions forestitres dans la d e h i -  

tation du territoire de la rkserve. 

Par la suite, les pressions des marchands de bois et des colons se pour- 
suivent. En 1894, le conseil de bande accepte de vendre une partie de son 
territoire, ce qui se traduit par l'exploitation du pin par les marchands de 
bois et l'établissement de colons pres de la rivitre Des-Quinze. En ipoz, le 
conseil de bande vend la partie nord et la partie est de la réserve, 

permettant alors l'occupation de ces terres par les colons. Cela provoque 
la formation du village de Notre-Dame-du-Nord, aussi connu à I'tpoque 
sous les noms de Murray City et de Nord-Témiscamingue. En 1905, le 
conseil procPde h la vente d'autres terres boisees. Les terres sont vendues 

par le gouvernement fédéral et les somnies d'argent versees en fiducie 
dans les cofies de la bande servent pour le fmancement de projets 
speciaux et d'infrastruciures. 

Mirne si la nlajorite des membres de la bande ne veulent plus vendre 
des parties de leur réserve, les autorités civiles et religieuses de la 
région et les colons de Nédelec, fondee en igog 3 la suite de l'achat de 
terrains dans la partie est de la réserve, réclameront la partie nord de la 
rkserve afin d'étendre les limites de cette dernikre localitk. Encore une 
fois, les instigateurs de ce inouvenlenc insistent sur le fait que les terres 
agricoles sont gaspillees aux mains des Anichinabes qui ne les cultivent 
pas. 

Les pressions sont telles que, dans les annies 1920 et 1930, les Anichi- 
nabes ont ét6 invites à voter à cinq reprises 2 ce sujet. En 1922, ils refusent 
par vote la proposition comprenant, entre autres, l'échange des terrains 



convoites de la xéserve contre un territoire situe au nord du lac 
Des-Quinze, dans le canton de Villars. Aux yeux des Anichinabes de la 
bande Terniscamingue, ce territoire ne reprksente aucune valeur et, 
surtout, ils aiikguent que plusieurs d'entre eux tirent leurs revenus de la 
coupe des arbres sur la rdserve et que d'autres, en particulier les agri- 
culteurs, projettent de S'Y installer h moyen terme et d'y developper des 
fermes. Un autre vote se déroule en 1937 et la réponse des Anichinabes est 

encore négative. Même résultat en 1938, sauf que, cette fois-ci, les gens de 

Nedelec réagissent et dkcident de s'introduire iuégalement sur la réserve. 
Deux votes ont lieu en 1939: le premier le 22 juin, et devant les divisions 
chez les hichinabes (25 pour et ig contre), un second est organisé le 24 

juin. Ce dklai de deux jours permet aux divers acteurs d'exercer leurs 
pressions, de différentes facons, auprks des hidiinabes. pour les con- 
vaincre d'accepte?. A titre d'incitatif, une somn-ie de 25$ etait également 
promise, par les représentants du niiiiistère des Affaires indiennes, à tous 
les hiichinabes en cas de vote positif. Cela pouvait reprhenter jusqu'à 
275 $ par famille. Finalement, les Anichinabes ctdent aux pressions et aux 

divers incitai&, rnalgré le fait qu'un groupe d'hishnabes refuse l'offre 
gouvernementale. Aprks de loiigs pourparlers, c'est 1i contrecceur qu'ils 
votent et acceptent à I'iinanimité I'o&e du gouvernement provincial. 
Celle-ci se résume en quatre points: le gouvernement paye 30 ooo$ pour 

l'achat des gooo acres de la rkserve; il abandonne ses droits sur cette 
parue de la réserve ; il accepte que l'argent qui sera obtenu dans le cas de 

futures ventes des autres parties de la reserve soit verse dans le fonds des 
Anidiinabes habirant la réserve, par k biais du gouveriiement fkddral; et, 

finalement, il proinet d'accorder les subventions et les avantages compris 
dans les programmes de coIoriisation aux hichinabes de la rkserve, en 
date du 24 juin 1939, qui veulent s'établir a titre de colon sur les terres de 
la réserve. 

L'incursion des trappeurs et chasseurs non-anichinabes 

U n'y a pas que le territoire réserve qui sera l'objet de convoitises par les 
Blancs. En effet, durant le xx' sikcle, les pressions s'accentueront afin de 
permettre l'utilisation par tous de I'enseo-ible des territoires jadis 



considhés comme territoires familiaux exclusjfs. L'entente tacite de res- 
pect des limites du territoire d'autrui entre les Anichinabes existe tou- 
jours, sauf que les T@niiscamiens et les touristes, principalement am&- 
ricains, nt se sentent pas tenus de les respecter. Selon eux, le territoire 
appartient A tous, que l'on soit Aichinabe ou non. 

En 1920, devant la montee du nombre de trappeurs et de chasseurs non 
amerindiens dans le secteur du lac Kipawa, le chef Joe Petremont, de la 
bande Wolf Lake; Michel Shene et Jim Stanger, de la bande Hunter's 
Point, se rendent à Ottawa pour demander la création d'une réserve pour 
le secteur de Kipawa et que cesse l'incursion de trappeurs blancs sur Ieurs 
territoires. Us demandent en fait l'émission de titres de proprittes p o u  le 
territoire occupé par les membres de ces bandes ainsi que la recon- 
naissance des territoires de chasse familiaux, tels qu'ils existaient à cette 
époque. Us craigneirt de se faire expulser de ce territoire qui est de plus en 
plus anvoitC par les non-Anichinabes. A ce sujet, Michel Shene tente 

ainsi d'eviter d'être evind de son territoire comme sa fandle l'a kt&, au 

x ~ x '  sihcle, de la région d'Ottawa3j. Malheureusement pour eux, ils reçoi- 

vent une réponse negative de la part des fonctionnaires du rninisthre des 
a i r e s  indiennes de l'époque. 

Egalernent, la Crise kconomique de 1929 entraine la recrudescence 
d'un autre phéiiomkne, le braconnage sur les territoires de chasse des 
Anidunabes. Devant la hausse du chBrnage et la diminution des revenus 
des familles, plusieurs Blancs vont chasser et trapper jUkgalement sur les 
territoires de la rkgion de Kipawa, entratriant une importante diminution 
du nombre d'animaux A fourrure et du gibier3&. Les hichinabes. qui 
vivent encore A cette &poque principalement des revenus de la vente de 

fourrure et se nourrissent de gibier, voient leurs revenus diminuer et leur 
source d'alimentation compromise. Ils demandent alors au gouverne- 
ment provincial, par le biais de leur rnissionnaire,le pkre Isidore Êvain, de 

protkger I'iiitkgrité de leurs territoires de chasse et de pêche et de prendre 
les mesures n é c e d e s  pour ernpkcher leur pillage par des Blancs". Des 

avis publics stipulant qu'il est interdit a u x  non-Indiens de chasser et de 
trapper sur certains territoires sont alors distribuk au Témiscamingue. R 
ne semble pas que cela ait eu un impact considerable sur le comporte- 
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ment des braconniers dalis la rkgion. En rkacîion à cene pratique, les 
hichinabes ont chasse et trappe p l u  intensivement, afin de pouvoir 
profiter de la vente des fourrures. Cette surexploitation et le braconnage 
ont eu pour effet de diminuer coiisidkrablement le nombre d'animaux à 

fourrure dans la région, affectarit duremetit I'iconomie traditioiinelle des 
hichinabeP.  

Nourri ture  et partage avec la communauté  

La crise de 1929 affecte moins les Anichinabes qui vivent dans les bois que les 

autres personnes, habitant dans les villes. En &et, la foret contient toute la nour- 

riture, notamment la viande sauvage et herbes m~dicinales. nécessaire A la survie 

des Anichinabes. Mais, il y a aussl le fait que le partage fait partie des mœurs et 

de la cultute amérindienne et, en  particulier, lors de phiode de disette ou encore 

la suite d'une chasse ou d'une péche fruaueusP-'g. 

Le Dimanche de P%ques, la m&re de Flora Robinson-Hunier emplissait son 

seau plein d'œufs et allait les distribuer aux familles indiennes qui n'en avaient 

pas. Elle se faisait toujours payer plus tard avec du poisson. C'&tait un beau geste 

et un bon troc 2 la  fois. La mére de Flora remplissait aussi une valise de linge qui 

ne faisait plus aux enfants et amenait ce linge aux cabanes des Indiens. Partager 

pendant les temps durs &ait la chose normale 3 faire. I...) Quand elle a 6pousb 

Pete Hunter. elle dit que Pete partageait soirvent sa viande sauvage. II sortait du 
bois et arrivait au village en disant aux autres familles: *Amenez vos chiens pour 

sortir la viande et panagez avec moi.>, Flora etait souvent contrariPe et inquitite 

qu'il n'y en ait pas assez pour sa famille nombreuse; PPte rbpondait. <(Il y a 

d'autres orignaux dans le boisdo. » 

Aimi, deux groupes revendiquent I'accks à la forêt et A ses ressources 
fauniques. Les Anichinabes rtclameni l'utilisation exclusive, prétextant 
leur anciennete sur les terres de la region ainsi que l'eistence des terri- 
toires de chasse familiaux, ce qui représente iii plus ni n-ioins un lime de 

proprieté. lies Eurocanadiens demandent le libre acces pour ious à la 



forét, prétextant que Ic territoi.re appartient à tous puisqu'il s'agit de 
terres publiques. Le gouvernement sera appelé à trancher à ce sujet. 

La gestion gowernernentok du territoire 

En 1947, le gouvernemenz provincial introduit le système de permis de 

trappe sur les terres publiques. Dort!navaiit, moyennant des frais, tous les 
trappeurs peuvent acheter un perniis leur octroyant le droit de trapper 

dans une zone prkise. Cintroduciion de ce systkme ne fait pas du tout 

I'affaire des Anichinabes. En effet, cela signifie, à proyremenr parler, la fm 
des territoires de chasse familiaw puisque, dckorrnais, tous ont actes aux 

ressources fauniques et au terriioire". Du méme souffle, le gouvernement 
octroie de nouveaux territoires de cliwe aux Anichinabes. Par contre, les 
aînés de Kipawa affirment que ces territoires ne correspondent pas à ceux 

qu'ils ont lierites de leurs ancetres. Les nouveaux territoires de chasse sont 
plus petits et situés dans des zones moins bien pourvues en ressources 
f a ~ i q u e s ~ ~ .  

A cette kpoque, il existe egalement des dubs privés de chasse et de 

pêche au Tkrniscamingue, proprietés de compagnies forestitres dont les 

membres rksident aux États-Unis, dans plusieurs cas. L'accès aux terri- 
toires de ces dubs est surveilik étroitement. En 1978, le gouvernement du 
Québec met fin à I'existeiice de ces clubs privés et les remplace par un 
nouveau systenle plus dhocratique, les Zones d'aménagenient et de 

conservation (ZAC) et les Zones d'exploitation et de conservation (ZEC). 
En résume, cette nouvelle législation vise à donner à la population plus de 
responsabilités dans la gestion et la conservation de la forét et des 

ressources halieutiques et fauniques. A cette h, un organisme sans but 
lucratif, formé d'usagers, voit Q la gestion de la ZEC. Les Anicliinabes 
auraient vwlu @tre consultes B toutes les ktapes de l'élaboration et de la 
mise sur pied de ce sjstkrne, ce qui ne s'est pas produit. Ils se sentent 
exclus de ces nouveaux organismes qui, selon eux, remphcent simple- 
ment les anciens clubs privCsd3. Quoi qu'il en soit. le ~ sikcle marque la 

fin de l'utilisation exclusive de la for& et du territoire par les Anichinabes. 
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Emplois, village et sédentarité 
Comme nous l'avons vu prectdernment, B la suite du contact, le mode de 

vie des Anichinabes change graduellement. Toutefois, plusieurs d'entre 

eu?r acceptent mal ces changements qui vont à l'encontre de leur culture 
traditionnelle, comme l'explique Kermot A. Moore : 

La perturbation et la destruction de I'liabitat des animaux, des poissons et d a  

oiseaux par la coupe des arbres, k flottage du bois et les braconniers, qui 
arrivent avec les cliantiers forestiers. obligent quelques LmiUes A se tourner 
vers le jardinage pour asçurner une partie de leur subsistance. De petits 

potagers apparaissent ainsi le long des rives, entretenus par les chasseurs: 14rolf 

Lake, Grassy Lake, Ogascaiian, Saseginaga, Nunter's Point, Brennaii, ct sur les 
rives sud du lac Kipawa. Plusieurs Anichinabes ont abandonne à regret leur vie 

de chasseur au profit du jardinage. Le Créateur, pensent-ils, a pourvu la terre 

d'orignaux, de chevreuil, de castors, de poissons, de canards, d'oies ei 

d'innombrables autres gibiers. Il a fourni des plantes. des baies et des herbes 
pour qu'ils les utilisent comme nourriture et mddicaments. Chaque saison, 
même I'hver, apporte quelque cliosc à manger, et tous les Anichinaks vivent 
h l'intérieur un cycle namrel de production. Le jardinage signifie l'abandon 

d'une nianiere de vivre qui a conirnencé avec le début de leur existence-'.'. 

Gradueiiement, ayparaisçent de petits villages dans les bois, sur le site 

des anciens campements d'M. Ainsi, au milieu du *siècle, le iiiode de 

vie sédentaire se g6nCralise chez les Anichinabes de l'ensemble de la 

region. Lcs liommes travaillent de plus en plus h I'ex-térieur de la com- 
muiiaurk, notamment dans les chantiers forestiers, sur les activités du 

flottage du bois, dans les mines et comme prospecteurs, la construction 

de barrages, à titre d'agent de conservation de la nature et comme guides 
touristiques, ce qui les eloigne de la maison familiale une bonne partie de 
!'annéed5. Quelques familles pratiquent également !'agriculture. Les 
liommes sont embauchts notaminent pour leurs connaissances appro- 
foridies des forets et des lacs et rivières de la région. Les lemnies et les 

enfants restent seules, ce qui les incite davantage à se regrouper en per- 
manence dans de petits villages et A la rkserve de la Téte-du-Lac. C'est 
ainsi que se forment les d a g e s  d'HunterPs Point, de Wolf Lake, du lac 
Brennan, de Klpawa et de Wheway .  



La vie dans les villages unichinabes de Kipawa 

Yvonne Boudrias-Myre est née 4 Huntefs Point le 23 septembre 1929, enfant 

unique d'Auguste et Angelique Boudrias. Elle alla A I'bcole A Hunier's Point; deux 

de ses professeurs étaient mesdames Artie Jones et Christina Neephen. C'&tait 

une école-maison d'une piPce pour le primaire, de l a  premiere 3 l a  huitieme 

année. fionne demeurait dans une maison en bois Cquarri comme la pfupart des 

femmes indiennes mariées A un <<non-indien» dans la region de Kipawa. Les 
Indiennes mariPes avec les indiens demeuraient dans une cabane en bois rond ou 

une simple cabane. Les parents $'Yvonne avaient un grand jardin et un caveau où 
les légumes etaient entreposes pour l'hiver. II y avait deux magasins a Hunter's 

Point: celui des jones et celui des Perrier. Les Boudrias preféraient acheter au 

magasin d'Atchie Perrier; il Ptait juste avec les Indiens. Gadeld Jones avait aussi 

un rnagasln au Portage de la Tonue. Les Cunningham avaient eux aussi un 

magasin au village de Kipawa. 

Flora Robinson-Hunter est née [en igoij et a vecu dans la region du lac des 

Loups. Son pere [Edward] a appris 3 parler indien avant qu'ils n'apprennent tous 

1 parler anglais, et tous pensaient que c'était drôle 3 l'@poque, dit Flora. Main- 

tenant. elle réalise qu'il fallait probablement qu'il en soit ainsi afin de pouvoir 

servir les Aigonquins lorsqu'il travaillait au magasin de Watson Young, au lac des 

Loupa. Flora travaillait egalement au magasin pour i,oo$ par jour. Le magasin 

etait trPs grand, avec un haut oû se trouvaient les vetements, et l e  bas pour la 

nourriture et les articles de quincaillerie. I...) Flora trouvait sa famille <<en 

moyens* avec leur grand jardin, deux vaches et au-dessus de 70 poules. Les 

chevaux etaient empruntes ues Young afin d'aider a labourer leur grand jardin 

lorsqu'arrivait le printemps. Ils cultivaient des patates, des navets, des carottes, 

des betteraves et des oignons. Watson Young avait un attelage de quatre chevaux 

Wolf Lake et i l  élevait des jeunes poulains. Les chevaux servaient A labourer la 

terre6. 

De plus, dans les amdes 1940, commence la migration des d~krenzes 
bandes du lac Kipawa vers le petit village de Kiparva. II devenait de plus 
en plus difficile pour ces Anictiinabes d'assurer leur reproduction par la 



Une vietlle Algonquine de Long.Point Ag6e d e  i i q  ans. (PH 23.7.39, S o ~ r c e :  Les 

Ptomoteun d'Angliers]. 

forêt, c'est-à-dire eti exploitant les ressources de leurs territoires de chasse 
ancestraux". (R village obtient le starut de reserve en 1973, donr le nom 
est alors Kebaowek. Aujourd'hui, cette ceserve est appelke Eagie Village et 

la bande, Eagle Village First Nations - Kipawa. 
Le village de Wmneway est crCk en 1950 afin d'y 6tabü.r les Anichinabes 

de la bande Long-Point. Ce village s'élevc près d'un barrage hydro- 
eleariquc qui alimente la ville de BeUeterre. Le terrain appartient aux 

missionnaires oblats de Marie-Lmmaculéea8. Auparavant, au début des 
annkes ig îo ,  la bande Long-Point avait dû quitter son site estival et le 

deménager à l'ouest, 3 la Sand Point, h la suite de la construction des 
barrages de retention des esu sur le bassin de la rivière des Outaouais 
supérieur et de la consbquente hausse du niveau de Seauq9. 

Comme cela s'est produit, au xrxc sikle,  à la reserve de Téinis- 

camingue, les villages et les fermes du xxe siede sont d'abord développés 

par des Anicliiiiabes m~iissés. Ainsi, au Wolf Lake, on retrouve les faniilles 
Robinson, Young, Laroque et Lavigne. Hunter's Point est fonde par les 



Ceraid Jones installe une trappe 3 ours prbs d'i-iunter's Point. (PH 23-3-1, Source: 
8rjan Jones]. 

Perrier, Huiiter. Hansen, Moore, Boudrias, McLaughlin, Larivitre, 
McDonald et Robinson. Des f a d e s  amerindiennes s'y ajoutent, telles les 
Langevin et Simon. Au lac Brennan, il y a les LaFrances et les MacKenzie. 
A cette ipoque. la plupart des Amkrindiens inscrits demeurent dans les 
bois, sur leurs territoires ancestraux, mais ils denienagent aux villages, 
pendant 1'616, où ils ont des amis et des parentss0. 

La crkarion des villages amerindiens amkne kgalement l'ouverture 
d'ewles, accentuant le mouvement de ddentarité puisque les familles 

doivent demeurer à proXimit6 de l'école, pendant l'année scolaire. La vie 
de village signifie kgalement, pour les Anichinabes, une dependance 
accrue vis-à-vis de l'aide de I'Etat puisque les fondements sociaux et 

économiques de la sociktb s'en trouvent ébranles, les Anichinabes devant 
rkorganiser une partie de leur socittPf. L'école de Hunter's Poitit ouvre 
ses portes en 1918; elle est ferniée en 1968, lorsque la majorité des familles 
deménagent à Kipawa. Par la suite, les Anidunabes Fiequenient les &coles 
de Tkrniscaming. Les enfants de Wirinetvay fdquentent les écoles de 



Laforce et de Belleterre. Ceux de  la réserve de la Téte-du-Lac vont à 

I'kcole de la réserve et d'autres, à celles de  Notre-Danie-du-Nord. 
Le milieu du xx' siPde signifie, pour les Aiichinabes, I'uirégration à la 

societé de ansommaiian, caracthisk notamment par une sédentarité 
accrue et, surtout, par une plus grande dkpendance envers le travail 
salarié. Le travail salarie leur permet, entre autres, de s'acheter des embar- 

cations, des nioteurs Iiors-bord, des véhicules tout-terrains ainsi que 
divers appareils 61ectrornCnagerd2. Désormais, ils vaqueront A certaines 
occupations traditionnelles, inais avec des outils et des instruments 
modernes. Ce mouvement suit d'ailleurs les tendances gknérales de la 
soci6té canadienne. Le mode de vie traditionnel amérindien s'en trouve 

bouleverst, un peu l'image dc la vie rurale traditionnelle dans les 
campagnes téniiscamiennes. 

La padcipation ti Io Deuxième Guerre mondide 

Même s'ils ne sont pas tenus de s'enrbler dans l'arinCe canadienne, parce 
qu'ils ne sont pas reconnus comme citoyens canadiens à part entière, 
plusieurs Amerindiens le feront sur une base volontaire et rront com- 
banre en Europe. Ainsi, dans l'ensemble du  Canada, on estime Ci 6000 le 
nombre d'Amérindiens qui auraient participe h la Deuxième Guerre 
mondiale, un nombre yroporrionnellement plus élevk que chez les autres 
groupes de la popdation canadiennes3. Les h ichinabes  d u  Ttiiiisca- 
mingue participelit aussi en grand nombre aux deux guerres mondides 

qui ont marque le XY siPJe. La plupart des hommes valides des bandes 
du secteur de Kipawa ont participe h ces deux confiiis et en particulier à 

celui de 1939-1945. 

Le retour à la vie civile ne se fait pas sans heurts pour ces jeunes Arne- 
rindiens qui retrouvent les restrictions et les inégaiités caractéristiques de 
la vie dans une réserve. Conscients de l'écart considkrable entre la vie sur 
une rkserve et la vie à i'exqérieur d'une reserve, écart notammeni créd par 

la Loi sur les indiens de 1876, des groupes de pressions voient le jour et 
revendiquent la mise à jour de cette loi. Les associations d'anciens com- 
battants ct des groupements religieux sont les chefs de fùe de ce mou- 
vement qui aboutit à la mise sur pied d'un comité n l i - e  du Sénat et de 



la Chambre des communes, en 1946, ayant pour but l'ktude de la Loi sur 
!es Indiens'(. De ce coniité nait la réforme de 1951. 

La réforme de la Loi sur IS Indiens en 7951 

La réforme de la Loi sur les Indiens, adoptée par le gouvernement du 
Canada en 1951, apporte des modifications importantes cette loi, méme 
si l'objectif fondanientai en demeure toujours I'assimilation des h é r i n -  
diens. Mentionnons les principaux changements 21 cette loi. Aiiisi, le 

gouvernemeni iintte le pouvoir du ministkre des Affaires indiennes, qui 

conserve toutefois u n  rble de supenision assorti d'un droit de veto sur les 

décisions des conseils de bande. Ces derniers obtiennent un degré 
d'auronornie plus grand. On introduit également le vote à bulletin secret 
et les femmes sont aussi autorisees A voter. Cette reforme stipule de plus 
que, dorknavant, les lois génerdes des provinces s'appliquent aux Amé- 

rindiens, pourvu qu'elles soient conipatibles avec la Loi sur les Indiens. 
Les provinces obtiennent un transfert de responsabilités en matière de 

santk et d'éducation pour les r6serves amérindiennes. Le gouvernement 
fédkral alloue aux conseils de bande de nouveaux champs de compk- 

tences dont la gestion des terres cédkes ou réservées et de l'avoir des 
bandes, ainsi que de l'administration des règlenients sur leur territoire. 
En 1958, Ic's bandes obtiennent la pleine autorite sur leurs propres fonds. 
Quelques annees plus tard, ils cornmenceni les discussions avec le gou- 
vernement au sujet des revendications territoriales. Toutefois, ce dossier 
complexe est étudie A la yihce, sclon les litiges qui surviennent au sujet de 
I'qloiiation des ressources des territoires amérindiens. D'aut res modi6- 
cations sont apportées à la Loi sur les Indiens. au début des années 1980. 
En 1982, les droits des hkrindiennes font l'objet d'une revision. A 
compier de cene année-là, chaque bande obtient le pouvoir de decider si 
une femme doit ou non perdre son statut d'hdienne lorsqu'elle épouse 

un non-1,ndien. En 1985, le projet de loi C-31 va plus loin A ce sujet. Ainsi, 
le gouvernement abroge les articles de loi traitant du  droit des femmes et 

d u  conuôle fédéral sur les effectds des bandes. Les femmes épousant un 
non-Indien obtiennent le droit de conserver leur statut et de le trans- 
mettre à leurs enfants. !.ES bandes peuvent dksormais décider d'exercer 



un contrble sur  le choix de leurs membres. De plus, les droits  
d'appartenance à une baiide sont retablis pour les personnes qui les ont 

perdus A la suite de leur haiicipation ou de l'obtention d'un dipldnie 
universitaire. En somme, les divers kléments du projet de loi C-31 
signifient la 6n de la politique officielle d'assimilation des AniCru~diens 
au Canadas5. 

Ces divers changements, introduits par la réforme de la Loi sur les 
Indiens, inarquent en fait le début de la longue marche vers l'autonomie 
des Aniérindiens. Les bandes du T4miscainingue eii profitent elles aussi. 

V a  I'autonomie 

Ainsi, compter des années 1950, les conimunautks Anichinabes du 

Tkmiscamingue obtienneni plus d'autonomie dans la gestion des affaires 
courantes de la bande. Concrétement, cela se manifeste par la diminution 
du pouvoir et du  rble de l'agent des Indiens et l'obtention de certains 
pou\poirs en matière de santé, de services sociaux et d'éducatioii. Qui plus 
est, les planificateurs gouvernementaux respectent davantage les normes 
et les façons de faire des Ambrindiensi", en plus d'embaucher du person- 
nel autochtone au niveau local et dans les djffkrents miiiistères. Plusieurs 
programmes de développement social seront aussi implantes dans les 
cornrnunaut~s amtrindiennes du  Témiscarnuigue. 

Chaque réserve campte un agent des Indiens qui possede une grande 
autoritk; il gere noraniment les fonds de la bande et c'est lui qui paie les 
comptes. hgus McBride est le premier agent des Indiens pour la bande 

de Tkmiscamingue; il est en fonction de  1876 ?J 1899 environ. Adam 
Burwash entre alors cii  fonction, poste qu'il occupe jusqu'en igog. 

Wikam H. Lewis lui succède jusqu'en aobt 1925, alors que Zotique Cam, 
commerçant de Notre-Dame-du-Nord, est i~onlrné à ce poste. En 
dkcembre 1943, Joseph Morin occupe temporairement le posre d'agent 
des Indiens et, en juin 19% Robert Lamothe est nomme à cette fonc- 
tions:. Dans les années 1950 et 1960, Albert Lalonde sera le dernier resi- 
dent de Notre-Dame-du-Nord et le dernier non-Anicliinabe à occuper 

cene fonction. A compter de décembre 1968, le conseil de bande rkcupkre 
des pouvoirs, dont la gestion des sommes versees par le gouvernement 



fédkrdSs. Dans ce mouvement, une Anichinabe est embauchke à titre de 

gérante du conseil de bande; il s'agit de Shirley McBride. Eile reçoit une 
formation de huit mois, donnee par l'agent des indiens en poste jusque- 
la, Aiben Lalonde. Mm' McBride occupe ce poste pendant 13 années 

cons&cutives; au fil des ans, l'augmentation du volunie de travail e n ~ a h e  
l'embauche d'autres personnes au conseil de bandes9. Tous les employés 
du conseil de bande sont des Anichinabes. 
Dans les annees 1950, sous la direction du chef Wdfied McBride, le 

conseil de bande de Temiscamingue obtient la réalisation d'un pro- 
gramme de développement dominliaire, dossier alors juge prioritaire par 
les membres du conseil. Le village indien de Kipawa reçoit aussi des 
subventions pour la construction de maisons pour ses habitants. A la fin 
des années 1950, un programme national de santé pour les réserves 
autochtones voit le jour. II se traduit par I'irnplantation de progranimes de 
prkvention et de vaccination, de cliniques prknatales et des visites 
mensuelles de dentistes. Au debut des annkes 1960, la réserve de la Tête- 
du-lac conipte un premier agent de la paix anichinabe, George Polson. Ce 
demier relkve de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et il a comme 
teches sp4cifiques de faire appliquer les lois et d'assurer la paix sur la 
réserve. Aprks plusieurs années, il sera remplace par Aure1 McBrideW. 

La culture t raditionneile et la pratique de l'artisans t reviennent en 
force dans les communautés amerindiennes du Témiscamingue, au 
debut des annbes 1970. A Wheway, par esemple, des cours sont offens 
aux  femmes par un professeur anichinabe", Le5 piPces artisanales ahsi 
produites favorisent le rapprochement enae les conditions presentes 
d'eastence et les coutumes et traditions, en plus de constihler ime source 
de revenus apprkciable. 

L'affirmation et l'autonomie se manifesrent de plusieurs façons, 
comme le dkmontre l'exemple de la bande Long-Point, dans les années 

1980. Dwant la situation kconomique et sociale, le conseil de bande de 
Winneway decide d'agir afin de favoriser le d6veioppement social et 

culturel ainsi que de rafferniir la tiertk ei l'identité ambrindieme. En 1983, 

le conseil de bande reprenait la direction de l'éducation i'kcole de 
Wmeway. Les cours se donnent désormais en anglais. De plus, I'appren- 



tissage de I'algonquin et des sciences sociales orienttes vers les besoins de 

la cornmunauz4 sont deux priorités du Community Education Council. 
Le programme de sciences sociales vise à valoriser I'identitk algonquine, 
en enseignant la vision du monde, les croyances spirituelles, l'tconomii: 
traditionnelle et acruelle, la politique et la structure sociale de la 
cornniunauté de Winneway. L'kcole Arno Osonvan (nid d'abeilles) reçoit 
les enfan& de la prtmaterneUe au 5' secondaire. Les enfants de la prk- 
maternelle et de la maternelle reçoivent leur éducation en algonquin. De 
plus, il existe une radio communautaire a Winneway depuis 1985~~ .  

En 1958, la bande de Témiscamingue compte sur d u  personiiel 
autochtone qualifié pour of&ir une gamme vari& de services à ses mem- 
b r e .  La bande a le personnel suivant : un conseiller en iducation à temps 

plein, un oficier de dkvelo ppeinent kconornique, un travailleur social, un 

officier d'assistance sociale, un travailleur juridîque, deux travadleurs en 
prévenrioii d'abus d'alcool et de drogues, quatre policiers et un reprksen- 
tant en santk communautaire. Le conseii de bande est dirige par un 

groupe de jeunes Anichinabes progressifs et ambitieux. alliant leurs con- 

nassances à ceiies de leurs a b M 3 .  

Malgrti ces initiatives, il n'en demeure pas moins que les Anichinabes 

font face h plusieurs problemes sociaux Ainsi, au début des annPes 1980, 

60 % des hichinabes de W h e ~ v a y  vivent de l'aide sociale. Le nianque 

de lagemenrs dans la communauté se traduit par l'exode des jeunes vers 

Tableau 3.2: Les bandes anichinabes du Témiscamingue, en 1999 

Nom ofidel Nom algonquin Signification Nom de la resetve 
de la bande ou du village 

Eagle Village Kipawani Gens du lac Ferme Eagle Village 
First Nations - 
Kipawa 
- - - - -- 

Long-Point Kinongawini Ceux de la Longue Winneway 
Pointe de sable 

Timiskaming Sagiwani Cens de la T&te 
du Lac Ttmcskaming - 

Wolf Lake Maiganizagaiganie Ceux du lac 
des Loups Hunter's Point 



les localit6s environnantesa. A cela s'ajoutent la consommation d'alcool 
et diverses manifestations de violence, causees en bonne partie par la 
situation d'inkgalité sociale et  ~conomique que vivent les AnichinabesGs. ii 
s'agit là de certains des principaux enjeux des communautés autochtones 
et des gouvernements provinciaux et fatral. 

En zooo, il existe quatre bandes distinctes d'hichinabes au Ternis- 
camingue. Le tableau préckdent fournit diverses données à leur sujet. 

Les associations autochtones 

U existe quelques associaiions chargées de la promotion et de la dkfense 
des droits des Aigonquins et des Indiens sans statut. 

L'Association des Indiens sans statut et Métis est fond& en 1975 

notamment par Kermot A. Moore". L'Association des femmes autoch- 
tones a Pté mise sur pied dans les années 1970. t'Association pilote divers 

dossiers dont la prévention de la violence faite aux femmes, la pollution 
et la consommation ei l'abus d'alcool et d'autres drogues, ainsi que la 
dkfense et la promotion de la situation des fenmles autochtones. 

Au dtbut des années 1970, des meneurs de diverses bandes forment 
l'Association des Chefs eL Conseils algonquhs (ACCA). Les principaux 
dossiers pilotés par cet organisme sont les droits territoriaux, I'kconomic 
traditiomeue (chasse. peche et trappe), la culture et le dkveloppement 
social. 11s promeuvent également la crkabon d'une unité administrative 

autonome pour les Algonquins, baske sur le modele du conseil politique 
traditionnel. En 1980, à 1s suite d'une reunion de trois jours de repré- 
sentants des neufs bandes anichinabes du Quebec, on assiste h la fon- 
dation du conseil algonquin, remplaçant I'ACCA Richard mab i sh  est 
alors Clu grand chef de la nation algonquirie6'. 

En 1991, l'Association de développement des Algonquins voit le jour. 
En 1993, son si+ge social est ktabli A Notre-Dame-du-Nord. L'Association 

met la prionté sur le dtveloppement economique et socid des cornmu- 
nau tes algonquines6'. 
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Condusion r adaptation et retour aux sources 

L'arrivée massive des Eurocanadiens sur le territoire du Témiscamingue, 
h compter du d e u  du xrY siEde, entraîne plusieurs conskquençes sur le 
mode de vie des Aichinabes. L'économie aiiichinabe, principalement 
avke sur la traite des fourrures, subit les contrecoups de la montée du 
secteur foreslier. Certes, les Anichinabes travaillent dans les chantiers 
forestiers et sur le flottage du bois, mais les retombees sont moindres que 
celles engendrees par le wmmerce des fourrures. Sur le plan social, ces 

nouveaux emploie se traduisent par une sédentaritt grandisçante et la 
crbtion de villages pernianents. 11 devient plus difficae de nomadiser 
dans les bois, dans le conteme des emplojs salariés et de l'utdisation con- 
currentielle du territoire par d'autres groupes, en l'occurrence les mar- 
chands de bois et  les coloiis-agiculteurs. Le partage du territoire qui se 

met alors en place est fort iriégal, ainsi que les rapports de force entre ces 

deux groupes, les Eurocanadiens, majoritaires, et les Anichinabes, niino- 
ritaues. Les pressions exercées par divers groupes arnkncnt le gouver- 
nement canadien h ltgifkrer afin de regir Yensemble de la vie des 
AmPrindiens du pays. Dksormais, il faut les assimiler et les contraindre à 

vivre sur un territoire de plus en plus resireint : la réserve amerindienne. 

Toutefois, au Témiscamingue, les pressions ne cesseront pas pour autant, 

comme le démontrent les tentatives réussies des colons de Nédelec pour 
obtenir une partie du terriioire de la réserve Tkmiscaniingue ainsi que les 

nombreuses incursions des trappeurs blancs sur les territoires de chasse 
tradirioimels. 

Neanmoins, les Anichinabes s'habitueni 1 un nouveau style de vie 

a u  xxe siècle. Sous l'impulsion des Anicliinabes mttissks, des vil- 

lages et des fermes apparaissent sur le territoire. L'anivCe de l'kcole modi- 

fie égalenient le mode de vie,  les parents doivent alors attendre 
la fin des classes pour retourner en foret. Ces facteurs ainsi que 

l'aide fi nancikre gouvernementale contribuent a sddentariser les 
hidiinabes.  

Dans les années 1970, une prise de conscience de i'identitk amérin- 
dienne entraîne un retour aux sources et aux traditions. Des alternatives 
sociales et kconomiques au mode de vie occidental sont d&velopp6es a h  
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de revaloriser la culture anidiinabe. Diverses associations, vouées 1 la 
défense des droits et à l'am&iioration des conditions d'existence, voieiit 

Cgaiement le jour dans certe dCcennie. 



CHAPITRE 4 

La colonisation et le peuplement 
du Témiscamingue, 1885-1999 

A FIN DE COMPRENDRE L'ORIGINE du mouvement de colonisation du 
TCrniscamingue, il faut aller puiser dans l'histoire du Québec au 

xrxc siecle. Au début des annees 1800, la société qukbécoise connaît des 
transformations majeures lors de son passage A une societé industrieue. A 
cette tpoque, la population paysanne double de façon naturelle A tous les 
2s ans1. De plus, les changementç introduits dans le secteur agricole ont 

notainment pour effet de Iiberer une partie de La. main-d'œuvre mrale. Le 
vieux terroir ne pouvant accueillir cette population, plusieurs optent 

alors pour l'exode vers les villes du Quebec. Devant la difficulté d'y 
trouver du travail. les ruraux poursuivent leur route vers les villes 
industrieues du Nord-Est américain. Une fois installés, ils y reproduisent 
leurs m i L e u  de vie et leiirs institutions, rendant encore plus attrayante 
l'kmigration d'autres compatriotes. Les crises 6conomiques qui se pro- 
duisent au Qudbec, vers le milieu du sitcle, ainsi que la propagande faite 
par les Franco-Américains favorisent l'&migration vers les Etats-Unis. 

Ainsi, entre 1840 et 1940, on estime que goo ooo Canadiens français ont 
quine le Québec pour s'kiabiir au?r États-Unis2. 



Par ailleurs, à La même époque, l'essor industriel du Nord-Est amCri- 
cain stimule la construction domiciliaire, augmentant du coup la 

demande en bais d'œuvre. C o n n e  les for& du Nord-Est ambricain 
s'kpuisent rapidement, les marchands de bois se tournent vers les régions 
forestieres de l'est du Canada. L'indusrrie forestjere demande une 
abondante main-d'euvre saisonnitre, en plus de  faciliter I'acces au 

peuplement sur ce territoire. 
En fait, l'ouverture de ces régions A la colonisation agricole s'explique 

par la conjonction de plusieurs facteurs. il y a d'abord le contexte de 
migration interne et externe des paysans qu6liicois et sa tentative 
de ricuperation par lc clergé qukbécois pour en faire un mouvement 
organisé de retour A la terre et de survie des Canadiens français3. Mais, 

poui concrktiser le peuplement de ces régions, iJ faut des conditions 
kconomiques précises*, a h  notamment d'assurer la survie des f a d e s  de 
paysans. Dans le cas du Tkmiscamingue, au  XI^ siede, le secteur forestier 
joue ce rBle auquel s'ajoutera, au dkbut du xx' siecle, le secteur minier. 
Mais, par-dessus tout, les familles paysannes des vieilles paroisses du 

Quebcc doivent étre pr@tes à tout laisser tomber et à venir etablir leurs 
fds5 sur les terres du Témiscamingue. Debute alors I'aventure de la 
colonisation. 

L'auvrrture du TémisumUigu= i la colonkation 

Le mouvement de colonisation du Térniscamingue s'amorce au milieu 
des années 1880. Auparavant, quelques faniilles isolées demeuraient sur 
les rives du lac et A l'embouchure des principales riviéres, à Ia réserve 
amerindienne de la Tête-du-Lac, en plus des nombreux groupes d'Algon- 
quins noniabant ici et la dans la rkgion. Ainsi, se forment quelques 
hameaux autour des lacs et à l'embouchure des principales rivières, tant 

du chté ontarien que du côte qutbécois. 

Les premiers habitants de la région 
Le recensement de 1871 denombre, pour la rkgion immédiate du lac 
T&rniscamingue, incluant Kipawa et Témiscarningue-Est, 351 personnes, 
ainsi réparties: 269 Amérindiens (n%) et 82 Eurocanadiens (23%). 



Parmi cette dernikre, on y re.trouve 46 Français, sept Anglais, cinq 
Irlandais, ig Écossais, quatre Scandinaves et un Memand. 

Parmi ces personnes et ces famiiies qui s'établissent dans la région dans 
les années 1860 et 1870, mentionnons Moïse Lavallke, de Lavaltrie, mari6 
h une métisse du noni de Taylor, John England, Joseph Miron, de 
Papineauville, Édouard Pichk, de I'île-au-Alluniettes, Alfred Miron, 
Adain Burwash, CaniiUe Latour, Rkmi Martel, James Quinn, Isaac Bonin, 
Jean Thomas Hébert, la familie McMartin, William et Janies Burns, 
G. Landry, de la region de Sorel, M. Lavigne son gendre, James Kelly et la 
b d l e  Caya6. JA plupart sont des eniployis de la Compagnie de la baie 
d'Huclson. 

Dans la dkceiinie suivante, la population eurocanadienne augmente 
graduellement avec l'intensification des activités forestiéres dans la 
région. Ainsi, au début de l'amke 1886, le père C a h e  Mourier effectue 
un recensement de la popdation du lac Tkmiscaminguc. D y dhombre 
407 personnes, dont i60 Amtrindiens et Metis 2 la Têze-du-Lac (incluant 
les habitwts de la reserve amkrindierme), 153 personnes dans la partie 
nord du lac (de la Petite rivière Blanche à la Tête-du-Lac) et gq personnes 
dans la partie sud du lac (du Long-Sauit au ruisseau 1'Afncain). Cette 
population regroupe plusieurs nationalitks: Suédois, Norvtgiens, 
Écossais, Irlandais, Anglais, Canadiens, Français, MCtis et Amérindiens. A 
eux, s'ajoute la population flottante des chantiers et dépôts forestiers et 

ceUe de la mine d'argent Wright7. Ce recensement ne tierit pas compte des 

groupes an-ierindiens nomades vivant sur le territoire. 
Ainsi, lorsque dCbute Ic mouvement de colonisation h Yétk 1886, avec la 

fondation de la preniikre localid, la Baie-des-Peres qui deviendra ViiJe- 
Marie, il existe deja un noyau de population. 

La co/onisc&on spontanée 

Le haut clergé quebécois joue un certain rble dalis I'orgaiiisation du 
mouveinent de colonisation, notamment par le discours sur la colonisa- 
tion, les efforts de rapatriement des famiiics canadiennes-fiançaises 

vivant aux Etars-unis et la mise sur pied de socibtds de colonisatioii. Au 
Témiscamingue, la concretisation de ces actions se fait par le personnel 



de la mission Saint-Claude, en particulier le frkre Joseph Moffet et le pere 
Charles-Alfred-Marie Paradis. tous deux de la congrégation des mission- 
naires oblats de Marie-lmmacul6e (o.M.I.). Depuis son arrivee en 1872, le 
bére Moffet développe des exploitations agricoles, notamment dans le 
canton Duhamel et $i la tête du lac Témiscamingue. En niai 1882, le père 
Paradis se joint au groupe de missionnaires à la mission. Ensemble, ils 
explorent la region du lac TClniscamingue pour en fitudier le potentiel 
agricole et les endroits propices à l'ktablissement de colons et ii la 
fondation de localitése. 

Parall&lernent, le père Paradis recrute des f a d e s  de colons Ion de ses 
séjours B Ottawa et les amene visiter le TCmiscamingue; le frére Moffet et 

lui les conseillent sur les endroits 2 s'installerq. C'est ainsi que quelques 
f ad l e s  viennent s16tablir, de leur propre initiative, dans la region, entre 

1881 et 1884, dans le canion Duhamel. Ces dernieres f a d e s  agissent 
tgaiement comme pronioteurs de la colonisation aupréç d'amis et de 
parents, en leur faisant parvenir des 1et.tres relatant leur nouveUe vie en 
territoire de colonisation. Parmi ces familles de colons qui s'établissent a u  

Ttmiscaniingue au debut des années 1880. mentionnons lrenC Bellemare, 
de Sainte-Flore ; Jean-Baptiste Beaulieu ; Auguste Larour ; Barn4 Maurice ; 
Norbert Ménaxd; Afred Fournier, tous deux de Hull; Alexandre 
Brassard; Thomas Larouche, de Chicoutimi; David Dumais; Alcide 
Charlebois ; Auguste Laperriére ; Arnoldi Riopel ; Jules Bouchard; Isaie 
Dufresne; Zoël Dumais, David Dumais et Jules DumaisIo. D'une façon 
plus formeUe, des excursions sont organisees A l'intention des gens 
intéressés à s'etablir au TCrniscamingue, a6n de leur faire dicouvrir cette 

région et discuter avec les premiers colons. 

La fondution de la Société de colonisatron du lac Témisramingue 

Les socittks de colonisation constituent le véhicule de d~oix des élites 
traditionnelles pour promouvoir et favoriser le peuplement d'une nou- 
velle région, au xrxr sikde. Le Témiscamingue ne fait pas exception et au 

moins trois sociCtks de colonisation verront le jour. Une feue sociéte est 

Fondte à Ottawa, en dkccmbre 1884, sous la direction des Oblats de 
Marie-Immaculée. Elle porte le nom de Société de colonisation du lac 



Témiscarningue (SCLT)". Des sa mise sur pied, 85 personnes s'y inscri- 
vent. Pour ce faire. le futur colon paye ioo $ pour un lot de 40 hectares. 
En retour, la SCLT s'engage h dtfricher quaue lieczares de terres sur le lot 
réserve, à payer le prix d'achat au gouvernenlent (eue achete ces lots 30 $1 
et à remettre le billet de concession au colon)2. Les profits ainsi encaissés 
par la SCLT serviront à effectuer des travaux d'infrasrructure routikre et 

maritime et à payer les difriclieurs. 
A sa fondation, la Société de colonisation du lac Témiscamingue se 6xe 

deux objectifs. Le premier consiste A amknager les voies d'accts de 
Maaawa au pied du lac Tkmiscamingue. La premibre partie du trajet, 
c'est-8-dire de Montreal à Mattawa, se fait en chemin de fer et le reste du 
voyage se fait bord de canots. La navjgation sur le parcours de Mattawa 
au pjed du lac Témiscamingue prksente plusieurs difficdtks. Quatre 
rapides entravent la bonne marche de la navigation. D'abord, se dressent 
trois rapides conskcutifs, la Cave, les Érables et la Montagne, sur une 
distance de 24 kilomttres. Ensuite, apres 34 kilomelres d'eau calme, il 
reste A franchir Ic Long-Sault, compose d'une suire de six rapides skparks 
par des remous et qui s'étendent sur une distance de 11 kilonitues. Pour 
hanchu tous ces obstacles, les voyageurs doivent transporter le mathid 
sur leur dos et tirer les canots h la corde. t a  tête du Long-Sault franchie 
(la où s'élhe aujourd'hui la d e  de Témiscaming), le groupe se retrouve 
au pied du lac Témiscamingue, où la navigation s'effectue aisément. 
Embarques à Ottawa, les excursionnistes arrivent cinq jours plus rard à la 

mission Saint-Claude. 
Dès le printemps 1885, la SCLT s'attaque en priorite à ce probléme et, 

à cette fin, eue reçoit une subvent.ion du gouvernement fkdbal pour la 
consrniciion d'un chemin de fer 2 mies ktroites d'une longueur de 13 

kilomttres le long des rapidcs du Long-Sault. hfin de r6aIker ces travaux 
et d'exploiter un bateau 3i vapeur, la SCLT obtient, en julllet 1886, une 
charte au nom de la Compagiiie de navigation et de chemin de fer du lac 

Tkmiscamingue. Elle lait aussi construire de petites voies ferrees en bois 

le long des rapides la Cave, les Érables ez la Montagne et met en seMce 

des bateaux sur les cours d'eau. Ces tramways sont tirés par des chevau'i 

et une locomotive à vapeur circule sur le tronqon qui longe les rapides du 



Long-Sadt, la locomotive Gendreau. du  nom du président de la Société 
de colonisation du lac T6miscarningue. L'inauguration 06cieUe de cette 
ligne date du  p juin 1887. En 1888, il y a 61 !domètres de voies ferrées le 
long de ces rapides, en plus des 15 kilomètres du tronçon du Long-Sault 
au lac KipawaIS. Également, la Compagnie de navigation et de chemin de 
fer du lac Témiscamingue fait construire un bateau 3 vapeur pour le 
transport des passagers et des marchandises sur le lac Témiscamingue. En 

acbvite des 1887, il porte le nom de La Minerve et o f i c  un service regulier 
de mansport du Long-Sault à la Raie-des-PkresI4. Ainsi, en 1890, le trajet 
de  Montréal à la Baie-des-Peres se fait dbsormais en 24 heures au Lieu de 
cinq jours. 

Le deuxieme objectif vise à favoriser le peuplement des cantons 
Duhamel et Guigues et favoriser l'ouvemne à la colonisation de deux 
nouveaux cantons, Fabre et Laverlochére. Le canton Duhaniel reçoit les 
premieres f a d e s  dc colons et, en 1886, un village y est crP6, Ville-Marie, 
alors appelé la Baie-des-Phes. Mentionnons que les Oblats avaient achete 
tous les lots du futur site du village de ViUe-Marie, qu'ils ont ensuite 
subdivises et vendus la piéce aux colons. Les familles de colons qui 
arrivent dans la region en 1886 sont toutes dirigbes vers le canton Ddia- 
me). L'annke suivante, la SCLT envoie les f a d e s  au canton Guigues. 
Puis, en 1888, elle obtient qu'on procède à l'arpentage de deux nouveatru 

cantons, Fabre et Laverlochkre. 
Pard&lement, la SCLT recrute des investisseurs français pour favoriser 

I'érablissenient de colons sur des lots du canton Guigues. A l'automne 
1886, le groupe de souscripteurs fran~ais  compte ioo personnes, qui 
agissent dans un but philanthropique ou patriotique, la plupan n'étant 
pas intéressks h s'ktablir sur leur lot de colonisation. Us visent la revente 
de leurs acquisitions foncieres au prix alitant ou avec un lkger profit'j. 
La SCLT privoit également faire des profits avec ses transactions, afm 
d'aider les colons  pauvre^'^. Mais, A la suite d e  pr4visions financières 

erronées, la SCLT ne peut remplir les obligations prévues dans l'entente. 
En 1892, les actionnaires français portent plainte auprhs du gouvernement 
du Quebec" et après de longues négociations, une entente intervient en 
1897. Entre-temps, les aciivites de la Socitte sont suspendues et eilc doit 



se departu de certains actifs, dont ses bateaux B vapeur. En février 1903, 
la Socikté de colonisation du lac Téiniscamingue est dissoute18. indkpen- 
danment de cette mesaventurc, le mouvement de peuplement amorcé va 

se poursuivre et d'autres villages verront le jour, sans l'aide active de cette 
sociétt de colonisation. 

D'auues sociétCs de coloiiisation sont egaleinent actives dans la rkgion. 
h l'automne 1887, un groupe d'excursionnjstes, coinposé de dtléguts de 
la Socidtk de colonisation des marcliands de Montréal et de quelques 
personnes de Saint-Hyacinthe, se rend au Tkmiscamingue. L.-E. Beau- 
champ, marchand de Montréal, fonde la Sociktt de colonisation des 
marchands de Montrkal. l! achete des lots des Oblats dans le canton 
Guigues, pour en faire le centre de ses opérations. A la suite de ces projets, 

La SCLT demande, en 1888, que soieiit arpentées la deuxieme partie du 
canton Guigucs et une partie d'uii nouveau canton situ6 a u  sud de 

Duliamel. le canton Fabre. La Sociétt de colonisation de St-Hyacinthe 
établira des familles dans ce nouveau canton. 

Bilan de b Société de colonisation du lac Témiscomingue 

Maigre !'épisode avec les Français qui entrahe sa dissolutioii, le bilan de 
la Sociétt de colonisation s'avkre positif puisqu'eue a atteint ses objectifs 
principaux, aminager les voies d'accks et favoriser le peuplement des 

cantons Duliamel et Guigiies, en plus de faire arpenter de nouveaux can- 

tons, Fabre et Laverlochtrc. 11 s'agit, en fait, de ses principales rtaiisations 
et de son principal apport la coloiiisation de la région. 

Par contre, il faut &tre prudent en ce qui concerne l'apport réel de la 
SCLT en rnatikre de colonisation. Cornbieri de colons a-t-elle vraiment 
contribué à amener au Tkmiscamingue, de 1885 à 1892? U faut nuancer les 
donnees fournies par ces socittés de colonisation qui servent davantage 

les tins de la propagande, cornnie le dtmontre Gerard Bouchard dans son 
Ptude sur le Saguenay. En effet, dans la seule paroisse d'Hébertviüe, Ccrit- 

il, la sociktk de colonisation a apporté moins de 50 personnes (de 80 2 90 
personnes incluant les femmes et les enfants) sur une population de 670 

personnes. « I l  lie s'ensuit pas, conclut Bouchard, que ces sociétks ont été 

inutiles. Leur propagande a certes contribue h faire connaître les 



ressources de la region. Mais la niythologie qu'elles ont suscitee est sans 
commune mesure avec leur verizable r61et9. u Ces conclusions s'appli- 

quent également au Témiscamingue. 
Ainsi, selon les rapports de la SCLT, 32 nouvelles familles se seraient 

etablies au T.4miscamingue, en 1886, et 23 nouveUes, en 18SY0. Selon ces 

données, la région du lac Témiscamingue compterait 37 familles en 1885, 

69 en 188-5 et 92 en 1887. U existe toutefois d'autres donnees plus précises 
sur les mouvements de population dans la région du lac Témiscamingue, 
entre 1886 et 1894, les recensements Mourief l. Comparons ces donnees 
avec celles de la SCLT Ainsi, en 1886, la sede annee comparable, Mourier 
recense IYarrivCe de 60 nouvelles familles, soit presque le double du 
nombre fourni par la SCLT. Cela demontrerait que l'apport de la SoSCté 

de colonisation, en matiere de peuplement, est moins important que 

pouvait le laisser croire la propagande de l'époque. La majorité des 
famues seraient donc venues au Témiscamingue de leur propre inidative. 
A l'instar de ce qui s'est passé au Saguenay. 

Les conditions d'établissement des colons 

Gtneralement, des lots de 40 hectares sont vendus aux colons dont les 
conditions d'étabbssement sont dCterminées dans le billet de concession 
(mieux connu sous le nom billet de location, traduction du terme anglais 
ticket of locatiot~). Ces ventes procuraient IJÉtat les fonds ntcessaires à 

l'administration des terres publiques et à la construction de routes reliant 
les hameaux de colonisation2?. Dans la region du Tbmiscamingue, le prix 
de vente des lots se situait à o,30 $ l'acre et ces transactions devaient &tre 
enregistrees au bureau de l'agent des terres. Un tel bureau est organise (i 
Viiie-Marie, au milieu des annees 1880; Louis Gendreaulr agit h titre 

d'agent des terres. II est remplace en 1889 par le notaire André-Elzhr 

Guay. 
Obligatoirenient, les colons qui s'installent au Tkmiscaniingue doivent 

acheter leur Iot et se soumeme aux conditions decrites dans le biliet de 
concession qui est en fait leur titre de propriktt. Par le billet de con- 
cession, le gouvernement fuie les rkgles d'etablissernent et d'obtention des 
times de proprieté definitifs des colons, les lettres patentes. Cette politique 



vise Pviter la spkculation, la monopolisation et l'usage abusif des terres 
publiques. Il s'agit d'un tirre de propriete del  qui est toutefois revocable 
en tout temps, si le concessionnaire lie remplit pas les conditions 
d'etablissement. Le cancessioniiaire ou le colon peut vendre, céder ou 
échanger sa terre, aprks approbation par I'agent des terres. Les conditions 
d'ktablissement sont les suivantes: le coiicessionnaire doit payer le iI5 du 

prix au moinent de l'achat, le reste devant être versé en quatre paiements 
annuels avec uii interét de 6 %; il doit s'établir sur son lot dans les six 

mois; lui ou des membres de sa famille doivent y rksider pendant une 

periode minimale de deux ans; et il doit y construire une maison d'au 

nioins cinq mktres sur six et dkfricher au moins quarre hectares de terre 
dans les quatre annkes suivantes. Ces conditions remplies, le concession- 
naire pourra demander ses titres de propriktk, deux ans aprks la date 
d'achat. Avant l'obtention des letires patentes, le colon ne peut couper du 
bois sur soi1 lot pour d'autres fiils que le défrichement, faire du bois de  
chauffage, la construction de ses bdtirnents et 1'Crection de clôturesï3. 

Spéculation ou établissement à long terme ? 

Au debut du ~ siecie, la speculation fonciere constituait, selon certains, une 

entrave «au progrts de la  colonisation>^ du T6miscamingue. Afin de trouver une 

solution A ce soi-disani problhme. le Conseil de comtC de Temiscamingue 4crivait 

au Ministre de la Colonisation. des Mines, des Pécherres et des Terres et For&ts. 

en décembre 1906, povr denoncet les spCculateurs 21 l'œuvre dans la rCgion et 

principalement dans la partie nord du canton Cuigues et dans le canton Nbdelec. 

Le Conseil demandait alors au gouvernement de resserrer les contrôles et d'annu- 

ler les billets de concession de ceux qui ne remplissent pas Ics conditions 

d'~4tablissernent'4, 

Afin de v41iEer ces affirmations, nous avons prockdé A l'analyse des transac- 

tions sur les lots de I'aduelle municipalité de Notre-Dame-du-Nord. situ& juste- 

meni dans ces parties de5 cantons Guigues et Nédelec" où les spéculateurs 

auraient et& a l'œuvre. II s'agissait de vCrifier le nom apparaissant sur le billet de 
concession et celui sur les lettres patentes II ressort de ces donnees qu'effec- 

tivement, il y a eu beaucoup de transactions sut ces billets de concessions. De 



1887 (i 1930, en excluant les lots vendus par la bande de Thiscamingue aux 

EurocanadiensZ6, 96 coloos ont obtenu leun lettres patentes, tandis que 97 CO- 

lons ont revendu leur billet de concession. Ainsi, pour un colon qui remplit les 

conditions d'ktablissement et qui demande ses lettres patentes, il y en a un qui 

s'en va et revend son billet de concession. Certaines personnes profitent de l'occa- 

sion pour acheter plusieurs lots, y poucsuivent les defrichement5 et revendent le 
tout A des nouveaux colons. 

Par contre, la propriétk du bois sur les lots demeure longtemps une 
source de litige entre le concessionnaire et le colon, propriétaire d'un 
terrain situé rS. l'intkrieur une concession foresti2re2'. Par ailleurs, les 
concessionnaires adoptent un discours favorable B la colonisation pour 
ne pas se mettre h dos l'élite politique et religieuse qui en fait un projet 
national et un programme électoral. Ivlais, dans les faits, la pratique des 
entrepreneurs envers les colons est empreinte de méfiance et d'hostiiitii, 
redoutant que ces derniers vendent le bois situé sur leurs lots. Les 
entrepreneurs utilisent alors plusieurs stratagèmes pour contrôler I'avan- 

cke de b colonisation. Ils exercent des pressions a h  de retarder la vente 

des terres dans un canton afferme ou encore de repousser l'ouverture 
d'un canton à la colonisation. Ils ne se privent pas pour demander 
l'annulation des biiiets de concessions. Également, les entrepreneurs 
financent leurs travadieurs forestiers pour qu'ils achetent des lots con- 
voités par des colons. Avec la montée du secteur du bois A p%te et de la 
popularitk de la sylviculture, au debut du xxe sihcle, les entrepreneurs 
s'aperçoivent qu'ils peuvent désormais revenir sur le site d'anciennes 
zones de coupes pour récolter les essences jusque-là négligées, notam- 
ment le bois à p%te. Des lors, les colons deviennent encore plus g&nanis 
puisque, jadis, on laissait le bois dont on ne servait pas. 

Cette double occupation du sol ent~dnera des confits entre les conces- 
sionnaires fo~estiers et les colons qui se disputent la propriete du bois sur 
les lots de colonisation, au Terniscamingue comme aiiieurs. Dans les 
annkes 1880, le pPre Paradis a eu des demelés serieux avec des cntrepre- 



neurs forestiers au sujet de la colonisation du Témiscaniingue. Dans les 
annees 1910, la Colonial Luxber Ltd a intente un procPs à des colons du 

canton de Gukrin, pritextanr qu'ils avaient vendu du bois lui apparie- 
nant2'. La majoritt du temps, les conflits se terminent en faveur du mar- 
chand de bois qui posséde plus de ressources que les colons et inalgré les 
plaintes et pressions effectuées par le dergé ct les promoteurs de  la 
colonisation. 

La populotian de la région du lac Témiscumingur au xi f  siècle 

Llarrivke de ces familles eurocanadiennes entraîne un changement Un- 
portani dans la repartition de la population régionale. Coinme il a kté 

nieniionne précédemnlent, en 1871, les Algonquins formeilt 77% de la 

population de la région du lac Térniscamingue. En 1886, apres le début de 
la colonisation et la fondation de la premiére localitb, ils ne représentent 
plus que 45 % des habitalits du lac. Le renversemelit survient toutefois en 
1890, à la suite de I'arrivk d'un nombre important de familles de coloi~s 
les deux dernières anntes. En effet, les Algonquins forment alors 26% de 
la population régionale; en 1892 et 1901, ils comptent respeczivenieni 
pour 11% et 3%. A titre d'exemple de ce inouvemenc, mentionnons qu'A 
son arrivée A Fabre en 1894, Napoléon Derners remarque que, sur les 12 

familles qui y viveni, il y a huit fatdies algonquines. L'année suivante, 
une quinzaine de  hinilies de colons arrivent à Fabre. Rapidement, le 
nombre de Blancs dépassera celui des Algonquins, la comnie ailleurs. 

Ces doniikes, comprises dans le tableau 4.1, indiquent les tendances 
générales du mouvenient de peuplement eurocanadien de la région et 
font ressortir le fait que les Algonquins deviennent ninoritaires sur leur 
teritoire ancestral et ce, des )a fin du xix' sikcle. Le nombre d'Eurocana- 
diens augmente considérablement au dkbut du  xx+ sikcle. Cependan(, il 
faut nuancer les chiffres de la population algonquine qui sont, somme 
toute, approximatifs. De plus, !'agent des Indiens calcule uniquement la 
popdaiion de la réserve de la Tête-du-Lac, laissant pour compte celle des 
autres bandes nomades de la region. 



Tableau 4.1: La population du lac Emiscamingue, 1871-1901 

Annee Total Eurocafiadiens Algonquins 

1871 351 82 269 - 
1886 447 24 7 200 

Source: Les donnees de la population eiirocanadieiine provieiineni de: Archives 
DeschAieleis. Codex liisioricus wlunie j, Recensements Mourier. Reccnscriiclits du Canada, 
1871 et :vol. Pour les Afgoriyuitis, les donnkes proviennenr des Rapparrs nnrrtiels des Afiires 
Saiivagts. Dtaiinrents de /a Szsioii drr Canadu, sauf pour l'annéc 1871. 

Le dé~do~pernrnt de la rtgion du lac TmJscamingue 
Le développement forestier et minier de la region du lac Ttmiscamingue 
et, d'une façon plus gknCrde, la conjoncture économique influencent la 
marche du peuplement. La colonisation de la région se fait en trois 
grandes étapes, reliees à la mise en valeur des ressources naturelles: la 
colonisation agroforestikre de 1886 A ,916, le dkvdoppement industriel de 
1917 à 1928 et la colonisation duigte de 1929 L 1944. E-umjnons chacune 
de ces étapes. 

Lo fondation des /ocahtés agroforesùlères 

A la suite du mouvement de colonisation qui se deroule entre 1886 et 

1916, i z  localités agroforestières voient le jour au TCmiscamingue 
qu.tb6cois. Elles forment ce qui est convenu d'appeler le Vieux- 
Tkniiscaniing~e2~, designant les localités issues de ce mouvement de colo- 
nisation spontanke. A cette kpoque. les familles se rendent dans la region 
par leurs piopres moyens, sans aucune assistance hancière  de l'État. 

D'une maniéce gknbrale, le rnouvement de fondation des paroisses suit, 
sur le territoire, celui des chantiers forestiers. Les premieres localités se 



Vue du village de Guigues, entre igio et 1925. [PH 23-4-55> Source: Municipalite 
de Cuigues]. 

U n e  maison cossue de la rue Noire-Dame Nord, A Vi l le-Mme,  vers i g \ 0  [Non 

classbe, Source Guy ChPnier]. 
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Une maison de colon A Guerin, dans les annees igio. [PH 23-4.26, Source: AndrC 
Carosej. 

trouvent sur les rives qukbkcoises du lac Tkmiscamingue, pour ensuite 
remonter vers le nord et dkborder l'interieur des terres. Ainsi, deux 
localités apparaissent dans le canton Duhamel: Ville-Marie, en 1886, et 
Lorrainde,  en 1892. En 1888, Saint-Bruno-deGuigues est érigé dans le 
canton Guigues et, en 1896, Notre-Dame-du-Nord, dans le canton 
Nedelec, et Notre-Dame-Des-Quinze, dans le canton Guigues. Dans les 
années 1890, trois autres localites voient le jour : Laverlochère et Fabre, 
dans les cantons portant leur nom respectif, et Béarn, qui chevauche 
trois cantons: Duhamel, Fabre et Laverlochére. Entre igoo et 1908, trois 
nouvelies colonies apparaissent, Fugkreville, Saint-Eugene-de-Guigues, 
situées à I'est de Ville-Marie, et Guerin, situkt au nord. Au début des 
annkes igio, deux autres colonies sont fondées, Nedelec, au nord, et 
Latulipe, 21 l'est de la région. 

Certaines localités de la région, situks en bordure du lac Ttrnisca- 
rningue, servent &galement comme centre de colonisation pour les autres 
paroisses situbes à l'inttrieur des terres. C'est le cas notamment de Viüe- 
Marie et de Notre-Dame-du-Nord, oh transitent les familles de colons et 



les marchandises diverses qui arrivent par bateau. Les colons des paroisses 
avoisinantes viennent s'y approvisionner régulikrement. 

La consolidation de paroisses agroforestikres du Vieux-Tin~iscamingue 
survient dans les années 1910, avec la réalisarion de grands travaux publics 
et l'implantation de grandes industries dans la region. 

L'époque des grands travorix et du développement industriel 

Au début des annees 1910, le gouvernement fédéral enrrepreiid la con- 

struction d'une série de barrages de retent ion des eaux sur l'ensemble du 

bassin hydrographique de la rivière des Outaouais, dolit quelques-uns 
s'klevent entre le lac Témjscamingue et le Grand lac Victoria. Le gou- 
vernement fedkral acckde ainsi aux pressions exerckes par divers entre- 
preneurs de la rkgioii d'Ottawa ei d'Hull, dont plusieurs possédent des 
actifs au T&miscamingu$". Ces derniers allèguent la nécessité de régu- 
lariser le niveau de l'eau dans ce secteur a toutes les périodes de l'amie, 

notamment lors de la forte crue des eaux printani&rcs. La consmiction de 

barrages de retention des eaux, soutiennent ces promoteurs, favoriserait 
la navigation, le transport du bois et le dkveloppement indusuiel du 
Tkmiscamingue. 

En 1908, un ingénieur du ministère des %vaux publics du Canada 

visite la region et, dans son rapport, il planifie la construction de huit 
barragcs sur le bassin supérieur de la riviere des Outaouais: un I'entree 
du lac Tkmiscamingue (Tkmiscaming), deux sur le lac Gpawa (ruisseau 
Gordon et Laniel), un à la sortie du lac Des-Quinze (Angljers), ainsi que 
d'autres sur la rivitre Barriece, la riviere des Outaouais supérieur, au lac 
Askikwaj et un aurre au Grand lac Victoria3'. Au Témiscamingue, ces 
travaux de construction de barrages s'kchelonrient entre igo9 ei 1914 La 
constructioii di1 barrage à la sortie du  lac Des-Quinze a pour effet 

d'inonder les basses terres du secteur du lac Simard et du lac Des- 
Quinze3?. Quelques en~ployis, venus de l'extérieur dc  la rkgion, 
s'ttablissent par la suite au Tkrniscamingue, dont quelques familles sur le 

site de ce qui deviendra Ic village d'Angiiers. 

Par ailleurs, la fi i l  de la Premikre Guerre mondiale (1918) entrahe une 
prospérite économique ires forte. De nouveaux secteurs industriels se 



développent au  Quebec, notamment les mines, I'élcctrométaiiurgie, 
l'hydroklearicité et les pates et papiersJ3. Le Tkniiscarningue profitera de 

cette vague d'investissement dans ces nouveaux secteurs industriels. Les 

diffbrents chantiers de construction fournissent de l'emploi pour les 
travailleurs de  la region et stimulent les ventes des produits agricoles. 
C'est aussi l'kpoque où I'electricité arrive dans certains villages, tels Ville- 
Marie et Lorrainville. Les pren-iitres automobiles font aussi leur 
apparition. 

En 1917, une enireprise active dans le secteur des @tes et papiers, la 

Riordon Pulp & Paper Company, entreprend la construction d'un 
moulin de petes à papier et d'une ville, Ttrniscaming. Cette même année, 

eue construit une centrale hydrodectrique afin d'alimenter son nouveau 
m o u h  et sa vi l le;  elle est mise en activitk par une filiale, Gatineau Power. 

Les rapides et les chutes de la nviere Des-Quinze font l'envie des niar- 

chands de bois et des invesiisseurs, depuis Ir dbbut du xx' sikcle. Par 
contre, leur potentiel ne sera développe que dans les annees 1920. Quinze 
Power CorporationM construit alors la centrale Rapide-Des-Quinze, 
située à la sortie de l'ancien lac Ka-Ka-Ke. Elle entre en service en 1926~'. 

Cette centrale alimente e i ~  klectricité les Villes rninibes naissantes de 

Rouyn et de Noranda. D'autres barrages 1.iydroklectriques seront cons- 
truits sur la rivibre Des-Quinze, dans les décennies suivantes. 

A compter de 1924, le secteur minier de Rouyn-Noranda se dkveloppe 
considérablement.. La Noranda Mines entreprend alors l'exploitation des 
riches gisements de minerai de cuivre et d'or dans ce secteur. Elle 
entreprend aussi la construction d'une ville, Noranda, tandis que des 
conimerçalits et des particuliers dtveloppent la ville de Rouyn. A la fîn 

des années 1930, des prospecteurs miniers s'affauent dans le secteur est du 

Témiscamingue, où ils découvrent un important gisement d'or. Sa mise 

en valeur entralnera la constniction de la ville de Belleterre, au début des 
années 1940. 

Le dkveloppenient industriel de la rkgion ne serait complet sans la 
consuuction d'une voie ferr&e sur le territoire, moyen de transport fort 
prisé pour l'expédition dc la production de ces entreprises. 



Le chemin de fir et I'owerture du village de Laniel 

Des 1920, 19Tnterpro\rllcial and James Bay Railway prkpare le trace que 
suima sa voie ferrke et, en 192,  eUe entreprend les travaux de construc- 
tion. Les travailleurs sonl recrutes dans les diffkrentes localites de la 
region et le contrat est accorde à une compagnie de North Bay. Les 
travaux s'kchelonnent sur deux ans : ils débutent à Kipawa, en 1922, et se 
temijnent A Angliers, en 1924 Cette année-lh, le train circule sur la voie 
ferrbe et une série de gares s'élkvent dans les locdités dessenies par la 
compagnie ferroviaire. A cette époque, le diemin de fer est le seul nioyen 
de transport terrestre reliaiit TCmiscaming aux autres localités de la  
rkgiori. 

En partant de Tkmiscaming, le trace du chemin de fer se rend jusqu'à 
Kipawa (cette ligne date de la fin du xlxe siede), puis poursuit sa course 
en passant par Laniel, oii s'établira un groupe de travailleurs, Fabre, 
Béarn et bifurque vers Ville-Marie; de cet embranchement, la voie ferrtie 
continue vers Lorrainville; Laverlochère; GeoMoy, endroit choisi par 
des colons au debut des années 1930, et arrive à Angliers, au pied du lac 

La premiére gare de Témiscaming, sitube sur le bord du lac T6mcscamingue, au 

tournant du xxe siècle. [PH 23-4-10, Source: Municipalité de Témiscaming]. 



Des-Quinze. La consiruaion de la voie ferrée permet aux agriculteurs de 
vendre et d'expédier leur bois de papier, situe sur leurs lots A I'intkrieur 
des terres, chose très difficile b réaliser auparavant. 

Par contre, ce tracé a fait l'objet de contestations de la part de certains 
promoteurs de la colonisation. En effet, I'abbe Fugkre, alors cure de 
Fugbreviile, demande au gouvernement d'intercéder auprks du Canadien 
Pacifique a h  qu'il change le tracé d u  futur chemin de fa pour le faire 
passer à proximité des paroisses de colonisation, situtes à l'est et au nord 
du Témiscamingue, pour favoriser leur dbcloppement. Cette suggestion 
ne fut pas retenue, les considirations économiques du secteur forestier 
l'emportant sur l'idéal de la colonisation. 

La colonirution dans ies années 1920 

La colonisation agricole connaît une periode de répit dans les annees 
1920, au Témiscamingue. L'elite locale, composée du clerg6 diodsain et 

de la Chambre de commerce de Viile-Marie, tente alors de relancer le 
n-iouvenient de colonisation dans la région. Pour stimuler le mouvement, 
k gouvernement du Qutbec dome des primes de defrichement et de 
premiers labours am nouveaux colons-agriculteurs. Cette aide ponctuele 
s'avère insuffisante aux yeux de l'élite locale qui  demande au gouver- 
nement d'intervenir afin de soutenir davantage les agriculteurs des 
paroisses de colonisation. A compter de 1915, la Chambre de cornnierce 
de Ville-Marie fournit de l'information aux aspirants colons concernant 
la region, les sources d'en~ploi et les terres disponibles dans les Mbrentes 
localitks. En 1929, elle publie, h l'intention des industriels et des colons 
désireux de s'implanter au Sérniscamingue, une brochure contenant des 
notes et des statistiques sur chaque localite ainsi que les possibilir6s de 
développement économiq~e~~.  

En 1928, devant le nombre élev6 de familles canadiennes- Françaises 

vivant dans les d e s  du Nord-Est américain, le gouvernement du QuCbec 
organise une campagne de promotion auprès de ces familles, en faveur de 
leur rapatriement et de leur installation ,dans des regions de colonisation. 
Un prêtre se rend sur place rencontrer les families afin de tenter de les 
convaincre de revenir au Québec et de grossir les rangs de la population 



rurale. Entre les mois d'am3 et décembre 1938, lis familles ont étC rapa- 
triees au Quebec, dorit 86 f a d e s  se sont établies en Abitibi, représentant 
490 personnes, et 11 au Témiscamingue, pour un total de  352 personnes. 
Ces deux regions ont accueilli 96 des 115 familles, soit 84 % du toral. Par 
contre, ce programme n'a pas &té un succes puisque 50 familles sont 
reparties, reprhentaiit 44% des famiUes rapatriees, dont 46 familles 
(54%) qui avaient choisi l'Abitibi comme terre d'accueil. En 1929, 165 

familles ont été rapatrifes. Sur ce nombre, 29 families ont étC dirigees vers 
I'Abitibi et huit vers le Témiscamingue, ce qui reprksente -z % de l'en- 
semble des familles)'. Malgré ces pressions et actions locales, aucune 
nouvelle paroisse de colonisation ne sera créee au Tkmjscamingue 
pendant les annees 1920. 

Par ailleurs, à I'écheiie riationale, la prosperité econonlique s'essouffle 
rapidement et on connaft une preiniére crise économique en 1920. Aprks 
deux ans, elle se xksorbe et la vague d'investissement reprend de plus 
belle. Les manufacturiers produisent alors plus que le marche peut 
absorber el survient la Crise écononiique de 1929, causée par le surin- 

veszissement". L'eii-iploi devient trés raie, au T6miscamingue comme 
ailleurs, et la misère gagne peut A petit les foyers. Les personnes rksidant 
A la ferine s'en tirent mieux- que les autres. Toutefois, les produits agri- 
coles ne se vendent pas et les agriculteurs n'embauchent plus aucun 
homme pour exécuter les travaux de la ferme, coinnie cela se produisait 
avant la crise. Plusieurs compagnies forestikres actives dans la région 
ferment leurs chantiers. Nous sommes alors en pleine crise économique. 

Le retour i la terrer un remède aux prob!imcs économiques? 

En 1930, le gouveriieinent, efiayé devant le nombre de sans-travail et la 

révolte montante dans les villes, se tourne du c6t6 de la colonisation 
agricole des regions pkriphkriques d u  Québec, dont l'Abitibi3' et le 
T&rniscamingue, pour tenter de régler les problènies gbnkrks par la Crise 
économique. 



La jôndatian de Mo@ 
Cette annbe-là, l'État qukbkcois agit timidement en nommant un 
missionnaire-colonisateur pour la région du Térniscamingue, sans pour 
autant se dorer d'une politique précise en niatitre de  colonisation. ii 
arrête son choix sur Louis-Zéphirin Moreau, alors curé de Nédelec. Ce 
dernier installe ses bureaux & Ville-Marie. Egalement, le gouvernement 
québécois donne des primes de  défrichement et de premiers labours pour 
encourager les colons, i.nstailis sur  des terres par le missionnaiie- 
colonisateur. De 1930 h 1932, le cure Moreau travaille activement au recru- 
tement et & I'etablissement de f a d e s  sur des terres agricoles. Il recrute 
ces familles au Ttmiscamingue et A Saint-Zacharie-de-Beauce. Ainsi, en 
1931, I'alibk Moreau supenise I'établissement de 70 familles sur des terres 
du Térniscamingue. Sur ce nombre, 50 sont originaires de  la région40. 

Les Beaucerons arrivent au TÇmiscamingue, h l'automne 1931. Ils ont 
effectuk le voyage h pied et en charrettes tirées par des chevaux. Ils 

s'installent autour du lac Rond, dans le canton Brodeur, oii demeurait 
Philorum J u b k d e .  Il s'agit du  seul résidant de cet endroit depuis la 
hausse des eau causée par la construction des barrages de la rivière Des- 
Quinze. Ces nouveaux colons s'ktablissent en squatters. car ils ne 
poss$dent pas de  titres de yroprietés. La police essaie, mais en vain, de les 
déloger ; le curé Moreau se porte a leur dkfense". Ces Beaucerons fondent 
la localité de Moffet, baytiske en I'honncii:: du  frère Joseph Moffet. 
L'automne venu, les colons montent travailler dans les cliantiers forestiers 
avoisinants. Au printemps, ils regagnent la Beauce où  ils vont chercher 
leur famille. De 18, ils prennent un camion et montent sur leur lot de 
colonisation i Moffet. 

Les programmes de colonisation Cordon et Varr~in 

En 1932, aprPs plusieurs mois de négociations, les gouvernenients du 

Quebec et d'Ottawa rendent public leur nouvelle politique pour attenuer 

le chbmage urbain. Us adoptent le premier programme gouvernemental 
de  colonisation, le plan Gordon (1932-1934) L'enrente fëdtrale- 
provinciale permet le retour à la terre des chônieurs urbains. Ceux-ci 

obtiennent 600$ pour défrayer leur transport, la construction d'une 



maison et pour assurer leur subsistance. Dans le cadre de ce programme 
gouvernemental de retour à la terre, des colons s'ajoutent h ceux rtsidant 
à Moffet et dans le canton Baby. Toutefois, l'effort est mis sur la fondaiion 
de nouvelles localités dans le secteur nord du TCmiscamingue, en 
particulier Rouet, Montbeillard et Kémigny, qui reçoivenr 300 familles, en 
plus des 20 f andes  installées dans l e  canton IvIonrreuiP2. Pendant l'hiver 
1931-1932, le gouvemeii-ient québécois fait construire la route allant de 
Guérin à Rouyn, le long de laquelle se situent certaines de ces nouvelles 
localit es. Egalement, en Abitibi, plusieurs paroisses voient le jour dans le 

sillon de ce progranune gouvernemental. 
Malgré Ic caracteire planifié de cette vague de colonisation, il s'est 

produit quelques erreurs en cours de route, comme le deniontre 
l'exemple de la localitk de  Réinigny. À l'automne 1932, 16 familles 
s'installent sur les rives du lac Barrikre dans le but de fonder cette 

l~calité'~. Les hommes construisent des maisons en bois rond et, une fois 
le rravd  termine, il5 vont travailler dans les chaiitiers forestiers, tout 

l'hiver. A leur retour au prinremps, ils s'aperçoivent à la fonte des neiges 
que leurs maisons s'Clévcnt en fait sur le lac. JIs doivent alors abandonner 
la localitk. Trois ans plus tard, d'autres colons viennent s'ktablir dans le 

mème secteur, mais cette fois-ci sur la terre ferme. 
Devant le succès mitigé du programme de colonisation Gordoii, le 

gouvernement du Quebec aimonce le plan Vautrin (1934-1936) Il vise 
une clientèle plus large, englobani les chânieiirs urbains et les füs de 
cultivateurs dhireux de s'ktablir sur une terre. D'aurres paroisses sont 

créées au T6miscaniingue : Roulier en 1932, Remigny en 1935 et Laforce en 
1938. Les colons arrivent en groupe lorsqu'ils n'ont p;ls d'es~ericnce 
en agriculture et seuls lorsqu'ils possedent une telle experience. Plusieurs 
fils d'agriculteurs témiscamiens se prévalent de cette opportunite et 
grossissent les rangs des coloiis de ces nouveiies localités. Les colons 
liabitent dans des tentes de toiles en artendant de construire leur maison. 

Les retombées de ces programmes 

Plusieurs centaines de fan~illes vienneni s'ktablir au Témiscamingue lors 
de l'application de ces progranmes de colonisation. L'Abitibi demeure, et 



de loin, la rdgion quiibkcoise qui reçoit le plus de familles44. Le plan 
Gordon anlene 2664 personnes au Tkmiscamingue et 2776 en Abitibi, ce 
qui reprbsente gi % des 595s Québécois qui s'en sont prévalus. Ensuite, 
profitant du plan Vautrin, 29 411 Québkcois s'établissent sur des lots de 
colonisation, dont 4286 au Temiscamingue et 1230s en Abitibid5. II faut 
preciser qu'un pourcentage important de colons n'est pas reste sur son 

lot, aussitôt la Crise économique terminke. En 1937 et 1938, ce sont en 
mo).enne 38,5% des colons qui abandonnent leurs lots. En 1939. ce cliffre 
est de 30,3053 et en 1940, de 21,2%. En moyenne, le tiers des colons wnus 
en region à l'aide d'un programme de colonisation abandonne son lot et 

prkiêre retourner en d e .  
Le développement de la nouvelle rtgion de colonisation du Ternis- 

camingue ne pouvait &tre possible sans i'organisatiori d'un systtme de 
transport et de communication. 

L e s  moyens de transport 
La nmgatiori 

La navigation commerciale sur le lac Témiscamingue commence au 
début des années 1880, avec la mise en service de bateaux de drave, 

propriétés des marchands de bois. Olivier Latour construit le Mnrtawnn 
pour remorquer les billes de bois jusqu'à son moulin ; il Jagit du premier 
bateau 3 vapeur A sillonner les eaux d u  lac Tbrniscamingue. ii amva au 
Fort Terniscamingue le q juin 1882. À l'automne de cette même annte, 
joseph Miron coupe du bois a la téte du lac pour construire un nouveau 
bateau à vapeur. Terminé pendant l'hiver 1883, il reqoit le nom d'Argo. 
Propriete de MM. Smith et Isaac, J'Argo passe aux mains d'Alex Lumsden 
au printemps, lui aussi exploitant forestier actif dans la région. L'Argo 
entre en fonction la méme annke. Ces bateau servent également au  
transport des passagers et des marchandises pour la jeune colonie, 
assurant la liaison entre le Long-Sadt, au sud du lac Témiscamingue, et 
la region de colonisation situte plus au nord. Pendant plusieurs annees, 
le bateau sera le principal moyen de transpon et d'tchanges commer- 
ciaux entre les localith du Temiscamingue et entre elles et les villes 

situées du côté ontarien du lac. 



Parall2lenient au systènic de voies ferrks artisanales le long des rapides 
sur l'Outaouais, deux baieaux vapeur se chargent de  rransparter 
passagers et marchandises de  Mattawa au Eong-Sault. En 1887, la Societe 
de colonisation inet en seMce sur le lac Tkmiscamingue le premier 
bateau servant uniquement au transport des passagers, La f i l inme.  A la 

fin de sa premiere saison de iiavigaiion, La Minerve s'kchoue, ce qui 
mdornn~age ses roues de bois. La Sociétk de colonisation le vend Alex 
Lumsden, qui y apporte plusieurs modifications pour répondre aux 

besoins croissants du commerce et du transport des passagers. Rebaptisé 
le M&éor, il devient le principal bateau de sa flotte, la Luinsden Steam- 
boat Line, qui compte tgalement des bateau de drave. En 1898, Alex 
Lurnsden ajoute un autre bateau A vapeur à sa flotte, le Timiscaming. Ce 
bateau fait le même trajet que le Méfeor. Us prennent à leur bord les 
iamiües de colons arrivees par chemin de  fer au Long-Sault, puis plus 
tard Haileybury, et les aniénent i un des quais de Fabre, Ville-Marie ou 

Notre-Dame-du-Nord, suivant leur destination. De la, les familles se 

rendent sur leur lot de colonisation en clievaux et charrette, avec leurs 

effets personnels. Ces deux bateau?; transportent la majoritk des faniilles 
de colons arrivées dans la rdgion entre la fh des annees 1880 et le début 

des annees 1920. Le Météor sert kgalenieni A des fins recreatives, notam- 
ment pour les croisières de nuit sur le lac Térnis~arningue~~. Les agri- 
culteurs utilisent égakrnent ces bateaux pour se rendre a u  marché 
d'I-Iaileybury pour y vendre leurs produits agricoles, tandis que les 
commerçants expédient des inarchandises dans les diffirenrs dages  de 

la région. Une sirie de quais est coiistrujte dans les localit6s riveraines 

telles le Long-Çault, Fabre, Ville-Marie, Saint-Bruno-de-Guigues et  
Noire-Dame-du-Nord, au Quebec, et h Silver Centcr, Haileybury et New 
Liskenrd, en Ontario. 

La Lumsden Steamboat Line demeure proprietaire de ces bateaux 

jusqu'en 1904, lorsque Aex Lumsden vend ça flotte de bateaux à la 
Temiskaming Navigation Company. Cette dernière poursuit les activitks 
de navigation coinmerciale sur le lac Tkniiscamingue jusqu'en 1916, 

année où elle vend ses bateaux à la Con~pagnie de navigation de Ville- 
Marie. LVeily Chhie r  en est le gkrant. La concurrence féroce que lui 



Le quai et le village d'Haileybury, avant 1922. /PH 23-5-10]. 

livrent la Terniskaming 8; Northland Ontario Rdway et le transport 
routier pour le transport des passagers et de la marchandise force le 
groupe de propnbtaires h prcndre cette decision. Du côte qukbécois d u  

lac Témiscarningue, la situation se présente alors di£f@remmenr" et il 
reste encore de bonnes aBaires B réaliser puisque aucune route ne relie les 

localités riveraines A Témiscaining ni au sud du Quebec. Le bateau 
constitue, encore h cette kpoque, le meilleur mode de communications 
entre les localitks et le plus kconomique pour le transport de la mar- 
chandise. A compter de 1923, profitant de l'essor du secteur minier de 
Rouyn-Noranda, la Compagnie de navigation de Ville-Marie organise un 

nouveau service de transport et d'hkbergement pour les prospecteurs 
miniers de Cobali et des environs qui se rendent dans cette zone"". 

L'arrivée du chemin de fer au Témiscarningue, en 1923, entraîne la fin de 
la navigation commerciale sur le lac T4miscamingue. Le ikfiréor est coulé 
en face du Vieux-Fort, en 1926, et le Téinkmming brûle Haileybury, en 
1927. Les bateaux de drave poursuivront toutefois leurs activitks jusqu'au 

milieu des années 1970. 
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Les chemins routiers 

Des les debuts de la colonisation, les colons peuvent également compter 
sur une serie de chemins. Dans cenains cas, il s'agit d'anciens clieniins de 

chantiers qui sont ameliorés, dont le chemin Des-Quinze qui pari du 

quai de Ville-Marie, traverse le canton Duhainel d'ouest en est, en passant 

par Lorrainville, et se rend jusqu'à la baie Gillies. En 1888, le gouvcr- 
nement du  QuCbec entreprend la construction d'une série de chemins 
reliani les nouveaux centres de colonisation. Deux chemins partent de 

Viile-Marie, l'un vers le nord, à Saint-Bruno-de-Guigues, et I'autre vers le 
sud, h la Petite riviere Blanche. Les bases du systeme routier regional sont 
alors poskes. ii s'&largua avec l'ouverture de nouvelles localites de coloni- 
sation. En Iiiver, il existe des traverses sur le lac Tkmiscamingue qui 
relient les localitts riveraines, Ville-Marie, Saint-Bruno-de-Guigues, 

Fabre et Notre-Dame-du-Nord, h des villes ontariemes. Une route est 

construite eritre Gukrin et Rouyn-Noranda en 1927, donnant ainsi accks 

ce nouveau centre minier. Cette route donne naissance au pretnier axe 
routier nord-sud en Abitibi-TCmiscaniingue (Macamic-Rouyn-Andiers). 

Du coté sud, il faudra attendre les années 1940 avant qu'un chemin ne 

relie Fabre h Tkrniscaming. 
Ainsi, le Témiscamiiigue se forme en trois mouveii-ienrs de population 

distincts, s'ktendant de 1886 à 1942. Examinons maintenant comment se 

repartit ceite population sur le territoire et ses fluctuations eii nombre, 
depuis le debut du sikcle. 

La popdation du Témiscamingut, 1901-1996 

Le tableau suivant fournit les donnees de population pour chacune des 
localités et des rfserves dgonquines du Teniiscamingue, de 1901 à 1996. 

Les localités retenues ici sont ceiles comprises dans les lunites du terri- 
toire dc l'aciuelle Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 
(MRCT). Rappelons que, jusqu'au milieu des annees 1950, le secteur de 
Rouyn-Noranda faisait partie du comte de Témiscamingue. 

Plusieurs klkmenrs ressortent de I'aiialyse des donnees de la popu- 

lation. Le Tkntiscarningue fait son plein de population entre 1901 et 1941, 

principalement daiis la dkcennie 1930 puisque la popdation double entre 



Tableau 4.2: La population du kiscamingue, lqai-1996 

Arigliers 466 442 488 511 404 309 368 345 307 306 

B h r n  471 895 918 1 O28 1 0 6 3  1 073 1 081 819 895 1 050 1 050 1 014 973 - -- F 
m 

Belleterre 1 0 0 1  889 638 825 614 535 475 446 418 395 , 
rd. 

Duhamel-Ouest 241 373 583 642 515 552 567 547 541 475 494 546 592 595 671 3 - 
V1 

Fabre 356 784 976 1 006 1 185 1 253  1 066 962 783 709 758 750 728 734 n 

Fug4r~ville 155 467 670 681 738 823 812 843 660 490 455 420 398 376 -- a 
LuPrin 352 506 771 685 618 621 596 581 425 372 268 283 274 297 O 

Guigues 603 1624 1426  1312  1199  1364 1 4 2 2  1476  1519  1328  1148 1134 1 0 8 1  1069 1117  

Kipawa 455 404 507 549 

La force - 528 358 303 290 264 225 456 

Latulipe & Caboury 
,- 

233 423 1 0 1 7  1215  832 844 776 606 532 470 448 366 351 

Laverlochere 961 1 336 675 915 919 878 922 884 962 819 772 812 843 854 81 3 

Lorrainville 466 562 731 770 945 887 906 974 1 114 1 153 1 061 1 507 

Moffet 710 741 697 526 379 321 254 246 226 

Nédelec 727 727 1002  654 639 990 1075 1 0 1 9  957 719 619 553 490 457 474 
- 

Notre-Darnc.de. 

lourdes Lorrainville 722 91 1 1 160 780 671 654 707 707 699 528 435 381 355 391 

Notre-Dame-Des- 

Quinze (avec 

Cuigues en 19111 722 372 370 409 495 





19-51 et 1941. Cela s'explique par l'ouverture de paroisses de colonisation 
dans le nord et l'est du Tkn-iiscanUngue ainsi que le développement 
minier de Belleterre. La principale augmentation de la population se 
remarque dans les territoires non organisés (TNO), dont plusieurs se 
siiuent autour des villes de Rouyn et de Noranda. Également, la d e  de 
Témiscaming voit sa popidation augmenter à la suite de la reprise des 
activités forestiéres et en particulier de la production de son moulin de 
pâtes papier. Le nombre d'Algonquins augmente lu i  aussi, pendant cetre 
piriode. 

Le deuxikrne elCrnent A souligner est la diminution de  la population 
entre 1951 et 1956. Par contre, elle augmente nouveau jusqu'en 1961, 

année où eue rejoint presque le niveau observé io ans plus tôt. Encore 
une fois, les fortes variations de  la population des TNO expliquent ces 
mouvements à la baisse puis à la hausse. Finalement, la population dimi- 
nue considérablement entre 1971 et 1976. Les populations rurales sont 
plus affectées que ceile des villages. Ce sont les 1ocahtt.s à la périphérie de 
la rdgion qui sont le plus touchees. La spkciiilisation de I'agriculture et la 

concentration de la propriete des terres expliquent en bonne partie cet 
exode de la population. A compter des années 1990, la population s'est 
stabilisée et a méme commence à augmenter. 

La mouvements de population I l'exemple de Fabre 
L'étude des mouvements de la population de la municipalité de Fabre 
pernlettra de savoir où vont les gens qui quittent leur village et leur 
region. Les renseignements fournis par les f a d e s ,  actueUes et anciennes, 
ont kt6 compilés dans le cadre d u  centenaire de Fabre. Le cornite du 
centenaire demandait dors aux  familles de fournir une brPve géiiealogie 
de leurs ancet res et de leur descendance. Ainsi, les f a d e s  participantes 
fournissaient le nom des prenliers des leurs arrivés à Fabre, la pro- 
venance, l'année et le lieu d'établissement, le nom de leur conjoint et le 
non~bre d'enfants. Ensuitc, ils poursuivaient avec leurs descendants, et 

ainsi de suite. Ces informations généalogiques permettent de suivre le 
trajet de la plupart des colons de Fabre et de leurs descendants, de savoir 
si les pionniers sont restes h Fabre et si leurs enfants et petits-enfants sont 



Tableau 4.3: Départ des gens de Fabre selon la destination, 

en nombre de familla, 1 ~ ~ 9 8 9  

Destination 1930 1940 1950 1960 1970 1980 Total 

T4miscarnineue auébécois 3 13 14 10 7 4 51 
- - - - - - - -- 

Abitibi 3 3 2 12 6 3 29 

Tbmiscamingue ontarien 3 2 7 6 1 1 20 

North Bay et environs 
- - - 

1 4  6 2 13 

Chelmsford/Sudbury 1 2  1 4 .. - 
Sous-total région élargie 10 19 29 35 16 8 117 

Pourcentam 91% 86% 69% 67% 67% 57% 71% 
- 

Estrie 1 1  2 

Gaspésie 1 1  

Laurentides 2 1 3 
- 

Outaouais 1 1  4 1 7 

SorellTracy 2 2 

-- .. 

Vaudreuil-Soulanges 2 1 3 

Montreal 2 1 1 1 5 

- - 

Pourcentage 9% 74% 24% 15% 8% 14% 16% 

Burlington/Harntlton 
- - -- - - - 

3 8 5 4 20 -. .- -- 
SOUS-tutal sud ontario O O 3 8 5 4 20 

Colombie-Britannique 1 1  2 

Total 11 22 42 52 24 14 165 

Pourcentage 7 %  13% 25% 32% 15% 8% 100% 

Sourie: Marc R i n ~ e r  et CornitC dti Centenaire de Fabre, Fabrc, soi! hrsioire ei ses gnis, 1689- 
1989, Val-d'Or. Cornite du cenienaire de Fabre, 1989, p. 217-412. Con~pilaljon de Marc 
Riopel. 



demeurbs dans cette localité ou  s'ils sont partisqg. PrCcisons que le comité 
a tenre de rejoindre la plupart des anciens de Fabre; par contre, certains 
n'on1 pas participé et d'autres, qui n'ont été que de passage dans la 
Iocalitk, n'ont pu étre rejoints. Les dates ne sont pas toujours trks précises. 
II faut  ajouter que si ces donnkes sont rcpresentatives de la situation 
ginérale, elles ne sont tourefois pas exhausiives. Malgré tout, elles 
reprksentent les tendances générales des mouvements de la population de  
Fabre et. par extension, de ceux de certains autres villages de  la region. 
Malgre ces rEserves, plusieurs éléments intéressants en ressortent. 

Dans une forte proportion, les pionniers de Fabre sont restes dans leur 
localite d'adoption. Ainsi, entre 1880 et 1950, 79 colonisateurs sur les ioo 
que comptent ces données sont demeures h Fabre. Cela rejoint I'afir- 
maiion d'Augiistin Chénier qui écrivait qu'en 1937, h de rares exceptions, 
les pionniers soni encore sur leurs lots de colonisationM. Prkcisons que 
80% des familles qui ont qui116 Fabre l'ont fait dans les années 1930 et 
1940. La graiide majorité de ces personnes est toutefois restée dans la 
région immédiate. Si les pionniers restent, par contre, leurs enfants ~t 
leurs descendants sont plus nombreux i parrir, comme i'indique le 
tableau de la page précedente. Ce tableau fait ressortir le nombre de 
familles q u i  a quit16 Fabre, selon les décennies. t a  majorité reste toutefois 

dans la région élargie, incluant le Tkmiscamingue, l'Abitibi, le Tkmisca- 
mingue ontarien, la région de Nortli Bay et le secteur de Sudbury. Égale- 
ment, a compter des annees 1950, les gens se déplacent de  plus en plus 
loin, notaniment dans I'Oiitaouais et dans la grande rkgion de MontrCal. 
Le sud de l'Ontario devieni populaire comnle destination compter des 
années 1960. 

Conclusion: eolonis*tion a apparition des secteurs géographiques 

La colonisation agricole du Tkiniscamingue s'explique par une sene de 
facteurs conjoncturels. L'exode des Canadiens français vers les Etats-Unis, 
dans les dernieres décennies du x r ~  sihde, inquiéte les élites tradi- 

tioniielles. En guise de  solution. eues proposent de  diriger les paysans vers 
les rkgions pbriphdriques. Malgré ces iiobles intentions, l'ouverture de 
nouvelles régions A la colonisaiion agricole sc conçrktisera lorsque 



l'activité éconon~ique y sera suffisante pour fournir de l'emploi et des 
débouchés aux produits des paysans. Ces derniers se lancent dans 
l'aventure de la colonisation a h  de pouvoir établir leurs fils sur des 

terres, cc qu'ils ne pouvaient faire dans les Vieilles regions du sud de la 
province puisque tout l'espace etait alors occupe. 

C'est ainsi que debute le peuplement eurocanadien du  Ttmisca- 
mingue, au debut des annkes 1880. Un premier d a g e  apparaît en 1886, 

Ville-Marie, alors appel6 la Baie-des-Ptres. D'autres villages suivont 
rapidement, jusqu58 la PremiPre Guerre moiidiale, pour former le View- 

Témiscamingue. La prospérit4 kconomique de la fin des annees igio 

entraîne des invrstissenients dans plusieurs secteurs industriels, donnant 
naissance à une autre skrie de localités. C'est l'kpoque des grands travaux 
et du dkveloppemenr industriel dans les secteurs minier et forestier. La 

Crise kconomique de 1929 relance la colonisation agricole dans les zones 
marginales du  TCmiscamingue. 

Ces trois ktapes du peuplement de la région sont encore visibles dans 

le Téniiscamingue d'aujourd'hui, puisqu'eiîes conditionnent le destin de  
cliacun des secteurs giographiques qu'eues contribuenr A créer. D'abord, 
mentionnons que, des la fin du xrx' sikcle, les Algonquins deviennent 
minoritaires et marginalises sur leur territoire ancestral. Eux qui noma- 

disaient librement sur l'ensemble du territoire se voient désormais can- 

tonnés sur une réserve ou encore dans des zones de plus en plus 
restreintes. Quant aux localités agroforestieres, elles se divisent en quatre 
secteurs géographiques. Les localités fondées au xix' sikle sont les plus 
prospkres de la rCgion. Eues fornient ce qu'il est convenu d'appeler le 

secreur Centre, ayant Ville-Marie comme chef-lieu. Le secteur Sud se 

forme la suite de la constmction du moulin et de la ville de Témis- 

caming. Le secteur Nord apparaît au dkbut des annkes 1910, mis h part 
Notre-Dame-du-Nord qui date de la h des a n n k s  1890. J k  secteur Est se 

forme clans les années 1910, avec Latulipe comme point central, et surtout 
dans les années 1930 lors de  la colonisation dirigke. Les zones de peu- 
plement plus récentes, et situees en marge, constituent aujourd'liui les 

paroisses marginales de la région. A l'opposé, les vieilles zones de 

peuplement forment les paroisses agricoles prospkres du Témiscamingue. 



Exan-iinons maintenant pius en détail le dkveloppernent des princi- 
paux secteurs économiques de la région, la foret (chapitre 5), les mines 

(chapitre 6) et l'agriculture (chapitre 7). 



CHAPITRE 5 

Le secteur  forestier 

L 'APPARITION UES FORBTS sur l'actuel territoire du Tkmiscamingue 
remonte h io  ooo ans avant aujourd'hui (Ail). À cette époque, la 

fonte des glaciers et le retrait des eaux des lacs glaciaires Barlow, au 
Tkmiscarningue, et Ojibway, en Abitibi, sont s u f f i s a m m e l i t  avances pour 
libérer une partie du territoire, favorisant l'essor de la premiere forét. 

Ainsi, vers 9500 ans hl, une for& daire et discontinue, dominée par les 

pins gris et Ics Çpinertes, se forme dans le secteur du lac Barlow. Vers gooo 
AG, une forêt dense occupe dorknavant le territoire. EUe se répanit en 

deux grandes formations végktales : la for& bordaie occupe l'ensemble de 
l'Abitibi et la partie nord du T4miscamingue, e t  la foret mine couvre la 
partie sud du Tkmiscarningue'. 

La région Teniiscamjngue se subdivise en deux zones. D'abord, 
I'érabli&re à bouleau jaune, située dans la partie sud, compte plusieurs 
espèces d'arbres teis le pin rouge, le pin blanc, l'érable h sucre, le bouleau 

jaune, le hetre, le sapui, le bouleau blanc, le chêne, le frène. le meieze, le 
peuplier, la pruche, le thuya d'Am4rique et le tremble. Ensuite, la sapi- 
nikrc A bouleau jaune, situke dans la partie nord, comprend surtout du 

sapin et de I'tpinette noire, ainsi que des bouleaux blancs et jaunes2. 



la suite de l'exploitation intensive de ces essences et de la coloni- 
sation agricole, la forêt tkmiscamienne change gradueilement'. A cela 
s'ajoutent les nombreux feux de foret, survenus au fd des ans, cornnie 
agent modificateur de l'environnerncnt. Des bûcherons et des colons 

causeront involontaircrnent des incendies de forét. S'ils rendent plus 

faciles le défricliernent et les débuts de l'agriculture l'époque de la 
colonisation4, ils entrakent toutefois le deboisement rapide de secteurs 
de  la région ainsi qu'un reamknagement du couvert forestier. Cela 
favorise l'éclosion d'essences à croissance rapide au détriment d'essences 
plus utilitaires comme les bois francs. 

Depuis le niilieu du xix' sikle, I'économie du Tkmiscamingue repose 
en bonne partie sur le secteur forestier. Ce cllapitre explique les débuts et 
l'évolution de ce secteur d'activité economique, en remontant à une 

époque où Ics bûcherons avaient poiu seul passe-temps de se conter des 
Ikgendes et des exploits plus ou moins réalistes.. . C'hait avant I'irnplan- 
tation des usines de  transformation et la formation des villages. 

L'époque dts chmtitrs de bois équarri et de bois scié, 1840-1917 

Même si le potentiel des for@ts quélikcoises est connu depuis le Rkgime 
français, elles feront l'objet d'une e.uploitation systematique seulement à 

compter du debut du xixe sjkcle. La guerre qui sevir alors en Europe 
oblige l'Angleterre à s'approvisionner en rnatiére ligneuse, pour la con- 

struction navale, chez ses colonies d'Amérique du Nord. A cette fin, elle 
accorde un tarif preferentiel sur Ic bois en provenance du Canada, ce qui 

permettra a cette industrie de demarrer et de se hisser au  premier plan de 
l'économie québbcoise. 

Le contexte général : du bois équami au bois de sciage 

Dans la deuxikme moitii du x i 9  sikcle, l'histoire de l'industrie forestikre 
québécoise se divise en trois grandes phases5. La prerniPre se dkroule de 
1855 h 1874 et se caractérise par une expansion considerable des activités 

forestières, C'est d'abord I'kpoque du commerce du bois Çquarri: les 

Bficherons abattent les arbres, puis les taIllent sur place. Ces piéces de bois 
sont ensuite assemblées en radeau et expediées par voie d'eau, jusqu'à 



Québec, où eues prennent, par bateaux, la direct.ion de l'Angleterre. Sou- 
vent, ces bateaux onr ere construits a Qukbec. Le coinmerce du bois 
équarri présente plusieurs dificultes comme I'kloignemenr des zones de 

coupes, l'kpuisement de la ressource et le gaspillage qu'entraîne I'équar- 
rissage. A cela s'ajoutent les changements de la demande des inarclih. A 
compter dc 1840, l'Angleterre abolit graduellement le tarif préfdientiel et 

le Canada doit alors faire face à la concurrence des pays scandinaves, 
entralnant- ainsi une diniinution de ses exportations. La croissance 
urbaine des Etats-Unis e~iiraîne une forte demaride de bois de construc- 
tion et ses régions productrices ne peuvent satisfaire i la demande. Les 
h b r i c a i n s  se tournent do r s  vers le Canada pour combler leurs besoins 
d'approvisionnement en planches et en madriers, favorisant I'essor du  
commerce du bois sciC. 

La deuxiènie phase s'&end de 1874 à 1890. On assiste à une stabilisation 
des récoltes à conipter des annees 1880 ; dans cette décennie, le secteur du 
bois de sciage plafonne tandis que le seaeur du bois kquarri connaît un 
regain, Four ensuite amorcer son déclin à la h de la pkriode. La situation 
de ces deux seaeurs d'activite s'explique par les dia du marché, A la suite 
de la crise kconortique qui sevit de 1873 1879, En Grande-Bretagne, une 

poussée des activités de construction se fair sentir, tandis qu'on assiste 3 

l'inverse en Amerique du Nord. Cette deuxième phase correspond, en 
fait, à une phiode de transitiori débi t ive  de l'industrie du bois équarri 
au bois de sciage. 

Pour ce type de conunerce, le pin est l'essence pridkgike puisqu'il 
requiert de tres grands arbres bien droits. Les forêts de la rkgion de 

l'Outaouais regorgent alors de ces pièces de pin, tant recherchees. Elles 
deviennent la prinQpale mne d'exploitation forestière au Québec, au xrx: 
sikcle. L'ipuisment des forêts de pin de I'Outiiouais inférieur pousse les 

marchands de bois à gagner les forets tkmiscamiennes, A compter des 
ainées 1830. Les entrepreneurs forestiers commencent kgalement l'exploi- 
tation de I'épinerte à cette époque. Ces changements du marché perinet- 

tent aux marchands de bois de couper des arbres de plus petites tailles, 
jusqu'alors délaissés. Us construisent kgalement des scieries dans !es 
regions d'explojtation. à l'enibouchure des principales rivikres. 



La iiroisihne pliase s'amorce en 1890 et se caractérise par ia montée du 

secteur des phtes et papiers et le dkplacement des activités vers les rkgions 
riches en bois à pAte, telle la Mauricie, qui dwance alors la recolte de 
l'Outaouais supérieur. Cela relance l'ensemble des activités forestieres du 
Quibec. Au Tkmiscamingue, cette transition s'amorcera en 1917. 

Ainsi. le conteae Çconomique qui prévaut à compter des années 1850 

favorise la n ise  en valeur des forets téniiscaniiennes. Mais avant tout, les 
marchands de bois doiveiit obtenir la permission d'utiliser les terres 
publiques, ce q u i  se fait par le biais de l'achat de c a n ~ i o n s  forestieres et 
des permis de coupe. 

Concessions forestières et mise en valeur de la $rêt 

La provina du Canada-Uni, crkkc h la suite de l'Acre d'Union de 1840, 
obtient entre auires respoiisabilitks la gestion du  domaine public et des 
revenus qui en découlent. En 1542, elle adopte les premiers rtglements 
concernant l'&mission des permis de coupe sur les terres publiques. La 
premiére vbritable loi date de 1849. Cette année-là, 1'Etat fixe à 130 kilo- 
niktrcs carrks la superficie maximale d'une concession dans les territoires 
non arpentes et A 65 km2 dans les cantons arpentes. Panni les klérnents 
importaiits introduits par la Ini de 1849, mentionnons qu'il est d h  lors 
possible de posséder des concessions foresri+res adjacentes. Les entrepre- 
neurs procedent alors au remembrement de leurs concessions forestikres, 
réduisant ainsi les coûts d'exploiiaiion. Ainsi, cette loi gouvernementale 
ouvre la voie à la mainmise sur d'inunenses territoues par une seule 
compagnie. En 1872, le nouveau pariemelit du Québec adopte I'Afle pour 

établir de nouvelles dispositions concernant la vente dm bois et forêts qui 
d o m e  dksormais prioritt à la vente par encheres publiques. Eue entrera 
en vigueur le 17 fevrier 1874'. 

Au xix' siècle, le territoire du Quibcc est divis6 en huit agences fores- 
tiéres, subdivisees en coiicessions forestières7. Le Tkn~iscamingue fait 
partie de l'Agence forestière de l'Outaouais supérieur. Les marchands de 
bois y acquikrent des concessions forestieres, à compter des annees 1840 
el 1850. Les preniikres concessions vendues dans le Bloc A se situent 

autour des rivihres des Outaouais et Dumoine. Ceiles situkes autour de la 



riviere et du lac Kiyawa se verident à compter de 1865 et celles avoisinant 

le lac Térniscamingue, dans les années 1870. Dans les annees 1880 et 1890, 

les marchands de bois acqui2rent les concessions forestitres situbes dans 

l'est et le nord de la région, notamment autour des Simard et Des-Quinze 

et le long de la rivikre des Outaouais supérieuP. 
Une fois la concession en main, le marchand de bois doit se soumettre 

certains criteres déttrrninks par le gouvernen-ient, au risque de se faire 
enlever ses prjvilkges. Le permis de coupe d'une durke d'un an est renou- 

velable. Les deux conditions les plus importantes à respecter sont l'obli- 
gation d'exploiter la concession et de payer la rente fonciére. Les 

exploitants forestiers doivent tgalement payer des droits de coupe 

annuellement, variant selon l'essence exploit& et selon les ann&esg. De 

plus, à compter de 1868, les entrepreneurs doivent respecter le diamètre 

muiinial des arbres abattus, f ~ t  par I'gtat. Pour le pin, le diarnttre h la 

base est établi à 12 pouces et pour l'épinette, à 11 pouces. h igoi, i la suite 

de pressions des entrepreneurs de bois h pâte, l'État rkduit le diarnktre de 

I'kpinet t e a sept pouces. 

L'arrivée des marchands de Lois au Témiscarningue 

Malgrk le fait que la prerniere loi sur l'utilisation de la forêt date de 1 8 4 ,  

des entrepreneurs forestiers sont h l'ceuvre dans la rigion bien avant cciie 

année-là. Les premiers arbres sont abattus pour des fins commerciales sur 

les rives du lac Térniscamingue pendant l'hiver 1799-1800. Cepetidant, il 
faut attendre l'annee 1836 avant que des marcliands de bois soient à nou- 

veau à I'muvre dans la rdgion. Les frkres McConneU dirigent alors de 

petits chantiers à la pointe OpkmicaIo, du chi6 ontarien du lac, conniie 
aujourd'hui sous le nom de McLaren's Bay. Dans les annkes 1840 et 1850, 

la Hudson's Bay Company exploite sporadiquenient des chantiers 

forestiers au lac T6miscamhgue et dans le secteur du Grand IacVictoria". 

L'exploitation des forêts tkmiscamietmes dkbute sur une base regulikre 
dans les années 1860. En i863, on retrouve cinq chantiers forestiers autour 

du lac Térniscamingue. Cet te annke-la, un entrepreneur forestier, Charles 

George Meech, passe l'hiver a Opkmican avec son kpouse, où ils &a- 

blissent u n  centre d'approvisionnenient de  leurs chantiers d u  lac 



Kipawa12. Dix ans plus tard, Olivier Latour nlct en exploitation un pre- 

mier moulin à scie dans la rkgion du lac Térniscamjngue; il est situ6 au 

nord de la dicharge de la riviére Kipawa. A ce nioulin Latour, on fabrique 

des rames servant A faciliter le flottage des radeaux de bois. Ces mar- 

chands de bois proviennerit de la region de l'Outaouais où ils travaillent 

égaleinent. Pour acceder aux foréts du Témiscamingue, ils remontent la 

rivière des Outaouais avec leurs équipes de bhcherons et de drdveurs. 

Au debut des annees 1870, l'exploitation forestiere prend de l'ampleur 

dans la région du Tkmiscarningue. La reprise du secteur du bois équarri 

et l'épuisement des foréts de pin de  l'Outaouais infhieur entrainent 

l'intensification de l'exploitation Forestière au Tkmiscamingue. En 1874, 

les conipagnies Booth, GiHies, IvlcLaughlin et Eddy exploitent des 

cliantiers forestiers autour du lac Kipawa. lin 1885, une quinzaine de 
marchands de bois gkrent 40 chantiers qui emploient 2000 bucherons- 

voyageurs autour des lacs T4rniscamingue, Kipawa, Des-Quinze et 

Sirnard er le long des rivikres Montreal et B lan~he '~ .  La majeure partie de 

ces activitks se concentrent autour du lac Kipawa oh le pere Mourier 

recense, lors de ses missions des chantiers, en i885i6 marchands de bois, 

36 chantiers forestiers employant 1459 bûcherons. En 1887, Mourier 

dénombre dans cc m@mc secteur 10 marchands de bois, 34 chantiers et 

u.41 bQcheronsl'. En 1900, les entrepreneurs embauchent 5000 hommes, 

qui utilisent 2000 cheva~x '~ .  
Également, les marchaiids de bois mettent en exploitation des moulins 

à scie à I'eniboucliure ou à proNinit6 des rapides des rivières. A la Fin des 
annees 1880, il y a netif scicries en aciivitC16. Olivier Catour en possede 

deux, l'une à proimite de I'emboucliure de la riviere Kipawa, I'au~re au 

rapide des Erables. En 1885, il vend cette derniérc à M. Lewis. En 1887, 

Ezra Butler Eddy achkte celle de la rivikre Kipawa. En 1884, Man Grant en 

met une en activitk à la Tite-du-Lac. M. Bronson en posdde une au 

rapide La Cave. On en retrouve trois autres à la téte de la riviPre Bashng, 
propriktds d'Eddy, Eiiwards et Hurdmann. François-Xavier Coursol cons- 

iruit une ssieric. A Ville-Marie en 1887. Il s'agit de petites scieries fonc- 

tionnant sur une base saisonnikre. Alex Lunisden en construit une, en 

1888, sur  le ruisseau Gardon. Cette dcrnikre se dknlarque des autres par 



son importance et ses retombées sur l a  région. Elle mérite qu'on s'arrete 
h son histoire. 

La tmnsfomution du bois et b sciPne Lurnsden 

Le dkmarrage de cette grosse scierie entraînera la formation d'un petit 
centre industriel, nommé le Lumsden's M d ,  situe près de I'aaueUe halte 
routikre à I'entrke nord de la ville de Tkmiscaming. J I  devient le troisitme 
liameau de ce secteur. II s'ajoute au Long-Sault, situé pr&s de l'actuelle 
usi.ne de Tembec, qui conipte une dizaine de familles canadiennes- 
françaisesli, des hacherons, des draveurs et des employks de la Société de 

colonisation du lac Tin~iscamingue'~. Il y a aussi le Iiamau du Gordon 

Creek, forme de niaisons en bois rond q u i  s'klkvent le long du ruisseau en 
face de la gare, à ' rémis~iùog. 11 regroupe principalement des hommes 
travaillant aux opbraiions du flottage du bois sur le ruisseau Go~don '~ .  

Le ruisseau Gordon est en fait artificiel, ayant 616 construit A l'initiative 
de marchands de bois afin de créer un second debouché du lac Kipawa 

vers le lac Tkniiscaniingue. Auparavant, les arbres coup6 dans le secteur 
du lac Kipawa devaient suivre la rivikre Kipawa avait d'arriver au lac 

Tkmiscamingue, prks de Laniel, et, de là, redescendre vers le sud. Trois 
marchands de bois dkcidcnt alors de raccourcir ce trajet. En 1883, Alex 

Lumsden, J.-R Booth et Alex Gordon mettent sur pied la Gordon Creck 
Iinprovenient Company dont le mandat consiste à faciliter le flottage du 

bois sur le lac Kipawa. Cette compagnie entreprend, entre autres travaux, 
de relier les quatre petits lacs qui  s'échelonneiit entre le lac Kipawa et le 
lac Témiscamingue, pour former un ruisseau artificiel que l'on baptise du 

norn de ruisseau Gordonzo. 
Alex Lumsden profite du pouvoir hydraulique de ce nouveau ruisseau 

et érige, en 1888, une scierie à proAmitk de ses rapides ainsi qu'un petit 

viUage foresrier, qui portera le nom de Lumsden's hm. il se démarque des 

autres exploitants forestiers qui, eux, q o x t e n t  leurs pièces de bois vers 
leurs moulins scie de l'Outaouais ou encore vers le port de Québec. Alex 
Lumsden devient rapidement une figure importante dans le secteur 
forestier au Tknliscamingiie, ilargissant ses activires au transport du bois 
sur le lac Tkmiscamingue. A cette fin, il fonde une compagnie de 



Logement muitifamiiial A Lurnsden's Mill. [PH 23.4.22, Source: Municipalité de 
T6rniscamingj. 

navigation pour les passagers et les marchandises lorsque dkbute la 
colonisation de la région. 

Les travaux de construction du n-iodin et des bâtiments du Lumsden's 
Mill débutent a l'automne 1888. Lun-isden fait également construire une 
petite centrale hydroéledrique pour alimenter ce moulin. Le moulin à 

scie Lumsden entre en production l'année suivante. Environ loo hommes 
travaillent au n louh,  dont la capacité de production est de 71 ooo m' 

annuellement''. Au debut du me sikde, le hameau Lumsden's MiU 
compte environ 30 bâtinienrç. On y retrouve un magasin gknkral, une 
boutique de forge, une fabrique de bateau, une boulangerie et des 
maisons que Lunisdeti loue à ses employes à 5 $ par mois, en plus de leur 
fournu gratuitement le bois de chauffage. 11 habite le second étage du 
magasin général. Égalenient, une école et uti bureau de poste desservent 
les habitants de ce Iiameau ei ceux de Gordon Creek et du Long-Sault. En 
igoo, Lumsden se porte acquéreur de l'hôtel construit par David Fleury, 
en 1885. Dttruit par iin uicendie, Lunisden le reconstruit et le nomme 
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Bellewe House, qui deviendra plus tard le White Oaks h. Un chemin 
relie cet hatel à la scierie; il s'agit du futur trace du chemin Kipawa. 

En 1904, apres la inort d'Alex Lunisden, son fils John hkrite de toute sa 
fortune et poursuit les opexations des entreprises mises sur pied par son 

ptW2.  Au dkliut des annees igio, averti de l'intention de la Riordon Pulp 
& Paper Co. Ltd de construire un moulin de pâtes papier sur le site du 

Lurnsden's Mill et du Long-Sault, il se porte acqudreur de la rnajoritk des 
terrains du canton Geridreau. Il les revend en mars 1918 h la Riordon, 
ainsi que toutes Les installations et bâtiments du Lumsden's Mill':. La 
Riordon mettra alors fin aux operations d u  moulin à scie et fera dernolir 
les batirnents pour y kriger sa propre d e .  

Mis à part les industriels et les entrepreneurs, d'autres individus s'av.2- 

rent essentiels à la bonne marche des activites forestieres, les bûcherons et 
les draveurs. 

Le t a v d  dans les chantiers a Sur la dravc 
à l'époque du bois hquarri et scié, 1840-19~7 

Avant L colonisation du I'érniscamingue, les inarchands de bois recm- 

tent leurs équipes de travailleurs forestiers dans leur region. C'est 

l'époque des (( bûcherons-voyageurs D. Us arrivent dans la region au début 

de l'autonine et la plupart redescendent chez eux, le printemps venu, sur 
une cage de bois, devenant ainsi draveurs. Plusieurs d'entre eux dkci- 
deroiit de s'établir sur une terre agricole, au début des années 1890. A la 
suite de la colonisarion du Tkmiscamingue, les n-iarchands de bois vont 

embaucher davantage de gens de la rkgion, pour travailler dans les 
chantiers, tout en continuant d'enibaucher des <<voyageurs». 

L'époque des ct bficherons-voyageurs » 
Dans les chantiers du xrp ~iPcle, catlioliques et protestants se cbtoient et 
sont en nombre à peu près égal. Ils provietineiit des régions du Quebec, 
en particulier de l'Outaouais, mais aussi du Saguenay, du Lac-Saint-Jean 

et de  la Gaspksie, d'Oitawa et de Mattawa, cn Ontario, et m@mc de Cara- 
quel, au Nouveau-Brunswick. Plusieurs nationalites coniposent les cliati- 
tiers dont des Irlandais, dcs l?cossais, des Canadiens et des ArnCrindiens14. 



A la fin du x i 9  sikcle, on retrouve trois catégories de chantiers fores- 
tiers: les petits comptent de j à 39 hommes, les moyens de  40 h 79 

hommes et les gros, 80 hoi~unes et plus. Regle ginCrale, les marchands de 

bois en confienr la gestion i un cnritremaitre. Mais il existe aussi un 
systéme de sous-traitance pour l'exploitation de certaines concessions 
€oresti&res, principalenlent celles dkjà exploitées, trop éloignées ou trop 
pauvres en matière Ligneusez5. 

Les entrrpreneurs embauchent les liucherons, aux mois d'aoiit et 
septeiiibte, et tous ensemble, ils prennent la direction des forêts ternis- 
camiennes, emportant avrc eux outils de travail et vivres pour l'hiver. 
Leur premikre 1Ach.t est de construire le chantier forestier qui consiste en 

quelques bâtiments: dortoirs, caféteria, bureau du  gerant et écurie. fl y a 

aussi un entrepot où sont conservées nourriture et marchandises 
diverses. Plusieurs d'entre eux posskdent également des fermes. situées à 

proximitb de lcurs campements forestiers. Au XIX siéde, les chantiers 
sont généralement construits en bois équarri. Un po@le A bois s'éléve au 

milieu du chantier, réchauffant les bûcherons qui s'enrassent sur les lits 
faits de bois écorck et de branches de sapin cn guise de matelas. 

L'équipe de travail dans un chantier 

L'équipe d'un chantier de billots se compose dc plusieurs types d'emplois. 
Il y a le contremattre qui dirige l'ensemble des travaux et voit à l'appro- 
visionnement en vivres et matériel. À lui s'ajoutent les employks de bu- 

reau du chantier: le mesureur de bois, l'inspecteur et le commis. L'Cquipe 
de soutien se compose du cuisinier et de son aide de camp, coninluné- 
ment appelé tc showboy ii, déformaiion de l'anglais chore boy; du {( por- 
tageur ii qui se rend au depbt pour l'approvisionnement; du forgeron ; et 

de l'ouvrier qui répare les traheaux et autres objets. Dans un chantier de 

billots, I'kquipe d'abattage comprend les bùclierons q u i  abattent les pins 

et coupei~t les billots; les pileurs * qui les mettent en piles; les chargeurs 
qui mettent ces billots sur des traîneaux; les charretiers qui les transpor- 
tent jusqu'au bord du lac ou de la rivikre; et les dechargeurs qui vident les 
traineaux et entassent les billots sur la glace. Dans les chantiers de bois 
équarri, l'équipe de travail comprend, en plus de ceux-ci, les ((piqueurs ), 



Chargeur a ligne au camp d'Alphonse Fournier, dans le secteur de Laniel. 

(PH 19-7-91. 

qui abattent les arbres ; les *iigneurs * qui dégrossisseiit les arbres; puis 
les &quarrisseurs>, qui terminelit l'ouvrageh. 

Les hommes travaillent d'une noirceur à l'autre, devant se lever t6t 
pour dkjeuner et ensuite gagner h pied, avec leur équipement et leur 
dîner, les zones d'abaitagc qui, graduellement, se situent de plus en plus 
loin du campement. Les bûcherons se servent d'un godendard pour 
couper le pin et d'une hache pour I'Cquarrir. A la h de la journée, ils 

reviennent au campement, le soir à la brunante. 
La coupe des arbres debute aussitbt le campenient terminé et se 

poursuit jusqu'à la fin de dkernbre. Les pieces de bois kquarri ou les 
billots sont tires par des chevaux jusqu'au chemin projete. En janvier, s'il 
y a assez de neige, des hom.nies construisent des chemins qui vont des 
zones de coupe jusqu'à la riviere ou le lac le plus pris. Débute alors le 
transport des pi&ces de bois avec des traineaux doubles (communément 
appeles a sleighs 9) tirts par des clievaux jusqu'au lac ou riviere où ils sont 

empilts. Ils y demeurent jusqu'à la fonte des glaces. Au printemps, 
cornniencc la saison de la drave. 



La descente sur un radeau de bois 
Les niarchands de bois profitent de la configuration du bassin hydro- 
grapliique pour t ransponer leur bois des zones d'abattage. Lorsque le 

printemps arrive, la debicle entraine avec die des centaines de piéces de 
bois, coupées pendant l'hiver. Cette opération de transport du bois ne se 
fait cependant pas d'elle-m@nie et des hommes doivent intervenu pour la 
contrôler. 

En 1806, Philenion Wright. un des plus inlportanis niarchands de bois 
canadielis, introduit sur la riviere des 0utaou;iis une technique utilisée 

sur d'autres rivi&res pour transporter par voie d'eau ces enorines pikces 
de bois équarri, les radeaux de  bois formés d'une série de  cages de  bois. 
Rapidement, les autres marchands de la région vont adopter cette 
niéthode. Une cage de bois comprend zo piéces de bois retenues 
ensemble par deux gros niorceaux de bois. Une teUe cage pkse 40 tonnes. 
Ces cages flottent sur les diffkrentes riviérrs, Des-Quinze, Blanche, 
Kipawa, Montrkal et Gordon, jusqu'au lac Témisctmingue. LA, elles sont 
regroupées l'une A la suite de l'autre, pour former un radeau de bois. En 
moyenne, un radeau de bois regroupe 72 cages et contient i ~ o  pikces de 

bois équarri, quoiquail ne soit pas rare de voir, en provenance du Ternis- 
caniingue, des radeaux de 80 à ioo cages, contenant jusqu'à 2000 pieces 
de bois équarri. Les radeaux se déplacelit également à l'aide de rames ou 
d'une voile, diriges par une kqujpe de 22 draveurs. Cet équipage se com- 

pose, outre des draveurs, d'un cuisinier et de ses aides, et ils demeurent 
dans des tentes de toile montées sur le radeau2'. 11 s'agit de «voyageurs » 

dont le contrat d'embauche stipule qu'ils doivent conduire les radeaux de 
bois jusqu'à Qudbe~'~.  Dans les années 1890, les compagnies en~bauchent 
également des Aigonqujns de la région, 2 titre de draveurs, pour des- 

cendre les radeaux de bois>g. 
Les rapides et les cliuies constituent des obstacles naturels qui se 

dressent sur la route des radeaux de bois. Pour franchir les rapides sur 
une rivière, 1e.s draveurs dernontent le radeau de bois et y dirigent une 3 

une les cages de bois et les remontent ensuite en eau calme. Les chutes de  
la riviPre des Outaouais, comme celles de la Cliaudiere - qui ont une 
déclivité de 12 mPtres -, posent des problenles fort difgrents aux 
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draveurs. Ils doivent dkmoiiter toutes les cages et y faire descendre une 2 
une les pièces de bois. Puis, il leur faut plusieurs semaines pour récupérer 
tout le bois et assembler nouveau les cages et les radeaux La cons- 
truction d'un glissoir permettra d'kviter ce fastidieux uavd,  en plus de 
réduire, de moitik, le temps necessaire à uii radeau de bois pour franchir 
la distance du lac TCrniscamingue au port de Québec. Cette innovation 
rwient à Rudes  Wright, le fils de Philemon, q u i  construit le premier 
glissou en 1829'". 

A compter de 1895. les hères McLaren commencent à faire flotter le 
bois e n  bille libre sur les rivieres et le lac Témiscamingue3', ce qui marque 
le debut d'une nouvelle kpoque dans l'histoire du flottage du bois dais la 
région. Cette méthode gagne en popularite auprts des marchands de 
bois, A i'muvre dans la r&@on, d'autant plus que la production du bois 
kquarri diminue consid~rablrirncnt. C'est en 1906 que le dernier radeau 

de bois est expkdié des forets du Teiniscamingue. 

Les arné~iorations aux cours d'eau 

Des les débuts de la drave sur les rivieres du T&miscamingue, les mar- 

chands rencontrent des obstacles, nuisant a u  flottage du bois. Ils doivent 

effectuer des travaux d'amélioration sur les rivieres a h  de surinonter ces 
obstacles et faciliter le flottage du bois. Le 4 dkcembre 1866, les marchands 
de bois, intéresses au flottage sur la riviere des Outaouais, fondent la 
Upper Ottawa Lmprovcrnent Ca, mieux coiiiiue sous le sigle incomplet 
ICO. Ses principales râches consistent à rkgulariser le flottage du bois 

pendant la saiçoii, à livrer le bois aux moulins des compagnies, à 

aménager les chutes et les rapides des rivières et ?I tixer les coGts de trans- 
port du bois sur le  parcours. Son territoire original couvre une zone qui 
s'étend de la d e  d'Ottawa aux rapides des Joacliirns, sur la rivierc des 
Outaouais. En 1888, il est élargi au lac Timjscaniingue, jusqu'h la rivière 
Des-Quinze". 

Dans la région, les premiers travaux d'amélioration des cours d'eau 
s'effectuent sur les rivières du bassin du lac Kipawa. Vers 1882, Charles 
Smith, un enirepreneur, érige une digue de bois prks de l'actuel village de 
Laniel, où  le lac Kipawa forme la rivihre Kiparva. Quelques années plus 



Draveurs prPs d'un rapide sur une riviere. [PH 2fi-4-10) 

tard, la Gordon Creek Improvement C" achete cette digue et la remplace 
par une autre construite en pierre. Eue construit notaniment le ruisseau 
Gordon, coninle nous l'avons vu auparavant. Le gouvernement fkdbral 
investit lui aussi dans l'am5lioration et la rkgularisation des cours d'eau. 

En 1884-1885, il octroie de l'argent pour la réalisation de travaux sur la 
rivikre des Outaouais, entre Mattawa et Tkmiscarning. La riviere Des- 
Quinze cause sa part de maux de tete aux marchands qui y font flotter 

leur bois, notamilient en raison des 15 rapides qui parshment son par- 
cours, et desquels eue tient son nom. Par exemple, lors de la saison 1886, 

l'équipe de draveurs de John Thompson rapporte qu'elle a perdu 
beaucoup de bois équarri lors de la descente d'uii radeau de bois dans les 
rapides et dans les autres obstacles de cette rivi$rc3'. En 1886,1887 et 1858. 

le ministère des Travaux publics du Canada alloue des subventions à un 
entrepreneur prive pour qu'il amdiore le parcours de la rivikre Des- 
Quinze, a h  de faciliter le passage des radeaux de bois. Cette rivière est 
dors coiisidkrke comme étant la plus dangereuse et la plus difilcile pour 
le flottage du bois, de tout le réseau hydrographique de l'Outaouais 
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supdrieur. Un entrepreneur effectue ces travaux qui consistent A dyiia- 

niter les rapides et les obstacles. James McDonald obtient im contrat de 
cet entrepreneur et il dirige une équipe de 16 travailleurs, dont la moitie 

sont des AlgonquinsM. 

La !CO et I'organisuîion du j?octage du bois 
Jusqu'en 1904, la ICO donne à Alex Lumsden le contrat du flonage du 

bois, sur la partie s'éteiidant des rapides des Joachims jusqu'à la rivibre 
Des-QuinzeJ5. Lumsden etablit alors un rbseau de drave, sur le lac Témis- 
carningue. En septembre 1888, il se porte acqukeur du site Opéniican et 
de ses liitinients, qui servent alors d'auberge. II fait de ce site le centre 
d'opération du flortage du bois sur le lac T~miscarningue. On y retrouve 
des ateliers pour les forgerons, les menuisiers et les mécaniciens; des 
entrepôts et des hangars divers ; des bureaux, des dortoirs, une cuisine et 

une salle manger pour l'équipe de draveurs qui y demeure. Dans ce lieu, 
les bateaux sont radoubés et entreposes pendant I'hi~er'~. 
A la même kpoque, Lumsden construit un second canip, 2 la tête du lac 

T6niscaniingue, appel6 Quinze Boom, mais connu dans la région sous le 
nom de La Gap. Il y place une équipe d'hommes chargés de recueillir a 
d'assembler les billots qui arrivent des rivikres Blanche, la Loutre et Des- 

Quinze. Le bois flotte librement sur les petites rivibres, transport6 par la 

crue des e a u  printaniere ou encore par le courant, pendant l'&té, jus- 
qu'au lac Témiscarningue où il est arrêté pax des estacades3' placées à 

l'embouchure de ces rivières. Les draveurs de La Gap regroupent les 

billots selon leur proprietaire et les livrent A leurs diffkrents moulins, la 
plupart étant situes à I'extkrieur de la région. 
Pour efkctuer le transpori des billots, Luinsden achkte et fait cons- 

truire des bateaux à vapeur qui servent également au transport des colons 
et des marchandises, sur le lac Témiscamingue. A son apogée, la Lumsden 
Stearnboat Line Ltd compte jusqu'à 16 bateau A vapeur". Ce premier 
bateau qu'elle met en seMce sur le lac Térniscamingue est L'Argo qui 
entreprend ses activitks a u  printemps 1883. II se joint au hlaEawon, pro- 
priete d'Olivier Latour et mis en service l'année précédente, pour le 
transport du bois, des marcliaridises et des passagers. L'Argo transporte le 



bois de la téte du lac au nlouiin scie Lumsden, situe au pied du lac 
Témiscamingue. Les autres bateaux les plus connus de la Lumsden 
Steamboat Line Ltd sont le jubilee, le Dora, le Silverlnnd, le Métor et le 
Teniisknming. 

A la suite de la niort de Lumsden, le z juin igo4, son fils Tohn vend 21 
la ICO ses deux camps de draveurs du lac Témiscaningue et ses bateaux 
de draveJ9. I I  demeure toutefois proprietaire des bateaux de transport des 
passagers et de la marchandise, dont le Mktéor et le Temishinniing. C'est 

ainsi que la ICO devient propriétaire du sire ct des bâtiments de ta Gap, 
et se charge, à compter de cette date, de l'ensemble des operations du 
flottage du bois sur le lac T4miscamingue. 

Jusque dans les anntes 1910, les activiiks du flottage du bois se Cont sur 
une base relativement modeste dans la region. Les draveurs proviennent 
de i'extériew d u  Tkniiscaniingue. dont plusieurs de Fort-Coulonge et de 

I'Outaouais, où la Uppcr Ottawa lmprovement Co a ses bureaux 
Les annkes igio marquent également d'importants changements dans 

le secteur forestier, notamment la transition du secteur du bois d'œuvre 
vers celui des pâtes et papiers, conime nous le soulignions auparavant. 

La dominance du secteur de pares i papier, tg17-1950 

Plusieurs facteurs expliquent le dçveioppement du secteur des pâtes et 
papiers au Québec. [ l  y a des facteurs technologiques, cornnie I'introduc- 
tion en 1880 de la macliine à papier Fourdrinicr qui permet la fabrication 
continue, et des facteurs kcononiiques dont l'épuisement des réserves 
forestihes du nord-est des Etats-Unis A la fin du  xrxc siecle et l'augnien- 
tarion de la demande en papier des Am6ricains4'. Si certaines compagnies 
etablissent leurs modins au Québec et au Canada, d'autres exportent le 
bois à papier à I'ktar brut aux Etats-Unis. En 1908.73% du bois B pâte 

coupé au QuCbec prend la route des États-Unis pour y Ptre transformP1. 
Pour favoriser la transforn~ation sur place, trois gouvernements provin- 
ciaux, dont celui du Qukbec, en 1910, décident d'intervenir en imposant 

un embargo sur l'exportation du bois h p%te à I'ktat brut. Cette mesure 
favorisera halement  le deplacement vers l'Est du Canada de l'industrie 
des pites et papiers". Ainsi, ce secteur, qui occupait le neuvième rang, en 
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igoo, dans l'ensemble de la production industrielle du Quebec avec 3,8% 

de la valeur brute de la production quibkmise, se classe au 2* rang, en 
1922, avec 12 % du total4'. 

Toutefois, l'essor du secteur des pates et papiers constitue une des 

causes du dédin d u  secteur du bois scié, dans la premiere moitib du XX' 

sikcle. Les conipagnies pap&res achkient les concessions Coressikres des 
entreprises de sciage, bloquant ainsi les sources d'approvisionnement en 
matière ligneuse des industriels intkressds par le bois d'œuvre. A la m@me 
kpoque, les producteurs quebecois de bois scié perdent leurs deux prin- 
c i p a u ~  marches, celui de l'hgleterre, lors de la Premihre Guerre mon- 
diale, et celui des États-Unis aux mains des entrepreneurs de la 

Colombie-Britanoiq~e~ à la suite de I'ouverture du canal de Panama en 

igi?'. Le commerce du bois brut et semi-ouvré régresse considha- 

blement de 1918 à 1938, rkgression causée par les crises de 1921 et 1929, 
tandis que la Deuiiieme Guerre mondiale amene la reprise de ce secteur'". 

L'implantation de  l'industrie des pâtes er papiers au Qudbec se fait en 

deux temps et ripond à deux conjonctures diffirentes. Durant la pre- 
mitre phase (igi8-i92i), Jes entreprises s'établissent à proimite  de la 
ressource ligneuse, dans les régions où les forets d'épinettes n'ont pas étP 
explaitees. Il s'avére aiors plus kconomique de transformer sur place la 
matiere premiere et d'expCdier le produit semi-fini, puisqu'il faut environ 
2,s tonnes metriques de bois pour fabriquer une tonne metrique de 
papier. À compter de 1924, devant la surproduction de cette industrie, 
une guerre dcs prix du papier s'enclenche entre les compagnies produc- 
trices, dksireuses d'augmeiiter Jeur pan du marcliPb. Cela va entrainer 
une nouvejle vague d'investissements, cliaque compagnie desirant 
profiter de la nouvelle technologie pour rkduire ses coûts de production. 
Les industriels favorisent alors les sites situes pronrnitk d'un port de 

mer pour la construction ou l'agrandissement des moulins de papier, 
puisqu'ils diminuent ainsi considérablement les frais de transport, ce qui 

leur permet de rester conipktitif~,~', 
En 1917, une compagnie de I'Outaouais, la Riordon Pulp & Paper Co. 

Ltd, plmifie de consbuire un mouliii de pare à papier au Témiscarningue. 

Elle achete alors toutes les concessions foresti2res des rnardiands de bois 



d'oeuvre, situées dans la partie nord de la région. Ce territoire dtbute 
Fabre et s'&tend jusqu'au nord des futures d e s  de Rouyn et de Noranda. 
La Riordon acquiert ahsi 6573 km' de concessions forestikre~~~. Cette tran- 

saction marque la prédominance du secteur des pâtes et papiers sur celui 
du bois d'=une dans la région. Ce dernier ne s'efface pas complktement, 
puisque diverses conipagnies exploitent encore leurs concessions fores- 
titres situées dans le sud du Térniscamingue; plusieurs usines de trans- 

formation seront construites dans les annees 1940. Nous y reviendrons. 

La Riordon PuQ & Paper C" et k moulin Kipawa 

Le cas du moulin de pâte à papier construit au 'l'émiscamingue permet 
d'illustrer les phases que connaît ce secteur a u  Quebec et dans l'est du 
Canada. Des le milieu des années igio, la Riordon Pulp & Paper s'in- 

teresse ab poteniiel de la rkgion du Timiscamingue et de I'Outaouais 
superieur pour la construction d'un nouveau nioulin de pate à papier. La 
richesse des forêts de ce secteur a m h e  ses dirigeants B retenir le Témis- 
carningue comme lieu d'etablissement de ce futur moulin'? A cette 
époque, la Riordon se spécialise dans la fabrication de phte sulfite ; elle 
posskde deux moulins qui produisent quotidiennement 227 tonnes 
métriques de pâtes sulfite, dont l'un se situe à 1-Iawkesbury, en Ontarios0. 
Les ingénieurs de la Riordon explorelit le potentiel de quelques sites dans 
la région pour finalement opter pour celui situé i~ proximité du 
Lurnsden's Mill. Plusieurs facteurs motivent cc choix. Ce secteur compte 
de grandes réserves de bois à proxirnitk. facilement transportable par voie 
d'eau jusqu'au moulin. Le site offre un bon potentiel énergetique et une 
centrale électrique y est déjà en activité. LR lac Kipawa, situé proxirnitç, 
constitue une source importante pour l'approvisionnemtrni en eau 
potable de la ville et du m o u h .  J i  Canadien Pacifique dessert dkjà cet 
endroit et le site présente un grand potentiel aux yeux des ingenieurs et 

urbanistes de la Riordon5'. A cette fin, la Riordon achete les installations 
du Lumsden's Mill ainsi que tous les terrains du canton Gendreau de 
John LumsdenSz. 

Lors de la conception de ce m o h ,  appelé Kipawa, les Uigknieurs de la 
Riordon visitent les meifleurs mouliiis de pâte à papier en Europe et a w  



Vue gPnérale du moulin Kipawa de la Riordon, en octobre 1919. A I'avant.plan, le 
barrage et quelques maisons des hab~tants du Long-Sault. (Non classkej. 

Etats-Unis, en plus d'ktudier les n o u v e a u  procédts techniques. En 1916, 
la Riordon achète la niachinerie et l'équipement, les plans et devis sont 

effectués en 1917 et la construction &bute I'annee suivante. ie coût total 

du projet du moulin Kipawa s'eleve à 5,4 niillions $. La Kiordon confie 13 

ges~ion de ce moulin A une filiale du nom de Kipawa Fibre C" Ltdj3. 

Le moului Kipawa produit de la pâte sulfite blanchie de haute qualitk, 
doni la capacitb maximale de production quoridienne est établie à 455 

tonnes niétriques. U seraii le premier moulin conçu uniquement pour la 
fabrication de pâte sulfite blanchie. La premikre section du moulin 
compie utie capaciie de production de 90 tonnes niétriques par jour. I l  
commence sa production en 1918. La pâte A papier qu'on y produit porte 
le nom de Kipawa-Rayon et eue est 6codke aux États-Unis. Elle sert à 

fabriquer la rayonne, a faire des enduits ou plastiques et des films 
transparents de cellulose. LR volume de pite Kipawa-Rayon produite à 

Témiscaming reprtscnte la moitié de la production mondiale de  

cellulose-rayonnes'. En 1925, sa capacité de production aileint 136 tonnes 
par jour. 



Pardklement h la mise en chantier de son moulin en 1918, la Riordon 
entreprend la consiruction d'une ville pour Ioger ses travailleurs et leur 
f a d e ;  eue s'appellera TCmiscanUng. il s'agit d'une ville de compagnie5' 
où tout est organise par celle-ci: la conception du plan d'urbanisme, la 

construction des maisons et des édifices publicç, l'organisation des sports 

et loisirs, des systtmes d'tducation et de santé, ainsi que du conseil 
municipal, le maire et les conseillers étant nonimés par la ~ompagni@~. lie 
service urbain de la compagnie se trouve à la base de cette organisati~n'~. 

Ainsi, dès I'au tomne 1918, la Riordon réalise un plan de developpement 
domiciliaire et commercial. A cette fin, la ibordon retient les services de 

l'urbaniste Thomas Admis qui elabore un plan pour faire une cite-jardin 
du Nord3$. L'urbaniste fàit le tract2 des rues de cette ville qui, selon les 

prévisions, ne dépassera jamais IO ooo habitants. La ville, constmiie à 

flanc de montagne, presente un plan gknéral non symétrique, suivant les 
dénivdlations d u  terrain. Une fois le plan d'urbanisme compl4té, la 
Riordon entreprend la construction des maisons dont on retrouve quatre 

types ddfkrenrs : un pour les cadres et les dirigeants, un d e u x i h e  pour la 

main-d'wuvre qualifiée, un troisihc pour les assistants et un dernier 
pour la niain-d'œuvre non sptcialisée. Au printemps de igzo, la Riordon 
dispose de 54 maisons h sa nouvelle ville de ï6rniscaming5?. 

La compagiiie investit tgalement dans la construction d'un nouveau 

barrage hydroélectrique pour a h e n t e r  en électricit6 le moulin de pâte A 

papier et les rksidences de Ttmiscaming. Ayant acquis la centrale hydro- 
klectrique du Lumsden's Mill, eue decide de moderniser ces installations 
qui ne répondent pas à ses besoins. EUe remplace le vieux barrage en bois 

par un barrage en ciment qui peut emmagasiner suffisamment d'eau 
pour produire entre 22 ooo et 30 ooo !dowans. Cette centrale enire en 

production en 1919. 

Suite A la récession d'aprks-guerre, la Riordon Pulp & Paper C" 

entreprend en 1920 une ambitieuse fusion, regroupant les intérêts de trois 
autres compagnies forestikes de l'Outaouais : la W. C. Edwards and Co 

Ltd, la G h o u r  a n d  Co Ltd et la Ticonderop Pulp 8r Paper Co, en plus de 
la Kipawa Ca. La brève crise kconomique de 1921 emporte la nouvde 

socittk qui, fortement capitaliske, ne peut honorer ses paiements d'inté- 
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rêts obligataires à la suite d'une importanre baisse des prue0. Un groupe 
d'obligataires ghre la sociéti pendant quelques annees et, ne reussissant 
pas à en redresser la situation financiere, il la met en vente. Le 15 avril 

1925, la Canadian International Payer Company (CIP) se porte acqukreur 
de tous les actifs de la Riordon Co Lrd de l'Outaouais et du Ternis- 
camingue"', y compris ses installations électriques, qu'elle revend i'annke 

suivante à la Garineau Power Cornpan)@, C'est ainsi que ['International 
Paper Co, par le biais de sa filiale canadienne, s'implante au Qukbec et en 
Ontario. Parallèlement. elle achkte d'autres moulins de patm et papiers au 
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve6'. 

La Canadian Internatbnal Paper C" et la ville de Témiscaming 

La CIP poursuit les optrarions di1 moulin Kipawa dans un contexte 
economique dficile. La guerre des prix ddu papier, qu'eue a elle-même 
IancCe en 1924, se poursuit toujours. En 1925, le secteur des pâtes et 

papiers au Quebec et au Canada fonctionne à plein rendement. Les 
industriels se liment une lutte sans merci visant à augmenter leurs parts 
du rnarchk. Ils investissent considérablement d'argent pour moderniser et 
agrandir leurs n i o i h s ,  afm de diminuer leurs coûts de produaion. Par 

contre, les clients ne peuvent absorber toute cette production, ce qui 
amkne, dès 1927. une surproduction dans le secteur des pâtes et papiers. 
Malgré le dificile contexte écoiioniique, la CIP réalise des projets 
d'inves.tissements. En 1927, eue fait construire de nouvelles résidences, en 
plus d'effectuer des travaux de rinovation et  de terrassement pour 
l'ensetnble des maisons de la ville de Tén~iscamUigM. Eue projette égale- 

ment de construire un second moulin de pâtes à papier au Témis- 
camingue et, à m e  fin, eue aclikte en 1928 une vaste etendue de terrain 

é Notre-Dame-du-Nordb5. Cc projet ne se rkalisera pas, la CIP prCférarit 
investir dans l'agrandissement de son moulin de papier de  Trois-Rivières, 
comme le dicte la straiigie d'investissemeiit en vigueur 2 cette Ppoque. 

En 1929, la Crise économique éclate. Plusieurs compagnies déclarent 
alors faillite et d'autres diminuent leur production et leurs ac~ivitis 
forestiércs. Pendant cc temps, le moulin Kipawa de la CIP fonctionne au 

raleiiri jusqu'a la crise de 1929, ce qui a pour effet de rçduire de beaucoup 



le travail en forêt. Au debut des annees 1930, la CIP est la seule compagnie 
forestière active au Térniscamingue, mis à part Booth Lumber, qui ouvre 
sporadiquement ses chantiers de 1931 1933. La moulin de Tkmiscaniuig 
fonctionne au ralenti durant toute la décennie 1930, alternant entre des 
phiodes de production et de fermeture. Ce n'est qu'en 1942 que le 

moulin produira ioo % de sa capacitP. 

La reprise du secteur du bois d'œuvre 

Malgré la dominance du secteur des pâtes et papier depuis la fin des 
annkes 1910, des marchands de bois d'œuvre exploitent leurs concessions 
forestieres dans la partie sud du Témiscamingue. Apres avoir cessé spo- 
radiquement leurs opérations forestiéres au debut des années 1930, ils 
reprennent leurs activitks A compter de 1936. Cette année-là, 1.-R Booth, 
Consolidaied Paper Corporation, Lumsden Estate, James B. Klock, 
McLaghlin Brothers, 7.-J. McFadden, Howard Smith Paper Mills, 
Teniiskaming Pulp & Paper Co et Canadian Pacific Raiiway dirigent des 
chantiers forestiers au Tkmiscatningue6'. Parmi ce groupe, J. R. Booth 
poss&de les plus grandes étendues de territoire forestier avec 2603 km'. 

Par contre, aucune d'elles ne possede alors d'usine de transformation au 
Téniscarningue. 

A cette @poque, la plupart des villages rkmiscamiens comptent une 
petite scierie, dont la production est davantage orientée en fonction du 
marché local de la construction domiciliaire. Ainsi, en 1934, le Témis- 
camingue compte 21 petites scieries et, cinq ans  plus tard, on en 

denombre 3ia. Ces petites scieries coiistituent souvent la seule source 
d'emploi pour les gens de la localité oh elles s'41évenPg. Le déclenchement 
de la Deuxjeme Guerre mondiale, en 1939, aura notamment pour effet de 
relancer le secteur du bois d'œuvre au Québec. C'est dans ce mouvement 
que des grosses scieries seront construites au Témiscaniingue. 

En 1941. J.-R. Booth Limited entreprend la construction d'une scierie et 
d'un village iiomn1.4 Tee Lake, situé à environ sept kilomètres A l'est de la 
ville de Tkmiscaming. Les travaux sont inscrits comme necessaires pour 
poursuivre l'effort de guerre du Canada a6n de fournir du bois d'œuvre 

aux AUids. Le moulin entre en production en novembre 1942. Outre le 



moulin, Tee Lake compte une serie de maisons pouvant loger 250 

personnes. Lors de I'entrke en opération d u  moulin, on évalue la 
productioi-i entre ioo ooo et 125 ooo pmp (pieds mesure de planche) par 
quart de travail, pour une moyenne annuelle de 20 millions de pinp. La 
conipagnie utilise les essences de pin blanc, pin rouge et épinette. Le 
moulin offre de l'emploi a environ 200 h ~ r n n i e s ~ ~ .  

Au priiiternps 1941, une autre scierie d'importance entre en pro- 
duction, celie de la Roger River Luniber h Angliers7'. La Roger River 
Lumber posskde des concessions forestikres, au nord du lac Des-Quinze. 
Elle recourt à des sous-traitai-iis pour effectuer la rfcolte de pin, de cypres, 
de bouleau et de bois d papier, que la Roger revend A la CIP. Une 
quinzaine de draveurs se chargent d u  transport du bois des chantiers 
jusqu'au moulin. La sQerie est eii activité de mai octobre et fournit du 

travail à une quarantaine de personnes. Cliaque année, le modm produit 
de 50 ooo à 60 ooo pmp, en l'occurrence de la planche et du madrier 
vendus à l'extérieur de la region. La Roger est le plus gros employeur du 

secteur d'hghers, recrutant sa main-d'aune chez les colons installés 
recemnient dans le canton de Baby. En 1957, la Roger River Luniber ferme 
bmsquement son moulin et asse ses opérations dans la région. A cette 
époque, l'industrie qutbécoise du bois de sciage cornait des difficultés 

sévPres. La brkve crise économique qui &vit alors au QuPbec en 1957" 

expliquerait cette décision. 
Au milieu des aimkes 1940, Elenri Gagtioii, entrepreneur forestier, et 

Paul-O. Goulet. marchand de bois, tous deux de Fabre, s'associent 
et consiruiseiit une scierie à Laniel. La scierie produit six niois par année 

et fournit de l'emploi A une quinzaine d'hommes demeurant A Latiicl et 
?i Fabre. Ils la dirigent environ trois ans et la vendent à la Consolidated 
Papcr Company, en 1949". La Consolidated possède &galement une 
grosse scierie A Pembroke. La Consol, comme les gens rappellent, moder- 
nise son nouvel établissement de Laniel. Elle remplace les scies rondes par 
des scies à ruban. L'ajout de cette nouvelle machinerie permet d'augmen- 
ter la produaion de 20 ooo 3 42 ooo pmp. Mais, la présence de la 
Consolidated A Laniel sera de courte durée: eri 1952, eUe ferme son mou- 
lin à la suite de la syndicaiisation de ses employks. Peiidant deux saisons. 



elle continue à flotter son bois sur le lac Tkmiscaniinguc, jusqu'à son 
moulin de Pernbr~ke'~. 

En 1952. Paradis & Sons Ltd achete le terrain et les installations de la 
CIP à la baie Gillies. Elle y érige une scierie qui emploie jusqu'a ioo 
hommes. La scierie de Paradis & Sons Ltd demeure en production jusque 

dans les annees 1960. 

Par ailleurs, la transition vers le secteur des pates et papiers entraîne de 
nombreux changenients quant au rravail en foret et de  l'organisation du  

flottage du bois, comme le relate la prochaine section. 

Le travail dans I t s  chantiers et dans Its cunps de drave, igr7-ip5o 

Les bûcherons de la Riordon s'aitaquent dkstlrnlais aux forêts d'kpinette, 
essence jusqu'alors ignorée par les marchands de bois d'muvre. Les zones 
de coupe des chantiers de bois de papier se situent au nord du Témis- 
camingue, là oh abondent les épineites. Au début des années 1920, les 
bûcherons de la Riordon sont h l'muvre dans le secteur de Rouyn et de 
Noranda, puis ils se déplacent graduellement vers l'esr pour atteindre les 
sources de la riviere des Outaouais supérieur dans les années 1940. Les 
méthodes d'abattage des arbres dans les chantiers d'épinette d8èrent de 

celles des chantiers de billots. Les Iiommcs travaillent en tquipe de trois 
ou quatre personnes: deux blicherons, un charretier et dans certains cas, 
un i 4  rouleur i) s'ajoute, celui qui empile les billots pres des chemins. Les 
bûcherons uiilisent un nouvel outil pour couper les épinettes, le « buck- 
sawn, cette petite scie A lame arno~ible'~. 

Pendant ces années, les compagnies de bois d'œuvre sont toujours en 

activitk dans les secteurs du lac Kipawa ct de la riviere Montreal, 
embauchant des bûcherons de diverses localitks. 

LR vjobbm)~ prennent en charge les chantiers 

A compter de 1922, la gestion des chantiers forestiers change considéra- 
blement. La Riordon confie dors l'ensemble des activites de récolte 
forestiére à des sous-traitants forestiers, commuii6ment appelés les «job- 
bers)). Ce recours A la sous-traitance procure des gains de productivité à 

plusieurs niveaux pour la conlpagnie papetikre et la decharge jusqu'il un 
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Les camps Forestiers du sous-traitant Henri Cagnon. dans le smeur  de Laniel. 

(PH 23-4-37, Source: Estelie Trudel]. 

certain point des irnprevus qui peuvent survenir au cours de la saison 
d'abartage, au profit du sous-trai~ant'~. Plusieurs Témiscamiens se lan- 
ceront dans ce secteur d'activitk. 

La compagnie df termine la quantitt et l'emplacement du lot 1 bhcher 
à contrat sur ses concessions forestitres. Les deux parties explorent 
ensemble le terrain et nkgocient ensuite le prix. Le contrat de coupe 
coniprend le prix du bois à l a  corde, au billot ou au pied linkaire, devant 

être livre à un endroit précis, en géntral pres d'une rivikre. Le « jobber ii 

fixe Çgalement le salaire niinimum A étre payé a m  bficlierons et se charge 
de la consuucrion de ses camps et du réseau de chemin forestier sur son 
territoire". Par ailleurs, la coupe du bois s'avbre une activite trks risquke. 
soumise aux aléas du c h a t .  S'il tombe trop de neige ou pas assez, cela 
risque de compromettre la bonne marche des opérations. Les a jobbers i, 
doivent obligatoirement respecter leurs contrats et ljvrer le bois au mou- 
lin, peu importe ce qui peut swvenir, au risque de ne pas Eire payés et de 
faire faillite. 



La détérioration des conditions de tmvclil dons les années 1920 

AprPs la Preniikre Guerre mondiale, la conjoncture economique entraine 
une vague de prospérité dans la région. Les bîicherons en profitent eux 
aussi et ils voient leur d a i r e  passer de 75 $ à 150$ par mois, en 1920-1921, 
comparativement h 26 $ en igoo-1901. La crise kconomique de 1921 fait 
baisser subitement les salaires qui sont, en 1922-1923, la tnoitik de ceux 
payes dewx ans auparavant. Une crise de surproduction dans le secteur 
des pâtes e l  papier éclate au dbbut de 1928. Malgré la baisse de production 
du moulin de Temiscaming, la CIP poursuit ses coupes forestieres en 
1928 et en 1929. Au Tbmiscamingue, le t a u  d'emploi en foret se maintient 

pendant cette phiode. Toutefois, les effets de la crise se feront bientht 
sentir dans les forets tbniiscamiennes. 

En 1928, à la suite d'une initiative des compagnies forestieres, les 
((jobben ii introduisent la rkrnunPration à la piece pour les bbcherons. Ds 

tmtent, dc ictte façon, de résoiidre les principaux problemes que connalt 

l'industrie et les problkmes rencontres dans les chantiers, en particulier la 
baisse de productivitk, la grande mobilitk de la main-d'œuvre et la pénu- 

rie de travaiileurs sp6ciali~és'~. Par contre, ce système est peu rentable 
pour la majorité puisque seuls les excellents bûcherons iirent profit de ce 

mode de rkinunkration. Ainsi, en 1932, un bficheron paye a u  rendement 
reçoit le salaire brut de 32,50$ par mois, et en sousirayant sa pension (15 $ 

par mois), l'outillage (1 $) et la (1 van n (3$), il lui reste ij,50 !6 nets, par 
mois. Le bGcheron payé a i l  mois reçoit 26 $ brut, moins l'outillage et la 
N van » - il ne paie pas pension -, son salaire net se situe à 22$ par 
nioisi9. 

La situation se dégrade continuellement et, lorsque la crise de 1929 

Cclate, les salaires des hacherons se chifient P i$  et moins par jour et 

leurs conditions de travail en for& se dktkriorent kgalenieni. Les bbche- 
rons se plaignent de la mauvaise qualit6 de la nourriture et des conditions 
de logement dans les chantiers, sans parler des conditions de travail. Au 
debut des annees 1930, le surplus de main-d'œuvre dans les forets se 
ripercute sur les conditions de iravail". En plus de la baisse des salaires, 
les conditions de travail des bûcherons regressent @galemeni. Les 

hommes doivent desormais tirer bout de bras des amoncellements de 



à 25 billots du point d'abattage jusqu'au cheniin, afin qu'ils soient 
ramassés par Ie charretier et ses chevaux L'bygiene ne s'arnaore pas dans 
les chantiers, il y a toujours autant de poux et certains sous-traitants 
offrent de la nourrihire de mauvaise qualitk. 

Le « ~ a k e »  du Uérion 

Devant cette situation, une grkve éclate en dCcembre 1933 dans les 
chantiers du secteur de la rivik-re Clérion, prts de Rouyn8'. Certe annke- 
la, 700 bficherons travaiüenr dans 17 chantiers de ce secteur. Les bhche- 
rons canadiens-français appellent cominunkment cette g r h e  le (( Strake >i 

du Cltrion, une déformation du mot anglais * strike ». Le mécontentent 
des bçicherons a été caiialisk par des organisateurs syndicaux venus des 
chantiers du nord-est ontarien, que l'on disait d'aiiégeance communiste. 
h s  bûclierons revendiquent un salaire mensuel de 355 et un tarif de 

3,5 C le biüot pour ceux qui travaillent A la piece, l'amklioration des con- 
ditions de vie et d'hygikne dans les diantiers et la signature d'un contrat 
de travail avec le sous-traitant. 

Le mouvement de greve dkbute dans les chantiers du sous-traitant 
Raoul Turpin, et s'&tend ensuite aux autres chantiers. Ayant ainsi Eerrne 
tous les chantiers, le groupe de grkvistes se dirige vers Rouyn, o ù  se situe 
le bureau de 1s Cli? Plusieurs bûcherons du Ttmiscamingue accom- 
pagnent les grévistes et d ' a u t r ~  retournent dans leur village. En rkponse 
A ce mouvement, la CIP decide de rouvrir ses chantiers du Clérion et de 
Clkricy. Eri riposte, les biicherons dressent un piquet de grève à Rouyn 
pour bloquer l'actes à la forêt aux sous-traitants forestiers et aux 

bûcherons désireux de retourner au travail. A quelques reprises, la CIP, 
par la police, demande aux  grhisies de cesser leur piquetage, mais en 

min. Finalement, les policiers brisent le piquet de grtve avec des gaz 
lacrymogènes et à coups de bâtons. Ils procedent également à I'arres- 
tation de 77 grévistes. conduits à la prison de Ville-Marie. Tous sont 
acquittes, sauf les trois organisateurs soi-disant communistes, condanmés 

à un an de prison. Les autres retournent a Rouyn à pied, par un grand 
froid de décembre. Le travail dans les chantiers reprend à compier de 
janvier 1934, aux mêmes conditions q u i  prbalaient avm t la grkve. Cette 



grkve a toutefois des répercussions posiiives sur les salaires et les condi- 
lions de travail, dans les années suivantes. En 1935, le gouvernement pro- 
vincial adopte une loi rkglenicntant l'ensemble des opkarions forestikres: 
eilc établit un salaire minimum, des normes d'liygikne relatives a u  
logement et A la nourriiure dans les clianiiers et une mesure Lw pour les 
cordes de boisS2. Une association des bhcheroris voit le jour sous l'kgide 
de l'Union catholique des cultivateurs. 

Apres 1935, Booth Lurnber et la Consolidated Aper reprennent leurs 
operations forestières dans le sud de la région. Les blicherons de Fabre, en 
particulier, retournent l'emploi de ces compagnies parce qu'ils prémrent 
travailler dans les chantiers de bois d'euvre. Ces equipes de bûcherons 
comptent sept hommes, tandis que, dans les chantiers d'épinette, chaque 

bucheron travaille seul. 
Le printemps venu, plusieurs honimes retournent sur  leur ferme, 

tandis que d'autres décident de rester en foret. Ils redescendront en 
mênie temps que les biiiots, en suivant le cours des rivières. La saison de 
drave commence alors. 

Léssor de la drave dans la région du Témiscamingue 

La saison de drave dure environ quatre mois par année. Eue commence 
vers la fin du mois de mai et se termine m septembre. Le coup d'envoi est 
donné avec b fonte des glaces sur les lacs et les rivikres, entraînant les 
mlllicrs de billots coupes pendani l'hiver. Le travail des drawurs debute 
alors : ils doivent s'assurer que les billots suivent le cours de la riviére et 
qu'ils ne s'échouent pas sur la grève, surtout avec la aue des eaux prin- 
tanieres, ou encore qu'ils ne forment pas d'embâdes dans les passages 
etroits e~ les rapides. Ils doivent dors remettre les billots h l'eau et défaire 

les embides, et ce, rapidement, parce que d'autres M o t s  arriveront sous 
peu. 

La mise en production du moulin de pâtes h papier de Tbmiscaming, 
en 1918, entraîne l'intensification des activités forestières et de flottage d u  

bois. Le nonibre de biiiots flottes, provenant du nord de la rdgion, 
augnieiite considerablement, entrahant I'intensi6cation des activitks du 
camp de draw de La Gap. Devant la pknurie de travailleurs, la ICO se 



tourne alors vers les habitants des villages témiscamiens pour combler ses 
besoins de main-d'aruwe. C'est ainsi que de nombreux Tkmiscamiens et 
Algonquins débutent A l'emploi de la ICOB'. 

La ICO fait construire et achete d'autres bateaux A vapeur pour 

repondre aux besoins grandissants du flottage du bois, sur le lac Temis- 
camingue. Sa flotte navale compte trois types de bateau: les g o s  remol- 
queurs, comme le Lady Minto et 1'Aiexundra, utilises pour remorquer de 

grosses quantites de bois sur de longues distances; les petits remorqueurs 
et les bateaux de ravitailiement comme l'AImt, le Ella, le Wildct, le Lnrk et 

le Queen of Temagrni, utilisés pour le ravitaillement, les opdrations de 
ricupkration des billots perdus et l e  triage des billots; ces bateaux 
naviguent en e a u  peu profondes où les gros remorqueurs ne peuvent se 
rendre ; et halement,  les I( aiiigators ii ou les chalands, ces bateaux plats, 

longs d'une cinquantaine de pieds, employ&s pour la formation des 
estacades, comme le Beaver, le Muskrar, le Seal, le Mink, le Sampso~~ et 

l'H~rcuk9~. A la fin des années 19443, la ICO va mettre en service sur le lac 
Témiscamingue des bateaux beaucoup plus gros e t  plus puissants, 
comme le P J, Murer et le J. P Fleck qu i  peuvent transporter jusqu'à 

300 ooo billots. Ils font le trajet de l'ne du Chef à la baie Opkmican et, de 

18, le remorqueur de la CIP, le Wildn, transporte les billots jusqu'au 
moulm de Témiscamîne. 

La Cap et le travail des druveurs 

Une fois les billots arrivh à la tête du lac Térniscamingue, le travail des 

hommes du camp de drave de La Gap commence. Ils doivent former les 
estacades pour les remorqueurs de bois. Dans le milieu des draveurs, cette 

operation s'appelle ((boomer,,. Au début du siecle, ce travail s'effeaue h 

panir d'un bateau à rames, à bord duquel se trouvent six rameurs et d m  
homnies dans les bouts, dont le capitaine qui se tient a l'avant et donne 
ses àueciives. Par la suite, les clialands, qui sont des bateau à vapeur, les 
remplacent. Les billots sont regroupes, puis tires jusqu'h l'fle du Clief où 

ils sont amches A des piliers de ciment, en attendant qu'un gros remor- 
queur vienne les prendre pour les amener jusqu'à Opémican. Une esta- 

cade consiste en une centaine de morceaux de bois bquarsi de 18 pouces 



Croupe de draveurs dans des bateaux alligators et sur des chalands dortoirs. 

[Non class4ej. 

sur 18 pouces et de 30 pieds de long, aitachés entre eux avec une chaîne, 

et une fois le cercle ferme. il contient loo ooo billots. Un remorqueur 
coinme Ie Lady M h t o  reniorque trois estacades et niet ainsi de trois A 
anq jours pour se rendre de I'fle du Chef à la baie Op6micang6. 

Le remorqueur tire kgalement trois chalands, un comprenant La cuisine 
et deux autres servant de dort& pour les hommes qui travaillent sur la 

rkcupération des billots. Des hommes sur le bord du lac retournent les 
billots &chuuts à l'eau, et d'au tics s'assurent qu'ils entrent dans l'estacade. 
Une fois celle-ci remplie, les draveurs la ferment et un bateau la tire 
jusqu'h une baie où se trouve installee une plus gosse estacade. Ils la 
vident dans celle-ci, et on recomnlence I'opkraiion de rkcupération tout 

au tour du lac Témiscamingue. Quand le bateau-remorqueur descend 
avec un voyage de bois, ils accrochent cette estacade en arrikre des autres 
pour la transporter ?I OpémicanBî. 

Le camp de La Gap compte plusieurs bhtiments construits des 
moments diffbrents, pour rbpondre aux besoins grandissants de ce camp 
de drave. Ainsi, en 193% il compte un bureau, une cuisine, une salle A 
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manger, un dortoir, une remise pour la nourriture, un hangar à bois, un 

inagasin, une glacikre, une b r i e ,  une boutique de forge, deux hangars 
pour l'huile a un caveau à légumes, en plus d'un quaiRS. 

Le réseau de portage s'étend au-delà du lac Des-Quinze 

Egalement, lors de ses années d'activités, la Riordon organise le réseau de 

flottage du bois dans le secteur des lacs Sirnard et Des-Qukee9.  En 1918, 

la Riordon construit le Riordon Depot A la baie Gilhes, sur le lac Des- 
Quinze. Pendant I'kté, ce camp loge les draveurs et assure I'approvi- 
sionnenlcnt des bateaux et des hommes. Le deplacement vers le nord des 
zones de coupes forestiéres amene l a  Riordon à établir un nouveau camp 

de draveurs, situe de l'autre cdié du lac Simard, n o m 6  le Boom Camp. 

II s'agit du camp le plus important de la compagnie papetikre. Par la 
suite, à compter de 1915, la CIP dÉveloppera davantage ce reseau de  
flottage ci d'approvisionnement des chantiers de ce secteur. A cette fin, la 

CIP fonde uiie coinpagnic, la Lake Expanse Booming and DriWig Corn- 
pany, dans les annkes 1930, et lui  doniie I'exclus~\ité du  flottage du bois 
sur les lacs Simard et Des-Quinze. Au début des annkes 1940, la construc- 
tion du pont du Grassy Narrow rend nécessaire I'établissement d'un 

camp de draw h cet endroit. Le remorqueur de bols 'I: E. Drnper effectue 
la liaison entre ce point et le d a g e  d 'hgliers oh demeure un autre 
groupe de draveurs. Leur travail consiste à défaire les trains de bois et à 

faire passer les biliots dans le glissoir du barrage. Ensuite, les bdlots 
floflent librement jusqu'au lac Tkmiscamïngue, où les bavadleurs de la 
ICO les regroupent et les expédient il Témiscarnimg, notamment. La CTP 
embauche des tquipes de draveurs qui assurent le bon déroulement du 
flottage sur la rivière Des-Quinze, kvitant ainsi les embâcles le long des 
rapides. Elle recrute ses travailleurs parmi les A1gonqui.n~ de Notre- 
Dame-du-Nord. Les draveurs travaillent six jours de  12 heures par 
semaine, et les en~ployis au remorquage s'activent sept jours sur sept. 

Paraiiklemeiit à ce systeme sur le lac T6miscamingue, Booth Lumber 
structure son propre réseau de flottage du bois sur le lac Kipawa et ses 
affluents. Pendant plusieurs années, le J. C. Fleck sert comme bateau de 
drave sur le lac Kjpawa. Il s'agit de son principal remorqueur de bois. 



Le bateau-remorqueur C.1. Booth au barrage de Kipawa. [PH 12 -6 - ia ,  Source: 

Bryan Jones]. 

Deux voies servent A expédier le bois coupe par Booth Lurnber autour du 
lac Kipawa. Une partie arrive par la rivikre Kipawa et l'autre partie est 

expkdit-e par le ruisseau Gordoii. Unc fois les billots rendus sur le lac 

Témiscamingue, la ICO les remorque jusqu'aiur scieries de la compagnie 
à Ottawa. Apres la construction du moulin de Tee Lake en igqi, la niajo- 
rité des billes de bois de Booth Lumber y sont rransportées directement. 

La tran~firmation du bois en région et à l'extérieur 

Cetre présentation du flottage di1 bois serait incompléte sans connait.re la 
destination du bois provenant des forets dc La région du lac Tkrnisca- 
mingue, de 1894 à 1956. Au tournanl du xx' siecle, la majeure partie du 

bois est transportbe A I'a~érieur de la région, en particulier aux moulins 

situés (i Pemb~oke, A la riviere Madawaska et 3 Ottawa et HUU. A cette 
&poque, seule une grosse scierie est en activité au Temiscamingue, le 
Lumsden's Miü. La nise en production du moulin de la Riordon change 
les données. En 1920, 24% du bois ~ransporté sur le lac TCmiscamingue 

est livre au n1odi.n Kipawa. En 1929, pour la premikre annbe, plus de la 



moitik (57%) du bois flottC est transforme en région ; par la suite, ce ratio 
ne redescendra plus sous la barre des 50 %. Lors des annees de  la Crise 
économique de 1929, la CIP demeure trks active en foret, alors qu'en 1932, 
71 % du bois transporté dans la rtgion est livre B son nioulri; en 1933, ce 

ch&e descend à 60% et, en 1934 il remonte à 79%, niveau qui se 
maintient par la suite. En 1938, les autres compagies reprennent leurs 
activjtés en foret dans la région, ce qui se traduit par des livraisons de 
bois de l'ordre de 58 % au nloulin Kipawa. La fin de la Dewu'Pme Guerre 
mondiale entraine la reprise de la production du  moulin, alors que 82 % 

du bois y est livré; les annees suivantes, cc niveau se maintient dans les 
70 %. Cc n i i ~ a u  s'avkre pemanent puisque en 1999, environ 30 90 du bois 
est mpédie A l'état brut à l'ext6rieur90. 

Le secteur forestier, depuis 1950 
Les annkes 1950 constituent une période de changement dans le monde 
rural en gknkral et dans le secreur forestier en particulier. Deux mots 
peuvent résumer ces transformations : rnodertiisation et rationalisation. 

La ville ferniée s'ouvre et le moulin ferme ... 
A compter de 1955, la CIP amorce le processus d'ouveriure de la ville de 
Tkmiscarning. ConcrPtement, cela signifie son retrait de la gestion des 
affaires courantes de la municipalité et de la comniission scolaire, du  
hancetnelit et de I'entret ien des infrastructures municipales et scolaires 
et, surtout, la vente de ses niaisons e i  terrains aux  tmployésg'. D'une ville 
de compagnie fermée, Tkmiscaming devient ainsi une ville ouverre, entre 
antres à la suite de pressions populaires. 

Une dizaine d'années plus tard, la population de Temiscaming 
apprend une nouvelle-choc. A la Fin de janvier 1972, la CIP annonce 
qu'elle fermera definilivement le nioiiiin Kipawa, le 31 mai suivant. La 

ClP aiJ*gue la faible rentabilitk du mouliti Kipawa vis-à-vis d'auues 
complexes industriels plus modernes et plus efficaces. Par contre, des 
analystesJ' e?rpliquenr cetle décision par la vetustk des instaiiat ions mmu- 

facturiéres, la faiblc den-iande pour la pAte bisdfite, les dkficits accurnul~s 
des annees anterieures et la trop forte concurrence sur le marclie. 



D'autres facteurs motivent cette dbcision. A compter de 1970, la CLP 
décide de concentrer sa produdion de pbte bisulfite aux États-unis, plus 
prkcisément à son moulin du Mississippi. La fermeture du modm de 

Tkmiscaniing touche direcrernen't 550 employés à temps plein et 325 

employés saisonniersg3. 
La population locale, les autorités municipales, le syndicat et le depute 

provincial se tournent alors vers les gouvernements provincial et féderai 

dans le but de trouver une solution A ce probléme et de relancer I'kco- 
noniie de la ville. Seule la rgouverture du mod.h  permettra de conserver 
les emplois A Témiscarnimg. C'est dans ce contexte que naPtra une nou- 
d e  conipagnie, Tembec. 

La formation de fmbec 

Parall21ement à cette démarche populaire, quatre anciens cadra de la CLP 

et de I'IP, à Montréal. formulent le projet de fonder une compagnie et de 
remettre en production le moulin KipawaN. Le plan proposé consiste 
A fonder une compagnie nommée Tembec (Tiniiscaming-Qubbec) et A 
acheter les installations de la CIP 3 Tkmiscaming, avec l'aide fmanciere de 
Quebec, d'Ottawa, d'investisseurs prives, de la population, des travailleurs 
et d'invesiissements personnelsqï. Chaque groupe trouve son profit dans 
cette formule et les promoteurs voient dans ce projet l'occasion rkvke 
d'acheter à rabais une usine encore rentable. 

Les négociations entre Tembcc, les gouvernements et la CIP pour le 
rachat du moulin Kipawa s'&tirent sur 14 mois, avant d'arriver à la 
signature de l'accord final, le ic' aodt 1 9 7 3 ~ ~ .  Un conseil d'administration, 
fomle de neuf membres, voit h l'administration de Tembec. Les pro- 
moteurs occupent quaire sieges, I'ATKWA (Association des travailleurs 
de Kipa~va Wurkers Association, vehicule corporatif des travailleurs) 
deus, le gouvernenient du Quebec nomme deux représentants et, 

finalement, les investisseurs privés occupent le neuvieme siege. La 

production de pâte bisullite recommence lentement, eii octobre 1973. Le 
moultn Tembec fonctionne à pleine capacité, en janvier 1974. Pour assurer 
l'approvisionnement en matiere ligneuse, on fonde la sociéte Tembois, 
fdialc à 51 % de Tembec ct A 49% de Rexfor. 



Le complexe industriel de Tembec, au~ourd'hui. [Source: IJ Reflet tdrnismmisn]. 

Par la suite, le groupe Tembec ne cessera de croitre. Au milieu des 
annees 1980, Tembec fonde une f i a l e  du nom de Temcel) qui construit et 
dirige un modiii de p2te chimico-thermo-mécanique blanchie. U s'agit 
alors d'un des seuls du genre en Amhique du Nord. De plus, Tembec 
rialise également plusieurs projets d'investissement dans la ville de 
Tkniiscaming, notamment une cartonnerie, du nom de Temboard. A la 
mêii-ie &poque, Tembec procède l'intégration horizontale des activitds 
forestieres en acqutrant les principales scieries du Témiscamingue, de 
l'Abitibi et du Nord-Est ontaricn. Ces scieries etaient les principaux 
fournisseurs de copeaux des n-ioulins Tembec et Temcd. 

Les tendances génétu/es du secïeur du bois d'œwre 

et la scieries témiscumiennej 

Dans les années 1950, il cisiste plusieurs scieries dans les régions qubb4- 
coises, dont la plupart produisent sur une petite ichelle. La faible pro- 

ductivite des nombreuses pciites unités de production explique les 
difficultés de l'industrie du bois de sciage au Québec9'. Dans les aniiées 

1960, le gouveriiement du Quebec adopte de nouvelles politiques qui 



relancent ce secteur à'activite sur de nouvelles bases. Cela permetira 
notamment la constitution de groupes industriels solides financiere- 

ment9s. Ces politiques entraînent également la consolidation des scieries 
existantes et l'ouverture de nouvelles au Tkmiscamingue. 

La mecanisation des opérations forestieres, dans les années 1950, 

permet la Booth Lumber de couper d'autres essences forestieres jusque- 

là inexploitees, notamment le merisier, et de changer la production de 
son moulin scie de Tee Lake pour la fabrication du contreplaqué. Dans 
les années 1960, ce moulin devient proprietk de Goodman-Staniford, une 

division du groupe am6ricai.n UOP Manufact uring Limit 4. En 1975, 

cetw derniece change son appellation pour celle de Division des produits 
forestiers, UOP. Un incendie dCtmit entikrement le m o h ,  en 1975. 11 est 
reconstruit par aprhs. Au dCIbut des années 1980. Commonwealth 
Plywood Limited, de Sainte-Thkrkse, s'en porte acquéreur. Il en est 
toujours le propriétaire. 

A la suite de la fermeture de la m i n e  de BeUeterrc, en 1959, les gouver- 
nements du Canada et du Québec investissent dans la construction d'un 
moulin de conueplaqu4 dans cette lod i t é ,  conjointement avec la com- 
pagnie Canada (Quebec) Veneers. Cette dernikrc dirige le moulin et 

embauche une partie de la population locale conme travailleurs de 
moulin et travailleurs forestiers. En 1987. elle vend ses installations à la 
Commonwealth Plywood inc. 

Vers 1968, un groupe de personnes de Ville-Marie unissent leurs 
capitaux pour menre sur pied deux entreprises de transformation du 

bois, Module Tech, qui effectue la const ruaion de maisons préfabriquees, 
et Temfiex, un moulin de dtrodage de tremble. Module Tech ne reste pas 

en activitk nés longtemps. Quant a Ternoex, il passe aux mains d ' E d e  
Jolette Limitée, vers 1975, pour étre ensuite vendu Tembec au debut des 

annkes 1980. Le moulin fonctionne sous la raison sociale de Ternfor 
pendant quelques annees. Tembec change le type de production de ce 
n-iouh et le rebaptise Ternlm. 

Au printemps 1972, les directeurs de la Coopérative foresiiere du 
Tkmiscamingue, rkcemment mise sur pied, entreprennent les demarches 
visant à construire une usine de sciage. Us arretent finalement leur choix 
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sur Béarn. La scierie entre en aaiviti le 8 mai 1974. Des ses dkbuts, l'usine 
fait face h de graves problèmes financiers. Une seule solution s'offre alors : 
la prise de conrrble totale de l'usine par Rdor ,  une societ4 d'État, le 22 

mai 1975. Elle fonctionne dorénavant sous le nom de Scierie Bkarn inc. En 
1986, le groupe Ternbec se porte acquereur de Scierie Béarn inc. 

En 1978, une douzajne de personnes de Fabre lancent le projet d'un 
n~oulin à bardeam a6n de crecr de l'emploi dans la localité. Cèdre Fabre 
voit ainsi le jour et entre en activité en aoilt 1979. Le sucds de Cedre 

Fabre est de courte durée: la qualité moyenne du cedre, la crise econo- 
mique qui sévit à compter de 1982 et la femieture des marches expliquent 
ces problemes. Redor adikte Cèdre Fabre et l'exploite quelque temps, 

avant de fernier dkfinitivement ses portes. 

La spécialisation du travaii en forêt 

D'autres changemenrs majeurs dans le travail forestier debutent dans les 
annees 1950, avec la indcanisation de l'ensemble des opkratioiis. Les 
premieres tronçonneuses sont introduites en 1953, dans les chantiers de 
Booth Lumber et dc ceux de la CIP, mais elles sont peu utiliskes parce 
qu'elles sont tres lourdes. De nouveaux modeles les reniplacent et eues 
gagnent la faveur des bhcherons qui délaissent le traditionnel <( bucksaw p.  

A conipter de 1958, les camions et les tracteurs remplacent définitive- 
ment les chevaux. Dans les anntes 1960, la rdcdte des arbres est faite A 
l'aide de dibusqueuses. Les campements de bdcherons changent kgale- 
ment ; des roulottes munies de gknkratrices remplacent les amps en 
y lanclie. 

Le systkme de sous-traitance dans l'exploitation forestiere disparaft 

gradueuernent compter du milieu des années 1950. Les sous-traitants ne 
peuvent financer tous ces changements et les compagnies comme Booth 
Lumber et la CIP reprennent la gestion et l'organisation des chantiers 
forestiers. Seuls les très gros sous-traitants peuvent alors demeurer en 
affaires. 

Les annees 1960 marquent la fin d'une époque où le travail en forét se 
faisait sur une base saisonnière. Le m4iier de bûcheron devient uii merier 
spécialkt qui s'exerce maintenant 12 mois par annke. Li n'est alors plus 



possible, pour les agriculteurs, de combiner le travail agricole et le kavail 
forestier. Pour eux, un choix s'impose entre le travail salarié dans 

l'industrie forestière ou le travail autonome sur la ferme. 

La fin du j70ttage du bois 
Au milieu des annees 1970~ un groupe de citoyens ent rep~nd des moyens 

de pression visant à methe 6n a u  flottage du bois sur le lac Témisca- 
niingue et ses affluents, aiikguant la pollution et les ennuis causés aux 
propriétaires riverains. Vers 1976, les opéraiions de flottage du bois ces- 

sent et sont remplacées par des camions à remorque. Le flottage du  bois 
se poursuit dans les autres régions quebécoises. 

Les activités du camp de drave Opemican diminuent considerable- 
ment, pour être peu à peu délaissées par la ICO. Au milieu des années en 
1980, un organisme témiscaminois, la Sociktk historique d'Optrnicali, 

entreprend alors d'en faire un site historique et touristique. 
La fin du flottage du bois en Abitibi et au Tkmiscamingue signifie 

kgalement la fin de la vie active des remorqueurs de bois dans la region. 
Le 1 E. Draper a été mis en cale stche, à hgliers,  où il a et& transformé 
en  centre d'interprttat.ion de l'histoire. 

Les opérations du camp de drave de La Gap se terminent le 29 aoCit 

1978, avec le départ de la derniere estacade vers Temiscamingw. Certains 
eniployés sont transfkres et d'autres perdent leur emploi. Le site et les 

Iidriments sont fermés et demeurent la propriété de la Upper Ottawa 
h p r o v m e n t  C". La famille Robert, de Notre-Dame-du-Nord, en a fait 
l'acquisition en iggo. 

Le nouveau régime forestier 

Le systPme de concessions forestieres demeure en vigueur jusqu'm 1987, 

lors de l'adoption de la loi 150, décrivant le nouveau régime forestier. Le 

gouvernement tente ainsi dëviter I'tpuisement de la matière ligneuse et 

met en Euvre une politique de reboisement et d'allocation des ressources 
entre les exploitants forestiers. L'objectif poiusuivi est de s'assurer que la 
récolte de matiere ligneuse ne dépasse les possibilit&s de régénération d u  

couvert vkgétdl". Une section de la loi vise les forets publiques, dont le 
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gouvernement reprend le contrôle, et une autre s'adresse aux proprie- 
taires de boises  privé^'^'. 

En 2000, la forêt est la ressource naturelie la plus exploitée a u  

Térniscamingue. Les entreprises de  la région transforment plus de 

i 130 ooo mktres cubes de bois, dont 95 % provient du territoire et le reste, 

de I'Abiiibi et d'autres régions du Québec. Une parrie des rkoltes des 

forPts tkmiscaniennes est transfnmée à l'extérieur du territoire, princi- 
palement en Abitibi et, dans wie moindre mesure, ailleurs a u  Québec. Ce 
volume de bois repr4sentc près de 30 % du bois provenant des forets de 
la région. 

Conduion r économie et écologie fktestièrus 

L'impact du secteur forestier sur le ddveloppement économique du 
Témjscamingue ne fait pas de doute. La présence de nonibreux chantiers 
forestiers favorise la colonisation agricole de la région, des la fin du 

xrp sikle. Les colons s'ktablissent dans les troutes laisska par les biiche- 
cons, en plus de trouver iine source saisonniére de travail et un ~narclié 
pour l'6codernent des produits agricoles. La construction de moulins de 
pbte à papier, en 1917, et des grandes scieries, dans les années 1940, vien- 

nent consolider le développenient de la region en favorisant la transfor- 
matioii siir place d'une grande partie de la recolte d'arbres et en assurant 
des retombées écononiiques directes et indirectes sur l'ensemble de la 

région. 

Le travaii forestier saisonnier, dans les chanriers en hiver et sur  le flot- , 

tage du bois en Ct4, procure une source de revenus apprkciable pour plu- 
sieurs Thniscamiens. Le métier de forestier evolue au 6i des ans, passant , 

d'une activitk manuelle à une activite mécanisée. Cette spkciaiisation du 
' 

1 travail se met en place a u  tournant des années 1960; eue n'est pas sans ! 

affecter les paroisses agroforesti&res dont la survie s'en trouve rnenacke. \ 
La fin du tlotrage du  bois dans la régioii relève en bonne partie des con- I 

testations populaires, notaminent à cause de la pollution qu'il crée. 
1 

Dans un auue ordre d'idke, l'exploitation et la transforniation de la 

matitrc ligneuse ont un impact significatif sur l'environnement, comme / 
il en a &té brikvement question en début de chapitre. L'histoire ecologique . 



/ de la forêt tCmiscamienne est à faire, dont voici quelques avenues A 
I ' explorer. Il serait interessant de connaiue les changements du couvert 
I 
\ végttai A la suite de l'exploitation intensive du pin, à la fin du xix' siécle. 

, des feux de forêts, des coupes à blanc et du reboisement. Quel est l'impact 
reel du flottage du bois, de l'amenagenient des cours d'eau et de la ' construction des barrages sur la faune et la flore? Celui de la pollution de 

I'air et de l'eau? Comment concilier l'exploitation des ressources natu- 
1 relles et leur consenation à long terme? En somme, ces divers ilemenb 

contribueraient i faire une histoire complére de la forer témiscarnienne. 
1 



CHAPITRE 

Les mines 

L ORSQUE L'ON FAIT RÉFBRENCE ?I l'histoire des mines au TCmis- 
carningue, la vieille mine du canton Guigues vient immCdiaternent 

h l'esprit Qui l'a mise en valeur? On ne le sait trop. La mine d'or de 
Beiieterre occupe kgalenient une place importante dans la memoire col- 
lective et, avec elle, une strie d'anecdotes et d'histoires. Mais l'industrie 
m i n i k r e  s'avkre plus importante pour la rkgion que ces deux sites: à une 
certaine époque, les prospecteurs s'activeilt A plusieurs endroits au 
Témiscamingue. Les decouvertes les plus impressionnantes se situent 
toutefois du cbtk ontarien du lac Tkmiscamingue et dans le nord de la 

région, le long de la faille de Cadiilac. Les Tkmiscamiens en profiteront de 
plusieurs façons, comme le fair ressortir ce chapitre. 

La mine de plomb du lac Témiscamingue 

Dès les débuts de la Nouvelle-France, les explorateurs se mettent 2i la 
recherche de mineraux. A l'instar des découvertes espagnoles au 
Nouveau-Mexique, cela pourrait remplu les coffres du roi de France et 
des marchands finançant les exyédi tioi~s. Guides par les Améruidieiis, 
dont l'apport à ce sujet sera crucial, les Français font ainsi plusieurs 



découvertes». En 1583, des mines de cuivre et d'argent sont mises à jour 

par un Français dans l'actuelle baie de Fundy, située sur l'océan Atlan- 
tique, sur la cbte est du Canada et des Etats-Unis. En 1603 et 1604 des 
explorateurs trouvent d'autres mines de cuivre, d'argent et de fer1. 

C'est dans le contexte de la recherche de gisements de mineraux 
qu'une mine de plomb argentifére est identifiée au lac Thniscarningue, A 
la fin du xviic siede. Plusieurs annees plus tard, elle sera communément 
appelee la mine Wright, puis la mine d'argent de Guigues; eue se situe 
dans l'actuelle baie loanne. h la liniite des cantons Duhamel et Guigues. 
TRs Algonquins en connaissent l'eniplacemeni depuis fort longtemps. Us 

en auraient parle aux employés du poste de traite des fourrures, situé sur 
une île de la rivière Montréal. L'expedition de 1686 dirigte par le clievalier 
de Troyes s'y arrete, cn niai. Un Témiscamingue nomme Cognac conduit 
de Troyes A cette mine2. En juillet 1686, le chevalier de 'Conty est mandaté. 
pour aller ve5fier le potentiel de cette mine, faire un rapport et rapporter 
des tdiantillons, qui sont envoyés au roi de France. Maigré un certain 
intkrêt, les intendants Raudot jugent que cette mine est trop éloignée au 

nord pour étre exploitée d'une façon rentable3. Des entrepreneurs 
miniers entreprendront son exploitation A la fin du XIX' siècle. 

La mine Wnght du canton Cuigues dans le contexte 

Le dtveloppement du secteur minier québdcois s'amorce à compter du 
milieu du xrx' siMe, paralklement à celui du secteur forestier. Plusieurs 
facteurs expliquent cet essor, notamment des decouvertes importantes, 
l'industrialisation graduelie de l'économie occidentale et l'intervention 
accrue de l'État quCbécois. Toutefois, la dkcision des investisseurs 
d'amorcer l'exploitation conirnercide d'une mine dépend de nonlbreux 

elements comme l'explique l'historien Marc ValliPres: 

Le passage de la decouverte et de la mise en valeur des gisements A leur 
exploitation dépend de nombreux facteurs. La nature et les mges reconnus du 
minerai, la demande internationale et l'tvolution des prix, le contexte de la 
concurrence entre les pays et les regions productrices, l a  technologie 
d'extraction, de concentration et de transformation du minerai en produits 
indust~iels et enfin l'accessibilitt des gisements par chemins de fer ou 



auirement concourent notamment à permertre ce passage plus ou moins 

rapidement. Ainsi, plusieurs gisenients fort riches et connus deja depuis 
longtemps n'ont pu ét-re exploites avant d'être accessibles par chemins de fer'. 

Au tournant du xx' siècle, les principales mines québecoises se situent 

dans les régions du sud de la province, en I'occurrencc de la Chaudière, 
l'Estrie et l'Outaouais. Trois groupes de gisemeiits doniinent la ptoduc- 
bon: le cuivre et la pyrite, les phospliates de chaux et l'amiante. Seule 
l'exploitation du cuivre est importante, tandis que la produaion de I'ar- 

gent et de l'or est, à cette kpoque, négligeable. Parmi les autres métaux 
ayant une certaine importance au Qukbec, mentionnons le plomb, le 
zinc, le molybdène et la rnagnésit$. La demande en plomb explique I'ou- 
verture de la mine du lac T~miscamuigue. 

Vers 1850, Edward Wright, un exploitant forestier d'Ottawa, decouvre 
par hasard I'existence de cette mine de plomb du canton Guigues, située 
sur ses concessions forestières. 11 rappone a Ottawa des tchantiiions du 

minerai ; il les laisse sur son bureau jusqu'en 1870, ann6e oh il les soumet 
à l'analyse. Les résultats s'avérent trks inttressants et Wright dicide 

d'exploiter ce gisement. D se rend au T6miscamingue avec un groupe 
d'hornmes ei extrait du sous-sol quelques tonnes de minerai. Us i'embar- 
quent sur un radeau de bois, seul moyen de transport de l'époque, afin de 

le descendre à Ottawa. Par contre, le radeau coule aux rapides de Deux- 
Rivikres, à quelques kilomètres au sud du lac T é m i ~ c ~ n g u e .  Wright 
abandoilne dors provisoirement son projet d'exploiter cette mine6. 

En 1885, Wright s'associe à deux hon-imcs d'affaires d'Ottawa et ils 
reprennent les activités d'extraction. Ils creusent un puits de 60 rnktres 
afin d'atteindre la veine muierale de s~llhre de plomb, contenant une 
proportion de 20 onces d'argent h la tonne7. La E. Wrigtit & C, proprié- 
taire du gisement, le vend A la Mattawa Mining and Smelting C" de New 

York en 1889. Cette derniere entreprend la construction des infrastruc- 
tures d'extraction, de rdtissage et de fusion du metal ainsi que des mai- 
sons pour ses employés et un magasin exploite par la Compagnie de la 
baie d'Hudson. En 1889, la Sociétk dc colonisation dirige les travaux de 
construction d'un chemin reliant ces installations au chemin traversait 
les cantons Duhamel et Guigues. Les missionnaires oblats planifient 



La mine de plomb argentifire de Guigues, A la fin d u  xix'  siécle. [PH 23-9-21, 

méme d'y construire une kglise et, a cette fin, demenagent la chapelte de 
la rnission Saint-Claude afin de la reconstruire. Toutefois, ce dernier pro- 
jet ne se rkahsera pas puisque la mine ferme ses portes en 1891. L'absence 
de moyen de transport nuit à l'exportation du minerai à I'cxtkrieur de la 
rkgion8. Ce n'est qu'en 1896 que le chemin de fer reliera directement le 
sud du lac TÇrniscairiinguc 3 la ligne de Mattawa et Montréal. 

La mine Wright fournit du travail a plusieurs colons nouvellement 
installes au Témiscniiiiiigue. Sa fermeture SC fait durement ressentir, 
d'autant plus qu'à la m?me tpoque, l'exploitation forestitre au Témis- 
camingue fonctionne au ralenti. En 1897-1898, le Petroleum Oil Trust 
exploite ce gisement. Puis, de 1900 à 1902, la mine est r o m t e  par la 
Canadian & British Lead Mine C", avant de fermer définitivement. U 
s'agit de la seule mine produisant du plomb au Quebec, avant 1910'. Les 
domees sur la quantité et la valeur de la production de plomb de la mine 
Wright sont decrites dans le tableau suivant. 



Tableau 6.1: Quanuré et  valeur de la. production 

de la mine Wright, 1890-1904 

P4riode Produdion (en livres) Valeur (en f) 

1890-1894 39 519 2 902 

1895-1 899 79 769 4 907 

Source : )Marc V , \ ~ ~ r é ~ a s .  Des nllncs cr de5 Irainmes. Hlstorrc de I'indirsrria irrinérnle 
qu&bkoije. Des ongi~ies a11 dtbtrt da anrifes 1980. QuCbec, ministPrc de I'energie et des 
kssourccs, 1989, Tnblentr 2.7: Proclir~rioti i>iiii&rnlz r~rrétit:coise. 1877-1924 et Tutleair 2.8: 
Vul~.irr de la prodiicriotr iiziiiProle ryidliPcoisc, 1877-1 9 3 ,  donnees tirees de Siaiistiqucs 
Canada, iiioyennes quinquenrinlr.s, p. 77 et 78. 

La mine du canton Fabre 

A la fin du xix' sikcle, des prospecteurs miniers explorent les rives que- 

btcoises du lac Temiscarningue dans le but de trouver d'auucs sources de 
niinkraux En 1897, Henrj et Noah Tiinrnins, alors inardiands à Vide- 
Marie, découvrent du cuivre, du cobalt, du nickel et de l'argent dans le 
canton Fabre. Peu de temps après ces dicouvertes, les Tknmins ouvrent 

une mine de cuivre h Fabre et, pendant plus de siu mois, Ils expédient des 
chargements de cuivre B Montrkal'O. Mais, A l'instar de la mine Wright, les 
dificultés poskes par l'expédition du minerai entrainent la fermeture de 
la niine des Tinirnins. A la même tpoque. d'autres prospecteurs s'éta- 
blissent également dans ce secreur, et le petit village de Fabre déborde 
d'activités, propre aux va-et-vient des centres miniers. Par contre, cette 

effe~esccnce est de courte dude. DPs igoq, h la suite de la découverte 
d'un important gisement de cobalt, du c8té ontarien du lac Tkmisca- 
mingue, les prospecteurs abandonnent Fabre et se dirigenr x r s  la zone de 
Cobalt 

Cobalt et les mines ontariennes 

La colonisation du Nord-Est ontarien débute A la fin du xlx' sikcle. A 
compter de 1887, un petit hameau se forme sur le sire de la future d e  de 
Haileybury et, en 1891, un autre hameau apparaît des deux cSt6s de la 
rivitre FValii, ce qui deviendra la v i l l e  de New Liskeard". Par contre, 



jusqu'en igoz, la marche du peuplement se déroule lentement de 
stimuler la colonisation, le gouvernement de l'Ontario entreprend, cette 
annke-lh, la consîruction d'une voie ferrée reliant North Bay aux cantons 

du Moyen Nord ontarien',:, zone mieux connue sous le nom de Clay Belt. 
Cette voie ferrée de la Temiskarning 8: Northern Ontario Railway Com- 
pany (T & NO)13 favorise &galement l'exploration miniere et, par la suite, 
I'exploitation des gisements miniers de ce secteur. 

Du Mihge 103 i Cohh 
Les premieres découvertes de minerai dans le secteur de Cobalt datent de 
1903". Ce sont des ernployks de la T &NO qui les effectuent au hasard. 
A l'tte de 1903, la voie ferree atteint le lac Timagami, puis le sud 
d'Haileybury. Trois differcntes découvertes de minerai vont dors changer 
considérablement le visage du Moyen Nord ontarien. En aofit, deux 

bdcherons, James McKingley et Ernest Darragh, partis A la recherche de 
bois pour faire des traverses de voie ferree, trouvent ha lement  des 
roches blanchdtres le long du tracé; ils envoient des échantillons afin de 
les faire analyser. Quelques semaines plus tard, un forgeron, Fred Mose,  
trouve à son tour des roches qui retiennent son anention. Avec son 
superieur immaiat, Duncan McMariin, ils enregistrent des terrains dans 

ce secteur. Puis, en octobre, Tom Hebert effectue la troisihme dtcouverte, 
h proximité du Long Lake. Il en fait part au D' William Miller, récemment 
nommé giologue provincial, qui inspecte alors les terrains de LaRose. 
Hebert enregistre à son tour ses terrains. Apres analyse, le minerai décou- 
vert dans ce sectelir s'avere être de l'argent. Miller informe le gouver- 
nement ontarien de ces dkcouvertes, convaincu de l'imminence d'un 
developpement minier sans prectdent. Au printenips de 1904 d'autres 
importants gisements d'argent sont mis a jour, cene fois-cj par Alex 
Longwell et William Tretheway. C'est alors que l'endroit autrefois désigné 

cornle Mileage 103 prend oficiellement le nom de Cobalt, inspiré du 
minerai que I'on trouve en abondance dalis les environs. Le Long Lake 

prend aussi le nom de Cobalt Lake. 
A l'et& 1904, quatre mines entrent en activité. Mais c'est en rgog que le 

développement minier demarre sur une large &chelle à Cobalt. Les 
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Le tramway electrique et 3 l'arrière-~lan. le village de Cobalt. [PH 23-5-32]. 

prospecteurs arrivent de partout et se mettent au travail. Des niines et des 
camps miniers apparaissent ici et la et, en iyo7,500 compagnies s'activent 
dans le secteur de Cobalt et de Larder Lake. En 1908, la popdarion de 
Cobalt, jusque-là inexistante, est estimke h 7000, et certains avancent 
meme le chifke de 12 ooo personnes, en 1909. Devant cette situation, le 
gouvernenient de l'Ontario conf e l'encadrement de ce mouvement de 
population et du dkveloppement urbain aux corninisaires de la T & NO 
Railway'j. 

Les retombees de ce dkwloppement se font ressentir dans les villes 
voisines, en particulier à New Eiskeard et à Hailcybury. Cette derniére 
devient le centre conmercial non seulement des environs, mais aussi 
pour les localitks situées du c6tk québécois du lac Ttmiscamingue. 

Une fois les niines de Cobalt en activité, des prospecteurs poussent 
graduellement vers le nord et vers l'ouest, dans les secteurs de Kirkiand 
Lake, Porcupùle et Tinlrnins. Puis, au dCbut des annees ipio, des pros- 
peaeurs traversent la frontière quebécoisc et se rendent dans un nouveau 
sccieur, celui de Rouyn-Noranda. C'est le dCbut de i'exploration de la 

partie québécoise de la faille de Cadiüac. Nous y reviendrons. Mais avant, 
jetons un coup d'œil sur le secteur de Silver Centre. 



Siiver Centre 

En 1907, le canton South Lorrain, situé en face de Fabre du côté ontarien 
du lac Témiscamingue, attire i'atteiition des prospei-eurs miniers qui 
revendiquent au gouvernement ontarien I'ouvernire de ce canton ?I la 
pro~peaion'~. Les premieres découvertes importantes surviennent en mai 
1907 lorsque Norman Maidrns trouvc une quanti16 importante d'argent, 
prés du lac Temis~aminguc. Une premiére mine enme alors en activite, la 
Maidens Mine. Un auire groupe de prospt.~?eurs, formé de Bob Jowsey, 

Charlie Keely et lohn Woods, découvre un important gisement, situe un 

peu plus au sud-ouest de la mine ~Maidens, plus précisénient B quatre 
d e s  du lac Loon. A compter de 1908, la population augmente rapide- 
ment et de petits camps miniers apparaissent autour des mines. D'autres 
mines entrent en activite et, en ftvrier 1910, il y a six mines h Silver 
Centre. Les activites se dkplacent rapidemcnï Zi l'intérieur des terres, près 
du lac Loon où, en 1910, quatre des six mines de Silver Centre se situent. 
La phiode de la Premikre Guerre mondiale ralentit considkrablement 
I'activitk minierc à. Silvei Centre. L'activitk reprend de plus belle à 

compter de 1920 et de nouvelles découvertes sont mises à jour en 2921. Les 
années suivantes marquent l'apogke de Çdver Centre. La population 
airciiit alors son sommet avec goo personnes. Par h suite, le dkclin se fait 
entre 1926 el 1929. Aprks la Crise kconomique, les niines produisent 
sporadiquement, pour cesser definitivement leurs opkrations en 1934. 

Le développement de Silver Centre améliore la situation économique 
de plusieurs familles de Fabre, notamment. On y vend des produits 

agricoles et, plus i.mportant encore, plusieurs y trouvent iui emploi et s'y 
etablisseni en permanence, du  moins le temps que se maintient le 
<( boom)> minier. Le transport des personnes et des marchandises à tra- 
vers le lac se fait de l'est à l'ouest à bord du fifétCor, du Silverland ou du 
Temiskaming. Beaucoup de gens y travaillent durant la semaine et voya- 
gent les filis de semaine entre Silver Centre et Fabre, en bateau, l'été, et en 
voiture sur la glace. l'hiver. 
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La mine d'or de Belleterre 

Au début des années 1910, les prospecteurs se tournent vers d'autres 
zones, dont celle de Rouyn-Noranda, sirukes le long de la faille de 
Cadilac qui s'&end du Nord-Est oiitaricn jusqu'h Val-d'Or". La d k o u -  
verte du gisement aunf2re de la region de Belleterre s'inscrit dans la 
foulee. 

La faille de Cadillac 

En 1911, Edmund I-lorne effectue ses premieres dkcouvcrtes dans le can- 
ton de ROUF; il retourne dans ce secteur les années suivantes et, en 1920, 

il jalonne des terrains sur le nord du lac Osisko. D'autres gisements sont 
niis A jour par la suite. A compter de 1922, c'est la niée rninikre dans ce 
secteur, principalement B la suite des d6couvertes de gisements Powell et 
Horne. En 1925, la Noranda Mines Limiteci voit le jour, formee de han- 

ciers new-yorkais, et achéte les terrains du prospecteur Horne. La 
Noranda Mines entrepreiid alors la construction d'une mine, d'une 
fonderie ~t d'une vdle sur les bords du lac Osisko. En plus de la naissance 
de la ville de Noranda, cela marque le début de l'important developpe- 
ment minier de l'Abitibi. Daiis les annees 1920, les prospecteurs pouxsui- 
vent leur travail d'exploration et se rendent dans la region des sources de 
la riviere Harricana, où ils dkcouwent d'importants gisements aurimres 
dans le secteur qui s'&end des actueiles d e s  de Cadillac A Val-d'Or. 
Apres la Dcuxieme Guerre mondiale, la prospection niini&re gagne le 
district de Chibougarnau-Chapais. 

L'augmentation du prix de l'or, de 20 $ A 35$ l'once, en 1934, entraîne 

l'ouverture de la plupart des mines d'or de  la région. La mise en activitd 

des mines abitibiennes a des retombees sur l'ensemble de l'kconomie pro- 
vinciale puisqu'elies permetteni 3 l'industrie minerale qubbécoise de 

prendre son envol détfinitif, compter des annies i930I8. La mine 
Lamaquc devient rapidement la plus grosse productrice d'or de la pro- 

vince de Quibec. Paraii$lenient à cette ville de compagnie, la ville de Val- 
d'Or se développe, h i t  de I'initjative des commerçats. On retrouve le 
meme pliénomene à Rouyn et Noranda. Noranda est une ville de com- 
pagnie et Rouyn se dkveloppe grece à l'initiative privée. 



À la fin des mannées 1920, des gisements mineurs d'or sont dkcouverts 
au Temiscamingue, en particulier sur  les terres d'Ambroise BeUehunleur, 
Q BéarnlY. En 1927, la United Gold Exploration Lrd en commence 
l'exploitation. Par contre, les résultats s'avtrent insatisfaisants et la com- 
pagnie diminue rapidement ses activités. Elle effectue d'autres explo- 
rations en 1931 et en 1934, mais en vain. Elic abandorme alors ce secteur 
en 1936. Ambroise Beiiehunieur radiete les titres de propriétés et fonde, 
en 1937, Les Mines d'or Beiiehumeur Ltée, une compagnie à capital- 
actions. L'extraction de triinerais donne des xPsultats encouragmts. Par 
contre, faute d'argent, les travaux d'exploration et d'excavation cessent en 
1940'~. AiUeurs au Tkmiscamingue, les prospecteurs miniers concentrent 
leurs fouilles dans le canton GuiUer, dans l'Est de la région. Leurs 
recherches ne seront pas mines. 

L'époque de Gainsrnoore et de Mud Lake 

Dès 1934, des prospecteurs miniers s'affairent pres de l'actuelle ville de 
Beiieterre. Les dkcouvertes de métaux amknent une ruée vers l'or dans ce 
secteur, à compter de 1936. La compagnie minitre, la Belleterre Qucbec 
Mines Liinited. une fihale de la Mchtyre-Porcupine, de Timniins, cons- 
tmit le puits no 1, en 1936. Cette n i n e  d'or et d'argent posskde une capacitt 
de production quotidienne maximale de 350 tonnes de mincrai2'. La 
découverte, cn 1937, d'une importante veine d'or amplifie davantage le 
cqboom » minier dans ce secteur. Le prospecteur Viateur Baril découvre 
une grosse veine d'or, connue sous le nom de la veine no i2. L1 s'agit d'un 
gisement de minerai souterrain long de 503 mktres, sur une largeur 

moyenne de i,2 metre, s'étendant jusqu'à 152 mètres de profondeur. La 

teneur moyenne du minerai dépasse 0,28 once d'or A la tonnP. En 1938, la 
Belleierre Quebec Mines Lirnited fait construire une cenaale hydroklec- 
trique de 1500 chevaux-vapeur sur la riviere iYmeway, à 21 kilométres de 
la mine, a h  de s'approvisionner en Cnergie kiectrique. Elle érige un bar- 
rage supplémentaire de rétention des eaux sur la riviere Wmeway en 1943, 

A l'kpoque des premiers prospecteurs, au milieu des annees 1930. il 
n'existe aucun village sur le site de Belieterrc. Un petir sentier relie 
Latulipe à cet te zone de prospection. L'intensi6cation des activitb arnkne 



des groupes d'hommes de plus en plus nombreux et l'i5dificatioii de deux 
villages miniers, Gainsrnoce et Mud LakeJJ. Griinsniore aurait compté 

près de 50 h i d e s ,  à son apogee. On y retrouve également des com- 
merces et une école. Mud Lake compte aussi ses commerces, dont deux 

épiceries, un restaurant et salon de barbier, une niaison de chambres et de  
pension et une mercerie, a h s i  qu'une kcole. 

Vient ensuite la ville de Belleterre 

En 1941, la Beileterre Quebec Mines Lirnjted entreprend la construction 
d'une ville, situke 1 proximité du site de ses travaux d'exploitation. La 

compagnie se conforme il la loi des villages miniers du gouvernement du 
Québec, qui oblige les compagnies niinikres à fonder un village prks de 
leur site d'exploitation. Le gouvernement veut ainsi kviter le dkveloppe- 
ment anarchique qu'a connu le nord de  I'Oiitario, quelques annees 
auparavant. La nouvetie ville s'élhe prhs du lac aux Sables et porte le 
nom de Belleterre. Il s'agit d'une ville de conipagnie typique : tout appar- 
Lient à la compagnie, c'est eue qui construit les risidences, les ecoles et qui 
fournit tous les services. En 1943, la ville cornpie 61 maisons, dont 
21 nouvellemeni ddmknag&es de Gainsmore et de iMud Lake. La consrmc- 
tion de L'église debute eii 1 9 4 .  En 1947, cinq ans aprks la fondation de la 

ville, le conseil municipal et la Cominission scolaire de Beiietcrre voient 
le jour*'. La con-ipagnie niiniere se retire de la gestion courante de ces 

secteurs. 
A l'instar des mines d'or de l'Abitibi et du Québec, la production de la 

mine de Belieterre atteint son apogke en 1942, pour ensuite décliner 
jusqu'en 1947. Cela s'expliilue par les restrictions attribuables au temps de  
la guerre, notarnmeilt en ce qui a trair au materiel de produaion et 3 

l'outiUage utilise pour l'extraction. L1 faut ajouter A cela la rareté de la 

main-d'œuvre puisque les hommes sont mobilisks au sein des Forces 
armkes ~anadieruies'~. Pour pallier la pknurie de main-d'œuvre, la com- 
pagnie embauche des fils d'agriculteurs du  Témiscamingue rural. Jusque- 
la, des travailleurs ontariens et des imniigrants forinaient la main- 

d'œuvre. La plupart d'entre eux étaient arrivts en menie temps que la 

compagnie minikrc. A son apogke, en 1943, la Belieterre Quebec Mines 
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Vue gbnérale de la mine de Belleterre. (PH 11-3-71. 

Limited embauche environ 250 honxnes. En 1959, B sa fermeture, eue 
fournit du travail à 30 hommes, seulement. 

A compter de  1948, des travaux de prospection h la surface et de forage 
a u  diamants se poursuivent intensivement, a h  de détecter d'autres 
Filons d'or. D'autres compagnies de forage s'activent eues aussi dans le 
secteur de Belleterre. En 1957, la BeUcterre Quebec Mines Lirnited com- 
mence l'exploitation d'une autre veine d'or, située h l'ouest de ses instd- 
larions minitres. Parallèlement à ces travaux, elle inspecte le canton 
Laverlochère, toujours 3 la recherche de minerai, mais en vain. En 1958, la 
veine 11" 12 fournit seulement 25 % de la production de la Belleterre 
Quebec Mines Limited, elle qui était auparavant la principale source de 
minerai'". I.es recherches s'intensihent et ne présentent aucun rksultat 
positif. En mars 1959, n'ayant trouve d'autres sources d'or, la Belleterre 
Quebec Mines Limited annonce la fin de ses travaux et de 
forage au  Tkmiscamingue. Elle cesse dkfinitivemelit ses activitks ?i 

Belleterre, en novembre de la méme ande. A cene &poque, plusieurs 
petites mines d'or quebecoises subissent le menie sort, soit parce qu'elles 
sont nioins productives, soit parce que leur n h e r a i  est de faible tenem 
D'une façon gknérale, depuis la fin de la Deuxitme Guerre mondiale, les 
mines d'or connaissent une situation difficile qui s'explique par la 
faiblesse du dollar canadien vis-3-vis de la devise amkriçaine, la diminu- 
tion du prix de l'or et I'augmentation générale des coûts de production2'. 
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8elleterre vers 1950: la qF Avenue et le magasin d'Émilien Caudet A l'avant-plan. 

IPH il -3-4, Source : Florent Paul]. 

LR gisement aurikre de Belleterre se situe en marge de ceux decouverts 

dans le secteur de Val-d'Or. Au total, de 1927 1950,5o mines entrent en 

produaion en Abitibi et au Témiscamingue, la plupart étant sihkes le 

long de la faille de Cacùiiac ; 40 produisent de l'or, neuf du cuivre, du zinc 

et de l'argent et une du  ~iiolybdène'~. A5.n de situer la mine de BeUeterre 

dans l'ensemble de la production de l'Abitibi-Témiscamingue, men- 
tionnons qu'entre 1940 ct 1955, la production moyenne d'or de la mine de 

Belleterre repiksente moins de 5% de I'cnsemble de la rkgion. Le sommet 

se situe en 1947 avec un taux de 7 4 % .  A compter de 195% la BeUeterre 

Quebec Mines Lirnited diversifie sa production et extraie kgalenlent du 

minerai d'argent. Aprh l'extraction selon le proddk de cyanuration, le 

minerai contenant de l'or et de l'argent est ensuite expédie A la fonderie 

de Noratida, pour transformation. Le rableau de la page suivaiite présente 

les donnkes relatives h l'extraction de niùierai de cette mine. 

A la suite de ia fermeture de la mine de Belieterre, plus de la moitié de 
la population quitte la d e .  Les travailleurs, venus de l'Ontario avec la 

compagnie minière, suiveni celte dernikrr. Les familles originaires du 

Tkmiscamingue gagnent leur d a g e  d'origine ou quiitent la region pour 

d e r  tenter leur chance dans les nouvelles villes miiiieres de Chapais et de 



Tableau 6.2: Production minérale de la Belietem 

Quebec Mines Lirnited, 1939-i959 

Annh Mineni traité Or fin expédlh Argent Production 
(tonnes) (on-) (onces) quotidienne 

moyenne (tonnes) 

Sorirce: Ministhre des Mine du Qubbec, Rappom or~niiels. 1939-1959. 

Chibougamau, ou encore à Val-d'Or et A Rouyn-Noranda. Les deux 

paliers de gouvernement collaborent avec les autorites muniàpdes a h  

de construire un mouli~l de contreplaqué, pour crkr de nouveaux 
emplois et de relancer I'&conomie de cette ville mono-industrieile, 
comme nous l'avons w auparavant. 

Un sous-soi riche sous les teres agricoles ? 

Malgré la fermeture de la mine de Belieteme, plusieurs personnes croient 

encore au potentiel minier du Tkmiscaminee. Dans les annees 1960 et 



1970, des prospecteurs isolés ont fouillé le sol pendant plusieurs années 

dans le secteur de Belleterre, notamment, 1 la recherclie d'un gisement 

suffisamment riche pour relancer les aciiviiés de cette niiiie. Toutefois, ces 

travaux de prospeciion n'oni donnl aucun résultat positif. Paralltlernent, 

certains entrepreneurs tentent, sans succés, de relancer la mine de ploinb 
argentifPre de Guigues. 

Dans Ics annkes 1980, d'autres prospecteurs ont repris le travail. Selon 

certains, le sous-sol témiscarnien renferme des quantires appréciables de 
minerai de forte valeur. Par contre, la couche de terre les recouvrant pose 

le plus grand problkn~e pour la prospection et l'extraciion. II faudrait 

l'enlever pour avoir accès 3 ces richesses minerales. Ce qui n'est pas sans 

poser des problemes de taille.. . 

Conclusioni une région agricole ceinturb de mines 
Le développemeiit niiiiier de Ia région du  lac T4niiscamingue se fait en 

trois étapes. U y d'abord !es mines isolees mises en valeur à la hi du xrx' 

et au dkbut du rd sikcles. II s'agit de la mine de plomb argentimre de 

Guigues et des mines du canton Fabre. Toutefois, la production de ces 
deux mines s'avkre marginale pour l'économie de la region, axke prin- 

cipalement autour du secteur forestier. LI dewcikme phase se dkroule au 

dibut du xx' sikcle, du cbté antarien du lac Tfmiscamingue. C'est 

l'époque de la ruke vers la zone de Cobali et de celie de Silver Centre. La 
mise en valeur de  ces gisements miniers entraîne le développemeriz 

urbain du Tkrniscaming ontarien. Lors de la derniere phase, les pros- 
pecteurs se déplacent du côte qudbécois où ils dkcouvrent d'importants 
gisements auriferes dans la zone s'ttendant de Noranda à Val-d'Or. 
Parallklement. les fouilles s'intensifieni dans le secteur est du T6misc.a- 
mingue, ce qui donnera naissance I la ville miniére de Belleterre, en 1942. 

Les retombees de ce dCveloppernent se font aussi ressentir dans les 
villages du TÇmiscaminguc qudbecois puisque plusieurs personnes 

trouvent du travail saisonnier sur les cliaiitiers de construction domici- 

liaire et du iravail à temps plein dans les mines. Les agriculteurs profiient 

kgalement de la prksence d'un nouveau marche local pour kcoder leurs 
surplus maraîchers et bovins, coinme nous le verrons au chapitre suivant. 





CHAPITRE 7 

L'agriculture 

1 L N ' E X I S T E  A U C U N E  & T U D E  sur l'liistoire de  l'agriculture a u  
Témiscamingue, malgrk l'importance qu'occupe cc secteur dans 

l'icononiie régionale. Ce chapitre vise à combler cette lacune. Afin de 
bien situer 1'~volution de l'apiculture thliscanlienne, il commence par 

presente~ un survol de l'agriculture qukbécoise à chacune des trois 
périodes caracterisant son histoire. Mais avant, jetons un coup d'ail sur 
la gkologie, ce qui permettra de comprendre pourquoi le Tkmiscamingue 
est une region fort propice A l'agriculture. 

6 u p  d'ail géologique 
Si la pratique de I'agriculiiire ai possible dans la région aujourd'hui, eUe 
s'explique par un phknornhe qui s'est produit il y a 10 ooo ans avant 

aujourd'hui (AA)', la forniation geologique des sols. Lors du retrait du 
glacier qui recouvrait alors le Tkmiscamingue et l'Abitibi, entre autres 

régions, les eaux de fontes glaciaires transportent d'imnlenses quantités 
de sédiments, tels limons, argiles, sables et graviers. Ces niaritres se 

deposent au fond des lacs glaciaires, Barlow au Terniscamingue et 
Ojibway eli Abiribi, les plus grossiers en eau peu profonde et les plus fins 



en eau profonde. L'action conjuguée du temps et du mouvement extrait 
une farine fie du till grossier, laissant une couclie d'argile sur l'ensemble 
du territoire. L'kpaisseur de cette couche varie en fonction du relief. Ainsi, 

les secteurs des basses terres autour les lacs Abitibi et TCmiscarningue 
reçoivent une couche d'argile plus &paisse, formant respectivement la 
grande et la petite ceinture d'argde. Cette ceinture d'argile, conme l'ap- 
pellent les gbographes, s'étend des deux ~ 6 t h  de la Frontière interpro- 
vinciale. La couche d'argde devient plus mince vers l'est de la region et 

vers la zone des hautes terres de 1'Abjtibi. En somnie, ces dkpôts de 
sairnents favorisent la formation d'un sol propice h l'agriculture. 

Par ailleurs, le Témkcarningue bénbficie d'un microdimat attribuable 
A la prksence d'importantes surfaces d'eau, dont le lac Téniscamingue et 
le lac Simard. Ces plans d'eau agissent cornnie klérnent modéraieur du 
climat, ayant c o n n e  principal resultat d'adoucir le c h a t  local et, corol- 
lairement, la création d'une zone agricole semblable à celie des régions 
situees plus au sud du Quebec. Malgré la mise en place milltnaire des 
conditions propices au développenient de l'agriculture, il faudra attendre 

les derniPres décennies du xiP siPde avant que le potentiel agricole du 
Tkmiscamingue ne soit réeuement mis en valeur. 

Les rapports des arpenteurs 

Les missionnaires oblats, insrallks la nlission Saint-Claude, sont parmi 
les premiers à s'apercevoir du potentiel agricole du Témiscamingue et, 
surtout, ?i en faire la promotion pour favoriser l'ouverture de la region à 

la colonisation, comme nous l'avons vu dans un chapitre prkckdent. Mais 
queue est exactenient la qualitk des terres agricoles du Témiscamingue? 
lie pkre Paradis, chargé de préparer un rapport A ce sujet pour la Socikté 
de colonisation d'Oitawa en 1884, décrit ainsi le potentiel agricole de la 

region : 

Sol, d'une richesse sans kgaie dans route la vaUee de 1Drtawa. Terre grise. noire 
et jaune; pas une seule pierre sur des étendues de vingt trente milles carres. 
Des &tendues semblables ne sont que des prairies dénutes de bois et faciles h 
boutter, ou bien encore de vastes bdés  oh les a r b m  sont deracinb et jet& à 

la renverse; diose remarquable, en trk peu d'endroits la terre parait avoir 



souffert des ardeurs de l'incendie, l'humus y fit parfaitement intact et d'une 
profondeur dépassant partout 6 h 8 pouces; cette riclie couche de terre noire 

repose toujours sur une terre grise ires friable et douee elle-même d'une 

grande feridiik. Des la premikre annke on enlkve facilement toutes les souches 

qui sont, du reste, peu iiombreuses, e i  sur les fermes ouvertes du printemps, la 
moissonneuse se proniene A l'automne à tubfers les beaux champs d'&pis1. 

Cetre description, quoique faite dans un but partisan, rejoint en 
grande partie celie des arpenteurs du gouvernement provincial, diargés 
d'effectuer des relevks des cantons du T6miscarningue, afin de les ouvrir 
officiellement A la colonisatioii. Selon les informations puisees dans les 
rapports des arpenteurs, qui couvrent les anntes 1880 à 1g104, la rkgion 
située à l'est du lac Tén-iiscamingue est passablement unie et en grande 
partie très propice A I'agriculture. Le c h a t  est semblable à celui de Que- 
bec. En gdnéral, les terres du Tkniiscaniingue consistent en de belles 
vailkes dont le sol se compose de terre grasse, le sous-sol de glaise 
recouveric d'une couche de marne i~ la surface. Ces cantons sont bien 
arroses par une quantité de sources, de ruisseaux et de rivikrcs, contenant 
une bonne eau potable. En fait, selon les arpenteurs, le sol est d'une 
exceliente quaiite pour l'agriculture. Une partie des terres de certains 

cantons esr inculte, à cause des roches et des montagnes qu'elles redent, 
ou encore parce qu'elles sont submergées par les inondations, à l'&poque 

des hautes eaux dans le lac Témiscamingue. 

Ces descriptions des lerres agricoles du Téniiscamingue et de leur 
potentiel agricole, faites au xix' siècle, seront par la suite confirmees par 

d'aurres éludes, dans les années 1980. Ainsi, le Témiscainingue compte 

des terres de prerniere quaiité pour la culture fourragkre, les ceréales et 

l'horticulture. En 1999, les zones agricoles représentent 7 %  du territoire 
du Tkrniscamingue, le tiers de cette superficie ttant cultivée. Examinons 

maintenant comnetit l'agriculture s'est d&eloppke au fil des ans dans lia 
region. 

Les débuts de pagriculture, 1880-190â 

La deuxiéme nioitik di1 xix' siécle se caracterise notamment par 
l'ouverture de plusieurs régions qukbecoises à la colonisation agricole. Du 



coup, cela signifie I'cxtension du territoire en cult.ure dans l'ensemble du 

Québec. Essentiellement, ce sont les paysans des vieiiles regions qui vont 
s'établir dans les nouvelles zones de colonisation. Ils y reproduisent la 

sociéik rurale traditionnelle, incluant les pratiques et mCthodes agricoles. 
Toutefois, ils doivent recommencer à neuf leur exploitation agricole. Pen- 
dant que les colons defriclient de nouveUes terres, les agriculteurs des 

vieilles paroisses québécoises poursuivent leurs développements, soumis 

aux alhs du commerce international. 

Portrait de I'agricultu~ québicoise 

L'exploitation de la ferme quebécoise, au xixC sikclej. se base sur la cellule 

familiale. La micanisation des fermes, qui débute vers 1850, libère une 

partie de  la main-d'aouvre familiale agricole, entraînant une double mi- 
gration, comme nous l'avons vu auparavant: migration exqerne, vers le 

nord-est des Etats-Unis et vers l'ouest canadien, et interne, vers les 
nouvelles regions de colonisation. A la m@me époque. la culture du bl4, 
jusqu'alors dominante au Québec, dedine gradueilement à la faveur 
d'autres productions. Le commerce international favorise cette réorien- 
tation de l'agriculture. Le Traité de réciprocité signe entre les Etats-Unis 
et le Canada, en 1854. ainsi que la guerre de Secession (1861-i865), sti- 
mulent les ex~ortations de produits agricoles, en particulier les animaux 
et les fourrages. Le marclié américain proiite surtout aux  régioiis bon- 
taliéres. Dans les regions pkriphtriques, ln culture du blé demeure 
toutefois dominante. Par la suite, devant la vive concurrence des pro- 
ducteurs de l'Ouest amkricain, les agriculteurs québécois doivent se 
tourner vers d'autres spécialités, en particulier l'industrie laitiére. La crise 
kconomique des annees 1876-1896 favorise l'essor de cette nouveue 

production. 
Plusieurs facteurs contribuent à i'adoption de l'industrie IaitiPre par les 

agriculteurs, selon les specialistes de l'kpoque. Elle nkessite une rnain- 
d'œuvre niouis nombreuse, la croissance de l'herbe est nioins soumise 
a u x  altas d u  climat que celle du blk et il y a dkjh, à cette Ppoque, un 
marche international pour les produits laitiers, en particulier l'expor- 
tation de fromage en Angleterre. Avec l'industrie iaitiére, l'agriculture 



qu$bkcoise prend un nouveau tournant, ktant désormais axbe vers les 
activirés de uansfomation. 

Par ailleurs, la h du xrf siPcle marque egalemeiit un interet parti- 
culier de la part de l'élite rurale quibkcoise envers les praiiques agricoles. 
Nous assistons alors, dans toutes les régions, A la formation de sociktts 
d'agriculture, de cercles agricoles, h la tenue d'expositions et h la diffusion 
de l'enseignement des techniques visaiit à amkliorer la productivité. Par 
contre, ces initiatiws connaissent des succks nutiges, ce qui fait ressortir 
la dificulté de changer les niauvaises habitudes des paysans quebkcois. Ce 
succ~s relatif s'explique également par les mauvaises infiasiructures des 
transports qui nuisent considerablement au progrks de l'agriculture 
r&gionale. 

Les f m e s  du Térniscurningue à /'époque des chantiers firesticrs 

Avant l'arrivée des familles de colons dans la rkgioii du Tkmiscamingue, 
au tournant des amies  1890, il existe déjà quelques exploitations agri- 
coles. Les oblats de Marie-lnunaculée eii posskdcnt une des plus vieiUes; 
eue date de 1874. Le &re Joseph Moffet dirige celte ferme qui s'élkve au 
cœur du canton Duhamel, sur le site de l'actuel Palais de justice, h Ville- 
Marie. Au début des annees 1880, cette ex~loitatioii compte une étable, 
une grange, un hangar et une maison, en plus de quelques autres 
bArirnents6. 

De petites fermes appartiennent à des colons etablis le long des rives 
du lac T6niiscarningue. Mentionnons notamment les Édouard Piché, 
Moise L a v d é e  et Joseph Miron7. Quelques Algonquins metisses s'adon- 
nent kgalement A i'agriculture sur la riserve algonquine de la Tête-du- 

Lac, dont Angus McBride et James King. 

Egdement, la niajoritk des iiiarchands de bois exploitent une ferme 2i 
proAirnité de leurs zones de  coupes Forest ieres et de  leurs chantierss. Dans 
les annkes 1880, trois fermes s'ébvent dans la partie nord du canton 
Guigues, prks de la rivibre Des-Quinze : ceUe de Taggart, un marchand de 
bois, et celles des fieres Bunvash. Depuis 1882, ces derniers possédent une 
fauclieuse et une moissonneusey. Dans le canton Fabre, les Crier exploi- 
tent deux fermes. Us emploient cinq ou six hommes pour les travaux 



relies P la culture. En 1889, leur cheptel se compose de 75 A 80 c l i e v a ~ ~  et 

de 18 1 20 vaches laitikresI0. A I'extremiik du chenh  Des-Quinze, qui relie 

La Baie-des-Pères h la baie Des-Quinze, qui deviendra la baie Gillies, les 
Erkres Gillies y dirigent une ferme d'environ 73 hectares, en 1899". 

Ces premieres exploitations agricoles produisent uniquement en 
fonction du marché rkgional, celui des chantiers forestiers. Ce n'est 
d'ailleurs pas un hasard si les fermes se situent A p r o f i t e  des zones 
actives de I'explojtation foresiikre, en l'occurrence le lac Kipawa et le lac 
Des-Quinze. A la suite de la colonisation de la région, les marchands de 

bois préfkreront s'approvisionner auprks dfi colons. 
L'arrivee des familles de colons aura corne principale cons6quence 

d'étendre la zone en culture sur l'ensemble du territoire. À moyen terme, 

cela apportera kgalement u n  nouveau dynamisme a l'agriculture 
tkrniscainienne. 

L'agricuhre témiscarnienne au temps des pwmim colons 

Aiors que les agriculteurs des autres régions du Québec se tournent vers 

l'industrie laitikre, à compter des années 1880, le Térniscamingue est en 
pleine période de colonisation. Le développement de l'agriculture, au 

Ttmiscamingue, subira donc quelques annkcs de dicalage par rapport 
a u  plus vieilles régions du Quebec. D'une façon gknérale, le peuplement 
d'une région correspond 3 une régression sur les plans de la technologie 
et de la production agricoles". Cela s'explique d'abord par le fait que les 

Une grosse ferme appartenant A JerCmie Caudet, à Duharnel.Ouest sur le chemin 
de Culgues, en 1914. [PH 23-7-2, Source: Liliane Caudet]. 
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Une petite ferme appartenant A joseph Gauthier, A Fug&revclle pres d u  petit lac 

Gauthier, dans les années 1920. [PH 23-1.3, Source: Julien Allard]. 

colons passent les premieres années à défricher leurs lots et à prkparer la  

terre pour I'ensemenceinent. Par ailleurs, les moyens de transport vcrs le 

Témiscamingue ii'étant pas trés développbs, il s'avkre difficile et coûteux 

pour les colons d'emporter avec eux leur machinerie et leur cheptel, 

qu'ils vendent avant leur départ. Quelques annies s'écouleront avant 

qu'ils puissent s'acheter de I'Pquipement et se consiituer un cheprel. 

Le défrichement du l o t  et le rôle de la famille 

Ca premiére tâche des nouvelles familles de colons est de s'ai-iaquer au dbfri- 

chernent de leur lot de colonisation. C&n4ralemeni, le choix de ce lot se fait par 

l'homme qui monte dans la rçgion un an avant sa famille. Pendant l'été, il 
construit alors une petite maison en bois rond et, A l'hiver, il travaille dans les 

chantiers forestiers. Le printemps suivant, i l  revient avec sa Famille. son mobilier 

et quelques animaux. Une fois install6 dans la nouvelle residence, plutôt modeste, 

le travail commence. Toute la famille s'affaire au défrichement. Le pbre et ses 

garçons, s'ils sont assez vieux, coupent et debitent les arbres, tandis que la mere 

et les plus jeunes charroient les branches qu'ils font brûler. Vient ensuite la partie 

dif ici le pour se faire un espace cultivable, 1'essouchement. Cette tâche s'effectue 



A l'aide de bœufs ou de chevaux. L'automne venu, l'homme va travailler dans les 
chantiers, d'oii il reviendra seulement au dCbut du printemps. S i  ses fils sont 

assez vieux, ils partent avec lui. L'argent gagne en forêt pendant l'hiver servira 

ensuite A s'acheter des animaux pour grossir son cheptel. Pendant ce temps, la 

femme s'occupe des animaux, aidée par ses enfants, et cela, en plus de ses taches 

domestiques habituelles. 

Entre 1871 et igii'3, la progression du mouvement de colonisarion se 
traduit par l'augmentation du nombre de fermes moyennes, de 51 a ioo 

acres, en 1911, coniparativement à 1871, alors qu'il y avait plus de grandes 
fermes (201 acres et plus). Quant A I'an~élioration de la surface cultivke, 

I'année 1891 constitue une exception ; cetre am&-la, seulement d e u  

colonies sont comptabilisées dans le recensement, Duhamet et Guigues. 
La majeure partie de ces cantons étant déboisée P la suite de feux de forets 
survenus quelques années plus t6t, c'est ce qui expliquerait la forte 
proportion de terres amkliorées par rapport h l'ktendue des terres 
occupées. En 1911, la faible partie des terres améliorées s'explique par le 

fait que, lors de la phiode de la colonisation, les paysans occupent leurs 
premiéres annees à dkfrichtr leur lot, comme le montre le tableau 

suivant. Plusieurs nouveiles colonies ont &té fondées ces dernitres années. 

Tableau 7.1: L'érar de la terre, en acres, i8p-ign 

Terres occup&s 6 307 3 5  214 124 620 

Terres arneliorPes 551 28 030 29 220 

En culture 550 4 595 23 799 

Jardins et vergers O 3 6 2 68 

En foret 5 756 7 184 50 748 

5o;ii.c~: Rcccns~inents du Canada, 1871-igii. 



En 1871, les 30 agriculteurs du lac Kipawa et du Temiscamingue 
québécois cultivent, par ordre d'importance, des pommes de terre (4539 

boisseau), de l'avoine (3375 boisseaux), du navet (101 boisseaux), des 
pojs (ri boisseaux) et du foin (79 tonnes). Ces agriculteurs consacrent 108 

acres à la culture du foin et 21 acres à ceile de la pomme de terre, sur un 

total de 550 acres. En 1891 et en 1911, les principales c d i u r e s  demeurent les 
mêmes, en particulier le foin et l'avoine et, dans une nioindre mesure, 

les ponmes de terre'l. En 1911, la production est encore niajoritairement 
axée en fonction des diantiers forestiers. Ces fermes des premiéres années 

de la colonisation sont relativement petites, le cheptel et la machinerie 
sont pratiquement inexistants". 

En 1890, Alexis Lebel, du rang III du canton Duhamel, devient le pre- 

mier colon à se procurer un troupeau de vaches16. Il se dote alors d'un 
troupeaii de sept bétes B cornes, étant surpassi A ce chapitre uniquement 
par le frere Moffet et la ferme des Oblats. Alexis Lebel, de M o n t r a ,  visite 
la region du Témiscmingue, cn octobre 1886. Il s'y serait ktabli en 1887; 

I'aniiée suivante, il posskde une maison et se fait C h e  comme conseiller 
au conseil municipal de Tkrniscaningue'?. Dans le cas de l'agriculteur 
Lebel, trois annees se seraient écoulées entre J'ttabiissement sur un lot de 

coloiiisation et l'achat d'un troupeau dc vaches. 

Le marché da agricoles 

Jusqu'au debut des amkes 1910, le marché des chantiers forestiers cons- 
iitue le principal débouché pour les produits de la ferme, en particulier 
pour les grains, les pommes de terre et le foin. Toutefois, ce marchk est 

volatil et profite surtout aiix colons nouvellemeiit établis, à prolcimite des 
zones de coupes forestieres. De plus, il est h i t é  pour les agriculteurs 
puisque, en vendant leur foin, ils rie peuvent garder beaucoup d'animaux, 
ce qui les cont~aint à produire uniquement pour les chantiers1$, chose 

pratiquement impossible A faire puiçqu'il y aura toujours de nouveau 

colons situes plus pres de ces marchés qui assumeront ce rôle. 

De nouveaux marches s'ouvriront aux agriculteurs des vieux cantons 
de colonisation. DPs 1904, la mise en vaieur des mines de la zone de 
Cobalt entraine l'ouverture de trois villes, situées du cbté ontarien du lac 



Tkniiscamingue : Cobalt, Haileybury et New Liskeard. Pendant quelques 
annees, ces villes absorberont une bonne partie de la viande et des 
l6gumes produits par les agriculteurs tkmiscarniens. Ce marche du secteur 
minier de Cobalt dure B peine une dkcennie puisquBA compter de 1915, 

l'activité miniére diminue considérablement, entraînant l'exode d'une 
partie de la population et, du coup, la baisse de la demande de produits 
agricoles. 

A la meme &poque, les agriculteurs des plus vieilles paroisses de la 
region doivent reorienter leur production, ayant perdu le marcht des 

chantiers. L'industrie laitikre s'ofhe alors comme possibilité, que nombre 
d'agriculteurs adopteront. ragridture témiscamienne entrera alors dans 

la deuxième phase de son dkveloppement. 

Les premiér~ ur~ociations agricoles 

A l'instar des autres rCgions québkcoises, des associations agricoles appa- 
raissent au Tkniscaniingue. Un premier cercle agricole est fonde dans la 

région, en 1893.11 regroupe les agriculteurs de la Municipalité de Témis- 

carningue, c'est-à-dire les localit~s des cantons Duhamel, Guigues et 

Lav~rlochére. II demeure en activité jusqu'en 1897. Par la suite, des cercles 
locaux seront fom&s: Ville-Marie et Guigues en 1902, Fabre en tgo5. 

Laverlochete et Baby en 1906, Saint-Eugene-de-Guigues en igio, Gukrin 

en igii, Lorrainvitle et Notre-Dame-du-Nord en 1912'~. 

Entre autres activites, les cercles agricoles organisent des concours de 
labour chez différents agriculteurs ainsi que des expositions regionales 
annuelles des produits agricoles. Ils effectuent des achats collectifs de 

graines de semence et d'kquipements, accueiUent regulièrement des 

conférenciers du gouvernement, en plus d'être un Leu d'animation et 
d'kchange entre les agriculteurs. En thkorie, ces cerdes visent à encou- 

rager la pratique professionnelle de l'agriculture et les essais de nouvelles 
techniques et de nouveaux prockdés. Par contre, mis B part quelques 
cercles hts dynamiques qui fonctionnent toute l'année, la plupart sont 
actifs au printemps seulement, pour l'achat collectif de graines de 

semence et d'animaux2! 



L'agriculture à l'ère de l'industrie laitière 
et  des coopé&ts, 1908-1960 

Survol de Ilagriculture OU Québec 

Au cours de cette période, des changements surviennent en aviculture 
dans les regions québécoises, sans toutefois en modifier le caractère 
essentiel, en I'occurreiice la production familiale u k e  principalement sur 
l'autoconsommation2'. Le dkveloppen-ien t de nouveaux secteurs indus- 

triels, dans les années 1910, entrahe la création de petites et de moyennes 
d e s ,  créant ainsi un nouveau marché locd pour les agriculteurs. Ils y 

vendent principalement de la viande et du lait nature. Par contre, ces 
agriculteurs doivelit avoir acces aux inarcbés national et international 
pour se ddvelopper. Le marché international est alors une source d'espoir 
pour l'industrie laitière et en particulier le cheddar, dont la demande est 
forte sur le marche andais, au tournant du  xx' sikcle. 

La faible product.ivit4 des petites fermes famhales demeure encore le 
problème principal, même si des efforts sont faits pour stimuler les petits 
producteurs. Toutefois, dans chacune des rbgions, certains paysans se 
démarquent des autres et passent au stade de la conmercialisation de 
leur production, mais ils restent minoritaires. A cette kpoque, I'indusiria- 

Ijsation de l'agriculture souffre d'un retard par rapport aux autres sec- 
teurs de l'économie. 

Au debut des annees 1920, l'agriculture mondiale entre en pkriode de 

crise. Nous assistons à une baisse de  la demande jumelée h une surpro- 
duction. Au Canada, la crise écoiiomique, dans le secteur agricole, débute 
vers 1923 plutht qu'en 1929, si i'on tient compte des prix des produits 
agricoles par rapport aux produits manufacturb. Cet~e  situation difficile 
se poursuit jusqu'au début des années 1940, alors que la Deuxiéme 
Guerre n~ondjale relance la demande pour les produits agricoles. 

La crise des aiuites 1930 fait renaître le niouvernent de colonisation 
partout au Quebec. Plusieurs nouveaux espaces sont occupes et mis en 

culture. Toutefois, le mouvement dc retour à la terre entraîne un regain 
de l'agriculture de subsisunce. Un autre mouvemeni se développe consi- 

derablement dans cette decennie, la coopération et le syndicalisme 
agricole. Ses promoteurs veulent dynaniiser l'agriculture regionale et 



recherchent la viabilite des fermes familiales. C'est dans le contexte de la 
modernisation de i'agriculturc qu'est cr66 L'Office du  crédit agricole, en 
1936. Lentement, dans les aimees 1940, se forme I'esprit agro-industriel, 
qui s'implantera d6fimtivenient dans les années 1960. 

Les grandes orientations de l'agriculture, mises en place au debut du 

xx' siede, se poursuivent: domination de l'industrie laitiere, essor de 

I'dlevage du porc, stagnation de l'élevage du mouton. La production 

d'avoine occupe la majeure partie des surfaces réservées aux c4rCales et la 

culiure des pommes de terre progresse. 
iusqu'au debut des années 1960, l'agriculture rkgionale connaît d e u ~  

démarrages, comme l'explique Gbrard Bouchard dans le cas du Saguenay. 

Comme nous le verrons par aprhs, cette constatation s'applique tres bien 
au cas du Tkmiscamingue. 

En fait, si l'on pouvait faire abstraction, pour chaque sous-période, des aireç 
trop rkcernment ouvertes aux dkfrichements et dont la progression était en 
retrait sur les autrm, on verrait que l'kvolutinn de l'agriculture saguenayenne a 
donne lieu à deux dcrnarrages, entrecoupes d'une sorte de plateau. Le premier 
survint entre 1880 et igoo environ ei ht cdracterisé principalement par la 
cuilversian h I'indwirie laitikre, l'abandon du blt, la diversification des autres 

ckrk-ùes et des fourrages, l'apparition du semoir, de la faucheuse et de la 
moissonneuse. Le deudme dbarrage a commence en 1935-1940, l'utilisation 
des engrais chimiques, du tracteur, de la trayeuse mkcanique, de la 

moissonneuse-batteuse se repandait rapidement, faisant progresser d'autant 

les rendements; il faut souligner aussi I'amelioration de la diete des bovins par 

la g£iii.ralisation de la moultr (son, avoine) et dcs sucdents (pulpe de bette- 

rave, pomme de terre. rutabaga). Precisons que cette ptriodisatioii r4Rre A 

I'evolut-ion de la technologie et des rendements, et non pas à celle de la 
production comme tell$'. 

Le développement de I'agricult ure thiiscarnjenne suit les mOmes ten- 

dances gtnérales que celles remarquées à Iëchelle du Quebec et des autres 
rkgions. 

LA marchés des produ;& agricoles au Témiscamingue 

La vague de prospkritk de i'aprés-guerre (1914-1918) qui déferle sur l'en- 

semble d u  Québec aneint aussi les régions rurales et modifie kgalement 



La famille de JCrPmie Caudet devant leur premiere maison dans le rang VI de 
lorrainville. [PH 23.4-30, Source: Ciliane Gaudetj 

la situation des agriculieurs. Cette vague de prosybjz4 se caracterise par 
des investissements dans les secteurs des pâtes et papier, des mines, de 
i'hydrodectricité, notamment. Nous assistons alors à la construction d'un 
moulin de pâte à papier h Tkmiscaming, eii 1917. et au dheloppement 
minier de Noranda, h compter de 1925. Plusieurs jeunes hommes du 
Térniscamingue rural gagnent ces centres urbains pour y trouver de 
l'emploi. Ces diffkrents travaux de construction fournissent une nouveiie 
source d'eniploi pour les agriculteurs et leurs fiis. Ces nouveaux revenus 
familiaux permettent B certains agriculteurs progressifs d'investir dans 
leur exploitation agricole et de sortir graduellement du cycle de 

1'autosuHisance. Ces nouvelles villes constituelit un marché naturel pour 

l'écoulement des produirs des agriculteurs t~ni.iscarniens, en particulier 
des lkgumes, du lait et de la viande bovine. Ce marche a ér6 profitable 
pour certains agricdieurs. 

Malgré toiit. Ics marches locaux restent relativement restreints. Con- 
cernant les marches extbricurs, I'arrivkc du cliemin de fer sur l'ensemble 





En gknkral, les agriculteurs ne vendent pas directement leurs produits 
et leurs animaux; ils passent plutôt par des intermédiaires qui leur 
achetent et les revendelit sur les places du marche. Ces gens ont des 
espaces réservis au marché où ils peuvent btaler leurs marchandises. 

<( Faire » le marché 

Certains agriculteurs se rendent aussi au marchC pour y vendre leur produit. Avec 

la quantite de viande nbcessaire. c'est-A-dire quatre porcs. deux bœufs. deux ou 

trois agneaux, toutes les poules et tous les œufs disponibles, l'agriculteur va faire 

marchP a Haileybury. II place sa marchandise dans des boîtes de bois, attelle ses 

chevaux et prend la direction du quai de Ville-Marie, de Cuigues ou de Notre. 

Dame-du-Nord. La famille s'embarque sur le Met4or ou le T4miscamtng et se 

dirige vers la ville d'Hailcybury en traversant le lac Temiscamingue. Les rassem- 

blemenis sur le perron de !Vylise apres la messe du dimanche constituent égale- 

ment un autre moment pour les agriculteurs pour vendre leurs surplus de ta 
ferme. Les gens du village achCtent des animaux, des œufs ou des l6gumes. Les 

produits sont ensuite livres 1 leur acheteur. Les agriculteurs peuvent aussi vendre 

du bois de chauffage aux citadins A cette occasion. 

La vente de produirs agricoles et d'animaux aux- ~inarchés des environs a 

permis h quelques agriculteurs de lancer vkritalilement leur entreprise 
agricole. Ils en tiraient un revenu suffisant pour pourvoir A leurs besoins. 

D'autres activitks s'ajoutent @galement, comme la vente des petits fruits et 
des bleuetsa. 

Ainsi, au début du xu' siècle, la situation des agriculteurs temiscamiens 
change. Mais, ce qui inauencera davantage, ce sera l'adoption de I'in- 
dustrie laitière par les agriculteurs. 



L'industrie laitière ei les beurreria locales ou Témiscamingue 

Dts  le dkbut du xx" sibcle, les spécialistes du ministtre de l'Agriculture 
conseillent aux agriculteurs de  se convertic à l'industrie laiti2reg. Le 

Tkmiscamingue possède les éléments indspensables à cette production, 
notamment l'abondance du trkfle et du fourrage vert. U ne manque plus, 
a u  agriculteurs, qu'un bon troupeau pour favoriser la transition. A ce 
sujet, on leur conseille de miser davantage sur la qualit6 du bétail plutbt 
que sur la quantite" L'industrie laitiére apportera une certaine stabilitk 
kconomique a u  agriculteurs du Tkmiscamingue, puisqu'elle constitue 
un débouche rkgulier et ne necessite pas un outillage compliqué. 
L'kcrémage du lait se fait à la fernie à l'aide d'un kqujpement simple, une 

centrifugeuse. Le lait ecrérn.4 sert à nourrir les veaux et les porcs h la 

ferme. 
Graduellement, I'idke se répand chez les agriculteurs de la region et, en 

1903, une premitre beurrcric entre en aaivitk, Saint-Brno-de-Guigues, 
puis une dewrihne, à Lorrainde, deux ans plus tard. Elles seront suivies 
par d'aubes localitks au cours de la décennie. Ainsi, dans les annkes 1920, 

le Témiscamingue compte i i  beurreries et trois bornageries. Étant dom6 
les mauvaises infrastructures routieres de La region et les difficultés de 
transport, il est necessaire de construire une beurrerie dans chaque 
paroisse. 

L'arrivée des agronomes dans la région favorise le dheloppernent de 
l'industrie laitihe. Le district agricole du Témiscarningue est ouvert au 
mois de mai igi9?9 et le premier agronome de la region, Stanislas Simard, 
entre en fonction peu de temps apr&s. Deux ans plus tard, il remet sa 
demission et s'achkte une ferme A Vilie-MaRe. Il est remplacé en 1921 par 
L.-1. Begin3*. Les agronomes auraient reçu comme mandat daam61iorer la 
quditité du  beurre produit dans les fabriqucç locales. Au dkbut des années 
1910, les agriculteurs ne prenaient pas assez de pr&caution en ce qui a trait 

B la conservation de la crème. II en rksultait un beurre de mauvaise 
qualite qui etait refus4 lorsqu'il parvenait à Montreal. L'agronome Simard 
a aidé les agriculteurs h améliorer cet aspect". Le beurre etait alors 
expkdié par bateau et par chemin de fer jusqu'h Mont~éal. 



Linterieur de 
[PH 23-4-13]. 

la beurrerie de Cuigues. Albert Paquin etait  alors le beurrier. 

Le niinistere demande aux agronomes de passer le plus de temps 
possible avec les agriculteurs afin de faire de l'enseipement pratique. Le 
travail des agrononies au Témiswingue consisre à promouvoir I'utilj- 
sation des iechniques nouvelles. Les agriculteurs progressifs comptent 
parmi les premiers A suivre leurs conseils et a en récolter les dividendes3?. 

Afin d'examiner plus en dktail la conversion des agriculteurs du 
T6rniscamingue à l'industrie laitière, examinons le cas d'une localitk et de 
sa beurrerie, ceUe de Fabre. 

La Fromagerie et Beurrerie Goulet de Fabre 

Euclide Godet arrive il Fabre en 1910, muni d'un diplBrne de bornage??. 
Peu aprh son arrivke. il entreprend les démarches pour la mise sur pied 
d'une fromagerie. 11 regroupe une dizaine d'aviculteurs de la localitt et 

forme un coiiseil d'adminisnation, chargé de gérer la beurrerie et de veii- 
ler l'application des régleiiients géneraux, adoptks lors de I'assemblte de 
fondation. La fromagerie Entre en production en 1911. Cette année-là, les 



agriculteurs apportent leur lait à la fromagerie de juillet à octobre. En 
1912, ils commencent leur livraison en juin. A compter de 1915, la periode 
d'activité de la fromagerie s'étend de mai A novembre. A cette époque, la 
majorité de la production de fromage est vendue à Montréal et le reste est 

écoulé sur le marché local. En 1923, devant les dficult6s de la production 
fromaghre au Q ~ C b e c ~ ~ ,  Euclide Goulet et les agriculteurs de Fabre 
décident de transformer la fromagerie en beurrerie. 

Le nombre de producteurs de lait varie en fonction de l'avancement de 

la saison. Des l'ouwrture de la fromagerie, au début d'une nouveUe 
saison, peu d'agriculteurs vendent leur lait A la fromagerie. Il s'agit pro- 

bablement des agriculteurs les plus progressifs. Le nombre de patrons, 
comme on les appeiie. augmente avec I'avancenlent de la saison. Les 
derniers à commencer leur production laitiere, au fil d'une saison, 
seraient c e w  qui iravaillent h I'extkrieur de leur ferme jusqu'à tard le 

printemps. A titre d'exemples, en 1911, 13 agriculteurs apportent leur lait 

A la fromagerie au debut et h la fin de la saison et 16 en aout, au milieu 
de la saison. En mai 1921, la fromagerie compte 12 pmducteurs,j5 en juin, 
puis 42 de juillet à septembre, pour redescendre A 36 en octobre. En 1931, 

on compte 16 producteurs dés l'ouverture de la çaison en mars,le nombre 
augmente A 31 en avril, h 41 en mai, pour aiteindre 47 en juillet et 51 en 
août, pour redescendre graduellement jusqu'à 35 en décembre. 

De plus en plus cl'agncidteurs de Fabre se tournent vers la production 
laiti6re à compter de 1911. Cette annee-lh, il y a 151 occupants de ferme à 

Fabte3j et une moyenne de 15 producteurs laitiers, ce qui represente 10 % 

de l'ensenible des agriculteurs de cette localité. En 1921, c'est une 

moyenne de 36 agriculteurs qui vendent leur lait la fromagerie, sur un 
t o d  de 144 occupants de ferme, soit 25% des agriculteurs. En 1931, 41 

agriculteurs en moyenne, sur un total de 137, vendent leur crème à la 
beurrerie, représentant 30 Yo des agriculteurs de la locditk. Le nombre 
de produaeurs laitiers augmente, tandis que le nombre d'occupants de 
ferme diniinue constamment. Les rneiileures annees se situent en 1925 et 
1926 avec des moyennes respectives de 58 et 60 producteurs laitiers, sur 
un total moyen de 140 occupants de ferme, soit 42% des agridzeurs. 
Pendant cette pkriode, on remarque kgalement une augmentation de la 



Ararias Rocheleau se met en route pour la beurrerie de Lorrainville. [PH 23-7.241, 

quantitt moyeiine produite par aviculteur ainsi que de la qualitk d u  

produit, c'est-&due le pourcentage de gras dans le lait ou dans la crkme. 
11 ressort de ces donnkes que I'ouvenure d'une homagerie comble un 

besoin chez certains agriculreurs qui n'hésitent pas à se lancer dans cette 

production. Precisons également que le peuplement de Fabre se fait 

principalement au début du xx" siecle, entre igoo et 1910. Ce sont donc 
des agriculteurs établis depuis relativement peu de temps q u i  optent pour 

la production laitiere. Par ailleurs, ces données suggerent que ce ne sont 
pas tous les agriculteurs qui retirent leur principal revenu de l'exploi- 
tation de leur ferme, convne en témoignent les variations du nombre de 
producteurs laitiers au fil de la saison. 

A compter de 1908, les agriculteurs du Tkmiscamingue se convertissent 
rapidement h l'industrie laitikre, si I'on en juge par le fait que, en 1930, 
chaque village du TCrniscamingue posskde une beurrerie ou une 
fromagerie ; Ntdelec compte même une beurrerie et une fromagerie et il 
y a deux beurreries à Lomauiville, l'une situCe dans le village, l'autre A la 
campagne. Cela fait en sorte qu'en 1931, la région clu Téiniscamingue 

trbne en têre de lice des régions productrices de lait au  QuCbe~ '~ .  



L'industrie laitière régionale 
Examinons maintenant la productioii de chacune des beurreries et des 

fromageries de la region, la fin des annees 1920. Soulignons que les deux 
plus vieilles beurreries de la région, celles de Guigues et de Lorrainde, se 
classent au premier rmg de la producrioil regionale, sauf pour l'année 
1928 où d e  de Ville-Marie augmente considerablement sa production. 
Par ailleurs, d'une façon génkrale, les beurreries font plus que doubler 
leur production entre 19% et 1930 (tableau 7.2). Certaines beurreries se 
demarquent des autres en ce qui a trait à l'augmentation de leur produc- 
tion, en particulier ceUes de Fugkrede, Vde-Marie, Saint-Eugkne, Fabre 

et Notre-Dame-du-Nord. 

Tableau 7.2: Production de beurre par localité, 

en kilognmmes, 1924,1938 et 1930 

Ville-Marie 

Saint-Placide-de.B&arn - 1 5  876 21 536 31 487 

Guigues 31 752 49 969 64 980 

Saint-Eughne 21 319 46 624 50 235 

Lorrainville ' 46 267 57 480 74 877 

Fabre 17 237 25 109 39 691 

Nédelec 16 957 

* En 1930, I~rr~iriville compte deux beurreries. une dans le rang VI a une autre ait village. 
J'ai 8dditionnC ces deux donném. 
Source: Pour les donnécs de 1924 et 1918, Chanrlire de commerce de ville-Marie, Le Thnis- 
carniiigue. Ses poxribili t h  er ses avoniriga n~?.iroles, iriiriit3i.., intliurriek. Noifs a siotisriqw, 
Qukbec, L'Action sociale, 1929, p. 2.4. Pour les dorink de iq3o. Depanemeni de la Coloni- 
arion, de la Chaw et des P4cherics. Le Tdmiscumingue np-cok. Srorüiiqila de j929-30, 

Quebec, 1931, p. 18. 
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La production des fromageries est multipii6e par 1,7 pendant cette 
période (tableau 7.3); par contre, il faut mentionner la trks bonne tenue 
de la fromagerie de Guérin qui quintuple presque sa production entre 
19- et 1930. 

Tableau 7.3: Produccion de fromage par Ibcalité, 

en kdograrnmes, 1924, 1926 et 1930 

LocallM 1924 1926 '930 

Nédelec 
-- 

21 773 43 673 21 535 

Guérin 6 759 14 916 30 603 

Latulipe 16 975 19 440 24 423 

Total 45 507 78 029 76 561 

Source: Pour Ics donnks de 1924 et 1926, Chambre de commPrEe de Ville-Marie, LE T ~ I I I I S -  
catnlngire ... op. ci!., p. q. POIII les donnees de ig jo>  LiPpariement de la colonisation, de la 
Chasse et dcs Pichenes, Le I'i?niscairringur ngricole. Srnrishqu~s dc 1929-30, op. cil. .  p. 18. 

Dans les dkcennies suivantes, les apicdreurs consolident leurs fermes 
laitiéres, comme l'illustrent le tableau 7.4. L'année 2956 marque le dkbut 
de la concentration des fem~es  et de la professiomalisation de l'agricul- 
ture, tendances qui se remarquent clairemeni en 1976. Le nombre moyen 

de vaches laitieres osciiie autour de sept, dans les années 1930, 1940 et 

1950. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une moyenne. En effet, 
il y a, dans ces années-Ili, quelques agriculteurs de la région qui posstdent 
une vingtaine de vaches laitieres''. Cet écan fait ressortir le fait qu'il e i s t e  

deux types d'agriculteurs a u  Témiscamingue, ceux pour qui il s'agit d'an 
métier temps plein et ceux pour qui il s'agit d'un gagne-pain p& 
d'autres. 

Certains Algonquins pratiquent aussi l'agriculture. Les agriculteurs 
algonquins se lancent dans la production laitikre, quoique d'une façon 
plus modeste, comme l'iiliistre Ic nornbre moyen de vaches par ferme au 

tableau 7.4 Ces quelques Algonquins laisseront la production agricole à 

la fin des années 1960, à la suite du passage vers l'agriculture de marche. 



Tableau 7.4: L'évolution de la laitière 

au Emixamingue, lm-1976 

A g r i c u h u ~  i937 1941 1951 1956 1961 1966 igfi 1976 

Fermes 1 355 2 489 2 763 2 395 1 790 1 466 1 016 572 

Vaches IaitiPres 8 916 15 163 15 957 1 7  370 15 793 17 607 1 4  088 12 479 

Moyenne 6,6 6,l 5.8 7,3 8,s 12,O 13,9 21,8 

Algonquins 

Fermes 7 6 9 8 6 4  

Vaches IaitiPres 9 27 30 3 5  19 17 

Moyenne 1 3  45 3,3 4,4 3,2 4,3 

Source: Recensements cariadicns. 1931-1976. 

Les beurreries locales fonctionnent comme entreprises privées jus- 
qu'au debut des annees 1940, alors qu'eues passent aux mains de soci4tks 
coopératives locales. Le mouvement coopkratif s'avere un important 
facteur de dkveloppement socioCconomique du Témiscamingue; il 
merite qu'on l'examine d'une façon générale avant de revenir en parti- 
culier sur son impact en agriculture. 

Lc projrt coopératif agricole 

Le mouvement coopkratif va comaitre ses plus belles années a u  Témis- 
camingue, entre le milieu des annees 1930 et le dkbut des annees 1960. La 
progression du secteur coopératif repose en partie sur les initiatives 
conjuguées du clerg6 diocésain et de l'Union catholique des cultivateurs 
(UCC)jS. ie but poursuivi est la consolidaiion des paroisses tkmisca- 
miennes par la reprise en main des secteurs clés de l'konornie locale et 

régionale par les agriculteurs et par le contrble du crédit nkessaire à 

i'expansiori des fermes. 
La stratkgie employée consiste, dans un premier temps, à fonder un 

cercle local de I'UCC dans une paroisse. La deiujkme ktape de cc projet 

vise la formation de coopérateurs qui se concrktise par des sessions 
d'étude concernant les principes du mouvement coopkratif, organisks 



par I'UCC. Il s'agit de former des cooperateurs avant de fonder des 
coopkratives dans le but d'assurer la sun ie  à long terme des institutions. 
Une fois ces principes assùi-iil&s par les agriculteurs et les paroissiens 
intéressés, on passe à l'act.ion avec la fondation de coopératives dans une 
localité. Le secteur financier constitue un des premiers secteurs visés, par 
la fondation d'une caisse populaire locale. Auparavant, les agriculteurs 
n'avaient pratiquement aucun accks aux emprunts bancaires pour 
financer l'expansion de leur entreprise, L'autre secteur vise par le 
programme corporatiste est l'agriculture. 

En 1927, sous l'impulsion de I'UCC nouvellement formée et de I'agro- 
nome Bigin, les agriculteurs de la régon mettent sur pied i '~st lciat ion 
des producteurs de trefle du TCmiscamingue, qui deviendra, au milieu 
des annees 1930, la Cooptrative des agriculteurs du Temiscarning~$~. 

A h  d'éviter Ics problémes adminis~ratifs vkcus dans d'autres coopk- 
ratives d'achat et de vente", dès 1929, le ministkre de YAgriculturc, par le 
biais de ses agronomes, encadre l'essor de la Coopkrative des producteurs 
de trPfle du Temiscamingue. il s'agit de fournir aux agriculteurs les 
directives nécessaires afin d'assurer uiie rkcolte et des produits de bonne 
qualitk. Les conseils semblent porter leurs fruits puisque, en i930,l'Asso- 

ciation des producteurs de trkfle du T6n-iiscamingue prksente le nleiüeur 
chjfhe d'affaires des coop&ratives d'achat et de vente de la province.". En 
1931, eue compte 107 membres qui y ont investi ioo $ chacun. 

Mais, c'est à compter du  d i e u  des années 1930 que le coup d'envoi 
sera donnt, marquant l'implication active des agriculteurs dans I'éco- 
iiomie locale. Les promoteurs de la coopération dkcident de commencer 
par la fondation de caisses populaires compter de 1936'~. En 1939, I'kcole 
d'agriculture Moffet ouvre ses portes à Ville-Marie, entre autres la suite 

des pressions du clergé et de I'UCC, dans le but de preparu la reléve 
agricole. 

Les débm d a  beurreries coopémtives 

Comme les promoteurs d u  coopérabsnie visent la reprise en main par les 
agriculteurs des institut ions locales, les beurreries privees seront rapi- 
dement dans leur l i g e  de tir. Les agriculteurs interesses se rkunissent et 



préparent une offre d'achat qu'ils prksentent au propriétaire de la beurre- 
rie pnvke. Dans la majorité des cas, les promoteurs de la coopérative 
assortissrnt leur offre de la menace de construire leur propre beurrerie 
dans le d a g e ,  advenant le refus du propriktriire de vendre sa beurrerie. li 
va çans due que cela facilite l a  prise de decision et aide à amorcer les 
discussions entre les deux parties. Souvent, ce n'est pas de gaiete de ceur  
que l'entrepreneur privé se departit de son entreprise. 

Le mouvement de rachat des beurreries privées débute au milieu des 

annees 1930 et se propage rapidement. Ahsi, en 1940, il y a huit bcurreries 
cooperatives sur les i i  beurreries locales de La region. En 1944, les deux 

dernières beurreries coopkratives voient le jour, celles de Lorrainde et 

de Fabre. Seule la beurrerie de Laverlochtre demeurera propriétd d'un 
entrepreneur privC, Armand Lah iè r e .  

A la h des années 1940. les bcurrcries coopkratives locales font face à 

certaines difficultes financieres et d'organisation. Les dirigeants 
des coopkratives, de concert avec les dirigeanis de l'Union catholique des 
cultivateurs, organisent des soirées d'etudes pour trouver des solutions à 

ces problemes financiers et organisationnels. L'Association des pra- 
ducteurs laitiers du Tkmiscarningu~ voit ainsi le jour en 1949, dans le but 

de concerter les efforts et le travail des petites beurreries locales. Cela leur 
permet de diminuer les coûts de production en regoupant les achats de 

fournitures et le seMce de mise en marché des produits finis4'. 
Après I'5ge d'or des beurreries coopératives, vient ensuite une pkriode 

difficile qui debute dans les années 1950. La compétition entre les coopC- 
ratives et la beurrerie Lahenikrc s'avive lorsque cette derniere se dote de 

nouveaux équipements, lui permettant de diversifier sa produciion. En 
plus du beurre, la beurrerie Lafrenitre produit du lait en poudre, de la 
casi'inc et de la akme glade. Eue utdise tous les éltments nutritifs du lait 

et non seulement le gras conime le font les beurreries coopératives pour 
la production de beurre. Lafrenière achéte ainsi le lait entier, ce qui s'av2re 
plus rentable pour Ies agriculteiirs, tant du c6tk des revenus que de celui 
de la somme de travail, puisqu'iis n'ont plus besoin d'Ccrémer le lait. Cela 
entraîne kgalement des changements dans La composition du cheptel. 
Auparavant, les solides non gras du lait servaient pour I'alirnentation des 



porcs et des veaux Maintenant que les agriculteurs vendent ces solides, ils 

peuvent se départir de leurs porcs. Certains apculteurs commencent A 
veiidre leur lait entier la beurrerie LafreniPre au debut des années 1960, 

au lieu d'kcrémer et d'apporter leur crkrne à la beurrerie coopkrative de 

leur village, dont le chiffre d'affaires dLmuiue en conséquence, mettant en 

p h i l  sa survie. La production de lait est aussi plus rentable finan- 

ciérement pour les agriculteurs. Les revenus supplkmentaires ainsi gkné- 

rés sont rkinvestis dans l'achat d'autres vaches laitières, et ainsi se 

poursuit le rnouvenienl de spkcialisaiion des agriculteurs dans la 

production laitikre. Ils font maintenant un seul produit, le lait, et en plus 

grande quantitk4'. 

Les beurreries coopkratives produisent uniquement du beurre, au 

moins jusqu'en 1963, dors que ceUe de Notre-Dame-du-Nord est la pre- 
mikre coopkrative de la region à extraire de la caskinc, un sous-produit 

du lait uth.4 pour la Cabrication de produits industriels. EUe se place 

ainsi en meilleure position pour concurrencer la Beurrerie Lafrenikre. 

En 1962, les dirigeants de l'Association des producteurs laitiers et les 

diH6rents acteurs de l'industrie laitière mettent sur pied un cornit6 pour 

btudier la situation qui prévaut alors dans ce secteur kconomique. Devant 

les changements qui s'amorcent dans l'industrie laitikre au Quibec, ils 

concluent que la structure des beurreries locales ne convient plus aux 
besoins des agrjculteurs. Le regroupement des operations de trans- 

formation s'avkre necessaire pour rkpondre aux conditions du marche et 

aussi pour éviter des immobilisations excessives en modernisait toutes 

les beurreries coop&rativcs locales. Mors comnlence la fusion des 

coopkratives locales. Puis! en 1965, la Coopkrative agncole du Ternis- 

camingue voit le jour. Le sikge social est situe A Notre-Dame-du-Nord, 

qui est alors la plus grosse coopkrative de la rdgioii". Le processus de 

ceiitralisation ne se fait pas sans heurts et donne Leu à de solides et 

franches discussions entre les membres des coopkratives locales. D'un 

côté, les duigeants des cooperatives locales appuient les conclusions du 

cornilé d'kmde qu'ils ont m i s  sur pied, et recommandent leurs membres 

la fusion des beurreries locales. Les membres sont divisés sur  cette ques- 
tion. Certains critiquent le regroupement et préf'krent se tourner du côté 



de l'entreprise privk en laquelle ils voient plus d'avenir. D'autres croient 

encore h la formule cooperative et suivent les recommandations de leurs 

dirigeants . 

Vers la liquidation 

a compter de 1965, l'industrie laitikre connait une pkriode de change- 

ments marquants, passant de la transformation de la crème A la transfor- 

mation du lait. Les nouvelles poliriques agricoles du rninistkre de l'Agi- 

culture favorisent cene conversion en h e u r  du lait de transformation. 

Cela amkne les duigeants de la Cooperative A planifier la construction 

d'une usine pour la fabrication du beurre, du lait en poudre par un 
prockdk de pulvérisation, du fromage et de la caséine4b. Les démarches en 

ce sens vont bon train et reçoivent l'appui des Fonctionnaires du minis- 

t h e  de l'Agriculture. Par contre, la SociCtC coopérative agricole &prouve 

alors des serieux problkrnes de liquiditk pour mettre en œuvre son projet 

de construction d'une usine puisque le regroupement des coopkratives 

locales n'a apporte que très peu d'argent dans les uifies. 

A l'automne 1966, le ministere de l'Agriculture met sur pied le Comité 

de modernisation des usines laitikres a h  d'ktudier la situation dans 

chaque region et de formuler des reconunandaiions qui serviront de base 

A la nouvelle politique de l'État dans ce secteur. En aoGt 1967, le gou- 

vernement annonce son programme d'aide h l'industrie laitikre. Une 
seule usine par région sera subventionnée, en particulier les usines qui 

produisent efficacement et économiquement. Au Thniscaniingue, les 

deux beurreries soumettent leur candidature ce programme d'aide. 

Mais, pendant l'armée 1967, un grand nombre de producteurs laitiers ont 

délaissé la coopdrative au profit de la Beurrerie Jhen ih re ,  doutant des 

capaàtiis des adrninisirateurs de la coopkrative 9 gérer aussi efficacement 

que l'entreprise privee, compromettant ainsi la sunie de la Société 

coopkrative. Les membres du Comité de modernisation concluent alors 

qu'ii vaut mieux investir dans la Beurrene privbe que dans la CoopC- 
rative4'. Les dirigeants de la Coopkrative nkgocient alors la vente de leurs 
actifs à la Beurrerie Lafrenikre. Le 28 mai 1975, la coopkrative est 

dissoute4$. 
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Dans d'autres regions québCcoises, les beurreries coopCratives rem- 
portent ce combat conrre les enireprises privees. C'est le cas notamment 
du Saguenay-Lac-Saint-Jran où le secteur privé n'a pu s'imposer pour 
obtenir les subventions gouvernementalesiy. 

La CO-intégrution: le vmil sur la ferme et a !'extérieur 

L'agriculture constitue encore, 3 l'aube des annees 1960, une activirt 
A temps partiel your la plupart des paysans. En fait, ils exploitent la terre 
h leur façon, selon leur propre rationalité: l'important, c'est d'assurer la 
survie de sa f a r d e  et, à ce chapitre, I'agriculture, en particulier la pro- 
ductioii laitière, constitue une source de revenus parmi d'autres. Selon 
cette logique, la produczivite ci les rendements des exploitations agricoles 
ne sont pas prioritaires, contrairement 3 ce quc promouvaient les dkfen- 
seurs de I'agriculture au Québec, A cetie Cpoque. Certes, quelques agri- 
culteurs progessifs sortent rapidement du cycle travail agricole l'été et 

iravail à l'exthieur le reste de l'annke pour devenir des producteurs 
sérieux et compét itifs. Mais, ils restent minoritaires. 

C'est en analysant les comporwmeiits des paysans que Gerard Bou- 
chard a développé le modele de la CO-intigration."] qui explique cette 
rationalite non capitaliste qui caractdrisc leur pratique agricole. Ainsi, 
selon ce modkle, l'exploitation agncole est, encore A cette kpoque, une 
affaire de familie. Tous ses membres participent aux travaux agricoles el. 

lorsqu'ils approchent la vingtaine, les enfants, garçons et filles, vont 
travailler h l'extkrieur et remeitent la majeure partie de leurs gages 3 leurs 
parents. Le travail hivernal en forêt peut rapporter un revenu annuel 
variait entre ioo et soo $ se1011 la période et le nombre de fiis engagés. La 
récolte de bleuets peut genérer un revenu annuel de ioo 2 400 $, parfois 
plus, pour une fandie. L'enseignement rapporte de ioo à 300$, annuelie- 
ment, soit un peu plus que le travail aux chantiers5'. A cela s'ajoutent le 
commerce du bois de chauffage, le travail de guide en forêt, la chasse et 

la pêche, le travail dans iine scierie, les LraMW publics, la cueillette de 

goinme de sapin, les iravaux domestiques et les autres pciits emplois et 
conmerces. En somme, deux sources de revenus s'av&rent plus impor- 
tantes, le travail itinérant des enfanrs et l a  vente de produits laitiers, cette- 



demikre reprksentant environ le quart du revenu total, en espkces, de 
l'exploitation agricole. En somme. il faut analyser l'histoire de I'agti- 
culture régonale en tenant conipte de cet dquilibre entre le travail 
agricole et le travail extérieur et en le situant dans la perspeaive de la 
reproduction de la fmiiie. 

Cette pdriode voit aussi la formation d'autres associazions d'agricul- 
teurs dans la region comme dans la province de Quebec. 

L'Union mtholique des cultivateun 

L'Union catholique des cultivateurs (UCC) voit le jour en 1 9 ~ .  Rapi- 
dement, le mouvement gagne toutes les régions du Qukbec et  des cercles 
locaux sont formés. Au T&miscarningue, la première assemblke de I'UCC 
a lieu le 9 août 1925 et des agriculteurs de toutes les localitks de la région 
y assistents2. Cette annke-là. elle compte 241 membres dans la r6giorF3. 
Lors de i'assen-iblk annuelle provinciale de 1926, Jean-Baptiste Lacasse 
fils, de Notre-Dame-Des-Quinze, est klu directeur et il reprksente le 

diocke d'kiaileyburf'. 1:n 1928, toutes les municipalitks du Témis- 
carningue comptent leur cercle local de I'UCC. En 1930, 45% des agri- 
culteurs de la région sont membres de I'UCC, ce qui reprkscnte 610 

membres. II s'agit du plus haut pourcentage de membres dans les régions 
d u  Qu6becj5. Ces différents cercles locaux Fondent, en 1930, l'Union 
diodsaiiie du TkrnisaimirigueMEn 1946, ceiie-ci change de non1 pour 
celui de la Fédération de I'UCC du T&niscaniingue, dont les buts sont 
l'étude, la défense et le dkveloppement des interets économiques, sociaux 
et moraux de la profession d'agriculteur". La Fkdkration regionale 
regroupe neuf secteurs, de deux paroisses chacuns. 

L'UCC augmente constriniment ses effeciifs pendant la décennie 1940, 
notamment par la nouvelle formule de recmtement qui consiste 3 retenir 
la cotisation des agriculteurs à mtmc leur paye de beurrerie, une fois par 

annke. tes  journauxjg rapportent que cette forn~ule de recrutement est 
une prcmitre au Québec et qu'elle ne se retrouve dans aucune autre 

région. Ils affirment egalernent que l'Union rtgionale de I'UCC du 
Tkniiscamingue bat les autres régions québkcoises quant au nombre de 

membres. En 1944, selon les journaux consult&, 71 % des agriculteurs 



témiscarniens font partie de I'UCC. La clé de ce succts repose dans la 
methode originale de recrutement : les agriculteurs signent un formulaire 

autorisant le secr6taù.e de la beurrerie locale à prélever sur sa paye de 
beurrerie, une fois par an, au mois d'aoht, la somme de 3 $ cornnie cotisa- 
t ion à I'UCC. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur les statistiques afin de bien saisir 
le développement de l'agriculture, dans ceae premikre moitii du xx' 
sikcle. 

Tableau 7.5: Les productions végétales, en acres, IF-1976 

Cultures 1921 1931 1941 1951 1956 1961 1966 1971 1976 - 
Nombre de ferme 1 239 1 355 2 489 2 763 2 395 1 790 1 466 1 016 572 

fautes cultures 46 244 59 307 78 364 108 115 118 535 104 988 112 692 91 089 91 483 - 
Moyenne en 

culture par ferme 37 44 3 1  39 50 5 9  77 90 160 

BI4 1 243 1 278 590 514 360 477 1 045 a7 623 

Orge 1 533 1 967 1 766 1 271 691 430 628 737 2 017 

Avoine 11323 1 5 9 5 6  15873 23836 2 1 7 2 4  22583 1 8 8 9 8  16160 14243  

Grains et 

cCr6ales 

rn4lan~ées a 405 815 3 997 5 439 8 963 4 387 3 189 3 602 5 684 

Autres cérbales 

et lin b 27 1 082 12 2 1 2 62 51 O 

Foin cultivé 

(luzerne. 

trbfles, herbes) 29 129 36 588 53 207 74 455 83 280 76 050 87 614 69 168 67 775 

Pommes 

de Ferres 1 1 9 3  1344 1921 1 4 0 1  1309 1042 865 626 731 

Racinesfrnaïs 
d'ensila~e c 98 138 218 120 49 O 21 43 222 

Autres cultures 1 218 131 3 1 066 2 273 5 368 80 12 
- - 

jardins maraîchers O 31 22 O O O O O O 

a :  cdredes ni&lang&s B coniprer de 1956; b: à comptcr de 1941. lin seulement; c :  niais d'ensilage seulemeni 
compter de 1911. 

Saurce: Kewnserncnts canadiens 1921-1976. 



L'agrieulmre m chifFrts, 1911-1976 

La production agricole 

La pratique agricole a change au fl des ans au Thniscamingue, reflétant 

l'adaptation des agriculteurs aux conditions du marche. II s'agit en fait de 

1'~volution de l'agriculture qui passe graduellement du stade d'auto- 
sufisance A celui de marche, et les producteurs, anciennement des colons, 
deviennent des agriculteurs. Ainsi, dans les préniieres décennies suivant 
leur 6tablissemeni sur les terres, les colons produisaient des proportions 
plus grandes de cereales et de pommes de terre que dans les années 1940. 
iis ont ddaissé ces cuiiures pour se tourner vers la production laitikre. 
h o r d  au dCbut des annees 1960, le mouvement de concentration des 
fermes se poursuit rapidement dans les dkennies suivantes (tableau 7.5). 

Cette concent ration a conme  corollaire l'augmentation moyenne d u  

nombre d'acres en cdture par ferme. En fait, ii s'agit des mêmes exploi- 
tations agricoles que celles de Ia piriode précedente. La conjoncture éco- 

nomique rend necessaite l'expansion des apiculteurs qui dkident de 
poursuivre leurs activi tes. Toutefois, les productions végétales restent 
essentiellement les mêmes, l'avoine et surtout le foin, et sont employkcs 
presque uniquement pour nourrir le bétail. 

%bleau 7.6: Nombre d'animaux sur 16 fermes, 1931-1976 

Animaux 1931 1941 ig5i 1956 1961 1966 i g p  1976 
Vaches 
laiiiéres 8916 15163 1 5 9 5 7  17370 1 5 7 9 3  17607 1 4 0 8 8  12479 - 
Chevaux 2 934 3 935 3  806 2 423 1 047 404 257 

Bovins 12982 10431  10800 22377  19262 21251 1 7 1 8 5  18E45 

Moutons 10 630 9 966 4 655 5 888 2 187 1  293 1  133 1 076 

Porcs 7 591 10 447 14 557 14 981 9 083 5 079 2 547 570 

Poules, 
poulets 49 588 83 436 32 714 37 447 25 125 17 907 16 242 8 572 

Autres 
volailles 440 7 9 1 4  4 6 9 6 7  3 7 2 4 0  32066 12288 5755  3 2 4 6  

Source : Remsenienrs canadiens. 1931-1976, 



Le cheptel 

La composition des troupeaux constitue un autre indicateur des change- 
inents q u i  se produisent dans I'agiculture. Comme la production laitiere 
devient une des aaivites principales des agriculteurs, on assiste A I'aug- 
mentation du nombre des vaches laitieres par ferme, comme mentionne 
auparavant. 

Lo valeur des fermes 

Tous ces changements se reflétent inévitablement sur la valeur des fermes, 
notamment par l'augmentation de la qualité du troupeau, l'amélioration 
des terrains et des bAtiments de la ferme, ainsi que par l'achat de machi- 
neries agricoles. Ainsi, entre 1941 et 1951, [a valeur moyenne des fermes 
fait plus que doubler, passant de 2957 $ à 7147$. Chez les Agonquins, la 
valeur moyenne est alors respectivement de 2521 $ et de 3708 $. 

L'utilisation généraliske de la machinerie agricole sur la ferme contri- 

bue pour une large part à l'aupnentation de la valeur des fennes. Ouire 

les automobiles, les camions et les tracteurs, les agriculteurs se dorent de 
inoissonneuses-batteuses, de presses à foin et de trayeuses mtcaniques. 
Les instruments et les machineries employés sont de plus en plus 
sophisriqués. Cela marque le debut de la transition vers l'agriculture de 
marche qui s'iniplantera dans la décennie suivante. 

Prélude ù I'ugro-industn'e 

La période de 1908 à 1960 constitue un prélude h l'agriculture corn- 
merciale et industrielle qui s'implante dtlinitivement dans les dkcennies 
suivantes. Plusieurs facteurs concourent à la rationalisation de l'agri- 
culture pendant la première rnoitie du  xxC sikleb0. Les impératifs des 
marches local, national et international poussent d'abord les agriculteurs 

tkmiscamiens vers l'industrie laitière. Puis, la saturation de l'espace 
pousse leiitenient les agriculteurs vers la rationalisation et l'augmentation 
de la productjviti. A la hi de la Dewdrne Guerre niondiale, les terres du 
Tkmiscamingue sont toutes occupees, il devient plus difficile pour les 
agriculteurs d'ktablir tous leurs fils. Certains quittent la ferme familiale 
pour d e r  s'ktablir dans les d e s  avoisinantes, dont Tkmiscaming, Belle- 



terre, Rouyn-Noranda et les d e s  du nord-est de Vontario. Or, avec le 
second dtmarrage de l'agriculture, dans les annees 1940, l'exploitation 
agricole commande des investissenients hanciers plus importants que 
ceux necessaires pour niaintenir en activitk une petite ferme axee sur 

l'autoconsommarion. Ces investissements servent à mdcaniser l'entre- 
prise agricole, à agandir l'espace en culture, h augmenter le troupeau 
laitier, bref à moderniser la ferme. L'agriculture ainsi spécialisée ne peut 
plus compter sur la pluriaciivité des membres de la famille pour assurer 

son dbeloppement. Des lors, @me agriculteur devient un mttier spk- 

cialisé. Par ailleurs, le travail en forêt devient aussi plus complexe, rendant 
plus dficiie le travail teinps partiel. Les paroisses agroforestieres subis- 
sent davantage les tensions attribuables & l'tclatement de la complé- 
mentarite: celles érigees sur les meilleures terres agricoles conservent 
cene vocation, les autres dmiennent davantage des paroisses forestikres. 
Le clivage s'accentue cnt re l'agriculture commerciale et l'agriculture 

marginale. 

Le monde runl en rnuwion depuis 1960 
L'ugricuhure 

A compter de 1960, l'exode rural derient beaucoup plus important et les 
fm ies  du Thiscamingue, comme ailieurs au Québec, se vident de leurs 

effectifs. Les fermes sont nioins nombreuses qu'auparavant. mais la taille 

de l'exploitation moyenne a augmenté, de niêine que la production 
totale. L a  producteurs se sptcialisent davantage et ont recours massi- 

vement à la m&canisahon pour les travaux. La mecanisarion compense 
pour le manque de main-d'muvrc familiale. Dans certains cas, elle 
entraîne un endettement hiportant. Malgrk tout, on remarque que les 
problémes de base de l'agriculture demeurent les memes qu'auparavant, 
notamment l'instabilité et la répartition inkgaie du revenu entre les entre- 
prises. Les fermes des annees iggo sont devenues de vtritables PME, 
tandis que, 30 ans plus tbt, l'agriculture se pratiquait encore de façon 
traditionnelle6'. 

C'est également l'époque où l'État intervient massivement dans le 
développement du complexe agro-industriel6< L'application de ces poliri- 



q u a  gouvernementales, notamment la loi de l'aménagement rural et du 
dheloppement agncole (ARDA) et la proposition de fermer les paroisses 
dites marginales, souiPvera l'ire de la population des territoires vises 
partout au Q ~ é b e c ~ ~ .  En particulier, les lunes des citoyens de la Gaspksie 
et du Bas-Saint-Laurent, la suite de l'application des mesures du Bureau 
d'amknagement de l'Est du Quibec (BAEQ), retiennent l'attention. Nous 
reviendrons sur u t t e  question au chapitre 12. 

Par adieurs, a h  de stabiliser dans la mesure du possible les revenus des 
producteurs de lait, le gouvernement introduit un systtme de subvention 
à la production, dont la somme versée est basée sur la production de 
l 'amke prkcédente. En 1966, vis-à-vis de la surproduction du lait, le gouv- 
ernement fkdéral niet sur pied la Commission canadienne du lait, dans le 
but de r@er les problhmcs de cette indusirie. La Commission etablit 
alors un système national de mise en marche des produits laitiers. Ce 
systkme comprend, entre autres, le contrble des prix et de la production 
par l'entremise d'un systéme de quotas. L'application et la gestion de cette 

politique ne se sont pas faites sans heurts, donnanr lieu à des manifes- 
tations d'agriculteurs partout au pays. Au fd des ans, cette politique 
kvolue pour s'adapter aux circonstances et aux besoins des agriculteursH. 

L'agriculture intensive air Térni~camin~ue 

Les changements dans le secteur agricole, depuis les années 1960, se 
remarquent aussi du côté des techniques de production, coinme 
l'explique un agriculteur, Sylvio Lacasse : 

La vraie spkialisation, le \rai agriculteur de profession qui fait de l'agriculture 

mncurrentielie et productive, c'est relativement récent, ça remonre aux anides 

1975-1980. Quand j'ai commencé ma carriere, en 1964, il y avait A Notre-Darne- 
du-Nord, environ 60 agriculteurs. C'est certain qii'A cette epoque, ce n'htait pas 
de l'agriculture intensive, si on regarde les voluineç de production, le iiombre 
d'animaux et les rendements obtenus. Dans ce temps-12, il y avait environ 10 

agriculteurs dans le rang III Oiiest et maintenant, je suis le seul puisque j'ai 
acheré leurs fermes. Par contre, en volume de produciion, je suis nettement 
supérieur ces io agriculteurs-la. Aujourd'hui, je produis annuellemeni au- 

dela de 4000 hectolitres de lait, ce qui  reprPsente environ 900 ooo livres (408 



wo kilograniincs) de lait. Pou  arrivcr ii ce volume cette &poque, ça devait 
prendre zoo vaches, et ces io producteurs avaient en moyenne 10 ou iz vaches. 

Ce qu'ils produisaient ensemble, ça représente environ la moitM de ce que je 
produis seul aujourd'hui, avec un peu moins de 50 vaches. Ce qui explique 

cela, c'est la qualitk du benil, la nulition et les techniques employées. Ce sont 

ces éiements-la qui font la diffkrence entre l'agriculture de 1995 et ceUe de 1920. 

L'agriculture qui se faisait alors au T~miscamingue, celle que j'ai connue &nt 

jeune, ce ii'etair pas de I'agriculture spécialisée. La productivité par animal et la 

productivité de foin B l'acre n'&aient pas importantes. Les techniques de 
récoltes, sans les décrier. ttaient des techniques artisanales. C'&ait dans le but 

de subvenir P nos besoins d'abord et s'il en restait, tant mieuP. 

Malgré les amkliorations attribuablcs aux lediniques agricoles et A la 
mécanisation, dans les années 1990, les trpes de production demeurent 
les mêmes. En tete de liste, on retrouve la produdion laitikre qui compte 
pour la majeure partie des revenus des agriculteurs. Quelques-uns pm- 
tiquent l'&levage de bovins de boucherie. A cela s'ajoute la production de 

fourrage qui est surtout utilisee pour nourrir l e  betail. 
La valeur des fermes constitue un des meilleurs indicateurs de ce 

niouvernent de spécialisation de l'agricdture. Entre 1971 et 1976, la valeur 

moyenne grimpe de 23 674$ à 66 782 $ ; en i986 elle se chiffre à 194 944$ 

et en 1991, h 247 523 $. A cela s'ajoute, depuis quelques années, l'utilisation 
des ordinateurs pour la gestion et l'automatisation de la fcrme. Les 

améliorations apportées aux bâtiments ajoutent également la valeur des 
fermes. 

L'agrcuiture ni Thiscarningue 1i /a fin des années 1990 

L'agriculture occupe toujours une place importante dans l'kconomie 
temiscarnienne*. Elle emploie prPs de 8% de la main-d'œuvre de la 
région. Qui plus est, 71 % des emplois du secteur primaire sont de type 

agricole et 2q% des entreprises œuvrent dans le secteur de l'agriculture. 
En 1996, la region compte 290 entreprises agricoles, spécialis&es pour la 

plupart dans la production laitikre et bovine. 
L'industrie laitihe est encore la plus importante dans !a production 

agricole regionale. Depuis 1996, le mouvement de consolidation des 

fermes laitières s'est poursuivi, se traduisant notamment par la diminu- 



Une ferme laitiere A la fin des années iggo, la ferme Allfond de Cuigues. [Source: 

Le Reflet tPmrscamien]. 

tiori du nombre d'ex--loirations et l'augmentation de la production et du 
cheptel moyens. Depuis peu, une fiornagene est en aaivitd a LorrainvUe. 
L'industrie bovine est la secoiide production par importance a u  
Tkmiscamingue. A ces d e u  principaux secteurs. s'ajoutent l'industrie 
cwine, avec ses 227 producteurs et 6000 brebis, et l'industrie porcine, avec 

ses 750 truies ct 27 ooo porcs d'engtaissement, en 1998. Depuis qudques 
années, certains producteurs agricoles se spécialisent daris de nouwUes 
productions telles que les ratites (émeus, nandous, aumiclies), le sanglier, 
le bison et le cerf rouge. 

Deux entreprises œuvrent dans le domaine de la piscicultu~c. L'wie fajt 

de la pêche conimerciale sur le lac Tkrniscamingue et transforme une 
partie d u  poisson sur place ; l'autre effeciue de l'engraissement de truites 
mouchetées en eaux vives, la seule industrie du genre au Qukbec. Sa 
production est principalement destinée 21 l'ensemencemeiit des 
pourvoiries. 

Du c8ti des productions vkgktales, les terres du Tkmiscamingue s'avk- 
rent fort propices à la production herbagh, comptant 30 09s hectares d e  
fourrages et de pdiurages. Certains produaeurs ctrPaliers et olkaginew 



optent pour la diversification et incluent désormais le maïs, les pois P 
soiipe, le canola. l'orge, le bl4 en culture intensive et le soya. L'horticulture 
se developpe également depuis quelques années, notamment les cultures 

de maïs sucré, fraises, framboises, bleuets, pommes, pommes de terre, 
poires, prunes, vignes et menthe poivrée. Une entreprise retient davan- 
tage i'auention, Les Pommes de terre du Tkmiscamingue, puisqu'elle est 

l'une des plus grandes entreprises du genre au Québec. Elle &ansforne la 
majeure partie de sa production de pommes de terre dans ses installa- 
tions de Saint-Eughe. 

MalgrC ces d4veloppements et sa lente diversification, plusieurs défis de 

taille se posent à l'agriculture témiscarnienne: la reléve agricole, la 
reconnaissance de la place des femmes en agriculture et la rialite des 

marchés qui entraîne la rationalisation de la production et remet en 

cause Ia sume de certaines zones dites marginalesb7. Depuis quelques 
années, une autre tendance mérite d'étre signal&, l'achat des fermes par 
des Européens et l'introduction de iiouveiies praiiques agricoles. 

Les assoc;ations agricoles 

En 1968, la Fbdération de 1'UCC du Térniscamingue et celle de I'UCC du 
diodse d'Amos fusionnent pour former 1'UCC du Nord-Ouest qubbb- 
cois. En 1972, I'UCC change de nom et adopte celui de l'Union des 

producteurs agricoles (UPA). Ce changement traduit l'adaptation du 
syndicalisme agricole au nouveau contexte qui prévaut dors en agricul- 
ture au Québec. Dans la region, I'UCC du Nord-Ouest suit le mouve- 
ment provincial et adopte, en 1976, le nom de Fédération de I'UPA de 
l'Abitibi-Témiscamingue. En 1994, elle regroupe 88 % des agriculteurs de 

l'Abitibi-Temiscamingue, soit 1034 membres. En 1995, aux cercles locaux 
de I'UPA s'ajoutent kgalement des associations par production, comme 
l'Association des producteurs laitiers et 1'Association des producteurs de 
bovins de boucherie. 

Le nombre de fermes ayant diminué, les agriculteurs font désormais 
partie de diverses associations agricoles du  Tkmjscamingue. Mention- 
nons le Club Holstein, la Sociétt d'agriculture et les Jeunes Ruraux 
(auparavant les Jeunes Elweurs). Ces associations organisent, annuelle- 



ment, des expositions, des concours ct des activitks sociales dans la 
région. 

A la tin d u  xrx' sitcle, alors que Ics vieilles régions quebecoises amorcent 
la transition vers l'industrie laitière, le Ttmiscamingue est en pleine 
pCriode de colonisation. Les colons tknuscamiens orientent leurs produc- 
tions en fonction des chantiers forestiers, en particiùier la culture du foin, 
de l'avoine et des pommes de terre. Ils remplacent alors les marchands de 
bois qui exploitaient des fermes pour l'approvisiomement des chantiers. 
Les nouveauy centres de coloniation, qui s'étendent vers le nord et vers 

l'est de la rbgion, se situent i proximité des zones de coupes forestitres; 
ces agriculteurs deviennent les fournisseurs des chantiers forestiers. Ceux 
des vieilles paroisses agricoles misent alors sur les nouveaux marchés, 
situes du côte ontarien du lac T~miscamingue. L'kniergence de nouveaux 
marches, au dkbut du XY siécle, à la suite de la mise en valeur des 
gisements miniers en Ontario, n'est toutefois pas suffisante pour sortir 
l'agriculture du cycle de I'autoconsommation. Cela viendra partiellement 
au dkliut des annees ipio, alors que les agriculteurs témiscamims, ttablis 
depuis quelques années, adoptent, (i l'instar de ceux des autres regions 

qutbCcoises, I'industrie laitikre. Cela leur permettra de s'assurer un 
revenu stable, en plus des autres sources d'emploi à I'ex~Crieur de la 
ferme. C'est l'&poque de la CO-intégration. 

De igio A 1960, c'est la phase d'implantation et du dévdoppeinmt de 
l'industrie laitikre. D'abord, le fait des agriculteurs progressifs, graduelle- 
ment, la majorité des agriculteurs de la rtgion se convertissent h la 
p~oduction laitiére. Chaque municipalitb possede une beurrerie et 
quelques-unes une fromagerie, opérées par un entrepreneur prive. Dans 
les années 1940, sous l'iiiipulsion du clergé et de I'UCC, l e  coopkratisnie 
se developpe rapidement. Toutes les beurreries locales, sauf une, passent 
aux mains des cooperateurs. C'est aussi l'époque où tous les change- 
ments, qui se dérouleront principalement h partu de 1960, se mettent en 

place. Lentement. Ic métier d'agriculteur se spécialise: de producteur 
à temps partiel, integré à d'autres occupations, il devient producteur 21 



temps plein, avec tout ce que cela coniporte de changements quant aux 
., techniques et aux rendements. Concernant la production laitiére, les 

beurreries locales ne peuvent survivre sans un regroupement regional. La 

lutte s'amorce entre le producteur prive et le producteur cooperatif pour 
l'obtention des subventions nécessaires la modernisation de I'unitk de 
transforniation. Le secteur privé l'emportera. Apres 1960, l'agriculture 
devient un rnetier spécialisé, nécessitant des investissements hanciers 
majeurs. C'est alors l'ère de I'agro-indusirie et des boulfversernents du 
iililieu rural. 

Aujourd'hui, la production agricole du TCmiscamingue est principale- 
ment axée sur I'indusnie laitière et., en second lieu, sur I'elevage bovin. 
Depuis quelques annees, des productions marginales s'ajoutent égale- 
ment à ces deux secteurs, en plus de l'augmentation du nombre de 
producteurs de cheales tels le maïs et le canola. 



CHAPITRE 8 

Le clergé, le diocèse e t  la paroisse 

P EU A P B ~ S  LEUR ÉTABLISSEMENT SUT un lot de colonisation, les 

familles entreprennent les démarclies dans le but de se doter des 
mémes institutions religieuses et civiles que  ceiles de leurs anciennes 
localités dans le sud de la province. Habiiucllement, la paroisse catho- 
lique est la première institution voir le jour. D'autres instiiutions 

suivront dans les domaines municipal et scolaire, comme nous le verrons 
dans les prochains chapitres. Pour l'instant. concentrons-nous sur 
l'organisation religieuse dans la région du Tkmiscamingue. 

D'un diocèse i l'autre ... 
L'implantation du catholicisme sur les rives du lac Témiscamingue 
remonte aux années 1836 alors que dbbutent, sur une base rkgulikre, les 

missions algonquines, comme l'expliqiie le chapitre 2. En 1844, 

Mgr Ignace Bourget, kvique de Montreal, confie aux Oblats une triple 
mission sur les rives de la riviPre des Outaouais: la desserte de Bytom 
(qui deviendra Ottawa), la visite des chantiers forestiers et les missions 
algonquines. C'est ainsi que les Oblats s'introduisent au Témiscamingue. 



L'époque des missions algonquina 

En 1847. le diocese d'Ottawa est fondé il partir des limites d'une partie du 

diockse de Montréal. Le 9 juillet 1847, MW Eugene-Bruno Guigues. o.m.i., 
devient le premier évêque de ce diocese. Son territoire comprend le 

bassin de la rivitre des Outaouais et celui de la baie d'Hudson et englobe 
deux provinces, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Monseigneur Guigues 
fait construire le Coilkge d'Ottawa, qu'il place sous la direction des 

Oblak, notamment a h  d'assurer ta releve en missionnaires. 
En 1863, les missionnaires oblats etablissent une mission perma- 

nente, nommée Saint-Claude-du-lac-Témiscamingue. Les Sœurs de la 
Charité d'Ottawa viennent les y rejoindre en 1866. Quoique cette 

mis-sion s'adresse aux Algonquins, des bdcherons, des colons et des 

employCs de la Compagnie de la baie d'Hudson la fréquentent kgale- 

ment. Ii n'est pas rare que les messes soient célébrées dans les trois 
langues d'usage B cette &poque, I'algonquin, le français et l'anglais'. 
Ainsi, tous ces groupes sont integris aux activités religieuses de la 

mission. 

L'arrivée de familles de colons, dans lcs annees 1880, apporte une nou- 
velle dimension au iravail des missionnaires de la mission Saint-Claude : 

les missions de colonisation et la fondation de paroisses catholiques. Cela 

entraîne également une division des tâches entre les missionnaires, 
certains desservent les missions algonquines, d'autres s'occupent des 
colons et du mouvenlent de peuplement de la région. Deux philosophies 
coexistent au sein des missionnaires, la defense des Algonquins et la 
promoiion de la colonisation agricole, entrainant A l'occasion des 
conflits. Par ailleurs, l'augmentation de la population a des cons6quences 
sur l'organisation du diocisc. 

Vers If diocése d'iiaileybury 

La colonisation de la vallke de l'Outaouais, tant du cbté quebkois que du 
cbté ontarien, entraîne un decoupage des frontiéres du diocèse d'Ottawa. 

Ainsi, le u juillet 1882, il y a l'érection du vicariat apostolique de Pontiac. 
Le 21 septembre, Narcisse-Zdphirin Lorrain en devient le titulaire; il 
obtient le titre d'&?que de Cythere et vicaire apostolique de Pontiac. 



Monseigneur Lorrain Ctablit son vicariat A Pembroke. Le 4 mai 1898, ce 
vicariat apostolique devient le diockse de Penibroke. 

Au fur et Q mesure que se développent les localit4s du Tkmiscamingue 
qukbkcois et ontarien, la création d'un diocèse s'impose pour cette 
region. Ainsi, le ier octobre 1908, les autorités religieuses crkent le Vicariat 
apostolique du Tkmiscamingue, dont le premier titulaire est M" ELe 
Anicet Latulipe. Le terriroire de ce nouveau vicariat englobe le Nord-Est 
ontarien, l'Abitibi et le Ttmiscaminguc, à l'exception de la d e  de 

Témiscaming et des IocalitCs environnantes qui demeurent rattachkes au 
diockse de Pembroke. Le 31 décembre 1915. le Vicariat apostolique 
de Tkrniscamingue disparaft au profit du diocèse d'Haileybury. Mon- 
seigneur Latulipe demeure en poste comme premier kv@que de ce 
diockse. 

Ce nouveau diodse, i~ l'instar de ceux d'Ottawa et de Pembroke, che- 

vauche deux provinces et englobe une variéte d'ethnies. Cette situation 
rkjouit l'bpiscopat québkcois qui voit 18 l'occasion de fachter Sémigration 

des francophones en Ontano et, partant, la propagation du catholicisme 
et de la langue française A l'exterieur du Qdbec .  Cette kmigration favori- 
serait ainsi l'essor du catholicisme ontaricd. Par ailieurs, cliaque décou- 
page territorial d a  diockss donne lieu A de nombreuses rivalités entre les 

groupes quebecois et irlandais de I'Église catholique, entre les franco- 
phones et les anglophones, chacun cherchant à assurer la domination de 

son groupe3. Dans la foulée de ce débat, le diocèse de Pembroke a été 

conddk au clergk anglophoiie. Par ailleurs, Mo Latulipe, premier titulaire 
du  vicariat apostolique de Haileybury, était un des chefs de He des 
Franco-Ontariens lors de la bataiile contre le reglement 17 adopté en 1912 

par le gouvernenlent ontarien, visant à restreindre l'enseigmenient du 

français dans les écoles francophones de cette province. Une autre bataille 
s'enclenche lors dc la nomination du successeur de Mgr Latulipe; les 

Canadiens français obtiendront la nomination de leur candidat, Louis 
Rhkaume, au detriment de çdui des Irlandais! CeCene nomination sur- 

vient le 8 juin 1923~. L'impact de la création de ce diocese &borde l'aspect 
religieux. Il entraine la création d'une zone catiiolique autour du  lac 
T&miscamingue où s'y dh loppe  une coopkration Çconomique et sociale 



entre les habitants des deux rives du lac, qui sont isolés dans leur province 

respective. 

Du diocèse de Timmins au diocésc de Rouyn-Nomnda 

Dans les années 1930, d'autres changements A la carte d a  diockses am?- 

nent le morcellement du grand diocèse d'Haileybury. De ce territoire, 

kmergent dcux dioceses, Timrnins et Amos, et deux vicariats apos- 
toliques, Ontario-Nord et Baie James. Le dioc&se de Tinimins est cr& le 
io décembre 1938. La ville Ppiscopale se situe à Haileybury en 1939, déme- 

nage h Tinlmins de 1940 à 1942 ùtclusivement, pour ensuite revenir à 

Haileybury A compter de 1943~. Le territoire du diocése de Timmins 
s'&tend des deux cdtés du lac Tkmiscamingue ; il englobe la mne agricole 
du Tkrniscamingue (à l'exception de Terniscaming, qui fait toujou~s 
partie du diocèse de Pembroke), la zone miniere de Rouyn-Noranda et se 
ternine à Malartic, pour sa partie qu&btcoise, et comprend également la 
zone agricole et minitre du Nord-Esi ontarim. Des missions algonquines 
font tgalement partie de ce diocese. 

i.t vent de réformes qui souffie sur le Quebec, au dCbut des annees 

1960, n'est pas sans affecter l'Église catholique et ses institutions. La hé- 
quentation des kglises est à la baisse et le recrutement du clergt pose 

problèmeÎ. Atin de mieux ajuster les fiontikres religieuses aux frontieres 

politiques, I'Egljse catholique détache la partie québécoise du diockse de 

Timrnins pour fonder le diocese de Rouyn-Noranda en 1974. Comme le 
concile Vatican TI prône le rajeunissement et le rapprochement de l'Église 
de ses fideles, on nomme un jeune kvéque comme premier titulaire du 
nouveau diocése, MF Jean-Guy Hamelin6. 

1 'organis&'on diocésaine 

L'Église catholique forme une structure très hiérarchisée, dont la tete 
dirigeante est à Romeq. Le succks de la phetration du catholicisme parmi 

la population repose sur le bavail fait sur le terrain par les membres des 

communautts religieuses et d u  clergk sséculier. Cette structure est 
encadrée par une organisation diocbine que décrivent l'historien Jean 
Hamelin et la sociologue Nicole Gagnon : 
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Un évéque gouveriie eiitoiire de quelqua conseillers. Le clergk diochain a peu 

d'occasions d'exprimer collectivement ses doleances ou ses aspirations. [ . .  . ]  
Au fil des ans, les problkmcs se faisant plus nombreux et plus compla;es, l a  

tvèques accroissent Ics rouages de leur appareil adniinistratif. Seuls des dio- 

ctses de dat ion récenre et pauvres en ressources humaina s'en tiennent 
encore h un vicaire general, qui fait fonctionner un secrktariat (affaires 
courantes), une chancenerie (actes oficiels), une procure ( 6 n a n m )  et une 
officialite (jugements). Nombreux sont les nouveaux posta qui apparaissent 
dans l'appareil administratif diocksain : directeur de l'Apostolat de la pritre, 

directeur de I'Aciion sociale catholique, aumônier général des syndicats, 
visiteur des cornmunaurPs religieuses, directeur de l'assurance mutuelle, 

directeur de la presse catholique, etc.1° 

Cette shc ture  diocbaine, mise en place dans les annees 1930, holue  
au fil des ans. Ainsi, en 1999, l'organisation interne du dioche de Rouyn- 

Noranda se prksente comme suit. On retrouve d'abord I'evèque puis la 

curie diocesaine, fo~rnke de l'ensemble des organismes et des personnes 

assistant l'kvéque. Les organismes comprennent : le consheil du pres- 

byterium, le Coilège des consulteurs, le conseil diochain de pastorale, le 
conseil pour les affaires éconoiniques, le Chapitre des malades et le 

Tribunal diocksain; les personnes sont le vicaire gknéral, le coor- 

donnareur diocesain de la pastorale, le chancelier et notaire, l'économe 

diocksain (procureur) et les secritaires. Afin de mieux rejoindre la popu- 

larioii, le diockse est divisé en trois zones pastorales regroupant plusieurs 

paroisses: Rouyn-Noranda, Malar~ic  et T6miscamingue. Plusieurs 

paroisses comptent kgdement un conseil pastoral". 

Au debut du xx' sikde, le principal travail de i'héchk consiste à admi- 

nistrer le diodse, aux plans spirituel et temporel. Une des preniikres 

tâches à ce sujet est de superviser la fondation des missions et paroisses 

de la region. 

Li fondation d a  
C'est de la n~is s ion  Saint-Claude que dkmar r~  le processus de Condation 

des niissions et paroisses cadioliqiies dans la rkgion, h la suite du debut 

du niouvernent de colonisation. En 1886, un premier vlllage voit alors le 

jour, Ville-Marie. LR 20 dkcenlbrc 1887, les deux cornmunaut& religieuses 



Une procession lors de la Fbte-Dieu, A Ville-Marie. [PH 23-2-10], 

quittent la mission Saint-Claude pour emménager dans leurs nouveaux 
t'difices de Ville-Marie, le piesbflere pour les Oblats et l'hôpital pour les 
Sœurs grises. Aprés ce dkmenagcment, les Oblats poursuivent la desserte 
des missions aigonquines, des chantiers ei de colonisation à partir du 

presbytére de Ville-Marie. 

Le processus de findation d'une pumisse 

Lorsque le nombre d'habitants d'un canton le justifie, les Oblats, .A la suite 

d'une demande de ceiix-ci, fondent une mission catholique et s'y rendent 
tous les mois. Lorsque la population augmente, le missionnaire fait sa 
visite des colons tous les 15 jours. Il celkbre la messe et procéde au bap- 
tême des nouveau-nés, le cas échkant. Toutes ces informations sont 
consignées dans le registre de la mission de Vie-Marie, jusqu'à I'ou- 
verture des registres pour la nouvelle mission, dont le processus de 

fondation est le suivant: 

L'erection d'une paraisse va rarement de soi. EUe nkessiie une enquéte dont 
les modalit& varient suivant les circonstances. En pays de colonisation, tantôt 

I'héque et le missionnaire-colonisateur devancent les colons en choisissant. en 
accord avec le minisrere de la Colonisation, le site de I'kglise et de I'kole, tantbt 
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des colons deja installes sur des lots demandent I'Crection d'une paroisse. 
L'kvêqus se soucie dans la maure  du possible d'ajuster les frontikres de la 

paroisse religieuse à celles de la municipalitk civile. ii s'assure aussi que la 
mmmunauté locale sera en mesure de subvenir aux besoins d'un cure et d'une 

infrastructure paroissiale. Certains é\.êqua organisent l'CEuvre des tabernacles 
dont la [onction est d'aider les paroisses pauvres de leur diocése". 

Le choix du terrain de l'kghse soulbvt kgalement i'intérêt des fideles. 
L'accenibhté pour tous s'adre, certes, un critPre important, mais d'au- 
ires ilkments entrent aussi en ligne de compte. La construction d'une 
@se change la physionomie du village qui, la plupart du temps, ne 

compte que quelques résidences. Plusieurs vont se b3ti.r it p r o m i t e ,  des 
commerpnts, des artisans et des professionnels s'iiisralicnt dans le village 
qui se dkveloppe ensuite rapidement. La valeur des terres augmente, d'où 

le desir de plusieurs personlies de vouloir doimer le terrain de l'église. 
L'kglise contribue ainsi fortement à créer un important centre d'activitk 
et de vie". 

L'ouverture d'une paroisse se fair selon un proctdi bien encadre par 
l'Cvédi6. Une fois fond&, l'administration de la paraisse relhe du conseil 
de la Fabrique, personne civile, préside par le cure et composé de trois ou 
quatre marguilliers elus par les francs tenanciers ou les marguilliers 
ancjens et nouveaux Régle génkrale, ils représentent les differentes parties 
de la paroisse, les rangs et le viiiage. Ces iilarguilliers prennent )a relPve des 
syndics, une fois que la paroisse a kt6 érigke canoniquement. Les revenus 
de la Fabrique proviennent du casud (coûts des services religieux par- 

ticuliers, tels que mariages, baptêmes et enterrements), de la vente des 
bancs d'kglise, des quêtes ordinaires et de la rkpartition (inlpdt spCci6que 
destine à couvrir les coats de constmction de I'kgljse et du presbytére). Les 
fideles assuinent la subsistance du  cure par la dîme','. 

La subdivision des paroisses 

La subdivision d'une paroisse ne se fait pas toujours sans heum,  conune 
le demontre l'historienne Cliristhe Hudon pour le diockse de Saint- 
Hyacintlie'j. Les paroisses meres craignent que le détachement d'une 
partie de son territoire entraîne des frais supplementaires à ses fidèles. Les 



habitants d'une nouvelle paroisse craignent de leur côte les coûts relatifs 
P cette entreprise et divergent souvent sur le choiu du site de I'kglisef6. La 
subdivision d'une paroisse demande du doigt6 de la part de I'Çveque et 

des curCs impliqués. Au T6miscamingue, le cas de la fondation de la 
paroisse de Lorrainde, à partir des lunites de la paroisse de Ville-Marie, 
s'avère fort indressant, comme le deinontre cet encadre. 

U n e  histoire d'église et d e  détours ... 
Au Tbmiscamingue, la paroisse de Corrainville presente le principal exemple de ce 

genre de conflit. Lorrainville et Ville-Marie s'él&veni toutes deux dans le canton 

Duhamel e t  une regle stipulait qu'il devait y avoir au moins i o  kilometres entre 

deux bglises. Au debut des annees igoo, les residents de Lorrainville, alors 

appelee Duhamel-Est entre autres noms, situes a I'extrémitb est du canton, 

devaient se rendre a pied 2 Ville-Marie pour assister aux offices religieux. 11s prP- 

sentent une premiere requête, A l'évêque. MEr Lorrain, 3 l'effet d'obtenir la subdi- 

vision de la mission de Ville-Marie et, du coup, fa fondation d'une paroisse 

autonome. Les Oblats de Ville-Marie refusent de les appuyer dans cette demarche. 

Furieuses, les gens de Corrainville ripostent et entreprennent de convaincre 

I1bv@que, Mg' Lorrain, de leur donner leur propre paroisse. En 1906. lors de sa 

visite dans la rCgion, une dblegation de Lorrainville atiend I'&v&que au quai de 

Ville.Marie et le conduit a pied sur le site de leur village. Toutefois, le groupe 

emprunte un long detour au lieu de se rendre directement, afin de prouver A 
I'CvCque que le centre du village est trop Cloigne de I'bglise de VilleMarie. Ce 

subterfuge fonctionne et MF Lorrain leur accorde la fondation d'une paroisse. 

Reconnaissants, les habitants choisissent alors de nom de Lorrainville pour leur 

paroisse, en l'honneur de leur tv@que. La construction de I'eglise débute en 1907. 

Un incident sumient toutefois lors de la construction lorsqu'un fort vent fait alors 

tomber le clocher dans la rue. II n'en Fallait pas plus pour faire dire aux opposants 

de cette paroisse autonome, en particuliers ceux de VilleMarie, qu'il s'agit la 
d'une punition du Bon dieu qui s'opposait ainsi A la construction de cette église''! 
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La fondd'on des paroisses témisamiennes 

Plusieurs évknements servent à déterminer la chronologie de la fondation 
des paroisses. Mentionnons l'arrivbe des premiers colons, l'ouverture des 
registres de la mission, I'krection civile et I'krectioii canonique. L'ou- 
veriure d e  registres s'avkre i'indice le plus Fiable, parce qu'ii marque le 

Tibkau 8.1: L'ouverture des paroisses du lëmiscamingue 

Parolsse Registre Cure k d l o n  Érection Commission 
résidant canonique clvile scolalre 

Anglîers (Saint-Viaieur) 1924 1938 1925 1945 1945 -.. 
Béarn (Saint-Placide) 1911 1911 1912 1912 1910 -- 
Belleterre (Saint-André1 1943 1943 1950 1942 1947 

Fugereville (Notre-Dame- 
du-Mont-Carmel) 1912 1912 1935 1935 1913 

- - - 

Guérin (Saint-Gabriel) 1912 191 1 1924 191 1 1909 -- 
Cuiprues (Saint-Bruno) 1901 1905 191 1 191 1 1897 

Laforce (Saint-Charles- 
Borromee) 1943 1943 -... 1979 1949 
Latulipe (Saint-Antoine- 
Abbe) 1926 1926 1956 1925 1918 

- 

Cotrainville (Notre-Dame- 
de-Lourdes) 1907 1909 1910 19T1 1912 

Moffet (Saint-Romuald) 1932 1936 1952 1953 1940 

NCdetec (Saint-Louis- 

Notre-Dame-du-Nord 
(Saint-Joseph) 1888 1896 1920 1909 1907 

Remigny (Saint-Urbain) 1935 1935 
.... 

1961 1940 

Saint.Eug+ne-de-Guigues 191 1 1911 1918 1919 1914 

Tbmiscaming 
(Sainte-Thérese) - 1892 1919 1919 1920 1958 ."- 
Ville- Marie (Notre-Dame- 
du-Rosaire) 1886 1887 1917 1896 1898 



Une messe en plein air A Moffet, derriére le premier magasin d'Henri Trudel. 
[PH 23-2.6, Source: Georgette Roy]. 

début d'une desserte religieuse rkguilere, ou encore l'arrivée d'un cure 
résidanta5. 11 indique aussi qu'un groupe important de familles de colons 
résident à cet endroit qui, Cventueiiement, deviendra une paroisse. D peut 
y avoir un intervalle de quelques années entre l'ouverture des registres et 
l'érection civile et l'Érection canonique d'une paroisse, ce qui fausse les 

dom& dans l'établissement du mouvement de fondation paroissiale. Le 
tableau 8.1 indique l'année de fondation des paroisses du Tkmisca- 
mingue19, selon l'ouverture des registres, l'arrivée du curé résidenr, 
l'irection canonique et c i d e  et la fondation de la commission scolaire. Le 
nom de la paroisse est indique entre parenthèses. 

Comme i l  ressort de ce tableau, plusieurs dlages tkmiscamiens 
portent le nom d'un personnage religieux, reliC directement au nission- 
nariat ou à I'évécht Mentionnons Saint-Eugène-de-Guigues et Saint- 
Bruno-deGuigues (Mc' Eugène-Bruno Guigues, premier évkque du 
diocèse d'Ottawa en 1847)- Lorrainville (Mg' Narcisse-Zéphirin Lorrain, 

vicaire apostolique, puis évtque du diocèse de  Pembroke). Fabre 
(Mg Charles-Edouard Fabre, preniier archevêque de Montréal en 1886), 

Latutipe (Mar glie-Anicet Latulipe, premier bvéque de Haileybury, en 
1915)~ Moffet (frkre Joseph Moffet, promoteur de l'agriculture et de la 
colonisation du Témiscaniingue, .h la fm du xrP siéde), Laverlochkre 



(Jean-Nicholas Laverlochbre, premier missionnaire oblat au Térnjsca- 
mingue, en 1844)~ NCdelec (yere Jean-Marie Mdelec, missiormaire des 
Algonquins, au XI* sikde), Laniel (père Armand Laniel, missionnaire des 
Algonquins, fin xix' et debut xii' si&cle)'O. 

les missions ~lgonquines 

Le territoire des missions algonquines se modifie au 6i des ans. 'En 1885, 
il se divise eii trois secteurs: celui du lac Témiscamingue, de la baie James 

et du Grand lac Victoria. La fondation de nouvelles maisons oblates 
Maniwaki et Kapuskasing amkne enrrc celles-ci une division des postes 
algoiiquins à visiter. En 1927, Je presbytkre de Viüe-Marie dessert sui mis- 
sions algonquu~es. il s'agit des missions du Lac-des-Loups, d'l-iunter's 
Point, de  Matachewan, de Timagami, de Long-Point et du lac Abitibi. Les 
deux premières se situent sur le lac Kipawa. les deux suivantes en Ontario, 
plus précisement au nord et au sud de la riviére Montreal, la Long-Point 
est située sur le lac Dcs-Quinze et la derniere, au nord de La Sarre. Ces 
n-iissions regroupent environ 800 Algonquins. Depuis les années 1970, un 

missionnaire est base i t  Winneway et il dessert les missions algonquines 
du Témiscamingue. 

Les communautés religieuses 

A la fondation du vicariat apostolique de Témiscamingue. en 1908, les 
Oblats remettent à I'evêque la majorité des missions qu'ils ont fondees 
depuis les années 1880, exception faite de  Ville-Marie, de Notre-Dame- 
du-Nord et des niissions algonquines. Monseigneur Latulipe remet 
ensuite ces missions au clergt seculier et coinpli?te le mouvement amorce 
eii 1904 lorsque Mg' Lorrain, evêque de Pembroke, installe des prêtres 
séculiers dans  quatre missions : Saint-Bruno-de-Guigues, Cobalt, 
Haileybury et New Liskeard. En 1909, MP Latulipe nonirne des cures dans 
les quatre missions de Lorrainde, Fabre, Laverloclitre et Bkarn. La mis- 

sion de Notre-Dame-du-Nord devient paroisse en 1920 et ,  I'annee 
suivante, les Oblats remettent la paroisse 21 I'kv&pe, qui nomme alors un 

prêtre séculier. Par la suite, des prêtres séculiers prennent en charge les 
nouvelles paroisses. 



Tableau 8.2 : L'implantation des communautés religieuses au Erniscamingue 

Paroisse Communauté A m v é e  Domaine 
d'adivite 

Anglicrs 
- .  . 

Sœurs grises de l a  Croix 1957 gducation 

Fabre Sœurs de l'Assomption 1938  ducati ion 
(de Nicolet) 
Freres de 5aint.Cabriel 1959 Éducation 

Sœurs de l'Assomption 1937 Éducation 
(de Nicoletl 

Guerin Sœurs grises (d'Ottawa) 1932 cducation 

Guig ues Sœurs de l'Assomption 1906 Éducation 
(de Nicolet) 

Latulipe Oblats de Marie- 1958 Cducation 
Immaculée 

Laverlochere Sœurs de Saint-Joseph 1949 Education 
(de Saint-Hyacinthe) 

Lorrainville Sœurs de l'Assomption 1914 fducation 
(de Nicolet) 
Clercs de Saint-Viateur 1958 <ducation 

Nedelec Sœurs de l'Assomption 1926 €ducation 
(de N icolet) 

Notre-Dame-du-Nord Sœurs grises (d'Ottawa) 1930 Éducation 
1934 Education des 

Algonquins 

Clercs de saint-Vtateur 1951 Education 

Rernigny Sœurs griser (d'Ottawa) 1958 Cducation 

Saint-EugPncde-Cuigues Sœurs de l'Assomption 1931 Cducation 
Ide Nicoletl 

Ville-Marie Missionnaires oblats 1863 Mission, 
tducation 

Sœurs grises (d'Ottawa) 1866 <ducation. 
Sante, se~ ices  
sociaux 

FrPres de Saint-Gabriel 1931 cducation 
Sœurs de Notre-Dame. 1937 Service au 

Auxiliatrice (Rouyn) c ler~e 



Par ailleurs, la plupart des paroisses du diocése comptent kgalement 
des communautks religieiises d'hommes et de femmes, cruvrant dans les 
domaines de la foi, de l'éducation et de la santk. Le tableau précedent 
indique I'annke d'arrivk et le domaine d'activités des communautés reli- 
gieuses dans les villages tkiniscan~iens. A compter des annees 1970, la 
plupart de ces communaut&s quitteront les paroisses ttmiscamiennes. 

L'organiurion paroisside et la Fabriquez le us de Fugircdlc 

A T -  d'illustrer ces enonçés, regardons plus en détail l'histoire d'une 
paroisse, Notre-Dame-du-Mont-Carniel-de-Fugèreville Cette paroisse 

chevauche deux cantons, Laverlochère cr Baby, tous deux krigés en 1895. 

Les premiers colons arrivent sur ce territoire en igoo. La mission catho- 
lique y debute sur uiie base réguliere en 1903, dans la maison de Prançois- 
Xavier Brassard". Le mouvement de colonisation s'amorce à cette Cpoque 
et, en 1907, un petit village apparaît, formé d'un inagasin genéral, d'une 
scierie et de quelques résidences. En 1909, lors de sa visite, le vjcaire 
apostolique, Mg1 Latulipe, choisit le site de I'eglise et du presbytkre, dont 
Ie terrain est donne par Narcisse Bordeleau, un agriculteur de la localité. 
11 sera kgalement le premier inaire de Fugèrede,  poste qu'il occupe de 
191.2 à 1918. 

Un presbytere-chapelle est construit en 1910; la chapelle se situe au 
deuuibme étage. Le presbytkre accueille kgalement une classe à degr& 
multiples. La desserte de Fugkrede,  qui porte alors le iiom de Mont- 
Carnicl, est assumée par Ic curé de Laverloclikre. En 1912, l'abbé Joseph- 
Armand Fug5re est nomme curé rlsident. Vers 1913, lorsque les residants 
demandent l'ouverture d'un bureau de posie, ils proposent le nom de 

Mont-Carmel; c o n n e  une localitk porte ce nom au Quebec, ils doivent 
en choisir un autre. Ils ajourent le mot vile  au nom de leur cure et 

apparaft airisi Fugkreville. 
L'élection des premiers syndics, chargCs d'administrer la paroisse, a lieu 

le 23 fkvrier ipi3.1-1 s'agit de Narcisse Bordeleau, Isidore LPgarC et Adélard 
Pagé. Dans le courant de I'annke, MRr LatuLpe autorise un emprunt de 
500 $, tel que demande par le curé et les syndics, pour rembourser les 
coUrs de construction du presbytère; de 200 $, pour bAtir une kcurie et un 



hangar et pour doter la mission de certains objets du culte et pour regler 
la dette qui s'éléve alors à 201%. Le vicaire apostolique suggére &gaiement 
de cloturer le cirnetiere el d'y enlever les souches, afin de pouvoir le bénir 
solenneliement, et recommande de procéder aux travaux pour amener 
l'eau jusqu'au presbytère. 

Le soir du 24 dkembre 191% un peu avant la messe de minuit, un 
incendie se déclare a u  presbytkre qui brule entihrement. La recons- 
truction du presbytere-chapelle s'impose. À cet effet, les syndics et le cure 
se riunissent le 17 janvier 1915 dans la cliapeUe provisoire pour adopter les 
plans et devis du nouveau presbylere et les salaires des ouvriers. La 
nouvelle bâtisse sera construire en suivant les mémes plans, tout en 
l'agrandissant. L'kvéché accepte la resolution et les plans proposés par les 
syndics et insiste sur la necessité d'élever la nouvelle construction sur le 
mime site que celui choisi par I'bvkque. II spkcifie a m i  que les fon- 
dations doivent &tre en pierre et la cheminee en ciment ou en brique. Les 

travaux débutent au printemps 1915 et, en septembre, s'y deroule la 
cerkmonie d'érection du chemin de croix. 
Le 6 juin 1920, les francs tenanciers de la paroisse se réunissent dans 

l'kcole du village et dicident de consi.ruire une nouvelle église. Le clire et 
les syndics sont autorises 3 ciloisir les plans et le modkle de la future 
kglise, de mème qu'à contracter un emprunt pour couvrir les depenses de 
construction. En 1921, les syndics ouvreni des soumissions publiques 
pour choisir un contremaitre et pour exécuter les travaux de finition. 
L'église posséde un docher double, ce qui la caractkrise au  TCmisca- 
mingue. Les travaux débutent au printemps de 1921; les paroissiens 
souscrivent largement pour en permettre la construction. Entre ses 
missions à Latulipe et dans les chantiers, le curk Fugère supervise les 
travaux. A Nod 1921, les paroissiens inaugurent la nouvelle eglise, qui 
reçoit la bériédiction de Mm Latulipe le 20 mai 1922. 

Dès le printemps 1935, les procédures sont entreprises pour l'erec- 
tion canonique et civile de la paroisse. Les syndics envoient la demande 
d'krection canonique le 25 juiflet 1935 et cebe pour I'bection civile 
le 5 décembre 1935. La Proclamation officielle du gouvernement du Quebec 
date du 5 mars 1936. L'krection canonique amene la fondation de la Fabri- 



Le c l e r g i ,  le diocèse er la poroirse 239 

que et la nomination des margiulljers. Ainsi, le 4 aoCit 1935, les paroissiens 
disent leurs premiers marguilliers; il s'agit, par ordre de preskance, de 
Georges Lefebvre, a s ,  Addard Durand et Alberic Abel. Ils remplacent les 
syndics pour l'administration de la paroisse. 

Une fois la paroisse érigke canoniqueinent, les francs tenanciers enue- 
prennent les dkmarcbes auprès des commissaires civils du diocèse 

dlHaiieybury pour obtenir la reconnaissance civile. Les commissaires 
civils sont nommks par I'évéque et ont comme responsabilités d'étudier 
les demandes des requkrants, de les acheminer au gouvernement, de 
recommander cette reconnaissance civile et d'ktablir, de concert avec la 
Fabrique, le rôle de repartirion qui entrera en vigueur dans la paroisse. Il 
s'agit là d'une des fonctions de la reconnaissance de la paroisse, c'esr-à- 
dire que la Fabrique, une fois constituée lkgalement, peut contracter un 
emprunt et établir un rble de repartition parmi les paroissiens pour 
dkteminex la pan que chacun aura à payer et sur combicn d'années cette 

detie sera remboursée. Ces deinarches effectukes, la paroisse de Fugb- 
reville apprend que la proclamation conwrnant son érection civile a &té 

lande le 5 mars 1936 et que l'avis a &ré publie dans La Gazetre oficielfe du 
QirPbec le 6 mars 1936. 

En 1935, les marguilliers adoptent une rksolution 3 l'effet d'effectuer 
des travaux d'amélioration A I'égLise, au presbytkre et au cirneiiere. Ces 

travaux s'échelonnent entre 1935 et 1938. En 1936, )a dene de la Fabrique 
s'eleve à 13 600$ et provient de la construction de l'&lise, du presbytkre, 
de la sacristie, du cùi-ierière et des dependances. Pour payer cette dette, les 
marguilliers et le cure dressent un acte de repartition et de cotisatioii 
pour cette somme plus les uitdrets (15 %), pour un montant total de 
15 640 $. Ils le calculent à partir de l'kvaluation municipale, en particulier 
des biens imineubles appartenant il des catholiques roniains. qui s'tl&ve à 

151 438% En conséquence, la cotisation est fi& a 50 4 par cent dollars 
d'haluation. Le cure et les marguilliers &tablisreiit ce taux à leur rkwion 
du zo octobre 1936. Us obtiennent l'autorisation kcrite des commjssaires 
civils de prockder à la rkparrition, le 19 ddcembre 1936. Après deux révi- 

sioiis quinquennales du rôle de perception, en 1942 et 1947, la Fabrique 

effectue son dernier versemeiit en 1951. 



Les années suivantes, les marguilliers poursuivent leur travail d'ad- 
ministration de la paroisse catholique de F u g e r d e .  D'autres modifi- 
cations sont apportees aux bitiments religieux, entre 1950 et aujourd'hui. 
Les travaux mineurs sont faits par corvées paroissiales. Les auires 

dkpenses plus importantes sont remboursées par des souscriptions et des 
activités paroissiales. La paroisse reçoit aussi des dons de divers orga- 
nisnies tels que la Societk Saint-Jean-Baptiste, les Dames de Sainte-Anne, 
les Fermieres et les Fiües d'isabelle. figalement, il titre de mesure excep- 
tionnelle, en 1974, la Fabrique vend A l a  municipalitt de FugPrede 
certains de ses terrains, dont celui du cirneeère. La Municipalitk devient 
ainsi responsable du cinlehkre. 

Cette étude de la Fabrique de Fugèreville présente un aperçu du travail 
des marguilliers dans la paroisse. Nous pouvons facilement transposer ce 
modPle a toutes les autres paroisses du Témiscaniùigue et a celles des 
autres régions qukbécoises. 

Les associations paroissiales 

Paraii&lement à la Fabrique, il existe également une série d'associations B 
caractkre religieux dans les villages tkmiscamiens. Lls visent a entretenir et 
à dtveloppcr la foi des fideles. Mentionnons à ce sujet la Ligue du Sacré- 

Cœur pour les hommes, les Dames de Sainte-Anne pour les femmes et les 
Enfants de Marie pour les jeimes. A cela s'ajoutent des organismes h 
caractere social tels que la Socitte Sai.nt-Jean-Baptiste, l'Union catholique 
des cultivateurs, les Chevaliers de Colomb et le Cerde Lacordaire, pour 
les hommes; le Cercle des fermieres, les Filles d'Isabelle et le Cerde 
Sainte-leanne-d'kc, pour les femmes; la Jeunesse agricole catholique, 
pour les jeunes. Ces organismes promeuvent dans un nierne combat la 
survie de la langue et de la foi. 

Par le biais de ces associations, le clergé vise la reproduction de la 
socid16 m a l e  traditionneiie. Chaque groupe occupe ainsi une place prC- 
cise dans la socikté catholique. Au debut des annees 1940, le clergé 
quebecois lance une offensive afin de revaloriser la familie devant les 
menaces qu'elle subit alors, en particulier l'industrialisation, I'urbanisa- 
tion et l'entrée des femmes sur le marché du travail2*. Ces efforts 



aboutissent à la fondation de nouveaux organismes paroissiaux et d'asso- 
ciations diocksaines. Par contre, les annees 1950 ralentissent la lanceri de 

ces mouvements qui prennent une importance moindre, lors de la 

laïcisation de la socié~t quibéwise dans les années 1960. Plusieurs de ces 

organismes paroissiaux existent encore aujourd'hui. 

Condusion: des missions algrinquines aux puoisses catholiquts 

Au début de la mission Saint-Claude, la cornmunaut& catholique du lac 
Tkmiscamirigue regroupe les Algonquins, les bQcherons et les colons. 
L'arrivee massive de familles de colons, à compter de la fin du xrY siècle, 
entraîne la fondation de niissions, puis de paroisses catholiques séparkes 
les unes des auires. Cela amkne également la fin d'une cenaine coexis- 
tence entre les Algonquins et les Eurocanadiens: dorknavant, des 
missionnaires s'occupent des missions aigonquines et des missioiinaires 
et prétres seculiers des paroisses. L'augmentation de la population se 
traduit aussi par la subdivision du territoire du diocbe. lusqu'en 1974 le 
Témiscamingue fa i t  partie de diocèses dont le s i e e  kpiscopal se situe en 
Ontario: Ottawa, Pembroke, Haileybury et Tmins. AprPs cene date, le 
nouveau diodse de Rouyn-Noranda regroupe uniquement des paroisses 
québécoises, complktant la séparation entre les trois p o u p e  qui, jadis, 
ctlkbraient tous ensemble la messe sur la rive ontarienne du lac 
T4rniscamingue. 

L'implantation du catholicisme se traduit &gaiement par la fondation 
et l'organisation spirituelie et marérielie des paroisses, comme le montre 
l'histoire de Fugèreville. Les prerniéres tâches consistent en la cons- 

truction de l'église et du presbytére, suivies de I'krection canonique et de 
la mise sur pied de la Fabrique. La vie paroissiale se développe ainsi rapi- 

dement, notamment par la fondation de groupes religieux à l'intention 
des E m e s .  des hommes et des enfants. Les années 1960 bouleversent 
la vie paroissiale traditionnelle et l'on assiste h uiie diminution de la 
Mquentation des églises, au Témiscamingue comme ailieurs au Québec. 

Comme nous venons de le voir, l'hplication du cierge se remarque 
kgalement dans les secteurs de la santk et de i'kducation, themes des deux 
prochains chapitres. 





CHAPITRE 9 

Le Centre de santé Sainte-Famille 
et l'évolution de la santé 
et des services sociaux 

D ANS LA PLUPART DES RBGIONS Q U ~ B É C O I S E S ,  pendant plusieurs 
années, les soins de sant6 relèvent des communautés religieuses. Au 

Tdmiscamingue, les Saurs grises de la Charité d'Otrawa occupent ce r81e. 
Elles entreprennent leur travail en 1866 A la mission Saint-Claude er le 
poursuivent jusqu'en 1974, année oii elles vendent leur hbpital de Ville- 
Marie 1 une corporation publique. Le présent chapitre, loin de constituer 
une histoire complere de la sant4 au Témiscamingue, se veut davantage 
l'histoire d'une institution crruvrant dans ce seaeur, le Centre de sant6 

S a i n t e - F d e ,  depuis l'ouverture du petit hbpital de la niission Saint- 

Claude jusqu'à nos jours'. 

ia santé au temps de la mission Sint-dude, 1866-1687 

Les Sœurs grises de la Croix d'Ottawa arrivent à la mission Saint-Claude 
du lac Tkmiscamingue le 18 octobre 1866. Les sœurs Raizenne et Saint- 
Vincent viennent seconder les péres oblats dans leur projet de conversion 



des Algonquins au catholicisme. Eues s'occuperont notamment d'ouvrir 
une école, un orphelinat et un hdpital. 

Des le lendemain de leur arrivee, les sceurs soignent leur premiére 

patiente, Urie Algonquine du nom de Catherine souffrant de tuberculose ; 
d e  est la cuisiniere des peres oblats. Elles fondent officiellement leur 
premier h6pital le 7 dCcembre 1866 lorsqu'elles amenagent une pike au 
bout de leur cuisine, prés de leur chambre h coucher. L'année suivante, les 
pères oblats entreprennent la construction de leur nouvelle residence et 

ils cedent leur ancieme aux smurs, qui comptent une nouvelle venue, 

sœur Saint-Antoine. C'est dans ce bhtiment que les sœurs aminagent un 
petit hbpital de deux chambrettes et d'une s d e  commune de quatre lits. 

Eles y soignent les Algonquins, les employés du fort Thniscamingue, le 
personnel de la mission, les blicherons et aut.res travailleurs forestiers et 
les colons habitant la rkgion. Les religieuses font des visites à domicile 
pour soigner les malades. EUes hancent leur hôpital h l'aide de tournées 

dans les chantiers et de quelques dons obtenus des patients. 
A la fin du mois d'octobre 1866, les sorurs accueillent leur premihre 

orpheline algonquine, amenée h la mission par le ptre Pian. Un an plus 
tard, sept enfants demeurent l'orphelinat. Ils aident les religieuses dans 
la réalisation de certaines tiches, notamment pour les travaux agricoles et 
l'entretien menager. 

En juillet 1867, maitrisant la langue algonquine. elles profitent de la 
venue des Algonquins au fort Tbmiscamingue pour ouvrir une classe 
temporaire pour les enfants. Eues répetent l'expérience l'&té suivant. Les 
sœurs ouvrent également une classe pour les enfants demeurant à 

I'orpheltnat. Seur Raizenne agit 3 titre d'institutrice. 
Entre 1866 et 1883, les Sœurs grises ont soigne 327 personnes S I'hopital 

de la mission Saint-Claude, effectue 504 visites h domicile, aidb 738 

indigents, recueilli 107 orphelins et enseigné à 633 jeunes mes et 434 

jeunes garçons2. 
Conme mentionne prtcédemment, dans la foulée de la colonisation 

de la rkgion, les premiers colons s'ktablissent à Baie-des-Peres conipter 
de 1586. ks cornmunau~~s ~eligieuses de la mission iront également s'y 
établir, afin d'étre au mil.ieu des familles de colons. Les travaux de 



construction du nouvel hbpjtai de Baie-des-Peres deburent en mai 1886 ; 

il s'éleve à c&tC de l'kglise er du presbytère. Le 18 septembre 1887, lors 
d'une visite dans la region de la mkre supkrieure des Sœurs grises de la 

Croix d'Ottawa, mere Duguay, les scrurs décident de baptiser ce futur 

hbpital du non1 d'Hôpital génkral de la Sainte-Famille. A la fin de I'au- 
tornne, le nouveau bhtiment est prét P accueibr ses habitantes. 

L'Hôpital de la Sainte-Funiile, 1867-1963 

Le 20 dkcembre 1887, les religieuses eminknagent dans leur nouvel 

li&piial, qui leur sert également de rbsidence. Le personnel du couvent se 

compose des sceurs Rakeiine, Saint-Hilaire et Vincent Unc nouvelle kre 

débute pour ces religieuses, en matière de soins de santk, marquée 
notamment par une augmentation considerable de la clientele et la pro- 
fessionnalisation des soins. 

La direction de l'hôpital est confike aux Sœurs grises. Au début de 

l'année 1885, I'hbpital fonctionne comme au temps de la mission Saint- 
Claude, sauf que l'environnement physique s'avere fort diffkrent puisque 
I'liôpital offre plus de confort et d'espace. Au rez-de-chausske, se trouvent 
les bureau de I'adrninjstraiion, les chambres des religieuses, la salle 

manger et la cuisine. Une chapelle occupe toute une aile. Le deuièo-ie 
étage a k t t  arnknage en chambres privees pour honiines et femmes et on 
y retrouve une d e  publique d'une dizaine de lits pour les femmes. La 

saLle publique pour les hommes se trouve au troisiéme h g e .  Le sous-sol 
compte aussi une chambre pour l1employ@ des religieuses et un caveau à 

légumes. 

Un hôpital, un orphelinut et une école 

tes seMces d'orphelmat se poursuivent encore quelques aiides. Dks la 

mi-janvier 1888, seur  Saint-Maire reprend les cours qu'elle donnait aux 

filles ?i la mission Saint-Claude. En aitendant la construction d'une école 
au village, I'liôpital accueille les eleves des famiiles de la région. En 1891, 

on inaugure un pensionnat pour jeunes fiUes dans un local de l'hbpital et 
30 mes s'y inscrivent. Cette double vocation de l'hôpital (santé et Cdu- 

cation) se poursuit jusqu'cn 1908, mnee oii les Sœurs grises inaugurent le 



Pensionnat de  Ville-Marie. Les scieurs enseignantes y élisent alors 
domicile. 

Deux ans aprks leur ainenagement dans leur nouvelle résidence, les 
saurs  décident d'agrandir 17h8pital. Elles ajoutent une annexe çonsi- 
dérable. L'Hhpital générai de la Saintt-Famille, incluant ses dependances, 
est acquis des pkres Oblats par la cornmuriaut6 des Sœurs grises de la 
Croix d'Ottawa, le 7 octobre 1890. 

Le personnel médical et l'arrivée des premiers médecins 

Lorsqu'il ouvre ses portes en janvier 1888,l'HOpital génkral de la Sainte- 
Famille conipte cinq gardes-malades religieuses et irois aides lalques. 
Dans le courant de l'année, les religieuses accueillent le premier médecin 
du TCmiscamingue, le Dr Cliarles-Alphonse Dubé. Un nouveau médecin 

vient s'établir en region en 1898, le Dr Joseph-Augustin Aubin. Le travail 
des médecins dans ce nouveau pays de colonisation comporte deux 
volets : les soins it l'hôpital meme et les visites des familles de colons et des 

familles aigoiiquines. 

Le s*me de santé au Québec au début du & siècle 

A cette époque, I'urbanisaiion et l'industrialisation, favorisées par la Pre- 
mière Guerre mondiale, apportent de nouveaux problemes, dont 
l'augmentation du nombre d'indigents, i'épidtrnie de grippe espagnole 
et la propagation des maladies vCn6riennes. Les institutions de santé et 

d'assistance accueillent de plus en plus de personnes, augmentant ainsi 

leur dette3. A cette &poque, l'État québkcois ne finance pas le secteur de la 
sant6 et de l'aide aux iridigents. Dwant ces n o u v e a u  problkn-ies, le gou- 
vernement québecois décide alors d'agir. En 1921, il vote la Loi de 

l'Assistance publique et instaure du coup un mode de bancement tri- 
partite dans lequel les municipalités, le gouvernement prowicial et les 

institutions assument chacun le tiers des dépenses. L'année suivante, le 
SeMce provincial d'hygjkne remplace le conseil d'hygikne, qui n'avait 
qu'un rôle consultatif. Le SeMce promeut l'hygiène publique et admi- 
nistre aussi la Loi de l'Assistance publique. Dans cette foulée, les unités 
sanitaires voient le jour, à compter de 1926, mettant I'accenr sur la vacci- 



nation, le depistage et la surveillance des maladies contag.ieuses et les 
campagnes d'hygikne'. Au TCrniscamingue, l'Unit6 sanitaire de Vile- 
Marie remplace, en 1929, le bureau d'hygikne. Ce cadre gbnéral demeure 
en vigueur jusque dans les annees 1960. 

L'aspect financier 

De 1887 a 1935, les religieuses ne reçoivent aucune subvention pour I'hos- 

pitakation des patients. Elles doivent compter sur leurs propres moyens 
et sur leur imagination pour s'assurer des entrees de foiids et boucler leur 
budget. Elles obtiennent kgalement de l'aide extérieure. Par exemple, en 
1921, les Danies de la Société du Bon Secours, un organisme de charité 
prive crée vers 1887, se rendent à l'hôpital, le mardi, pour coudre à l'in- 
tention des malades. Eues organisent d'autres activités de financement, 
par exemple la présentation de piPces de théAire. En 192% les scrurs font 
le tour des chantiers forestiers pour recueillir des fonds. Égaiement, pen- 

dant ces années, les Sœurs grises exploitent une petite ferme de 50 acres 
à proximité de l'hôpjtal, afin d'assurer leur subsistance. La ferme 
comprend une &table, avec quelques vaches, des veauy, des poules, et une 
grange pour entreposer le grain et le foin, en plus d'un petit jardin. Deux 

einployis t ravaiiient pour les religieuses. Elles delaissent cette activitP en 

1924 
Toutefois, les déficits et les comptes impayés s'accumulent. A l'arrivk 

d'une nouvelle supirieure en 1935, soeur Saint-Fjrmin, l'établissement 

compte 20 ooo S en factures impaykes et gooo $ de deficit de caisse. C'est 
h ce moment qu'eues decident de se prévaloir du systkme d'Assistance 
publique de la province de Quebec. Scloii ce systkn-ie, pour chaque per- 
same hospitaliste, l'État paie 50 ; la niunicipaiit& oh réside le patient, 
50 O et l'autre partie revient au patient. S'il ne paie pas, les soeurs doivent 
assumer le dkficit, ce qui se produit dans plusieurs cas. Pour ttre iligible 
?i l'assistance publique, le patient doit résider dans la municipalité depuis 
au moins six mois. 



Les maladies et /'hospitalisation au temps da médecins a m b u b n ~  

La pkriode aUant du debut du  siècle aux annees 1960 se caracterise par la 
pratique de la medecine ambulante. En effet, les médecins doivent régu- 
lièrement se rendre dans les localités du Tiniiscamingue afin de rencon- 
trer les patients ou pour un accouchement. Dans ce dernier cas, on fait 

kgalement riguli&rement appel une sage-lemme. Elle se rend sur place 
plus rapidement que le mkdecin, qui doit souvent parcourir de longues 
distances, puisqu'elie demeure dans la m&rne localité. Chaque village 
compte sa sage-femme. Par exeniple, Mn" Napoléon Baril, de Lorrainville, 
surnommke la mkre Polion, aurait assisté h I'accouchement de toutes les 
femmes de la localité entre 1920 et 1925. 

Les médecins demeurent en grande pariie à Ville-Marie. A Lorrainville 

et 1 Notre-Dame-du-Nord. Par exemple, le Dr Philippe Chabot, de  
Lorrainville. s'est deplace à maintes reprises pour se rendre dans la partie 
est du Tériiiscri~ningue, hiver comme été, le jour comme la nuit. Les 
premieres automobiles font leur apparition dans la région au debut des 
années 1920. A la fin des années 1940, le ministere de la Voirie ouvre les 
chemins pendant l'hiver. Cisolement des d a g e s  éloignes se trouve ainsi 
rompu. Désormais. les niddecins cessent graduellement de voyager et 
reçoivent davantage les gens à leur cabiiiet. Ainsi, les gens se rendent 
desormais a l'hôpital pour recevoir des soins, au lieu d'attendre la visite 

du m&decin. Les femmes vont aussi A I'hdpital pour accoucher, entrahant 
la disparition de la sage-femme. 

Les infirmikres de l'Unit6 sanitaire et celles des dispensaues de colonie 
effectuent également plusieurs interventions en matiére de santé. Eues 
offrent divers services de base, visitent les f a d e s  necessiteuses, donnent 
des soins aux accidentes, assistent des accciuchements et s'occupent 
d'hygikne prk et posrnatalc5. 

L'aspect physique du bâcirnent et lequip etnent médical 

Au cours de cette période, l'aspect physique de I'Hbpital géneral de la 
Sainte-Famille change considCrablement ?i la suite de constructions de 

nouvelles ailes. Au debut des annees 1920, cet hbpital ne repond plus aux 
besouis de la populaUon de plus en plus nombreuse. En 1925, les Seurs 



grises décident de construire une nouvelle aile. Pour lui faire place, on 
déniolit la vieille partie du coté sud. La construction de briques rouges 

s'éléve du côte de I'kglise. EUe existe encore aujourd'bui. En 1941, celte aile 
compte 40 lits, repartis en io chambres privees et d e u ~  salles publiques, 
deux s d e s  d'opération, un laboratoire, un d6partemeiit de rayons X ou  
rabographie et de physiothérapie. 

A la fin des années 1940, le besoin d'agrandir I'hbpital se fait à nouveau 
sentir. L'dite locale tkmiscamienne entreprend alors une campagne afin 
de trouver du hancement A b réalisation de cc projet. Aprés quelques 
années, les sœurs obtienneni une subvention couvrant une partie des 
coiits de construction. Les travaux debutent en octobre 1951 et s'éche- 
lonnent sur deux ans. La premitre phase consiste A démolir le vieil 

hdpitai de 1887. En octobre 1953, les strurs aménagent dans leur nouvel 
hôpital et y iransportent les patients. L'liopital compte alors 102 lits. 
Ensuite, on procede à la deuxikrne phase, la restauration de l'aile datant 
de 1925 ; les ouvriers la terminent à I'étk 1955. L'inauguration oficieile se 
fait le y octobre 1955. 

Le premier don d'appareil iiiédical remonte à I'annCe 1930 lorsque les 
sœurs reçoivent un appareil de radiologie, h la suite d'une visite de 
l'hdpitd par le ministre de la Colonisation, Hector Laferte. Puis, en 1950, 
à la suite dc longues déniarches de la part de la Chambre de coinmerce de 
Ville-Marie et des Sœurs grises, le gouvernement québécois donne 
io ooo $ pour l'achat d'un appareil à rayons X. 
En 1956, les Scrurs grises achètent une table orthopedique et les 

ins trunients q u i  lui sont nécessaires. L'année suivante, eues achetent un 

appareil d'anesthksie, inuiii de quatre g.az aneszhksiques et d'oqgkne. 

Le personnel hospimlier 

Le personnel médical de 1'Hhpital général de la Sainte-Famille se corn- 
pose de laïcs et de religjeuses. Celles-ci administrent l'hôpital et rem- 
plissent les fonctions d'irifirmikres et même de nikdecins h l'occasion. 
Eiies embauclient des mkdecins er quelques fenmcs comme in furnitres 
auxiliaires. En 1924, le persorinel religieux de l'hôpital comprend 
une directrice, quatre infirniieres, une cuisinikre et une couturibre et 



Pour soulager les futures rnPres dans leur «travail », les gardes-malades fa~saient 

appel 2 la Vierge Marie, I'Hdpital general de la Sainte-Famille, en 1948. [PH 23- 
4-8. Source: Sylvie Deault]. 

buandiere. A elles, s'ajoutent trois médecins et quatre infirmières 
laïques. 

Le 31 mars 1954, la conseillkre provÎnciale, saur Marie-Alban, organise 
le premier bureau n~edical, qui s'appellera plus tard le Conseil des 
mtdecins et dentistes. II se compose alors du Dr Philippe Cliaboi, pré- 

sident, Louis Godbout, vice-président, et Léopold Morin, secretaire. 

L'Eicole des auxiliaires 

Ah de pallier le manque d'infirrni&res dans la région, les Sœurs grises 
décident d'en former sur place; des 1926, elles se consacrent à la forma- 
tion d'infirmikres dans les locaux de l'hopiial. Les premiéres élèves sont 

deux religieuses qui suivent des cours pratiques. En 1927, les premieres 
laiques s'y inscriveni, Ml'" Antoineitc Éther et Alberthe Trudel. Elles 
travaillent à l'liôpital et ktudient en niéme temps. Ce cours d'intumitre 
pratique ç1&che1onne sur deux ans et les éleves partagent leur temps 
d'étude entre la théorie et la pratique. Egdemeent, une jeune religieuse de 



16 ans, sœur Marie-Paule Drouin, décide de s'inscrire Q I'kcole et de 
travailler en compagnie des religieuses pour payer la dette familiale 

contraade lors de l'hospitalisatiori de sa mkre et de son frkre. 

Ce cours informel dure une vingtaine d'annCes et disparaît avec 

l'ouverture de I'ecole des gardes-malades de Vie-Marie, à l'automne 
1947. Cette année-là, six jeunes filles s'y inscrivent. Les preiiiiéres b is-  
santes obtiennent leur diplôme le 29 juillet 1948. Les cours niagistraux 
sont d'une dur& de  675 heures. AprPs leurs cours thioriques, les 
érudiantes doivent effectuer un des stages pratiques d'une durée variable 
selon la spkcialité: quatre mois en médecine, six mois en chirurgie et un 
mois en obstétrique, 1 la poupoiinikre, en pédiatrie et la d i e  d'opé- 
ration. Les stages ajoutent une formation pratjque en ce qui a trait à 

l'apprentissage de cerkiins traitements, à donner des injectioiis intra- 
musculaires et B faire des pansements. 

En 1963, l'École s'affilie à la Corporation des ecoles des gardes-malades 
auxiliaires du Québec. Le nouveau cours est d'une durke de deux ans et 
comporte, en alternance, de I'ttude thkorique et des stages. On y ktudie 
les matières suivantes : anatomie, physiologie, psychiatrie, pédiatrie, gyné- 
cologie, obstktrique. orthopédie, bactkriologie, morale professionnelle, 
religion, déontologie, hygiene et urologie. 

L'École femie ses portes a l'été 1971, aprés la fin des classes. Le rninistkre 
de l'Éducation remet ce cours aux mains des écoles polyvalentes. Plus de 
200 infi~nlikres auxiliaires ont séjourné entre les murs de cette bcole 
située 21 I'hBpital. 

Vers une nouvelle ère 

En 1957, le gouvernement fédérai instaure un progranuilc à frais partagés 
d'assurance hospitalisation. Le gouvernement du Quebec se privaut de ce 
prograniiiie en 1961 et instaure l'assurance Iiospiralisat ion, rendant gra- 
tuite l'hospitalisation des patients. Cela entraîne, peu de temps aprés, 
l'adoption de la Loi des hôpitaux Ainsi, le gouvernement veut unifor- 
miser l'administrarion des Iiôpitawr québécois, jusque-la laissée aux 
inains des communaut6s religieuses. Par cene loi, le gouvernenient du 
Quebec propose un cadre prkcis de gestion administrarive et instaure un 



sysikme de permis annuel. Parmi ces nooveiles mesures, le gouvernement 
demande aux hbpitaluc de former des conseils d'adniinistration. 

La mise sur pied du conseil d'adminkttation, 1964 à 1974 

En 1962, a l'H8pital génkr;J de la Sainte-Famille de Ville-Marie, les Scrurs 

grises se conforment à la Loi des hôpitaux ei demandent une charte; elles 
obtiennent leurs lettres patentes le 17 novembre 1963. Peu de temps après, 
eues mettent sur pied le premier conseil d'administration, qui siege en 

janvier 1964. Le conseil d'administration se compose de inère Saint- 
Pierre-de-Wrone, supérieure provinciale ; smur Marie-Rosalie et strour 

Marie-Adrien, employées de I'liôpiral; le D' Hubert Wateiie, déleguk du 

Bureau mkdical. Les membres de l'extérieur sont sœur Saint-Caniille-de- 
kllis, le Dr J.0.V: Beliegarde et sœur André-du-Sauveur, 

Les reformes dans le secteur de la santé ne s'arretent pas la. En 1965, 

apres de longues batailles, le federal céde au?c provinces le secteur social 
et celui de la santé. A la suite de cela, le gouvernement du Qubbec adopte 
la Loi de l'assistance midicale, l'ancêtre de l'assurance-maladie. Elle 
s'adresse a u  bénéficiaires de l'assistance sociale et aux personnes h leur 
chargeG. En novembre 1966. le gouvernement du Québec crée la Com- 
mission Castonguay-Nepveu. Cette comn-iission d'enquéte sur la santé et 

i'aide sociale produit plusieurs rapports sur la santé, les services sociaux 
et la sécurité du revenu. Ses recomiriandaiions aboutissent à la création 

de la Régie de l'assurance-maladie, en 1969, et A la création du rninistére 
des Affaires sociales. 

L'irnplan~'on du premier syndicat 

Les reformes apportées par la Rkvolution tranquille permettent l'appa- 
Riian des syndicats dans les hôpiraux. A Ville-Marie, les démarches pour 
former un syndicat des employés de  l'hdpital debutent en 1963. La 

premikre prksidente du syndicat, affilié à la CSN, se nomme Eva Leblanc, 
et jean Routhier agit comme vice-prksident. A la réunion du 5 août 1964. 

le conseil d'adminisiraiiori de 1'1i6pital accepre la convention collective 
signke le 17 juillet entre IJH8pital gbnéral de la Sainte-Famille de Ville- 
Marie et le Syndicat des employks d'hdpitaux de Ville-Marie-CSN. Cette 
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convention avait auparavant kt& approuvde par le senice d'assurance 
hospitalisation. Le syndicat regroupe alors tous les employb de I'hdpital. 
Par ailleurs, quelques annkes plus tard, les syndiqués diclenchent une 

grève gknérale, le 27 oc~obre 1969; elle se termine le 17 novembre suivant. 

Lquipement et geaif i  rnédicuux 

Malgré tous ces bouleversements adininistratifs, la vie se poursuit à 

I'H6pital génkral de la Sainte-Famile. En 1965, i'hôpitai se dote de nou- 
veaux équipements. En mars. la pouponni&re reçoit une kolette, une bal- 

ance est acheree pour les nouveau-nks la salle d'accouclienient, on 
installe un système de caialisation de I'oxygene dans les chambres des 
patients, les salles d'opkratioii, B i'obstktrique. De plus, les sœurs achetent 
une table Mayo, un appareil d'anesthksie, un ventilateur niécanique, des 
civiéres, d'autres equipements pour la saUe d'opération, une tente 

d'oxygkne supplémentaire, une nouveile croupette en pédiatrie, des chaises 
pour enfants et un bureau pour mettre les dossiers. Au mois de juin, le 
departement de radiologie se voit équipé d'un panneau de controle et 
d'une cellule phoio-électrique pour determiner le temps d'exposition. Les 
sœius reçoivent, en octobre 1966, une subveiition de 29 ooo $ pour I'arneu- 

blement des chambres et pour acheter une ghkratrice d'urgence. 
En 1967, le conseil d'adnlinisrration de I'hbpital commence h d h i t e r  

davantage les privileges des mkdecins, notamment en ce qui concerne la 

chirurgie. Toutefois, au debut des annees 1970, le nombre de médecins est 
A son plus bas; ils sont plus ou moins trois, selon les périodes. En 1972, le 
manque de médecins se faisant de plus en plus sentir en region, la 
chambre de coniinerce régionale fornie un comité pour chercher et 
recruter du  personnel professionnel. Ce travail se fait de concert avec la 
direction de I'hbpital et le conseil des médecins. Cette pénurie de 
mkdecins se &out à la h des annees 1970 avec l'octroi de bourses pour 
les étudiants en medecine. En obtenant sa bourse du  ministere des 
Affaires sociales, l'étudiant s'engage h d e r  pratiquer en région p h i -  
phkrique; le montant de  la bourse reçue est proportionnel au nombre 
d'années durant IesqueUes il s'engage 3 pratiquer en région. Ce probleme 
refera toutefois surface quelques années plus tard. 



Le processus conduisant a la vente de /'hôpital 

Dès le u juin 1966, le conseil d'administration enireprend des d6ma.rches 
dans le but de vendre l'hôpital, propriéte des Ç m r s  grises de la Croix 
d'Ottawa, h la Corporation de I 'hopid Sainte-Famille de Ville-Marie. Les 

pourparlers ei les procédures administratives s'&tirent sur plusieurs 
annbes. Un arrt2ti en conseil du gouvernement québécois date du ig mars 
1969 autorise la Corporation à acheter des S ~ u r s  grises l'hbpitai Uiie 
nouvelle charte est krnise en 1974 au nom du Cenire hospitaiier Sainte- 
Famille, nouvelle corporation publique. La Corporation achete, cette 
méme annke, 1'Hdpital genbral de la Saintc-1:amiUe au montant de q g  

051 S; les paiements sont étalks sur io ans. 
Les premiers adniinistrateurs du  Centre hospitalier Sainte-FamiUe 

sont: Dr Hubert WateUe, Me Roger Vincent, Mm" h i t a  Descateaux- 
Lepage et Madeleine Lessard-Gaulin, MM. Paul Harbour, Alain Vincent 
et Normand Lavdée. Ainsi se ternline l'implication des Sœurs grises de 
la Croix d'Ottawa en ce qui a trait a u  soins de santé au Tkmiscamingue, 
aprbs 108 ans de travail et de dévouement. L'hbpitai Sainte-Famille entre- 
prend donc une nouvelle phase de son dtveloppement. 

Le Cmtrt dc santt Sainte-Famine, depuis 1974 

La décennie 1970 amkne la réalisation des grandes reformes suggérées par 
la Commission Castonguay-Nepveu. La fondation du  ministtre des 
Affaires sociales, en decembre 1970, s'ajoute au régime de l'assurance- 
nialadie. L'adoption de la Loi sur les services de m t é  et les seMces 

sociaux amkne, en 1972, la crea~ion d'organismes institutionnels; les plus 
connus se nomment les Centres locaux de services comn>unautaires 
(CLSC), le Centre des seMces sociau~ (CSS), les DÇpartements de  sant6 
communautaire (DSC), les Conseils régionau.. de la sanie et des services 

sociai~u (CRSSS) et l'Office des professions du Québec (OPQ). Le CRSSS 

de 1'Abitibi-Tkmiscamingi~e voit le jour en 1973. Par ailleurs, IF ministhe 
des Affaires sociales suspend A court ternie les dépenses relatives aux  
imniobil.isations hospitalières et les remplace par la formule du budget 

global, systeme dans lequel la gestion interne des fonds incombe au  

conseil d'administration de l'hhpital. Cette réforme englobe kgalement la 
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philosophie d'interventioii en matitre de santé et de services sociaux qui 
met désormais l'accent sur une medecine globale communauraire, en 
opposi tioii A la médecine curative et individuelle pratiquée j usque-la7. 
Ces difffrentes mesures apporteront un changement majeur dans les 
soins de la santé au T&niscainingue. 

De ses déburs jusqu'aux ailnées 1970, I'Hbpiral génird de la Sainte- 
FamiUe joue le rBle d'hhyital regional, desservant l'ensemble des Témis- 
camiens et des T&mkcaniiennes. Pendant cene période, les sœurs insis- 
tent sur l'impact régional de l'hôpital, se xefusant h étre un etablissement 
local, limite B Ville-Marie. A cette Cpoque, le concept d'hbpital régional 
refltte une autre réalite que celle vkhiculée aujourd'hui, faisant main- 
tenant rkference à l a  region adnzinistrative de l'Abitibi-Tkmiscaniingue. 
Les btablissements de sanré en Abitibi-Témiscaniingue ont A ce moment- 
la peu de rapporb enrre eux. La callaboration régionale se dÉveloppera 
au tournant des aimées 1980. Des spkcialjstes s'implantent aux centres 
hospitaliers de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos. Les hôpitaux se créent 
des spécialitds, situation que viendra par la suite confirmer le CRSSS. On 

commence alors ?I parler de seMces régionaux complémentaires. 

Du centre hospitulier au centre de santé 

En 1972, un cornitt provisoire se forme au TémiscanWigue pour ktudjer 
la possibilité d'implanter uii CLSC. Le Coinite propose alors un CLSC 
autonome, coinme il en existe quelques-uns dans la province de QuCbec. 
Par contre, par mesure administratjve, le ministPre des Affaires sociales 
décide de mertre sur pied au Témiscamingue une nouvelle forme de 

CLSC, soir uii CLSC intégrk ai1 centre hospitalier. Le gouvernement 
décide donc d ' w  les d e u ~  vocations préventives et curatives au sein 
d'une seule entité administrative. Plusieurs Témiscamiens réagissent 
vivement 3 cette directive gouvrrnementale, préfkrant garder l'autonomie 
du CLSC. Un couranr d'opposition se lève dans la région et revendique 
une strucrure independante du centre hospitalier. S'ensuivent de longues 
discussions sur la place publique, à propos de cette question. Finalement, 
le miiiistkre refuse de revenir sur sa décision et le Témiscamingue doit 

apprendre à vivre avec cetre nouveiie entitk CH-CZSC. Les parties CH et 



CLSC sont fusionnées dans la même entitk adnlinish-ative et, ainsi, une 

nouvelle structure est crkee. Le 13 mars 1979, le gouvernement &met une 
nouvelle charte au nom du Centre de sani6 Sainte-Famille (CSSF). 

Le Centre de santé Sainte-Fade est un des premiers centres de santk 

à voir le jour au Quebec. Cette structure administrative fait apparaître 
d'autres problemes: elle se situe entre les centres hospitaliers et les centres 
loca~~v de s e M c e s  communautaires, notamment pour l'octroi de sub- 
ventions gouvernementales. Quant a u  fonctionnement interne, un 

conseil d'administration, forme selon les normes des CLSC (14 admi- 
nistrateurs au lieu de huit pour les centres hospitaliers), gère le Centre de 
santé. Un directeur génkral coordonne I'eiisemble de l'établissement tant 
sur le plan curatif, mandat des centres hospitaliers, que préventif, mandat 

des CLSC. Des directeurs de départemelits s'occupent de tâches spéci- 

fiques : directeur des services professionnels, directeur gknéral adjoint, 
directeur des soins infumiers et directeur des SeMces de premiére ligne. 

Dans un autre ordre d'idee, le Centre de sant6 Sainte-Fade profite de 
nouveaux budgets en 1976, pour se doter de nowd équipement techiio- 
logique qui, jusqu'alors, faisair defaut. A la  fi^ des andes  1970, le Centre 
de santé amknage la Chambre 205 pour les cas de cardiologie. Des moni- 
ieurs cardiaques sont en mesure de relier les malades de cette chambre à 

I'unitk coronarienne de I'kibpjtal Sacré-Cœur de Mont rkal. Ainsi, des 

rnedecins de Montréal peuvent suivre en direct l'électrocardiogramnle du 
patient de Viüe-Marie et fournir leurs recommandations aux medecins 

traitants. 

Les de+ médicuux et Je milieu syndical 

Za pénurie de médecins qui sevit pendant les annees 1970 se rtsorbe peu 

3 peu avec I'arrivke de nouveaux omnipraticiens 2r la fin de cette dkcennie. 

A la Fm des annees 1980, le conseil d'administration du Centre de santé 
etablissait A 17 le nombre idéal de médecins omnipraticiens que l 'éia- 

blissement devrait compter pour assurer son bon fonctionnement. 
De 1963 A 1976, les ernployks de 1'Hfipital Sainte-Famille font parlie 

d'un seul syndicat af6ii.4 1i la CSN. Cette annke-là, la Commission du 
travail permet la fondation d'autres syndicats dans I'ktablissemeiit, 



Apparaîtront par la suite plusieurs syndicats. La fusion entre le CLSC et 
le centre hospitalier n'est pas etrangkre A la mise sur pied de plusieurs 
syndicats; les employés du centre hospitalier se regroupent, ceux et celies 
du CLSC en font auianc Ainsi, un dewciknie syndicat est fonde le 25 août 

1977, reunissant les employés du CLSC (CSN-CUC). 
Les infirmieres obtiennent leur accrEditarion syndicale le 27 septembre 

1978. Eiies sont affiliées au Syndicat professionnel des infirmieres et 
infirmiers de Montreal (SPILM); leur fédkration se nomme le Syndicat 
professionnel des i n h i è r e s  et inhniers  du Québec (SPIIQ). Il exisze 

deux syndicats infirmiers pour le centre de santé, le SPIIM-CH et le 
SPIIM-CLSC. En 1982, le persorme1 cadre du  Centre de santk Sainte- 

FamiUe decide de se regrouper et de joindre les rangs de I'ACIAS (Asso- 
ciation des cadres intermédiaires des affaires sociales). 

Parmi les grkves survenues dans l'histoire du Cenmc de santk, men- 
tionnons celle de 1978. Le syndicat CSN-CH declenche une grève genérale 
le io inars 1978 et eue se termine le 21 avri l  suivant, pour une durée dc 43 

jours. 

Au début des annees 1980, le centre de santé fait l'objet de contesta- 
tions de la pari de groupes populaires, à l'instar des autres instiiurioiis 

regiondes. On remet eii question des décisions telles que le congédie- 
ment de certains de ses employés ainsi que son progranme de com- 
pressions budgétaires et les orie~itations organisationneiies qui en 

decoulent. Le centre de sanre est alors m i s  eti tutelle par le ministkre de 

la Sant6 et des Services sociauu. Le tuteur nornmk rkalise alors à peu près 
toutes les demandes des groupes populaires. Mais oii ne veut pas de leur 
reprhentant au conseil d'administration. Le ministre de la Santé et des 

Affaires sociales, Pierre Marc Johnson, exige la dkmiçsion de celui-ci 
avant de cesser la tuteUe. 

Pendant que l'on s'affronte sur la place publique, le Cenire de sante 
Sainte-Famille poursuit son évolution sur le plan des ressources, tant 

humaines que matérielles. U poursuit néanmoins son irnplicatioii sociale 
auprb des groupes bénkvoles et communautaues, iiotammen t en leur 

fournissant des seMces Chanciers et techniques, selon les besoins des 

organismes. 



L'époque récente et le virage ambulatoire 

Au début des années 1990, le gouverncnlent quebécxiis entreprend une 
nouvelle réforme du systeme de santé et de senices sociaux, h la suite des 

travaux dc la Cornnussion Hochon. Les strliciures du reseau sont rnodi- 
6kes : les constils régionaux font desormais place aux rkgies rtgionales de 
la santé el des seMces sociaux, qui sont imputables et possédent de nou- 
veaux mandats. On adopte une approdie par programmes et on met I'ac- 
cent sur la participation des groupes communautaires. Plus récemment, le 
tninistkre pousse plus avant sa reforme et introduit le virage ambuiatoire, 

favorisant notamment le maintien dans le indieu domestique des patients. 
Au Temjscamingue, cette réforme se traduit par une réorganisation 

des structures. Ainsi, le Centre de santk Sainte-Famille ct le Centre de 
santé de Térniscarning, organisme public depuis 1977. ont desormais une 
triple vocation: Centre hospitalier, CLSC et centre d'hebergement de 
soins de longue duree (CHSLD). A Ville-Marie, le Centre d'accueil 
Duhamd est niaintenant intégré a u  Centre de santk Sainte-Farde. Ce 
dernier dirige également deux ressources interniédiaires en matiere 
d'hébergement, le pavillon Tete-du-Lac de Notre-Dame-du-Nord et le 
pavillon Latourelle de Tkiniscaming. 

Le Centre de sanie de Témiscan-iing compte six omnipraticiens et 
dessert environ 4000 personnes. Le territoire du Cenire de sant6 Sainte- 
Famille compte un peu plus de 14 ooo personnes. En 1999. le Centre de 
santé Sainte-Famille conipte 15 médecins omnipraticiens, dont deux 

omni-anesthésistes et  un omnipraticien travaillant en santé mentale, 
auxquels s'ajoutent un médecin-chirurgien et un psychiatre. L'éta- 
blissement accueille rkgulikrenien t des sptcialistes en g-yn&cologie, en 
ophtalmologie, en médecine interne, en pkdiatrie, en oto-rhino- 
larpgologie (ORL) et vise à rendre d'autres spécialitks accessibles sur le 

territoire sur une base itinerante. 
Les services sociaux comprennent également d'autres organismes 

parapublia: le Centre jeunesse, le centre de réadaptation La Maison pour 
les personnes handicapbes physiques, Clair Foyer pour les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle et le Centre Normand pour 
alcooliques et toxiconianes. 



Aux ressources institutionneiies, s'ajoutent une quarantaine d'orga- 
nisines communautaires offrant des services dans sept secteurs d'ac~ivitk : 
jeunesse et famille, femnles, personnes Igkes, santk physique, santé 
mentale, défense des droits et deficience intellectuelle. k Regroupement 
des organismes communautaires du Téiniscamingue (ROCT), creé en 
1993 dans le sillage de la Loi sur la reforme de la santé et des seMces 
sociaux, représenre 24 de ces organismes communauiaires. 

Conclusion 
A ses dkbuzs, le petit hôpital de Ville-Marie possède une triple vocation : 
santé, orphelinat et éducation, ces deux dernieres ne durant qu'au debut 
de la colonisation. Jusqu'aux annees 1960, l'Hôpital gknéral de la Sainte- 
Famille demeure propridté des Sofurs grises, &tant financé en partie par le 
systtnie d'Assistance publique. Puis, l'assuraiice-hospitalisation entralne 

de grands bouleversements : mise sur pied d'une corporation publique 
financée par le gouvernement qui fournit aussi les orientations g&nirales 
en matitre de santt et de s e M c e s  sociaux C'est aussi l'époque de la 
syndicalisation des employbs. La recente rkforme et le virage ambulatoire 
ont notamment conme conskquences de redonner au Centre de sant6 

S a i n t e - F a d e  une triple vocation, qui n'a pourtaIit rien voir awc la 
rriple vocation originale. 





CHAPITRE 10 

L'éducation 

L E S Y S T ~ M B  SCOLA~RE occupe une place importante parmi les instiiu- 

tions rkgionales, hier convne aujourd'hui. Dh leur arrivke dans leur 
nouvelle localjte d'adoption, I f s  colons s'affairent à se doter d'écoles et de 
structures d'encadrement. Ainsi, des comissions scolaires verront le 
jour dans chaque municipalitti du Tkmiscmingue. Ce modkle dkcen- 
tralisk perdure jusqu'au debut des années 1960 alors que s'amorce une 

skrie de réformes visant à amPliorer et A n~oderiiiser le syrstkmc éducatif 

quklikcois. La centralisation s'impose alors comme modéle de gestion. 
Une partie de la populaiion témiscaiiiienne utilise tous les moyens à sa 

disposition pour crker une structure scolaire unifike pour l'eiisemble de 
la rkgjon. C'est cette histoire que raconte le présent chapitre'. 

L'idudwi au village et i la campagne, 18861960 

En 1889, les habitants des cantons Duhamel, Guigues et Laverlochtre se 
réunissent pour former la Commission scolaire de Tkrniscamingue. Cette 
nouvelle structure gere le systènie d'kducation dans ces petits villages qui 
relevait, auparavant, des Sœurs de la Charite d'Ottawa ktablies h Ville- 
Marie, conune nous I'avoiis vu au chapitre préctdçnt. 



Lorsque le besoin se fait sentir, les colons procédent à la fondation de 
commissions scolaires a h  de nueux gkrer le syst+me éducatif à l'échelle 
locale. Les limites du territoire correspondent, en général, à celies de la 
municipalite ou du canton, selon les localitks. Le tableau 8.1, du chapitre 
8, fournit l'année de fondation de chacune d'elles. 

Une fois la réponse ablative reçue. on procede h l'élection des com- 
missaires d'&coles, le tour sous la supervision du curt. Par la suite, les 
conimissaires procedent à L'embauche d'un secrétairc-trborier pour 
gerer les affaires courantes des ecoles et de la commission scolaire. Dans 
la plupart des cas, ce dernier cumule ce poste et celui de secrétaire- 
tresarier de la niunicipali14. La première tâche des commissaires consiste 
a Caire construire une école et h embaucher une institutrice. Le nombre 
d'écoles augmentera en parallèle h l'augmentation de nouveaux colons. 
ZR territoire de la commission scolaire locale est divisé en arrondisse- 
ments et chaque kcole porte le nurnkro de l'arrondissement où elle se 
situe. Le rôle de la cornniission scolaire consiste A embaucher les pro- 
fesseurs. construire et entretenir les écoles, les doter de mobilier et à 

diterminer le taux de La taxe scolaire. Elle voit kgalement P l'application 
du programme scolaire du département de l'Instruction publique du 

Québec. 
Chaque municipalite scolaire se dote de services à la hauteur de ses 

moyens financiers et bénéficie d'une certaine marge de manmuvre dans 
la gestion courante des affaires scolaires. Par contre, cette structure dkcen- 

tralisée reflete l'inégalité des ressources hmci&res et niatérielles entre 
paroisses riches et paroisses pauvres2. Les éleves de ces dernières ne peu- 
vent donc pas compter sur les mémes senices que ceux des paroisses plus 
fortunées. L'accès A l'éducation s'en trouve compromis, dans une certaine 
mesure. 

Les icoles de rang 

Les écoles de rang présentent plusieurs particularitks par rapport aux 
ecoles actuelles. Elles se distinguent par les ciasses à degrés multiples, le 
personnel enseignant et l'état physique du bitiment. L'iiistitutrice 
enseigne a des kleves de la premikre à la septième année. Eue compte 



souvent entre 30 et qo élhves dans sa classe. Lorsque le nombre est trop 
&levé, on divise le groupe en deux: la classe des petits comprend le cours 

prkparatoire, la premiére et la deuxieme a n d e ,  et la dasse des grands, de 

la t r o i s i b e  A la septieme annke. L'institutrice partage son temps entre les 
differents degr& acadtrniques. Eue travaille avec les blkves de premiere 
année, par exniple, et pendant ce temps, les autres s'occupent 1 faire des 
travaux Une fois la leçon rnontree aux 8éveç de premikre, elle leur donne 
du  travail et passe ensuite à la deuxiéme annke, et ainsi de suite. 

Les élhves vont l'école de rang A pied. Us parcoureni jusqu'a cinq 

!don~kires, soir et marin, hiver comme étk, pour s'y rendre. Ceux qui 
demeurent loin utilisent un traîneau et des chiens pour Caire le trajet. Les 
kleves fréquentent l'kcole en moyenne jusqu'h I'Age de 13 ans environ. Les 

garqoiis vont ensuite travadier aux chantiers avec leur ph~e,  tandis que les 
Mes aident leur mere à la n-iaison. D'autres poursuivent leurs études, 
dont en majorité des filles. Celles-ci h d i e n t  pour devenir institutrices, 
infumieres ou religieuses. Les garçons, de leur côte, se dirigent vers les 
professions libkralcs (mkdecin, iiotajre, avocat, comptable) ou  vers la 
prêtrise. ALI debut du siécle, quelques élkves doiveiit laisser l'kmle en 

quatrikme amte, parce que l'institutrice n'a que son cours de quatrikme 

annte. Les &coles de rang comptent plusieurs élèves de la mPme famille. 
Il sufi t  qu'une famille soit nombreuse pour que plusieurs frères et swurs 
se retrouvent dans la même dasse, mais des de@ diffrirents, ce qui 
arrive gknéralement. 

L'état physique des écoles de rang laisse souvent a desuer, surtout 
lorsqu'il s'agit d'une vieille ecole. EUe est alors beaucoup plus diHicile 
à chauffer. Les toilenes, coinmunément appelees la bécasses, se situeni A 

I'cxt&rieur de l'ecole. Les enfants doivent ainsi sortir du bitinlent polir s'y 

rendre, ce qui présente quelques iriconvénients en hiver. L'institutrice qui 

etrenne la no~iveiic école se trouve très chanceuse. La Coninùssion sco- 
laire remplace I'kcole lorsque le bitiment est devenu trop vieux. 

Maîtresses d'école et conditions de travail 

Pendant la première moitik du xxe siecle, le personnel enseignant, dans 

les rangs, se compose uniquement de Mes. Les hommes enseignent h 



l'école du village, sauf en de rares ~xceptions. Les mmmissaires d'kcole 
sont sévkres sur les criteres d'embauche des institutrices: il faut de préfk- 
rence que l'institutrice soit céiibataire. Si l'institutrice prévoit se marier 
au cours de l'année scolaire, les commissaires ne l'embauchent pas. Une 
fois mariée, d e  doit abandonner ça carrière d'institutrice, dans !a plupart 
des cas. 

LES conditions de travail des hstitutrices dans les kcoles de rang sont 
des plus rudimentaues. La sécurité d'emploi n'kste pas, les hstiiutrices 
sont congédiées A la fin de chaque annke scolaire, puis reemliauchkes 
I'aurornne wnu. Elles demeurent dans leur école, dans un petit logement 
amenagi h cet effet. Un poile A deux-ponts trone entre les d e u ~  parties de 
l'ecole et sert A chauffer la batjsse et à faire la cuisine pour l'institutrice. 

Elle doit chauffer elle-m9me son 6colc et faire le mknage de la classe. Wle 
peut aussi embaucher quelqu'un pour faire ces tâches, mais à ses fiais. La 

commission scolaire fournit le bois de chauffage. Sa lourde ache n'em- 
pédie pas l'institutrice de s'impliquer bénévolement dans les activités 
sociales et religieuses de la paroisse, notamn-ient en participant, avec les 
religieuses de l'kcole du village, A l'organisation des feres religieuses et 

laïques, en ktant membre de la chorale, ou encore en faisant partie des 
organismes de la paroisse'. Les relations avec les parents des éltves sont, 
en général, tres bonnes et conduisent A de nonlbreux &changes de 
services. 
Au début du KX' sitcle, Ies commissions scolaires de la région recrutent 

leurs institutrices nuales dans les paroisses du sud du  Québec. Afin de 
rendre lew travail plus attrayant, les niunicipalitks leur versent un boni 
aruiuel variant entre 75 $ et zoo $. Ainsi, au dCbut des annees 1920, le 
salaire d'une nouvelle institutrice est de 400 $ comparativement à zoo $ 

pour une coiiégue du sud de la province:. Par conme, dans les annees 

1930, les conditions économiques entraînent une diminutioii du salaire 
des institutrices rurales, notamment pour celles du Thiscamingue et de 
l'Abitibi dont le salaire moyen se situe désormais sous la moyenne 
provinciale. Ainsi, en 1930, le salaire versé a m  institutrices rurales du 
Temiscamingue est de 250 $ par annke et parfois même de 125 $ à 150 $. A 
I'tclieUe du Québec, le salaire moyen, pour la même année, esi de 402 $. 



A cette époque, le mjnistkre de I'Iristruction publique sugg2re une échelle 
de salaire, mais la décision finale revient aux commissions scolaires 
locales. En 1938, le gouvernement du Québec adopte un dicret etablissant 
le salaire minimuin obligatoire pour tous les eiiseignants 1 300 $ par 

année. En 1945, ce salaire minimum est porte 600$'. 
Les conditions de travail qui prévalent chez les institutrices rurales 

dans la région entrainent la mise sur pied d'une première organisation 
syndicale. Le 28 mai 1938, plus de 80 uistitutrices et finissantes de l'École 
normale de Ville-Marie participent à la fondation de l'Association catho- 

lique des institutrices rurales du Témiscamingue (ACIR). en présence de 
Laure Gauàreault, présidente de la FkdCration provinciale des institu- 
trices. Lors de cette réunioii, les participanies nommeiit également des 

dClkgukes pour chaque secteur de la rtgion, chargkes de faire du recru- 
tement syndical et de faire coiinaitrc l'Association6. Toutefois, les 
conditions de travail precaires qui prévalent ne favorisent pas I'émer- 
gence du  syndicalisme enseignant, à cette époque. Le roulement Cleve 
parmi les iiistitutrices rurales est un obstacle de tail)e puisque à cliaque 
annke le travail de recrutemeIit et de sensibilisation est A refaire. La pré- 
sence de nombreuses institutrices non dipldmées, dont le statut est plus 
précaire que les autres, complique aussi la tâche des organisatrices 
syndicales. Cette première association disparaît, quelque temps aprks sa 
fondation. 

L'Cniergencc d'un nouveau mouvement eii faveur de la syndicalisarioii 
des institutrices se fait dans les années 1950. En 1955-1956 se derodent les 
premieres négociations d'une convention coUective entre I'ksociation 
catholique des institutrices rurales du Témiscamingue et ~ ' A s s o c ~ ~ I ~ o ~  
diocésaine des commissions scolaires, fondée en 1949'. 

Les pmgmmmes scolaires 

Les matikres acadkmiques enseignées ressenlblent A celles d'aujourd'liui 
et elles suivent le programme du departement de l'Instruction publique: 
l'accent est mis su.r le catéchisme, le Français et les mathkmatiques suivis 
de l'histoire, de la géographie ee de la bienséance. Qui ne se souvient pas 
d'avoh appris par cœur les questions et les riponses de son petit catk- 



Une classe d14tudiants de Laniel. lors de la prihre. IPH 23-7-20, Source: Estelle 

Trudel]. 

chisme ? Ou encore d'avoir marche au ca téchisrne ? Pendant l'annee 
scolaire, les él8vcs se préparent à faire leur communion solennelle. Celle- 
ci vient A la suite d'une session intensive d'enseignement religieux au 
cours de laqueue le cure &rifie les connaissaiices des eleves des difftrentes 
écoles de la paroisse. Aprks cette session, une ckremonie se deroule h 
l'église où on assiste à la remise des certificats de profession de foi h ceux 
et à c d e s  qui ont passé leur examen oral sur le caticiusme. 

A h  de vérifier si l'institutrice suit A la lettre le programme du dépar- 
rement de I'Tnstruction publique, l'inspecteur d'Ecole fait sa tournée 
annuelle. Il se rend dans toutes les ecoles de la région et juge le travail de 
l'institutrice et la condirion de 1'Ccole (hygiène, etat du bâtiment, du 
mobilier). II remet ensuite aux commissaires son rapport, lequel contient 

son évaluation des institutrices et ses recornnlandaiions quant à l'état des 
écoles. L'ins~it.utrice apprehende toujours la visite de l'inspecteur puis- 
qu'une niauvaise évaluation de ce dernier kquivaut à son congkdiement. 
Par contre, une bonne haluation lui mérite une prime en argent. 
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Les religieuses et leurs éI+ves devant  le couvent de Saint.Eug&ne, vers 1934. 

[PH 26.3-31. 

L'kpoque des Ccoles de rang se termine avec la Rkvolulion tranquille. 
La centralisalion des écoles au village commence lentement a la fin des 
annees 1950, les commissaires ferment alors une école A la fois. Finale- 
ment, en 1960, toutes les ecoles de rang sont ferrnkes et l'kducation est 
centrahie au village. Le transport d'icolicrs s'organise parallelement h la 

fermeture des &coles de ring. Les premiers transporteurs d'kcoliers 
utilisent une voiture familiale. Par la suite. ils achetent des minibus, puis 
des autobus pour répondre à I'augiiienration du nombre d'&lèves à 

transporter. 

Les écoles de village 

Pendant ce temps, le systt-me d'kducation au village differe peu de celui 
en vigueur dans les rangs. Les programmes et l a  discipline y sont les 
memes. La principale diffkrcnce tient au fait que les comnlissaires ont 
recours 21 des communautés religieuses pour remplir la charge d'en- 

seignement. Egalement, plusieurs villages comptent une école pour fles 
et une autre pour garçons. Dans ce cas, une cornmunaut6 de reiigieux se 



charge de I'eiiseignement. De plus, le liariment d'kcole est plus gros et 
plus corifonable que celui des rangs. 

Lëduc~tion chez les Algonquins de /a Tete-du-Lac 

La premikrc kcole de la Têtc-du-Lac ouvre ses portes vers 1876. A cette 
époque, les cours sont dispenses cn français. LR programnle scolaire 
comprend alors des cours d'histoire, de géographie, d'arithntetique, de 
gramniaire, de chant et de musique. Au début des annees 1890, l'anglais 
s'iinpose colnme langue d'enseigneiiieiit8. L'arrivée des colons à la Tete- 

du-Lac arnkne I'ouverture d'une demitnie école qui leur est rkservée. 
Ainsi, en 1893, le pére Jeaii-Marie Nédelec, lors de la visite à la mission de 
la Téte-du-Lac, rapporte qu'il a ouvert deux ecoles pour les 30 ou 40 

enfants de cet endroit, une pour les Algonquins et une autre pour les 
enfants des colons blancs. Marion Legg est l'institutrice de 1'6cole des 
Algunquins, frkqucntke par 24 enfants. En 1894, on compte 40 Algon- 

quins inscrits à l'école de la Reserve et io Blancs a celle du villageg. 
En igoq, le père Pian, suyeriew de la mission de la Tête-du-Lac, se met 

A la recherche d'une communautk de religieuses pour enseigner aux 

Algonquins et aux Blancs et pour voir à I'enbetien de la résidence des 

pères. Ainsi, en juillet 1904 les Sceurs de l'Immaculée Conception amvent 

à la Téte-du-Lac. Eues commencent à enseigner des l'autonine, à l'ou- 
verture des classes'*. A cette époque, la popularion augmente rapidement 
et le viliage commence à prendre fom-ie. La structure scolaire informelle 

qui, jusqu'alors, répondait aux besoins des Algonquins et des quelques 
colons blaiics, doit être modfiee pour répondre plus adkquatement aux 

attentes de colons, situks dans le canton Guigues et à la Téte-du-Lac. 

En juillet 1907, la Conunission scolaire de Nord TCrniscamingue voit le 
jour, desservant une population d'environ 500 personnes, composke à 

part &gale de Blatics et d'Algonquins. Son territoire coniprend la reserve 
amérindienne, le vjllage de Nord Tkrniscaniingue et la partie nord du 
canton Guigues. Cette annke-là, deux tcoles sont construites, une pour 

les enfants des Algonquuis et une autre pour les enfants des Blancs. 
L'annk suivante, une religieuse se joint a la communaut-i des Sœurs pour 
enseigner l'école du villageIl. 



En ipio, trois Sœurs du Sacre-Cœur de Saint-Jacques, maintenant 
appelées Sœurs du Sacré-Caur, se chargent de l'enseignement. Deux 
religieuses enseignent à I'kcole du MUage et une, à I'école de la réserve 

amkrhdienne. Sœur Monique se voit attribuer l'école amérindienrie. 
S e u r  Ernestine arrive à Notre-Dame-du-Nord et remplace sœur Marie- 

comme enseignante, l'école du villageL2. Cette école se situe sur 

le terrain de la Fabrique. Vers 1915, eiie est la proie des flammes. On 

adnage alors des classes dans une bâtisse. au 31, rue Beauséjour. Ceiie- 
ci brûie à son tour, durant l'incendie de 1922. 

h système d'éducation de la riserve relkve du rninistkre des Affaires 
indiennes q u i  supervise le programme scolaire et le fonctionnement 
général du systéme scolaire. Une des religieuses enseignantes, qui  

demeure au couvent de Notre-Daine-&-Nord, est affectée à l'école des 

Algonquins, siniée 2 la R & s ~ N ~ .  

La formation d'institutrices et le cours ménagtr 
Dans la premierc nioitié du siecle, au Ttiiiiscarningue Gomme ailleurs 
au Quebec, le choix de carrikre pour les jeiines Mes s'avère t res restreint. 
Pour la minorité qui tente sa chance sur le marche d u  travail, peu 

d'emplois s'ofient A elle. Le plus populaire est sans coniredit le ni&tier 
d'instihitrice. A compter de  1908, les jeunes temiscamiennes désireuses de 

poursuivre leurs études peuvent maintenant le faire à Ville-Marie ou à 

Guigues. 

Le pensionnat et k couvent 

À la suite de l'augmentation de la popdation et du nombre d'icoles de 

rang, le besoin de former des institutrices de la région se fait sentir. C'est 
ainsi qu'en 1908 deux institutions vouees A la formation d'institutrices 
rurales ouvrent leurs portes. Le pensionnat Notre-Dame-de-Lourdes de 

Ville-Marie est dirigé par les Sœurs grises et le Couvent de Gujgues, par 

les Sœurs de I'Assoniption. 
Le pensioniia~ et le couvent accucilient les filles âgees de iq ans et plus. 

Ils ofient trois types de diplornes: &lementaire, modéle et acadbmique. 
Chaque diplome demande une année d'ktude. La forniation des futures 



institutrices comprend les cours suivanls: la pédagogie, le €canqais. les 
marhkrnatiques, la religion, l'histoire, complétks par la dactylographie, la 

stenographie, la musique et la diction. A Ville-Marie, les Sœurs grises 
ouvrent aussi une classe pour la population anglophone des environs. 

De 1908 à 1931, la niajoritb des institutrices diplômees de la rCgion ont 
etudie à l'une de ces deux institutions. A la suite de l'ouverture de l'École 
normale de Ville-Marie, cette annbe-là, ces i.nstitutions changent leur 
vocation. Elles deviennent des écoles primaires dhen ta i r e s  oh les m u r s  
enseignent aux filles. Ces deux institutions offrent aussi le cours d'art 

rnhager. 

 école nomiale et les nomolimnes 

Dts 1929, la Chambre de conmerce de Ville-Marie lance l'idée de doter la 

localité d'une ecole normale a h  d'offrir une formarion acadernique de 
qualit& superieure aux  futures institutrices. Conjointement avec les pkres 

oblats de Ville-Marie, elle entreprend des pourparlers avec I ' k h u e  du 

diodse, Mn Rhtaume, et les Sceurs grises. En 1930, Pkv@quc accorde la 
yerniission aux sœurs de construire et d'ouvrir une fcole normale. Un 
décret du gouvernement du Québec confirnle celte decision. II signe un 

contrat avec la cornmunaut& des Saurs grises et accorde une charte au 

nom de l'École normale Nozre-Dame-de-Lourdes. Le i i  septembre 1931. 

33 étudiantes s'y inscrivent. Parmi celles-ci, six obtiendront leur diplôme 
au printemps 1932. 

En matibre de formation acad4mique, l'École normale ofie trois types 
de dipldmes : klémentaire, complémentaire et supérieur. Le cours &men- 
taire dure deux ans. Une m é e  supplkmentaire donne droit au diplônie 

complCmentaire et une autre, h celui du suptrieur. LYappeUation des 
diplbmes change daiis les annCes 1950 pour devenir respectivement des 

brevets d'enseignement C, B et k De 1931 à 1956, l'École a accueilli 838 

élkves, elle a dkcerné 522 diplômes dlimentaires, 112 conipl&menzaues, 74 

supérieurs, en plus de w brevets C et deux brevets B. 

Les nornialiennes reçoivent une formation acadkmique générale. Aux 

cours de pedagogie, s'ajoutent la religion, le français, les mathdmatiqucs, 
l'liistoire et la gkogmphie. Des stages d'enseignement s'adressent aux &tu- 



diantes de d e u x i h e  annke, leur permettant de se hniiljariser avec leur 
h ture  profession. Il y a deux types de stage d'enseignement. Les premiers 
se font à l'icole du d a g e  de Ville-Marie et durent un apr4s-midi; les 

seconds se déroulent dans une icole de rang et la stagiaire est responsable 

de la classe pendant une semaine. Toutes les normaliennes demeurent eii 
pension à 1'Ecole normde, sauf les résidentes de Ville-Marie, appelées les 

externes. Pendant toute l'am& scolaire, eues vivent en communauté, 

partageant temps de travail et temps libres. 
Le corps profmoral se compose des Sœurs grises qui enseignent toutes 

les matiPres sauf la pédagogie qui relkve, eue, d'un professeur laïque. 
Durant les trois dernitres années, des enseignants laïques se joignent aux 

Sœurs grises. De 1931 1i 1961, les Oblats assurenr la direction de'l'kole, 
conjoinrement avec les Seurs  grises. En 1962, une premiére femme prend 
la direction de I'Ecole, sœur Simone Garau. 

Outre les études, on met aussi l'accent sur les activités culturelles. Les 

plus populakes sont çans contredit les piéces de theâtre u~rerprétées par 
les normaliennes. Ces pieces sont pr4sentCes devant le public le dimanche 
soir. A la fin de I'annke scolaùe, un spectacle est presente aux parents. Des 
normaliennes interyrktent une piéce de thkatce, puis se déroule la remise 
des diplômes. 

La rkforme scolaire du début des annkes 1960 amhie la disparition de 
ce type d'institution d'enseignement. Le rôle de formation des maîtres 
reviendra desormais aux universitts. L'Ecole normale de Ville-Marie n'y 

echappe pas et elle ferme ses portes en 1965 

1 $cale rnénagére régionale et I'lndtut fami/ia/ 

Dés I'ouverture du peiisioniiat en 1908, les Sœurs grises offrent le cours 

intiiager aux jeunes mes de Ville-Marie. En 1911, l'inspecteur qukbécois 

des  cole es mknagkres souligiie les éléments importants du programme d u  
cours menager du couvent de Ville-Marie: la cuisine pratique et rai- 
sonnée, le sniii du lait et la fabrication du beurre; la coupe, la couture, le 

raccommodage et le reprisage; la tenue de la maison et la comptabilite; 
le blanchissage du linge ; le travail de la laine : filage, redoublage, teinture 
et ~ricotage; finalement, l'horticulture et l'aviculture. 



L'extrait suivant dtc~it  la philosophie encadrant le programme de 
forniation des &coles d'arts rnknagers. 

L'Insti tut  familial et le cours  ménager 

École d'éducation ferninine et familiale, il a pour objet la formation spirituelle, 

intellectuelle et technique des jeunes filles. en vue de protbger, de conserver et de 

perfectionner la vie familiale au Canada français. Sa préoccupation prerniere n'est 

pas de cultiver des aptitudes manuelles, mais bien de creer un 4tat d'esprit 

intensement familial et d'assurer aux femmes de demain une culture qui les 

prgpare aux devoirs de plus en plus difficiles qui les attendent, devoirs qui sont 

avant tout d'ordre spirituel, moral et intellectuel. Les equipes familiales, le -petit 

foyer-. la disposition et l'ajustement des locaux et toutes les actcvites para. 

scolaires contribuent plus que les manuels A crier cette atmosphPre propre A faire 

almer le foyer et toutes les tâches inhérentes aux devoirs d'une excellente mére de 

famille. La formation intellectuelle esi centrPe sur la mission providentielle de la 

femme, son rôle d'epouse et de mPre. L'objectif central du programme intellectuel 

et culturel, c'est la dkcouverte de l'être humain, I ' d t ~ d e  des lois qui rkgissent son 

comportement physique et psychologique. D'OU l'attention toute spkciale ponee 

A I'ktude de la pedagogie, de la psychologie, des lois de I'hygiéne, de I'alimen- 

tation. de la pubriculture. L'importance accordee aux travaux manuels se mesure 

leur necessite dans les foyers modernes. Il s'agit de donner l'amour de ces 

travaux qui paraissent simples aux profanes, mais rjui ont des disciplines exigeant 

du lugement, un grand sens de I'obsewation et la mise en valeur des ressources 

de la personnalit6 ferninine. 

En somme, I'lnstitut familial s'efforce de grouper tes disciplines qui semblent 

les plus aptes 3 former un type feminin 4quilibré, capable d'aborder la vie avec 

compétence et confiance. La formation de la personnalit6 féminine, une prise de 

conscience de la vraie férninite. une Fierte consciente des prérogatives et des 

responsabilith de la femme dans le monde actuel, voila l'objectif essentiel de 

I'lnstitut familial que nous lles Sœurs grises de la Croix] avons l'honneur de 
possbder dans notre Region du TPrniscamingue'j. 



€11 avril 1943, la Chambre de commerce de Ville-Marie entreprend les 
démarches pour obtenir du departement de I'Instruciion publique 
l'ouverture d'une 4cole ménagkre régionale. Ce nouveau cours rempla- 
ccrait le cours menager offert conjointement par la Cornn~jssion scolaire 
et les Soeurs grises au Pensionnat. La Chambre de commerce gagne 
rapidement l'appui du pere Chabot, o.m.i., ciui de ViUe-Marie, et de 
Mgr Rhéaume; les Sœurs grises, quant à elles, acceptent de diriger ce 

cours. En 194.4, i'hstitut familial de Ville-Marje ouvre ses portes, sous la 
tutelle des Sœurs grises. 

Le cours menager se donne au pensionnat jusqu'en 1958. En juin 1959, 

le gouvernement Duplessis accorde une subvention de 300 ooo$ aux 
Sœurs grises pour la consmction d'une nouvelle 6cole. La construction 
se poursuit pendant l'année 1959-1960. Terminé pendant l'éte, l'lnstitiit 
famiiial accueille, le 11 septembre 1960, 55 ktudiantes de la neuvième à 

la douzième année. Les Saurs  grises le baptisent Institut familial 
Marguerite-d'Youde. Le cours ménager se poursuit quelques annees 
pour ensuite disparaftre du programme scoiaue qukb&cois. 

L'école d'agriculture M o f f e  

Au dCbut des annees 1930, les Oblats, de concert avec la Chambre de 
commerce de Ville-Marie, entament des pourparlers en vue d'obtenir une 
ecole d'agriculture au T6miscamingue. Le projet consiste à transformer 
leur ferme de Ville-Marie en école d'agriculture. Après plusieurs annees 
de ntgociations, le projet se concrétise et une école d'agriculture ouvre 
ses portes A Ville- marie, en décembre 1939. On la baptise École d'agri- 
culture Moffet. 

h ses débuts, l'tcole s'adresse seulement a u x  jeunes hommes; elle offre 
un cours moyen d'agriculture d'une durçe de deux ans. Outre les 
matikres agricoks ( h i e ,  physique, productions animales et véghaies, 
kconomie rurale, &tude des sols), le prograninle con~prend des matieres 
générales (français, niathkmatiques, catdchisme), un volet #nie rural 
{menuiserie, charpenterie, électricitk, mtcanique agricole, forge, sellerie) 
et des cours de sociologie (coopératisme, civisme). 



Le cours ménager ugricoje 

En juin 1946, les autorités de l'École d'agriculture Moffet élargissent leur 
programme et ofirent uii cours s'adressant aux jeunes filles, le cours 
ménager agricole. L'idée génkrale d'un rel cours est que i'exploiration de 

la ferme se fait conjointement par l'honinie et la femme, cliacun ayant un 

rôle précis accomplir. Les filles y apprennent des matières gknerdes, des 
matieres agricoles (horticulture, économie rurale, aviculture), des arts 
ménagers (art culinaire, t r i a  t, couture, filage. tissage) obtiennent une 
formation familiale et sociale. Des pkres oblats et des laïcs assurent la 
formation acadkmique. Les cours thboriques relevent des religieux, tandis 
que des hommes d'expérience eiiseignent les rudiments de leurs metiers 
aux ktudiants (forgeron, sellier.. .). Les Saurs Notre-Dame-Audatrice 
assurent i'enseignenien t menager aux ktudiantes. 

L'implication dans ka communuuté 

La direction de l'École d'agriculture Moffet organise Cgalemenr une 
ferme de  démonstration dans le but de fournir un milieu de pratique aux 

itudianrs et aussi pour démontrer aux agriculteurs de la region les 
avantages de I'utilisaiion des nouvelles techniques en agriculture. 

Au debut des années 1940, l'ficole offre aux professeurs des écoles 
rurales un cours d'ktk en agiculture. En igj+ elle siructure un cours 
d'éducation aux adultes. Les professeurs et les agronomes animent 
une émission hebdomadaire diffusée le dimanche sur les ondes de 

CKVM, en plus de rédiger une chronique d'agriculture pour le journal 
Ln Frontière. 

Quelques c h f i a  sur les diplômés 

De 1939 h 1964,1'Ecole d'agriculture Mofler a decerné 4 2  diplbmes à des 
étudiants ayant termint les deux amlées du cours moyen d'agriculture et 

conservk une moyenne d'au moins 60 % pour l'ensemble des cours. Cela 
represente une moyenne d'envion ig hissants par annec. Par contre, 
beaucoup d'elkves abandonnent après la prenlikre annte du  cours : sur les 

790 inscriptions au cours de premitre année, 492 (62%) sli.nscrivent en 

deuxienie annec. alors que 442 (56 %) obtiendront leur diplûmelq. 



Du cdté du cours menager s'adressant aux jeunes fiiles, la situation est 
similaire: 50% des fiiies obtiennent leur dipldmc, ce qui reprksente 
287 filles, pour une moyenne annuelle de ig hissantes. A l'instar des 
garçons, plusieurs fides abandonnent le cours apres la prernikre annee: il 
y a 570 inscriptions en premikre annke, 28s (50%) la deuxihme amée et 

287 dipl61nées'~. 
Le tableau suivant indique la région d'origine des é1Pves de 1'Ecole 

d'agriculture Moffet. 

Tableau 10.1: L répartition géographique 

des élèves de l'Écale d'agriculture Moffet, inq-tgb4 

Région Garçons FIHes Total % 

Rouyn-Noranda 93 78 171 23 

Abitibi-Ouest 1 28 29 4 

Abitibi-Est 2 14 16 2 

Ontario 100 36 136 19 
-- - -. - - -- 

Ailleurs au Québec 6 O 6 1 
-- 

Total 44 2 287 729 100 

Source: ArcIlives nationales du Qutbei. Ceiitrc de I'Abiiibi-TLmiscaniinpe. Fonds Ecole 
d'agriculture Moiïei, dossier dip!iim?s. 

La firmdurc de l'gcok 

L'histoire de I'kole d'agricdmre Moffet se terinine en avril 1965, avec la 
rCEorme scolaire du gouvernemeiit du Qukbec qui amhne, entre autres, la 
fermeture des différentes dcoles d'agricultiire de la province. Les 
bâtiments de La ferme sont loues à un agriculteur, puis la Commission 
scolaire regionale du Cuivre y émblit ses bureaux. Finalement, en 1972, la 
Viiic de Ville-Marie achete les Mtimenrs et les terrains des Oblats et y 
etablit l'hôtel de d e .  Plusieurs organismes éducatifs et culturels y louent 

kgalement des bureaux. Récemment, cet édifice a et6 acquis par la Corn- 
mission scolaire Lac-TCmiscamingue ; elle y disperise le cours agricole. 



L'Çdudon dans les villes de compagnies 

Thiscaming, une ville form'è~p 

A compter de i9i8, la Riordon, puis la CIP à compter de 1925, prend en 
charge l'éducation des enfants à Tkmiscaming. Comme cela se produit 
dans les villes de compagnie, c'est la CIP qui embauche l'ensemble du 
personnel relie à I'Cducation: professeurs, concierges, secrétaires, 
directeurs d'école. Pour mener A bien la gestion courante de i'kducation, 
la ClP n o n m e  un cornite consultatif. Le système d'tducation à Tkmis- 

caming prisente quelques particularitks. Le coniité adopte le programme 
sco1ai.r~ ontarien ; les éI&ves doivent se rendre à Mattava pour passer leurs 
examens relatifs a u  certificats d'études primaires et secondaires. Les 

professeurs reçoivent un salaire plus klevé que leurs coiiPgues des localités 
rurales du Témiscamingue. 

Temiscarning compte deux écoles. L'école Sainte-Shkrkse regroupe les 

élèves du primaire, que les ClPves catholiques tant francophones 

qu'anglophones fréquentent. Le High School est multiconfessionnel et il 
englobe également le primaire anglo-protestant. Le cours secondaire 
rçunit tous les éleves, peu importe leur confessionnalitk. Les cours se 

donnent alors en angiais seulement. 

Des laïcs enseignent aux kleves protestants, tandis que les Sapurs grises et 
des laïcs ont la responsabilit.4 des élPves catholiques. Au secondaire, les 
élèves sont sépares pour les cours de religion seulement. Des Algonquins de 

Kipawa et des environs friquentent kgalement les écoles de Tkrniscaming. 
compter de 1955, la CIP commence lentement le processus d'ou- 

verture de la ville de Ttrniscarning, comme nous l'avons vu dans un 

chapitre precédent. Une des premieres actions à cet effet est la mise sur 

pied de deux autres cornites consultatifs dont les membres sont encore 
nommés par la CIPt6. 

L'organisation et le fonctionnement de ces tcojs cornites relkvent d'un 
dirigeant du moulin. Puis, en février 1958, ces conrités sont d isous  pour 
faire place a u  cornmissioi~s scolaires protestante et catholique. Ces deim 

organismes sont indépendants l'un de l'autre. A l'instar des autres loca- 
litCs temiscamiennes, le conseil d'administration des comn~issions 
scolaires se compose de cinq membres élus au suff?age universel. Ces 



commissions scolaires doivent désormais suivre le programne scolaire 
du dtpariement de l'instruction publique du Québec. 

En 1972, les coinnussions scolaires joignent Ics rangs de la Commission 
scolaue Lac-Témiscaniingue. 

Belletein, une ville minière 

Dès I'arrivke de travailleurs dans cette zone du Témiscamingue, la com- 

pagnie miniére organise les services scolaires dans les trois camps 
niniers. Elle construit une école dans chaque village et eiiibauche des 

institut rices francophones et anglophones afin de rkpondre aux besoins 
de ses travailleurs. Comme A Témiscaming, la compagnie en place gère 

l'ensemble des activités de la ville, dont I'dducation. Par contre, à Belle- 
terre, la compagnie se retirera plus rapidement de la gestion courante de 
la municipali~k et du système d'éducation. 

En 1942, la BeUetcrre Quebec Mines Limited prCside la création de la 

vdle de Belleterre. Comme le stipule la charte, la compagnie continuera à 

gérer les affaires municipales et scolaires jusqu'en 1947, annCe oh auront 
lieu des élections pour désigner les 11OUVEaUX membres du conseil niuni- 

cipd et de la commission scolaire. 
La Commission scolaire de BeUeterre est fondke officie~lement le 

7 juillet 1947, avec I'klectioii de cinq comi~issaires d'kcole et I'cinbauche 
d'un secretaire-trksorier". Un des premiers dossiers resoudre est la 
construciion d'une fcole centrale pouvant accueillir la dienthle scolaire 
qui  se fait de plus en plus iiombreuse. Des nkgociations sont alors entre- 
prises avec le département de l'lnstniction publique du  Québec. Entre- 

temps, la Commission scolaire utilise les deux anciennes Pcoles de la 

Belleterre Quebec Mines Limited. La nouveile kcole, baytisee Saint- 
Andrk, sera ouverte à l'automne 1949. Des &lèves anglophones et franco- 
phones hkquentent I'4cole Saint-Andr6. On retrouve deux classes anglo- 
phones et io classes francophones. 

Les commissaires rencont cent également cerrains problkmes fmanciers, 
notamment celui de payer les enseignants au même da i re  que lorsqu'ils 
travaillaient pour la compagnie niniere, puisque Sichelle salariale etait 

plus klevée que celle en vigueur au &partement de l'instruction publique. 



La commission scolaire doit donc combler la différence, entrainant un 

manque h gagner. Eue administre kgalemm l'éducation dans les deux 

camps niniers Mud Lake e1 Gainsrnoore. La Commission scolaire paie le 
salaire de ces institutrices et les rksidants, ou plutbt les squaticrs, voient à 

l'entretien de l'école (chauffage, ménage, éclairage). Prkcisons que ces 

derniers n'ont pas de tirres de propriete et qu'en conséquence, ils ne paient 
pas de taxes foncitres et scolaires. Une entente doit donc ?ire conclue avec 

la habitants a h  de remplacer la taxe scolaire qui sert normalement au 
hancement du systkme scolaire. En 1949, I'kcole de Gainsrnoore et ceUe 
situ& près du puits de la niine sont fermees et les élkves sont transfkrés à 

l'école centrale. L'&le de Mud Lake ferme ses portes en 1951. La com- 
pagnie minière met alors un autobus en s e ~ c e  pour le transport des 

écoljers des cadres de la mine, tandis que Ics parents de Gainsn~oore et de 
Mud Lake defraient eux-mémes les coùts du transport. 
Dans les camps miniers, il y a des écoles à degrés multiples, tandis que 

l'ecole Saint-hdrk compte des classes sCparees pour chaque degré, du 

moins pour les éléves francophones. il y a des groupes de la première à la 

neuvi2me année et même une d z è m e  année, pour un certain temps. Du 
côté anglophone, on sépare les élkves en deux groupes à degres multiples, 
ktant donné leur faible nombre. Les éleves de la prerniere à la quatrième 
annee formen1 un groupe et ceux de la cinquième A la huitiemc o u  

neuvikme annee en composent un autre. 
A la suite de la fermeture de la mine en 1959, la clientele scolaire dimi- 

nue considerablement. On doit donc recourir au système h degrés 
multiples pour les classes francophones. 

L'iduution depuis 1960 

A compter de 1961, le nouveau gouvernement liberal amorce une reforme 
globale de la structure scolai.re et de I'cnscigriement au Quebec'*. Un 

premier mouvemenr de reformes annonce ensuite la venue du rappori de 
la Comntission Parent et de l'application de ses principales recom- 
mandations, doni la création du nWiistPre de l'Éducation (MÉQ) et des 
commissions scolaires regionales administrant l'enseignement secondaire 
et I'kducation aux adultes. Les commissions scolaires locales se voient, 
quant 3 eues, confinees à l'administration du secteur primaire dans leur 



localite. Un nouveau cours semndaire d'une duree de cinq ans entre eii 
vigueur19. Le gouvernement augmente considirablement sa participation 
FuianciPre, faisant en sorte que les revenus des commissions scolaires 
proviennent en bonne partie de subventions ktatiques. En 1967, le 
nouveau gouvernement uiiioniste s'attaque à la r&€orme de l'kducation 
postsecondaire par la crdation des cégeps (coUtges d'enseignement 

géntral et professionnel), dont un à Rouyn-Noranda. En 1968, on procède 
A la création du rkseau de 1'Universiti du Qutbec, dont une constituante 
h Rouyn-Noranda. Finalement, le projet de loi 27 adopté en 1972 com- 

plhe cette reforme smlaire en forçant le regroupement des cominissions 
scolaires du primaire dans le but de réduire le cres grand nombre de 
celles-ci eiiviron 225. EUe encadre la participation des parents A l'école 
en créant des comitks d'ecoles, formes de parentsi0. 

L'application de la r+rme scolaire au Témiscarningue 

L'application de la reforme scolaire au Témiscamingue se caractérise 

notamment par la fondation d'une commissioli scolaire régionale avec le 
secteur de Rouyn-Noranda administrant le niveau secondaire et l'kduca- 
tion aux adultes. La Commissioii scolaire régionale du Cuivre entre en 
fonction le ier juillet 1965; 5011 centre administratif est italilj à Rouyn- 

Noranda. Egalenient, les écoles de rang ferment leurs portes au profit des 
Ccoles de vlllage, marquant le début de l'uniformisation de I'kducation a u  
Tkmiscamingue. 

La régionalisaiion du niveau sewndaire amene l'apparition d'un nou- 
veau type d'écoles, les polyvaleiites. Elles rassemblent sous un même toit 
l'enseignement gtnéral et professionnel". La Commissioii scolaire 
regionde du Cuivre planifie la construction de mois écoles polyvalentes 
au Témiscamingue : une située P Latulipe pour Ic secteur est, une  autre à 

Notre-Dame-du-Nord pour le secteur nord et une pour le secteur centre. 
Si les deux premieres ouvrent leurs portes ii h fui des années 1960, la 
troisikme ne verra le jour que dans les annies 1980. Eii effet, la polyva- 

lente secreur centre, comine on l'appelait à i'kpoque, a fait l'objet d'un 
important confit entre des gens de Ville-Marie et de Lorrainville, conflit 
qui s'est étire sur 10 ans. Eue sera finalement construite à Lorrainville. 



Outre les changements structurels, la réforme vise les programmes et 
la ptdagogie. Le système d'enseignement se divise maintenant en quatre 
niveaux distincts d'une durée ciéterrninbe. Le cours primaire est ramenk 
il six annees, suivi du cours secondaire de cinq ans. puis du coU4gial de 

d e u  ou trois annees selon l'option choisie, et finalement le niveau uni- 
versitaire compose de  trois cycles". Les &coles secondaires du Témis- 
camingue ofient de la premiere h la quatrième année du secondaire. Les 
éI2ves désireux de faire leur cinquieme secondaire doivent ailer etudier à 

Rouyn-Noraiida. II faut atfendre I'annkc scolaire 1970-1971 avant que le 

Témiscamingue obtienne la permission de dispenser la cinquihme annke 
du secondaire sur son territoire. 

Syndiculisme et conditions de bavai/ 

A la suite de la r6gionafsation scolaire, les enseignantes et enseignants du  
Tkmiscaniingue et de l'Abitibi se regroupent au sein d'associations dont 
le territoire correspond à celui des quatre nouvelles commissions sco- 
laires regionales. Ainsi, en 1965. l'Association des enseignants de la région 
du Cuivre voit le jouF. Elle est af73h à la Corporation des instituteurs 
et institutrices catholiques. Cette demikre abandonne l'épithkte catho- 
lique en 1967 et adopte la nouvelle appeflation de Gentrale de I'ensei- 
gnement du Qukbec (CEQ)24. En 1968, les diverses associations de la 
region se réunissent au  sein d'une structure régionale, l'Association des 
enseignants du Nord-Ouest quebecois (AENOQ). 

tes amies 1960 marquent egalement le debut d'une nouvelle phiode 
au sujet des nLgociations de convenrions collectives. D'abord limit&es A 
l'échelle des salaires, les revendications des enseignantes et enseignants 

incluent les avantages sociaux, principalement les congés de maladie, les 
caisses de retraites, les primes d'assurances et les bourses de perfection- 
nement. En 1965. les enseignants obtiennent le droit de grève, un an aprks 

d'autres catégories d'employés des services public+'. En i966-1967, la 
question salariale est à I'origjiie d'un confit qui englobe les enseignantes 
et enseignants, les commissions scolaires et le gouvernement du Québec. 
A compter de ce moment, les negociations se ddroulent sur la s c h e  
provinciale et seules certaines clauses restent régionales. 



La (ondaDon de Ia Commission scolaire Lac-Témiscaming ue 

Par ailleurs, l'enseignement primaire demeure sous la responsabiliré des 

commissions scolaires locales, au nombre de i S  au Témiscaniingue. Elles 

doivent administrer CE secteur dans de tiouvelles conditions. Un constat 
s'impose alors: l'administration du secteur primaire au Tétniscamingue 
doit êue  unSée au sein d'une même entité administrative. Cette idée 
commence A circuler db 1968; eUe rencontre une certaine opposition de 
la part de localités qui craignent la fermeture de leurs écoles. Devant les 
prévisions à la baisse des clienteles scolaires pour les années 1970, on 
s'aperçoit que la fusion devieni une iiecessité. D'autres besoins appa- 
raissent dont celui d'uniformiser la formation des élkves du pri- 
maire d'une localité à l'autrez6. En 1969-1970, la Commission scolaire 
de Ville-Marie est chargke par l'ensemble des comn~issions scolaires 
locales d'ktudier )'opportunire de procéder au regroupement du  sec- 
teur primaire. C'est ce qu'on appelle à l'époque I'année de la p~larisante?~. 
Les conclusions de cette etude Hant favorables au regroupenient, on 
prockde à la fondation de la Coinmission scolaire Lac-Ttmisca- 
mingue (CSLT) qui entreprend oKcieUement ses opérations le le' juiliet 

1970. 

ia CSLT naît à la suite du regroupement volontaire de 15 commissions 
scolaires locales: NCdelec, Notre-Dame-du-Nord, Guigues, Angliers, 
Saint-Eugene, Laverlochtre, Fugkreville, Latulipe, BeUeterre, Laforce, 
Moffet, Seam, Fabre, Lorrainvdie et Ville-Marie. Cette annke-la, trois 
commissions scolaires préfirent rie pas joindre les rangs de cette nouvelle 
institution: Guérin, Rkrnigny et Témiscaming. En 1971, Guerin et 
RCmigny joignent les rangs de la CSLT. En 1972, à la suite de l'adoption du 
projet de  loi 27 par le gouvernement du  Québec favorisant le regrou- 
pement des commissions scolaires primaires, la Commission scolaire 
catholique de TCmiscaming joint les rangs de h CSLT. la partie protes- 
tante se greffe h la cominission scolaire protesrante North Western 
Quebec de la cotnmission scolaire regionale protestante Ottawa Valley, 
dont le siége est Hull. Cette dernikre regroupe toutes les commissions 
scolaires protestantes du nord du QuebecZB. 



La CSLT intégrée 

La fondaiion de la CSLT offre un tremplin idéal pour promouvoir le 
dossier de l'intégration des niveaux secondaire, kducation des adultes et 

primaire au Thiscamingue. iles sa mise en place, ses commissaires et ses 
cadres revendiquent l e  rapatriement au Tkn-iiscamingue de la gesiion de 
ces deux secteurs kducatifs. Cette revendication se bute alors & des portes 
closes, tant du cdtk de la Commission scolaire rtgionale du Cuivre que du 

côté du bureau régional du rninisthe de I'Education, 3 Rouyn-NorandaZy. 
Cela n'emptche pas pour autant les dirigeants de la CÇLT de faire la 
promotion de cette idée aupr2s de ces instances et de la population témis- 

carnienne. Les arguments u tiiisés deboldent l e  secteur scolaire pour 
inclure les dimensions polirique et kconomique. On mise beaucoup sur 
l'autonomie du Tknliscamingue en matière d'kducation et sur sa capacitk 

de prise en charge de tous les secteurs. Ce dossier se situe en fait dans la 
lignCe de revendications regionales visant le maintien au TCmiscamingue 
de services gouvernementaux et le développement d'infrastructures 
favorisant l'essor de la région. 

La CSLT poursuit ses démarches s'assurant l'appui de la population 
témiscamicnne. On procede par rkfkrendum pour demontrer au minis- 
tère 11int6rPt populaire A l'intégrarion. Le rtférendum se tient en juin 1972, 
en même temps que les blections imposCes par la loi 27 qui obligeait 
Timiscaming à faire partie de la CSLT. Dans une proportion de 97 %, les 
Térniscamiens et Tkmismniennes répondent oui la question: «Voulez- 
vous que l'on rkupkre et administre le secondaire et l'6ducation des 
adultes sur notre territoire3o?* Le point tournant dans le dossier de 
I'intdgration se siiue en 1973. Par la suite, le dossier chemine ensuite 
rapidement et, à l'automne 1974, la CSLT entreprend des discussions avec 

la Commission scolaire rkgionale du Cuivre pour proceder au partage 
équitable des aciifs et des passifsJ'. Le lCr juillet ig7>, la Commission sco- 
laire de Rouyn-Noranda, avec un territoire restreint à ce secteur gbogra- 
phique, reniplace la Conmiission scolaire rkgionale du  Cuivre. Quant à la 
Conmission scolaire Lac-Tkmiscamingue intégrtre, elle entreprend ses 

opera.tions (I cette méme date. 



Enseignement et syndicalisme, depuis 1970 

Le dCbut des années 1970 marque la radicalisation du mouvement syn- 
dical québécois. La CEQ et I'AENOQ participent activement à la critique 
de la socikte et adoptent une griüe d'analyse marxiste pour expliquer les 
problemes sociaux, politiques et kcononiiques du Québec. L'AENOQ 
etend même ses activités au soutien des mouvements populaires et coo- 
pkntifs dans la region. Cette pkriode caracziriste par un courant radical 
s'ktend de 1972 à 1976. Un certain courant dans cette organisation s'iden- 
tifie davantage aux travailleurs de l'enseignement qu'au terme d'ensei- 
gnante et d'enseignant. Cela se concrktise par le changement de nom de 
I'AENOQ, en janvier 1973, pour STENOQ (Syndicat des travailleurs de 
l'enseignement du Nord-Ouest québécois), qui deviendra, dans les 
annees 1980, le SEUAT (Syndicat des enseignants et enseignantes de 
l'Ungava et de l 'Abitibi-T&rnis~amin~e)~~. LA décennie 1970 est riche en 

peripéties du côté des lunes syndicales puisqu'eile voit se derouler trois 
rondes de nkgociations, celles de 1972, 1975-1976 et 1979''. 

Dans les annees 1980, les relations entre la CEQ et Ic Parti quebecois 
seront difficiles, particuliérement lors des renouvellements des conven- 
tions colleaives. En 1982, le gouvernement retient comnie soluiion de 
couper les salaires et avantages sociaux de ses employbs du secteur public 
et parapublic. En guise de protestation, la CEQ et les autres centrales 
syndicales. à nouveau réunies au sein d'un fi-ont commun, lancmt un 
mouvement de grkve génbale le 26 janvier. Le lendemain, le STENOQ 
suit ce mouvement et la grkw se poursuit jusqu'au 21 février'". D'autres 
négociations se déroulent A compter de 1985-1986 et conduisent à une 
entente, sur la scene regionale, en juin 1988". En 1989, la convention 
coiieaive des enseignants vient à nouveau à échiance et une nouvelle 
ronde de négociations debute. Les principales revendications régionales 
concernent la tache, les employks h statut précaire et, plus spécifiquement 
pour le Témiscamingue, le maintien des primes de disparitc? régioi~al@~. 

Quelques commissions scolaires subissent un arrCt de travail de leurs 
enseignants, dont la CSLT pendant cinq jours en septembre 1989. Seuls les 

enseignants du Térniscamjnguc débraient au sein du STENOQ". 



Lëduwtion en territoire algonquin 

ParallkIement, jusqu'au début des annees 1980, la CSLT administre l'en- 
semble de l'éducation sur Ic territoire du Témiscnmirigue, incluant les 

territoires ou resident les bandes algonquines. Le gouvernenient du 

Canada lui verse des subventions à cette fin. En 1983-1984, la CSL1; Ies 
conseils de bande et  le miiiistere des Affaires indiennes et du Nord 

signent des ententes visant la prise en charge partielle ou totale de 

l'éducation par les Aigonquins. Chacune des trois bandes revendique une 

entente différente. Par exemple, à compter du 1"juillet 1984 les autorites 
éducatives de la bande Long-Point de Wjnneway prennent en charge tant 
les programmes que les infrastructures scolaires. Les cours se donnent en 
algonquin et en anglais. La CSLT a fait construire une école neuve et l'a 
remise aux autorités &ducatives de Winne~ay3~. Les bandes algonquines 
Kebaowek et Tirniskaming maintiennent des ententes de services avec la 
CSLT. Les eleves algonquins de Kipawa béquentent 1'Ecole G.-Théberge 
de Tkniiscamhg. Il y a une ecole sur la rbserve Timiskaming et de nom- 
breux échanges ont lieu entre les autorites locales et la CSLT. Mention- 
nons que cette derniére fournit des progran-imes, de la documentation, 
son calendrier scolaire préte des locaw pour les cours d'kdiiation phy- 
sique et du personnel pour certains cours39. 

La réf.rme scolaire entreprise en 1987 

En dkcenlbre 1987, le gouvernement depose le projet de loi 107 intitulé: 
Loi sur l'instruction publique. Sanctionnke en décembre 1988, certe loi 

vise à donner une structure nouvelle et plus cohirente, à moderniser et 
rationaliser rancieme loi sur l'instruction publiqueJ0. Parmi les change- 

ments qu'introduit cette loi, mmtioniions celui qui vise A reniplacer les 
commissions scolaires fondées sur l'appartenance religieuse par des com- 
missions scolaires fondees sur l'appartenance Linguistique. Cette loi sti- 
pule kgalenient que la Fréqueniation scolaire est obligatoire jusqu'à I' Age 

de 16 ans. Dans les annees 1990, de nouvelles lois modifient le pouvoir de 
taxation des commissions scolaires ei le systènie des dections scolaires. 

En 1000, la Commission scolaire Lac-Tkmiscamingue gere 16 &coles 
primaires, quatre ecoles secondaires, le service d'éducation profession- 



nefle et ofhe differents cours de formation professionnelle. Le Témisca- 
mingue compte Cgalement deux dcoles algonquines, l'une A TimiskamUig 
et l'autre 2 Winneway. 

L'éducation post-secondaire au Térniscamingue 

Le CollPge de l'fiiubi-Témiscainin&~~e offre des cours de niveau collégial 
à son paviüon de Ville-Marie, depuis 1978. i~ clientèle adulte peut y suivre 
une dizaine de programmes d'ktudes, iiotammerit en agriculture et en 
informafique. Eii 1980, l'université du Qukbec en Abitibi-Témismningue 
(UQAT) ouvre un pavillon à Vie-Marie, s'adressant à l'ensenible de la 
clieiitkle du Tkmiscarningue. En plus de ses programmes réguliers, 
I'Unii~rsité développe des programmes de formation adaptes aux besoins 
des entreprises de la regon. Utiljsant dc riouvelies technologies, comme le 
tableau klectroiiique et la vidéo, 1'UQAT peut ofiir des cours spécialists A 
distance A differents groupes sur l'ensenible du territoire de l'Abitibi a du 
Témiscarningue4'. 

Conclusion 

Dans la premiere moitik du xxui' sibcle, l'éducation au Témiscamingue se 
caracterise par un systeme décentralise alors que chaque village compte 
une commissioti scolaire autonome. Les disparitbs sont parfois grandes 
enire les villages, mais aussi entre les écoles de raiig et les koles de vil- 

lages. Cette période se caractkrise également par l'ouverture d'ecolcs (i 
vocation rurale: 1'~colc d'agriculture Moffet pour la releve agricole, 
I'ccole nom~ale pour la formation d'inçritutnces rurales et 1'Institui fa- 

inilial pour préparer les jeuiies Mes à leur rBle de mtre de famille. Au 

Térniscamingue, les d i e s  de Ttn-iiscarning et de BeUeterre se demarquent 
des autres par le fait que la compagnie en place y gkre le système 
d'éducation. Par ailleiirs, un syndicat s'implante d~FtniBvemcni parmi les 

institutrices rurales, dans les armees 1950. 
La réforme scolaire des années i960 modernise Je système scolaire: 

ceniralisation de I'édiication au d a g e ,  fem~eture des écoles A vocation 

rurale, nouveaux prograinmes scolaires ct création de commissions 
scolaires régionales pour le secondaixe. Le Témiscamingue entrepend de 



façon volontaire le regroupement de ses conmissions scolaires de niveau 

primaire. Poursuivant sur cette IancÉe, il revendique le rapatriement de la 
gestion du secondaire et de I'kducation aux adultes. En 1975, la CSLT est 
une des premieres a u  Québec à procéder h l'intégration des trois niveaux 
d'enseignement. Le mouvement syndical vit alors une ère de radicaiisa- 
tion, notamment au niveau politique. De dures nrigociations collectives se 
déroulent dans les annees 1980, marqdes par un gel salarial irnportanr. 
Au dtbut des annees 1990, le gouvernement introduit une nouvelie 

réforme visant à adapter le systPme scolaire aux nouveaux defis de la 

soY&tt qutbecoise. 



CHAPITRE 11 

L'organisation municipale, 
aux niveaux régional e t  local 

O N CONNA~T P E U  DE criose sur I'liistoire des municipalitks a u  

Témiscamingue. Pour plusieurs, le conseil de comte et les muni- 
cipalitis locales s'occupent uniquement de clôtures neige et autres 
bouts de chemins en mauvais etat.. . Pour les intervenants municipaux, il 
en va autrement: sans leurs actions, le conité ne serait pas doté des 
scnices de base. Entre les deux, il y a une histoire plus nuancée. C'est vrai 
que les municipalites auraient pu en faire plus. c'est aussi vrai que nous 
leur devons uiie série de seMces que l'on tient tnaintenant pour acquis. 

Cette histoire de l'organisation municipale corninence par une mise en 
conteAue provincial, examine ensuite la fornlation et le rôle d u  conseil de 

c o ~ ~ ~ t é ,  qui deviendra la Muiiicipaliti régionale de comté, et se termine 
par une érude de cas d'uiie rniinicipalitk locale, Noire-Dame-du-Nord. 

 état quibéçois a tes municipalités iodes, ie5-1979 

Au xix' sikle, l'intervention de l'fitat dans les affaires municipales est 

plutbt discrhel. 11 trace le cadre législatif pour la crkation des m u n i -  

cipalites et voit au dkveloppement des moyens de communication, en 
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Une nouvelle idéologie d'intervention du gouvernenient se dkveloppe 
dans l'aprh-guerre et principalement aprPs 1960. C'est l'kpoque de la 
cen~ralisation massive dans le domaine des affaires iiiunicipales et, d'une 

rnanikre générale, de la consiitution de I'fitat-providence. Cette interven- 

tion étatique se fait toutefois gradueiien-ient. Ec gouvernement retire 
certains champs de compétence aux municipalit~s. Ensuite, apparaissent 
des mesures de contrbles et d'incitations dans les autres secteurs, ainsi 

que divers progammes d'aide h a n c i k e .  Une nouvelle tendance apparaît 
surtour avec les annees 1960, les tentatives de restructuration de l'ar- 
mature urbaine ainsi qu'un inrerêt accru pour l'urbanisme. Au cours des 
années 1960, un coiisensus émerge quant a la nicessité de revoir entière- 
ment la structure municipale, mais les solutions ne viendront que dans la 
decemie suivante. A la suite de cette incursion de plus en plus marquee 
du gouvernement dans les affaires municipales, la gestion municipale 
locale s'avkre plus techiiique et complexe au début des années 1970 que 
celle des années 1880. 

C'est dans ce contmtc général qu'il faut situer l'interveniion des élus 

municipaux au Teniiscarningue. Exâminoiis les rkâlisations du conseil de 
comté de Térniscamingue à la lumière de ces faits. 

L'organisation municipale rtgiondc au Témisumhgric, 1888-1979 

Le conseil municipal de Térni~carnin~ue, 7888-1899 

En 1888, un  conseil n~unicipai voit le jour: le conseil municipal de 

Témiscamingue3. Tl reunit les cantons Duhamel, Guigues a Laverloch&re 
et posdde les mCmes pouvoirs qu'un conseil de comté. La formation est 
sanctionnée par le gouvernement du Québec le 12 juillet 1888. Un conseil 
de comté ne peut être forme puisque, sur le plan Iégal. le comté de 
Ten-iiscamingue n'est pas encore formé. Il fait alors partie du comte 
de Pontiac et il est désigne comme Pontiac-Nord. 

Les mandats du conseil municipal de Tkmiscamingue sont les ni&n?es 
que ceux ~ ~ V O I L I S  aux autres niunicipalités locales, comme dkcrit prkcé- 
demment. Dans les faits, le conseil municipal de T~miscamingue 
s'occupe de I'haluation fonciére, de I ' inhtruccure routiére (chemins 

et ponts), du  systkrne judiciaire, en plus de s'impliquer dans le 



développement social. L'ktude des premières annkcs d'activités du  
Conseil illustre cet énoncé. 

En 1888, le gouvernement quebecois envoie un ingknieur, M. Bureau. 

pour ouvrir des chemins de colonisation: un premier relie les cantons 
Duhamel et Guigues; un autic parcourt le canton Duhamel vers l'est; et 

un troisibme se rend h la Petite Rivière, située au sud de Ville-Marie. Le 

gouvernement finance la construction de  ces chemins. En 1889, un  

chemin relie la mine d'argent au chemin de colonisation entre Duhamel 

et Guigues, et un autre est construit de la riliére La Loutre 2i la Tete du  

lac. Cette même année, le conseil municipal de TEmiscan>ingue 
entreprend de faire un rôle d'évaluation des propriétks sur son territoire. 
II estime que le rôle s'glhera à environ 400$. Ceite aimée-12, se déroulent 
les premiers procks sur les rives du lac Tkmiscamingue. Sur le plan social, 
le conseil municipal se joini aux Oblats pour l'organisation des féies de la 
Saint-Jean-Baptiste. En 1891. d'autres cheniins sont ouverts à l'aide de 
subventions du  gouvernement provincial: un dans le rang V du canton 
Duhamel, un autre de la Baie-des-Peres jusqu'au canton Fabre et celui du 

canton Guigues à la Tete-du-Lac est amklioré. Cette année-la, le conseil 
compte il inspecteurs de cheniins et trois haluateurs. Du côté judiciaire, 
le juge SI-Julien, de la partie sud du comté de Pontiac, inaugure la 

première cour judiciaire au lac Témiscamingue, qui compte maintenant 
son huissier et son policier, C a d e  Latour, ct deux juges, Andre-Eli9ar 
Guay et John Mann. En 1892, le Conseil fait construire le pont Kelly, A 
Ville-Marie. 

La population des cantons augmente et rend nécessaire la formation 
de conseils municipaux locaux Le premier apparaît en 1896; il s'agit du 
conseil municipal du canton Guigues. L'année suivante, Ville-Marie se 

dote à son tour d'un conseil local indépendant. Puis, en 1899, le canton 

Duhamel fonde le sien. La mise sur pied de inunicipdités locales et, d'une 
façon plus large, du  dtveloppement de la région, engendre la transition 

vers le conseil de comte. 



L'organisarion nritiiicipale, a u x  r i i v e a u  rbgiorial et local 

Le conseil de comté de Témiscamingue, 1899-~981 

Le io mars 1899, une loi scinde en deux parties le comté de Pontiac pour 

les 6 n s  municipales et d'enregist~ement. Cela entraine la fondation d'un 
conseil de comté et ta mise s w  pied d'un bureau d'enregistrement dans 
chaque division du comte; la premikre division du Pontiac correspond à 

la partie sud, et la deuxieme à la partie nord, le Témiscamingue. Le 28 

juin 1899, Walter Rimer, registrateur du comtk de Pontiac, se rend A Ville- 
Marie pour organiser le conseil de comte et le bureau d'enregistrement 
de la Seconde Division du comte de Pontiac. On nomme alors le premier 
prefer, Andrk-Eldar Guay, et procède à I'enibauche du Jules Maillard 
à titre de secrétaire-trisorier et de regis~rateur du nouveau bureau 
d'enregistrement. 

Le conseil de conltk poursuit le havail  entrepris par le coiiseil muni- 
cipal dans le dkveloppemeni socioéconomique du  TCmiscainingue. Sori 
action s'oriente autour de sept thémes différents : les affaires municipales, 
les transports, I'Cmnomie régionale, la santk, le systenle judiciaire, les 
senices et le socioculhtrel et le récréatif. 

Les afaim municipales et la fondaticin des municipalités locales 

Une des principales idches du conseil de comté consiste à administrer les 

affaires municipales en région, c'est-&dire approuver la fondation de 
municipalites locales et les modifications de limites territoriales, admi- 
nistrer les territoires non organises et eiiteriner les rôles dJkvaluation. 

Le processus de fondation d'une iiiunicipalitti locale indépendante est 

le suivant: les citoyens d'un caiiton ou d'une partie de canton intéressés 
à la municipalisation de leur territoire font une requête Q ce sujet au 
conseil de comté. Au début du sikcle, la Future rnunicipalite doit compter 
au inoins 300 habitants pour que sa requkte soit etudikc par le conseil de 
comte. Ensuite, il commande un recensement de la population et, si le 
nombre le justifie, reconmande au gouvcrnenlent d'accorder au terri- 
toire son érection civile. Le rableau 8.1, du  chapitre 8, présente l'année 
d'krection civile des municipaliiks locales. 
Le personnel politique du conseil de comt4 se compose des maires de 

chacune des inunicipalités. A chaque année, ils disent un des leurs 1i titre 



de prkfet. La majorité du temps, le prefet provient d'une municipalitt 
situee au  centre du Témiscamingue, de Ville-Marie et Duhamel-Ouest en 

particulier. 

Les ufaim courantes 

Les rtunions du conseil de comté se tiennent, à Vue-Marie, quabe fois 
par amée: en mars, en juin, en septembre et en dkcembre. A cela 
s'ajoutent quelques assemblkes spéciales. Le contenu des réunions est 
fortement influence par les saisons et, au fil des ans, nous retrouvons 
sensiblement les inemes sujets de discussion. Le mois de mars marque le 
dtbut de l'année; on en profite dors pour elire le nouveau prCfet et 
embaucher le secrétaire-i-rkorier et on fixe la date de réouverture des 
chemins, puisque l'hiver tire ;1 sa fin. Les conseillers discutent également 
de politique générale et de projets de  développement. En juin, le budget 
est adopté et les maira votent une répartition h imposer aux munici- 
palités a h  de défrayer les dépenses prévues au cours de I'annte et 
s'assurer ainsi une partie de son hancement. On discute aussi de  l'entre- 
tien et du sablage des chemins. En septembre, la vkrdcation des rôles 
d'évaluation des municipalitks et la commande de clocures neige sont à 

l'ordre du jour, de mCnie que l'identification des chemins à ouvrir pour 
I'liiver c i  les demandes au députe provincial de subventions pour 
I'ouvethire de ces chemins. En décembre, le conseil de comtk se prepare 
pour l'hiver: il donne des contrats et des subventions aux niunicipalites 
pour l'ouverture des chemins et de traverses sur le lac Témiscamingue et 
distribue la clôture à neige. Évidemment, d'autres themes de  discussioiis 
s'ajoutent à chaque réunion, selon les dossiers de l'heure. 

Le mandat du conseil de comte consiste également 3 administrer les 
territoires non organises. A titre d'exemple, il administre les Cantons 
Unis h tul ipe  8. Gaboury de 1916 à 1924 et la colonie de  Pieville jusqu'en 
i g i  (cantons non 0rganisi.s Laperrière & LaverlochPre). Concrétenient, il 
voit à imposer et collecter la répartition, nonvner des inspecteurs agraires 
et de voirie et verbaliser les chemins. 

Pour arriver ses fins, le mode d'action du conseil de corni6 comprend 
plusieurs stratkgies. Comme moyen passif, il y a la correspondance et 
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comme moyen actif, l'organisation de dklégations. Ce moyen de pression 
est fort utilise dans la première moitik du a' sikde. Il s'agit de rkuiiir un 

contingent de personnes representant divers organismes intéressés h 

promouvoir des dossiers prricis et d'aller revendiquer directement auprks 
de l'instance concernée. L a  délégation est toujours dirigée par un ou des 

curés du comte. L'organisation d'une delegation rçvient au conseil de 

comte, a u  clerg6 la Chambre de commerce ou à I'UCC, selon les 
revendications et les dossiers. De 1939 à 1944, le conseil de comté compte 
dans ses rangs le députe liberal provincial Paul-O. Goulet, qui est aussi 
maire de Fabre, ce qui facilitait sans doute les contacts politiques. 

f i n  d'assurer le suivi de ses dossiers, le Coiiseil compte sur un 

employé à temps plein, le secretaire-trésorier. Soulignons le fait que 
seulement sept personnes diifkrentes ont occupe les fonctions de 
secrktaires-trksoriers du conseil de comt.6, depuis 1888: le Dr Charles- 
Alphonse Dubk, 1888-1894; Jules Maillard, 1894-1915 et igig-igzi; Albert 
Guay, de mars à septembre 1915; J. D. Bastien, 1915-igig; Jules Grenier, 
ip -1956;  Gérard Trtpanier, 1956-1974; Denis Clermont, depuis 1974. 

&s transports 

Le secteur des transports constitue un des principaux terrains d'ac~ion de 

conseil de comte. Au début du xx' siècle, on distingue mois types de 

cheniins: ceux du gouvernement, ceux de conitk (qu i  relevent du conseil 
de comté) et les municipaux, qui  sont à la charge des municipalitks 
locales et des proprietaires  ES lots SUT lesquels ils passent. Le conseil de 

comte coordonne les travaux de constrlicrion et de reparation des 

cheniins et I'ouverrure des chemins pendant l'hiver. Son action englobe 
kgalement les travaux sur les ponts, les cours d'eau, les traverses d'hiver 
sur le lac Témiscamingue, la législation en matikre de transport, donc 
l'enseiiible de l 'f idstniaure routiere du T&miscamingue. Par la suite, 
compter des années 1930 et 1940, le gouvernement du QuCbec sub- 

venrioime Ic Conseil pour ces travaux et le Conseil finance les chemins 
municipau 



L'économie 

lie conseil de comte suit de prks les dkbats et p rob lhes  de l'heure de 
l'tconomie, notamment lors de  la Crise economique de 1929. Il demande 
au gouvernement de venir en aide A la région ; en décembre 1930, il reven- 
dique la poursuite des travaux du chemin Fabre-Tkmiscaming pour 
donner de l'ouvrage aux agriculteurs pendanr l'hiver. il reclame, au 

cornit6 des fonds d'urgence du Québec, un montant de 20 ooo $ pour le 
Temiscamingue parce que les compagnies Eorestiéres ne fonctionneront 
qu'h 25 % de lcurs capacités, cet hiver-là; au comité de chArnage, il sou- 

met des projets de constriiction de chemins et de ponts pour un montant 
de 10 ooo 5 ,  toujours dans le but de créer de l'emploi. 

En 1959, le gouvemement fbdéral lance un nouveau programme, les 
travaux d'hiver. Ils se poursuivront pendant plusieurs anntes. Le conseil 
de comté forme un Coniit4 des travaux d'hiver dans le but d'adrnuiistrer 
localement CE programme. 

La sonG 

En 1929, le conseil de comte participe à la mise sur pied et au financement 
de l'Unit6 sanitaire du Témiscamingue. A cette h, il s'engage h prélever h 
chaque a n d e  une taxe pour assurer ce service, A condition que les muni- 

cipalités de d e s ,  situées sur le territoire et ne faisant pas partie du conseil 
de comté, en fassent autanr. Également, A l'occasion, le Conseil aide au 
financement de l'Hôpital gknéral de la Sainte-Famille de Ville-Marie. 

Jusqu'au début des années 1960, les rnunicipahtts financent une partie 
du systenle de sante au Québec. Le conseil de comte garde une partie de  
son budget pour rembourser le gouvernement, notamment en ce qui a 

trait l'entretien des aliénés et des malades dans les hdpitaux de la 
province. Egalenient, il est responsable des funérailles des indigents qui 
proviennent du comté et qui demeuraient dans son territoire, à l'eflé- 
rieur du comté ou dans les colonies. La responsabilite revient aux 

municipalitks locales dans le cas de leurs citoyens. Z1 arrjve fréqueniment 
que le Conseil ou les municipalites locales refusent de payer une telle 
facture, yrktextant que la personne n'a jamais rhidé ou ne réside plus 
dans la rdgion. 
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Le système judiciaire 
Le systkme judiciaire repose pendant une trentaine d'annkes sur le conseil 

de comtt. C'est lui qui revendique la construcYon d'un palais de justice 

au débiit du sikcle et c'est kgalement lui qui assume uiie partie des Erais 

de construction, le reste &tant subventionnk par le gouvernement du 

QuCbec. Le consal de comte a le mandat d'embaucher le personnel du 

Palais de justice et de faire respecrer certaines lois. Le bureau d'cnre- 
gistrement reléve aussi du conseil de comtk, pendant plusieurs annees. Le 
premier paiais de justice date de 1908 et il est situé 1 ViUe-Marie. IRs 
travaux de construction de I'acmel Palais de justice débutent au prin- 
temps 1931 et il ouvre ses porres ail dibut de l'am& 1934. 

Le conseil de conitC a longtemps revendiqué la création d'un district 
juhciaire indépendant pour le T4miscaniingue. Ce dossier traîne Pen- 

dant une vingtaine d'annkes avant de recevoir une repense positive en 
1943. Le Timiscamiiigue faisait alors partie du distrjct judiciaire de 

Pontiac, dont le clief-lieu se situait h Campbell's Bay, à environ 450 
kilomètres de ViUe-Marie. L'implicarioii du conseil de comté dans le 
domaine judiciaire concerne également la iiominatio~i d'un juge résident 
et l'organisation d'un corys de police. 

A l'instar des conseils de comté des autres régions du Qukbec, le 

conseil de comté posshdc kgalement un pouvoir legislatif sur son terri- 
toire. Parmi ces lois, mentionnons ceUc prohibant la vente d'alcool dans 

les limites du comté, adoptée en 1911, la suite d'un rCf6rendum popu- 

laire. Cette loi sera abrogke en 1961, à la suite d'un autre rkfërendum. 

Les s~rvim 

La qualitk et la quanti.tf des services offerts au Tt5mkcamingue ceriennent 
aussi l'attention des membres d u  conseil de comte. Un des premiers 

domaines à recevoir l'attention du Conseii est le service télephonique. 
Des 1925, le Conseil accorde un aciroi annuel de 500 $ 3  la Compagnie de 

tCléplione du Nord Ltée pour qu'elle assure &gaiement le service pendant 
la nuit a ses aboniiks. GradueUement, le montant de la subvention aug- 
menie, atteignant meme 1500 $ dans les années 1940. Le Conseil cesse de 
verser cette subvention en mars 1950. 



Le Conseil participe activement à I'flectrification rurale du T6niisca- 
mingue en 1947. Pendant deux ans, de igqg à 1947, le Conseil et le clergk 
diocesain organisent des dklégations dans le but d'ailer faire pression sur 

le gouvernen-ient du Québec. Ces groupes visent la formation d'une 
coopérative d'klectricitk afin d'acheminer ct  d'alimenter routes les 

municipalit4s rurales du TCmiscarningue en courant klectrique. Au 

printenlps 1947. la Coopkrative d'klcciicité du Tbmiscamingue voit le 

jour, ayant pignon sur rue Saint-Bruno-de-Guigues. Les travaux débu- 
tent peu de temps après et la fin de I'année, les municipalités rurales 
binkficient du courant électrique, tant au village que dans les rangs. 

Dans le domaine de La radiodiffusion, les premiPres revendications du 
Conseil portent sur l'augnientaiion de la puissance krnettrice du poste 
CKRN à Rouyn, en 1948, de manigre à améliorer la reception au Témis- 
camingue. Peu de temps apres, il appuie le projet de  Fonder une station de 
radio tt5rniscamienne et il voie un rnonhnt de 800 $ à CKVM pour l'aider 
à demarrer. Aprb la mise en ondes de  Radio-Témiscamingue en 1950, le 

Conseil lui octroie un montant spkcial pour l'achat d'iquipement. 
Le conseil de cornt4 travaille &galement à garder les bureaux gouver- 

nemeritaux A Ville-Marie ; il tente ainsi d'éviter leur démenagement à 

Rouyn, dans les années 1950. Tl s'agit du bureau du rninistkre des Mines, 
de celui des Terres et Forets et de celui de la Chasse ei de la POche. Le 
Conseil veut donc que Vie-Marie garde sa vocation de centre de services. 

Le sociacuhurel et k récréaty 

Cornnie on l'a w precedemment, dans les annees 1890, le conseil de 
comte participe à l'organisation des festivites de la Saint-Jean-Baptiste. A 
compter du début du xxe siede, il offre encore son concours, mais plut81 
P titre de commanditaire. Au fil des ans. difftrents groupes ou organismes 
bénkficient de l'aide fmanciere du conseil dc conire. 

Le conseil de  comte porte une attention spCciale à la question de  la 
pkche commerciale et aux dubs  prives de chasse et pêclie. En 1953, il 

demande au gouvernement de ne plus dklivrer de permis de pêche 
commerciale au T6miscamingue. En 1955, i1 revient A la charge sur ce 

dossier et rkckme l'annulation des perniis de pêche commerciale sur tous 
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les lacs du T4miscamingue. Cette même annCe, il s'oppose au principe 
des lacs privés, SOUS conrrble des clubs privés de pèche, demande qu'il 
reformule en 1956 et 1958. 

Les onnées 1970 ei la période de transition 

Dans les années 1970, plusicurs nouveaux dossiers retiennent l'attention 
du conseil de comté et des niunicipalitk locales: on conmence à se 
préoccuper davantage de la qualité de vie, de I'environnement, de la 

pollution et de la conservation di1 milieu naturel. Cela n'exclut pas pour 
autant les autres secteurs traditionnels d'intervention du conseil de 
comte. Également, au milieu des années 1970, la question des territoires 
non organisés (TNO) reçoit une attention particulikre. 011 procede 
d'abord à la fondation d'une municipalitk locale pour plusieurs de ces 
territoires. Ainsi, enue 1978 et 1984, u nouvelles municipalitks voient le 
jour dans les h t e s  du conseil de comté. Ensuite, le Conseil réussit h 

convaincre le gouvernement fkdbral de verser aux TNO leur part de 
retour de taxes de vente, jusquc-lA rlservé uniquemcnr aux niunicipalitks. 
LI s'agit d'une importante source de financement pour les municipalit6s. 

Bilan de l'action du conseil de comté 

En somme, les mandats du conseil de comte de Tkmiscamingue s'avèrent 
assez vastes. A cette époque, le pouvoir local est assumé par l'élite 
traditiomde formée des notables locaux et des agriculteurs prospkres. 
Cette &te a d'abord et avant tout des prkoccupations locales, axees suc 
leur municipalité d'origine. Par ailleurs, le conseil de comte ne posskde 
pas de vision globale et intégrée du dbeloppement de la region, même 
s'il intervient dans des dossiers rtgionaux. Son adion concrete se résuine 
à la gestion des affaires municipales et au secteur des transports. Dans les 
autres dossiers, le Conseil agit, et d'autres fois rkagit, aux demandes du 
gouvernement et des groupes et organismes. En fait, le Conseil ne se place 

pas A l'avant-sckne en niatiere de développement de la region, mais il joue 
un rôle de support important aux autres intervenants régionaux. 

D'une manitre plus géntrale, il n'existe pas de palier hrermédiaire 
entse les municipdites locales et le gouvernement provYiciaP. Ce dernier 



s'attaque à cette question et propose une loi qui vise A crker une telle 
structure intermédiaire et a inculquer am élites une vision régionale de 

I'amknagernent et du dkveioppement du terriloire. 

ia MunicipalitC régionde de comté de Thjsmingut depuis 198~ 

En 1979, le gouvernement québkcois adopte la loi 1.25 sur I'amtnagenient 
et l'urbanisme, créant notamment les 94 municipalit&s régionales de 

comtés (MRC). Les limitcs territoriales de ces nouvelles entites adminis- 
tratives seront crCées selon les rkgions d'appartenance, contrairement aux  

regions administratives. En 1983, le gouvernement quebecois soumet A la 
consultation sa vision du développen-ient des rkgions dans un document 
intitulé Le choix de5 régions'. h m i n o n s  d'abord la portée de ces change- 

nients dans le mondc niunicipal qukbhcois, pour ensuite effectuer le 

m@me exercice 3 l'échelle régionde. 

Les miinicipali& régionales de comté et I'aménugement du t e m t o i ~  

Deux é1kmeni.s principaux ressortent de cette nouvelle vision gouver- 
nementale concernant le secteur municipal et l'aniénagement du terri- 
toile6. Premikrement, on assiste à un nouveau partage des pouvoirs et des 
responsabilités entre le gouvernement et les municipalités locales. Le 

gouvernement oblige les municipalités locales, désormais regroupées 
dans la nouvelle entité intermediaire qu'est la MRC, h produire un 

schénia d'amknagement du  territoire regional par le biais de la concer- 
tation des principaux acteurs régionaux La MRC regroupe toutes les 
municipalitk locales, rurales et urbaines d'un territoire dkoupk sur la 
base des rkgions d'appartenance. MCme si eues doivent poursuivre leurs 
activités locales, il n'en reste pas moins que l'intérêt principal des 

municipalitks se déplace du local vers le régional. Cette nouvelle politique 
de l'État, malgrk son apparente decentralisation, s'inscrit dans la pour- 
suite de son intervention de plus en plus marquée dans les affaires muni- 
cipales, a u  xxt sitcle. L'État garde le contrble de l'ensemble de la 

démarche ainsi que le droit d'accepter ou de refuser ces schkmas. 
Deuxiemement, pour améliorer les chances de réussite de cette politique, 

l'Bat favorise le remplacement de I'klite locale traditionnelle par une 
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nouvelle élite dite technocratique, rompue au jargon et. a la rationalit& 
technique des noovea& dossiers regionaux Des sessions de fomiation 

sont organisées à l'intent ion du persoiinel politique municipal afin que 
tous comprennent la portée de leurs mandats et, aussi, que tous adoptent 
le même discours sur le consensus régional. Cette démarche, initike par le 
gouvernement québkcois. tend 3 diminuer I'irnporzance des notables 
local~u, formant I'élite locale traditionnelle, au sein des MRC, et I aug- 
menter le rôle de la nouvelle &te technocrabque7. 

Par ailleurs, cene politique gouvernemen tale n'étouffe pas pour autant 
le dynamisme local et régionals. Les divers groupes de dkveloppemenr 
communautaire ainsi que certaines fractions de l'élite se mobilisent pour 
proposer leur propre vision du développement, soit contradictoire, soit 
en prolongement de celle de l'€rat. En somme. la création des MRC 
semble amener un nouveau dynamisme en region, mobilisant les interve- 
nants de tendances politiques, sociales et kcononiiques divergentes en vue 
de relancer le développement de leur région. 

Le milieu municipu/ du Témiscarningue 

Au Tknijscaiiiingue, la MRC est oficieiiement fondée le 15 avril 1981. 

Étant fond6 sur la rkgioii d'appartenance, le territoire de la MKC de 

T&miscamingue s'avkre beaucoup plus petit que celui du conseil de 
comté. Sa limite nord s'arrkte maintenant de l'autre côtk de Rémigny. En 

Abitibi-Témiscamingue, cinq MRC reniplacent les deux coiiseils de  
comté qui existaient auparavant; ainsi, on retrouve les LMRC de Rouyn- 
Noranda, de la VaMe-de-l'Or, d'Abitibi, d'Abitibi-Ouest et de Ttniisca- 
min gu e . 

Quant au fonciionnemeiiz interne de la MKC de Tkmiscaniiiigue, se 

trouve d'abord le conseil des maires, réunissant les 22 maires des 
municipalrtks locales plus le prkident du coniité municipal de Laniel. A 
cela s'ajoutent le cornite administratif et la commission d'aménagement. 

La MRC compte également du personnel à temps plein et à temps partiel. 
Peu après sa fondation, la MRC de Temiscamingue se met à la tâche 

d'accomplir une des principales fonctions de son mandat : la confection 

du s d i b a  d'amdnagement. L'élaboration du schkma se fair par hapes et, 



à chacune d'elles, la MRC consulte la population, toujours dans l'optique 
de la concertation. Deux grands principes sous-tendent le schéma 
d'amknagement déposé en mars 1987 : le respect de l'autonomie locale et 
le développement regional. Le but d u  schtma est de trouver l'affectation 
la plus approprike pour chaque type de sol, chaque secteur du territoire. 
11 s'agit donc d'un outil qui va permettre a u x  municipalités locales de 

mieux préparer leur r6gleniaitation d'urbanisme et de bien planifier 
leur développement; d e  plus, il s'agit d'un guide de reférences qui con- 

tient toutes les informations necessaires à la réalisation de projets de 
développement. 

Le rBle et l'implication de la MRC dans le dtveloppemenr socio- 
kconomiquc du Tkmisamingue ne se linutent pas la confection du 

schéma d'aménagement. Eue garde plusieurs mandats autrefois confies 
au conseil de comte, noiamment en ce qui concerne la conception et la 
niise à jour des rôles d'tvaluation municipale. De plus, elle poursuit te 
travail de collaboration avec tous les organismes locaux et rkgionaiui, 
entrepris par ses prédécesseurs, et n'hbsite pas à prendre position sur les 

dossiers de l'heure. Également, la MRC appuie hancièrement des orga- 
nisnies communautaues œuvrant dans les secteurs des arts ,  de la culture, 
du tourisnie et du développement écononiique. 

La création de la MRC de Thniscamingue a eu un certain impact sur 
le developpcment de la régon. Elle a entraht en partie le renouveilement 
du personnel politique municipal en plus d'avoir un effet d'entraînement 
sur d'autres groupes r4gionaux visant le développement integr6 de la 
région. Plus récemment, on assistait au regroupement des divers orga- 
nismes à caractkre soc~oéconomique, A l'instigation de la MRC, pour 
crker la Societe de dheloppement du Tkmiscamingue. Cet organisme 
vise h créer un guichet unique de services aux petites et moyennes 
entreprises, aux individus et aux groupes communautaires dans le but de 

favoriser la mise sur pied et 1a réalisation de projets, notamment dans les 
domaines économique, touristique et social. 
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Une municipalité l o d c  t le cas de Notre-Damedu-Nord 
Aprk la p rkn ta t ion  du fonctionnement du nionde municipal à l'échelle 
régionale, regardons maintenant ces actions A l'échelle locale. La muni- 
cipalitk de Notre-Dame-du-Nord offre un bel exemple à ce sujet'. Son 
territoue englobe le village et quelques rangs formant la campagne de 

Notre-Dame-du-Nord. 
Vers 1905 le village de Notre-Dame-du-Nord apparaît ?i la suite de 

l'arrivée massive de colons, rksultant de la vente des terrains le long de la 
rivikre Des-Quinze par les Algonquins. La Tête-du-Lac ou North Temis- 
kanlkng, conme  on appelait ce site a cette époque, etait alors vouée à un 
avenir fort prometteur, croyait-on alors: la colonisation agricole battait 

son plein du c8tk qukbkois du lac Témisc~rningue et le ((boom ii minier 
commençait à Cobalt. La Tête-du-Lac est située stratégiquement : non 
seulement elle est la porte d'eritree des nauveaux colons de tout le secteur 
nord du Tdmiscamingue, mais elle est aussi le pivot des kchanges com- 
merciaux entre les deux provinces entourant le lac Témiscamingue. II ne 
maiiquait que l'arrivée du cliemin de fer pour uincrktiser ces espoirs, 
estinlait-on a l'kpoque. Toutefois, ce dernier projet ne se réalisera pas, la 
compagnie ferroviaire ayant opté pour un autre trajet. 

<( M orray City ri 

C'est probablement ce vent d'optimisme qui amène les Wres Thonias et 
Wiiliani Murray dans ce secteur, eux q u i  occupeiit une place fort irnpor- 
tante dans les activiibs économiques du nord de l'Ontario, en particulier 
à Pembroke et a North Bay. Wdiarn Murray choisit le futur eiiiplacement 
de New Liskeard pour se lancer en affairesL0, tandis que Thomas mise sur 

Norih Temiskaming. En 1902, Thonias Murray achtte la majorité des 
terrains de la partie ouest de l'actuel d a g e .  Sur cet emplacement, sim! 
h p r o M t é  du quai, il projette de développer un important village, h 
l'image des villes de Pembroke et de North Bay. Rapidement, cet endroit 
prend le non1 de Murray City, ce qui soulève la controverse puisque 
certains residants préférent North Temiskarning. h ce sujet, M. Murray 

&rit que ce nom lui a été suggkr6 par les Algonquins qui, lorsqu'ils lui ont 

vendu les terrains, ont passé une r6solurion exprimant le vœu que cet 



emplacement soit ainsi nommil'. En 1906, ce dernier fait effectuer un 
plan d'arpentage de {(Murray City)), où les rues portent en majorité des 
noms tirts parmi les habitants de la reserve ambrindieivie: Simpson 
Sireet, King Street, Murray Avenue, Pembroke Street, Gibbon's Street, 
Quime Street et Mci3ride Street. Les projets de Murray ne se rtalisent pas. 

Au début des années 19io. il retourne A Pembroke où il meurt en 1915. Le 
nom de Murray City ne survivra pas h son promoteur. 

Parallélement aux  discussio~is au sujet du choix du nom de la localitd, 
la colonisacioii y rogresse ct un nombre important de Canadiens français 
demeu.rent dans le secteur. A compter de 1906, ils mettent en branle le 
processus pour se doter d'une organisation municipale. En 1907, le cure 
de la mission, le pke Armand Laniel, o.ni.i., demande aux gouverne- 
ments fkdkral et provincial que la Reserve amérindienne de Térnisca- 
mingue soit erigée civilement en canton, a h  que les Blancs puissent se 
doter d'une organisation niunicipale. En janvier 1909, ayant I'aval des 
p~incipaux intéressés, le canton Nedelec est prficlamb, ce qui signifie 
entre autres qu'une rnunicipalitk locale pourra y ctre organ.iséel'. 

La rnunic~~al i t i  du canton Nédclec 

Le 24 niars 1909, la municipalité du canton Nédelec voit le jour lorsque 
les membres du conseil de comte acceptent le dossier présenté par le ptre 
Laniel. Le recenscicrnent de la population, effec-ut en fivrier, indique que 
la municipalité conipte 300 habitants". Le premier maire est Josaphat 
Dupuis, un commerçant. A l'origine, le territoire de cette nouvelle muni- 
cipalité couvre tout le canton Nbdelec. C'est à la même Epoque que 
débute la colonisation de la partie nord du canton, d'où émergera le 
village de Nddelec. 

En 1919, les habitants de la colonie de Néddec, située dans la partie 
nord du canton, demandent la création d'une municipalitt Iocale 
distinctc pour leur partie de territoire, qui compte 360 habitants. Cette 
nouvelle municipalite porte le nom de la Municipalité de la partie nord 
du canton Nédelec. Les habitants de La cornmunaut4 située au sud du 
canton, également appelke Thiscamingue-Nord, acceptent la requête 
des habitants de la partie nord. Le conseil de conité accepte ces deux 
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requêtes". La proclamation définitive date du 23 septembre 1919 et le nom 
retenu est Municipalité de la partie sud du canton Nkdelec. A l'automne 
1927, le conseil municipal effectue une demande pour changer ce nom ; il 
retient le nom de Notre-Dame-du-Nord, non seulement pour les affaires 
muriicipales, mais aussi pour tous les autres services adininistratiCs. C'est 
le 5 mars 1928 que Ic ministre des Affaires niunicipales accepte ce nouveau 
nom et que le conseil municipal l'utilise officiellement pour la première 
fois. 

A l'instar du conseil. de comté, l'action du conseiî niunicipal de Notre- 
Dame-du-Nord se polarise dans les secteurs suivants: l'administration 

niunicipale, les infrastructures routieres, la santé et i'assistaiice publique, 
les services et les commerces, et finalement le socioculrurel et le rkcrtatif, 

Voici quelques exemples, doni plusieurs A caractère anecdotique, pour 
chacun de ces secteurs. 

L'administration municipaie 

La premikre réunion de la municipalité de la partie sud du canton 
Nédelec se tient le 2 février 1920, A la maison du secretaire du conseil, 
J.-Aibert Blouin. Le maire est Procule Ranger, commerçant, et les 
conseillers sont le D'Armand Beauséjour, Marc Perrier, Philippe Beaupre, 
Elie Dupuis, Raoul Maillé et Adklard Yrovencher. 

En juin 1920, Alplionse Robert, nomme inspecteur agraire deux mois 
plus tôt, construit un puits pour y dkposer les carcasses d'animaux. X1 en 
coûtera de i$ à I , ~ O  $ par animal. Pour la prerniere fois, la journée du 16 

mai 1923 est prodamke C< Journke de nettoyage d u  viUage de Nord- 
Tkmiscarningue >,. 

Malgré la prohibition, en avril 1927, le conseil inuniapal demande la 
Commission des liqueurs du Québec de delivrer un permis de viUé- 
giacure pour la vente de Wis ei de bikre aux tenanciers de maisons de 
pension de la municipalité. L'ouverture du chemin de North Bay à 

Haiieybury et 3 Rouyn. via Notre-Dan-ie-&-Nord, l'incite à croire qu'il y 
aura une augmentation de touristes dans la municipalité et qu'il sera 
difficile autrement de Ics inciter à prolonger leur séjour à Notre-Dame- 
du-Nord. 



L'Hôtel Delhalle et le chemin Front-Riviere-Des-Quinze, actuelle rue Principale, a 
Notre-Dame-du-Nord. [PH 23-4.201. 

En juillet 1941, Cecile Martel est assermentkt comme secretaire- 
trésorière adjointe de la municipalité. Il s'agit de la première femme à 

occuper officidernent un tel poste A Notre-Dame-du-Nord. 

Les infiastructures routières 

A l'instar des autres municipalit&s du T&miscaningue, celie de Notre- 

Dame-dit-Nord consacre une grande partie de son action h amkiiorer les 
infrastructiirrs routieres et les ponts, sur son territoire. En 1911, le conseil 
municipai adopte des reglernents visant la verbalisation dcs chemins. En 
1924, il demande au secretaire de concevoir des affiches Limitant la vitesse 
des automobiles dans le village à IO milles h l'heu~e. 

A chaque annke, le conseil prépare la liste des travaux routiers à 

effectuer et la soumet au ministre de la Coloni~tion, pour obtenir une 
partie du financement dans le cadre du  pnigmme des *bons chemins 
de la province de Québec n. 

A l'kt6 1925, le conseil municipal adopte un reglement concernant la 
construction et l'entretien des trottoirs en bois de chaque côte du chemin 
Front-Riviere-Des-Quinze. Ils seront construits et entretenus par les 
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propriCtaires des lots de front En 1941, le conseil entreprend la cons- 
truction de uottoirs en bkton sur tout le parcours de la rue Principale, 

aussi appelée Front-Rivikre-Des-Quinze. 
Au début des annies  1930, la rnunicipalitk de Notre-Dame-du-Nord 

profite du programtne tripartite de lutte au chôniage, inauguré par le 
niinisttre fkdéral du Travail, pour faire des travawc d'amklioration des 
routes el des ponts. Ce programme esr finance à 70% par les gouver- 
nements fkdéral et provincial et à 30 % par la municipalité. 

A compter de 1931, deux dossiers font l'objet de demandes incessantes 
de la part du conseil. L'amklioration de la route qui va du pont Desjardins 
jusqu'à la ligne interprovincide constitue le premier dossier. La construc- 
tion d'un pont sur  la Grande Coulee du rang 1, communément appelée 
le Grand Golley, est l'aune dossier qui retient l'attention des élus muni- 

cipaux. Aprks plusieurs amies,  la municipalité obtient finalenlent une 
oreille attentive et les travaux de construction d'un nouveau chemin situé 

près de I'ancien débutent en 1345. 
En octobre 1938, une commission est mise sur pied dans le but de 

planifier I'implanta~ion d'un systkme de protecrion contre les incendies. 
Ce dossier s'dchelonne sur quelques annees et, en 1945, les conseillers 

ajouteiit la consrrunion d'un sjsteme d'aqueduc et d'égouts au projet 
initial, dont le coht des travaux s'élève à 26 000 $. Le conseil reçoit une 
subvention de IO ooo$ du gouvernement piowicial et décide de con- 
tracter un emprunt pour la différence. Aprks quelques assemblées 
publiques spéciales pour discuter de cet emprunt, la municipalité soumet 
la proposition au vote, le 31 mars 1947. 1). obtient alors la inajoriti des 

votes en faveur du projet. Les travaux débutent à l'été 1947 et on  inaugure 
le systénie d'aqueduc et des égouts en 1948. 

Le 7 février 1949, le conseil entérine la mise sur pied du Service des 
incendies, sous la direction dc François Robert, chef d u  Service. Marcus 
Dupuis est le chef adjoint. Treize personnes forment le corps des pom- 
piers volontaires. La fondation de l'actuelle brigade des pompiers date de 
1958. A la fin de cette méme année, la municipalitk achète un camion 
de pompiers. 



Les outra dossiers de la municipalité 

L'action de la municipalit4 de Notre-Darne-du-Nord se remarque égale- 

ment dans d'auucs dossiers. H e  intervient dans le domaine de la santk, 

par exeniple en 1924, pour exiger la vaccination de ses citoyens contre la 

variole. En 1927, une r~solutioii instaure le bureau d'hygikne, compose du 
Dr Armand Beauséjour, Alphonse Robert et Ludovic Dupuis. L'assistance 
publique est un autre dossier municipal, à cette kpoque, notamment le 
paiement de la quote-part des gens incapables de payer pour leurs soins 
de santé. Caide aux  personnes d b u n i e s  est aussi une prkoccupation, et 

le bureau d'hygiénc peut les aider, par exemple poux l'achat de la 
nourriture et du bois dc chauffage. 

Dans le domaine des loisirs, plusieurs actions ponctuelles ont été 
entreprises et certaines d'entre eues ont StC réalistes, de concert avec la 

municipalité de Nome-Dame-Des-Quinze. En 1939, la municipaiitt fait 

un don de 2 5 $  au Club athlktique de Notre-Dame-du-Nord. pour 
l'appuyer dans son projet d'amenagement d'une salle pour les jeunes. En 
1940, elle participe avec la Fabrique et la inunicipalité de Notre-Dame- 
Des-Quinze au financement de la salie paroissiale. 

La fusion da deux mun~cipalités 

A l'aube des années 1950, la fusion des municipalités de  Notre-Dame- 
Des-Quinze et de Notre-Dame-du-Nord s'impose. En effet, les deux 
municipaljttis font face aux mCnies probltmes et coordonnent les mkmes 

dossiers en vue d'obtenir l'aide gouvernementale. Notre-Dame- 
Des-Quinze est situke dans la partie nord du canton Guigues15; la rivikre 
Des-Quinze sert de h n t i è r e  naturelle entre ces deux municipalitks. Elles 

partagent la méme paroisse religieuse. Saint-Joseph de Notre-Dame-du- 
Nord, ainsi que les commerces situCs à ce dernier village. La fondation de 
la municipdi tC de Notre-Darne-Des-Quinze remonte h 1913. 

Le 8 mai 1950, le conseil municipal de Notre-Dame-Des-Quinze 
adopte une r&solution approuvant une requkte de fusion des munici- 
palités de Notre-Dame-Des-Quinze et de Noue-Dame-du-Nord. Malgr6 
l'opposition d'un groupe de cantribuables, le mi.nistere des Affaires 
municipales approuve la hsion qui prend effet le ir" janvier 1951. 
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10 municipalité de Notre-Dome-du-Nor, depuis 1951 
La rnunicipalite de Notre-Darne-du-Nord poursuit ses activités comme 
auparav~mt, à la seule différence que, maintenant. elle englobe les contri- 
buables de l'ancienne municipalitk de Notre-Dame-Des-Quinze, 

Dans les anntes 1950, les dossiers muiiicipaux restent sensiblement les 
mêmes, mis h part i '~olurion que connaît la region, noiamment dans le 
secteur des transports qui demeure une des priorités de la municipalité. 
Cutilisation de l'automobile se gknéraljse à cette tpoque, forpnt la muni- 
cipalité à entretenir les chemins pour qu'ils soieiir carrossables 12 mois 
par année. 

En 1959, le gouverneinent fkdéral lance le programme appel6 «les 
travaux d'hiver o. La munjcipalite de Not re-Dame-du-Nord profite kgaie- 

ment de ce progranime et y présente plusieurs projets, dont le premier a 
été soumis en octobre 1962. 

En avnl 1964, Ie conseil municipal assigne des noms aux rues du 
village. Parmi les noms retenus, il se trouve plusieurs noms de person- 
nalites locales, en particulier des commerçants, mkdecins et cures. Les 
rues de Notre-Dame-du-Nord portent les noms suivants: Principale, 
Robert, Martel, Langlois, Leblanc, Ontario, Beausejour, de l'Église, Saint- 
Michel, Larno~itagne, Desjardins, du Lac et Victoria. 

Vers 1965, un irnporrant developpeinent domiciliaire s'effectue dans la 

partie nord-ouest du village, sur les terrains de la fe~me de M. Beaupré. 

il se poursuit pendant quelques anntes. En l g n ,  un second developpe- 
ment domiciliaire débute lorsque la nîunicipalitk met en vente des 
terrains, dans le secteur de la rue Dupuis. 

En janvier 1972, le conseil municipal procede A la construction d'un 
garage municipal pour entreposer les camions et les accessoires de la 
municipalitk ainsi que le camion et les accessoires du service de 
protection coiit re les incendies. 

L'adoption d'un regIerncnt concernant le zonage, la construction et 

l'usage des bâtiments et des terrains, dans les limites de la municipalité, 
date de 1972. Ainsi, les liabitalions unifamiliales, bifamiliales et multi- 
familiales doivcnt éti-e construites au moins a 25 pieds de distance de la 
ligne de rue, exception faite des b5timents situes dans les parties 



anciennes du viuage. ia hauteur maximale de ces habitations est h k e  à 

deux étages ou 25 pieds, et la hauteur minimale h i o  pieds, de la surface 

du solage au sommet des niurs. LES commerces et les usines sont aussi 
soumis a u x  memes regles, sauf en ce qui concerne la hauteur qui est 
établie à trois &rages ou 35 pieds. 

Dans le domaine culturel, le conseil municipal favorise !'établissement 
d'une bibliotheque publique gratuite en mars 1978, de concert avec la 
Bibliothtque cenuale de prkts de l'fiitibi-Témiscamhgue. 

En mars 1982, le conseil municipal adopte un reglement concernant 

l'achat d'un camion-citerne pour ke service de protection contre les 
incendies. 

Comme il est devenu nécessaire et obligatoire pour la municipalite de 
se conformer h la Loi sur I'enlkvemcnt et le dép8t en tranchée des déchets 
solides, le conseil municipal adopte un reglement ce sujet en mai 1982. 

Notre-Dame-du-Nord compte parmi les premières municipaiitks de la 
région, avec Vdie-Marie, à se doter d'une usine de traitenient des eaux 

usées. Une entente intervient avec la Societe qu4bkcoise d'assainissement 
des eaux, le 15 février i984, pour la r6alisation de ce projet. L'usine entre 
en fonction le 3 févier 1988. On assure aussi le traitemenr des eaux usees 
de la RCserve. 

A compter de 1992~ la municipahtk entreprend des travawr. de rkfeaion 
des rues du village. Ils consistent en la modernisation des services 
d'aqueduc, I'instaiiation d'égouts pluviaux et, dans la plupart des cas, le 
pavage des rues. I'ous ces projets sont financés par un reglment d'em- 
prunt et payes par les contribuables. 

En rksumé, la municipalite de Notre-Dame-du-Nord s'occupe prin- 
cipalement d'infrastructures routi&rcs. Les problemes financiers occupent 
une bonne partie des délibéra lions du conseil, du moins dans la premikre 
moitié du sitcle. Sa situation financière prfcaire et les intkrêts locaux du 
personnel politique municipal font en sorte que la municipalitk cherche 
d'abord et avant tout à réaliser des dossiers concrets, visant I'arn~oration 
des conditions matérielles de ses concitoyens. 



CHAPITRE 

Élite locale,  mouvements populaires 
e t  développement régional 

D ANS LA P R E M I ~ R E  MOITIE DU XX' SIÈCLE, le developpernent 
kconomique de la rkgion repose en bonne partie sur les initiatives 

de compagnies privées provenant de I'extkrienr de la région. 11 revient 
alors A l'dite locale de proposer des altemarives h ce type de développe- 
ment, axe sur I'extraction des matikres preniiks ct leur transformation 
primaire en région. Avant Ics annees 1960, les principaux groupes ou 
fractions formant l'élite locale, intkressés au développement, sont la 
Chambre de conmerce de Ville-Marie, qui est un organisme régional, et 
le clergé diocfsain. Apres cette date, ce sujet deviendra une priorite de 
1'Etat et des organismes paragouvernementaux verront le jour à ccne fin, 
changeant ainsi la dynamique des intervenants locaiix et régionaux. 
Parallèlement, des rnouvemenrs populaires s'organiseront et remettront 
en question la vision gouvernementale du développement régional, tant 

au Ttmiscamingue que dans les autres régions pkriyhkriques. En çomme, 

ce chapitre illustre l'intérêt des Thiscamieris eiivcrs l'am&lioration de la 
qualit6 de vie de leur region. 
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t'inipact des secteurs forcstim et minier sur l'économie régionale aurait 
pu être plus large, notamment en favorisant la construction d'un bon 
réseau routier, reliant les villages entre eux et la région avec les autres 
régions, et en stimulant davantage la croissance urbaine et la akation 
d'un marché fiable pour 1'Ccoulement des produits agricoles'. L'kiite lo- 
cale tentera de combler ces lacunes. 

L'élite bcole: acteur pcrssjfou abjf dans le d&eloppment 7 
Deux tendances se dégagent parmi les auteurs traitant du rdlc de I'tiite 
locale dans le d6veloppement des régions, avant les années 1960. D'un 
cdté, certains afhrment que l'élite assiste passivement aux changements et 

au  dkveloppernent et ne rtagic que lorsque son pouvoir est menacg, ou 
encore que les dites traditionnelles se servent du pouvoir pour promou- 
voir leurs irit8réts personnels3. D'un autre cdté, des auteurs démontrent le 

caractère actif de l'dite locale en affirmant qu'elle propose plutôt une 
vision modernisatrice qui vise à rkorienter le developpement des rkgions4. 
Si tous ces auteurs s'entendent pour affirmer qu'une nouvelle élite locale 
arrive au pouvoir dans les annkes 1950, tis en expliquent différemment 
l'bmergence. Pour certains, ce son1 l'État et les cnrreprises capitalistes qui 
enrralnent le remplacenient des anciennes élites par une nouvelle di te 

appel& à occuper d'autres fonctionss et étant A caracttre p l u  moder- 
niste6. Pour d'autres, cette nouvelle élite exlstait dkjà auparavant et est en 
bonne partie responsable de son accession au pouvoir et des transforma- 
tions de la sociét6 r6gionale. 

Par ailleurs, le rdle des deux principaux intervenants en matiere de 
développen~ent, les chambres de commerce et le clergé, a suscité tres peu 
d'ktudes. Les auteurs abordent seulement un de ces deux groupes et 
aucune comparaison n'est faite entre eux. Ce rble se rksurne de la façon 
suivante. Les cliambres dc coriiinerce œuvrant en région rurale agissent 
conime une coopérative de dheloppement dont l'action tend 2 ktre plus 
globale et orientke vers le local. FJes favorisent l'intervention de l'État et 
recherchent des mesures concretes et à court terme visant, par exemple, 
la baisse du chbrnage, le développement de l'industrie et du commerce. 



Le but consiste à doter la region de condiiiom matérielles d'existence 
comparables A celles des d i e u x  les plus favorisés de la province de 

Québec7. Par sa vision du dkwloppement, adoptte dans les annees 1940, 
la Jcune Chambre de commerce est à I 'or ipe de la conception actuelle 
du dkveloppernent régional puisque les groupes ont par la suite repris les 

revendications et les dossiers conçus a cette kpoque6. De son côté, par son 
action à la fiil du xix' et au début du xx' sikles, le clerg4 encourage la 
croissance économique et la prospérité malerieue des Canadiens français, 
notarnnient par l'arnklioration de l'agriculture et de I'ouverrure de nou- 
velles rkgions de colonisaiion à l'agriculture et a l'industrie9. A compter 
des années 1930, le clerg6 propose d'autres solutions concrètes, par le biais 
de l'association professionnelle, agricole et ouvrikre, l'établissement des 
caisses populaires et I'instauratjon du corpornti~me'~. L'ktude des projets 

mis de l'avant par le clergé du diockse de Timrnins et ceux de la Chambre 
de commerce de Ville-Marie fournit plus de détails au sujet de rôle de 
l'este dans le développement. 

L'élite locale témiscornienne 

De notre c6t6, nous dPfendons l'idke du r81c actif joue par l'eljte locale 
dans le dfveloppeinent rkgional, tout en étant conscient de la port& 
limitke de soli action dans certains cas. Cette dite ne forme pas un 
g~oupe homoghe puisque, dans la première métik du xxc sikcle, l'élite 
locale t6miscamienne se divise en deux fractions, le clergk diochain et la 
Chambre de conmerce de Ville-Marie. Ln clergé dioctsain œuvre sur le 

territoire du diockse de Tirnmins qui englobe une partie du Nord-Est 

ontarien et du Nord-Ouest quebécois, comme nous l'avons vu preckdem- 
ment. Les pr0je.t~ dont il sera ici question couvrent principalement la 
zone qukbécoise du dioctse, en particulier le Temiscamingue rural. 
Quant B la Chambre de cornnierce de Ville-Marie, il s'agit d'un orga- 
nisme à vocation régionale, du moins de sa fondation, en 1908, jusqu'a la 
6n des années i940. L'existence de ces deux fracrions dc l'élite locale cor- 
respond à deux visions du développement rCgioiial et à deux projets nlis 
en relief par l'ivolution de la saci416 québécoise et canadienne. Cela se 

remarquera particulierement dans les amkes 1940' ' . 



Dans ces mêmes annees, des pressions s'exercent sur les gouverne- 
ments provinciaux et fédkral afin qu'ils adoptent une politique écono- 
miquc de type plus interventionniste dans le but d'amenuiser les 
inégalités entre les individus et entre les rkgions. Ce vent de rkforme 
gagne d e  plus en plus d'adeptes qui rbussiront, dans les décennies 

suivan tes, 21 imposer leur vision modernisatrice. L'action de I'êtat cana- 

dien se résume alors par I'adoption d'une nouvelle politique 4conorniquc 
et sociale favorisalir la mise sur pied de l'État-providence. Cet te stratégie 
d'intervention est égalemcrit adoptee par le gouvernement libéral à 

Quibec; l'arrivke au  pouvoir de Maurice Diiplessis et de l'Union natio- 
nale, en 19% changera la situation puisque Duplessis n'endossera pas 
entierement de teiies mesures'?. 

Les deux fractions de l'élite tkrniscarnienne se positionnent par rapport 
à l'action gouvernenientale et aux changements qui debutent au Québec 
et au Canada dans la pkriode suivmt la Dcuxikrne Guerre mondiale. 
D'un côté, la Chambre de commerce propose un développement de type 
nouveau, qui permettrait de diversifier l'kconomie et de transformer 
quelque peu la socikt& tCmiscamienne. De l'autre ciitt, le clergé diocesain 
prône la reproduction de la sociktk rurale traditionnelle et ta consolida- 
tion des acquis pour ses paroisses. Ainsi, on retrouve une fraction rnoder- 
nisatrice et une autre traditionalistet3 de l'dite locale t&miscamienne. 

Ces deux fractions de l'élite locale sont trks inégales. Le cierge possède 

une très bonne siructure organisationnelle lui pennenant de cornmu- 
niquer facilement avec l'ensemble de ses membres et de rejoindre la 
population. De plus, il propose un projet régional de sociétt global et 

intigre. De son cbté, la Chambrc de commerce deVille-Marie propose un 
developpenient axé sur l'économie, dans lequel le secteur des transports 
occupe une place importante, mais son projet est moins intégr&. 
Beaucoup plus puissant, le clergé s'inip6quc dans la promotion de ses 
projets, tandis que la Chambre de commerce n'est pas pr2te h investir 
FUiaiiciÈrement pour la realisation des siens et demande aux entrepre- 
neurs prives ou h 1'Etat de le faire. EUe n'a pas de direction integrée et ses 
projets se rtsument souvent A des demandes ponctuelles. 
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La vision du dCvtloppemmt régional de la Chambre de commerce 

La Chambre de coinmerce de Ville-Marie voit Ic jour en 1908. Eue se 
donne alors coiiune but : (( [ .  . . ]  le travail individuel et coilectif eti vue 
du  developpement de noire colonisation, de l'agriculture, des mines et du  

commerce [. . . ] "' M. Des gens de Vilie-Marie et des paroisses avoisinantes 
fondent alors cet organisme. La Chambre de commerce de Villc-Marie 
agit dans l'ensemble du territoire du Tkmiscaniingue, contrairement h ce 

que son nom indique. Selon Augusrh Chénier, les buts d'une chambre de 
commerce en milieu rural sont assez vastes et globaux. Cet organisme 
doit faire siennes toutes les revendications économiques et sociales et 
faire en sorte que toutes les spheres de I'kconomie et du social se dkve- 

loppenr simultanément La Chambre doit defendre I'intkrit ginkral de la 
collccrivitk avant I'Uith&r particulier des membres. Les petites chambres 
de commerce, comme celle de Ville-Marie, doivent d'abord s'attaquer A 
des problemes bien concrets, relevant du vécu quotidien de la population 
pour doter la région des memes services qui exisienr ailleurs. Augustin 
Chenier prtcise à ce sujer que lors de sa fondation. en 1908 : r< [. . . J tout 
était faire: chemins, ponts, agriculture, commerce, marchés, senrices 
publics, tout eiifin de ce q u i  est indispensable A une vie normale". ), Les 
membres de la Chanibre de Vilie-Marie p o u r s u i ~ o n t  ce même objectif 

pendant toute son histoire. 

Une vision marquée ~ Q T  /'économique 

La volonte de la Chambre d'industrialser la région du  Tkmiscamingue 
date de sa fondation, en 1908'~. De )go8 à 1914, les efforts de  l'organisnie 
visent A doter la région de services telles une cordonnerie, une inipri- 
merie, une meunerie, une homagerie et une tannerie. De 1914 à 1924, la 
Chambre cesse ses activités et ii faut attendre cette dernierc année pour 
qu'elle se restructure. A compter de 1925, les direcrcurs changent leur 

stratégie et tentent de recruter d'autres types d'industries, eii iiiisant sur 
le fait que Ville-Marie est dotée de I'électricitb depuis cette annkc-là. Dans 
les annbes 1940, la Chambre de cornnierce de Ville-Marie ajoutera de 
nouveiles industries à sa liste de revendications. Dans tous les cas, la 



Chambre offre aux industriels uniquement le site de Viile-Marie, centre 
de services pour la région du Tkrniscamingue. 

Le dheloppement regional proposé par la Chambre de commerce de 
Ville-Marie mise principalement sur des projets A caracikre tconomique 
et laisse une place secondabe à ceux de nature sociale. Ses projets éco- 
nomiques se divisent en trois secteurs : les transports, l'indusirialisation 
et I'econornie regionde et locale. Les projets sociaux regroupent les sec- 

ieurs des services, de l'kducation et de la culture. Ainsi, les dossiers éco- 

nomiques comptent pour 78 % de la correspondance de cct organisme, 
contre 22% pour les dossiers sociaux Résumons maintenant la vision du 
ddveloppement de la Chambre de conmerce. 

Parmi les projets économiques, le secteur des transports occupe la place 
la plus importante. Les démarches en ce sens coniprennent la construction 
d'une route extra-regionale, reliant le Tkmiscarningue aux autres rkgions 
québicoim situées au sud, par une route passant entikrement en territoire 
québécois. Le Témiscamingue est relik A l'Abitibi, situke au nord, et à la 
région de l'Outaouais par une route passant en Ontario. Le but de ce projet 
mt double. Premierement, sur le plan économique, la construction d'une 

route en direction est, jusqu'h la route Mont-Laurier-Montréal, per- 
mettrait au conimerce et à i'agriculture t6miscamiens de s'approvisionner 
et d'expkdier les produits sur le marché niontrealais au lieu du torontois. 
Également, cela briserait l'isolement du Témiscamingue par rapport aux 
autres regions québécoises, situées au sud-est. Dewiémernent, l'impact de 
cette mute se ferait sentir dans le secteur touristique. En efiet, ce projet 
compte un demitme volet, l'instauration d'une réserve de chasse et de 

pêche le long de cene mute qui passerait en pleine forêt. Les touristes 
viendraient en plus grand nombre au Terniscamingue par cette voie 

d'acds et, de plus, ils pourraient voyager toujours en territoire québécois, 
entrainant ainsi des retombées économiques pour le Témiscaminguc et les 

régio~is quebecoises avoisinantes. Ce projet date de 1943 et est éiaboré dans 
le cadre des comités de rehabilitation d'aprks-guerre, 2 l'&poque du gou- 
vernement libéral. Devant le refus du nouveau dkputé unioniste en 1945 de 
soutenir ce projet, la Chambre de commerce se tourne vers la promotion 
de la réfection de la route régionale, principalement son pavage et son 
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redressement. La Chambre revendique également le prolongement de la 
voie ferrbe du Témiscamingue à la region rniniére de Chibougamau, en 
passant par Rouyn-Noranda. 

Un autre projet économique tient à coeur à la Chambre de commerce : 
l'industrialisation du Tkmiscamingue. La Chambre tente de convaincre 
des industriels de l'extbieur de la région d'investir à Vie-Marie. La 
Chambre vise un dkveloppement industriel bas6 sur la transformation 
des produits agricoles (laiierie, tannerie, fabrique de laine et fabrication 
de chaussures avec la peau des animaux), la fabrication de tuiles et bri- 
ques ( A  partir de la glaise) et la transformation du granit. Elle veut indus- 
trialiser la region en transformant sur place la matikre premikre et les 
prodiiits agricoles. Les autres projets kcotiomiques pilotes par la Chambre 

s'avkrent des dossiers marginaux, rksultaiit de demandes ponaueiies. II 
s'agit de pressions effectuees aupres des ministeres concernés au sujet de 
l'agriculture (ouverrure des routes i'hiver), des mines (hausse du prbu de 
l'or), du tourisme (ouverture d'un bureau du tourisme) et des coopk- 
ratives (demandes d'appui). A compter de 1948, la Chambre de com- 
merce concentre ses activités sur le développement de Ville-Marie, dilais- 
sant ainsi ses préoccupations regionales. Ces nouveaux dossiers concer- 
nent le cornnlerce à Ville-Marie (aitùer une compagnie de prêt domi- 
ciliaire et un magasin de matériaux de construction dans la localiti), 
l'empierrement de la grkve et la construaioii d'un quai pour hydravions 
I Vie-Marie et I'ainéiioration des seMces d'&iectrjcité. 
Les dossiers sociaux occupent une place secondaire dans les preoccu- 

parions de la Chambre de commerce, qui souvent con-ipte sur l'appui d u  

clergt pour revendiquer, par exemple, la construction d'écoles A vocation 
rurale (ecole moyenne d'agriculture, kcole ménagkrc), l'agrandissement 
de l'hôpital de Ville-Marie. Dans le domaine des services, la Chambre 
prend I'init iative pour demander l'ouverture d'un sanatorium, le relo- 
gement et le maintien h Ville-?viarie des bureaux gouvernementaux et La 

création d'un district judiciaire pour le Témiscamingue. Malgr6 I'abon- 
dante correspondance et les nombreux projets pilot& par la Chambre de 

commerce, rrks peu de dossiers aboutissent positivement. Seds  ceux 

dkfendus conjointement avec le clergé se redisent. 



L e s  relations avec les autres organismes 

Les relations de la Chambre avec l'extérieur ne connaissent guère de 

succes. Elle a de la difficulté A obtenir des appuis pour ses principaux 
projets, notamment dans le domaine des transports, son dossier le plus 
important. Eue obtient l'appui du conseil de comte de Témiscaniingue à 

ce sujet, mais elle se bute à des portes fermées à l'exterieur de la région. 
Concernant ses projets d'industrialjsation, la Chambre n'obtient prati- 
quement aucun appui. faisant cavalier seul dans ce domaine. Elle rkussit 
A recruter un industriel intkressé à construire une beurrerie-laiterie h 

Ville-Marie, mais les agriculteurs, alors formes en coopérative, bloquent 
la reaLisation de ce projet. Du cbtk des chambres de commerce des autres 
régions, les relations varient selon les dossiers pilotés. Dans les annees 
1920, la Chambre fait la promotion d'une zone touristique autour du lac 
Tkmiscamingue. A ce tie fui, elle demande la consîruction d'un pont in- 

terprovincial ou la mise en service d'un traversier pour relier les regions 
québécoise et ontarienne du T4miscamingue. A cette kpoque, le 
développement minier entraîne beaucoup d'echanges entre ces deux 

rfgions. Eue s'associe aux chanibres de commerce de New Liskard et 
Haileybury. Egalement, concernant la construction de la route Belleterre- 
Mon t-Laurier, certaines chambres de commerce donnent leur appui, 
tandis que d'autres rejettent ce projet, selon qu'il y a dividendes ou pertes 
à en retirer. Par exemple, la Chambre de commerce de Montréai est 

d'accord puisqu'elie en retirerait des avantages commerciaux Les cham- 
bres de l'Abitibi sont contre ce projet puisque cela leur enléverait une 
partie du transport qui transiterait désormais par le Temiscarningue. Les 
relations avec la Fedkration des Chambres de cornmerGe du Quebec sont 
presque inexistantes, celle-ci n'ofbant que trks peu de support technique 
et financier. Seuls les députes appuient les projets de la Chambre, avec 
certaines réserves cependant. Les cornites de rehabilitation d'aprh-guerre 
constituent la meilleure tribune de la Chambre de Ville-Marie, pour 
obtenir des appuis pour ses dossiers au niveau gouvernemental. Eiie r h s -  
sit puisque, panni la liste de projets presentés, ceux de la Chambre se 
classent parmi les premiers. Par contre, elle n'obtient pas le hancement 
nhssaire à leur réalisation. Bref, les liens avec Srnerieur sont très faibles. 
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Au début des armées 1940, la Chambre de commerce deVille-Marie est 
dominCe par un seul homme, Augustin Chénier. Mais cet homme abat un 

travail enorme, s'occupant seul de la correspondance, du recniternent et, 
plus inportant encore, de concevoir les projets de développement socio- 
économique de la Chambre de commerce. Cet intellectuel s'intéresse 
autant à l'histoire et au développement écoiiomique qu'à ia culture en 
gknéral et à la musique en particulier. Selon Chknier, comme il le souli- 
gnait dans son allocution lors de l'ouverture de Radio-Téniiscarningue en 
1950, il importe de d6velopper l'économie de la region. h/lalgr& son 
penchant pour le développement économique, Cliénier possede le 
potentiel pour concevoir uii projet de développenient intégré du Tén-iis- 
camingue. Sa pensée est assez sirucrurk pour insuffler une vision globale 
du  dkveloppetnent, comme le montrent les diffktents projets conçus pour 
la Chambre de commerce. Il lui manque par canue une strudiire d'appui 
dans le milieu pour mobiliser les gens derriere lui et ainsi favoriser les 
chances de succRs de ses projets. Par contre, la Chambre de commerce 
pose les bases d'un projer régional de société qui sera repris, dans les 
décennies suivantes, par ses successeurs et par d'autres groupes sociaux 

voues au d&veloppement du Témiscamingue. La vision du développe- 
ment des groupes actuels provient en bonne partie de la Chambre de 
commerce, elaborée dans les années 1940. C'est là son grand mérite. 

L* vision du dévrlopptmcnt du clcrgC diocésain 

Le clergé du diocése de Timmins, de son côte, propose et réalise cn borne 
partie un projet global et intigre de dheloppement regional. À la base de 
ces projets socioécononiii~ues, le clergé favorise la consolidation des 
paroisses et la reproduction de la sociétk rurale traditionnelle''. 

La consolidation des paroisses 

Concernant le di2veloppement &conornique, la consolidation des 
paroisses devient, dans les années 1940, la priorité du clergé, remplaçant 
ainsi la colonisation fort populaire dans la décennie précédente. Les rea- 
lisations dans ce domaine se caraciknsent par la fondation de coopk- 
rativn dans les domaines de l'agriculture, de l'tpargne er du crédit, de la 



foret et de l'éfectricitk. Sa stratégie consisie h former des coopérateurs 
avant de fonder des coopératives. A cette fin, tes prétres mettent sur pied 
des cerdes littéraires à l'intérieur des cerdes locaux de l'Union catholique 
des cultivateurs et enseignent les bases du cooperatisme. Jls profitent 
aussi des congrès régionaux de cet organisme pour promouvoir la 
coopération. Le derge compte beaucoup sur les cercles locaux de I'UCC 
pour assurer le succks de son projet. 

La premikre Ctape consiste A doter chaque village agricole d'une double 
organisation coopfrative: une caisse populaire et une beurrerie coopt- 
rabve. Cette fom~ule remporte un fon succPs puisque, en i g q ,  15 localitts 
agricoles et une ville miniere (Noranda) du Témiscamingue comptent 
une Caisse populaire, en plus de il beurreries coopératives, sur une 
possibilitk de 12. La Cooperative agricole du Tinùscarningue compte 500 
membres cette année-là. Ensuite, le clergk s'attaque ?i la fondation de 

coopératives dans un autre secteur fort important dans le monde rural : 
les chantiers forestiers. L'idée des chantiers coopératifs dkmarre à Roque- 
maure, en Abitibi, et gagne ensuite les autres localités de 1'Abitibi et du 

Témiscamingue. Cette formule prend une telle ampleur qu'en 1948 on 
fonde le chantier-kole du lac Granet, dans le but de former des 

bûcherons-coopérateurs. bis liornmes s'y rendent pour travaiUer en for& 
et en même temps pour apprendre le fonctionnement d'un chantier 
coopkratif. Toutefois, cette forniule ne remporte pas autant de succks au 
Tilmiscamingue qu'en Abitibi. Il y a certes la nuse sur pied de sept 

chantiers coopératifs au Tkmiscamingue, mais ils ne peuvent obtenir de 

contrat de coupe d'arbres des compagnies forestieres. E h ,  une autre 
coopkrative voit le jour dans les années 1940, la Coopérative d'klectriatk 
du Témiscamingue, diargile d'klectrifier les campagnes tkmiscamiennes. 

L'action du clerg6 dans le domaine social se caracterise par la repro- 

duction de la sociétk rurale traditionnelle. Cela se remarque princi- 
palement dans le domaine de I'~ducation, de méme que par l'ouverture 
de maisons de retraites fermees et par la place qu'occupe la faniille dans 
le projet régional de société du clergé. ti l'instar du secteur economique, 
le clerg6 connait beaucoup de succks pour ses projets du secteur social 
En éducation, le clergé lance une offensive qui se concrdtise par 



I'ouvtrrure d'kcoles à vocation rurale, soir une école d'agriculbre et trois 

&coles nienageres. Dans le premier cas, les fils d'agriculteurs apprennent 
les rudiments de ce mCtier et les mes y suivent des cours mknagers 
agricoles, c'est-&-dire les travauy doniestiques, la culture d'un jardin ei la 
tenue de livres d'une ferme. L'idée qui sous-tend ce projet est que 
I'exploitation de la ferme se fait en famille. Ils y apprennent aussi les bases 
du coopkratisme. Dans les koles mhagkres, les religieuses forment les 
jeunes mes pour qu'elles deviennent de bonnes mères de famiile et de 
bonnes mattresses de maison. Cette offensive du clerge en n~atikre d'édu- 
cation des jeunes ruraux vise h contrer deux rendances de la société 
qubbécoise et canadienne, l'exode rural et l'enrree des femmes sur le 

marche du travail. 11 valorise ainsi les rôles traditionnels dans les couples 
et le mode de vie rural traditionnel. 

Pour assurer son emprise idéologique, le clerg6 envoie de nouvelles 

communautés religieuses pour diriger et enseigner dans les dfi4rentes 
6cales priniaires et secondaires du diocése. Ainsi, dans les années 1940, 
huit paroisses urbaines et six paroisses rurales reçoivent de nouvelles 

communautfs religieuses, dont neuf se situent au Quebec et cinq en 

Ontario. Parmi ce mouvement d'effeciifs religieux, l'arrivte de religieuses 
dans 11 localités, à la tete d'autant d'tcoles primaires, coiistirue un kvéne- 

ment important. Mentionnons également que le clesgk prkside à la 

fondation de l'Association diocésaine des commissions scolaires catho- 
liques, de méme qu'il travaiUe A l'agrandissen~erit de I'H8pital régional de 

Ville- Marie. 
Dans l'élaboration de son projet régional de socikté, le clergé n'oublie 

personne: chaque membre de la famiile doit occuper une place et uii rôle 
prkcis. 11 travaille B encadrer les gens selon leurs uirérets. On assiste pen- 

dant les annees 1 9 ~  A la fondation de plusieurs groupes religieu et 
social~u : I'Uiiion catholique des femmes rurales, les Cerdes des fermiéres, 
les Cercles de jeunes agriculteurs, les Jeunesses agricoles catholiques, les 

Jeunesses ouvrieres catholiques, des groupes de prières et la Soci6tk Sainr- 
Jean-Baptiste. 



Les rekitions du clergt avec le milieu 
Le rdseau d'appui du clerg4 du diocese de Ti.mmins s'avhre beaucoup plus 

structuré que celui de la Chambre de commerce. On peut facilement 
affmner qu'il n'y a aucune comparaison possible. La structure orga- 
nisationnelle du clergk lui permet de rejoindre une bonne partie de la 
population du diocese. A la t9te, on retrouve l'évêque, ensuite I'organi- 
sation diocésaine et, sur le terrain, les prétres et les cornmunautks reli- 
gieuses. Le r61e principal de la diffusion du projet rdgional de sociétk 
revient à l'aumônier diocisain de I'UCC et des coopkratives. Des groupes 
extdrieurs au dergé s'ajoutent et viennent renforcer son idbologie. 
hlentionnons les agronomes en poste à Ville-Marie et le redacteur en chef 
du journal La Frontière. 

Le territoire d'action du clerg4 est aussi plus large que celui de la 
Cliambre de commerce. II s'agit du diocése de T h i n s  qui englobe une 
partie qukbkcoise et une partie ontarienne et, parmi celles-ci, des villes 
minieres et des villages agricoles. Tout au long de la période étudiie, le 

clergé se préoccupe de l'ensemble de son diockse et non seulement d'une 
partie ou d'un groupe de la population. 

Bref, ces deux groupes difmrent considérablement l'un de l'autre. Cene 
différence se remarque dans la naiure de leur projet, dans leur fonction- 
nement, dans leur vision ginkrale du développement socioéconomique. 
Projets differents, mais aussi rtsultats dinkents : tandis que la Chambre 
dc commerce de Ville-Marie essuie refus sur refus, le dergk du diocése de 

Timmins voit la major-té de ses projets se rialiser. Za decemie 1940 est 

celie du clerge, mais ce sera de courte durée puisque les annees 1950 et 
1960 apporteront de nombreux changements et la fin du rive clerical, 
caractérisé par la coopération. 

L'élite loclc, l'État et te divcloppmmt régionai depuis 1950 

La fornation de i'élite du changement 

Les années 1950 apportent de nombreuses modihcations au mode de vie 

rural traditionnel, tel que décrit dans les chapitres prtcéàents. Cela favo- 

rise la constitution d'une dite du changement ou de la modernisation, 
formke des entrepreneurs commerciaux, repoupts dans les Chambres de 



cominerce locales, et des agriculteurs en voie de modernisation. Le projet 
régional de  société de cette elire du changement s'articule autour de 
l'adaptation au progres et de la suMe des régions par le diveloppement 
de la société localets. 
Au Témiscarningue, la vision du  développenient de la région de cette 

nouvellc élite du changement s'iiiscrit en contiiiuitt avec celle de la 
Chambre de commerce de Ville-Marie, klaborée dans les années 1940. La 

base d'appui de l'ilite modernisatrice s'tlargit pour inclure certains 
membres du syndicalisme des associations agricoles. Cette Clite ttmis- 

carnienne s'alliera avec l'élite commerciale et financiere de base urbaine, 
regroupee dans les d e s  abitiliic~ines, pour former divers comités et 
organismes, à la demande de l'État qu6btcois. Au début des années 1960, 

eues discuteront wi projet régional visant à conibler le retard kono-  
mique inquiétant de l'Abitibi et du Tkmiscainingue. 

1% tat et le développement des régions 

Dans les années 1950, les  cono omis tes canadiens, à l'instar de ceux des 
autres pays, prenneiit conscience des disparités régiondes. Ils constatent 
alors qu'au QuCbec, par exemple, on retrouve des regions dites déve- 
loppées (les centres manufacturiers urbains) ei d'autres dites sous- 
développées (les rigions-ressources et les miljeux ruraux). Naît également 
un nouveau vocabulaire : on parle de rkgions-ressources, doignées, mar- 
ginales, sous-développées, pkriphér iq~es '~ .  Pour paUier les problemes 
causks par l'intgdité du développement, les gouvernements fkdkral et 
provincial inaugurent des programn-ics de dkveloppement des régions 
pkriphériques. Aprks la Deu?oèine Guerre mondiale, le gouvernement 
fédéral instaure le systkme de péréquation fiscale entre les provinces 
riches et les provinces pauvres. Dans les années 1960, il définit une 

politique d'intervention visant à susciter le développement: il s'agit de la 
loi ARDA (Amenagetneiit rkgianal et dkveloppemen t agricole), adoptée 

en 1961, et la création du MEÉR (niiliist&re de I'Expaiision iconomique 
régioiiale) en 1969. La prise du pouvoir par l'équipe de Jean ksage, en 

1960, dedenche une série de mesures sociales et economiques au Quebec, 

notamment au niveau de la politique rbgianale. La Révolution tranquille 



améne ainsi un nouveau discours en matiére de d4veloppement rdgional: 
celui de la planification et de I'arnknagernmt du territoire, discours vthi- 
cul6 principalement par les nouveaux technocrates de l'État quebecois, le 
nulieu intellectuel universitaire et, dans une moindre mesure, par les 
politiciens. Conuktenient. on assiste à la creation du conseil d'orien- 
tation tuinornique, en 1961, qui deviendra 1'OFfice de planification et de 
développement du Québec (OPDQ), en 1968. Parallèlement, se tient 
l'expérience pilote du Bureau d'amtnagement de l'est du Québec 
(BAEQ), de 1963 a 1966. 

Une des premières mesures de l'Etat quebecois consiste en la création 
des régions administratives. Un arrété en Conseil en date du 29 mars 1966 

divise le Quebec en IO régions et 25 sous-regions administratives. Le 
manque d'unifornGt4 des divisions rCgionales utilisées alors par les divers 

organismes publics qukbécois motive le gouvernement h accomplir cette 

rbformc. On denombre alors jusqu'h 40 divisions differentes des régions. 
L'opPration vise la constitution de regions organisees autour de 

niktropoles régionales. Quelques mttropoles regionales émergent alors: 
Quebec, Chicoutimi, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Montréal, Hull et 
Rouyn-Noranda. L'objectif principal de la crhtion des r4gions adminis- 
tratives demeure la preparation d'un cadre pour i'action des divers 
ministéres et 1'Claboration de programmes régiot~aux?~. L'gtat crke ces 

nouvelles entites en fonction de ses besoins et le découpage se fait par 
rapport A l'unit6 imaginée ou souhaitke de la region. Dans la plupart des 

cas, il s'agit de régions hétkrogkncs, réunies pour des 6 n s  de commodités 
administ:ratives. Les nouveaux régionyn~es en usage refletent I'btat du 
développement de chacune des sous-régions rkunies, le premier ternie 
représente la partie la plus developpke, et le second, la partie la moins 
développée. Mentionnons, à cet égard, I'Abizibi-Temiscamingue, le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-f les-de-la- 
Madeleine:'. 

Ce discours sur la région, dans les années 1960, se caracterise par son 
contenu principalement &conornique. lie 1 l'id40logie du rattrapage et 
de la modernisation. 11 s'agit donc de partir d'un niveau de sous- 
dhdoppement et de faire progresser la population regionde vers un 
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autre niveau de dkveloppement jugé plus satisfaisant par rapport à la 
norme ghhale .  Au gouvernement, on décide alors de planifier de façon 

globale le dtveloppement des régions. Par contre, les programines 
n'obtiennent pas tous les succes escomptks. Devait e s  kchecs, un nou- 
veau discours prendra forme et se répandra daris les annbes 1970, celui du 

dkveloppenlent régional intigre, dans la mesure où il englobe main- 

tenant, outre I'kconomique, le social et le culturel, 

Le développement plonifjé en Abitibi-Témiscamingue 

Afin de coordonner i'action gouvernementale, des organismes rkgionaux 
sont mis sur pied dans chacun des secteurs de dkveloppement social et 
économique. En 1964, le conseil économique régional du Nord-Ouest 
québécois (CERNOQ) voit le jour. 11 est considéré c o n n e  l'interlocuteur 
priviligiP< il devient, en 1972, le conseil rtgiond de développement de 

l'Abitibi-Témiscamingue (CRDAT). En 1970, I'DPDQ forme la hlission 

de planification du Nord-Ouest, composCe de representants de neuf 
ministeres; eue obtient le mandat de préparer un rappori sur le potentiel 
et les avenues de ddveloppenient de la région administrative. On y 
reconnaît la fiadit4 de la base économique de la rkgion, fortement axke 
sur l'exploitation des ressources natureUes, sans toutefois proposer 
de moyens d'action concrets pour changer véritablement la structure de 

dependancc de la region. L'analyse socioéconomique n'aborde toutefois 
pas les secteurs du tourisme, des loisirs et de la ~ulture2~. 

Par contre, malgré les programmes gouverneinentaux d'aide au déve- 
ioppemeiit, la situation de la rkgion ne change pas fondamentalement. 11 
manque de coordina~on entre les actions des divers paliers de gouver- 
nements, dont les plans sont conçus B Qut-bec ou à Ottawa". Également, 
un des problemes de l'intervention gouveniementale. dans les années 
1960 et 1970, reside dalis le faii qu'il m i s t e  toujours uii important hiatus 
entre le discours et les actions, conuiie le prkcise le gkographe Clermont 
Dugas : 

Bien que btnçficiaire d'études et de prograinmes gouvernemenbux ax& sur le 
dheloppement, la régioii n'a jamais étk l'objet d'un processus global parfai- 

tement coliércnt dc développement planifie. LA comme ailleurs, l'expression 
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gnement de niveau secondaire et de l'éducation des adultes a u  

Terniscamingue par la Commission scolaire Lac-Tkmiscamingue est 
révélateur 3 ce sujet. 

Au debut des annees 1980, Ic gouvernement québkcois revient un peu 
sur sa vision du developpement régional en proposant le concept des 

régions d'appartenance, par la crCatioii des MRC, comme nous l'avons vu 

au chapitre preddent. La conception du développement local revient 3 la 

surface, confortant l'klite locale du changement dans ses positions. 
Cliaque sociétk locale (ou sous-rkgion) se dotera d'organismes de déve- 

loppement similaires à ceux de h région administrative, dont la Corpo- 
ration de déveioppenieiit du Tkrniscamingue et l'Office du tourisme du 

T&miscarningue. Le dtvebppement sera planifié à partir de deux paliers, 
la region administrative et la région d'appartenanw ou la sociitk locale. 
Au début des années 1990, le gouvernement ftd4ral lance le concept du 

développement des collectivités locales. 

Depuis quelques annkes, les organismes thniscainiens à caractkre 

sociokcononiique se sont regroupés pour crker la Société de dkvelop- 
pement du T&miscamingue, pour créer un guichet unique pour les 

enmeprises et les individus ainsi que pour faire la promotion de la region. 
Par ailleurs, dans les annees 1960 et 1970, il n'y a pas que I'ktite qui 

réagit à l'intervention gouvernementale. Des mouvements populaires se 
forment a h  de signifier au gouvernement et au pouvoir régional leur 
désaccord vis-31-vis de leur vision du développement régional. 

Les mouvements popdira 

Au tournant des annees 1960, le milieu rural est en pleuie n-iutation. Les 
divers paliers de gouvernement tentent diverses solutions pour moder- 
niser I'écononue et, ainsi, favoriser le développenient des regions. Les 
solutions envisagées sont draconiennes, daris plusieurs cas: la kmeture 
des villages dits marginaux, c'est-&-dire ceux ne pouvant rencontrer cer- 

taines normes de productivité sur le plan agicole. C'est notanmrni 
1'4poque du Bureau d'amknagement de l'est du Quebec (BAEQ). Les 
habitants de ces villages s'y opposeront, donnant naissance h des mou- 
vements popdaires. 



Les mouvements populaires sont ici synonymes d'organismes de dhe-  
loppement cornniunautaire. Tl s'agit de regroupement de citoyens 
insatisfaits des politiques gouvernementales, qui travaillent à regrouper la 

population afin de promouvoir certaùls changements ou encore d'en 

empgcher d'autres. Dans la majoritb des cas, incluant les groupes a 
l'œuvre au T4miscarningue, il s'agit d'un mouvement de contestation, 
dont les projets visaient davantage à changer la société, o u  certains de ses 

projets, qu'à changer de t ype de sociétén. LI n'en reste pas moins que leurs 
projets s'inscrivent en opposition à la modernisation des regions pro- 
posée alors par le gouvenlement. 

L'apparition des org-anisma de d&IoPpement carnrnunautaire 

En fait, I'iiitervention de l'État serait 1'614ment dkclencheur dans le pro- 

cessus d'organisation des forces vives dans les regions periphkrique~'~. La 
politique regionale mise de l'avant, dans les années 1960, susate un vent 
d'espoir en region. Les attentes de la population, envms le gouvernement, 
sont élevées: les programmes prévoient la modernisation des secteurs 
traditionnels de i'kconomie, telles l'agriculture, la forêt et les psches, en 

plus de la création d'actMtCs dynamiques permettant d'absorber les sur- 
plus de niain-d'euvre liberés des secteurs traditionnels. Toutefois, seul le 
premier volet de ce plan de modernisation s'est conaétisk. ayant comme 

conskquence l'augmentation du taux de dibrnage r&gionalZ9. Cette situa- 
tion a force l'exode de la population des paroisses marginales vers les 
métropoles regionales ou encore vers les vues de Québec et de M o n i r a ;  
certaines paroisses marginales seront fermrks ou menactes de fermeture. 

En faisan1 miroiter une anlélioration des conditions d'existence des 

régions périphériques, 1'Brat fait naître les espoirs et les attentes des 

populations. Toutefois, les réformes envisagees n'auront pas les effets 
escomptés, ce qui provoquera le mecontentement populaire, qu i  se 
traduira A son tour par la mise sur pied des organismes de développe- 
ment communautaire. A la pkriode d'espoir, dans les annees 1960, en 
su~ede ra  une d'insatisfaction et de réaction, dans les aimees 1970. 

Les gens réagissent à la fermeture de leur viiiage ou aux menaces de 

fermeture. Ils se regroupent en organismes de dkveloppement commu- 
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nautaire, promouvant l'amhagement intigre des ressources au lieu du 

développement sectonel des ressources envisagé par l'État et les techno- 
crates. Ainsi, ces organismes opposent une vision locale du dévelop- 
pement a u x  projets regionaux mis  de l'avant par le gou~ernement~~ .  Dans 
plusieurs cas, ce sont les curés de ces paroisses niarginales, appuyés de 
citoyens, qui organiseront les mouvements de rksistance et se feront les 
promoteurs de projets innovateurs de dkveloppement localJ1. 

En fait, les organismes de dkveloppement conmunautaire poursuivent 
trois buts principaux, conme le résume le politologue Alain Gagnon : 

Au niveau des objectifs vises, on peut en identifier au moins trois: la 
consolidation du milieu rural par I'i~itenn&diaire de la criarion d'emplois sur 

le territoire ct par la modernisaiion contrôl~e des divers secteurs économiques 
regionaux; le desir de prendre k sa charge l'aménagement integré des res- 

sources dans le milieu mral; et la conscientisarion des populations concernées 
devant l'exode rural  et le deracinement impose par les politiques de 
relocalisation. Tout se concentre donc autour d'une opposition h l'exode rural 
méme si ceci peut signiiier le adkveloppementi, de la region. Restrucnircr 
l'économie rPgionale equivaut pour les gens de la région une pmc d'emplois, 
d'où une diminution de ses effectifs, d'où iin affaiblissement dc son pouvoir 
sur le plan poiitiquPJ. 

Au Témiscamingue, les paroisses niarginales, menacées de fermeture, 
se situent dans les secteurs nord et est. Des comités de citoyens voieiit le 
jour, anunb par des curks, afin de lutter contre la fermeture et de pro- 

poser uiie solution. A titre d'exemple, m e i i t i o m o n s  l'organisation du 

village vacances-familles à GuCrin, avec le pere Donat Martineau et le 
projet de termitiere a Latulipe, avec le pere René Gauthjer et Rocli 
Au ber t . 

Parmi les difftrenrs organismes témiscamiens, un se démarquera par 
ses luttes: le Regroupement des mouvements populaires. 

Le Regroupement da mouvements populaim 

Le Regroupement des niouvemenrs populaires du Temiscan~ingue 
(RMPT), comme son nom l'indique, est un regroupement de divers 

organismes de dkveloppement coinmunautaire et social. 11 démarre i I'ét6 



1974, de l'initiative d'un groupe de huit étudiants universitaires, dbircu- 
de revenir s'établir au Témiscamingue, de participer à la vie sociale er. 
politique et de changer des choses dans le milieu a h  qu'il soit plus 
intéressant de rester dans la région. Ils présentent alors un projet dans le 
cadre du programme Canada au travail. k but du projet consiste à orga- 
niser un comitC de citoyens au Tkmiscamingue et, en particulier, 1 Vdie- 

Marid3, 
Cette époque se caractérise par la Fermeture de bureaux gouvememen- 

taux h Viüe-Marie et leur transfert à Rouyn-Noranda, dans le cadre de la 
création des régions administratives du gouvernenlent du Qutbec. 
Parallèlement au c h a t  d'incertitude sur l'avenir des services, les gens 
manquaient souvent d'information h leur sujet, que ce soit en matiére 
d'impôt, de chbmage, d'aide sociale ou encore d'accidents de travail. Pour 

le cornite de citoyens, il importe alors de combler ce besoin en organisant 
un centre de rkfkrence et d'information des senices gouvernementaux et 
une campagne d'information à CKVM et dans le journal Le ThMcnmien. 
Graduellement, d'au t ces dossiers s'ajoutent, provenant en partie de 
demandes de la population: i'kcole polyvalente du secteur centre, le 
flottage de bois sur le lac Térniscamingue, les dépotoirs non conformes 
a u x  normes gouvernementales, le chbmage et les abus au bureau de 
Rouyn et les accidentés du travail. Un groupe de b&n4voles, formé prin- 

cipalement de jeunes, se geffe aux employts ktudiants et, A la fin de I'tté, 
une vingtaine de personnes gravitent autour du comitt des citoyens. 

Entre-temps, une autre demande de subvention est prksentée dans le 
cadre du programme Canada au travail pour poursuivre les dknlarclies 
amorcées durant I'étC et aussi pour essayer de regrouper les mouvements 
populaires du Tdmiscamingue. Un seul de ces étudiants décide de 
poursuivre le travd, Gaetan Leniire; il deviendra le premier president du 
Regroupement 
LA; villages situés dans Ies zones marginales de la région sont, h cette 

epoque, trgs actifs pour assurer leur sunie. Us mettent ainsi sur pied des 
comités pour favoriser la dat ion  d'emplois et pour ameliorer les con- 
ditions de vie dans leur localiit Dans cette veine, tes gens de Guérin ont 
fondé le Village Vacances-famiUes, un centre communautaire, une 



coopdrative d'alimentation dans leur village, avec l'aide de leur curé, le 
pére Donat Martinmu. II y a aussi le comité de citoyens de la zone est, 
regroupant les IocalitCs de Belleterre, Laforce, FugEreviUe et Latulipe. Ce 
cornit6 permet A quatre villages marginaux de s'asseoir et de travailler 

ensemble et de proposer des projets pour diversifier leur économie: la 
Termitiére, des coopkratives, des bleuetikres, le conlptoir d'artisanat. 
Came du comitk de citoyens de la m ~ i e  est à Latdipc. avec Roch Auben 
comme président, et le curi René Gauthier. A Tbmiscaming, un cornit4 
de citoyens voit le jour, à la suite de la fermeture du moulin à papier de 
la CIP. Pierre Gaudet en est un des meneurs. Ainsi, chaque secteur geo- 

graphique du Témiscaniingue possede un comité de citoyens. À 

l'automne 1974, ces groupes populaires se rkunisseiit et décident de fon- 
der un organisme regional. C'est ainsi que naît le Regroupement des 

mouvements populaires du Témiscamingue. 
Les cinq organismes suivants president la fondation du Regroupe- 

ment: Ie Centre communautaire de Gukriii, le ComitP de citoyens de la 

zone est, le Cornite de citoyens de Témiscaming, le Centre de réfkrence et 

d'information (le Regroupement de citoyens de Ville-Marie) et le 
Mouvement antipollution. Rapidement, d'autres organismes se joignent 
au RMPT : le CREP (conseil régional d'éducation populaire du Tkmisca- 
mingue), ~'AFÉAS (l'Association fkminine d'tducation et d'action 
sociale), le STENOQ (le Syndicat des travailleurs en enseignement du 

Nord-Ouest québkcois), le Mouvemeiit Action-Cliôrnage, le Centre ali- 
nientaire de Lor ra inde  et 1'Associatioil des accideniés du travail du 

Tkntiscamingue. Ainsi, le RVPT est forn~é de 11 organismes autononies 
et chacun occupe un siége au conseil d'administration. Le Regroupement 
vise B constituer une force d'action regionale et B favoriser les echanges 
entre des organismes vivant des problén-iatiques andogues. 

Au fil de la del~uikme moitié des annees 1970, le RMPT s'implique 
activement dans plusieurs dossiers d'intkrét public. Une de ses premières 
taches, A l'automne 1974 et h l'hiver 1975, consis~e en i'organisation du 

Regroupen~ent et au dkveloppement d'une solidarite entre les organismes 
membres. La continuation du Centre de refbrence et d'informatioii 
occupe &galement une place importante dans les activitks du RMPT, 



notamment par la diffusion d'information sur les ondes de CKVM et 
dans les pages du Témiscmien. La mise sur pied du mouvement Adion- 
Chornage constitue un autre dossier. L'obtention d'une subvention du 
Secrétariat d'État permet l'embauche d'une personne chargke d'etudier et 
de vulgariser la Loi sur l'assurance-chbmage par le biais de chroniques 
dans Le Témiscarnim. Cene association vise Cgalement la promotion et la 

défense des droits des chomeurs. Eue poursuit ses activitis environ deux 
ans, faute de membres pour assurer la relkve. Le RMPT s'es1 aussi 
impliqué dans la controverse entourant l'emplacement de i'école polyva- 
lente du secteur centre, entre Viilc-Marie et Lorrainville. Le Regrou- 
pement pose alors des questions jugees embarrassantes par la Com- 
mission scolaire Lac-Tdmiscaningue, par exemple Ics motifs prisidant au 
choix de l'emplacement, la pertinence d'une telle ecole eu egard à la 
clientele scolaire et la fermeture de certaines écoles dc villages et le 
jumelage des éI&s de niveau primaire à la suite de I'ouverhire de cette 

polyvalente. Le RMPT se mêie d'autres dossiers plus ponctuels, dont la 

rivision des circonscriptions électorales, en prenant position contre le 
jumelage de la region du Temiscamingue h la ckconscription féderale de 
Pontiac. Les pressions exerctes par le Regroupement pour faire arr@ter le 

flottage de bois sur le lac Témiscaniingue constituent un de ses plus 
importants dossiers. Le principal argument est l'importante source de 
pollution causée par cette activité. A ce sujet, il obtient de nombreux 

appuis, notamment d e  la part de la population, des riverains du lac 
Témiscamingue, de certains fonctionnaires et du deputé fkdéral Réal 
Caouette. Les pressions débutent 2 l'été 1974, lorsque le Regroupement 
recueille 2000 signatures dans une petition demandant I'arrer du flottage 

de bois sur le lac T&rniscamingue. Une rkunion publique est aussi 
organisée dans le but de questionner la compagnie Tembois, responsable 
du flottage de bois pour la nouvelle compagnie Tembec. Le dossier 
culmine A l'et15 1975 avec le blocage d'un remorqueur de bois, en face du 
fort Témisçainingue. Finalement, en 1978, Tembois décide de mettre fin 
au flottage et de recourir aux camions-remorques pour le transport du 
bois. Parallelement cette action, des &tudes sont entreprises sur la 
pouution causée par le dkversement des kgouts h s  les lacs par certaines 



municipalités et par des particuliers, ainsi que sur le respect des normes 
environnementales dans les dépotoirs municipaux 

Plusieurs autres dossiers retiennent l'attention des membres du 
Regroupement dans les secteurs de I'kducaiion, de l'environnement, de la 
santk, des communications et des conditions de travail3?. Dans le 
domaine de l'éducation, il y a eu la lutte nienke contre la fermeture des 

ecoles des petites paroisses, notammeiit celles situkes dans les zones 
marginales. La question de l'augmentation du niveau des eaux du 
reservoir Des-Quinze constitue un autre gros dossier p o u  le Regou- 
pemeiit. Le gouvernement qutbécois planifiait dors de hausser le niveau 
de ce rbservoir, ce qui aurait entraine l'inondation d'une partie du secteur 
est du Tkrniscamingue. Le Regroupement s'y est opposé, amsi que d'au- 
tres organismes et individus de la region. Cette contestation a porte ses 
fruits puisquele gouvernemelit a abandord ce projet. Dans le secteur de 
la sanrC, le Regroupement a soutenu acrivement la gkve des employés du 
Centre de santé Sainte-Famitle, qui se déroule du 10 mars au 21 avril 1978, 

pour une durke de 43 jours. Le Regroupemelit s'est &galement hpliquk 
dans I'eleaion de membres du conseil d'administration du Centre de 
santé, en 1981, en faisant campagne p o u  les cinq candidars du Bloc des 
usagers, dont le programme consiste h difendre les intéréts des usagers 
du systen~e de sarite. Dans le domailie des wminunications, le Regrou- 
pement promeut i'implantation d'antennes de Radio-Québec au Témis- 

camingue. 11 s'implique égdemeiit dans la bataille des employes du 
M&iropolitain, à Ville-Marie, pour anldiorer leurs coiiditions de travail. 

Le Regroupement des mouvements populaires du Témiscamingue 
dechne A la h des annfes 1970, à I'instar de plusieurs groupes h l'échelle 
du Quebec. L'arrivée au pouvoir du Parti québécois, en 1976. entraîne une 
dkmobilisation des militants des niouvements populaires qui, pour In 
plupart, soutenaient celte formation politiqiie. Le vent d'espoir sous- 
jacent à cette élection modifie le rapport de force entre l'Etat et ces 
groupes populaires'j. 

En 1982, des individus de la premiere heure du WPT, entre autres 
André Raymond et Réal Couture, reinetteni sur pied ce mouvement. 
Rebaptisé le llegroupement populaire du T6miscanlingue, il endosse utie 



nouvelle orientation en ce qui a trait aux membres du conseil d'ad- 
ministration. Dorhavant, ces derniers parlent en leur propre nom au 
Leu d'être des representants d'organismes. Le RPT fonctiome deux ans 
et, à la suite d'un conflit interne, portant sur l'appui par Radio-Quebec 
d'un nouveau syndicat dors qu'il en existait déjà un à l'interne, il cesse 
pratiquement ses activitks. 

L'kvocation de ces quelques dossiers, méme si elle n'est pas exhaustive, 
dkmontre que les membres du Regroupement visent A llamé.lioration des 
services et des conditions d'existence de la population du Tenlisca- 

mingue. Une étude plus approfondie de ce mouvement populaire 
permettrait sans doute de tirer des condusions plus précises à ce sujet. 

Les mouvements sociaux, depuis 1980 

Au début des années 1980, de nouveau organismes et groupes comrnu- 
nautaires voient le jour pour defendre certaines catégories de personnes. 
Que l'on songe aux groupes de femmes, d'assistés sociawr, de jeunes, de 
personnes handicapbes, de personnes soufiant de maladies mentales, 
pour ne noninier que ceux-M. L'émergence de es groupes donne nais- 
sance à une nouvelle forme de pratique soQalP6. Dorénavant. les lunes 
deviennent davantage ax&es sur la promotion et la défense des droits des 

groupes particuliers. 
Aujourd'liui, plusieurs groupes euvrent &ns le domaine de l'écono- 

mie sociale au Timiscamingue, à I'instar des autres régions qukbecoises. 

Condusion: des projcts rigionaux de sociiti 
Depuis son ouvertvre à 1a colonisation agricole, des groupes locaux et 

regionaux travaillent au dkveloppement socio6conomique du  Témis- 
camingue. Malgré leur projet regional de société diffkrent, ces groupes 
visent la consolidation dcs lacalitçs témiscarniermes. 
Dans la premikre rndt ié du xx' siecle, seules les fractions de l'tilite 

locale s'impliquent activement dans le développement de la région: la 
Chambre de commerce de Viüe-Marie et le clergd diocésain. Au debut des 
annkes 1960, le nouvel intirêt de I'Etat envers la question rdgionale 
change le portrait des intervenants en matière de dheloppement. Nous 



assistons alors à la montee d'une nou\relle élite, de type modernisatrice, 
soutenant la vision du dkveloppement régional mise de i'avant par l'État. 

L'heure est alors à la modernisation et au développement integré des 
régioiis. Les succPs à ce sujet demeurent tourefois mitigés. Dans les 
aiinbes 1970, des mouvenients populaires se forment et remettent en 

question la vision du dkveloppernent mise de i'avant par l'État et les 
entreprises privees. Au tournant des annies 1990, le principe du dévelop- 
pement local ei des regions d'appartenance s'impose sur celui des régions 
administratives. 

En somme, ce chapitre ddmontre l'intkrêt de l'élite et de la population 
envers le dkveloppement social et econornique de la région, en plus de 
poursuivre comme objectif l'amélioration de la qualit6 de vie au 
Terniscam ingue. 





Conclusion 

L 'HISTOIRE DU TÉMISCAMINGVE s'adre beaucoup plus ancienne que 
celle du peuplement eurocanadien. Officiellement, le Téniisca- 

mingue entre dans l'histoire du Quebec h compter des années 1880, alors 
que dibure la colonisation agroforesiiere. Mais, dans les faits, le peu- 
plement et l'exploitation du secteur du lac Témiscarningue renlonrent à 

plusieurs rndùers d'annkes. Il s'avère dificile de retracer avec exactitude 
les premiers ktablissen-ients amerindiens dans la rEgion ; toutefois, nous 
pouvons avancer qu'ils remontent à au moins 5000 ans. Plusieurs mou- 
vements de population ont lieu par la suite, de sorte que les ancêtres des 
Anichinabes actuels arriveraient dalis la region vers 1300. Ces Amerin- 
diens vivent en Iiarmonie avec la nature, dont ils tirent leur nourriture et 
la majorité de leurs v$ternents, objets et outils utilisés quotidiennenieni. 
pour assurer leur s u M e  et leur reproduction. Ils obtiennent également 
d'autres biens par le biais du commerce intertribal qui a cours entre les 

dB6rents groupes amérindiens de l'ensemble du continent americain. 
L'implantation des Europdens bouleverse cet equilibre entre l'Am&- 

rindien et la nature ainsi que le rkseau d'échange traditionnel. D'une façon 



gentrale, la demande de fourrures des Europtens intggre les Amerindiens 
au commerce internat ional ; graduellement., ils adoptent un nouveau 
mode de vie, oriente en fonction de la chasse commerciale. De nouveaux 
objets, outils et vêtements font leur apparition. Toutefois, ces changements 
s'effeauent plus ou moins rapidement, selon le degr6 d'intkgration au 
commerce et le lieu de résidence, proxiniité ou non du comptoir de 
traite. Ces echanges donnent lieu ?i des transferts cuiturels entre les deux 
civilisations en contact, chacune adoptant des 4lhents de l'autre culture, 
sans toutefois perdre son identité. D'me façon plus sptcifique, l'univers 
amérindien se trouve davantage bouleversé h la suite du peuplement 
agroforestier du territoire ancesmal. Do~knavant, d'autres groupa reven- 
diquent I'utili~ation du territoire et de ses ressources: les entreprises fores- 
titres et rninikres, ainsi que les agriculteurs. LE territoile d'exploita~on des 
Anidinabes s'en trouve considérablement réduit. 

Le dCveloppement économique et sociai de la region du Térnisca- 
rningue, a u  x ~ x '  et xx' sikcles, n'est pas sans effet sur In sociétk anichi- 
nabe. passage d'une écononije ax&e sur la traite des fourrures h une 
orientée vers l'exploitation forestiere et miniere entraûie des repercus- 
sions sur le mode de vie et l'organisation sociale des Anichinabes. Ils 
s'adaptent aux nouvelles exigences d u  marché du travail : plusieurs 
delaissent la chasse commerciale au profit d'emplois relies à l'exploitation 
forestiere et miniere et la colonisation agricole. L'arrivke de nombreux 

Eurocanadiens intensifie les mariages niixtes; CS familles algonquhes 
métisdes adoptent, la plupart du temps, le niode de vie sédentaire, crkant 
ainsi de petites comrnunautts sur le bord des lacs, en pleine forêt. 

L'in tervention gouvernementale encourage cene sédentaritk, par sa loi sur 

les Indiens et par ses programmes d'aide financihre. A compter des 
années 1970, il se produit un mouvement de retour aux sources ct de 
valorisation de la culture amerindienne. Les diffdrentes bandes du 

Téniiscamingue mettent alors sur pied des p r o g r m e s  d'enseignement 
et d'activités sociales et économiques axés sur l'identitd et la volonté de 
prise en charge de leur destinée. 

Au Ttrniscarningue, le mouvement de colonisation debute dans les 
années 1880, alors que l'on assiste à la fondation d'une premiere localité, 



Vue-Marie, en 1886. D'autres localites apparaissent les années suivantes. 
L'ouverture et le dheloppement de ces localités ne seraienr possibles sans 
l'existence d'un secteur économique dominant. L'industrie forestikre et 
l'industrie minikre jouent ce rBle au Témiscamingue. Ces deux secteurs 
d'activités économiques fournissent de l'emploi saisoniiier aux nouveaux 

coloiis, en plus de constituer un marché iiaturel pour I'écodenient de 
leurs produits agricoles. Mais, par-dessus tout, le mouvement de coloni- 

sation ne serait possible sais le désir des familles de venir coloniser le 
Tkmiscamingue, pour y ktablir leurs fils. L'agriculture se développe dais 
le contexte de la reproduaion de la familie qukbkcoise. Le modéle de la 

CO-intégration rend bien compte de cene réalitk: l'agriculture procure un 
revenu parmi d'autres auy familles paysannes. 

Parall&lement au diveloppernent econonùque, les institurions térnis- 
camiennes se inettent en place, aux niveaux local et  regional. Dcs 
paroisses catholiques sont fondkes, notamment à la suite de I'arrivke de 
pretres sCculiers. Des organismes et associations caractkre religieux 
voient kgalement le jour. Le travail des communautés religieuses se 
remarque dans d'autres secteurs, dont la sant6 et l'éducation. Un Iiôpital 
régional est fond& à ViUe-Marie, en 1887, administré par les Sœurs grises 
jusqu'en 1974 alors qu'une corporation publique prend la rclkve. Des 
commissions scolaires sont aussi fondées dans chacune des inunicipalités 
de la region, administrant localement l'kiucation de niveaux primaire et 

secondaire dans les 6colcs de rang et de village. Le regroupement des 
comniissions scolaires locales débute en 1365, avec la crkation d'une com- 
mission scolaire regionale pour administrer le niveau secondaire et 

I'bducation aux adultes. Le regroupement du niveau primaire se fait en 
1970; l'intégration de tous les niveaux d'enseignement au  Témisca- 
minpe  se produit en 1975. Un conseil municipal régional voit le jour, en 

1888; il présidera à la fondation des municipalités locales, dans les annkes 
suivaiites. Parall-?lement à ces institutions, des groupes voués au develop- 
peinent social et économique de la région sont mis sur pied. Dès les 

premières dkcennies du xxc sikdc, les fractions de l'élite I o d e  conçoivent 
des projets regionaux de sociktk, proposant ainsi des altcrnatjves à la siiu- 
ation de dependance de la region envers les enireprises exploitant les 



ressources naturelles. Dans les années igw, la vision du clergk s'impose 
sur celle de la Chambre de commerce. EUe se résume à la consolidation 
des paroisses par la fondation d'une double structure cooptrative: une 
caisse populaire et une beurrerie coopérative, toutes deux soutenues par 

un cercle local de l'Union catholique des cultivateurs. Ainsi, avant les 
annees 1960, les institutions locdes priment sur les institubons rdgionaies 
qui assument davantage un rôle consultatif que dkcisionnel. 

Les annees 1960 marquent un tournant dans l'équilibre du monde 
rural térniscamien et qukbécois. Le milieu paysan s'en ressent particu- 
litrement: certains produaeurs agricoles passent de la CO-integration à 

l'intkgration complhte à l'kconomie capitaliste. Ainsi, l'agriculture et le 

travail forestier h temps partiel sont, d b  lors, impossibles concilier. 
Plusieurs agriculteurs délaissent leurs fermes, cette kpoque, et quittent 
la région. Le TPmiscaniingue ressent durement cet -de. Les sources 
d'emplois locales disparaissent kgaiement avec la h des activites de 
nombreux petits sous-traitants forestiers. Les mines non rentables de la 
region sont fermees, augmentant du coup le nombre de sans-emploi. Vis- 
à-vis de cette situation, vkcue par ailleurs dans les autres régions qutbé- 
coises, l'État intenient et propose un plan de modernisation de l'kono- 
mie regionale, caracterisi par la crkation de rdgions administratives, 
d'organismes de développement kconomique ainsi que par la proposition 
de fermeture des zones dites marginales. Une partie de I'elite refuse cet te 
vision et propose plutôt un développement local. La population critique 

également la vision centralisatrice et n~odernisatrice mise de l'avant par 
1'Etat. De ih naissent des organismes de développement communau- 
taire, reniertant en question le développement regional ; ils proposent des 
solutions locales à la fermeture proposke des villages dits margi- 
naux  Ces groupes contestent tgalen-ient certains aspects de la société, 
sans toutefois proposer de changement radical, comme l'illustre le 
parcours d u  Regroupement des mouvements populaires. Dans les 
annees 1980 et iggo, devant l'échec des propositions de d4veloppement à 
i'écheUe des régions administratives, l'ttat revise ses positions et suggkre 
une politique basée sur la rdgion d'appartenance et le développement 
local. 



Cette synthese fait le point sur les connaissances actuelles sur l'histoire 
du Ttrniscan~ingue. Elie n'épuise toutefois pas le sujet, que d'autres 
recherclies viendraient compléter. Nous avons souleve la question de 

l'histoire des T~miscamingues, avant les années 1600. L'histoire des 
clifErentes bandes algonquines de la région et de leur inreraction les unes 

avec les autres et avec leurs voisins du lac Nipissing et de Martawa meri- 
terait d'étre écrite. Nous pouvons faire le mérne constat quant à la ques- 

tion des relations historiques entre Je T6niiscamingue qukbécois et le 

Tinliskaming ontarien. Nous en avons relevk quelques exemples, a u  il de 

ce livre. h fait, malgr6 l'existence d'une frontiPre interprovinciale, les 
indusrriels, les missionnaires, les agriculteurs et les Anichinabes agissent 
comme si eue n'existait pas. Ainsi, il faudrait entreprendre l'histoire du 
lac Témiscamingue. incluant l'ensemble de ses habitants quebécois, 
oiitariens et am6rindiens. 

Les années recentes font ressortir l'attachement des habitants du 
Téniiscamingue B l e u  région. Leur volonid d'assurer la suMe de leur 
coin de pays s'est manifestée de diverses façoiis. En fait, les Anidiinabes 
et [es autres Ttmiscanuens présentent un désir commun de prendre en 

charge leur destinée afin de transnienre un meiUeur héritage à leurs des- 
cendants. Dans cet esprit, ce livre se veut une modeste contribution à la 
préservation de la mémoire collective temiscarnienne. 
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CHAPITRE 9 

Le Centre de santé Sainte-Famille 
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