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aulour du pOri. Celte mesure a pour dfel de donner un elan imponanl au
commerce du pon de Gaspe f'n y dirigeant une bonne panie du trafic
maritime qui s'enregislrait auparavanta la douanc de New-Carlisle. Pierre
Fortin ecrit a l'auLOmne de 1863 au sujel de l'anivile provoqut'e par la
crealion du port franc: « Le commerce, depuis l'ouverture dt' la navigation,
y avail loujours ete aCI if et d'apres les apparences, augmeme d'une rnaniere
remarquable depuis qu'on f'n avail fait un pon franc. De nouveaux maga
sins, de nouveaux hangars, de nou veaux quais s'elevaient des deux COtes de
ce mag-n ifiq ue bassin, el. pi usieurs genres de n{goC(~ s'y eta ien t etab1is
depuis celte epoque, et lous paraissaienl reussir70 .»

Toutefois, si le.~ magasins se remplissenl de marchandises de l'etranger,
Ie rhum de SainI-Pierre ct Miquelon coule a flO[ et a bas prix, ce qui en
inquiele plus d'un. Le cure de Pon-Daniel, Thomas-Eugene Beaulieu, est
ou Ire de cette si tua tion q u' i1cteeri I ason eveque de la fa.;on su iva me: « sans
amener de competition entre les rnarchands qui tiennent Ie monopole du
commerce et consequemmenl de diminution sensible dans Ie prix des
marchandises [Ie pon franc] leur fournit les moyens de vendrea viI prix les
boissons enivrantes eL de speculer honteu.~("'ment sur les passions de leurs
conciLoyens. Les pet.its commerc;ants, (rouvant aussi dans la venLe des
boissons un mOyf'n facile de soU( irer I'a rgent., si rare par ici, eL de se fai re des
am is, s'en approvisionnent largement, de sarte que, au lieu de deux ven
deurs de boisson que nous avions dans fa mission du Pon-Daniel, par
exemple, I'annee derniere, nous en avons maintenant Iwil el un nombre
proportionnel d'ivrognes7l .»

La contrebande eSI done des plus fJarissantes a l'epoque du pan libre.
D'abord, les douaniers de Gaspe cessent d'examiner les cargaisons des
navires sous pretexte que la chose s'avere inutile depuis J'abolit.ion des
droits. On se satisfail done de la declaration du capitaine. Les navires qui
ne dr!'chargent pas a Gaspi' se conlentent d'envoyer un canot a terre pour
faire rapport aux doua niers qui « n'exercen Id'au tre cantrall" sur les impor
lations ou It's exportations que celui que leur fournil la declaration tlu
patron du navire.» Des inspencurs nommes pour surveiller la bonne
marehe des pons francs soulignent dans un rappon la fone eonLrebande
qui se fait alors enlre Ie pan de Gaspe el ,eux des rives du Saint-Laurent
jusqu'a Quebec ou encore avec Ie Nouveau-Brunswick. « Un navire,
dedarenl-ils, pew prendre un chargemen! a Quebec pour Gaspe, aller
declarer au bassin qu'il eSI adestination de la rive nord ou dcquelqu'autre
cndroit de trafic, et se remettre en roule pour revenir et disposer de sa
cargaison sur son chemin 72 .» Entre lC' Nouveau-Brunswick et Gaspe, Ie
commerce des spiritueux est important: dissimule dans des barils de pois
son et d'huile, l'alcool estlranspone de nuil abord des barges de pccheurs.

Le pon franc profile largemenL aux compagnies jersiaises de la region, el
ce, au detriment des mar,hands de Quebec. II favorise aussi I'expansion du
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commerce et de la peche sur Ie litloral nord de la Gaspesie et sur la cote nord
du golfe Saint-Laurent. Les compagnies marilimes etablies a Paspebiac,
afin d'obtenir I'exemption des droits sur Ies marchandises qu'elles impor
tent, doivent imposer a leurs bateaux un detour par Ie POrt de Gaspe. Elles
demandent done, mais en vain, que la zone du port franc indut Paspebiac.
Les pecheurs sont mains choyes que Ies marchands par cette mesure. En
eHeL, ces derniers, soulages des droits de douanes sur les marchandises
qu'i!s imponenl, n'en baissent pas pour autant les prix. malgre leur
pretention du contraire. Les inspecteurs des pons francs Ie soulignent treS
bien: « Les marchands de Gaspe, de Perce, de New-Carlisle ct de Paspebiac
!lOUS om assure que LOut l'avanlage de l'aboliLion des droits etait pour Ie
consommateur. que Ie prix des march<lndises avait baisse de ceLte diffe
rence, que les pecheurs en retiraienL de grands profits, que leur situation
s'etait de beaucoup ameliorce [... ] Les consommal.eurs que nous avons
rencomres [... ] nous ont affirme au contraire que, sauf la diminuLion elu
prix des eaux-de-vie et liqueurs ce qui est loin d'ctre un avantage, il n'y a eu
aucune rcduClion notable dans les prix. Le gros des affaires a ete monopo
lise par quelques maisons Jersiaises qui Ont de grands capi~ux et rendem
impossible la concurrence aux maisons mains fortes; ces principaies mai
sons conlf(3lent de fait les prix du poisson au moyen d'un emendemel1l
mULuel.» El ils ajoulent: «La population a ete desappointee. an'en pas
dOUler, car on Iu i avai I fai t croi re que la crea tion du port franc allai I red uire
Ie prix des necessites de la vie; eet avance etait faux, parce que la farine, Ie
lard, les cereales, les bestiaux, Ie bois, en un mot LOuS Ies anicles de
premiere necessite etaiel1llibres de droits avantla crealion des pons francs,
de me me a ussi que Ies articles de peche tels que Ies lignes. les seines. etc. 7l »

On constate de faibles reductions dans les prix des vetements et des chaus
sures, de la melasse, du sucre et du ble. l.es baisses semblcl1l plus sensibles
pour Ies achats au comptanl, ce que peu de clients sont en mesure de se
perrneltre.

C'esL pOUl'quoi, les enqueLeurs reconnaissent I'inutilite du port franc de
Gaspe, qui profite d'abord aux maisons de commerce. lIs soulignent dans
un rapport que Ie port franc Jaisse de cote les gens de la Baie-des-Chaleurs
et que la liberte du commerce ne touche pas les navires ctrangers qui
s'approvisionnent deja chez eux. lis notel1lle prejudice suhi par un navire
qui ne peut quitter un des pons du dislfict relevant du port franc de Gaspe,
c'est-a-dire Perce, Paspcbiac, Carleton, Riviere-au-Renard, Amhersl aux
lles-de-Ia-Madeleine el Sept-Iles sur la Cote-Nord. ni y venir. sans faire
escale a Gaspe afin d'y reclamer ses papiers. «Ainsi. un navire pani
d'Halifax a destination de Paspebiac devra se rendre d'abord a Gaspe.
c'est-a-dire faire 120 milles de plus que son voyage; un navire pani de
Caraquelle devra Caire neuf fois la dislance de son voyage a la meme
destination pour se rendre a Gaspe. Un navire pani de CarieLOn pour
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Dalhousie, Bathursl ou un port etranger devra, s'il transpone aUlre chose
que des produits du Canada prolonger son voyage jusqu'a Gaspe pour
oblenir son acquiuernentli .» En seplembre J866, Ie rappel du lraite de
reciprocitc avec les [tals·Unis modifie cerrains aues de douane et Ie pon
franc de Gaspe est aboli. On relablit <llors Its droits douaniers ace pon, ce
qui afft'Cle les af(aires des rnarchands de la baie de Gaspe.

LA PRODUCTION
ETLE

COMMERCE

Comme dans Ia premiere mOilie du 1ge siecle, Paspebiac et Ie bassin de
Gaspe demeurent les principaux endroils ou se chargem el se dechargent
les batiments de commerce. C'est de la que se fait I'expedilion du poisson
sur les marches ella reception des marchandises. du sel etdes fournilures de
peche necessaires aux residents de la COle. Ces deux endroils, non exposes
aux vents du large, of{renl un ancrage sur aux na vires de commerce durant
la saison de navigalion. Presque LOutC la morue sechee des entrepreneurs
jersiais passe par Jes nombreux entrepols que I'on relrouve dans ces deux
pons avant d'elre exponec a I'elranger. rl en eSl de meme de la morue
pechee sur la cole nord du golfe Sainl-Laurent.

Siege de Ia douane principale du dislricl, Ie port du bassin de Gaspe est
en pleine expansion apres 1860. La creation du port franc etle developpe
menl des pecheries sur Ie litlOral nord de la Gaspesie ct sur Ja cote nord du
Sainl-Laurent slimuJent les aniviles de ce havre. A Gaspe, on arme de
nombreux batiments pour la peche sur la Cote-Nord. Des quais se
c:onslruisent el un village prend forme a l'endroit OU, jadis, il n'y avaitque
quelques habitanls. En 1864, on compte sur les rives nord et sud du bassin
de Gaspe vingl entrepols ou hangars pouvant conlenir 148000 quintaux de
morue seche". Plusieurs milliers de quintaux arrivenl lardivement de la
COLe-N ord el doi vent etre enneposes aGaspe jusqu'au printemps suivanl.

A Gaspe, on ne fait pas la peche proprement diLe mais la population
travaille aux auivites liees au passage des navires. Celte animation com
merciale amene ]'etablissemem de consulats ctrangers. Ainsi, en 1862,
s'ouvre un consulat ita lien. Son representam eSlle jersiais Horatio LeBou
tillier, fils du commen;:ant John LeBoulillier. Apparaissem aussi des
consulats des flats-llnis, du Bresil, du Portugal et de la Norvege76 . En
1865, Horatio LeBoUlillier cumule les [onnions de consul d'Italie Cl vice
consul du Bresil el des Etats-Unis.

APaspebiac, chef-lieu des deux grandes maisons de commerce, Robin et
LeBoutillier, la peche etle travail de la morue sonl des activites de moins en
moins importanles, Cependanl, comme Ie poisson du Labrador se scche
difficilemenl sur place, une partie de sa production est ramenep a Paspe
biac pour y eIre secheen Cel endroit demeure Ie siege social et Ie depol
principal des marchandises et du poisson des deux grandes firmes mar-
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chandes. La rade de Paspebiac est generalement ouvene ala navigation du
debut d'avril jusqu'au milieu de dec-embre. Gaspe et Paspebiac demeurent
done les principaux ports de commerce gaspesiens mcme si J'on fait
quelques expeditions de poisson de Perce, de Cape-Cove, de Pointe-Sainl
Pierre, de Grande-Riviere et de Ne\vport.

II est difficile d'evaluer precisememle volume du commerce gaspesien a
partir des statistiques gouvernementales. Ainsi, avant la Confc'dera!ion, Ie
trafic avec les Maritimes est considere commt' commerce exterif'ur, celte
region ne faisant pas partie du Canada. Aprcs 1867, Ies echanges de pi us en
plus nombreux entre Ie Quebec, Ie Nouveau-Brunswick ella Nouvelle
Ecosse fonl maintenant partie du commerce interieur, diminuant anifi
ciellement les chiffres des exportations et des importations. Jean
Chrysostome Langelier expliqueen 1881: (,Aujourd'hui, une bonne partie
du poisson qui s'exponait direnement [des'l ports [gaspesiens] est expedie
aHalifClx et lil em barquee sur les navires qui Ie transponent aI'c'tranger, en
sorte que Ie chi ffre de ces [exportations J se trouve d:ms les registres du pon
d'Halifax au lieu de ceux des ports de la Gaspc'sie. II en est de mcme pour
une panie des importations,a. » Une ponion de la morue seche en voyee par
les marcbands a Halifax est expedite durant I'hiver <LUX Antilles et au
Bresil.

Chaque an nee, plusieurs dizaines de navires de toutes sorles quillentla
peninsule pOllr amener la morue sechee sur Ies marches etrangers domles
plus imporlants demeurentl'Italie (Naples, Civitavecchia, Ancome, Bari,
Palerme... ), J'Espagne (Cadix, Malaga, Valence), Ie POrtugal (Lisbonlle.
Opono, Figueira ... ), Ie Bresil (Rio de Janeiro, Bahia, PfTnambuco... ) etles
Antilles anglaises (Barbades, Saint-Vincent, Dominique, Jama'ique, Tri
nidad, Bermudes ... ). Ce demier marche se developpe de plus en plus. II ya
aussi les ELalS-Unis, Ja Glancle-Bretagne el l'ile de Jersey. Malgrt' b
concurrence de certains autres pays. les pay~ meditenaneens, paniculiere
men t J'I La lie, demeurem it's principa ux cl ien ts des firmes jersiaises, clOTH i1s
se panagent avec Ie Bresil la plus grande panie de la produnion d'ele.
Quant au poisson sale (veri) de la peche d'auLOmnc, il e~t mis dans des
caisses et des barils et continue d'alimenter Ie marchf continental. Au
debut du 20e siecle, <llors que se repand I'usage de la refrigc-ralion, on
commence it expedier en petites quantitessur Ie marche nord-a mi'I'icai n clu
poisson frais: morue, hareng-. eperlan, capelan el saumon.

Apres 1850, de pI us en pi us de marchandises som aChel(>es de Qud)cc, de
Montreal, de Saint-John (N.-B.), de Halifax et de Toronto de prefelence a
I'Europe. En 1871, Napoleon Lavoie remarque que les balles, souliers,
etoffe~ et hardes importeE's ;)urrefois d'Angleterre proviennent maintenant
en presque totalilc du Canada. II estime que quelqu('~annces auparavant
la valeur du commerce de cabol.age au port de Gaspe s't-Ievait a plus de
$286000'9 , Langelier reprend plus tard: <<II se fait autant, mcme beaucoup

,\bison I.t" Boulill i~r;[
Casp£', 1981. Rtwkntt'
til' Hor.llio Ll'Bolllilli('[,
consul <I'll,1Ik-vI vi,t'
(on,,,l rill Rrfsj) ('I til'S
f);us·lI Jl" ('11 1865.
PholO: Cuy CollI Ll.
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plus d'affaires commerciales dans la Gaspcsie. mais elles se fonl avec les
grandes villes du pays el n'apparaissenl pas clans les lableaux des impona
Lions .. .so" Les marchandises sonl acheminees en Gaspesie par de petiles
goelelLes appartenanl, SOil aux compagnies de commerce, soit a des cabo
teurs independants, ou soit encore par les bateaux a vapeur des lignes de
navigalion qui font Ie trajel Quebec-Nouveau-Brunswick. fI y a egale
mem, a panir de la fin du Jge sieck Ie lrain qui sen au transport des
marchandises. TOlIlefois, avam les annces 1880, les importations de l'exle
rieur du Canada som encore imponantes. Elles proviennenl sunout d'An
gletene, de Jersey, d'Espagne el des Elats-Unis. C'eslle cas en particulier
pour Ies fournilures necessaires a l'induslrie de la peche. L'emprise gran
clissante des caboteurs dans I'approvisionnemem de la Gaspesie explique
pourquoi les grandes firmes marchandes, qui restreignent leurs avances
aux pecheurs. onl de plus en plus de difficultes a rentabiliser leurs opera
lions cl'impon-expon. Au fil des ans, elles preferent expcdier leurs cargai
sons au pon de Halifax, noliser des navires ou uliJiser un liers pour Ie
transport de leur poisson. Cela contribue a Caire disparailre la marine
marchande gaspesienne, composee de navires de bois, dont un cenain
nombre ont ele const.ruils dans Jcs chan tiers de la region.

Les peches secondaires

Si Ie 1ge siecle gaspesien peUL etre considere comme l'age d'or de la morue
sechee, il connail aussi ['exploilation de quelques aunes especes marines,
principalemeIll Ie hareng, Ie maquereau, Ie capelan, la baleine, Ie homard
el Ie saumon. Certains poissons sont sunoul recherches pour garnir les
hame<;ons des lignes de peche a la morue. Les cullivaleurs s'en servenl
egcllemenl pour engraisser leurs tenes, surtout les espaces reserves a la
cullure de la pomme de terre. L'exploitalion a des fins commerciales
d'especes autres que la morue n'aueinl pas une grande ampleur. Les
marchands de Jersey s'opposent loujours ala caplure de poisson aUlre que
la mOnJe. De touLe fa<;on, eelle-ci eSl toujours en forte demande el facile
ment exploitable. A partir des annees 1870, on assisle loulefois a une
cert<line diversification dans I'industrie de la peche, paniculieremem a la
Baie-des-Chaleurs. Elle eSl I'oeuvre d'elllreprises non impliquees dans ]a
peche moru liere.

LA PECHE
DU HARENG

La peche du hareng vienl au premier rang des peches secondaires en
Gaspesie. Ce poisson qui, comme la morue, se de place par banes, fait son
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apparition pres des COles gaspesiennes vcrs la fin avril elabondesuTlOUlen
maio Au mois de juin, il quiue la zone cOliere pour y revenir en aoth. C'esl
surtout aJa Baie-des-Chaleurs qu'on s'imeresse au hareng. Entre la pointe
Miguasha et Carleton et aussi dans la baie de Cascapedia OIl il va frayer, il
s'en fait une peche abondante, d'abord Ie primemps mais aussi <'I I'au
tomne. On en prend de bonnes quanliles ad'aulres endroirs de la Baie-des
Chaleurs, soit aMaria, Bonaventure el Port-Daniel. Pierre Fonin sou ligne:
,d] eSl absolumem impossible, sans en etre lemoin. de se faire une j USlC idee
de la prodigieuse abondancc d'oeufs de harengs deposes lout Ie long des
COles ou ce poisson va frayer. rai vu maintes fois "plusieurs milles"
cominus du rivage couverts de ces oeu[s sur une epaisseur de deux ou trois
pieds81 . »

Cenains pccheurs se servenl de seines pour auraper Ie hareng. Mais Ie

Barql\('s cllJr/{{'('s til'
harel'l/{> ,'I Bel k·Al'ls('.
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Fumoirs au bouranui~s
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COCll eleve de CPS filels limite leur utilisation et ce SOl1l sunoutles euangers
qui s'en sen'ent. Le~ seine~ a hareng SOnt de grands filets de 100 a 130
brasses de longueur sur huit ;" onle ele profondeur. Un bout elu filet est
inslalle sur le rivage ct I'autre dans un canot qui decrit un mouvcment
circulaire pour revenir au rivage, A mesure que les COleS de la seine Se
rapprochent, Ie poisson est accule vers son centre. P<lr[ois, on utilise plutol
deux chaloupes qui ctendent la seine en demi-cercle pour capturer Ie
poisson, Les Gaspesiens se serven I sunout des rets, [ilels qui cou ten I mains
chers que II'S seines. Que ce SOil pour la peche aux autres poissons-boette ou
pour celIe elu saumon, lcs rets sonl utilises suivant Je mcme principe.
Mesuran t 30 brasses de longueur sur ci nq as ix de profondeu r pour la peche
au hareng, on les installe afaible distance du rivage ou al'embouchuredes
ansI's. De peli ts bari Is clos et des [[oueurs de Iiegc II'S ma inliennen I au ras de
I'eau landis que des poids en metal fixes a I'aulre bout en assurent la
position venicale. Le poisson lente de traverser I'obstacle el s'engage la tete
dans les m(lilles du filet que son corps plus gros ne peultraverser, Des lors,
il ne peut se degager, ses ou'ies formant crochet ell'empccham de reculer.
On lend les !"els I'apres-midi. Taus les matins, II'S p['cheurs vont les visiter
pour en retirer Ie poisson emrnailJe durant la nuit. Les bonnes nuits, on
peut prendre de cinq it dix quans de hareng par filet.

APerce et aGaspe, les pecheurs font de grosses salai sons de hareng pou r
leur propre consommation. Si la peche du saumon est en grande partie Ie
fait d'indiviclus favorises, celIe du hareng demeure Ie lots des pauvres. lis
traitem ce poisson et Ie mellent en marche eux-memes. Neanmoins, ce sont
surtout Ies pecheurs etrangers, en particulier ceux de la Nouvelle-Ecosse.
qui s'inttressem alars a I'exploitation de celIe espece negligee par les
Gaspesiens. En mai 1858, Pierre Fonin mel1lionne que sur les 70000 barils
de hareng pris dans son secleur d 'affectalion, pas plus de 6 000 a7000 barils
Ie sont par II'S pccheurs canadiens82.

Pendant la duree du Iraile de n~ciprocile avec les Etats-Unis, de 1854 il
1866, Ie commerce du hareng devient une industrie florissante. Le poisson
pris dans l(l bail' des Chaleurs eSI alors expedie. principalemem aBoston,
rnais aussi dans Ies fLaLs du Sud, ou eet aliment bon marchc, marineet sale
sans precau tion, est consomme par les escla YeS noirs. Des 1854, u ne fi rme
americaine, la Menian & Co., s'installecl Bonaventure. Deux ans plus lard,
elle expone aux Etats-Unis environ 3000 quarts de hareng et plus de 1000
quintaux de morue8~, Quant au hareng envoye sur Ie marche national, il
n'est pas loujours de premiere qualite, si l'on en croit ce lernoignagr: « On
envoie a Quebec, affirme James McPherson Lemoine, des commandes
pour lanl de harengs: er au lieu de la q ualile demandee, on re<;:oi t dt:s fUlaies
comenam du poisson d'une qualile totalement inferieure, non
marchande81 , )}
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Vers 1866-1867, une maison de Sligo, en Irla nde, la Petry, Robertson &:
Co., meL sur pied des etab Iissemen ts pour la prepara Lion du ha reng aMaria
et aCarleton. Vel's 1870. elle en ronde un autre ,'I Bonaventure. Elle possede
aussi deux installations de ce type au Nouveau-Brunswick. Le poisson est
exporte principalement en Mediterranee car, a ce moment la, les Etals
Unis imposent un droit a I'imponalion du hareng-. Pelry emploie un grand
nombre d'hommes et de femmes du pays sans compter les ouvriers qu'i I fai t
venir d'Europe pourdiriger les operations. Au primemps. il paie Ie baril de
hareng frais 50 cenlselle baril de hareng sale $1 ,'10. A!'automne, Ie poisson
[rais vaut 60 cents el Ie sale $2,808~. Le hareng prepare se vend en Irlandt' de
$6 it $10 Ie baril. En 1869, Petry expedie 7000 barils de hareng de Carleton.
En 1871, il en envoie II 000 quarts de Maria et de Bonaventure. Au debut
des annees 1870, la peche du hareng it des fi ns d 'exportation ne se fai t qu' en
ces trois endroits.

La compagnie irla nda ise payan t ses pecheurs en argen t com plam, Carle
ton se donne alars des airs de village prospere. Mais, des 1873, les haussesde
prix du sel et des barils, la rarete du hareng et Ie blocus des ports prussiens,
forcenlla compagnie a fermer ses etablissements en Gaspesie. La produc
tion de hareng dans It's com[(f,S de Gaspe el de Bonavemure qui atleignait
20 638 barils en 1869 wmbe alars a5343 barils. De plus, Ie gouvernement
liberal canadien, libre-echangistc, donne Ie coup de mort acelLe industrie
debutante en faisant adopter en 1874 une loi permellantl'entrtt' du hareng
de Tene-Neuve sans imposition d'aucun droit et sans inspection. Celte
mesure entra'ine la fermeLUre presq ue com plete des marches de Quebec et
de Montreal au hareng gaspesien.

En juin 1883. une nouvelle loi met un terme acelIe de 1874. De 10743
barils en 1880,]a production de hareng s'eleve a24325 barils en 1883. La
presque LOtalite, soit 23450, provient de la Baie-des-Chaleurs. Bon nom
bre de pecheurs gaspesiens salmt alors leurs 40 ou 50 demi-barils de
ha reng pour fa vente dans les vi lies et paroisses de!' in terie ur de la province.
En sus de ceLIe production, il faut ajouler celie du hareng fume, qui
s'etablit entre 4 000 el 8000 barils dans les annees 1880. Marie-Dina Arse
neau, dans ses souvenirs de la fin du 1ge siecJe gaspesien, expliqut' la fa<;:on
dOI1l on sa la ilet [umai t Ie hareng. « Le hareog, dit-elle, elai t egui be, vide et
sale dans des quarts faits par nos IOnneliers. II faJlail bien Ie saler et Ie
paqueter serre. Souvent on en meuail dans de grandes cuves ou valS qu'on
appelait flaues [... ] Apres avoir passe trois semaines dans Ulle fane sau
mure, Ie hareng e13i Lanouveau sale el remis dans des barils. On empl issai t
Ie bari I de saum ure par la !Jonde et on Ie chevi Ilai l j uste a vam de I'en voyer. »

Au pril1lemps, pour fumer Ie petit hareng, «On construisait une petite
balisse de dix pieds carres LOut au plus, haute, sans feneLre eL une seule pone
etroitt'. Dans Je falte, on rangeait des bagueues appclees aligneues. Sur la
terre, on elendait du son de scie de bois d'erable. C'eLait un boucan. Le
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hareng, toUI frais, erail eguibe, c'esl-a.-dire qu'on enlevail seulemenl les
oules. On Ie mellai l dans une saumure forte pendant une journee ou deux.
II ne fallail pas le laisser au soleil avant de Ie saler, ensuite on I'etendail
pour Ie faire secher. Pu is on l'embrochai l sur les a Jig-nelles [... ] On place les
alignettes dans Ie faile du comble. Puis on allurne Ie son de seie ou des
copeaux de bois franc et on ferme la pone. I I fa ut emreleni r Ie feu pourfaire
de la fumee pendant quinze jours au un mois86.»

Au debut des annees 1890, la produclion du hareng connall un regain
grace ala venle du poisson congele qui se chiffre en 1893 a. plus de 83 400
livres. Celie du hareng fume varie dans Ie seul comre de Bonaventure de
35000 a plus de 100000 livres entre 1893 et 1900. Le hareng sal(\ comllle
d'aiJleurs les aUlres poissons saurnures (maquereau, saumon. morue) n'eSl
pas encore prepare avec assez de soin et n 'Obli em pas Ie prix q u' on pourrai L

en altendre. II n'eSl expedie qu'aux marches du Quebec, alars qu'i! pour
rait fournir les marches de I'Ouesl canadien el des Elats- Unis, approvision
nes par Ie poisson prepad- en Ecosse et en Hollande. En 1912, la comile des
pecheries de la Commission de Ja conservation pose encore la question:
«Pourquoi une abondance n'esl pas exploitee8??»

LE MAQUEREAU
ETLES

AMERICAINS

La peche comrnerciale du maquereau eSl encore I'affaire eles Americains.
Sauf pour la boelle, les Canadiens ne praliquem guere ceUe peche, excep
lion {aile de certains pecheurs des Iles-de-Ia-Madeleine el de la baie de
Gaspe au de quelques hommes ages el jeunes gar~'onsqui s'amusem malin
et soir aprendre Ie maquereau avec une LUr!utte (JIgger) quand its Ie voient
se fonner en banes dans les a nses.

Celte peche auire chaque annee plus d'une eemaine de goelettes des
Etats- Unis et des navires en provenance du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Ecosse et de \'I1e-du-Prince-Edouard. Elles viennent pecher Ie
maquereau, SOil a la seine, SOil a la ligne. Dans les eaux gaspesiennes, ce
poisson se tient surtout dans la baie de Gaspe el dans Ja portion de la baie
des Chaleurs sise entre Port-Daniel el Bonaventure. II se presente aces
endroits vers la mi-juin et y demeure jusqu'aux premiers jours d'ocLObre.

En 1865, Pierre Fortin eSlime que pas moins de 1200 a 1500 goeleltes
americaines pechenlle maquereau dans Ie golfe Saini-Laurent et iI evalue
a. plus de 300000 barils Ie produil de cetle pechc. Sur ce nombre de
batiments, quelque 200 a 300 viennent dans les eaux des lIes-de-la
Madeleine Cl de la peninsule gaspesienne. lis y prennenl entre 15 000 et
30 000 barils de m<lquereau. La ville de Gloucester dans Ie Massachusetts
fournil a elle seule de 500 a. 600 de ces goelelles, ce qui fail dire a. Fortin:
« Ainsi, cette petite ville americaine equipe acIle seule, pour un seu! genre
de peche, plus de lrois fois Ie nombre de balirnenlS que toulle Canada pour
toules nos pecheries88 .» Ces navires partent de leur pon d'allache vel'S la
mi-juillet pour alleindre Ie golfe Saint-Laurent une semaine plus lard.
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A l'expircllion du lraile de reciprocite en 1866, les bateaux americains Sf'
font mains nombreux dans les eaux canadiennes, mais leul nombre
demeure respecta ble. Les pccheurs a mericai ns se sorH conSli lues en socieu:'s
de dix a vingl goc!cttes dam les equipages de quinze a vingl hommes se
panagenl les prolils de la peche. Les habilantsde Paspebiac, ponde refuge
privilegie elf' ces voiliers, sonl souvenl irrileS par la conduile des Ameri
rai ns qui, lorsq u' ils debarq uen I su rIa greve, causen I des desordres. lis son/
meme obliges de pOSler des gardiens la nuit pour protegeI' les proprirtes.

En Gaspesie. la produclion commercialisee elu maquereau n'atlei'nl que
quelques cemaines de bards par an nee, Les meilleures saisons de pcche,
celles qui dcpassent Ie millin de bari Is, son l 1869 (1 002 bari Is), 1878 (I 242).
1880 (I 840), 1889 ('1600), 190 I (5500), el 1902 (I 000). Ai nsi, Ie maquereclU
demeure une ressource sous-exploilee par les peninsulaires, malgre les
incitations qui leur sam faites d'f'n profiler. Mais encore la, les entrepre
neurs locaux n(' SOlll pas inui'resses et lcs pecheurs ne ~om pas organises
pour en fai re la mise en marche. Qui plus est, les America ins on l habli u ne
leRislation prOleetionniste visant a fermer leur marche au maquereau
canadien.

Comme Ie hareng el Ie maquereau, d'aulres especf's servent aClppater lcs
Jignes amorue. Sur le~ cotes eles comtes de Bonaven lure et de Gaspe jusqu ';1

Monl-Louis, Ie capelan, Ie lan\on, l'eperlan, la lruite el diW'rents mollus
ques, dom ]' encornCl f'1 la seiche, sont ai nsi Uli! ises comme poissons
bOtlte. En amonl de Mont-Louis, on emploie pluto! les moules pri~es sur
la COle nord elu Saint-Laurent. On les conserve fratches pendant deux mois
en lcs meHanl dans des sacs submerges. La bot'ttedelermine les rendemenls
de la peche ~lla morue. Aussi, quand les Amcricains pcchent intensemeJ1L Ie
maquereau el que les aufres sones c1'appats vif'nnent ;1 manqueI', 1es
pccheurs sOn! dans une situation clifficile. Napoleon Lavoie enil en J877:
«C'esl Surtoul lorsqu'il ya disetle de boitte que l'on peul mieux apprecier
les dommages incakulables [ailS aux p(oches du maquereau de la cote par
les pecheurs cles ftals-lJnis. QUClncl Ie capelan el le hareng quiuaienl la
cote vel'S la (in de juillel et avant que 13 seiche fur arrivee, nos pccheurs
complaient autrefois SUI Ie maquereau qui fail une excellenle boitte pour
la morue pendalll ceue saison de I'annee [, .. ] Ce lemps eSl malheureuse
mCI1l passe et I' on peu t apeine ('sti mer Ie tort fai I. acClle popu Ja lion qua nel
on songc que de quinze adix·huil cents baleaux onl ere obliRCS de rester
inanifs d ural1l les Irois ou q uatre sema ines c1 u mei Ileur tem ps de la peche,
parce que celle boilte indispensable faisait defau(89 »

Plusieurs comemporains pensenl aussi que l'utilisation en assez grande
quanlit(, cI'especes ,omrne Ie {apelan el ie harenp; pour enRrais~er les terrt~s

col1lri bue aeli mi nuer les stocks. Ver~ [889, Ie probkme de la boct te Sf' pose
d' une fa\on <l igu~: Ie ,apelan e( Ie hareng son I cleven us rares. I Iexiste a lors

LES AUTRES
ESPECES
PECHEES
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LA PRODUCTION
D'HUILE

DE BALEINE

beaucoup df mccontentemenL sur la cote au sujet de 1'inLeruiuion d('
pecher l'eperlan ?t la seine, sauf avec des permis speciaux, A l'auLOmne,
apres Ie depart de I'encornet eL lorsqu'il est impossible de se procurer du
hareng, l'eper Ian dev ien Lind ispensa ble. Deja q uelq ues grandes maison s
de peche importent des moules salces de Halifax afin de CQnLTer les penu
ries de bOtlte et de sauver du temps aux pccheurs. Ces demiers trouvem
c('pendant as moules trop petites et refusent de s'en servir.

C'est alors qu'on realise les premieres tentatives de congelation de la
boelle. ANewport, les Robin construisenL une glaciere aI'ete ue 1891 pour
y conserver Ie hareng printannier. D'auLres commen;:ants les imilent. Au
debut, Ics pecheurs sont reticents autiliser les app,hs congeles, mais i1s ne
wrdent pas aen reconnaltre l'avanLage puisqu'un approvisionnement de
hareng eongele, sous les planches, au fond du bateau, leur permet de
pecher des qu'ils <illeignent les fonds. Le gOllvernement canadien met sur
pied en 1899 un sysLcme ue congelateurs pour I'emmagasinage de la boelle
et Lente d'amener la formation d'associations de boctte dans les differenlS
centres de peche. En 1901-1902, on trouve dcja une vingtaine de ces conge
laLeurs Ie long des COLes des Provinces maritimes, mais il fauL allenclre
jusqu'en 1903 pour voir demarrer leur implantation au Qucbec. Un pre
mier conge)aLeur eSl alors construit a la riviere Bonaventurf. En 1910, on
peul compteI' 41 «freezers el Ice-Houses» clans Gaspe et 51 dans
Bonavemure.

En sus des espcees marines preCileeS, cerrains Gaspesiens se Il1ellenl a
capturer Ie fletan it l'aide de palangres amorue, Mais ce poisson cst cleja
fonement peche par les Americains. Pendant un certain temps aussi, Ie
marsouin eSL pourchassc clans la bail' des Chaleurs; on se sen aJors cl'un
fileL pour ce faire. Une compagnie se forme en 1867 pour capturer Ie
marsouin pres clu banc de Carlelon mais I'aventure cchoue, Aurrt> tenlative
cphcmere: celie de la peche aux bultres. Patron nee par Ie Service canadien
des pechcries, celle experience voille jour ala fin des annees 1850, En 1859,
Pierre Fortin essaie d'en faire I'implantation dans les eaux du bassin de
Gaspe, En 1861, if fait transporter de Caraquet <l ses bancs anificiels de
Gaspe 300 barils d'hulLres. Plus Lard, Ie Service des pecheries fait venir
d'autr(;'s huilres de Caraquet mais celte fois aux Iles-de-Ia-Madcleine, a
New-Richmond et. en 1866, au Bie, a l'oues! de Rimouski, sans plus de
succes,

Vcrs 1850, l'extracLion de I'huile anima Ie est une industrie tres lucrative.
Ulilisee pour l'cclairage et Ie graissage des machines de Loutes sones, elle
sen aussi au tannage, a la savonnerie, etc. La morue etla baleine procurent
ce produil. La prouuclion gaspcsienne d 'huile de foie de morue varie entre
50000 eL 80000 gallons dans la deuxieme moitic du 1ge siecle. Le comte de
Gaspe en fourniL la plu.'> grande partie. Le procede d'exlranion eSl rudi·
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menlaire: les foies SOnt rnis dans un baril donL Ie fJanccompone trois lrouS
bouches de chevilles. Avec la chaleur de l'eu", la putrefaction dissocie les
cell u les, en Ii bere les corps gras et ceux-ci par gravi te montent ala surface el
s'y accumulenl. Ensuile. on enleve les clH'villes pour decanter l'huile90

C'esl Ie seul sous-produil de la moTtle a ctre mis sur Je mnrche, exception
Faile de ses oeufs qu'on tente de comrnercialiser au debul des annees 1870.
Ces oeufs, que I'on rejetait auparavanl, sont des lars saurnures de la m1!mc
maniere que I" rnorue. En 1870, aPerce, Grande-Riviere et aux lles-de-Ia
Madeleine, on en livre plusieurs cemaines de barils au prix relal.ivemenl
eleve de $5 ou $6 Ie baril 91 . Ces" roques» som f'xponees en France par une
maison de New York el servent dans la baie de Biscaye d'appals pour la
sardine. Malgre les encouragements de l'officier des pecheries, I'exploita
lion de ce nouveau produit est treS cphemere el disparait apres quelques
annees seulemenl.

L'hui!e de baleine jouit aussi d'un bon rnarehe mais sa production eSl
beaucoup moins elevee q ue celie du foie de morue. Le bassin de Gaspe eSlle
seul pan du golfe qui arme des goc!ettes baleinieres el celte induslrie se
maintienl depuis pres de cent ans dans les memes familIes. C'f'st vers Ie
mois de juillel que commence generalemenl la peehe iJ la baleine dans Ie
golfe Saim-Laurent et Ie delroit de Belle-Isle. Les pecheurs reviennem a
Gaspe vers Ie milieu de septembre. Les lieu x de caplure les plus favorables
sont Ie banc de Mingan, situe dans Ie denoit de Jacques Canier, au nord de
l'iJe d'Anticosti, et Ie bane Saint-Jean, dans les eaux du detroil de Belle-Isle,
cet etroit paSS<lge separant !"ill' de Terre-Neuve el Ie Labrador.

1\. celte epoque, la baleine franche elanl devenue lreS rare, les peehf'urs
pourchassenl les baleines noires, Ies « humpback », les "sulpur bollom",
les «fin back», au «Jinner». Mais la baJeine noire, la plus recherehee de
IOUles, se fai I rare elle aussi. Pierre Fortin eerit en 1856 que « depu is sepl au
h ui I ans [... ] iI n 'a ele Iue sur nos COles que q uatre ou cinq rnamm iferes cle
celie espece.» Les peeheurs du pan cle Gaspe s'altaquenl clone surtoul a la
baleine« humpback» au balcine abosse, nombreuse dans les eauxdu golfe
eL facile aallraper. En diet, quand on reussil ill'approcher, on la harponne
LOul de suile et au moyen d'une ligne amarree au manche du harpon, on se
laisse remorquer par la baleine jusqu'a ce qu'elle s'epuise; on s'approehe
a lors de nouveau et on la lue en lui faisant de ICtrges enlailles dans les chairs
avec une lance. La baleindl bosse peut donner de 10 ~ 80 quarts d'h uile. Les
goelelLes rapponent en general de 150 it 310 barils d'huile chaeune, valant
de $2400 ;l $5 2009~ David]. McDougall estime qu'iJ cetle epoque la
production annueJle moyenne d'huile de baleine se ehiffre a750 barils 93 .

La meilleure annee pour les prises eSI celie de 1858.
A panir des annees 1860, la peche oil la baleine di min ue constammen L. En

1866, sept goelettes panen Lde Gas pe pour faire la peche, en paniculier su r
If'S cotes du Labrador el dans les parages de Terre-Neuve. Elles reviennent
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avec 12330 gallons d'huile94. En 1875, trois navires baleiniers seulernent
quiltent Ie port dt Gaspe. Dans les annees 1860, les officiers Fortin el TClU
du Service des pecheries recommandenl deja, sans succes, la formalion
d'une ou de deux compagnies pour pourchasser Ie grand mammifere dans
les mers du nord el au Gro":nland, ou Ie baleinicr experimenle de Gaspe
obtiendrail sans doule une bonne peche. Ces fonctionnaires suggerf'nt
aussi d'accordcr df'S prinws d'encouragement aux pccheurs. On avance
alars comme causes de la rarefaction de la baleine Ie devtloppemenl des
pecheries qui chasse les grands cetaCes de leurs anciens lieux de frequenta
tion el l'Ulilisalton, surtoUl par Ics Americains, de fusils a fusees a la
congrcve pour harponner les mammifcres. Quoi qu'il en soit, Jcs produils
pelroliers remplacent grad uelJemen lies huiles a ni males pour J'ecla irage et
la lubrification. La peche a la baleine a panir de la baie de Gaspe cesse
comp]clement a I'automne de 18939;.

En Gaspesie, la peche au homard se pratique surtout de puis 1870. Elle
s'organisf' d'abord sur les bords cle la baie des Chaleurs, en paniculier dans
les baies de Cascapedia, de Port-Daniel et de Carleton. Celie peche est des
plus facdes. Le homaHI se capture au moyen cle Lrappes all cages de bois
fermees aux deux extremites par une espece de rets, au cenrre Juquel
subsislf' une petite ouvenure que traverse It crustace pour aller cherchf'r
l'appal. Les trappes, maintenues au fond de l'f'au par une pierre, sont
attachets a df'S bouees cle reperage rdiees entre elles par un cable. Le
pecheur visite ses cages deux fois par jour en longeanr avec sa barque Ie
cable qui relie lOWes Jcs bouc~es. Selon Jean-Chrysostome Langelier. un
pecheur peut recolter de 500 a 600 livres de homard par jour96.

Ces crus LareS sont vendus ades proprielaires d 'eta blissemen ts de mise en
conserve, qui les mellenl sur Ie marche dans des contenants de fer blanc
seetles. Le homard vivant ne s'expone pas encore. On utilise aussi Ie
crustace comme engrais pour les lerres. En fait, on a ['habitude de n'utiliser
pour Ie commerce que la chairde la queueetdes pinces, Ie restedu homard
etanl destine a I'engraissage du sol.

Avant 1870, on nf' prenait qu'occasionnelJement Ie homard en se servan l
de pieges [ai IS de branches d' osiers et cI'ambres entrelacees. L'im pIa nla lion
de la peche de cc cruslace en Gaspesie el dans les Maritimes fait suite a
l'epuisemellt des stocks de homard aux ftats-Unis, entre Ie Massachusetts
el Ie Maine. «Jusqu'a ces six au sepl dernieres annt'es, ecrit l'inspeneur
Lavoie en 1876, on n'avait pas encore songe ,\ s'avenlurer sur notre tcrrain
et !lui Canadien n'avait pense aexploiter cette mine precieuse [... ] quand
une compagnie americaine commenC;'a a s'en occuper a CarletOn el a
Maria.» Ceue premiere enlreprise acommercialiser des crus laces en Gas
pesie est celie de I' Americain Campbell. En e[fet, dans son rapport de 187 I,
Lavoie euit que «M. Campbell est Ie seul qui pratique ceue pecht dans la
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Baie des Chaleur~. IJ a prcpare 55000 boiles de homards.» L'annee sui
vanle, l'inspeneur faiL allusion adeux grandes conserveries americaines a
la Baie-des-Chaleurs ainsi qu'a un M. Brown, du Nouveau-Brunswick, qui
s'occupe de ce commerce a Pon-Daniel, une fois la peche au saumon
Lerminee. De juin aoClobre 1872, pas moins de 280610 livres de homard
sont mises en bOlles a Maria el a Carlelon. En 1871, la plus grande
conserverie, celIe de Carlelon, emploic 99 hommes el 37 femme~. Elle
appartielH a M. Hogg, un Americain de Portland, au Maine. En 1877,
l'inspcCleur Lavoie fail Ie bilan des nouveaux etablissemenL~de mise en
conserve: « En 1875, i I en a etc construit deux a Maria [i1 s 'agil des eta bl isse
mems de Hogg el Walker] el au Cap Nair [i.e. I'cLablissemelll de George
Haddow] el un a Bonaventure. Celie annee, deux auLres onl eLe om/ens a
Pan-Daniel el ala Petile Riviere. On doil en ouvrirdeux aunes aNewport
I'annee prochaine97.»

Lavoie indique aussi dans Ie meme rapport qu'un M. Holliday, de
Quebec, a OUl/en en 1873 une conserverie de homard a Barachois. En 1875,
Holliday en ouvre une aUlre du COIC sud de la baie de Gaspe, aSandy
Beach. Un Canadien en organise aussi une a Caplan. Vers 1878, deux
nouveaux elablissemenls sonL mis sur pied, aNewport Cl aGrand-Pabos el
Holliday commence l'exploiwlion de nouveaux fonds aSeal-Cove (plus
lard aCap-d'Espoir) el aPerce, au la Canada Packing Co. faiL aussi de la
mise en conserve. Des 1872, Ie commandant Lavoie recommande des
mesures speciales pour proleger ceue espece. En 1873, un premier regle
ment inlerdil la prise de homard femelle ponanl des oeufs et de eel ui pesanl
moins d'une livre el demie. En 1877, la peche au homard eSl imerdile en
Gaspesie du 20 aouL au 15 seplembre.

Puis, Ie plus important etablissemenl. celui de Hogg el Walker aCarle
ton, se transporte aNew-Mills du cCnt du Nouveau-Brunswick, au on n'a
pas encore ruine les fonds de peche comme a Carlelon et a Maria. Les
homards pris dans la baie des Chaleurs sonl alars lransportes aNew-Mills
pour eLre mis en boiles. Vers 1880, la per he au homard ne se praliq ue apeu
pres plus dans Ie haut de la baie des Chaleurs, les crustaces se prenalll
surtout entre Perce el Port-Daniel. Malgre la diminution apparenlc des
sLocks, de nouvelles conserveries surgissem el les incluslriels songerll il
ctendre ceue peche su r Ia COle nord du Sain [- Laurem el a \'ile d' An ticosti.
En 1882, deux nouvelles fabriques ouvrenl leurs pones a Belle-Anse e[ a
Malbaie. En 1886. d'autres voient Ie jour dans Ie voisinage du bassin de
Gaspe. Dans Ie COmle de Gaspe, iJ y avail qualre fabriques en 1877; dix ans
plus lard, iJ y en a diJ(-huil. Dans Bonavenlure, lrois conserveries de
homards fonClionnaielll en 1877; dix ans pi us lard, on en com pte six. Ainsi
la production n'a fait que doubler mais Ie nombre de fabriques a plus que
lriple.

Vers 1888, plusieurs {~lablissemenlS ferment leurs pones a cause de la
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[one diminulion des prises el des nouvelles reslrinions sur !'clendue de Ia
saison de peche, qui se si tue a lors en Ire Ie 20 avril el Ie 15 j u iIlet. En 1886, la
produnion gaspesienne depassait les 400000 livres et en 1890, elle n'eSl
plus que de 210630 livres. Le camu~ de Gaspe posse-de alors quaLOfZC'
conserveries de homard (93.35 trappes) C't celui de Bonaventure qu,llrc
(3250 trappes): <:lIes sont siLUces a Bonaventure, Nouvt'lie (Hope), Porl
Daniel, Anse-aux-Gascons, NC'vvpon (deux), Grand-Pabos, Pelile-Riviere,
Grande-Riviere, Cap-c!'Espoir, Perce, I'Lle Bonaventure, Coin-de-Ia-Greve
(b"ie de J'Vlalbaie), Bf'lle-Anse, Chien-Blanc (Sainl-Gcorgt>s-ele-MalbaieJ,
Bois-Bnl]Eo, l'Anse-aux-Loups-Marins C't Cap-aux-Os,

Dans les an nces 1890, de nou vellC's ca nSC'fver it's s' im pia n lent en des
endroits ou il ne semblait pas juslifit· de s'installer aUlrdois. Ainsi, au
prin tC'mps 1897 el pendan ties an nees sui va ntes, on en VOil a pparallre su r Ie
lilloral nord de Gilspe. C'C'st Ie cas de celle dC' ta compagnie montrealaise
\Vindsor a Cloridorme C't d 'une aUlre aSaint- Yvon, propriele d'une ri rme
de Halifilx. Au lournant elu sit-cle, Ie nombre de conserverits de hom"t'd
cannait une baissC' scrieusC' dans la division administralive tlu golfe Saint-
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Lauren!, comprenant la Gaspesie, la COle-Nord et les Iles-de-Ia-Madeleine.
Des 151 recenceesen 1901, il n'enresteplusque93I'anneesuivante.Cette
diminution s'explique d'abord par l'abandon au profit d'industriels plus
fortunes de petiles enlreprises qui ne peuvenl tenir Ie coup devant l'apre
concurrence des dernieres annees.

Joseph Windsor, qui est dans celle induslrie depuis 35 ans, possede alui
seul des fabriques a Malbaie, Perce, Cap-d'Espoir, Petile-Riviere,
Newport el deux autres it 1'lIe Miscou au Nouveau-Brunswick. En Gaspe
sie, il emploie 200 personnes et dans la province voisine, de 75 a 100aulres.
Au debul de son exploitation, il payail les pecheurs gaspesiens de 50 a75
cents pOUT 100 livres de homard, Ies bateaux el!'outillage lui appanenanL.
Dans les an nees 1900, i I Ies rem unere entre .$2 et $3 par cen 1 Ii vres, mais les
baleaux elle materiel som la propriele des pecheurs98 . L'induslriel ameri
cain Hog-g, lui, emploie a Pon-Daniel 30 bateaux el 68 hommes. J.E.
Alexander, qui fail affaire en Gaspesie depuis 1891, possede trois etablisse
menLS a Shigawake, a Pon-Daniel el a l'Anse-a-la-Barbe, pres de celle
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derniere localile. Dans Gaspe, on retrouve aussl la Portland Packing Co.,
de l'Etatdu Maine, et dans Bonaventure'la H.J. Forham, e1u meme Elat. La
peche au homard est alors presque monopolisee par les industriels ameri
cains. La polilique du minislere des Pecheries consisle alors <. refuser
l'emission de LOUl nouveau permis. En 1917, la Gaspesie compte qualorze
conserveries de homard employa m 165 personnes. La prod union a gra nde
menl diminue depuis vingl ans. Cetle industrie a done connu une crois
sance rapide mais sans doute excessive, ce qui sem ble avoir compromis son
developpemen t.

Une autre peche non negligeable en Gaspesie est celie du saumon. Elle se
fail de deux manieres: au rets OU a la lig-ne. La peche a la Ijgne ou a la
mouche est d'abord une peche sporlive. tandis que celie au filet en est une
commerciale. CetLe derniere se pratique en lendantdes rels sur Ie bord de la
mer, dans les anses el sunou tal 'embouchure des rivieres. Ala maree halite,
Ie poisson passe au-dessus des rets pour se rendre pres de la lerre ou
remonler dans les rivieres. Lorsque !'eau redescend, iI s'eloigne de la terre el
rerourne vel'S Ia mer ou son passage eSI intercepte par les filets. On I'appelle
alors saumon « maille». Dans les premieres decennies du 20e siecle, une
nou velie methode se repand ala Baie-des-Cha leurs. Avec l'ancien procede,
Ie poisson devail lUller contre les mailles du filet; iI meurtrissait alors sa
chair qui perdail de sa qualitc. Les pecheurs inventent done la « peche",
qui eSI. en fait une trappe. Le saumon qui s'y avemure renconlre d'abord un
filet qui lui coupe Ie chemin. Jlle suit et entre dans la premiere porte de la
ll·appe. Apres deux autres ouvertures plus petites. il est pris definitivement.
Des qu'on !'aurape avec une salcbarde, on Ie jeLte dans Ie fond du « flat" el
on l'assomme pour eviler qu'iI ne meunrisse sa chair en se debauant.
Apparemmen t, cetle methode permetlrail de doubler el me me de tri pIer les
prises de saumon. Precisons lOulefois que ce ne son t pas rous les rivages qui
se pretem a )'utilisalion de la « pecht> »99.

Le saumon semble apprecier les rivieres gaspesiennes ou on Ie relrouve
en abondance. Les principaux cours d'eau qu 'il remonte sam la Matanc, la
Cap-Chat, la Sainle-Anne, la Monl-Louis et la Madeleine sur Ie littoral
nord, les Danmouth, York et Saint-Jean, qui se jeLlent dans \a baie de
Gaspe, Ia Grande Riviere, Ie Grand Pabos et plusieurs affluents de la baie
des Chaleurs, soil la Bonaventure, les Cascapedia, la Nouvelle, la Risti
gauche eL ses affluems,les rivieres Matapedia, Patapedia, el Misligougec.he.

De la fin des annees 1830 au milieu du 1ge sieck, la pcchecommerciale
du saumon est inc.ertaine, prhaire rneme. Une exploitation abusive [aile
souvem selon des melhodes illegales el I'utilisation d'un [fOP grand nom
bre de filets expliquent la Situalion. II y a aussi les sciurt'setcroClLesde bois
qui poll uenl les ri vieres elles eel uses de certaines sc.ieries qui obSLruen [ les
cours d'eau, ne laissant aucune place aux saumons pour remol1ler les

LA PECHE
COMMERCIALE
DUSAUMON
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rivieres. Richard Nettle estime que des 2000 a 3000 tierc;ons pcches vers
1820·1830, on est passe vers 1867 a une produnion annuelle de mains de
200 a 300 tie[(;ons 'oo. En juin 1857 et en aout 1858. deux lois creent une
nouvelle n~glementationpour la peche au saumon et ala truite. La [oi de
1858, en particulier, inst:itue pour la premiere fois un corps d'inspeeteurs
au garde-peche sur les principales rivieres frequentees par Ie saumon. En
Gaspesie, on reproche particulicrement a cenains pecheurseL aux Amerin
diens de capturer illegalement Ie saumon dans des rivieres importantes. Le
poisson est ensuite vendu ades trafiquants ou aux residents qui sont peu
loquaces sur ces agissements, ce qui ne facilite pas Ie travail du Service de
protection des pecheries.

En 1859 et J860, neuf garde-peche som nommi's pour COu vri r Ie terri Loire
gaspesien, D'autres s'ajoutent par la sui te. lis fan t rappord, I' inspeneu r du
Service des pecheries, qui longe Ics cotes a bord de sa goelelle pour distri
buer les licences de peche, Caire appliquer les reglemenls, s'occuper des
differends entre les proprietaires de stations de peche, surveiller Ie bracon
nage, faire construire des passes migratoires pour faciliter la montee du
saumon en periode de frai, etc. En 1859, un systemede permis pour la peche
au saumon vient s'ajouter it ces mesures prOleClrices.

MalgTe cette surveillance, les comrevenams peuvent encore agir efficace
menl, paniculierement sur la riviere Ristigouche. Ce cours d'eau marque
]a fronLiere entre Ie Quebec et Ie Nouveau-Brunswick et la double juridic
lion qui y est exercee entraine bien des complications, Aussi les Micmacs,
qu'on oblige a st' procurn des licences pour pecher dans des endroils bien
specifiques et pour leursubsistance seulement, cominuent en bonne panic
comme auparavant a darder et ,\ pccher Ie saumon au flambeau, comme
c'est de tradition chez eux, Pour ce faire, ils pn~parent des Larches formees
d'une domaine de feuilles de bouleau, mesurant un pied sur deux et
repliees puis relifes avec une courroie de bouleau atrois Oll qualre places.
La nuit venue, un canot est amene sur la riviere. La lueur vive de la torche
attire Ie saumon pres de l'cmbarcation au un pccheur I'embroche avec un
dard lOI . On utilise egalement des fou('nes au nigogs, sones de fourchenes
qui sen'em a piqueI' Ie poisson.

Les nouvelles mesurt's gouvernementales mctlent quand mcme un peu
d'ordre clans I'exploitati.on des rivicres, Le commandant Theophile Tetu
va mcme jusqu'a dire en 1867: «Ie gouvernemem, en abolissamle dard et
les barrieres, en diminuant Ie nombre de filets et en augmentant la distance
qui doil 5e trouver entre eux, a atleint Ie but tant desire, Ie repcuplememde
nos belles rivieres, aULrefois si fecondes en saumon et en truite.» II paralL
mcme qu'a la Grande Riviere « ... ou, il ya deux OU trois ,1I1S, I'on pouvait a
peine, a l'aicle de filets, prendre quelques saumons [... J ~l la mouche, Ie
Rencral Davis, des Etats-Unis, t'n capturait 160, apanic nombre deja pris
par lcs pccheurs dans It'urs stations'02» Ct'la ('xpliquc qu'au LOurnant des
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annees 1870, les demandes de places de peche pour Ie saumon se font
LOujours plus nombreuses, «excessives» afCirme l'inspeCleur du Service des
pecheries. En dCet, devanlles gains realises par les detenteurs de licences de
peche, de nombreux Gaspesiens reclament les memes privileges au pres de
leurs deputes. Au toumam des annees 1870, Ie nombre de stations de peche
au saumon s'accroll de plusieurs dizaines. En 1871, on accorde 40 nouvelles
licences: 30 dans Gaspe et 10 dans Bonaventure. L'augmentation du
volume des prises est appreciable: en 1865 dans Gaspe, elles sont de 217
quarts et en 1873, de 742 quans; dans Bonaventure, les quantites passent de
299 <1 692 quarts.

La peche commerciale du saumon prend de I'ampleur paralleJemel1l au
developpement des moyens de communication. Ainsi, grace aux lignes de
bateaux a vapeur, on peut envoyer du saumon frais sur les marches de
l'Amerique du Nord. Vers 1870, il y a deja aCarleton et a Dalhousie des
conserveries de saumon. Ceci permet aux pecheurs de se trouver Cacilemenr
un acheleur pour leur production et de recevoir de l'argent comptaru en
reLOur. Le commandant Napoleon La voie ecrit en 1871: «Le saumon qui se
prend a Gaspe est expedie a I'etat frais a Quebec, a Montreal et dans Ie
Haw-Canada. M. Brown en acheta quatre-vingt-lreize quans pris aPon
Daniel, Ie mi ten boites et I' expedia su r les marches de la Nouvelle- Ecosse et
du Nouveau-Brunswick. Les proprietaires des etablissementS Oll l'on met
Ie saumon en boites a Campbellton et a Dalhousie en acheterent 239000
livres de Ristigouche el des environs, et I'exponerent aux Etats-Unis
conserves dans de la glace ou en boites. Le reste a ete consomme sur les
lieux, ou expedie aQuebec a I'etat sale et vendu pour des provisions I03 .»

Les pecheurs realisent alors un meilleur gain avec Ie poisson frais vendu
a Quebec qu'avec Ie marine mis en bolte. Vers 1870, Ie prix du baril de
saumon frais est d'environ $23 a$25, tandis que Ie baril de poisson marine
ne depasse pas les $16 en 1875. SouvenL, les conserveries de saumon el de
hornard sont reunies sous un meme toit et elles appaniennem aun meme
entrepreneur. Les pecheurs de Pabos et de Pon-Daniel vendentleur sau
mon sept cents la livre a quatre conserveries, dont trois sont situces au
Nouveau-Brunswick. En ]873, les elahlissements de Windsor, Haddow et
Howick mellenl en bOltes 309000 livres de saumon pour ]a Nouvelle
Ecosse et Ie Nouveau- Bru nswick. lis en achetem a ussi des pecheurs de celte
derniere province pour I'expedier aux Etats-Unis. Les satimons sont alors
mis en bOlLes ou conserves dans la glace. Pour ce faire, une des techn iques
utilisees consiste a pelleter la neige du prinLemps dans un petit hangar
appele neigere el a I'ete, y deposer Ie saumon. La maison de commerce
Caldwell & Mowatt, qui possede une emreprise de congelation du poisson
aCampbellton, exporte en Angleterre du saumon de la Baie-des-Chaleurs~,

I'etat congele. Le London Telegraph du ler decembre 1879 annonce:
«Enfin Ie marche de Billingale a ete envahi par un produit canadien. II ya



un ou deux jours, 3000 saumons recemment arrives du Canada, ont fail
leur apparition sur les quais de la Tamise. Cong-eles par un procedi'
3rtificiel avant d'etre embarques sur Ie navile, on les a lrouves, a leur
arrivee sur Ie marche de Londres, dans une condition admirable et excel
lemmen. bon pour la tablE'. Dans leur nombre se trollvt probablement des
echamillons du beau poisson qui habite 1a fameuse riviere Ristigouche et
dans ce cas, ta metropole peut se flatter d'a voir du saumon comme ellE' n 'en
a jamais vu. D'apres it's calculs de ceux qui ont appone la cargaison, ce
poisson coute, livre, un peu plus qu'un tiers plus cher que (eilli qui vienl
de la Hollandelo~,»

Le sa umon [rais commence adeveni I' accessible. En 1878, un M. Lemesu
rier, representanl df' maisons fran(aises, visite la Gaspesie pour signer des
connalS avec les pccheurs interesses a lui en vendre. O'autres marchands,
tels Ies Labillois, Stuan et Baillie, sillonnent la cote pour en [aire Ie
commerce. L'ouvenure du chemin de fer InlE'rcolonial en 1876-1877 sti
mule aussi Ie commerce du saumon a la Baie-des-Chaleurs. LJne maison
d'affaires expedie par train, en six jours, 80000 livres de saumon <1 New
York. Le nombre de wagons rCfrigeres passe bien tat de deux a treize. John
Mowall qui, depuis longtemps, s'occupe de celle peche dans Ie sectE'ur de la
riviere RiSligouchc, a[[irme que de 1869 a 1887 Ie nombre de rets asaumon
eSI passe dans les comtesde Gloucester (nord du Nouveau-Brunswick) et de
Bona venture, de 35-40 a ISO. II estime que vel'S 1886, quelque 250 pecheurs
ulilisent de ces rets a la Baie-des-Chaleurs'o~. Au debut des anni'es 1890,
devant cetle exploitation grandissante etla diminution des prises, on parle
meme d'inlerrompre Ie droil de peche au filel dans les eswaires el les
embouchures des rivieres. La situalion se retablit par la suite ella produc
tion dCpasse mil me les 450000 livres au debut de notre siecle. Vne bonne
panie du saumon de la Baie-des-Chaleurs est alars salee eL expediee par
goeletLe aux marchands Reed et Loggie df' Dalhousie et O'Haig de New
Mills, qui I'envoiem par train sur les marches canadiens el americains.

Pi\!l( sport; "c <.Iu ,,,"
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i\ celie peche commerciale, s'ajoute la peche sportive, c'est-a-dire la
capture des saumons ala mouche. Dans la seconde moitie du 1ge siecIe, de
plus en plus de visiteurs viennem l'ete pecher Ie saumon dans les rivieres
gaspesiennes. C'est en 1871 que Ie gouvernement commence alouer abail
des sections de rivieres et meme des cours d'eau complets ades concession
naires ou a des clubs privcs. La Gaspesie laisse done paraine cet elfange
contraste elu pecheur de .5aumon [onune et du morutier dont la situation
est LOujours precaire106 .

Les crises
du secteur 1norutier
A partir des annees 1880, I'indusnie de la morue sechee est aux prises avec
de serieux problemes. Cel tC' activit{ qui [ut toujours Ie moteur economique
de la peninsulc fonnionne selon une geslion deja centenaire et de plus en
pI us desuete. Le poisson seche es[(~galemenlmoins en demande, la concur
rence et Ie developpement de la technologie et des communications ajou
tent aux marches de nouvelles exigences. De plus, des crises financieres
majeures ebranlenl les compagnies maritimes de Jersey et les [orcent ase
restrullurer. Quam aux morutiers gaspesiens, ils commencent aacquerir
une plus grande liberte de manoeuvre qu'auparavant et tement peu apeu
de s'org-aniser d'une fa<,:on differente de celie qu'ils Ont toujours connue.
L'industrie morutiere, conc;ue selon un systeme jadis tres efficace, teOle de
rC-sister aux multiples changements qui secouent aussi bien la GaspE-sic
que les marches a partir de la fin du 1ge sieck.

UN RETARD
TECHNO

LOGIQUE ET
COMMERCIAL

Aux prises avec dC's problemes d'organisation, les compagnies exporta
trices de poisson maintiennent un style de gestion qui, dynamique a
l'epoque qui les a vu naltre, devicnt une force d'inertie ala fin du )ge siec:le.
Ce systeme rautinier revele ses lacunes particuJierement dans Ie type de
bateau et les techniques de peche utilises: «Je ne puis cependant passer
sous silence, explique Louis-Zephirin Joncas en 1886, un peu avant de
devenir depute federal de Gaspe, Ie fail que nous sommes encore dans
l'enfance dans l'an de pecher. NOllS faisons un usage bien trap exclusif de
la Iigne C't du hame<,:on eI" les engins ameliores semblem nous ene antipa
tbiques, tant ils s'inlroduisenl lentement dans notre pays l07,» Le depute
provincial de Bonaventure, Fabien Bugeautl, quelque 35 ans plus tard,
ecrit, de fa<;:on un peu exageree, dans une brochure de l'Ecole socia Ie
populaire: ,<II n'y a aucune difference entre la maniere de pecher d'alors
[au temps de Jacques Canier] el celie d'auiourd'hui: les baleaux sont les
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Tableau 4./2. Nombre de barques avode et aessence dans fa province de
Quebec, 1908-19/8.

6109

613:1

6122

6180

<[ 991

5102

<[ 98·1

~ 872

3929

~ 693

Barques a>oile

5

73
132

2·17

266

548

1002

1652

Barques it essenceAnnee

1908

1909-1910

1910·1911

1911-19\2

1912-1913

1913-1911

191·t-191 r,

191 r,-1916

1916·1917

1917-191 H

m~mes, les meLhodes de salaison eL de preparation du poisson som les
memes, ks marches som les memes. Nous n'avons pas avance eL, en
industrit', qui n'avanct' pas recu!eI08,»

L'induslrie de la peche en Gaspesie, commc ailleurs au Quebec, accuse
done un retard lechnologique evident. Premierement, la peche moruliere
est demeuree anisanale et Ie volume des prises est Ii mile par Ie nombre de
bras disponibles, la ligne it main etantlOujours privilegiee. En Norvege el
dans d'auues pays, au contraire, I'utilisation de filets fixes est d'usage
courant et permet d'augmemer Ie volume des prises. CeLte methode s'im
plante aussi dans les annees 1880 dans les Provinces maril.imes. Memt'
situation pour la Jigne de fondou palangre, qui pennet de prendre un plus
grand nombre de poissons que la Iigne?t main lraditionnelle, si chere aux
entreprises jersiaises. Ce n'est qu'a partir des annees 1910 que ces techni
ques son! utilisees en Gaspesie.

Pour augmenter la production, il faul ameliorer l'oU[illage elu pecheur,
dom un des elemenLs principaux demeure l'embarration. Les barges uLiJi
sees par les Gaspesiens pour faire la peche coLiere, bien que reconnues pour
leurs inclCniables qualj\(~'s nautiques. SOn! [rap petiles pour aller au grand
large. En effel, elles ne sont pas assez gTandes pour pcrmetlre de lrancher el
saleI' abard les prises de la journee. Elles doivem revenir;1 lerrt' Ie soir, car
un poisson lrais se deleriorc s'il n'esl pas tranche Ie jour mcme de sa
caplure. Au debut du 20e siecle, It's experts recommandt'1H l'adoplion de
grands bateaux ponIes, beaucoup mieux adaples que Irs barges a la p~(he

sur les banes en haute mer. Ces navires, une reduction du batea u norvegicn,
sont utilises depuis un certain temps par les Franr,ais, les Anglais et les
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Americains et, depuis peu, dans les provinC'es atlanliques, paniculiere
ment en Nouvelle-Ecosse ou, comrairement allX liverains <lu golfe Saint
Laurent, il faut aller asscz loin de la cote pour prendredu poisson, De toute
fa~on, en Gaspesie, il se fail traditionneJlemmt peu de peche en haute mer
et res navires auraient d<"s problemes de fonClionnemenl acause elu man
que de pons el de quais en eau profonde pour les accueillir.

Autre element teehnologique qui tarde it s'implaJ1Ler en Gaspesie: Ie
mOleur acombustion inlerne. II n'eSl insta!le qu'au debul des annees 1910
sur les barges des perheurs quebecois, alaI's qu'ailleurs au Canada, on
l'utilise depuis line dizaine d'annces. Au Quebec, on ne reeense que (inq de
res mOtellrs en 1910-1911 el 1652 en 1917-1918. Dans Ie comic de Bonaven
ture, quelque 800 prcheurs utilisent alars 550 barques a voiles et 82 a
essence. Dans Gaspe, 5849 pecheurs se servent de 1067 voiliers et de 1256
embarca{ions motorisees, plus cinq navires a voiles et a<"ssence, de dix a
vingt tonneaux 109

Ces moteurs el'un ou de deux cylinelres developpeJ1L de quatre it dix HP el
SOJ1L renommes pour faire beaucoup de bruit. Le prix d'un moteur de
quatre HP est tres cleve: $100 en 1916 L10 Pour les peeheurs, pauvres et
souveJ1L endettcs, cette innovation technologique ne semble clre vraiment
effective qu'''' partir de la Premiere Guerre mondiaJe, alars qu'ils obtien
nent des prix tres inleressants pour la morue, Pour la premiere fois, Ie
nombre d'embarcations equipees d'un moteur depasse celui des voiliers
dans Ie comte de Gaspe en 1918. Cependam, )'utilisation du mOleur n'ap
porte pas de modifications majeures a la barge gaspesienne, les p~cheurs

conservant meme leurs voiles sur leurs embarcations, De la mcme fa<;:on. si
elle permet au monllier d 'a uei nelre plus ra pielemeJ1L sa zone de capture, elle
n 'entraine pas pour a ulanl la disparition de )'antique methode de la peche
a Ja ligne a main.

Les transformat.ions au niveau du lransport et des communicalions
viennent penurber I'organisation des pecheries gaspesiennes, L't'tablisse
ment de voies de communication regulieres entre Ie littoral maritime el Its
villes de I' interieur porte un premier coup aux compagnies el fai t disparat
tre leur marine marchande composee de navires a coque de bois, La
disparition de ceue floue entraine avec elle la desaffeetion ell" petits pons el
en mcme temps la dislocation de I'infrastrunure commerciale de res entre
prises, La morue, ex portee surtoul vel's Ie marehe mediterraneen, passe
desormais par d'autres pons continentaux avant de traver.~er l'Atlantique,
Ainsi, en 1907, pas moins de 80 « carloads» sont envoyes par l'Intercolonial
,'1 New York, ou Ie poisson est embarquc sur des transallantiques,

Les progres de I'industrie frigorifique pour la conservation et. Ie trans
pon du poisson favorisent a cette epoque l'expedition d'un produil frais,
ponant un autre coup aux peches quebecoises, encore fonement axees sur
la production de la morue seehee, Les Etats-Unis SOnt en avance dans ce
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domaine el bientot une partie de leur produClion prend Ie chemin du
Canada. pour atleindre particuW~rementMontrea I. Vers 1890, la Nouvelle
Ecosse fait de meme. Bien que Montreal et Quebec soient plus pres de
Gaspe que des Provinces maritimes, ce sont ces dernieres qui approvision
nent de plus en plus Ie marche quebecois en poisson. Avec l'aide du
gouvernement federal, la Nouvelle-Ecosse s'impose bientol sur Ie marche
canadien, prenanl graduellemenL la place des Etats- Vnis. En effet, en 1907,
au detriment des pecheries du Quebec, les compagnies ferroviaires consen
tent un laux special ala Nouvelle-Ecosse pour Ie transport de son poisson
frais vers Monlreal el Toronto, lui donnant acces aux marches delenus
alors par les Americains. De 1909 a 1918, Oltawa defraie une partie de
l'expedilion du poisson des Maritimes el de la Colombie-Brilannique vers
les marches interieurs. Celie derniere province effectue ainsi une percee
continentale dans Ie domaine des peches. Vers 1900, des wagons frigorifi
ques transportent sur les marches de l'Est Ie saumon etle f1etan du Pacifi
que. Alors qu'en Colombie-Britannique, les entrepreneurs conc;oivent la
peche comme une induslrie qui doil etre dynamique et diversifiee, sur la
COle atlantique, il s'agil encore de faire vivre un grand nombre d'hommes
en s'agrippant a des marches tradilionnels, en s'appuyant sur des techni
ques qui ne Ie sont pas moins et en maimenam une production tres peu
diversifieell' .

Pendant que Ie pOisson frais et congele conq uiert une part grandissante
du marche, Ie Quebec coni inue de privilegierla produclion du poisson sale
el seche. II est vrai que les especes de haute valeur commerciale (saumon,
eperlan, homard) sont deja expedies aI'elat frais, mais elles ne constituent
qu'un faible pourcentage de la production tolale des pecheries de la pro
vince. Deja concurrencee par de nouveaux produits, la morue sechee
gaspesienne fait face aune baisse de demande sur ses marches traditionnels.
Ainsi, I'abolition de l'esclavage aux EI.ats-lJnis et dans les colonies espa
gnoles, ou I'on nourrissait les esclaves avec cel aliment peu co(heux, et
I'affranchissemenL de certaines colonies antillaises qui sign en t des accord s
preferentiels avec les Etats-Vnis donnenL un autre coup aux compagnies
oeuvrant en Gaspesie.

De meme, la morue sechee gaspesienne subil l'assaUl d'aulres produc
teurs, comme Terre-Neuve et certains pays europeens, donI I'Jrlande etla
Norvege. La mowe norvi~gienne livre une rude competition au poisson
gaspesien sur Ie marche mediterraneen, en paniculier en Italie. Entre 1900
et 1913, Ie prix de vente de la morue gaspesienne c1egringole, chulant de $6 a
$3 Ie quintal.

LES DlFFlCULTES
DES COMPAGNIES

JERSIAISES

Vers 1880, malgre I'accroissemem de la population, Ie nombre des
pecheurs diminue en Gaspesie. L'insucces que connalt I'induslrie en
decourage plusieurs. En 1883, aux mauvaises saisons des annees prece-
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dentes, s'ajoutenl celte fois-ci d'importants dommages causes par les
inLemperies aux principaux cel1lres de peche, nOlammenl ccux de Perce eL
de Point.e-Sainl-Pierre, sans compter Ies nombreuses journees en mer
perdues. Au debut de l'annee 1886, Ie spenre de la misere refait surface
lorsque Jes journaux annoncenl. la fermeture des deux plus puissant.es
compagnies de peche. Duran( ces annees de m<luvaise fortune, nombreux
sont ceux qui quittent la peninsule pour de bon ou pour se lmuver du
travail saisonnier a l'exlcrieur. D'autres diversifienlleurs occupations par
Ie Lravail foreslier, les lravaux publics ou encore en se faisCll1l colons,

Au debut du 20e siecJe, Ie nombre de pechcurs continue (Ie:- diminuf'r.
Dans le comte de Gaspe, il se mainLient dans Jes 4000 personnes vel's 1900,
alors qu'il varie entre 3300 et 3500 dans la periode 1903-1916. Dans
Bonaventure. la baisse eSL encore plus acccnluee. Dans son rapport de 1908,
Ie divisionn<lire William \'\'akeham tIu Service des pecheries conSlate: «Ia
main-d'oeuvre etant en grande demande a des salaires devt's lanl aux
chanliers de coupe de bois que pour la conslrunion de voies ferrees dans
Bonaventure el Gaspe el de quais et de je[(~es sur la cote, beaucoup de
personnes om abandonne la pecbe, Les jeunes gens SUTlout recherchent
d'aulres occupalions, e( la plupaTl d'entre eux ne redeviennenl plus
pccheurs. II n'y a pas lreS longtemps, plus de 200 barques app,ueillaient ,)
Pf'rcc, I'un des plus <lnciens lieux de peche, ell'on emb<luchail des equi
pages sans difficul(e; aujourd'hui, Perce fournit un contingent de cin
quanle barques etl'on trouve apeine asse7. d'hommes pour les monLer lI2 .»

Les compagnies de peche jersi<l ises canwn nees clans leur lrad j tiona Iisme
et leur manque de dynamisme som t'branlees par la reorientation technolo
gique el rommerclale qui secoue Ie continenL dans Ie clomaine d(:'~ peches.
De plus, de graves c.rises financicres affeClenL leur commerce entre 1873 et
1890. La plus grave survienl en janvier 1886 e( cause la cessalion (em po
raire des aClivites de la Ch<lrles Robin Company (,t de la LeBoutillier
Brothers. Ces fcrmewres font suite ,jla faillite de la Banque Commerciale
de Jersey, faillite qui fait dlsparallre les reselveS liquides des compagnics.
Les repercussions som immediates chez les clients g-aspt'siens de ces entre
prises, car les deu x ma isons jersjaiscs depensel1l, I'h ivcr seu lemel1l, q llel
que $40000 en avances el en auvrages divers ..:\ ce moment Ul, la firme
Robin possede qualorle voiliers pour Ie commerce t't Ie clbotage, 300
embarcations de peche et fait viVIe 2000 personlles. La compagnie LcBou
tillier est proprietaire, elle, d'une dizaine de navires, de 1f1.J t'm!)arcalions
de peche et 1200 personnes en dependent pour ~agn(T leur vie.

Les pccheurs qui fonl affaire avec ces entreprises craignent c.1c sc re(roll
vel' sans provisions jusqu'all primemps. Par la voix de leurs deputes, ils
clemandenl une aide urgenle des pouvoirs publics. Pour Ics ap6trcs de
I'agriculture, I'occasion de faire la Ie(on es( bonn!'. Lc dc'puLe Edmund
James Flynn va jllSqU',) dire « que si ct'ttc laillilt' eSl un malheur SOliS un
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Cypnen L~rriv6', furi· <..I,.
P"spi'hia( duranl la

famme d~ 1886. (MRC)

rappon, cela peuL etre un bonheur sous un autre». Une premiere aide de
$4000 emanant des deux niveaux de gouvernement est accordee au debut
du mois de fevrier. De plus, on mene en province une souscription publi
que qui rappone quelque $2000. Le 16 fevrier, craignam la famine, les
pecheurs de Paspebiac pillent les grands magasins Robin el LeBoutillier,
emponant de la farine el de la nourriwre. Le cure Cyprien Larrivce de
Paspebiac eCril que meme Ie bedeau, rrois chantres et un marguillier
panicipem au VOPI3. Un rnois plus tard, les pecheurs menacenl d'entrerde
nouveau dans les magasins. Pour les arreter, Ie cure Larrivee vajusqu'a se
mettre devant Ie madrier que les hommes tiennenl pour enfoncer la pone
d'un entrepol. i\ ce momem, quelque 100 families de Paspebiac n'onl que
de la farine a manger « el pas une bouchee de viande ».

i\ NaLashquan sur 1£1 Cote-Nord, la situalion devienL suffisammem
dramalique pour que Ie gouvernement nolise un navire pour ramener a
Quebec quelque 160 personnes. En Gaspesie meme, les secours en argent
som insuffisants. Comme recril it son eveque Ie cure de Paspebiac: <des
marchands donnaient des avances ($20 par famille) et faisaienl faire de
I'ouvrage pour auLant, quelquefois plus. Ce qui fait une moyenne de $40
par famille. Deux cents families vivaient ainsi I'hiver ce qui fait a peu pres
$8000 pour Paspebiac. Vous comprenez qu'il eSI impossible de com bier ce
gouffre avec $600 a$700 111 .» Quclque 600 families gaspesiennes son t alors
affeetees par la fermelurE' des magasins des deux maisons jersiaises. On
forme des comites et sous-comites de secours a la Baie-des-Chaleurs et a
Perce, aCape-Cove, aGrande-Riviere, a Pabos et aNewport. On reussira a
eviler la famine j usqu'a la reprise des activiLes des deux imporlames firmes.

Dans les dccennies sui vantes, les compagn ies jersiaises von 1se restructu
rer, se fusionner au disparaiLre. Ainsi, la puissame Charles Robin Com
pany passe en mars 1886 dans les mains d'une societe formee de Gervaise
Legros, Edward De La Parelle eL Elias Callas, de Jersey. En 1888, eJle est
reorganisee sous la raison sociale de Charles Robin & Co. Limited. Trois
ans plus tard. elle se transforme en Ja Charles Robin, Collas & Co. Ltd.
Depuis plusieurs annees, Ies rappons emre la compagnie el ses pecheurs
c1ien LS on t change. Autrefois tres personnalises, alors que 1a fami lie en Liere
dependait de I'enneprise, ces rappons deviennent de plus en plus ano
nymes et ies individus disparaissen t au sein de la masse des clients aux titres
divers de producteurs ou de consommateurs seulemenl, faisant affaire aussi
avec d'aulres inslitutions dans une economie plus ouverte ll 5.

Au toumant du siecle, l'exploiLation des peches gaspesiennes passe en
bonne panie sous Jc conlrole de capitaux canadiens. Des crises economi
ques et financieres en Europe favorisent ce changement de propriele.
Certains sont aussi d'avis que c'est I'abus du credit aux pecheurs qui
constitue la cause des problemes financiers des compagnies. Pounant, des
les annees 1870, celJes-ci prennent des mesures pour restreindre ce eredil.
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Tout en voulanl maintenir les pecheurs suffisammem endew~'spourqu'ils
leur demeurent lies, les firmes desirem qu'its restenl solvables el puissenl
rembourser les avances conseruies. Cel equ iii bre eSl di fficile agarder, car 1<1

concurrence croissame peul faire perdre des pccheurs aune compagnie si
elle ne leur prele pas suffisammcnl. PI usieurs acheleurs paienl mainlenanl
complam, ce qui oblige les commis des compagnies a disposer d'un
volume de liquidilc que leur vieux sysu:':me de gestion ne leur aceorde pas.

Pour lenler de diminuer Ie volume des avances aux pccheurs, les compa
gnies developpenl dans leurs clablissements cc que l'on appelle la peche « <j

la draft». Le pecheur eSl alars paye a la prise journaliere ramenee a la
compagnie. Une «draft" tquivaul il 138livres de poisson lranche. Ctlui-ci
est cependant achelc a bas prix. Dc (cite fa~on. Ie morUlier s'endf'lte peu

EIlITl'ptllS dela Chilr!l'S
Robin Collas & Co. l.ld ;1
(,,,'p{ WI; 190·/. (MRC)



436 Hls/oire de la Gaspesie

mais it vil df' fac;:on lreS prccaire, si on Ie compare ad'aulres calcgories de
pccheurs, De m~me, peUI-elrf' peirce que la main-d'oeuvre anciennemenl
disponible pour lrailer Ie poisson sur la greve eSI difficile a recruler,
I'organisalion de I'elablissemenl jersiais subil certains changemenls au
debul du 20e siecle. Par exemple, on abandonne la location de barges el
d'agres aux pccheurs. Ce~ c1erniers doiven! a lars se procurer leurs propres
embarcations el p~cher eux-mhnes leurs app;lLs. Dcj~1 en 1895, I'abbe
Vicror-Amcdce Huard signale que les p~cheurs employes par la LeBoulil
lier Brolhers en Gaspesil' onl presquf' lous leur barque el se [ournissenl
eux-m~mes de boelle),6. De la meme maniere, quand Ie poisson des moru
liers inclepelldanls arrive. les pecheurs a la "drafl» doivenl secher eux
memes leurs prises, les leI riens de la compagnie Clam occupes a recevoirel
a manUlenl.ionner la rnorue des independanls.

Au tournan .. d u siccle done, les principa ux inlerels jersiais disparaissem
ou changent de mains. En 1888, deux ans apres sa faillilt', la LeBoulillier
Brothers eSl devenue la LeBoutillier Brothers Company en passantdans les
mains d'imerels de Quebec, represemes par Richard Turner. II ne lui reSlf'
plus qUf' des correspondams commerciaux en Europe. A I'aulomne 1899.
la compagnie de Charles LeBoulillif'r, qui est en fait une panie de I'an
cit'nne John LeBolltillier & Co., fail [ail/ite it L'Anse-au-Griffon En 1904,
suile it de nouveaux regroupemenls, la Charles Robin Collas & Co. Ltd
demenage son siege social de Jersey a Halifax. L'entreprise connole alars
28 slalions de peche en Gaspesie el sur la COle-Nord ll7 , [lIe a mainlenanl
des eT1lrepOlS aGaspe. En 1910, elle rec;oil du sang neuf par sa fusion avec
les compagnies A.G. Jones et A.H, \-VhiLman de Halifax, el s'appe]Je
dorenavant la Robin, Jones & Whilman. Cetle fusion, rendut' necessaire
pour {aire face aux nOllv,uaux imperalifs du marche, resulte en une vasle
f'nlreprise exploilanl a ussi bien la morue sechee legcrement salee de Gaspe
ou "Gaspe Cure», que la « Mednlm nat'» cle Nouvelle-Ecosse, celie lreS
salee de Lunen burg (N.-E.) ella mome du Labrador. C'esl cc qu'Harold A.
Innis it appele une slral{'gie de rel.raile l18 En plus de son commerce de
poisson, la com pagnie developpe 1(" negoce des nouveau LeS. Elle possede it
Paspebiac ce qu'Alfred Pelland qualifie elu « plus beau el [duJ plus impor
lam magasin it rayons dL! dislrict de Quebec, en dehors de la ville de ce
nom 1 Lq » EIIt' a d 'aulres magasins g'encraux il Gaspe, aPabos el <\ Caraq uet
au Nouveau-Brunswick.

En 1917, la William Fruing & Co., qui avait etabli son quanier ~enerala
Londres, fail laillile. La cour de Perce e..abJir son inventaire a $42325.
L'enlreprisc ne sembI<" pa~ avail' su faire face .lUX premiers mouvements
organises des pc-cheurs de sa region d'exploitaliol1 pour vendre leur pois
son directemel1l SUI It's marches, un imponateur italLen achelant leur
morue a un prix de beaucoup superieur a celui qu'offrait Fruing. La
Robin, Jont's & Whitman acquien pour $20000 les six proprielcs que
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possedait la compagnie au Nouveau-Brunswick 120 La slalion de Monl
Louis est achelee par l'Americain Charles W. Mullen etles autres eLablisse
menLS semblenL passer entre Ies mains du vieux concurrem de Fruing, la
William Hyman & Sons, dOIll les capitaux sonl canadicns.

Au debul du 20e siecle, ]a majoriLe des pccheurs vendent encore leur
poisson aux maisons Robin, LtBoulillier el aUlres, mais un certain nom
bre c1'enne cux pcc!1em pour leur propre comple el envoiem leur produc
tion, via les steamers, sur lcs marches cle Quebecelde Halifax l21 . Obliges cle
s'equiper ellx-mcmes et de pri-parer individuelJement leur morue pour Ie
marche, ces pecheurs, en parliculier sur Ie lilloral nord, se troll vent malgre
LOuL en mesure d'effe(luer leurs lransactions en dehors de I'ancien systeme.
Pour les pecheurs endeues, il eSL plus difficik de faire de mcme.

Les niteres de quali[(~ el de classification du poisson som encore eLablis
par It's «cu Jlas» des com pagnies. La pI upan du tem ps, c'eslle pccheu r qu i
appone sa morue au complOir de la compagnie ou elle est mise dans de gros
tonneaux appel(~s« boucauls» el qui contiennel1l. quatre quintaux, ou 418
livres, de moruc seche pressee. Ces conl.enanlS sonl faits en sapin et mesu
rem quatre pieds de haul. et lrois de diametre. Quand un p(~cheur ne doil
pas sa morue a une compagnie, il peul vt'ndre ailleurs s'il lrouve que
l'evalualion du «culler» est lrop basse. II Sf rrouve dans une meilleure
position que Ie pccheur liU} une compagnie et ai nsi prive dece choix. C'est
lorsq ue Ie gouvernemenl emploiera ses propres « cullers» que les pccheurs
POUfrOlll expedier eux-memes leur morue sans passer par les fjrmes.

Le faiL de vendre soi-mcme son poisson amene aussi des inconvenienrs.
En dIet, les expeditions se font «( partir de la fin de juillet el Ie reglement
final de la vente mel d u [em ps aveniL Ainsi, seu Is Ies phbeurs qui peuvenl.
auendre les rentrees d'argenr jusqu'a l'auLomne ou meme jusqu'au milieu
de I'hiver peuvent profiler de la situation. La plupart st' trouvent lOut
simplemenl dans I'impossi bi lite d'atlendre aussi longtemps. La qualitc de
la morut' diminue aussi: les pccheurs qui vendenl eux-memes leur poisson
Ie (Iassifient et j'empaqueuent de diverses [;1(;ons el les fraudes sonl nom
breuses. C'en eSl fa i t de I'excellen te repu ta lion de la morue gaspesiennt'. La
valeur marchande de celle-ci se met a diminuer parce que Ie manque
d'inspeClion eL de classificalion rend Lrop inegale la qualile de la produc
tion. Le melange de Ia morue de q lIa! ire inff>rieu re acelIe de prem ier choix
enlralne une baisse elu prix general par rappoll acelui qu'obliennenr les
concurrenlS.

En 1907, certaines cif( onstances speciales etl'intervemion d 'un importa
leur de poisson de Bari en Italie, Giuseppe Allante, qui fail des arrange
ments avec It's pccheurs ella Banq ue nalionale de Quebec, permetlenl ades
nlOrutiers du st'eteur Saime-Anne-des-Monts-Cap-des-Ros;ers de faire
affaires eux-memes avec Ie marchc italien. Les pecheurs consignclll leurs

AUTONOMIE
ACCRUE
DU PECHEUR
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boucauts de morue ala Banque nalionale qui les expedie a l'imponaleur,
ce qui fait doubler Ie prix de la morue sechee. qui passe ainsi de $5 a. .$10 Ie
quintal. Les vieilJes compagnies doivenl tenir compte de la situation elles
prix montent. Pouvant profiler de la concurrence, les pecheurs deviennenl
plus exigeants. Les enlentes clablies par les pecheurs du lilloral nord avec
1a Banque nalionale restenl en vigueur jusqu'a la crise de 1921.

En 1909. un evenemenl illuslre ces velleites d'aulonomie: la revolle de
Riviere-au-Renard. Au mois d'aoCli de l'annee precedenle, les compagnies
de l'endroitoffrentaux pecheurs d'acheler leur poisson de premiere qualite
a $3 Ie quintal, alars que quelques semaines auparavant, i1s offraienl.$5.
Pretextanl l'encombremenl des marches. elles avenissent les peeheurs
qu'en 1909, ce serait Ie laux de .$3 qui prevaudrait. Cetle annee la, ees
derniers decidenl de negocier avec un commer<;:ant de Halifax, qui envoie
une goelette a Riviere-au-Renard pour charger leur morue. Apparemment,
aussilol arrive, Ie eapitaine se laisse soudoyer par les agenls des compagnies
gaspesiennes car iI repan Ie lendemain, sa goeleLLe aussi a lege qu';'! son
arrivee. Les pecheu rs soup<;:onna n lIes agents d 'avoir aehele Ie eapi lai ne, ils
decident de faire la greve. Ils mellent sur pied un comite pour representer
les moruliers de L'Anse-a.-Valleau, de Poinle-Jaune, de L'Echouerie, de
Petil-Cap el de Riviere-au-Renard et aller reclamer au moins $4 Ie quintal
pour leur poisson. Au nombre de 200, i1s trouvenl.les pOrtes des etablisse
ments de Riviere-all-Renard fermees. Pris de panique, les agenls fuient el
sonl ratlrapeS. L'un d'eux blesse alors malencontreusemenl un pcc-heurel
iI est maltraite. Les compagnies demandent de ['aide aux autorites qui
deleguenl a Riviere-au-Renard un navire charge de soldats. Les pcc-heurs
en greve s'etanl enfuis dans les bois, la fregale va deposer les soJdals a une
douzaine de milles a l'oues!, a )a poime a la Renommee. Ces derniers
enlreprennent alors une marche vers Riviere-au-Renard, arrclant au pas
sage plusieurs pecheurs. Traq ues, 22 d'en lre eux se reirouven I fi nalement?l
la prison de Perce. Malgn~ cel echec, les pecheurs se sont assures t 'appui de
beaucoup de monde, dont leurs pretres qui font des demarches pour
favoriser I'expedition direete de la morue en Italie. Plusieurs marehands
locaux font de meme, leis Joseph Richard, de Ri viere-Madeleine, et Didace
Bouchard, de Mont-Louis1n

LEREGAIN
DE 1914-1918

La Premiere Cuene mondiale mel fi n tem porairemelll aI'ere de stagnation
des peches gaspesiennes. La morue salee est alors fortement en demande.
En 1917, sa production double mcme cdle de la morue sechee, c'esl-A-dire
136130 quintaux conlre 68004. Mais des la fin du conflit, la morue seche
reprend sa predominance d'antan. En plus de la forte demande pour leur
poisson, les pecheurs profitent durant la guerre de I'etablissement d'une
compagnie americaine, la Corton Pew, qui ouvre des lOmplOirs entre
Gaspe et Riviere-au-Renard. Elle achetf la morue salee et elle l'expedie a



Les aetwites maritimes 439

Tableau 4.13. Production de morue en qumlaux, /9/2-/92/.

Annee Sechee Salee Fraiche TOlal

1912 9.~ '17H llfi50 100 102528

191~ '>H 100 10700 68800

I ~1l'1 10:) 15l 52652 900 158900

19'"]

1916 91 H77 68685 3 H'17 167409

1\)17 6800·1 136 l~() 7:J 12 2114·16

l<JIH 82 ~98 1'17360 , 69:) 2~ 14.53

1919 I J:, ~7) ,II :)28 ~ 150 16'1053

1920 31 172 30022 520 6501~

1921 71721 7 -1<13 .~ 7'18 H5902

New York. Les pecheurs sauvenl ainsi etle temps etles couts elu sechage. IIs
peuvem vendre leur poisson viclt' e( tranche el se faire payer en argent
comptanl. De plus en plus de pecheurs transigent avec ceW: compagnie,
qui n'esL en affaires en Gaspesie que pendant quelque temps, suffisam
men( en LOut cas pour perme(tre aux travailleurs de Ia mer de realiser des
gains in Leressan ts.

En dfet, la concurrence enue quelques compagnies fralchement arri
vees, dom la Gorton Pew et les viti lies Ci rmes de la cote fai t man tel' Ics pri x.
Le qui ntal de morue sechee passe ainsi de q uelq ue $3 a$4 VtTS 1909 ,l $12,50
en 1918. Le nOUc.auL de morue atleint les $50. Le gouvernement. italien est
prel a payer Ie gros prix. La prod union gaspesienne lOuche alors de
nouveaux sommeLS, tant par son volume que par Ies prix obtenus. Les
vieilles finnes cloivem elebourser de I'argent pour payer aux pecheurs
l'excedem de la valeur de leur poisson sur Ie montant des avances consen
Lies. Apres la guerre cependant, Ie marche iLalien se rerme, If' prix du
poisson redescend mais Ie coUL des provisions de consommation el des
agres de pcche conlin ue de monter. En 1921, c'eslla recession. Nean mains,
duranL Ie conClit, les pee-heurs ont ri'alise des prorils qui leur onL permisde
rembourser des delles ou de rt'invcSlir dans la modernisation de leur
materiel de pfchc.

Dej,'t, vcrs 1910, I'ancien depute federal de Gaspe, Louis-ZCphirin Jon
cas, Ccril que la posiLion des pvcheurs s'ameliore Ct que plusieurs d'enll'e
eux sonl parvenus ,\ se lihi'rer de leurs obligations aupresdes marcbands eL
abandonnent la pratiquc du credit. Cependant, il deplore que c!'aulres,
nombreux encore, n'en sortent pas el meprisenL Ies moyens mis en oeuvre
pour les arracher 'l cel (-lal l23 .
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Depuis la fin du 1ge sit'cle, exception faile de I'intermede de la Premiere
Guerrf mondiale, l'industrie de la peche morutd're en Gaspesie perd de son
importance. La relcve commence meme a se faire difficile. L'attrait de
I' eXlcrieur et la di versifica tion de l'economie regionale en Jevent des bras ~\

celte induslrie. Des villages, autrefois peuples d'une majorilc de pccheurs,
comptent mainlenalH davantage de journaliers, de foresliers el de cultiva
leurs. La pratique de plusieurs aniviles complementaires, au gn" des
circonSlances, est alors courante,

Ell fait, I'organisation de la peche en 1920 n'eSl pas fandamentalemenl
differenle de relle de 1850. Bien sur, la mise en marche de la production a
rhange, les concurrenls sonl plus nombreux. la peche s'eSl un peu diversi
fiee, les moruliers sonl de moins en mains endeltes el de plus en plus
aULOnomes, mais, malgre ce debul de mutation, les traces de I'ancien
syslrme sc rnaintiennenl encore: la morue seche estloujours privilegiee et
la fa,:on de capturer et ele trailer Ie poisson demeure sensiblcmenlla meme,
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Le probleme des communications a loujours ele un des principaux handi
caps au developpement gaspesien. Encore au milieu du 1ge siecle, c'eslle
lransport par eau qui predomine, impose par la geographie. Malgre la
construclion de nouveaux chemins, la circulation lerreSlre est souvenl
lenle et difficile; quant aux projets ferroviaires, its ne se realisenl qu'au
debut du 20e siecle.

Les commtlnications
. . , .

marztzmes s organzsent

RENDRE
LA NAVIGATION

PLUS
SECURlTAIRE

Phar<' de Cap-Ch<J1
,OmUUI( ('n J871. (ACN!

C'esl par la rOUle maritime que les Gaspesiens s'approvisionnent en mar
chandises de tautes sones et que les marchands exponent Ie poisson et Ie
bois. Neanmoins, la navigation reste encore difficile Ie long des COles
accidenlees de la peninsule. Malgre les nombreuses baies, bassins et bara
chois que I'on y trouve, I'abordage des bateaux est hasardeux; it maree
basse, on risque souvenl dc s'envaser. Le rapport annuel de 1863 du Service
canadien de prolection des pecheries dil ainsi que la rade de Perce eSl« ...
mal abritee conlfe les velllS du large [... ] qui ne permellent pas aux balea ux
d'aborder 1£1 cote acause du reSS3C qui s'y fail senLir avec une force eL une
violence irresistibles ' .» Les quais etant quasi absems, les navires sam
obliges de mouiller en rade eL ce sont les chaloupes qui fOOl la navette.

Dans les annees 1850 et 1860, on deplore encore de nom breux acciden ts el
naufrages de navires dans Ie golfe et Ie long des cotes. Les hommes d'af
faires craignen LIes accidents qui risq uen l de com promettre la ren Labilite
de leurs entreprises. Alors que les armaleurs redomenl deja les dangers du
golfe, la publicile des compagnies de chemins de fer, donI Ie Grand Trone,
met en parallele Ie caracrere securiLaire du train et les risquesencourus par
les passagers qui urilisent Ie ba tea u. Certains journaux de Ha ]jfax discredi
rcnt la voie f1uviale du Saint-Laurent dans laquelle i1s perc;:oivenl une
rivale.

A. ces faneurs, il fau len ajouter d 'a utres, d' ordre economiq ue (monopole
jcrsiais du commerce, faiblesse du marc he gaspesien, elc.), pour expliq uer
Ie relard que prend I'organisation elu lransporl maritimc en Gaspesie.
jusqu'i! la Confederalion on fait peu pour edifier des infraslTuClurcs
maritimes solides. Ainsi, avant celte date, on ne comptait que quelques
phares disperses c;a et la. Le premier depule federal de Gaspe et ancien
magistral du Service des pccheries dans Ie golfe, Pierre Fortin, est l'un de
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ceux qui font Ie plus de pressions pour rendre la navigation plus securi
laire sur les cOles. De 1870 a 1875, plusieurs phares surgissenl Ie long des
COles gaspesiennes: a Paspebiac en 1870, aCap-Chat, a Riviere-Madeleine
et a la pointe de Sandy-Beach en 1871, ala poime Carleton vers 1871-1872,
au cap Gaspe et au cap Blanc, pres de Perce vel's 1873, au cap d'Espoir el ala
pointe au Maquereau vel's 1871. Le steamer Napoleon III ravitaille les
phares de la cote el des bouees indiquant les chenaux. ballures el recifs,
ainsi que des balises pour reperer des points paniculiers sur les rives
viennent aussi reduire les dangers de la navigation.

Avant la Confederation, la station telegraphique la plus rapprochee se
lrouve a Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. En 1871, la Compagnie de
Telcgraphe de Montreal commence la construction d'une ligne reliant
Matapedia a Cap-des-Rosiers. Les municipalites lui fournissent gratuite
ment les poteaux el Ie gouvernemenl Ie transport des ouvriers er des
materiaux2 . A ce moment-la, une autre ligne lelegTaphique court de
Rimouski jusqu'a Marane. En 1878 el 1879, Ie gouvernemem cemral vote
des credils a la Compagnie de Telegraphe de Montreal pour parachever la
ligne ceimurant la peninsule en reliant Cap-des-Rosiers a Malane.

En depit deces amelio:ralions, les naufrages etles penes eprouvces par Jes
navires demeurent imponants. De 1869 a 1875, plus d'une centaine de
navires de tout gabarit sombrent entre Quebec et Gaspe et sur les cores de
l'ile d'Anticosti, entra'inant de nombreuses pertes de vie3 . Cela a pour eHer
d'accentuer la tendance des exponateurs de J'Ouest a diriger leurs mar·
chandises, via les canaux, au P0rl de New York, ou les laux d'assurance
sont plus bas. L'etablissement de phares et d'une Iigne telcgraphique pour
demander du secours en cas de danger sur Ie fleuve el Je golfe font partie
d'une campagne visaru ~I faire de la voie laurenlienne une anerc cammer·
ciale pouvanl rivaliser avec New York.

LES PREMIERS
AMENAGEMENTS

PORTUAIRES

La construction du chemin de fer Intercolonial (1867-1876) reham les
Maritimes au reste du pays entraine les premiers amenagemenls portllaires
d'importance dans Ie Ba~:-Saint-Laurent mais non en Gaspesie. Ainsi, vel's
1871, on discule de J'elablissement d'un havre de refuge a Rimouski. Le
gouvernement federal, de qui releve ce domaine, fait voter un credit en 1874
pour I'amenagement d'un pan d'escale a cel endroil. En 1879, Ottawa
acceple egalement d'criger un debarcadere au havre de Malane, ces deux
pons ctant les seuls juges securilaires depuis I'entree du fleuve jusqu'a
Quebec.

Les premiers lravaux pour amenager les havres gaspesiens ne som
realises qu'enlre 1880 et 1890, periode ou Ie chemin de fer de la Baie-des
Chaleurs commence a se concreliser. En 1881, un agel1lde 1a compagnie
Robin, Henry De Veuille, expose au depute federal de Gaspe la situation
precaire des peches el iI en atrribue la responsabilite en panie a I'inexis-
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tenee de pons en Gaspesie: « 0 n sai t que les cotes de la Gaspesie n 'on I pas
un seul pan. a ['exception du Bassin de Gaspe, qui, c('pendant, est lrop
avant dans les terres pour sen'ir de cenne de pl'che. Sans havres, sans abris,
les pecheurs perden 1 Ie tiers de leur temps. A. (' haq ue gros ven I au tempere
du large, il raUl qu'ils halenl leurs bateaux a lerre, aprcs les avoir deleslcs
[...J Dans la rade de Perce seule, je nois qu'il a l'le perdu plus de cenl
bateaux de peche depuis dix ans: valeur, dix mille piastres ... l .»

Que I'agent De Veuille exagere au non, il est evident que l'absence
d'amenagements portuaires nuil .?I J'exploi talion el au commerce des
pecht's. En 1880 el 1881, Ie gouvernemenl central enlreprend la construc
tion d'une jelee a New·Cariisle el I'erenion d'un d{'barcadere <1 Carleton
arin de permel.lre I'accoslage du steamer faisant Ie service enlre Caspt' 10'1

Campbellton. On {rige des brise·lames au digues rJ New-Richmond et a
Caplan. Port-Daniel et Nn,,:porl obtiennt'11l cles (redits pour la construc·
tiondequaisen 1886et 1887, Perce (I'ansedu sucl) en 1888etGrand-Pabos
vel'S 1890,

Os amd iora lions ne suffisen I pas ara ([raper lcs retards. Qua nd s' cleven I

les tem peles, les prcheurs n 'ant encore dans la majoriu~'des endroi ts d'a litre
choix que de jele] leurs barges sur la cote, Ie sable du rivage Clant Je seul
endroil de lefuge. Celte absence de havres paralyse LOUI aulal1l It' com
merce. Les grandes maisons lransportent leur poisson sur les marches par
des voiliers. Or, la morue pcchce en aOlll el septernbrt' ne pell! etH' scchee et

POri de New·elllisle
~('n 1900. (Arch. photo.
J\ orma n; ;\IlISl'('

MC(:Old)
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prete pour I'exponation avant ocwbre et novembre, periode des grands
vents, qui accentue la necessite d'amenagements ponuaires decents pour
effectuer Ie chargemen!. Les exponateurs doivent done entreposer une
partie de leur poisson ('n prevision de J'hiver et subir ainsi des penes. lis
doivent aussi payer un taux d'assurance plus eleve, les navires se voyant
souvent dans I'obligation de jeter I'ancre au large. Les marchands Valpy et
LeBas ecrivent ainsi en 1888: "Depuis Ie bassin de Gaspe jusqu'au Pon
Daniel, SOil sur un parcours de plus de 70 milles, il n'y a pas une seule baie
ou anse ou un navire prenant a son bord les produits du pays puisse
mouiller en surete. Comme resultat ils sont forces de prendre la haute mer
ou de s'echouer5.»

Dans ce contexte difficile, les interesses ala peche s'impatientent devant
Ie retard et la lenteur de la construction de quais a Bonaventure, a Bara
chois, a Paspebiac ou ;1 Gaspe. Le quai de New-Carlisle, en construction
depuis 1881, n'est pas encore termine dix ans plus tard et ce qui a ete
construit I'aurait ete de fac;:on «deplorable»6.

PASPEBIAC:
PORT NATIONAL?

En celte deuxieme moitie du 1ge siecle. on echafaude Ie projet de faire de
Paspebiac un port national qui deviendrait un centre de relais des nansat
lantiques assurant la liaison entre Ie Canada el l'Europe. En 1874, The
odore Robitaille, deput(~ federal de Bonaventure, poursuivant son objectif
de faire de Paspebiac Ie terminus du chemin de fer dont if est Ie principal
promoteur, preside un (omite parlementaire nomme pour discuter de la
Iigne la plus coune «pour Ie transport des malles et des passagers entre Ie
Canada et l'Europe» et trouver un havre accessible en hiver. Le comite
rapporte que« Ie pon de Paspebiac [...1ofhe taus les avantages d'un havre
de premiere c1asse, car, d'apres les temoignages, iI est accessible en LOute
saison 7.» Cette affirmation est chimerique, la navigation n'etant possible
dans cette region que du debut avril j usqu ';1 la mi-decembre environS. Quoi
qu'il en soit, Ie projet en reste Iii pour quelques annees. On se contente
pendant un cenain temps de reclamer un simple quai dans la rade de
Paspebiac, ce qui epargnerait bien du temps et de I'argent pour Ie transbor
dement des produits de la peche et des marchandises. C'est acet endroit,
rappelons-Ie. que les principales maisons de commerce, la Charles Robin
Company et la LeBoutillier Brothers, enueposent leurs marchandises et
regroupent leur production pour I'expedition vers les marches clrangers.

Le projet de construction d'un chemin de ferdu Pacifique a]'Atlantiq ue
relance les velleites entretenues par des notables clu comte de Bonaventure,
guides par l'association d'inu':rets economiques et politiques, de faire de
Paspebiac Ie point de rencontre des voyageurs et des marchandises en
provenance d'Europe et adestination des grandes villes canadiennes ou
americaines. Cependanl, les citoyens du comte de Gaspe s'opposent ace
projet de pOrt. On craint en dfet que les promoteurs de la voie ferree de la



Baie-des-Chaleurs fassent de Paspebiac Ie terminus elu chemin de fer en
voie de construCtion et ainsi ne prolongent pas Ie rail jUSqLl'~' Gaspe. Celle
querelle permet au gouvernement Macdonald de ne pa~ donner de reponse
au projel. De 1891 a1895, plusieurs petitions cominuenl de s'accumuler au
ministere de ]a Marine.

La mcme querelle entre Bonaventure et Gaspe se repele au niveau des
el us. Charles Marcil. depute federal de Bonaventure, pretend q LIe Ie chemin
de fer Intercolonial construit peu apres la ConfedcTation a favorise les pons
du NouveaL·-Brunswick et de la Nouvelle-fcosse. Maintenant que Ie train
se rend aPaspebiac, il espere rccupern Ie trafic clevie vers les Maritimes. En
1902, il demande au gouvernement s'il ne croit pas «qu'il serail sagt', au
lieu de diriger vers Ie Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-fcosse les trains
arrival1l a Matapedia, de voir a uLiliser Ie chemin de fer [, .. ] jusqu'a
Paspebiac. puis amenager en eel endroil un pan de mer qui pourrait
recevoir les plus grands navires9 .» Le depute de Gaspe, Rodolphe
Lemieux, defend une option differente: «je n'admets pas que ce soit la Ie
meilleur havre des comles de Gaspe et de Bonaventure. Selon moi, Paspc
biac est un havre magnifique [...1 Mai's il est reconnu sans ('ombre (i'un
dou te que Ie meilleur pon du littoral se trouve dans Ie comte cle Gaspe el est
clesigne sous Ie nom de Bassin de Gaspc,lO, '>

Les Gaspesiens rec1ament un n~seau marilime qui leur soit plus favora
ble, mais ils ne parviennent pas lOujours a [aire front commun. Les
q L1ere] Ies de clochers ne son l pas absentes des deba IS. Dans Bonaventure, on
espere profiler du chemin cle fer pour donner au port de Paspebiac un
avenir nalional, alors que dans Ie comte voisin, on pen;oil It's demarches

QU'li de Paspebi'H.
(i\NQ)
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des compagnies de p(~che el des enlrepreneurs ferroviaires en favf'ur de
Paspebiac comme une anion qui cOlTlpromeltrail Ie prolongement de la
voie ferree jusqu'a Gaspe.

UN RESEAU
DE PORTS

LOCAUX

La premiere phase importanLe de U3vaux portuaires en Gaspesie cO'lncide
avec l'arrivee au pouvoir de Wi Ifrid Laurier en 1896. Si des contemporains
ont pu affirmer que Ie premier minislre Flynn avail couven la Gaspesie de
ponls ou que Ie ~ouvernt'men l Mercier avail favorise I'essor des chemins de
colonisation, If' cabinel Laurier, par l'inlermediaire de l'influence politi
que d'un Rodolphe Lemieux, inveslil avec un rylhme SOUlenu dans la
conslruction el I'amelioration d'estacades, de brise-Iarnes el de quais aux
villages de peche 10ngeanL la cote gaspesienne.

Ainsi, en 1898. Ie chenal de L' Anse-a-Bea ufils est draguc pour permeltre
aux baleaux de mouiller dans Ie bassin; des brisc-Iames SOnt eriges a
Bonavenlure el aAnse-aux-Gascons; un debarcadere el une jelee sonl mis
en chantier a Cap-Chat. L'annee suivanle, on renove et on agrandit les
quais de New-Carlisle, de Carleton, d'Anse-Sainr.-Jean (baie de Gaspe) el
on cOnstruil des quais a Maria, a L'Anse-au-Griffon el. a Grosse-Pointe.
Vers 1900, Newport obli~nl un brise-Iames it ['endroil appele Les Islels el
des debarcaderes sont eriges aPerce (anse du nord) et aRiviere-au-Renard.
En 1903. Ie gouvernemenl vote une serie de credits pour consl.ruire des
brise-Iames a Monl-Louis, Bonavel1l.ure, Saint-Godefroi, Caplan, New
Richmond, Paspebiac, P~rce, Port-Daniel el Shig'awake LI. En 1904 el 1905,
I'Elat fail construire un quai aMiguasha et un autre pour la deviation du
courant au barachois de Malbaie, ou sont elablies des scieries.

L'ereClion d'un quai aGrande-Vallee donne naissance de 1902 a 1907 it
un debar orageux <lla Chambre des communes entre les conservateurs et Ie
gouvcrnell1el1l liberal de Laurier. Les «wries), voienl dans c('lIe decision
un cas de patronage car Ie depute liberal du Comle de Slanslead, Henry
Lovell, possede une scierie <I Grande-Vallee.

Dans la premiere decennie du 20e sieck Ie mouvement d'amelioralions
pOrLuaires se poursuil. Ainsi, un brise-Iames eSI erige aCape-Cove et l'on
prolonge Ie quai de Grande-Riviere car les Sleamers peuvem difficileml'nt
y aCCOSler en raison des depots de sable. On amenage un havre de rPrug'e a
Sain le-Anne-dps-Monls pour facililer aux marchands de bois I'exponation
de leur produClion el aux nombreuses p;oeleues, qui assurenl 1a distribu
tion des marchandises aux villages de pC-che du versant nord de la Gaspesie,
l'accostClge direclemenl au quai. La jetee de Douglastown eSl prolongee
alors que Ie cllemin de fel approche de celte Iocalite. Un quai cleMrivation
apparail it Bonavenlure-Est, ou il se fail un grand commerce de bois. Les
conservaleurs s'opposenl it des depenses qui, selon eux, «sont enlieremenl
a l'avantage d'un riche syndical qui posscde des concessions foreslieres de
grande valeur et qui les exploite <1 son seul proht I2 .»
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Vers 1909-1910, Rodolpht' Lemieux oblienl du gouvernemenl Laurier la
construction d'un quai en eau profonde a Gaspe. On reprend vire l'idee
d'un par! national (ceLtc lois a Gaspe), main(enaTll que la VOLe ferree est
lOUle proche. Le changcment de gouvernement en 1911 entralne une
modification de la polilique de transport maritime el compromel cet
f'spoir, Ie romtt~ de Gaspe se retrouvant de surcrolt dans "opposition.

La Gaspesie a maintenant dcs quais mais I'insuffisance du dragage Ies
rend inaccessibles aux gros navircs au aux vapeurs. Sur toute la COle,
quatre ou cinq cle ces quais seulemtnt pem'ent recevoir ces bateaux. Dans
la majorite des ports, seules des goeletleS de moins de 90 tonnes peuvel1l
s'amarrer a J'eslacade, a condition de repartir au bout de deux heures,
qui lle arevenir ala ma ree sui va me si les operations ne son t pas termi nees l3 .

Les installalions ponuaires manquent 3ussi d'outillage pour la manulen
lion des marchandises et du poisson. De plus, nombre de travaux sonl
resles inacheves. En fait, la plupan des navin's de moyen wnnage conti
nuenl de mouiller en rade. En 1917-1918, les politiciens gaspcsiens deman
denl la reprise des investissemenls gouvernementaux dans les pons de la
rate, car les rigueurs du clirnat deteriorent les quais, Le vent et Ie mouve
ment des vagues detruisenl les eSlacades de bois. La precarile de ces
ouvrages exige un entretien reguJier.

Le cteveloppement d'amenagernents pOr!uaires en Gaspcsie est done
lribulaire de politiques gouvernemenlales toujours instables. II ne se rea
lise qu'avec peine et par l'aceumuJation de pressions politiques conSlam
ment renouvelees. Le voisinage des ports des Provinces marilimes qui
accaparel1l une panie du commerce de 1'0ucsl canadien en direction de
rEurope n'encourage pas les gouverncments a inveslir dans les havres
gaspesiens, ce qui nuit J )'etabJissemenl d'un service regulicr de transport
par bateau a vapeur entre Ie centre de la pro\'ince et la peninsule, Celte
absence c!'infrastructures portuaires encourage aussi la tenclance du com
merce gaspesien ase diriger vcrs les porl~ du NouVt'au-Brunswick er de la
NouveJIe-Ecosse d'ou se fait l'acheminemelll vcrs J'etranger.

Les premieres lignes de transport maritime par steamer entre la Gaspesie,
l'inrerieur du f1euve Saint-Laurent elle Nouveau-Brunswick s'organisent
lardivemenl. Avant les annees 1850, seules quelques goeletlcs sillonnaient
Ie lleuve entre Ie (elllrt de la province ella peniosule. On venaitacheterdu
poisson, approvisiollner Ies compagnies, vendre df's denrees er des mar
chandises aux habitants, etc. La population n'etait pas nombreuse, Ies
Iieux etaienl sou ven l di rf iciles d' acces et l{l pi us grande partie de la produc
tion de poisson erait expediee par les vaisseaux des compagnies de peche.
D'aillel.lrs, les Gaspesiens faisaient;'1 peu pres tous leurs achats aupres de
ces memes (ompagll ies. Le lrafic fl uvial clai t pI utat dirige vers Ie haut du
Sa in t-La u ren l.

NAISSANCE
DU TRANSPORT
MARITIME
ORGANISE
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EOlre 1831 et 1854, quelques liaisons irregulieres sont temees mais sans
grand sucd~s. En 1858, Ie 5.S Lady Head, propriete de Fran<;ois Baby, de
Quebec. commence a fai re la na velte de fa<;on perma nen te en tre Que bee et
Pictou (N,-E.) chaque quinzaine, faisant escale a Gaspe, a Paspebiac el a
quelques ports du Nouveau-Brunswick H .

Le regroupemem des colonies britanniques lors de la Confederation de
1867 en lraine Ie developpemem de liens permanenlS enlre ces regions et les
echanges entre Quebec t't les Maritimes s'accroissent. A I'hiver 1867, des
hommes d'affaires de Quebec organisem la Compagnie des steamers de
Quebec el des Ports du Golfe. L'emreprise mel en service deux vapeurs, Ie
Secret el Ie Gaspe, qui transponent la paste entre Quebec el Pinou,
s'arretanl it. Gaspe, Perce el a la Baie-des·Chakurs. Chaque navire peut
accepler 50 passagers «de cabines» el les commer<;ants de Quebec y
envoienl leur fret. Celle ligne est subventionnee par Ie g-ouvernement
federal jusqu'a ce que Ie chemin de fer Intercolonial inaugure son service
en 1876. La compagnie cesse alars de faire escale ala Baie-des-Chaleurs.
Arthur Buies erril en 1872: «Ie voyage de Gaspe, long de qualre cem
quaranle-lrois milles, se fait maintenam en lrente-six heures, a panir de
Quebec. Par terre, Ie meme voyage prend dix jours, parce que, sur un
parcours de cenl dix milles, de Sainle-Anne-des-Monts au bassin de Gaspe,
Ie chemin n'est pas encore propre a la voilure; Ie postilion, charge de la
malle dans cette partie du pays, la porte sur son dos; iI fail tout ce trajet a
pied IS» Remarquons enfin la presence du petit Sleamer Beave'r, appane
nant a un JH~gocianl de Quebec. II frequenle les ports gaspesiens dans les
an nees 1880.

Les grandes compagnies qui traitenl avec les pecheurs, mallres de grave
Ct petits marchands de la cote, onl leurs propres navires de commerce; des
goeleltes avoile faisantla naveile eOlre la peninsule etl'Europe ou Quebec.
Chargees de sel, de farine, de meIasse et aUlres denrees, elIes approvision
nenl Ies postes cotiers. De plus en plus, les fournitures proviennenl du
conlinem plUlOl que de l'Europe, Les compagnies Robin, LeBoutillier,
Fruing el Hyman, par exemple, envoienl des gaelelleS aQuebec pour y
ache leI' des marchandises. A I'occasion, des firmes canadiennes, ameri
caines et anglaises nolisent des navires pour recueillir Ie poisson de quel
ques marchands independants, leis les Kennedy, de DouglasLOwn, De
meme. des cabofeurs du Saint-Laurent longenl la cote de Gaspe ,\ la
recherche de poisson sale qu'i[s achelenl a bas prix des pfcheurs
independants.

L'histoire de la liaison mari time Gaspe-Dalhousie-Campbellton eSI plutol
mouvementee. D'abord, les deux villes du Nouveau-Brunswick daivenl
leur developpemeol ponuaire en panie au chemin de fer Intercolonial, qui
evile aMalapedia Ie terriwire gaspesien pour se diriger vel's les Maritimes.
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Ce n'eSI done pas la station ferroviaire de Matapedia, difficile aatteindre
par voie d'eau, mais celles de Campbellton et de Dzdhousie du dHe sud de la
riviere Ristigo uche qui consti luent pOU r les Gaspesiens les mei !leurs
endroils pour acceder au chemin de fer.

Peu apres que Ie gouvernement CUI retire sa subvention a la Compagnie
des steamers de Qucbec et des POrlS du Golfe, une autre entreprise, la
Compagnie de navigation du Saint-Laurent consent en 1878 aassurer la
Jiilison avec les pons du nord du Nouveau-Brunswick, puisque Ie gOU\/er
nement ff'deral reprend sa pOlitique de subvention pour maintenir Ie
service postaL Le steamer de la compagnie fait Ie trajet Campbellton
Gaspe deux (ois la semaine, arre13nt dans une quinzaine de pons interme
cliaires. lJn commerce assez substal1liel de marchanoises, bois, houille et
poisson, commence <l se devf'lopper entre Ie Nouveau-Brunswick et les
comtes gaspesiens, ce qu i n'es! pas LOujours pour plaire aux compagnies de
peche.

Mais Ie service est tres deficienl et iI suscite bien des recriminations.
Invariablemen t, par exemple, Ie navire in terromp! ses voyages vers Ie debu t
de novembre, alaI'S qu'iI reste du poisson a expedier. La qualite et Ie
rendement des navires que la compagnie met en service font I'objet de
critiques repeu~es. L'efficacitc du service postal donne lieu aussi a des
plaintes comme en tcmoignentles petitions envoyees i1U gouvernement par
plusieurs hommes d'affaires et des membres du c1erge gaspesien.

Au LOurn3nt du siecle, on en est encore reduit autiliser Ie vieux vapeur
Admiral, qui ne navigue que huit mois par annee. Construit en 1866 par Ie
gouvernement america in, la Compagnie de navigation elu Saint-Laurent
en fait l'acquisition en 1881. ]augeant 508 tonneaux, if peut recevoir plus
de 500 voyageurs, dont 60 «de cabines»'6. On redame un steamer ahelice
de fer, mieux adapte a la navigation aUlOmnzl1e qu'un vapeur aaubes l ?

Paradoxalemenr, d'autres petitions demandenr que Ie service cIu steamer
soit discon tinue emre Gilspe et 1c Nouveau-Brunswick, alleguant que celte
ligne est par<llJele au nouvc-au chernin cle fer relial1l Nf'\'i-Carlisle el Mata
pedia, Ct ce, sur une dislance de plus de 90 milles. On voudrait que les
man.hanclises se rendcl1l aNew-Carlis Ie p;H lrai net que de la, Ie steamer les
lranspone vers Gaspe. Le projf't n'a pas de suile, compte tenu, c-ntre autres
facLeurs, de I'opposition des habitants du comt(- oe Gaspe, qui craignent
u ne a ugmenration des tarifs a cause d' un interrnediai re su pptemen taire
dans Ie transport des m31chandises.

Apres l'echec d 'un premier navi]'(" it helice etl'incendie du vied Admiral,
Ie gouvernemenr federal fait appel a de nouveaux soumissionnilires pour
continuer Ie service G<lsp{:sie-Nouveau-Brunswick. Des hommesd'affaires
de Campbellton, Dalhousie el de quelques localites gaspesiennes fonuent
alors la Compagnie internationale de navigation du Canada. Vers 1901,
I'entreprise fait construire en Ecosse un noU\'c-au vapeur a helice conc,:u



specialemen t pour ce type de na vigation. Le nouveau na vire, baptise Lad)'
Edeen, quitle Campbellton il destination de Dalhousie, puis se rend ,1
Carleton, faisant ensuite relache achaque porl jusqu't't Gaspe. It navigue
jusqu'a la mi-janvier.

Au fil des ans, Ie service se detcriore. En j u in 1908, Ie Lady Eilee n se brise
sur I'ile Newport l8 Vers 1910, Ie gouvernement conrlul une enlente pour
un nouveau steamer avec la Fraserville Navigation Company, qui possede
Ie Canada, un navire rapiece. Vers 1913, Ie service est ilHerrompu eL la
compagnie de navigation Gaspe eL Baie des Chalcurs prend avec Ie Car/ada
et Ie Gaspesien 13 releve d'une organisation chancelante, Des agences
independames commencent alors it organiser leur propre sysL.eme de trans
port. Meme un habitant de Bonaventure y va de son navire, En avri I 1914, Ie
depute federal de Bonaventure, Charles Marcil, denonce [a mauvaise silUa
L.ion du Lransport maritime eL ses consequences economiques: « Des
soixante voyages que ce service donnait autrefois dans I'annee, il n'(,11 a
plus fait que cinquante-trois, et voici que mairHenant ce sera vingt-six, un
voyage par semaine, Dans ]es mois de mai et juin, il se prend de Gaspe t't
Charlo [N.-B.), de grandes quantites de saumons envoyees;1 Dalhousie et
mises Iii dans des gJacieres, pour etre transportees en chemin de fer. On a
Lrouve que ces deux voyages par semaine du "Canada" ctaient de tau Lpoinl
insuffisan(s et l'on a organise des services locaux l9 »

Apres 1910, J'arrivec du chemin de fer aGaspe a n nonce la fin de la ligne
de transport par bateau iI vapeur entre Gaspe et Ie Nouveau-Brunswick.
Ainsi, en 1895, I'Admiral expediait 3025 tonnes de marchandises de Dal
housie aux pons gaspt'sien set, en 1916, I'Elaine n' en tra nsportt' pI us de 536
tonnes, La subvention federale aux navires prend fin en 1918. Dans une
situation financiere difficile de temps de guerre, Ottawa est d'avis que c'est
un luxe pour les Gaspesiens que de se rairesubvelHionner un steamer alors

I .t' (;'LSp~;I~1I (It Iii
cOlllpagnil' (;dSpl' (:'1
B'II('·,k.,· Ch" !ell,., qui
rait JI;li'ion
(:.lInplwlllon· (,a,pl'
"',,1913. (MR(,)
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qu 'i1s beneficiem dej" du chemin de fer Matapedia-Gaspe. Des mecontents
alleguent alors en vain que la voie ferree ne dessert pas LOuS les petils pons
de la {'(he et que la dccision gouvernememale affectera Ie transport du
poissonZo.

UN NOUVEAU
RESEAU

QUEBEC - GASPE

Si les panies orientales c( meridionales de la peninsule peuvenl compteI'
sur un service de steamers eO!re leurs ports et ceuxdu Nouveau-Brunswick
el, au debut du 20e siecle, sur une ligne ferroviaire, la panie nord, enlre la
baie de Gaspe el Saime-Anne-des-Moms, est LOtalemem demunie de com
munications maritimes regulieres. II ya bien la Quebec Steamship Line,
anciennemem la Compagnie des steamers de Quebec et des POllS du Golfe,
qui faille service MOnlreal-PicLOu mais ses bateaux ne fOl1lescale qu'aux
deux semaines a Gaspe, a Perce et parfois a Cape-Cove. La compagnie
pretend qu'aillcurs en Caspesie Ie commerce n'est pas assez imponal1l
pour qu'd vaille la peinr' de s'y arrcter. Les pccheurs qui veulcnt vendre
leur poisson ades com merc.:an ts de Quebec doivem passer la n ui I en pleine
mer dans de petits baleaux aarrendre Ie passage d'un steamer. Tres souvent,
Ie vapeur ne s'arrete meme pas et les pecheurs reviennent bredouille. De
lOuIe fa\on, cenains voyages sont reserves aux lOuristes,

En 1897, Ie depute de Gaspe aux Communes, Rodolphe Lemieux, par
vieO! a Caire voleI' une subvenLion pour un petit SLeamer charge de faire du
cabotage sur Ie liltoral nord gaspesien. Les habitants de la cote peuvent
ainsi expedier leur poisson e! leurs pommes de lerre a Qucbec et acheter
leurs provisions a meilleur marche que dans les magasins locaux. Le
depute de Gaspe se n~jouil en ces termes: « Depu is des an nees et des annees,
les habitants de Gaspe sont ala merc.i de quelques marchands rapaces tcls
que les Robin et autres [... ] lis som obligcs de vendre leur poisson moyen
nam un prix peu eleve et i1s ne saO! pas payes en especes, lIs som paycs en
provisions [... ] lorsque Ie service sera etabh, les pecheurs de Gaspe pour
ront faire Ie commerce avec les man'hands de Quebec.21 .»

Appuyee par une subvention, la Gaspe Steamship Line mel en service Ie
Lady of Gaspe et par la suiLe Ie Caspesia el Ie Perce,5U:rI. Ces navin:s
assurent un service annuel de quinze voyages d'une duree de dix jours
chacun avec deparl a Montreal, arret a Quebec puis escale a LOutcS les
paroisses longeam la COte de Matane jusqu'a Pon-Daniel. CeLt(· nouvelle
ligne maritime marque Ie point de deparl d'un commerce de poisson exerce
par des pecheurs indcpendanls et de petilS commer~ants, qui peuvent
expedier direclement leur produClian par steamer jusqu'a Quebec au
jusqu'au chemin de fer, qui I'achemine it Halifax ou a New York.

L'augmentalion du traEic entre la province el Ja Gaspesie entraine la
creation d'une nouvelle compagnie de transport maritime, la Gaspe et Baie
des Chaleurs qui, avec Ie vapeur Gaspeslerz, relie Montreal a Paspebiac.
CelIe compagnie assure egalemf'nl, a partir de I'cte 1914, la liaison mari-
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lime Gaspe-Campbellton. Elle sera Ja derniere ?! la faire. Parce que les
quais du littoral nord gaspesien baignent en eau peu profonde, lescompa
gnies desservem Ie mains possible les pons de faible importance echelon
nes entre Matane et Gaspe. Bien souvent I'abordage constiwe un tour de
force el les passagers doivent quelquefois se rendre aux navires dans des
chaloupes, en pleine noirceur, ou bien debarquer dans un havre voisin de
celui de leur destination. Pour les Gaspesiens, chaquc arrivee du stf'amer
eSI un evenemenl nouveau et ils se regroupent pour I'accucillir.

Au debut du 20e siec!e, les goetet{es des compagnies de peche et les
caboteurs fom encore du transport de marchandises et de poisson en
Gaspesie. Toutefois, l'organisalion des lignes de bateaux avapeur relial1l
Ie centre du Quebec, la peninsuk el les Maritimes modifie les anciennes
regJes du transport du poisson. A Ja fin du 1ge siecle, sur Ie versant sud, un

Le (;aspNw .\ SaIlHC
Anne-dcs-Monts vtTS

1910. (MRG)
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nouvel intervenant avail fait son apparition: Ie chemin de fer de la Baie
des-Chaleurs. Le transporL qui se faisai L, vi ales stea mel'S, .i usqu '}). ]'I n lerco
lonial au Nouveau-Bruns'wick pew desormais s'effeetuer par Lrain sur le
lerriLOire meme. Cependant, la construclion du chemin de fer s'eternise eL,
avant 1930, il s'averera d'une efficaciLe bien relative.

L~interminable

construction
de la voie ferree

L'economie de la penillsule gaspesienne est intimementlieea la dun~ede13
saison de navigation, c'est ..a-dire un peu plus de la moitie de J'annee. Apres
1850, alors qu'on assiste aune phase intense deconstruction ferroviaire, les
Gaspesiens enlrevoient Ie jour ou ils pOUlTOnl bendicier d'un lien direct
avec Ie centre du continent, et ce, en [QUles saisons. Comme ailleurs au
pays, on per(OiL Ie chemin de fer comme un levier essen tiel de developpe
ment et de progreso

LA N AISSANCE
D'UN ESPOIR:

L'INTER
COLONIAL

Afin de gagner I'adhesion de la Nouvelle-Ecosse a la Confederation cana
dienne, les politiciens s'cngagent aconstruire un chemin de fer reliant les
Provinces marilimes aux regions cel1lrales du Quebec et de l'Ontario. Le
choix du lrace devienl imporLal1l, puisqu'il influencera I'avenir economi
que de plusieurs regions. Des eLudes ont deja ete entreprises a ce sujet.
Ainsi, en 1847, Ie gouvcrnement imperial chargeait Ie major William
Henry Robinson de tracer une Iigne de chemin de fer relial1l Quebec aun
pon neo-ecossais. Dans son rappon, Robinson recommande la ligne
Hal ifax -Truro-Shediac- Mata ped ia -Sai n te- Fla vie-R iviere-du- Lou p. Le
parcours propose passe done par la vallee de la Ma~pedia. En 1864, Je
gouvernemel1l colonial charge d'aulres ingenieurs de reetudier un evenluel
trace. On considere alors plusieurs roules possibles.

A I'annonce du projel de chemin de fer, journaux, hommes d'affaires,
politiciens et leaders d'opinions adoptent diverses posilions scion leur
appartenance regionale. Pour les Gaspesiens, il devient 'lite evident que la
ligne Robinson esl susceptible d'avantager economiquementla region, en
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depit du fait (JUf ce tract; 11e lraverse pas leur tfCrritoirf mais Ie longf, fanta
Matapedia que sur Ie Vfrsant neo-brunswickois de la bait dfS ellalfurs.

Le 8 avril 1867, une grandf assfmblee publiquf reunit a Rirnouski les
principaux nOlable~ locaux depuis Saint-Simeon df Rimouski jusqu',l
Risligouchf pour rfCommandn If trace passant par la valleedf 1<1 Malape
di a Z2. Le 14 onobre, une autre grande assfmblee se tiell! au palais dejustict
de New-Carlisle er « un grand nombre des principaux elcneurs elaiel1l
ven us d' une ~rande distance pour assisLer aCf'ue assem blee i mportan If23 , »

Le 8juitlet 1867,le gouvernememledcral avail (tenete la cOflSuuetion de
J'lntercoloni,J! etle 19 decembre, Ie premifr ministre John A. Macdonald
propose Ja troisicme lecture du projel de loi concernanlle chemin de ff'r. Le
nouveau depu Ie de Gaspe, Pierre FOr( in, se fa it alars le defenseur de Ia Jigne
Robinson. II parle avec conviction elu brillant aven ir e( onom iq ue prom id
la Gaspesie grace ;1 I'etablissement de celle voie fcrroviaire. La colonisa
tion, l'agri( ullure elles pechcs f'n bcnNiciel ont: « La comm unication <"/ant
eLabl ie fnlre les richesses elu golk et If reste du pays, Ie nom bre des pCchcurs
sera double.,,21»

En janvier el fevrier 1868, une pleiade de rnain:,s, mmme,<;'ants, poliri
ciens, nOlab les Cl cures gaspesiens prestn lent ,'I la Cham bre des comm u ncs
et a l'Assemblee provinciale des pelitions r(,clamal1l Ie choix elll lfad
Robinson. La demande par Ie ~ollverncmenl canadien, Je 8 jUillel 1868,
d'une nouvelle exploration ravive les craimcs c1e~ gens des com It'S de
Rimollski, Gaspe, Bonavenlure el de Clou(eSler l'l Restigouc!Je all
I\'ouveau-Brunswick. En(in, aprcs de longs dt'bats, Ie [race Robinson eSf
adople par un ordre en conseit date elu 11 c1t'Cernbre J868. linf' commisison
fed era Ie devienl responsable de la construction de la voie felTee. En fail, Ie
[race choisi repond davantage ades prl'OCCU pations mil i [aires Ct politiq ltes
qu'it des imperatifs ('conomiques2'. En efret. la strategie milltalre com
mande un trace passant Join de la fronti€'re des EIClls-Unis, car I'on craint
loujours la menace amhicainf'. Dc plus, il faul pOllvoir rejoindre la mer en
LOU(e saison pour rt'cevoir des secouts de rAn~leterre en cas de conflil.

Six ans df' travaux enlre Sainle-Flavie clla I ivi€'rC' Risligou( he, dt' 1868 a
1874, amenent quelques millitrs c1'ouvricrs sur It's bords lIu lac Cl de la
rivicrf' Matapedia. LIn grand nombrf' de Gaspc'siens panicipent aux (ra
vaux. L'inspenl'ur du Service dC's pechel ie~, ,dol'S qu'd (ir( ule chins Ie
sencur de Cap-Chat en 1870, rernarquc: "malhellfeusemenl, lcs bras
elaient rares, presque LOUS ks peChf'llrS lravaillaiem sur Ie chemin de fCI

Intf'rcoloniaP6.» Au sud, dans Ie (Oml(' de Bonaventulc, de nombrcux
jeunesgens quiltcnlleur palelin pouraller besognerjusqu','tl'aulomneau
(hem in de fer. En 187:>, un prt'm ier POnt i nlerprov incial enj am be la J j vii'rc
R istig'Oliche pres de Mala pcd ia pOll r permcttre la (il clIla lion d u I rai n ('[ des
voitures. Le 8 novem bre, u ne lo('omoli VI' (i rcu Ie pall rIa prem i0rc foi ~ el1l re
Ie fltuve Saint-LaurcnL et Monnon . .\tais it fam altelldrc jusqu'cn juilkt
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1876 pour que s'ouvre la [igne entre Sainte-Flavie et Campbellton. La
vallee de la Matapedia est desormais accessible aux habitants des vieilles
paroisses de la rive sud de Quebec.

Si Ie chemin de fer {avorise lacolonisation etl'industrie forestieredans la
vallee, il n'en est pas de meme pour la peninsule. En eHet, la seule station
ferroviaire de 1'lntercolonialLOuchant ala Gaspesie, celie de Matapedia, est
sise a I'extremite sud-ouest, a plus de 100 miJles du comte de Gaspe. De
plus, a cet endroit, la riviere Ristigouche est trop etroite et pas assez
profonde pour y etablir un port de transbordemenl. Ainsi, \'etablissement
du chemin de fer Intercolonial donne des resultats comraires aux atlentes
des Gaspesiens. Desormais, leur commerce sert au cleveloppement et au
renforcement des localitcs des provinces voisines, alors qu'ils avaient sou
tenu avec ardeur Ie trace Robinson dans I'espoir de voi r developper ceux de
leur region par la construction d'un embranchemem a partir de la station
ferroviaire de Matapedia Pour l'instant, ce som les villes et villages du
nord du Nouveau-Brunswick qui profirent des retombees de la construc
tion du chemin de fer. Ainsi, Dalhousie devient en peu de temps un centre
d'expedition du poisson gaspesien. Un rappon gouvernemental ponal1l
sur Ie trafic de !'!mercolonial en 1876 deborde deja d'optimisme en ce qui
concerne un nouveau genre de transport, celui du poisson frais: «Le lrafic
du poisson frais est dev~nu considerable et pour lui donner les facilites
voulues, des wagons avec refrigerants ant ete construits a Moncton [... ] sur
plusieurs points de la ligne, des paniculiers ont cons{[uit des batiments
pour la congelation du poisson en ete, cc qui annonce que ce commerce va
prendre un grand developpement27 .» Leurs illusions perdues, les Gaspe
siens VOIH appuyer un projet visant a realiser un chemin de fer dans la
peninsule meme. L'Iruercolonial aura lOutefois ete une elape imponante
pour rapprocher 1a Gaspesie du circuit commercial canadien.

LECHEMIN DE
FER DE LA BAIE
DES·CHALEURS

En 1871, en vertu du systcme du double mandat, Theodore Robitaille,
deputc de BonaveIHure depuis dix ans, siege simultanemenl aux parle
ments fcderal et provinCial. Celte annee-Ia, il regroupe quelques anion
naires et forme une compagnie privee de chemin de fer, la Compagnie de la
Baie-des-Chaleurs. Les promoteurs de cc projet sont elroitemel1l lies au
pani conservateUl et ala famille Robitaille. On y relrOuve les deux freres
du depute et Louis-Joseph Riopel, beau-frere de Robitaille et nOlaire a
New-Carlisle. S'y joignent des actionnaires plus ou moins imponants, tels
R.H. Montgomery, marchand de bois de New-Richmond, William
McPherson, maire de Pon-Daniel, Alexi.~ Poirier, maire de Bonaventure,
Joseph Rousseau, marchand general a Nouvelle, Franc;:ois Giroux, com
merc;:ant it Maria, etc. Ct's personnes servent surtout de prete-noms pour
former Ie nom bre de direCleurs req uis par la chane.

En 1872, Robitai lIe obLient de la Legislature provinciale, grace a!'appui
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du gouvernemelll conservateur de P.-].-0. Chauveau, I'incorporation de la
compagnie el d 'i mpona nLS octroi s de lerrts ra ttachi's i\ la construction de la
voie ferr('e. En verll! de sa chane, la Compagnie de ia Baie-des-Chaleurs a
dix ans pour relier Matapedia ~l Paspebiac. Dc 1874 a1878, Ie Pani liberal
detenanl Ie pouvoir aOttawa, <'eSI en vain que Theodore Robitilille teme
de faire reconnaitre Ie chemin de fer de la Baie-des-ChaJt'urs comme un
t'mbranchement de l'lntercolonial, ce qui lui procurerait des subvemions
federa les.

En 1877, la compagnie essaie de prouver qu'elle a dt'bute ses aClivites,
alors que presque rien n'est encore fail. Elk organise donc line inaugura
tion o([icielle des Iravaux eL accorde des conlrats de construnion a trois
entrepreneurs, donI deux, ne sachant ecrire, signenl avec cles crOIX. Selon
un inspeneur, les condi lions de ces conlrats sont telles, q u 'a ucun entrepre
neur serieux ne Its a urai I sign{>s28, En 1878, un fonnionnai re du gouverne
menl provincial conslate que les quelques efforts de la Compagnie de la
Baie-des-Chaleurs se resument a la localisation de la future ligne et a
quelques vagues lravaux de deblaiemtnt. Le subside provincial ;t ]a com
pagnie eSl <llors confisque. Quanclle ctelai de la charteexpireen 1882, il n'y
a pas encore un seul mille de rail de construil el1lre Matapedia et Paspehiac.

« C;'lll~ap~«(d 1JOUSt'» ('I

Ie pfllH lie 1'I1l1t"r/n/o
ni..>!. (APC)

Pour plllSicurs contemporains, I'isolemenl de la Gaspesie est Ie Jacteur
majeur de la slagnaLion c1011l dIe souffre. Le peuplement est d'une lenteur
desesperante selon les apoLres de la colonisation etremigralion s'intensi
fie. L'agricuhure renCorllre loules les miseres a s'assurer un Verilable
depan ella p2chc connalt des temps difficiles, Le chemin de fer devient la
panacee qui repondrait a lous ces probJemes, S<t venue relancerail l'econo
mie regionale, freinerail I'emigration el. favoriscrait I'immigration. Les
Gaspesiens n'ignorenl pas que depuis les annees 1870, plusieurs regions,
tel!es Ie Lac-Saint-Jean, les Laurentides, la Beaucc etles Cantons-de-rEst
onL reclame, au nom de ta colonisation, It'ur chemin cle fer eL I'ont ohtenu.
La IHineruf du 12 sepLemhre 1881 lance un cri d'alarme: « La Gaspesie est
une section i\ pan du Canada franc;ais [.,.] On Ia connalt peu dans la
province de Quebec propremenr dite [... J La Gaspesie et ses habilants SOI1l

encore pour nou s u ne sone cle colon ie eloignee e! des fl·cres separes, un peu
comme lcs Acadiens. Cela t'St du d'abord ,\ I'eloignement[. ,,] et au defa ut de
com rnunication atravers u ne partie de ces cems Iieus. La Jig·ne des stea mers
elu Golfe Sainl-Laurenl et l'Inlercolonial om rapproche la presqu'lle
gaspesit'nne elu Canada comme c1u reSle du cominenl. Mais la voie de mer
eSI peu de chose; er Ie chemin de fer passe encore loin de la vraie Gaspesie
(, .. ] Ce strait pourtanL If' bien de la populcllion que son eloignemenl prit
fin, Elle auraitlOUl agagner surtoutsi cela clevail avoir pour resultar de lui
inspirer Ie gout cle I'agriculture el de lui permettre de mit>ux profiler de la
peche, induslrie inepuisahJe, mais qui, aujould'hui, n'enrichil que les
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patrons el mainlienl les travailleurs dans un etat de servage et de pauvrete
uniforme29 . »

Quelques annees plus tard, Jean-Chrysostome Langelier poursuitl'ana
lyse de La MmenJe dans son livre inlitule EsqUlsse sur la Gaspesie. Pour
que la region ait un avenir prometteur, iI formule une seule solution: la
presence d'un moyen de transport rapide, c'est-a-dire un chemin de fer
ayant comme terminus un pon important, en l'occurence Paspebiac30

Bien d'aUlres voix sc joignel1l alars a la sienne.

LA TENTATIVE
DE 1882

Les promoteurs de la Compagnie de la Baie-des-Chaleurs n'abandonnent
pas leur projel de rei ier la peninsule a I 'Intercolonial. Ainsi, Louis-Joseph
Riopel, geral1l-actionnalre de la compagnie, se fail elire aux etections
provinciales de 1881 dans Ie comte de Bonaventure avec l'inlention
expresse de presel1ler un nouveau projel. d'incorporation cle]a compagnie.
Cette fois, la famille Robitaille .~'allie avec Thomas McGreevy, depute
fedhal de Quebec-Ouest el homme d'affaires repUle, et un entrepreneur
monlrealais, C. Newhouse Armstrong, dont Its operations boursieres ont
eu un certain retentiSSemenl a lravers Ie pays. S'ajoutenl aces actionnaires
q uelq ues prete-noms; Ie quatllor Robi rai lIe- Riopel-McGreevy-Armslrong
possede pres cle 92% du capital de la compagnie. En fait, l'entreprise se snt
cle fausses souscriptions et n'aura jamais de veritable capital social: elle
dependra en tieremen t des subventions qu'on lui versera de pan el d'a utres,.

Quelques mois apres son elcnion, Louis-Joseph Riopel fait adopter un
projet qui prevoit la conslruetion d'une voie ferree jusqu'a Paspebiac
seulement32 . En 1883, I'cntreprise des RobiLaille-McGreevy demande au
gouvernement federal une subvention de $6000 Ie mille pour 100 milles,
alars que Ies autorites lUI en ont accorde.$3 200. Pour eviter des precedents
embarrassants, Quawa imagine une fa~on detournee d'augmenter la sub
vel1lion de la compagnie: Ie gouvernement federal decide de construire
lui-meme les vingl premiers milles du chemin cle fer, de Matapedia vel's
PaspeLJiac, a titre d'embranchemenl de l'Intercolonial B Le ministre des
Trava ux publics, Hector Langevin, justifie celte decision en alleguant que
« les premiers 20 milks de la voie sonlles plus clifficiles, el en les conslrui
sanl a litre cI'embranchement. de l'Intercolonial, on donnera a la compa
gnie une bonne chance de construire plus tard Ie reste de la ligne~~.»

En 1885, la Compagn ie de la Baie-cles-Chaleurs offre d 'entreprendre les
trava ux de l'embranchement a certaines conditions. U ne enlen te est ratifiee
en 1886: I'en treprise ferroviai re ex pJoi tera Ie tronc;on com me sa propre voie
etle gouvernement accorde un renouvellement de subvention versee pour
les vingt premiers mi1les aux vingt milles suivants, ceci en plus de la
subvention reguliere el des onrois provinciaux. Le 8 juin 1888, la compa
gnie confie un contral aHenry MacFarlane, de Toronto, pour la conSlruc
tion des 60 milles cle rails aboutissant it la riviere Cascapedia.
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Les lra vaux sont emrepris avec vigueur. CependanL, i Is coC! len ( p Ius cher
que prevu el les reclamations ~ la compa!?;nie s'addilionnenl de plus en
pi us. Des ponts sont eriges sur les ri vieres Capla n, [scum in'll, N ou velie el
Maria el d'autres restenl a ("onstruire. Enfin, la senion des environs de
CarlelOn exige, ,'1 cause de la configuration mOl1lagnf'use des lieux, des
Iravaux exceptionnc)s afin d'<'~viler Ies rampes raides,

Puis un beau mali n de 1889, la construction s'arrelc, MacF<l rlane n 'aY<lnl
pas ete pay<" par la compa!?;nic, il se voil dans l'incapaci le de rcmuntTer ses
ouvriers, qui se mellem en greve en meme temps tfailleurs que ceux de
Newhouse Armstrong qui sc trouvel1l J l'esl de la rivit\rc CascapediJ.
Nombre de Gaspesiens qui ont dclaisse la culture des champs t'l Ia p(~che

pour travaillcr ;) Ia voie ferree, se retTOuvenl ainsi sans Ie sou jusle ;1
I'approche de l'hiver. Les ouvriers s'irnp;Hienlenl. AMaria, ils m~lI1ifeslenl.

1.'I'lI<T(o)onial', o,11
Il{)usi~ en Hl~ I." Ainsi.
Oan(()U~'<'dC"lent l"tl pt'll
de lernp;; lin (('ntn' d'ex·
p('diliol1 du pOJsson g-a,~

pi-,i .."." (APe)
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sur Ie chanlier, len l.en I. d'enlever les rails el. de s'emparer d'une locomolive.
Le g-ouvernemenl d'Honorc Mercier demancle au secd'laire de la provin(c,
Charles Langelier, de (aite enquele. Ce dernier confie a son frere, ]ean
ChrysoslOme, Ie soin de recevoir les reclamalions des ouvriers el des four
nisseurs de maleriaux. II appen que c'esl le coCIt des rravaux supplemen
laires qui a empeche MacFarlane de payer ses employes. Le commissaire
enqueleur Langelier conclul: « II ressort c1airement que loules les
difficulLes sutvenues a propos de celle enlreprise resulteru clu manque cle
moyens voul uS de la part cle la compagnie, qui a COmPle exclusi vemenl sur
I'argenl des gouvernemel1ls el des municipalilcs pour execuler son
enlreprise~5.»

Des suhsides gouvernernenl.aux aidend regler rapidemenl Llne partie des
reclamations. Pour Ie teSle, il faul altenclre plusieurs mois. Les l.ravaLlX
demeurenl paralyses en raison de liliges entre la compagnie el I'entrepre
neur MacFarlane: maJgre des subvenlions de $1250000 de la part des
gouvernemenls provincial el federal, la compagnie n'a pu faire face ases
engagemenls financ-iers et se voil poursuivie par MacFarlane pour la
somme de plusieurs dizaines de milliers de dollars. La Compagnie de la
Baie-des-Chaleurs qui, en 1882, a fail en sone qu'il n'y ail aucune clause
l'obligealH a finir Ie chemin de fer selon un echeancier precis, a LOUI 1c
loisir de retarder la reprise des lravaux.

Aux elections de juin 1890, Ie premier miniSlre du Quebec, HonoJ'(~

Mercier, brig-ue les suffrages dans Ie comlc de Bonaventure el s'engag-e a
regler I'clernelle queslion du chemin de fer, SOil en supprirnanlla Compa
gnie de la Baie-des-Chaleurs, soil en la reorganisanl. Elu par acclamation,
il se fail rappeler ses prornesses des l'aul.Omne, entre aulres par les cures de
BonavelHure, de Pasprbiac, de Pon-Daniel el de Ne\\'-Carlisle~".

En 1890, la Compagnie de la Baie-des-Chaleurs est en banqueroute. Le
gouverncmenl Mercier accu!e les promoleurs au pied du mur el ils doivenl
ceder les pans de J'cntreprise aun nouveau groupe d 'anionnaires montrea
lais. Reorganisee, la compagnie s'engagea consLruire la voie ferreejusqu'a
Paspebiac pour la fin de 1892 el jusqu'a Gaspe des que possible. Les
l.ra vaux repren nen I done, en depi 1 de d ifficu Ites lega les ca usees pC! r I'entre
preneur MacFarlane el Ie scandale provoque par Ie Senal canadien el qui
coCllera Ie pOll voir a Honor(~ Mercier. En sepLem bre 1891, de 'l00 a
500 hommes lravailleraient au chemin de ferH .

1902:
01' ATTElNT

PASPEBlAC

Au printemps de 1894, 1a circulation commence sur la voie ferree enlre
MaLapedia et Caplan. CependanL, a peine quelques tron<;:ons sonl
construils entre ce dernier endroit et New-Carlisle OU on ne parviendra
qu'en 1898. Ne pouvanl 3lleinclre Gaspe dans des delais raisonnables, la
nouvelle Compagnie de la Baie-des-Chaleurs, LOlljours eneleLtee, est ven-
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dueen 18943 la Compagnieduchemin deferAdanriqueel LacSuperieur.
Celte enrreprise conslruil deja des lignes ferroviai res ailleurs au Canada et
son arne d i rigeanre est C. Newhouse Arrnslron~. PIli sieu rs des direneurs de
la compagnie sonl des poliliciens.

En ocwbre 1895, de nouvelles difficultes sur~issenl el, la compagnie
elant incapahle de payer ses delles, les travailleurs en ~revt' empechenl Ie
passage du train entre Caplan el Malapedia. Lt' surintendanl de lil Iigne,
D.S. McCarthy, fait cnvoyer des constablf's sur ks lieux. Des tiers-a.-bras
seraienr meme amenes par Armslrong. La Chambre de commerce de
Gaspe, divers notables, cud's el poliliciens demandent l'annulation cle la
chane de J'entreprise ferroviaire et son remplacemenr. Un arrete minisle
riel de nowmbre 1895, suivi d'une ordonnance de la Cour superieure, mel
la compagnie sous sequestre.

Le ler janvin 1897, Ie gouvernement federal, via I'Inlercolonial. reprelld
I'exploitation de la ligne ferroviaire, pendant que ]a Compagnie du (he
min de fer Allantique et Lac Superieur fail face aux tribunaux. La IOCl.Jmo
tive reprend donc son va-et-vielll. A la fin de maio apn~s les elections
provinciales qui permettelll au clepule liberal df' Bonaventure, Franc;ois
Xavier Lemieux, de se faire reelire sur Ie lheme du chemin de fer,
Ie siCfkt du train se tait de nouveau f't Ie gOllvt'rnemen( Laurier remel
I'exploitation de cette ligne peu relllable a la compa~nie d'Armslrong.
Le dfficit de janvier a mai depasse les $18000 el Ie federal n 'a
pas l'illlention d'acquerir Ie chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs
et d'assumer de nouvelles obligations financieres a son endroit. Le
gouvernemenl provincial fait de meme. Ce sera encorf' une fois I'im
passe pour pI usieurs mois.

Cependant, grace it des avances de fonds bam-aires, la compagnie
reprend la conslruction du chemin de fer entre Caplan el New-Carlisle
jusqu 'a ce q u 'a u cours cle l'h iver 1900, f'lIe fasse banq uerOl! te, a lors q u 'il ne
reSle que lrois milJes a franchir pour atleindre Paspet)iac Ellc est endetlef
de $200000 envers ses employes Cl Ie gouvernement federal refuse de lui
versa u ne su bvclllion, alleguan t qu' tIle n 'a pas rem pi i les condi lions
slipuJees dans sa charte, laquelJe est maintenanl perimee.

En juillel 1900, la propr iell,; de la compagnie f'Sl transferee ades syndics
a nglais. On adopte une loi a eel effet ella nouvelle elllrf'prise s'engage ;)
aueindre Paspebiac dans un delai ele deux ans. La subvenlion ft'dtrale eSl
reinstauree mais elle est assorLie de clauses precises, dont Ie paiement des
delles de J'ancienne compagnie envers ses ouvriers. Le chemin de fer rejoinl
Paspebiac a l'aULOmne 1902.

Cependanl, la ligne eSl mal enlrelenue et un seu] train par semaine, au par
quinzaine, circule entre Malapedia et Paspebiac TOLilefois. la preoccupa
tion premiere reSle celie de termincr Ie chemin dt' fer jusqu'a Gaspe, Or, la

LEPARACHE
VEMENT
JUSQU'A GASPE
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mauvalse situation financiere de la compagnie qui adrninistre 13 Iigne
compramet son parachevemenl. ;3., bout de patience, Ie premier ministre
Wilfrid L:lUrier declare: «Nous avons accorde des subsides plus qu'il n'en
fa lIai t pour ce d iSlriCl, f't [... J, si ces derniers n'eussenl pas elt~ depenses
d'une maniere deplorable, je pourrais dire crimi nelle, la population de
Gaspe aurait eu ses communications de chemin de fer3B )} Le depute de
Bonaventure, Charles Marcil, rencheric «II ne faut plus desormais que
cette population soitlaissee a la merci de tous ces promoteurs de chemins
de fer, de touS ces colporteurs et tra(icants de chartes. Je demande au
Gouvernement de s'emparer de la question et de lui donner une solution
definitive. Le chemin de fer est construit jusqu'a Paspebiac; qu'on Ie
parachcve jusqu'au Bassin deGasp(39 »

Des capi talistes de Toron to, de Quebec etd' Angleterre, dOlll cenains ont
fai t percer des pui ts de p('trale dans la region de Gaspe, accepten I d 'in vestir
pour prolonger la voie krree et fondentla Quebec, Atlamic and Occiden
tal. Cette nouvelle entreprise, comme certaines autres, telles les Compagnie
d u chemin defer de la Iigne coune de la Peninsule ct de Gaspe, financee par
des entrepreneurs de Saint Paul au Minnesota, et l'ephemere Compagnie
de chemin tie fer de Gaspe et de I'Ouest, ani toutes eu comme ohjeClif de
relier Ie cenLre de la vallee de la Matapedia au bassin de Gaspe par I'intf:'
rieur de la peninsule. Ces projets ne se sontjamais concretises. Celui de la
Quebec, Adamic and O(cidental de relier Paspebiac;\ Gaspe en passant Ie
long de la cOle est accepte en Chambre au printemps 1903, apres qu'on eut
pris certaines precautions pour eviter les dCboires deja vecus. Le gouverne
menl accorde a Ja compagnie une subvention et une aide speciale pour
construire les 26 ponts meralliques qui devront clre eriges enlre Paspebiae
et Gaspe ..~ la fin de l'annee 1907, Ie chemin de fer alteint Port-Daniel el, a
l'automne 1911, il rejoint enfin Gaspe.

La ligne ferroviaire lvlatapedia-Gaspe est done 1a propriete de deux
enlreprises. La premiere seClion, de Matapedia a Paspebiac, appaniem
depuis 1910 a la Quebec Oriental qui a achele les litres de la Compagnie du
chemin de fer Atlantique et Lac Superieur. L'autre partie, de Paspebiac a
Gaspe. CSt Ja propriE>tE> de 1'1 Quebec, Atlantic and Occidental. Le cout tlu
transpon des marchandise~ s'avere eleve sur ces lignes. Le client de Gaspe
qui passe une eommande?l Quebec a affaire a trois rese3ux de chemins de
fer: I'Imercolonial, Ie Quebec Oriental el Ie Quebec, Atlantic and Occiden
tal. De plus, Ie tronc;-on Matapedia-Paspebiac estLOujours en mauvais etal.
Quant au materiel: «II serait impossible de faire eirculer entre MaUlpeciia
el Paspebiac un convoi de composition muderne; Ies locomotives qu'on y
voi Lsom sem blablesa. celles dont Ie Grand-Trone se servail it ya vingL-cinq
ans. A ]'exception de trois ou quatre vieilles locomotives et de quelques
voilures avoyageurs, Ie materiel appartient presque enticremelllZl d'autres
chemins de [er40 ,)}
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Il a done fallu aux Gaspesiens40ans, la chUle d'un gouvernemenlH , une
serit> de faillites de compagnies, des douzaines de debats parJemt>nlaires,
une multitude ele demarches de Ja pan de deputes, de notables, de pretres,
plusieurs campagnes elenorales, de multiples subventions et une infinite
d'obstacles el d'embuches de lOutes sones a surmonler pour obl.enir unt>
ligne ferroviaire pelt efficace et encore soumise a bien des problemes de
geslion.

En 1888, alors que l'Intercolonial relie les Maritimes au reste du Canada el
que Ie chemin de fer de la Baie-des-Chalcurs avance Lanl bien que mal, Ie
depute provincial du comIc de Rimouski, Edouard Manin. fait motion a
J'Assemblee legislative pour que SOil construil un embranchement de
I'Intercolonial enue Mom-Joli ct Matane12. L'ingenicur en chef de la
province, A.L. Light, est alors charge par Ie premier minisue Honore

La g-arc de Grande
Riviere, un nouveau
hell de rassetnbkmeOl.
(Socihf d' Hisl. reg. du
Bas-Sa i 111· La ureo I

LECHEMIN DE
FER MONT-JOLl
MATANE
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Mercierd'ebaucher un trace pour uneventuel chemin de fer qui partirail de
Mont-Joli, station de ]'Intercolonial, longerail Ie fleuve jusqu'a Matane et
de la, se poursuivrait Ie long du lilloral nord jusqu'a Gaspe.

Des 1889. la Compagnie du chemin de fer de Mat.ane, nouvellemelH
creee, se propose de reahser cel objenif. En 1893, une autre entreprise, Ia
Gaspesia Railway Company, rec;:oit aussi son incorporation du gouverne
ment du Quebec. Le depute federal de Gaspe, Louis-zephirin Joncas,
compte parmi les action naires de ceUe dern iere en lreprise. II fa udra a Lten
dre une dizaine d'annees pour voir I'execution du projeL. En dfet, en fevrier
1902, Ie gouvernement provincial fait adopter une loi incorporant la
Compagnie du chemin de fer de Matane et Gaspe pour relier par railla rive
nord de la peninsule. Par Ie fait meme, I'entreprise rec;oit des aUlOrites de
grandes etendues de boises a titre d'oClrois. En 1909, la compagnie change
de nom pour s'appeler The Canada and Gulf Terminal Railway
Company.

Comme dans Ie cas du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs, les debuts
sont Ires lents. Les temoignages semblenl s'accorder pour dire que la
compagnie a d'abord des intentions d'ordre speculatif et que Ie sifrIet des
locomotives n'est pas pres de se faire entendre. Le Progres du Golfe de
Rimouski ecrit en aout 1904: « Nous devons remercier MM. Ross et Caron,
deputes, pour tout Ie travail fait par eux pour cetle enueprise, mais nOLlS
devons les mellre en garde contre Ie president de la Com pagnie q Lli, d 'ap res
certains evenements recents, ne serait qu'un speculaleur4.~.»

En 1910, Ie chemin de fer aueint Malane et ... n'ira jamais plus loin. II
passe par Price, Pelit-M(~tis, Baie-des-Sables et Saint-Ulric. II traverse un
terrain relativement plat et les pants it construire SOnt peu nombreux. La
construction de cclte voie fenee ne tarde pas a favoriser I'economie de la
region. Ainsi, on delaisse lcs cultures cerealieres au profit de Ia pommc de
terre, fort cn demande sur les marches du pays. Cet interet St' manifeste
aussi pour les produils laitiers41 . Mais, les couts de transport sont elevts. II
en couterait plus cher pour faire circuler un coIls entre Mont-Joli et
Matane qu'entre Montreal et Mont-Joli 4s II se fera done encore beaucoup
de commerce par bateau.

[j appert que les prinCIpaux actionnaires de la Canada and GuJfTcrmi
nal Railway Company, les denommes O'Brien et Doheney, se font une
petitt fonune avec cette entreprise, profitant des subsides gouvcrncmen
taux et rnunicipaux ainsi que cl('~ octrois (oresliers. lis fondent la MaLane
Lumber & Developmcnl Company pour exploiter les limiLPs forestieres
rec;:ues. lis construisenl. un embranchernent ferroviaire pour aueindre leurs
installations sur la rivicre Matane. Quand ils vendem leur concession
forestib-c a la Hammermill Paper, en 1920, ils posse-dent 128300 acres de
boises dans Ics bassins des rivieres Malane, Cap-ChaL el Grande
Cascapedia -l 6.
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Si en Gasp('sie les projets ferroviaircs ne manquenl pas d'envergure, ks
rtslillals som peu delerminants. Le developpt'nJt'nl cconomiquc esromple
par Ia venue du chemin de- fer, cel oULiI qui a si bien sen:i d'aulres regions
du pays, se faiL encore allendre en 1920. D'abord objel de spt:culalion
financicre et induslrielle, Ie chemin de fer gaspesien lardera lies longtemps
a rendre les services qu'on aLtend de lui. Tautdois, ,'ll'inslardu LranSport
maritime el rncmc du rese-au routit'r, si sornmairc soil-ii, ]a vaic ferrt't' a
conlribue a sortir la peninsule gaspesicnne de son isalement seculaire en
j'inlcgranl au moins partiellement aux circuilS nalionallx.
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En memc lemps que la peninsule gaspesienne se ranaehe lentemenl au
reseau de communications elu Quebec, ses institulions evoluent dans Je
meme sens, Que ce soit 'lUX niveaux religieux, scolaire ou poliliquc, la
Gaspcsie fonctionnc desormais camme les au Ires regions du Quebec. Epar
pilles et mal organises en 1850, les services de I'Eg-lise el de l'ecole Ie sont
beaucoup moins 70 an', plus lard, Au niveau politique, les panis se
strUClurent de plus en plus et les qUf'stions d'affaires pubJiques onl meil
leure audience qu'auparavant,

L'encadrement religieux

La dessene de I'<lbbe Neree Gingras s'etendait, en 1849, de la baie de
Malbaie j usq u 'a New port cl il a vai I rinq chapelles avisi ter l , Sa si lllation
n 'a vait rien d 'exccptionnel: en 1850, une dOU7aine de prctres cathol iq ues et
de pasteurs proleSlanlS desservaient une population de plus de 20000
personnes disseminees sur plus de 400 milles de cote, Pendant Ies dix
annees suivalHes, leur lacbe devient moins ardue. Chez les caL!lOliques, de
nouveaux missionnaires s'installent a Grande-Riviere en 1851, it Sainte
Anne-des-Monts en 1854, a Riviere-au-Renard I'annee suivante et a Pon
Daniel en 1858, La Gaspcsie compte aJors onn: missionnaires eatholiques,
mais aucune paroisse n'est encore rreee,

LES PREMIERES
PAROISSES

Tabernacle de J'e!?;lise de
CarielOfl, oeuvre ell' Fr~n·

r,:o(s Ba illilr!?;t, IB28,
{[Ilvenlairt de~ bIens cui·

turrls elu Quebec)

II faut allendre jusqu'en 1860 I'organisation des premieres paroisses a
meme les missions les plus populeuses, Au nombre de quaLOrze, elles sonl
"'rigees canoniquement en mars de celte annee-Ia et civilement en janvier
1861 2, Ces premieres paroisses cathoJiques SOnt: Riviere-au-Renard, Dou
glasLOwn, SailH-Pierre-de-Malbaie (Barachois), Perce, Cap-d'Espoir,
Grande- Riviere, Sainte-Adelalde-de- Pabos, Newport, Port- Dan iel, Paspe
biae, Bonaventure, Cascapedia (New-Richmond), Maria et Carleton, Les
annees suivantes, d'autres paroisses s'ajoulent ace premier 10\: MaLane en
1861. Sainte-Anne-des-Moills en l863, Cap-Chat en 1864, Nouvelle en
1868, Sair1le-FeliciLe en 1869, Caplan en 1872, Cap-des-Rosiers el Saint
Goclefroi en 1873, L'Anse-au-Griffon en 1874, J\:Jont-Louis et Gaspe en
1875,

C'estlorsque reveq ue decide qu 'unt' population est suffisa mment nom
breuse pour y installer un pretre resident qu'une paroisse eSl [mmee, Elle
est administree par le cure pour Ie spirituel el par un conseil de fabriquf
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pour les matieres temporelles. Le cure est alors tenu d'ouvrir des registres.
En certains cas, Ie demembrement d'une paraisse trap etendue entraine des
desaccords, certains paroissiens desirant rester attaches a la paroisse mere
ou ne s'entendant pas sur la localisation de la future eglise.

La creation des premieres paroisses gaspesiennes coIncide avec Ie dew
chement de la peninsu Ie du diocese calholique de Quebec et son incorpora
tion au nouveau diocese de Rimouski fonde Ie 15 janvier 1867.
Anterieu remenl, it avai t {-te question de la creati on d' un eveche en Gaspesie
ou du ratlachement de la peninsule au diocese de Chatham au Nouveau
Brunswick. Le diocese de Rimouski s'etend de Cacouna a I'oueslel inclut
la peninsuJe de Gaspe. Son premier titulaire est Mgr Jean Langevin, qui
visite Ia Gaspesie pour la premiere [ois a I'ete de 1868. II yrevientensuite a
quelques reprises. En 1891, Mgr Langevin sera remplace par Mgr Andre
Albert Blais. Au debut de I'annee 1920, ala suite du deces de Mgr Blais, ('est
un Acadien de CarleLOn, Joseph-Romuald Leonard, qui accedera au siege
episcopal de Rimouski ..~ son premier voyage aRome en 1922, if presen
LeTa un projet de di vision de son vaste diocese, ce qui amenera la creation de
J'eveche de Gaspe en mai ]922.

En 1867. Ie premier vicaire /2;eneraI pour Ie distriCl de Gaspe est Nicolas
Audet, cure de Carlelon, la paroisse la plus populeuse. Plus tard, I'eveque
designe un vicaire [orain pour chacun des deux COmleS de Gaspe et de
Bonavellture. En mai 1868, Ie cure de Carleton est Ie premier a recevoir
I'aide d' un vicaire pour I'assi ster dans ses [onctions cu ria lesS. En 1890, on
compte cinq vicaires sur le terrilOire: a Malane, aCarleton, aBonaventure,
a Paspebiac et a Grande .. Rivicre4 . L'Eglise catholique, mal organisee en
Gaspesie avant 1850, est maintenant solidement implantee. En 1918, dans
Ie comle de Gaspe, on [rouve dix-neuf paroisses, Quane dessenes et huit
missions. i\ la mcme date, dans Bonaventure, on compte dix-huit
paroisses, une desserte eL neuf missions5 . En LOut, une quaramaine de
cures. quelq ues vicai res et quelques dizai nes de mem bres de comm una Ull~S

religieuses composent Ie c1ergc catholique gaspcsien.
Pendant longtemps, les pretres des paroisses et des missions gaspe

siennes font [ace ad'epineux problemes de financemenc La question de la
capilation est paniculierement aigue. Dans les annees 1850-1860, la dime
est de cinq chelins ou $1 par communiant. Comme ailleurs au Quebec, Ie
paiement en argem semble causer des problemes a plusieurs ouailles. En
pI us de la pa uvrete, il ya la di [(icul te de se procurer de l'argen t en retour de
produits vend us aux commer<;ants ou d'ouvrage execuLe6

C'est pourquoi certains cures acceptent Ie paiement de la capitation en
produits ou marchandist's divers plutot qu'en argent. Jean-ChrysosLOme
Langelier remarque que « pour ce qui regarde Ie service religieux, lcs cures
calholiques re~oivent la dime, c'esl-a-dire Ie vingt-sixieme des c&reales et
des pommes de terre, en certaines localitt'si.» Leurs collegues prolestants
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sont dans la mcme situations. Toujours selon Langelier, « les ministres Oll
culte protestant som entretenus au moyen de contributions par les mem
bres de leur congregaLion et par les secours qu'ils re<;:oivent de certaines
associations (ormees dans les grandes villes pour venir en aide aux congre
gations trop pauvres ou trop peu nom breuses pour enlreleni I' un ministre
exclusi vement aleur frais. C'est asse/. di re que pour les calholiques comme
pour les protestants, les [rais de culte et de service religieux s'elevem
compalativernent 11 bien peu de chose9,)}

Les pre tres se plaignent souven t ,\ leu rs su perieurs de la rai blesse de leu rs
revenus ou encore des retards que des paroissiens mettent aacquitter leurs
reoevances, Le cure Joseph-Marie Dube ecriL ainsi ason eveque vel's 1891:
« Pour la capitation, Monseigneur, et les sepultures, c'est decourageant de
ce que les gens ne paient pas. Toutes les sepultures se (ont. a credit et
presque personne paie, on fait mfme chanter des services et on ne les pail"
point 'O , »

Outre la capitation, Its revenus OU pretre ct de son cglise proviennenl
d'autres sources, c'est-a-dire du casuel, de dons, de quetes religieuses (;l de la
vente de banes al'eglise. Mais la encore, ce n'est pas toujours facile. « II ya
un abus, dame Ie: missionnaire de Douglastown en 1851, qui regne par
tOUI, sur la cote de Gaspe, c'est que, dans les chapelles actuellcment
existantes, les banes sont la proprietc d'un certain nombre qui, sous
pretexte d'avoir contribue a la construCtion de I'eglise, les occupent, sans
rien payer. Ce qui [ail que les chapeUes sont dans Ie plus grand denue
ment. II .» Mais malg-re ces problemcs el plusieurs aULres, Ie pretre .ioue
dcsormais dans sa communaute Ie me me role que ses homologues du reste
de la provi nee, qui ont gcneralemenlla chance d'oeuvrer dans des paroisses
plus prosperes et rnieux organisees.

ANGLICANS,
PRESB YTER lENS

ET METHODISTES

La situation des pasteurs et ministres protestants est a peu pres la meme
que celle de leurs confreres ca thol iq ues, Cepenclan L, Its protestants sont
moins nombreux el ils sont divis{'s en trois principaux groupes: les angli
cans, les prL'sbythiens et les methodistes. Comple Len u des faibles effeCli fs
de celle population ainsi que de sa plus grande dispersion, Ie nombre de ses
leaders religieux croll moins rapic1ement que chez les c<ltholiques. Alors
que chez ces derniers, lcs prclres s'occupem de seneurs qui se limilem cle
plus en plus a un village el a ses environs immcdiats, chez les protestants,
Its pasteurs doi ",em desservi I' des tell ilOi res pI us elendus,

C'est d'ailleurs fl ceue cpoque que l'Eglisc c<ltholique devient vraimenL
prcoominante en Gaspcsie. Ainsi, en 1861,74,7% dc la population des
(omtcs de Gaspe et Bonaven ture se declare ca thol iq ue alors qu'en 1921, ce
pourcent.age <llleint 84,6%, Un secttur de la cOle est presque excluslvement
peuple de caLholiques, soit ]a region nord, enLre Cap-Chat Cl Riviere-au
Renard. Pendant ('CS soixante annees, \a population calholique augmel1lc
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Tableau 4.14. Population par-wltes, 186/, /89/ elI92/.

1861 1891 1921

Gaspe BOllavenlUre Gaspe Bonavenlure Gaspe Bonavelllu('f

Calholiques 910.'1 9127 18990 t5771 29S60 23538

Anglicans 17.'16 1586 2555 2049 3093 2067

Presbyleriens 122 2092 31 2522 41 2774

Merhodisles 266 166 280 127 458 109

Lu(hhirns 37 40 2 .'I 6

Baplisles 3 70 6 83 16 2.'17

PrOles lanes 148 46 88 I

Autn's II II 22 21 16.'1 72

Brelhren 1 259 294

%des ca(holiques 79,7 69.7 83,4 75,7 88.3 80,9

Source: RecensemenlS du Cllnada, 1861, 189J, 1921.

de ]90, 1% ella non calholique de 49,8% seu lemenl. Chez ceue derniere. ce
som les anglicans qui son lies pi us nombreux (57,5% de I'ensemble des non
calholiques en 1891), suivis des presbyleriens (31,9%) et des melhodisles
(5,8%). Les aUlres groupes religieux ne represemenl que 5,5% de la popula
tion non calholique.

Les anglicans se concenlrent principalemem autOur de la grande baie de
Gaspe, dans les canlons de Malbaie el Perce, aPon-Daniel, a Shiga wake, a
Hopelown, aPaspebiac el aNew-Carl isle. Les presbyleriens se regroupem
surtout ala Baie-des-Chaleurs, paniclllieremem a l'ouest de New-Carlisle.
Les melhodistes, moins nombreux, sesonl etablis sur la rive nord de la baie
de Gaspe el, en nombre moins important, a Cap-des-Rosiers. au village de
Gaspe, dans les environs de Perce et Ie long de la riviere Risligollche.
Signa Ions aussi Ja presence de baplisles a Gaspe, a New-Richmond et Ie
long de la Risligoucbe el de «Plymoulh Brelhren» dans Ie secteur de
New-Richmond.

Les angl ica ns son t mieux organises que les au lres prOleStan lS. En 1850,
ils ont trois pasleurs a leur disposilion. Quelques annees plus lard, un
qualrieme minislre s'elablil aSandy-Beach. Ces qualres minislres du culle
couvrenl Ies lerriloires suivanls: celui de S<Jndy-Beach dessert le COle nord
de la baie de Gaspe el paniculierement l'endroil appete Lillie-Gaspe; celui
elu bassin de Gaspe, les environs immedials du village du meme nom el
aussi Je seneur de Malbaie; celui de Cape-Cove, Perce el ses environs et
celui de New-Carlisle se rend a Paspebiac, Hopelown et Port-Daniel. En
1859, celie dernicre rn iss ion est su bd ivis{e, Ie seCleur Hopelown -Anse-a ux-
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Chapelle anglicane SI.
Lukes it Coin-du-llanc.

1978. PholO: Pierre Ras-
lOu!

Cascons obtenant son propre pasteur. Trois dessenes de congregations
sont alors etablies dans la nouvelle mission: Hopelawn, Shigawake (Shi
gouac), dont la mission tire son nom, et Port-Danie[l2.

Vel'S la meme epoque, un autre pasteur anglican s'installe a Malbaie,
celebrant aussi I'office dominical a Barachois et a Coin-du-Banc I3 . A
Malbaie, all Ie service est donne en anglais et en fran<;:ais, Ie pasteur semble
trouver que sa mission manque de ferveur religieuse'~.Malgre lOut, de trois
ministres anglicans en 1850, on est done passe it six en 1860. La mission la
plus populeuse est celie de New-Carlisle-Paspebiac, qui regroupe I 17
familIes en 1863-1864 15 . En differcms endroits, il n'y a pas encore cle heux
de cuite et Ie pasteur doit rassembler ses ouailles dans des ewles ou des
maisons privees. En 1870, on organise une seplieme mission: celIe de
Peninsula ct Little-Gaspe. Six ans plus lard, la mission de Shig<twake est
subdivisce, Hopelown revenanl a la mission cle New-Carlisle.

Avant 1900, l'Eglise anglicane n'est pas organisee a I'ouesl cle la Baie
des-Chaleurs. Vel'S 1896, Ie seeretairc de ta« Church Society of lhe Diocese
of Quebec}) fait une lOurnee cle la vallee de la Matapedia et de I'exlremitc
ouest du comte cle Bonaventure. II n'y trouve qu'une cinquanlaine de
personnes de religion anglicane visitees de temps en temps par un pasteur
de la petite ville de CampbelllOn, rallachee au diocese du Nouveau
Brunswick l6 . En 1904, ce lerrilOire, qui compte alors presde300 fidcles,est
incorpore a une nouvelle mission, appelee Matapedia, el qui s'etend de
New-Ca 1'1 isle a I'est .i usq u 'il Grand-Metis a I'oues!. L' ind ustrie forestiere
etant alors en pleine expansion dans ceue region, c'esl aupres des buche
rons que Ie pasteur passe une grande partie de son temps. La construction
de la premiere eglise se termine en 1906, a Mcllapedia.

Deux ans plus tard, on procede aun remaniement des missions J l'estde
la Baie-des-Chaleurs et on en cree une troisieme. Port-Daniel, Anse-aux
Gascons el Newport forment ainsi une nouvelle mission alors que Hope
town est delachee de New-Carlisle pour etre annexee a nouveau J
Sbigawake. En 1910, un aUlre changemeru s'cffenue: la dessene de New
Richmond se delache de la mission de Matapedia pour ttre incorporee a
celIe de New-Carlisle. A partir des annees 1913-1914, alors que Ie village
industriel de Chandler est en pleine croissance, Ie pasleur anglican de
Cape-Cove s'y rend a I'occasion pour celebreI' Ie service reJigieux.

Ce son! les eveques anglicans du diocese de Quebec qui ont juridinion
sur la t:>eninsule gaspesienne. Leurs visites dans la region sont assez fre
quemes. En 1869, l'eveque William Williams el sa lamiJle y passem huit
semai nes 17. Ils en profilen [ pou l' \' isi leI' les lIes-de-la- Madelei ne, au il ya un
noyau anglican.

II fa Ul sou Iigner Ie role impona I1l joue, sunou l apartir des annees 1890,
par des groupements de femmes appeles« Ladies Guild", «Women Auxi
liary», «Junior Guild», ·"Girl's Friendly Society» et aUlres. Ces assoria-
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I.ions feminines voienl en paniculier aamasser des fonds pour les besoins et
la bonne marche de leur (ongregation (l 'equi valent de la paroisse catholi
que). Pour ce laire, elles organisent bazars, quetes, concens, seances de the,
etc. Les thes, qui s'apparelHent ades reunions sociales, se tiennent chez les
differents membres de I'association locale eL, lors d'occasions spcciales,
dans un endroiL public. Ainsi, en 1895, <1 Coin-du-Banc, un the attire
jusqu'a 250 personnes, dont plusieurs catholiques '8 . Pendant la Premiere
Guerre mondiale, ces associations de femmes s'affilienr a la Croix Rouge
pour aider materiellement les combattanLs. NoLons aussi l'imporLance
accordee a ux « Suncla y Schools», le~ons de cathech isme professees ge nera
(emenl avant ou apres Ie service dominical.

Chez les presbyLcriens, un seul minislre dessen la Gaspesie au milieu du
1ge sieck Dans les annees 1850, iI reside aNew-Richmond. Le district de
Gaspe fail panie du « Presbytery» de Montreal jusqu 'en 1856, alors qu'on
cree eelui de Quebec. Dans la decennie suivanle, apres une vacance de
quelques annees, la congregation de New-Richmond re~oit un nouveau
pasteur. En 1880, elle regroupe 160 families. En 1865, une nouvelle congre
gation s'organise a New-Carlisle. Par la suite, elle s'elargil aHopetown, a
Port-Daniel, aPaspebiac et aShigawake. En 1880, elle compte 75 families,
plus une douzaine de personnes non ratrachef's aces cellules familiales.
Dans les annees 1870, des dessenes s'organisent a IVIatapedia el a Eseumi
nac. Les deux localitcs regrollpent pres d'une cenlaine de familles en
188019 . La peninsule g-aspesienne fait mainlenal1l partie du « Presbytery»
de Miramichi. Au debut des annees 1880, s'ajoule une autre desserte,
Douglaslown. i\ la fin du siecle, ceue dernierc el celIe d'Escuminac devien
nel1l des congregations a vee mi ni slre resident. Quatre pasteurs sont alors a
I'oeuvre en Gaspesie, dOI1l troi 5 <lla Ba ie-des-Cha leurs. Enfin, vel's 1915, Ie
nouveau village de Chandler obtienr sa desserte,

Quant aux methodistes gaspesiens, ils ne rec,:oi vel1lleur premier ministre
resident qu'en 1859: Isaac Tallman s'jnstalle au nord cle la baie de Gaspe,
OLL on relrouve Ie plus grand nombre de ces ficleles. De 1859 a 1869, on
assislt.' a une expansion de I'Eglise methodiste wesleyenne dans celIe
reg·jon. On batit des chapelles iI Jersey-Cove, a Rose-Bridge, au bassin de
Gaspe et un presbyLere <:1 Clp-aux-Os 20 . Le ministre melhodiste dessert
a ussi a l' occasion ses quelques coreligionnaires de I'ile d'An ticosti. En
1889-1890, a la suite de differends survenus a l'inlerieur de l'Eglise angli
cane, des liMles de Sandy-Beach decidcnl de passer chez les melhodistes et
forment une petite congregation a Haldimand. Au meme moment, une
eg-lise-ecole methodiste eSl construite a Douglastown et un dcuxieme
ministre s'amene dans la region de Gaspe. Le terriLOire adesservireslalors
divise en deux parties: Gaspe-Nord el Anticosti (Cap-aux-Os) et Gaspe
Sud (Gaspe). En 1912, il va reunification de ces deux LerrilOires. En 1916,
une chapel Ie est batie a Indian-Cove, serVanl aussi de maison du culte aux
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habitants de Grande-Grave et de I'Anse-Sainl-Georges21 .

Pour ce qui est des aulres denominations religieuses, dIes ne disposenl
d'<)ucune organisalion paniculiere, exception faile des "Plymoulh Brc
thren", que I'on relrouve dans Ie seClcur de New-Richmond vers 1879. lis
construisenf une premiere chapellt" a Black-Capt" en 1880, unt" aUlre a
New-Richmond en 1893 et une troisierne aGrande-Cascapedia vns 190022 .

Un pastt"ur y assurt" Ie service religieux.
Les relations c<llholiques-prou::-slanrs, quoiQut" pas loujours Ires bonnes,

n'en sonl pas moins empreimes de LOlerance. En fait, on s'ignore plus
qu'on ne se voisine. Ce som les autorites religieuses calholiques qui
semblent adopler les posilions les plus rigides. Elles per<~oiveJltsouveI1lles
prolestanls comme des gens sans moeurs, qui passent leurs dimanches dans
I"oisivete ou les rassemblemenls suspects. En plus, ils par!(,l1l une autre
langue. Leur coexislence avec les calholiQ ues inq uiele plus d 'un cure: « En
general) les pretrcs de la Gaspesie, ecrit I'un d'eux, devraiet1l suivre les
familles de leurs paroisses de plus pres dans leurs relations journalieres.
afin de prevenir autant Que possible Ie danger de perversion <tuquel les
exposem leurs rapports si freq uen tS avee les ProtcSl.'lIllS23 . » La popu lalion
calholique elJe-meme semble beaucoup moins l<ltillonne en celie matiere,
comme en temoigne u ne letlre de l'evcque Jean L<lngt"vin aI' un de ses cures
apres l'eleClion partiellc dans Ie comte de Bonaventure en 1874: «Je VOllS
avoue, ecrit-il, Que j'ai vu avec elOnnement el regret I'et,'ll des polls clans
)'election qui viem d'avoir lieu pour la chambre locale. Je ne comprencls
pas comment. un si grand nombre de vos ccltholiques peuvenl avoir vote
pour confier a un prQ[estanl leurs interets It's plus chers21 .»

Vers la Ii n d u 1ge siecle, la coexistence reI igieu se sem ble C<1 user moi ns de
problemes. U.l ou il ya une presence multi-confcssionnellc, la commu
naule d'j nlercls dans les questions municipales el scolaires, pren<11l I appui
el exemple sur une plus ancienne communaute d'interCl au niveau tlu
commerce el des echanges locaux, amenuise de plus en plus lcs divisions
rcligieuses25 , On assisle meme ades prises de position ou acles mouvements
communs, comme celui du mois d'aoul 1910 qui amene catholiques,
presbythiens et anglicans de Port-D<lniel a s'unir pour organiser un
concert-benefice en faveur des habitants de Campbellton, vinimes d'un
grave incendie26 Enlre les differcntcs denominalions prolestanles, les rela
lions sOn! nalurcllement plus [aciles qu'enlre catholiques et protestants.
On peut ainsi voir Ie ministre d'un culte desscrvir des fideles d'autres
con fessions ou encore preteI' sa chapel Ie a un pasteu r cl 'une au lre de nom i
nation dont les ouailles n'ont pas de lieu de culte.

Le travail du prelre ne se limite pas ,'1 son r61e spirituel: il s't'tend aux
questions economiques. sociales. poliliques el cullurelles qui touchent sa
mission ou sa paroisse. Apres 1850, son r61e de leader s 'affirme de plus en

LA FONCTION
SOCIALE
DU PRETRE
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pi us. AJors qu 'au pa ra va nl les m lssionnaires ne (a isaiel1l que passer, les
ecclesiasliques sonl desormais implanles dans tous les villages, meme ceux
de moindre importance, Leur preslige social s'a,croll grace aux IUlles
qu'its menel1l pour ameliorer Ie sort de leurs ouailles.

L'emprise du c1erge n'estlOutefois pas absolue. Le grographe Frank \V.
Remiggi I'a monlre en SCTutant ses rapports avec Ies marchands du ,Omle
de Gaspe au 1ge siecle, Croyant fermement que ces derniers maintiennent
la population dans un etal de dependance et de pa u vrete par leur systcme de
credit, et mus aussi par Ie Iai t que Ie pauperisme des peninsulaires les lOuche
dans Ie prelcvemenl de la dime el dans la bonne marche financiere de la
fa briq ue, les prelres voiem en I'agricu Iture I'alterna ti ve ideale po ur que les
Gaspesiens se dCfassent de la twelle des armaleurs. lis mellent beaucoup
d'energie ales convaincre mais sans grand resultal, les pecheurs preIerant
un mode d'existence qu'ils praliquenL depuis Loujours eL qui semble leur
offrir Ie plus de garanlies. Selon Remiggi, cela prouve que Its franco
phones repondel1l bien plus aux conditions el aux contrail1les geographi
ques el economiques q u '<lUX imperalifs derica ux. La populalion fait done
une dislinction entre les choses spiriluelles et temporelles, entre Ie reli
gieux et les conditions rnalerielles. EIJe ne suit pas nccessairemel1l les
directives de 1'Eglise lorsque celles-ci semblen I venir en contradiCtion avec
sa securilc27 . Il faut LOUldois remarquer, avec Remiggi, que les rappons
emre les c1er,s et les marchands varient d'une paroisse a ('autre.

Un des grands motifs de discorde entre Ie c1erge gaspesien, calholique
comme proLestant, er les marchands a trait ~l la vente des spiritueux. « 11
s'introduil encore, ceril un prctre en 1860, des boissons fones dans mes
missions par la Grande·Grave et eeux qui les imporLent sonl des mar
chands de Jersey. Dcj aj'a i eu I'occasion derepresen leI' al' un des agen ts que
ces boissons ne lendaienl qu'a demoraliser noue peuple el clle rendre plus
pauvre: mais peu leur imporLe, pourvu qu'eux-memes fassent des profils,
ils ne eomptenL Ie reste que pour rien 28 .•)

Pour comballre l'ivrognerie, on utilise divers moyens dont les mats de
lemperance surmomcs d'une croix. Au pied de ceIJe-ci, on promet solen
nellement de rester sobre. Lors de 10. visite du prctre, si la lempi'rance a ete
observee, 011 hisse Ie pavilion en haut du mal «mais s'il ya eu quelque
defection, Ie pavilion sera honteusement. baisse ami-mal, pour prodamer
la lflchete, 1'humiliation des lOupables. Alors ce sera au missionnaire ales
punir eomme il Ie jugera a propos, soit en reSlant moins longlemps au
milieu d'eux, SOil en les privanL de quelques instruniom [... ] Ce moyen
reussit dans toules Ies missions Oll 1'on veul abolir un desordre qui semble
avoir pris racine.» Le prclre qui parle ainsi avoue mcme avoir refuse en
1866 la sepulwre religieuse ~t un homme mOrl en etat d'ebrietc complCLt',
afin de donner I'exemplc aux autres29 . Au fil des ans, un dergc de plus en
plus nombreux parvient aassurer un meilleur connole de la situalion. Les
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grandes maisons jersiaises cesselH mcme graduellement de vendre de l'al
cool it leurs magasins. Mais it [(:'ste les auberges.

Nous a vons deje'1 souligne les eHorls d u clerge pou r a mener les pec heu rs,
particulierement ceux du cornie de Gaspe, it consaerer plus de lemps a la
eu ltu re du sol. Ces Iu Ires ne sonl pas vaines, celles, mais les progres real ises
ne correspondent pas aux e[forLs deployes. Pour les ddenseurs de la foi, de
la langue et du sol, des imperatifs geographiques. economiques, moraux el
hisLoriques assignerH aux Canadiens fran<;ais une vocation agricole. Faute
de choix aussi et devant les ravages de I'emigration, l'ouvenure et la
colonisation des lerres vierges deviennent chez cux une preoccupation
majeure. Cenains ecclesiastiques VOOl jusqu'a s'allaquer aux grands pro
prii'laires terriens et aux concessionnaires forestiers. Lcs clercs sont impli
ques dans les socjetes de colonisation et d'agriculture, dans les cercles

Groupe de parois."ens
pre', de I'egilse NOIre·
Dame de Pa,pCbiac.
(Ard). phoLo. Notman;
Mus<:e McCord)
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agricoles, etc. Durall[ Ies annces 1890, des missionnaires agricoles sont
nommes par l'evcque avec mandaI d'allachcr la population ~l ]a terre, de la
can seiller et cle I'encou ragel'.

Le derge est aetif aussi au niveau eleCloral appuyam des eandidals en
fonuion de leur confession, de Ie ur alli tude en vel'S I' E.glise el des possibles
relom b{~es de leur acl ion mr la paroisse. Ain si, c'esl san s gene que pi usie u l'S
prem's appuient la candidature du nationalist.e Honore JVlercier au poste
de depute de Bonaventure en 1890 car, en tant que premier ministre, il peut
gratifier Ie comu~.

L'im pi iea tion d LI clerge se fai l sentir surtOLl tau ni veau de I'education. II
s'occupe de la rondation et de la .bonne marche des ecoles, Plusieurs
membres du clerge se retrouvent presidents de commissions scolaires ou
inspeeteurs d'ecoles, C'esL Ie cas du reverend William Core Lyster. de
Cape-Cove, qui sera pendant de nombreuses annees inspecteur de son
district. L'instruclion eLam un outil essen tiel de christianisation et de
moralisalion de la populalion, on comprend I'inlerel des autorites reli
gieuses a eel egard, Le premier cure de Port-Daniel, Thomas-Eugene
Beaulieu, est bien conscient du role de I'ecole en tanl qu'insLrumenL de
probite morale: «RetireI' les enfants des dangers au ils sont exposes des leur
bas age, confier leur education ades malLres religieux eL leles, leur donner
des aplitudes nouvelles en les appliquant de bonne heure au travail et ala
pratique des vertus de leur age; voila ce qu'il n'est possibled'obLenirqu'au
moyen de bonnes ecoles et ce que reclament imperieusement Ie saluL deces
pauvres enfants, et ('avenlr des famillcs30 ).

LESCOMMU
NAUTES

RELIGIEUSES

Surtout pour combler les besoins de I'enscignement, les cures sollicitent
I'aide de communaules reJigieuses, La premiere a s'etablir dans la region
est celIe des soeurs grises de la Chari te de Quebec. Qua Ire religieuses de
cette communaute s'installent aCarleton en 1867 eL youvrenl un couvent
pour jeunes [jlles. Ensuite, c'esl au tour des soeurs des Petites E.coll's. Cetle
commllnaute a ete creee officiellement t'n 1879 par Mgr Langevin de
Rimouski. On an plus tard, a Port-Daniel et aSaint-Godefroi, dIes s'ins
wilen l pour s'occuper des ecoles. En 1891, elles adoplentle nom de Congre
gation de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire. En 1900, dIes s'etablissent a
DouglasLOwn et a Sai n le·Anne-des-Monts, en 1903 a Ristigoucbe, en 1906 a
Barachois, en 1911 aPaspebiac, en 1912 aBona venture et en 1917 <'t Gaspe.
Pour leur part, Ics soeurs du Bon Pasteur s 'j nSlallent a Ma Lane en 1883 eta
Grande-Riviere en 1905. L'annee precedente. les Filles dt' Jesus, de Trois
Rivicres, sont arrivees it Cap-Char eta Pabos. En septembre 1915, les soeurs
de la Providence, de Montreal, s'eta blissent a Chandler et, en 1917, a
Cap-d' Espoir.

En plus de leurs tacht's d'enseignement, ]cs religieuses ont la responsa
bliLe de visiter les malades elles pauvres, d'assisLer les mourants, etc. Elles



sonl aussi sanislines, c'esl-a-clire qU'l:lles liennent Ie role d'<luxiliaires du
cure: elles voient :1 la confe((ion cl'ornemellls sa(erdoLaux. a diriger les
enfanlS de choeur. ~J assurer la pralique de la musique el des chanls
lilurgiqufs, ~ parer les aUlels, :1 assUJer la bonne tl:nue de la sao i."ic.

Aces communaUles religieuses JeminirH's s'en <ljoulent qUf'lques-unes
masculines. Le groupe Je plus imponanl est cclui des peres capucins,
recrutes a Oltawa par Mgr Blais en 1894. Le 2 o((o1)re, ils prennf'nl charge
de la mission amerindienne de Risligouche compos(>e majorilairemel1l de
cat.holiques31 . En J900, au nomine de seulemenl quam;, ils y conslruisenl
un premif'r wuvent. Leur superieur PSl <lIars Ie pere Pacifique cle Valigny,
qui exercera son aposlOJal Zt Risligouche jusqu'cn 1943. II laissera de
precieuses eludes geographiques el hisLOriques sur la region. II ecril aussi
des lrailes linguisliques donl un dinionnalre de la langue micmaque, De
Risligouche, Jcs capucins vonl aussi [aire clf's dessenes. predicalions,
relrailes, campagnes de lemperance au de vOGllion ailleurs dans la penin
sule el meme ,) Rimouski, Zt BalhurSl, ,) Monnon el chez les Franco
Americains 32 . II eSl ,'I nOler que Sainle-Anne-de-Risligou( he, comme
Saillle-Anne-des-:Vlonls d'ailleurs, deviclll un lieu de pelerinage i(la devo
lion de Sainle-Anne. i\ Risligouche. 011 re\,oil la vistle de fidCles de la
Baie-cles-Chaleurs eldu Nouveau-Brunswick el ~ Sainle-Anne-des-Monl.s.
celie de lourislcs el de nombleux pccheurs de la cote, Sail1lf'-Anne elanl la
patronne des pecheurs.

En mars J917, J'evcque de Rimouski confie a la Congregation de Jt'sus rl
Marie, c'esl-a-dire les piTes eudisles, la clirenion de la nouvelle p,Hoisse du
Sa in l-Coeu r-de-lVlarie de Chand ler, dClacbl~(, de Sai n te-Adela'ide-de-Pa bos.
Jusqu'a ce que les rewnus ordinaires df' la palolsse puisselll s't'lewr ,)
$3000, Alfred Dubuc, presidenl Cl f!;&ranl genl'ral de IJ compagnie de pulpe
de Chandler, s'engag'C' au nom de son enucprise a cambler la differencc'
entre cetle somme ct cf'lle que les eudisles pOllrront recolLef33 .

Ares cong-rega lions reJigieusf's aya nl la charge d' une paroisst. s'aj OUlen l
d'autres mcmbres du clerge regulier qui ont la responsabilitt (rune ecole,
leIs ks fJ'cres de la Croix de Jesus a Perce Cl ,I i'\-1;Jtane, au qui viennem
ocrasionnellemelll prcrher dans Its paroisses. Dc ce dernier groupe, les
peres redemptorislt's sam sl'iremenl les plus anils. De- 1879;j 1882, ils Conl

'"die <I, (Olin dll COLI,"' III

(k~ SOt,)lIL,\ lho Notre
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des lournees n~gulicres du diocese de Rimouski, prechanl, evangelisam el
organisanl des relraites3i . Par la suite, on les verra de fa~on episodique
precher des retraites paroissiales en Gaspesie.

La periode 1850-1920 en est donc une de consolidation pour lcs Eglises
catholique el prolestames. Du missionnaire devam parcourir des dizaines
de milles pour couvrir ses diverses dessenes, on eSI passe au pretre ayanlla
charge d'un village el de ses environs el beneficiam de l'aide de vicaires, de
com m una utes rei igieu ses ou d 'associations el confreries de fideles. Le clerc
est de plus en plus present parmi ses ouajlJes et son conlrole sur sa
comm una u Ie s'affermi I 3U fil des am. AI' instar de ses con[reres d u reste de
la province, iI occupe UI1 role ceI1lral dans sa paroisse ou sa congregation.
Tous les evenemenls de fa vie sonl maimenant empreinls de religieux.
L'i nf! umce d u c1erge et celie de la religion se fonl sen li d 10US les nivea ux,
en paniculier dans Ie domaine de I'education.

L~implantation

de f enseigJVlement primaire

La peri ode d'erenion canonique des paroisses gaspesiennes coincide avec
une phase de croissance rapide du nombre des ecoles. En fait, c'est apanir
des annees 1840 que les aULOrites gouvernempntaJes metlent sur pied des
mesu res visanl aencourager I'ed uca tion aJ'cchelle provi nciale. Promoleur
infatigahle de la cause de I'education pour les jeunes, Ie clcrge local
colla bore aetivement avec l'Etat. Mais l'implaI1lalion des ecoles ne sc fail
pas sans complications, loin de la. Les problemes de financemenl el de
fonCllonnemenl, la division du sysleme scolaire en deux confessions, les
difficulles de rccrulemenl el Ie peu de qualification du personnel ensei
gnanl SOtH parmi les nombreux obslacles a surmOI1ler. L'idee meme de
I'i nSlruclion en Ire difficiJemel1l dans les moeurs. M<.lis les progres SOI1l
evidents: la situa tion de l'educalion en 1920 ne sc compare aucunemenl a
celIe de 1850, epoque ou toUl elail encore a faire, ou quelques ecoles
seulemenl elaieI1l ouvenes avec des mahres souvenl improvises au gre des
circonslances.

LES COMMISSIONS
SCOLAIRES

Les premieres reformes Jegislalives en vuede struclurer un regime scolaire
au Quebec remonl.eI1l donc au gouvernemem de I'Union dans les annees
1840. C'esleneffelle 20 juilIel 1841 que l'Assemblee du Canada-Uni adopLe
un projel de loi dam l'objecl.if est de creer un reseau d'ecoles dirigees par
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de~ commissai res el us. Sll bordonnes au conseil munici pal, qui <t Ie pOLlvoir
de prelever des laxes el \'obliga lion de bihir el d 'en Lrelen ir des tcoks el de
fournir des manucls scolaires. Un surinlendant supervise I'ensemble du
sysu:'me. Un changement survienl en 1845. On cree alars les commissions
scobires, organismes independams du conseil municipal et relcval1l du
surinlendanl. On asseoil Ie regime scolaire sur l'organis3lion paroissiale.
L'annee suivanle, llne aUlre loi consacre ce principe el celui de la confe'S
sionnalitc des ewlt's. Les municipali,les ou commissions scolaires sonl
reorganisees el pouvoir t'S[ donn~ aux commissaires d'imposer des cotisa
tions. Les recetles des commissions scobires reposenl sur trois sources: res
laxe'S, la reLribuLion mensuelle eL la subvejuion du gouvernemenl. Les
taxes sont pre levees sur {Outes les proprieles fonc.ieres landisque 1'1 reLribu
tion mensuelle esl une somme que paienl lcs parents pour chaque enfant
t'n eL<JI de frequerller ['ecole. Cetlt' somme doit clre egale a I'octroi
g-ouvernemen la I.

L'anion d'une campagne c!'opposition [( la Laxation rend dif[icile I'ap
plication du nouveau systeme. Les autoriles lenLenl de remedicr [( la
siLualion en ereant, en IB51, Ie posLe d'inspecLt'ur d'ecolt'. Ce clernier doil
assisler Ie surin lendan Ldans son oeuvre t'l eSl responsa ble de la su rveilla nce
d'un disLrict en paniculier. L'avocal perden Peler Winler est Ie premit'r J
['lre nornme if ceHe fonction pour les disll iClS municipaux de Gaspe el de
Bonaventure, divisfs chacun en elix municipaliu~s scolaires. Ces dislrins
son[ mixles, a calise des diverses confessions de la populaLion. Un aulre
inspeneur, Ie doeteur J.-G. Lesperance, s'occupe du district de Gaspc
f\'ord, c'esl-a-clire Ie sectcur de Cap-Cha l el de Sainte-Anne-des-Mon ls ou il
n'ya qu'une ecole en 1852. En 1859, ceLtc division est jumelcc a celie de
Gaspe. Pour ~e faire une iclCe de I'applicalion du nouveau regime scolaire
en Gaspesie, lisons eel extrail du rOlppon de J'in~peeteur Winter pour
I'annce 1852-1853: « Dam Ie COmlt' de Bonaventure, il ya dix m unicipalites
sealaires c1ivisces en quaJanLe-qllaLre arrondissements, dans lesquels it ya
vi ngt-el-une l1laisons d 'ecole el dix -neuf ecolps en Opl'Ta IjOIl dam quell] ues
unes dans cles maisolls privees, prctces au Jouees, II ya plusieurs maisons
cI'cca]e non oce upees SOil faule d'inSLilulcurs OU faule de moyens chez les
habitanls el en quelques cas par manque d'energie chez les eommissaires,
ou fa u Le de bien ('om prendre I'('-(endue de leurs pouvoirs et de leurs devoi rs.
Ceci s'applique <1ussi au COmll" cit' Gasp£o. Tres peu connaissenL Ips lois
(['(-cole .. , Dans Ie COmle ell" Caspc" [... J il ya maimen;.l11t dix municipalj(cs
eli viscps en 26 a rrondissemcnls, dans lcsqul'ls it y a 17 maisons d '£ocole sou s
(Ontr6lc et q uatre indepenela nles en op('-ra lion ... J'ai rene on II e cia ns Ie
cours de rna visi le ell' lres 1)0 11 l1es ecoles fl cles mt'eli acres. Dans lc~ premdTcs
on y cnseigne des brJnchrs qui par 1<1 loi SOllt assignc'Cs aux ('coles modeles
tr[Jrs que l'arithmetique dans LOutes ses pallies. la lenuc des livres, elC,
g-r,tmmaire, gc'ographie, elc. H »
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En lenu de la loi de 1846, les commissaires doiwnl prelever des cotisa
tions dans [a population. C'esl Ie problC'me majeur que rencontrent les
nouveaux inspecteurs dans leur travail. La populalion, en dfet, eSl fort
reLicenLe a payer pour I'entretien des inSlil.Utions scolaires et des maitres.
Dans lOUle la province, une levee de boudicrs jaillit contre Ie sysu'me
d'ecoles officielles. Ce mouvement esL appeJe la «guerre des cleignoirs».
C'eSl plus une lutte wntre la legislation que wntre I'ecole elle-meme. En
plusieurs endroiLS de la province, on reLire les enfanlS des ccoles, on
intimide les inspeneurs eL les commissaires, etc.

La Gaspesie est loin de faire exceplion. Les gens sont reLicenlS a aban
donner Ie systeme des contribuLions volonLaires pour adopLer celui des
COtisalions. Dans Ie comte de Gaspe, pI usieurs ecoles ferment leurs portes;]
la fin des annces 1840 et au debut dc 1850. En divers endroits, on paie par
cOlisa tions, en d 'a u Ires, par con tri bu tion s volon lai res au encore on se
promene d'll n systcme a l'a u tre, sans grand resulta l. Les corn missai res sont
dilns une situalion delicaLe. Comme I'ecrit)'inspeneur Winter:« Lescom
missaires om craint [... ] prevoyam de I'opposition, d'en souffrirdans leurs
aHa ires privces, et n 'on t pa s ten te de fain: sentir 'lUX con tri bua bles com bien
il leur aurait ele avantageux d'avoir plus d'ecolesJb »

Encore a la fin des annees 1850, ct' mouvemelll de rejeL, cJ'ailleurs
entrctenu par plusieurs marchands, en parliculier dans Ie seCLeur de la
pedw, n'est pas LoLalement apaise. L'inspeCleur Auguste Bechard en sait
quelque chose: on brule sa maison et on tente meme de Ie pendre. Dans son
exposc'de 1859, it ecric «rai rencontrc de l'opposition parlOUl ( ...1Dans
quelques endroiLS, j'ai re\,u des insultes, et dans d'autres ( ...1on semblait
decide a me faile un mauvais pani. On croyait qu'en se clebarrassant de
l'inspecteur d'tcoles, on abolissaiL du mcme coup Iii loi des ecoles~7.»

En 1857, la !axe scolai re n' eSl ctabJie legaJcmenl que da ns deu x local itcs
dLl cornte cle Gaspe: Grande-Ri viere ('L Sa in teo Anne-des- Monts3S . Ailieu rs,
on en est encore au syslerne cIes contributions volontaires. L'inspeCleur
Bechard peut Lou tefois focrire au dCbut des annees 1860 que « ... I'opposi lion
it la colisalion diminue et perd du Lerrain Lous les jours, grace aux pour
suilt's judiriaires faiLes aux opposanls ...39 » La presence de la goelctle
armee du commandant Pierre Fortin elu Service canadien des pechnies
laciti Le ('a pplica lion de la legisla lion scolai re. PI usieurs ineli vid us qui
n 'onL pas respene les ordres des cours locales SOnt a netes et lrad ui ts deva n L
['oUicier pour a voir defie la loi des holes. Le zel eel I 'in fl uenee des (ures lOt
missionnaires conLribuenl aussi aapaiser la resistance. La somme [ournie
par les conlribuables du comle de Gaspe pour Ies holes s'cleve ainsi a
51134 en 1859, a$1495 en 1860 eLa .$3476 pour l'annee suivanle'o Dans
Bonaventure, la cotisalion est etablie partollt sauf en trois endroits all des
ccoles diles « dissielE'ntes» [onclionnent incIependamment. Dans les annees
18GO, I'opposltion SYSlemalique a la Laxe scolaire n'exiSle plus rnais c'esL
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sans grande joie que la populalion se resout aux cOlisations.

LA PETITE
ECOLE

L'apprentissage du travail maritime ou agricole eSI eonsidere plus ulile
pour I'avenir du jeune que I'instruction. De plus, l'absence panielle de
I'enfant prive la famille de bras nccessaires pour accomplir les diverses
besognes domestiques. Cela explique la deception de I'inspecteur Meagher
qui, au cours d'une inspection du comte de Gaspe en 1855, ne lrouve que
six ecoles ouvenes sur vingt arrondissements scolaires paree que les gens
sonl oceupcs ala peche el que la pluparr. des enfants aidentleurs parents.
Meme ies eommissaires sonl diffieiles arecruler. Queique lemps plus tard,
Ie cure de Perce, Edouard Guilmet, ccrit: «I'education de la Camille est
nulle; on lui [I'enfant] parlera de poisson, de berge, de tempele, on reserve
la relig-ion pour I'enseignement du pretre. Acinq ou six ans I'enfant saura
nager comme unt' morue, a dix il saura conduire une berge comme un
pilote, mais iJ nesaura pas un motdecaleehisme, mais il ignorera jusqu'au
nom d'Adam, a douze ou treize ans on I'enverra deux mois au catechisme il
fera sa lere communion puis son pere I'engagera quelque pan pour pecher
[.··1 Voila, Monseigneur, voila I'eduealion de la famille sur nos rives du
Golfe. dans Ja lrisle realltc [ ... JQue voulez-vous donc qu'il [asse Ie jeune
homme qui croit bien faire en imi lant son pere? Comment voulez-vous que
la jeune mere de famille forme ses enfanlS mieux qu'ellt' a ete formee
elle-meme? II CaUL done reformer la famille il .»

Le nombre d'ecolt's etleur clientele n'augmentent vraiment qu'au debut
des annees 1860. En 1846, la Gaspesie cOmptail 38 ecoles primaires; en
1866, ce nombre eSI porte a69. II yen a alars 3589 dans la province. La
frequentation scolaire, elle, passe de 1356 eleves it 3342. Dans un numero
de la Revue d'Hisloire de In Gnspesic, Lionel Allard a faill'evalualion clu
pourcentage ecoJiers/enfanls pour I''lnnee 1855. Sur 2 581 jeunes de eing it
seize ans, 49% son! inscrits dans des ecoles, soit6,5% de la population tOlale
de la peninsule (Gaspe el Bonaventure). Ailleurs en province, la moyenne
est alars de 14,6%~2. Entre 1860 et 1870, les pri ncipales local i [(~S de la
Baie-des-Chaleurs SOI1l pourvues d'ecoles frequentees en assez grand nom
bre pour en assurer la survie. En 1856, on a ouven une ecole aRisligouche
pour les Micmacs de I'endroil et une autre en 1864 pour ceux de la poinle
Maria. Dans les deux cas, c'eSI Ie gouvernement qui paie les inslill.lteurs.
L'enseignemenr eSI de confession catholique et il se fail en anglais. A
I'exterieur de la Baic-des-Chaleurs, la dispersion pi us grande des ha bi Ian ts
a pour eHel de multiplier les ecoles. Par contre, Ie faible peuplemenr de
plusieurs arrondi~sementsscolaires rend precaire la sun'ie de leurs ecoles
qui, en general, vivoLent dans la misere eL fonctionnem irregulieremenL.

Les seeretaires-Iresoriers eompetents ne sont pas legion. Leur i ncapacile
place parfois la commission scolaire dans Ie desarroi financier. S'il n')' a
pas de cure au de pasteur LOut pres, I'inspeneu r doi I alors tOUI fa ire. II 1u i



L'organisal1OIl socialf fl poliliqUf 49/

arrive mcme d'ctre oblige de s'arrcler plusieurs jours dans un endroil pour
y prelever lui-meme les taxe~ scolaires, qui sonl pratiquemerH toujour~

payees en relard H .

La principale source de revenus des commissions scolaires provient des
contribuahles. En dEet, Ie subside ~ouvcrnemenLalne depasse jamais les 30
ou 40% du budget scolaire t!'une corporalion. L'ne subvention addilion
l1elle it celie deja faile par Ie gouvernement eSl inSlaureeen 1856 pour aider
Ies municipalites pauvres. £lle est accordee de prtfcrence (lUX nouvelles
agglomeralions, aux plus eloignees el a celles qui fOOl Ie plus d'ellorts
pour leurs tcoles. Elle sen sunout a la COnstfU( lion t't a fa reparalion des
balisst's. Regulleremel1l, une majorilc de municipalites scolairt's du COmle
de Gaspe re<;:oivent celle aide supplementairc. Malgre ceb, les inspeneurs
supplienl constammerll les aULOrites d'accrollre les subsides. En 1888, par

[.f:' prcmie) (OUVenl (I<'
OOll!\"laslown Oll\'eTlel1
JU>lit'l J900. (MRG)
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exemple, l'inspecleur Thomas Tremblay prevoit la suspension dans un
court delai de vingl holes, I'allocation Clam insignifiameH Devant Ie
manque de ressources, ks commissaires laissem souvf'nl aller;', I'abandon
les a rrondissemen ts trap pau vres.

Cenes, Ie taux de frequentation scolaire s'accroll mais encore en 1880,
l'inspecteul Tremblay affirme qu'a peine la moilie des enfants en age
d'aller a I'ecole y vont ree]Jernenl. II arrive, ecril un autre inspecteur, que
« les parents sonl incapables de vetir convenablement leurs enfants el som
obI iges d 'ail leurs de les fa ire travailler pour pourvoir a leur entretien;
I'education est alors tout na turellement consideree comme une chose d'im
portance secondaire1~.» Encore en 1900, plus du tiers des eleves inscrits
dans les ecoles n'y vienncnt pas. Les ecoles ne SOnt g&n&ralemenl ouvenes
qu' une partie de I'annet seulemenl. Leur periode rnoyenne d 'ani vile estde
hui! mais, Au debut du 20e sicc!e, la frequemalion scolaire entre Ie 15
decembre et Ie 15 f&vrier est presque n uIle, L'&tc, on reliem les en fan ts pou r
les travaux descharnps, En somrne, tout un ensemble de faeteurs dccourage
la frequentation sc:olairc. Des details qui peuvenl sembler mineurs ont des
consequences imporwntes sur la duree de I'enseignemenl. Ainsi en est-il de
l'approvisionnement en combustible: « Le bois de chauffage, CUil un
inspeneur, doi l eire fourni in varia blemel1l. par les comm issa ires. Mal
observ&, un cinquie-rne du lemps, d'oclObre ajuin, est perdu faule de bois.
Le neau donne lieu a cle graves difficuhes entre contribuables, commis
sa ires au instiwteurs46 ,.)

Dans plusieurs municipalileS, les ecoles ant plutot mauvaise mine:
absence de carreau de ventilalion, salles trap petiles pour y loger un poele
en hiver sans surchauffcr les ele-ves places aproximitc, classes avant pour
seule d&coralion un t.ableau noir use et quelques cartes desuctes el clCchi
quetees, ba ncs et la bles non ada ptes ala lai lle des enfa IllS, cabi nel d 'aisance
au fond de la cour impropre a tout. service de-s les premiers froids, eau
COI1 servee it decou vert a \·ec un seul gobeJ ('I pour LOU s Ies e!eves, etc. Ce n 'es t
qu'au debul de ce sie-cle que Ie gouvernemem fail un effon pour moderni
ser Ie mobilier.

Malgre leurs difficultes;l s'implamer el afonctioJ1OfT convenablement.
les ecoles assurenl quand rnemc Ulle inst.runion de base: «je n'ai aucun
doule, ecrit l'inspeneuJ W. Gore Lyster en 1886, que les enfanLs sonl en
general, bien mieux enseigncs que par Ie passe el il cn est. bi('n peu deceux
qui frequt'ntent l'ecole, meme jusqu'a I'age de 14 ans seulement, qui ne
rcussissen l poi III aacqucrir llne i nSlruetion elemen wi re assez passable, el
qui ne soienl capables d'&crire des lettres au de faire des faCLUres ordinaires,
ce qui leu rest d' une grande uli Ii te [... ] [1.es mahres de poste] decla relll que
leur besogne augmellle const.ammenl, et. que Ie nombre dt' lellres el de
journaux qui passenl par leurs bureaux s'esl accru du double en certains
endroits, depuis quelques annees47 »
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Au debut des annees 1890, une mauvaisc conjoncr.ure econorniquc heine
Ie dheloppement du rescau scolaire gaspesien: « II m'eSl pcnibledeconsla
ler, affirme l'inspeclellr Tremblay, que la depression de plus en plus
sensible el generale de 1<1 peche, source principale des revenus dans Gaspe,
affeete gra vement Ie soutien des ecoles, en diminue Ie nombre el provoque
un deplorable couranl d'emigralion: hommes, femmes 1"1 enfants, des
families enlieres, sans meme excepler d'excelfentes institutrices ( ... ] pren
nent la trap large vail" qui conduit <lUX EL,1LS-Unis [... ) II est facile de
deduire que l'education est quelque peu en souffrance18 ." eftte l.endance
se rcsorbe puisqu'au [Otal. Ie nombre d'holes augmenle dans 13 decennie
1890, mcme s'i I ya une decroissance du nombre de batisses et c1'clCves dans

COllVl'1H de Grande
R I Clerc ( 1905-19/)',)
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Ie reseau scolaire protestant. En 1900, on compte 100 elablissemenls sco
laires dans Ie eom[(~ de Gaspe et 89 dans Bonaventure49 Apres 1900, Ie
nomIne d'eeoles s'aenolt encore: en 1916-1917, on en retrouve 150 dans
Gaspe et 147 dans Bonaventure; 78% SOnt de confession catholique'O

LES ECOLES
DlSSIDENTES

LES LIVRES
ET L'ENSEI

GNEMENT

La diversite des croyanees religieuses comribue a fragmenler la clientele
des ecoles gaspesicnnes. Dans les localites ou cohabilem plusieurs confes
sions, c'eslla majorite qui dirige. 5i les minorites ne sonl pas salisfaites de
I'administration des holes, elles peuvent se soustraire a !'aul.orite de la
commission scolaire majoritaire et elire un syndic pour diriger leurs pro
pres institutions. Des lors, les eeoles de la minorile prennent Ie nom
d 'ecoles dissiclentes. Lcs synd ics sont inveslis a I'egard de ces etablissemen ls
des memes pouvoirs que les commissaires ,ll'egard de ceux de la majorite.
Toutefois, ce sont ces derniers qui continuent de per-cevoir les contribu
tions. Ils remellent aux syndics Ie monlanl prelevc chez les conlribuables
dissidents ainsi qu'une partie de la subvention pubJique au prorata du
nombre de ces derniers. Les commissions scolaires ainsi subdivisees voient
leurs revenus baisser en consequence.

En 1867, on ne comple que quatre syndics dissidents dans les comles de
Gaspe el de Bonaventure: Cap-d'Espoir, Hamilton, New-Richmond el
Petite-Nouvelle. Le mouvement s'accelere en 1873, particulieremenl dans
Gaspe: « Cette annee, cinq mi nori les se sont decla rees d issiden tes sa ns avoi r
les ressources suffisanles pour soulenir de bonnes ecoles. Les ressources
deja assez minimes som done divisees entre des ecoles de plus en plus
nombreuses el ne peuvenl que nuire ou rt'tarder la prosperite generale des
tcoles5 ), »

Quelques annees plus tard el tout au long des decennies suivames, de
nouvflles ecoles dissidenles apparaissent pendant que d'autres disparais
sent. Les minoriles invoquenlloujours des raisons d'ordre relig-ieux et/ou
linguislique pour justifier leur anion. Par exemple, la presence d'une
minorite prolcstante au sein d'une majorile catholique oblige Ia commis
sion scolaire a en gager deux institlllrices, l'une de langue angbise et
prOleStante el J'awre de langue franc;:aise el calholique, ou cncorf' llne
mal tresse bi bngue qu' il eSl dif[icile de lrollver. La pi upa rt d u temps, on ne
peUl se payer ce luxe el ainsi salisfaire tout.le monele. Quand les conlribua
bies minorilaires ne lrouvenl pas a redire sllr les qualifications linguisli
ques de j'inslilutrice, ils s'objeetenl wr Ie taux de cOtisation ou sur la
localisalion de l'eeole qui peut favoriser un groupe en panieulier.

Un autre probleme qu'd faut resorbel est ]a grande rarete des livres el des
instruments pedagogiques. Vers ]850, dans la plupan df's cas, la variele des
manuels eSI Iclle qu'on ne peut fOlmer cle classes. N'ay31H pas df politique
sur celle queslion, les commissaires <!Chelent indifferemment divers
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volumes, sans se preoccuper de leur degre d'utilile. Par la suite, les mahres
doivent instruire les enfants separemenl. Les commissaires rec;:oivent des
inspecteurs des direCtives pour corriger ces lacunes. D'autre part, Ie surin
tendant de l'Instruction publique envoie chaque annee a lOllS les inspec
teurs des livres en franc;ais et en anglais pour ]es distribueren prix. ]1 s'agit
surtout de volumes a saveur reJigieuse ou nationale, tels les ouvragesde la
« Bibliotheque de la jeunesse chf(~tienne» et de la « Bi bliotheq ue na lionale
et religieuse». Dans les annees 1860, on distribue surtout les livres de la
«Bibliotheque de I'enfance in 18» etle «Canon Schmidt's tales».

L'atomisation du reSeaLl scolaire gaspesien aggrave la penurie des ins
truments pedagogiques. En 1876, une loi permet la fourniluredes livres au
prix coutant aux municipalites scolaires, lesquelles assurent ensuite la
distribution gratuite aux eleves. La mesure est bien vue et seules quelques
rares municipalites persistenta vendre les volumes. En fail, I'enthousiasmc
est tel (hel. les peninsulaires que lorsque les critiques du clergc et des
journaux conservateurs de la province qui craignent Ie monopole etatique
farcent Ie gouvernement a abandonner Ie «depot des livres », les commis
saires gaspesiens poursuivent la distribution gratuite. Etlorsque Ie surin
tendant reformule son projet dans son rapport de 1880-188], iI cite en
exemple la reussite du procede u Lilise dans Ie comte de Bona venture pour
justifier son application S2 . Entre 1900 et 1920, les biblioLhcques scolaires
tendent a se repandre dans ]es ewles primaires de la peninsule. Vers 1920,
environ 75% des institutions catholiques et LOuteS les institutions protes
tantes disposent d'une bibJiOlheque, si petite soit-elle.

En fait. la presque IOtaliu~ des enfants n'ont que Ie temps d'apprendre
d'une maniere plus ou moins satisfaisante it lire, a ecrire et it calculer.
Beaucoup de jeunes catholiques s'arretent apres avoir fait leur premiere
communion. Les exigences du programme academique ne som sui vies que
par ceux et celles qui aspirent a devenir instituteurs et institurrices ou it
completer leur education dans des elablissemems superieurs.

Le nombre des ecoles primaires augmentant, on commence afonder quel
ques «ecoles modeles» dans les annees 1860. Ces ecoles constituent un lien
entre les niveaux primaire el secondaire. En fait, elles offrent un enseigne·
menL primaire plus complel. Comme il n'y a ni ecole norma Ie, ni acade
mie. ni college en Gaspesie au 1ge siecJe, c'esl I'ecole modele qui o[(re la
possibilite au jeune de prolongcr ses eludes et sunout de se preparer it
I'enseignemenl. Les premieres ecoles modeles sont etablies it New-Carlisle
(1859-1861), Carleton (vers 1861), Matane (1863), Perce (1864), Maria et
Grande-Riviere (1865) el Sainle-Anne-des-Monts (1867). La moycnne de
frequentation est alars d'environ 70 tleves par etablissement. Par la suite,
d'autres ecoles de ce niveau s'ajoulent au reseau deja exiSlanl. En quim.e

L'ECOLE MODELE
ETL'ECOLE
SPECIALISEE
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ans, de 1867 a1883, Ie nombre d'ecoles modeles catholiques dans Gaspe et
Bonaventure passe de (inq adix. La clientele scolaire double egalement,
passant de quclquf' 350 personnes a plus de 70053 .

L'implantation de ces ecoles en milieu protpstant est plus tardive. Sauf
pour un court laps de temps a New-Carlisle vers 1860, alors que I'institu
tion ne compte qu'une dizaine d'eJevf's, les premieres ecolcs modeles pro
tcstantcs ouvrent leurs portes a la fin de 1885. En effet, a sa seance du 15
novembre, Ie camite protestant du Conseil de \'Instruction publique fait
mention de deux !eurcs confirmant l'ouvenure d'une ecole modele au
village de Gaspe et d'une autre aNew-Carlisle a insi qU'lInp demande pour
une ecole de ce type a New-Richmol1cpj. Les protestants d'Haldimand
acquiereot la leur en 1889.

Cps ecoles modeles ne sont souvent que de sim pies ecoks primairps don t
on a vou Iu elever Ie n ivea u d'enscignemen l. Leur eta blissernent n 'en
susci te pas moins l'opposiLion de ci toyens apeures par la nouvelle depense.
La subvenLion gouvememeolale ne comblilnt que Ie quart du COllt du
fonCLion nemenl. de ces insti tu tions, seules les m un iei palitcs It'S pi us popu
leuses peuveot s'en payer. Outre les maLieres de base, I'eleve peut y appren
dre, selon les institutions, la lenue de livres, Ie calcul menIal, l'algebre, Iii
grammaire, la geographie, I'hisLOire sainte, l'hisLOire du Canada, voile
meme celie de la France, de l'Anglelerre et des Etats-Unis. Dans des emles
de langue franc.:aise, on apprend aussi I'anglais. Les meilleurs elablisse
meots off ren t des cours acaraclere pra tique ou anisliq ue. Ainsi, les jcu nes
filles de Maria, de Perce el du couvent de Carleton rec;oivf'nt des Je<;ons de
couture PI de broderip. Des eleves de Nouvcllp, de Perce, de Maria et de
Carleton s'adonnent, elles, a la musique inSlrumentale ou vocale. En
d'autres enclroits, on s'exerce a la gymnaslique ou a la clanse. A Perce, a
Nouvel Ie el a CarleLon, des jeunes sui vent un programme d 'agricul Lure ou
lerminelll un cours commercial special. .A. Maria. d'auLres se familiarisent
avec l'honicul (u reo Par sa voca Lion pra tique, I'ecole modele joue en Gaspc
sie Ie role clevolu ailleurs a I'Clcademie.

Quelques couvenrs jouem aussi ce role palliatif. C'est surtout au clebut
clu 20e sieele qu'ils fonl leur apparition. On a vu comment Ie clcrge a fair
appel <'I la collaboration des religieuscs. Des 1867, un premier couvent
s'ouvre en Gaspesie. C'cst Ie cure de Carletoo, Nicolas Audet, qui en est Ie
promOleUf. Un richf commerc;anl irlandais de l'endroit, John Meagher,
ouvre grande sa bourse et la population cle Carleton embOlle Ie pas.
Meagher est d'ailleurs Ie beau-pere de Pierre-joseph-Olivier Chauveau,
premier ministre cle la province eL surilHendanL de I'lnstrunion pubJique.
Le 27 aou I 1867, quaue soeurs grises de la eha ri Ie de Qucbec s'em barquelll
pour aller habiter ce couvcnl. Elles en prennelH possession en septembre.
Ces premieres religieuscs a s'etablir en Gaspesie inaugurellL un enseignc
menl axe sur la formation d'instilutrices et les vocalions religieuses. La
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premiere annee, elles accueillent 35 jeunes filles. Environ la moiti(' des
rleles som pensionnaires. Le statut de (ei elablissemenl srolairc equiV<lUl
a lars a cel ui d 'une ecole mocle Ie. II eSl mcnw considcrc com I'M' la nH'illeurc
ecolf' modele cle la region. D(' 1867 a 19H, 329 c!evtS y ohrimnenl leur
brt'vet d 'ecole prirn" i re, modele et acaclC'rniq lIe'S

Tleize :ms plus lard, en seplenthre 1880, quelques soeurs df's Peliles
f.coles de Ri rnouski aniventJ Sai n t -Coclt'froi et ,'1 Port -Dan iel. Ace dem itr
f'ndroil, leUI batisse est un ant ien eIHrej)bl de pcdw. Mcme Idvt'e et c1t'sin
renee, ['ecole ressembil' plus aun han~ar qu\'1 unf' rC'sidenee. L'ne quaran
t"inf' d'clc'ves ["orment lit premitTe c!"sse. Six am apr(\s leur arriY~e. elles
quitlent Pon-Daniel. Mais:j S"int-GoddlOi, leur clasSf' eSl (rans(onn~(' t'n
couvenl. En 1883. un aUlre couvenl ouvre ses portes;j Mal"rw. II est leflU
par les soeurs du Bon-P"sleur. En [900, aux qU3rol"Ze eco[es modeles des
eon1lt~s de C<-ISPC et de BonaveJuurC', s'ajoutent cellcs dc Douglaslown el de
S"inle-Anne-des-!\.·!onlS, diri~ees par les socurs du Sainl-Rosairc. En 1903,
ceue commUnaUle s'hab[il a ]a mission indienne cle Risti~ollcl1('. diri~c'e

depuis 189·1 par res peres capucins. En 1904, les Filles de jt'sus, de Trois
Rivieres, prcnnent la direclion de ('OUH'I)!S a Cap-Chat tt ;1 Sainle
Ade[a"ide-c1e-Pabos. L'annt'(' sULvantr, une t'cole modele et un pensionnal
sont mis sur pied aGrande-Riviere par ks ~oellrsduBon-Pasleur. En 1906,
les soeurs elu Saint-Rosaire ouvrent unt' autre ccole, CClLe Eois aBarachois.
En 1912, (" 'est au lOur dc Bonaven ture de les rect'voir dans 1I n cou vent Oll il
se [era de j'enseignemen t mena~er. En J911, files [olldent un eta bl issenwl1l.
scola ire a Paspebiac, en 1917 a Gaspc' ct en 1921 ~'1 Rivicre-au-Ren"rd.
EnCin, qualrc soeurs de b Providence ouvrent deux classes ;'1 Chandler en
1915 cl une acadcmie dans line nouvelle batis~(' en 1917. Celtc annce-I<'t,
elles Eondenl une croll" ;'1 Cap-d'Espoir. ToutcS Ct'S institutions de faible
la i1le n 'on l rien;'1 voir a vcc Jes grandes C'CO If's eL eOllven ls que I'on vena pili s
lard.

La jeune Gaspesitnne e';t plus avantagce que ,;cs ["reres pour apprendre.
En ["ait, elle e<;t generalcmenl plus Il1struite qu'cux. L('s ~ar\ons, qu'on
prepare tres tot au travail, sont moins disponibles pour parfaire leurscLlides
f'1 les institulions [ailes spccifiquernenl pour eux sont td:s rares. Toutefois,
grace a un octroi gouvernemental. une acadcmie commerciak pour gar
c;ons esr Candee a Perce en 1912. Les frhes ele ]a Croix cle Jesus, de
Rimouski, cn prenllent la direCtion. Ils y ajoulent un pensionnal en 1915.
Mais cClte aradhnie esl ramence au niveau d'une ecole de village en 1921.
Ies charges devenan l trop lourdes pour ]a com mission sco lai re, En 1913, I"
mcmc communaulc enseignanle s'ins(alle aMalane pour s'occuper cI'une
nouvelle rcole. D'aulres rnunicipalitt,s scolaires parviennenl aussi a se
dOler cUcoles inLermediail'es pour gar\on.~: Bonavel1lure en J 914, Saint
Omer et Chandler en 1916. En rai l, el uran t c('lte dcren nil', pi usi('urs holes
rnodelcs catholiques se transforrnent en "cade-mles: deade-mie mixte aCap-
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Chal, academies-couvenLs a Grande-Riviere et a Carleton, academie de
garc;:ons a Perce. Chez les protestan ts, des presbyteriens de la Baie-des
Chaleurs conslruisent a celie epoque, pres du «high school » de New
Carlisle, une residence pour les jeunes filles afin q u 'elles puissent suivre les
classes de 10e et de lie annees.

C'est egalemenl dans les annees 1910 qu'on mel sur pied les premieres
ecoles menageres dans la peninsule. En eHet. a J'auLOmne de 1912, la
commission scolaire de Bonaventure inaugure un cours d'enseignement
menager a I'ecole des soeurs du Saint-Rosaire. Au debut, les religieuses
limitent leur enseignemenl aux travaux domestiques: couture, tricol, art
culinaire. Peu apres. d'aULres ecoles menageres om'fem aussi leurs pones.
En 1913-1914. on en trouve qualre dans Gaspe el Bonaventure; aSainl
Alexis-de-Matapedia (82 eleves), a Bonaventure (25 eleves), a Grande
Riviere (27 eleves) et a Sainte-Anne-des-Monts (121 eleves)S6. En 1912,
commence aussi un cours d'enseignement menager au couvenlde MaLane.
Enfin vers 1914. une premiere ecole de navigation eSI mise sur pied a
Carleton. Elle debute ses activites avec seulemem six eleves, sous la direc
tion du capitaine Landry.

LE RECRUTEMENT
D'INSTITUTRICES

QUALIFlEES

Les ecoles modeles et les couvents forment des instilutrices necessaires aux
pelites ecoles. Vel's 1850, Ie personnel enseignant eSl rare, peu qualifie el
lreS mal paVe. Un rappon souligne que «I'octroi du gouvernement est si
faible, que, lorsqu'il e~:t panage entre les arrondissements scolaires, ij ne
revienl pas plus de $5 a$10 en argent a chaque instituteur, avec la balance
de salaire qu'i] est oblige de prendre en produits agricoles a des prix lreS
elevess7 .» La qualification des professeurs est liee aux salaires verses: « Les
inSlituleurs ne recevam qu'a peine Ie salaire accorde a ux moindres engages
dans les etablissements de peche, comment, diL un autre rapport. peUL-on
prelendre q u' its soien t qua I j fies en LOUS poin tsS8?)} Les i nstituteurs, (reS
majoritaires jusque vers 1850, se voient supplames en nombre par les
instituaices apanir de la decennie suivante: 36 hommes et sept femmes en
1856; 34 hommes el 46 femmes en 1867. Dix ans apres, il ne resle que neuf
hommes; quinze ans plus lard. trois. Le traitement des maltres eLant plus
eleve que celui des mallresses, les commissaires preferenl engager ces
dernieres. C'est sunout aCarleton, a Perce, a Maria, a Nouvelle et dans les
paroisses avoisinantes que se renconlrenl la plupan des enseignantes. Le
couvent de Carleton fournil annueIJement a lui seul sa dizaine d'insLilu
trices au milieu des annees 1880. L'appon est cependam pI us faible dans Ie
sec leur protestan t. Quelq ues fu lures maitresses seu lemenl poursuivent
leurs eludes dans une ~:cole normale a I'exlerieur de la peninsule.

Vers 1856, Ie gouvernement cree en Gaspesie un bureau regional d'exa
minateurs arin de decerner des cenificals aux futUres inslilUtrices. Quel
ques annees plus lard, les comtes de Gaspe (Perce) et de Bonaventure
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(New-Carlisle) possedent chanm leur propre agence. Quelques candidals
seukmenl s'y pn~semenl chaque annee. En douze ans, de 1867 a 1878, ces
bureaux accordenl ern'iron 130 brevets de capacitc, soit une dizaine par
annee59 Les commissions d'examinaleurs sont formees par des nOlables el
les cures de la region. En 1880 dans Bonaventure et en 1886 dans Gaspe, on
divise ces commissions en deux senions dislinctes, I'une calholique, I'au
tre protesrante. En 1896, on remplace les bureaux d'examinaleurs du
Quebec par une agence centrale qui, avec les ecoles norlOales, cst seule
habiliu~e adelivrer des brevets d'enseignement,

Dans Ie troisieme quart du 1ge siecle, une bonne partie du personnel
enseignant proviem de l'exlerieur de la peninsule. Pour obtenircle bonnes
institurrices, les commissaires protestanls fonr appel ,I I'ecole norma Ie
McGill de Momreal et a u MacDonald College; les calholiques en recrulent
a l'Ecole norma Ie Laval, quand ils ne se Iimitent pas apubl ier u ne annonce
dans Ie journal. Les commissaires fonl mcme de I 'engagemenr ar<thais. La
tanique consiSle a remercier une insrilulrice de ses services ;i la fin de
l'annee scolai;e afin de la placer au niveau d 'une debutante el de l'obliger a
accepter Ie salaire correspondant I'annee suivante. II arrive cependam que
des contribuables aises assurent des gag'es plus cleves a une insliWlricc
qualifiee.

De 1870 a 1890, Ies salaires des inslilutrices catholiques SOnt en baissf'.
Leurs consoeurs du reseau proleslant som mieux payees. L'engagemenr
d'educatrices non brevetees mains bien remunerees expliquecettediminu
lion de Ia moyenne des lraitelOenls dans Ie seereur catholique. De 1900 a
1920, par contt'e, ]'insrilulrice gaspesienne connall ses premieres hausses
salariales d'imponance. Cependanl, I'reart de retribution enue ensei
gna n les calhol iq ues el protcstal1l.es perclure: Ies prem ieres son t deux fois
mains bien payees que les secondes. Vers 1910, clans Ie comtc de Bonaven
ture, Ie salaire Clnnuel moyen a I'ecole primaire calholique eSI de $142; a
I'ecole modele, il monte a$208. Chez Ies protestants, les inslitutrices du
primaire re(oiventen moyenne $221 el celles des ecoles modeles et acadcmi
ques $511 60 ,

L'incapacile de la region a former son propre personnel enseignant,
faute d'inslitutions adequales, el I'insuffisance du recrulement ;'\ I'exle
rieur, aggrave par la laiblesse des traitemenlS salariaux, ant longtemps
paralyse Ie developpement de I'ecole primaire gaspesienne. Les institu
tions demeurent ouvenes tant bien que ma!. Les commissaires ant done
pris J'habi lude d 'en gager des jeunes fi lies sans brevet et inexpcri men LeeS
afin d'h'iler des fermelures d'ecoles. Des annees 1880 jusque vers 1900, la
proportion des inslitutrices 110n qualifiees dans Ie cOmte de Gaspe se
mainrienr a pres de 25% elu corps professora!. Au Mbul du 20e sic-rle,
quelque 10% seulement des instilutrices df's comles de Gaspe er de Bona
venture sorlt pClssees par )'ec01e nor·male. En 1902, l'inspeCleur des half'S
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calholiq ut's cle Bona vetHu re signait' q u' « une proportion de pres de !l0% cles
institul rices <1 I' oeu vre l) 'OtH a ucune forma tion pcdagogiq ue et SOJ1L ~I peu
pres in(omp&tC'tHes61 .» La g-rande pourvoFuse d'enseig-nanles aux aborcls
elu 20e siec1c df'meure I'ecole modele, dont 1'cnseignemel1l n 'a jamais vise <1
dispenser une solide formalion pedagogique. L'arrivec de congregations
religiellSf'S YOUel'S a I'education permct de commencer ;i carriger la
situation.

PRESSE
ETCULTURE

D'ELITE

Con,',equcnce d irene de l'ed ucation, ]a lenure se elevf'loppc de pI us ell pI us
dans la Gaspesie dc la seconde moitie du 1ge siede CI des prf'mieres
dccennies du 20e. C'est ainsi que les jOllrnaux se repandent, en particulier
La Pressf' , Le Solei /62, Le Atontreal f-Iewld, Ie Sin r of AIonlrea I, Lf lournal
d'Ag71(ulture el Lf' Cull/unleur. II en est de mcme des feuillets rcligieux,
tcls Les A1lllaies de Sainlf'-A.l'lTIe-de-Beauprf ct Le Bullet!I? Elichari.\tique.
ApPcHaissent aussi les journaux plus regionaux: La Von: du Golfe, Le
/'v'ou.vellisle Cl eEcho du Golff' dt Rimouski. Moins ephemerf' est Lf'
Progres du Golfl', qui n3l't en ]904, loujours a Rirnouski. EtHre 191] f'L
1916, un journal est Clllssi publie ,1 Matant: Le Cri de tEst. Ces journaux
trailent surtoul de sujclS locaux et on n'y parle qu';') I'occasion de la
pcninsule gaspesienne.

Avant 1928, sauf unl' exception, aucun journal n'esl public dans les
co 111 It'S de Gaspe et de Bonaventure. Celte exception s'appellt' The Gaspe'
Gaulle. Rober! \-Varren Kelly la fonde Zl New-Carlisle cn 1848. \-1ais C("l

hebdomadairf' ele quelques fcuilles ne parall qUf' jusqu'en 1851. Le pre
min numcro ("st date du 4 janvier 1848. La elientClf' elu journal s'etend a
]"exL<:'fif'ur e1u district de Gasp{~: on retrouve des c1islribwellrs aMonlreal,
Quebec, Halifax, Cam pbdllon, Dal housie et Shippagan. II a ses hurea ux Zl
New-CHlisle mais iI est imprimc Zl Grand-Pabos, ou la Gaspe Fishing and
Coal Mining CompclOy, elont Kelly est aetionnaiJc, possecle une imprirne
ric63. L'hornme d'affilires publie egalement, du moi~ d'aoCII 1848 au mois
elf' j u in 1850, un mensuel, T/zf' (;aspe' Mllgazlnf'. Profita n t du m('me reseaLl
dt' dislribution que Ie Gaspf" Ga::etlf" la rt'vue offre surtout des texles
littc:'raires et hislOriqlles Son contf'nu n'a riell elf local ou de r(e,ionaI 6'. II
l'St ,'I noter que \'jmprimcrif' de Grand-Pabos <l publiC:' aussi Tht' Cluld's
Finl Book, un mamwl illustre ,1 l'usage exclusif des t'coks elu district de
Gaspe'.

Dans I("s annets 1850, des anglophones de Nf'w-Carlisle fondcnt un
instiLUllilleraire. MCOlC initiative ~l Dou1?,lastown Ol.l I'instill.ltion est une
salk publique de IeCL u 1(:' regroupant les pril1clpaux journaux des diffe
rentes colonies <l111?,laises d'Amc:'rique du Nordf'J. En 1869, des notahles du
bassin de Gaspe' fondcnt la Gaspe Lilcrary InstiLute Company, qui
con,',lruit un institut comprenant cit'S salles de \cClurc CI de (onf(orcl1\("'
devanl aussi st'lvir ~l des j'ins d'{'ducalion 66 Du ("otl' francophone, 11 semble
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qu'un Inslilul canadien SOil fonde it Carleton en oClobre 1866. II cst
d i[ficile d 'eval uer k 101e ct l'imp<tCl de ccs cI ivnscs sociel<'s Ii w:'rai res, mais
ils paraisscllL plUlOl limitc's.

Malgre ses nombreux probli:mcs d'implantation <'I la quaJil(' SOllvCnt
IrES pauvre de son enseignemenl. I'ccole g-aspc'sicnne se dCveloppe de [Cl~'on

significative enlre J850 el 1920, Au de-but de ccuc phiodc, on (Ornplall a
peine vin?;t municipalilc's scolaires 1"1 une quararHCline d'ecoles dans les
deux comICS de Gaspe- el dc Bonaventure. Soixanlc ans plus lard, on
("ompte, dans BonavcTHurc sf'ulemenl, 42 ml.lnicipalitc·s scolaires, 88 e(oles
primaires calholiques, 41 protestantes, une quinzallw d'ecoles modeles fl
deux academies. Dans Gaspc', on tl"Ol.I\'C 123 ecolcs, dom ome modeIes t't
une acad('mie pour ?;arc;ons';7 Les ecclesiastiques sontles premiers respon
sa bles cle eel <,Wt de chose, Fai re ba Lil" des ('coles pour I'i ns Iru( lion ?;cnerale,
morale el religieuse des enfants demeure une de leurs eonSlalllCS preoccu
pations, Cependa n I, rna I?;rc les nets progres cn wgislres, la freq uenLa tion
scolaire ne sC limile habituellemcnt qu'a quelques annees el avanl de
parler de populCltion inslruilf, il ya en COIl' LOllte une marge ~l franchir. II
faut plutol p<lrler de populillion alpllab£·tist't'.

Le personnel politique

La Conled&ralion de 1867, en crearH deux ordres de gouvernement, Ie
federal et Ie provincial, relegue aux oubJieues Ia represenLalion unique
qu'avail chacun des COmleS au parlement du Canada-LIni. Deux deputes,
l'un a Quebec el I'autre a OttClwa, repl<'senlent dcsormais les electeurs.
jusqu'en 1873-1874, Ie double mandaI electoral est possible, c'esl-a-dire
q u'un el u peu I sieger ::lUX deux niveaux de parlemen I ('n meme lemps. C'est
Ie cas de Pierre Foni n dans Ie comte de Gaspe de 1867,1 1874 et de Theodo) e
Robitaille dans Bonaventure de 1871 a IS74. Les panis politiques SOIll
alors peu structures. Ainsi, lars d'une cleClion, la IUlle pew se fair(:' entre
des candiclalS se reclamant d'un mcme parti. Tout eSl affaire d'organisa
lion e!cetorClI(".

Aquel qut's clCla i Is pres, Ie deco upage des circonscri ptions de G'lSpe c[ de
Bonavenlure eSlle mcrne au federal ('Iau provincial. AI'ouest de CJp-Chat
commence la circonscriplion de Rimouskijusqu'a ce qu'en IS90, on cree Ie
com te provi ncia I de ;'\'1 a ta ne el en I9 J 7, Ie com te federa I d u rncmc nom.
Dans les deux cas, Ie nouveau com Ie englobe la vallee de lil MalapediJ. En
lS97, Sll i Le ,\ ele nom nreuses pel i lions des insul aires, les lles-de-la-
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LESCONSER
VATEURS

AU POUVOIR

Pierre Fortin, Ie «rOI
<iu galle », uepule: de
Gaspe pour II's ueux

ll'gislalUres: 1867·187-1,
1878-1887 a 11 (('del aiel

1867-1878 au provIn
cial. (A PC)

Madeleine sont detache('s du COmle provincial de Gaspe pour former une
circonscription distincte.

Entre 1867 et 1890, la peninsule gaspesienne ('Iit presq ue exclusi vemenl des
representants d'allegeance conservatrice. Tant a Ottawa qu'a Quebec, la
grande formation poli tique esl alors Ie pani conservateur. Al'be de 1867, a
la premiere election du nouveau regime confederalif, deux hommes fon
populaires se presentenl au nom de ce pani dans les comtes de Gaspe et de
Bonaventure. Dans Ie premier cas, il s'agil de Pierre Fortin et dans Ie
second, de Theodore Robitaille.

Dans la circonscription de Gaspe, les elections provinciales et fecterales
de 1867 s'axent sunout sur la personnalite d'un candidat qui, bien que
n'ctam pas natif de la region, canna!l inlimement les problcmes quoti
diens des peninsulaires. En effet, a I'ete de 1867, lorsque John LeBoutillier
decide de ne pas se repre-senler, plusieurs electeurs de toutes les panies du
comte offrent Ie poste au docteur Pierre Fonin, magistrat du Service de
protection des pecheries du golfe Saint-Laurent. Fonin, dont les fonctions
consis taient asurveiller I'aeti vite des pecheu rs elra ngers mal vus des moru
tiers et des commen;ants gaspesiens, de mainlenir 1'ordn'> Ie long des cotes et
de regler les litiges d'ordre maritime, est bien connu des peninsulaires et

des Madelinots, qu'it vi~ite regulieremenL avec son equipe depuis pres de
quinze ans, II entretient aussi de bonnes relations avec les influents mar
chands de la cote, en paniculier avec John LeBoUlillier.

En juillet 1867, Ie « rai du golfe», comme on I'a souvenl appele. eSl elu
sans opposition sous la banniere conservatrice dans Ie corme de Gaspe, et
ce, pour les deux legislaLUres. II sera depute a la Chambre des communes
pendant quinze ans et a J'Assemblee legislative pendant ome ans. Les
questions maritimes, Ja construction d'un chemin de fer elles problemes de
colonisation sonl ses princ.ipales preoccupations. A.vee Louis-Zephirin
Joncas, Pierre For tin demeu re Ie depute gaspcsien dontla comperence da ns
Ie domai ne des peches influence grandemelH les politiq ues elles rcglemen
tations gouvernementaks. II se fait Ie defcnseurdes pccheurs commercia ux
de saumon vis-:l-vis les pecheurs sponifs, qui sonl pour la plupan des
ctrangers. En plus d'ohtenir des mesures protcctionnistes pour la pechedu
hareng, il joue un role aetif dans I'erection de phares et d'une ligne
lelegraphiquc Ie long de la cote, dans la wnslrunion du chemin de fer
Intercolonial, dans I'etablissemenl d'une roule sur Ie littoral nord Cl d'un
service postal avec la COte-Nord,

Lorsqu'on abolit Ie double mandat, Fortin nc se reprcsente pas <lUX

elections fedCrales de 1874. Louis-George Harper. un avocat de Perce, If
remplace alars mais pour peu cle temps. En eHet, son election est annulee
car iI est lui-meme offic.ier rapporteur de son comlc, ce qui, leg-alement,
"empeche d'etre membre du ParlemenL II sc reprcsente ,'t I'denion par-
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lielle qui suit mais il ('st derail par John Short, un aUlre conservateur.
Pierre Fortin ne demeurf depute que sur la scene provi ncialt'. Comrnissaire
des Tenes de la Co uronne en 1873 et ora teur (presiden t) de ]' Assemblee
legislative a panir cle novembre 1875, il clemissionne de son paste Ie 9
novembrr 1876 a cause de la contestation de son election de )'annce prece
dente. Cette clerniETe est annult?c Ie 7 mars J877, mais Fortin se fait de
nouveau elire comme depule de Gaspe aux panielles du 2 juillet suivant.
Un an plus Lard, il quitte son sieg-e it Quebec pour revenir ala politique
federale. En 1887, il devient senateur, posle qu'il occupe jusqu'a sa mon
l'annee suivanle68 .

Dans Ie comte de BonavenLUrf, c'est un aUlre meclecin. Theodore Robi
rail It" qui est l'homme politique Ie plus influent. II represente celle cir
conscription ,I comptCl' de 1861. II a laisse sa marque en Gaspesie surtout en
lant qu'initialeur et dircueur de la Compagnie de la Baie-des-Chaleurs,
intCresscc ~t la construction d'une premiere voie fnrce dans la pcninsuJc.
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Theodore RobiLdilk,
(kpuLt' d~ BonavenLure

pour it's Jeux kgisla
lures: 1867-1879"" [(-cle'-

ral C'l 1871-187 J all

provin(j,ll. (APe)

LES INFLVENCES
INDUES

En 1867, Robi ta ille se lance dans I'ClrcnC' federalC' sous ret iq uell(' conse'rva
ll'icC'. En \871. il panicipe aussi a I'election provinriale en faisantla IULle
au c!c;putt liberal s(manl, IC' marchand de poisson CLuenrC' Hamilton. II Ie
bat par 160 voix. L'ekClWn eSI par la suite conteStee sans succes par le (rere
de Hamilton, John Robinson, avocal Zl New-Carlisle et lui-mcflle anrien
depute de Bonavl'nture. C'est aceLtc epoque que Robitaille prend l'inilia
tive de regrouper des aClionnaircs pour former une rompagnie privee de
(' hem in de reI. La ques tion de la voie ferree de la Baie-des-Cha leu rs va des
lors elevenir, el pour plusieurs decenn ies, Ie theme cen lra I dC' prC'sq ue tau tes
les eleclions gaspesiennl's.

Avec I'abolilion elu double mandat, Thc>odore Robitailk resigne son
sicg'f' a la LegisJalurf de Qucbfc en janvier 1874 pour ne demeure! que
depule federa I. ,i\,. l't'lection par tielle du moi s d 'aou t, )(' notaire de Carleton,
Ie ronservateur Pierre-Clovis BC'aurhesne, lui aussi promoleur et direrleur
de la Compagnie de la Baie-des-Chaleurs, surcede a Robitaille au siege
provincial ell" BonavC'nlure en battant John Robinson Hamilton. En cetle
mrrnc annee 1874, Robitaille, qui a ete solliciteur general du Canada
I'annee precedente, preside un comitf- parlementaire rharge d'ewdier « la
ligne la plus coulte pour k transport des malles el des pilssagers entre Ie
Cilnacla el ]' Europe, et trDUVet' su r les ri ves canadien nes lin ha VIC' accessi ble
en hiver C't en e[(~ pour etre Ie terminus.» II nc reussit ni afaire accepter Ie
port de Paspebiac n i j obten iI' des subventi ons pour son projet de chem in
cle rer: c'esl un ~oLlvernemenl liberal qui dirige alars 1e pays. Au relourdes
tories au pou voi r, iJ ('Sl nom me lieu tenant-gouverneu I' de ]a province de
Quebec. II occUPC ce poste e1u 26 juillet 1879 all 7 novembre lR84, apres
quoi, it est nomme senatcur.

Les elections sont d'aborcll'alfaire des candidals et de Ifurs of);anisateurs,
tant au niveilu du romte qu',) celui des paroissfs. LfS panis politique~ ne
som pa~ t'ncore structures. L'appanenance politique d'un candidat est
mfme souvent moins importante que son prestige personnel. C'C'st a ses
organisateurs que reviem la tfichC' de mener d bien la campagne au niveau
local. La corruption eleclOrale, Ie favoritisme, Jes achals df VOles, les pres
sions sur les elenellrs sonl alols chases courantes. Pour assainir quelque
peu Ic>s pratiq ues elenoraJes, line [oi de 1875 in trod ui t pour la premiere foi s
Ie vote serret et des mesurcs plus coerciti\'fs pouvanlal1erjusqu'a I'annul<l
tion d'une election. Malg-re cela, certaines anions peu orthodoxes onl
fnCOlT libre rours ellC' succes d'un candidat repose toujours sur la forre cle
son org,misation polilique. Le revenu ella propriete demeurentla basf du
sy~tt'me electoral. Pendantlong'lemps, CC' ne SOtH que les hommes de21 ans
et plus, proprictaires de biens-fonds au locataires avec reVfnus. qui peu
vent VOlfr. Les fC'mmes. dies, ne peuvent Clre ni candidates ni paniciper
a ux clenions.
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OU!rc les notables etles represenlantS des compagnies, ccsonllcs pr(>lIes
qui Olll Ie plus d'influence sur les deneurs. En effet, clepuis un ccrtain
temps, Ie der~r caLholique qlH~becois a pris ['habitudc cI'intervenir en
temps d 'eleo ion afin de con trer j' influence cles « rouges », ces r,lclica ux de
la laicitc chez qui rEglisc VOil une menalC pour sa position plivile~ice.

Apres Ie declin des rou?;es dans lcs annees \860, une partie du dergc
poursuit ses interventions en polilique. Appeles «ullramonlaill$», ccs
eedt"siasliques voiel1l dans Ie pani liberal, descenddnt moderE- des
«rouges», un 1110uvement antiullholique qu'il faul eombaltre.

La lointaine Gaspesie n'echappe pas ;~l ceue lcndancc. Ainsi, en aoCIl.
1861, Ie cure dc Bonavenl ure, Joseph· Lou is Alai n, ell i t ,1 son cvcq ue q u'i I a
travaillC a faire perdre reJenion de John Meagher, mal chand de Carleton.
II ne ,s'en excuse pas car il affirme que J'vleagher a uraiu"venlUellemen l votr
pour une loi favoris;1nl Ie divorce69

Dans les annees 187S-1876,I'intervention du clergt\ dans !csc!l'Clions, en
paniculier dans les COmleS de Bonaventure f't dc Ch<tl kvoix, prend J'am
pleur d'un (ll~bat a l'e,helle du Quebec ct cnlrainc des proledures judi
ciaires. Dans Bonaventurc, c'cst 1£1 vinoire du candidat lonSf'rv<tll'IJr,
Pierre-Clovis Beauchesne, qui d&clenche l<t controverst-:. Son adversaire
liberal ctaitle proteslant John Robinson Hamillon, Lcs lib('raux illCusenl
leurs adversaires de s'ctre servis de I'influence dC's niles pour gagncr I'elec
tion el ils amenent les chases de\'ant les tribunaux. Lcs cures l'\apoleon
Thivierge, de Bonaventure, et Fran(ois Gagn{o, dc New-Richmond, sontau
cenlre clu litige. Selon Ie maire William Cyr df' New-R1lhmond, appdc ,1
lemoignf'r, Ie cure Gagne a dit «qu'iI tacherail cI'avoir 1<1 permission cle
l't'veque pour savoir aconfesse pour qui )'on avait vote.» Le plctre aurail
aussi afrirme qu'iI fall<1it lravailler pom sa patrie, pour sa n:ligion to't ne
jamais votcr pour des protestanLs, QuanL au cure Thivierge, il aurail dil
« q u'i 1a vait re<:;,u clcs nouvelles de Monseigneur et que M onsei gnellr ref use
rait les sanemenLS a lOUles les persollnes qui voterait'nt pour Ie parti
rougc;O »

L'cvcque de Rimouski, ;\-1gr Jean Langevin, decide d'intcrvenir en
faveur de ses pretres, Lf' prelat a lui-mcme enil au cure Fran<;:ois-Adelme
Blouin, de Carleton, quelques mois avant relection: «j'apprends qu'un
ccrtain prolt'Sla nt parcourt Ie cornIe de BOl1d vcnLUre comme ca neliclat pour
la eha mbre loea Ie. [I me sem ble que nos inlcr(>ts rei igieu x sera it'l1l bien rna I
places enlre ses mains. .Ie compte donc que la juste inrJuenn' du derg{
s'cxerccra avec pruden,e et anivitc de maniere;1 emp(>cher b reprcscnt;l
tion du comte d'ctre confiee ~l une lellt' individualiLc. Veuillel donc vous
entendrc avec vos confreres et votrc archipr['lre Ll-dessus, mai,s aussi secrc
temenl que possibl(7).»

Apres l'eJcction, Its cures consultcl1lleur evcqut' sur la conduitc ~ltenir

vis-a-vis de ceux qui ant VOle pour Ie candidat liberal. L'eveque leur

Clift' N<I]Joli>Oll TIll
\-tc:rg(' dl" non.J~(lllltHl".

IMRG)
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Jos('ph·/sni'l T dnt.
tll'putt' pro"incial d('

BOnaV('flIUlT. ISi7-11l81.
(ANQ)

repond de ne pas en parler en chaire mais au confessionnal. «Refusez
d'absoudre, eujt-il, celiX qui om VOle pour Ie candidat en question [ ... ) a
moins qu'ils ne se repentem et prometlent d'agir mieux une autre fois n »

Le 19 decembre 1876, Bois juges de la Cour superieure annu!t'nt I'election
<lu depute Beauchesne. Les deux candidats sont disqualifies pour SCpt ans,
Bea uchesne a ca use de l'absence des qua Iifications [oncieres req u ises et
pour influence c1ericale indue el Hamilton pour avoir paye it Iwire Ie jour
de l'eJeClion. Le conservateur Beauchesne est accuse d'avoir utilise a son
profit les menaces profhees par certains prctres comre son adversaire. La
Cour declare que I'action des pretres devit\J1t abusive quand ils joignent a
leur intervention des menaces de peines spirituelles. Le 15 janvier 1877;
Mgr Langevin riposte avec un mandement dans lequel iJ condamne cer
taines propositions du jugement de 1a Cour superieure ainsi que les
personnes qui soutiendrilient ces propositions.

A l't:leClion panie]]e qui suit ce j ugemen l, les conserva leurs parach utC]) t
dans Bonaventure l'uluamontain Joseph-Israel Tarte, n~daCleurde jour
naux, dont Le Canadien, et personnage bien connu au Quebec. Tartc bal
ses deux adversaire~, dont Ie [rere de John Robinson Hamilton. II est aide
par certains mem bres du clerge aqui Ie j ugement tout recent de la cour n 'a
pas coupe les ailes. Pour ces prctres, les dangers du liberalisme SOnt
aggraves par la presenct· des nombreux protestants gaspesiens. Le cure de
Maria, Jacob Gagne, jU5lifie ainsi ses intervcntions: « Nous nous croyons
obliges de travailler de la sorte, si nous ne voulons pas que Ie comte soil
emporte par un protestant franc-macon [Hamiltonl et pere de celui qui
disail it la derniere election: "\'\7e must (Tush them down", en parlant des
pretres7S , })

A I'election provincialc de mai 1878, Ie mouvement reprend de plus
belle. Cette fois-ci, les liberaux presenlelll comre Israel Tarte un jeune
avoGJl, Fran<;ois-Xavier Lemieux. Ce dernier (ait campagne avec I'appui
moral et financier des anglophones et des protestan ts de la region. On eui l

des chansons sur Tarte el on fail circuler sa photo en costume de franc
ma<;on. Tarte est mcme assailli par Ie principal organisaleur liberal dans Ie
feu d'un discours. Quelque 25 ans plus tard, Lemieux, defait a celte
election, ecrira ;1 sir Wilfrid Laurier: «Croyez-moi, <'l n'lle epoque, Ie sol
elait quelque peu rHranaire aux idees liberates. Je {us, sans ceremonie el
du ha ut de la chaire, decrele de damnation eternelle, parce que vilain rouge
que (ewis, j'avais la terncrite d'elre Ie candidat des Anglais et des protes
tams mntre un Jes piliers de l'Eglise, charge d'Agnus Df'i 1'1 de benedic
tions episcopales de Mgr Langevin i1 .,>

Le clerge gaspesien, et en paniculier rdui de Bonaventure, conlinuera
pendalll plusieurs annees a appuyer ouvenemelll cenains poliliciens.
Ainsi, Ie cure Thivierge er son confrere Gagne, anciens pourfemlcurs de
Ii bera L1X, devien nelll de gra nds organisaleurs de ce pani vel's 1890 qua nd 1e
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premier rninislre du Quebec, Honore Mercier, se presente dans Ie comre de
Bonaventure. William LeBoulillier-Fauvel, depute liberal federal, affirme
meme qu'il doil au cure Thivierge le fait de representer Ie cornIe de
Bonaventure. Fran\,ois-Xavier Lemieux, Ie successt'ur d'Honore Mercier
dans ce Comle, lui doil aussi son eJection. Comme une panie de la popula
tion, la plupan des prctres som alars de\'us de~ conservateurs et de leur
l'ameux chemi n de fer. lis melLent desormais lell rs espoirs dans les Ii bera ux.
lis ne SOnt pas unanimes cependant.

Aimi, lorsqu'au debut de I'annee 1890 plusieurs pretres du comte de
Bonaventure adressent une requete au premier minislre Honore Mercier,
1ui demandant de se presenter dans leur cirwnscription, Mgr Jean Lange
vin, membre d'une des grandes families conservatrices du Quebec, leur
reprochera tres severement leur geste. Les signalaires, neuf cures er un
missionnaire, ne se laissent pas desarmer, et its ne manquent pas de
rappeler que quelques annees auparavanr, dans Ie comlc de Rimouski, une
pareille requele fu! adressee sans probleme a Hector Langevin, l'rere de
l'eveque. lis menacent meme d'amener I'affaire devam Ie prefet de la
Propagande a Rome 75.

Quand Israd Tarte decide de ne pas se representer dans Ie comte de
Bonaventure en 1881, c'est un aetionnaire de la Compagnie de la Baie-des
Chaleurs qui se fait elire a la Legislature de Quebec. Louis-Joseph Riopel,
nOlaire er avoca! aNew-Carlisle, eSI aussi Ie beau-frere de Theodore Robi
taille. Son elenion, comme bien d'aurres, emraine son lot de passions el
d' irregu Jari res.

Riopel ne semble poursuivre qu'un but: presenter un nouveau projet
d'incorporalion pour la compagnie de chemin de fer dOnl il eSI action
naire. Moins d'un an a pres son election el quelques mois apres l'adoption
de son projel, il quitle son siege aQuebec pour se faire elire ala Chambre
des communes, ou il emend desormais ddendre son chemin de fer. C'esl un
aUlre conservateur, Henri-Josue Marrin, qui lui succede a Quebec. Mede
cin a Carleton er maire de I'endroil, Martin se fail clire par acclamation.

Quelques annees auparavant, soit en 1878, Edmund James Flynn, natil'
de Perce mais avoca! aQuebec et professeur de droit c'lI'U ni versite Laval, a
elC cl u sans Opposilion depute Ii beral provincial de Gaspe. Seize mois apres
son eleclion, Flynn rejoint les rangs du parti conservateur avec quarre de
ses collcgues, rendant minoritaire Ie gouvernemenl liberal de Joly de
LOlbiniere. Dans Ie nouveau gouvernement conservateur, Flynn eSI
nommc commissaire des Tenes de la COUl·onne. II occupera ce posle
jusqu'en juillel 1882. En fevrier 1884, il eSI nomme commissaire des
Chemins de fer et, un peu plus tard, solliciteur general. En tam que
commissaire des Tenes de la Couronne, il accorde en 1882 un impOrtant
Octroi de terres a la Compagnie de la Baie-des-Chaleurs. puis plus lard,

Honore l'i\t>l'cier. pre
nun minisl1~ Ju Que·
hi'c, 1887 ·1891 eL depute
provincial Jt> Bonaven
Llilt>, lil90·1891. (ANQ)

FLYNN ET
LES DERNIERS
CONSERVATEURS

Louis-]oseph Riopel.
depuLe (ederal de Bona
venLure.1882·1891.
(APC)
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Edmund J~mes Flynn,
premi~rmi,"sire uu

Qllebec, 1896·1897 et
U<'p u 1(:- prov1I1Clai de

G<iSpC, 1878-1890 lOl 1892·
1900. (ANQ)

LOllls-lephinn Joncas,
dl'pule' reueral tie Gaspe,

1887-1896. (APC)

comme commissaire des Chemins de fer, il obtiem 1a convtrsion de ce~

lerrains en argent.
Flynn sera elu sept fois dans Gaspe, dom quau'e sans opposition. Selon

ses adversaires liberaux, il eSI de connivence avec l'officier rapporteur de
son COmle pour assurer ses rceleClions. L'ElecleuT du 5 oCLObre 1886 ecrit en
parlant d'une de ces elections: « La nomination aura lieu Ie six octobre
prochain au lieu du 14 comme on paraille noirt encore aQuebec. Nul
doule qu'en ceci, l'officier rapponeur S'fst rendu a['avis el aux conseils de
Flynn qui voulait rendre louLe opposition impossible pour Lin candidal
qui snait venu pIllS tarcl 7fi .» Ordinairemem, ~l cause Je ]'eloignement, Ies
eleCtions dans Ie comte de Gaspe ont lieu deux ou trois sernaines apres
celles des aulres circonscriptions. La fixation de la dale de presentation du
bulletin de VOle eSI alors laissee a J'officier rapporteur, Rcneralement
nomme par Ie pani au pouvoir. Les libe-raux accusent donc les ministrcs
conservareurs d'avoir sciemment tente de surprendre leurs aclversaires en
anticipant, contre la coutume, la date de mise fn nomination des candi
dats. lis affirment aussi que les « bleus» om refuse arbilrairement la mise
en nomination de leur candidal, permeltanL a Flynn elt se faire elire pilr
acclamation.

Aux elections suivames, Flynn est tout de mcme batlU par un liberal,
Achille-Ferdinand Carrier. II se prcsenle alors sur 1a scene rederale WOlre
son collegue conservateur Louis-lephirin Joncas, mais ne rCussil pas aIe
vaincre. En 1892, Flynn reprend son siege de Gaspe a la LegislaLUre
provinciale. II redevicnt alars commissairc des Terres de la Couronne. Lc
It mai 1896, apres la mort de Louis-Olivier Taillon, iI e~t Ie premier
Gaspcsien de naissance aacceder au poste de premier rninislre clu Quebec
II occupc ceue fonnion jusqu'au 24 mai 1897, c'est-a-dirt pendam un an
seulement.

Du dHe federal, Ie cOmte de Gaspe est represente depuis 1887 par Louis
ZCphirin Joncas, ariginaire dt Grande-Riviere. II succedc a PitTrt' Fonin
dom il a Cre Ie secretaire prive en 1875-1876. AClif Jans le commerce du
poisson aGrande-Riviere, iI a aussi ete sherif du cornre de Gaspe de 1876
j usqu 'n son eJenion. Comme Fortin, il est consider(' comrne un specialisle
de la peche. rI possede un bu rea u compta bIe s'occupam Je la gerance el des
affaires de societcs maritimes de Toronto, de Montreal, de Halifax. de
Boston et de Quebec. En 1873, il a ete president de la Commission interna
tionale des pecheurs reu nie aChicago N, en 1883, iI a represeme Ie gou ver
nemcnt canadien nI'exposition inlernalionale des peches tenue aLondrcs,
Auteur de plusieurs tf:lvaUX dans ce domaine, il s'y interesse priorilaire
menten Chambre. Reeluen 1891 commeconscrvaLeurindcpendanl, il est
alors redaeteur en chef du journal L'l::l,el1fmenl.



1_'Ori{I111/1I1I1IJ11 W)CIl1!(' ('I {wlilique 509

Avan t 1890, la pt'ni nsu Ie g-aspesicn ne c'l i l done presque C'xclllsivel1lent cles
rtprcsC'ntanls d'alleg-C'ancC' conservalricc. La renornmc'C' des FOllin, Robi
taille, Tarte. Flynn el Joncas yest pour qudque( hose, Dc plus, Robitaille,
BC'auchcsnC' cl Riopel ne 501H-lIs pas Its prornOlcurs de CC'lW voie fC'rrc'e lant
souhailec-r Ala fin (\(-s anncC's 1880, la situation a chang-to Lc chemin dc ler
de l<l Baic-cles-Chaleul'S n 'tSI pas rendu tres loi n: ll's lIaV<l ux son I an (\ICS, lcs
employc-s ne sont pas payes el il apparall que Its promOle-ul'S ne sont
inlC'lesses qu'a fain" 1L' plus d'argent possible. DC' plus, tanl du «"He federal
quC' provincial, Ie pani con;erv<Jteul' fait [acC' it pJusieurs difficulli's: I'af
faire Riel, la queslion des {coles elu Manitoba, la difficile 'illcc('ssion de
John A. l\Jacdonalcl, la montee d'HOl\or(' l\:krcier;1 Quc'bec C'l dc Wilfrid
Laurier;1 Ouawa. En Gaspesie, les IibcTaux gag-nent tlu terrain, surtoul
a pres la decision du prem ier mi n iSlre Mere ier de Sf prt'St'n leI' dans Ie ronllc
de BonaventurC', aver I'intention cxprcsse de reg-ler Ie probkmc' elu chcmin
de fer,

Arele 1888, Men ier, premier ministre du Quebcc depUls pi uS L!'un an, a
cnlrepris un voy<tg-e en Gaspesie, ses prernit'res valances clepuis son a((cs
sion au pouvoir. Ason arriVfoe;1 Carleton, it rf(oil un accueillriomphal. II
se rend jusqu'au bassin de Gaspe sur un baleau ;'1 vapeur C't revient palla
voie lerrestre. II eSl alors accueilli de village en village par des allroupe
nwnts et des processions dc voilures. Avant de quilttT ses hOlcs, )I,:Ien ier
01 g-ani se <1 Carkwn u ne fCle qui se Icrmi ne pa I' un feu d'art j{ icc. Le prem in
lllinisire reLOurne;1 Qu{-bec illlpressionne par k« courage de celte popula
lion» f't par l'esplil de cooperation des «bons (UleS» qui lui confienl les
misercs Ct les espcrances ele leurs paroissiens.

A l'aulOmne 1889, ]a voif' ferrce s'arrt"w;1 Caplan, la compagnie ayant
(ess{' de payer ses elllployf's, Le premier minislre Mtrrier appuie aJors les
cfforls du dcpul(- (Onservaleur de Bonaventure, Henrj-Josu{~Martin, pour
qu'on donne leur elf! aux ouvriers el aux enIH-prenCllrs. Mai~, les tr<lvaux
reslenl en suspenso Elanl quasi assur( d'une vic loire, Mel"( in Sf pont'
candidat dans Ie comll' cle Bonaventure aux C1e([jons de juin 1890, Lc
deputc conservaleur SOrlant, Ie dOClC'ur )I,:]artin, prdcre nc pas affronlcl
Mercier. Dans Ie (omIt- de Gaspe, un jeune avocal, Achille-Ferdinand
Carrier, s'oppose ~l Edmund James Flynn. Au collrs dc fa prc'scntalion des
candid,lls dans Bonavcnture, Mer(in inaugure un pont [clToviairc sur Ia
ri "iere Cas(a pl'd ia, s 'cngage ;'1 ri'glcr la q LIes lion d u ( hemin tit- fer el plOmCt
J'c't<I bl iSSen1l'nl dc nat! vea ux (hemins dL' colon isa lion eL unc aide ~l I'agri
cui lure, )I,:IcrciC'r n"ussit ainsi a Sf failT eJir(' sans opposition. Dans la
circonsrriplion vois inc, Carrier delogc a vee u m' fa ihie majori lC' de 290 voi x
l'aneicl1 minisLrt' Flynn, depule dl' Gaspt" clcpui'i LlTtl' douLaine c!'ann(TS.

La question du (hemin de fer a encore etC' au (oeur d'une 6leuion. Les
oralC'urs ont repris Ie lheme clcwnu classique elu manqut' cI'incluslrie ('11

Gaspt'siC' dt'i a l'abscnce cle voies de communicalion. Depuis long-temps, les

MERCIER
ET LE SCANDALE
DE LA BAlE
DES-CHALElTRS
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campagnes electorales se fom autour des promesses d'ouverture de routes,
cl'elablissemem de liaisons maritimes ou de construction de chemins de fer.
.A.. partir de 1872 et pendant 40 ans, c'est-a.-dire jusqu'a ce que Ie train
aueigne Gaspe apres bien des tergiversations et des arrets de travaux. la
question du chemin de fer est au cenlre des debats politiques et des pro
messes eleClorales. Meme apres l'achevementde la ligne Matapedia-Gaspe,
d'aulres projets de voie ferree vonl relenir I'attention de i'elect.oral lOLIt au
long dl! 20e siecle: chemin de fer intrapeninsulaire joignanlla vallee de la
Matapedia aGaspe, Iigne entre Mataneet Gaspe par la rive nord, reamena
gemenl et nationalisalion du tron\on deja existant, etc.

C'est Ie chernin de fer de la Baie-des-Chaleurs qui entraine la chute du
gouvernemenl d' Honore Mercier. En effel, en aout 1891, Ie COmile des
chemins de fer du Senat canadien entreprend !'etude des credit.s federaux
accordes a la Compagnie de la Baie-des-Chaleurs nouvellement reorgani
see el fai t scruter des Ii vres de banque. II decouvre q u 'i1 y a eu de tournemel1l
d'un subside de $175000 destine a l'emreprise pour payer ses dettes mais
que l'emrepreneur CN. Armstrong a utilise autrement. De cette somme,
Armstrong a remis a. Ernest Pacaud, tresorier du pani liberal provinc.ial,
quelque $100000 pour payer les dettes de certains ministres. Le scandale
fait vile fureur. Les con:;erv3teurs, les ultramontains et leurs journaux
prennent d'assaut Honore Mercier et son gouvernement. En oClobre 1891,
une Commission royaJe d'enquete est mise sur pied.

Des habitants du com[(~ de Bonaventure, diriges par Ie maire de New
Richmond, Ie docteur L.-N. Crepault, et Ie cure Napoleon Thivierge,
viennem temoigner en faveur de Mercier; i1s voient en lui I'homme qui a
fait payer aux ouvriers de la ligne ferroviaire leurs dus apres plus de dix
mois d'arrerages el qui a sorti Ie chemin de fer de I'impasse. Les person
nages a blamer, selon ces temoins, sont ail leurs et Ie chanoine Thivierge
ex prime Ie sen ti m('n t de plusieurs des siens: «je suis can vaincu que cell.e
compagnie, surtout les messieurs Robi Laille et Riopel ant ele une nuisance
publique77. >,

La Commission royale d'enqucte remet son rapport au lieutenanl
gouverneur, Auguste-Real Angers, en decembre. Deux des trois commis
saires concluent a !'illegalile de la transaction, delerminenl la responsa
bilile de ministres, mais ne peuvent demomrer celie de Mercier.
Neanmoins, Angers, jugtant Ie rappon suffisammenl compromettanl,
rClire sa confiance au gouvernement Mercier et appelle les conservaleurs et
son vieil ami Charles Boucher de BouchervilJe aformer un gouvernemenl.
Aux elections qui suivent peu apres, conservateurs et ultramontains
s'acharnent COOlre Mercier el crieot au voleur. Dans Bonaventure, ils lui
opposent Nicolas Arsenault, celui-la mcme qui avail preside;1 l'accueiJ de
Mercier en lerre gaspesienne quelques annees auparavanl. Les liberaux se
fonl balayer a la grandeur de la provinc.e et Mercier parvient lOUt juste a
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conserver Ie comte- de Bonaventure. Dans Gaspe, Ie conservateur Flynn
dNait par 702 voix Achille-Ferdinand Carrier qui I'avait hauu deux ans
plus tOI.

Le dtclin des liberaux n'est que momentant, car de 1890 a 1930, outre
Flynn et Joncas qui conservent leurs sieges pendant un certain temps, un
seul candidat se fait elire sous I'etiquette conscrvatrice dans les comte-s de
Gaspe, de Bonavenlule et de Malam'. Au niveau provincial, exception faite
de FI ynn, sculs des Ii beraux represen tent ces trois comles de 1890;) 1936. i\u
niveau federal, Ie COrnie de Bonaventure n'e-lit pas un seul candidat d'alle
geance conservatrice en 66 ans. soit de 1891 a 1957. II est a noter que, de
fac;on generale, les choix poliliques des Gasp{'siens ne different pas lellc
ment de ceux du restc de la province.

Sur la scene provincia Ie, la mort d 'Honore Mercier en traine une flection
partielle dans Ie comte de Bonaventure Ie 11 decembre 1894. Allachant
beaucoup d'importance it celte denion, Ie gouvernement conservateur
presente Nicolas Arsenault, qui avait fait une chaude lutle a Mercier deux
ans plus tOl. Du COlt liberal, on trouve un candidal de prestige en la
personne de Fran(ois-Xavier Lemieux, avocat de renom, ddenseur de Riel
en 1885 el de Mercier en 1892. Lemieux s'hail retire de la politique active
deux ans 3uparavant apres avoir ete depUlc de Levis pendant plusieurs
an nees. En 1878, il s'eta it fai I ba me par J oseph-Israe ITarle da ns la ci rcons
cription de Bonaventure. Le clerge du com[(~, Ie cure Thivierge en tete,
avait alors appuye Ie conservaleur Tarte. Par un retour des choses, Jes
pretres de la Baie-des-Chaleurs appuient mainlenanl Lemieux, Thivierge
eSI son principal organisateur potitiqlle et l'avocatlevisien est accompa
gne par Tane, passe aux Iiheraux.

Les conservaleurs menent la lutte sur Ie theme de« pas d'etrangers dans
Bonavenlure» et les Iiberaux s'apPllient sur Ie souvenir de Mercier el Ie
prestige de Lemieux. Au pouvoir a Quebec, les conservateurs depechent
dans Ie comte Ie procureur general, Thomas Chase Casgrain, Ie minislre
des Travaux publics, Guillaume-Alphonse Nantel, et Ie comrnissaire des
Tenes, Edmund James Flynn. lIs promettent alors que Ics travaux du
chemin de fer vont se poursuivre avec rapidite et que les primes aux
pecheurs seront soldees sans delai. Les liberaux ne sont pas en reste. lis
envoient par train special une phalange d'orateurs et de « cabaleurs».
Lemieux I'empone par une faible majorile de 185 voix.

A l'auLOmne de 1897, ce dernier demissionnc pour occuper un posle ala
magistrature. Son successeur est \ViJliarn Henri Clappcrton, un important
commen;:ant de CarlelOn qui est aussi agent des tenes. :En 190'1, Clappenon
est [acilement ddail par un aulre liberal, John Hall Kelly, nalif de Saint
Godefroi et avocal it New-Carlisle, et qui sera par la suite president de
plusieurs compagnies oeuvralll dans Ie seeteur minier: la New Richmond

LES LEMIEUX
ETL'EPOQUE
LIBERALE

Fra n~ 01>- X,lvieT
{,t'J)W'UX, tI{-pull' prQ\'in·

(;,,1 de Bonavt·,Hul'('.
189'1-1897. (ANQ)
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\\'lIlidfll-Hl'I1r1 CLipper·
lOll, <IeVUI{- I" f)\'JIle j,II de
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I olll'-.Io'l'ph L, ""('llX,

,I('plll'-' Il'O\ Ill' I;d ,It
(,"'1->(', I~Hl-l-1910. (,\.'<QI

Mining Co., la Nonh Amel ican MIlling Co., la Gaspe Mine~, la Matapedia
Mines Cl la Paspebiac :'I'lines. FondJlCur de lJ Bonaven1ure & Gaspe Tele
phone Comp,lOy en 1906, il eSl aussi represemant de plusic'urs banques. II
semble quc c'estlui qui fail les prt'ssions surfiS3nleS pour forcer la lamille
Robitaille ;1 vendre ses immenses concessions de [erres de la Baie-cles
Chalcurs, alars intcrditcs ou presque 'lUX colons. Kelly poss&de en outre
une grande panic des droil~ de p(~che au saumon sur la riviere Bonaven
ture, En 1914, il rcsigne son poste de deput<:' pour c1evenir conseiller
legislatiE. En /935, iI sera ministre sans porLefeuille dans Ie gOUVCl nemenl
liberal d'Alexandre Taschereau eL <.Ie 1939 jusQu'a sa mort en 194/, il sera
haw-cornmissaire du ClI1'lda en Irlanele. En 1914, son remplaC;:Jnl <'I 1'1
Lc.e;islalure provinciale est un autre Jibt-rJI, joseph-Fabien BugeJud, egJ
lemcnl avocat ,l 0lnv-Carlisle. t.lu lrois fois sur quatre ~ans opposition,
Bug-eaud abandonne la politique active en 1924 pour devenir jug;e cles
distli{ lS de Caspe el de Rimou<;ki.

Dans Ie ComLl- de Gaspe, Edmund james Flynn CSt encort' depull' ,,! la
mort de Mercier. Au plinlemps 1897, mainLenanl prrrnier ministre elu
Que-bee, Flynn deelenche des elt'clions gent-rales. Pour It's libiTaux, c'estle
journaliste Charles Mar< il qui se prc-sentt dam Ie comtc nalal dll pH'min
mi nisu c sonan l. L,llarnpagne (,k{ tora k prend viLl' I'all ure d 'une confron
lalion entre les const'n aleurs de Fl ynn ;1 Quebec Cl Ies Ii bi'ra ux de \Vi Ifrid
LauriC! ,'I OilawCl. Le VOLe est d'abOld favorable;l Marcil par une voix mais
aprt'S un leeornplage, Flynn cst dcclarU'lll avec une faible rnajoriLc de Ol1le

voix. A 1'('c!lClle provinciak, les libiTaux rt'mportenl line l'clatanl{'
VI CLO II {'.

En 1900, Flynn ne prt'lld pas de risque el ~t' fait {Iile <.Ians Ie comll' de
Nicolet. Cc sonL alars deux Jib('raux, Xal'i{'l Kcnnedyel Horatio LcBoutil·
lier, qui sc fontla IUllC dans CaspC:-. Kennt'dy, un mar{ hand de poisson qui
a ('LC' Ill;) i rc dt' DouglaSIO\'iTl, prNt'l de conlli' CL pri'siden t d Ll Gaspe Board of
Trade, l'emporLc. II fIf' Sf repr<,~cnle pas;'1 l'&!l'Clion suivante. lIn rnt"c!ccin
dc l\·lontri-a1. Louis-.Jos<::ph Lemicux, ucvient alars depulc liblTal de
Gaspc,. II ('51 Ie frt'rt' de Rodolphc Lemieux, dl'pulC' fi'dt'ral de la mbne
circonsn iplion. Deux fOJs l'lu par an l<-lm,llion, Louis-jo~('ph Lemieux
df'missionne en janvier 1910. pour rtre remplac~ par un autre libiTal,
.IoseplJ-Ll'onidt' Perron, lui au%i de Montreal. Dellx ans plus lard, un
~llllre mcmbre de 1'1 famille Lemieux, GUSI<l\'C, remplatc Perron A la
L<,gi~latun' provine iale. Dc-putl' de Gaspi' pendant pres dc I'ingl ell1S,

Custaw I.emieux cst delllistc dt' profession fl, comn1t' St'S d{-'ux friTes,
habitt, i\:lolllrl'al. Candidat d"ns Gaspt" ,\ cinq reprise~, il cst elu trois fois
~alJs opposiLion.

Dans Ie nOLlI'CClU {Omle prc)\'in{ ial <.II' Matane t rf..'c- en 1890, UIJ liberal,
Loui~-Fl')ix Pinaull, ('Sl (['abort! duo Cct aVOCll dc Qut'bec cst dt'fait en
lH92 par Edmund j<-llTles Flynn, Qui sr preSenIC;\ 1<1 foisdansGaSpt't'ldans
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Matane, flu danS ks deux circonscriptiom, Flynn abanc!onne Ie siege de
Malane quc reprend Pinaull aux p,ulicJles de nov('tnbre, Aux ekc Lions
slIivarHC'S, Lenut'S en 1897, un conflil (-clale cnLre deux juges, ce qui "ienl
donnn du piquanl ;] ]a campagne, En dret, des p1ainlcs sont porll:'es au
sujel des lisLes ('knoraks, La loi prescril qu'en «' cas ('(,51 Ie juge local qui
dOli ('l)«'ndIT It's pIa ig-na IHS. Ell son absence, la L;Jchc n'v ielH au j uge de
district. 01 ce dt'l'nIC'!" d(\idc de sit'gel, alors qUt' J'autrc magistrat eSl
pOUt wnl r(,lldu au (hel-lieu pour enlendre la cause. Le journal liberal L"
Soll'il Jaisse erllt'nclrc que Ie juge dc diqricl a re(;u des instructions de
sit'g'er quand l11C1ne pour donner raison aux const'l'vateurs, Pinault ne
pouvallL [ailT (assn Ie jug'emel1l avam lcs L'kClioIlS,8 Pinaull est quand
11l{'nH' elu, Illai,,]a 111t-IllC anneC", il dL'l1lissionne pourdt'venir sous-miniSll'C
dc la \'lilicc <'1 OLLilwa. II (',,1 remplan" pal Ull autre Ii !.>L'jal, DonaL Calon, un
(ulliv31cur tic Sainl-C)( tavc-dc-:Ylbis qui rcpds('!He Malane pendanL pres
dc vin~L ans.

P('nd,1Il1 Jcs !Jolte pi CTJl ic'Tcs ,Inn(\'\ tic nol re sic'>( Ie, la pol i(iq Lie gaspL'
sicnnc C'il l1larquL't' pal k rblc influenl de Rodolphc I ,('micux, de ses deux
frb cs et de eha rI('S ,'I'L1)( i l. Rodol pl1(' L('TJli(~ux CI Marcil siegen I lOuS deux
,] Otlawa. Ce~ deux ;V!onld'alais ~OnL d(-'~ hommes fOrls du parli cle WiJrrid
LaUlin, Lemieux reprl'~cnLe Ie conlll' dc' Caspt' pendanl pd's dc 28 am el
Marc il (c1u i (k 13011,1\ ('lll ure' pend;1Il1 ,~7 "m sans in LCITuplion, soi III n lOla I
ell' dix I(-gislatulc'> Oil quar,llll(, .,e~si()ns (0115('( ulil'cs; c'esl un tecold C"lT
Ca'p{".,ic ('I UIH' d(') pill" !ongucs C;llri{'IT" au Canad;1. Quand il lTICurl el1

J937 iJ 1'8ge de 77 ailS, ;\:!,ucil est It' doyen cle la Cha m bre cJl:'S com munes,

Mais Ie premier depULe libt'lil1 f{'dhal ;1 se faire tlire dans la peninsu1e
gaspesienne eSl I·Villiam Le13oulillier-Fauvc!, fils till marchand de poisson
john Fallvel. Avanl son dCClion clans Bonavenlure en t891, il esLgeranL ell:'
la LeBoulillier BrOlher" vice-consul du Portugal aPaspebiac et rnaire de
\Jew-Carlisle. II sc rail dire avec I'aide d'Honore lVlerci I:' 1", qui vcul a IOuL
prix enlevel Ie sii'ge cle Bona venture au conserva leur Louis-Joseph Riopel,
gtTant de la Compagnie de ]a Bate-dcs-Chaleurs que Mercier vienL de
dL'pOSst'der. Lt' pr('mier minislre crainl la vengeance dl:' Riopel s'i1 eSI
('ncore depult' aux Comm \,lnt's lOIS tlu prochain scru Lin provincial, L 'orga
nisaLion du curl' Thivierge voit iJ maximisl:'r les chancl:'s de Fauvel. Reclu
en 189G, (C-' Jernicr mcun un an plus tard. IJ eSI remplacc par Jean-Fran\ois
Guilc, marchand gh)l~ral a Maria, Oll sarrett' alms la voie fence. GUile,
fidck ,] la tradilion, f<til sa campagnc sur Ie theme du chemin de fu. Le
nouveau gouve'rnemeTlI de Wilfrid Laurier n'a-,-i1 pas fait circuJer Ie lrain
des son arrivec aLi pouvoir? Ses partisans avenissenL ll:'s ele(leurs que ]a

ckfailC' tIu candidat liberal pourraiL dccourager 1c gou\'f'rnerncnL dans Sf'S

efforts fuLurs;'t U' sl.Ijct. ;\ Caplan, GUILe Sf' fait fon d'obll:'nir une sub\'l'n
lion de $3000000 pour parachcvn la voic krrce jusqu'iJ Gaspe. A I'au
lomnc 1900, Charles Marcil prcnclla relevt' de Guile qui nl:' se reprcsenLe
pas.

CUC;W\.'(' l.('mit·ux,
ell'ptlll' I'lOvil1' idl de
(;"'P<'. 1912-19:10. (:\1':QJ

RodolplH' Lelni~lIX,
d{'pIIl{' {(otk"l! de c;,lspl',
1$96-1<111 I't 1917 -19:1O
(APe)
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Charles Marcil, deplH('
[('deral de Bonaventure.

1900~1936 (A PC)

i\ Ottawa, c'esl alors Wilfrid Laurier qui preside aux destinces du pays.
La conjonnure economique est favorable et une vague de prosperite tra
verse Ie Canada. Le c1imal deconfianceen I'avenirde la nation eSI plus fon
que jamais eL Ie pani de Laurier sail en lirer profit. C'esl dans ce contexte
qu'a I'aube de notre siecle, Ie journalisle Charles Marcil se faiteliredepule
federal de Bonaventure. Comme Rodolphe Lemieux, il appaniem a ce
groupe de libt'-raux qui ontl'avanrage de jouir cle l'amitie de Laurier. Cela
se lTaduil par plusieurs inveSlissements dans la peninsule. Marcil, appele
par Ies Anglais lhe siJ\ler~LOngue·man, est nomme par Laurier oraleur
adjoint des Communes en janvier 1905. QU<Hre ans plus Lard, il devient
I'oraleur (president) de la Chambre des communes et iI Ie demeure jusqu'''1
la chute des liberaux en 1911. II est aussi membre c1u Consej] privt'-. Lorsde
sa nomination a la presidence des Communes, on organise une fcte ;'1
Bonaventure qui attire, semble~l~iJ. quclque 8000 personnes venues par
trois lrains speciaux el deux bateaux79

Pour Marcil comme pour beaucoup d'auues, la conslruction du chemin
de fer Intercolonial au lendemain de la Confederation a fail dtvier une
panie du commerce gaspesien au profit des Provinces maritimes. En mai
1902, lorsq ue la voie ferree de Ia Baie-des-Cha Ie urs at tei rn Paspebiac.
Marcil sollicile du gouvernemenr une reorienlation du transport commer
cial de l'Est canadien vel's la Gaspesie plutol que vel's les Maritimes. A
l'inslar de ses predec:esseurs conservateurs, leI Robilaille, Beauchesne el
Marlin, il defend ie projel de Caire de Paspebiac Ie point de liaison d'un
grand axe Europe~Am(Tique par lequel. g-race all chemin de fer de 1<1
Baie-des-Chaleurs, on pourrail alleindre l'Intercolonial a Nlatapedia cl

joindre ensuite Levis, Montreal clle centre du pays. Son colJegue de Gaspe,
Rodolphe Lemieux, defend cependant une autre lhese: Ie meilleur havre
gaspesien, e'est Ie bassin de Gaspe.

Comme Marcil. Rodolphe Lemieux cst un admiralcur de Wilfrid Lau
rier. En plus, il esl un de ses bras droi lS. Avocal aMonlfea I, il a Clt'- assisLan l
editeur d u journal La Paule en 1886-1887. Ason elude legale, il est associe ,I
Honore Mercier el plus lard a Lomer Gouin, fUlur premier ministre du
Quebec 11 est eIu pour la premiere fois dans Ie com((~ de Gaspe en 1896,
c'est-a-dire a l'eJection qui porte Wilfrid Laurier au pouvoir. En 1904, il
devienl sollieileur general du Canada. En juin 190G. it se relrouve ala fois
minisLre du Travail et ministre des Postes. L'influence politique de
Rodolphe Lemieux, de ses deux freres el de Charles Marcil se fail sentiI'
dans la peninsule par plusieurs realisations: eeoks, com'ents, chemins de
colonisation (Ie chemin Lemieux en arricre de Perce). ponts, quais, lignes
de bateaux a vapeur, achevement de la ligne ferrol/iaire el subvenlions
diverses. En 1909-1910, Lemieux oblienl la conslruCtion d'un quai en eau
profonde a Gaspe. En aoul 1911, il devient minislre de la Marine et des
Pccheries mais la defaile du gouvernemel1l Laurier, quelques mois plus
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Lard, compromel It ,,{ow d 'un port na lional aGaspe. De pJ us, Ie (Omle passf'
aux conservaleurs avec Louis-Philippe Gauthier, LIn medecin dt' Sainte
Anne-des-Monls. Lernieux a toutefois pris Ia precaulion df' se preselller
aussi dam If' comtl' de Rouvillf', ou iJ t'st tlu. En 1917, il rf'prend tn'S

faciJemenl Ie comtl' de Gaspe f'lle garde jusqu'en 1930. En mars 1922, il
devient orateur de la Chambrf' des communes et en juin 1930, senateur.

Si Ies Lemif'ux, Marl it. Mercier cl Flynn occupenr des fonctions politi
qUl'S qui leur permellelll de Rratifier leurs comtl's, il n'en df'rneure pas
moins qu'ils vivellt la plupart du Lf'mpS hoI'S des circonscriptions qu'ils
r('pre's('nl('lll ci qu'ils Il'Y sonl presents Ie plus souvenr qu'au temps des
l'ln lions. SOUVel1l, les <(lndidals font leur carnpaj!;ne clenorale sur un
baleau pavoise de drap(,<lux bleus au rougf's qui s'arrcte quelque lemps
,lUX divers villages. Enlre 1867 el 1920, dix des vingl-sixdepLlles des comles
dl' Gasp{ t't de Bonavenlure sont n<ltifs de la Gaspesie. Sur ces vingl-six
hommcs poliliqucs, dix-sCpl habilt'Ill la pl'ninsuk au momenl de leur
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1.ouj'-jOS,"!lh G,lLllhi(',·.
(kpUIC kdhal de Gaspe,

1911-1917. (APC)

election. Dix-hUll sonr ll1embres de profe~sions libhalt's (avocals. mede
cins, nOlaires ('( denlisles), cinq 501)[ marc-hands, un est Connionnairl', un
autre journaliste el cnfin un seul eSI ul1li,·aleur. [Is SOllt cillq ii avail tie
maire d'un villap;e p;asp<;sien avanl leur eleuioll.

Un el(~mt'nt central des campagnes electorales cOllsi~le en de grandes
assernblees publiques qui ~e liennent surloutle dimanche et qui meltenr en
presence les eli vers ca nd id:llS. Ces derniers 5e fOIll aeeornpagner de notab les
loeaux, de deputes voisins au d 'orateurs bien conn us que Ie part i depcehe a
I'occasion. Ces dc'ba lS conlradiuoires altirenl toujours des een laines, qud
quefois des milliers dt' pClsonnes. Les candidals, sunoul s'ils onlla parole
facile, ont alars I'o('c<.\sion de se faire valoiraupresdeseleclt'urs. Desdefi]('s
de voi lUreS et d iverses demonslrations d' enlhotlsiasme precedent el su iveil l
ces assemb1ces, souvenL hou leuses, a ussi bien en ha II t q u 'en bas de I'<:,s
trade, sur Ie perron de I 'egl ist' ou au pa lais de j ustiee. Ces manifestalions se
liennt'!H Ie plus souvenl au chef-lieu du COmle. Le !crnoip;nage suivanL, tin':
d'un journal libcTal, nous donne une icke de l'une de ces grandes assern
bl{es. [] s'agil de la presentation des candidals a l'elcClion provinciale de
]908 dans le conllc de Matane. Bien SIU, Ie correspondanl elu Solei! eSI
paltial mai~, acelle epoque, la plupan df's journaux clanl des organes de
propaRandc a tlach{:s a I' un ou I'autre des deux panis pol i tiq lles, If' journa
liSle a pour laC he de IOller Ics siens et de pourfendre Jes aunes: « L'assem
bIte de I'app!:'l nominal a Malane, cn it done Lp Solpil, a Cte un verilable
SlJuts pour Ie ca nd idat J I beral. ;V1. Donal Ca ron a expose avec bea ucoup de
lucidilC> sa conduiLe parkmenlaireclles aV3nlages qu'il avail oblenus pour
son Coml(' [...1 Lt, ('<,ndiclal conscrvaleur, M. le nOlaire Gagnon et Ie Dr
Ga 1I vrea LJ de R imousk i, q Ut ela i I venu sou ten ir sa ea ndidature, onl ele lOUS
deux d'une faiblessf' lkst'spt'rante [ ... ] Le doueur Gauvrt'<.lU [...1a ctc d'U!le
impolil.esse excessive. II a (ott has ('[ lrivial [... ]l\'1onsieur Corriveau [un
avocal libel al dc Qucbec) a flap;ellc Ie Dr Gauvreau et I'a convaincu de
mensollRt', aux grands <lpplaudissemenls de l'assernblee. II hail afaire une
execulion en rcp;1e d u Dr Bouillon [u n conservaleur de ;Vlala ne].lorsque ce
dnnier a voulu pOllsser de 1a lribune M. Corriveau, en l'il1lf'rrOmpalll
grossiiTemenl. Plomptcomme I'eclair, un ('leneLlr, ;'\'1. DionJ1t', a frappe Ie
Dr Bouillon. qui a clllbult en bas des marches elu palais de justice, L'as~

sem blCe s 'eSI ainsi lennincc dans Ie brouhaha, grace a ux poJissonneries du
Dr Bouillon"o.»

Quand un parli son viCLOrieux d'une balaille elenorale, il s'empresse de
dis lri bUf'r ases ,lin is, ;', mcme les fonds publics, des emploi s el des can Ira IS.
Les lonnions de maitre de poste, de gardien df' phare, d'inspencur, d';iRen I

des lnrl'S et autres sonl eOUlammenl ofCelles en recompense aux partisans
du gagnalll. On comprendra ,dol'S que ces COJ1nionnaires n'hesiren! pas?t
"faire de la cabalt' polillque», meme si cela leur est interdil. Ils onllOul
inlc'[fot ,) voir leur parli demeurer au pouvoir. Des cadeaux sont aussi
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dislribu('s <lUX I1lcmbrcs des families des depul{:s 011 aleurs praches orgam
satellrs. Quand une formation politiquc arrive au pOU\ioir, cite prod'cle <1
des pur~t's en invoquant surtoul I'argument de I'ingerence poliliqul' des
fOllclionnaires qu'elle veut desliluer. Ainsi. en 1911, apres la defaite des
libe-raux de Laurier aux mains clesconservaleurs, ChaJ \('s Marcil s'inquiC'le
tlu limogeage de ses partisans. II exhibe 'lIars unl' lcmc que J.-A. l\'lous
seau, son aclversairc de la derniere election, a lail parvenir au dircClellr
gt'neral des posIes: « Inulile de vous dire que les demandes afflllem depuis
les t~leClions. Or. comme presque lOuS les employes du ~'ouvernement se
son I meles de pol itiq ue el conne nous, bien emcndu, il y aura beaucoup de
chJngements a faire".»

En definitivc, I'image polilique de la Gaspcsie n'esl pas tellement diffe
renle de celie du resle de la province, sauf peul-etrc que les grands tllt'mes
nationaux y som moins deballlls. Les campagncs eleClora!cs sonl surtout
axees sur ['idee d'une meilleure inlt"gration de 1a pc'ninsule au reSLe du
pays, paniculieremenl au niveau des communiC<.llions. Qu'it suffisc de
rappeter encore une fois l'imponance accarclee a la construction clu che
min de fer enlre MaLapedia eL Gaspe.

Lors de la Premiere Guerre moncliale, plusieurs pC'ninwlaires, paniculic-
remenr des anglophones. n' hesiten I pas ;', se porter volontaires dans les
forces armees. Au debutdu conflit, iJs s'enrolenl surtoul dans des regimenls
dl! Nouveau-Brunswick. On indique mcme que 10% de la population de
New-Carlisle se pone volontaire pendalll la guerre, pourcemage qui n'eSI
dcpasse que par Vancouver aJ'aUlre boul elu pays82. En 1916, unt> farnille
McRae de HopelOwn a deja perdu cinq fils ,'t la g-uerre8$ Mcme Ie dcput~

feder<.ll df Gaspe, Ie doetcur Louis-Philippe Gawhier, s'enrole dans un
regimenl qui combaltra fn France el en Belgique. En fc-vrier 1916, 300
rf(rues venanl des comles de Gaspe, ele Bonaventure, de Malane el de
Rimouski sont acceplees el s'embarquelll llUil mois plus lard vel'S 1'Eu
rope"~. Aux elections federales de 1917, Ie vole miJitaire s'ctablit ,'I 242
personnes dans Bonavenlure, a224 dans Gaspt' el ;1 34 dans Matane"'. Ce
som lous des volontaires, la conscription commenc;anl LOUl j L1ste;'1 s'appli
quer. Au Quebec, dans les coml.es tres majorilairemem francophones, k
nombre de (es volonlaires eSI minime. n'allcignanl souvcnl pas dix
per~onnes.

En diet, la participation au premier confli I mondial ne suscile pas grand
emhousiasme chez les francophones, conlrairement it ce qui se praduir
chez les anglophones, qui s'enrolel1l nombreux. Lorsque la loi de la
conscriplion est vOlee par les conservaleurs de Robert Borden en 1917, une
levee de boucliers a lieu dans Ja province. Aux elecrions federales qui
suivenl, les Canadiens franr;:ais rejettcnl en masse Ie gouvernemen( conser
va[eu r « conscri ption nisle", Dans Matane, presq ue excl usivemen I franco-
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phone, 92% des eJeCleurs appuien ties Iiberaux; dans Gaspe el Bonaven lure,
ou ies anglophones constiluenl une bonne minoril~, It's ehiffres sonl
respectivemenl de 82,5% el dt' 77%, ABonavenLure, Caplan el Musselyville
qui som francopbones, seulemem 3% des electeurs environ appuient les
«conscriplionnisles86 ». Dans les 10caJiles anglophones de la Gaspesie, la
majori[(.~ des eleneurs preferenl les conservaleurs, mcme si plusieurs d'en
tre eux avaienl toujours jmque-Ia. donne leur appui aux liberaux.

Ces prises de position opposees envenimem quelque peu les relations
entre les deux ethnies gaspesiennes. Le ressentiment des francophones
vis-a.-vis Ie pani conservaleur sera d'ailleu'rs par la suitt' assel Lenace etles
liberaux verrOIll il !'entn:tenir. Grace acelle strategie, ils amassent environ
80% du VOle des trois' (OmleS precilts en 1921 87 . ,,\ cetle ejection, dans
Malane, les libtraux aCCllsel1l dural1lllne grande assemblee Hermtnegilde
Boulay, ex-depule conservateur el maintenant candidal liberal-fermier,
d'avoir, malgri: ses prtlcntions contraires, denonce des conscrits qui len
taien I d'echapper a ux mi Ii lai res, I Is t'xhi ben Lunelettre ecrite de sa mai n en
jan vier 1918 el adressee a u mi n islle de la Mil ice:« Je sais, y eSl-il eC! i l, d'une
mani ere certai ne, q lie pi usieurs jeunes gens elon t j 'ai cleja corn m unique les
noms au colonel Jones onl ele exemplCs, lam par certains officiers mtdi
caux que par Ie tribunal ell" Sayabcc,lesquels n'auraientjamaisdCi !'fIre, A
pan cela, j 'ai donne ks noms de quelques-um qui ne se sonl pas rapponts,
d'autres qui sont alles aux polls voler sans etre sur les lisles .. B8 » Invective
par la foule, deux de ses principaux panisans ledtsavouenl el Boulay doit
se rtfugicr dans la gare pour echapper ,1 quelq ues C'lemenls qui veulen Llui
Caire un rmtUvais pani. Il en est quille pour manquer son train. Les
[ibt~raux exploilentl'affaire en allanljusqu'a reproduire la fameuse leure
dans leurs journaux.

Dans la peninsule, des groupes se formelll pour venir en aide aux
militaires durant Ie conflit. A.insi, des associations fC'minines, Idles les
« Guilds)} proleslanLes, su spenclent Ie urs aCI.i vi Les rcgu JicTes afill de lravail
ler pour la Croix-Rouge. Elks confenionnenl des articles el des vClernenls
pour les soldat~. Ain si, d Ulam les q ualre anrH!,es de la guerre, les « Gu ilds"
de la (ongn"gation 5t. Mathew's (Peninsula) fOrtt 1229 anicles et amassenl
$442.26BQ Chez res catholiques, on panicipe allssi <'I I'efforl cle guerre.
Ainsi, la section de la Croix-Rouge malanaise taille et coud 1200 verges de
tissu eL trieole plus de 100 livres de laine90

La Premiere Gunre mondiale amene aussi la presence it Gaspe elu
groupe principal elu corps expedilionnairc canadien, en rOUle vers l'Eu
rope. C'est a la fill e1u moi s de seplembre 1914 que la flotte <.anaelit'nne part
de QUl'bel" av('( 31 300 hom mt's, 8000 chevaux el une lremaine deea mions.
Elle jeLle rancre dans It' pall de Gaspe afin d'y allendrc I'eseOrlC anglaise.
Dans la !luit du 2 au 3 actobre, It's 31 navires de IranspOrl de troupes
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quiltent la bail" de Gaspc vcrs l'Angletern:, accompagnes de omt bateaux
de guerre anglais 91 .

• • •

A la fin du premier confli! monelia!, la Gaspcsie n'est plus la region
perdue qu'elle crait 70 ans plus lOl. Bien des transformations se sont
effectu{'es. IIdais la peninsulc n'cn demeure pas mains un terriloire rm.d
intcgre a I'cconomie continentale. A l'inslar <LlUtres regions pcriphcri
ques, elle est aux prisE'S avec de nombrE'Ux problcmes ele dc\'(-'Ioppemenl. El
('est encorc une des LOnes les plus pauvres de la province.



-----------------------
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Cinquieme partie

Le difficile
rattrapage

(1920-1960)





Dc-puis LOujours, la Gaspesie a un visage de region lointaine OU la pcche
conSlilue I'aclivi[(~ pr{'dominanle bien que l'ag-rirullure el l'induslJie
forestiereiouenl un role de plus en plus important. Cepenclanl, ks choses
se modifienl ?l partir de 1920.

D'aborcl, Ie prafil economique de Ia region change. La peche, acausecle
ses nombreux problCmes, perd conSl.amment des bras. Apres la guerre, les
bouleversements technologiques contribllOll a diminuer ie nornbre des
pccheurs. Plusieurs travailleurs de Ia mer voienl dans la cornplemenlaritc'
des occupalions une Solulion qui leur pnmeltra cle survivre. Pendant une
partie de l'annee, ils cleviennenl journaliers dans les « mOlllins», buche
Ions clans les rhanliers ou lravaillenl aux divers lravaux publics. Comme
pour I'agricull.eur, I'industrie forestiere devienl essenlielle pour Ie
pccheur, s'il veUl boucJcr son budget.

Mais ce st'cleur importal1l de la ~'ie economique gaspesienne, me-me s'i1
conlinue de se Mvelopper, ne Ie fail. pas LOujours cle la fa~'on la plus
souhaitable. Car. fail essenliel, les grandes compagnies ne YOienl souvenl
dans la pc ninsu Ie q u 'u ne imme nse reserve foreSliere it exploiler au grc des
rirconSl.ances. De plus, la quasi-absence de lransformalion sur place, sauf
pour les peti tes inclustries, fai l. que Ie boise gaspesien conti n ue aal imen leI'
It's usines elu Nouveau-Brunswick, des Elal.S-Unis ou d'aiJleurs.

Quanl. il I'agriculture, elle conl.inue cI'en clre UJle de subsislance. Rares
sont les localiles Oll I'on peul en vivre cle fa,on exclusive. Peu specialisee.
ses marches se limi tenl presque excl uSl yernenI au lerri loi re m(~me. Pencla n l
la decennie 1950, anciens pecheurs, cullivaleurs el blicherons lrouvent des
emplois stables dans la nouvelle ville miniere de Murdochville. D'autres, el
jls sonl nombreux, parlent cflercher du travail panout au l'on a besoin cle
main-d'oeuvre. Toule la stra((;gie cles Clites lourne aULOur des rnoyens pour
(Onlrer Ie sous-emploi dans b peninsule.

A pzmir de 1920, Ie phenomene qui frappe pCUl-ctre Ie plus les observa
leurs eSl la plus grande ouverture de la Gasp('sic au mantle exrcrieur par
I'amelioration des communications marilirncs el ferroviaires et par la
naissance d'un verilable d'seau routiel el du lransport aerien, La roUle
surtOUl est synonyme de changemenl. Grace ,'t elle, de nombreux visjrcurs
viennen l. cI uran l la sa ison eSli vale (hercher Ie cI{'pa pement dans U!W d'gion
enchanteresse. Leurs alliludes aurollll6l fatl de dClcindre SUI les peninsu
laires, Si on y ajoule J'influence des medias, priTicipalement la radio, on a
fait Ie lour des principaux faeteurs de revolution des menlalites.

L'E~list', seul corps or~anise avant un v('rilable ascendant sur la



population. est appelee ;'1 jouer un role de premier plan com me leader
socio-cconomique. Ce sont les prclres qui menen! les combats el i1s les
impre?;nent souvent de leurs ideaux. La cr('alion du diocese de Gaspe eL
surtoUl j'auivite d'un tvcque dynamique lonlribuenl;i modifier bien des
"iluations. Des cooperatives sont londce". des institutions som mises en
plaee tL des services sonl instaun~s. Dans divers seCleurs, les pcninsulaires
lCIllelH de se prendre en rn<lin. Mais. apres la guerre. Ie mouvement s'es
souffle quelqut' peu. Par exernple, Ie syndicalisme essaie de Caire une perct'c
dans la region. mais l'ardeLlr de ('avanl-guerre n'eSl plus.

Les hommes poliliqucs. quant a eux, naviguenl parmi les problemes
d' une Gasptsie en mut<llion et. lreS sou ven L, sc (on len Len l de sui vre Ie vent.
lis lentenl de(oncilier lesespoirs des uns avec les resislances des alllres. Eux
aussi sonl conseiems que la peninsule comble difficilemenl ses relards
mais leur poids n'eSL pas lourd dans des capilales Ollles questions gaspe
siennes conslillleni rarement llnc prioriLe.
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De 1920 it 1960,1'1 situation economiquedu Caspesien n'est gucre encoura·
geante. Tout au long de la periode, la peche perd de sa popularite. L'agri
culture, elle, continue d'en etre une de subsistance, malgre des progres
certains. C'est I'anivitt'> forestiere qui consLilue Ie principal gagne-pain des
peninsulaires au ZOe siecle. Mais ici les inegalites som plus presentes que
jamais. De grandes compagnies tirent des revenus immenses de I'exploita
tion de la fOrel pendanl que de petits emrepreneurs survivem avec diffi
cultt~ el que les bOcherons doivent se contenLer de ne travailler qu'une
partie de I'annee. Apres fa Deuxieme Cuerre mondialc, 1a prospection
miniere fait miroiter aux yeux des Caspesiens les possibilites d'un avenir
dore aI'image, croit-on, des pays pros peres. Effeclivement, la naissance de
Murdochville procure ade nombreuses personnes un niveau de vie decent
et emralnc dans la region un essorevident. Mais la ville miniere n'est pas la
Caspesie el ailleurs les questions de chomage et de depeuplement sonl des
elements permanents du paysage socio-economique. Comparee a un Que
bec en plcine croissance, la Caspesic demeure une region marginale.

Premices a la crise:
les annees vingt

Les « annees folIes» J cornme on appelle sOUVt'nt celles de la elecennif' 1920,
constituenL surtOut un phenomene urbain. En Caspesie, plus qu'ailleurs,
les riches heri tieres dansan lIe char Ieston son I rares et n 'apparriennen I q u ',I
une classe privilegiee eI'estivants. La prosperiLc nord-americaine ne touche
la presqu'ile que dans Ie domaine des pcches, el encore. ce n'est que
Lemporaire. La terre con Linuc de se montrcr avare de ses ressources. Quan t a
I'industrie foresliere, elle recrutede plusen plusde bras, mais Ie travail yesL
surtout saisonnier Ct plusieurs scif'ries ferment If'urs pOI Les. De nombreux
pcninsulaires quinent encore lemporairement leurs demeures pour It's
chantiers de la cote nord du Saint-Laurent eL du Lac-Saint-Jean. Le mou
vemenL eI'exode perma nen Lvcrs les g-randes vi lles du Quebec et de I'Ontario
se poursuiL lui aussi.

RECESSION
ET ESSOR

DANS LES PECBES

En 1920, la vie du pccheur gaspesien n'f'st guere differente de celIe de ses
peres. DeboUl it 2 ou 3 heures du matin, il commence sa journee de labeur
en levant les rets a hareng. Si cute boette n'cst pas suffisanLe, il eloiL Lralner
les fileLs a la deri ve pour en capturer d 'au lres. Le rCSLe d u jour et de Ia soiree
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se passe a pecher la morue. Les embarcalions non plus n'om pas change,
sauf qu'elles sonl maimenalll mOlorisees.

Apres la guerre, une recession gcneralisee meltragiquemelllen lumiere
les deficiences de la peche en Gaspesie. Des 1919, la demande sur les
marches inlernationaux periclite el les prix ChUlenl. L'annee suivante, la
siluation n'est gU{Te meilleure: il l'instar des prix. la production de la
morue baisse a55 597 quin laux dans Ie corme de Gaspe era 9417 q uin laux
dans celui de Bonaventure l . Pour un grand nombre, c'estla misere noire. A
Ja fin de .iuin, un grand nombre de Gaspesiens Ont deja migre vers les
peliles el grandes vdles dans Ie bUl de se trouver un emploi. La ferrneLUre
du rnarche italjen en 1921 accenlue Ie rnarasme: seulement 73 552 500 livres
de morue sonl pcchees cctle annee-Ja au Quebec. La valeur au commerce ne
represel1te que 40,6% de ce qu'elle etait en 1919 et Ie prixpaye aux pccheurs
n'eSl plus que de 37,3%.

Habit,Jlion de pC-cheur,
Cll 1922. Photo: ,yJar; us
Barbeau (MNC)
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Ceux qui abandonnenl la peche, les jeunes SlirlOUl, esperent. presque
tous ne pas reprendre ce meLier ingrat. C'est probablement celle recession
d'apres-guerre qui donne Ie coup final a la preponderance des peches dans
! 'economie gaspesienne. De 1919 a 1921, Ie nombre de personnes employees
clans l'industrie quebecolse de Ja peche passe de 10094 a 7612. Le seu]
comte de Gaspe perd 1 1J6 pecheurs en 1922-1923, soit 31 %de scs effeuifs.

En ces annees de crise, I'urgence de reformer eL de moderniser Ies peches
gaspcsiennes est a I'ordrt· du jour. Louis Berube, un des premiers ex pens
dans Ie domaine, expJique les causes de ]a situation deficitaire eL precaire
de I'industrie de la peche en Gaspesie: une seute varictc de poisson (la
morue), une seu!e forme de preparalion (Ie sechage), eL qui encore laisse Zt
desirer, un seu! marche important (l'Italie). Comme I'inspection Ct la
classifica tion fon [ dera Ul, les specimens de qua lite inferieure son t mel an
ges aux aUl.res, ce qui confine Ie poisson gaspesien ,'t des prix tres bas. De
pI us, fait ca pi tal, la rClrigera lion n'est guere popularisce da n.>!a pen insu Ie
alars qu'elle est un t'lement essemiel de la reussil.e des producteurs de la
Colombie-Britannique el cle la Nouvellc-Ecosse dans leur conquhe des
marcbes nord-americains. Meme les rudimentaire.<. congelateurs a hoclle
qui font panie du paysagc gaspesien depuis trente ans sont inegalemeI1l
repanis, Ie Ii lloral nord n 'en posseda nt g ue tres peu. E t pou r aj outer encore
a ux d ispa ri tes, mais ceUe fois-ci sur un pIa n pa n-ca nadien, i Ien coClle pi us
cher aux Gaspesiens q u 'a ux ~ens des Maritimes pourexpcdier leur poi.<.son
a Montreal eL en Omario. Enfin, memionnons un autre probleme: Ie trap
pelit nombre el.la mauvaise organisation des g uais et desabris qui, dans Ie
premier cas, empcchent Ie dechargemem ella manutention rapide de la
morue, Ct, dans Ie second, emrainemla destruction des barges et para Iysent
la peche, comme c'est Ie cas it L'Anse-au-Griffon el it Cap-des-Rosiers en
juin 19292.

En 1922, Ie COmiLe judiciaire du Conseil prive de Londres tranche en
faveur du Quebec Ie debal: constitu tionnel sur les peches qui a COUI s depuis
1898. Ottawa conlinuera de legiferer SUI Ie commerce et les politiques
d' inspection du poisson pendanlq ue Ie Quebec appliquera les reglementa
lions, prenaI1l ainsi en charge ses peches maritimes. Selon Ie gcographe
Pierre-Yves Pepin, cetle initialive marque Ie debut de la consolidalion
economique des peches quebecoises j

• CependaI1l, en CeLte premiere decen
nie de ju rid iction provincia Ie, I'action gouvernemel1la Ie se fai I avec len
leur et parcimonieo Meme si ['ELal cree un Service des pccherics maritimes
en 1925, il n'y arrene que $600 pour fins dOinspeerion I'annee suivante: les
cinq classificateurs qu'il embauche ne I.ravaillenl gU'~l temps partiel el
leurs qualifications sonl plus que douteuses. Ce n'est qu'en 1928 qu'un
suril1lendant maritime eSL eng-age en la personne de F. M. Gibau[4. Nean
moins, les bases sont jelees pour la formation de special iSles, I'aide Zt
l'expansion de l'industrie frigorifique eL I'organisation de cooperatives.
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Celles-ci voient Ie jour en 1923 sous I'egide de l'evcque de Gaspe. Mgr
Franc;:ois-Xavier Ross mais, apres quelques succes, l'inexperience en
cooperation el les menees des compagnies se font sentir. La crise de 1932
leur donne Ie coup de gTike. Seule la cooperative de Carleton, specialisee
dans la capture el I'appret du saumon, resiste a I'effondrement'.

En 1924, cette coope-rali ve mel en service une conserverie. Construite a u
COCIl de $6480, la conserverie beneficie des consei Is techniq ues de Lou is
Berube, diplome de l'Ecole des pecheries de l'Universile de I'Elat de Was
hington aSeattle6 La mise en conserve s'effeClue de la fac;:on suivante. Des
qu'it est sorti de I'eau, Ie saumon est amenc a I'usine ou les employes Ie
nelloienl et I'eviscerenl avant de Ie passer ades ouvrieres qu i Ie lranchenl et
Ie mel ten ldans des boiles de fer- blanc; ces conlena n lS son t achemines vers Ie
serlisscur qui les fenne hermetiquemenr puis vers la bouilloire. Pendanl
trois semaines, i1s sont enlreposes pour prendre du gOUI. Apres inspeclion,
les conserves sont etiquetees el plaC(~es dans des caisses pour eIre expediees
sur Ie marche. Comme la conserverie ne fonetionne que six mois par annee.
I'equipement se deteriore ella rouitle s'y inSlalle. Les activites s'inlerrom
penl en 1929 et la fermelure definitive a lieu en 1932.

La production du saumon demeure une activile secondaire en Gaspesie.
C'est encore la morue qui ala faveur des pecheurs el des compagnies dont
la plus puissanlc eSI LOujours la Robin, Jones &: Whilman, malgre les
attaques virulemes d'un c1erge qui veut «secouer Ie joug des esclava
gisles». Mais la concurrence des cooperatives oblige les vieilles firmes if
augmenter les prix offens aux pecheurs. Par exemple, en 1927, dies paienL
$8 Ie quintal pour la morue de premiere qualite, $7,25 pour la seconde
qualite et .$6,50 pour celIe de troisieme qualite. Sur la cote du Nouveau
Brunswick, ou les cooperatives de pccheurs SOnt inconnues, elles paient
alars $6,50, $6 et $3,25. De plus, leur demi-monopole s'effrite davamagc
sous I'anion de nouvelles entreprises ilaliennes et canadiennes. La meme
situaLion existe dans Ie domaine de la consommaLion: les cooperatives
peuvenl offrir de I'essence a30'" Ie baril alors qu'elle COUle 40lt aux maga
sins des compagnies'. La concurrence est d'aulanl plus fOrle que les mar
chands gcneraux s'approvisionnent chaque annee davantage chez les
grossistes de Quebec el de Montreal, iaisant du com mis-voyageur un
personnage lypique en Gaspesie. II ne faUI pas uoire cependant que les
vieilles firmes perdent IOute influence. La disparilion des commandants
(inspeCleurs) des Pecheries federaux en 1922 fait resurgir des proces cou
teux entre paniculiers el compagnies.

En avril 1926, s'inslalle a Monl-Louis la compagnie Le Poisson de
Gaspe Llee, initiative d'un Gaspesien d'origine, Firmin LeLOurneau, qui
s'adjoint Louis Berube comme geralll. La premiere annee de l'entreprise
s'avere difficile, le marche italien elanl mauvais. En 1927, les profits
tripJenL et les exportations depassent Ie million de Ii vresS. En 1929, la
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compagnie cons(Tuil une conserverie aMom-Louis, ou se IrOuve son siege
social. Elle concemre ses acriviles dans Ie cOmte de Gaspe, ou elle posse'de·
des agences a Grande- Vallee, it Cloridorme, a L' Anse-a- Vallea u, aRi viere
au-Renard, a L'Anse-au-Griffon, a D'Aiguillon el a Newpon, en plus
d'ttre implantee a Magpie sur la COle nord du SainL-Laurent. En 1930, avec
J'aide du gouvernemenL provincial, elle construiL aBarachois Ie premier
entrepol frigorifique de la COle de Gaspe. Comme Ie sysleme n'a pas encore
fait ses preuves, elle se con l.eme, au debut, de n 'y congclcr que la bor lte elle
hareng.

Chez les Italiens, la G. AtlaMe cominue de faire des affaires dans la
peninsule en CeLte decennie 1920. Selon I'abbe Pierre-Marie Gagne, qui
soumel en 1928 un memoire sur les peches du littoral nord de la Gaspesie,
la compagnie de la ville de Bari n'est pas sans dtra uL. Le pretre lui reproche
de ne pas loujours offrir les meilleurs prix et, comme les autres compagnies
ilaliennes, de payer les pccheurs et marchands quebecois en livres slerling-.

Can 11<:' rte de saurnon ~'(

Cdrll-Ioll ell J921 (Coil
[JrivlT)
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Comme Ie cours du change varie el que la monnaie canadienne prime sur
I'anglaise, ks pecheurs y perdenL

En 1928, la Cie P, Agnesi demenage son compLOir gaspesien de Pointe
Saint-Pierre, ou elle est {tablie depuis quelques annees, it I'ile Bonaven
lure, ou eHe vien t de louer les droi l.s de peche deten us par les successeurs de
la Le Bou lillier Brothers, qui a fa i t fai IIi te en 1923, L'enlreprise de Genes,
qui a envoye en Gaspesie Ie fils de son president, Robert Agnesi, veut
profiter des avantages de I'ile Bonaventure, LOujours reputee Ie meilleur
endroi I de peche de toute la cote de Caspe. La Cie P. Agnesi achete
direnement du pccheur sans passer par des imermediaires, ce Qui lui
pennet de 1ui payer des prix plus cleves. OUlre ceux de la cote de Gaspe, elle
faiL aussi des al"faires avec les gens de Cloridorme el de Grande-Vallee.

Si de nouvelles compagnies voiem Ie jour en cette deuxieme moilie des
annees 20, c'est que la si Lualion s'est considera blemenl amelioree depuis la
crise de 1921-1922, En eHel, des 1923, une reprise de dessine timidement. Le
marche italien S'OLJvre a nouveau el l'expediLion de morue seche recom
mence. Les pecheu rs gaspesi/"ns bcneI'iciem en oUlre du ma rche a mericai n,
malgre ses droits d'entrec prohibitifs. Les slatistiques temoignem de cet
essor. En 1925, la prod ucllOn des comles de Gaspe etde Bonaven Lure s'eleve
a 101499 quilll.c1uX de morue seche, a 9868 Quintaux de monle verle eL a
1750 quintaux de morue fraiche. En ajoutant les produits derives du
poisson, on obtienl des ventes de I'ordre de $1 277 626, SOiL la moitie du
chiffre pour I'ensemble du Quebec. Mais la saison desastreuse de 1927 avec
ses tempetes repetees en juillet, ses pluies diluviennes el ses brouillards ;\
J'auLOmne momre bien que la prosperitc des peches gaspesiennes ne tient
qu'a un cheveu.

L'AGRIC"LLTURE:
QUELQUES

PROGRES

Ce n'est cerles pas dans l'agriculLure que Ie pecheur desabuse trouvera de
Quoi bien vi vre. En effet, 1'aClivit£' agricole ne se developpe guere durantla
decennie 1920. La superficie lOlale des camles de Matane, de Gaspe et de
BonavenLure eSL de 9270 milles carres, dom seulemem 19% font panie de
fennes exploil.ees. Mais a y regarder de plus pres, I'on s'aper\oil. Que
seulernenl 7% du sol esl reellemenl amenage. El si I'on exclut Ie cornie de
Malane, la plOponion bajsse a5% dans Bonaventure et it 3% clans Gaspe9

Dans Bonavenlure, Ie nombre de (enncs occupees cannait une Jegere baisse
dans la decen nie et passe de 4 019 a3884 1°. L'agricult ure cOl1linue incon les
LablemenL el'en eIre une de complementarite et de subsisLance el. plusieurs
paroisses doivenl encore imponer de l'exl.erieurde la peninsule des grains
et des aliments.

L'agricullure n'en enregistre pas moins quelques progreso Ainsi, la
machi nerie agricole fa it tj mielement son a ppari Lion et les tetes dirigea n Lts
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des socieles agricoles el des cooperatives lentenl de persuader leurs mem
bres de remplacer Ie goemon par des engrais chimiques el de diversifier
leurs cultures. En 1927, Ie minislcre de I'Agriculture du Quebec decide de
meltre it profit Ie c1imal tardif de la Gaspesie en y encourageanlla culture
maraichere, entre autres celIe des petits pois. En 1928, entre Ie IS aout etle
milieu d'ocLObre, 25000 a 30000 livres de ces pois sonl expedies de Cap
d'Espoir a Montreal. L'annee suivante, la production est rnultipliee par
dix et rappone un benefice de$15 000". L'acheleur, Alexandre Bardou, n'a
pas de difficulle a revendre les pelits pois de Cap-d'Espoir, qui se taillenl
vite une excellente repulation sur Ie marche en raison du gout exquis que
leur confere la proximile de la mer. De meme, les fruilS (pommes, poires,
cerises) s'ecoulem facilement sur Ie marche de Montreal acause de leur
murissement tardif. Dans la culture des cereales, la luzerne, bien que
marginale, est produite davanlage. Le gouvernement encourage aussi la
produclion de miel. II donne lui-meme l'exemple avec ses slations de
New-Carlisle el de Pabos. Mais les resultals sonl tres cIecevams.

L'expansion des marches, (elui cle la COle-Nord en paniculier, permet
des progres dans l'elevage, bien que la seleclion du betail it des fins
commerciales laisse enormement it desirer et que les couts cle [ret demeu
ren l lres eleves. Ainsi, Ies produneurs doivent payer Ie meme momant pour
Ie transpon de leurs produils de New-Carlisle <:\ Matapedia que de Cf'

dernier endroid Montrea 112 . Les agronomes de cornIe essaien Lde populari
ser l'elevage des ovins, qui connait un certain sucn:~s, dans la region
matanaise notammenl. ACapucins, on s'iIlleresse beaucoup a I'elevage elu
pore.

Alors que I'induslrie laitiere quebecoise eSl dans un etal de marasme
pendant l'entre-deux-guerre~, en Gaspesie, elle progresse. II aurail ele
difficile d'en etre autremem, ceae industrie y elant encore ases debuts et la
region n'elant guere infl ucncee par Ie ressac des marches d 'outre-frol1lieres.
Ainsi, en 1916, Ie comte ele BonavenLUre comptail neuf beurreries et pro
duisait 191943 livres de beurre. Gaspe. avec ses lrois fabriques, produisail
88162 livres. Neuf ans plus lard, Ie nombre de beurreries esl passe a
qualorze dans Bonaventure et a quatre dans Gaspe. La production a
a ugmen te respecli vemeI1l ele 93% (370992) et de 39% (122259). Cepe ndan t,
l'induslrie [romagere, complelement absente dans Gaspe, survi[ difhcile
ment dans Bonavenlure: seu Iement 85 253 livres cle fromage sorten t de trois
fabriques en 1916 ella production ba isse a53 383 Ji vres en 1925 13 . Ala [in de
la decenn ie, Ie nom bre de beurreries passe aseize da ns Bonaven tu re et asept
dans Gaspe. Dans ce demier Camle, la produCtion alleinL 131451 livres,
mais dans Bonaventure, elle a diminue un peu, passanta 321770 livres. La
produclion fromagerc, elle, a legeremenl grimpe, alteignanl57 350 livres.
Elle est lOujours nulle dans Gaspe l1 .

Mais il ne faul pas croire que l'industrie lailiere ne connait pas de
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problemes. D'abord, la selenion des troupeaux manque de rigueur et
l'hygiene des etables laisse it desirer En second lieu, I'absence el'un entre
POt frigorifiqut' dans Bonaventure oblige Its cultivateurs ,1 n'exponer leur
beurre que I'ete, periodt' de l'annee ou les prix som Its plus bas, lis
perdraient ainsi trois sous par livre. El, wmble d'ironie, l'hiver, If's Gaspe
siens doivent imponer celle denn"e au COlll de huit sous la livrel~.

Avec une agriculture si difficilt' Ct si peu remuneratrice, il n'est guere
surprenam que Ie geographe Raoul Blanchard constate a la fin de la
deccnnie, qu'en p;eneral, l'agriculleur tie la Gaspcsie eSl aussi bu
cheron. Cullivateur ,\ temps plein d'avril a seplembre. il quiue
la ferme a l'auLomne eL ne revienL qu'en mars, quand il ne repan
pas pour la drave en maio Blanchard estime que dans certaines paroisses, 50
a 75% des adultes sont au chantierl6 . Peu apeu,lecultivaleurabandonne la
cui Lure du sol asa femme eL ases enfanlS pour s'adon ner Ie pi us possible au
travail en [orcl. L"agriculLure elevienl ainsi de plus en plus LIne activiLt'
complementaire el Ie clerge doit reprendre de plus belle son clairon
agriculturisle.

Le c1erge eprouve cependant de la difficulte a faire cIefricher l'interieur
gaspesien, en grande partie impropre a la culture du sol: «Mais la plus
grave difficulte a laquelle noLlS devons faire face, souligne MgT Ross. c'est
la menlalite de nos gens [...Jon n'aime pas la colonisation [ ... ]; les Gaspe
siens ont pris des habilllcles et un esprit qui s'adapLem bien peu au travail
peni bIe, il fau t Ie dire, elu def richemen II;». En 1920, Ie diocese de Rimouski
a son missionnaire-colonisalcur en la personne de l'abbe David Jean.
Quand Ie diocese de Gaspe est fondC-. un des premiers gestes du nouvel
evcque, Mgr Ross, est de nom mer I'abbe Edmond Plourde. ancien cure de
Sainl-Georges-de-Malbaie, djrecteur des oeuvres t'Conomiques du diocese,
En plus de voir al'implantalion des cooperalives de pccheurs, ce demier se
voil confier l'imponanr dossier de la colonisation.

De son COte, Ie gouvernement provincial, meme s'i1 delaisse de plus en
plus la colonisation au profil elu developpemenl industriel, n'en continue
pas moins de [avoriser l'ouverture de terres nouvelles en fournissant, enLre
autrcs, des subsides aux SOCieleS de colonisation et en ouvranl et entrele
nanl des chemins. En 1928 par exemplc, Ie COmle de Bonaventure re<;oil a
ces [ins $29004 et celui de Gaspe $21847. C'esl peu cependant. si I'on
considere que ('Abitibi re<;oil $20000018. Depuis 1923, l'Etat alloue des
primes pour encourager Ies colons it ddricher leurs lots. a les labourer el ay
resider. Ainsi, ils re(:oivent $SI'acre jusqu';\ concurrence de cinq acres par
annee. En 1927, on ajoute les primes de labourqui rapponenl $61'acrcaux
non-residenLs et $2 aux residel1l.s 19 .

II esL difficile d'evaluer l'ampleur de la colonisation en GaspE'sie durant
les ann£'es 20. En J 940, un fonnionnaire du ministcre de la Colonisation,

L'ARRIERE-PA VS
S'OUVRE
LENTEMENT
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J.-E. Garon, ecrivait: «Jusqu'a ces dernieres annees, c'esl-a-dire jusqu'en
1928l ... ], la marche de la colonisation s'esL faite au ralemi, en rapporL avec
les f<lcili\(~s que ron creail par ]a confection de chemins20 ». Les donnees
parLielles que nous avons relevees confirmenl cel (~tal de fail. De 1920 a
1929, 1011 lots som vendus dans les six agences de Lerres gaspesiennes. On
se sOllvient qu'a ]a decennie precedenle, 1435 venles y avaienl ete enrep;is
trees. Ces chiffres ne comprennenl pas les colons qui se sonL insuils aux
bureaux de colonisation de Quebec et cle Montreal sans passer par les
agenls des lerres locaux. PM con Ire, il ya les faux rolons qui n'onl bikhe
que dans un bur commercial all n'onl jamais defriche leur 100, preferant
gagner de l'argent sonnanl dans les chantiers environnanls.

En 1920,3391 Gaspesiens, soit :>% de la population tOlale, vivent dans
des wnes diles de coloni~ation. Cinq ans plus lard, leur nombre passe;'1
450021 . Ces wnes ne som pas Iimilees :\ I'arrii:re-pays mais comprennent
aussi des localiles du Ii tlora I ou I'on veul a tti reI' des cololls, tdles L' Anse
au-Griffon el Anse-aux-Gascons. [I existe des IXlroisses de coloniScllion
donl ]'ouvenure remontt' June trentaine d'annees et qui sont assn pros
peres. Saint-Alphonse de Caplan ell eSI un exemple, avl:'C ses 692 habitanls
en 1926. A. I 'oppose, 011 r('[rouve cles missions ou dessl:'rtes dam la popula
lion ne depasse pas 60 pl'l'sonnes. Saint-Louis-de-Gonlague (canton Nou
velle) e! Millslream (canlon Risligouche) font parLie de celle cati'gOt ie.

Ce sonl surtout des consolidations el non des fondalions qui se fonl
pendant la decennie 1920. Seulemenl trois nouvelles colonies voient Ie
jour. Dans Ie comti' de Matane, iI s'agit de Saint-Adelme, derriere Sainte
Felicite. Ouvene en 1920, celte colonie comple, dix ans plus tarcl, 280 ames
et est {jere de sa chapel Ie, de ses deux ecoles, de ses lrois « mou li ns» el de son
cercle agricole22 . Dans lediocesede Gaspe, MgrRosss'opposdl'eparpille
ment des effons. Apres une entente avec Ie ministere de la Colonisalion, iI
decide d'elablir une colonie dans Ie canton Cox n une autre dans celui de
Perce. Ce seront, acourt Icrme, les deux missions de predileclion de l'abbl'
Edmond Plourde avanl qu'il ne songe aeffecluer d'aULres trouees dans la
forel. L'eveque ecrit en 1923: « Des ordres sonl donnes pour ouvrir ces
terriloires a la colonisation, tracer les rouies essenlielles, cl'apres Ie centre
qui sera determine d'un commun accord apres inspection, al'enclroit au je
fixerai Ie site des fUlUrs edifices religieux». Ainsi surgil de la foret Selinl
Elzear dont les 26 premiers colons sonl recruteS;) Bonaventure. Des \924,
130 personnes y habilenl23. La colonie de Val-d'Espoir, elle, a m:;u ses
premiers defricheurs en 1920, sous I' im pu lsion d' An loi ne Poirier, cu re de
Cap-d'Espoir. Mais ces pionniers onl abandonne la tache el, en 1923, cinq
nouvelles families les remplacent24

. Cependant, J'agriculLUre slagne el
l'essor de la mission preoccupe peu de gens. De plus, les pccheurs du
Ii lLora I del ien nen t des lots en bois debou I el ils son t reticents ales ceder au
ministere de la Colonisation, des Mines et des Pecheries. Neanmoins. Ie
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nombre de residents eSl de 130 en 1926el aURm('nte jusqu'a 161 aia fin de b
dccennie2s . lis viennenl SIHtOUl de Cap-d'Espoir, de Perce er de Sainl('
·Therese-cle-Gaspe.

Dur"nl les annces 20, I'industrie forestiere prend Ulle place encore plus
irnponallle dims I'(\onomie gaspl'sienne. Elle aLtire consramment (j'an
ciens culLivaLeurs l'L d'ane-iellS pccheurs. A MUIane, par exemple, pi us de
600 hommes LravaiJlenL dans Ics scieries et It's challlicrs des environs. Dans
certJins eudroiLs, des femmes montent dans les chanliers avec les cnfanLs,
EIIes y fon l IJ cuisine C( s' occupenl de la (euue elu camp. CCllC si tllal ion n'iI

LES DIFFICULTES
DE L'INDUSTRIE
FORESTIERE
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lOutdois pas l'heur de plain: aux autoriles ecclesiasliques.
Chandler, un gros vi Ilage qui deviendra vi Ie un e « company town», a vu

Ie jour en 1913. Percy Milton Chandler et ses associes ant choi~i ce sile en
raison ue son accessibiIite (lransport oceanique, proximile des chemins Ut'
fer), de la qualile et de la quantile du bois de la region, des facilites
d'operation (qualre rivii-res) el de la main-d'oeuvre disponible, Quanclla
construction commence, en mai 1915, la Sl. Lawrence Pulp and Lumher
Corporalion forme avec deux autres compagnies Ie North American Pulp
ancl Paper Companies Trust, clontle president est Alfred Dubuc. magnat
des pihes el papier dans la re~ion du Saguenay-Lac-Saint·Jean, Celui-ci
decide cle voir personnellement ala bonne marche des operations et devienl
Ie g-era nl general de I' usine, II fai t de Chand ler sa vi lie. En 1920, pretenda nt
ctre acourt de capital, iI commence apayer ses employes avec des coupons
echangeables seulementau magasin de la compagnie, Le sysleme fonction
nera un an ou deux, rappelanL aux pccheurs uevenus journaliers leur
vieille relation de dependance avec les compagnies de peche. Les commis
de Dubuc refuseronl meme d'accepter des coupons legerement abimes,
Comme dans cI'autres « rom.pany towns», I'entreprise loge les LravaiJleurs
dans ses maisons et clomine Ie conseil municipal, ce qui lui vaut des
exemplions fiscales interessantes.

L'usim de Chandler <I, a cetle epoque. LIne capaciLc annuelle de 36000
lonnes, mais sa moyenne Sf' si tue au tour de 21 000 tonnes tt Ies profi IS son I

bas. Des problemes techniques surgissent constammenl et la structure
financiere du Lrust, devenu Ie Sag'uenay Pulp ancl Power, eSI faible. En
1923, I'usine eSI vendue a la Bay Sulphite Company, qui fait [aillile en
quelques mois, provoquant Ie chomage ella misere. Comme ils sont
incapables de vendre les instaJla lions, les ac tionnaires formen tune nou
velle compagnie, la Bonaventure Pulp and Paper Company, qui prend
I'usine en mains Ie ler avril 1925 dans Ie bUlde la revendre. On appOrledes
innovaLions, la produCiion aug-mente et les COUIS d'operation baissenl.
Mais en 1930, quand la crise frappe, la fermeture de I'usine plonge a
nouveau la ville de 1741 habitants dans la misere2b

L'autre usine gaspesienne de pate ~l papier, celIe de Riviere-Madeleine,
ne se remel pas de la faillite relentissanle de la Great Easlern Paper
C..ompany en 1923. Son president, Charles Mullen, forme une nouvelle
compagnie, la Cape Magdalen Pulp and Paper Company, eL lente de
ressusci tt>r l'ind ustrie. Une cen Laine cl'hom mcs travai Ilent <lla reconstruc
lion de I'usine, en partie incendiee a la fin cle I'annee 1922, Elle recom
mence aproduire au raleOli aI'hivcr 1925 et reprend SOil plein rendement
au printemps, Al'aulOrnne, un aUlre accident df' chemin de fer interrompt
les activi tes. La SI. An ne Pu Ip and Papf'r Ltd lente sa chance mais, apn'.'s six
rnois, Ie deficit atleinl $50000. La Brown Corporation achete ks installa
tions a un prix derisoire el Sf' propose de conslruire une usine au bord de la
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mer. Elle eleClrifie Ie village de Riviere-Madeleine t't dresse des plans pour
la Condation d'une ville moderne. On renove J'hotel )ocal et on demoJil
]'ancienne usine. Mais. Riviere-Madeleine ne devait jamais voir d'autre
moulin, Ja crise economique Caisant avoner Ie projet27 .

La situalion des usines de Chandler el de Riviere-Madeleine eSl symplo
maliq ue du malaise qui pn~vauldans I 'induslrie foresliere en Caspesie. Sur
la rive nord de la peninsule, l'exploil3lion du bois de fuseau s'essouffJe.
PanoUl, des usines fermenl leurs pones, comme <'I Port-Daniel, Oll les
hommes reLOurnent a la peche sans enlhousiasme. Meme siluation ,I
Crande- Vallee, a Risligouche, a New-Richmond. En 1924, seulement la
Shepard & Morse Lum bering Co., de Gaspe, produi Lannuellement plus cle
r0 000000 de pieds de bois el jJ n'y a que la Sle. Anne Lumber Company qu i
vail sa produclion se si tuer enlre 5000000 el 10 000 000 de pieds. Sept au [r(:'s
seieries onl une produclion superieure a 1000 000 de pieds28 .

ACOlC de ces grands de I'j ndusuie foresticre gaspesiennc, fonetionnent
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unt' remaine cle petites scieries, sauvenl des enlreprises familialcs qui
lultent pour leur sun'ie. En dfet, pendant les annees 20, se clessine un
mouvemem de concen tra tion systemat iq lle dans I' induSlrie forestit'fc. Des
compagnies a mhica ines et anglo-canadiennes rachclem d 'ancien nes
emreprises, s'assurent de vastes Iimites et essaient el'exploiler les ressources
forestieres sur une ba~e ralionnelle, ce qui les amene a fer-mel certaines
uSlnes.

La plus puissanle d'erltre elles eSI la Canadian International Pelpcr
Company, deja concessionnaire de 568 milles carres dans I'arriere-pays de
Gaspe. Elle acquiert en mars 1926, pour la somme de .$500000, la SIC. Anne
Lumber Company el ses vastes limites dans Ie voisinage de Sainw-Anne
des-Monls. Cinq mois plus Lard, elle devienl proprietaire des lClTCS el des
installations de la Chaleur Bay Mills Company, ce qui comprend, enllC
autres aoifs, 190 milks carres dans Ie bassin de la riviere Ristigouche. une
grosse scierie a Sainre-Anne-des-Monts, des magasins aux alentollrs elu
village et une soixantaine de maisons d'ouvriers, Ie tout pour quclqlle
$2000000. Mille autres milles carres sont egalemenl achetes de la Frase!
Company dans la region de la Baie-des-Chaleurs et de la rivic'l(.' Risli
gouche. L'Inlernalional possederait en toutle clixieme du lerriLOirc g-aspt'
sien 29 . II y a aussi dans II'S annees 20, I'arrivee de la Mont Louis Scigniory
Limited qui exploite Ie bois du fid du mcme nom. Mentionnons enfin lel
Brown Corporalion, proprielaire de la seigneurie de la Riviere-Madeleine,
la Howard Smilh Pulp and Paperelablie aSandy-Beach ella \-Vayagamack
Pulp and Paper qui, en 1919, acquien pour un temps les limiles de la John
Breakey (451 milles carres)3°.

L'appropriation par des compagnics t'trang-eres dc 3500000 aCles de la
(orcl gaspesienne31 aggravt' Ie clouble probleme de sa sur-exploilation t>l de
sa sous-exploilation. En certains endroits, la coupe annuelle C~l bcaucoup
lrop consiclerable par rappon a la pousse alors qu'en d'autrcs lieux, les
farets sc detruisent sur pied, ayant depasse leur point de maturilt'. Cela
cause de~ centaines de milliers de dollars de clommages chaqul'annc·e32. De
plus, ct's entrcpri~es fOllctionncnl a I'echelle clu pays ou dlJ (ontinenl ("I.

elks ne se pn~oc(upent gucre de procurer elu lravail aux Ga~pcsi(:'ns:allssi
la plus grande panie du bois coupe est I.rans(ormee en dehors cle]a pc'nin
sule. Comme les rranspons cominu("nl. d'etre inadrquar~, Ie problcnlC' de
«la trLlverse» elu bois de la bail' de~ ChalelJrs se pose LlveC aCl.litt'. Cute
« emigration» dt' New-Richmond vel'S Bathurst. cle Nouvelle vns Dalhou
sie et Alholville, Ile va pas sans provoqlJel des tiraillements enLre It'derg-c
gaspc'sien ct les auwriles politiques. Cette traversee du bois gaspc'sien St'
poursuivra pendant quelques clrcennies. ;\ ces dlfficull.cs, il faut ajoult'r
(t'lles provoquees pLlr des causes nalurelles, ll"'1s les feux de forcl, les
tempetes (chablis) ella mouche a scie.

Malane eSl sLlns doule I'agglomeration gaspt'sienne ou I'anivilt' (orcs-
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tiere est la plus dynamique. Bois de sciage et bois d'oeuvre constituent Ie
gagne-pain de la majorite de la population. En 1919, la Price a reconstruit
presque entierement son moulin ii scier l'epinene qui donne de I'emploi
tOutf l'annee a250 hommes3S . L'acquisition I'annce suivante de la lVIatane
Lumber &: Development Company par la Hammermill Paper Company
inaugure une ere de croissance pour la petite ville de 3 000 habitants, bien
que la seierie soit fermee au profit de la coupe exclusive de bois df' pulpe
qui pan alimenter les usines des Grands-Lacs. Avec l'aide du gouverne
ment federal, Ie port est creuse et ameliorc. De petites entreprises se deve
loppenl paraJlelement, telles la Compagnie Gag-non er freres.

En 1931, :Ytatane compte 4 800 habi ranrs. Bien q lie ce ne soit encore qu 'un
gros village, la concentration autour de ]'usine Price presage dej<'l de son
dtvdoppement futuro Plus a l"est, Cap-Chat a une population de 2300
ames. Mais ce son I, avec Sa inte-Anne-c1es- Mon ts, des exceptions et It
lilLOraJ nord se reconnalt ases hameaux de q uelq ues cenlai nes d 'habitants.
Au contraire, sur la cote roeridionale, les localites populeuses ne sont pas
rares el bea ucou p d 'anciennes paroisses sont su bdi visees pour en conSli luer
de nouvelles.

Cela ne veut pas dire que la population de Gaspe et de Bonaventure
connaisse une grande expansion. En effel, pendall[ la dCcennie 1920, elle
passe de 62 340 a70 107, ce qui conslilue un accroissement reel de 12%. Dans
Ie COmte de Bonaventure, elle n'augmente que de 11%, passaOLde 29092 a
32432. La croissance demographique eSI legeremelll pi us fone dans Gaspe
qui, de 33248 en 1921 3tteinl 37675 habitants en 1931, soit une hausse de
13%31.

Dans les deux comtes, I'i mmigration est presque nulle el l'emigralion est
fone. En fail, celie hemorragie explique une demographie stagnantf',
malgre un fOrl taux d'accroissemenl naturel. Plus de 10% des gens quilLe
raient a LOul jamais la region pendanl la decennie 1920, surtout dans sa
premiere moilie. IIs panent vers les ceOLres induslriels du Quebec et de
j'Ontario, en paniculier Montreal, ou un grand nombre d'entre eux
deviennent debardeurs; ils vonl aussi vel'S la Matapedia, Ja Cote-Nord, Ie
Lac-Saint-Jean etl' Abilibi, et, enfin, vel'S la section americai'ne des Grands
Lacs ou les chanliers requierem des bras en grand nombre. Fail intcressanl
anOler, Blanchard estime que Ie nord-pst des ftats-Vnis n'a plus la vogue
d'aman. Les vieilles paroisses de b Baie-cles-Chaleurs SOIl( alles qui
souffrem Ie plus de certe saignee. Ainsi, Port-Daniel perd 200 personnes en
cinq ans35 Comme A [a periode precedente, ce som surtOut les jeunes qui
parrent. La VOlX de Gaspe commente pathel.iquement: « Er chaque
aUlOmne, comme des feuilles se delacham de l'arbre qui ne peul plus les
faire vi vre, nos gaspesiens aba ndon nent. leur patrie36 ».

Dans la metropole canadienne on ronde meme, Ie 8 fevrier 1929, l'Asso-

UNE POPULATION
STATIONNAIRE
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Tableau 5.2. Population des districts de recensements de Bonaventure et de
Gaspe, 1920-1960.

Bonavenlure Gaspe Total

1921 29092 32248 62340

1931 32432 37675 70107

Gaspe-Ouest Gaspe-Est

\94 t 39196 12397 33871 85464

J951 41 121 \5089 37442 93652

1961 42962 20529 41333 104821

SOUTce: Recensement.<du CarlOda, 1921-1961.

cia lion des Gaspesiens de Monlreal. Le presidenl en est l'economisle
Esdras Minville, originaire de Grande- Vallee. En plus d'organisC'r des
ClClivilts sociales el CullUJelles, l'<lSSOCialion vise'" venir en aideaux Gaspe
siens restes chez eux pour qu'ils n'aiC'nl pas a emigrer a leur lour. «S'ils
s' un isst' 11 t, ce n'eSl pas pour enco urager les a ulres aveni r fC's rejoi nd rt', non;
c'esl pour conserver en eux Ie pi us possible l'a me formee da ns It'ur enfance,
el pour lrouver dans Ie ',ouvenir de leurs origines un preservalif conue
I'entourage immoral de Ja ville37 »

Si la popula lion gaspf'sienne a eu~ excm pte d' un viedl issemen t rapide,
c'est grace au taux de fecondile [fl?S elt've. En efCet, l'acnoissemenl nalurel
est [on: 23,3 pou r rn il Ie en moyen ne cla ns Bona yen I ure de 1922 a 1930 C'I 27
pour mille dans Gaspe3B • Deux (acleurs expliquemceue vitalile plus forte
dans Gaspe. D'u ne pan, les habi laTllS y sam pI us jeunes, donc pi us pralifi
ques. D'autre part, la populalion y eSl aussi plus homogene que dans
Bonaventure. En ef[el, celre derniere circonscriplion comple un plus fort
pourcenlage d'angJophones (24,5% en 1921) que cclui de Gaspe (21,8).
Pour des rai~ons culturelles et wciales, les Canadiens franr;:ais sonl plus
prolifiques que leurs cOllciroyens dt' langue anglaise. Ce fait est corrobore
par Raoul Blanchard qui, aCap-a ux-Os, a vu des fa milks francophoncs de
q u inze aseize enfa nts el pas uneseu Ie de plus de hui I enfants dans les foyers
anglophones. A Pon-Daniel, il trouve huit au neuf jeunes en rnoyenne
chez les parenlS de souche fran<;aise et un au cle ux seu lement chez les
Anglai:> el les Irlandais39

Ainsi, la desertion cle la peninsule gaspesienne eSl!e mal chronique qui
la mine pendant la decennie 1920. On part a la recherche d'un avenir
meilleur que ne peuvent assurer its aleas cle la peche el de l'aclivile
foresliere ni I'ingratitude de la terre. La siLualion cconomique s'aggravera
encore quand, de "Vall Slreel, la crise gagnera la Gaspesie.
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La crise

La crise cconomique de 1929 frappe duremem les regions qui connais
saienl deja des problemes slrUClurels de developpemenl. PartoUl, dans la
peninsule, Ie marasme s'inslalle. Sur Ie Jilloral nord, pour combJe de
malheur, la peche fail compJelemenl dNa Ul en 1930. La Canadian Imerna
tional Paper Company ferme son usine de Saime-Anne-des-Monts et ne
fait pI us chanlier. Meme paralysie pour J' Anticosti Corporation. AChand
ler, c'est la misere. Plusieurs lentent leur chance dans l'avenlure colonisa
nice, mais Ia plupan ne doivent leur subsistance qu'a I'aide gouver
nementale. Les menus se limi ten I de pi us en pI us a la soupe a ux pois el au
lard sale. Pour un grand nombre de Gaspesiens, vivre occasionnellement
des secours de I'Elat devient une realite qui se perpetuera par la suite.

En plus de proner Ie retour ala lerre ella cons truction d 'un chemi n de fer
peninsulaire, les elites demandenl enqueles el conferences pour lrouver des
solutions. Le depute Charles Marcil harcele constamment Ie gouverne
menl conservaleur en 1934-1935. Au niveau provincial, Ie gouvernement
unioniste de Maurice Duplessis, au pouvoir depuis 1936, decide de me!ITe
sur pied des equipes pour effeCluer un inventaire des ressources et de la
situation economique de la province. L'economiste Esdras Minville se VOil
confier la direction du projet. Les premiers comtes inventories serontceux
de la Gaspesie, region qui a Ie plus besoin d'un redressemem acourt terme.
Pendant I'ete 1937, des universitaires parcourentla peninsuJe, visitant les
villages un a un, panageant la vie du pecheur, du bucheron et du culliva
leur. Leurs rappons, sources ineslimables de renseignements sur l'etal
general de la Gaspesie a la fin des annees 30, resleronl cependanl sur les
tabletles.

Dans Ie domaine de la peche, par exemple, I'enquele de 1937 arrive ades
chiffres forL differents des statisliques officielles. Ainsi, dans les nouvelles
circonscriptions de Gaspe-Nord (Cap-Chat a L'Echouerie) el de Gaspe
Sud (Riviere-au-Renard aNewport), quant au nombre de barques de peche
en service, les chiff res des cnq ueteurs, sous [a di reclion du profcsseuf
Joseph Risi, different grandement de ceux des fonclion naires. De meme, au
sujetdu lotal des prises, dans un secteurdonne, les slatistiques du ministere
de la Chasse ct des Pecheries donnent 18 000 quintaux. Risi Cl son equipe
l'elablissenl a... 1800. Le fonclionnaire responsable leur apprend qu'il a
rel;u l'ordre d'ajouter un zero40 ...

Selon les enquetes economiques de 1937. aceue dale, les deux comtes de

LA PECHE:
DESAFFECTION
ET INNOVATIONS
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Gaspe el celui de Bonaventure nt comptenl plus qU'tnviron 2000 per
sonnes qui lirtnt Ie plu~, gros de leurs revenus de la peche. Le nombre de
gens engages dans ceue indUSlrie et dans celie de la preparation du poisson
esl de 761 dans Gaspe-Nord et de 876 dans Gaspt."·Sud. Dans Ie premier
comte, environ It Liers des families de pecheurs pratiquent aussi I'agricul
ture, el dans Ie second, presque lOUS ies pecheurs exploilenl une enlreprise
agTicole plus ou moins impon.ante. Dans les deux cas, praLiquemel1lLOus
les pecheurs Lravaillent l'hiver dans Ie secteur forestier. II ya doncde moins
en moins de personnes qui s'adonnent exclusivement a la peche4J •

Seuls, quelques rares foyers dt pecheurs professionnels reussissent a
g'agner des revenus qui leur permettent de vivre loutt I·annee. D'ou Ie
btsoin, pour la pluparl, d'unt ou de plusieurs auLres aClivites. En effel, la
peche et Ie Iravail aux chamitrs se praliquant en des saisons differentes,
cette combinaison est plus facile a faire qu'avec l'agTicullure. La diminu
tion du nom bre de pecheurs est constan Ie, particu lieremen l d urantla crise.
La colonisalion, I'emigration vers la ville, la rarefaclion du poisson en sont
aussi responsables. Si les plus ages restenl allaches a leur metier, il en eSI
aUlremenl chel. les plus jeunes.

II va sans dire qu'on ne pratique pas la peche partout avec la meme
intensite. Dans Ie COmle dt Malane, elle est netlement marginale, I'agricul
lure eL la fOrel etant les grandes pourvoyeuses d'emplois. Dans Ie comte
municipal de Gaspe-Ouest (Cap-Cha IaRi viere-Madeleine), Ie metier de la
peche ne s'exerce plus de far;on COUl'ante que par un petit nombre de
families qui n'en relirent d'ailleurs qu'une faible panie de leurs revenus.
Les familIes qui fonl encore la peche se relrouvent surtout ,) Saint
Joachim-de-Tourelle (quelque 50 famillts), Mont-Louis (environ <10) et
L't:chouerie (une lrenlaine). Les prises SOTH vendues fraichts a la
Compagnie de transporl du poisson de Gaspe domles camions parcourent
IOUS les jours les localil{'s ~l l'ouesL de Riviere-Madeleine jusqu'a Matane,
ou Ie poisson est traiLe. La compagnie y possede un tntrtpol frigorifique
pouvant tmmagasiner 1500000 livres de poisson. Elle possedt <tussl un
pelit entrep6t it Grande-Vallee, ou elle concentre]a production des posies
de peche e1u voisinage jusqu'a Sainl- Yvon 42 .

Pour la plupan des pecheurs du COmLe municipal de Gaspe-Est (Grande
Vallee it Newport), la pi'che ne constitue pas ['unique ni mcme la princi
pale source de revenus; elle n'en represente souvenl que 40% a 50%. Les
villages de pechc les plus imponanls sonl Cloridorme (125 families),
Grande-Riviere (105), Newpon(IOO), Riviere-au-Rt'nard (96), Pabos (90)et
Grande-Vallee (80). Dans la plupan de ces localiles, la majorite de 1a
populalion viL encore de la peche. En certaines autres, commc Perce ou
Riviere-au-Renard, la peche decline et nne compare pi us <1 ce q u 'ellt' elai l
autrefois. Dans Ie comle de Bonaventure, celle aClivite ne represen le pas 8%
du revenu des agriculteurs. Dans certaines localitcs parcontre, ellecomple
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pour 90% des revenus. C'est Ie cas pour quelque 200 families d'Anse-aux
Gascons. APon-Daniel, la peche est encore Ie gagne-pain principal d'une
soixantaine de families, dans la m unicipalite de Hope, d'une douzaine et a
Paspebiac, d'une qui maine.

Comme la recession d'apres-guerre, la depression economique revele au
grand jour la prharitc et la rragilite des peches gaspesiennes. En 1935,
l'Italie de Mussolini repond aux sanctions economiques imposees par la
Societe des Nations lors de la crise ethiopienne en boycoltant ses importa
tions traditionnelles de moruf' seehe. Elle compromet alars LOwe la pro
duction gaspesienne. Pour faire face a la siluation, les pccheurs doivenl
essayer d'ecou ler leur prod uClion sur Ie marehe canadien, qui est d&j,l erJ(re
les mains des Amcricains el des peeheurs des autres provinces.

Pour comble de malheur, it y a depuis quelques annees une rarefaclion
grandissante de ]a boette et de la moruf'. On ],attribue generalement au
marsouin, mais il rautaussi tenircomptedelasurexploilaliondecertaines
zones, notamment par des chaJutiers etrangers. Le homard desene egale
menl les eaux cOlieres gaspesiennes. En 1937, de la quinzaine de conserve-

I.e po,le d(' p(-( Ill' de
8;II,1( hoI' \'(TS I<J~.:;.

(ACN)
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ries qui jaJonnaient Ie pourtour du lilLoral vingt ans auparavalH, il n'en
reste plus que quatre el, en 1941, il n'en restera plu!> qu'une seule.

Ce ne sont cenes pas les espen.'s autres que la morue qui donnenl au
pccheur gaspesien I'espoir de rehausser son niveau de vie. En elTet, comme
Ie homard et Ie hareng (destine a la vente), Ie saumon el ('eperlan ne
conslituent quc des pcches secondaires. mc'me si Ie comlc de Bonaventure
eSl Ie plus important dans la province pour la production de saumon.
Chaque pccheur de ce poisson possede une pelile neigcre ou il place ses
prises avant de les transporter ~l Carleton, ou elles som conservees en
entrepot pour la venle a I'etal frais ou congele. Lc plus gros de la produc·
lion eSI expedie en Angletcrre. Si, d'une part, plusieurs pecheurs de sau
mon vendent leurs perm is commerciaux aux differenrs clubs amcricains
qui fontla peche sportive sur les rivieres, d'aUlre part, bon nombre repro
chent aux aUlOriles dc s(' plier t.rop facilemelH aux dc'sirs de ces groupes
St'leCls en soumetlant les pecheurs commerciaux a un nombre loujours
croissan t de mesures reslricti ves.

A la fin des annees 30, la plupart des vieilles compagnies de peche sonl
disparues, mais la Robin Jones & Whitman Company resistc; elle possede
encore des elablissemenls dc preparation du poisson aRiviere-au-Rcnard,
it L'Anse-au-Griffon, it Barachois, a L'Anse-a-Beaufils, aGrande-Riviere, a
Newport, <} POrt- Daniel el <} Paspebiac. On y apprcte toujours la morue
s"II('e et sechc'c et l'h u ile de foie, Dc Pas pebiac. sortent ann ucllcmcnt25 000
a30000 quintaux de monJe. qu'on expedie sur Ie march(' national ct aux
Elals·l.!nis. Mais la diminution des prises a forn': la fermeturc df certains
(·tablisscmel1ls, leI cclui de Pabos en 193:1.

Duranl celle c1ecennie, un mouvemenl Sf' lai l jou I' pou I' r('damer I'inter
vention financit're du gOLlwrnement federal d<lns ks pfocheries, qui rele
vent depuis 1922 du gouvernement provincial. En avril 19.31, Onesime
Ga~non, <llors depu te de Dorchesler ala Chambre dcs communes, ccrit u ne
lellre a Edgar Nelson Rhodes, minislre federal des pcchcries. II ydresse un
lableau de la situation di'plorable resu I lant de l'entc!1lp de 1922 et r('dame
la Clc>allon d'un bureau kd(:ral des pecheries au Quebec. En fevrin 1932,
l'AssemblCe legislative adopte une resolution faisant <lppel ;) la coopera
tion f(~derale-provinci<lledans Ie domaine des peches. Cne rencontre entre
Ie minislre provincial Hector Llfent' et. Ie minislre f(>dcral Anhur Duran
kau, aboutit en 1936 ~L la cn\l1ion de la stalion experimcl1lalec1e Grandf'
RiVIere qui, sous la dir('(lion du doCteur Arthur Labrie, s'altaquc aux
lourdes taches d 'eval uer Ie rendemenr cle I 'i ndus I rie de la peche gasp{'
sienne et d'cduquer Ie pccheur. Grace, entre autres, aux prcssions de M~r

Ross, l'aide feMrale passe de $56465 en 1935-1936, a .$360306 en J 939
1910~3.

ParallClement, Ie gouvernemclll provincial conlinue son t.ravail de
rcoriel1lation des peches gaspesiennes, car la situation est plus que jamais
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desesperee, Coincees sur les marches etrangers par les produclions concur
remielles de morue seche de certains pays europeens, depassees au C--anada
par Ie poisson frais des Provinces mari Limes el de la Colom bie-BriLannique
eL viclimes d'une surproducLion internationale, les pecheries gaspesiennes
OIll besoin d'ul1 coup de barre vigoureux pour se redresser.

Peu a peu, des progres sont accomplis: lriage methodique du poisson,
systeme de prerefroidissement, meLhodes efficaces de tranchage, classifica
Lion des filets de morue fraiche, emballage et marque apposec. Le Service
des pecheries mariti mes met sur pied un vaSle reseau d' el1lrepOlS frigori fi
quesqu'il soulienl financieremenl. En 1932 el1933, on en voil unedizaine
entrer en service dans Gaspe el dans Bonaventure. Dix ans plus tard, LouS
les ha vres gaspesiens de quelque importance disposenL d'un de ces conge la
Leurs m unis de compresseurs abasse vitesse anionnes par un moteurdiesel.
Ils servent SUflOut a conserver la boi::tte que Ie gouvernement acbete des
pecheurs Ie printemps et qu'illeur disLribue gratuiLement pendant l'ete eL
l'aulomne, En ouLre, 89 neigeres (g;lacicres) som n~pafl.iesdans les anses de
Ia peninsule, De 1932 a1935,Ie gouvernementdu Quebec fourniL aussi une
vingtaine de hangars ,t classificaLion eL une demi-douzaine d'enlrepots de
salaisonH .

Le probleme des dechets de poisson inulilises connalt un dCbuL de
SoluLion quand, ~I la fin des annees 30, Ie docLeur Herve Nadeau fonde a
Riviere-au-Renard fa compagnie Les Produils marins gaspesiens, speciali
see dans Ie Lraitemcnt des foies de morue CL 1<1 preparation de farine de
poisson, de fumure eL de paLee. L'etablissemenL de C. Biard, aL'Anse-,l
Beaufils, qui preparaiL de la farine de poisson avaiL ferme ses portes en
1935,

La popularisaLion des nouveaux procedes frigorifiques co'incide avec
une reduClion en 1931 des tarifs du chemin de fer, qui, avec Ie baleau elle
camion, sen aexpedier Ia production. De nouveaux produneurs peuvent
dorenavant, sur un pied d'cgalilc avec lcs Neo-Ecossais, s'auaquer au
marche du Canada cenLral. Un certain nombre de peLil.s commen~anLS, qui
sont d'anciens pecheurs ayant milite au sein du premier mouvement
cooperaLif, se lancenl en affaires a cel.te epoquc, Leurs enLreprises sont
petites et faiblemenl capiLalisees. Productrices de poisson frais, elles pas
sent de qua Ire ou ci nq en 1934 aune q uimai ne en 1940. Le vol ume annuel
de poisson frais decuple: de 1000000 de livres cn 1931, il aueint It's
to 000 000 en 1941. Aelle seule, la producLion quebccoise de filets frais, qui
a deb ULe en 1928, passe de 94 300 Ii vres en 1932 a3238200 en 1940. Pour la
premiere fois, la quantiLE de poisson frais, congele ou apprele en filets,
de passe celle de la morue sechce. Ceue dernicre qui, encore en 1932,
constitue 83% des prises ~aspesiennes, decrol! a30% en 1940, alors que 1<:'
poisson frais suit une courbe ascendante: 3% de la production en 1932 eL
50% dix ans plus tard 45 .
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Cette nelte amelioration des proce'des de produnion eL de commerciali
sation laisse esperer un avenir meillrur. ParlOUI, on redame des congt'la
teurs et des neigeres, Quand b Compagnie de lranspOrt du poisson de
Gasp6, subventionnee p<lr Ie gouvernemem provincial, men(lcpck suspen
dre ses aCtivites ,1 fa fin de la saison de 1938, les protestatiOnselles petitions
fust'lH dt' parlow..:1. Grande- Vallee, on songt' afonder une nouvelle coope
ralive eL it ('couler soi-mcme Ie poisson en protilanl de la subvenLion que
recevait [a compagnie de transport. Pour les pcchruls, la production de
morue fralche est necessaire pour percer Ie marchc national.

Les fOl"esliers el Irs journaliers sonl aLls~i inquiets. Depuis la fin de la
Prcmiere G Ut'ITE' mondiale, seize grands mou lins d 'une capaci Ie superieure
a2000000 de pieds mE'~ure de planche (p_m.p.) on 1 fermc leurs pones dans
les comtes de Gaspe et de Bonaventure. Lrs six qui lOurnent encore aI'issue
de la crise ont largemenl cntame leurs reserve's foreSlieres pendant que de
grandes etendues de foret restent inutilisees, entralnal1l un manque a
gagner pour la population el conLribuant ,J I'exodc des je'une's. Les grandes
compa~nies foreslieres se font conC{dt'r de larges reserves forestlcres et les
exploitent seJon I'elal du marche. Comme e'llPs jugenl elles-memes du
momenl et de I'endroit ou elles ferOI1l leurs exploitations, crla aboutil a
une situation ou les reserves les plus faciles d'accC-s elles moinscouleuses,l
meLLre en valeur sonl surexploilees, landis que c('lles qui SOnl plus eloi
gnees CI d'un alnenagement plus oncreux restenl intanes pendant des
annees. Sur les ri \'cs des rivieres Grande Cascapedia, BonavenLure, Pabos et
sur d'autrcs cours d'eau, des dizaines de milles carres de rOret SOnL d<'-nudi'S
Ct red uits ,1 I'cta I eJ'aba tt is. Le gaspilla~e laisse SUI place de ~randes quanti
ItS de bois favorisal1l les incendies.

i\ la fin de la d&cennie 1930, les 130 petitcsenlreprisesqui Ol1t survc'cu ala
crise n'embauchel1L pratiquemcnt personne l'1 la production cle la grande
ll1ajorile d'enlre elles nc ctepasse pas 100000 p,m,p, par an. Leurs propriC'
l.aires se plaignenl am('remenl de ne pouvoir augmt'l1ler leurs aHaires par
manq ue de mal.i(\re prE' 111 iere. Pa nou l, les grands (ollcessionnai res j t'u r
refusenL I'accc's ,\ la forci ou t'xigenl cles clroils de coupe prohibilifs. Dans
une paroi sse, les habitan ts ma nq uen I Illcme de bois de clla ufrage. Selon Ies
experts de I'epoque, la perle en valeur' de la rOTh gaspcsienne, due <lU

vieillissemenl du boisc', se chiffre ,\ $50000000, dom $16000000 sonl
allribuables aux di'~ats causes par la rnouchc [I scie'6

AChand kr, ( ,eSl la slagn<llion. L' usine ferme ses pones clu 15 novem brc
1930 au ler f('vrier 193 I, fa ute cle ma relic- pOUl sa pa Ie de bois. Elle CSl In is('
en service pendanl quelquc temps pour convtTtir les rC'scrves de boi~ ('n
pu Ipt', pu is c'esl la (ermclLJrc dUi ni ti VC. Aux pri ses avec Uf1(' popu l'lt ion ck
ch6mcurs, Ie conseil municipal demancle de "aide du gouverntrnent pro
vi f1( ia I qui <lCCO rdt" scion It's mOls. cnlrc $2 400 CL .$5 200. Dl' pi us, en 1936,

LE MARASME
FORESTIER
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un programme de lravaux publics de $20 000 eSl approuvc par les gouver
nemen lS provi nci al el ft"(!era!. L 'affaire ctegenere en scanda Ie q uand on
apprend que les lrava ux ont ele execu leS sur les lerrai ns de la compagnie el.
que l'argenl verst" a gencreusemenl garni les poches des enlrepreneurs, lcs
chomeurs n'en ayant jamais beaucoup profile. La crise economique est
lelle que la municipaliu" elle-meme declare faillile en 1933, les ciLOyens
n'ayanl. pas lcs moyens de payer leurs I.axes.

A plus long I.erme, les elus municipaux orienrent leur aCLion vel's la
ri'ouvenure du moulin. lLorsque Duplessis arrive au pouvoir. il fail VOleI'
une loi aULOrisa III le g-ouvernemenl aacq u(Ti I' par expropria lion l' usine dt'
Chandler et ala vendre it quiconque donne des garanties de solvabiliLe. En
maL 1937, I'Anglo Newfoundland Development Corporalion acquien par
Ie biais d'une filiale, la Gaspesia Sulphile Company, l'usine eL les conces
sions de Chandler. Elle doil payer lcs arr('r<lges de taxes municipales mais
benCficie d'une reduction subslal1lielle des droils de coupe pendal1l cinq
ans.

La crist' prmd donc fin aCha ndler Ie 28 j uillet 1937 q uand la Gaspesia
Sulphite remel I'usine en marche. Cettt annee-Ia, 254 employes perma
nents y lrouvent de l'empJoi OUlre les quelque 1200 bucherons qui
oellvren l dil ns Its chan Liers ala cou pe tl au nOll.age du boi s. Les bucherons,
qui lravaillent lrois au qualre mais par annee, sonl cependanr plus diffi
ciles a recruler qu'auparavanr, les plus experimelltes ayanl emigre eL les
plus jeunes acceptant moins volonliers de gagner leur vie en foree

Sur Ie Iilloral nord, Marsoui con nait la prosperi le a panir de 1936 q uand
s'y installe la scierie de 1\.. Couturier & Fils. Auparavalll, celle localile ne
complail que qualre ou cinq ha bitalions. Des la premiere annt'e, la compa
gnie procure de I'emploi aune cinquantaine de familles 18 ellil produClion
s'accrOll encore avec la construclion, un peu plus lard, d'un nouveau
moulin a I'embouchure de la riviere Marsoui.

Le comu; de Mal.ane est moins affene par la crise economique. lei,
I'induslrie du bois peul hi'ndicier du grand nombre de reservt's forestieres
txploilces par des enlreprises de coupe. lin reseau fluvial adt'quat permel
de dra vel' les billols de I'inlerieur j usq u'aux cenlres de Price el de Malane. A
re dernier endroit, l<l Price Bros. ella Hammermill Company fournissem
de J'emploi a la maj'oriL(; de la populalion el expedienl leur bois vt'rs les
Elals-Unis (bois ,1 pille). la Grande-Bretagne el Ie Canada (bois de sciage,
bardeaux, laues). La Hammermill connah une an nee-record en 1936 alors
q u 'elle achemine 48091 cordes de bois vel's Erie en Pennsylvanie. ou elle
possede des usines ,I papier 49 .

Dans Ie comlt~' de M<llane el ,I un moindre degre dans ceux de Bonaven
lure el Gaspe, toul Ie monde va aux chantiers. Cullivateurs el pccheurs y
lrouvem un revenu d'appoim, alors qued'autres s'y consaerenl exclusive
menl. Le travail est dur el certaines compagnies pressurem les journaliers.
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C'esl Ie cas de la Howard Smilh, ou un bucheron gagne en 1928 q uelq ue
$50 par mois, mais doil en dcbourser $22 au $23 pour sa pension el ses
oUlils qu'il se procure au magasin de Ja compag-nie. La silualion eSl encore
pire sur Ie littoral nord OU la Monl Louis Seig-niory Limited effeclue la
mesure des cordes a wn grand ava11lage et vend a fort prix les denrees el
oUlils necessaires auxlravailleurs. Ainsi. pourcinq semaines cle lravail, des
ouvriers reviennent dans leur foyer Clvec la somme rondelene de .$4,25~o

IJ se coupe egalemcrll beaucoup de bois sur If's lerres des cultivaleurs.
Dans Ie cornIe municipal de Gaspe-Ouesl, les enqueleurs de 1937 peuvelll
ainsi ecrire: « II devient elrang-e de parler de revenus de la "ferme" quancl
I' exploila n I d' un 101 lire des chantiers de bois, du lravail dans Its scieries ou
de I'exploi talion des ressources Iigneuses de sa lerre un reven u bien superieu r
a celui qu'iJ oblienl de la culture propremefll dite, Ut plus que parlOUI
CliJleurs dans la Gaspesie, Ie delenteur d'un 101 ne peUI vivrf' sans I'argenl
que lui procure la fOrel d'une rnaniere ou d'une aUlre5 ) ».
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L'AGRICULTURE
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L'agricullUre gaspesienne demeure toujours une anivite de subsistance,
l'argent liquide appone dans la Camille provenant d'abord d'autres types
d'activites, principalement celles qui sont bces a un aspen ou aI'autre de
I'industrie forestiere. Rarement, un cuI tivateur en ti re moi ns du tiers de son
revenu qui s'etablit, en 1937, a$800 dans Bonaventure et a$600 dalls Gaspe.
Avec Ie mouvement du retour a la terre, Ie nombre de fermes augmente
pendant la Mcennie. Comparativement i, I'agriculteur quebecois beso
gneux qui peut espcrer cultiver une soixantaine d'acres sur un vasre lot de
127 acres, Ie Gaspesien dispose en moyenne d'une parcelle de 80 acres dOnL
l60u 17 a peine sonllaboures. Si une paroisse comme Cap-Chat fail bien
vivre ses cultivaleurs sur 165 acres clont 77 sonl defriches, Grande-Riviere
n'en offrf' que 25 aux siensS2.

En 1939, la ferme moycnne du conlle de Bonaventure est evaluee a$3 938,
alars que celie de Gaspe I'est a$2752. En comparaison, dcs 1931, la valeur
moyenne de la ferme quebccoise s'ewblit a$6542. Le capi tal d'exploitation
de l'agrieulLeur represeOle en 1931, dans Gaspe, 25% de la valeur de ses
biens alms que les specialist.es fixenl ee pourccntage a40% pour assurer la
rentabiJile d'une fel me. La modernisation de l'exploitation accuse donc un
nel relard. En 19'11, I' e1ecrrici te est encore inconn ue et 1Il0i ns de I% des
culLivatt'urs disposent d'un lracteur, tandis que moins de 7% possedent des
batteuses. Seules les fauc:heuses a traer.ion animale sonl assez repandues.
Dans Bonavenlure, I'oulilla~e represenle une valeur de $515 par ferme er il
ne dcpasse pas $355 da ns Gaspe5J

Raoul Blanchard nous donne une bonne description de Ia ferme gaspe
sienne vers 1930: « Chaque exploitation comprend LOujours deux, etle pI us
souvent trois batiments. D'abord, la maison, tOujours isolee des depen
dances; elle est vaste et com porte ~encralemelHun etage, parfois deux; avec
sa veranda, ses ornenwntations de bois. A I'eean et parfois a 300 pieds de
distance, vient la grange, qui est l'ecurie, surrnontce d'un vaste grenier it
foin; on y entrepose les recoltes. Elle csl aussi en bois. Son toil s'orne
sauve nt, au centre, d'une sone de petit c1ochelOn. Entre ces deux batimenls
principaux,le hangar, construct.ion en bois mains soignee ou I'on serre les
instruments et ou la mena~ere vient faire cles travaux jugcs salissanrs pour
Ia maisons~ ».

Cercles agrieoles el societes d'agriculture conlinuenl d'ineulquer lente
ment des principes d'agriculture progressive. Chaque municipalile pos
sede son c('rele agrieole mcme si son role est souvenr peu imponant. Par Ie
looperatisme, dercs etla'ics entendent rentabiliscr les activilCS de la ferme,
en particulier ['induslrie [aitiere. Mais concurrencees par l'<'nrreprise pri
vee, les cooperatives agrieoles onl une existence mouvernentfe et diffieile.
De plus, les cooperateUrs rcussissent raremenl a prendre Ie controle des
meuneries et minoteries, corderies et tanneries, qui appaniennenl pour la
plupan ,'1 de petits exploitants.
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Dans Ie meme but de former de bons culti vateurs, Ie monastere des
cisterciens de Val-d'Espoir, maintenanL abandonne, devient en 1938 une
ecole moyenne d'agriculLure subventionnee par les fonds publics. En
meme temps, Ie gouvernement unioniste preseme un projet de loi favori
sant I'application du credit agricole en Gaspesie et aux lIes-de-la
Madeleine.

A part les produits du bois, c'est I'industrie laitiere qui eSlla source la
plus subslantielle de revenus pour Ie cultivateur gaspesien, surtOuL s'i1
habiLe Ie comle de Bonaventure, celui de Matane ou les bastions agricoles
de Cap-Chat et de Saiml'-Anne-des-Monts. En 1938, on compte 23 beurre
ries et qualre fromageries enLre Saint-Ulric-de-Mat.ane el MaLapedia. Pour
nourrir leurs betes, les agriculLeurs cultivem sunOUL Ie foin et I'avoine.
Ainsi, en 1937,52% des acres en culture som alloues au foin dans Bonaven
Lure tandis que 33% Ie sont it l'avoine. Le ble ne fai t qu'acte de presence avec
I%des surfaces. Dans Gaspe, Ie foin couvre 58% du sol rultive, I'avoine 24%
et Ie ble moins de 1%. S'ajoule aussi l'orge, avec 4% des superficies 55 .

Parmi les autres cullures, la pomme de lerre eSl celie qui connalt Ie plus
de sucd's, meme si elle subit un recul. En eHel, eloignes des grands centres,
les producteurs ont de la difficulle it organiser leur reseau de venle. De plus,
ils ne cullivent pas les varietes les plus populaires. Dans Gaspe-Ouest,
LOUles les municipalites, a ['exception de Christie et de Duschesnay, ven
dem de 20 a 35% de leur production sur Ie marche local el les chantiers
environnanls; ces derniers doivem quand mcme s'approvisionner it I'exLe
rieur, cette production etant nellemenl insuffisante.

Un certain nombre d'animaux prennenl Ie chemin de l'abarLOir et rap
portenL aI'habitant une moyenne de $100 dans Bonaventure et de $65 dans
Gaspe. En 1939, la ferme de la Baie-des-Chaleurs comple en moyenne 1,5
chevaux, cinq beleS acomes (dom trois vaches), sept mOUlons, trois porcs
el 38 volailles. Sur ce point aussi, Gaspe est moins avanlage, la ferme
moyenne y complanl un cheval, deux betes a comes (une vachel, deux
moutOns, 1,35 porcs et 25 vola i1les56 .

LERETOUR
ALA TERRE

La crise economique oblige les gouvernemems a tenter des cfforts excep
lionnels pour parer temporairement it I'augmentation du chomage. Pour
plusieurs hommes politiques et pour I'etire en general, Ie retour a la terre
demeure Ie meilleur remede. C'esl pourquoi Ie miniSLre de la Colonisation,
Hector Laferte, dirige de nombreux colons vers I'Abitibi, Ie Saguenay, Ie
Temiscouala, la Malapedia ella Gaspesie.

Dans cetle derniere region, les secours directs des municipalileS ne SOnt
pas Ires eleves, celles-ci ctant trop pauvres pour en supporter les frais. Les
necessiteux doivent donc souvenl se comenter de la charite publique,
puisqu'il s'avere impossible d'occuper la plupan des ch6meurs. Durantla
decennie, les oetrois et It's secours direcls des gouvernements depassem les
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cinq millions de dollars. Pour les el ites, ce n 'est qu'en ou vrant ala popula
tion la forel qu'on pourra resoudre en panie Ie probleme. Mais alars
qu'avanL, on vantait, souvent it outrance, 1£1 valeur de l'agriculture et des
terres en Gaspesie, dans les annees 30, on est plus conscient des limites
agricoles du territoire et on essaie d'orienter la colonisation apartir de ces
deux ressources complemeruaires que sOnt Ie bois et la terre. Cenains
enlrevoient meme une invasion lelle de la peninsule que Ie diocese de
Gaspe devra elre evenluellement clivisc. De fait, Ja region accueille un
nombre de colons jusque-Ia inegale.

Les a u[Qri[(~s religieuses et civi les se don nentla main pour encou rager la
venue et I'etablissement des colons. En 1929, Mgr Ross nomme l'abbe
Edmond Plourde missionnaire-colonisateur de son diocese. Cinq ans plus
tard, l'evcque jetle les bases de la Sociele de colonisation du diocese de
Gaspe, dom il assume lui-meme la presidence. L'administration courante
est confiee it I'abbe Camille LeBel; l'abbe zenon Desrosiers est Ie
missionna ire-colon isa teur d u diocese en rem place men t de I'abbe Berge
ron, qui a lui-meme sucd'de a I'abbe Plourde en 1930. Des que 1£1 Societc
di0cesaine de colonisation est formee, des adhesions arrivem de panoul.
En 1935,26 comites paroissiaux elUdient les besoins locaux et envoienL a
Gaspe Ie resultal de leurs travaux57 On recommande la classification
scientifique des terrains coJonisables etl'ouvenure de nouvelles colonies
des Ie primemps.

Pendant ce temps, les autorites politiques ne restent pas inaClives. En
1935, Je gouvernement Taschereau Jance un vaSle programme de colonisa
tion connu sous Ie nom de« Plan Vautrin». De son COle, Ollawa lance la
meme annee le « Plan Gordon-Rogers», qui vise it mellre a Ia disposition
des cilOyens secourus par I'assistance publique et desireux de revenir it la
terre, un octroi de $1000 reparli sur Quane ans. Ce programme federal
permettra it plusieurs cemaines de colons de s'etablir dans Ie diocese de
Gaspe au fil des £Ins.

Les quatre comteS gaspesiens connaissent un essor de la colonisation.
L'arriere-pays s'ouvre ainsi, trap souvent sur des las de roches. PounanL,
Mgr Ross, princi pal pone-etendard du mouvemem de retour ala terre dans
sa region, estl'un de ceux qui croient aune planification du peuplemenL de
!'interieur: « ... iI est de la plus haute imponance de ne placer des colonies
que dans des regions capables de devenir des paroisses regulieres, s 'aj ustant
aux paroisses deja existantes et aux paroisses futures. Pour cela, il fauI,
avant de commencer, que des experts examinent Ie (errain, en classifiel1lles
lots, en determinentle centre Ie plus avantageux pour mellre reg-lise it la
portee de lOut Ie mondt.>, indiquenl les arteres principales, visent aconsli
tUef des ran/Ss doubles aulam que possible pour facililer I'organisation
scolaire el ! 'acccs it l'eglise, el. prevoir commem une au tIe colonie pourrail
faire suile acelie qui est en voie de formation'S.» Mais Ie prelat n'est pas
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LOujours capable de freiner I'ardeur de cures trap zeles au de colons trop
presses de s'etablir dans les bois. C'est Je cas aquelques endroits, nOlam
ment dans Ie canLon Mann (SainL-Conrad). Ailleurs, l'arpentage gouverne
menLal a ele fail en fonclion des compagnies forcstieres, ce qui cmpcche ie
progres de certaines colonies. SainL-Jean-de-Brebeuf, dans Ie canton
Dug'al, en eSL un bon exemple.

La vie du colon n'a rien de facile, on I'imagine bien. Isole, prive de
services religieux reguliers, loin des marches pour ecouler son bois, il eSI
souvenL exploiLe par les compagnies foresLieres. L'agriculture ne donne
quasimenl ricn. Pour camble de malheur, les feux de foret sont frequents.
De meme, la cnle prinlanniere des rivieres fait souvenl des ravages. Heu
reusemenL, Ie lravail en fOreL fournit un peu de numeraire. )\·lais la misere
C~l LOujours a la pone . .i\. ]'auLOmne de 1938, la nouvelle paroisse de
Sainl·.Jean-de-Brebeuf apprehende la venue des temps froids. De nom
breuses families manquenl de vetemenLs. Le credit du marchand local
s'eleve a plus de $8 000. Palhelique, Ie cure Franc;:ois Casey ecrit a son
eveque: «]'acheve de donner mes chaussons, mes culolles eL mes
jaquelles'9». De IOUles Jes colonies fusent vel'S la societe diocesaine de
colonisation eL Ie minislere des appels a ['aide el des demandes d'onrois.
Panout, on «lire la couvene de son bord». Parfois, on fuslige Ie
missionnaire-colonisateur, administrateur des argents provinciaux. Pour
tant, lui aussi doil travailler dans de dures conditions.

Dans Ie COmLe de Malane, Sainl-Adelme, fondee au debut des annees 20,
devient une paroisse en 1933. Pendant la decennie, quane autres colonies
voien LIe jour. Elles sont LOU les si wees dan s la panie est d u Carnte, pourta nl
la moi ns propice a I'agriculture. En 1937, elles regrou pent pI us de I 500
personnes. La penetralion en foret commence d'abord dans Ie canLOn
Romieu quand une vinglaine de familles fondenlen 1932 Saint-Paul-des
Capucins. Trois ans plus lard, deux petites colonies s'etablissent dans Ie
canton de Cherbourg. En 1937, Cherbourg-Esl (Saint-Thomas) com pIe 358
personnes. Cherbourg-Ouest (Saint-Jean) regroupe, elle, 245 ames. La
plupan des colons viennenl de Sainte-Felicite, de Les Mechins el de
Grosses-Roches. En 1938. un feu d'abatlis mal eLeint rase 80 maisons eL
baliments dans deux rangs de Cherbourg-Esl. Enfin, Saint-Rene-Goupil
occupe dans Ie sud du canton Tessier une partie de la vallee de la riviere
Matane el quelques rangs. Ouvene en 1932, la pelite colonie re.;oil un
groupe de colons de Saint-Ulric en 1936 el I'annee sui vame, elle compte 792
personnes60 .

Cette annee-la, les quatre missions de Saint-Paul-des-Capucins,
Cherbourg-Esr, Cherbourg-Ouesl er SainL-Rene-GoLlpil n'ont encore
defriche eL mis en valeur que 3338 acres de terre (12,3 acres par lot). Dans
Cherbourg-Ouest, on commence a peine asemel' un peu d'avoine, de foin
et de pomrnes de lerre. L'elevage eSI peu developpe el dans trois de ces
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endroi IS, on manque mcme de Iai I pour les enrants. De seplembre amai, les
seuls revenus proviennent des chanliers de la region el. de la COle-Nord. Le
bois coupe sur les lOIS est vendu 'lUX sepl. scieries locales, qui emploielll 44
colons el 28 journaliers au prinlemps el a n~te.

Le comle de Gaspe-Nord comple six jeunes colonies. IOUl.es situees a
J'interieur des lenes. Saint-Ooave-de-I'Aveoir eSI celie qui promelle plus.
Ouvene en 1932, alors que la crise econom iq ue sevit cia os LOuIe sa rigueur,
on la considere comme la colonie de Cap-Chat dont elle est disLante d'une
douzaine de milles. C'esl d'ailleurs Ie cure de ce village qui ronde la

Bonaventure ,\l'l'!JOtjUC
des 1I0110;r., de bnj,
(APC)
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nouvelle colonie. En 1934, elle compte deja 42 familles, soit290 personnes.
Trois ans plus tard, la population approche les 1200 ames. Environ la
moitie des families proviennent de Cap-chat et les autres de Sainte-Anne
des-Monts. de Padoue, de Price, de Mont-Louis et aussi de Quebec et de
Montreal. Des 1935, un premier cure vienl y resider. Deux scieries y sonL
elablies, employant quelque 45 persannes durant quatre mois. Ces
ouvriers ne viennent cependanl pas de la colonie. En 1945, l'incendie du
rang Faribeau mellra sur Ie pave une centaine de personnes, qui finiront
par quitter les heux. La populalion IOmbera alors a quelque 600 per
sonnes. Par la suite. iI y aura recrudescence grace aune industrie forestiere
f1orissante. A. la fin des annees 50, autre declin. En 1958, la colonie ne
comptera plus que 745 ames. Ce scenario sera celui de plusieurs autres
colonies fondees dans la premiere partie du siecle.

Saint-Bernard-des-Lacs est la colonie de Sainte-Anne-des-Monts. On
I'ouvre elle aussi en 1932 Ce sont des families de Sainte-Anne qui s'enfon
cent dans la foret vierge pour s'y installer. En 1937, la colonie compte 340
habitants. La population vit d'agrieulture et de la coupe forestiere. Trois
peLites scieries y Ool leurs installations. En 1940, un pretre vienl resider
aupres des III families. Dans Jesannees ]950, quelques dizainesde families
s'en i ront: i I y a eu I'j ncend ie d' un rang, Ie commerce dubois decline et la
vie se fait trop difficile.

La colonie L'Enfal1l-Jesus-de-Tourelle, ou Sacre-Coeur-Deslandes, est
situee en arriere de Saint-Joachim-de-Tourelle. Prolongement de cette
paroisse, Ja mission comple 253 residents en 1937. line scierie, alimel1lee en
bois par Ies colons, emploie une quimaine d'hommes. Comme pour ies
colonies voisines, la compagnie Richardson est Ie principal acheleur du
bois des moulins. En 1958, la population comptera 525 personnes. Tous les
colons, sa uf quelques exceplions, sont des travail leu rs forestiers. Enf in, il y
a l'ephemere colonie Lefran~oissituee pres du Lac-au-Diable en arriere de
Manche-d'Epee. Vers 1937. Iwil familles y partent et y biitissenl une ecole.
Apres quelques mois. la colonie est declaree non viable elles 34 residents
doivent aller ailleurs.

Grande-VaIIee-des-Mollts est une colonie fondee a la fin de la decennie
par I'initia tive conjoi nte des au LOri tes provinciales, de l'economis te Esdras
MinviJle et du cure Alexis Bujold du village COlier de Grande-Vallee61 . On
lente alors pour la premiere fois d'organiser les habitants dans un syndica L
agro-forest ier. En pI us des lots mis ala disposi tion dC's coions, on consti tue
une reserve forestiere speciale d'une superficie de 130 milles canes devant
erre exploilee au benefice des gens de I'endroit. Fondee en 1938, la colonie
regroupe 120 personnes en 1941. Saint-Thomas-de-Cloridorrne rec;oil ses
premiers defricheurs en 1937. lis sont alors une soixantaine de personnes.
On est aussi a conslruire une route pour atleindre les lieux.

Si dans Gaspe-Nord, de petites colonies prennenl peni blement racine en
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arriere des villages de la cote, dans Gaspe-Sud, la situation eSI encore pire.
Le coJon gagne de .$200 a .$290 par annee. L'agriculture eSI nulle. en
general, et ce ne som pa~ des fils de cultivateurs qui ouvrenr les missions
mais de jeunes pecheurs desabuses. La plus ancienneetla plus peuplee des
sept colonies que compre Gaspe-Sud vers 1937 est Val-d'Espoir, fondee
pres de vin.~t ans plus tot. Les aunes datent des annees 30. Ledefrichement
n 'yes t pas td:s a vance et I'exploi ta tion foresliere esr parLOUl la pri nci pale
source de revenus.

Les colonies de Gaspe-Sud sont siruees dans l'arriere-pays. entre Perce et
Chandler. Va]-d'Espoir connait un developpemem assez lenl. Dans les
annees 30, elle ne semble guere en meilleure posture que les colonies plus
[(~centes. Elle est crigee en paroisse en 1932. Un monastere tenu par les
cislerciens y est foncIe au debut de la decennie et il est pris en charge par les
clercs de Sainl- Via leur en 1938. Une ecole moyenne d 'agriculture yest alors
ouverLe. En 1937, la population aueint 917 habitants, soit quelque 600 de
pi us qu 'en 1931. Une centaine de lOts som dhenus par des gens habit3nl en
dehor~ de la paroisse, ce qui sem ble heiner la colonisa lion. L 'agricult ure
en est une de subsistance et on doit importer quelque 5 000 livres de beune
par an. L'hiver. I'exploiration du bois se fail sur les lots des colons. Six
scieries et moulins a bardeaux fonclionnem dans les limites de Val
d'Espoir. Mais les lots ne renfermenl presque plusde bois de commerce. De
plus, les concessions de la Consolidated Pulp &: Paper Company sonl
lOuteS proches et il n'est pas facile d'y oblenir ades laux raisonnables cles
droils de coupe.

Les quatre dernieres colonies du comu" de Gaspe-Sud sont plus jeunes
que Val-d'Espoir. C'est en 1935 que les colons s'enfoncent en arriere cle
Sain te-Therese-de-Ga spe et de Chand ler pour les defricher. L' une d 'elle,
Sainl-Gabriel-cle-Gaspe. esr situee a I'ouest de Val-d'Espoir. On a d'ail
leurs songe a l'annexer a cette paroisse avant de trancher aurrement. La
population, qui compte 250 personnes en 1937, provient de Cap-d'Espoir
et cle Val-d'Espoir. Les gens vivem d'aborcl de I'industrie forestiere. Deux
scieries emploient trois mois par annee une cinquamaine d'hommes. En
1918, Saint-Gabriel devient paroisse. La colonie de Saint-Charles-Garnier
est siluee dans la seigneurie de Pabos. En 1937, sa population est de 191
personnes. Les defrichemenls y sonl faibles, les habitants devant travailler
un peu parloUl pour gagner leur vie.

Pres de Saint-Charles-Garnier. la colonie de Sainr-Edmond comprencl
321 personnes en 1937. Comme dans les aUlresjeunes missions, la rerre ne
procure pas de revenus au debul. Un petil moulin existe depuis 1933. En
haUl ele Sainr-Edmonel-de-Pabos, dans Ie canton Pellegrin, se lrouve la
colonie de Sainte-Bernadette. fondee elle aussi en 1935. De 60 colons la
premiere annee, on alteinr 445 personnes deux ans plus tard. Les grains de
semence sont elisrri bues gra lui lement par Ie gouvernement car les colons ne
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peuvent les acheler. Le revenu moyen eSI de $230 alors qu'on eSlime que
pour develop per les ex pI oi lalions, les colons clevraienl retirer en Ire $500 et
$800. Une scierie s'ouvre Ia aussi.

C'est Ie comte de Bonaventure qui compte Ie plus de colonies dans les
annees 30. Elles sont au nombre de onle et regroupenl 3800 personnes.
Quelq ues-unes, comme L' Alverne et Rou lhierville, remontenl a Ireme ou
quarante ans, d'autres sont vieilles de quinze ou vingt ans, mais plusieurs
naissent durant les anntes 30. Avanlla crise, la colonisation allaitaussi au
ralenLi dans ce comte mais apartir de 1930-1931, Ie mouvemel1l colonisa
leur s'accelerf'. La encore. les colons vivenl de lravaux de voirie, d'octrois,
de primes gouvernementales et de travaux foresliers. Le bois est vendu aux
scieries locales qui ne fonClionnenl quequelques mois par annee. Au cours
de ['annee financiere 1936-1937, Ie gouvernemel1l provincial verse aux
colons $13510 en pri mes slatUlaires pour leurs tra va u x de clefrichemenl t'I

de premier labour. Mais les secours directs doivenl dans plusieurs cas
suppleer J l'insuHisance des autres revenus.

La colonie de Saint-Jogues s 'ouvre en 1935 dans Ie haut du canton Hope.
Des 54 colons de la premiere annee, 22 viennenl elu diocese de Chicoutimi.
La mission com pie 300 habitanls en 1937; on trouve une scierie sur son
lerriroire. Sa in t-Elzear es lOU vene, e1le, depuis 1924. Da ns les annees 30, la
colonie est en pleine expansion. De 1931 a1937, sa population s'accroll de
226 personnes pour atteinclre 625 habitants. Une cinquanlaine de families
y sont alars montees maJS plus d'une quinzaine ont quille les lieux. Des
roules la relient a Bonavcl1lure et ,1 New-Carlisle. Mais Iii comme ailleurs
souvel1l, l'eloignement dl's ma rches freine la croissance des cu lLUres. Sain 1

Elzear compte cinq scieries donI q ualre travaillent a commission pour les
culrivaleurs. Elles emploienl quelque 75 hommes.

La mission de Sainl-Louis eSI Siluee dans Ie canton Nouvelle el rcleve
de Saint-Omer depuis 1932. Sa population est de 300 personnes en
1937. Les gens y vivent principalernent elu bois. SailH-Louis-de-Gonza~ue
ne compte qu'une pelite scierie. Plus a l'oueSI dans Ie meme canton, se
trouve la colonic de Sainl-Jean-de-Brebeuf ouverre en 1930 et qui compte
400 habitanls sepl ans plu.s lard. La plupan viennent de Nouvelle. Dans Ie
canton voisin de Mann SI" trouve la colonie de L'Alverne. Habitee depuis
1897 en viron, elle n 'est df'sservie par voie de mission que depuis 1931. Si x
ans plus tard, elle regroupe G30 personnes. Les revenus elu colon sont
d'environ $240 par annee eL sa production agricole est Join de repondre aux
besoins de la consommalion familiale. L1 aussi on viI surtOUI des chiln
liers, de la coupe sur les lots el e1u travail aux lrois moulins locaux. Dans Ie
mcme eamon, la colonie de Saint-Conrad, ctablie en 19.35, compte une
cenraine de pe]"sonnes deux ans plus lard.

Dans ie canton de Ristigouche, exisle depuis 1932 la colonie de Sainl
Fidele dont la population s'cleve aenviron 400 personnes en 1937. Plus a
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)'ouesl, celie de Roulhierville, siluee sur la riviere Matapedia, comple 350
habitants en 1937. Ouverte en 1908, elle est moins isolee que ses voisines,
etant lraversee par Ie chemin de fer et la route de la Vallee. Dans Wute la
colonie, i I n'y a « qll'un seul vrai del richeur». Deux autres groupements de
population sont aussi ~ signaler Ie long de la Matapedia: Milnikek, qui
groupe une cinquantaine de personnes en 1937, et Millstream, qui compte
aussi une cinquantaine d'habitanlS. Ace dernier endroit, la populalion
demeure Slalionnaire durant la ctecennie. A panics deuxjardins de famille
que I'on y retrouve, Ie chemin de fer est peut-clre Ie levier economique Ie
plus solide de J'endroil. Enfin, dans Ie canton Matapedia, se trouve la
colonie de Saint-Jean-de-Matapedia. Sa populalion depasse 400 personnes
en 1937. Le revenu annUl"I des colons lourne autour de $55.

Malgre cettc prise de possession de nouvelles terres intericures, I'exode des
Gaspesiens se poursuit . En effel. si entre 1930 et 1940, la population de
Gaspe-Nord, de Gaspe-Sud eL de Bonaventure a ugmente dc 22%, paSS<lnt de
70107 it 85464 personnes, celle hausse est de beaucoup infericure a I'ae
croissement naturel de la population. L'emigralion se poursuit done mal
grc Ie fa i1 que la crise sevisse parLOut et que Ie chomage soi t ch roniq ue clans
les villes. Les vieux com[(~s de Gaspe-Sud el de Bonavenlure som depuis
LOujours Ies plus grands perdants ace niveau. Dans les conclusions de leur
inventaire des ressources niHurelles, lcs enqucteurs de 1937 eSliment que
pres de 45000 personnes ant quitle la grande region Matapedia-Malane,
Gaspe, Bonavenlure el lles-de-Ia-Madeleine entre 1881 et 1931, ("'esl-a-dire
en cinquante ans62 .

Ave<. la crise eependan I, I'emigration ralentil son rythme. Di vers secours
des gouvernemeJ1ls et tenaines mesures des municipal ites permelLent d 'ai
der la population atraverser ces mauvaises annees. Aussi rernarqlle-t-on un
courant de migration interieure plus fort qu'allparavam, Ies gens se
depla,ant nombreux d'un endroit a I'autre dans les comtes, particulicre
ment vel's les endroits de colonisation all l'on pense pouvoir s'en sortir.

Dans Malane, on quilte surtout son village ou sa paroissc pour s 'elablir a
proximi tc, dans un seeteur forestier en dcveloppemen t. Les q uelq ues 1000
personnes qui quittent quand mcme la region vont surtout vel'S la Cotc
Nord, notammenl aBaie-Comeau, Shelter-Bay et Trinity-Bay, ou I'indus
trie forestiere est f1orissanlc; parfo!s, clles vonl gross!r Ies rangs des ouvriers
des grandes villes ou elIes auronl de la peine;1 vivre duranl ees annees de
crise. Chaque an nee, des Ie di-bul de !'automne, les journaliers et les
cultivateurs s'ernbauchenl dans les chantiers elu conlle ou de la Cote·Nord.
La plupart y travaillent durant unto peri ode moyenne de qUCltre nwis. Sauf
une ou deux Ioealilcs, wutes Ies municipalites du COmle de Matane [our
nissent leur contingent de bucherons ct de draveurs. Durant l"aulOmne et
l'hiver, c'eSl un continuel va-ct-viem entre ces localiles et les chanliers.

L'EXODE
CONTINUE
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Dans plusieurs municipalites, Ie travail en foret [ournit plus de 40% du
revenu annuel des families. Dans ce comte, iI y a donc ala fois emigration
definitive vers I'exterieur, migration interieure qui s'attache a la colonisa
tion el emigration saisonniere vers les chantiers. Le principal centre de
population demeure Ma tane. devenue ville en 1937. Elk compte alors 4869
habitants dans I'agglomeration principale et 1'~31 personnes dans sa
municipalite rurale63 . Celle ville foresliere. en plus d'etre un centre d'ex
pOflation du bois. est aU:isi un point de dislribution de marchandises pour
tout Ie COmte.

Durant la decennie 1930. la population de Gaspe-Nord n'emigre pas
beaucoup. Par contre, iI y a. Ja aussi, de nombreux. deplacemen ts de gens d u
]itloral vers les nouvelles colonies de I'interieur. Le depart pour les chan
liers est presque toujours lemporaire, landis que les jeunes [illes qui
s'engagent pour Je service domestique quitlent souvent Ie cornte pour
toujours. Les principau)( centres sont Sainte-Anne-des-Monts, Cap-Chat,
Mom-Louis, Saint-Joachim-de-Tourelle, Riviere-Madeleine et Grande
Vallee.

Gaspe-Sud est depuis la deuxieme moitie du 1ge sieck un grand exporta
leur de populalion. Les gens qui sont partis vers les grands centres indus
lrie Is des ElalS- Un is et de I'Omario ne se comptent plus. En lre 1871 el 1937,
pi us de 18000 personnes auraient quilte Ie sol natal entre Grande-Vallee et
Newport64 • Comme dans Gaspe-Nord, fa crise ralenlill'emigration exte
rieure au profit du developpement des colonies de I'arriere-pays. Les
principaux villages sont Chandler, Gaspe, Grande-Riviere et Riviere-au
Renard.

Le comte de Bonaventure ne retienl plus depuis longlernps ses enfants. A
cause de la crise, I'emigration diminue cependanl. L'arrivee de nouveaux.
immigrants venus pour coloniser reussit souvent acompenser les departs.
II n'y a pas de villes dans Ie COmle mais on y retrouve de populeux villages,
tels Nouvelle. Carleton, Maria. New-Richmond. Caplan, Bonaventure,
New-Carlisle, Paspebiac, Pon-Daniel et Gascons.

Dans les COmleS de Matane et de Gaspe-Nord, la population est presque
totalement francophone. Dans Gaspe-Sud, les seCleurs Riviere-au-Renard
Cap-des-Rosiers el Barachois-Newport sont principalement de langue
fran<;aise alors qu'entre Cap-des-Rosiers et Barachois un peu plus de [a
moitie de la popu lation est anglophone. Cependa n l, cetle majori le s 'efrri te
continuellement par Ie depart massif des jeunes. Malgre cela, les pOStes
dominants du commerce, de I'industrie Ct de I'administration de ce seCleur
som encore occupes fort majoritairemenl par des anglophones. Meme si
eUe est aux trois quarts francophone, la populalion dll COmte de Bonaven
ture demeure celle ou la minorile anglaise est la plus forte. Certaines
municipaliles, telles Matapedia, Escuminac, Grande-Cascapedia, New
Carlisle, Shigawake ct Pon-Daniel- West sont composees majorilairernent
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d'anglophones.
i\ la fin des annees 30, on lente de lwuver de nouvelles solutions pour

augmemer Ie niveau de vie du Gaspesien. La crise a demonlre plus que
jamais la fragilile de I'economiede la region. Les responsables de I'enqucle
de 1937 ecrivaiel1r en conclusion de leur rappon que la Gaspesie eSI une
emile a part. lIs soulignaiem, entre aunes besoins, la reorganisalion de la
peche en fonclion de la haule mer, une meilleure planificariol1lechnique
el commerciale de cene induslrie elle groupement des pecheurs. Poureux,
la forel est la de de I'cconomie peninsulaire. Jls souhailaient cependanl
qU'Ol1 l'ulilisal de fac;:on plus intense lOUl en assuranlla permanence de la
ressource. Quanl aI'agricuhure, vu ses possibil ires limilees, ils suggeraienl
q u 'elle [til conc;:ue pri ncipalemen l pour assurer la su bsisr.ance cles [ami lles
el ensuile en fonclion des marches locaux ou avoisinams. Le remede
propose au mal economique de la peninsule souligne bien la fragiJite des
modes de vie: « Panout, concluaient-ils, s'impose la coorclination des
modes cle vie, puisque pour ainsi clire nulle pan une seule occupation ne
peut procurer a la population un niveau de vie satisfaisanl. Partoul aussi
eSI req uise I'exploi ralion simullanee de lOUles les ressou rces6~». Malgre
cenains essais ulterieurs en ce sens, Its resulrals s'avereronl faibles a long
lerme, les revenus du Gaspesien demeuranl encore lrop alealOires.

Laguerre
et l'apres-guerre

Pendant la guerre ell 'apres-guerre, la Gaspesie, malgre son entree clans la
SOCiele de consommalion nord-america inc, n'en reSle pas mains une
region marginale par rapport a I'ensemble clu Quebec. i\ cause de son
eloignemenl des grands cenlres urbains quebecois el ontariens er cle son
[aibIc developpement induslriel, elle ne peul profileI' aplein des rewmbees
de I'expansion economique que connalt Ie Quebec d'avant la Revolution
tranquille. Cependant, elle s'inlegre clavantage a I'economie continentale.

C'esL l'induSlrie foresriere qui prime dans les clecennies 1940 el 1950. La
forel occupe plus cle 80% de la superficie cle la peninsule. De ce LOlal, les
terres de la Couronne represenlent plus de 60%, alars que la forcl privee
compte pour 21 % el Ie boise de ferme pour 17%. Pres de la moilie des lerres
de la Couronne esr concedee principalemfnt ade grandes compagnies. Les

L'IMPORTANCE
DE L'INDUSTRIE
FORESTIERE
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trois plus imponants concessionnaires son I, durant la periode, la Gaspesia
Sulphite Co., la New Brunswick Internalional Paper Co. ella Cascapedia
Manufacturing and Trading Co. De plus, sur lcs lelTeS de la Couronne. Ie
g'Ouvernemenl mel en place des reserves forestieres cantonales el speciales.
Les premieres sonl deslinees aux colons el aux cultivaleurs qui n 'onl pas de
bois sur leurs lerres, alors que Ies secondes som mises ella disposilion des
syndicals forestiers. A la fin de la decennie 1950, la peninsule de Gaspe
compte dix-sepl reserves speciales, qui ne repreSentenL cependant que 6%
de la superficie forestiere de la region.

La grande periode d'aCliviLe foresliere cst l'auwmne et I'hiver. Cepen
dam, les besoins en bois des grandes com pagnies exigel1ule pi us en pi us un
approvisionnemenL continu eL la coupe d'~le va se generalisanl. L'appari
lion de la scie mecanique dans Ies annees 50 permel d'augrnenter [a
prodllClivilt~ du bllcheron. Deux Lypes de n~munerationont alars cours: Ie
salaire aforfail et celui ,\ la journee. Les salaires moyens verses ala fin de la
decennie varient enlre .$8 et $13 par jour.

Les petits produneurs cOl1linuent d'occuper une place impOrtanle dans
I'industrie forestiC're. En effet, pres de [a moitie des terres appartenant<':t des
cullivateurs ou Z. des colons sont en bois dc-boul. A!'automne, les cultiva
Leurs consacrent au moins quelques semaines a la coupe de ce bois. Leur
grand probl('me est celui des prix, plusieurs il1termediaires s'interposam
entre eux et les compagnies.

A la ~uite des recommandations de la Commission Heon en 1955, [e
gouvernement de l'Union nationale adopte une loi qui autorise la signa
ture, au niveau regional, de plans conjoints pour la mise en marche des
produits agricoles et du bois, enlre petils producleurs etacheteurs. Du COLe
des producteurs, c'est I'Union cathoJique des cullivateurs (UCC) qui
assume la responsabililt de la negociation. Ainsi, Ie 21 mai 1958, enlreen
vigueur k premier plan conjoint de la Gaspesie, ratifie par 2219 produc
leurs (83%) repanis dans 32 paroisses enlre Saint-Fidele-de-Ristigouche el
DouglasLOwn. D'importanls contrats SO!1l signes par la suite avec les
gra ndes com pagnies forestieres. Penda n Lses trois premieres annees d 'exis
tence. l'Office des proclueteurs de bois de pulpe de la Gaspesie s'occupe de
la mise en marcht de plus de 100000 cordes de bois. Des l'aulOmne 1959, les
acheteurs se regroupent a leur lour en AssociaLion des acheteurs de bois de
pulpe de la Gaspesie.

Un lour rapide de la region nous permet de nous faire une idee des
principales en lreprises (orest ieres qui ront chan lier a1a fi n des annees 50. A
MaLane, nous relrouvons loujours la Price BroLhers Company qui, pen
dan l la decennie 1940, engage 500 a600 bllcherons payes en moyenne $100
par mois. Deux aLrois camps apeine foncLionnenL durant l'ete mais, des
septembre, leur nombre augmen Le ,I pI us de douze. Les « jobbns» recruten L
leur main-d'oeuvre dans les environs. Tout Ie bois, en moyenne 22 000000
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p.m .p., fIotle vel'S Malane. De 125 a150 dra veu rs y rravai lien I pendan L40 a
50 jours au salaire quolidien de $3 <'1.$3,50. OndebiLe Loulle boisd'oeuvrea
la scierie de Malane. Des 1944, la produclion baisse a 16000000 p.m.p.;
huit ans plus tard, elle eSI tombee a 10000000 p.m.p. On decouvre alors
que la possibilile de coupe annuelle eSl descendue a9000000 p.m.p., soil
l'equivalent de 20000 000 de cordes de bois a pale. La produCtion de la
scierie diminue de moilie, ainsi que la main-d'oeuvre engagee en forCl et en
usine. En 1954, on assisLe a une aUlre baisse de production (8000 000
p.m.p.) et en 1957, c'eSl la fermelure definitive de l'enlreprise qui affecle
300 lravailleurs, lOUS chefs de famille. La Hammermill Company, pour sa
pan, fournil du travail a 1200 hommes, donl 1000 bucherons gagnant en
moyenne .$19,52 par jour el coupant chacun 1,61 corde quolidiennemenl.
line cenlaine de foreSliers lravaillenl au flollage. Mais comme la compa
gnie s 'approvisionne de plus en plus aj'exterieur de la region, Ie vol ume de
bois qu'elle y coupe diminue.

Plus a l'esl, la James Richardson Company continue ses ;:lcliv)ICS de

1A:'« ('h~mi n d'e'au» du
JTloulio de Jil Mool
Louis SeJgniory Ltd en
1938. (ACN)
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coupe a l"arriere de Cap-Chat67 . C'est l'entreprise la plus imponante du
comlC~ de Gaspe-Nord. Elle possede 180 milks canes de limites abois dans
les cantons de Romieu, Cap-Chat, Dalibaire, Joffre, Faribault et Cher
bourg. Vel's Ie milieu des annees 50, un grand incendie detruit 1600000
p.m.p. de bois dans ce COmte dant une partie des concessions de la Richard
son. Son gros moulin est situe aCap-Chat67 En plus des syndicats forestiers,
quelq ues aunes en treprises det ien nen I des concessions sur la ri ve nord de la
peninsule. II s'agil de [a Tourelle Lumber Cie, proprielaire d'une scierie a
Sainte-Anne-des-Monts depuis 1949 el derentrice de 36 mi lies carres de forcl
dans les cantons Lapotardiere et Boisbuisson. A La Martre, la Sainte
Marthe Lumber Company exp[oile des terrains vacants de la Couronne
depuis 1938. Le volume annuel moyen de coupe est de I'ordre de 3 000 000
p.m.p. et de 2000 cordes de bois apate. AMarsoui, l'entreprise A. Couturier
& Fils emploie une centaine d'hommes sur ses concessions des cantons
Chrislie eL Duchesnay. Quant a la Mont Louis Seigniory Limited, elle est
vendue en 1947 ades interetsallemands. La coupereprend de 1953 a 1957.

Dans Ie secteur de Gaspe, la Canadian International Paper Company,
dontl'usine de pate et papier se lrouvea Trois-Rivieres, exploile encore sa
concession de la riviere York. La coupe se fait presque toutC l'annce et
occupe dans la peri ode de pointe de l"automne 400 hommes. En moyenne,
dans les annees 50, la compagnie fail couper annuellement sur son
domaine 26000 cordes. De plus. elle en achete 18000 autres des culti vateurs
du secteur Douglastown-Riviere-au-Renard.

Ala Baie-des-Chaleurs, it la meme epoque, la concession de la Gaspesia
Sulphite Co. fournit du travail a 400 hommes, qui produisenl annuelle
menl 27000 cordes de bois. L'entreprise qui occupe la place la plus impor
lante pour ce qui eSl de la coupe en foret est I'association entre la Bathurst
Power and Paper Company et la Cascapedia Manufacturing Trading
Company. Cela lui permet d'extraire en moyenne 100 000 cordes par annee
el de fournir du travail a500 bOcherons. Ce bois est acheminc vers les usines
de la Balhurst simee dans la ville du meme nom. Finalement, la New
Brunswick International Paper Company, fihak de l'Internalional,
embauche annuellement 1000 hommes pour une coupe moyenne de
144000 cordes de bois. Cene production fournil la moitie de la matierc
premiere de I'usine de pale a papier de Dalhousie.

A la fin de la decennie 1950, la Gaspesie fournil un peu moins du quart
du bois d'oeuvre et 10% du bois de pulpe utilise au Qucbec68 Mais it part les
nombreuses scieries du littoral, celIe de Chandler est la seule usine impor
tan Ie de transforma tion elu bois. Depuis sa reouvertu re en 1937, elle accrolt
constamment sa production de pale a papier, qui passe de 125 lonnes par
jour en 1938 it 200 en 1948 el a275 en 1951. L'usine doit parfois fermer ses
portes pour de counes periodes it cause de problemes d'approvisionne-

CarklOll. t'll 1915. (APe) ment. Elle transfarme annuellemenl 169000 cordes de bois, qui donnent
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80000 wnnes de pale a papier. Pres de 80% de la production s'en va aux
EL.<lls-Unis, pendant que Ie Canada et l'Angleterre en retiennem 10% cha
cun, Dans les annees 50, environ 500 personnes y lravaillent (bucherons
non compris) mais, outre la question de l'approvisionnemenl., des COUlS
d'operalion eleves et une technologie de plus en plus desuete freinent la
croissance de l'enlreprise69

Les comtes de Bonaventure el. de Gaspe sont tres actifs dans I'industrie du
bois de sciage. En dfet, en 1957, on ycompte 108 scieries, qui occupem plus
de 1000 personnes. Appartenant ades intercls prives ou transformant Ie
bois pour les syndicats forestiers, leur production est de plus de 4500000
p.m.p. Les plus grandes entreprises de ce type sont a Cap-Chat. Dans
Bonaventure, les usines de sciage de McLellan & Dumais et de Paradis &
Freres de Nouvelle-Ouest produisent ensemble 7 800000 p.m.p. jusqu'en
1958, annee qui voit fermer la scierie Price, a Matane on coupe plus de
10000000 p.m.p.

Apres la guerre, l'inclustrie gaspesienne du bois se dislingue par la place
imponante qu'y jouenl. les syndicats forestiers. A la fin des annees 50, Ie
COmte de Gaspe-Nord en compte quinze et celui de Bonaventure, deux; au
LOtal, quelque 700 personnes y lravaillent. Ceux de Gaspe-Nord vendent
une bonne partie de leur production aux scieries de A. Couturier & Fils et
de la James Richardson. Par ailleurs, certains syndicats exploitent leurs
proprcs scieries, comme a Grande-Vallee eta Mont-Saint-Pierre. Indenia
blemem, la creation des syndicats foresticrs contribue 3 augmenter Ie
niveau de vic des Gaspesiens et astabiliser leurs revenus, paniculieremenl
chez les pecheurs du litloral nord. Mais Ie grand handicap au developpe
ment de ces cooperatives demeure la mauvaise qualite de la foret mise aleur
disposition.

UN NOUVEAU
SECTEUR:

L'INDUSTRIE
MINIERE

La mise en valeur des mines de cuivre a Murdochville a partir de 1953
constitue aussi un element important de la hausse du niveau de vie et de
I'in lcgration des Gaspesiens a!'economie nord-a mericai ne d'apres-guerre.

Depuis Ie 17e sieele, on esperait trouver et exploiter des richesses dans Ie
sous-sol gaspesien. En 1831, sir Richard Bonnycaslle, geologue amateur
qui accompagna lord Aylmer dans la peninsule, confirma l'existence de
petrole dans la region. Treize ans plus tard, William Edmund Logan,
geologue en chef du gouvernemem canadien, explora la region. 1\ etait
d 'a vis que les depots de pctrole lrouves dans les vallees de la Saint- jean el de
la York etaient exploitables commerdalemenl. Logan fut suivi par de
nombreux autres, leIs james Richardson (3 ne pas confondreavec I'entre
preneur du meme nom), A.P. Low (1883), R.W. Ells (1883), R. Chalmers
(1904), A.P. Coleman (1918-1919), A. Mailhot (1919), J.c. Beidelman
(1920), F.J. Alcock (1926), I. W. jones (1929 et 1933), ].E. Sill el P.E. Auger
(1943). II faul cependant atLendre 1950 pour voir la publication d'une
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premiere elUde geologique sur la region.
Des Ie depart, au milieu du siecle dernier, ce som les richesses en hydro

carbure qui faisaienl I'objet de recherches assez imenses. On fora ies
premiers puits dans Ie secleur de Gaspe au debut des annees 1860, aux
endroils ou on avait constale des suintements d'huile et de petrole. Entre
1860 et la fin du sieck on fora pres de 60 puits mais aucune nappe de
petrole ou de gal ne semblait assel importanle pour justifier une exploita
lion commerciale. Au debut du 20e siecle, on eHeoua 22 autres tenlali ves de
forage mais sans grand resultat car ces recherches se faisaient3 l'aveuglette
et 3 de tres faibles profondeurs 70 .

Les rapports des premiers geologues en Gaspesie entralnent la crealion
de quelques compagnies inleressees au forage el a l'exploitiHion commer
ciale du petrole. Le gouvernement leur accorde alors divers octrois. Ainsi,
en 1844, la crealion de 1a Gaspe Fishing and Coal Mining Company fait
echo aux recherches de Logan dans la region. En 1860, la Gaspe Bay
Mining Company fore lesdeux premiers pUilS, I'un aDouglasLOwn, I'autre
sur un affluent de la riviere York. En 1865, la Gaspe Petroleum Co., la
Gaspe Lead Mining Co., en 1889, l'Inlernational Oil Co. et en 1899, la
Petroleum Oil Trust Co., creusent a leur lour des puits dans Ie secteur de
Gaspe. Apres quelques annees de recherches au d'exploitations infruc
tueuses, la plupart des entreprises liquidenl au cedem leurs avail'S. Au 20e
siecle, ma1gre la faiblesse des resullatS, les forages se poursuivent. Entre
1940 et 1960, on fait aussi quelques tenlatives. En 1943, on pffeclue un
forage de 2 571 pieds dans Ie canton Galt, en arriere de La baie de Gaspe et de
1946 a1948, la Gaspe Oil Vemures Company teme trois Eois sa chance dans
1a meme region. En 1959, l'Associated Developments, enueprise deja active
au niveau de la recherche pelroliere dans ]a peninsule, fusionne qUill.re
compagnies egalement impliquees dans Ie forage en Gaspesie.

Sur Ie plan minier, la Gaspesie est une region riche mais la plupart des
gisements sam de faible elendue et tres difficilement exploitables sur Ie
plan commercial. Ainsi, la Consolidated Condego, insralleedans lecanlOn
Boisbuisson entre 1948 et 1954, construil aCOle de la mine qu'elle exploitp
un concemrateur qui traite au cours de ces six annees 68478 tonnes de
minerai donI la teneur en plomb, en zinc et en argent est assez faiblp.
L'entreprise doil cesser ses activites parce qu'elles s'averenl non rentables.
Au cours de la meme peri ode , la Federal Meta Is el Ja East MacDona Id Mi ne
fan t d 'a ut res tenIa tives sur un sile qui se trou ve au ne qua rantai ne de milles
au sud de Sainte-Anne-des-Monts, pres de I'actuelle route transgaspe
sienne. Mais la decouverte au ctebu t des annees 60 de riches gisements sur la
COte-Nord delOurne I'allen tion des prospeCLeurs el des gra ndes en trepri ses.

Le developpement de l'indUSlrie minicre dans la peninsule gaspesienne
connait son sammet Ie plus imponantquand on decidede mettreen valeur
les gisements de cuivre a basse leneur du mom Needle dans Ie canLOn
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Holland. De celIe exploitation nail une agglomeralion mJnlere, ville
champignon el ville de compagnie, qui marque de fac;:on majeure Ie
developpemenr du secteur nord-est de la peninsule.

La decouverte de filons de cuivre dans la region date du debut du 20e
siecle alars qu'Alfred Miller trouve des traces de ce minerai dans Ie lit de la
riviere York, pres de DouglaslOwn. Au debut des annees 1920, les freres
Miller commencent une serie d'expeditions qui VOnt leur permelLre de
remonter a]a source de la riviere York et d'explorer les gisemenls de cuivre
pres du lac du meme nom. Par la suite, ils decidenl de ceder leur concession
miniere it la compagnie Noranda Mines, qui se donne une filiate, la Gaspe
Copper Mi nes. Ava nl la clerniere guerre mondiale, ce lle-ci en treprencl un
programme de forage au cliamant et d'exploration pour eta bli I' une carto
graphie des gisements. Durant la guerre, les travaux sont suspendus pour
reprendre apres 1945. Les resulta tS de ces recherch es permetten t d 'eval uer a
48 millions de lonnes Ie potentiel de la mine. Le prix eleve du cuivre el
I'expansion promelleuse du marche de ce metal inciten t la Noranda Mines
a creer une ville miniere.

A partir de 1951, la compagnie charge une finne d'ingenieurs de fa
preparation des plans de la fuwre ville. lis decident de construire ce centre
j uste aCOle de la mine et de I' usine, c'est-a-dire it 2 500 pieds d'alti tude dans
une region semi-desertique. La ville eSl nommee Murdochville en I'hon
neur du premier president de la Naranda Mines, James Y, Murdoch.
Durant I'hiver 1951-1952, les tracteurs elles grues se mellent a I'oeuvre
pour degager Ie site el construire les premieres rues et maisons. Les pre
miers logements multifamiliaux rec;:oivent leurs locataires a partir de
decembre 19.52, A la fin de la decennie, la population approche Ies 3 000
habitants avec cles infrastructures qui peuvent en cOnlenir jusqu'LI5000,

Des Ie depan, les investissements gouvernementaux sont massifs, car it
n'existe aucune infrastruclUre roU[iere, ferroviaire ou portuaire pour Ie
transport du minerai. La mine oblige ainsi Ie gouvernement a ouvrir
I'imerieur de la peninsule en construisant des routes.

Les operations miniercs pour I'extraction au mont Needle debutent en
1952, quand cinq galeries d'acces SOnt percees. Murdochvitle est formee en
corporation municipale Ie 15 juillet 1953 et I'allumage du premier four a
reverbere a lieu Ie 12 decembre 1955, tandis q ue la premiere coulee de cui vre
eSl effectuee Ie 9 decembre de [a meme annee, soit46 ans apres [a decouverte
des freres Miller. Ala fin des annees 50, I'extraction est de 8 000 tonnes de
minerai par jour. Par ailleurs, la construction d'un concentrateur permet
de transformer sur place Ie cuivre de sa forme minerale a la forme mt'wHi
que. On Ie transporte ensuile aMontreal. ou la Canadian Copper Refiners
en complele la transformation par I'affinage. De 1956 a1959, leconcentra
teur produit 100000 wnnes de cuivre anode.

S'apercevanl que son concentrateur pourraittransformer plus de mine-
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rai que]a mine en fournil quolidiennement, 1a compagnie decide en 1957
d'acheler des concentres de cuivre de la Maritime J\'lining and Smelting
Company de Terre-Neuve a raison de 60000 lOnnes par annee. Le minerai
arrive au P0rl de Gaspe d'ou. il eSl lranspone par camian jusqu'a
Murdochville.

Ainsi, dans la premiere decennie de son existence, Murdochville devient
I'une des grandes villes minieres canadiennes. Le concentrateur de la
compagnie, avec une capacite de lransformation de 42000 wnnes par jour,
arrive au second rang en imporlance au Canada. II [ourniL 12% de Ja
produclion canadienne de cuivre. Mais ]a croissance d'un cenlre comme
Murdochville requierl d'imponantes ressources energetiques que la Gas
pesie ne possede pas. Le gouvernement du Quebec decide, au cours de I'ele
el de l'automne de 1954, de poser q ualre cables sous-marins d 'une longueur
de 31 milles enlre Manicouagan et Les Boules pour importer de l'energie
hydro-eleclrique des cenlrales de Bersimis I el n. Plus du liers de l'energ'ie
ainsi apponee ira aux besoins de Murdoclwille. Cependanl, les bris repetes
des cables empechent la fI:':gularile du service. Les autorites de la Gaspe
Copper Mines decidenl a lors de construire<'!. cote de I'usine une centrale qui
suppleera aux dCficiences de I'alimentation en energie eleCLrique el qui
T(~g-ularisera Ie debil.

En comptal1l1es infrasLTuClures hyclro-eleetriques el routieres, c'esl plus
de $10000000 que Ie gouvernement du Quebec investiL pour Ie projer-de
Murdochville au cours des annees 50. Ces inveslissemel1ls permeuel1l de
[reiner Ie dec!in economique de la reg-ion en creal1lde 1000 a1500emplois.
Chaque annee. $5000000 a$6000000 en revenus alimel1lentl'economie de
la region. Quam £1 la Noranda Mines, efle a invesli plus de $30000000".

Pour les Gaspesiens de la cote, Ie travail de la mine. exigeant et parfois
dangereux, implique des changemel1ls d'allitudes. Des gens habitues au
travail de la peche et de ]a foret se pliel1l mal au regime du salariat el ala
presence de contremaitres qui les surveillent cOl1linuellemenl. Pendant les
premieres annees d'exploitalion, on conSlale un certain flotlemel1l dans
I'emploi, car plusieurs Lravailleurs ne perseverenl pas. Par ailleurs, lOUS
admellent que siluee a2500 pieds d'altitude dans une region quelque peu
aride, Murdochville est l'ami-modele du village gaspesien du bord de la
mer. Froide el inhospilaliere. ceLte ville en forme de damier COl1lraSle avec
les courbes eL la geographie fal1laisisLe de la COle. Mais son niveau de vie
plus eleve el I'acces a un emploi slable incitem ay venir lravailler plUlOI
que de s'exiler a Montreal ou ailleurs.

L'exploilalion c!u cuivre de Murdoclwillejoue un role important dans Ie
developpemem economique de la ptninsuJc gaspesienne. Mais]a mine n'a
enlralne aucune aUlre crealion d'usine dans Ja region. Cependant, au
niveau des activiles de service el de la venle all detail, dIe fail na'ilre un
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dynamisme economique qui ralentit I'exode dcmog-raphique el diminue
quelque pCL! Ie pessimisme qui regnait dans la region.

D'apres Ie recensement de 1956, les tenes agricoles reprcsenlenl 5,6% de la
surface du comle nlunicipal de Gaspe-Ouest, 10% de celie de Gaspe-Est eL
16% de celie du comu:' de Bonavenlure. Duram la periode 1940-1960, la
superficie des lerres cullivees diminuede fac;on importante, soil de 16%. Les
recenseurs fom alors la difference entre les fermes comrnerciales el les
fermes incli viduelles. Si u ne ex ploi tation agricole a un pOlemiel de vellle de
$1200. elle CSl dassee comme ferme commerciak de culture el d'elevage.
Alors qu 'en 1956, au Quebec, Ie pourcemage de ccs fermes lourne au LOur de
70%, en Gaspesie, il n'est que de 42% pour Gaspe-Ouest, de 50% pour
Bonaventure el de 8,5% pour Gaspe-Est.

La po pu la lion agricole accuse une ch Ule Ires impona n le au cours de ces
annees. Au debul des annees 1940, plus de 60% de la populalion gaspe
sienne vit sur une exploilalion agricole; au recensement de 1956, il n'en
reste qu'environ 45%. Les com[(~s gaspesiens sont done duremem toucht"s
par les abandons de la terre. Ainsi, de 1941 a 1956, Bonaventure perd'! 000
personnes sur une population a~ricole LOlale de 27000, Gaspe-Ouest en
perd 3953 sur 23000 eL Gaspe-EsL, l588 sur 6450. On se dirige plus
nombreux qu'avanl vers d'aurres secleurs d'aetiviLt".

La production laitiere occupe une part de plus en plus grande dans
I'economie regionale et les aUlres cultures en deviennenl complementaires.
EnLre 1941 el 1956, malgre fa diminUlion de la populalion agricole el du
nombre ele [ermes, Ie Lroupeau lailier <lu~mentede 27% dam Gaspe-OUeSL,
de 42% dans Gaspe-Esl el de 12% dans Bona ....enture; au Quebec, l'augmen
lation moyenne n'est que de 5%. En 1957, ta Gaspesie comple une tremaine
de beurreries el de lai Leries. Mais dans l'ensemble, la production Jaili~'fe

n'est pas encore assez imponanle pour que s'y developpe Ull veritable
resea u de com mercial isation.

Cornpar~eaI'ensemble d u Quebec, la production de fourra~eseSI encore
faible. Sur Ie plan cereaJier, la culture de l'avoine domine largemenl, avec
31800 acres en culture en 1959. ce qui place la p('ninsu!e, la aussi, en
dessous de la moyen ne quebecoise. La prod uction d u loin el de I'avoi ne est
principalemenl deslinee a ('alimenlation du cheptel des exploitations
agricoles meme si une panie, nOlammem pour Je foin. va 'lUX chanLiers
foresl iers.

La cui lure de la pommede lerre profil.e beaucoup aux GaspesiensiJ cause
de son rendemenr Ires imponant. En 1959, alors que la moyenne se silue
pour lc Quebec a 103 boisseaux a l'acre, la Gaspi'~ie en produit 111. La
population locale consomme environ 50% de celle produclion; Ie reste eSI
ccoule el sur d'autres rna rches. LJ n des pI us irnpona n LS?t conq uerir est ceJ u i
dc la COlc-Nord, desservi par ]es agriculteurs des Maritimes. Grace h 13
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Compagnie de Transport du Bas-Sainl-Laurenl, qui leur donne un mono
pole d'acheminement, Ies producleurs gaspesiens de pommes de lerre
peuvent prendre ce marche dans les annees 50.

La production honicole connait aussi certains progres, mais elle resle
tres [aible. La cooperative de Cap-d'Espoir, par exemple, continue d'oble
nir de bons resulta IS. Elle cuI Ii ve des pelits pois qu'elle expedie aMon treal.
Pendant les annees 40 et 50, la lerre affectee a [a culture des legumes en
Gaspesie passe de 147 a779 acres_ Al'exception des choux et des navets, on
n'exporte rien sur les marches exterieurs.

La periode 1940-1960 marque la mOnlee des entreprises cooperati ves et Ie
Mclin des societes de colonisation. La Cooperative Federee de Quebec,
principal regroupement de cooperalives agricoles, VOil ses effeclifs croltre
largement. A la fin des annees 50, la Gaspesie compte treize cooperatives
agricoles regroupanl 1800 membres. Dans Ie seul comte de Bonaventure,
on en lrouve clix el, sur la rive nord de la peninsule, Sainte-Anne-des-Monts
est paniculicremem bien organisee a ce niveau.

Quam aux mouvements de colonisation qui ont connu leurs heures de
gloire durant la periode de la depression des annees 30, i1s traversent des
moments difficiles lOut au long de la decennie suivante. La plupart du
temps, Ie colon est avant tout un lravailleur forestier. A ce titre, iI se
preoccupe peu d'organiser son exploila tion agricole pour lui dema nder un
jour sa subsistance. Quand ille faiL, il s'apen;oit souvent que Ie sol n'est pas
assez fertile pour I'agricullure. Generalemenl done, Ie colon defriche et faiL
de la terre neuve jusqu'a ce que prenne fin I'aide gouvernementale.
Ensuite, iI abandonne Ie defrichemenl pour Ie travail forestier. Un rapport
d'enqucte sur Ie COOlIe municipal de Gaspe-Ouest, en 1958, affirmail
dej,\:« Aujourd'hui, apn"s une experience qui dure depuis 25 a30 ans, on
realise que ces colonies posent des probJemes vraimenL insolubles parce
q u 'elles n 'auraien t jamais diJ etre ou vertes72 .»

La mecanisation ell'eleclri!'ieation rurale represenlent les deux grandes
innovations qui apparaissenl durant les annees 40 el 50 chez les agricul
leurs gaspesiens. En quinzp ans, Ie nombre de lraneurs se multiplie par
quinze, et ce, au detriment des chevaux dontle nombre diminue. De plusen
plus, la machinerie occu e une place importante dans la vie de [a fer me_
Par ailleurs, fa mise en place de I'Office de l'electrification rurale en 1945
permet une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs de l'energie
elecLrique. En 1956, 81% des fermes de Gaspe-Ouest som eleclrifiees. De
plus, I'on nOle I'augmelllalion rapide du nombre de mOLeurs electriques el
ele lrayeuses mecaniques.

En 1936, avec la crealion de l'Office du credit agrieole,le gouvernement
esperail ameliorer la stabilite de l'entreprise rurale. Cel office permet aux
cultivaLeurs d'emprunler a long lerme avec des laux d'interel plus faibles
que d'habiwde. Par ailleurs, c'estl'Union regionale des caisses populaires
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des annees 1950, alors qu 'on constate une legere remon tee. Les penes les
plus lourdes sont enregistrees entre 1941 et 1951, quand les industries de
guerre et d'apres-gucrre ainsi que I'amenagemem de la Cote-Nord pous
sent les Gaspesiens a qUllter leur region. Tl faut aussi tenir camptI" de la
chutc des prix et de la production apres la guerre.

Les changements les pi us importants dans J'industrie de la peche durant
cellI" periode son tIe developpement de la peche hauturiere grace a I'avene
ment des chal utiers, des cardiel'S et des gaspesiennes. Ce developpement est
aussi favorise par la construction d'usines de transformation qui amelio
rent la qualite du poisson et l'importance croissante que prend Ia coopera
tion chez les pecheurs par I'intermediaire de Pccheurs-Unis, I'organisme
qui regroupe les cooperatives de pecheurs creees a la fin de la decennie
1930. On remarque aussi une diversification plus poussee qu'auparaval1l
des especes pcchees et des methodes de capture. Ainsi, Ie leurre norvegien
(jigger) etla palangre som de plus en plus populaireschezles morutiers, et
ce, aux depens de l'ancienne ligne it main.
Si, dans les annecs 1930 les autorites avaient construit Ie long de la cote
gaspesienne de nombreux entrepots frigorifiques, dans la decennie 1940, on
salue la mise en place de quelques sechoirs anificiels. Mais les grands
changements surviennem pendant la decennie 1950, avec J'apparition des
bateaux pour la pcche en haute mer. Auparavant, les pecheurs gaspesiens
pratiquaient leur metier au large des COtes avec leurs petites embarcations,
appelees barges de Gaspe. Les navires hauturiers permellent aux pecheurs
d'etendre leur rayon d'aclion et de prendre de plus grandes qual1liles de
poisson. Si dans Gaspe-Ouest, ce sam encore les barges qui cominuent
d'elre Ie plus ulllisces, dans Gaspe-Est, les navires de haute mer fournissent
une part de plus en plus grande de la production.

Le plus populaire de ces bateaux est Ie chalutier. Deja utilise depuis
longtemps en Europe et a partir des annees 1930 en Angleterre. il fait son
apparition dans les Provinces maritimes en 1947. En 1951, Ie ministere
provincial des Pkheries en achete deux, qu'il amenea la station de biolo
gie de Grande-Riviere. A la suite d'essais fruClueux, il cree en 1952 un
service responsable de la renovation de Ia [loue de peche. On fera ainsi
construire annuellement une dizaine de bateaux pour la pcche hau[uriere.
En 1953, Ie service reussil a rnettre ,\Ia mer seize navires, dont qual.orze en
Gaspcsie, pendant que cinq autres som en construction aux chamiers de la
Gaspe Ship Building- a Sandy-Beach.

Le chalutier est un navire d'une soixantaine de pieds €t il est monte par
quatre hommes. II utilise un grand filet conique de 70 a 80 pieds de
longueur, appele chalut, qui lui permet de dragueT sur son passage lOutes
Ies e~peces de poissons. Un treui! muni de cables d'acier assure la manoeu
vre du chalul. Quand Ie filet est remonte, on Ie vide eton tTaite Ie poisson
sur place; on l'empile dans la call" el1lre des couches de glaceconcassee. Un
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bon cou p de chal u l peu t recueilli r pi us de 3000 livres de poisson. Gela ne se
compare pas aux pI ises des anciennes barges. Ce nouveau lype de peche
pennel. done <k prendre plus de poisson, de capturer une plus grande
d i versi te d 'especes, d' operer en eau pI us profonde t't d 'a llonger 1a saison de
peche. Les sonies duren t generalement quelq ues j ours et elles s'effectuen t
la plupan du temps jUSqll'~1 line cinquantaine de milles du riva!2;e. Ct'pCI1
clam, cenains chalulicrs se rendent jusqu'a la Cote-Nord au aux Iles-de-la
Madeleine.

Le palangrier ou cordier de lype « Robar» eSl moins gros que Ie chalu
tier. II eSl aLl.~si mon te par quaue hommes. D'une longueur de 50,160 pieds,
il eSl mllni cl'un guindeau mecanique pour la levee de la palangTe; son
equipement comprend, comme It chalulier, un sondeur aecho pour repe
rer les fonds, un radio-[l~lephone et un compas. Mais iJ semble moins
produClif que son concurrent. II ulilise en effella me me methode de peche
qu'auparavant mais sur unc plus gTande echclJe. Les pccheurs doivem
ainsi appater durant cles heures des milliers d'hame<;ons sur environ 150
lig-nes dormames. Le pal2lngrier eSlloutefois rapidement sllpplante par la
gaspesienne, sone de petit cordier d'environ ;~5 pieds, qualdie souvcm de
grosse barge. La stalion de biologie de Grande-Riviere teste ce navire pour
la premiere fois en 1955. Munie d'une paJangre mOtOlisee, la gaspesienne
dispose d'un bon amenagemem mais n'est pas dotee de l'equipemem de
bord sophistique du chalutier el du cordier73 ,

L'apparirion de ces lrois nouveaux navires, dom Ie nombre de passe Ies
80 vers 1958, modifie peu a peu les habiludes du pecheur gaspesien. Dans
les annees 1950, Ie gouvernemenl du Quebec el lcs dirigeams de Pccheurs
Unis s'unissem pour lancer une campagne afin de convaincre les pecheurs
de la necessile de se lancer dans la peche en haute mer. Pour ce Caire, ils se
servem du journal ,4, Plemfs VO/ifS etde l'emission Radio-Pccherit's sur les
andes de CHNC ;'l New-Carlisle. La situation des pccheurs cDtiers se fail
alors de plus en plus precaire. Plusieurs d'enlre eux doivem meme se
recycler dans la peche sportive ou tourislique. C'est avec I'appui financier
des aUlOri leS gouvernemcnLales que vonl s'effecluer les changements, GlI" iJ
faut d'enormes sommes pour se payer des chalutiers. Le credit maritime,
instilue en 1941, eSl modifie afin de minimiser la mise de fonds des
pecheurs dans la construCtion des baleaux hauturiers. Cependanl, celte
offensi ve de modern isa tion n 'en traine pas une aug-menta lion suffisan te des
revenus des pecheurs.

Des changements majeurs ont aussi cours dans Ie traitement meme du
poisson. Le gouvernement provi ncial fai t d' ail leurs preu ve d 'une severite
de plus en plus gra nde da ns sa classifica lion. A. pani r de 1958, les a ulOriles
federales imposent I'inspection obligalOire de lOLlt Ie poisson frais el
congele. Pour repondre aux de(is, les enlrepreneurs doivent modernIser et
agrandir leurs usines de transformalion. On mell'accenl sur la produni-
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vile. Ainsi, en 1954, la compagnie Robin, ]onl'S & WhiLInan ouvre ;'\
Pasp{biac Unt' usine employanl 60 personnes pour transformer Ic poisson
a ppon{ par neur eha Il.Itiers.

Quant a la federation de Pccheurs-lfnis, elle se lance dans ta construc
lion de trois importaflles usines: ;:. Riviere-au-Renard ell 195-1, i1 Sand,,
Beach en J956 et:1 Newport en 1960. Ces instal lalions som construiles grfll<:'
i1 1'a ppui des gouvernemenls el sou vent dans I'i ndi I'k 1'(:' I1ce des pee llt'Ul s
societai res eux-memes, qui craignent la central isa l ion des at Ii ,·itt's ella fin
de l'aUlonomie de InHs syndicals locaux. Pour que les usines puissenl
fonClionnel J plein, il doil y avoir une augmentaLion de IJ production.
Ainsi, lelle de Pccheurs-l!nis passe, <.'lltre 1953 eL 1964, de 12000000 it
34 000000 Ibs. l.es nouvelles usincs crt'enl de l'ernploi dans la y("gion; les
employes som rl'lribucs au salaire minimum mais i1s pellvcnl b('neficiel
d'une garanlie de slabiliLe de kurs revenus plus grandt:' que les p(~cheurs,

Si la croissance tres rapidt' du mouvernem coopeJaLif au niveau dc la
peche s'expliquc par Ie lele Cl k lravail des anillldlcurs du Service social
cconomique de SainLe-Anne·de-la-Potatic']'c, ('paules par Ie dergl' Cl It's
aLllOriu~s gou\'(:'rnemenlalc~, il Ill' raUL pas oublier non pIll) Jes faclcurs
('conomiq ues. En cffel, ,i en 1939 Ie C('ll l Iivres cit' monlt' V,HH $1,73, ce prix
grimpe a$5,39 en \ 945. La Deuxieme Guerre mondiale, en emplThanl la
sOrlie des na vi res de peche europeens, cree UIW rarelt' don l von Lprofj leI' les
pf'cheurs gasp{'siens, commc ce fll[ Ie cas lors dll pn:rnicr conftil mondial.
Mais, comlne en 19J9, Ia fin des hOSlililCS e[ Ia reprise des aCliviL('S hono
miq ues norma les ellLJ alnen I 1I ne bai"se cOflsitkra ble d u prix elu poisson
(surtOU[ pour la morue), Ll [t'dt"rJ,tion de P(\dwurs-Cni~.qui n'a pu amas
ser un capital pour les mauvaisjours, passe ,'r travt'rs urj(' s('rtC de problell1es
fina ncicrs 1.I es serieux qu i a rncneru une lU leI Ie gOll \(:rn eln(')lla Ie de sept
mois en 1948.

[\:lt~me si en 1960, plus de 80% des pt~cli('urs u[ilist'nl efl(ore des techni
ques t'l un cquipfmenl artisanaux, la c!l'cennil' qui vit'JH de s'c'touler a
ouvert la porte ;1 l'induslrialisillion de la p(ochl' gasp{-sienne. La valeur
moyen ne ann ue Ill" dt's prj ses wurne alors a UlOur de $1 400 000, Dt· pI us, ;1 la
fi n de la tlt-cen n ie, les indusl.rit;·s de lran sforma lion tlu poi sson on upen l ell
bonne saison plus de 1200 pfrsonnes. L'apparilLoll dll poisson congelc' et
d u poisson en b:'i LOnnelS permftl'ou VeHure de nouvea ux marcll('s et con so·
Iide ('eux qui son LCli'j:, acq llis. Dans Ic~ all n&n 1950, It' Ina rc h(- am('1 iUl in cL
SurtOul celui de I'ltalie absorbent la l1lajcurl' piulic de la produclioll de
ffiorue Sl'(I1(·('. Quan I a IlX prod uib frais ('[ congeks, ib son ll'COU /(os pri nt i
paIement en Amerique e1u Nord. Pl'Chculs-Unis avail d',lilkurs d(-tidC de
misn de ra~ on lOute panicul iere sur Ie rnarch(' pro\- inc ial. AVCl' Ie dh,elop
pement dc la pr'che hauturirre et fa rt-giollcdis,llion de son inrril~lruClure,Ie
clc'barquement Liu poissol1 deviel1t lrop importanl pour elre pris en charge
pdr Ie pecheur eL ~a ramille, ce qui enLralne la c1isparition du p0cheur
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independanl traitanl ses propres captures.
Desormais, lOUles les varieleS de poisson sont livrees a I'usine par les

pccheurs des cooperatives. Ainsi, la peche au chal ut permetla capture de la
SebaSle el de la phe, especcs qu'on ne prenait presque jamais auparavant. A
l'usine, les prises sont classees el lraitees par des ouvriers salaries qui, pour
la morue par exemple. au lieu de LOute la secher, transforment en filet frats
ou congel€' la petite, sechent la moyenne et salent1a plus grosse. Le mode
familial de preparalion du poisson qui avait tant profile aux compagies esl
devenu impossible.

Les vieilles enneprises de peche ne se sont pas n~ellement adaptees aux
changemen Ls technologiq ues, a la pene de leurs anciens marches, al'appa
ririon de nouveaux produils que les cooperatives mellent en circulation el
a la prise en main par les gouvernemenrs de I'industrialisation de la peche.
En 1960. elles sont LOules disparues, sauf la William Hyman & Sons
Limited, qui ne fail plus que vivoter et la Robin, Jones & Whitman. Ceue
dern iere ne contrale pI us en 1958 que qua Ire « usines" de peche: Paspebiac,
Barachois, L' Anse-a-Bea ufils et Newpon, En 1960, elle indique au gouver
nement son inlenlion de s'en depanir apres avoir tente en vain de vendre
celie de Paspebiac aPecheurs- Unis7i . La Robin, Jones & Whitman delaisse
biental ses activit(,s maritimes pour ne garder que ses magasins de vente au
detail. En 1964, ses bihiments de Paspebiac sont detruits par un incendie.
En 1967, c'eSL au Lour de la compagnie Hyman de fermer ses pones. Les
petites entreprises, dont les principales sont situees aL'Anse-a-Beaufils, a
Sainte-Therese-de-Gaspt\ a Grande-Riviere et a Pon-Daniel, connaissent
aussi des problcmes el cfTl<lines doivent (esser leurs activites, entre autres
parce q u'elles ne peuvenl concurrencer les nouvelles usines de
transforma lion,

Malgre tOUles les ameliorations, la situalion des pecheurs, surtout 1es
cOLiers, demeure diffici!('. A partir de 1957, Ie gouvernement accepte de
rendre ce groupe de navailleurs admissi ble a u regime d 'assura nce
chomage, instiLue en 1941, mais acondition qu'ils aient peche un cenain
quota, difficile a atteindre pour les pecheurs cotiers, Encore a la fin des
an nees 1950, Ie pecheur au Ie travail leur dans I'usine de tra nsformalion de
poisson doit continuer as'exiler une panie de l'hiver pour aller I.ravailier
en foret; s'i1 est mains chanceux, iI reste chez lui aaltendre Ie printemps
suivanl.

LA POPULATION
GASPESIENNE

En 1961, la population de la Gaspesie s'eleve a 104824 personnes, ce qui
consti tue une aug-mentarion de 19360 par rapport a1941. Le com[(~ muni
cipal de Bonaven ture compLe 42 962 personnes, cel ui de Gaspe-Est41 333 eL
celui de Gaspe-Ouest 20529. Ce dernier COmLe conna1t d'ailleurs Ie plus
haut taux d'excedent de population au Quebec entre 1945 el 1955 avec une
augmentation de 7380 personnes, SOil une hausse de 37%. Celle perfor-
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mance est due, dans une large mesure, a la naissance de Murdochville, La
populalion du lerriloire M,lLane-Cap-Chal passe, elle, d'environ 14300
personnes en 1940 aplus de 2 \ 000 en 1960, La ville de Matane conna7Ul elle
seule une augmentation de 4 447 habi[arl[s7~,

Une des caraw'risliques de Ja combe demographique gaspesienne est
I'imponance numerique de sa jeunesse, Cell.e panicularile est une
conSlanle de la population de la pcninsule depuis la fin dL! 1ge siecle, On
doit altribuer ceue situation dans une large mesure au laux d'accroisse
menl nature] (reS eleve des Gaspcsiens,

La populalion blanche conrinue de devenir de plus en plus rranco
phone, Ala fin des annets 50, Ia proportion de Canadiens frant;:ais Sf situt ~l

92% du LOlal alors que lcs anglophones rfprfStnlenl4,8%, Un phenomene
d'assimilation ou d'exil frappt les anglophonfs qui complaienl au milieu

l!lIt'ri"lll d,,!'llSill('(k
(r(ln,fonn~lllOlldc.;
Pt, 11('llr~-I'J)I<:' ~"Ild)

RI';', h, (i\I\Q\
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du 1ge siccle pour pre~ de 50% de la population el en 1920, pour quelque
25%. Apres la Deuxieme Guerre mondialc. la baisse s'accemue.

Quant aux Amhindiens, ils sont regroupes ell110ls peu nombreux mais
homogcnes. ;\insi, les reserves micmaques de Maria el de Risligouchf
comptenr 1300 personnes. alols qu'a Gaspe, moins d'une cemainf d'Ame
rindiens viven! melts <.lUX Blancs depuis plusieurs generations. Plus de l<.l
mOilie de lOu~ les Amerindiens ont moinsde vingt am. Lcs guides touristi
ques cle ]'{'poquc rnenlionnent les Micmacs rornme un auraiL df la
rc~!On. En realite, ils som viuimes de mauvaises conditions socio
economiques et de racisme.

Entre 1940 et 1960, la majorite de la population ac!ivede la region oeuvre
dans Ie seeteur primaire (agriculture, fOlCl, peche, mines). Les aClivitt's du
~('ueur secondaire se developpcnl. quand mcme quelque peu dalls les
annces 50 el vont perrneure une augmenlation du nombre d'emplois. Le
tcrtiaire, c'esl-a-dire Ie ~eCl('ur des services, est, lui, plus developpe; it
comprend un peu moins elu liers de 1<:1 populalion anive. Comparalive
mellL au resle du Quebec. la Gaspesie vit encore dans des condilions de
sous-induslrialis,llion, caracteris\ique bien paniculiere des regions peri
pheriq ues. Le developpemel1l regional passe a lars a pre~ Ie cleve loppemem
des SLruclures indusLrielles des grands centres urbains.

Le prohlcme majeur de la populaLion active en Ga~pe~ie eSL Ie SOllS
emploi. Sur une b;lse saisonniere, Ie chomage peut "'Jrier dans une me-me
ann('e de 5% it 35%. Les moi~ les plus difficiles pour les lravailleurs sont
ceux ele decem ure amai, avec un paroxisme en mars. A. Ja fi n des annees 50,
duranl la periode hivernalc, It's ch6mcurs representcnl 50% de la popula
lion active des villages desse!vis par les cenLres dt main-d'oeuvre eL
d'assurance-chomage de Chandlel el de Matane. Les jeunes continuenl a
de~esperel des fa ibJes possiuil iles q u 'offrentles Iieux ('t Jesenen Lde pi us en
p Ius ltur s villages na Lals pour aJler lra va iller sur la COLe-Nord, Zt Mon trea I
ou J QueUec. L'essor rapide de la COle-:'Jarel clans les ann('es 50 n'est pa~

sans causel des remous dans la peninsuJe gaspesienne. CeLte region, dlSPO
SJn! d'un potenticl elev(' ('n ressources rniniercs el hydro-elenriquts, est
appeler ,1 sc eleveloppcr plus rapidement que sa voisine du sud. Ll croi~

S,lllce ineluslrlt'lle des villes de Sept-fles et de BClie-Comeau a, sur la pcnin
suIt, des inc idencT~ positivts sur it' plan t-conolllique en geniTal. Sur cclui
elf I<.t di'mographic, la GaspC:'sie se relrouve cepcndant pcrdanl.e.

Egalemenl, ~l partil des annees 50, Its sources cl'immigration commen
cent ,i se larir dans la region. Si Its socii'les elf colonisalion parviellntnt a
ctablir dt' nouvelles familks, tilts vienne-IlL rarement ell." l'txLCrinll. Ce ne
.,Olll cerlainemenl pas [('s que!qutS families hong-mlses qui s'installent
dans la peninsule aprts la (risc de 19S6 dans leur pays, qui pC'rTTlt"ltelll
(I'influencer son flux mig-rJloire. Entre les anni>es 1956 et 1961, l'<'Tmion
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rnigraloJrf eSl en traIn u'annuler IOtalemcnt Ie fort <In IOlssemClll nalUJd
des cornlc's de MalClnc ,'I de Bonaventure.

Apres la Seconde Guerre monui'd<:.!csgouvernemel1l,> U'cll-ral eL provin
cial metLcnt en oeuvre des mesures leg-isl,l[ives clans le bUl cle subvenir aux
besoins des gens les moin.'> fOrlunes. Ccs poliliqucs sociales (assurance
chomage, pensions ue vieillesse, ele.) [ont suite;\ des mesures cleja prises
pour fa ire fa,e ;1 la <Tise econom iq ue des an n&es 30. Elles uoi venl dim in ue r
les inegaliLes cle revenus el (ombler les ccarls de dcvC'loppemt'11l ('('0 l1 om i
que entre les rl·gions. Ainsi. les gouvernemenlS vonl dcvflsercn Gaspesie
des millions de dollars pour etssurer la sun./ie cles chomelll.'>, des pauvres Cl

cit'S personncs agees. l\'ous el1LrOm detns J'cre de rEL'lL-providence. Ccs
aides massives des gOllvernemenLS lbnoignenL de la faibk%t' de I'l'collom it'
regiol1etle, En erfeL. la moyenne des rt'venus dt's Gaspcsiens resle largemcnl
infe. ieure " u:Jle des autres Quebecois. Les possibiliLcs de Irouvc'!' Ill1
cmploi stable eL permanent leur sO/Hln\s limilecs, amoins qu'its acccplent
de demenagel a l'eXLerieur de ]a region. El, finalemenl, leur droil ;'l des
services cducalifs, huspilal iers el cu) lUfe!s min ima ux eSl souvenl )imiLe pet r

les <lures rt'a Ii tes soc io-econom iq ut'S.
Le socio lo~ue l'vla rcel Rioux sou ligna iLque ]a periode de la guerre ('I cle

J'apres-g-unf(' avail donl1e aux Gaspesiens Ie gOll! de la rcussile incli\'i
duelle 1"1 de l'argent?6. Cornme aiJleurs au Quebec, l'amelioraLion clu
ni\'e'<!u de' "ie n l'iTl{C'g'l'alion a la sOlibi- de (onsommaLion ,al11 devenues,
en 1960, les deux preoccupalions majeures des ,ol](:ctivilCS gaspcsienncs.
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On dccril souvent Ie siede aCLue! comme celui des communicalions, eelui
ou les contacts enlre les hommes deviennenl plus faciles et plus frequents.
Le Quebec n'echappe pas a la regIe Cl rncrne ses regions peripheriques
profitelll cles progres de la technologie qui avance a p<1S de gcant. En
Gaspesie, ccla a un double eCfeL D'abord, la peninsule dcvient plus aist'>
ment accessible: !'ouverture d'un chemin de ceinture carrossable ament',
l'ete, de nombrt'ux tourisles. lis apportenl des idees nouvelles, am<'Ticaines
au ,lULres, qui conlribuelH a changer le~ rnentaliles. En mcme temps,
I'impact des communications se lail sentiI' sur la conscience regionale.
Desormais, bien que les espri IS de elocher persislelll, Ie phheu r de I'[cho u
erie et I'agriculleur de Carleton se senlenl plus soliclaires pour r~soudre les
problemes communs.

L Jamelioration
du systeme de transports

Encore au 20e sieclc, nombreux SOnt les observaleurs qui voienr dans Ie
probleme des transpon~, I'enlrave majeure au dt"veloppemenr de la pcnin
sule. 13eaucoup de critiques pleuvenr sur les gouvernements qu'on accuse
de laisser vegeler un chemin de fer desuet, de refuserd'envisager la possibi
li!(~ d'un pon oceanique a Gaspe et de ne pas investir sufl'isammenl dans
('infraslructure rouriere.

LA NATIONA
LISATION

DES CHEMINS
DEFER

NOlls avon s deja vu que l'arrivee d u chemin de fer ,) Gaspe en 191 ! n 'a pas
regie les prablcrnes des pcninsulaires. Trois compagnies se partagenr Ie
Irajet dt Quebec a Caspe. Le marchand gaspesien eSI done contraint de
payer troi s la ux de freI differellls. Aca use de ces d ifficu Itt'S, encore en 1920,
une grande pal lie du commerce est dirigec par bateau vers Ie Nouveau
Brunswick Oll l'lntercolonial offrE' un service efficace el a moindre cout.
Les Gaspesiens sont de(:us, eux qui ont mis tant d'espoir dans un chemin
de fer generateur de dCveloppemenl economique. Par l'intermediaire du
depute federal de Bonaventure, Charles IVlarcil. les adminislratE'urs de la
Quebec Atlantic & Occidental avaient lemc. vers 1912-l913. de faire couper
Ies subvenlions gouvernernentales au rranspon marilime Gaspe
CampbeJ1ron.

C'est que Ie service aux passagers, inaugurc en 191,~, laisse beaucoup;l
desirer. De Quebec, iJ (aul plus de deux jours pour se rendre a Gasp{·. El
dans quelles conditions: wagons bon des trap chauds ]'ete, trap froids
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I'hiver, halles a Loutes les gares cle village, sans campIer le~ « arrets spe
Claux». Un habitue nous raconLe It: periple cle [a«;on assez amusanle:
« bea ucoup cle voyageurs refusa ient cle qualifier clu LiLre cle chem in de fer les
voi tures que trainai I une imita lion cle 10C0J11olive sur des sem bla l1l.S cle rail s
IOrdus. longealll des precipices, lraVerS3m des ponts sur chevalels cI'une
arniquite si douleuse que main ts voyageurs prclcndaierlt qu 'ils ne lenaienL
cleboul que par force d'habitude. Ces trains avaient leurcommodite, .. pour
les voyageurs peu pI esses: les fermins elles pccheurs pouvaient donnfT des
commissions aux conduCleurs qui, complaisants, arretaienlle train vis-a
vis les clemeures pour accommoder les f';ens. L'horairc: on panair quancl on
bait prcL; en rOUle, on arretaillivrer un sac cle farine, lin cem livres de sutre,
une poche cle scI, au charger un quan de hareng ou cle morue eLon arrivait
q uand on pouvai [I.»

La na tional isa lion cles chemi ns de fer gaspesiens apparai l a pI usieu rs
comme la solulion a leurs probl&mes. D&s janvier 1913, Charles Marcil el
son col legue Guslave Lemieux, depute de Gaspe, clemandenl au gouverne
menl conservateur d'incorporer les chemins cle fer gaspesiens au reseau de
I' Intercolon ia I, proprietc de I' Etat ca nadien depuis Ie debut de sa construc
Lion en 1868. Le g'ouvernemenL envoie dans ]e comll' de Bonaventure un
commissaire pour entendre les doleances cles cilOyens. Les Gaspesiens se
renclent en grand nombre aux assembIces pour redamer !'achat cle la ligne
Matapedia-Gaspe par Ie gouvernemeHl central. Mais la Premiere Guerre
mondiait' tue Ie projel dans l'oeuf.

La paix revenue, l'iclCe de naLionalisation refait surface. Les petitions
affluent tanl chez les elus que chez Ies fonctionnaires lecleraux. Le minis
Icre des Chemins de fer cchange une volumineuse correspondance avec la
Quebec Atlantic &~ Occidental au sujCl du tron<;on Paspebiac-Gaspf' mais
ne j uge pas opporwn cle conel ure Ie marchf'. Sous Ics pressions de Marcil et
Lemieux, la Commission nationaJe des chemins cle fer se rencl enqlleter sur
place. ANew-Carlisle, ou debutenl les audiences, la Clla m bre cle commerce
de Quebec a]arme les autoriLe~ sur Ie son fait <lUX pecheurs de la cote qui
sont dans I'impossibilitc cI'exploiter Ie nouveau march& canadien du pois
son frais, par rna nq ue de wagons-g-lacicres. Les Gaspcsiens exigent d 'a u tre
pan un service de trai n q uOlidien des postes eL des voyageu rs. lis reclamellL
enfin la modernisation du rail et des equipernents. Mais Ie president de la
Commission, Frank B. Carvell, ne croil pas que Ie gouvernemem doivt'
acquerir les biens des deux compagnies impliquces.la Quebec Oriental el
la Quebec Atlalltic & Occidenlal. II suggere plutOL que k Canadien Natio
nal, qui vietH d'acquerir Ie reseau de l'Illlercolonial. laue all prete 1e
matt'rieJ moclerne adequ3l pour remabiliser la ligne. II veUL en outre
obliger les compagnies a etablir un service quotidien jusqu'a Gaspe.
Reprenant <'1 son compte Ie diagnostic de~ elites gaspesiennes, it eerit:
«Tout Ie long de la ligne, it yo a d'immenses forcts qui s'ftenclent au loin
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Le cbem in ue rer pres ue
j\·[alaptd,a. L('~ Caspe

sit'ns" r{'damt'nl I'arhal
dt' Ja liglle Malapt'dia
C<1S~{ par It' ~nUVl'rne

1n""1 (t'n{ral. .. (:\C1\')

vel'S Ie nord. Les possibi Ii tes agricoles son leon sidera bles, mais ce n 'est rien
en comparaison de ce qui pourrail se cultiver s'iI y avail de meiJleurs
moyens de transpon2 .»)

A!'aUlomne de 1923, Mgr Ross convoque, conjointement avec les depu
[es federaux, une grande assemblee afin que 10tHe la population puisse
discuter de la question des chemins de fer avec [e president du Canadien
National, sir Henry Thornston. Dans J'eglise de Bonaventure, 2000 per
sonnes prennent place pour debaure [a question, trois heures durant.
Thornston semble etre gagne a la cause eL, peu apres, la Commission des
chemins de fer enlreprend une visite de la peninsule, S'arrelanL <'I lQules les
gares pour en tendre les fepresenla tions des i nteresses. Mais Ie presiden t de
la Commission, Ie juge McKeonn, estime que les sommes demandees par la
Quebec Orienlal el Ia Quebec Atlantic & Occidental ne sont pa,<,
raisonnables.

Pendan I ce temps, Mgr Ross faill'i mpossible pour que Ie gouvernemenl
se decide enfin. Le 7 fevrier 1925, iJ renconlre Ie premier ministre Macken
zie King et Ie presse de trouver une solution au probleme. L'avenir de la
Gaspesie en depend, sOlJtient U:veque de Gaspe. fl faut interesser Ie colon
en lui donnant des moyens de communication applopries. King se
contente de repondre que la situation financiere du pays ne lui permel pas
d'acquerir les chemins de fer gaspesiens, mais qu'it ne s'opposerait pas it
leur location aun prix raisonnable par Ie Canadien NationaL Le declen
chement de Ia campagne elecLOrale de 1926 retarde encore Ie projel.

Apres la reelection des liberaux, Marcil reclame uneautreenquetesurla
nationalisation des voies ferrees de la peninsule. Une fois de plus, la
population se groupe autour du depute de Bonaventure et de Mgr Ross,
qui se rend it Montreal donner une conference sur la Gaspesie. En 1928, la
Commission des chemins de fer est de nouveau en tournee dans la penin
sule, avec Charles Malcil comme guide. Le rappon des commissaires
suggere la nalionaJisation. Le grand manitou liberal, Ernest Lapointe,
intervien t person nellemen t et, malgre les reticences de cer13i ns depu teS de
rOuesl, la Chambre des communes adopte finalement une loi en ce sens en
mai 1929.

La prise en main par l'Etal ameliore considerablemem Ie transport
ferroviaire dans la peninsule. Bien sur, on critique encore Ie systeme pour
sa vetUSl(~ mais, en general, les usagers voient une grande difference. L'un
deux commente: « [Ies voyageurs] s'ils ne sont plus obliges, par mesure de
prudence, de s'assurer avant de prendrE' Ie train, et s'ils ne pelivenL plus
descendre d'un train en marche pour aller cueillir des framboises, ils y
[rouvenr une compensation en arrivalll a destination a tem ps3.) En efret,
les employes doivenl desormais faire mOlllre de plus de discipline. De
nouvelles locomotives, lOujours a vapeur mais plus grosses, [onl leur
apparition en attendant d'elre remplacees par des locomotives diesel apres
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la guerre. Les convois deviennenl alors plus longs el les principales Sla
lions (Malapedia, New-Richmond, New-Carlisle, Chandler, Gaspe) sont
dOlces de rad io-cmetleurs el recepleurs. Le Canad ien Na liona I ina ugure de
nouvelles gares, en ferme d'aulres el modi fie Ie parcours: ell 1931, C..amp
bellton devient Ie terminus des lrains de frel, au lieu de Matapedia. Encore
une fois, les Gaspesiens sortent leur arsenal de petitions el de requcles.

L'hiver, des wagons tnunis d'un sysleme de chauffage rendenl Ie voyage
moins peni ble aux passagers el aux employes. Mais les lemptleS demeurenl
unprobleme majeur. Quand Ie lrain est immobilise par la neige, on doit
faire appel 3 de nombreux hommes qui tentent, tant bien que mal, de
degager Ie convoi. Un viei! employe raconte: « LIne fois, en direction de
Gaspe, il faisait une tempete [...] Nous elions ensevelis et plus moyen de
s'en sortir. LIne soixantaine d'hommes vinrent anotre rescousse avec des
pelles. lis n'ont pu nous degageI', car ils enlevaient une pellelee de neige el
il en venail deux aUlres. C'elaittresfroid, aquinze sous zero, LIn coupsortis
de la, nous n'allions pas plus loin que deux ou trois milles, que la meme
chose arrivail. rai deja vecu un experience de ce g'enre, ou nous sommes
restes pris sous la neige durant lrois jours'I,»

LE PROJET D'UN
CHEMIN DE FER

TRANSGASPESIEN

Ces difficulles du transporL ferroviaire, les habitants du littOral nord aime
raient bien les connaitre car, eux, ils n'onl meme pas de chemin de feret ils
ne se salisfont g'uere du nouveau boulevard Perron, qui laisse adesirer et.
qui est ferme J'hivcr. Les echanges entre les villages cOliers SOnt reduilS a
lcur pi us simple expres~;ionel Cap-Chat el Sainte-Anne-des-Monls, centres
regionaux, vi vent au ralenli pendant la moilie de I'annee. En outre, la crise
economique ella renaissance du mouvemenl de colonisation qui en
dCcoule font prendre conscience aux clites gaspesiennes de J'ampleur des
ressources encore inexploilees a l'inlcrieur de la peninsule, Aussi, jusqu'en
1960, ceux qui parlent de I'essor el de l'avenir promelleur de la Gaspesie
persislent ademonlrer la necessite d'un deuxieme chemin de fer.

A lour de role, des notables gaspcsiens meltenl de ('avant J'achal par
l'Etal du chernin de fer Mont-Joli-Matane el sa prolongation dans un
premier temps jusqu'a Sain te-Anne-des-l\-fonts, puis j usqu '3 Gaspe. Dans
)a vallee de la Matapedia, on snait pllJlOI favorable a une ligne ayanl son
poinl de depart 11 Sayabec ou a Amqui Cl qui lraverserail Ie coeur de ]a

peninsuJc jusqu'a Gaspe, Mais lOUS poursuivent Ie mcme but: «Nous
desirons faire vibrer au coeur de lOUS les Gaspesiens la nOte de ]'esperance
en un avenir brillant et faire entendre aux oreilles de lOllS Ie son de la
confiance en un progri's certain, en une prosperilc pleine el enLiere~,»

Des personnaliles comme I'economisle Esdras Minville et Ie pere
Alexandre Dugre, de l'E',cole sociale populaire, soutiennent Ie projel pubh
quement el elaborenl une politique de dCveloppemelH de la region, a la
base de laq uelle ils placeI1lla necessite d 'une voie ferree lransgaspesienne el



d'un pon moderne a Gaspe. L'Unioll calholique des cu!LivaLeurs ella
Societe Sainl-jean-Bclptiste [avorisenl aussi Ie projet. Quant'l Mgr Ross. il
est aux premieres Jignes de feu et muJLiplie interventtonselanicles. Dans la
revue Prix Couranl clu 30 decembre 1927, il declare:« La question gaspe
sienne eSI une queslion economique qui se r£'c1uiL a une quesLion de
transpon l6 }} La baLaille continue, sans resulLat. pendant LouIe la decennie
1930

Meme si la guerre accenlue la necessite d'assurer un service ferroviaire
efficace ala base aero-navale de Gaspe, ce sonl les Irava ux d'exploration des
entreprises mi n ieres el pelrolicres qui sensi bilisenL Ie plus la popu la tion
au probleme des communicalions gaspesiennes. En effel, les compagnies,
croit-on, n'attendent qu'un systtme de transport adequat pour dOler la
region d'induslries de premier ordre. synonymes de prosperil(~. Apres
beaucoup d'autres, Ie depute de Gaspe, Leopold Langlois, prie inSlam
ment Ie gouvernemenl federal d'achetcr Ia Canada and Gulf Terminal
Railway Company, proprietaire du chemin cle fer Mom-Joli-:Ylalane. elele
Ie prolonger au moins jusqu'a Saint.e-Anne-cles-Monts pour que ceLIe
pet.ile ville devienne la plaque LOurnanle de l'economie de la rive nord
gaspesienne el Ie centre d'expedilion cles produils el des maLcriaux indis
pensables aux exploit.ations minieres de la cOLe nord du Saint-Laurent et
du NOLlveau-Quebec i ,

Ce ne sera pas Ie gouvernement d'Ou.awa mais plulot des il1len"lS
canadiens-fran.;:ais, en panie ('nlre les mains des hommes o'affaires jules
Brillam de Rimouski el Arthur Desjardins de Ylalane, qui acquerront Ie
chemin de fer Monl-joli-Malane en decembre 1947. Le ministre unionisle
Onrsime Gagnon est un des insligaleurs de la transaclion, ce qui permel;)
Duplessis d'affirmf'f: « Grace au gouvernemelll de I'Union nalionale [ ... ].
une solution excessivernenl heureuse a e[(~ [rouvee. II s'agit d'un reglf'menl
qui aura une porlee considerable sur le developpement fUlur de la Gaspe
sie. La situation imenablc donL on se plaignail avec: raison cessera d'f'xis
rers.» L'oplimisme du premier minislre neco·incide malheureust'mel1l pas
avec la realitt. Encore une fois, en 1949, Line dClegation gaspesienne
(Gaspe· Nord) se rend a Ottawa rdormuler Ie projel, lOujours sans sued'S.

Avec Ie boom minier des annet's c:inquante, Ie projel d'un chernin de fer
Iransgaspesien refail surface. Des inveslissemenrs s'annoncent, mais a la

(;,,,., ,k (;'."10'· .l\I dclllll
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condition que des moyens de transport adequats soient elablis. Ainsi la
East Sullivan Mines Ltd., qui exploite des depots de cuivre et de zinc a
Black-Lake. dans les Cantons-de-I'Est, exprime son intention de [airf~

raffiner son minerai en Gaspesie plutot qu'aux ElalS-Unis des que Ie
chemin de fer sera cooslruit. L'industrie forestiere. qui eprouve des diffi
cuILes aexporter sa production sur les marches americarns el meme cana
diens, apprecierai[ aussi la realisation du projet. Ainsi, la SI. Lawrence
Corporation appuie la Chambre de commerce de Gaspe-Nord dans ses
demarches pour prolonger le chemin de fer Monl-Joli-Malane au mains
ju sq u 'a Sai nle-Anne-des-Mon ts9 .

En 1958. ie gouvernemenl Diefenbaker. minoritaire, se prcseme devanl
les elecleurs pour obtenir un mandal clair. I! enjoiOlles Quebecoisde voter
conservaleur pour ne pas etre defavorises par rappon au reste du pays. A
Matane, Ie minislre des Transports. George Hees, prometla construction
de la voie ferree jusqu'a Sainte-Anne-des-Monts. Cel engagemen t ne lombe
pas dans I'oreille de sourds et les lrois comles gaspesiens votent bleu,
comme beaucoup d'aulres circonscriptions quebecoises.

Mais les promesses meUenl du temps a se concreliser. S'il est gagne a
i'idee du prolongement )usqu'a SaiOle-Anne-des-MoOls, le gouvernemenl
Diefenbaker n'est pas necessairement en faveur d'une voie ferree reliant
Sainte-Anne it Gaspe, au grand desarroi de plusieurs peninsulaires.

finalement, a la wille des elections generales de 1962 et cinq ans apres
I'a venement des conserva Ie urs au pou voi r, Ie min istre Leon Balcer pre
sente Ie projet aux Comm unes. I\!Iais en j uin, Ie gouvernemen t Dit'fenbaker
se relrouve minorilaire el il est ballu un an plus tard. Les liberaux df Lester
B. Pearson, maintenant au pouvoir, choisissenl plulot d'inveslir dans
I'amenagement des ports et la refenion de la route Matane-SaiOle-Anne
des-Moms.

LA RATIONA·
LISATION

DU TRANSPORT
MARITIME

Ces iniliatives s'inscriveOl parmi les diverses mesures qui. depuis 1920,
l.endent a amehorer I'infrastructure rouliere et Ies amenagemenls por
luaires du littoral nord gaspesien, en paniculier du secl.t'urde Matane qui
Vt'UI. profiter du cteveloppemeOl de la cote nord du Saint-Laurent.

Ainsi, apres la premiere guerre. Ie pon de Matane devient Ie centre
d'expedilion des fournilures vers les chanliers foresliers el les scieries qui
s'etendenl de Bersimis aMaisie. Une panie des marchandises est apponee
par Ja Canada & Gulf Tt'rminaJ Railway Companyjusqu'a Malane,d'ou
eIles sont expediees vel's la rive nord du fleuve. Mais le ~ros du lrafie se (ail
sunout par mer, de Quebec aSept-lIes, en passanl. par Rimouski el Malane.
Les deux pri nci pa Ies compagnies im pI iquees son lla SI. Lawrence Sleams
hip ella Cie de Messagel ies Marilimes du Nord. Cependanl, en 1924, une
enuepnse concurrente voil Ie jour: la Heppell Transportar.ion Co.
Con~cicnt de l'importance accrue du port de Malane, Ie gouvernemenl



federal, en collaboration avec la Hammermill, qui y possede une jetee,
injecle quelque $300 000 f'Otre 1922 et 1929 pour Ie financemenl du pan. En
1930, if encourage Ia fusion de Ia Heppell Transportation Co. et de la
Rimouski Saguenay pour former Ia Lower SI. Lawn:nce Transponation
Co., qui relie Rimouski, Matane et la Cote-Nord. SOnt alars mis en service
leN.V Man7couagan, leMarcnPolo elleMoyla. En 1935, au moment de la
creation de la papeterie de Baie·Comeau, on ajoule a la flow' Je Jean
Bnlla171, muni d'un systeme de radio-tfIE'phone, innovation pour I'epo
que. Un peu plus tard, soit en 1938 el en 1939, Ie Malane et Ie Rimouski
commenceront a desservir Ia Cote-Nord apanir des deux localites dont ils
portent Ies noms. La Lower Sl. Lawrence regroupe des il1lerets rimouskois
f't matanais el constilUe, en fait, une fiIiaIe de Ja Clarke Steamship Corn
pany Ltd JO.

Celle-ci, fondee en 1921, relie Quebec aux rives nord et sud du golfe
Saint-Laurent. C'esl Ie Labrador qui inaugure Ie service en Gaspe-sie.
D'une capacite de 125 passagers et de 175 lOnnes de fret, iJ navigue de
Quebec a Gaspe via Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Petile-Vallee,
Rivicre-au-Renard et Grande-Grave. ]1 est remplace l'anneesuivante par Ie
Gaspesla. De temps en temps, Ie Colima et Ie Margaret visitenl aussi la
region. En 1926, un nouveau circuit lOuristique s'organise, alars que Ie
Norlhland fail. escale a Mont·Louis el aGaspe, en rOUle vers Terre-Neuve
et Ie Labrador. C'es( un bateau imposant qui peul transporter 218 passa
gf'l"S et 2000 wnnes de marchandises. Dc 1934 a 1938, les peninsulaires
bendicient d'un cargo refrigerc, If' Cape Gaspe qui, Ie pril1lemps etl'ete,
emporte une partie de leur poisson aQuebec. .i\ la fin de la c!ecennie, deux
nouvea ux na vi res fOl1l leur appari tion sur les c6tcs gaspesien nes, Ie Norl h
Star ct Ie l'v'orth Gaspe qui remplace Ie Gaspesw..

Meme avec ces liaisons auxquelles il faul ajouler les travaux de repara
tion et elf' reconstruction de differents quais, les communications mari
times continuenr a sLlsciter Jes griefs des Gaspesiens. La frequence du

LeNm11r (;n<p~ de 1.1
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brou illard 1'£1 len ti tie service et, ma Igre les su bventions des deux niveaux de
gouvernement, Irs taux de transport sont e1eves, tant pour Ies rnarchan
dises que pour les passagers.

Conscientes clu fait qu'en (eue region isolee Ies transports maritimes
vont encore constituer pendant longtemps l'epine dorsale elu systeme de
communications, les elites gaspesiennes, rcunies alltour de Mgr Ross,
continllent de demander l'amenagement d'un pon national ,1 Gaspe. On
fait valoir que Ie site est privilegie, etantle poncanadien Ie plus rapproche
ell' l'Europe. En OUlre, ce port pourrait rester ollvert toute ['annee et « it
offre un abri parfait ad'immenses flolles de Il'importe que[ tonnage, tout
en assurant, grace ,1 un mole naturel, une securite lOlale au point de vue
mililaire et conl.re les violenles temp&les ll .» La guene fournil. un argu
ment de plus £lUX ddenseurs du projet: « Bougainville apprlait Gaspe "1£1
clef du pays". \Volfe recommandait de fortifier Gaspe. C'est en somme la
recommandation de Wolfe que I'on applique en t'lablissal1l line base
aeronavaJe au Bassin 12.»

Entre 1945 et 1960, plusieurs amenagemems ponuaires SOlll ef[rClUeS.
Ainsi on conslruit un nouveau port a [\:10nt- Louis el. on modernise un peu
celui de Sandy-Beach. En lOUI, de 1955 a 1963, on depense plus d'un
million de dollars pour ces drux projels. Dc plus, l'essor de [a COte-Nord
amene un meilleur service entre les deux rives du Saini-Laurent. En 1951,
l'Ungava Transport, fillale de la Clarke Sleamsbip, inaugure, avec un
bateau porlanl son nom, une liaison quol.idienne de Sainte-Anne-des
Monts ~l Sept-Ill's. D'une capat:ite de 300 LOnnes de marchandises el de 50
passagers, Ie na"ire est lOujours rempti, En ]958, environ 8000 voyageurs,
surtout des travailleurs gaspesiens et neo-brunswickois, ell bendicient.
Pour suffire a la demande, le baLrau est remplace, au primemps de 1960.
par un navire plus grand et plus moderne qui peut recevoir de 18,1 30
au Lomobiles et 100 passagers l3 L'annee suivame, Ie North Gaspe, qui relie
les differents ports gasp{'siens, cesse ses activiLcS, Ie uansporl rouLin et

acrien Ie rendant desueL. Ccci mel fin au service-passager Ie long de la COLf'.
A Malane, les slatisliquf's som e!oquenles: de ]952 a 1958. environ

]60000 tonnes sont manutentionnees annuellrmem, clOtH 89,9% consti
l.uent de I'exponation. Pour la periode 1959-] 962, 1£1 moyenne annuelh' est
elf 89272 lOnnes, clom 79,2% en exponation H CeLte imponame Jiminu
Lion s' expl iq ue par 1£1 ferme[Urnla ns cetle ville de la Price Brothers en 1958.
Les principaux produits manipules SOI1L Ie bois d pille, Ie bois de construc
tion, la gazolinf f'l Ie ciment.

A. l'esL de 1a peninsule, Ie pon de Gaspe devient, ilIa fin des ,mnees 50 et
au debut des annees 60, un cenlre d'expcdition du bois a pate de la
Canadian International Paper Co., des anodes de cuivre de la Gaspe
Copper Mines de mcme que du poisson et de ses soUS-proclllits. II yentre
princ:ipalemf'1H du minerai cle COIlCel1lreS de (uivre et des prodllits petro-
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Iiers. Df' 1959 a J962. la moyenIw annuelle elu tonnage manultIllionn(' <I
Gaspe est de 236 986 lonnes'''.

Ce n'est qu'en 1925 que Sf' Slruclure un \,(01 ilable r('seau roulitT en Gasp('sic
En e(fel, auparavanL il lallail aMatane lroquerson aUlOmobile contre une
voituJe a cheval. ,4.. partir de Sainle-Annc·des-r\ilonIS, 11 n'exlSlait que des
senliers qui nc se rejoignaienl pas LOujours. Le voyageur se voyait par(ois
dans l'obligalion d'emprunlET une godeltc. C'elait Ie cas entre Ie Grand
[tang Cl L'Anse-,I-VaIJeau.

En fait, sur 150 milles de roUlf' entre Sainte-Anne f'l Gaspe, mains df' !a
moitie etai! jugee securitaire en temps normal. La situation ttait leJlt' que
cf'rtains prderaif'nt Coupf'r par 1£1 vallee de la Dartmouth ou bif'n filer lOut
droi taG rand-Pabos «en Ira versant 1£1 penin suk a Ira vel'S 1£1 (orer vierge pal
la routf' de beaucoup 1£1 plus courte que nous o[fre la passe entre les eleux
lerrasses que separent la riviere Maddeinf', 1£1 vallee df' la rivierc j Eau
Claire, 1£1 vallee de York el les coupes aux Fourches de 1£1 Saint-Jean POUl

Jescendre par la riviere Pabosjusqu'<Iu havrc ... 1b » Sur Ie reste de 1£1 cote,:1
I'exception de la route qui longeait Ie rivage et elonl {'etat ctaiL des plus
prccaires, la seule autre voiedecommuniull.ion importantet'laiL lechemin
Lemieux qui reliaiL Coin-du-Banc aWeygancl 10'1 qui n'clail Ulilisabk, Ja
plupalt du lemps, q LIe par des \fOilures acheval. Vel's I'il1!erieul', la penetra·
lion se limilait a la route de la Cascap{'dia qui suivait la live est de celie
riviere puis Ie Berry Brook jusqu'aux mines de plomb et de linc, soilulle
distance de 4'[ milles. On pouvait a ussi a uei ndre Ie si te de ces mi nes ,I pa f{ ir
de Sainte-Anne-des-Monts. II exislait egalemen( des chemins de rang dans
I'arriere-pays, entre Matane et Sainle-Anne-cles-Monts, dans ((' seocU! de
Perce-Malbaie et sur Ie versant de la bait' des Chaleurs.

En 192.'), le minislcre de la Voirie e( des Mines prend la rcleve de celui de
1<1 Colonisalion dans Ie domaine des routes et il se lance dans un plO
gramme de rtrection et de construoion. La route Rimouski-Sainte-Anne
des-Mones eSl ainsi rdaite eL ),on s'altaque a la realisation d'un chemin de
ceinwre jusqu'a I\:Ialapedia. On en construit 190 milles en 1927 et en 1928.
Des l'elC 1927, une centaine de touristes s'aventurent sur la routc en
conSlrt!nion. L'anneesuivanle, ils sont plusde3 500". Lorsqut' Ie rninistre
de la Voirie, Joseph-Leonide Perron, inaugure la nouvelle rollle qui
portera son nom, La VOl.""" df' Gaspe s'exclame enthousiastc: «Nous nais
sons au progres, nous allons mainlenant pouvoir dtvelopper nos r('s
sources nalurelles, nos riches forCls, nos mines [ ... ] de plomb el de zinc, nos
pouvoirs hyclrauliques. Nous pourrons donner de {'ouvrage:l noIre popu
lation, nOLlS pourrons garder nos jeunes gens chez nous, et elle se rermera
cette plaie de I'immigration des Gaspesiens [ ... 1el si nous Ie voulons, nous
(erons de 1£1 Gaspesie Ie plus riche coin de ]a province l8 ,»

II 'i a cependant une ombre au tableau. L'extrernire est de 1£1 peninsuk

LE RESEAlJ
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n 'esl pas desservie par La nou velie rou te qui longe la riviere a u Renard entre
la localiu~ du meme nom et Saint-Majorique. En effet, Ie gouvernement et
les municipaLiles concernees n'arrivenl pas as'entendre sur la pan respec
tive qu'i1s doivent prendre dans la continualion du projet. Un Gaspesien
de<;u raille: «On tient mordicus a ce que Mont-Joli el Riviere-Blanche,
soient de la Gaspesie et on consent volontiers a en exclure Cap-aux-Os,
Cap-des-Rosiers et L'Anse-au-Griffon 19 ». La situation eSl n~glee en 1929
quand Ie boulevard Perron est prolonge jusqu'a Cap-des-Rosiers d'ou il
rejoint Cap-aux-Os par Ie ponage de la Rancelle, permeltal1l aux habi tan ts
de Cap-des-Rosiers de ne franchir que sept mdles au lieu de quarante pour
se rendre a Cap-aux-Os.

L'impact de cette nouvelle route eSI enormc. Voyager en Gaspesie
devient beaucoup plus facile. Les peninsuJaircs apprennent vilC a tirer
partie de l'industrie rouristique. Des garages, des hOlels, des restaurants
voientle jour un peu panoul. Des services d'autobus [onclionnent regulie
rement entre Matane et Gaspe. F. Pezzulo charge $4 par passager de
Rimouski a Sainte-Annc-des-MonIS. A la Baie-des-Chaleurs, la Chaleur
Bay AUlobus Co. de New-Carlisle assure Ie transport des voyageurs et des
colis. Desonnais, iI est possible de se servir de camions pour acheminer les
marchandises. En 1930, le service postal devient conlinu entre Matanc el
Gaspe. Des automobiles IranspOrtent le courrier jour et nuil. La route
facilite aussi I'emergence d'une conscience regionale. De plus en plus,
cullivateurs de la Baie-des-Chaleurs et pecheurs du littoral nord se desi
gnent eux-memes du nom de Gaspesiens.

Le nombre d'automobilistes s'accroll. Dans ies annees 19l0, seuls quel
ques notables possedaient des vehicules-moteur. A Paspebiac, un garage,
celui des Levesque, avail c~te etabli des 1913. En 1926, Ie comte de Bonaven
ture compte 416 automobiles, une par 66 personnes, el celui de Gaspe 370,
SOil une par 92 habitants. La moyenne provinciale est d'une voiture par24
personnes. En 1930, Bonaventure compte 1019 au lomobiles el Gaspe 996,
soit une hausse respective de 145% et 169%20. Le phenomene a une telle
importance qu'a panir de 1927 les aULOrites organisent une benediction de
vehicules-moteur a Bonaventure. AcelIe de 1929, plus de 300 automobi
lisles se placenl ainsi sou~ la protection de Saint-Christophe. Les oraleurs
incilenl les gens a la prudence et Ie depUle de Bonaventure, Pierre-Emile
Cote, rappelle ason auditoire J'cpoque pas tellementlointaine ou les rares
au IOmobil i stes eta ien l taxes de «fieffes bolcheviq ues21 ».

Les voyageurs qui s'aven turen l sur Ie boulevard Perron passen l par toule
une gamme d'cmolions. En 1930, un des premiers guides LOU ristiques,
redige en anglais, decri t a insi la rou te dans Ie seCleur de Marsoui:« A pa nir
d'ici, l'aUlomobiliste devrait garder sa main proche du klaxon. Sur plu
sieurs milles, la roule se deroule a peu pres au niveau de !'eau; mais elle
devient sinueuse el tortueuse a LOUS les quelques 100 pieds elan ne peul
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voir venir les autres voitures avant qu'elles ne soienl lOul pres; atnsi,
l'eJemenlaire prudence demande qu'on avertisse avant de s'engager dans
l'un de ces virages." Pour decrire les approches de Grande-Vallee,le guide
poursui t: « Les prl'ci pices etles gouffres, Ips gorges et ks can ~'ons, avcc leurs
escarpernenr.s abrupts vel's des profondeurs vertigineuses rCSleronl long
temps dans la memoire apres qu'on aura veeu la grande aventure el Ie
(Qurisle se sentira soulage au rnornem d'amorcer sa descellle vers des
niveaux in ferieurs pour en fi n se rel rou vel' dans Ie giron de la mere-lerre22. )}

En 193B, on lraduil la brochure en fran<;ais el on I'adapte. Pour ne pas
effrayer Ie touriste, ceue nouvelle publica lion precise que 1a roule ne
presenlC aucun danger, pourvu qu'on yobserve uneelementaireprudence.
D'ailleurs. y lit-on, depuis cinq ans, pas un seul accident n'eSI « direCle
menL" imputable a quelque defaul du boult'vard Perron! Enlre Perce el.
Matapedia, il n'y a que 45 passages aniveau! Le voyageur doil done clre

Ld (OlllC g-;v,pt >"1(.'1111('
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louS yeux, [Qules oreilles. En ces lemps hcro'iques, Ie gouvernemem rap
pelle it l'auLOmobilisLe qui s'avenlure en Gaspesic de ne jarnais ctepasser la
vi Iesse de 30 m illes al'hemC', de garder lOujours la droi le el de ne se servir dt'
l'avenisseur sonore qu'« ... ~l Ullt' distance suffisanle du poinule danger el
de fac;oll a ne pas produue un son stridenl et prolongc·2J.»

En cc debut des annees 30, la silualion des communications terrestres ne
se compare done nullernenL a~ec ce qu'avaient connu jusqlle la les Gaspe
siens. II ne faul rif'n exagerer c('pendant. Le boulevard Perron n'est ni
macadarnise ni asphaltc et iI n'esl Ulilisable en aUlomobile que de mai it
novembrc ou decembre. I.'allocalion accordt"e pour enl.letenil les chemins
duranl la periocle dcs premieres neiges n'eSl qUf' de $1524 . De plus, aucune
roUle ne pcm\lre encore profonclem(,11l al'inlerieur, sauf eelles de [a Casca
pedia, dll Mont-Alben, ,\ panir cle Sain (e-Anne-des-Moms, et des Mines de
Gaspe (can ton Holland), commencee en J928. Depuis son arri vee au siege
episcopal de Gaspe en 192:1, Mgr Ross ne cesse de reclamf'r un pan t dans sa
ville: 1£1 rtaversce de la riviere York y est peniblf' et mcme perilleuse :1
certains temps df' I'annee. II obrjendra gain de cause f'n 1932.

Jusq 1I 'en 1960, Jcs comm u nica lions teneSlres feron t encore des pas de
gean t. A insi, a vee Ie mo Ll vcment de rerour ala terre, des the mins Pfne lre
rom daval1lagf' I'arriere-pays. Vel's 1935, Matant' est reliee ala valleedc la
i\:Iatapedia par une roule qui va jusqu'a Arnq ui. En J939, on <lmenage pour
les a u{Qmobil istes Ie chem in qui relie Sai nte-Annt-des-:Ylon lS au pare de 1£1
Gaspl'sie; ell 1954, i1 deviendra la T ransgaspfsienne (Sa in te- An ne-rJes
MOnls-New-Richmond). ri'rlamce depuis long-temps par les eliles regio
nales. En 1947, Ie gOLivernement provincial entrepl'end 1£1 rHenion et 1('
gra velage de la roule de ct'i n lure. Un an pI us tal d, un st'rvice hebclomaclaire
d'aulObus relie Quebec el Gaspe.

Cette {'poque vena la modernisation dLi st'l'vice de traversier faisanL la
naveLle entre Pointe-;'l-Ia Croix en Gaspcsie et Campbellton au Nouveau
Brunswick. Remonlant deja a plLisieurs annees. Cetle alfaire s'avt're tres
renta ble ella ReslJgouche Ferries Ltd insta ure Lin deuxierne service en 1950
pour reliel' Miguasha ct Dalhousie. Trf's aclIalandes, les deux baleaux
passeu l's recevrant 40000 person nes en 1956, dOnl la moil ic seront des

. ?;lOunsLes- .
Dans les annces J950, on commence l'entrelien des chemins d'lliver el. on

procede a I'asphaltage el a I'amelioration du boulevard Penon. Ainsi, ,11a
fin de la dtTennie, on refail de nombreux pants. dont cclui de Matane.
Quant <1 ]a roule relianl Riviere-Madeleine el Grande-VatICe, celebre pour
ses cOtC's etroiles el abruptes. on 1£1 deplace, on l'elargit elan la redresse.
Mc'me amelioration aDouglasLOwn, it Prcvel el aPabos-Mills;;1 Chandler,
Line nouvelle voie pennel c1'eviler la ~ille.

II reSlt' cependant beaucoup a faire: parexemple, rt'duire Ie nombre des
passages ani veau. V{'ritab1e danger public. on en comple 84, donI 46 sur Ie
boulevard Perron entfe Ylatapedia et Gaspe. Avec I'ouvenure du complexe
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minier de Murdochville, trois nouvelles grandes routes vont sillonner I'est
de la peninsule_ Elles relient Murdochville a L'Anse-Pleureuse, aGaspe et
au lac Saime-Anne. C'..es trois voies coenent $7 293 405, dom $800000 sonl
payes par la Gaspe Copper Mines26 . La compagnie a surtout besoin des
deux premieres routes, alars que la troisieme est I'initialive du gouverne
mem provincial qui veUl profiler de la creation de Ja ville pour ouvrir a la
populalion locale Ie parc de la Gaspesie el eventuellement faciliter la
prospenion miniere et I'exploilation forestiere.

Ainsi, de 1920 a1960, une infrastructure routiere se developpe et contri
bue a rendre moins aigu J'isolement seculaire qui caraClerisail la penin
sule. Le transport aerien a eu fa meme fonetion.

VNNOVVEAU
MOYEN DE

TRANSPORT:
L'AVION

Inaug-uration du pont de
Gaspe en 1932. (MRG)

TTaveTsi~rFro1/( eS fai
,ant la navetle en Ire
POlm~-il-la-Croi x et

Campbellton all Nou
veau-Brunswick, vers

J930. (Coil. privee)

Des 1926, les avions de la Compagnie Aerienne Franco-Canadienne sillon
nent Ie ciel gaspesien. Ceue entreprise a ell" chargee par Ie ministere des
Terres el Fortts du Quebec de proceder aun releve canographique scienti
fique de la peninsule. Le comte franc;:ais Jacques de Lesseps, as de la
Premiere Guene mondiale, assume la responsabilite du projeL. 11 poursuit
son lravail pendant les etes de 1926 et de 1927. De sa base aGaspe, il part
regulierement pholograph:ier la presqu'ile gaspesienne a14000 pieds e!'al
titude. II perit par mauvais temps Ie 18 ocwbre 1927, mais les operations
phowgraphiques se continueronl jusqu'en 1931 27

C'est a Matane que se joue I'episode suivant de l'histoire aerienne en
Gaspesie. En 1934, les freres Watts, en collaboration avec la compagnie
Commercial Airways, creent la premiere liaison aerienne avec les centres
[ores tiers de la COle nord du Saint-Laurent. Le ~ervice n'existe que I'hiver,
Ja riviere geJee servanL de pisle d'allerrissage. En 1935, on transpone ainsi
1238 passagers. Les annees suivantes, les deux freres utilisent des champs
d'auerrissage de fortune. Dans les annees 1940, on construit Ie premier
aerodrome, sur un coteau en bordure ouest de Ia ville26.

A la fin de la guerre, Ie !iurplus d'avions a bas prix ella disponibilite
d'aviateurs demobilises permeuent Ie veritable essor du transport aerien.
La MaLane Air Service inaugure modeslemenl ses operations avec des vols
nolises vers la COle-Nord. Elle possede alars deux petits monomoteurs
Cessna T. 50 d'une capaCiLt de qualre passagers. En 1952, la compagnie
oblient un permis de transpon-voyageurs de deuxieme classe pour relier
Baie-Comeau, Franquelin, Godbout, Baie-Trinite, Pemecole el Shelter
Bay, loules des localites de la COle-Nord. En 1956, la flolLe comprend
quatre appareils Lockheed Electra (dix passagers). De 1958 a 1961, elle
s'enrichit de trois DC-3. La clientele de 1961 constilue un summum en
ra ison de J'ani vile febrile de Man ic 5.

L'extremitc orientale de la peninsule bendicie de communications
aeriennes depuis 1947, alors que 1a Rimouski Airlines installe une piste
d'auerrissage a Penouille ei inslaure un service a destination de I'ile
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Avjon du Cuml(' rT<ln(~is
Jacque> de L~ss~ps. 1926·

1927. (Coli. priv{(')

LES DEBUTS
DU SERVICE

TELEPHONIQUE

d'Anticosli el de la rive nord du Saint-Laurent. En 1948,Ia compagnie est
mise sur Ja seHelle a la suite de l'ecrasement d'un de ses appareils a deux
milles de Grande-Grave. Les 29 occupants, pour 10. pluparl des bucherons,
y lrouvenlla mOrl. AI'epoq ue, c'est Ie deuxieme pi us grand desastre aerien
a survenir au Canada 29

La Trans-Gaspesian Airlines LId prend la releve de la Rimollski Air
lines en 1951. Elle organise des pistes d'aHerrissage a Gaspe, a Murdoch
vi lie, a Cap-d'Espoir et a Sai nle-An ne-des-Mon Is. Le presiden t en est
Michel Pouliot, fils du docteur Camille-Eugene Pouliol, ministre de la
Chasse et des Pecheries dans Ie gOLlvernement Duplessis. La nouvelle
compagnie semble d'ailleurs beneficier largement des faveurs gouveme
mentales et, a la veille des elections de 1960, on tente de lemir la reputalion
du vieux politicien. Acelte epoQue, la compagnie de son fils possede sepl
o.ppareils d'une capacite lOtale de 40 passagers et relie a la Gaspesie les
localites de Pon-Menier (ile d'AnticoSli), de Sept-Iles, de Mingan, de
Havre-Saint-Pierre et de Rivicre-au-Tonnerre, sur la (,..lne-Nord.

A f ecoute du monde

Au 1ge sieck seuls Ie telegraphe et la poste appOrlaienl djrectement aux
Gaspesiens les nouvelles du monde exterieur. Ces deux moyens sont vile
depasses au 20e siecle par Ie telephone, par la radio et, a la fin de fa peri ode
qui nous conceme ici, par la television.

En 1898, Ie docteur J ea n-Franr,:ois Demers fonde aSaint-Onave-de-Metis la
Compagnie du telephone de Melis. Des la deuxieme reunion du bureau de
direction, on decide d'elendre Ie reseau jusQu'a Matane ell'on trouve deja
dix abonnes. L'annee suivante, les !ignes se rendent a Pelit-Malane. En
1900, alors QlI'eHe passe sous Ie controle de la Compagnie de Telephone de
Bellechasse, la Compagnie du Telephone de Melis compte 26 abonnes a
Matane qui paient entre $5 et $25 annuellement3o. En 1905, leur nombre
a llei nt 21531 • Le 14 mars 1907, la Compagnie de Telephone de Bellechasse
devienl la Compagnie de Telephone Nationale, la plus imponanle au
Quebec.

Pendant ce temps, dans la region de la Baie-des-Chaleurs, des promo
leurs s'etaient allssi inlereSSes ala « machine parlanle». Sous Ie leadership
de John Hall Kelly, ils avaient fonde, Ie 12 decembre 1906, The Bonaven
ture & Gaspe Telephone Company. La plupart des vingt directeurs provi-
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soires venaienl de la Baie-des-Chaleurs el pfTsonne du com[(~ de Gaspe ne
siegeail au bureau de direCtion, Le capilal-actions ecait fixe a $100000 el
devait eire di vise en pans de $50, On achelailles pOleaux de paniculiers qui
soumissionnaienl aeel eHee A l'une de ses premieres reunions, Ie bureau de
direction provisoire fixa I'echelle de larifs suivame: ligne d'affaires privee,
$25; ligne d'affaires co-abonnemem, $20; ligne residenlielle privee, $iS;
ligne residemielle co-abonnemem, $12; aplus d'un demi-mille du cenlral,
frais supplemenlaires, Bien peu de lemps apres cependanl, on revisera:l la
hausse ces tarifsJ2. Le siege social de la compagnie CSL SilliC ZL New-Carlisle,
En aOul 1910, on termine la ligne emre Maria el Gaspe,

De 1910 a J910, de grands progres se fonl sen ti r dans les resea ux lelt' phon i
ques de la Gaspesie, Le moindre verglas provoque loujours des pannes el
des tempetes, comme celles de 1915 et de 1937, conlinuenl de paralyseI'
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completement res reseaux. Les feu:'( som aussi monnaie courante, en raison
de la precarite des systemes. Mais, peu a peu, des amt'Jiorations tcchniques
di minueront ces problernes. Par exemple, en 191 J, la Nationale reconSlruil
sa Iigne entre Metis et l'I/lalane. En J915, Ie raccordement avec les compa
gnies Bel! et Kamouraska pennel aux abonnes des districts de Rimouski el.
de Matane de parler directemel1l aQuebec,;] Montreal et a tous les grands
centres elu pays. De meme, ils peuvent communiquer avec les gens de la
Baie-des-Cha leurs grace aux raccordements avec la Bonaventure & Gaspe a
Campbellton. Un an plus tard, la Nationale vend a William Russell de
Matane, geram de la Compag'nie James Richardson, la partie du reseau
telephonique qui s'ctend de Matane aSainte-Felicite. Russell developpe Ie
service ,1 Cap-Chat, aLes Mechi 11.'>, ,I Sainte-Felicite et, pI us tard, ad 'autres
localites entre Malane el Gaspe. Le 29 <lout 1927, il achele Ie reseau
telcphonique de Sainte-Anne-des-Mol1ls, qui appanenail 'f Georges Four
nier. La Compagnie de TelCphonede Matane & Gaspe rejoint donc main
tenant Saint-Joachim-de-Tourelle. Presque en mcme lemps, elle passe
sous Ie controle de 1a nouvelle Corporation de Telephone et de PoU\/oir de
Quebec qui vient aussi de metlre la main sur la Nal.ionak et d'amres
compagnies de telephone dans une vaste enlreprise de consolidalion des
services publics d'une partie du Quebec. En 1935, la Nationale reprend la
Matane & Gaspe.

Avec Jules Brillant, president de Ia Corporalion de Telephone el de
Pouvoir de Quebec, s'ol.lvre une ere nouvelle pour les communications
teh?phoniques dans I'Est du Quebec. En 1929, celte entre prise conslruit un
edifice a Malane pour lager Ie cel1lrall(~lephonique el plusieurs bureaux.
Lt's ta rifs a ugmentent Clvec Ie developpemen I des services. A la fi n de 1938,
il en couLe $1,35 Ie jour et $0,70 la nuit pour un appeJ de trois minules de
Mal.ane a Quebec.

Sur la COle sud gaspeslenne, fa compagnie de John Hall Kelly el cit' ses
amis ne se compare nullement it la Nationale et a ses su("cesseurs. En 1911.
Ics revenus de I'em reprise ne dl'passent pas $180; i1s <!lleigrwlll $3 202 ("I nq
ans plus tard 3:1. En 1927, ]a compagnie 5e modernise en conslruisanl des
Iignes de cui vre en Ire Oak- Bay et Carleton. Ala fi n de 1928, ell e insla lIe une
ligne jusqu'a !'extremil(', de la poinle de Miguasha. A ce moment, son
reven u ne I eSl de $7624. Elle paie $23 000 en sala ires el gages ases d ix-neuf
t'rnployes el elle a en service 1 102 appareils, doni 26 publics3l • La crise
l'collorniquc lOuche duremenl I'entreprise. Les employes doivenl accepter
des di min u tions de sala ires. En 193R, la reprise dans les afla ires permel a la
Bonaventure & Gaspe d'elendre son reseau jusqu'a RiviCre-au-Renard. II y
a done service continu sur Ie lilloral entre ("elle loca!ilc Cl Miguasha.
Cependant, dans son implantation, Je reseau Iclt'phonique a oublie' une
grande panie de la COle nord gaspesienne. En dfel, de Sainl-Joachim-de
Tourelk a Riviere-au-RcnarJ, it n'y a qu'un service local. propriele de
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cooperalives ou de paniculiers. Ainsi, au cours des annees 1930, les ('rerrs
Irencc et Philippe Richard, marchands gt'neraux it Riviere-Madeleine.
installent unr lignr jusqu'a Manche-d'Epce. Leur enlreprise s'appclle la
Cooperalive de Telephone de Gaspe-Nord. En 1938, ses equipemenls
passenl a la Bonaventure & Gaspe, qui fournil cgalemenl Ie service a
Grande- Val!t'e.

Les rcsidf'nts de Gaspe-Nord acct-dent au service telephonique apres la
guerre. L'armee canadienne, soucie use de voir la region dOlee de bonnes
communications en cas de danger, installe des lignes sur une distance de
710 milles. Ala fin des hOSlililCS, les equipemenlS comrnencenta servir ala
populalion civile. Dc nouveaux cenlraux s'ouvrenl ,I La Manre, Mont
Louis, I\:Iade[eine-Cenlre, Cloridorme et L'Echouerie. A la memeepoque,
la Bonavenlure & Gaspe acquierl pour $21500 la Compagnie de Tele
phone du Cap-des-Rosiers et se ctepanil du reseau de Grande-Vallee en
faveur de la Corporation de Telephone et de Pou voir de Quebec35 , En 1947,
celle derniere achele Ie reseau telephonique de l'armee. Elle possede aussi
la ligne Sain t-Joachim-de- Tourelle-Saint-rvlajorique.

En 1953, c'esl au tour de Ja Bonaventure & Gaspe de passer sous Ie
conlr61e de la Corporation de Telephone de Queber (Quebec Telephone).
En 1957-1958, celle-ci acquien les lignes du ministere des TransportS du
Canada desservan l en tre au tres locah tes: Sai n t- Fran<,:oi s-d' Assise, L' Ascen
sion, Saint-Adelme, Cherbourg, Saint-Nil, SainI-Rene-Goupil, Saint
Octave-de-l'Avenir, Cap-des-Rosiers, Irishtown, Cap-d'F.spoir, Sainl
Gabriel, Rameau, Grande-Riviere, Pon-Daniel, Thivierge, Saint-Omer,
Sainl-Louis-de-Gonzague et Saint-Jean-de-Brebeuf.

Les quinze annees d'aprt's-guerre voienl d'autres prog-res dans les leIe
communications, en Gaspesie comme ailleurs. TOUl d'abord, graduelk
menl, Quebec Telephone remplace Ie vieux systeme a manivelle par Ie
sysu~me il balleries centrales. C'esl Sainle-Anne-des-Monts qui jouil. la
premiere de I'innovation, Ie 20 septembre 1947. L'annee suivanle, ('eSl au
tour de l\-1alane. Puis suivent d'autres endroils moins imponants, tels
Nouvelle, Riviere-au-Renard, Mont-Louis, etc.

L'f'xpansion rapide de /a COle nord du Saim-LaUl-ent commande I'instal
lation de relais radiolelephoniques ,I modulation de frequence enlre Baie
Trinile et Matane (1947), entre Baie-Comeau f'l Marane (1949) el entre
Cap-Chat et Clarke-City (/951). Avec Ie developpement du canton Hol
lano, on fail de meme eIHre Monl-Louis el Murdochville en 1952. f)'ail
leurs, Quebec Telephone amene dans la nou velie ville u ne Iigne au COLli de
$320000 el, Ie 22 mars /955, 64 abonnes pem'ent communiqueI' avec
J'exterieur. Enfin, on inslalle des auto-commutaleurs-sarellites aSainte
Felicite (1951), a Caplan (1954), it Murdochville et a Cascapedia (1955),
ainsi qu'a Les Mechins (1959).

L'INTEGRATlON
DESRESEAUX
DE TELEPHONE
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LA PRESSE
ECRITE

Si Ie lelephone permel ,i deux personnes de communiquer enlre elles, les
medias enils et electroniques, eux, jouenl Ie role de verilables catalyseurs
culturels, paniculieremenl dans une region isolee comme la Gaspesie. En
eHet, au fil des ans, les Gaspesiens consommenl de plus en plus de jour
naux: Le Soleil, La Presse. Le Devoir, L'/lclzon catholique, et La Patrie
chez les francophoncs et Ie Montreal Slar el Ie QUf'bec Chroniclf' Telegraph
chez les anglophones.

A Malane, pendant l'enlre-deux-guerres, plusieurs journaux voient Ie
jour: L'Echo de Malane en 1923, la Revue commerclQle, hisloriqu(~ el
lilleraire ,\ la fin de 1927, La VOIX du fleulIe, en 1928 el L'Aube en 1936.
Hebdomadaires pour la pi lipan, c('s (euilles consacrent la plus grande
panie de leurs pages ?lla publicite et anI la vie plutOI coune, ne depassant
que raremenl Ie cap de leur premiere an nee.

Dans les comlt;'s de Gaspe el de Bonavenlure, depuis que la Gaspe
Gazelle a cesse de parallre en 1851, aucun journal ne dessen vraimel1l la
region. C'est donc avec satis(aclion que les Gaspesiens saluenl la naissance
de La Voix de Gaspe en seplembre 1928. Pour sa pan, lc minislre de la
Voirie t'l des Mines, J.-L. Perron, s'exclame: « ... un journal rendu la [, ..J II
ne manquait plus que \;a 36 ... » Le journal est imprime a RimOllski. Le
directeur-proprielaire en est Seraphin Vachon junior el Ie premier redac
leul, Louis-Philippe Rioux. L'hebdomadaire de deux pages se veuL au
service du dcveloppemenl regional et se declare independanl en polilique.
Comme plusieurs journaux regionaux. La Voix de Gaspe fail appel ades
correspondanLs qui, cependant. ne se con len lent pas de rapponer les
nouvelles el pOlins, mai~, parlicipenl aussi a de chaudes polemiques. En
OUlre, des specialistes, comme Louis Berube et Ie frere Antoine Bernard, y
signem regulierement des articles de fond.

Le COCll de I'abonnemenl annuel a La Von; de Gaspe eSl de $2 el $2,50
selon que ],on eSl du Canada au des ElaLS-Unis. En avril 1929, I'hehdoma
daire tire a 1300 copies. Dans Ie but d'augmenler son tirage, Ie direeteur
decide de demcnager ses penaleS 3 Gaspe ou iJ V("ul fonder une imprimerie.
En consequence, il ne publie pas Ie journal de juin 1929 a janvier 1930.
Vachon eprouve des difficultcs financieres ell'Union rcgionale des caisses
populaircs lui consenl un pret de $3 000. Neuf prelres se portent garanls
pour La V01X de Gaspe, qui colla bore, depuis Its debuts, avec Mgr Ross et
son c1erge31 . Quand il recommence a parallre, Ie journal publie une page
en ang1a is. Cene praliq ue a cours j usq u 'en j u illet 1930. Qua ne mois pi us
lard, pour faire face a un nouveau concurrent, Le Gaspesien, Vachon fait
paraitre sa publica lion deux fois par semaine. Mais il ne peul renflouer son
entrepriseeL,en mars 1931, il vend La V01X de Gaspf aMaLlriceMarquis,
qui 1a (usionne avec Le Gaspesien.

Homme d'affaires de M.ontmagny, Marquis possede plusieursjournaux
regionaux. Liberal ardenL, il ne cache pas son allegeance politique. Nean-
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moins, comme son predecesseur, Le Gaspeslerl se veUl Ie dCfEnseur dES
inlerClS de la region. Bien qu'imprime ~ Monlmagny, iI semblE eire redige
~l Chandler et il peul compter sur un vaSle reseau de correspondants (68 en
decembre 1980) qui informe la populalion des pOlins locaux. Les nou velles
inlernalionales el nal.ionales proviennent d'aulres iourna ux. Le Gaspesien
tire il 7700 en 198.~.

Pour des raisons que I'on ignore, Ie nom La VQ1X de Gaspe eSl ressuscile
en 1937 el remplace celui de Le Gaspesien. Le tirage a be3ucoup diminue,
n't'wnl que de 2494 en 1940. En 1955, Ie journal eSl achelc par deux
homl11e~ d'affaires de Malane, Rene et Octave Lapoinle, qui ac.quierenl
aussi La Voix de Alalalil'. Ce dernier journal avail ele fonde en 1945 parun
ancien depute federal, Gerard Legare, el des inlerels mal.anais. La Voix dr
Ala/ane disparait el Ies freres Lapointe lancent La Voix Casphiemlr.
tablOid de lendanc(' liberale, qui lire?12 7SBen 1960el qui malgre son nom,
se specialise dans le~ affaires locales.

Un aUlre hebdomadaire voitle joud Bbck-Cape en 1951. Fonde p;Jr 1es
oblal.s, il porte Ie nom de /'vIa GaspFsil'. Line bonne parLie de son contenu
Irai le des q lies lions d 'ordre rei igieux. En 1956, son li rage eSl de 2425]8.
Cette annee-lil, Ie journal devient bimensucl et insisle davanlage sur les
mUltiples problemes regionaux. Ainsi, ?l la fin de la decennie, sous ta
plume de Jean-Marie Jobin, Ala GaspFsle denonce ceux qu'elle qualifie
d'exploileurs, nOlammenllesgrandescompagnies. La publication prend;\
coeur Ie developpement regional el appuie Ie projet d'un chemin de fer sur
Ie lilloral nord de la Gaspesie. AcompteI' de septembre 1959, Ie journal Sf

nomme GaJphie et se dCplace ;\ Gaspe. L'ab be Cia ude Allard en devien tie
rC'elaclellr en chef.

ACOle de ces .iournaux, paraissenl dl'S public;Jlions de compagnies ou de
syndicals. Ainsi, de 1953 a 19S5, la Gaspe Copper Mines publie Ie MU/
doc Iwille Miner, orga ne qui mon Ie en epingle It's real isa lions de la Cirme (-'I

la croissance de la ville. Par la suite, Ie Gaspe Pf'111llsula: Voyageu.r de fa
Casphir prend la rtleve. ,r... Chandler, de 1946?l 1949, Ie, employes de la
Caspesia Sulphile Company onl leur journal: Ie Leadn.

Au conlraire de la presse ecri te, Ja radio n 'a pas mis longtemps it s 'i mplan
ler en Caspesie. Des 1933, en dfel,les Caspcsiens beneficienl de l'invenuon
de Marconi. I.e 23 dt'cembre de celte annee-Ia. enlrE en ondes la slation
CIJI\'C de \lew-Carlisle, sous l"implllsion elu denlisle Charles Houde. un
passionnl' de la TSF. I-bbile, Houde avail annonc:e a ux notables anglais du
vieLlx baslion loyalisle qu'elail alors New-Carlisle son intention d'elablir
un pOSle radiophonique bilingue. Ainsi, il se mcnagea leur appui. Leur
\'endam des actions pour $5500, iJ pUl acheter line antcnne <.11a Northern
Elenric. Celle slation des premiers jams eSl bien modeSte avec ses 100 walts
de puissance. Un (echnicien, un annonceur, Ie dOCleur Houde el sa femme,

CHNC-
NEW·CARLISLE
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Ch,lI ks Houde promo
I('ur tI(' la SI,lI10n CH\JC
<k \Jew-C,IJ 1I~1e. PhOlO:

Charles Bl'lnard.

voila l'cquipe de CHNC. Ce premier annonceur, Chapados de Gascon,
passait des soirees it jouer du piano. II fallail bien meubler IfS heures
d'anlenne qui n'elaienl cependant pas tongues,

En 1936, Houde engage comme annonceurs SIan Chapman et Rene
Levesque, [ulur premier minislre du Quebec. A. cew:epoque, les emissions
offrenl des programmes de qualile douleuse, /'amateurisme regnant en
nuitre dans la sL.Jlion, Cependanl, les affaires vont bien; de mcme, Ie
nombre d'appareils-rad.io augmentf Ires vite dans la Baie-des-Chaleurs.

En 1936, l'arrivce de Via leu r Bernard a Ii Ire de directeur-geran t va
changer I'orientation du poste. Cel insLitllteur, improvise animateur el
administrateur de radio, reste ie bras droit de Houde jusqu 'en 1957. Sous sa
gerance, CHNC devifnL line slation professionn'elle, D'abord Ie poste
s'affilie ;'1 Radio-Canada, ce qui lui permel de diffuser tout Ie jour. Puis,
dcbute une programmalion OU, {Out en respeetanl Ie gout des gens, les
annonceurs introduisent au comple-goulle ce que l'un d'eux appelle de la
belle mllsique, c'esl-a-dire la musique c1assique et la chansonnelte fran
(aise. Des emissions scie:ntifiques et litH?raires voienl aussi Ie jour. Du cote
religieux, I'abbe Lionel Boisseau, cure de New-Carlisle, enlreprend en
1936 une emission de meditalion religieuse. Encore en ondes en 1981, ce
quart d'heure de reflexion quotidienne semble avoir bauu 10US les records
connus de longevitt radiophonique39,

En ]939, Houde realise un rCve vieux de cinq ans: I'augmenlalion de la
puissance a 1000 waus permel au paste gaspesicn de couvrir la Gaspesie
entiere, les trois provinces maritimes, les Iles-de-la-Madekine, Terre
Neu ve el les lies Sa int -Pierre el NIiq uelon. Aj'ouest, on peut capter Ie poste
jusqu'ii NIonlmagny. C'est l'age d'or de CHNC. La concurrence anglaise
s'esLOmpe len lemenl el, seul posle franc;:ais de l'Est du Canada, fa station du
doueur Houde beneficie d'une In',s bonne cote d'ecoute, ce qui lui permet
d'aller chcrcher de gros commanditaires nalionaux et regionaux. A. cette
epoque, 34% des foyers gaspesiens possedent une radio'10 , Avec la guerre,
CHNC ne diffuse que les nouvelles de Radio-Canada, alars que «La
st'maine au village», avec son reseau de 200 correspondants, renseigne les
Gaspe-siens sur l'acLUali[(~ locale. La station collabore par ailleurs avec Ie
mouvemenl cooperatif en donnant du temps d'anlenne a ses
propagandistes'l,

Mais, a certaines heures, les postes americains submergenl encore la
region, Grace al'appui de I'Union regionale des caisses populaires, CHNC
iostalle un emel.leUr de 5000 watls en 19':16. Presque en meme temps, ie
docteur Houcle, encore pour Caire face a la concurrence, (ait elt' CHNC une
station uniquement [raIH;aise el fonde, pour les audileurs anglophones, la
slalion CKNB de Campbellton, Au debut des ,mntes 50, New-Carlisle
devienl une station de base pour Radio-Canada, ce qui implique des
cOl1lr61es plus severes de la societe d'Etat et une programma lion de meil-



leure quali [(~.

En 1956, CHNC compte une dizaine d'employes, mais I'ouvenure d'au
Ires stations dans Ie Bas-Saint·Laurent et dans les Maritimes a dirninue Ie
nombre de ses auditeurs, Bonaventure, Gaspe-Sud, une panie de Gaspe
Nord, de la Matapedia et du Nouveau-Brunswick formt'nt encore plus
qu'avant Ie gros de sa clitmele42 . C'est alors que Ie doeteur Houde songe;1
la television, Mgr Charles-Eugene Roy, depuis quelques annees responsa
ble du sanclUilire du Mon L-Saint-Joseph aCarleton, Ie con vai I1C de clloisir
ct site pour y clablir le nouveau poste de television, CHAll-TV, qui ouvre
st's portes en 1959.

Un des postes qui vient Caire concurrence aCHI\'C. surtout clans Ie comte CKBL-MATANE
de Matapedia, est CKBL-Malane. Ouvert en seplembre 1948, il est le fruit
de I'association dt' deux hommes d'affaires matanais, Roger Bergeron t't
Rene Lapointe, La station a une puissance de 1000 Walts et enWt sur une
{n~quencede 1250 kilocycles. Dix-neuf employes se partagtnL les taches, ce
qui consLitue une bonne equipe, compte LeIlU de J'epoque et du lieu·n

L'emetteur se Lrouve a Ponchevillc (Mal.ane-Est). L'aire de rayonnemt'nt
theorique s'ctend de Pointe-au-Pere a Riviere-Madelcint', comprenanL la
majeure panie du com tt de Malaped ia et une portion imponal1le de la rive
nord <1u Saint-Laurent, de Forestville aSept-Hes. Mitis I'auditoirc reel ("Sf
plus reslreinl. L'annonc('ur Malcel HOllie, auteur de romans-fJeuve qui
connalfront un fon succes, assume une bonne partie du travail de la
programma lion.

Les t('mps som durs ('t apres un an et demi d'exploiration la survie de
I'emreprise est en jeu. Bergeron, interesse par d'aulres affaires, dde une
panie de ses anions a Rene el aOctav(' Lapoime, Pour eviLer la faillilC', Ies
[n~res Lapoimeappliqucmde severes r('strinions budghaires, n':duisentles

[naUg'ur:II,oJ1 dt'
CH/\tl·l'VeTi 19>,9,
"M~r Ch"r1es-ElJgcnt'
Roy, <It puis qurlqu<'s
ilnn,'(" rnponsahle tlu
S.lIH IU(lirc lIu ;'\..Iorlt
SilHll-.Jt"cph ~ C,.r1t·
(Ol\' t,on\'c1!llf Ch~HIt-S

Houdl' de (hoi,j r Ct' 5' {('

pour j {-(abl,r k I)OU,

I·t~'" p051e dt' 121t'I,j·
"OJl..." ('holO: Ch,lI Jr"
Bnn;(,d.
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("ffcctifs et finissem par relablir la situation. En 1950, la puissancf de la
stalion au~mente <'15 000 walls et CKBL s'affilie aRadio-Canada. En 1952,
un jeune ingenieur, Yvan Fonier, prend en main les destinees techniques
du paste. Vne serie d'oeuvres marquem I'hislOire de la programmation de
CKBL, qui st clote m<"me <fun orchesue en 1954. Les radio-romans, pro
duils au poste mhne, st succedent et Ie 23 janvier 1956, la slation se vail
decerner un « Beaver Award» pour une emission locale, « La Marjolaine»,
entendue sur les ondes de 26 stations de langue fran<;aise.

lJne fois la rel1labilile cle l'enlreprise assuree el jouissanl d'une bonne
repulation, it's freres Lapointe songel1l a se lancer clans la television, en
plus de foncler La V01X Gaspe,Henne. CKBL-TV commence ses aniviles Ie
19 aou I 1958, ma is ses premiers pas son I chancclanls. La rema bili Ie se [a it
altenclre et la greve des realisaleurs de Radio-Canada qui commence ala fin
de I'annce n'aide pas l'entreprise, qui doil en outre subir la concurrence de
deux nouvelles stalions de radio a Haulerive el a Sepl-rIes. Mais la situa
tion finit par s'ameliorer.

Le tourisme:
de la villeg'iature it l)invasion

UN PARADIS
TERRESTRE

A la suite de Lord Dorchester (Guy Carleton) qui, <'I la fin du 18e sieclc,
passil quelques etcs i. ]a Baie-des-Chaleurs, des membres de I'aristocralie
brirannique et de Ja haute bourgeoisie canztdienne el amcricaine se ren
daient annuellement en Gaspesie. Apartir oe 1850, on vit de somptueuses
villas s'criger ,'t Carleton, a New-Carlisle, a Perce et au bassin de Gaspe,
celebre pour son vieux Coffin HOlel qui brula en 1878. Les villegialeurs
s'embarquaient aMontreal el;'. Quebec sur I'un des navires de la Quebec &
Gulf POrlS Sleamships Co. Fonnionnaircs royaux, riclws Americ<lins.
hommes poli liq ues y "enaiel1l surlOU [ t hasser et pecher. Quelq ueS-UDS
s'aclonnaient au yillching et la plllpart reg-arclaiel1l avec condescendance
pcchfurs el eu) I iva leurs qui g-agnaien t leu r pai n qllotid ien.

De ces oasis de !"epos, Carleton hait la pi us populaire. Jean-Chrysostome
La ng-e lier en parle. en 1884, dans It's tumes su ivan Is: « La grew esL on ne
peUl plus belle, mieux adapt('e pour prendre des bains de mer, les paysages
environnams sont d'une beaule rilvissanle [ ...J Si ceLtc loca/ite ctait plus
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connut' elle deviendrait en peu de lemps la place d'''JU la plus rN'herchee
[ ... 1 de la province de Quebec~1.»

A Perc<'" en plus de Ja clienlele huppee, des artisles et des nalUralisles
rommeneent dej<'l a frt'q uel1ler 13 plage, Ja mOil Laglle el rUe Bona ven ture
qui, ell 1919, deviendra officielltmenl un sanCluaire d'oiseaux. C'"ertains
jams, des perheurs neu oien I leurs barq ues et font faire Ie lOur de 1'111" ,\ df'S
ville~jaleurs. A New-Carlisle, des hommes d'aHaires fondelll ell 1889 la
Compagnie <I'Hotel de New-Carlisle qui vise la comlrUClion d'hotels ella
promo lion du lourisme clans la vieiJ Ie bOll rgade loya IiSle~5.

Mais ce n'eSl qu'au loumanl du sic-cle, avec l'arrivee du chemin de fer a
Paspebiac, que les Gaspesiens seram temoins de la premiere vague de
conslruerion d'hotels sur les pourtours de Ja peninsule. Bien que les plus
fonunes ronlinuelll ,I prUeter Ie baleau au train, des vilI&gialeurs plus
prcssc"s appreejerolll de ne rouler que quinze avin~t heures pour alleindre
la presqu'He gaspesiellne. Quand, en 19J I, Ie rail se rend enfin aGaspe, Ie
nombre de touriSles augmenlt' encore. C'esl I'age d'or de ['hotel While
House el ensuilC des Sables Rouges a CarlelOn, de l'h61e! Anneu ,1 New
Carlisle, du Bleu Blanc Rouge el de l'h6lel Bisson ,1 Perd', de I'holel Baker

~.illll( -FJ~I\'I<". (-n )OU('

pow 1;1 ("l'Ill-,it· (A(.1\' 1
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PECHE
SPORTIVE

ETCHASSE

aGaspe el de plusieurs autres etablisst'melHs luxueux sur la COle. Memt' la
COle nord gaspesienne, moins favorisee, commencdl s '<§vedler ala nouVf'lIe
induslrie. AMalane, on consLrui LI'holt'l Belle- Plage t'n 1921. Sainte-Anne
des-Moms, avec sa Vieille ivIaison, devient aussi un coin recherche pour
vacanciers fortunes, en plus dt' recevoir un type spi'cial de voyageurs: des
pclerins venus venerer la bonne Sainle-Annt', paLronne des marins. Emre
cet endroil et Gaspe", on compte lrois hott'ls en 1925.

Mais deja, I' indusll'ic d u rourismt' connalt dt's problemes nles voyaReu rs
se plaignenr du servict' des hotels, qui sonL au nombrt' de 36 en 1926. A.
ct'ux-ci, il faul ajouLer les nombrcuses maisons de pension de meme Que les
cabines, dom I'apparition recentt' permet de C10ire que It' phenomene dl!
tourisme commence a aLteindre les classes moyt'nnes.

En meme temps que la Gaspesie de la seconde moilie du tge siecle s'ouvrai t
au tourisme cle luxe, des hommes d'affaires et des politiciens, souvent
america ins ou canadiens-anglais, acheLaient It'S rivieres des proprietaires
riverains ou se les faisaicnt conceder par les Rouvernt'ments. Ainsi, en 1873,
ces nouveaux seignt'urs des eaux imerieures avait'ntloui- a bail six CaUl's

d'eau. dorn la Cascapedia et la Matapedia, considerees ,'I la fin du sic'de
comme les deux meilleures rivieres asaumon de la province. Le g'ouvernc
ment du Quebec trollvait payante celte poliLique Qui lui rapportait quel
Que $3000 en 188446 . A la mcme epoque, Ie Nouveau-Brunswick offrair
I'affermage de ses rivieres a ux encheres et obtenai I $3000 en 1887 pou r la
seulc Risligouchen .

Deja, cles voix s'elevenr pour reclamer que la populaLion aiL acces aune
riviere au moins dans Ie uistriet de Gaspe el qu'on loue les cours cl 'eau aussi
bien aux gens du lieu qu'aux clrangers. Pour sa part, Ie depULi' Pierre
Fortin defend Ie pecheur tommercial de saumon qui vail son temps de
peche s'ecourLer par suile des pressions des pecheurs sponifs sur les amori
LeS poliliques. [I 5'insurge contre « les millionnaires des El3Is-l]nis [qui]
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peuvenl vcnir en ce p<lY" s'emparl'r de nos rivil.'rc,> pour leur amusement el
chasser ceux qui pcdwnl au filet'ls ,» Mais pendantlonglt'mps, les« sport'>·
men» g-rugeronl les droils des pc'"'lheurs aux rels.

Au 20(' siede. I'afferma~e des rivieres qui'bi'( oises esl (or'ig(> en systcll1e;
cela rappOlle au lft'SOI provincial des somlTIes relalivernenl llTIporlanles
pour I'epoque. L'El,U re<:oil ainsi .$116000 en 1912 19 iVlais]a quantilt- des
prises dirninue conSl.ammcnL: de 1940 }l 1944, les caplures annllelles au
Resligoucht' Salmon Cl ub s 'CtabllS'>t'nl ,'t J 984; de 1955 it 1959, elles fie son I
plus que de 635~o, j\!lais pour les obServ<lll'Urs {>lran~tT'>, lei \'\0'. L. Calder
wood, ancien inspeCleur des pccheries de saumon (lEcosse, qui efkClue
une LOurn(ot' provincia Ie wrs 1935.la pOche au Sallll10n en Gaspe-sic consti·
lue lin phenomcne. II raconlt':" Un wa~on empOrlail [ ... Iies poissons ~l la
,aile d'emb<lliage du Club [Rt',>ligou(he]. Parfois, It's hornmes qui am('
nait'Tlt Ie poisson ramaient depuis trois au qualre heure,> du malin t't
s'rlait'nl mis t'n route, au c!;l i r de Iune. I Is chargeaienll'l1\' iron ,>oi x.a n Ic-dix
au qualre-vinRl poissons dLlns un (anal; une [ois au club, on pla~ail l.es
S<lumons dans des caisses en bois, UI1t' caisse pM poisson t'l on y cmpilail de
la neigl' apres avoir inscril dans un It'~islrc Ie poids uu poisson elles nom'>
el actresst's des desLinalairt'S. C't'laienl tolljours de,> cadeLlux deslinrs <I drs
amis habitant New-'\:'ork. Washing-Ion Oll c!'au(rescndroilS [ ... ] UI1t' pie(c
de 43 ji\-Tes futt'll fait Ia plus helle prisedurant mon st-jour( ... ] La mO)'l'nne
pour la Cascapedia eSI de 28 livres, mais pour la RCSligou( he,dle doill~lr('

20 livres «II' nous primes bon nombrc de jcuncs poissons pt'sal1l environ 12
,I 16 Iivres5 I . »

En 1945, It' minislert' de la Chasse ('I de fa P('che fail l'<!cquisilion des
rivieres Mat<llle et Petile Cascapc'dia. II restaure la premiere ella JTssusl.itc
comme paradis du pl'Cheur de saumon. Trois ~1I1S pi us tard, c'esl au tolll de
la Port-Daniel de passer sous Ie conllole gouverne!nt'ntal. Au d('bul des
annees 50, c'est au lOur des rivihes Sainl-Jean cl SLlinte-Anlle. Muni d'ul1
permis, Ie tourisle moyen peul ainsi s'adonrwr ,1 son sporl favori ,>ur ces
CaUl's d'eau t'l SUI quelques lacs.

Commc 13 peche, la (Ilasse a de LOUS temps snvi <'lllourrir les Gasp('siens.
Elle haiL ct'pendant plus libre cL seulcmcnt quclqucscilibs posse-daienl des
lerriLO ires pri vrs. Lt' pcni nsu]a ire pOll vai Ldone poursu ivrl' l'SPl'CCS ai I('es CI

ccrvid(-s sans comptl'r les petilS anim,Wx qui ,1Iwl1daienl dans les grands
bois. J llSq U'en 1929, alors q lle Ie gOLi verncmen I pIOvi Ill. ia I VOle u Ill.' loi
pour prohiher 1<1 vente de venaison, de vlTitablcs carnages ;lV,lIenl lieu.
Jam"s MacPherson Lemoim' t'n signale dc lerri biC's dans Ie,> prorondeurs cle
Ia Risligoudw el de la Cascapcdia vcrs 18g0. Des llOUpeaUx. enticrs d'ori
gnaux p('firenl el des cl'ntaines de carcasses n'sraiel1l sur placc, lang-uc.
!nufJe el peZlu enlevl's. l'vlCl11C chose paul Ie carIbou derril're la vall('c de la
riviere Nouvelle. Entrc 1900 el 1915, on expc-diail ct's u'!vidi's sur les
marchl's par wLlgons enliers52 .

«J ['Ii( J d(,

~,I"I<',·l~rJllr.:''''.
C."I'loll (.\<:'\1)



oN HISI01ff'dt' ia Gaspesie

Dans ces conditions, iIn 'est guere surprenant que Ie caribou des bois voil
sa ~urvie menacee, d'aulant plus qu'il est tres sensible aux changements
appones J son environnement par les operations forestieres, aux feux et
aux cpidemies d'inseCles. Vers 1930, il en reSle tres peu eL, en 1937, Ie
gouvernemem provincial cree Ie parc national de la Gaspesie pour prolc
gt'f l'espece. En 1949, on prohibe 10. chasse au caribou dans t.Qule la
province. $plon Ie bio]ogisle Gaston Moisan, la peninsuk compterait pnlre
700 et I 500 Lctes en 195653.

LE TOURISME
NOMADE

Allisun<, ric RI \'1 (T<,-;I 11
Renarrl nOe IWI"nl rlrs

lapis lr~ldilionn('l>.

(ACN)

Nous avons vu la quasi-revoluLion provoquee par J'apparition de I'auto
mobile en Gaspesie. Desormais,la peninsule esd la P0rlee des families qui
ont Ie moyen de se payer une voiture. Pousses par Ie gOll{ de I'aventure eL
dOLes c!'une bonne resislance physique, un nombre croissant d'Americains
et de Canadiens se lancent <\ la decouvenedu pays gaspCsien. ]usqu'J la fin
de la guerre, de 20000 a 50000 ilinerants se rendel1l annuellement en
Gaspesie. Un grand nombre n')' passent que lrois ou qualre jours, mais les
plus fortunes, continuant la lradition des villegiateurs du 1ge siecle, resi
dplll dans 10. penirrsule pendant quelques sernaines et parfois la majeure
partie de I'eti-. Ceux qui n'onl pas de vehicule peuvent lOujours,;'l panirde
1933, prendre place dans un « confonable» aUlObus de la Compagnie de
transport provincial et visiteren groupes 1<1 region dejil celebre. Qual1laux
voyageurs plus presses, ils aurOI1l avanLage J s'adresser au service de
location de MOI1l-]oli qui, en 1937, commence ses aClivites; il fournil aux
clients une voiture et un chauffpur-guide qui leur deerit les beautes du
paysage pendant les quatre jours que dure 10. randonnee.\4.

Les sucd~s du lOurisme en Gaspesie sont de beaucoup redevables au
g'ouverncment provincial qui accorde line large place a Ia region dans sa
publicile, Des 1928, en guise d'avant-premiere, iI distribue 500000 cartes
pastales lypiques. L'annee suivanLe, iI public pour les riches i tineranLs une
broch ure inti I u lee Roman tic Quebec-Gaspe Pen msula, au iIs pu iseron ties
renseignements uliles a leur scjour. Sous la plume des publicistes goU\'er
nementaux, la Gaspcsie devient alors un vaste lerrain de ~olf el de tenni~

lout en conservanL les trails d'une region an-ieref' ou Ie pccheur affable sc
[era un plaisir de poser pour la posleriresS

En 1930, pour s'ajusler?i une clientele moins huppee, Ie Bureau provin
cial du LOurisme met en circulation 100000 exemplaires d'une brochure
inLitu]ec The Gaspe Peninsula, 1e premier de nm guides Louristiques
moclernes. Apres une esquisse hislorique el une descriplion physique et
humaine de la region, les auteurs y decrivent Ie parcours de Riviere-du
Loup J Matapedia. Traduil ell [ranc.:ais en 1933, Ie guide est diSlribue
l'annee suivanLe a 50000 exemplaires. Para!Ielemenl, de nombreuscs
conferences se donnent sur les divers aspects de la Gaspesie. Pour la seule
annee de 1933, 2000 articles de journaux amcricains, y compris franco-
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amt'ocains, [0l1l la rcc!amt· cle Ia pcnin~ule;6. Les magazines sont aussi
utilises tl Ie presl.ig'ieux Natzonal Geographi( consact'e un rtponag-e;'1 la
Gaspesit en aOla 193551 . Des associa lions, tel Ie CI u b Autornobi1c de
Quebe( l'l, un peu pI us lard, I'Associa Lion des hott'l ifrs de la Gaspl's ic.
fondc't' en 1938, mt'nenl a ussi leur pro pre ca rn pagne dt' publ ici LC', L' Asso
ciation des hoteliels publit' un n1<lnut'J-guide, initiative qui, au fil clesans,
sera imili'C' par des agellces de voyage, des charnbrcs cle commPrce eL des
comp,)g-nie<; d'esscnce.

II eSl di [ficilc d 'l'val LIl'I I'a pport eronorniqut' d u LOut is rne<i<lns la Ca spi'·
sie d'(lvCJI1l-guel re. PaUl sa pan, Ie sociologue Gerard Guile ]'eslirn<lil ,'I

.$200000 en 1940'-'8, II [aut (ependant Lenir compLe du fait qut' ce n'eSl
qu'une panie de la popul<llion qui en benNicie: garagistes, propril'laircs
de mag-asins d 'anisanat, hotel ins qui « impoJ'lel1l d 'ail Ie urs lOu l (nlonl ils
ont besoin ;, ['excepLion de quelques sacs de pommes de teITe qu'i1s
«(heten t dans la local itc5~.» De 1925 ,'t 1930, Ie nombrc d 'hOLds double eL on
construil 75 cabilles60 Ces dt'rnic'l'es aueig-nem dej~ la cenlaine en 1932, au
dl'sespoir de ~'lgr Ross, qui y voit des lieux de promisruitt- et de ddJauche.
Avec d'aulres, J'l'vcque de Gaspe fait pounant campagne pour anwnl'l' Ie
louriste il se plaire clans la p('ninsule ct ;, y n:venir souvenl. A eet dkt, il
iI1ci te les Gaspi'sicns ilelTlbe II i I' lew <; pi oprietl's et ,'t dl'mon trer de I '01 igi na
Iitl' cbns ]a fabrication cle souvenirs Ct dans l'appn~t des mets. II insisLc'
particulieremenl sur la fabrication des ulseignes, s'allaquanl aux « Inns»,
aux «Camping- Grounds», aux « Home Spun », aux « HOL Dogs" et (lUX
« Fresh Fish", lant par e~prit pd lriOLiq Ut' que pour Il'pond re ,1 l'a tlc'nte du
lourisle qui veUl relrouver Ie caraclcre fl an<;ais dcs rl'gions OU il voyag-e61 .

O'aillcurs, ;1 MOl1lrl'al, on a forme un (Omil!' qui vise ;1 encourag-er Ie
lourisrne en Gaspesi!'.

A ['aube de 1a guerre, on complc 331 ca bi nes su r Ie terri loi re, Les hote Is,
eux, passent de 50 en 1930;:l 100 en 193962 , Toujours plei nsa craq un, il s'en
lrouve pour lOUS les galas el taus les ponefeuilles, du <;nob hOlel Baker dc
Gaspe au simple hotel David Duguay de Sainle-Adc!a'idc-de-Pabos, ou Ie
voyageur peuL sc lager pour $0,7:> el se restaurer paUl Ie mcme prix6j

. II ya
aussi ell" nornbreuses maisons de pension qui servent des melS du pays,'ttrcs
bas pI' ix et « avec cette tradi lionnelle hospital ill' [ral1<;:aise qui sai t off ri run
service devout, en mcrnf lemps que dis(n:tb~.» A Newport. un lerrain de
camping attire les rares adeplcs de ce type de villegialure encore ;:l ses
dt-buts.

C'est Ie coin de Perce, avec tOUI son pilloresque, qui atlire Ie plus de
visiLeurs. Ils sont el1lre 25000 el :>0000 ,I <;e partagtT annuellemenl cham
bres d'hotels, cabines, rnaLsons de pension el (abIes cle reslaurants. lJne
quin/ailH' de bateaux pertneltel1l de faire des ex( ursions dans les environs,
surtout aulOur de I'ile de Bonavenlule, dli-bre sanctuaire cles fous de
bassan.



Pendanl la guerre, I'industrie touristiqut ["onnal! un raleIHissemenl. La
mobilisation pour la production ne prete guhe aux voyages etla construc
tion (I'equipement se fait rare. De meme, Ie gOllvernement suspend les
mwaux d'amenagemenl du parc de la Gaspesic.

L'idee d'un parc national clans la peninsulc n'etail pas nouve1l('. D~'s

1905, le gouvernement de LomeI' GOllin avai t cret~ une vast(' reserve eli:- 2 500
milks canes, andtre de I'auuel parc et des leSerVeS des Chic-Chocs et de
Matane. Mais, ~l l'cpoqut', les politiciens n'elaient gu('re sensibilises a la
conservatioll de la bune et de la nore; its ctaient plus interesses aaccorder
cIes permis de coupe de bois, but re('1 dt la reserve.

Vingt ans plus tard, la situation a change. Les travaux du frt'l'e Mari('
ViClorin ant popularise la connaissance d(' la flare quebecoise et, fait
fondamenlaI. il faut protegeI' Ie demier cheptel cIe caribou des bois au sud
du Saint-Laurent. En 19j7, une Joi cree donc Ie Parc national de la
Gaspe-sie, qui ne compte alaI'S que 350 mi IJes earres. A1'£lube de la decennie
1960, son expansion lui aura permis d'atteindre 1300 milles canes. Des la
premiere annee, on localise les sites les plus remarquables. En 1938, on
emreprend la construction d'une route et on crige les logemcnts des
ouvri ers. Ceux-ci s'affa irenta Ja construction des batisses per manen tes qu i,
regroupecs au pied du Mont-Albert, presement wules une architecture
d'inspiration suisse. Le lieutenant-gouverneur E.-Leon Pat('naude visite It
chantier et Ie pare en aout. Dt's 1939, quand Ie chemin est termine, de
nombreux villegiateurs se rendent dans Je nouveau pare national. Cepen
dam, acause de la suspension des lravaux impost't' par la guerre, ils n 'y
trouvent aucun £lccomodement; ce sera Ie cas pendant plusieurs annees
encore.

En 1947, s'ouvre au public I'hotellerie du Service des pares du Quebec <I
Fon-Pn':vel, sur un promontoire dominant la baie dt' Gaspe et ayant eu~

fortifie pendant 1a guerre qui vienl de se terminer. Trois ans plus lard, c'est
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au Lour du eomplexe Lourislique du Mom-Albert, silUe en plein coeur du
pare de la Gaspesie, d'aeeueillir Ies voyageurs. En m(:me Lemps, Ie S('I\,i(('
des pares amenage pJusieurs lacs du secteur de Sainte-An ne-des-Mollts au
benefice des pcehellfs sponifs, Des cours d'hoLellerie SOllr disperses sous la
direction de Franc;:ois de B. Gourdeau.

Au milieu de~ annees 50, Ie parc de la Gaspesie, accessiblt, par quaLre
routes (<'I partir de Saime-A.nne-des-MonLS, Monr-Louis, Gaspe er New
Richmond), connalL Ull succes certain. Pour ]a seu1e annee 1955, 5863
pceheurs demandent un perrnis de pecht': 2 63~ d'emre eux sont amtTicains
eL 3230 sont canadiens, donl 2952 originaires du Qu('bec eL I 115 dl' la
Gaspesie mcme65 . Les excursions en jeep sur Ie plaLeau des Chic-Choes
sont aussi tn"s populaires aceLIe epoque. Pres de Cap-des-Rosins, It' cap
Bon Ami, achele par Ie gouvernemenl provincial en 19-19, fait panie du
pare de 1'1 Gaspesic. En 1971, il sera inlcgre au pate naLional ForillOlL

Ma is, si I'in rt!ieur de la peni nsule exeree un a lLraj l sur les altla rt'u rs de
plein air, c'est Ie lilloralqui retienl Ie plus grand nombre de LOllris(l's avec
ses paysages piLtoresques et ses allses de peche typiques ou s'affairent Its
habitants du lieu. Avee son circuiL unique ou Ie voyageur decouvre des
paysages sans cesse renou vc!es, iI n 'est donc pas surprenant que la Gaspcs ie
SOil envahie, apres la guerre, par un nombre eonsjderabk de Louristcs.

La saison LOurislique dure peo Iongremps: de la fin de juin au debuL de
seplembre, Mais 80 000 a 100 000 personnes font an n uelJemt'nl If« lOur de
la Gaspesie» dans Jcs 311neeS 50 el depenscnt dans la region quelqllc
$4 000 000. ,t... 99%, celle dienrfole vietH dll Canada el des Elals-Unis, dans
une proportion de 52% et n% respenivemcnl. Les Canadjens proviennenl
presque uniqucmenL dll Quebec (75%) er de I'Otllario (20%). Quant aux
40000 Americains reeenses en 1955, it s'agil SUrlOul de residenrs de Ii!
Nouvelle-Anglt'terre er de I'Elatde New York bien qll'une minoritt impor-
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l3me viellnedu 1Vliclclle WCSI. Parmi It's visllcurs de la NOllvcllc-Ang-le[clTc,
Ics trois quans sont [ranco-arnel ie-aim.

Ce lourisme de masse a cxigl' b model nisallon des SllU( lUI't'~ cI'<Iccueil.
En dfet, de plus en plus friand de conlon, Ie voyagclIl nord-aml'licain
demande Ie chauffClge aUlOmatiquc ci reau (ourantt'. II passe' en g(n(ral
deux ou [tOIS semaill('s dans la t('gioll ('[ (ouche dans Ull(' quinlain('
d'('wblis.semt'flls difft'l t'IllS.

Bicn q Ilt' Ie nom brnl' hOle Is P<lsst'tle 128 en 1946;1 189 ('l1 1956, ct' son I lc-s
caUilws CL Its motels qui Ont d('sormais la [aveur du lOurisw Alors qu'il
n 'eXiSL;) iLq Ut' :131 cab; nt's all dl'bul dc fa guclTe, Jeur nom ure a [lei n t 81·lc'l1
J 956 ('l elles pt'uven l loger 3 000 pnsonncs. Qua n l aux mOlel s, synonymcs
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de consommation de masse, ils [OnL leur apparilion en 1951 el, cinq ans
plus lard, ils peuvent lager 1276 visiteurs.

Si lOuS Ies secteurs, aI'exceplion de ct'l u i de Gaspe, cQnnaissent un essor,
c'esl la Percesie qui beneficie surtout du tourisme de masse. Chaque elc\ Ie
village de Perce se lransformc en une petite ville de 4000 personnes qui
exclII sionnent ?L I'lle Bona vcn ture, ex plorent Ie Man l Sa inle-Anne el
envoicnL ,'1 leu rs praches la lradi lionnC'l Ie cane posta Ie d u rocher Perce. On
visilc les comploirs d'artisanat, on va a ]a peche, on sirate une consomma
lion ;1 un bar, on renconlre des gens. En fail, Perce c'est I'elape par
excellence du lour de Ja Gaspesie.

Mais l'odeur des frites remplace de plus en plus celie de la morue et on
peul parler de Percc comrne de l'Old Orchard Bfach du Quebec. En Verile,
b situation pf'rceenne ne reflele que Ie malaise gencra!. Dans un btl[
mercantile, on dCtcriore et on deuuit des sites. La cuisine est plus ameri
caine quc gaspesienne el I'artisanal se fair volonliers japonais. Dans les
annt'es SO el au debul des annees 60, les observaleurs qui criliquent tel ('tal
de chose font figure de prophetes de malheur. Mais avec Ie declin dc
I'indusuie dans les ,JI1neeS 70, leur discours revienl a la memoire avec
acuile.

Du matin au soir. c'cril l'vlarcel Rioux en 1961, les enfants de Belle-Anse
legardelll passer les louristes66 . Quarallle ans auparavant, leurs peres se
cOl1lel1laiel1l d'observer It's barques sur Ja mer. En 1960, radio cllelevision
raconlcnt I'election de John Kennedy ella menan' d'une guerre nucicaire.
II ne fauL plus comme avant atLendre deux scmaines pour recevoir des
nouvelles d u jeune eludian l ~t Qucbec ou aRi mOLiski. Le tClephone permet
de Ie faire souvcn t. Pour 1'observa(eur, it ne fai l aucu n dou te q u 'enlre 1920
ft 1960, les communications onl provoquc' f'n Gaspesie un profondchan
gemenL cullure!'
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La phiode 1920-1960 se carancrise par Ie rok prhlominanl jou!" rXH Ie
dergc du diocese de Gasp!" dans a peu pre~ toutes ks spheres d'acrivil(':
education, services sociallx, economie, colonisation, cooperatisme, elc.
Jusqu'en 1945, sous Ie Jt'adel ship d'un evcque omnipresenl el interven
lionn iSle, Fran(ois-Xa vie) Ross, le~ prclres Raspc-siens, cpa ulCs pa r des
la'ics, s'irnpliquent dans la fondalion el I'administration de plusieurs
institulions, de divers mouvemenlS. L'!"lt'menl Ie plus marquant de celie
anion se silue au niveau des coophalives, qui foisonnenr <i partir des
ann!"es 30. ConsidCrce comme un oUlil de dcveloppemenl economique el
comme une oeuvre socia Ie, la coopcralion devienl Ie remede a bien des
mallX, Apres Ja guerre, I'anion el I'influence du c1erg!" commencent ,I
perelre de I'importance. Bien sur, les dens sonl encore pre~ents: jusqu'en
1960, on les retrouve au coeur des problel11es de la region; ce sonl eux qui
meuenl sur pied les cooperatives e1'eleuricite et ils oeuvrenr a13 base de 1'1
diffici Ie syndica Iisa I ion des lravai Jleur 5 de la 10rCL

Le successeur dt' Mgr IRoss, Mgr Albini Leblanc, s'implique lui aussi
clans les a ffa irt'S socio-ccono miq ues, m<lis il se confi nt' d<lva n Lage aI'aspen
propremenr spiriwd de )'oeuvre relif];iellse. Qui plus eSl, Its pretres sonl
e1epasses pa r 1;;1 modt'rn isation ella bu rt'a ucra tisalion des oeuvres q u 'ils Ont
crb\es. Petit;) pelil, ce sont des spt'cialislcs qui prennent en main les
dt'slinees des cooperatiVE's, de~ syndicals el des services, En Gaspcsic,
comme ailleurs au Que'bec, la socie'le' se secularise.

Chez les prOleSlal1lS, It'S leaders connaissenl une situation bien pire.
Dans leur cas, c'esl presque la ~urvie de leurs e'Rlises qui esten jeu. Face ,11a
baisse COl1Slante de leurs effectifs, ils maimiennenl tant bien que mal des
inslilutions, victimes qu'ils sonl. de la region<.llisalion du pouvoir el <lu
dynamisme des calholiques.

Le relevement d'un peuple
Des Ie milieu du 1ge sieck, on <lVail pcnSl' a creer un diodse pour la
Gaspesie t'l il en avail ele souvent question par la suite, mais c'est en 1920
que Ie projt:[ eSI relance serieusemelll par Ie nouvel h:rque de Rimouski,
Mgr Joseph Romuald L('onard, originaire de Carleton.

Le dislrict de Gaspe comple <.llors illui seul58300 personnes rC'parties en
42 paroi~~es et 18 mi ssions I. C'esl d('j,l pi us fie popu la Lion que da ns certains
d ioc<\.ses ex iSlaIHS, En mai 1920, Mgr Leon<l rd consul te It's cures gaspesien s,
qui sonl lOllS favorables au projel rnais qui sonl parlages sur Ie choix dll
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siege episcopal. En OClobre de la meme annee, Mgr Leonard met sur pied
une commission clom font panie, le ~'icaire gencTal du diocese, M11;r
Fran<;:ois-Xavier Ross qui assume la prc-sidenee, Mgr Philippe Sylvain et
les chanoines Fonunal Charron el Vinor COIf. Dans son rappon, la
commission recommande que Ie nouveau diocesc comprenne LOUt Ie COmle
de GaspE' el. plesque tout celui de Bonavenlure, a l'exceplJOll de quelques
viJlar;es ;'1 I'exlremite ouest. Le choix du (Ul.ur siege episcopal eSI plus
delicat. II [a u I choisi r en Ire Gaspe, Gra nde- Riviere el su l'lou I Bonavent ure:
« Un siege episcopal aSaini-Bonaventure irail bien ~l celte paroisse; l'evc
que y serait mieux; la populalion du call" sud de la peninsule y I.rouverail
son avantage; Ie reste eSI pa uvre el ne com p terai t gu ere dans I'organ isa
lion ». C'est cependanl Gaspe qui l'empol'le: « La commission pal'lage [a
maniere de voir des cures tlu COmte de Gaspe sur la position cenlrale de
Gaspe el son imporlance fu lUre [ ...1II eSI vrai que Ja situ<i lion i mmediale de
Uveque sera moins agreable, plus penible it Gaspe qU'J Sainl
Bonaventure, II sera assel longlemps isok des paroisses imponantes. II
pouna loul.efois s 'insta Iler con vena blemen I dans Ie presbylf:'re ella pel i Ie
cglise des Ie commencemenlz.» Gaspe eSI alars un village d'environ [000
personnes, c10nt 600 cathoJiques.

C'esl Mgr Leonard lui-meme qui se rend prc'semer une supplique a
Rome Ct, Ie 5 mai 1922, Ie Sainl-Siege officialise I'erection du nouveau
diocese. Ses limites seronl celles des comles de Gaspe el de Bonavenlure
moins les canlons de Risligouche, de Matap{>dia, de Piltapc'dia, de Milni
kek cl d'.'-\ssemuquaghan. DC:-s Ie mois (I'a 0 ell , on souiC'v(' la queslion d'une
annexion UC$ Iles-de-b-Macleleint' au nouveau diocese de Gaspt,. La conse
cralion du nouveau prE'tat eSl fixee au In mai 1923 ?I 1<1 cathcdrale de
Rimouski. Des Ie lendemain, MgT Ross prend It' lrain pour Gaspc', i\.
chaque gme, Ja populalion ['acclame t'1, ,I Gaspe, on scie la glace reliant
encore les deux rives du bassin pour permellre ;) l'evcque el asa suite de
[il ire la tr3versc'e en chaloupe. Le 3 ma i, il est in Iron ise. MRr Ross s 'est dej a
choisi un vicaire gc'neral en la personne du cure' de Bonaventure, J-Elzear
Millle~.

Au moment au iI prend possession de son diocese, en 1923, Frant;:ois-Xavier
Ross y lrouve 51 170 c3lholiques, 55 prclres seculiers, 5 prftres rc:guliers
(c3pllcins 1."1 eudistes) CI 5 COmmUJl3UleS religieuses f('minines, II s'etend
su rune su perficie de 7 75 I mil ks carres. Quand Ie premier eveque de Gaspe
decedt'. 22 ans plus wrd, Ie diocfse comple 70000 calholiques, 8825 non
C3lholiques, 8:~ prctres seculiers, 31 regulit'rs, 8 communautes religieuses
masculines el 11 feminines, Les p3roisses sont alors au nombre de 55 etles
missions et dessenes de 13. Les eg-Iises elles chapelles passenl de 50 en 1923
a72 ('n 1945 ct Irs fcoles tenues pal des reJig-ieuses, de 14,'\ 281 . II ya done
neue progression duranl ces deux decennies, tanl du COle dcmographique

UNE [CLISE
EN EXPANSION
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que de celui de I'organisation reJigieuse. La population calholique eSl ~I

peu pres a 90% francophone. Une seule des paroisses du diocese est
anglaise: Douglaslown. Trois autres onl une populalion moilie anglo
phone, mOilie franwphone: New-Richmond, Sainl·Pierre-de-Malbaie
(Barachois) et Gaspf'. On comple quelques anglophones de religion calho
Iiq LIe a Sai nl- Majoriq ue, Perce, Chandler et New-Carlis Ie. Les ,Illlres
paroisses SOlll francophones el les quelques families irlandaises qui s'y
trouvenl parlcnt habituellement Ie fran<,:ais.

AI'arrivee de I\:Igr Ross, lOut eSf aorganiseI' ou presque. L'eglise parois
siale de Gaspe servira de pro-ca lhedra Ie j usqu ',1 son i ncendie en 1929. Mais,
il faut un evcche. Acelte lin, o'n achele une maison qu'on fail renover. Le
prelal y entre au prinlemps de 1924 et il y demeure jusqu'a l'auLOmne de
1930. Cell.e annee-Ia, I'evcche eSI cede aux soeUl's missionnaires du Christ
Roi. Mgr Ross va alors resider au monastere des Ursulines. En 1942, il
s'installe dans I'heche aCluel, une maison acht'tee de Kingsley Carter en
1934.

Mgr Ross ne menage pas ses efforts pour transformer Gaspe en une
veritable ville episcopale. Les soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire y
ticnnenl deja une ecole depuis 1917. En 1924, I'evcque fail venir les ursu
lines pour ouvrir une ecole norma1c, puis plus lard une ecole menagere el
un pensionnal. En 1926, on complete la conslruclion du pelit seminaire,
qui est confie aux jesuites, et des soeurs de la congregation de SainLe
Marrhe (Saint-Hyacinthe) s'y inslallent pour faire Ie service culinaire er.
menageI'. La meme annee, des hospilalieres de la MiserieOl'de de Jesus
(Quebec) ouvren t I'Holel- Dieu de Gaspe. En 1927, des religieuses de NOlre
Dame (Mom-Laurier) arrivent dans la ville episcopale pour s'occuper de
I'eveche. Elles y res len l trois ans. A pa nil' de 1941, ce sonl les Servan tes de
Notre-Dame-Reine-du-Clerge qui voienl it ce travail.

Mais I'Eg-lise gaspesienne ne roule par sur ]'01'. Mgr Ross disail qu'au
momenl de la crealion du diocese, seuls deux presby teres avaienl l'eau
couranle, un bain et une chambre de wiletle imcrieu re5, C'esl.dire que pour
la construclion des nouvelles inslitutions, l'argem eSl dillicile a trouver el
les deLLes se fonl nombreuses el lourdes.

A l'auLOmne 1928, Mgl Ross ronde a Gaspe let congregalion mission
naire des soeurs du Christ-Roi, qui eSI <"rigel' canoniquementle II fevricr
19306 . Trois ails plus lard, les qualre premieres soeurs rnissionnaires for
mees aGaspe parten l pOUI' Ie Japan. Les religieuses du Chri~t·Roi,exclusi
vemenl vouees a I'oeuvre des missions, subsistem Kract aux dOllS, au
potageI' qu'elles culliven! de leurs mains, <lUX messes chamees, aux petits
lravaux, a la couture, a la confection des hoslies, etc. Vel's 1940, elks sonl
obligees, pour se faire un revenu d'appoim, d'organiser une pouponniere
el de prendre des pensionnaires.

En 1945, en plus des prelres diocesains, il y a dan~ Ie dioo'-se huit
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communault'S reli.gieuses d'hommes. Trois d'entre dies onl la charg-e
d'une paroisse: les capucins ,\ RisligoLlclw el dans ses environs (189'1), les
cudisles ;j Chandler (191 i) elles servues de Marie <I Sai n t- MaJoriq ue (1938).
Les deres de Saint· Vialeur, eux, remp!acenl ks ji'suiles;l la direction e1u
serninaire de Gaspe en 1938, lIs prc-nnel1l en rncme temps la dirt:uion de
I'ecole d'agl i( ullure de V<ll-cJ'Espoil. Quam aux freres du Sant'-Coeur, (1
(eux de ]'[ nSlruuion ell rt't ienne Cl aux marisles, iIs cnseignenl a ux ga I(;·ons
de Cap-Chal, dt' Chandler el de Sail1l('-Anne-dcs-~·tonlS. Les (omm una Ult's
religieuses de femmes, plus nombreuses, fonl de l'enseignemenl dans 28
endroils clilH'renlS dans Ie diocese. En OUlre, Its hospitalieres de la Miscri
(orde liennt'lll l'hopilLlI de Gaspe (1926), les soeurs de la Providence LIn
hopilLlI-hospice;. Chandler (1915) el eelles de Saim-Paul-dc·Charlres Ul1e
inslilution du mcrne lype:\ Sainle-Anne-des-Monls (1930).

A (('lle implanl;llion d'inslilulions calho]iqucs s'ajollle la mise en
oeuvre d'anivit(,s OLI cle mouvemenlS it earLlclen: religiellx el semi
reli.gieux_ Ainsi, Ics rerrailes frrmt-<:'s devicJ1llt'nl de plus en plus popu
l<lires. La prcmi2're aurail etc organist'e a Grande-Riviere des 1921. Des
locaux s'Ouvl'enl spt'Cialemclll ,I celle fin au seminaire de Gaspc" en J 931, a
Sa in I-Edgar en 1937, elL II en eSl cle m0mc de 1'Associalion calhol\q ue dc la
jeu nesse canadienne-fran~·aise(AC] C). Des groupellleJllS de n' Iype s'orga
niSC'1l1 clans cle nombreuscs paroisses aLI cours de I'he 1934. S'ajoule, en
1941, I'organisation officiellc de 1';\lllon calholique. donlla direc lion eSl
con[ire ;1 I·abbe Ghard Guile, qui "ienl cI'oblcnir SLl liccnu en scienccs
soeiales,

DurLllll ecs 22 prcl11ieres arH1t'es d'cxislence, Ie dioc(osc de Gasp( a done
vu :\ s'organiser el ;1 se SlILI( lurcr de fond en cornble, Lcs c1irigeanrs
ecclesia Sl iq ucs se son l dales de LOLlles Ies org;.lIl isat ions que 1'011 relrouI·c
habiluellement clans ks aUlles villes l'piseopales au les aulres dioc('Sf·~. Dc
plus, j'('vcqU(.' el SOil C lergl' se sonl impliqul's e1an~ cle nombrellx combals
q u' its Ont r{'L1ssi ;1 gagncr asset souven l. L'hom me qui s 'em ploie ;lbnct'l, ~l

diriger el ;\ (alalysel' b plLlPLlrt de ct'~ realisalions ('Sl MgT FraJl~ois·Xavj(,l

Ross. II eSI done nhessaire de scrulel de plus prc's la p('nst'(>, l'influl'llce el
I'action dt, ce person nage sur l·cnsemlJll' de Ia viC' gaspt's ien ne cn liT 1923 cl
1945.

Fl'an~ ois- Xa vier Ross CSl Ilt' <lUX Grosses- Roc bcs dans Ie COIlllt· de
Rimuuski Ie 6 mars IR69. II cst oldOllnl' pr8Lre ,I RimoLlski Ie 19 lllai 189·1.
Dans ce c1ioc('sc, il c ulllult' di,·erses [onClions eurialcs el administr;uiH's.:\
sa nominalion (ommc premi('r t'v0quC' de Gaspl', k 1 J c\l'Cembre 1922, il cst
vicaire gc'nl'ral du e1iu( l'sc. EVCC1Ul' de Gas pc" pcnc!alll 22 ans, it dl'cede ;1
Quebec Ie S juille) 1945.

M.gr Ross eSl e1'abol'd un hOI111Tle d'organlsation C'l cl'aClion, «]e me suis
donne com me pro.gram me, di l-i 1 un jour, d 'cvei lIer It's flwr.e;ies, de susciler

\\1gl I·Lln~()I ... -X.I\·H'1
Ro'-l". P)('IIlW] t'-d'~qu('d(
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les initiatives, de declencher I'action .. .?» Deja, dans son mandement d'en
tree de mai 1923, il exprime quelques-unes de ses idees mal tresses: «C'est
notre mot d'ordre, c'est notre programme. II faut croltre, il faut grandir; ce
progres il faul l'aLLeindre suivant I'idee chretienne [ ... J; et il faut grandir
par lOuS les moyens que sait utiliseI' la pensee chretienne.» II ajoute: « Et cc
sera, croyez-Ie, la sollicitude dc VOlfe evcque, de vous inspirer confiance,
d 'cveiller er d 'uti Jiser vos activitcs, de susciter vas iniLia tives pou I' vou s
conduire dans les voies monLantesB ».

Pour Mgr Ross, Ie grand cnnemi des Gaspesiens n'est pas r.antla misere
que l'ignorance, Et I'artisan d'une veritable rdorme doit etre Ie peuple
lui-me me. L'eveque s'atLaque done d'abord au probleme de l'education,
Dans ses divers ecrits, iI ne manque jamais I'occasion de parler du sujet,
voire de rappeler divers principes pedagogiques ou de faire allusion it son
experience d'educateur, En effet, il eSL J'auleur d'un traite de pedagogie
publie en 19J6 et fun des principaux responsables de 1a rdome du pro
gramme des ecoles cJementaires de 19239• L'eveq ue de Gaspe est a ussi un
apotre de la tcrre et de la colonisation. Dans son mandement demail923.il
ecrit ainsi: « En lOut premier lieu, nous considerons comme devant eire la
base de nOire proprietc future, la prisc de possession du sol et son intelli
gen te exploi talion. Fixes par vas peres a u bard de la mer, sur les richesses de
laquelle vous avez jusqu'ici compte trop exclusivemenl, vous vous etes
desimeresses de la culture du sol; souvent vous l'ave/. pris en degout,
preferallt quilter vos rivages et aller demander aux villes et aux exploita
tions foreslieres la nourriture que la mer vous refuse, plULOL que de vous
relOurner vel'S la terre que Dieu a donnee a I'homme [...J Les parties de la
Gaspcsie qui SOnt devenues les plus prosperes el qui, en temps de crise, ant
surmonte Ie plus facilemcnt les difficullCS economiques, sont celles qui se
sont adonnees a I'agriculture [ .. ,1 Pounant it quelques arpents du rivage,
commencent ces belles regions de colonisation qui sollicitenL votre cou
rage, et n'altendent que vOLre travail pour vous livrer un sol productif et
couvrir votre terriLoire df belles et norissantes paroisses 1o »

Pour I'eveque de Gaspe, « la race fran~aise, qui est une raceessentielle
ment paysanlle. prouve par son hisLoire qu 'une race terrienne peut donner
dans lOUS les domaines, des superioritts qui egalent ou eclipsent celles des
nations boutiquieres et indusuielles l1 », II ne vait pounam pas en l'indus
trie une ennemie, du mains tanL qu'elle ne devient pas un obslacle a la
colonisation et a l'agriculture. Mgr Ross favorise l'ctahlissemelll de nou
velles colonies en nommantdes missionnaires-colonisateurs, en prenantla
defense des colons COl1lrt' les compagnies forestieres, en faisant des pres
sions aupres des aULorites pour [acililer l'ac.ces aux terres, au encore,
comme c'est Ie cas en 1928 a Val-d'Espoir, en organisant la venue de
communauu~s religieuses pour indiquer it la population les vaies it suivre,

La crise economique de 1929, qui entralne un mouvement provincial de
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retour ala terre, semble convaincre Ross de poursuivre ses dfons. II prend
alors I'in i tiati ve de re unir aGaspe divers notables, Ie clerge et des represen
tants des gouvernements pour trouver des solutions au probleme de ]a

crise. On decide de faire Line I;rande offensive de colonisation des tenes
interieures qui devrait, par I'exploitation conjointe de Ia lerre el de la forft,
amener I'ouvenure de nouvelles paroisses. Malgrc son souei de voir Ics
colons occuper de nouvelles terres, Ross s'oppose june colonisalion
desordonnee, risquanl d'aboulir a un echec.

L'evfque s'implique aussi [f(~S directemem el tres aClivemenl dans ['or
ganisation el Ie developpement des divers mouvements cooperatifs. Si en
d'auues dioceses les autorites religieuses favorisent les cooperatives, en
Gaspesie, les premieres organisaliom de ce lype SOlll bien des fois I'oeuvre
di rene de I'aclion episcopa le. Pour favoriscr la crca lion et Ie develop pc
ment de mouvements cooperatifs, it met sur pied diverses mesures, dont la
mobilisation d'un pretre pour faire Ie tour des paroisses el prccher les
principes de la cooperation. Nourri des encycliques sociales de Leon XIII,
de Pie XI et de Pie XII, auditeur assidu des Semaines sociales, Ross est
fidele a la doctrine sociale de l'Eglise.

En collaboration avec cenains membres de son clerge el des fonclion
naires, Mgr Ross met sur pied ies premieres cooperatives de pccheurs des
1923. Le mouvemenl semble vouloir prendre de I'ampleur et Ie minislre de
la Colonisation, des Mines et des Pecheries, ]oseph-Edouard Perreaull,
harcele par Ie lobbying des marchands de poisson, ecrit a l'eveque de
Gaspe: « Monseigneur, n'allez pas trop vile, je vous en prie: vous ne savel
pas aqueUes pressions nous sommes soumis». Ce aquoi l'evcque repond:
« Ie jour ou ceux qui nous menent verront Ie groupe des elecleurs. sans
souci de defendre Ie pani, quel qu'i! soit, solide dans la dCfense de ses
inl/~rels, j'emprise des puissantes cornpagnies sera chose du passt~. Ceux
qui gouvernent ne som pas si mal disposes [ ... ] Mais i Is ont besoin de sentir,
chez Ie peuple qui les elit, une force leur permettant de resisLer aces
puissances d 'argent qui s'arrogen tie droi1.de mener les gouvernemenl.s .. J2»

Mgr Ross n'hesite pas a(aire appel aux gouvernernents, que ce soit pour
la construction du boulevard Perron qui ceinture la peninsule, pourcelle
de la rOule reliam Sainte-Anne-des-Moms a New-Richmond, pour un
chemin de fer imrapeninsulaire, etc. Et il ne se gene pas pour forcer la main
aux politiciens. Dans sa campagne pour la nationalisation du chernin de
fer Matapedia-Gaspe, il orfre un bon exemple des moyens de pression qu 'il
peUl exercer. Ainsi, dans une circulaire de decembre 1926, il informe ses
cures que « , .. biel1lol. des requetes circulerol1t dans les deux comtcs pour
reprendre nos reclamations. Les consei lIers m un icipau x devrom y prendre
part par des resolutions corporatives. Je compLe que vous rnettrez lOut en
oeuvre afin de creer un mouvernent d'ensemble assn imposant pour don
ner suite a I'emolion qui nous a valu des egards paniculiers all cours des
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c1erniers cvcncmenls pol i [iq ues [e leClions fcderales de seplem bre]. N 'a !len
dons pas q u 'on vienne nou s offrir un chemin de fer; allons Ie chercherB ».

II est aussi intCTeSSanl de considerer les positions de Mg-r Ross sur des
questions d'ordre moral. Ainsi, au sujel de la vente et de la consommation
des a !cools, I'cvcq Ut' est lri's slrict. II s 'oppose avec vehemence ~t ceux qui
fabriquetH de fae; on ill ici te de I'a !cool [rC'la te OU « bagosse» t'l en [on t la
contrebanJe, C'est alors )'{'poque de la prohibition t't la consommation
d'alcool eSl fonemem conlrolCt'; plusieurs municipaliles en inlcrdisent
mcme la vt'nle, Fabriquer et lrafiquer de I'alcool de quaJite plus au moins
elollleuse Jeviem alors un commerce lres rentable. Le (It'rg& gaspesien esl
aux premieres lignes pour combaltre les conlrebancliers.

Toul comme les ecclhiasliques dt' son temps, Mgr Ross se monl.[('
cgalemel1l. tres rigourt'ux ,I propos des elanses «Iascives». de cenaint's
wnues vestimenlaires « immodt'sles», particuliefemenl apponees par les
lOlllisles, des lheatres t't eles cinemas« Je mauvais aloi», des randonnces
<lUlomobiles sans su rvei 1I,111 ce, etc. II Iuue a ussi con tre les Temoins de
J('hovah el les communistes elonl on craint ,I J'epoque les infiltrations:
« L 'absencc de LOut cen trt' ind usuiel a preserve j usq u' ici notre diocese ele la
formalion de ct'llules communisles dans la Gaspesie [ .. ,1 Certains traits de
moeurs assez [rt'quems er des expressions d'ielees pa'iennes recueillis dans
nos milieux, nous avertissenl assez que quelque chose mijole dans la
lllel1lal i te de nOIre peuplt: el q u'i I ne fa u t pas allenelre la ca lastrophe pour
nous opposer au maI 14 ».

A I'cgard des pr oteslan lS, I'evcq ue de Gaspe semble adopter une alli l udt'
prudente mais [erme. II ecril un jour: « Ma polilique est de ne rien brus
quer, de ne lroisser aucun. mais dt' marcher droit devant moi. Au reste jc
sui~ convai nell que ce proceM est le pI us appropric a ux Anglais q llanl on
veul sen Caire rcspectt'r. Pour les fetes du Cell tenai re, je marche la main
cia ns la ma in avec Ie mai re qui est protesta nt; Ie min isue a llgl ica,n est m[-me
dans nOlre comitt,. Mais c'est nOlre programme qui sera execule".» II
s'alLache par ailleurs a franciser sa ville episcopale, reussissanl, par txem
pie, ,1 faire abolir Ie reglement qui l!('C[ClaiL I'usage exclusif de I'anglais
dans les avis publics e1u conseil municipal, obtenant l'embauche d'un
t('lC-graphisll' bilingut', etc.

En conformitt- avel les posilions conciliaires, il condamne les maria~es

cnut' cClLholiqucs l'L protestants ella frequentation des ecoles prolestantes
par It's enfants lalholiques, Les parents qui, pour une raison grave, dCsi
rent envQyer leurs jeunes <1 ces institutions doivent d'abord en referer j

l'ev0qut'. En 1920, il avail pris pan a une polcmique assez apre dans les
journaux pour retarder au moins jusqu'a la troisieme annee du cours
prirnailt I'itllroduCLion de I'enseignemenl de l'anglais. II avail groupe ses
articles sous Ie litre de QyestlOlIs sco/arrf'sI6.



II fauL enfin souligner I'attitude cle Mgr Ross vis-a-vis Ja participation elu
Canada au connit mondial, Nationaliste, il refuse de souscrirf' officiellc
menl aI'effort de ~uert'e. II soulignedans une lellIe que loul en cLanl conlre
Ie nazisme eL Ie communisme, il L!"OUVC que Ie Canada n'aurait pas del
dC'clarer la gut'lfe. «.Ie ne puis d;]Val1LCli!;e accepler I'ilke, paursuil-il, que,
devanL cellI" menace, nous devons enCOUfap;er Ie ~ouvernemenl <I vider
notre pays, dcgarnir nos COU:'5 pour aller sur lOuS les continents dNendre
I'Empire anglais: car enfin c'esl cela que poursUiVt'1ll nos chefs. Je me
soumets aux lois, j'evile de dire quai que le SOlI qui t'l1Lrave I'aclion
gouvernemenLale; mais je ne veux pas interv('fllr sur un terrain poliLique,
trap cliscule, pour appuycr officieilemerH I'anion gOllvernemenl<lle au
n om de]' Egi ise CI de la religion 17.» Au ssi, iI refuse cle joindn' son nom ,I un
mandemCl1l collenif des evt'ques qui viendrail call1ionm'! l'anion du
gouvernemelll canadien.

L.'inSlruction des enfants, qui rt!<:'ve alors de l'E~lise, fail I'objet d'unl'
allenlion particulil~le de la pari de I'l'vrque de G<tspe, lui-mcme ancien
professeUf el au leur d'un llJanuel de pC'dagogie. D'ailkurs, it conlinuc de
dOllner des conferences et des ,ours de pc'clagogie. Chapeaulc pelJ des
com muna ules rei igieuses el un cJ(,) gc de pI us en pi us nom breux et act i fs, Ie
rcsea u scolai re gaspcsien conlin lie dt, se dcvdopper, pclflicu Iil'remcnl au
niveau secondaire. Toulefois, encore ('111931, 13,23% de" habiLallls du
comlc dc Gaspe ayanl dix ans el plus, sonl analphaht'les. 1\ ce chapilre,
Gaspe occupe <tlors Ie 20ge rang- sur lcs 222 comlC'S c<tnadien~18.

Avant 1922, I'enseig-ncmenl primaire catholique etait divise en lrois
degres: I'elcmentaire, I 'illlermediaire (ecoles modeles) t'l Ie superieur (aca
demies). CelIe al1nee-I<1, une nouvelle loi scinde ceL enseignement en deux
categories, SOil I'ancien programme &lemel1laire, qui mglobe desormais
les ccoles modeles, el I'enseigncmenl com plernen Lai re, c'est-a -dire les aca-
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Buanderie tie I'ecole
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demies. La refome du programme scolaire etend a I'ecole de rang Ie
privilege jusque la reserve a I'ecole de village de conduire les enfanls
jusqu'a la sixieme annee, comme Ie faisait l'ecole modele. En 1925, on
comple 80 municipalileS scolaires dans Ies COmles de Gaspe et de Bonaven
ture. Sur ce nombre, 35 n 'ant qu 'u ne seuJe ecole, la pi upan du temps d 'une
classe uniq ue recevam allssi bien les gan;:ons q Lie les fi lles. En tout, dans ces
deux COmteS, iI ya 350 classes calholiques regroupanl 11370 eleves, donI
5510 gan;:ons. En comptan LIes ecoles protestan Les, il fa uI ajou ter q uelq ue
70 classes el 1500 cleves. La moyenne de la frequentaLion scolaire est
d'environ 75%. Le personnel enseignanl se compose de 298 instilULrices, 4
instituteurs et 48 religieuses J9 .

Avan L Ja loi de 1944 sur I"in struction obligatoire, la brieve te de la
frequenlation scolaire chez les gan;ons semble demeurer un des grands
prob\l~mes de I'ecole primaire gaspesienne. En 1930, les g,m;:ons au-dessus
de douze ans qui franchissem la quatricme annee se reLrouvent presque
seulement dans les ecoles de village. Les classes de cinquieme annee dans
les ecoles de rang som des classes de jcunes filles.

Peu d'eleves se rendent au secondaire. Dans son rappon de 1941-1942,
I'inspeneur Paul Hubert precise que seulemerll 5% des 37000 eleves de la
region no 8 Cltteignenl la septieme annee. De 5256 jeunes inscrils en
cinquieme, 3301 partenL avant la seplieme annec. Quant ala frequentation
scolaire, il constate: « Notre assidllite est tres paLlvre. Sur 100 eleves qui
s'inscrivent en septembre, 23 manquenr la classe I.ome J'annee. Adieu Ie
cenificat d'etude». Entre 1927 et 1943, Ie nombre d'inscripLions n'aug
mente presque pas dans les ecoles primaires catholiques de Gaspe et de
Bonavenlure. Probleme encore plus dramatique chez les prolestanlS. En
vingt ans, de 1922 a1942, Ie nombre des eleves inscrits it I'elemenlaire baisse
de moitie (1333 a 532), un seuil jamais alleim depuis 186720

L'education chrelienne impregne LOutl'enseignemel1l chez Ies calholi
ques. On en fait du maLin au soir. L'instrUClion religieuse proprementdile
prend au mains une heure de c1asse sur les cinq de la journee. L'enseigne
mem de la langue maternelle fai La ussi I'objet d'un soin particulier dans les
ecoles primaires. Mais plusieurs parents francophones envoient leurs
enfan ts a 1'ecole anglaise pour s'i ni Lier a« la langue des messieurs», ce q ui
el1lralne des remonlrances seve res de I'evcque et des cures. On constate
meme de droles d'anomalies:« Dans des municipalileS rurales ou scolaires,
indique Mgr Ross, si un seul membre clu Conseil est de langue anglaise,
toules les deliberations s(' font en anglais, meme si ce membre de langue
anglaise comprend Ie fran<;:ais. Dans notre ecole du village de Gaspe, il y
avail a mon arrivee quaranle et quelques enfants de langue fran<;:aise et
cinq de langue anglaise. Toutes les malieres s'enseignaien t en anglais el on
faisait deux heures de fnn<;:ais par semaine 21 ».

L'enseignement menager se developpe dans les ecoles. On y apprend la
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cOllture, certaines notions agricoles, Ie jardinage, etc. Vel's 1925, on compte
des ecoles menageres it Saint-Alexis de Matapedia (38 cleves), a Grande
Riviere (7l), a Gaspe (SO), ;1 Saime-Anne-des-Monts (56) el a Matane
(269)22. La plupan sont vieiLles d'une dizaine d'annees. En 1926, une autre
ecole de ce lype est fondeca Ne\v-Richmond. En 1929. l'ecole menagere de
Gaspe, lenue par Jcs ursulines, eSl reconnue officiellement comme ecole
mcnagere regionale. En 1945, celIe de ;\tatane, dirigee par les soeurs du
Bon -Pasteur, eSl aussi elevee ace Ii Ire. Au debu t des annees 30, a la faveur de
la crise economique er dl! mouvement de relour a la terre qu'elle entraine,
Ie c!erge elles inspeCleur~,orienlent I'enseignemenl vel'S un objeClif priori
taire: l'agricullure. Les religieuses elles institutrices utilisenl divers prace
des pedagogiq ues afin de creer une atmosphere rurale dans l'ecoLe: pensees
agl icoles i nscrites au tablea Ll, confeclion de dessins ill ustran t des scenes de
la vie rurale, petits jardins, etc.

De 1920 a1945, entre Matane Cl Saint-Alexis de Matapedia, les rehgieuses
s'insl.allent en quinze localiles pour y laire fonClionner des ecoles parois
siales, des couvents el quelques academies. Les communautes masculines
font de nleme en six endroits. Tou tdois, en dehors des principaux villages,
il n'y a pas d'ecoles de gan;:ons alors que les couvents pour les filles sont
plus nom breux. Les seules nou vel les ven ues chez les rei igieuses ensei
gnanles en paroisse sont les ursulines el les soeurs de Saint-Paul de Char
tres. Les deux premieres religieuses de celie derniere communaute arrivent
a u Canada en J930. Mgr Ross accepte q u 'elles viennen I eel ete-L;l aSai nle
Anne-des-Monl.s pour prendre charge de I'hospice naissant. C'est [;1

qu'elles installenlleur maison-mere au Canada. En 1932, elles ouvrent un
noviciat dans Ie village.] llSq u 'en 1952, pres cle 130 je unes fi lies, pri nci paIe
ment des Gaspesiennes, prennem Ie voile chez les soeurs de Saim-Paul.
Entre 1937 er 1939, plusieurs religieuses de cerw communaute quillent
Sainte-Anne-des-Monrs pour prendre la direction de six ecoles du
d iocese2:l.

La premiere ecole Ilormale gaspesienne, la dix-seplieme en province, eSI
Ie resultat de l'initiative de I'e\icque de Gaspe qui desire, des la prise en
charge de son diocese, y former des instilU lrices. C'est d 'ail leurs la prcm iere
fondation de Mgr Ross it Gaspe. Acelie fin, il fail appel aux ursulines. Le 9
juillet 1924. les trois premieres religieuses de Celte comrnunaule quitrcnt
Rimouski pour Gaspe. JElIes rcstent deux mois a L'evcche avallt que ne
s'ouvrent les premieres classes aI'ancien hotel Baker. Le 6 seplem bre, lrois
autres religieuses les rejoignend Gaspe. Le 8, dIes prennenl possession du
monaslere-pensionnat OIJ 22 eleves font leur entree. En 1926, une dizaine
d'institutrices obtiennenl leur diplolllC a l'ecoLe normaLe de Gaspe el ]a

premiere profession rei igieuse au monastere et en Gaspfsie a lieu deux ans
plus larcl 2-1.

En 1938, Llne nouvelle legislalion provinciaLe exigeque tautes Lescandi-



dales au diplome d'enseignemenl drvronl suivre It's cours de formalion
professionnelle dans les eeoles normales. Aucune as pira n le ne pall rra yem:
admise sans avoir lermine la huilieme ,.mner du primaire. Auparavanl, les
commissions scolaires s'alimen laien! SurtOul clans les couvenlS el les eeoles
modeles des villages. Les cxaminaleurs decernaienl des brc:vel~ades jellnes
filles a pres leur sixicme annee. En 1937, sur 754 inSli l ulrices q lll' comple Ia
region no 8, seulemenl \ \3 sonl diplomees de l'ecole normale, SOil 15%.
L'ecole normale de Gaspe devenan ll'uniq ue source cle recrulcmenl a uLOri
see dans la peninsule, les inSlilUlrices sonl plus difficiles?t llOUver. De 170
enseignanles la'iques non brevrlees en 1943, ce chiffre passe;] 3:l2en 1945,
soit 33% du lOlal de la region no 82S . Plusieurs ecoles doivenl fermer leurs
pones malgre Ie recours 'lUX jeunes fill!;'s non dipJomfcs ella rccupfr3lion
des ancien nes j nsf ilUlrices mariees. Le sala ire des enscignallles CSl encore
peu eleve. Le rrailemenl moyen annuel dans les ecolcs elementaires catho
liques eSl de $268 en 1925, de $275 en 1930 t'l cle $300 en 1940.

Le probleme du personnel non quaJifie affene aussi les protesl3ms de la
Gasp<.'-sie. II comribue <.1 baisser la qualile de l'ens!;'i~nemenl dans 50% cle
leurs ecole~ el a rendre diffieile la c1assificalion des Cleves. De 1932 <1 1942,
seulemenl quatre professcurs obtiennenl It'ur diplome du MacDonald
College el 39 personnes non dipl6mees font la classC' avec un permis
specia]26.

A son arrivee h Gaspe, Mgr Ross s'haj, donne comme priorill' de fondl'l'
un seminaire, car la region ne comptail aucun college classique. A rellc
epoque, les parems qui voulaient que leurs enfanls oblienncnl un ensei
gnemenl superieur devaient les enl'oyer ,1 Rimouski, .1 Qui'bee. aLl-vis, ,1
Montreal, a Bathurst au a Caraqut'l, un luxe que seu! Ie peliL nombrc
pouvail se permeure. Ayanl oblenu I'<lppui des jesuiles, iI fil enl['cprcndre
les lravaux des 1924 el, deux ans plus tard, It' St'minairt pUI ac(ueillir plu~

de 60 elt:ves. Par manque de professeurs. Ont tlUl en refuser line dil:linc
d'aurres en rhelOrique el a peu pres aULilnl en versification. Trois cbsses
son! ouvenes: philosophie, elements lalins el elements fran<;:ais. Lcs pro
blemes financiers pesaienl cependanl tres !ourdemenL. En effeL. la
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construCl ion avai t eOlJll~ q uelq ue $260000 et, malgre les souserl ption s
populaires (pJ us de $90 000), la delle augmen tait toujours. Pour comble de
malhem, la crise econorniq ue entrai na la fai II ite de la rnaison d 'affai res de
Quebec chargee des oblJgations du serninaire27 ,

Les jesuiltS assumerenl la direclion du serninaire jusqu'en 1938, alors
qu'ils furent rernplaces par les c1eres de Saint-Viattur. C'esl a la mi-aolll
que quatorLt relig-ieux de celIe cornmunJure, sous Ia direclion du perf
Joseph LaLOur, s'install(~renl au serninaire. qui peut alors accornmoder 90
elevfs, soil 70 pensionnaires et 20 eXlernes28 . En 1939. on dhida de
consLruire une aile de deux cra~es pour permCltre d'augmenter la capacilc
de logemenr de I'edifice dans lequel on venair d'insraurer un nouveau
cams comrnercial. AI'inscription desepltrnbre 1939, on peut accepter plus
de 150 elUdiants.

Au cours des annees 40, il sera souvenl question de ceder aux clncs de
Saint-Viateur la propriete du serninaire, mais pour diverses raisons, la
transaction n'a pas lieu. Sans en eIre proprielaires, les rcligieux sont
charges de l'administration du seminaire Cl la congregation de Saint
Viateur fournil Ie personnel. La corporalion du seminaire paie ce person
nel et 1a propriele de I'edifice reSlC au diocese. En 1943-1944, une vinglaine
de clero de Sainl- Viateur y dispensenl un cours classique, un cours com
mercial et un lroisieme cours, preparatoire aux deux premiers. L'inscrip
lion est de 150 eleves. Presque touS proviennenl du diocese. De loules les
paroisses, ce sonl Grande-Riviere, Gaspe Cl Carlelon qui rournissenl Ie
plus d'elUdiants29

En plus de prendre la direction du serninaire pour remplacer les jt'SUiles,
Its clercs de Saint-Vialeur se retrouvent aussi avec la charge du monaslere
de Val-d'Espoir fonde par les cisLerciens en 1930. Situe aquelqut's milks a
l'ouest de la mission, le.i un ioral peut abriler unc cinq uaIHai ne de pension-



twires, De 1930 a 1936, Ie monastere des « Cisterciens adorateurs de Sainte
Marie de Val-d'Espoir» avait accueiIJj 80 juvenistes el les peres avaient
reussi adefricher une cinquantaine d'arpents. Mais les delles de consLruc
tion, la crise economiq ue, Ie faible rendemenr du sol et Ie depaysemen Ldes
re Iigieux eu ropeens firen t en sone que Ie monasterc fu t dissous. En 1938,
avec l'appui du premier ministre Maurice Duplessis, I'ancien monastere
est con veni en ecole d 'agricu Iture, la premil'Te en Gaspesie. Recon
nue par l'ELat, elle emargera desormais au budget gouvernemental. Assu
res de cette aide, cinq clncs de Saint-Viateur viennent prendre possession
d u monasterr it I'a utomne de 1938. Grace aleurs dfons, I 'etendue des tenes
en cuI ture a llcint bientot 215 acres et Jes rt'colles permellen I d 'entretenir 25
betes a cornes et six chevaux de trail. De plus, on peut vendre de 25 a30
tonnes de roi net de pa ille chaq ue annee. Des jeunes vien nent y chercher. en
plus des matieres professees dans d'aurres ecoles, diverses methodes cultu
raIl'S CI y apprendre un metier. Le cours dure deux ans.

Les services hospitaliers connaissenr aussi un important developpement
au cours de celte periodC:'. Encore la, c'est l'Eglise qui prend en charge ces
inSlitutions. Le premier hopjtal actre conslTuit dans la peninsuleeslcelui
de Chandler, un peu avant la creation du diocese de Gaspe. C'est en juillel
1915 que I'evcque de Rimouski, Mgr Andre-Alben Blais, ecrit a la supe
rieure des soeurs de la Providence de Montreal qu'Alfred Dubuc, gerant
gl'l1cral de la Sr. Lawrence Pulp and Lumber Corporation de Chandler
desire ouvrir un h6pital au village, 11 est dispose aceder graLUilementle ter
ra in necessaire pour y consuu ire un hopital, une egl ise et une ecole. Le 21
srptembre, les premieres soeurs arrivent a Chandler, ou iI y a deja un
medecin. Le 18 octobre, elles prennent possession d'un hotellransforme
qui peul compler six lils. Trl's bientot, elles seront debordees face aux
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Visi(~ de Mgt' Ross a
I'hopiutl d~ Chandl~l'.

(MRG)

ravages de la grippe espagnole30 Le 16 janvier 1917, une convention eSI
signee emre la compag'nie el les soeurs de la Providence. La compagnie
fournil un terrain, accorde un ocnoi de $10000 pour la consLruction d'un
edifice de 30 lils el donne I'assurance d'amonir les deues evenluelles, de
procurer gratuilement de I'ameublemenl el du materiel technique, de
fournir les services d'eau, d'eleClricil(~~el de telephone, ele. En compensa
lion, Ies ouvriers accidentes de la compagnie recevrant gratuitemem les
premiers soins31 En 1920, on commence les lravaux de construction de
l'hopital mais ce n'est qu'en janvier 1924 que Ie personnel medical peul y
faire son en tree.

Apres avoir acquis pour .$15000 I'ancienne prapriete du marchand
Charles LeBoutillier sur la rive sud du bassin de Gaspe pour y eriger un
hopilal, Mgr Ross invite les augusLines hospitalieres de la Misericorde de
Jesus de Quebec it s'y installer. En 1926, elles y amenagent un hopilal de
vingt lils el un monasl<'re. Cependanl, les besoins croissel1l ella maison
s'avere bientOI trap exigue. On decide donc de balir un nouvel edifice, qui
ouvre ses portes en 1930. II comple 75 lits. En 1940. on commence la
construction d'une aile supplementaire permelLanl l'ouvenure d'une
maternile, d'un service de pediatrie et surtout d'un service destine aux
tuberculeux qui comple 50 lits. En 1939, l'Unitesanitaire de Gaspe denorn
brait plus de 250 luberculeux dans Ie seul COmle de Gaspe-Sud. Seulernent
25 lits etaient alors disponibles pour ces malades32 , Des 1938, Mgr Ross
soumettait aux autoriLes provinciales son intention d'etablir un sanato
rium it Gaspe, II recevra l'accord d u gouvernemenl provincial acet dfet au
debul de juillel 1945, treS peu de lemps avantsa mon, Cinq ans plus tard, Ie
sanatorium Ross ouvrira ses portes,

Mais si I'Hotel-Dieu de Gaspe se deveJoppe, il n'en est pas ainsi de
l'h6pital de Chandler, qui a peine it vivrc. On assiste meme ades fricLions
n§petees entre I'eveque et les responsables de cet h6pilal. Les soeurs de la
Providence n'acceplent pas facilemenl Ie projet de Mgr Ross de uansfor
mer leur institUlion en hospice pour vieillards et malgre des direclives rres
precises de 1a pan de leur eveque, elles continuent pendant un certain
temps it recevoir des malades. De 1932 it 1948, l'hospice de Chandler
accueille une quarantaine de personnes agees par annee.

Au debut des annees 1930, un h6pital-hospice ouvre ses pones it Sainte
Anne-des- Monts, Le cure Pierre Veilleux el ses paroissiens en ont demande
l'aulOrisalion a Mgr Ross, qui exig'e cepeodanl que ni la paroisse, ni Ie
diocese n'assument de responsabiliLes financieres. Le gouvernement sup
portera donc seulles frais pour la construction elle main lien de I'hopilal,
qui sera dirige par les soeurs de SainL-Paul de Chartres, nouvellement
arrivees de France, En decembre 1945, les soeurs de Saint-Paul assument
egalememla direction du nouvel h6piLal de Maria, baptise hopilal Bourg.
Auparavanl, plusieurs patienls devaient se rendre jusqu'a CampbellLOn
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pour se faire soigner. En dehors du diocese de Gaspc, les soeurs domini
caines transforment I'hotel Belle Plage pour fonder, en 1935, l'hopilal de
Matane, qui logera dan~ un nouvel immeuble en 1950~~.

LA PRISEEN
MAIN PAR LE

COOPERATISME

Un elemen I majeur de I'histoire gaspesienne de cette cpoq ueest la mise sur
pied de tout un rcseau de cooperatives, lant chez les pccheurs que chez les
agricul teurs et les trava illeurs forestiers. Dans Ie domai ne de I'epargne et de
1a consommation, Ie cooperaLisme apparall alors aLlx elites comme la
sol ution la pi us eHicace ella pi us faci1ement applicable pour ameliorer Jes
conditions materielles des peninsulaires et pour developper chez eux l'es
prit de solidariti., gage d'harmonie sociale. Ce mouvement est principale
menl canalise par Ie ckrge qui s'implique directement pour lancer les
projels cooperatils, les encadrer el Ires SOLI vent les gerer. Mgr Ross, dans
une circulaire a ses pretres peu apres son arrivee a la tcte de l'Eglise de
Gaspe, tra(,:ail la marche it suivre:« Eh bien, clendons ces organisations (les
coo pe ra tives1et afferm issons-Ies. Notre peuple peUl developper encore son
esprit cooperatif qui ne se forme que graduellement. Ne perdons pas de vue
que la memalite d'un peuple longtemps opprime ne se transforme que
lentement, et sous LIne direction aimante, patiente, eelairanle el ereatrice
d'ini Liative. DevcJoppons Ie sentiment de charile socia Ie, de solidariH~et de
Fiene d'ame. Un peuple qui n'a pas I'ambition de prendre la direction de
ses propres ressources est marque par l'esdavage; il restera l'eterneI
exploiteH .»

Pour realiser ses objecLifs, Ie elerge gaspesien beneficie, vers la fin des
annees 30, de I'aide tres imponante du Service social-economique (SSE) de
Sainte-Anne-de-la-Pocaliere, qui joue alars un role d'education coopera
tive de premier ordre. Le SSE voit d'a bord aformer dans Ie milieu elI'S chefs
et des propagandistes de la cooperation sociale. Par la suite, on organise
des cereles d'etudes au niveau local, en fonction d'un besoin local, d'une
ressource a exploiter, soil dans la production, soit dans ks services ou la
consomma tion.

Le premier mouvement cooperatif nalt dans les annees 1910 et se deve
loppe au debut des annees 20. II est cependant SOUvenL improvise el il
soul'fre des erfets de la crise economique et de divers autres faneurs moins
conjonuurels. Vers le milieu des annees 30, le mouvement reprend de plus
belle et se developpe dans dim'ren ts secteurs: les coopera tives de peche, les
caisses popuJaires, les cooperatives agricoles, de consommation, les syndi
cats foresliers, les cooperatives d'aqueduc, d'electricite, de telephone, de
loisir, les mUluelles-feu, etc. Meme les jeunes panicipel1l au mouvement.
Ainsi, aPerce, une cooperative de guides pour Ie tour de !'lIe Bonaventure
est organisec par Ie cure Charles-Eug-ene Roy. En ]941, dIe groupe plus
d'une dou7..ainc de personnes. Ala fin de la randonnee, les jeunes deposenl
leur pourboire dans une caisse commune qui redislribue les fonds en pans
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egales. Dans Ja [Jam bee d'associationnisme des annees 40, on parle meme
d'ctablir des cooperatives de medecine, de construcr.ion, er.e.« La coopera
tion n'est plus consideree en Gaspesie comme un mouvement de rholn
tionnaires ou de meconten lS, ecrit Ie directeur du SSE en J944, une affaire
doni. on ne doit parler qu'en petits comites [... ] Le clerge, un nombre de
plus en plus considerable de professionnels, toutle personnel enseig-nant,
k corps agronomique, nos cheEs civils et meme quelques hommes e1'<:If
faires se donnenl la main pour assurer son expansion et son SUCn'SH» En
1945, Ja Gaspesie est devenue a I'echelle de la province un des principa u x
leaders de la formule cooperative, un exemple ZI suivre.

Meme si la fondation des caisses populaires et des cooperatives agricoJes
precede de quelques annees les cooperatives de pecheurs, il semble plus
approprie de parler d 'abOI'd de ces dernieres, vu leur plus grande specific.itc
regionale et leur importance comme symbole du lTlouvemenr.. coopcralil
dans la peninsule36 .

Les premieres cooperatives de pecheul's voientle jour apres la recession
economique de 1921, quand Ie gouvernemem provincial, qui I'ient de
prendre en charge la regie adm inistra ti ve ues peches com mercial es, passe
une loi pour ravoriser I'organisation de la cooperation chf'zles pecheLlrs.
Des Ie debut, Ie c1erge g-aspesien s'implique el devient Ie leader du
mouvemenl.

Des juillet 1923, Mgr Rossrencontre aCaplan Ie ministre de la Colonisa
tion, des Mines er ues Pecheries, ]oseph-Edouard Perreault, awe qui jl fixe
un plan de cooperation pour les peches etla colonisation. L'abbe Edmond
Plourde, missionnaire diocCsain, cst alors charge d'organiser les coopera
tives. Le gouvernememlui adjoint Louis Berube, un specialisLe du minis
tere. En meme temps, Ie minislre confie aL.-A. Masson, de 1<:1 Cooperative
federec de Quebcc, qui oeuvre dans Ie secteur agricole, I'organisation
commerciale des cooperatives. Le 19 aout, Mgr Ross accompagne des
foncrionnaires a Cap-des-Rosiers eL a rfchout'J ie pour lancer, de concert
avec les cures concernes, les deux premieres cooperaLives de pecheurs. Le 5
septembre, c'est au lOurdes pecheurs de saumon de Carleton d'entrer dans
Ie mouvement. Le 9 septembre, ce SOnt ccux de Cap-aux-Os, Ie 9 oClobre,
ceux d'Anse-aux-Gascons eL Ie 28, ceux de Newport. Les six groupemenls
de 1923 complent pres de 260 membres; le capital souscrit LOta1ise $3280.
Deja, quelques-uns d'entre eux, par l'entremise de la CooperaLive federee,
preparent 40 ISO livres de morue salee ver!e pour Ie marche et signcnt des
commandcs de marchandises pour $2853. De 1923 it )926, pas moinsd 'une
dizaine de cooperatives sont fondees, regroupant plus de 400 pecheurs.
Avant la crise de 1929, deux autres vicnnent s'y ajouler. Leurs rnembres
representenr. environ Ie tiers des eHecLiCs gaspesiens. En 1925, ils Ii vren tala
Cooperative (ederee plus d'un million de Ijvres de moruen

ORGANISER
LES PECHEURS
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Les cooperalives achelenl les agres el les objels necessaires au pccheur
clans son travail ainsi que les denrees de consommalion donl lui el sa
famille ont besoin. Elks s'occupent de I'achat el de la Vl'nle des prises, cle
leur inspeClion, de leur preparalion, de leur conservalion, de leur mise en
conserve s'il y a lieu, de leur transport el de leur mise en marche. Elles
doi ven t a ussi voir a la construction d 'en trepElis frigori fjq ues el de tautes
aulres bfllisses necessaires a ['induSlrie de Ja pfche. En fait, ce sont des
cooperalives artisanaks de preparalion du poisson doublees de coopera
lives cI'approvisionnemenl et de vente; les pecheurs I'll' mellent pas en
commun Ie produit de leur peche.

Ces premieres coo pera lives nees cles su i les de la recession de 1921
connaissent I'tchec a panir cle 1927. En 1932, seule celIe de CarielOn
poursuil ses anivites. Plusieurs raisons peuvenl expliquer eel echec.
D'abord, les compagnies de pcehe manoeuvrent pour eontrecarrer Ie lra
vail des cooperatives. Elles fonl des pressions sur Ie gouvernement, qui
semble prendre ses dislances vis-a-vis Ie mouvement amesure qu'it evolue.
Lt's maisons de commerce peuvenL egalement payer comptantle poisson
des pfcheurs, ce que I'll' son I pas en mesurt' cit' (aire les cooperali yes, fa ute de
liquidile disponible Iorsqu'arrive Ia morue. Les caisses populaires n'ont
pas encore les rei ns asse1 fons pour fi nancer les opt'rat ions des cooperali yes
cle pecht', donI 13 soIvabilite semble souvent les inquieler.

L'une des prineipales ea uses cle J'echee est san s clou le Ie ma nq ue cI 'cd uca
lion coopera live. « Nous avolls vou Iu fa irt' des cooperali Yes avant cle former
des cooperateurs. Nous avons cree cles cadres cooperalifs dans lesquels SOl'll
en lres des gens qui ignoraien t lOU l de la lellre el de l' es pr it de la coopera
lion», aclmellra Mgr Ross. « lis ne comprirent pas, ajoutera-t-il, qu'il
s'agissait de leur aFfaire, cI'une enrrepris~ bien aeux. El alms, ici etl<l, on
tricha, cherchan t atromper les cooperati ves comll1e on cherehai l atramper
les compagnies38 .» Comme Ie ~oulig-ne Georges Lafontaine: «. saul'
exceptions. les membres cles cooper;:Hives ne virenl I<'t qu'une espece cle
compagnie nouvelle protegee par Ie gouvernemenl, institution que I'on
pouvail done exploiler de son mieux lOut en lui donnant Ie mains possi
ble39 ». Par t'xempk, oeux coopcrati ves I'll' venden I. pas par I'entremise de la
Cooperative (edc-rce se COnLCnLanr d'arht'ler cI'elle au prix du gros el ecou
lanl leur poisson ailleurs. D'autrt's vendenr en cooperation rnais plusieurs
de leurs pecheurs cedent leurs prises ZI des compagnics. Plusieurs aUlIes
causes ayanl lrail a la qualite du poisson expedie, a la qualification du
personnel, a I'aclministralion il1Leme des cooperalives s'ajoulCnL:1 ce dia
gnostic. De plus. la crise eeonomiquf' affecte Ie seClcur des pecht'S, surtoUl
en 1931, el elle vienl preeipiler Ia disparition <.Icscooperalives. En 1932, il
ne resLe done plus que ]a cooperalive cle Carl~LOn. Cettc demitre a pu
bencficier de la valt'ur elu saumon d01l1 (c prix se maintient dural'll les
annees 30.
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Les iniLiateurs du premier mouvement de cooperation chez les pccheurs
comprennent qu'it faut lui donner des bases plus solicles. Poursa p,HI, Mgr
Ross prepare en 1934 un memoire pour Ie gouvemement provincial dans
lequel il preconise la formZltion d'ingenieurs en pecheries qui assureraient
a ux travailleurs de la mer un encadrement sembJable acc:lui des agronomes
vis-a-vis des cultivaleurs. En )937, des represenwnls clu c1erge, des universi
tes et du gouvernement se concertent pour rebncer Ie mouvemenl.

A la suite de ces renconLres, l'Ecole supcrieure des pecheries eSL fondee a
Sainle-Anne-de-IZl-PocaLlere, en mZli 1938. En 1939, elle est rattachee ala
FZlculLe des sciences de l'Universile Laval. En plus de voir aameliorer Ie
son cles pecheurs par la recherche de debouches pour leur poisson et par Ie
perfectionnement des meLhodes de peche et de manutention, cetLe institu
tion a pour mission de former du personnel technique necessaire at'admi
nisLraLion des pecheries. Son direeteur, I'ahbe Fran~'ois-Xavier Jean,
s'empresse cle metlre sur pied un service exterieur d'education des adultes.
Des lars, Ie Service social·.economique entreprend la tache d'organiser une
campagne devant conduire a ]'etablissemenl d'un nouveau mouvement
cooperalif chez les pechcurs. Le premier secretaire du Service eSl I'agro
nome Alexandre Boudrea u. Fort cle 1'experience de I' Universite d' Antigo
nish (N.-E.), on met sur pied un programme comportant trois points: la
forma tion de leaders loca ux, l'orga nisa Lion par ces dem iers cle cercles
d 'e LUde chez les pecheurs et I'appui du SSE par des assem blees paroissiales,
par la distribution de documentation el de films, par des congres, par des
conferences radiophoniques, etc.

Avec I'appui du gouvernement, de Mgr Ross et du clerge gaspcsien, Ie
SSE passe rapidemelll a l'anion. A I'automne de 1938, !'ecole de Saime
Anne-de-Ia·Pocatiere accueille 54 jeunes pecheurs choisis par leurs cures.
Au cours de I'hiver suivant, quelque 200 cercles d'elude et des discussions
son t organises un peu parlOu t. De 1938 a 194 I, pI us de 220 pccheurs de la
region frequentelll I'ecole. Des institutrices, des inspecteurs d'eco]es, des
agronomes et un groupe de cures y suivent aussi des cours sur la coopera
tion. Le troisieme congres cooperalif de la Gaspesie, tenu en septembre
1941, attire a Gaspe plus de 175 delegues representam des cooperatives de
pecheurs, des caisses populaires, des cooperatives agricoles et de consom
malion. La propagande du e1erge el des membres cIes cereles d'etucIe
precede el prepare la venlle des ani mateu rs d u SS E. Bien vi te, ce demier est
cleborcIe devant Ie nombre croissant cle requetes demandant la presence de
propaganclistes ou la lenue d'assemblees de fondalion. De 1938 a 1941,
Alexandre Boudreau donne ainsi plus de 205 conferences. Ava III 1945, pi us
de 50 causeries du SSE sonl diffusees par CHNCde New-Carlisle. Devant
I'afflux des sollicitations, Ie SSE tellle prioritairement de ressusciler les
cooperatives des annees 20 et accorde aussi preseance aux groupements
paroissiaux sur ceux des petites ames, pour preserver Ie cadre paroissial et



saLisfaile Ie c1ergc lO ,

Au prinLemps 1939, trois cooperalives cle pccheurs sonl aClives: celles de
C<IrkLOn, de Riviere-au-Renard eL d'Anse-aux-Gascons. En ,wril, afin de
rarfermir I'unile du mouvemcnl, on les regroupe dans une fcd(raLion
provinciak appcJee « Pecheuls-Unis de Qucbe('». A. 1<1 fin de I'annee. on
comple huit syndica IS coopt'ralifs de pecheurs el en 1940, iI.sen fonde trois
atltres; iI s'en crce aulalll en 1941 ainsi qu'en 19'12. Dn,am Jes sucds de cn
premieres cooperatives el !<I propagande du SSE. Ies p€'cheurs sejoig-nelll
grad uel lemen t au nouvea u mou vemen l. U ne SllCCU rsale eSl all vent' a
Malane et el1e desst'n les pccheurs de ce comu::' ainsi que ceux du seeteur
oueSI du comte de Gaspi--N ord. Les pccheurs isolCs de la Baic-des-Chalcurs
(BonavenLure. Sainl-Simt'on. Caplan) sont rallachcs ,I la cooperative de
Carlelon. Les pCc!WUI s de sa LImon de celLe coopera Li ve, a ya n Lleurs propres
mar,hes elleuls prix stables, obtiennent en 1942 un slatul paniculierdans
J'organis'llion de Prd1t'urs-(Tnis, tout en y reSLant affilic's. Quand la fed£>ra
lion ne peul verser les prix leclaml's, ils c-coulent leur poisson ailleurs_

L'organisalion cles P0cht'urs-l1nis fonetionnc de la far;on suivante. Pour
devenir socictaire d'une cooperalive, une pelsonne doil L1{'bourser un c1ol
tar. Chaq ue « )oeLlIf'» CSt cha peau Lee pZlr une sane de (onseil d 'ad min iStra
lion composl' de cing mcmbes Clus pour deux ans par Ies coop{Tau:'L1rs de
I'endroil. C'esl cc conseil qui nommc un geram pour 13 cooperative. La
federalion provinciale fonctionne de 1'1 mcme fct<;'on. Des di'i<:'gues des
« locales» se rcunissenl lors d'une convention pour ('-lire les adminislra
leurs, donlle prt'sidenL L'aCli\,iLe la plus imp0rLLlnle de la [('dtTation est 1;1

vente du poi,son. C'esL ,1 panir du siege social gu'on cffcclue les lransac
lions sur les marches elrangers, landi,s que les succursales de vente de
Matane (1939), Montreal (19-12) eL Quebec (19-15) s'alLaquenl au mar,hc
domesLiq ue alors en tre 1es rna ins de grossi s le'S affit ii'S ades compagn ies des
Maritimes. La fedh-al;on dispose aussl d'un service d'achals pour les

l· ... i))( dl')(JL"',,"OLl dt
".';IlI",·[·II,·,,,,(·-d,,,
(.,,'pr, 1911. (M<Q)
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marchandises a distribul'r aux «locales». Moins de 30 jours apres Ja
Jivraison de son poisson, It pccheur rec;oil une avance pour subsister en
<lltendant Je paiement final de son produil. Pour financer ses immobilisa
tions, la federation emprunle aux caisses populaires alors que pour Ie
versement des avances ases membres, elIe s'aclrcsse plutol aux banques41 .

Les pecheurs <':tanl peu familiers avec ce nouveau type d'organisation, les
permanents en viennent a jouer un role important dans la federation.
Alexandre Boudreau, du SSE. qui est aussi secrelaire de Pecheurs-Vnis cle
1939 a 1948, l'abbe Gerard Guite, direneur des oeuvres sociales elu diocese
de Gaspe el aviseur moral de Pecheurs-Vnis ainsi que les responsables des
divers seeteurs de la federation, exerecnl un reeJ ascendant sur les membres
du conscil d'adminislration. Le paternalisme apeine deguise de la federa
lion, affirme Paul Larocque, ne remet pas en cause la decentralisation.
C'est pour limiter les erreurs et coorclonner les operations que la « cen
trale» s'interpose. La decentralisation demeure quand meme effective. En
e[fet, I 'a bsence de relat ions suivies avec la federat ion assure a u x syndica ts
locaux une indeniahle aUlOnomie42 .

Les cooperatives de pcchcurs sont d'abord l'oeuvre du c1erge el des
animateurs du SSE. Vne quinzaine de syndicats cooperatifs sur la ving
laine creee apres 1939 doivent en partie leur existence, sinon leur survie,
aux initiatives el aux encouragements des cures. Apres la periode des
fondations, plusieurs d'entre eux continuent a suivre Ie developpement et a
seconder la bonne marche des syndicats locaux en tant qu'aviseurs
moraux, presidents honoraires ou membres de l'executif. Quant au SSE,
son action au nivea u de I'education {'(de I'organisation cooperative permet
Ia mise sur pied de nombreux syndicals de peche, cle consommation,
d'epargne ou autres. La contribution des aUlOrites gouvernementales
demeure secondaire. Par exempJe, Ie budget alloue aI'Ecole su perieure des
pecberies passe de $25 000 a .$15000 en 1944. D'ailleurs, les relations entre
Pcchcurs- V nis etle gOllvernemen t provincial sedeteriorenl graduelJemen L

En 1945, I'organisation des Pecheurs-Unis est devenue la principale
lorce economique dans Ie domaine des peches en Gaspesie; elle est la plus
imponanle par Ie nombre de ses membres et par son chiffre d'affaires.
Reg'roupant LOutt'S les cooperatives dt' pecheurs de la province, elle compte
3268 SOCielaires dont 2300 en Gaspesie, c'est-a-dire la moitie des pecheurs
de la peninsule. Celle region est de loin la plus imp0rlante de l'organisa
lion, aUtaIll par son membership que par sa production de poisson. De
buit «locales» en 1939, la federation regroupe, a la fin de la guerre, 36
cooperalives au niveau de la province, dOIll plus d'une vingtaine dans Ie
diocese de Gaspe. Deja en 1943, l'organisme contr61e plus de 50% de la
valeur du poisson expedie Zt partir de Ja peninsule et 54% des pecheurs
vendenlleurs prises par I'enrremise des cooperatives. Ils cOIllrolenl au-deja
de 40% de Ja production de morue, 45% de celie du maquereau, 45% decelle



du saumon ct 35% de celIe de l'eperlan, Le chiffre d'affaires de~ cooperati yes
depasse alors Ie million de dollars43 . Desorrnais ce sonlles compagnies qui
s'alignent sur les prix fixes par la [i,deration ainsi que sur ses pratique~

commerciales. S'allaquant a [a lois aux marches etrangers Cl au marche
national, Pecheurs-Unis e1iversifie aussi ses produits el s'implante dans Ie
seCleur du poisson frais el congele. En 1947, la federation vend 62 espeees
differentes de produits. Neanmoins, les difricultes ,1 surmontersontencore
nom bre uses.

Un autre mouvement cooperati[ d'imponance as'implanter en Gaspesie
est celui des caisses populaires d'epargne et de credit. La premiere de res
inslilUtions etait fondee a Levis en 1900 par Alphonse Desjardins. En
septembre 1908, a [a demandc du cure Theodule Smith, Desjardins vient a
Maria fonder la huitieme caisse provinciale et la premiere dans la penin
sule, Tout de suite apres, il en ouvre une aurre it Bonaventure, qui ne
clemarrera vraiment qu'en 1913, sous I'instigation elu cure E[zear Matte. En
juillel 19l5. c'est au tour de Saint-Orner, suivi,en avril 1917, par Nouvelle.
Ces deux fondations sOnt I'oeuvre de I'abbe J.-Alben Saint-Laurent qui
devient vite Ie promoteur des caisses populaires en Gaspesie, rl contribue
en effet a I'ouvenure de celie de Saint-Godefroi en [evrier 1919, de relic de
Saint-Simeon en mai de la meme annee, de celle de Saint-Alphonse en
octobre et de celle de New-Richmond en mars 1923~4.

Cette annee-Ia, outre celie de Matane inauguree en aout 1911, jI ya huit
caisses populaires dans Ie dislricr de Gaspe et elles som toutes SilUeeS dans
Ie comte de Bonaventure. Le 3 decembre, on fonde un « Bureau central
d' inspect ion et de surveillance des ell isses popu laires e1u diocese de Gaspe»,
qui est en fail Ie regroupement de sept caisses du cOmte de Bonaventure,
celie de Saint-Alphonse refusant cl'y adherer. Le bureau-chef est etabli a
Nouvelle, ou Ie cure J.-Albert Saint-Laurent dirige a toute fin pratique Ie

FI n ,It-, cours de coop<'
r,llion donnes ~ I'ecole
nonn81t' des ursuline'
par MM. Alexandre
Boudreau ('I Loui.
St'ru ht" 30 aoiu 1940.
(Col'- pI ;\"(e)
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nouvel organisme. L'anif des sept caisses esl alors de .$324 375, leur bene
fice de $106345 et Ie nombre d'actionnaires s'eleve a2 122 membres, dont
I 515 deposan lS4;. En 1924, on fonde six cai sses popu rai res dans Ie cOrn le de
Gaspe, SOil it Cap-des-Rosit'rs, Pabos, Sain!-Majorique, Cap-aux-Os, Clo
I'idorme et Grande- Vallee, et une dans Bonaventure, cl )' Anse-a ux-Gascons.
Une autre est creee en 1925 aSaint-Gcorges-de-Malbaie. La mc-me <JI1nee,
J'associa tion rcgiona Ie des caisses gaspesiennes, qu i regroupe a lors qui me
etablissements, s'incorporc sous Ie nom d',( Union regionale des caisses
populaires Desjardins du dislrin de Gaspe», La presidence en eSl confiee
au cure Saint-Laurent. La plupal'! des nouvelles caisses sont oq;anisees
dans des localiles OU viennent de naltrc des cooperatives de pf'cheurs.

Apres 1925, if ya ralentissemenl du mouvemen! d'implanlation. Jus
qu 'en 1935, il nc s'en fonde que trois: aSail1l- Joachim-de-Tourelle en 1930
el a Caplan el Carleton en 1934. La seule qui ne faisail pas partie de
l'U nion, celie de Saint-Alphonse, s'inscril dans les rangs de I'org-anisme en
1928. De plus, cinq caisses du diocese de Rimouski se joignenl de fCl(on
It'mporaire a I'Union regionalt' de Gaspe en allenclanl d'avoir la leur. Les
caisses sonl eiles aussi affeCleeS par la crise cconomique des annces 30. Le
volume de leurs depots el, bien sur, celui de leur aCld climinuenl rapidl?
ment; Ie premier s'affaissc de 42% de 1929 a 1931 el Ie deuxiemc dimi nue de
20% dt' 1930 a 19.'H. Vel'S 1933, la plupart des caisses manquenl de liquidi
leS; ce sont les pI us grosses qui s'en lirei'll k micux alors que cclll's qui sonl
situet's dans les villag-es de peche anI plus de difficultes. Plusieurs cl'enue
elks traversen! la crise de jllslesse.

Les prelres gaspesiens ~ont ,ll'orig-ine de la plupan des caisses popu
[aires, qui ant quclqudois leurs bureaux au presbytere. Qu'it suffise de
rappeler Ie r6k de I'abbr Joseph-Albert Sailll-Laurem, qui eSl au centre de
I'administration de )'Union rrg-ionale du districl de Gaspc:' it divers lilrts:
il umonief, ad mi nistra leur, presiden l. En 1930, )' Un ion rcr;ionaJe lui
accorde meme un droitde veto. conferant ainsi aun seul homme lecontroJe
absolu de l'inslilution. « Avec un la'ie, ecril l'abbe Saint-Laurent ,'I son
('veque, iI ya wujours des fauions. Lorsque Ie prCtre est gerant, l'oeuvre
devient paroissiale comme par enchal1lt'men L,6» Peu ,1 pcu cependant, les
laks occupent une place plus grande dans ['adminisLration clu mouV('
mcn l. Au cours des an nees 40, les demins curl's se reli renl de la g·tra nee cles
caisses, sans pourtClI1l se dCsintcresser de la chose.

Les laisses populaires anI joue un role important au sein du mouvemen t
eoopcralif. Alexa ndrc Boutlrea u disai la la radio de CHNC de New-Carlisle
Ie 26 janvier 1944: « La Caisse Populaire eSI, Cn efret, la base de tOUl Ie
mouvemenl eoopcratif. C'estle baromctre de la cooperation').» Mgr Ross,
pour sa part, afrirmail dej<l 21 ans auparavanl: '< Pour [al/ariser Ie bon
[onclionnemel1l des cooperatives, dans les pee herits corn me en agriculture,
il cst nrcessaire q u 'elles soien t a ppuyees par des rt'ssou rces pC'cunia ires a la
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disposition des cooperateurs. C'est ce que I'on obtienl en fajsant surgir des
Caisses Populaires a cOte des cooperaliveS48.»

Toutes les caisses ne sont cependant pas engagees au memedegn~dans le
mouvement cooperalif. Ainsi, celles de Bonaventure et de Maria, qui
gerent quelque 60% de l'actif de I'Union rl:>gionalc de Gaspe, soutiennenl
les coophatives agricoles mais demeurenl Ires scepliques face aux nou
velles cooperali ves de peche. « Les culti vateurs, eCrill'abbe Saint- Lau ren t a
Mgr Ross, ant leur lerre pour garantir leurs emprunts, mais les pecheurs,
s'iIleur arrive de perdre leurs filets, leurs vaisseaux de peche, etc. ou sera la
garamie-l 9?» On assistera cl'ailleurs a des dissensions qui ne se regleront
qu'a la fin de la decennie 1940, el qui feront que les caisses les plus
imp0rlantes du cOmte de Bonaventure restreindronl au minimum leur
participation financiere a leur Union rcgionale pour transferer leurs
depots a la Caisse centrale de Levis.

Tableau 5.]. Progression des caisseJ populaircs dp ['Union reglOnale de
Gaspe" enlTP 1937 t'1194.f.

31 rnai 1937 30 avril) 944 %d'augmenl.

No III bn- (\(. C~ISSl'S 19 ~O )1 J

SoCiC:"<lIH'S :JIIH 8388 J63

O{'pOSillll' 2084 6315 203

bnpn,Jl('ur, 1302 1996 53

1\, li f J~9j 143 $1402892 183

.'i()ltrl~: Ii PI('///,'\ 1'(u/pI, 1'01. I. llO l (kr Jilin 1945). p. li.

La fonda lion de caisses reprend vers 1937, alors qu'on en mel sur pied
cinq aUlres. Le SSE dirige alars une campagne en faveur de l'implanta tion
de caisses populaires pour permf'llre en parLiculier aux pecheurs d'acquit
ler leurs de lies aupres des marchands et d'organiser des cooperalives. De
1938 a 1945, dix-neu[ autres localiles du diocese de Gaspe enlrenl a leur
lour dans Ie mouvemenl. Avec la guerre qui stimule J'economie regionale,
I'anif des caisses gaspesiennes passe de $500000 en 1939 a $2000000 en
1945; pres des trois quarts de ces acti [s som delen us par les caisses du com te
de Bonavenlure~o En 1945, l'Union regionale de Gaspe compte 43 caisses
af[iliees, donl celie du seminaire de Gaspe, fondee en janvier 1940, une
premiere au Quebec.

Discutc depuis quelques annees, un nouveau programmeappele« credit
mariLime» est etabli en 194/ par l'Un ion regionale en collaboration a vec Ie
gouverncmel1l provincial. Les caisses prelenl aux pecheurs pour l'achat
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d'une barque ou d'agres de peche, pourvu que les emprunteurs prennenl
une police d'assurance sur fa vie, Le gouvernement paie la prime d'assu
rance, garan ti ties prets et acg ui Lte une panie de l'in leret. Au debu t de 1945,
on a deja accorde 1625 de ces pretS aux pecheurs: 29 emprunteurs seule
men t sont en retard sur leurs rem boursements51 . Il semble malgre LOut qu 'a
Celte epoque les plus gros pretS soient consentis aux institutions reli
gieuses, comme Ie laisse entendre l'abbe Saint-Laurent a Mgr Ross: « Ne
seTai t-i I pas acraindre que Ie public gaspesien fi nisse par sa voir que pI us
des trois q uans des epargnes des Caisses popula ires de Ca spe son t prctees a
nos institutions religieuses) Des mal ins ne pourraient-ils pas nous dire:
nous comprenons main tenant pourquoi les aULOriles religieuses SOlll si
interessees dans I'etablissement des Caisses populaires52 .»

LES
COOPERATIVES

AGRICOLES ET DE
CONSOMMATION

Chez les agriculteurs du comte de Bonaventure, iI existe depuis les annees
1910 des cooperatives agricoJes. Ces associations voient a I'achat du mate
riel necessaire aux exploirations agricoles et /1 la vente des produits de la
rerme. II extste aussi une organisation centrale, la Cooperative federee de
Quebec, qui regroupe plus de 200 de ces associations au Quebec. Le
nombre de celles-ci augmente jusque vel'S 1925, apres quoi plusieurs ces
sent leurs activiles. Paniculierement populaires dans Bonaventure - aun
certain moment c'est Ie comte qui en compte Ie plus grand nombre au
Quebec - les cooperatives agricoles sonl surtout, au debut, des coopera
tives d'achal. Par la suite, apparaissent cles societes cI'achat el de vente, des
beurreries, et quelques couvoirs; on compte meme une linerie de ce lype a
Caplan et une cooperative cle vente de pois a Cap-d'Espoir. La, comme
dans les aunes mouvements cooperatifs, Ie clerge est aux premieres lignes.

Les cooperatives agricoles semblent s'implanter plus facilement gue les
cooperatives de peche. Leur utiliu~ souleve peu de doutes et cenaines
d'entre elles prennent de l'irnponance. Ainsi, dans les annees 30, celIe de
Matane fait un grand commerce de denrees agricoles avec la Cote-Nord.
Elle y ccoule egalement une bonne panie de Ja production Jaiticre de sa
region. Elle joue Ie role d'i n terrnedia ire ent re les peti ts fa bricants du cornte
et Ies centres de wnsommation ..A.. I'instar des cercles agricoles, les soci{>tes
cooperatives sont des canaux d'irnpJanlation pour les nouvelles m{>thodes
de culture et de rationalisation de la production. Elles preconisent, par
exemple, I'utilisalion d'eng-rais chimiques de preference au got'mon Ct aux
engrais de ferme, de mei/leurs asso]emems, 1<1 mecanisalion agricole, la
selection des anirnaux, etc. Cependant, les succes ne sont pas toujours
evidents, l'agriculture gaspesienne demeuranr surtout une agriculture
domeslique, peu encline a la specialisation.

Aux cooperatives agricoles viennent s'ajolller les magasins cooperalifs.
Le SSE de Saime-Anne-dr-la-Pocaliere joue un role important dans ce
domaine. Le premier de ces magasins a voir Ie jour dans la peninsule est



fonM a Caplan en 1940. On I'appdle alars « La Fralcrnilh>. Celui de
Maria. oq.~anise par It' dOCleur BenOll Martin, eSl baPlise dl! nom de « La
Libene». En 1942. il t'xisle qualrt' rnagasim de ct' lype en Caspesie. lOUS
SilueS dans It' com It' de Bonavenlure, SOil ,1 Caplan, a .'-taria. a Sainl
Alphonse et ,I Saint-Elzcar. Leur crt'alion parall r<!'pondre d'abold au dcsir
d'cnrayer la hausse du coul de la vie en wrnps de !2.uerre. En 1915, (reize
rnag-asins LOUI aUlour df' la penfnsule rqi;roupt'nl 192tJ mcrnbres. Leur
chi[frt' d'affaires grimp<? alors ,\ $57400053 ,

L'abbe Gerard G uj lC, eli recleur des oeuvres soci,des dlt diocese de Gaspe,
t'xplique que « Ie Illagasin cooperalir combaL cht'z Ie peLlple deux plaies
nalionales qui engouf['renl les pelilcs ('par~nesde nos ruraux el accenluenl
Ie mOLlvemen l de desertion de nos campagnes: jf' W'UX parler, pd"ise-l-il,
de I'abus e1u credil el de I'achat en masse cbez « Ealon» par I'inlermediaire
du fameux ca La logue"". Lcs socihai res de (t's magasi ns sonl ha bi LLJt' 11('
menl classes en deux catcgories: Ics Illfmbr('s allifs qui vers<?nl une sous
niplion cle $5 el Ic~ membres auxiliaires, donI illl'esl reCluis qllt' 25([ mais
qui n'onl pas Ie dloil de VOle ni ]a possibilill' d'acceder;1 la geslion de la
cooper" lin'. Les rislou rnes a lIX societai res s '(-lbelon nen I grad uellemen l cle
:3 a 5% Sill' les deux ou lrois premieres annees d'aCLlvill'. La pluparl des
magasins coopc'r"tifs enlrenl en affaires <tvcc un capital assez bas, variant
de $150 ,I $300. La vente am: non-mnnbres se lail assc/legulicremcnl, car
on espere ;\ let lon?;ue convenir ces clients ell m(:'mbrcs auds. Aux deux
organJsmes coopc-ralifs que no us venons de dC'(Tire Sf joigllenl diverses
associ"tions agTJLOks. lelles Ics SOCiClCS d'a?;ric ullule.les cereles a~ri(olcs,

les cereles de jeurJes agrj( ullcurs, les (erell's de fcnnicres, ell.

Ala fin des annc'('s 30. on VOil apparallre lcs synclicals foresliers. C'e-Sl zll '{-l(
de 1938 qu'Esdr<ls :Vlinville, Jirecleurde l'E<olnlt's haulesc'LUdescomrnCt
(iales de JVlonlreal, ton associalion avec It- cure' Alexis Bujold (,l quelques
a Ulres, jCllt' Its bast's d' une orga n isation c()opt'Ta li ve agl o-for(:,Slirre en son
village nalal. Apres avoil [ail une entenle etVt'( les proprii'laires de 1,1
seigneurie de Grancle-Val]('e, Ja Brown Corporalion, Cl Ie gouvcrnnnenl,
qui radH\le ce domaine, on mel ;l la disposition elu Syndical agricolc Cl
foreslier de Grande-Vall('C' une lisihTcle lerrain (ulrivable rormanlla valle'('
de la riviere sur lIne profoncleur dequclque hUll milles ainsi qu'une re'serve
foreslicre ('tablie au fronu·au des lenes eL d'un aUlrc elomainc foreslicr plus
au sud. lln pelt plus de 50 lOIS dc 42 arpenls de longueur par J<?ux de
largeur SOIl( mis ,\ la disposilion des colons.

La nou velie cn lrcprise fOllctionnc de 13 rae. on sui van Le. Chaque propric'
laire foncier a Ie droit de prclcver durant J'hivtr une r(coll(' de bOIS
propollionnelle au rClldt'ment annuel de !" re-serve en vue d'assurer la
permaJlenc cd u capi La I loreslicr. Ll's proprii'la in's son l (onSli lue's CJl syndi
cal coopc;ralif pour assurer un (Olllru!e plus effie-ale de I'exploilalion

1',,11,1, rVllll\'il k, n,lIi1' dl'
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forestiere el faciliter la vcnu: du bois en regroupant un volume capable
d'interesser les acheteurs. On partage la coupe enLre les membres du
syndicat, proporlionnellemenl a leurs charges familiales ou au gre des
decisions de I'assemblee genera Ie. Enfin, la licence de coupe du syndicatest
renouvelee chaque annee par Ie gouvrenement. Les contemporains voient
dans ce mode d'organisatwn de nombrpux avantages: (ravail annuel pour
la population, c'est-a-dire peche ou agriculture en ete, bois en hiver;
encouragement ala propriele fonciere, gage de sr.abililesociale; encourage
ment a la famille; eveil de I'esprit de cooperation chez les membres qui ne
peuvent beneficier du privilege de coupe que s'ils lraitent par l'interme
diaire clu syndical; preservation cle la forct par une exploitation ralion
nelle, etc.

L'experience de Grande-Vallee est la premiere tentative d'exploitation
cooperalive de la forcl au Quebec. Pour son promoleur, Esdras Minville,
l'expJoitation foresliere LUe I'agriculture dans Ies regions mi-agricoles,
mi-(oresLieres, De meme, on se plaint generalement que les grandes
reserves forestieres, qu'elles soient surexploitees ou bien (olalernent inex
ploilces, sonl une entrave a la colonisation. Avec I'organisation coopera
tive, toujours selon Minville, « Ie bllCheron disparait, Ie (oreslier s'y
subsLiLue, et l'exploitaLion forestiere, loin, com me c'est Ie cas a I'heure
actuelle, de miner I'esprit agricole, Ie raffermit55 .,> Les leaders de ce mouve
ment cooperatif consicIerem que la grande exploitation capitalisle de la
foret est inadequate, qu'elle est sou vent entre les mains d'etrangers et que
les ressources humaines et materielles sont malheureusementdrainees vers
les grands cennes. La formule cooperative. selon eux, va aider a resoudre
les problemes de 1'1 forct gaspesienne dans Ie sens de la decentralisalion et
de l'exploi ta lion progressi ve des ressources au benefice des « petits,>.

La colonie agro-forestiere de Grande-Vallee connail neanmoins des
debuts difficiles: I'educalJon pour ce genre de coopera lion n 'est pas fai Ie;
les prix du bois sont bas elles acheteurs exigeants; la plupan des membres
manquent d'experience ct son mal oUlilles et la formule n'inspire pas
confiance aux colons, qui s'y adonnent souvent de mauvaise grace56 . Une
des erainles des promoleurs eSL aussi que les colons negligenlleurs tencs
pour s'interc:sser surtout au bois. Des reglements voienl done a prohiber a
ces derniers J'acces ,'1 la fOrel pour la coupe entre les mois de mai et
d'OClobre. Pour les nouveaux colons, la coupe du bois parail plus avanla
geuse et plus rentable que Ie travail de dCfrichemenl. Ainsi, durant la
premierE' annec clu syndical, 1'1 vente du bois rappone $25000 el, en 1942,
$70000. La risLOurne moyenne dislribuee achaque famille s'etablit alors
a ULOur de $400. Cenai nes families lirent j usqu 'a $600 ou $700 de I'exploila
tion forcstiere·>7 Dans les chantiers ordinaires, un ouvrier gagnc alars
environ $200. ]usqu'en 1945, Jc bois est vendu en grume pour la pulpe ou
encore pour la conSlruction, au plus offrant. Cene annee-Ia, Ie syndical
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Tableau 5.4, Syndicats fOTestjeTs en Gaspesl:e en 1958.

Annee Nombre de
d'incorpo....... ion membres

Nombre de
lravailleurs

Gaspe-Nord

Grande· Vallee 1938 120 60
Pointe-a· la- Fregale 1910 35 26

Cloridorme 1910 71 28
SI-Yvon 1940 25 30

SI·AnLoine (Gros-Morne) 1943 75 45
SL-Maurice (L'Echouerie) 1943 87 88
Sie-Madeleine 1943 20 14

Mont·St-Pierre 1941 99 25
MOnl·Louis 1944 137 4j

Ruissea u-des-Olives 1944 52 35
Petite- Vallee 1944 60 56
Riviere-a-Claude 1945 23 25
SI-Octave-de-I' Avenir 1946 54 36
Manche-d'Epee 1947 18 28
Riviere-Madeleine 1952 28 20

Bonavenlure

51-Edgar 1944 58 50
5t·Elzear 1944 165 90

Source: Pierre· Yves Pepin, La mise en valeur des ressources nalureUes de la regIOn GaspeSle·
Rive-Sud, Quebec. MiniSlere de j'Industrie el du Commerce, 1962, p, 168,

conslruil son propre moulin a scie OU I'on fail du bois de charpenl(:"
Vers 1947, une populalion d'environ 400 personnes s'est etablie dans la

nouvelle colonie de Grande-Vallee-des-Monls, au «colonic d'Esdras». A
part ces defricheurs, 47 residenls du village cOlier de Grande-Vallee fonl
partie du syndical et partagenl les avant.1ges de la reserve (oresliere. La
plupan des families ant defriche pres de la moitie de leur lor. Chacune
d'elles possede en moyenne un cheval, deux vaches lailicres, une lruie. sept
a huit moutOns et une quinzaine de poules58 ,

D'au tres syndica ts du mcme I ype se formen t assez tOI dans les envi rons de
Grande-Vallee et ensuile a la Baie-des-Chaleurs, C'estle cas a Pointe-a.-Ia
Fregale, aCloridorme eL aSaint- Yvon en 1940, Ces localiles elan t peuplees
surtout de pecheurs. ceux-ci n'onl pas de tenes dans Ie voisinage el its
combinenll'exploilation foresliere avec la peche plUIOI qu'avec I'agricul-
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lure. En novembre 1944, on ronde la F('deralion dcs chanliers foresliers de
la Gaspcsic sous I'egide du SSE. Cet organisrne grouperait alors dOULf'
syndicats foresliers Cl pi us de I 000 bucheron S59. En 1945, II n mcnlOi rt'
soumis au rninistre de la Colonisation eSlime que I'experiencede la coope
r;} lion est u ne rt'ussi te et qu 'il fa u I la poursuivrt'. Pou I' It's eli les, c'est a vam
lOut un mouvcmenl social qui doil permellre Ie releveOlenl social, inlellec
LUel t'l physique des bucherons. En 1949, aux rest'I"l"eS dtj,l accordCes aux
syndicillS foresliers, Ie gouverrwl11t'nt quebecois ajoutera une rc:serve spe
ciale, appe!ee Madeleine-Mont-Louis. Resultat d'un echange de conces
sions avec la Brown Corporation, ("cue r('serve, mcsuranl. 25:> milles canes,
st'ra exploi lee par six syndicats cooperalifs de Gaspc'-Nord dans Ics annees
:>0. En 1958, on complera dix-sepl colonies forcstiercs en Gaspesie.

On peu I done conslaler q L1C la coopera lion eSI bien implame en Gaspesie
,lla fin de la Deuxiemc Guene mondiale. Les principaux secleurs de la vie
economiquc ('[ sociale en sont ernpreims. Les mOUVt"[llt'nLS cooperatifs les
pi us imponan IS son t mt'me integres ,1 des federations na tionales. La popu
lation protestante, isolee par la langue ella religion, est presque exclue du
mouvemenl alors [orlemenl encadre par Ie clerge calholique. Depuis la
crealion du diocese de Gaspe et l'arrivee d'un eveque dynamique, l'Eglise
calholique s'est grandemem forrifiee el est devenue de plus en plus inter
ventionnisle. Ce n'eSI que graduellement que les laics prendront la releve
d'un clerge dom l'ascendance sur la population gaspCsienne lraverse ses
plus beaux jours.

La consolidation
MGR

ALBINI LEBLANC
Le 22 decembre 1945, Albini Leblanc eSI appele asu(cedera Mgr Fran(ois
Xavier Ross, decede en jui IIcl de Ja meme annce. Ne aBOuClouche (N.- B.) Ie
ler rnai 1894, iI C~l ordonnc prclre It' 15 mai 1921. Aprcs des eludes en
theologie a Rome, on Ie rctrouve, en 1930, cure-fondateur de la paroisse
Sainle-Tberese-de-I'Enfant-Jesus, situec pres de rvloncton. En 1937, iJ
ronde ,'I BOllclOuche la rna iSOI1 de ret rai les fermees « Vi lIa Sa ill t-Joseph». II
eSl elu eveque de HearSI (Onlario) Ie 17 di'cembrc 1940.

Mgr Leblanc eSI inlronise aGaspe Ie 8 mai J946. La crise des \'ocalions
sac:erdolales ella sllrvie du seminaire diocesain accaparent bien vile son
attenlion. Des 1947, il entreprend d'organiser, sous forme de cOngTes, une
eroisade de pribes el d'elLldes qui durera jusqu'a 1955. Chaque congrcs
dcbule le jeudi soil' avec I'arrivee au reposoir du cortege maria!. Le ven-
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dredi, c'estla journee dC's enfanls; Ie samedi, celie de la famille; on y celebre
des messes, on y assisle ades forums, df's discussions, des jeux sceniques,
des defiles de barques, des processions <.lUX flambeaux. Le dimanche, c'est
[a ~rande fl'lf' avec ordinations a la prclrise el a d'aulres ordres sacres60

Malgre les efforls df'S cines de Sainl-Vialeur, Ie seminaire cOlllinuail a
S'endf'lter. En 1947. ces religieux decidenl cl'en abandonner la direction.
Mgr Leblanc eonCie alars au cJerge diocesain la dirf'ction wlale ella
reorgan iScll ion sur tous les plans d u collt-ge. Les pre-tres deviennelll done.
d u jour au lendcmai n, les acJm inislea reurs tlleS professeurs cle ceue i nSlilU
lion. lis som neu! ,'I acceplC'r de relever Ie defi, secondes pour un temps par
quelques clercs de Sainl- Vialeur. En oUtre, pour pourvoir aux probli'mes
financiers, Mgr Leblanc decrete comme obligaloire 1e versemenl de $3 par
famille comme Ie suggerail Mgr Ross en 1923. Les paroisses sonl responsa
bles de retueillir ces fonds. La somme lOlale de loules les contributions
remises au seminaire 3lleindra, ,'I la rin de 1962, Ie chiffre de .$710672.
Devanlle nombre aCCI'll des inscriplions, il devenait necessairede proceder
~I un premier agrandissemenl elu sell1inairt,. Mgr Leblanc s'y emploie des
1951 el il obrienl aceue fin du gouvernemenl provincial unesubvenlion de
$5500000 \ •

(:on~n'-" <.k:> vocHioJ):-':1

M,llkkill( ell 19-)2. (Coil.
III ;q''(')



65-1 Hisloiu:, de La Gaspesie

MgT Albini Leblanc. eve
que LIe Gasp<' (19'15

1957). (MRG)

COURS CLASSIQUE
ET TECHNIQUE

Mgr Leblanc fait par ailleurs construirc la maison de retraite rermees de
Black-Cape (Caps-Noirs), inauguree en 1951, el, en decembre 1953, iJ ouvre
a Gaspe Ie foyer NOIre-Dame, dirige par les Oblates missionnaires de
Marie-Immaculee el destine a accueillir des jeunes ouvrieres « privees de
I'atmosphere et de la sauvegarde d u foyer». Agrandie en 1956, celie maison
re<;:oit elle a ussi des retrai lantes des pa roisses a voisinames pendan tIes mois
d'hiver. Pour assurer un soutien aux oeuvres pastorales diocesaines et

specialemem celie des re!rai tes, MgT Leblanc met a ussi sur pied en 1956
I'organisme CariLas-Gaspe. Le 4 fevrier 1951, il avait inaugure la radiodif
fusion quotidienne du chapelet asepl heures du soir. Ceue emission vivra
jusqu'au 1 juin 1973, rejoignanl pendanl longlemps a chaque soil' plu
sieurs milliers d'auditeurs en Gaspesie, aux lIes-de-la-Madeleine et all
Nouvea u-Brunswick.

L'eveque de Gaspe se donne egalemem Ie mandat de « lravailler au
maintien de la discipline et a la sauvegarde de la morale evangelique» en
IUHant contre« I'anarchie ella revolution des idees, conne Ie sensualisme
et Ie materialisme des moeurs62 .» Comme son predecesseur, Mgr Leblanc
deplore la baisse de la moralite. Aussi preche-r-il souvenr Ie port de vete
ments« honnetes», les fn"quent3tions prudentes, lechoix de films approu
yes par la censure, la reserve dans les spons el les danses, etc. Mais surtout, il
lutte contre I'alcoolisme par des campagnes de temperance et des pressions
sur les tenanciers afin qu'ils observenl rigoureusemel1l1a loi des liqueurs.

Mgr Leblanc trou ve la mort dans un accident d 'a lito it Saint-Majorique
Ie 17 mai 1957. II revenait de Quebec ou les aUlorites gouvernementales
l'avaiel1l assure d'une sornme de $250000 POUI un second agrandissemenl
au semmaire.

A I'aube de la Revolution tranquille, Ie seminaire, qui a presque 40 ans,
continue de recruter ses cleves parlout en Gaspesie, aux lIes-cie-la
Madeleine et meme a I'exterieur du diocese. En eHer, en J960-1961, sur ~r)7

inscrirs, 299 viennenl de la Gaspesie, 30 des I1es-de-Ia-Madeleine eL8 sonl
d'ai Ileurs63 . Apartir de 1959, une section classiq ue est ouvene au college de
Bonaventure. Affilie au seminaire de Gaspe, ce dernier ne procure que les
quatre premieres annees de cet enseignemenl. A Ma tane, dans Ie diocesede
Rimouski, c'esl en 1953 qu'une section cIassique est organisee a I'ecole
Damours sous la direction des clncs de Saint- Vialeur. Quatre ans pI us lard,
on commence la construction d'un college c1assique supervise par Ie
seminaire de Rimouski et affilie, comme LOUles les institutions de ce genre,
it I'Universite Laval. En seplembre 1958, 150 eleves y fonlleur entree, dont
86 pensionnaires.

Dans Ie domaine agricole, I'ecole de Val-d'Espoir beneficic de nouvelles
installations en 1958 et continue de dispenser son enseignemenl. Les
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Tableau 5.5. N£veau d'eludes des Gaspesiens, 1961.

Niveau Bonaventure Gaspe Matane

Primaire 89,7 89,7 90,6

I re-1e secondaire- 21,0 22,3 22,5

5e s.econdaire 4,1 5,9 4,7

t:.ludes unive-rsilalres 1,9 2,6 1,7

SOI.rce: Roben Hirsch, Lt's OTlgmes el fa nature des deseqUlhbres regionaux du Quebec.
Quebec, Planification du dh'e-IoppemenL regional. Sene II: Rappon d'analys<" 1967, p, 109,

annees 50 voient aussi la fondation de deux ecole; de metiers:;\ Malane en
1950 eI it Sa inle-Anne-des- Monls en 1951, Pour les je L1 nes filles qui des irent
s'inslrui re au -deJa d u cours primaire, deux possi hi Ii I.e's son t offenes: I'ecole
menagere et l'ecolc normale. En seplembre 19'17, les soellrs elu Bon
Pasteur, qui dirigenl J'ecole me-nag-ere regionak de Malam', oblienl1enl. la
permission de fonder une ecole normale;\ eel endroil. Deux aUlres instilu
tions de ce genre apparaissen ( en Gas pC5ie: ;'1 Sai n le-Anne-des- MonlS en
1945 et a Carlewn en 1947. Celie dl' Gaspc' exislait c1ej~ Jepuis 1924.

]1 faul noter que la scolarisalion des jeunes Gaspc'siens el Gaspc'siennes
ne devien I. ree llemen t sign ifica ti V(' q lie grace ,'1 la loi de l'i nstruction
obI igaloire adoptee en 1944, « Des sa prem iet e an nee ll'<l ppJ icalion, ecril
I'inspecteur Paul Huberl, I'assiduilt' des clt'ves alteint dans les {coles
calholiqllcs elcmentaires un sommet inc'galt>: 89% de presence moyenne
dans Ie d iSlri 1 de Gaspe-Sud- Bon<l ven ture el 97% cia ns cel u i de Malane
Gaspeb~,» Encore peu de Gaspesiens frcquentent l'univtTsilc': quelque 200
seulcmenl chaque annee d<lns la decennie 1950,

En plus de celui de I'education, rEg-lise ouupe loujours ,l!'cpoque Ies
champs des services sociaux el des services de sanle. DCPllis 1950,Ia Gaspe
sic beneJicie, en principe, de l'action du Sen,ice social tie Rimouski, J\.1<Jis Ie
lerriloire s'avere beaucoup lrop vaSlC pour Ies moyens de ce dernier. PIll
sieurs personne~ deplorent ainsi Ie fclil que des enfants soienl places en
institulion en dehors de 1<1 peninsule, Du (Ole gOIH'ernemenlal, la loi de
I'assistance publique. en vigueur depuis 1921, est surloUI deslinee 'lUX cas
d'hospilaliscllion, L'insistance se [ail de plus en plus pressanlt' IheL les
profession nels el. Ie clerg-e afin que SOil clilblie une agence de service sociill
en Gasp{'sie.

En aOUl 195'1, Mgr Leblanc oblielll du gouverncmenlles (eures palentcs
('onSli I ua n 1 en corporalion Ie « Service social dud iocf-se de Gaspc'», I.e
bureau de direclion eSl compose de sepl membres, L'abbc' Claudf' Allard en
eSl Ie premier presidenl-direneur-g-eneraJ. L'agencc se pourvoie d'unc

SERVICE SOCIAL
ETHOPITAUX
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secrelaire Cl d'une infirmiere. Elle elablil par la suitc une pouponniere,
ad m i nislre I'assurance-chomage Cl les alloca lions fa mi 1ia ies, s'occupe
d'adoplion, dc deJinquance, d'alcoolisme el d'indigencefi~.

Les sf'rvices de sanle prcnnemaussi de I'cxpansion en Gaspesie. En dfe!,
duranl les annees 50, on songe alrans[ormn cerwins cenlres de rerablisse
men! en h6pilaux en axam les lraitemenls sur I'hygiene ella prevention.
Ainsi, ;'1 Chandler, I'hospice des soeurs de la Providence relrouve sa voca
[ion d'h6piral en 1947. L'agrandissement Cl la modernisation des hopitaux
regionaux s'imposenL rres vile. En 1953, I'Holel-Dieu de Gaspe, erige un
quart de siecle plus tOI. eSljuge exigu el desuel par un camile d'elucle. On
propose de reconstruile sur une echelle plus vasre, de fonder une ecole
d'infirmieres a vee residence pOLlvant rccfvoi r soix3nLe eIeves er in Sla urer
certaines specialites. L'ancien HOlel-Dieu servirait alors cl abriter des
orphelins, des invalides Cl des vieiJlards66 .

Les h6pir3ux gaspesiens onl a leur tele des communaules religieuses,
comme ("eslle GIS a peu pres panoul au Quebec. A Maria, on lrouvt une
corporalion formee de qualre medecins, d'un denliste, d'un marchand et
tlu cure. L'h6pilal eSI cependanr dirige par les soeurs de Saint-Paul de
Chartres qui onl egalemenr la charge de l'h6pital de Sainre-Annc-des
MOIlIS. Cenaines IriClions apparaiSSel11 alors entre la'ics et religieux. Quoi
qu'il en SOil, l'evolUlion df I'hospitalisalion en Gaspesic suivra son COlHS.

L'ECOLEDES
PECHERIES

DE GRANDE
RIVIERE

La science et Ie progres ne tou(]lent pas seulemem I'educalion et l'an
medical: ils alleignenr egalcmenl les methodes seculaires des pccheurs
gaspesiens. On se souvienl qu'en aout 1936, a etc etablie aGrande-Riviere
une sta lion federale de recherche. En 1939, I'Universi le Laval demenage sa
station de biologie marine de Trois-PislOles;1 la station experimenlale de
Grande-Riviere pour y coordonner les recherches techniques de la station
federa Ie avec ce lies q u 'el Ie cond ui ten biologie. En 1948, sous l'instigal ion
de Camille Pouliol, depute de Gaspe el ministre de la Chasse Pt des
Pecberies, It: centre de recherche est complete par l'amenaRt'ment d'unc
ecole d'appremissage qui, pendant une decennie, va dispenserdesseriesde
cou rs, en genera I tres hIE'ves, soi t de un a trois mois, destinees adon ner a ux
jeunes pccheurs une formation professionnelleet technique. En 1949, etce,
pendant troi~ ans, Ie ministere de la Chasse el des Pecheries accorde aux fils
de pccheurs un octIOi annu<:,1 de $100, ~J condition qu'i!s s'inscriverlL
a un cours de six semaincs ,'[ I'ecole de Crande-Rlviere61 .

En 1958, une nouvelle orientalion est insufflee a I'ecole; on yorganise
pour la premiere fois un cours regulier d'unt' duree de deux ans. La
premiere annt'e, les eleves suivent des cours dl:: lellres et de sciences ainsi
que des cours pratiques cle menuiserie, de soudurc, d'eleetricite et de
mecanique d 'aj ustage. La seconde annt'e, ils doivent opl.er pour Ie cours en
pccheries pratiques en mer au pour Ies metiers connexes aterre. Le groupe



de terre eludie ta gestion induslrielle, la refrigeration, I'hygiene publique,
la physique, la chimie et les sous-procluils cle 1<1 peche. Le groupe de mer
s'initie a la peche, a la navigation, au fonnionnemenL des apparcils de
navigation et des moteurs marins diesel ainsi qu',) la meteorologic el ,)
l'oceanographie&B A I'instar de nombreuses ecoles moyennes d'agri(ul
lUre, I'ecole d'appren lissage donne aussi dt's cours d 'economic domestiquc
aux filles de pecheurs. Les cours d'hotellerie du Monl-Albert sont egale
ment dispenses a I'ecole de Grande-Riviere.

La naissance d'un nouveau mouvemenL coopt'ralif chez It'S pccheurs a PECHEtJRS-lJNIS
I'aube de la Deuxieme Guerre mondiale s'inscrivait dans la perspeCtive
d'une evolution lechnologique et dans un conLexle economique HeS favo-
ra ble. Entre 1939 et 1915, Pecheu rs- Un is voyall Ie nom bre de scs « locale~»

plus que quadrupler, CelIe periode de quasi-euphoric ne peut (ependant
pas durer. Des la fin du conni( monclial, les problemes ressurgissel1t: Its
prix se meu.ent arJechir et les conditions de l'indusLrie deviennenl de plus
en pi us difficiles. L' en thousiasme coo pt'ratif Jes clt'bUIS baisse, les (eleles
d'etude n'exislent plus eL peu cle pechellls s'abonnent au journal /1 PlflTlf'S

Voiles, nt' en 1945 au Service social-economique de La Pocalie'rc. Les
soci etaires hesi len ( avan l d'atlri buer 1% Oll 2% des p rori ts neLS au n fonds de
reserve; i1s sonl impatients de recevoir leur ristoume ct SOllvent It'f1les cle
vendre leurs procluits ai/leurs qu'<i la c.ooperativc.

La decen Lralisalion de l'organisme fail (;galemelll probJeme. Le lerri
lOire est vaste et les unites locales trop numbreuses. POllr ext'rCt'f un
contrale aussi serre que possible, la [cdC-ration cloiL immubilisel environ k
quart de son anif total. De pl us, les geranls locaux ne seraien I pas toujours
a la hauteur cle leurs fonctions et adopLent une polilique trop palernalislc
vis-a.-vis des pecheurs clesenchallleS. La faiblesse des mises de fonds el le
recou rs au credi t des ba nqlles con lribuen I aussi ;'1 mCllre la federation dans
une siwation precaire. Les « locales» ne peuvenL se pcrmettre e1'invesLil
dans la modernisation e1es proce<!c-s de lraitement avanl d'acheminer Ie
poisson vcrs Jcs pain ts de ven Ie. Si I' idee <I'une pri sc en mai n colleu iV(' d II

processus de transformation souril a plusieurs, les cooperatives sonl
petites, leurs liquidites reUUileS, eL on redolltc lOujours I'aventure
finant:iere69 .

En fai L, en pill s d' LIne crise de con fia nee de la part des mem brcs,
Pccheurs- Unis fai t face aune crise fi nancii're qui I'amene, en 1947. au borcl
de la failliLe. II ne peuL rencontrer ses redevanct's. En aOtH 1918, lacoopera
live cloil alors se resoLldre, mais a conLre-coeur. a solliciler la lLJlelle
gouvernementale. truquanl ainsi une indispensable garanLie d'emprul1ls
contre un droit ele veto du gouvernernenl. Le ministere de la Chasse eL des
Pecheries ordonne une enquele sur 13 siluation linancicrC' de La federation,
qui conclLlL par des critiques severes a l'endroit cle ]'ancienne adrninistra-
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Lion de Pecheurs-linis. Le conseil d'administralion sollicite alors I'aide de
Mgr Leblanc, qui aCCeplf:' de rencomrer Ie bureau de direction. Une assem
blee conjoinle a lieu a Gaspe le 22 ocwbre 1948. Mgr Napoleon Labrie,
evequf' de Baie-Comeau, et Mgr Lionel Scheffer, vicaire aposwlique clu
Labrador, sonl presenls. On y disrLlle notamment de deux necessites: celie
d' une verifica lion com plete et objeCl i ve de la situa tion financiere de
Pecheurs-Unis et celie de remplacer au plus tOl Ie ronlroleur gouverne
mental, F. M. Gibaul. Celui-ci n'a pas bonne presse dans Ie milieu malgrc
ses t<'dents d'administrateur. II est lin <tncien employe des Robin, jersiais
d'origine et soupc;onne d'etre franc-mac;:on. De fait, il est remplace en mai
1949 par Charles-Elmer Desourdy, recommande pour sa probile et sa
competence. Mgr Leblanc avail reproche ,'t plusieurs reprises aux diri
geants de Pecheurs-Unis d'avoir queJque peu abuse de la confiance des
societaires. Pour lui, la mainmise gouvernemel1l.ale devenue inevitable ne
cloit pas se prolonger. Durant lOute la crise, i1 a he une sone d'inlerme
diaire aupres des aUlorites gouvernementales.

Desourdy insouffJe une nouvelle orientation au mouvement. Le Lon
change; les propos devif'nnenL sobres, lechniques, pragmatiques. Les syn
dicaLs santl'objet de conLroles administratifs frequents, les pecheurs cou
pabies de ventes illicites sont bannis. Plus de IOlerance de Ia part du
gouvernement et de 1a cooperative aboutit a I'adhesion de Pecheurs- Unis a
I'Association des produetf'urs de poisson du Quebec et du Nord du
Nouvea u-Brunswick.

Desonnais, Ie SSE n'exerce plus la mcme influence sur les pecheurs: ses
theories et ses pratiques ne repondent pi us a ux besoins. Dans Ie domaine de
la cooperation comme dans ceux de I'education et des services hospitaliers,
Ie message de 1a doctrint> soc-iale de I'Eglise se heune a des difficultes
mathiellt>s, a des rapports de forces economiques et aux progres
lechnologiques.

La nouvelle administration s'avere cf[icace. Les nouveaux patrons som
moins preoccupes par les devoirs de la coopera lioll et se soucien t da van Lage
de la rentabilile commercia Ie et de I'ouvenure de nouveaux marcht's. En
1948, Ie deficit consolid.e s'elevail ,I $150827; dix annees plus tard, If'S
reserves ('l surplus alteignent $282383, soil unf' marge de $433200. L'aug
mentation des benefices nelS est speClaculaire: au deficil de $65871 de 1948
succede d'imponants profits eva] uesa $43 044 en 1950, a$68 550 en 1953 et;)
$168234 en 19587°. Aux idealisles de la cooperalion ont sucddc des
hommes d'affaires pragrnaliques qui amorcent une operalion de consoli
dation des acquis.

Au debut des annees 60, I'intcgration s'impose de plus en plus, malgre
« l'esprit d 'ansc», qui inci Ie chaq ue peli t grou pe de pccheurs adis poser de
ses propres services. Pccheurs- Unis, [a principale entreprise de peche au
Quebec, finil par assumer la responsabilite tlu Lrailement, de la congela-
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tion, de l'entreposage et du transport du poisson. En plus, la ftderation va
peti t <I pel i I. se dtbarrasser du fardea u que consti t uen ties nom breux al.eliers
dispersfs t'l peu rentables.

Bien que la cooperalion connaisse surl.out des consolidalions apres 1945,
des cooptTalives sont LOUl de meme creees dans de nouveauxseCleurs. C'esl
Ie cas de I'elenricite.

Avant la guerre, c'elail Ie fouillis. Des compagnies existaient mais elles
se contenlaierH d'eleclrifier les petites villes et It's gros villages el delai~

saientles campagnes, car ce n'elail guere payanl d'y inveslir, comple tenu
des dislances. Ainsi, a Matane. en 1932, ]a Compagnie de Pouvoir du
Bas-Saint-Laurent. propriete de Jules Brillanl de Rimouski, dOla Ie village
de l'eteClricite lorsqu'elle harnacba les chutes de la riviere Metis. Dans les
annees SO, elle prolongera sa ligne jusqu'~1 Sainl.e-Anne-des-Monls. Plus a
('est, a Marsoui, Alphonse Couturier, qui y posst'odait un moulin, fit la
meme chose.

En 1945, la loi de I'electrification rurale enlre en vigueur. Elle vise Ja
formation de cooperatives el leur consent des pr(:'ls, Sonl ainsi mist's sur
pied les coopera li ves d 'electricite de Gaspe-Sud el cle Bonaventu re. Celte
derniere eSl ]'oeuvre de la Chambre de commerce de Bonaventure qui veUl
ameliorer Ie service i rreguJier que fourni l la Chaleur Ba y Power Company
Limiled depuis 1928, Elle en achete Ie reseau en 1947. Parmi ses realisa
tions, nowns sa fusion ave, la pelile cooperative de Nouvelle, Ie hausse
ment et la reparalion du barrage de Sainl-Elzear, fa conslruClion d'une
ligne de trammission qui relie New-Carlisle, Saint-Elzear, New
Richmond el. Nouvelle, la consl.ruClion d'un reseau de distribulion de 400
milles qui couvre tout Ie lerriloire de la cooperative, soil d'Anse-aux
Gascons a Risligouche, et enfin, en 1958, la signature d'un can Ira ten venu
duquelle syndica.l achete un minimum de 2000 HP de la Compagnie de
Pouvoir d u Bas-Saint-Laurent en provenance de I'Hydro-Quebec. En 1947,
In cooperative de Bonaventure complait I 409 clienls; dix ans plus lard, ce
chiffre passe a 5350n

La cooperalive de Gaspe-Sud (ouvre tout Ie cornIe du meme nom, soil de
Riviere-au-Renard .1 Newport. Comme dans Bonaventure, les cures pren
nen! une parr actjve clans sa fondalion el sa geslion. Le promOleur en eSI
Mgr Charles-Eugene Roy el les reunions Ont souvent lieu dans les diffe
ren IS pres by leres. Les problemes financiers SOnt a igus et ron fa i I meme du
porte apone pour recueillir des fonds. Le gerant Roger Bourget dirige une
vingtaine d 'hommes. II y a souven t des pannes, comme vel's 1950 q uand 700
a 800 pOleaux sont couches par Ie verglas entre Newport et Riviere-au
Renard. Les esprits de clocheI' se font ega lemen l sen Ii 1': chacun veu l que sa
paroisse ail la priorite dans l'eleclrificalion. Les assembJees sont parfois
houleuses, nolamment lorsqu' iI eSl q ues lion de desservi r Irs colonies, et les
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prises de bec som frequentes emre Mgr Roy et Ie cure Alfr('d Bujold de
Cap-aux-Os. A la fin des annees 50, 1a cooperative ('St en bonne sante avec
un capital de pres de $100000. Elle reussit mcme ~ [ournir du courant a
Murdochville au moment ou se brise Ie cable sous-marin de I'Hydro
Quebec. Mais, il reste que Ie COlJl de l'eleClricite est deux fois plus eltvc a
Gaspe qu'a Montreal.

Vers Ie milieu de la dccennie 1950, est fondee la Cooperatived'('lectricite
de Gllspe-Nord. En 1958, elle dessen 900 abonnes depuis Ruisseau-<1
Rebours j usq u'~ Petil-Ca p. Elle acq u ien les amenagemen IS hydro
electriques que possedait Ia Monl Louis Seigniory Limited sur la rivierc
Mont-Louis. La comme dans les autres ('mlroits ou l'eleuricite s'inslalle,
des (( peddlers'> visitenl les families pour leur vendre differenls acc('ssoircs
eleClrigues, des refrigerateurs et des poi"les payables <1 raison de quelques
dollars par semaine. Des 1958, avec I'apparition d'un reseau de television
qui, de R i mouski, dessert la pen insule gaspesien ne, on commence Zl <lche
ter des lelcviseurs72 •

LA NAISSANCE DU
SYNDlCALlSME.

Au contraire du cooperatisme, Ie syndicalisme met du temps ~ s";mp'lanLer
en Gaspesie, II faul dire que les centres induslriels sonl rares et que les
compagnies font lout ce qui est possible pour en re13rder I'implantation,

AClla ndler, ma Igre des cond itions de tra va il tres d ures, i1fa ul allendre la
reouvenure de J'usine en 1937 pour que Ies OUVI iers demandent un syndi
caL La Confederation des travailleurs calholiques du Canada (CTCC) leur
envoie un organisaleur. Pres de 100% des travail leurs adherent au syndicat
et des repres('n wnts locaux sont etus. Mais Ie gerant general de I'usine de la
Gaspesia Sulphite Company, E.M. Little, se refuse areconnallre I'union,
alleguant qu'iI ne peut traiter gu'avec un syndical inlernational du fail
gue sa com pagn ie fai t aHa ire avec les marches etrangers. II di t crai ndre que
les uavailleurs americains refusen[ de manutenlionner el de lrailer la
pulpe provenant de Chandler si un syndicat catholique y est forme, La
vraie raison est que Ies compagnies de pateS et papier preferent neg-ocier
avec I'American Federation of Labor, moins militant!';. Ne parvenanLpasa
se Caire reconnaltre, la CTCC perd de plus en plus de credibilile. En 1942,
les lravailleurs approuvem majori13irement I'abandon du syndicalCatho
lique el se joignent a !'Inlernalional Brotherhood of Pulp, Sulphite and
Paper Mill Workers, qui neg-ocie un an plus lard leur premiereconvenlion
collective. lIs ob lie nnelll gue la preference da ns I'emploi soi Laccordee a ux
membres de I'union et que I'adhesion syndicale soit obligalOire, lis ana
chem aussi de minces augmentalions de salaire et des reductions dans les
heures de travail ainsl que deux semaines de vacances apres dix ails de
service73 . Mais plus les emnees passen L, pi us les re la tions deviennen t te n
dues entre I'entreprise et ~es employes. En 1947, la Gaspesia Sulphite
n'acquiesce aux demandes des travailleurs que sous unt menace de greve.
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En 1953, Ies negocialions sont rompues et 1<:, ca~ eSl rNert.'1 un tribunal
d'arbJtrage qui donne raison J la compagnie. La queslion primordiaksur
laquelle on se bULe toujours est celie des salZlires, qui sont parmi les plus
bas dans J'induslrie queb~coise des paleS et papier.

AiJ1C'urs, c'est 13 FeMralioTl nalionale cJlholique de l'Induslriedu Bois
du Canada, anilee a la crce, qui assume, pendanl la guerre el les
quelques annees suivantes, la responsabililt de l'organislion syndicale
dans les scieries. Les d~buts sam di [fic iles; certains essais t-ch oucnl, nota m
mem aLes Mechins. C'est en I~H7 que l'aum6nier des synclicals catholi
q ues, The-ad ule Desrosiers, ecri l aFra nC:;'ois-Xavier Ltg-a 1(', Ie pcrmanen l de
la Feeleralion, pour lui demander de crt'er un syndical ~I Les Iv!<"chins. II est

;\I.tc JIIIIl':. pdpH I .HI
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L'UCCCHEZ
LES BOCHERONS

ETLES
CULTIVATEURS

effectivement fonde Ie 3 aotll. Mais en 1948, la Federalion constate que les
cot.isalions ne se paient pas, qu'on ne tient pas d'assembJees et que Ie
secretaire du syndicat est absent du village. Plusieurs facteurs expliquent
cet etat de chose. D'abord, il faut traiter avec plusieurs employeurs, ce qui
rend difficile la cohesion necessaire a lOute vie syndicale. Ensuite, Ie
caraClere saisonnier de I'emploi ne favorise guere fa legalite du members
hip. De plus, it ya les distances: Les Mechins est situe apres de 100 milles de
Rimouski, ce qui rend les communications peu commodes, surtout en
hiver. Dans ces conditions, I'education syndicale devient presque impossi
ble. Ailleurs dans Ie diocese de Gaspe, la Federation avait tente d'obtenir en
1944 la perm ission des au tori les religieuses de syndiq uer les ouvriers de
Cap-Chat, de Sainte-Anne-des-Monts et de Marsoui. Mais Mgr Ross ne
croyait pas Ie moment opponun et voulait « prendre Ie temps de former les
syndiques el de leur inculquer Ie verita ble esprit syndical ca!holique avant
de former des syndica ts7l ».

Au printemps de 1948, une meme demarche est faite aupres de Mgr
Leblanc qui se laisse finalemenl convaincre. i\ Cap-Chat, Ie syndical re<;:oiL
l'accreditalion Ie 3 aoUl. S'ensuivent les premieres negociations avec la
Compagnie James Richardson. L'eveque avail invite Ie cure Guillaume
Cassivi it agir comme aumonier local. Le 5 septembre, devanl son attitude
plutot defavorable au syndicat, Mgr Leblanc lui adresse une mise en garde
I.res ferme, lui rappelanl. entre autres poims, que {( les capitalisles exploi
lent tres habilemem la q ueslion d'opponunile el de bonne entente, panoul
ou I'on veut temer l"organisaLion et assurer Ie fonctionnemem des syndi
cats et des conventions collectives 7S ... »

A Marsoui, Line tentatlve de syndicalisalion est tuee dans l'oeuf par Ie
LOut puissant Alphonse Couturier, qui est souvent Ie creancier de ses
uavaiJleurs, encore partiellement payes en coupons, el Ie proprietaire de
leur logement. II suffit a l'employeur d'elever la voix a l'assemblee de
fondation du syndical pour que tout s'ecroule et que chacun rentre tran
quillemem chel SOi 76 . Couturier avait aussi aquelques reprises menace de
fermer son moulin et ses chantiers s'i1 s'organisail un syndicat dans la
paroisse. II semble egalement beneficier de l'appui du cure de I'endroit.

Dans les annees 50, la CTCC fait peu parler d'elle en Gaspesie. L'OCC
s'etant implamce chez les bucherons, die prefere ne pas lui faire concur
rence. Apartir de la fin de la decennie cependanl, elle COmmence it. syndi
quer divers autres groupes de travailleurs, leIs ceux des hopitaux, du
chamier maritime de Gaspe et les employes des usines et entrepots de
Pccheurs-Unis a Riviere-au-Renard, Gaspe, Newport el Paspebiac.

Au debut de l'annee \952, on decollvre que l'Union des Bucherons, qui
s'emploie depuis un certain temps agrouper les travail leurs de la foret, a de
bonnes chances de reussir lorsque se Cera la drave printanniere. Craignant
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I'emprise sur les bucherons gaspesiens de cette union soup\-onnee d'etre
communist.e, Mgr Leblanc rencont.re Its agriculteurset les bucheronsetles
convainet de leur obligation comme catholiques d'opler plulot pour
I'Union Calholique des Cullivaleurs. A l'inslar de ses collegues des aulres
parties de la province, Mgr Leblanc VOil en celle-ci l'organisme Ie plus a
meme d'encadrer les bucherons. A partir de ce momenl, Ie pere Rene
Tremblay est nomme aumonier diocesain. Jean-Marie Jobin est engage a
lit.re de secrel.aire general et propagandiste. II s'emploie aussitot, avec Ie
concours des cures, a I'organisa tion de synd iea ts paroissia ux en uti lisa lH

des methodes parfois rocambolesques. En qllinzejours, sept syndicatssonl
etabIis. Au debut, on s'en tient ala Baie-des-Chaleurs, pour ensuite passer
aux autres secteurs de la Gaspesie77 .

Comme les agriculteurs ne sont. pas tellement nombreux dans la penin
sule, I'UCC cherche sunout. arecruter ses mem bres cbez lcs bucherons elles
proprietaires de boises de ferme. A la fin de la decennie, elle gagne de
grosses batailles, tant pour les forestiers que pour Jcs cuitivateurs. Durant
I'annee 1957, par exemple, dIe a gain de cause lorsqu'un groupe de
cult.ivateurs-bGcherons et de pecheurs-bikherons perdentleurs prestations
d'assurance-chomage pour avoir refuse d'aller au lac Saint-Antoine ou Ies
condi tions de travail som inaccepta bles. Elle 0 bt ien l a ussi un conseil
arbitral permanent en Gaspesie. Elle Sf bat pour Ies agriculteurs afin que Ie
gou vernement federa I accorde un octroi pou r aider it ctefrayer les COCIIS

prohibilifs du transport des engrais chimiques. Toujours la mcme annee,
grace ala loi de mise en marche des produils agricoles, les produCleurs de
bois anI enfin leur mot a dire dans la fixalion des prix du bois de pulpe.

Une autre vicwire imponante a lieu en 1960. Le IeI' janvier, la Commis
sion du salaire minimum accorde aux bucherons une amelioration sensi
ble sur Ie prix a forfait (70¢ la corde). Le 19 mars, la Commission, non
seulemel1l. reviel1l sur sa decision, mais abolit les Laux minimums du
travail a forfait etablis dans des ordonnances anterjeurf's. Or. la coupe du
bois s'effectue a90% sur une base forfaitaire. De plus, les bucherons savem
que Ie prix minimum devient presque automatiquement Ie prix maxi
mum. L'ordonnance eSI amendce devant it's protestations de l'llCC.

La IUlte la plus importanle pour la reconnaissance elu droit d'association
professionnelle eSl la grcve de sept mois declenchee Ie J I mars 1957 a la
mine de cuivre de Murclochville. L'hisloirr du syndical i,me dans CellI' vi Ill"
remonte a l'aulOmne 1952, alors que plus de 90% des employes donnel1t
leur adhesion aux Metallurgisles unis d'Amcrique, affilies au Congrcs
canadien du Travail (CCT), et recJamentleur certificat de rt'connaissance
syndicale a la Commission des relations ouvrieres du Quebec (eRO). La
Gaspe Copper Mines s'y oppose, alleguam que ses operations n 'en som pas
au stade de la production el qu'ainsi lcs employes concernes ne som pas

LA GREVE DE
MlJRDOCHVILLE
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represelltatifs du groupe a eIre embauche plus lard.
Deux <lLlires campagnes d'organisalion suiven(, soit au caul's de I'be

1953 et au cours de I'hiver 195.)-1954. Celle fois, les mc'tallos doiven[ lutter
COlllre l'Union inlernallonaJe des employes des mines (UIEM), affiliee JlI

Congres des Metiers et clu Tl avail du Canada (CMTC). Ce demier syndicat
a la faveur de la compagnie; il ob{ient finalementle cC!'Lifiell de reconnais
sance syndicale au printernps de 1954. Deux ans plus lard, a la suite de
pourparlers, les deux grandes centrales. la CCT et la CMTC fusionnent
pour former Ie Congres du Travail du Canada (CTC). II est alors decide
qu'on Jaissera aux mineul's lc soin de choisir leur affiliation; 90% d'entre
eux se prononcenr pour lcs metallos73 .

Au cours de l'{ote 1956, la compagnie requien de la CRO lesdocumenls
syndicaux re\atifs a Ia demanded'accreditation, prbentlall1 que la loj Ie lui
pelmel. La Commission ne rernetlant pas toutes les pieces, la Gaspe
Copper Mines oblient un bref de prohi bition con tre 1a CRO, c1csiranr ainsi
empccher l'emission c1u cCrlificat ele reconnaissance syndicale. L'union
demancle it 1'elllrt'prisc de n(~'ocierquand rncme L1 nf con ven tion collecti ve.
La compagnie refuse. La tension augmenle.

Loin de vouloir disclIter, la firme cong-edie Ie president du syndical,
Theo Gagne, Ie 8 mars 1957. Les employes debraienr Ie II el font du
piqllewge, Le 12 avril, une injonetion interlocutoire est emise COlJtrc Ie
piquelage. Le j uge endosse la position de la compagnie scion Jaquellc (elle
forme de manifestalion est illegale parce que la gre\,(' elle-mcrne est ilte
g-aJe, Ie syndical n(' POSSedaIlL pas de cenifical. La police provincia Ie esr
depccllee sur les 1ieux. Le 26 avril, un reservoir d'll uit(' afournaisf servan l ~I

alimenl!:'r Ie conc('ntrateur de la compagnie eSl dynamile ,'t Mom-Louis.
Du 22 mai au 6 j uin, q uelq ues cclla uffourrecs se produ iseIlL enlr(' grevis Les,
"scabs» et policifTS. En cffet, la Gaspe Copper Mines ('ng-age quelque 800
« scabs» dura IJI cette greve. Le 19 ao Lit, it ya une mar~he sur Mu rdocllvi lie,
<\ laquelle panicjpenl qUfJque 450 ouvriers et leurs chels venus de diffe
rems centres industriels de Ja province. Le 2 septembre, une autre marcbe,
mais cene fois devant le parlement de Quebec. attire plus de 5000 travail
leurs ('L sympathisanis dt's grevistes de Murdochville. Entre-temps, Ie pre
mier minislre canadien, John Diefenbaker, refuse d'agir pour des motifs
« conslilulionne!s» et celui du Quebec, Maurice Duplessis, prCfere ne pas
in terven ir parce que les espri ts SOI1[, eli l-i I, trop echaurfes pour q u 'il pu issc
y avoi r entente. S '('nsu ivelll penda IlL ce lemps d 'a u lres actes de violence, des
menaces ele la compagnie, des gesles de sabotage, elc.

Au bout de sepl mois, la greveesl perdue. La compagnie a recommence a
produire a I'aide des «scabs» el plusieurs gn;visles sonr retournes au
travail, ;j la mine au aitlt'urs. Bon nombre de ceux qui tiL'nlJent jusqu'a la
fin, soit jusqu'au 7 onobre 1957, ne som pas re('mbauches. Le syndical
n'obtiendra son cenificat de reconnaissance syndicak qu'en 1965,



Le rfliglcuX d If'social 665

Les gre.iSIt'S furent JC<;us de la reserV(' manifestee par Ie clergr. lors des
evcnemems de Murdochville. Les responsables reJigieux sont plutot Inter
ven us de 1a<;on d isercle. II SOnt fai l certaines demarches a u pres des au LOri LeS
gouvcrnementales el syndicales (CTCj79 eL ils ont accepLt: de renconlrer ,'I

quelques If'prises les panies en cause, tant la compagnie que Ie syndical
afin de dt-couvrir un Lerrain d'entenle, sans succes pourtanL.

Au 20e sit'cle. la (ommunaute prott'stante gaspcsienne perd, et de ses
effeCli rs, el de son pou voir. fn terme de pOUTcen tages, les departs son t plus
nombreux que chez les cathoJiques. Ce mouvement de desertion semble
s'accclCrer apn\s la Dcuxien1t' Guene mondiale. Les jeunes anglo-saxons
tiennent de moim en moins a I'heritage pawrnel el ils se dirigent nom
brcux vel'S l'Omario ct les "flats-Unis. A differents endroits, on vena mcm<:
certaines cglist's et ecoles fermer leurs pones ou diminuer leurs services. On
peut expliquer ceu.e saignee demographique des anglophones par Ie man
que de tra va il cia ns la pt'n insule ella possi bil i te de trou ver des ernplois plus
allrayants et pi us rem unera leurs ai lIeurs.

Les proteStanlS som aussi vietirnes des phenomenes de regionalisation,
de catholicisalion el de francisalion que l'on constale de plus en plus en
Gaspesie c\ mCSUTe que Ie 20e siecle avance, et particulieremenl apres la
Deuxierne G uene mondiale. Ai nsi, les CTea lions d Ll diocese de Gaspe, de
diverses institulions el services de langue Iranc;aise, de (Oop~ralives el
d'unitcs syndicaies dirigees par dE'S francophones, contribuent a reduirE'
J'ancienne predominance socio-economiquE' de la communaule de langut'
anglaise qui s'exen;:ait surtout au niveau local. La regionalisation des
aClivileS economiques cntraine aussi une minorisalion du groupe anglo
saxon au seln de l't'nsembJe francophone trt's majoriLaire qui s'approprie
les leviers de decision regionaux. AO

Parmi II'S diverses confessions protes/.antes, ce son! encore II'S anglicans
qui sont les plus nombreux. Dans Ie comtc de Bonaventure cependant, ils
sonl ICgeremen t devances par les membrcs de l'E.gI ise U nil', Dans les an nees
1920, II'S pas teu rs de l'E.gl ise d' Anglcterre dess(']'vent une ving-taine d'en
droils differents en Gaspesie. Vers 1937, environ un quail de la population
dl! diocese anglican de Quebec habite la cote gaspesienne; Sandy-Beach el
York sont les sewndes plus grandes congregalions du diocese. Dans Ies
ann(-es 40, les pa!>leurs anglicans oeuvrant en Gaspesie sonl au nombre de
sept. En 1945, un plan de reamenagemenl modifie Ie territoirt' de quelques
congregalions. Vers 1953 enfin, des desst'rlt's sam organisees a l'vlurdoch
ville el ,1 I'ilc d'Anticosti.

Apres la fusion, en 1925, des mel!lodiSLes avec une panie des presbyte
riens et des congrc-gationalistes pour former 1'.E.glise Unie du Canada
(United Church), Ia populalion presbYlerienne voit ses effectifs dirninuer
conSLammenl au profi t dt ]' Egi ist' LJ nit. LJ n min iSlre presbYlhien se

L'EFFACEMENT
DES
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maintient Quane! meme a New-Carlisle el, pf'ndant un cf'rtain temps, j

Fontenelle (Saint-Majorique) pres de Gaspe. L'Eglise Unie, elle, a des
represen Lan ls aCap-a ux··Os, Douglastown, New-Ca rl isle, New- Rich mond,
Escuminac et Matapedia.

Pendant longtemps, il subsiste aussi des groupes brelhrf'n dans les
secteurs de New- Richmond et de Bonaven lureet des baptistes it MaL3pedia.
On remarq ue au ssi, a la fin des annees 50, l'a rri vee dans la region de Gaspe
d'un ministre pentecotisle. Enfin, on pellt souligner, a partir de 193.~, la
presence de petiles communauteS de Temoins ele Jehovah Ie long de la
riviere York81

Les relations entre les Gllholiques el les protestants sont generalement
assez bonnes, en tOUl cas meilleures qu'auparavanl. Bien sur, l'E.g-lise
caLl101ique continue de defcndrc les mariages entre les deux groupes reli
gieux, mais maintenant qu'elle est nf'llement preponderanle en Gaspesie,
son allitude est moins rigide cnvers les protestants. Ainsi, par excmple,
leurs pasteurs peuvent faire, sans problemf's, du ministerc aupres des
malades dans lcs h6pitaux catholiques dc]a peninsule. On peut souligner
aussi Ie cas du reverend H. I. Apps, ministre anglican de Mal baie, qu i, apres
avoir ele sollici le par des prclres ca l!lOliq ues pou r a pp uyer la mise sur pied
de 1a cooperative d'electricite de Gaspe-Sud, en eleviendra plus Lard Ie
president, mcme si plus d'une dilaine de cures sont membres du conseil
d'aclmi niSl ration 8?

Entre 1920 et 1960, Ie profil rf'ligieux et social de 1a Gaspesie a change.
Par Ie cooperatisme clle syndicalisme, les pcninsulaires ont ameliore leur
qualile de vie. Les choses ont change aussi au niveau du leadership local CL

regiona I. En effel, en 1960, on conslate q u 'il n' est pI us seu Iemenll'apanage
des prclres, de gens d'affaires puissants Oll de certains notables, mais aussi
de proprielaires de pC'li Les en lreprises el commerces, de gcranls de coopera
lives, d'adminislrateurs publics ou privcs, dc profession nels divers etc. Le
cure qui elail, if y a si peu de lemps, Ie personnage Ie plus influel1l de la
communaute, VOil son role s'estomper el mcme se raire contesLer. Les
medias d'inronnalion, surtout, obligenl de plus en plus la populalion
gaspesienne a confronler ses schemes de pensee avec les objeclifs el les
valeurs que lui proposenl la nouvelle soci<!~te lechnologique el qui pous
sent a une prise dc conscience qui remet en queslion les cadres lradilion
nels83 _ Pann i ceux q LI i voien t leur role el leur imporla nce soc iale s 'accrollre
graducllemenl, il ya aussi les hommes politiques de la region.
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Au 20e siecle, les questions d'ordre politiqut' liennenl une placede plusen
plus importante dans la vie des gens. Le rolc de I'Elat dans la societe
s'acerojl continuelkment el Ie depute demeure l'inlermediaire privih~gie

entre Ie gouvernemenl CI It citoyen. L'information a caraetere polilique
devien I de pi us en plus accessi ble, que ce soi I aLravers les journaux dont la
circulalion s'accentue Oll de fa,on plus immediate par la radio. Mais c'esl
surtout en periode electorale que les gens manifeslent de l'inlerel pour la
politique. Le depute, qut' souvenl I'on n'a pas vu depuis la derniere
eJeCiion, fait alars Ie lOur des villages et des paroisses de son cornIe,
accompagne de ses organisaleurs el de divers lribuns. De plus en plus, les
formalions poliliques se structurenl auLOUf des chefs el de leurs proches
collaboraleurs, qui Iranscendent vraiment leur groupe.

Liberaux, conseruateurs
et unionistes

En 1920, la Gaspesie eSI aux mains des Jiberaux, lalll a Ollawa qu'a
Quebec. II en est ainsi depuis plus de vingt ans. Les equipes d'organisa
teurs etant les memes aUJ,. deux niveaux poliliques, les liens sont tres forts
entre Its branches provinciale et federale des deux grands panis qui domi
ncnl la scene poliLique. Un nouvel intervenanL fail son apparition sur la
scent' quebecoise dans Its annees 1930; il s'agil de l'Union nationale de
Maurice Duplessis. Ceuc nouvelle formation resulte d'une coalition entre
I'ancien pani conservateur provincial et l'Action liberale nationale de
Paul Gouin.

LERDLE
DE L'ELU

GASPESIEN

A I'instar de leur~ chefs, 1es hommes poliLiques voientleur role tradilion
nel prendre de I'imporlance. Ainsi, durant la depression economique des
annees 1930, les gouvernernenls doivel1l meme sur pied des mecanismes
pour garder I'economie a flOI eL aider les plus eprouves. Au fil des ans,les
commissions ou regies gouvernemenlales se font plus nombreuses:
bureaux de placement, assistance publique, commission des liqueurs, elc.
Divns programmes, commc les pensions de viei/lesse en 1936, I'assurance
chomage en 1941 CI les allocations familiales en 1944, s'ajoulel1l aux
oeLrois gouvernementaux. L'expansion des reSSOUfces financieres de I'Elat
et de ses champs d'intervcnlion permel aussi cl'elendre Ie favoritismt'o Ces
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facteurs contribuel1[ it accentuer Ie rble e1u depute qui a la main haute sur
l'adminislralion gouvernementale au niveau de sa circonscription el qui
eSl la courroie de transmission des griefs de ~es tomrnenants.

Lors de la crise de 1929. Ie chomage (Illeint des proportions tres ekVfes.
L'i nelustrie foresliere est pa rticul ieremenl I ouchee: ;\ eha neller, pi LIS cI 'une
centaine d'ouvriers perdenl leur emploi. Au e1ebut des annees 1930, plu
sieurs milliers de families gaspesiennes re~'oivem I'aicle de l'Etal. Les
camles de Gaspe-Sud et de Bonaven lure del iennerH meme Ie record prm'in
cial quant au nombre de necessiteux secourus par Ie gouvernemenl. ,;,\ ces
secours directs s'ajoulent Ics oCllois pour I'execution de lravaux publics
tels la construction e1e quais, de brise-Iarnes, de chemins, ele. ['-[tat verse
q uelq ues cen taines de mi lliers de dollars chaq ue a nnc'e en vert u de ]a loi sur
les secours aux chomeurs. Avec Ies municipalilfs, lcs deputes jouenl alors
un r61e majeur aupres des gouvernements pour I'obten lion OLl Ie prolonge
menl de uavaux. lIs prennenl aussi une part active clans la distribution de
I'argem el des conrrats oblenus. II arrivc lOuldois qu'une partie de ces
subventions finissent dans Irs poches d'enrrepreneurs privt,s plutot que
dans celie cles ch6meurs.

Aprcs la Deuxieme Guene mondiale. les gouvernemenls elargissent
leurs programmes et leurs services, etendant par le fail meme les d1c1mps
d'intervention des depUleS, On augmentc aussi If nombre des bureaux
regionaux ou Iocaux des ministeres et organismes lies aux nouveaux
programmes. Ainsi, en 1945, Ie gOLl vememen l provincia I possede it Matane
les services suivanls: un bureau de placement, un bureau rt'gional d'agro
nomes. cclui du procureur general, de la Commission des liqueurs, unc
unile sanit<'lire, des services du ministcre de la Voirie. des Pccheries, du
Secretarial provincial Ct du minislere de la Colonisation, sans compter Ie
palais de juslice Cl Ie bureau d'cnregislremenl. Le gouvernemclll federal y
possede. lui, un bureau de poste et des douanes et un service de la Gendar
merie royale l .

La machine gouvernementale sen souvenl it recompenser les amis dl!
regime. Cesl au depule que revienl la t.ache de voir ace que ses partisans
occupent des posles dan s les services gouvernemen la ux, profi len l des
contralS de voirie ou puissent. simplement travailler. Les changements de
gou vernemen t en lralnent par ailleurs des penes de privileges. Dc decem brc
1921 aaoCli 1930. on comple vinguleslilulions de maitres de poste pour une
soi-disan l ingerence poliliq ue dans Ie COml(' de Bonaventure el vingt-cleux
dans celui de Gaspe, ce qui represente 26% de IOUles les deslitutions de
mallres de posle de la province pour la meme periode2 Voila beaucoup de
derangement quand on sail que Ie mcme parti delcnaitlc pOtlvoir pendanl
presque [Oule ceUe periode. Lorsque It's liberaux sonl renvcrscs au milieu
des annees 1930. Ies purges se fonl encore plus rnassives.

La tradition de recompenser les partisans d u gou vernemeJll peUl parfois



670 H/.sto/.re de la Gaspesie

Bona Ar,en;wli. dc-pll('
(i·,J(·,aJ de Bon"~elllllrc,

19,j:,·19.'I7 (APCl

LES HOMMES
DE KING ET

DE T ASCHEREAL'

S'<lV(~rer moins facile qu'il ne parah. Ainsi, au scrutin federal de 1945, Bona
Arsenaull se fail elire comme depute independam dZlns Ie COmle de Bona
venlure. II g'agne la bataille surtout grace <'!I'appui qu'il rec;::oit d'environ
5 000 «naljonaux» (partisans de I'Union nalionale) el conservateurs du
COmle. Mais peu apn:'s son eleclion, il passe ,ILl pZl!'li liberal. Le nouveau
elepult' doit alors, d'une part, manjfester sa reconnaiss<lnce aceux qui I'onl
elu el, d'autre part, <lUX hberaux qui ant vote contre lui mais qu'jJ repre
sente uesormais. {( Un "National", t'critle elePUle de Bonaventure, etait-il
vu ali travail sur un quai; aussitOI une lettre de protestation partait immc
diatement ell! comtt' en direction de Rimouski, de Quebec ou d'Oltawa,
denonc;::ant Bona Arsenault el J'accusant de "lOUl donner <lUX bleus"3})

Dans bien des cas, semble-I-il, les avantages materiels et t'conomiqufs
rec,:us par I'indi vidu ou .~a locali Ie motivenl da van tage les adht'sions politi
ques que ne peuvem Ie I'aire Ies convinions profondes. II n'en restc pas
moins que la lradition de fidelilc' a un pani demeure encore fone. jusque
dans les annees 50, if va de soi que les membres d 'une famille voten t comme
Ie pere. Le sociologue Marcel Rioux constate que celle habitude semhle
s'esLOmper au rours de celle elecennie. II remarqueaussi que les electionsde
la provincf suscitenl plus d'interel que celles elu pays. L'aide d'Otlawa est
surtoul sli\tulaire (bureaux de poste, quais) <1101'S que celIe de Quebec eSI
plutol discrelionnaire. En effet, it ce demier niveau, iJ faut demander les
divers onrois et programmes disponiblcs·. L'administration provinciale a
la charge des routes, des ecoles, ele la peche, des tenes publiques, de la forct,
de l'agriculLUre, seeteurs de responsabiJite qui Ont unc incidence beaueoup
plus direcle sur Ics gens.

.i\ ca use des distances en Ire son con1le et Ie parJemem ou tou t si m pIe men I

;J cause de ses absences deliberees, l'homme polilique rec,:oit beaucoup de
correspondance de ses eleeteurs,« une correspondance qui devore Ie temps
elu depu le, au rylhme de plusieu rs een ta ines de letlres par semai ne», de dire
Bona Arsenault. Les gTieJs, les demancks d'appui ou d'aide sont nom
breux. « II s'ensuit, con ti nut Ie depu te, des en trevues, desconci! iabu les, des
"confessions" qui remplissent les journecs et une partie des nuits que l'eJu
du peupIe pellt passer parmi les siens... 5 »

On peul note I' que la plupan des hommes politiques sont natifs de la
peninsule au y vivenl au momel1l de leur election. La moitit, sont des
avocats, quelques-uns sont des maires de villages et deux au trois seulc
ment peuvent eIre consideres comme faisanl partic des classes laborieuses.

En 1920, Ie pzmi liberal domine Ja scene en Gaspesie. Les freres Rodolphc
et Gustave Lemieux tiennenl en main Ie comlede Gaspe:-; Charles Marcil el
joseph-Fabien Bug-eaud sonl bien implanu:'s dans Bonaventure; Fran~'ois

j ea n Pelletier et Joseph Dufour representen l depuis peu la circonscri ption
de MaLane. Deux longs r('gnes libe:-raux commencenl alars: celui de Wil-
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liam Lyon Macken/ie King it Ouawa el celui de Louis-Alexandre Tasche
reau <\ Quebec Du cote federal, les liberaux gaspesieos n'cprouveronl pas
cle d ifficullcs majeu res j usq u 'a la fi n des annees SO, alars que leur collegues
provinciaux devront compter avec ]a presence de l'Union nationale a
panir de 1935.

Au federal, les annef's 1920 sonl encore caraeterlsces par la presence des
inderacinables Rodolphe Lemieux el Charles Marcil. Lemieux, president
de la Chambre des communes, se fail elire dans Gaspe par de conlortables
majoritcs: 80% des voix en 1921,68% en 1925 eL 64% en 19266 . Ai'exception
elu scrulin cle 192\, les reCleClions de son collegue Marcil dans Bonavenrure
se font de fa(on plus serrfe. Dans Ie cornIe de Malane, les regnes poJiliques
sonl mains longs el Je depuLe Franl,ois-Jean Pellelier se fait rempJacer a
I'election de 1925 par un autre liberal, Georges-Leonidas Dionne, un
avocat bien connu dans Ie cornIe. Le grand organisaleur polilique des
liberaux eSl alars John Hall Kelly, ancien dCpule pIOvincial de Bonaven
lure, pu is conseiller leg isla lif. ]] accol1)pa,~ne les hom mes poli tiq ues dans
leurs LOurnces el voit au bon fonctionnement de la machi ne du pan! dans la
peninsule.

En 1926, la nalionalisalion du chemin de fel Malapcdia-Gasp{' par Ie
Canadien National eSI au centre des debalS enLOUlanl la campagne eleClo
rale [cderalf'. Mackenzie King, alars chef de I 'opposition, se rend a New
Carlisle el promet indireClement la nationaJisation de la voie ferree
gaspesienne en affirmant que « la populalion de la peninsule de Gaspe ne
doil pas beaucoup cle chose au Parti COnSC'lvaleur qui a laisse Ie chemin de
fer pri vc dans cClIe region en dehors d u sysLeme ferrovia ire na tio naP». En
1929, Ie gouvernemcnt King' nationalisera les deux compagnies qui se
panagCnL Je lronl,·on.

A l'eleCiion de 1930, Rodolphe Lemifux n'esl plus candidal dans Je
comtc de Gaspe. II se relire apri's avoir represcnlc ccUC' circonscripLion
pendant plus de 25 ans. C'esl alors I'avocal madelinol Maurice Brasselqui
lui succ(,de. Dans Bonaventure. Charles Marcil devanet par line [aible
marge cle 48 voix son advcrsaire conserV3leUl, Edward Anclrew Morgan.
Dans Malane, Lt'onidas Dionne SC' [ail baure par un conservaleur, k
l10laire Henri Larue, naLif de Baie-des-Sables mais demeurant;l Malane.
Nous somme~ alars au debut de la g-rande crise el les conservaleUlS on! beau
jeu pour prendre ,'I panif Ie gouverncmenL liberal de King-, qui es! d'ail
leurs dNail par Richard B, Bennell.

Au Quebec,les libclaux se mainliennel1lau pouvoiJ de \897 a 1936, SOil
pendant pres de quaranLe ans. La Gaspesie suit Ie mouvemenl. Dc 1920 a
1936, les comlcs de Gaspe, de Bonaventure e! de Matane n'elisent que des
hommcs de Louis-Alexandre Taschereau. En \920, lorsque ce dernier
succede a Lomer Gouin commc premier minislle du Quebec, Ie Montrea
lais Guslave Lemieux represenle Ie COmle de Gaspc, I'avocat J.-Fabien

J ·Fabien BUl;eaud,
dfplll" pro\'Lncial de
Bona't'Olure. 1914·
192-1. PhOIO l.ir<'e cle:
A Ibulll dp 1(1 Irgl<la·
IIIU, 19/(,
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Alexandre Chouinard,
depute provincial de

Gaspe-Sud,1931·1936.
(ANQ)

Bugeaud, celui de Bonavt'nture et It marchand Joseph Dufour, de Saint
MoYse, celui de Malane. Pl l'elpCLion de 1923, Dufour Sf fait elire dans Ie
nouveau cornie de Matapedia el Ie tloueur J.-Anhur Bergeron devient Ie
nouveau lilulaire du siege' de Malane. Maire de la localile du mcme nom
pendanl une quinzaine d'annees, it fonde I'hopilal el agit aussi cornme
direeteur de la Compagnie de pouvoir du Bas-Sainl-Lauren!.11 sera reelu a
lrai s reprises.

En avril 1930, les autoriles provinciales scindent Ie comte de Gaspe en
deux: Gaspe-Nord et Gaspe-Sud. La circonscription de Gaspe-Nord
(comte municipal de Gaspe-OueSt el une panie de Gaspe-Est) comprend Ie
terri LOire sis entre les localiles de Cap-Chat et de l'Echouerie ainsi qu'une
panie de la zone interieu re com prenanl notam men lie pare de la Gaspesie
elle secteur de la future ville de Murdoclwille. Gaspe-Sud (COmte munici
pal de Gaspe-Est et line panie de Gaspe-Ouest) comerve I'aulre panie de
I'ancien cornIe. c'esl-,\-dire Ie lerrlLOire qui s'etend de Riviere-au-Renard
au canlon Newport, a l'entree de la baie des Chalcurs. La crealion d'une
nouvelle entite electorale s'appuie a I'epoque sur l'augmentalion de la
population du vaste COlnL{' de Gaspe PI sur la conviction que n:tte popula
tion s'accrOltra encore.

Aux elections provinciales d'aout 1931, Guslave Lemieux ne revient pas
comme candida!. Dans Ie nouveau cornIe de Gaspe-Nord, c'est un residel1l
de Cap-Chat, Thomas COIl", qui se fait elire. Un autre liberal, Alexandre
Chouinard gagne la lu([e dans Ie COmte voisin de Gaspe-Sud. Nalif de
Cap-cl'Espoir, Ie depute Chouinard pratique Ie droit it Montmagny. II
serait un prache de Ma mice Marq uis. Ie proprietaire du journal Le Gaspe
sien. Marq u is, qui vient d'absorber La Voix de Gaspe, son seu Iconcurrent
dans la peninsule, est un fervent liberal et iI fait de ses journaux de
veri ta bles orga nes de propagande lors des elections. Au scru tin de 1931, des
pages completes du journal Le Gaspesicn servenl avanter Its realisalions
des liberaux et a pourfendre les conservaleurs de Camillien Houde: « La
Gaspesie, y ecril-on, a eu I'occasion d'assister aux cOnLorsions sa va Illes e1u
clown Camillien Houde; elle a vu Ie "Grand Hernie" se promener avec la
grace ella souplesse du pachyderme dans Ie domaine de la polilique
provincia1e. Messire Houde a COnle des (abIes asa fa<;on. Pour s'flre si bien
amuse aux depens des elecl.eurs "d'en bas" el avoir voulu (omme son ami
Bennett faire avaler des crapauds aux credules. ce mauvais gouvernemem
merile une bonne Cessees.,~

Le journal de Marquis commen te de belle fa<;"on la LOUrnee q u 'effeetuel1l
les minislres de I'Agriculture, Adelard Godboul, e( de la Colonisation el
des pechcries. HeClor LaCerte. II parail qu'a Paspebiac, « la vaSle palinoire
locale I I'gorgeai t d 'une foule enorme. Telle elai tram uence des aud ileurs a
]'inlerieur qu'iI fallul pour rendre I'almosphere respirable pratiquer a
coups de marteaux des bouches d'air dans les murs9 ». A celte assemblte,
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dix-neuf maires du com[(~ de Bonaventure demandent aux participams de
reconduire Ie mandal de !'avocal Pierre-Emile COl(\ candidalliberal dans
celte circonscri ption. Cote a vai t ele el u pOll I' la premiere fois au x panielles
de 1924, succedalH a .f.-Fabien Bugeaud, avec qui il Lenail un bureau
d'avocal a New-Carlisle, Reelu sans opposilion en 1927, il !'esl encore en
1931 lorsqu'il baL le conservateur Bona Arsenault. Dans Ie COmle de
Malane, Ie docleur .f.-Arthur Bergeron conservera lui aussi son posle. Le 2
aout, Ie premier rniniSlre Taschereau avail mcme choisi la ville de Malane
pour declencher sa campag'ne electorale.

La situaLion des liberaux provinciaux devienl difficiJe en ce debut des
annees 1930, L'usure du pouvoir se fait sentir. En 1934, des dissidents
liberaux fondent J'AClion liberale naLionale sous la direction de Paul
Gouin, fi)s de J 'ancien premier ministre. Le Pani conserva(eur, de son cote,
choisil Maurice Duplessis comme chef pour remplacer CamilJien Houde.
Aux elections de 1935, Gouin et Duplessis forment une coalition pour
renverser Ie gouvernemen l de Taschereau. Des 1934, Du plessis s'etait rendu
en Gaspesie pour con sol ider les forces conserva lr ices, fai bles et longlemps
desunies, En seplembre, iI avait renconlrc Bona Arsenault el Ie dOCleur
Charles Houde, proprielaire de la station radiophonique CHNC, qui avait
accorde aux deux hommes des conditions tres gcnereuses pour la diffusion
de discours conue Ie Pani liberal et Ie depUle de Bonaventure, Pierre-Emile
Cote lO

Aux elections de 1935, l'Anion liberale nalionale presenle descandidats
dans BonavenLure, Gaspe-Nord t'l MaLane etun candidat conservatt'ur fait
la IULte au depule liberal Alexandre Chouinard dans Gaspt'-Sud. Dans [('
demier comtc, la convpntion liberate lenue,l Perce clcgt'ncre en bagane, En
effel. lrois aspirants se presentenl: Ie doneur Camille-Eugene Pouliot, de
Cap-d'Espoir, Willrid Molloy, maire de Chandler, el Ie deputc sonant,
Alexandre Chouinard. Les panisans de Pouliot eL de Molloy se plaignen\
que l'assemblc'e aurail ftc manipulCe pour favoriserChouinard. Des mani
festants enfoncent les qualre grandes pones du palais cle justice au se Licl1l
la convention Cl briscnL les carreaux cl'une quin/aine de fenflres ll . John
Hall Kelly, alars mi nis tre sans ponefeu ille dans I('('a binet de Tascherea u et
orga ni sateur de la cam pag-ne Ii bC'lale en Caspc'sie, preside la convention el
re\Oil une balle de neige (Ia rumeul dira une balk d'arme;1 feu). L'asscm
blce d'investiture se termine clans Ie brouhah,j Ie plus IOlal apr0s que la
police' CLll tenlc', sans succes, de mail1len ir I'ord rc et sa ns qu 'aucun candida l
officiel n'ait eu' choisi. Kelly fail vmil par )a suit(.' un contingent de la
police provinciak pour se proLeger el assurer "ordre lors de la mise en
nomination des candidats tant liberaux que consnvaleurs, Bona Arse
nault, aJar's Ie choix du Pa.ni conservalcur. racOl1le que I'assemblee fut
len ue en presence des policiel s que Kelly avait fa it vcni I' cit' Qul'bee.
"Inutile d'ajouteI, dil-il, que les esprils ('taienL monIC'S. Chaque parole des
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ora leurs etailcouverle de huees ou d'acclamalions. C'elail un LUmulre el un
chaos indescriptible '2.»

i\ l'election precedenle, la mise en nomination des candidats liberaux el
conservaleurs qui se lenai t aussi aPerce avail degenere en une balaille de
qualre heures. « On s'est empare de l'eslrade, faisant descendre les candi
daiS, parlOul on se baltail. Plusieurs onl eu des blessures dom une jambe
cassee. On s 'estrendu au pa lais de justice, ou I'on cassa pI usieurs vilres. Les
ora teurs om du fuir la fou Ie qui etai I monlee. La police a d0 Caire bea ucou p
de travail pour remellre I'ordre;, celie emeule'3.»

Toule[ois, a I'election de 1935, malgre les problemes rencontres dans
Gaspe-Sud, I'organisalion de john Hall Kelly reussil agarder les camtes
gaspesiens sous sa ferule. Dans Gaspe-Sud, meme si Pouliol et Molloy se
presenrenr COnlre lui comme liberaux independanrs, Alexandre Chuui
nard se fail reelire. Les liberaux n'auraient pas lesine sur la distribulion de
cheques aux nombreux chameurs el d'oclrois pour la construClion de
baleaux de pcche H D'ailleurs, l'amibulion de ces octrois se fail de fac;on
plus ou moins reguliere. Au Comile des comptes publics en 1936, on accuse
meme Ie depute Chouinard d'avoir rec;u des oClrois qu'il n'a pas lransmis
ou qu'il n'a transmis que sur «d'insisLames r(:clamalions ls ».

Eclabousse par des scandales, Ie premier ministre Taschereau remelles
renes du pouvoir aAdelard GodboUI en juin 1936; ce dernier declenche peu
aprcs des eleCliom. Maurice Duplessis, qui vient de former son Union
nationalc, fail une lourni:e en Gaspesie ou il est bien rec;u. Camille-Eugene
PouliOI, ce liberal revolt!'. rec;oil la confiance de Duplessis el se presenle
dans Gaspe-Sud conrre Alexandre Chouinard, denigre par les allegalions
du Comite des com pIes publics. Dans Gaspe-Nord, un homme d'affaires.
Alphonse Pelletier, fail la Julie au liberal Thomas COle. Dans Bonaven
ture, l'Union naljonale parachute I'avocat Henri Jolicoeur puur combal
Ire Ie depute Pierre-Emile COte, alars minislre de la Voirie. Dans Malane,
Onesime Gag-non, ancien depule el miniSlre federal el candidat derail ala
convention du pani conserv3leur du Qcbec en 1933, se presente conlre Ie
depute Arthur Bergeron. Les qU3lre candidals unionisles se fonl elire,
contribuanl au balayage dom est victime Ie Parti liberal. Onesime Gag-non
devienl quelques mois plus lard ministre des Mines, de la Chasse et des
Pecheries_

Aux eleclions d'oclobre 1939, les liberaux d'Adelard GodboUI repren
nem Ie pouvoir et, par la meme occasion, Its sieges de Gaspe-Nord, avec
Perreaull Casgrain, el de Bonaventure, avec Pierre-Emile COle. Casgrain,
un avocal de Rimouski, devien{ mjnislre sans poncfeuille dans Ie nouveau
gouvernemenl. Apres sa defaite de 1936, COle avail eu la consolation de se
Caire elire depute federal aux panielles de Bonaventure lenues a la suite du
deces de Charles Marcil en 1937_ Dans Ie gouvernemenl Godbout, il
occupe, de novembre 1939 aocwbre 1942, Ie poste de minislre des Terres el
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Fon~is, de la Chasse et des pccheries. II demissionnealors pourdevt'nir jugt~
a la Cour superieure, laissam Ie COmle de BonavenLure vacanl jusqu'aux
eleclions d 'aoul 1944.

Les annees 1930 donnent lieu au plus grand rassemblernent de personnali
ies et de visiteurs qu'ail jamais connu la Gaspesie. L'evenemenl est la
commemoration des feleS du qualrieme cenlenaire de la decouverte du
CAnada par Jacques Canier en 1534 16 Tenue au village de Gaspe la [in de
semaine des 24, 25 et 26 aout 1934, ceae celebration regroupe, selon cer
taines estimations, pi us de 30 000 personnes ven ues el 'un peu panou l. Tou l
ce monde ne pouvant loger au vilJage, 2000 chambres SOM o[[enes au
public entre Gaspe el Riviere-a u-Renard et J 000 au Lres sur Ie parcours ele Ja
baie jusqu'a DouglasLOwn. De plus, pour accomoder les nombreux visi
teurs, Ie Canadien National met en service 58 wag-ons-lils eL voilUres de
premiere c1asse, quaiorze locomoLives et une cinqualHaine d'employes

LES FETES
DE 1934
AGASPE
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supplernenlaires. Tl construit un mille de voies de garage. instal Ie un
moteur pour fournir la lumiere et l'eau aux lrains gares;1 Gaspe el ouvre
hu it Ivagons- Iits el deux wagons-bu ffets a ux visi lC u rs in capables de se
trouver un logis,

Les festivites tenues a Gaspe s'inscrivent dans !lne serie de ceremonies
commemoral1l1a venue (I<' Cartier au Canada. Elies comn1f'nCenl ~ Char
lortelow n da ns l'Ile-d u- Pri nee-Idouard pour se poursuivrc aGaspe, Que
bec. Trois-Rivieres, Monlreal, Ottawa, Toronlo, Niagara el RocheSler. A
Gaspe, on a prevu el organise de grandes manifestations pour les venclredi
24, samedi 25 el dimanche 26 aOlll. On y auend de nombreux dignilaires
dont les deux premiers rninislres, Ces dkbrations fournissent l'occasion
aux journaux du Queb('c de parler de la peniosule gaspesicnne, de ses
problemes et de son avt'llir.

Au soirdujeudi 23aoCll, lroisconvois fenoviairesdu Canadien National
quittenl l'vlontreal <I destination de Gaspe. Un autre, en provenance de
Quebec, se mel en branle Ie vendredi. Plusieurs personnalites, donl Ie
cardinal Rodrigue Villtneuve el Ie lieutenant-gouverneur du Quebec,
U'on Patenaude, se rendelll en Gaspesie <I bard de ces trains, Le premier ,',
partir est celL1i elL! journal Le nt-VOIr, On clail mcme y refuser elu monde.
Les !rois traim en provenancede Montreal arrivent il Gaspe Ie vendrecli soil'
ave( lenrs I 200 passager~. Entre Malapeclia et Gasp(", Ie convoi qui trans
par te Ie cardinal Villeneuve eSl retardc par la foule qui se Liel1l en hordure
de la voie fel ree pour acc!amer Ie prClal el recevoir sa bC·nedietion. A son
ani vt't' ;1 Gaspe. les cloches de la nou velIe ca [hed ralc !'C!ccucit len l en
sonnanr a lOule vok'e pour la premiere rois.

O'aulres personnalit(,s prderent se rendre sur les lieux cles feslivjtes par
mer ou par]a voie publiql/e. Ainsi, Ie premier minisne canadien, Richard
B. Benneu. se rf'nd a Gaspe ?I bord du Sag1l.Cfwy, landis Que Ie consul
g-t'ncTal de France. Rene Turck. s'y amene abard <I'un navirf' du minis{crc
de la Marine. Des digni[aires fran<;'aisdoivenlarrivC'ren Gaspesie?t borddu
paq uebot Champla 111 apres u ne escale <1 j' fle-du -PI i nce-Idouard, rcpre-



nam en pal lie l'ilinerairc de jacques-Cartier. Le premier minisLn' dl.!
Quebec, Alexandre Taschereau, emprunle, quam a lui, Ie nouveau boule
vard Perron.

Lc vendredi soir, apres l'arrivee des lrains en provenance de Monlreal,
diverses aCliviles religieusfs el sociales agrbnemt'fS d'une [cle de nuil
inaugurcnl les celebrations, Le samedi malin, 70 barques de pecheurs
decorees pour la circonstance accueillent el esconent au son des pelarades
de It'ur moteur Ie paquebot Champlain ason arrivcedans la baie de Gaspe.
Des hydravions participen{ aussi a la dt'monSI,ration de bienvenue. Pour
I'occasion, on a decon~ LOut Ie pan de Gaspe u'oriflammcs aux armes des
provinces [ran<;:aises, Un arc de lriomphe a I'effigie de jacques Cartier
surplombe I'entree des quais. Plusieurs navirt's fran(ais, anglais, cana·
diens et des centaines de barques de pt'cheurs mouillem ace moment dans
les eaux du pan. /1. pres les eel emonies d 'accueil, les dt'legues fra n(.ais Sf

transportem a terre, au deux chffs indiens venus de la COle-:'.[ord les
saluem, en rappel de J'arrivec de Carlier 400 ans auparavanl.

En apres-midi, a 1ieu le devoilemenl d 'une grande croix de pierre erigee
en face du terrain de la future basilique du souvenir. Celte n~pliqut' en
pierre de la modesle croi x de bois de j acq ues Cartier pese 32 Ion nes. II a
fallu lrois semaines pour j'inSlaller. Devanl. quelque 5 000 personnes el
pendant qu'eclalent des gerbes pyrolechniques el une salve d'anillerie des
frep;ales fran(aises, Ie premier minislre Bennetl fail lomber les drapeaux
qui voilen( ]a croix. On lil un message du rai d'Angleterre et plusieurs
personnages prononcenl des discours de circonstance.

Le samedi soir, ks fetes aueignent un point culminanl. Asix hcurcs. le
Comite nalional des fell'S du 4e centt'naire offre un banquel officit'!. Les
dignil.aires prennel1( la parole devant environ 600 convives rt'unis dans de
grandes lentes installees pres du seminaire. Ceux qui ne peuvenl enlrer
ccoutent ilIa radio la rctransmission des discours. Pendantce temps, abord
des divers navires illumines pour la circonstance, une« sociele brillanle»
composee de Fran~ais et de Canadiens des deux langues fesloie.

0< Saumon froid de
Gacht'p'l)'~. (NGSj
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Le dimanche, les fetes se [erminenl par une mcsse pontificaleen plein air
celebree par 1e cardinal Villeneuve, assiste de MgT Camille Roy, reueur de
l'Universite Laval. Y panicipent aussi plusieurs eveques quebecois, onta
riens et manilobains, un c1erge nombreux et divers perso£lnages officiels.
Le cardinal beni! alars la pierre angulaire de la future basilique du souve
nir de Gaspe. Vcrs midi, commence Ie mouvement de relOur des visiteurs
apd~s ces trois jours de feslivites. Toute 1a publicite accompagnant Ie
demulement des fctes de Gaspe conlribue amieux faire connaitre la penin
sule gaspesienne, qui commence a celte epoque a recevoir ses premiers
contingents de touristes mUliers.

LA DEFENSE
DE LA NATION

Installation> milit31rcs
du H.M.C.S. Fon Ram

say de Sandy· Bea' h
(Boom defence). 19·11.

(APC)

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Gaspesie rerient une autre fois
l'allenlion, mais de fa(on lout autre que lors eles fCles de 1934. En erfet, <'I

compteI' de 1941, des sous-marins allemands longent les COles gaspesienlles
et s'auaquel1l aux navires allies.

Des Ie debul des hostiliLes, Ie millistere de la Defense nationale availlrad
un plan de defense dans It' golfe Saint-Lauren Lqui incl uait I'amcnagement
d'une base £lavale a Gaspe (Sandy-Beach). En 1941, Ie commodore H.C.
Nares commande, de ses quaniers generaux situes a Gaspe, celle base
nommee HMCS Fon Ramsay. Lorsqu'elle est compleLement organisee, la
place-fone abrite quelque 3 000 hommes de I'armce, de la marine et cle
I'aviation canadienne, dJ.x-neuf navires, dont cinq draglleurs de mines et
sept corvettes, et des avions amphibies. Sa mission est de patrouiller les
eaux du golfe Saint-Laurent pour proteger les navires allif>s comre les
sous-marins allemands.

Pour la protection de la base elle-meme, on ferme d'un puissant filet
melallique sous-marin Ie passage lui dormant acees entre les deux pres
qU'lles de Sandy-Beach et de Peninsula (Penouille). De plus, on inslallc a
J'exlerieur de cetle barriere, de part el d'autre de la baie cle Gaspe et sur des
hauteurs appropriees, deux forts. Celui de Peninsula, au nord, comprend
deux casemates munies de canons de six poures et reliees entre elles par
quelques milles pieds de tunnels et de chambres fortes pour munitions. ,D"
celui de Prevcl, au sud, on installe des canons gcants, les plus gros en
Amerique du Nord, capables de lirer des obus de tres gms calibre, mais de
coune parlee, Dans la falaisc, sous Jes canons du fort Peninsula, des
projeneurs puissanL.s balaient de leurs faisceaux la baie de Gaspe sur lOUle
sa largeur l7 .

Malgre toules ces precautions, les sous-marins allemands frapperent
dans les eaux gaspesiennes el gagnerenl une balaille que Its alltoriles
canadiennes reussirent a envelopper d'une efficace discretion. Le 12 mai
1942, un premier navire, Ie Nicoya, un cargo brilanniq ue, est couIe au large
de C1oridorme. Six hommes perdenr la vie et les survivallls, dont 70
hommes d'equipage et dix passagers, gagnentla rive et sont recueillis par
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"Pour la prQ(~c\lon ele
101 bast' c11t'-mcrnr, on

avaIL Cerm(-(J'un puis·
sant filL" Incwlllqut'

....()u~-nlari JJ Ie passag-c
1111 donn;]nl a, (es Clllrf'
I"., c!<-ux presqu'lles ele

Sandy-Bearh rl de
P,-nl/lsu);:l ... (APC)

Jes gens de Salnt-Yvon el de Cloridorme. On amene les blesses a Gaspe.
Plusieurs sous-marins nalis sillonnent aiars Ie SainL-Laurenl mais l'un

d'en\re eux, Ie U-5J7, se fait particulierement meurtrier. Son capitaine, Ie
lieulenant-commandant Paul Hartwig, relale par la sui te au journal mon
lrealais The Gazelle ies periphies de Ia chasse q u 'i1 a menee dans Ie golfe el
aULOur de la Gaspesie du 27 aoul au 6 ocwbre 1942_ II raconle comment il a
reussi, avec ses 22 IOrpilles, a couler en six semaines neuf navires allies
loLalisam 27888 lonnes, performance qui fit 32 morts el des dizaines de
blesses du COLe des allies. sans occasioner la moindre blessure pour l'equi
page du sous-marin 's .

En LOut, en 1942, une trent.aine de navires sont coules dans Ie Saint
Laurenl; 258 Canadiens el allies perdeTll la vie dans ces parages e( on
compLe des centaines de blesses. En juinl941, les soeurs hospilalieres de
I'Holel-Dieu de Gaspe eL Ie minislere de la Defense nalionale avaienL
paraphe une entenle aux Lermes de laque!le une saJJe de 50 !its eL Ia salle
d'operalion de I'Holel-Dieu allaienl clre mises a la disposition des mili
laires viuimes des aLlaques ennemies. L'ouvenure officielle a lieu Ie 27
ocwbre. Les militaires quilleront J'Hotel·Dieu en novembre 1944 19 .

Le systcme de defense eSI alars mal organise eL on deplore des relards
dans la Lransmission des messages et dans l'intervention des forces
aeriennes. En 1943, par suite des altaques de I'an nee precedente, la Gaspe
sie entiere eSI en etal constant d'alene. On a alors mis en place la pluparl
des elemen tsde defense. Les submersibles ennemis ne se manifeslent cepen
dant pas cette annee-Ia. En 1944, par cOntre, les sous·marins allemands
LOrpillenl la fregale HM CS Magog, la corvelle Shawl:nigan elle cargo Fort
Thompson 2o .

i\ cenains endroils Ie long des COles gaspesiennes, les auloriLeS erigenl
des postes d 'observation Cl de garde. ACap-Cha l, on inslalle une slation de
radar, a Rimouski el aMatane de petits camps d'ennalnement, el it Monl
Jol i un cam p-ecole el un Lerrain d 'avia lion. D'a Ulres mesures de securill~ lel
Ie « dimoun I», C'eSL-a -dire I'obscurcissemen t des phares des a uLOmobiles et
des fencLres des maisans, SOnt inst.aurees. En 1942. alaI'S que les sous
marins allemands sont Ires aClifs a I'entrce du Saint-Laurent. une ordon
nance dl! gouvernement prescrit a la popubtion de !'Isle-Vene (Riviere
du-Loup) :'I DouglaslOwn de masquer touLes les fenel.res du coucher elu
solei I jusqu'au malin afin de cacheI' a I'ennemi IOUL poinl de repere. A
quelquf's endroits, des representanLs de I'armee de reserve, de la police
provinciale 1'1 du ComiLt· de proLection civile erigf'nt des barrages routiers
eL exigent des pass,uHs la presentation de 1a carle d'enregistrement nalio
nal. « Les clrangers ant extrememenl de mal a circuler it pieds au en
vthicu1f's sur les roules de la peninsule», ecrira un journal iSLe de La
Presse 21 .

Les mililaires meLlen\ egalf'ment sur pied un service de guel aerien (Air
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TOI pilk dl·Saint· Y\,on
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Delection Corps), regrouperncnl de mililaircs el de voloTllaires qui onl
pour ionetion de sUl'veiller la presence des ennemis el de la sign:Jler 'lUX
aUloriles par lclephone. « Ces guelleurs, comme on Ie devine facilcrnenl,
sonL des pi'cheurs eux-mfrnes qui ne sonl pas deja embrigades dans ks
forces arrnees, ce sam kllrs ft'mmes el {I I'occasion leurs enf'lnts22 ». Ces
fanionnaires fonl panie cles groupes de milicc ou de rcservisLes qui sont
formes un peu panoul en 1943. Les officiers cle l'armce reussissent c1
recruler 2000 Gaspesiens en deux mois pour la defense cOliere. Dans un
village de 656llClbiwnlS, 69 recrues s'inscrivt'nl en l'espace d'une heure et
demie. rvWme la petite localile de Sainl-Joachirn-de-Tourelle :J son 3e
baraillon dt' reserve, sous la dirt'Clion de son cure, Regis Grenier. Un
journalistt du journal Le Df'V01r, pani awc des collc-gues it l'clc 1943 pour
exam iner Ie syslerne de defense aI'emret' du Sa in 1- La u ren l, rend hom mage
aux reservis[es: « Ces rudt's gail lards qui se sont !eves a·l hellles du malin
POUl' aller cherlher la "boi.'le'· [ ... ] qui, apres un dejeuner frugal el vile
avale, s'en vonl en pleine mfr, ceue fois. pccJwr la morut' jusqu'au declin
du jour [... ] lrouvenl encore assez d'ardeur dans (t'urs veines pour laire de
longues marches, par IOUS les temps, pour s'enlratncr au maniement de la
carabine el aux <=lUlreS exercices de mdice eL de cullure physique qui It'ur
permelll'Ont df dNendre Ie u I scates... » II eui t encore a la fin de sa Lour nee:
« Ce que nous avons vu au pays cle Gaspe. ce sont de veri tables preparali[s
en vue cI'une offensive el non pas de simples preparaLifs de defense 23 ». Le
bl igadier general Edmond Blais, commandant du districL no 5 (Quebec),
clirige la defense de la Gaspesie. Sdon lui, «Ia Caspesie est vulnerable
parce qu'ellc offre dans ses milliers d'anses. baies. pJages. pelils pons
nalurels eL aulres, <luranL de poinls suscepLibles d'inlen'sser l'ennemi2-l».

Comme au momen I de la Premiere Cuerre mondiale, des s('CliollS locales
de la Croix-Rouge existenl en c1ifferents endroiLs de la Gaspesie. Celie de
Matane. par exemple. va conffCljonner duranL Ie conflil plus de 27000
articles el utiliseI' 2100 livres de laine a tricoler pour les soldats2".

Camme ils I'onl faiL lars de la guerre 191'1-1918, plusieUl's Caspesit'ns se
portenL volontaires pour aller comballre en Europe. Aux eleuions fcde
rales de mars 1940, soiL six mois apres Ie debul des hOSlilitcs, 7.~ personnes
lIu comte de Gaspe. 41 de Bonaventure et 26 de Malane valent <1 lirre dt'
militaires26 A celIe dale, une sfule division canadienne eSl rendue en
Europe. En juin 1942. lars d'un deUaL ,'I la Chambre des communes sur la
conscripLion, Ie depute liberal de BonavenLure. j.-Alphce Poirier, affirme
que la Gaspesie a fourni plus de 4000 volonLaires. En mars 1943, Poirier
indique que, depuis Ie debut du conflil, son comIC- « a fourni aux Lrois
forces armees environ 2500 volonlaires. De plus. 1e diSlriCl numero 5 a
appcJe aLI mains 1000 conscrils sous les armes dans Ie com[(~ de Bonaven
ture, el nous avons tout pres elf 1000 hommes dans j'armee de reserve». Le
d{pu t{ pense qu 'environ 40% des hommes mobilisables de son COmle dans
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la classe des J9 a45 ans sont alars sous Ies armes27 Par ses interventions,
Poirier veut uemontrer que son comte a deja fourni a I'armee tous les bras
disponi bles et que les jeunes qui restent sont indispensables a I'agriculture
t't aux pecht's et qu'it faUI laire cesser Jes appels. Lcs chiffres qu'd fournit
sont donr probablemenl exager('s.

].-Alph&e Poirier, avirulteur de Bonaventure, s'elail fait elire en 1940
dans Ie romle du mtme nom. Dans Matapedia-Matane, c'elait un autre
liberal, Ie maitre de gare Arthur-Joseph Lapointe, qui avail gagne les
elections. IJ representait celte circonscription depuis 1935, Dans Gaspe, un
nouvea u venu, Sasseville Roy, enlevai tie cornie aux liberaux aI'election de
1940. II s'elail presente devant I'electorat de Gaspe comme conservaleur
independanl. Cel homme d'affaires, natif de Cap-Chat mais residant a
Gaspe, se t rou vait Ie se ul cand ida l d 'aJJegeance con serva Irice ase fai re dire
au Quebec aI'occasion de ces eleclions, La peur bien entret.enue de voir les
conservat.eurs revenil' au pouvoir et. instaurer a nouveau la conscription
comme en 1917 i nfluenc;a grandement les eleeteurs q uebecois qui demeure
rent fidelcs au Pani liberal. D'ailleurs, Roy reussit;1 se faufiler de justesse
entre deux candida(s liberaux dont Ie depute sortant, Maurice Brasset.
L'unioniste Camille Pouliot., qui reprt'-sentait alors Ie COmle provincial dt'
Gasp&-Sud, app0rla une aide appreciable a Sasseville Roy.

Le depute federal de Gaspe imervient souvent relalivemenl ala polilique
de guerre du gouvernement liberal de MacKenzie King. En lanl que depute
conservateur na tional independan I, il cri tiq ue l'effon de guerre du gou ver
nemen l. En J940-1941, les conservaleurs veulen! forcer King a la conscrip
lion. Leur seuJ Mpu[(~ au Quebec s'oppose 'lIars fermement a ce[[t'
politique impel ialiSle de son parti, En septembre 1941, Sasseville Roy
quiue Jes conservateurs en claquant la porte. « Toul Canadien franc;ais,
declare-t·il alars, qui a ele mele au Pani conservaLeur, tel qu'it existe
aujourd'hui, doit admetLre qu'il ne fail pas partie de cetle famille politi
que. II y est, au mieux, un elranger wlere, adople par necessite, que I'on
considere avec un certain degre de curiosite ( ... ) Us anl fermement I'opi
nion que nous, Canadiens franc;:ais, sommes une causede soucisdans leurs
efforLs pour faire du Canada une Angleterre americaine [ ... ] Jai decide de
les a bandonner28.»

Roy devient farouchemenl anti-conscriplioniste commt" son collegue
Ii bera I de Bonavent ure, J.. AIphee Poirier. Par sui te de di verses pressions, Ie
premier minislre King avait commence a etab1ir graduellemem ]a

conscriplion en l'imposant dans un premier Lemps pour la defense du
lerriwi re canadien seulemcm. En avril 1942, King orga nise un plebiscile
pour Ie degager de l'engagemem ami-conscriplionisle qu'j] avaiL pris
auparavant. II obLient une majorite aeeL effet dans Ie Canada, meme si Ie
Quebec faiL opposi!ion a 72%. En Gaspesie, malgre la presence d'anglo
phones qui favorisem genera lemenl I'a ugmen taLion de ]'ef[on de guerre

« En 19<12, ~Iors que les
sous-manns allemands
sonl In's aclils a I'enlree
tlu SaJrlL-LaurelH, line
ordonnance du
gou,'ernemenl prescril iI
la populalion de
)'Jsle-Vene
(Rlviere-c!u-Lollp) it
DouglasLown de
masquel lOules les
[en<"lres du coulher du
soleil Jusqu'au malin
alin de cache'r it I'ennemi
[OLj( POLnL de repere,,,
(Musee marilimede
['Iskt)
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joseph-Alphee Poirier,
depute federal de Bona

velllure, 1940-194S.
(APC)
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Joseph-Sa,seville Roy.
dr'pUlc {(-dr'Tal de Gasp';,

1910-1 9·15. (APC)

elu Canada, Ie VOle negatif est de I'ordre de 78%. On vole aimi: 3296 en
faveur de la conscription el 10 292contredans Bonaventure, 3 885en faveur
et 14533 contre dans Gaspe et enfin 1463 votes favorables et 14 on ctefavo
rabIes dans Matapedia-Matane 29 ,

En juin, Ie depute Poirier VOLe canoe son pani lors de la cleuxieme
lecture d'un projet de loi qui autoriserait Ie gouvernemenl a imposer la
conscription, Ie lemps venu, par un simple arrfLe en conseil. De son COte,
SassevilJe Roy se joi nt en 1944 a un groupe forme d 'a nciens depules
conservateurs francophones, de Iiberaux dissidents et de nationalistes dans
une organisaLion appelee « Mouvemenl des independants», dirigee par
Frederic Dorion. Bien VLl par Duplessis, cetle formalion presente 95 candi
dats au Quebec ;) l'eJection federale de 1945, alaI'S que les conservateurs
n 'osent en presenter que 2930. Niles uns ni les au tres n 'obLien nen l ell' succes
et Sasseville Roy est defaiL par le candidat liberal.

L'apres-guerre
OU I'epoque duplessiste
Apres la guerre, Ie Canada et Ie Quebec connaissenl deux longs regnes
poliliques, soit ceIui des liberaux a Ottawa et celui des unionislcs a
Quebec. En aout 1944, Maurice Duplessis et [,Union nationClJereprennenl
le pouvoir ~I Quebec des mains du liberal AMlard Godbout. Ce demier, qui
a prone la cooperation avec Ie g-ouvernement federal durant la guerrc, se
voit accuser pendantla campagne elecLOrale d'avoir sacrifie les intenO:IS elu
Quebec. Godbout fait elire 37 candidals, Ie Bloc populaire (nationaliste)
quatre et Duplessis prend Ie pouvoiravec47 sieges. Lesquatrecirconscrip
tions g<tspesiennes se joignent a l'Union nationale. Les candidal.s de ce
pani dans Ja peninsule rec;oiventl'appui de Sasseville Roy_ Dans Malane,
Onesime Gagnon est facilement reelu. II devient l.H~sorierde la province
(ministre des Finances apartir de 1951), {onction qu'it occupera jusqu'en
janvier 1958. Dans Gaspe-Sud, Ie depule unioniste sonant, Camille
Eugene Pouliot, se maintient facilemen t en place. Com me son collegue de
Matane, Ie medecin-maire de Cap-d'Espoir devienL lui aussi til.ulaire d'un
ministere. II prete serment en tant que ministre de la Chasse et des Peche
ries Ie 30 aout 1944, pmle qu'il occupera jusqu'a la defaile de l'Union
nationale en 1960. Dans Gaspe-Nord, Alphonse Pelletier, defail en 1939
par un liberal, regagne son siege. II en est de meme pour Henri Jolicoeur
dans la circonscription de Bonaventure.
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L'Union naLionale garde la Gaspesie dans son giron de 19'H a 1956,
exception failc ell! COmLe de Gaspe-Nord qui, de 1948,1 1952, passe aux
liberaux par l'intCTTTlt'diaire de I'ex-maire de SainLe-Anne-c1t>s-Monls, J.
Roben U'vesque. L'lJnion nalionale dispose J'une solicle organisation et
I 'infl uence de ses deux mi nislres, Gagnon el Poul iot. jouc un role i III pOI'
tam. Ccla fa iLdire aDu plessis cle passage ?l Ma Lane ,1 I'(ole 1948: « ]amai s la
Gasp&sie n 'a &Ie traitee a vee pI u~ de gc'nerosi 1(0, Pour la prem iere fois dan s
l'hiSloire de 13 province, elle 3 deux miniSLres dans le CabineL31 ».

En lraiwnl de celIe periocle de )'hislOire gaspesienne, il faul abordel la
fameuse aHa ire Coffi n, qui fait encore couler beaucou p d't>ncre. Le 16
j u i lIeL 1953, les journa ux de la prO\fj nce rapponent que I'on vien t de>
reLrouvel la trace cle lrois chasseurs arm'ricains pon(os clisparusdepuis Ie 12
juin. lis etaienl panis chasseI' I'ours aux sources de la riviere Sainl-Jean ..~
ce moment, on preVOiL deja la possibilile d'un aclC criminel. En faiL, ,1 Ja
mi-juillet, on decouvre d'aborclles reSles cI'un seul corps, les deux autres,
une semaine plus Ian!. Des agenlS de la surele provinciale, dt's gardes
chasse el cles ~uides panicipenl aux recherches. Parmi eux, se Lrouve
Wilben Coffin, un prospeclcUT anglopbont de Gaspe, Ie dernier semble-t
il a avail' vu les lrois Amcricains. Le 24 juillel, Ie solliciteur gc'neral c1u
Quebec, Antoine Rivard, retienll'hypothese d'un meurtre. Le II aouL, il
annonct I'arrestation de Coffin comme lemoin important dans cellI" affai re
apres que cles inspeCleurs eurenL decouvert chez sa ('ompa~ne ,1 Montreal
cles objets appanenanl aux viclimes. Caflaire, qui avail fait la une des
journaux en ju i!leL 1953, conti n ue cle passionner les q uoticl iens penda nl
longtemps. Le 19 juillel 1954, s'ouvre a Perce le prods cle Wilbert Coffin,
accuse de meunre. A panir de preuves circonslilnlielles, Its clouze jurcs
concluent unanirnemenl ala culpabililt- de J'accusc. Les tribunaux d'appel
ref usen I a Coffin un deux ieme prod'S el iI est pendu ,1 Monlrca lle 10 fevrier
1956. L'affaire fait beaucoup cle bruit ,I]'c'poque el aussi par la suite, des
gens cloUlanl serieusemenl de la culpabilil(O du prospeneur g-asp('siel1.

Le journal iSle el ecrivain Jacques Heben a public, en 1958 el en 1963,
deux livres sur I'affaire Coffin j2

. Dans son dtuxirme ouvrag-e, il r6dame
une Commission royale cI'enqucle. S'adressanL dans sa (ondusion aux
gouvernanlS du Qu(obee il eeril:« Amains que vous prouviez q uej 'ai menli
et que vous me melliez tn prison pour "mefail public", votTe devoir est
clair, vous devez sans plus Larder inslituer une Commission royale d'cn
qucle, fa ire com paraltrc les assassins de W il ben Coffi 11, conlondrc les
procureurs de la Couronne qui ont transform(' Ie procCs dt Perce' en un
spectacle inqualifiable au de cyniques cabotins en robe ont jouc' un
"show" qui fail la horHe des hommes libres dt cc pays el utilis(o ~ fond les
services d'un sadique en uniforme, Je capLlaine Alphonsr fI ..ralte, cnfin,
vous awz l'obligalion sLricte de rehabililt'r la mc'moire de Coffin, tit verser
8 sa famille des dedommag"ements qui s'imposent Cl cle re( Iwrclwr !t's

WJlbtr[ eoHm pendant
son pro, t'> en .I uillel
19'i4. PhOlll: Ch,lTk~
Bernard.
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veritables meUrLriers des trois chasseurs ctmencains. Rien de moins ne
saurail satisfaire Ie peupIe du Quebec et celui du Canada tout entier3.\».

Le gouvernemem provincial institue alors la Commission d'enqurte
Brossard sur \ 'a[[ai re Coffin qui publie, Ie 27 novembre 1964, un rappon de
693 pages ou on peut lire: « L'ensemble de la preuve soumisf' ;1 celle
commission tend aconfirmer et non acOnlredire Ie verdict du jury de Perce
et les decisions de nos tri bll nallx it J'effet que Coffi n n 'etait pas in nocent d u
meurtre dom il fut accuse, Le pron'~s Coffin n'a pas etc une injustice.
"L'affaire Coflin" en a ete une; plusieurs personnes om conlribue a Ja
perpretation dr ceLte injustice~·'».

Si durant les annees 50, ce sont les Bleus qui gouvernent aQuebec, du
cote d'Ottawa. ce sOnlles Rouges qui ('xercent Ie pouvoir. Ma(kenzie King
dirige Ie pays jusqu'en 1948 et Louis SainI-Laurent par la suite. La Gaspe
sie reflete [' image d u ta blea u pol i liq ue q uebecois: blcue a Quebec, rouge a
Ollawa. Au scrutin federal de juin 1945, trois nouvelles tCles d'affiche
apparaissem en Gaspesie. Dans la circonscription de Gaspe, Leopold
Langlois, avocat de Sainle-Anne-des-Monts, ddait !'ex-conservaleur Sasse
ville Roy. Dans Matap(~dia-Matane, le journaliste Phileas COle gagne
comme Jiberal-independanl. II defail, entre autres adversaires, Ie versatile
Oscar Drouin qui a ete lour a tour depute du Pani liberal, de l'AClion
liberale nationale, de l'Union nationale (ministre), encore du Pani liberal
(ministre) et qui se presenwit celle fois-ci comme candida! independam
avec I'appui de Maurice Duplessis. Enfin, dans Ie COmle de Bonaventure,
Bona Arseml ult. ancien candidal conserva Ie u I' derai t ;1 pI usieurs eleCllons,
Sf' fail elire comme independant grace a l'appui de conservateurs, d'unio
nisles et de liberaux. D'apres Robert Rumilly, Duplessis auralt fait verser
$2 000 au candida! independant de Bonaventure pour ['aider a bame ses
adversaires. Quand Arsenault passe au Pani liberal peu apres son election,
Duplessis aurait [ait ce jeu de mot celebre: « II faul que Bona parte>,35.

Ce n'est pas sans peine que Bona Arsenault parvient ase faire accepter
par Ies liberaux. N'est-il pas un ancien conservateur? 'Ne les a-toil pas
comballus a l'eleClion de 1945? Est-il un blel! deguise? La direuion de
I'organisation liberalc de Bonaventure travaille contre lui en prevision de
la prochaine convention liberale. Un teJegrammeenvoye par la Federation
liberale nalionale du Canada vietH mettre un [rein aux dissensions: les
delegues adoptent alors unanimemcm une resolution Ie reconnaissanl
comme leur candidat officiel.

Aux elections de 1949, I'Union nationale apporLe son aide active aux
candidals conservateurs. Ainsi, dans Bonaventure, Ie depute provincial,
Henri Jolicoeur, parcourt le cornte de paroisse en paroisse, Malgre cene
aide, les liberaux gagnenl encore dans Bonaventure, Gaspe et Matapedia
Malane, En 1953, rUnion nationale se momre plus discrete dans son appui
aux conservateurs federaux mcme 5i certains deputes, l.eIs Henri Jolicoeur
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et Camille Pouliot, travaillem encore en favellr des candidats tories. Lcs
liberaux conservent leurs comtes aux elections de 1953. Leopold Langlois
eSI reelu dans Gaspe, Bona Arsenault dans Bonaventure et, dans
Matapedia-Matant', un el1lepreneur e! concessionnaire d'autornobiles de
!\'latane) U~andre Thibault, remplace Phileas CotC', qui ne se represente
pas.

Aux elections federales de juin 1957, Ie nouveau chef des conservateurs,
mailllenant appeles progressistes-conservateurs, john Diefenbaker, met
fin a22 ans de regime liberal au Canada. Deux des trois comtes gaspesiens,
Bonavelllure el Gaspe, appuient alars Ie leader conservateur. Dans Bona
venture, ou aucun depuu§ lOry n'avait ete elu depuis 1887, Bona Arsf'naull
se fait ballre de juslesse par un homonyme, J'ingcnieur forestier Neree
Arsenault, natif ILli aussi ele Bonaventure. Le depute unionisle du comte,
Henri jolicoeur, n'a pas menage ses effons COnlre Bona Arsenault, qui
I'avail fai I ballre en 1956. On acclisera par 1<1 su iIe Neree Arsena ult de s'ttre
fail elire camme independant dans son COmte pour se declarer depute
conservateur au Jendemain des elections, ce qu'it nina%. Dans Ie COmte
voisin de Gaspe, J'ex-soLls-minislre de Camillf' PouliOt, Roland English,
soutenu par Duplessis) se fait Clirf' par une faible majorite, aux clepens du
depu te sonant, Leopold Langlois. Les clepuu§s de Bonaven ture et de Gaspe
comptcnt parmi les quelques hommes politiques federaux redevablcs a
l'Union nationale de leur presence a Onawa apres l'election de 1957.

L'annee suivante, le premier minislre canadien, john Diefenbaker, chef
d'un gouvernement minoritaire, annonce la tenue d'un nouveau scrutin
pour Ie mois de mars. Sa victoire, la plus ecrasante depuis la Confedera
lion, Ie pone au pouvoir avec 208 sieges, con Ire 49 aux liberaux. II obtien!
fa majorite dans toutes les provinces sauf a Terre-Neuve. Le Quebt'c, de
tradition liberale au federal, fournit 50 comtcs au pani de Didenbaker, lot
dans lequel on retrOuve les trois circonscriptions gaspesiennes. Roland
English gag-ne encore dans Gaspe. Dans Bonaventure, un avocal de New
Carlisle, Lucien Grenier, succede a Neree Arsenault qui ne se represente
pas. Grenier se fera remarquer par. .. son silence. Durant lout son mandat,
iI n'aurait pas prononce un seul mot en Chambre37 , Dans Malapedia
Matane, un fermierde la Vallee, Alfred Belzile, rem pone la victoire. Encore
la, les conservateurs gaspesiens OIlt beneficie de I'aide de leurs amis de
I'Union nationale.

La question du prolongement du chemin de fer Mont-joli-Matane
jusqu'a Sainte-Anne-des-Monts devienr un des grands themes politiques
en celte fin des annees 1950. DiscULe depuis longtemps, ce projel, espere-t
on, beneficiera de ]'appui du nouveau gOllvernement conservateur. Les
organismes de la region voicnl dans la concretisation de ce projet la
possibilite de ranimer I'economie de la COle nord de la Gaspesie. La ville

1957: L'HEURE DES
CONSERVATEURS

Nt'rl'c ;\ rsena u II, drpuH'
'-{dera t dc Bona >enr ore,
1957-1958. (APC)

Ro);tnu fnglish. ut'pU(t·
fl'd('ral de Gaspt·,
1957-1963. (A PC)



688 Histoire de La Gaspesie

Llll'J{'Jl Grt'IlI(·r. {(''PlIl''
kd('ral ,I<. BOIl'.lvt'nrlJTt'.

1%8-1962. (APC)

A L'AUBE DE
LA REVOLUTION

TRANQUILLE

miniere de Murdochville vielll de naitre; on espere que Ie prolongement de
la voie ferree facilitera ['exploilation des gisements de I'interit'ur de la
peninsulc.

Le 2 decembre 19:>7, une delegation composee de gens de la Chambre de
commerce de Gaspe-Nord, d'induslriels de la region, des depUles English
el Arsenault el du depute provincial de Gaspe-Nord, Alphonse Couturier.
presente un memoire acel eCfet au premier ministre Diefenbaker el ason
ministre des Transports, George Hees. Le chanoine Akidas Bourdages,
alars cure de Sainte-Anne-des-Monts, pilole celle delegation et s'en faille
pone-parolt' auprcs des autoriles gouvernememales. En mars ]959, une
petilion circulc- dans les COmleS de Gaspe, ~Iatanc el Rimouski. En avril,
des milliers de signatures s'accumuJcnl all bureau de Roland GLlgnon, de
Cap-Chal, instigaleur de celie campagne destint'e J sensibiliser Ies aUlori
Les federales. Presq ue LOU les les m unici pal iles ell' la penin su Ie fan 1 parven ir
au gouvernement des resolulions en faveur du projet. Lc clcrg(' gaspesien
se met aussi de 13 pLlrlie~8,

Durant la semaine du 20 seplembre 1959, Diefenbaker sejourne en Gas
pesie dans Ie cadre d 'une tournee provincia Ie. rI se rend aSa j n Le-An ne-des
;\:Ionts, a MurdochviIle, <'t Gaspe, aChandler el aNew-Richmond. On tente
alaI'S de for eel' la mai n au chef d u gouver nement canadien_ Apres loules ces
demarches, Ie gouvernement preSenlC t'nfin un projel de loi pour la comi
nU<ltion de la IiglJe ferroviaire jllsqu'il Sainre-Anne-des-MonlS. Cepen
danl, surviennenl les elections de 1962. Malane el Gaspe reCliscnt des
deputes conserv:lteurs mais Ie g'ouvel nemetH conservaleur se relrouvt'
m inorita ire et i I su bi t la defai le una n plus tend, En 1964, Lester B. Pearson
suspend les creditS vou':'s par son predecesseur pour Ie projet felloviaire
gaspesien, oplant plutot pour ]'amelioration clu reseau roulier.

Penda nl que les conserva teurs occupen I Ie devant de la scene aOll.a wa, il se
prepare des changemenls lourds de consequence au Quebec. Des les elec
tions tie juin 1956, l'Union nationale commence ,I perdre df's vales en
Gaspesie. MaLane el Gaspe-Sud reSlent fideles aux ministres Onesime
Gagnon el Camille-Eugene Pouliot, landis que Alphonse PellClier
conserve de j ustesse Ie comle de Gaspe-Nord. MiJis Bonaventure I.ombe aux
mains des liberaux. Gerard 0, Levesque,jeuneavocalnatif de Pall-Daniel,
y dCfai t I'unionisle Henri Jolicoeur. Ex-president de la Chambre de com
merce de la Gaspesie el homme d'affaires, Levesquea rec;u I'appui de Bona
Arsenaull, depulc fedtral rlu coml(~.

La man lee des 1ibcra ux provi nciaux se pou rsuit el s 'accen lue ala sui Ie de
la mOrl de Mau rice Du plessis en septembre ]959, sui vie de celie de Paul
Sauve, son successeur, au debut de janvier 1960. Un des hammes fans till
pani en Gaspesie, ]e min iSlre des Finances, Onesime GiJgnan, a deja q uiue
son siege de Mal.ane en 1958 pOllr acceder au paSte de licutenam-
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gouverneur. Le maire de Mortt-Joli, BenoiL Gaboury, I'avail remplctee.
L'autre tele d'affiehe du parli dans fa region, Ie miniSlre CamiIJe-Eugi'ne
PoulioL, se voir accuser en mars 1959 de nepOllSme.

En depit de ces a(cusations, auxquelles les eleueurs de Gasp&-Sud ne
st'mblen Lpas avoir accorde une grande foi, Ie doneur Pouliot gagne encore
Ies elections de Juin 1960, qui portent Ie Pani liberal au pouvoir. Les deux
autres deputcs unionistes sonanlS mordent la poussiere: Alphonse Coutu
rier dans Gaspe-Nord perd aux mains de Claude Jourdain, avocat de
Cap-ChaL: Benoil Gaboury dans Matane ({~de la place aPhilippe Caston
guay, m<lire de Les Bou les. Dans Bonaven ture, Gerard O. Levesque obtienl
une seconde majorile sous la banniere liberale.

Trois Gaspesiens, Gerard D. Levt'squt', Rt'ne Levt'squt', originaire de
New-Carlisle t'l fULur premier miniSLrt' du Quebec, t'l BOlla Arsenaull,
depule de l\-1atapcdia, enlrenL au Cabinel de Jean Lesage. Gerald D. U'vt's
que re<;oi I Ie mi niSlcw de fa Chasse e[ dt's Pecherit's, assu me depuis seize a ns
par Camille-Eugene Pouliot, landis que Bona Arstnaullaccede au poste de
minislre des Terres el FOreIS; Rene Levesque devienl, lui, tilUlaire du
ministi're des Ressources hydrauliques.

Tout au long de ce chapiLre, on s'es[ limile aux niveaux de la polilique
provincialc el federale. [l existe pounam la polilique municipale et sco
laire, plus pres des realileS quolidiennes et IX1.1l-elre plus soumise au
conl.role e((eelif des elecleurs. D'une pan, on peut dire que les elus locaux
sonl dans I'ensemble soucieux d'evi[(']' a leurs commettanlS des dept'nses
diffieilt's;] justifier; d'au[re pan, Ie jell de fa panisanerie polilique :'llIt'in[
aussi ce niveau. ,~ vrai dire, la polilique municipalt' s'aligne aussi sur It's
grands panis, de nombreux mairC's appuyanl t' une au I'au lre des grandes
forma/ions poliliques.

On nl' peul par COlllre Meeler de signe d'un pou\'oir regional ni d'une
SLructure de conct'nalion enlre inlervenants dt' rncme niveau commt' Jes
dtpUl('S ou les Chambres cit' commerce. Cependant, vel's la seconde moilie
des annees 1950, quelque~ groupernen [S amorcenl un lravail de reflexion
sur Ie deveJoppemenl de la region; ainsi des representants de professions
liberales de fa Baie-des-Chaleurs formenL un embryon d'association et. ~

I'occasion, fonl appel ~l des specialistes au a des confert'ncit'rs. Le pere
Jacques Cousint'au viendra ainsi parler de syndicalisme:; Ga~pe,ala suite
dc la grevc de Murdoehville (1957)

Encore clans la Baie-des-Chakurs, durant Ja mcme periode, quelques
lenlatives enlhousiastes mais fragiles apparaissenl dans Ie domaine eeono
mlque; on a ainsi un « Conseil economique de b Gaspesie» qui Sf penehe
sur If'S probkmes de la peninsule au cour'S de plusieurs renconlres; mais
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aucune volante poliLique ne soutient ses efforts de rNlexion. Quelques
recherches s'effeCluem aLlssi dans 1e Bas-du-Fleuve el en Gaspesie som
I'influence d'un groupe d'universilaires sortis nota rn rnent de la fJculLe des
Sciences sociales de l'Universill~ Laval.

L 'ordre secret des Cheval iers de Jacques-Canier exerce aussi en Gaspesie
une action de concerLation el d'anirnation discn'le, comparable dans ses
effels a bien des deba ts pu blics el pol iliq ues. On sa it que ceL Ordre ava it vu
Ie jour aOLtawa dans les annees 1930 et se vouail aux inferets des Canadiens
frani;ais calholiqLles de (Outes les regions du pays. IJ nesUl'vivracependant
pas a la Revolution lranquille.

De 1920 a 1960, les hommes politiques de la Gaspesie, comme en d'aulres
temps et en d 'autres Iieux, sonL motives avant tout par la q ueLe dll pouvoir.
Cela n'empeche pas qu'ils om conlribuc a I'amelioration de la silU,:uion
peni nsu laire. IJ eSI peut-ttre faci Ie, cla ns la 1'0 u lee democr3Liq ue des dt'cen
nies 1970 el 1980, de ne voi r en eux que des « pat ron neux» conompu s IllLlS
exclusivement par des interetS personnels. Mais, ;1 une epoq ue ou Ie pater
nalisme est erige en systt'me, favoriser ses partisans faisait panie dLl jeu.
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Cellf Hi,wlfe de la (;a,pcsle If Inl11l1U twrS 1960, ti I'aube de If qu'on a appd;
la HhJ()lulion tranqUil//' Qlwnd all i'oudm PO'UIUIl>T/, Cf /rallO/I, " faudra Ie
falre tl paT"r de celie epoque Ot" I'llislorre du QI<f:bfC amorcal1 un J7npOrlanl
wTage. Le lexle qUI swl n'eH pas d/' i'll/sWire au S<'ns sl.lelllij,que du lenne:
SOTI./' d'~p"oglre '''lIa/'I, " se veul 10lii ,IImplemenl Ie l~mOlg'lOge d'lm Casf);
"en \Il.r sa T~glOn. L'auleur (f1lle de iNner ,C' les ~/i';'lel11fTlls qw on( Ie plus
Ira Il>forml: la pelile pa(Tlf enlfs 20 der",hfs alln.el'S eI iI brosse un pOTlm it de la
Gasphle eI de \orl pC/1jJk /els qu'/Ilel 1I0il I",-mfme en 198/.

Dcpuis les annees 1960, beaUCOl.lp de choses am change au Quebec. La
RevoluLion Lranquillp a (-u:' en quelque sane Ie passage aune cre nouvelle,
La Gaspesie, donL [,isolernent avail loujours freine sinon bloque l'evolu
Lion, a connu clle aussi de rapides LransformaLions. Non pas que l'isole
menl seculaire de la penin sule n 'exis Le pI us, mai s on a reussi aI'<luenuer de
fa\on significaLive eL Ie brank-bas qui a secoue Ie Quebec pendanL les deux
dernieres decennies a pont' en Gaspesie plm que des echos Ioinrains: il a
profondt'ment marque ceLte region,

Une tentaliw gouvernpmenwle de developpement qui s'appela Ie
Bureau d'amenagement de rEsL du Quebec (BAEQ) y fut pour quelque
chose dans celie nouvelle vigut'ur de la Gaspesie, mcme si l'ensemble de
l'avenlure, du moins apres Ie recul doni nous disposons, devail se solder
par un echec.

Les communications s'elant ameliorees, Ie Quebec en mutalion a
entralnc dans son siJlage 1£1 Gasphie eL sa population mais il y avail
bea ucoup de ra tlrapagp afaire elan n 'en a encore vu que Ie debut. En outre,
des forces nouvelles son! apparues el, de I'interieur, on a vu surgir des
iniLiatives el unt' volonte de prise en charge qui onL largement cOl1tribue a
associer la pcninsule au rnouvemenl de renouveau que vivait Ie Quebec.

LeBAEQ,
un espoir arhorizon

Lorsqu'en 1963 1£1 population de la region du Bas-Sainl-Laurent, de 1£1
Gaspesie el des Iles-de-Ia-Madeleine commen~a Ii entendre parler du
Bureau d'amenagemenl de l'Est du Quebec (BAEQ), il put y avoir dans
I'air de l10mbreux courants de sceplicisme expliquable mais, de fac;on
generale, un vem d'espoir souffla sur ce lerrilOire qu'on allail appeler
dc-sormais et pour 1£1 duree de I'experience extraordinaire « la region
piloLe ».
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IJ y avail efff'Clivemf'nl df' quoi esperer. Celie dgion reconnue depliis
toujours pour son Ids bas revenu annutl mOyf'n, pourla rarelcdes emplois
qu'elle offrail el pour son raux elev(' d'emigration l , (elle region qu'on
qualifiail souvenl de sOlls-developpce. celte region de misere er d'atten\cs
seculaires allail crre amenagee de fa(on rotale. Cclte fois on allail y mf'tlre
Jes moyens: beaucoup d'expens el beaucoup d'argcnr.

Le gouvernement du Quebec avair deciete de rclever LIn deri de laille.
Dresser un plan d'amenagement et Ie metlre aexecution pour amener lcs
ciloyens de Ia region aun «niveau df' vic regional (omparable A celui dc
I'ensemble du Quebec sans avoir ar<'courir, de fac,;on massi ve. adl'S mesures
de redislri bu lion des richesses sous forme de nil nsfens gou vernemcn
t3UX2 », Pour lancer I'operation, Ie gouvernemem liberal de Jean Lesage
profit<i de l'Enlente fed(~rale-provjncialeARDAel, de 1963 a1966, Ie BAEQ
consacra $4000000 a des recherches et a un programme d'animarion

« L'esquisse comprenaLI
2500 pages de lex It'S t'l

q uara n Ie an nexes
ledllllques.» (;\'IRCl
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sociaJc. l]l1e n uce de chercheurs, d \:nq u(>leurs, cJ':ln ima leu I s el de padeurs
s'clendi Lalors su rIa region qui se Vllt>l ud in, rnesurer, ana Iyser t'l pIa n ifier
cornme die ne J'avail jamais (>le auparavanl.

[)ans il- (ah",r 'HIIIIl'ro I Ju J'lnri d~ ,,/I·r/0p/)l'ml'lll puhl"" p,lf I, AAEQ It· :~o

luill 1966, Oil 1rlll.1\(', en no Ie I <I" I';nlrodlllu(ln !\,"I1l-f,tk, ,lUX P XI]1 ('I XIV.1a
des. npllon SuiVdllledu BA EQ'" I., 8url'au d·.'\1ll('lldl{I'Il1('llI <.!<- IT."l du Qui-hl'(
hH (BAEQ) est lllll' (OlllpaRllll' pri"'l', 5,ll1) Inn, lu(r,1Iik form(-e (II 19hJ, ell
"lTIU dl b "relnlt'!'l' p,lI ric <It 1;\ 1...01 <.I,', Compd~'"I'O de Qlld}," 1',11 Ie, deux
COllscils r',onomiqu(,5 re!\'ionallx <Iu lerfllolrc-p;)o(('. I,· Conseil d'Oriem,I(JOll
~:COllOlnJqU('<Ill Ba,-SI-J.awclll (CO£8), C( Ie Con;,cil Rt'~lonal J'~xp,lI1sion

Econollllquc de 1'1 C<lSpl'Sle el <Ies Ilcs-d('·Ja-ivladt'ki.lt' (CR£F.GIM). Ceo deux
organ ISllles sr' p,lna!\'enl ('"alt-nwlli Ie, parts (noml)lale~),It- la compagnie el les
djx pOSits <lU Bu.eau de Dlre< lion. Celie J.-rn.cre inqancedu B:\EQasSllllH' b
til rtClion erre(llve de I·OT.g·dOislTIl'.

L:ne dimension importelTlle el originale elu Lravail clu IJAEQ fUl d'amencr
la population aparticiper al'claboralion clu plan el, {'\'erlluellernenl, el son
C'xecution. Cne quinzaim' d'anirnateurs fonderenl dans It's qlltlquC' deux
cents localilcs elu lerriloire-pilolC' aUlanl de COmile~ locaux
c!'a menagernen t.

Les amcnagisLes qui avaienl envahi Ie lerritoire {·taient pour la pluparl
frais rmoulus dC's universilts clu Quebec et des ElaLs-Unis eL ils av<!ielH
appris dans leurs liVles cles lheories d'arnc'nagemenl rural qll'il leU! tarclait
cle meltre en pralique. L'occasion rcv(>e leur en «tail offerte. La rt>gion
pilote devenail Jeur premic'[ grand laboraloire.

Les c hercheurs et a m('nagisles elu BAEQ lra vail 1(\) elll probablcmen l avec
sind'rite dans Ie bUl d'C'n arriver a l'objeClif principalerncnl vise, qui <"Lilit
de relevel Ie nive<!u cle vi., de ta region. Cepcndanl, leurs lheories (-[aienl
loin de corresponclre ,lla rcalilt profondf' que vivail et que voulail vivre la
popula lion. C'esl pourq uoi l'associalion des comites loca ux dC's cilO)'ens ,I
I 'elaboralion dLl plan pouvait clre, dans I'esprit et clans Ja slralcgie des
am(>nagis(C's, beaucoup plus uLile pour se faire accepter dans le milieu qu('
pour se faire aider <I llansformet line sociht, tolll it lail ignoran(C' des
reCenlt'S decouvt'rLes cles univC'rsitl's moderlH's sur les fa(ons d'aml'nagcr
des lerriloires ruraux.

On consutla la population, on I'houla aussi mais il semble bien qu'on
fil pt'u de cas de ses fa\'ons de voir I'alm:'nagemcnl de son lcrriloire. Voilel,
(f('S probablcmenl, la cause la plu~ importanlC' de J'echee till BAEQ donl
nous parlerons plus loin.

Le plan fut clonc )'aflilire des special iSles et non de 13 popu la Lion COlller
nee. On a consultc 1,5% de la populalion Cl on a essay(> «de changer la
metltatilc de (es "an teres" >'. La logique tlu BAEQ fut t1'eLou['fcr Ie dyna·
rnisme populaire, til' sous-eslirner Jes pOlcl1lialiles elu moncle ruraP. « I.e
BAEQ connaissaiL deja 1("5 problcmes a rl'souclrc dans IOUS les seClt'urs»
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mais on faisait faire cles invenraires pour donner a« la population 1'0CC<1

sian cle se familiariser avec la siLuarion de sa localite er elf ~a zon(d»
Avanl Ie plan il y eut I'esquisse du plan. Elle parut en J965 et ce fut

impressionnanL. ]amais celie legion ind lIant la Gaspe-sie n 'a vait ele I'objet
d 'une eLude a us~i vol um ineuse. L'esqu isse comprenai 12500 pages cle [ex te
et 40 an nexes lechn iq LIes. Et vin r Ie plan en iu in 1960. II se composai t cle clix
cahiers r.otalisanr 2048 pages et cle 231 recomrnandarions cliClC't'S par les six
grands objenils qui 01 ientaienL I'ensemble du plan. L'ouvrage fixail dans
Ie [ulur Lrois etapes de rt'alisation, Soil 1972, 1977 et 1982.

II fallait cnsuitt passer aux aell'S conners, it ICl realisation du plan, Le 26
mCli 1968, les gouvernemenlS du Canada er du Quebec si~nenL une entente
generale de cooperation sur la realisation elu plan cle cleveloppement de la
region du Bas-Saint-l.aurenL-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine. Au lerme de
l'entente, Jes deux gouvernemenls s'engagent a inveslir $258790000 pour
la realisation cles divers programmes du plan, De plus, ils <<reconnaisseru
Ie Conscil regional cle cll'veloppement cle l'Esl clu Quebec Inc. comme
I'intnloculeur regional privilCgie, tanL et aussi )ongtemps qu'a leur juge
ment, ect organisme de participation el de consull.alion demeurera verita
blemcnl representatif de la populalion de la rt:gion s. »

C't'lail lit une somme inleressante rnais en realiu' on allait bientot dC'cou
vrir qu'il s'agissail plUlOI de pouclre aux yeux, Clermonl Dugas,
p;cographe a I'lJniversile du Quebec <1 Rimouski, l'a bien vu elle clenonce
clans des ler!TIeS clairs: « Lc eJesillusionnernenl eSl arrive lorsque les texles
de l'Enlente ont commend it circuler en grande quanLile et apres que des
personncs eclairces en eu relU fa it I'a nal yse. U ne premiere clesilJ usion C' Lai l
clue a la repartition de l'assielLe budgc'laire. Unedeuxieme avail pour cause
J'esprit mcme de I'Enlel1le. Par son conlenu, on erailloin de percevoir un
c1C'sir reel cle d('velopper la reRion. 11 s'agissait beaucollIJ plus de mesures
lemporisa trices, En fin, u ne lroisierne source de clcsenchan lemen Lest appa
rue en face de I'imapacile de l'ODEQ el des ministeres concernes de
dept'n~er dans l<:~ laps de temps prt'vus les argenls buclgeles. Des
$258000000, $114000000 claienL affeett's au dCveloppernenl social et <lla
valorisalion de /a rnain-c!'oeuvle. II s'a~issaild'unesommed'argenl (aisanl
pal tie cle fonds reg-ulicrs depenscs it lravers lOU! Ie Canada el qu'on avail
<anveni en ronds ,pcciaux, II y avail de plus qudque$26000 OOOconsacrcs
<\ l'adminislraliOIl ell'S projels el a la rechelche. Les sommes vraimenl
disponibles pOUI I'execulion de !TIesurt's concretes d'arncnagement sechif
fra ien I. en moyenne a $2300000 par cOlme el par a nnc·e. II fa u t dire que cet
argenL ne rcpreSel1lail mcme pas en LOlaliti: un effon nouveau. II inc1uait
des budgets rcgu liers cle ell vers min isleres. CelIe premiere En len Le n 'etait en
somme qu'un magistral lrompe-I'oeiI 6 » Un cles six grands objeerifs du

L'ENTENTE
DE 1968

LE DESEN
CHANTEMENT
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plan, Ie troisierne, s'enOn(ail comme Suil:« Lancer un vaSle programme cle
rec\assemenl de la main-d'oeuvre pour procurer ,! c('lle-ci la rnobilile
occupationnclle el geographique necessaire.» ~oble inlention qui, on
vienl de Ie voir, engJoulil iJ elle seuJe plus de '14% de tOUI l'arge11l de
l'Enlenle de 1968, On depensa cles sornmes imposantes pour prepilfer des
ci loyens ades em plois qu 'ils ne I rou veraien I pas dans la region, Penda nt
des imnees, on bert;'a d'illusions lOulC une population en l'enlrClenanlavec
des millions qui, en definilive, n'('laienl que des preslalions d'ai<le socia Ie
deguisees,

LA GASPESIE
OUBLIEE

La populalion avail espcrf' - el on l'avail bien encouragee iJ Ie fajn~ 
qu'en vel'lu till plan dlt BAEQ on cesserait enfin d'exponer les lravailleurs
pour exporter plUIOI les produils de leur travail. LeI Gaspesie avail, dans
10Ule la region du BAEQ, des raisons panicu!iLTes d'esperer dans ce sens;
elle connaissail depuis longlcmps une lelk hemorragie de sa jeunesse, Le
desenchantemenl n'en fUI que plu~ grand, La Caspcsie rccolta bien pcu de
la celebre avenlure planificalrice.

D'aborcl, la Ca~pt'sie fut consideree en quelque sane comme quanlile
negligeable dans l'ensemble de la region-pilole, :--J(-gligeable, sihemen l pas
par son elendue mais peul"[olre, 'lUX yeux des planificateurs, par les possibi
Ii [(;.s d'y orchestrer des condi Ii on~ ue vie com parables a(elles de I' ensem blc
du Quebec. Des rumeurs ck goul hUJl10rislique uouteux ont circuIt, pen·
danl les annees ou on pcnsail que Ie BAEQ pourr'lil vraiment changer des
choses: on disait par exemple que la Caspcsie pOUlTail bien etre ferrnc-e el

transformee el1 pare national, une fois sa population amenee vel s I'ouest.
Pourtanl desline J promouvoir Ie developpemel1l de louIe la region

pilote, Ie plan preconisa deux poles induslriels prioritaires localises res
peclivernenl a Riviere·du-Loup et it Rimouski, «On a associe beauLOup
trop inlimemcI1l1a notion d'industrialisation ,I ceJle d'urbanisation, II en
a decoule un plan lreS timlde au niw.'3u ck l'industrie, On y sent nellement
un manque de confiance dans les possibiJites d'induslria]isalion du terri·
loire, La Cilspcsie est LOta]ement l'lissee pour comple, elle est lrailee en
veritable parent pauvre, Vouloir la soumel tre ,'I un eventllel crfeL polarisa
teur de Rimouski demontre Ie peu u'altenlion que l'on a accoruc aux
probl€'mes de distances J I'in tcrieur de la rl'gion, e[ ,I. son manque d 'anicu
lation, Developper Rimollski sans rien bire de special pout la Caspesie
aurait pour e(fet d'accroltre les disparitcs economiques entre les deux
grandes sous-regions [... ] on a tOlalemcnt ignore tous les aspens positifs
oHerts par les diverses sous-regions;,»

Les experts du BAEQ n'<!vi;1iem pas compris qu'iJ y a de prolondes
disparitt,s dans ce terriloire doni ils voulaient planifier ]'amenagemenl Cl

que [emcr de les oublier ne pOllvail [>lre qu'une eneUl susceptible de
sterili~er lOUS leurs projels trop theoriques et bomogeneis31eurs, El c'est (c
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LA FERMETURE
DE L'ARRIERE·

PAYS

qui se produisil. Une tclle incomprehension de la realile socio
economique, aussi bien que geographique du (erriwire, a ennaine "ame
nagemem a Rimouski d'une capilale administrative que les Gaspesiens
on! toujours jugee (fOp COlJleUSe, lrop loi maine et double men l indficace el
inulile parce qu'it peu pres demunie de pouvoirs decisionnels.

Aussi, les Gaspesiens onl-ils conSlammem boude et refuse celle capitale
creee et imposce par le BAEQ. La region adminiSlrative du Bas-Saint
Laurent - Gaspesie est une crealion balarde: on l'a fabriquee de deux
lerriloires par lrop disparales. Ces deux terriLoires different largement aux
plans de J'hisloire, du ptuplement, des memalites eL des ressources natu
relles. Sous plus d'un aspect, la Gaspesie et son peuple constiLuem une
elllite geogra phiq ue et sociale neUemelll ca raeterisee el origi na Ie. Se Ion Ie
gros bon sens, les profils social eL economique cle la Gaspesie s 'opposaienl
;\ I'implanlalion d'une capitale administrative a 175 milles de New
Richmond, a 250 milles de Chandler el a 240 milles de Gaspe.

Apn:'s de longues et dommageables allentes, on clevaiL amorcer lente
menl une correcLion de la situation susceptible de ranimer l'espoir. En
mars 1977, Ie nouveau premier ministre du Quebec, Rene Levesque,
annonC;d dans son discours du lrane: «On soumettra aI'Assemblee nalio
nak de nouveaux mecanismes pour dCfinir les decoupages regionaux les
plus appropries.» Au debut de 19R1, voici l'annonce de la formalion en
Gaspesie des premieres municipalites regionales de COmLe du Quebec
(MRC). II s'agissail des municipdliLes regionales Denis-Riverin, Pabok eL
d'Avig-non. Les aULres MRC de la Gaspesie elaienl en voie de formation.
On prevoyail que ces instances adminislralives nouvelles disposeraient de
pou voirs decision nels el de budge Ls i m portaJHs.

Autre evenemenl significaLif d'une reconnaissance gouvernemenlale de
la Gasppsie comme region diffcrente: Ie 9 avril 19B1 , un arrete minisleriel
du gouvernemenL du Quebec ereait la region Gaspesif/llts-de-la
Madeleine de Radio-Quebec. Par cetle decision, on detachail la nouvelle
region de celie qui s'appelai Lj usqu 'a ce jour Bas-Sai m-Laurenl/Gaspesie/
Iles-de-la-Madeleine. Pour les Gaspesiens, ce geste promell.aiL. Ils le virenL
comme un exemple devant enlrainer de plus completes corrections des
eneurs du BAEQ.

Mais, revenons en arriere aI'epoque au Ie BAEQ permeuait encore cenai ns
espoi rs. On vou lai t, bien StU, redui re Ie hau ttaux de .homage en Gaspesie.
Un des moyens d'y parvenir fUl de videI' Ies paroisses ou localitcs de
l'arriere-pays ou, il est vrai, <) cause d'une coordinalion inadequaLe de
I'exploitation des ressources de la fOreL el de I'agriculture, on vivail g-encra
lemem dans line pauvretc qui necessilaiL des mesures de redistribution
massive des richesses sous forme de Lransferts gOll vernemenLaux ou alloca
tions sociales.



Nos planificalcurs n'avaient pas prevu que peu dc Lemps apres Ie vida~'e

syslematique de ces loca Ii Les officiellemelll mal org-an isces, LOlH un mou vc
menl allail se developpcr ramenanL des villes anonymes pi polluees vel's Its
Lerres abandonn{es de la Gaspesie des cenl.aines de ciLoyens. Ceux-ci
avaient decouvert que leur bonheur n'&tai L pas l1t:cessairemenL lie- a la
qualile des infrastruCtures de leur environnement mais davanlage ,lla vie
simple eL [rugale de paysans-cultivaleurs humanL eL savouranL, avec un
peLi L revenu, un grand espace eL beaucoup de liben{'. Les Gaspesiens q u'on
a evinces de leur localiu~ sOOl-ils moins ch6meurs el plus heureux'

(:(JHj tIIt}"t 011 tl "{'Id;' "H)J} pays
.. , Jusqu(' L"t. I(-s g-(,Il~ de rOOn p....,.:'> VI'Vall nl ht un~u,. Ill(_L~ lIll Jour <.1<.''\ (·lr~1I1.'.~(·r:\

«( CuytlH venL) Je nos ri( h()sses! .. C0I11HH' line nll{(' d 'jn;o;~ lI;d)l('~ \~t1t1{~rcll<-;:,. 11'-1

v, nrCTII POUI en di'\'orer les fon'ls1.
Quanu IlWII p,lys rlI1 nil nc, ses la' 5 I'ltk, el p,Jrtis le._ [-<rang<-r,. "in 1'("11 e'l$ll; Ie
des fOn{llOnndirc.~s. ~dllS :Jrnt qui n'""aiVH( jjilll~\I~ l'IHcndu d'~ILlIH''''' IJclILo,.OI).'l.

q lie rei k des ~OIJ:>.. j Is vt'OdJ(:'nt pour dirt' aux gells dc.' Inon pil )"'): ('1011 II '('-;1 P~I:\

blen I< I! .. La Ii bnl': habllC- dan, 1('$ grand, n'n 1(,(,s. 0'" II Y ,I de grande, l'( oJ", t'l
<It granus mag-asill$! ... El. " c<-lIe "[-I'; It' ('\1 [rQP <lure, Oil V'll'S <lnnnn<l POUI It
croire, be;lCOlJJ) d'argent!..
lIn pl('lni{'l" trou\'(1 Ja. proposj(ion ral')ooll(1I,I('. puis \011 VOI1)ill dU"l.').j ... ('{'lUI dlJ
hout du rang, nc vOlilant pas n.'~l('r ,,('Itl, diU ~'l SOil tour (HUn' la « Vt'ril(") de"
[one uOllnaire..; sans alnl'~ ..
C'e$[ "illS. qu'un Jour, sur it' "ont (it' (T P")' C)u'on ( rOl'ail 1111 1l10l'll'i , on tit'pos;,
Ie linn'lJ] ric I'oubli.

/),'''·/<10 1.('/,III'Ii.
11111,/ d~ la /Jllroll.l(' /('nn~(' d,' Sallll-I,(JliI.l-rh-(,oIlOIl,£!;[(f,

RHG, XIII, >. (Jllllli'I'IPplr'JiIlm' 1')75), I). I».

De nombreux lemoignages permeucnl de repondre par la negalive. En
1973, Dugas ecri t: « L'acL uelle volol1lc de rcamcnager I'arriere-pa ys en Lrt'
en Opposilion avec des mesurcs devant provoquer son vidagt' el visanl ,I

Un des moyem de
rectu;re Ie chomagf [UI df
videI' les paraisses de
I'arri('rc'pays (MRG)
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Alexandre Cyr, depute
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UN BILA!\'
PEV RELUISANT

reclassifier une bonne panie de ses lravaillellrs dans ues emplois urbains
[.. ,] les fa milles des pa roisses ~I fenner, don Llc deparu"lai l rend u i nevi table,
attendirent « sur leurs valisfs>} pendal1t des annecs la fin d'imbroglios
adminisLratifs avant de connaltre definilivcment Ie son qu'ol1 leur reser
vail. Alors que la preoccupalion majeure de la populalion etait la crealion
u'emplois remunerateurs afin d'arrcLer Ie flux migratuire, beaucoup de
mesUj'es de l'Enlen te visaicnt son grossissement8.»

En septembre 1971, l'enteme de 1968 eSL amendee dam Ie sem des
pI j I1cipales rt'vendica ti OIlS populai res et de q uelq ucs promesses e leeto
rales. On peuL pratiquement parler d'une deuxieme entente et Ie budget
globa I dOllt disposfn lies deux el1tf'n tes sur une periode s'etendaJll. ma in te
nanl jusqu'en 1976 est de .$411000000. De cette somme. $54600000 SOnt
afffCles a I'amelioration du rC5cau roulier, ct' qui ne penneura la recons
truction que d'llne partie de b rouLe de ceinture. Encore en avril ]981, les
Gaspcsiens on t dli revenir, aI'occasion des elections generales du Quebec, a
la sempilernelle revendicaLion d'une route modernc convenabll:' qui com
pl(?Lerail Ie lour de la pC:llinsule.

La nouvelle en tenle donne encore ]a part du lion ala formation generale
eL professionnel\e, soit $86000000, t'L relalivemenl peu pour la creation de
nouveaux emplois suscepl.ibles de garder en Gaspcsie la main-d'oeuvre
qu'on aura preparee chi-remenl.

Au 31 mars 1973, on n'avait reussi adepenserque53,'J%des.$411 000000,
I.'ODEQ, en ses burfa Ul( de Rimouski, souff re d'une i ncfficacite decoura
geante. Les (CTVCaUX instruil.s eL les bonrH's idees ~ abondenr mais on
manque des pouvoirs neceSSairfS dont Quebec se fail obstinpment la
jalouse gardienne pour de visibles raisons cle rent.abilite poliliquc.

:'\Ious voila done. au sujet du BAEQ eL de l'ODEQ. en face d'un diagnostic
qui n'a rien d'oplirnislc. Les six r;rands objectifs enol1ces dans Ie plan 9 et
dont on visait la n~aJisaLion pour 1982 n'onl fte que tres paniellemenL
alleilHs mains d'un an avant I'ccheance fixee.

On pOllnait inscrire uu COLe passil Ie premier dt: ces objecLifs qui eLaiL la
modernisation cles SfcLCLHS de base. Nous venons plus loin comment dans
Ie plus importanL de ces seneurs de base de ['economie gaspesienne, soil
('lui de la peche, Ie plan s'avera un echec a peu pres tOlal.

Qualll au deuxieme ohjeclif, celui de la creation d'anivitcs dynamiques
nouvelles, it ya ell progrcs mais si peu q ut' la deception pOpli lai re demeure
grande devant le taux ele've de chomag-e de ces Gaspesiens aqui on avai t fai t
miroiter un aprcs-BAEQ qui leur donnerail. du lravai I chez tux.

Le qualrieme ObjccLjf visai! Ie Jeveloppement en collaboration avec Ja
population. Or, on l'a VU, la consultation populaire fut pluLol formelle et
Ie developpement realist- en Gaspesie depuis 1960 est loin de decouler en
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lowlile dc I'artion du BAEQ.
I.e sixieme objenif tOl1Cernail Ja slluclural.ion ral.iollncllc de l'espace.

Pour les amcnagisles, il s'agissail de demenager du monelt' vers des centres
m ieu x orga nises. Ce (llt I 'erreur don t on a p;Jrlt pi us ha ut. I I resle aI'aelif
e1u bilan la valorisaLion de la main-d'oeuvre: c'eLail la naLure du lroisieme
objeni£. On a dfeClivemenl, avec de larges Iranches du budget global des
entenles, sensiblemenl amrliorC' la main-d'oeuvre et ainsi bon nombre des
('Iernel s emigrants gaspcsiens am pll ~'a menc-')' ~l :,\·lon lreal, aQuebec. sur la
COle-Nord ou ,11a Baie de James avec une meilleure formalion el plus de
possibi)jtcs de decrocher un emploi.

Enfin, il y avail Ie cinquieme objeuif qui st' lonnulair 'linsi: I'eelosion
d'une cons( ienee rc;gionalC' qui se lraduira par une identification popu
laire aux objeetifs CL moyens de developpement proposes. Iei iI y a eu aClion
dfiean' mais non pas de la fa<on ni dans Ie sens prcvus. II ya ell eelosion de
conscicnce regionalc el on Ie doir aulanl. ,1 la decepLion d'une populalion
ahurie de voir lalll. de planificaleurs, de plans, d'c-tudes et d'ccrits t'l si peu
de changt'ments concrets mesurables en termes d'emplois nouveaux, qu','t
I'animalion propremt'nt dill' enlrcprist, da ns Ies comi leS !ocal1x d u BAEQ,

De plus, s'i1 ya eu eveil de conSCIence reg-ionak, ]a nOlion de rl'gion ne
correspondil pas dans Ia population acelIe que souhailaielllies planifica
teurs. Tres lot, on vi l S 'aceen wer la dc'mar ca lion nc Ill' en lre au moins dpux
consciences regionales dans la rfgion-piIOlc. Le phenomene eng-endra
mecol1l.entements el prolesLations du COle de la Gaspcsie qui ne {l"Ouvait
pas son dO dans la pall que lui accordaiel1llcs planilicateurselles adminis
lraleurs plLllot inslalJes dans leur capitale ,1 Rimouski. Et 10UI ceJa, nous
I'avons vu plus haUL, paree que les expens-amenagisles avaient omis ou
refuse de considcrer Ips profondes dispal i[('s d 'ordrc eli vcrs qu i carant-risen l
les deux moities de la region-pilote, SOil Ie Bas-Saint-Laurrnl t'l la
Gaspesie.

Neanmoins, il y CUI pn Gaspesic comme dans Ie Bas-SainL-Laurenl une
cenaine eelosion de la consciencc regionale par suite de J'aetion du BAEQ
1"1 C{' fUL beni-fique.

Amedee Lapierre, un MadeJinol, adminislraleur diplome des Universi
leS Laval el de Fontainebleau, fUl coorclonalt'ur des peches a l'ODEQ de
1971?1 1973. II vtnll 1?1 I'experience pC-nibIl' de I'indficaciled'une machine
adminislrative di'ml1nie de pouvoirs executifs el vouee it loul ne) en rond.
Avec un tertaln recul, il conclut cependanl a des n:'sulwls POSilifs de la
grande avenLUre: « A "ODEQ, les coordonnalE'urs ne derneuraien! pas
longlemps s'i1s pn:naienl des decisions. Quebec ne vou lait pas de deuxiemt'
gouvnnernel1l. it Rimollski. L'ODEQ reussissait<1 oubJier la politique, elle
en riail mcme. A Quebec, on nc pensail pas de la mcme fac;on. rai
verlemenL critique (('ue avenLure mais, avec ctix ans de recul, jp vois
mail1lcnarll beaucoup de posi{if dans Ie travail du BAEQ et de 1'0DEQ.



702 Histoire de la Gaspesie

L'animation a amene des populalions a lrouver des Solulions a leurs
probJemes. L'educalion populaire a progressc. L'execulion de certains
travaux fut acceIeree, par exemple ceux de la route 132, des parcs indus
lriels el de cenaines infrastructures louristiques. Les millions qu'on a
depenses onL davanlage fail avancer]a Gaspesie que si on les avait ulilises
sans I'inlermt'diaire de I'ODEQIO.»

La peche:
on manque Ie bateau
Le premier objectif du plan ayant ete de moderniser les secteurs de base
traditionnels de la region, il conviel1l cle considerer quel sort fUI reserve,
apres Ie BAEQ, aux peche.s, qui constituenl depuis des siec!es la trame de
fond de I'hisloire gaspesienne. En esquissant un bilan du BAEQ, nous
avons c1asse au passif ie premier de ces objectifs.

Le plan a malenconLrcusement, et probablement avec la mcilleure
volante du monde, engag,~ I'industrie cle la peche en Gaspesie dans une
sone de cul-de-sac donl elle a grand peine a se sarliI'. Les planificateurs
avaient decide que Ie developpement de la peehe passeraiL par quelques
pares industriels bien equipcs cI'infrastructures OU s'installcraient de nou
velles usines d 'en vergure de lransformation du poisson a ussi bien q uebc
coises qu'elrangeres. Les pelits havres de peche traditionnels allaient
disparaltre, On concedera it la vie aq ueJq ues-u ns d 'en Ire eux qui s'appel le
raient points seeondaires. En Gaspl'sit', ils se trouveraiem a Carleton el a
Malbaie, Les pares industriels allaient regner sur la peche <\ Riviere-au
Renard, aGrande-Riviere, aPaspebiacet aCap-aux-Meulesaux Iles-de-Ia
Madeleine.

Or, ces beaux plans se butlcrem de fa~'Dn fan couteuse et dceevante ala
[res concrete realile d'une population de pecheurs el de producteurs qui.
clepuis des siecles, vi Vent de la peche dans de nom breux vi lIages echelonnes
sur la cote de la peninsule au on est nullemenl dispose avoir fermer lOUS les
peli ls havres de peche et Ies peLi les usi nes de transforma tion pour COlleen
lrer Ie LOUL, clevdoppe men I dam ied iaire inc! us, au LOur cle quelques gra nds
pares industriels unilateralemenl crees par la froide sagesse economiq ue de
quelques planificateurs.

En eHet, a compteI' de 1970, on mit en chantier, <'l Riviere-au-Renard, a
Grande-Riviere et aPaspebiac, d'importanles jelees de pierre;\ 1'interieur



La maquelle de I'edifice
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desq uelles on aJlai Lamenag-er cles parcs i nd usn ieb, On de pensa pour ("es
lravaux quelqllc $30000000, L'amt'nag-ement des infrasLrudures de c('~

parcs se pourslliL enCOle el pOllrLanl, en 1981, aucune ustnc n'csL encore
venue s'inSl.aller dans cC's lieux ou 011 voulaiL en ,llLirer k plus possible,

Depuis clix ans cependant de nouvelles llsines cle IransformiHion dll
poisson onL vu Ie jour en Gaspcsie, On a assisLc ainsi :1 l'implantaLion cle
Les fruits ele mer de l'EsL du Quebec ~l !'v1aLanc, Les Pcchcries Tourelles ,I
Sai n L-]oachim-cie-Tourt>lIc, La poissonnerie Clo) idorme clans fa local itt,
dll mcrne nom, La poissonnerie BOll lay :1 L'Anse-a- Valleau, Curadeau eL
Freres J Riviere-au-Renard, Les pccheries de L'Anse-au-Griffon el Lcs

I.e Kr/llll1l2 1.o.'!:os
Jl)(',Ul "n I 190 pied, II!

long"lH'lll; sa cap;;:J( ilC:'
d,' 1)1'''" (',. oe 450 000
ltHnd( (Tt'H'lln.

(Cllli. 1"11'("(")
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Creveues du Nord-Atlantique a L'Anse-au-Griffon, Gagnon & Fils Uee a
Sainte-Therese-de-Gaspe, D'autres usines deja en activite avam Ja
construction des pares indUSlriels ant eonnu des developpements impor
!ams, LOLljours a l'eXl(~ri{'ur des pares. II en a etc ainsi de Lelievre el
Lemoignan'l Grande-Riviere el de Peeheries Malbaie dans la locaJite du
meme nom,

L'usine cle lraitemem du poisson des Pecheurs-Unis du Quebec a
Riviere-au-Renard clait dcja en place avanlla conSlruction du pare indus
uiel qu'on a amenage auLOur dL! sile Oll elle se HOLive. De meme a Paspe
biac, on a organise Ie pare induslriel apres I'implantation d'une usine du
traitement, fermee en 1975.

A Newport, les Pcehems-Unis possedent une usine de transformation
que les amenagistes du BAEQ vouaient a la disparition mais qui produit
aClueJlement plus de poisson de fond que l'imporLante usine de la meme
soeicte cooperative si lUee ,I R iviere-au- Renard.

II est eLOnnant. voire inquielanl, de constater ainsi que des infrastruc
lures payees par les tresors publics pour ameliorer l'industrie de la peche
demeurem inulilisees ou a peu pres, Mais, ce qui doil inquieterdavantage
ce sonl les raisons qui ont amene les industriels de 1a peche a investir des
sommes importantes en dehors des parcs indusl.riels pour se dOler a leurs
frais cI'infrastruetures neeessaires et, au surplus, se voir refuser les subven
tions gouvernementales auxquelles ils auraient eu droit en ulilisant l'es
pace des pares deja amenages. On amenageail el on amcnage encore en
19B1 en dehors des pares industriels a cause des Jenteurs decourageantes et
des lracasseries de la DireC(ion generate des peches maritimes, qui ne
trouvail plus les moyens de prendre la decision d'accorder aquieonque la
permission de eonslruire une usine <it l'inlerieur des parcs industriels. Las
d'altendre des decisions, les hommes d'affaires durent oublier les parcs
industriels. Quant aux entrepreneurs de l'exlerieur de la Gaspesie, les
memes lenteurs gouvernernentales, Ia meme inefficaeite, la mcme absence
d'initiative de la part de la DCPM les Ont lOUl a fait decourages de
s'inst.aller dans nos parcs i nd USl.riels.

LA ZONE
DES 200 MJLLES

Lorsque Ie gouverncmem canadien a concede des quotas de pcchC' dans la
lOne dC' 200 rnilks, Ie Quebec n'ctail pas equipe de bateaux adequals. Ce
furent donc les provinces de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Ecosse qui
hcrilerenL dC's quotas. De plus, Ie Qu~bec se voyail pratiquement banni de
Ce(lt' zone par la poJilique federale d'oCLroi de permis. En e[[et, n'etaient
eligibles il J'obtention d'un permis que les bateaux de 200 pieds ou moins,
ce qui accommodait tout a fait les pecheurs de TenC'-Neuve el de la
Nouvelle-Ecosse. Pour ceux d u Quebec cC'pendant, bea ucoup pI us eloignes
de la zone de 200 milles, un bateau de 200 pieds ne poU\,'ail permettre une
peche rentable: pour pecher plus Join, iI faul rapponer plus de poisson, il
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faut plus d'equipement et d'espace de conservation, plus de carbural1l.,
donc plus de gros bateaux.

On ne pouvait tolerer indefiniment cette situation. En 1976, des sa
nomination comme adjointe pour les pecheries au ministre de l'lnduslrie
et du Commerce, la cIeputee des Iles-de-Ia-Madeleine, Denise Leblanc,
atlacha Ie ~relot el se mit a la recherche des l110yens d'amener Ie Quebec ,I
pecher sa part des ressources de la lOne des 200 milles. L'iclt'e fit son chemin
el c'est ainsi qu'en juin ]98] des hommes d'affaires ~aspesiens faisaient
I'acquisition, avec la collaboration financiere du ~ouvernementdu Que
bec (SOQUIA), du chalulier-usine danois de 190 pieds, Ie Kristma Logos.

Ce sont les Pecheurs-Unis du Quebec, dom les societaires sont pour la
plupan des Gaspesiens, et Les Fruits de mer de l'Est du Que-bec, une
compagnie de Malane, qui ont acquis]a majorilt des aClions de Pecheries
P.F. Kosmos Canada Ltee, une nouvelle compagnie doni les Danois
detiendronl un tiers des aClions jusqu'en mai 1986. Avec un equipage de
dix-neuf hommes, Ie Kristina Logos pechera douze mois par an nee, ecou
lera une partie de ses prises sur les marches europeens dcveloppes par les
Danois et rapponera en Gaspesie des crevettes congelees a bord en quami
t{os suffisanles pour procurer du travail pendant six semaines aux 350
employes des usines de Matane el de Riviere-au-Renard.

Un au tre episode peu glorieux pour les administraleurs gouvernementa ux
fut la raaia effect uee dans les annees 70 sur lcs fonds cit- hareng de la baie de
Gaspe par la compagnie B.G Packers de la Colombie-Britannique. Celte
entreprise s'eSI installee a Gaspe en 1969 avec usine el bateaux et elJe a
peche Ie harenl"; de fa\on inrensi ve. Bon nombre de bateaux som ven us de la
Colombie-Britannigue ou on avait dcj,1 cpuise les slocks de celte espc'ce.
Des 1970, iI s'est peche en Gaspesie 82000000 de Ii vres de hareng el la BC
Packers en a eu 95%. Cinq ans plus tard, les captures IOtales de hareng se
lirnitaient a 13000000de livres. L'especeelail en voiededisparilion dans la
region et, de plus, B.C. Packers n'apporkliL rien a I'economic regionale. En
effet, la plupan des emplois eLaient detenus par des gens de l'eXlt-rieur.

Bref, I'induSlrie de la peche en Gaspesie n'a pas etc c:e q u'elle aurai Lpu et
ce qu'elle aurai t du eire en ces deux dernieres dt'cennies. La volonte de faire
acceder la pechegaspesiennea I'ag-emodernea lamentablementfaiLdefaul.

Un evenemenr est venu, Ie 28 mai ]978, ranimel l'espoir. Ce fut la [enue;l
Gaspe du sommet economique sur la ptche, ,I I'issue duquel Ie prernj(:'r
ministre Levesque annon\a que la Direction generale des peches mari
times transporterait ses penates de Quebec ,I Gaspe.

L'implantation a Gaspe devrait enfin permellre ~ la DGPM dt' faire
preuve de dynamisme et d'efficacite. En ]980, on dcmenal";ea done llne
partie de celte Direction ~enerale a G<Jspe, clans des locaux amcna~cs

LA RAZZIA
DE LA R.C.
PACKERS

UN ESPOIR
NOUVEAU
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lemporairement a mcme J'ancien monaslcre des ursulines. On CQnstruira
pour 1983, sur un sile dominant la bair et Ie parc naulique de Gaspe, un
(~difice moderne capable de loger LOute la OGPM avec ses laboratoires.

Facteurs de changement

La Gaspcsie a lOujours souffert de son lsolemenl par rapport aux aunes
regions du Quebec. En 1960, les moyens de transport el de communication
la reliant <\ Rimouski, ,{ Quebec ou a Montrt'aJ avaien l granl!emen t evol Ut'.
Cependant un isolement relalif pesajl LOujours sur la peninsulc et freinail
Ie ryl!1me du dl'veloppenwnl auquel elle pouvait aspirel dans un Quebec
en plein essor. En une \'ingtaine d',lOnl'es, Il:'s mOyl:'ns de transport el de
communications eVOIUCrl:'lH de fa<.on sensibll:' el, mC'ml:' s'ils sonl encore
juges inZldcquals par les Gaspesil:'ns I:'l par Inn's visilcurs. Il:'ur ameliora
lion y fUl pour bl:'aucoup dans les changements qui ont marque la region
dl:'puis 1960.

TRANSPORTS La route de cC1IHure cle la Gaspesie, l'ancienne rOUle «6» dewnuC' la
«132», a ete considerilbJement aJnl'lioree. On n'y Lrouve presque plus de
ces « sen tiers dl:' vachrs a me Iiort's », caholeux el 10rlUell x, qu i carant'ri
saient la roUll:' du « lour de la Gaspesic». Dans Il:'s comlfS dl:' Matant, de
Malilpcdia I:'t de Bonaventure, la « ]32 » a ele rl:'failt en grandc partie. Dans
Ie comtt' de Gaspe, on ,wend enCOle de Ia voir se rl:'dresser rt s'elarg-ir sur au
moins]a moili{' de son parcours.

DI:' 1960 a ]981 on a rl"conSlruit 6'12 des 885 kilomctrl:'S de 1a roUlI:' de
Cl:'ilHure de la Gaspesie. II restt done. a u tour de la peni nsull', 243 kilometres
dl:' ces routes d'un autre age, SOil 27% ell" I'ensemble qu'il est ur.t;l:'nt de
remplacer par une voil' modl:'rne.

Conseq uem men tau x a mcliOf<J lions apponces ~l ]a « 132 », des Sl:'rvices df'
lransport rcgu lier par camions, semi-remorq ues I:'l fard il:'rs se SOl'll implan
tCS autour de la peninslIle en liaison av('( Its cenlres d'affaires de l'extl"
rieu r. Ainsi. la com pag-nie d '(;I 1I10bus Voyageu [' ass u 1'1:' dl:'puis 1970 un
service qllotidil'n Cl:'inlUranl la Gaspcsie dans les dcux scm et 1a reliant ,\
Rimouski, ;'\ Qu{'hec et ,\ Montreal.

LI:' transport acrien a allssi fail des progres, quoiqul:' la population
gaspt'sienne SI:' voit encore trailer ici en parent pauvre. En 1975,Ia compa
gnie Air Gaspe, qui dl:'ssl:'J'vait unl:' partie dl:' la Gaspesil:', fut achetl'e par
Qllcbecair qui continua Ie service en lui appOl'tanl quelqul:'s amcliora-



lions. Six ans pI us lard, i Is 'agil encore d' un service de deuxic'me classe don L
les Gaspesiens onL beaucoup it se plaindre, SUriOul acause de l'irregularite
des vols. Le lransponeur se rabat sur la qualiLe ella quanlite des st'rvices
aeroponuaires qui, it Gaspe et <1 Bonaventure, limitent la regularile des
vols. Effecti vemen l, Ia Gaspesie a llend 1.0ujours que Ie mini Slt're federal des
Transports lui accorde les services aeroportuaires minimaux dont elle a
besoin.

Pendal1l ce lemps. la voie ferree, qui futlongtemps dans I'bisLOire de la
Gaspesie la voie vers I'a \'cn ir, demeure Ie mOyt'n de lta nspOfl des voyageurs
peu pressl's au de ceux qui tiennenl avoyager it meilleur marche. II semble
que Ie transport des marchandises soit renta ble pour Ie Canadien National
qui exploite Ie tron\on Matapedia-Gaspe. Quant au transport des passa
gers, la mcme compagnie, el Via-Rail depuis peu, lergiversel1l entre des
ameliorations ay apponer et des restrictions pour lerentabiliser. On passe
periodiquement du train conventionnel avec wagons-lits et wagon
restaurant au « railiner»?1 peu pres denue de services et que les Gaspesiens
Ont baptise « Spoutni k », parce q u' iI a rai I sa prem iere appari lion en 1957 ~i

peu pres au momenl du lancement du famc:ux satellite russe. II s'agissail
d'une appellation eOlhousiasle el plutOl erronee car, en 1981, Ie « rai/iner»
prend apeu pres Ie mcme nombrc d 'heures que Ie Ira ineon ven tion ne[ pour
relier Gaspe a Malapedia. Quanl ace train qu'on remet en service de temps
<1, autre, il est peu comparable aux trains reliant Halifax it Vancouver:
\.\-'agons mains lonfonables, salle a manger de tenuC' minable, menus
diffE-ren tS, etc.

Les conditions eXlrcmement ard ues auxq uelIes Jes voyageurs g-aspt'siens
avaient etl' confrOl1lcs pendant des siecles aussi bien pour se deplacer a
I'intcrieur de la peninsule que pour en sonir vers Ics centres urbains ont
fini par laire d'eux des voyageurs pat.ients et endurcis. Les Gaspesiens
voyag-C'nt beaucoup. Les hommes d'affaires el administratf'urs [onL regul ie
remt'nt la navetle entre la peninsule et les villes de Rimouski mais surtout
de Quebec et Man treal. Bon nornbre de- jeunes Gaspe-siens ctudienr dans les

Un avion de Air Gaspe.
(Coli. privtt)
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institutions de ces vi lies. Regulieremenl, des malades de la peninsule som
hospilalises dans les ml~mes villes. De plus el sunout, les emigres gaspe
siens formenllegions aMonlreal et a Quebec. 11 yen aurail cenl mille, soil
aulanl qu'en Gaspesie, dans la seule ville de Monueal. Et puis ce peuple
aime a se visiter. Pendant Ie long- hiver, on rend visile a la parenle de
Montreal qui surgira en Gaspesie pour q uelq ues jours de vacan,es au bord
de la mer lorsque reviendra juillet.

LA TELEVISION En meme temps que I'amelioration des moyens de lranSpOrt, la Gaspesie
des vingl demieres annt'es a connu une autre liaison avec les (enlres
urbains qui allait largemenl influencer Ie mode de vic des Gaspesiens POUl

Ie conformer davamage a celui des citadins. Ce fut l'avcnement de la
television. Le premier (:'( encore 1e seul service de l('I{'\'ision dcsservanl la
majeure partie de la Caspcsie fut mis en place Ie 17 OClobre 1959, a partir
c1'amennes et de slUdios inslallcs ,I 182j pieds d'aIlilude sur Ie mOlll
SainI-Joseph a CarleLOn. De ce sile, I'antenne de CHAt:-TV alimenlC 12
reemelleu rs lui pel metwn I de porter scs jma~es j LlSq u'a Grande- ValkC' et
sur la moilie nord du Nouveau-Brunswick. Charles Houde, qui avaithe ,1
I'origine de fa premit"re slation radiophonique gaspesienne, ,1 J\,'ew
Carlisle en 1926, fut allSsi au depan de CHAll-TV, qui passa allx mainsde
la Compagnie Prades Inc. en \967. La programrnalion diffusee par
CHAU-TV ne comprend que six heUl"cs par semaine de conlenu regional.
Elle offre un peu plus de temps d'ernissions en provenance de Monnon el
1a majeure panie de SOI1 horaire se rcp£lnit entre les cmissions de Radio
Canada el celles dll rCscau TVA. Ainsi les Gaspcsiens n'onl pas encore
acees, en 1981, ilia programmation IOtal(' de Radio-Canada pour laquelk
ils paienl cependant leur pan de [aXes. Depuis pillsicurs anncC's, dinTS
organismes du milieu revendiquenl ,e service, qu'on leur promel d'ekc
lion en election.

Quant a la television de Radio-Qut'bec. on l'avail promise pour 1989
mais, en 1975, it l'occasion d'audiences publiques lenues ,) Rimous!...i,
plusicurs organismes Ollt vigoureuscmel1l d>clame l'a"Cleralion cle ]'ave
nement de ce service. Enfin, Ie 19 fCvrier 1979, Ie gouvernemenl du Quebe(
annonce sa decision d'approuver I'extension du rcscau d'amennC's de
Radio-Quebec el precise qut', dans les mois suivallLs, des cludes d'ingt'nie
rie seron len lrepriscs pour I'implantalion de ces anlennes en Gaspesie. En
1981, Radio-Quebec prevoi I que l'inslalla lion df's amennesdevarH ,1I1lCner
son signal de Montreal a Gaspe sera lennince en 1983. De plus, des
]'automne 1981, Ie comile permanenl de ]a nouvelle legion de Radio
quebec, CaspesieiIlcs-de-la-Made1eine se rneLtra it ['oeuvre pour pIJnifier
el produire la prograrnmation regionale.

La lelevision a pone dans les foyers gasp<>siens la mrmt' image que l'Oll
regardail dans 10US Ie foyers du Quebec. Les Gaspesiens vibrenl ou s'aUCll-
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drissem aux menles 1('ICroman~ quC' Ic~ l\:lonll('alais, ils l'l)[endenL It's
mc'mes conf('rencicrs eL les memes vedelles qui dispeTlSenl slTleusement ou
en I ianL leurs (OIlU:pLiol1.'> de 1<1 vie, du bOIlIH'ur, dt'~ ",lIeur.'>, de la morale.
Dt' plus, Id public lIt' t{ll-viStT illl iI(' conslamJnellL les Gaspesiells ;'1

(OIlSOmnH'l, Cll q uanlill' Cl ell q Ud Iill', com tne on Ie f"i Lell v1lie. Lt· (ell Lrc
d'jnfonnalion e( d'orienl<llioll CjU(' )'on n'trouv;JIt dansc!1,lqllt' p,IJoisseall
momen lOll Ie cur{ fa Isa i I.'>OIl pr(llle dom in ica I it largemen I ( (\It' S,J plan:, ,Ill

petit i'( ran donI I'influcnce e.'>1 [onc' peHce qu'il s'allulIlC d,HlS bien des
toyers (It's Ie maLin POlll llC s't'll'indrt' qu';] ]'hCUH' dll eou(hel",

II csl "riii qu'tm (lTI,Lin relOlll s'dk(lu(' Vl'IS les lraditions ("[ les COll
lumes I(giollaks. Lcs [oIkloI iSLes, ethnologlles el aillres clwrdwurs St'

pr('( ipiL('nL POll) saUITI (e qui el1 n'Slt'. On les voiL ell Gaspt'sie commc
;Iilkurs, Cl' l"('nOlll"(',HI d'inll'd'L n'l'sl-il pas provoqlli' par la eons(ie)l(c
qu'oll a de von di.sjxJraltrl' des ("ara( Il'risLiques, dc-'s diffl'll'r"ICl'S, dt's COll
luml's Cl des lradilif)n~ rl'gionall's qui fonL la ric hesse (1<' l'!luman;I(')

Dcpuis 1960.la Ca)p('~it'colllnwI'en~embleduQui'becJ ("onnUllllt' rapidc
el intense s(olarisalion. Avec let (Ti'(llion du minj)lt'rede l'Edutalion. on viI
nailre, en 1964, ks commissions scolaires r{'gionales de la Baie·dl's,
Chalellls, de b P('nillsu\c--, elt·s Monls d Gasp('sia, dessnV,1111 lOUIe la
p('ninsule au lliveall de I'enscignemcnl secondaire. Parallc'll'InclIl, fUl"enl
m ises ('n place In (oJlll11issi ons scola ires 10ca les, responsa hi es dc ]'cns~'i

gncmcnl prirnail'l', II en fallut 12 pour ceinLurer 1<1 Gaspt'sie ('l couvril le
(('niloirc cit's qualle lommissions s(olJires rl'gionalcs, soit ("t'lui qui st'
Il'OUHTail ;'j res I d'uJ)l' lig-rw im<l~inaire lejoig-nanl, e1u nord ,It! sud.
Bait'-dcs-Sdbles;\ SainL-AIn..is-tle-l\"fal<lp(dia. On les nomma, en une sone
d'('vo(atioll till paysage el de I'hisloirt', Rislj~oUl he, Tracadil'che. \lal
d'A(( uei I. l\:[onseignnll-1Vlaltl'. Des-All~es, Rm her-Pclcl', Crande
I-Icrmirw, ForiJlon, La-Tourelle, Malarw, Cha!eul-Bay, Gaspc Prol('stant.
Au 30 scplembre 1980, la dienlt'le ins( rill' dans les ('toks de tCS commis
sions s(olain's lo( ,d(", s'{levail;\ 15159. Quant aux ('(oks polyvalelHcs des
qua If(' com missions scoJai) es rl~giona\['s, ('I les cornplaicn t,;\ la 1ll(-1l1<:' dale,
9826 jeuncs,

En me'lll(' lemps lJUC s'organisaienl (CS nouvelles (ommissions scolaircs
el que I'on conslruisai( lOUI aUlOur de la Casp('sic un (hapekl d'{'(oles
polyvalenLl's, Irs Caspl'siens ('un'1l1 ;\ livrn IXlIaillc pOllr (OI1S('I"l"l'1' l't
di'velt)pper t!1l'/ CllX Ie- lliveilll (olll'gial d'(:,lIseignellWIlI. Le ministl-rC de
l'Edu( <Ilion s'appr[-tail dlor~;\ organiSl'f ;\ lIi1vns Ie Qul'l)('( UII rl'St'<IU de
(olkges publj(s Cju'on ('lIL l'inlCnlion un moment d',rppeln InslilulS ('I

lIu'on ;lfrubl,l Iin,l!eJnC[ll du sigle peu euphoniCjlle de-' CECEP (College-'
d '('nsei~nernen I g&nh al el pI ofe~sionn('I). A Qu('bec, ks foneL ion nai res
dtcidcrenl qll'il Il'V aur<lit pas de (ollege public en Ca~pl'~i(" ('I que pOUI
mieux inslJ uin' b jeunl'sw gaspi'sienne il faudrailla con[i,,) au Colkgnk

LA SeOLA
RISATI01\'
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Tab {eau 6.1. CUenle le SCOlalTe du college de la Gaspesze.

Annee

191;8-1969

1969-1970

1970-J971

1971-1972

1972-l973

19"13-1974

19'14-1975

19'15-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

J9111-1982

Nombre d'eludianIS·

502

903

1062

1081

1001

J 060

1065

1008

900

l094

1 175

1194

1185

t308

• Inc1uaml'lnslillll des peches de Grande-Riviere.

Rimouski. Le 21 aOUL 1965, Ie miniSlre de I'Educalion, Paul Gerin-Lajoie,
Sf preSenla ,I Fon-Prevel pour annoncer officielJcmf'nt fa nouvelle.

L'annonce f'UL I'effet d'une bombe et, devant les vives reactions de la
POpul,llion, Ie gouvernemenL se ravisa. Les institutions cl'enseignement
collcf':ial de la Gaspesie s'organist'rent en un comi\(~ qui s'appela Ie
« COmile d'organisation du Cegep en Gaspesie et aux Tles-de-Ia
Madeleine ll ». Demarches, pourparlers et corresponclances se succederenl
Cl, Ie 22 novembre 1967, la Mission des cegf'ps, creation du ministere dt'
I'EcJllCalion, se rendail ,I Gaspe pour yel1lendre les Gaspesiens plaidet leur
ca lise. AI' issue de la renCOl1lre. la con fianct' rcgnai t et Ie 19 mars 1968, Ie
nouveau ministre de l'Education, Jean-Guy Cardinal. annon~ail la crea
lion du Ccgep de la Gaspesie, it Gaspc.

Celte viuoire fut importante. On ne peut raisonnablemenl penseI' que,
priv&e de cegep, la jeunesse gaspesienne aurail pu acdder aux eLUdes
colh"giaies en aussi grand nombre que nous Ie montre Ie tableau suivanl.

Pendal1l celie mcme periode, un deuxicme cegep s'organisailf'n Gaspe
sie, celui de 1\r[atane. II contribua de 1'<1I;on imponante a la dispensation de
l'enseignemenl collegial dans la peninsule puisque de 1970 a 1980 it viL
s'inscrire une clientele qui passa de 494 a 782 ctudiants.

II n'existe pas d'enseignemenl universitaire apkin temps en Gaspesie.
Cependal1l. peu apres ~a fondation en 1969, l'Universitc du Quebec a
Rimouski se prcoccupail de la decentralisation de son cnseignement et elu
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d&veloppemenl de prog-Iamrnes J I<:mp~ paniel sur un v,",Sle lerriLOtre
s'etendant de La PocaticTe aGa~p(\ en pi us des Iles-de-la-:VIade1t'inc Cl df' la
dog-ion de Hautcrive. A cet e(fel, une premiere enlcnle clait concJuc cnUT
I'univnsite et les services d'cducalion permanente des Cc'geps, ell's 1971,
dans Ie but d'ctablir une collaboration el un partage des cJienll'!t's {'Ill
diantes adultes.

Ct'pendant, c'est a partir de 197'1 que I'lfQAR amoree une v(orilable
polilique de decentralisation de son enseigncmenl <1lt'mps partiel, avec I<J
crealion de trois bureaux regionaux ,1 Gaspe', Carklon et MaLane. Ces trois
sous-centres reg-rou pa ient I'ensemble d u tcrriloi re gasp{'s ien, y (' ompris les
I Ies-de-la -Madelei ne.

On doil reconnaitre que I'UQAR a fait des effons louablcs pour lendrc
I'enseignemel1[ u ni versi tai rc accessible a ux Gaspesit'n s sur leur Icrri LOire.

L~ Colle,:{e de la G~spcsi("

dontl'ori?;ine fUlle
premier scmin'lire dt>
Gaspe. Photo: GUI
Collin.
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Ai n si. de septembre 1973 aavril 1980, I' uni versi te a dispens{ 706 aeli vi tes en
Ga~pesie, donI 316 pOllr les seuls terriloires de Gasp(' el de la Baie-des
Chaleurs. c'cst-a-dire une moyenne ele 18 aClivites par sessionl~.

En 1980, 1'1lQAR cornptait I 104 etudiants a lemps partiel inscriLs ases
(ours dispenses sur Ie lerriLOire Raspcsien, dont 679 pour les sous-regions
de la Baie-des-Chaleur~, de Gaspe el des lIes. Ces eLUdiams adultes se
rt'parlissaient dans une douzaine de programmes cle prem ier cycle uni versi
la irr (certi fica LS eL baccala u reat s), princi pa lemen Len ad m in istration, en
sciences cle I'education, en animaLion el en nursing.

En dl'pil dc ces effons de decentralisation, il resle beallcoup de chemin ,,\
palcourir pour faire benNicier la population gaspesienne de l'enseiRne
ment llniversilaire SLlr son lerrilaire. Qu'iJ suffise de melllionner que la
proportion de Gaspcsiel1s fr{quentant ;1 plcin temps l'universile n'crait
que de 1% en 1975. en comparaison avec 2,2% pour la moyenne qut'be
roisel~. Ces cLUdianls se r{partissaient dans plusieurs universitl's, notam-
menl ~l Montreal, a Qucbec el ~l Rimouski. .

Le developpemenl de I'enseigncment universitaire, fCll-it it Lemps par
lie!. pose neanmoins des problernes en Gaspesie, cornme dans lOuteS les
regions peripheriq ues e( faiblemen f urbanisees tiu Quebec. Les principaux
sorH d 'orcl re structure!: vas Ie clendue clu tcrri l.oire, dispersion de la clientele
eLUdiante, coutS Cleves des aetivites pedagogiques et faciliLes ele communi
ullions variables selon les saisons. Aces difficulles il faUl en ajouter
d'autres qui leur sonL reliees: difficulte de recrutemenl des professeurs,
cvemail restreinL des programmes offens et pedagogie souvent non
adaptee aux eomraintes slruClurelles et aune clientCIe d'eludianls adulLes.
II faut neanmoins souhaiter que des l.ent'Hives d'innoval.ion pcdagog-ique
comme l'enseig-nement adistance, experimentce depuis quelques annees ~I

I'UQAR, puissel1l se generaliser en Gaspcsie, rendant ainsi l'universltt
anessible a un plus grand nombre.

LA SYNDICA
LlSATION

Quand ec.!aLa la desonnais celebre grcve de Murdochvil1e, Ie II mars 1%7,
relativement peu de Gaspesiens avaient experimente les realit(,s et les
(motions du monde syndical, du moins chez eux en Gaspesie. Par la suilt' el
Rr'.I(iuellement, lcs travai lIeurs de la G:.Ispcsie se som organises en syndica ts
repartis dans les trois grandes cenlrales qu'on connalt au Quebec.

La H'der-alion des Travailleurs du Quebec (FTQ) reglOupe Ie plus grand
nombre de lravailleurs gaspcsiens. Ses effeelifs de 1981 pour LOUIe la
peninsule. incluanL Matane ella vallee de la Malapedicl, Lotalisel1l plus de
4900 syndiques. Ce chiffre ne romprend pas pas cependanl les travailleurs
de 1a construction qui se reLrouvenl dans quelque dix-huit metiers. On
compte 1318 syndiques de la FTQ a Munlochville, 768 <'I Malane, 647 ,1
New-Richmond, 1280;1 Chandler el 239,'1 Gaspe.

En 1981, Ia Conf(-dt'ralion de~ syndic:.IlS narionaux (CSN) regroupe 3200
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Caspesit'ns ct Caspesiennes dans les seCleurs publics de la sanl(' el de
l'enseignemt'nL el dans les Sf'Cleurs privcs des pecht's, des chantit'rs lTlari
times, des garages t'l des st'rvict's municipaux.

Dam It' monde dt' I'enst'ignt'mt'nl, C't'SI Ie Syndical des travaillcurs dt'
l'enseignt'mt'nL de l'Esl du Quebec (STEEQ) qui It'groupc 1:1 majorile cit's
efft'Clifs gaspesit'ns. En 1960, la syndicalisalion des t'nst'ignanls se voyail
quelgue peu bouder par ct'rtains t'mployeurs. Environ 50% des proft'sseurs
dt' ]a ct'nlaint' de commissions scolaires qui enct'rclaielll la peninsule
faisaient panie de syndicals. A ct'lle <"pogue, Jt' rrailemenr annuel des
enseignanls se situail en moyt'nne ;1 $3500 t'l celui cit's t'nseignanlt's a
$1500. En 1980, lOUS les cnst'ignanls des niveaux primairt' t'l secondaire
(la·iques el rt'ligieux) a l't'mploi cit's t[t'ize commissions scolairt's de la
Gaspesit' (Bait'-des-Sables aMalapedia), SOil environ I 700 personnes, sonl
mt'mbrt's du STEEQ. Leur salairt' moyen, idt'nrique pour it's hommt's t'r It's
femmt's, sc si lue a $24000.

II nt' fail aucun doule gue I'action syndi,alt' il profondemenl modi fie It'
visage social t'( c,onomique de la Caspesit' penc!ilnt ,es vingl dt'rnieres
annees. Elle y a produir ce qu'elle produisail ailkUls au Quebt'C,
mais Ie changemenr fUl Sllrement plus marque en celle peninsuJe ou
I'enst'mble des rravaillt'urs avait'lll elu ratlrapage ,\ [airt' par rappon aceux
dt's aUlres regions du Quebt'(.

Ainsi, It's revendicalions syndicales monlrenl generakmenl qut' les lra
vaillt'Ufs gaspesiens sonl moins bit'n payes gu'aillnlfs au Quebt'c ou It'
("OUl de la vit' t'st gcneralt'mt'nl moins dt've. II ya 13 une anomalit' que les
synclicals s'acharnt'l1l 11 ,orriger. Ainsi, la greve generalt' mt'nee par Ie
syndi,al des ouvriers de Mines Gaspe <I Murdochvillt' (FTQ) du 17 oClobrt'
1978 au 29 mai 1979 s'appuyail t'n grandt' partie sur (elle injustice a
carriger. La nouvelle convention de travail signee en mai 1979 par ct'
syndical altfnue heureust'ment une It'lle dispariledt'salaires mais ellt' ne la.
detruil pas t'ncore comp[ColerTIt'nl.

Murdo( 1/1,,1/(,. IMromh,,' dr h, .\1/11(1/11111 I)'I/II/((/{" (/11 Qllrb,'(
Pour les IllIlH"urs de ,vlurdo< 1I"lle, c"lJitukl d('1,1I11 )" Jo,ce II<' I',lr~l·nl, Ilbn·
d·.l~ir ('( proti'gi'(' d,lIl'. SOil di·pJc)il'ffl(·IlI. (Hblit\l('r.li, lIll )"('1)1('111('1)( iOloJt'r"ble
dt' leur "utlH'lHiqlll· droll >yllll;.."I; ce ,erail dt'lTIonlrn que ralmosph(Te dt's
reblio," pa /1 nI1.l1,'s·OllHI(T(', dans nOire pro,in( (' fa vOrl K l'nppr,·ss;oJl. Car la
C;,ISpl'"'' .." 10111 ,Ie l'Olllario CI des £laIS·l1n;s, nI" II' dimal dt' J;. htwrI(
,yndi(,d(' ". rl'pand ,ur '1(" d'g-ions l;nll(rtlpIH"; t'lk $" In1uw·l'loigl1l'(' {-i(ille·

n1<'nl de' grand, n·nln·, imhlslrit'ls d(' 1.1 ))1O\';n("(', OlJ I'opinion puhliqut' n I"
soli,Lmu:' UUI'lltT" p"ll'C·'H <Ii(Ir. I.,., hartllne'lr" de ,'Vrurdo< 1l\!.11t- ,'St pl,1I1lr en
pic-in ,,'nl l,llIrnIlIC'I1, ,I u Clll"Ur d.. la fnri'l i(asp{'sl"llll(,; a nl un COllranln 'y "iell t

al,t·fer I" deglt' dt' IJn'SSI()l1 pro;>Il' :, I'autonomi" du QUl'bl'C Murt!oel"';ltr
dnlen I doncl('/);,romi·trt, par l'xll·lkn.... d" la si IU,luon synd i, alc <h~/nou,: nos
Y('llX SOIlI rl:'\.(s "'1I1 lui.

EXlrali (iI' «L" b<lrOIl\(·,n' (i" ~'l11nl()c Jl\"ilk ".
jac'1u(·, (A lIS111<'aU , S.] .

krill/lOl/l, d(-«'mhr,· 1,)()7, p 17<l-I7C>.
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II fauL amibuer en bonne partie a Ja syndicalisation Ie relevement
general du niveau de vie en Gaspesie, fa I/alorisalion de certaines profes
sions, dont celie de I'enseignemem, l'instauration de Ja securile d'emploi
avec ses effets sur I'economie, enfin la mOl1lee d'une cenaine solidarile
el1lre syndiques qui, meme si elle pennet ou provoque parfoi~ des actions
excessives, ceussil souvenl acoordonner suffisamment de force pour obte
nir un meilleur panage des richesses.

Gaspesie 1981

Et quel eSl maintenant Ie visagedecelle peninsuleque Ie Quebec a entraine
dans sa rel/ollllion I canqui lle? Qu 'est deven ue depuis ces vi ng-l dern ieres
annees celle Gaspcsie des images loinLaines, eL dans Ie temps et dans
l'espace, celle Gaspesie dOni les fils vivenl aulanl en ville que dans leur
villagf naLal, celle Gasp{~sie qui a expone sa population de [a\,on allssi
constante et massive qu'elle I'a fail cle son poisson?

La Gaspe~iede 1981 demeure loujours cell e terre de bea ute, ce rna riage de
la momagne et de la mer entce Iesquelles se bloltissenL au [and des baies
rianles des villages colori~s souvent construiLs comme par la fanlaisie des
courants d'air. Le peupJe gaspesien cominue tDujours de s'allacher a sa
peninsule. Mais il ne viI plus de [a<:on tres clifferenLe de celie de ['ensemble
des Quebecois. La population a diminue et Ifs sources de revenu om de
bea ucoup augmeme. Le rel/enu moyen s'eSl done acnu de fac;ol1 rapide etle
genre de vie a change avec les consequences que cela entraine gent'rale
menl, Le Gaspesien mOyfn viL loin de ses compatriotes des celltres urbains
mais il n'est plus loin de vine comme eux.

DEMOGRAPHIE:
COURBE

DECROISSANTE

Le ch6mage demeure en Gaspesie un malheur pel manenl. Meme s'il n'est
pas facile d'en evaluer les l;lUX avec exactitude, comptf tenu de la propor
tion considerable d'emplois saisonniers qu'on y trouVf et de I'augmenta
tion rapide dll nombre de femmes a la recherche de ces emplois, nous
savons quela Gaspesie sou(frc de J'un cles plus hauts taux cle chomage au
Quebec. Selon Slatislique Canada, ce taux passai t de 11,2% en 1961 <1 19,6%
en 1976. Di verSfS d u tres sources d 'i nforma lion [on l etat de ch iffres varian t
an n uellement entte 30 el :37%, Ie taux Ie plus bas se si Lua nUl 17% en ele e llc
plus eleve a 47% duranl I'hiver.

Phenomene bien connu en Gaspesie et facilemenL explicable, ce sonl
surtout les jfunes qui cmigren t. Selon les zones cI u terri loire, la popu lal iOll



dE 15 it 24 ans compte pOUI une proportion de 30 ,\ 57% de l'ensemblE des
('migrants, On constate ainsi que lzt moyenne d'ag-e cle 1a population de
eerwins vi1lage~ gaspt'siens se siLue bien Ju-dessl.ls cle Iii llormalt', b majo
riLe des jeunt's ayanL pris Ie chernin des vi lies, des ehanLiers, dt's mllC'g('s (:'l

des ulli vcrsi te-s,
La GaspL'sie n'a don( pas eneon:' eesse d'exportn en ville eL sur Ja

O)LE-Nord sa jeunesst' eL mc'me une partie de sa popu la tion adultt'. D'autre
part, lit comme partout en Oce idem, it' Laux de nalalitt, a balssl' considi'ra
blEmen L: de 35, I par 1 000 hi! bi Lalles q u'it <Ivai t ('ti' en 1958, i1 ,1 chutl' it 16,4
en 1979. Cest ainsi qu'une population de 97 165 en 1961 amor~'a line
courbe Ic'geremen Ldi'emi ssan te pour ne pi us ("0 III pteI' q ue 96 6'! J perSOnIWS
en 198011.

Par voie de const'quenct'. les COULS de l'assisLanu' sociale s'elcvenL d'au
Lallt pi us rapidemen Lque Ie cout dE la vie est m on Lt' a u co u rs de la del n i(>r'c

dc-cennie. Ainsi, alars q<H' les Gaspt'siens LOllchaienl un qUtlrt de millions
de dollars par Inois en assistance sociale vcrs 1965. i1s en ant re~u 2,'1
millions pour Ie seul mois de janvier 1980. En mars 1981,lcs 7 564 bt-l1di
ciaires. don( 60% sonr considert's (omme aplt'S au travail, touchaient
$2 (j63000. Pendant ]'ann{'(' \98\, i1s couteront ,'I l'fLat la somme cle
$30000000

II suffit de jetcr un coup <l'oeil sur les principalcs sources de revenu des
tra va ilJeurs gaspt'siens pour I ('a list'! I 'a mpleur elu eha ng-ernen t th:pui s
1960.

Dans Ie <Iomainc des peches d'abord, rneme si, comrne on 1'<'1 vu, Ie plan
du BAEQ el I'action gouvernementalc se sonl av£-r('s des {'checs, l'induSlrie
a pI ogl es~e, i\ ca use elu remplacemenl graduel df'~ IJeli tes em barcal ion spa r
les cordiers eL Ie~ chalutiers qui emploient moins d'hommes pour rappor
ttT de plus grosses prises, le nomine de pccheur~a lc~g('remenL dirninu{' de

Lancement de Fordloll,
premier chaluuer de 87
pleds appartenanl ilU

rapirainc conpera leUI
Doniloen Du!?;uJ.v de
Gascons en 1966. Phow:
Cas,i(ly.

CE N'EST PLVS
COMME HIER



716 His/olU' de fa Gasj)esie

1960 a 1978, passant de 2390 <1 2249. Les employes d'usine cependant ont
VLl s'accrollre lfurs dfectifs. De 605 emplois-anncc en 1960, ils en ('laienl a
1038 en 1978. Leur moyenne de revenu annuel est passe de $1 60gen 1960 a
$8557 en )978.

Quant aux pecheurs, leur melier n'en est plus un de mishe, du moins
pour un bon nombre d'entre eux qui s'adonnent ala peche hau LUricre. Vne
bonne cinquantaine de cOY'diers et chaluliers de 18 a 25 melres formentla
£lolle de peche gaspesienne. Ces bateaux valent approximativemenl de
$450 000 a$620000 chacun el fonuionnen l avec un eq ui page de trois cl six
hommes. lis panenl en mer dans Ie golfe Saint-La uren l, cenains pour trois
ou quam:, jours, d'autres pour toutc une semaine. Quanti ils revjcnnent au
quai, leurs cales conliennfnl des cargaisons de poisson donlle poids varie
en Ire 30000 et 80000 Ii vres

Les proprihaires de ces ba leaux, qui en sonl gcneralemenlles capirai nes,
LOuchenl pour la plupan des revenus annuels de plus de $100000 avant
impol. II n'est pas rare de voir deces pecheurs se reposel pendant une panie
de I'hiver en Floride au dans les Antilles et mcme y posseder leur
appartfment.

On peut s'expliquer ce~ changements radicaux dans Ie standing de nos
pccheurs quand on considere que de 1960 a 1979lcurs prises de poisson de
fond et de mollusques el crUSLaCeS SOnt passel's de 44,.:; a94,5 millions de
Ii vres. ce qui eSl une aug-men Lalion de 112,5%, mais surtout que Ics prix on L
augmente assez rapidemenl pour (aire passer les venles fotales, dans Ja
meme periode, de $1391000,1.$20093000. /I s'agit alors d'une aug-menla
l ion de I 34.')%.

De plus, ces dernicres annt'es, la demande SUI Ie marche mondial elu
poisson a connu un importanl accroissement. Une cause majeure de ce
phenomcne fut la penurie qui [rappa les Europeens quand, a comptcrde
1976, on leur imposa de severt'S quolas de peche en mer du Nord el quand,
LIn j)fU plus lard, Ie Canada fenna I'acces aux ell'anger~ a ceLte lOne de
I'ocean ALlanLique Oll ils venaienl assiclumenl pccher clepuis des temps
immemol'laux.

LA FORET

La canonnel Ie de
1\ew-Richmond.

Production: plu, de 650
lonne, par JOur. Phow:

Cha,les Bernard

La fOrel, qui rccouvre 85% elu lerriloire de la peninsuJe, a continue de
fournir du pain aux Gaspesiens; elle leur permel maintenant d'y mettre
davantage de beulre. En 1978, on comptait dans les fon~lS et les usines
qu'elles alimentenl 2529 ouvriers qui ont LOuche .$33799000 pour une
moyenne annuelle de $13364. Il faul nOltT qu'il s'agit la, pour un bon
nombre, d'employes saisonniers. CelIe induslrie occupe environ 12% de la
main-d'oeuvre gaspesienne. Al'usine de La Consolidated Balhurst de New
Richmond, qui a commence ses aClivites en 1965, Ie revenu moyen de
I'ouvrier eSL passe de $5 210 celIe annee-Ia a .$18293 en 1980. La produClion
de canon de ceLLe usine a evolue dans Ie mcme temps de 550 IOnnes a650
[annes par Jour.
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LES MfNES

VAGRfCULTURE

L!« g-irafe,. a I'oeuvr~

dans une g-alcroc
soulcnaine de

Murdochville. Photo:
C~s,i<.ly.

La scule exploitation mlnlt're qui assure de I'emploi aux Gaspesiens
depuis ces vingt ckrnieres annces est la compagnie Les Mines Gaspe, qui
exploile un important sile de miner<li de cuivre a Murdochville depuis
1955. En 1960, on y employai t 800 personnes, don tie revenu horaire moyen
se situait a $2,05; en 1980, ce sont 1(i00 employes qui gagnent un salaire
horaire moyen de .$7,07. Le cui vre gaspesien rappone en salaire $45 000000
par annee a des travailleurs, dont 80% sonl d'ori~ine gaspesienne. La
production de I'mine de Murdochville a lriple de 1960?i 1980.

La Gaspesie, on I'a vu amplement, n'a jamais eu' un tenitoireagricole. La
mer omnipresen te et les immenses fon~ls monlagneuses on I toujours laisse
relativemenl peu de bras et d'espace a la culture du sol. L'agriclllLure a
cependant sa place, particulierement dans Ie cornte de Bonaventure,

Depuis 1960, des effons ont ete deployes pour developper l'agriculLUre.
Les producleurs se sonl reg-roupes dans I'Union des producteurs agricoles
(lIPA). De 1961 a1976, la reorientation d'un certain nombrede Gaspesiens
vel'S des ernplois a temps plein a entraine l'abandon d'une quantile consi
derable de petites lenes peu rentables. Le nombre d'acres de terre en culture
se serait alors reduil de plus de la moitie, passant de 86000 a40000, Le
pOlemiel cultivable de la Gaspesie serait actuellement utilise a environ
35%, Par ai/leurs, l'clevage aurait progresse: on evaluait Ie belail <\
.$1 834 000 en 1961 el a$3 994 000 en J 976. En 1974, les quotas de lai t pou r les
COmtes de Bonaventure cl de Gaspe totalisaient sepl millions de livres, Le
troupeau de vaches aboucherie du comle de Gaspe comptait, en 1980,2 000
leteS evaluees ~I $750 piece.

Desireux de voir I'agriculture progresser plus rapidement en Gaspe-sie, Ie
ministere de I'AgriculLUre du Quebec a imtaure en 1976 un programme
specialemcnl adapte a celle region. II s'agissait d'un plan de developpe
ment d'une duree de trois ans qui allait apporrer des investissements
agricoles pour $9 000 000, doni $3 125000 sous forme de su bvenlions du
minislere er auquel 600 agriculteurs allaient paniciper. Au printemps de
1979, Ie ministere proposa un deuxieme projet d'une duree de cinq ans,
auquel Ie gouvernement consacrerail $3286500 repanis dans neuf pro
grammes: l'apiculture, Ia production en maraichage mixte Cl en petits
frui ts, la production des legumes de la fami lie des crucj[eres et des pommes
de terre, 1'elevage du vison, du renard et du lapin, I'elevage des moutons, la
production de viande bovine, la produclion lailiere, la mise en valeur des
tcrres agricoles non utilisees el, enfin, un programme deslint' apermeltre a
une centaine de proprielaires de petites fermes d'amCliorer leur producli
vile. Pour ces derniers, l'ag-riculture n'est qu'une anivitt, complementaire,
mais leur ensemble conslitue sur Ie lerritoire gaspesicn une partie impor
tante du pOlemiel agricole.

La desormais celebre loi sur la protection du territoire ag-ricole que Ie
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ministre Jean Garon avai t reussi a instaurer et afai re appliq uer en diverses
regions du Quebec depuis decembre 1978 devait bientOlloucher la Gaspe
sie. Le 19 juin 1981, un decrel gouvernemental entrait en vigueur et
iden tifiai t comme region agricole dC'signee Ie terri loire de tau les les corpo
ralions municipales et Ies lerriloires non organises de la peninsule.

Toutes ces mesures, aussi bien incitatives que preventives, dcvraienl
faire grandir sensiblemenl celle faible proponion de 4% de la main
d'oeuvre gaspesienne que I"on attribuc a l'agricuhure.

LES SECTEURS
PUBLIC ET

PARA-PUBLIC

CONSCIENCE
POPULAIRE

Le temps est revolu ou I'enseignant gaspesien ou bien l'infirmiere gaspe
sienne dev<lit se conlenter d'un salaire infhieur a celui qu'on payail en
ville. La standardisation des traitements d,ms les services publics el para
publics a injecte dans J'(;conomie regionale des sommes considerables et
ceUe normalisa tion equ i ta ble a eu un effet d 'entrainement su r les echelles
de salaires en vigueur dans Ie secteur prive.

Ainsi, quelque 1650 Gaspesiens et Gaspesiennes lrouvent un gagne
pain aussi rcmunerateur que panoul ailleurs au Quebec dans cinq centres
hospitaliers desservant la population de Cap-Chat a Matapedia. Unique
ment en salaire, ['Hotel-Dieu de Gaspe a payc $6750000 en 1980-1981, Ie
Sanatorium Ross a verse 5.5 millions, l'hopiwl de Chandler 5,1 millions,
cel ui de Maria 4,6 millions et cel ui de Sainle-Anne-des-Monts 4,4 millions.
Dans Ie domaine scolaire, par exemple, Ie College de la Gaspesie a paye
$6,7 millions a ses 275 employes en 1980-81.

Nous avons deja parle de cette eclosion d'une conscience rcgionale qui
conslituait un des objeetifs du BAEQ et nOllS avons vu qu'i! y avail eu
effeClivement un progres dans ce domaine.

La population a appris, slimulee par quelques chefs de file et orga
nismes di vel'S, aexiger des amelioralionsa son milieu physique et Ie respect
de son palrimoine. On a vu, en 1966, I'eclosion d'un enlhousiasme inal
tendu qui aboulit en une quasi unanimite aux dimensions du Quebec
auLOur d'un projet dont I'enjeu m<lleriel avail relativement peu d'impor
tance mais dontl'espril e'~primaitune volomede voir s'affirmer la G<lSpe
sie. C'elail Ie projel du rapalriement de la Grande-Hfrmine, une replique
du vaisseau de Jacques Carlier que Ie gouvernemcnt canadien faisait
construire pour I'exposition universelle de 1967 avec l'inlcntion de I'ame
ncr ensuite en permanence a Quebec. Les Gaspesiens, a travers une
bruyante campagne de presse, ant convaincu les Quebecois, incluant Ie
maire de Monlreal, que la rcplique du fameux vaisseau devait s'ancrcr a
Gaspe et nulle part ailleurs. Le premier ministre liu Canada, Lester B.
Pearson, re~uLaOltawa une delegation elu « Comile du rapalriemem de la
Grande-Hermine» qui lui remit une petition signee par des miJIiers de
citoyens el accompagnee de resolutions officielles de plus de sao municipa-
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lites du Quebec representanl des millions de ciLOyens.
Le mouvement souleva toute une vag-ue de .~ympathi(' el mobilisa beau

coup (['energie, mais il ne put avoir raison des pouvoirs politiques, Le
rapatriement de la Grande-Herminf' ,I Gaspe ne sc concrftisa pas mais les
Gaspesiens avaient reussi amobiliser I'opinion publique en leur f'avem el
ils y prirerll gOlH, Les operations Dignilt' I el Dignilc 2, qui jou~rent un
r61e tres importanl d'animation populaire dans Ie Bas-Saim-LaurelH por
terent leur echo el leur influence dans Ia peninsule. A Bou!;ainville en
1974, a Cap-Chal en 1978, on n'hesite pas a bloqut'r routes et ponts pour
obtenir du gouvernemenl des decisions qui lardenL (lOp Zl venir.

Dans la Baie·des-Chaleurs, ala demande du Conseil elu conue de Bona
venture, Ie groupe Recherche-action en (IevdoppemenL organise un sam
met economique a Bonavenlure en avril 1980. L'initiative a pour but
d'amorcer une concenation sur Ie developpcmem t'conornique et d'orif'n
ter les prioriLes tlu Conseil de comLc et de ses partenaires. Ce sam mel met
sur pied un Conseil de developpement cconomique qui s'affaire depuis
lors il revendiq uer l'a meliora ti on de services pu blics ella decentralisation
de certaines ressources administratives necessaires ala relance de I'econo
mil" de la Baie-des-Chaleurs,

Une autre pcriode de la df'rnicre decennie, mellanL 'lUX prises ritoyens et
gouvernemenl. contribua a alener lcs Gaspesiens au sujeL de leursdroits et
de I 'im ponance de les def'endre: ce fut J'expropriation massi ve, en J971, de
villag-es et de parties de villa/?,'es se trouvanl al'interieur du territoire choisi
par Ie g-ouvernemenl federal pour y amt'nag-er Ie premier pare national au
Quebec. Ie pare Forillon.

Les taches ingrates de l'expropriation eL du vidagc du terriLOire, jURt-es
necessaires par Ie gouvernement fed&raJ. furent (onf'iees au gouvernemenl
du Quebec. Jamais au Quebec on n'avail connu une expropriation d'une
ampleur comparable: une superficie d'en"iron 59000 acres, comprenillH
350 propricles a vee construCl ions, 1690 proprietes boisees et a pproxima ti·
vemcnt 2.'iOO parcelles de 10Ls, t'ntrainant la relocalisation c1'cnviron 205
f'am il If's.

Un nombre considerable de ccs expropries (1(CeptlTt'nt des intlcmnites
injustes; une centaine d'entrc eux cependant refusCrt'llL l'indcl11niLC' ('L leur
cause fut portee devant la Regie des services publics du Quc'bec par Lionel
Bernier, un jeune avoca l. Jui -mcmc fils cl'un pcrheur-cu Iti vateur ex propric'
de la localite de Cap-des-Rosiers.

Le 5 mars 1973, Je president de la Rc'gie, Je j URI" Guy Dorion, rendait son
jugemenl.. II eSI clair, sans ambagcs el accablanc. II donne rai~on aux
expropries el il ,lffilme que leurs biens onL Ctt' (ov'alu(-s par ks experts du
gouvernement elu Quebec il des taux nellemenL ('l me me scandalcusement
trop bas. La Regie enjoint ainsi It gouvcrncment a verser <LUX requcrants

lin('dnanse,<.!u paTe:
Fori IlOll: nil en aha·
I lIi' In 1101111]1(;. (PaTe>

Canad<l)

L'EXPRO
PRIATION
DE FORILLON
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L'OPINION
POLITIQUE

Remi Bujold, depull':
federal de Booavenl ure,

1979·19 .. , (MRG)

des sommes allant, en certains cas, jusqu'a qualre ou rinq fois plus que
I'offre initiale. Le gouvcrnement aHa en appel devanlla Cour superieure,
ou les expropries durent faire face a une imposante ballerie de
jurisles, d'evaluatcurs et d'autres experts. lis remporterent neanmoins une
deuxieme et decisive vic-LOire.

Les expropries qui avaient acceple I'offre du gouvernement fOOl a leur
tour appel a Lionel Bernier, qui reussit a faire lOuvrir les livres, Ires
leg-alemenl mais pluto[ honteusement fermes. L'avocat recupere ainsi des
indemnites correctives pour une somme de .$2000000.

Sur Ie plan politique, la Gaspesie de 1981 prescnle un visage different de
celui qu'elle avail en 1960. Dans If comte de Bonaventure, Ie meme depute
liberal, Gerard D. Levesque, est en place a]' Assemblee nalionale depuis Ie
20 juin J 956: il eSl devenu [e doyen des parlementaires a Quebec. Le COmtC
de Gaspe se fit rcpresenter lui aussi par un depute liberal, Ie docleur Guy
Fortier, de [962 a 1976, annee au I'abbe Michel Lemoignan repril la
banniere de I 'Union nationale, que le docleur Ca mille Pouliot a vail portee
jadis pendant 1£1 majeure panie du regime duplessiste, soi t de 1936 a 1962.

Aux elections de 1981, alors que Ie depute liberal de Bonaventure voi t sa
majorilt~ se r{~trecir une troisicme fois. le depute sonant de Gaspe, apres
avoir accede au posle de chef inrerimaire de I'Union nalionale en mars
1980, apres avoir mi[jte <'l ce titre en faveur du "non» pendanlla celebre
campagne referendaire de mai 1980 et apres eIre devenu chef de son parti en
oCLObre de la mcme annee, perd son siege £lUX mains du pequiste Henri
Lemay. Des 33% des electeurs qui avaienl appuye le candidat unioniste en
1976, seulemenl 11% lui sont restes fideles.

/il-ba\. chI':' "UU.', OJl JlJ7.IUll IrfUH'U'C ..

(Arthur Perry)
M. Anhur Perry a 80 aos Son ~rand,pcTes'l'lail inslalJe, daos <e coin ma~nifl'

que de Cap·ues·Rosler;.·Esl. a I"ombre du ('ap Bon·Aml e( de la Vicille. II ya
lu;.meme passl' sa vie. Depuis aOl" dernier, il demeure au villag-e, a quelque
Irois mllles ue SOil milieu nawrel, ('om me ille nomme, dans une maison a, heth
par '00 fils. II me can fie: «Ce.'l IfOP loin el (TOP proche! Je ne m'habiluerai
jamai, i( i. II nous manque la pla~e. )'espaee el puis suriOUI, I,'·bas, c'es1);"1 que
je suis nl'. Quand ils ani parle uu Pan, dans les Ut'bulS. on s'auendail dl' reslCf
che] nous. Mai, ~'a a mal lOurne: rai dt's amis dans Its HLM. [... ] ils pleuleIl[
depuis qU'ils sonl la. II ya une sOllffrance dans (a. II yen a qui m'on1 dot· "on
vivra pas vieux Idue",»
«La·bas, chez nOlls. POllrSllil )'oclOg-enaire se souvcnanl el sOurtanl, aLteodri,
on VI vai I heurcux. rien ne nous manq lIai l. Mai, ii, on Ieli- durs. VOIlS savel. je les
ai vus allumer la malson ue man Irt'rl'. j't'lais la. Je peux y aller soU\'eOI, c'eSI pa,
loin, mais revelliT c'esl redoubler lIla peine. Ce qut j'almerais. ce serail d'aller
fin;r me.' jours Iii [I plllS, ,'OtiS save', les 101lrlSll'S VOOI nous manquer.
IIs a;mall'lH (a, oous voir. .. \'1 nous aussi. OOonemcnl ... "

Jules BelaoF{er.
«Les "dePOTlt5' tlu Parc Fori lion »,

Lc Devoir, 31 mai 1973
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Tableau 6.2. Evolution du vole en Gaspesie (comtes de Bonaventure et
Gaspe)aux electIons quebecoises.

PaTti PouTcenrage des voles oblenus

1970 1973 1976 1981

Pani liberal 50,1 66,1 41,0 48,0

lJnion na[ionale 32,5 6,2 26,5 6,5

Pani quebecois 15,4 24,0 31,5 45,5

Si I'on observe I'eVOIUlion en Gaspesie des trois principaux panis politi
ques de la scene quebecoise pendant ces dix dernieres annees, on remarque
chez deux d'enlre eux des c.ourbes irregulieres dans lesquelles se succedenl
gains el reculs. Par ailleurs, Ie Lroisieme pani et Ie plus jeune, Ie Pani
quebecois, fonde par Ie Gaspesien Rene Levesque qui Ie preside el I'a
conduit au gouvernementen 1976 pour lui oblenir un nouveau mandalen
1981, trace, lui, une courbe reguJiere el ascendanle. Les quelques donnees
suivanles, pour les COmleS de Gaspe Cl de BonavenLure, illuslrent ceue
eVOIUlion de I'electoral gaspesien de 1970 a ]981. II semble bien que dans
les annees aveniI', la 1u He se fera entre Ii beraux el pcqu iSles, su ivan ten cela
la lendance generale au Quebec. La resislance de l'Union nalionale, sur
Iou t dans Ie com Ie de Gaspe, n 'a fai l que rela rder Ie rcalignement des forces
poliliques deja amoret ailleurs au Quebec.

A fa Chambre des communes, les deux comlcs de Bonaventure et de
Gaspe onl elu des candidats liberaux apeu pres regu Jieremem depuis 1960.
Alben Bechard a represeme Bonaventure de 1962 a 1979, lorsque Remi
Bujold lui succeda. Alexandre Cyr siege aOltawa pour le comt.e de Gaspe
depuis ]963, avec cependanl une interruption de 1965 a 1968, lerme pen
dant lequel il dUl ceder sa place au depute conservaleur Russel Keays.

Comme sur I'ensemb]e du terri loire quebecois, un reseau elabore de ser
vices de same s'esl developpe en Gaspesie pendanl ks ,ingl dernieres
annees, pour repondre aux besoins el al.lenteS d'une popu]alion qui en
avail ele paniculieremenl privee. Aux cinq centres hospilaliers de Sainte
Anne-des-Monls, de Murdochville, de Gaspe, de Chandler el de Maria, il
faul ajoul.er, camme institulions majeure de Sanle, Ie Centre hospitalier
Sana lorium Ross, de Gaspe, qui accucille et lra ile les handica pes men ta ux.
Six cenlres locaux de services communaulaires (CLSC) dispensent des
services de types comm unaulai res et de 5anft' de prem ie re ligne: i Is on t leu rs
locaux a Monl-Louis, aGrande-Vallee, it Riviere-au-Renard, aChandler, a
Paspebiac el a Malapedia. Pour recevoir Ies personnes agt'es de la region,

Michel LemoiRnan,
dt'pu(c provJntial de
Gaspe, 1976· L981.
(MRG)

LES SERVICES
DE SANTE
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quatre centrE'S d'accueil ont he mis en place ~l Cap-Chal, <1 Chandler, it
New-Carlisle el a rvraria.

Dans un effon d'intep;ralion it la societe des mesadaptes de diverses
calegories, I'inslitution appeIee « La \fig-ie» s'esl implantee;l Gaspe, d'oLI
elle dirige deux aulres points de services sur Ie terri LOire; un dellxieme
organisme, « Le Cabes tan», a \lU Ie jour dans la mcme loea Ii te en 1976 pou r
aider paniculieremenl les handicapes physiques el ment3Ux adulles.
Sainle-Anne-des-Monts a vu nallre un service de ce genre el compLe aussi
une insti tu Lion specia Iis(~e en readapta lion des alcool iq ues el LOxicomanes,
Ie Centre d'accueil Pavilion La Montagne.

Le Centre hospilalier de I'Holel-Dieu de Gaspe a inslilue en 1978 un
Centre de sante communaulaire desservanl toute la Gaspesie. A. Sainte
Anne-des-Monts, aGaspe, aChandlerel it Bonaventure, des Centres locaux
des services sociaux dispensenl des services ~t I'enfance el ala jeunesse, des
services d'adoplion, des services a la Cour superieure, des services de
placemenl d 'en [an IS en fam ille d 'accueil OU en cen tre d 'accuei I, des services
ala famille, aux adultes el personnes agees, soit a leur domicile, en cenlre
el'accueil au en centre d'hebergemenl, des services en milieu scolaire, en
milieu hospilalier, en centre de readaplaLion pour adultes el, au Centre de
Bonavenlure, des services panicuJiers aux Amerindiens. En/in, lOUS ces
centres assurent des services d 'urg'ence sociale, vi ngl-q ua tre heures par jour
et sepl jours par semaine,

LA VIE
CULTURELLE

On a souvent elil que I'air salin, Ie foie de morue el l'horizon du grand
large favorisent depuis loujours en Gaspesie la dimension artistique de la
vie. Une semaine de travail moins longue, un peu plus d'argenl de poche,
des contans plus nombreux avec l'exterieur, l'acces it des moyens nou
veaux, voila aUlanl de facleurs qui ant eontribue a encourager la creativite
des artistes el artisans gaspesiens pendanl ces vingt dernieres annees.

De plus, au debut des annees 70, une Slructure s'eSl mise en place pour
souleni r el eana liser les energies suscep li bles de developper I'aCli vi te cul tu

relle dans la peninsule. Il s'agil des Comites de developpement cullurel
«<codecs»), qui se definissenl comme des regroupemenlS d'organismes
et/ou d'individus qui oeuvrel1l a l'avancemeOl culturel des municipalites.
Dans la poursuite de leur principal objeClif. ces comiles se sonl donne des
roles specifiques don 1 l'idenlification des besoin 5 des ci loyens, I' i nvema ire
des res sources cui ture lies, h uma ines el ph ysi q ues, Ja diffusion de I'i nfor
malion culwrelle, la participation ala planificalion et aI'organisation de
stages de formalion et de projets communs ella representation des orga
nismes cullurels aupres des aULOriles municipales.

U ne qu imaine de « codecs ,) onr. vu Ie jour dans au lanr. de loeali tes et i1s
ont reussi aanimer toUtauLOur de]a Gaspesie une serie de foyers cullurels
donI certains, paniculicrernenl aerifs, revclent des talenr.s el des oeuvres
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suSCitanl ainsi a !<l ronde- [iene et e-mulation, Le «codec» de la ville de
Gaspe-, par exemple, qui a nom Gasp'An, organise annue-Ile-mem environ
800 he-ures d 'a tel iers ou on s 'ini tie-, en lre a utres acti vi leS, <11a sc ulpl ure-, ala
pe-inture-, a la pholographie-, ala pOlerie-, au Ira vail sur cuiI', <11a musique,
au chanl choral et ala danse, Le ministere des Loisirs, de la Chasse et de la
Peche subvemionne les lroi Squarts de ces ani vi les de Gasp' Arl, Ie reSle est
finance par la municipalile-.

Dt-s 1962, naissait a Gaspe, a l'initiative de I'abbe Michel Lemoignan,
alaI'S profe-sseur d'h isroire au Seminai re diod'sain, la Socie-le hislOriq ue- de
la Gaspesie. Ses buts: « colliger el conserver tous Ie-s ouvrages, documents,
objets, souvenirs, pouvam servit a l'hisloire de la Gaspe-sie; e-LUdier et Caire
con nallre notre h iSlOire regiona Ie; en lreprendre toule demarche j uge-e uli Ie
a ces fins; publier une re-vue hislOrique l5 ». L'annee suivante, la jeune
socieu~ hisLOrique publit' Ie premier numero de la Rf'lIUf' d'HislolTf d(' 10
Gaspesle, qui allait faire momre d'une viLalitc remarqllable: fruil dl!
bcnevolat d'un groupe d'amis de I'hiswire rt-gionale, elle a paru depuis
lors qualre fois par annee. Ayanl pris depuis 1979 Ie nom cle Gospesle, die
se montre en mars 1981 sous une nouvelle- par ure tl offre un comen II pIli s
dense er plus varie. Elle devienl alms plus qu'une revue d'histoire, en
q uelque SOrle u ne revue de la vie cu Ilure lie reg-iona Ie. Au pri mem ps 81, son
74e numb-o tire of 4000 exemplaires.

En 1977, la Societe hisloriqut, de la Gaspesie VOil se- conneliser son plus
vieux reve: on inaugure, Ie 17 juin, Ie Musee regional de Gaspe. Premier
musee construil en wlalite par Ie minislere des Affaires cullurelles du
Que-bee. il a comme themes specifiques l'hisloire el les Iradilions popu
laires de la r{gion, mais il conslillle- a la foi.~ un pf'tiL CCl1Lre culturel qui
presente annuellcmelH une vinglaine c1'exposilions d'anisLes, d'artisans
ou de colleClionneurs, aussi bien locaux que regionaux, nationaux Oll

errangers. II participe ainsi de fa~on sensible ;lla fois ,11a decenlralisalion
vns la Gaspesie des oeuvres de la culture universelle et a l'eclosion des
lalenls re-gionaux.

L'in[(~rCI de ]a populalion pour son patrimoine se developpe graduelle
ment et on en voil les manifestalions en divers endroits de la COle. ,6,.
L'Anse-au-Griffon, Ie Manoir LeBoUlilJiel'. conSlruit de 1836 a 1838 avec
la cargaison de pin d'un vaisseau naufragc, a eu~ classe monument hisl.Ori
que en 1973 el acq uis par Ie m inislcre des Mfai res eu I( ure lJes en 1976.
Depuis 1977, un COmile de cil.Oyens de la localile planifie el organise dans
celte maison hislorique des programmes de developpement socio-culture!
el tourislique. C'es[ ainsi que la population peut se familiariser avec
certaines lraditions el les faire revivre. Des a(eliers d'apprenlissage y sonl
organises pour encourager l'anisanal regional.

Le bane de Paspcbiac, qui fut Ie site principal des activilCS des jersiais
Robin el LeBoutillier, <'I la fin du 18e ,iecle t:'L au debut till 19c, se voit
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Suzanne Guile el Alben
Tommi dans Ie cenlr('
d'art de Perce. (ACN)

classer par Ie ministere des Affaires culturelles comme sile hislorique en
aOUL 198[. Fondeen 1977 par lesciLoyensde I'endroit, Ie "ComiLc pourla
sauvegarde des bihiments hisloriques de Paspebiac» s'est donne comme
mission de sauver les batimenls qui restenl et de les utiliser pour metlre en
valeur Ie patrimoine regional dom ils sont d'imponants temoins. L'impo
sant enlrepot "B.B.» s'e~l ainsi transforme t'n un centre d'animation
socio-cu Itu relle.

Depuis une quinLaine cl'annees, l'archeologie a commence a devoiler,
pour sa pan. de nombreuses tract's de l'activilC humaine en Gaspesie
depuis quelque 6000 ans. On a ainsi localise eL foudle au moins panielle
ment plusieurs siLes: Cap·ChaL, Sainle-Anne-des-Moms, Saint-Joachim
de-Tourelle, Cap-au-Renard, Marsoui, Grande- Vallee, Ri viere-au-Renard,
Penouille, I'ile Bonaventure, Pabos eL Risligouche l6 .

A Saint-Elzear, on connaissail depuis longtemps l'exisLence d'un trou
dans la montagne" d 'au sonai t de la fumee les jours de grand froid». Le 12
decembre 1976, trois cilOyens de la localite, Renaud Lebrun, Pierre
Cayouette et Gabriel Chicoine, speleologues improvises, descendent dans
Ie «lrOU» el posent les picds sur un talus couvert d'ossements a l'entree
d'une groue etrange ... ! I1s viennem de decouvrir, sans Ie savoir encore,
d'importantes grottes remplies de vestiges de 250000 ans de vie en
Gaspesie.

La viei lie peni nsu Ie revCle petit apetit les secrets d 'un passe pl us loi ntai n
encore. Un musee de paleontologie a surgi ,1 Miguasha en 1979 pour faire
connattre au public un site fossilifere qui interesse el inslruit depuis Ie
debut du siecle les chercheurs des grandes universites du monde. On y
trouve une profusion de poissons et de plantes fossiles de 36.5 millions
d'annees I7 •

On a vu se former en dlverses 10caJites de la peninsule des troupes de
theatre, des groupes de musiciens, de cbameurs el de danseurs dom les
performances am sou ven t a ttein t a une belle q ualite. Peimres, sculpLeurs et
autres anisles gaspesiens participent de plus en plus aux expositions
regionales et meme nationales. Un cerlai n nombre de ces artistes se som fail
une renommee internationale. Mentionnons la porcelainiere Enid Legros,
la poetesse Franc;oise Bujold et la sculptrice Suzanne Guile. Ces deux
dernieres som ctecedees presqu'en meme temps, en janvier 1981. Madame
Guite a laisse, en plus de ses oeuvres nombreuses, Ie Centre d'Art de Perce,
qu'elle avait fonde en 1956 en restaurant une ancienne et tres belle grange
dans Jaquelle elle avait amenage un pelil theatre, une galerie d'exposi
tions, un cinema et des ateliers de peinture, de ballel, de model age el de
sculpture. Anime par sa fonda trice, Ie Centre d'Art de Perce est clevenu Ie
lieu de rencontre, Ie bane d'essai elle lremplin efficace de tOuLe une pleiade
d'anistes quebecois.

Plusieurs organisations s'occupent d'amener en Gaspesie des artistes et
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speclacles de haule qualit{~: troupes de Ihe~llre, musiciens, chanteurs, etc.
L'assistance aces evenemenls cuhurels s'elargil graduellement: les expe
riences loca les en fa ma tiere nourrissen t J'interet clu public, de meme que la
populari Ie des art istes-visi teurs qui les a precedes par la television.

L'Cirtisanal regional se clevel oppe el prend he ureusement de pI us en plus
de place parmi les pacotilJes qui infestenl encore les comploirs de souve
nirs, Les artisans gaspesiens jouissent d'une reputation de plus en plus
enviable dans les centres urbains d'anisanal. Julienne Bernatchez, de
Riviere-au-Renard, deviellt en 1979 I'anisane de l'annee du Quebec.
Marion Poirier, de New-Carlisle, se mer-ill' prix et honneurs ~l l'echelle du
Quebec avec la haule qualile et la finesse de ses tableaux en coune-poinle.

Les services d'information onl connu un certain progres en Gaspesie
dans la derniere decennie. Diffusion-Gaspesie, un comite de ciloyens de
Gaspe fonde en 1972, a amene l'implanlalion de l'hebdomadaire regional
Le Pharillon en 1973. Les proprielaires elu journal, eles hommes d'affaires
de Rimouski, ont peu apres restreint son terrilOire au secteur de Gaspe
pour en creer deux a ulres dans ceux de Chandler et de New-Rich mond: Le
Havre et Le Chaleur. Diffusion-Gaspesie emreprit alors en 1973, comme
eleuxieme projet, de donner a la ville de Gaspe une radio communautaire.
C'est ainsi qu'en decembre 1978 entrait en ondes la station radiophonique
de Radio-Gaspesie (CJRG-Mf Gaspe/CJRE-MF Riviere-au-Renard) des
servant Ie terri lOire de la ville de Gaspe, qu i regroupe depuis 1971 les 18000
ciLoyens de douze locaJites.

En 1979, c'eta it a u lour des ci [oyens de la Baie-des-Chaleurs de se mcltre a
la tache pour elablir chez eux une radio communaulaire. Le projet de Ja
nouvelle stalion La Bonm' Avenlure poursuit normalemenl son cours el
ses promOleurs prevoient I'entree en ondes a l'auLOmne 1982. Par suite
d'une comparution devant Ie Conseil de radio Ct de television elu Canada
(CRTC) en meme temps que Radio-Gaspesie, en decembre 1976, la stalion
radiophonique privee de CHNC de New-Carlisle a rnis sur pied un service
d'information regionale. Depuis 1977. d'aUlres pressions de groupes popu
laires ont permis a ux ciloyens de q uelq ues local ites gaspesien nes d 'acheler
les grands quotidiens de .\1onlreal el de Quebec Ie jour meme de leur
parulion, mais acondilion d'en payer Ie double du prix en raison des frais
de transport.

S'inlCressanl aLOute la grande region elu Bas-Saint-Laurent. de la Gaspe
sie et des Iles-de-Ia-Madeleine, Ie ConseiI de la cullure de l'Esldu Quebec
regroupe des organismes et individus lravaillant au developpement cultu
reI regional. Ce conseil encourage les relations les plus etroiles entre Ie
developpemenl culLUrel regional Cl cclui des di verses municipali les impli
quees. Aussi, la plupan des « codecs» som membres de cel organisme
regional.
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Le Conseil des loisi rs de I' ESI d u Quebec, don I les services s 'clendenl it IOUle LES LOISIRS
la Gaspesie, possede, en plus de ses services de sports, de plein air el de
developpemenl communaUlaire, un service de loisir culture!. Ce service
assure une aide aux organismes cullurels er. voit a l'applicar.ion des pro-
grammes d'aide aux fetes populaires et 'lUX aleliers d'inilialion.

Parmi les autres formes de Joisirs, Ies spons conservent la part du lion.
Les Gaspesiens y cons'lerenl beaucoup d'energies, de temps et d'argent, en
Ie pr'lliquanl eux-memes ou en ... regardanl les autres. La nature gaspe
sienne regorge d'allraits el cle possibililCS pour les sportifs: mer, mon
tagnes, ron~ts, lacs, ri vieres, parcs nal ion a ux et zonf'S d 'exploita lion
conlrolee (ZEe). C'est Ja region lOut entiere qui invite a !Ci pratique du
Sport. De plus en plus, les sponifs apprennenl ,'I ulilisn ces ressources. On
vient d'ajouler a la lisle impressionnante des sports pratiques en Gaspesie
celui des acrobaties velivoles aMont-Saint-Pierre, ou viennenl mainlenant
se baJader dans Ie ciel It's panicipants aux compelitions inlernationales.

On a vu surgil aussi lout un tissu d'amenagemenls sponifs, Si on
comptait trois au quatre arenas clans la Gaspesie de 1960, on en trouve
mainlenant quinze que la popularite du hockey a edifiees a des couts
variant de $200000 a$600000 chacun, Tous les villages ou apeu pres ont
leurs equipes de hockey cle differents calibres el lorsque viennenr. If's
lOurnois, c'est sou venl l'honneur de la localite qu i se joue, p;lffois eel ui des
(amilles des vedelles au encore celui des entralneurs, La preparalion des
equipes, leur enlralnemem, leurs deplacements, leur hebergement etlOutes
Ies ,Wires attentions que necessitenl de nombreuses compelitions reg'io
nales suscitent une participation plus qu'enlhousiasle,

Er. les Gaspesiens (etent. A peu pres chaque municipalit& a reussi a
trouver un personnage hiSlOrique, un animal ou un fruil pour designer
son feslival annuel. Dans certaines localites, on or~anisedeuxfestivals par
annee en plus du carnaval d'hiver avec reine, duchesses er. autres Clements
feeriques les plus usuels.

II n'y a plus guere de village gaspesien au on ne trouve au moins un
bar-salon, Les localiles plus populeuses en complent qualre Oll cinq et
leurs terrains de stalionnemenl ressemblent, paniculieremel1l les soirs de
finsde semaine, aux cours des eglises al'heure de la grand'messe il ya vin~l

ans. Une partie de ces elablissemel1lS altirenl leur clientele en offranl des
spectacles divers dont Ies anisles viennenl generalemenl de Montreal. On y
a impone Ies attraits qui fonl les nuits de la grande ville.

Les Gaspesiens s'amusent et i1s boivent. Voici quelques chiffres &10
quenls, En 1978, selon la Societe des alcools d u Quebec. les Gaspesiens ont
absorbe l4,23 lines de vins el spirilueux en moyenne par personne. Mais
ces quelques verres n'impressionnent plus quand on sait quelle quantile
de biere s'y est ajoutee. En 1980, les Gaspesiens ant bu -12000000 de
bouteilJes de biere, SOil une moyenne de 434 boureilles par personne. En
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1979. la consommatioJl par personne dans I'ensemble du Quebcc avait eLe
de 270 bOllteilles. Le COLIl de cetle seule dtpense, ,'I inscrire au budgel des
Ioisirs ou a celui de l'epicerie: $20 125000.

Tant de chanf:{CmenLS allaient necessairemenl marquer aussi Ie visage
religieux dc la population gaspesienne. Comme ailleurs au Quebec,
l'Eglise ne jouerail plus Ie meme role dans la peninsule. (, Le Quebec est
mainlenant ulle societt', sCocularisee, completemem auLOnome par rapport it
l'Eglise. Les questions a dimension politique, {conomique, socia Ie et
culturelle de la vie quotidienne et du monde des affaires sonltraitees sans
recours aux institutions religieuses. Les diffhents organismes ont perdu
leur caractcre confessionnel, sauf J'ecole, en parlie I8 .»

En arrivam aGaspe en 1923 pour yorganiseI' un nouveau diocese, Mgr
Ross ava il ecrit a seS prctres q lie ',rien ne se fai 1. si Ie clerge ne prend·les
devan IS" et que les pre! res res len t dans la bon ne tradition en orga nisan Lies
forces de leurs paroissiens sur Ie terrain cconomique l9 . Or, avec les annees
60, Ie temps eWil venu pour Ie clerge gaspcsien de laisser de plus en plus a
des la'iques la majeure partie des responsabilites qu'il avait assumees. La
scolarisation generale ,wait porte fruil et It's pre-tres n 'avaient plus ase faire
gerants de caisses populaires, commissaires d't.'coles ou secn~l£lires de
municipalites_ lis l'onl compris et i1s onL graduellemenl cede la place.

D'ailJeurs, la J("duction de leurs effeetifs allait inciter Its prelres gaspe
siens ,\ accelerer ce processus. L'equipe saceldolale vieillissail ('t Ie recrutc
ment s'amenuisait. Vt'rs 1960, on voyait annuellement six it huit nouveaux
prctres s'ajoutt'r au clerge c1iocesain; dt' 1973 ,\, 1977, seult'mt'nl dt'ux
nouVt'aux ordonnes sont vt'nlls rt'joindre les rangs de I'equipe sacerdotale;
pt'ndam la me-me periodt', douzt' pretrt's decedaient, six prcnaient it'ur
rCtraile et cinq aulres abandonnaienL It'urs fonclions.

La pratique religit'use aussi a diminuc. Dans ct'rtaines paroisses, elle
n't'sl plus que de 30%, aillt'urs elle s'eSl maintenut' ,\ 80%. Pour l'cnst'mble
de la Gaspesit', on parle d'une frequenlalion dominicale de 60% cle la
population caLholiquc, ce qui depasse la moyenne observet' au Qucbt'c.

Si Ie c1erge gaspesien n'affiche plus cellc omnipresenct' que It's circons
lanct'S lui avaient imposce el il laquelk on s'c'lail habitue, son leadership
demeure considerable. A titre d'exempit', mt'nlionnons ta campagne
annuel Ie en faveur des oeuvrt's diocesaint's, la campagne dt' Cari las-Gaspe.
Dt' 1960 it 1980, it's rcsullats de ct'[te colIt'ue croisst'nl conslamment, ce qui
n't'sl pas la n~gle dans It's autrt's dioceses du Quebec. Or, les lai'ques qui
orga n isen t Caritas-Gaspl' s'accordt'11 [ il dire q ut' lorsq ue It' cure st' met de la
partie all t'SL assure du SU(ccs.

Parmi It's associations d'aposLolal la'lque qui oeuvrent en Gaspcsie, Ies
plus aCli yes t'l les plus erficact's sOnlct'IIes des Cht'val iers dt' Colomb t'l celIe
des Filles d'Isabellt'. Elles Sal'll aussi relics qui comptent It' plus f:{ranu
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nombre cle membres: au 31 decembre 1977, Ja premiere (omptait 3012
membres ('I la deuxieme 1375. Ces hommes el ces femmes apponent une
collaboralion imponante a l'eveque et au cure. La plupan des cures font
eux-memes panie de l'association des Chevaliers cle Colomb, contribuant
ainsi a intensifier les relations el1lre les lalgues el Ie clerge,

La paroisse cept'ndant a perdu de sa cohesion et de sa capacite cle
mobilisation. Celte structure n'exerce plus I'influence d'anlan sur une
jeunesse qui, depuis I'avenement des ecoles regionales, voyage maLin el
soir a travers quatre au cinq paroisses, des la fin des etudes primaires.

Depuis les annees 1960, les eveques ani joue en Gaspesie un role donI
l'eclat a varie, comme clans LOul Ie Quebec ell11cmeailleursdans Ie monde,
el cause des profondes mutations que vivait la socicle. Arrive <I Gaspe en
1958, Mgr Paul Bernier continua la tradition du pasteur present apresque
touS les evenements de quelque importance de la vie du diocese. Acompter
de 1961, des laches special es dans la prepara lion et clans Ie clerou lement d u
Concile, de mcme qu'une persislante maladie J'ont contraint de reduire
considerablement sa presence el son lravail en Gaspesie. Mgr Jean-Marie
Fonier Ie rempla(a en 1965 et fUL l'homme du passage harmonieux entre
les Eglises d'avam et d'apres Ie Concile. II fut Ie chef d'une Eglise devenue
plus modeste et moins omnipresente.

Mgr Gilles Duel leI devient eveque de Gaspe en 1968 apres avoir ett!:,
missionnaire au Philippines el superieur general des Pretres des missions
eLrangeres. Pendant cinq ans, il oeuvrcra en Gaspesie en inculquantchezle
c1erge eL les laigues I'ouvcnure sur Ie monde. En 1973, c'est Mgr Bertrand
BlancheL qui accede au siege episcopal de Gaspe. Fils de culLivaleur de la
region de Montmagny, il eSI doeteur en biologie vegetale el ancien prafes
seur au college de Sainle-Anne-de-la-Pocaticre.

Avec ses confreres de l'episcopat quebecois, l'eveque de Gaspe se fail de
plus en plus present aux problernes qui confrontent les Quebecois etles
Gaspesiens. Apres I'auj tude piulol d iscrele qu' iIs avaient adoptee penda nl
les annees de la Revolution tranquille, on les VOil s'affirmer de nouveau
comme chefs de file de qui une panie importante de la populalion reclame
des orienlaLions. Avec les aUlres evcques du Quebec. il a donne, depuis
1975, des points de vue fon {-coules sur les options poliliques cles Quebe
cois, les conditions des [ravailleurs, Ie son des Inuits. II s'exprime publi
quemem au sujet du conClil opposanL les Micmacs, panicuJieremenl ceux
de la reserve de Risligouche, el les aUlOrites gouvcrnementales du Quebec
sur les droits de peche au saumon.

Dans un message a la population diffuse sur les ondes de CHAll-TV Ie
24 juin 1981. Mgr Blanchel, se g-arclant bien de poner un jugernenl sur Ie
comenu des negociations rea1isees ou a venir enlre les Micmacs et Ie
gouvernement du Quebec, aLlire I'allemion sur Ie fail que Ie probleme des
droiLs de peche au saumon n'eSI que la poime d'un iceberg dOni on a Lrap

Mgr Gilles Ouellet.
evcque de Gaspe,
1968-l973. (Coil. privee)

Mgr Bertrand Blanchet,
eveque de Gaspe.
197.~-19... (CoIl. privee)
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longlemps sous-eslime l'imponance. EI l'eveque pose les quelques ques
tions su ivames: Com men tIes terres des reserves indiennes, si peti tes,
pe uvem-elles fournir une base economiq ue ca pable de gara n Ii I' !'aven iI' des
communaules qui y vivemr Quelle place veritable orfre-t-on aux Ame-rin
diens sur Ie marche du travail? Commenl expliq uer qu 'en 1974, I'esperance
de vie d'un Canadien etait de 68 ans alors que, pour un Ambindien, elle
hait de 46 ans? Comment expliquer qu 'en 1975, Ja monalitc infantile ctait
deux fois plus elevee chez les Amerindiens?Commenlexpliquer qu'a la fin
des annees 60, seulemen t 12% des ecol iers amerind iens etaien t dan s Ia classe
qui correspondail a leur age? ... Sans oubher Ie taux plus cleve d'alcoo
lisme, d'accidenrs graves, de dehnquance, d'incarcercuion qui sont les
symptomes d'un profond malaise social.

En somme, J'hisroire religieuse de la Gaspesie des annces 60-80 fud. peu
pres celIe du Quebec dans son entier. Il y cut, apres Ie Concile, dans les
espri IS el dans les foyers, de seric uses imerrogatiom. Cenai nes reslcrelH
sans reponse, d'autres conduisirelll a I'indiffcrence et d'autres enfin ,l line
roi ou aune pratique religieuse plus convaincues et plus adultes. L'enga
gemenl du laicat dans l'Eglise se diversifia et prit une nouvelle ampleur.

.. " .
La Gaspesie de 1981 n'a plus son visage de 1960. Communications el

echanges ont 3tLenue scs particularismes. Sa population ressemblc davan
lage maintenanr acelie de lOU t Ie Quebec. La mu lalion rapide de ces ving-t
dernieres annees impliquc des progres indisculables, mais elle a coule une
bonne partie de I'originalite gaspcsienne, voire des originalites qui carac
terisaientles diverses regions de la Gaspesie.

L'hospitalite traditionnelle s'esl quelque peu refroidit'. Elle s'eslajustct'
au style de vie urbain: les Gaspcsiens hesiu:nl mainlenanl quelque peu
avanL d'aIIer prendre un repas ou passer un bout de vcillee chez un voisin
sans emente pn~alable. Les haraires personnels sonl souvelH serres CI

minutes, un pcu comme celui de la u?levision qui ne lienl pascomprede la
visilc. Les rencOlllres amicales et sociales qu 'occasionnaiem rcg-ulieremenl
les perrons d'eglise, It'S clotures et les cordes a linge n'om plus leur
sympathique popularitc: on dispose UC peu de temps avanl l'l aprcs la
messe, qua nd on y va; if n 'est pI us guere conforta bit' de ca user sur les
clotures depuis qu'on en a remplace If'S Jices de cedre par la broche de
«Steko»: les mcnageres qui ulilisem encore les cordes ,'I Iinge peuvent
maintenam echanger plus discretement pM lelephone ...

La mobiliLe nouvelle et Ies contacts plus rares entre voisins cachem
davantage les besoins des autres: ainsi, Ie sens de I'fl1lraide a perdu de sa
sponlaneile. On est devenu plus individualistc. Et ce Caspesien que 1<1
necessite avait rendl! ingenieux, ce cultivaLeur-pccheur qui praliquait
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vingl mCtier~, ce garagisle sans diplome qui improvisail avec une lime la
piece que I'aulomobiliste en panne aurail c!u JllC'ndre de Monlreal, ces
aJ tisans dC' la di'brouillarclisc recourel1L maintenant aux sp&cialistes des
machines complexes que la technologie modC'rne a instal!Ces jusqu'en
Gaspesie.

Le lang-age gasp{'sien et ses accel1Ls paniculicrs ani connu eux aussi Ies
consequC'ncC's de la nouvelle mobil i t<:' de la soc it'te el. de son insertion, par
les telecommunications el Ies t'coles polyvaknles, dans Ie laminoir du
vii ]agC' global.

Au cours de ce procC'ssus d'emancipalion rapick Cl dt' progrt'S r('els, les
Gaspesiens onl perdu de~ valC'urs. Le pht'nOml'ne ctail-i1 inevilablC'? Pro
bablC'mc'nl. II pound LOUlefois n'ctre que lemporaire el ses d&g-flts repara
bles. N'esl-cC' pas ce qui se prodllira si IC's Gaspesicns, prcnanl vivement
consciC'ncc de ce qui leur g'lisse entre les c!oigts, di'cidl.'l1l de relOllrner dUX
sources pour y reprendre ce qui les faisail dil'fCrents el pour Ie conservl'l' el
l'inlt'grer comme ferment d'un vi'cu en ('volutlon conslanle~ On n'allein
dra ;:1 ce noble ickaJ que par la force d'une VOIOl1ll' collellive (~l soutenuc.
Or, un mouvernenl se de~sjlle en (/:: sens un peu pal (Out clans la Gasp('sie
des annees 1980.

Yvc> I:l<'rubl" depUle
provinci~J d~ M,uant'.
19i6-19... (\'IRC)
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Tableau 1. Les deputes des carnies de Gaspe el de Bonaven.ture, 1792-1867

Gaspe

O·H.,a. Edward (1192·)8001

VandenveJden. Wi! ham (IBOO·IB(H)

Pyke. George (1801·1811)

Brown. George IIBH·IBI6)

O>ckb",,,. J.mes (IBI6.IB 191

Ta.f,("hcreau. Jean-Thomas {1820-) 827)

O",,,ie, Roben (lB2? ·IB&OI

Power. Will,am {IB~Z·IM8}

Le8ou,ilh... John (IM3·IMB)

Chml>•. Robe" (1811.1854)

l.<Boul>JI,er. john (1851·1861)

Bonavenlure

G<>'~l>. John (IB&0·18321

Thibodeau. Edouard(IMO.IB36)

Hamillon. john RoblnsQO (18.32·183-4)

Oeblo", Jo..ph·Fr.u~o"(18H·)B&8)

McCracken. Jame, (l836·IB381

}-b,mil'Q(J. John Rf)b~nsQn {18"1I·JBH}

LcBoullllrer. John (IB1 4·18'17)

CUlhbcn. WlIh"m{HHB·1851)

LtBouulller, Da\'id(l8:J1·IBS4)

Meagher, John (18'·j 18(1)

aoblladk. Thtodort(J861·1867}

Maune

Tableau 2, Les deputes fedhaux de la Gaspesle, 1867-1981

Gaspe

Fontn, Prerre(1861·IBH)(C)

Harper. Loul> Crorge (IB71-1875) (C)

Shon. John (1875·IB7B) (C)

FOnln, Poem (IB18.18B7)(C)

Joncas, Lou".Uphl1,n (1881·1896) (C)

Ltmieu•. Rodolph' (IB96·191 I ilL)

Gau,hier, Loui,·!'hlhppe (1911-1917) (C)

Lcmieus. Rodolphe (1911·1930, (L)

Brassel, i\bt.ltlce {I 930-1910) (L)

Roy. J.·Sa'>t,ille (/910.1945) (C)

(..anglo». Lt<>pold(l94'>·/9511 (Ll

EngliSh. Rol.ud i1951-1965)(C)

Cyr. AI,·.. ndre (1965-1965}(L)

K""ys. J Russell(1965·1968HC)

Cyr. AIe.."dre (1968· ) (Ll

Bonaventure

RobitaIlle Thro<iore (1867 IB79)(C)

Beauch"ne, Prerre·C/oVIS (I 879·1 8BZ}(C)

RIOpel, Lours'Jo>tph (1882·IB91)(C)

LcBoutlther·Fallvd. Willram (1891 ~(B97) (L)

Gu"<, Jran·Fran,ors (1897.1900) (L)

M.rcll. Ch.rles (1900·1937)(L)

u"t. Pierrc·fnlllc (1937·1959, (L)

Po,,,,,,.1 .Alphee i1910·1911)(L)

Arse-nault, 80n3 n~5·r957,{LI

At~nauh.Nbit(1957·19581 IC)

GI~n"r. Lucien (1958·19621 (C)

8<'ehar<i. Alber, i1962·J979)(L)

Bujold. Rtml 11979- ) (Ll

I\falane o

Peile-lle-r. FranC;OL;)'Jean (19t7·1925) (L)

Dumnr:. Georg(·s·LCon,d<Js (1925~ 19~O) (L)

Laru", J ·E.·Hen", 1930·19~51 (C)

Lapoln ... Anhur·Jo><ph (19.15·19,151 (L)

uW.PI"Ii--d,(19-I5·1953)(L)

Th,hf.uh. Uandrt 0953·195B) (L)

Bel"lt. .I ·Allml(1958·19651(C)

TITlub/a.. Rone (1963· 1968) (L)

De Ban<, P,e"c 11968· ) (Ll

° Malapedia-Malane apanir de 1937.

NOlc: (L): Pani libt'raJ; (e): Pani conservalCUr.
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Tableau 3. Les deputes provinclaux de la Gaspesie, 1867-1981

Gaspe Bonavenlure Malane

FOrlin. P,er« (1861 ·1818)(c)

Flynn. Edmund james (1878·1890)(L) (C)

C>.rrier Ac~illo Ferd,nand (1890·1892) (L)

Flynn. Edmund Jam", (1892·1900) (C)

Kennl·d,. ,,",vitr (1900-1904)(LI

um'<ux, Lou"'Jo",P~/ 1901-1910) (Ll

Peaon, Jo.'Jeph~LCanid('(19 )0·1912} (L)

um,eu,. GlI"a"" (l912·19jl/ (L)

Grupl--Nord

Ci>II\ Thomas (L)
(1931·1936)

PelJel1f"r. Alphonse (ll)
11936·1939)

CasKraln, Pt"rrca.uh(L)
(19j9-1944 ,

Pellellet, Alphon", (U}
(I944· 1948)

Uvesque. J ·11.0""" ILl
(1918·1952,

Cou\uner. AlphonsdU)
(1952·1960)

Jourdam, Claude (Ll
(1960·1962)

Gi.I~noll. fran,;ols (0)
(1962·197jl

C.,pi·.lwJ

Chf>ulnard,.<\ (L)
( 1931·19j6)

Poul/o,. C .l:.. (U)
(1936·19621

FOTl)e-r. Cuy{L)
(l962·1973}

Hamilton. CI.rtnee (1867·1871) (Ll

Rubll3,lIe. Theodore (1871·187'1) (C)

BC3Ucht"SI1C. Pjerre-Clo\lu (~874·1876) (e)

Tarle. Jnsrp~·lsrafl0871-188 I)(e)

Rlop<J. Loui'-Jo",p~ 11881·1882)(C)

Marlin. Henr;·Jo>nt (1682·18901 (C)

Ml·u;n.Honor<' 11890·1891) (Ll

Lt-Inleux. Fr3n(o'3·~"'Jer(1894·1A97)(L)

CI.ppwon. W,lI,am Henry f)897·1904)(L)

Kelly. John Hall (1904-1914) (L)

Bugeaud, In'''ph.FabirTl (1914 ·1921 )(LI

C6,~. Piem·tm ,Ie (192i·1936) (L}

Jol,weur, Henri (19.l6·1939)(U)

Cine. Pltm·tm,le (1939·19-12) IL}

Jolicot'llf, Ht'nri (194i·ll)~6, (lJ)

Uveoque. Ct.a,d D. (I 9,,6. ) (L)

Pln.ull. LouI>·Fell. (189O·J892)(L)

Flynn. Edmund Jomes (1892) (C)

Pinauh. LoUI~·ffll" IIS92·1897)(L)

('.aron. Dnna. (1899·1918) (Ll

Foni n. OClavej 1918·19191 (Ll

Dufou" J""'P~ (1919·1923) ILl

Ber~eron. joseph·Anhu, (1923·1936) (L)

Gagnon, Onh,mt( 1936-19~81(U)

Gabout)'.ll<noi' (19~8·19601{U)

Castonguay. Phlloppe (1960·196~)(L)

Bcmier. Jacques{1964· I966) (L)

Bim"nue. jean (1966·1975) (Ll

CO,I'. Marc·Yean (1975-1976) (Ll

B(-rube, Yv.., (1976· ) (Q)

C(Jspi

Forller. Guy (1973·1976) (L)

Lemoign.lI. Mlc~el{I976·19111 1(U)

""'mal'. Homi (1981· }(Q)

(L): Parti liberal; (e): Parti conservaleur; (V): Union nationale; (Q): Pani quebecois.
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~8 Ma (;a~phH', 26 (k,cmhre 1957 t'l 2;) avnl 1959.

Chapilrc 18:
La Gaspesie
en vail'
d'emancipalion
(1960-1980)

• TOUlCS les S(,Hlslique.) ulills(TS dans celle pdrlie el
pour lesquelles notlS l1e donnons p'" dt, reference expli
cile onl rle recllt'illies par I'auleur aupres de, di,'crses
in.>l<lnces concerJ\('f"s.

1. D'aprc's une enqu(-ll' scienlifique effeClllce par k
FlIlallual PO.il ell 1963, illo)s que Ie rewnu p<lr per·
sonne S'l'lablissail ;'1 $1 ~10 au Qu('bee. SOil 87% du
revellu moyen l1alion"I, en Ga,pesie, SOil dans les ('OJIl
lrs de ,"'Jal,me, Casp(" Nord, G<lSpl'-SUU el Bonav<.'n
lure, il se siluai( ;) $623, ce qui clail 41% du revenu
moyen nalional,
En 1967, lIn<.' aUlre enquctt' eflcCluee pil1' Ie journal Le
Sul('iI rl'velili l qu(, 75 i" 80% des jeunes G<I spesiens a rant
lennine un cours de m(lier ou de lecbnologie quil
I.aienl 1<1 region pour lr<lvailkr au 10111,

2. Cahl(,1 num('ro I UU P{1I11 de drl'~lupp('//U'n!, p. II.

~. Clermonl Dugas, L' CSI du Qltrb('( Ii {' hpur(' du df1Je·
!ojJpplllt"nl rrglUllal, Cahifrs de I'l.iniversilc elu Qu('bec
:i Runouski, nUllll'ro I, 1973, p.121-123.

4. Benr<lnd Lebel, « NOlt's )llr I'animalion socia Ie au
BAEQ,>, Pllrll tHIS, [[1:10, mai 1966, p. XX.

5. Texte olfic;el de l'EnlenLe, ilt'ticle7.

6. Dugas, up. ril., p, 127-12B.

7. Ibid" p. 118.

A. Ibid. p, 120, 130-131.

9. Plan de dh!('loPI)~mPtlI, callier no I, BAEQ,:JO juin
1966, p. ,t3.

10. Exlrails (['une Illlerview accoru('e ;'1 I'iluteur par
Aml'd<\' Lapierre' Ie 12 milj 1981.

II. Cc COmil(' flll for m (', It- 8 avnl 1967 au COUl-S <I'une
rt'union (('l)II!:' ,I Gaspl' par leComill'd'Organisationde
I'EnseignL'lllL'nL collegial L'n Casptsie el aux lles-de-Ia
Madclellle, lui'lIle'ml' mis sur pied par suile <l'une ini
(ialive de l'Associalion un An(il:'ns du Seminaire de
GilSpl' en S<I reunIOn du25 seplclnbre 1966, II scco,npo
sail dl:' rcprl'wlll",IlHS llcs ona' instiluuons d't'nseigne·
men I colli'gial de 1<1 ri'gion ('()]lct'rn{c. dt' neuf
reprl'senlanls dc"~ groupes SOCio-l'conorniques de I;l
m(-mc d'g·ion. II se dOllna (omnw O:l'( ulif Jules B('lan-

gcr ilIa prtsiuence, Wilfrid GInn el GUY Emond aux
",ce-prcsidenccs et Juck Hughes :HI se( reLari<l1.

12. Marcelle Beaupre 1'1 al.. Vns ll1J~ puilliqll~ df'

dPcNllra!ISII!/()J1, Rimouski, Univcrsile <III QUl'bec :i
RinlOuski, avril 1981, 165p. (L'ilnnee universilaire se
divise en trois sessions: aUlOmne, hiver, eli,. LesslaliSll
qllt'S des st'ssions <It' l'l'le l'l de 1',lLIlOmne 197·t n'l'Laienl
p<lS disponiblcs.)

l:l. lind., p. 156.

14. Slalisliqul:'s du cltoel'se ue Gaspe. Ces chiffres
excJuenl 1<1 populalion ues Iks-de-la-Ma<leleine m<li,
ih incluenl cclle ues non-GHholiques de la peninsule
(com ItS de Bonaventure Cl dc Gaspl', SOil de Risli
gouche a Cap-Chal). O:'s slatisliques ne corrtspond<.'nl
pas exaelernent ;', celles de SlallStique Canadil quc nOlls
avons lllilisl'es ailkurs dans CCl ouvrag·t'.

15. L~/lr~f PlIl('lIles cO/HI/Iu.onl ('1/ curpuralion la
.'iocii'!r Ii/HoT/qu(' de la Ca.\pp.~i~, publil'es dans RHC,
I: 1 (janvier-milrs 1963), p. '17-48.

16. Fr<ln~ois Picard,« t<l Gaspesif dt's alcheologues»,
CaJJJhl(', XIX:74 (aml-juin 19BI), p. 30-~ I.

17, Marius Arsenaull el Marc Brassilrd, « Mig-uasha:
sile magi,tr,ll de poissons fm.siles», Ca"pro(', XIX, nos
72-73 (l-liver81), p. 20-28. Lc minisll're tlu Tourisme il
confie la rcsponsabilitc cl<.' la recherche el ue I'anima
lion du mUSl'l:' a l'Universite du Quebec:I Rimouski,
enlJ(' J976 el 1980.

lB. Rnp/Jorl prrml/(. po,. I'!l.i,~('mblh d('s h',;que~ du
Ql.lrber Ii /'Ot (11.\1011 d(' 1(/ l'isllf' qLllnqurnnlllc- Ii ROnl(',

1978, p. ~8.

19. Mand('nI('nls de.i h'(;qlll'.5 d~ (;aspr. Circulairc au
cler~C:', lr 21 juillell923, vol. I, p. 73.1I nous parait utile
de donner ici lOUl Ie par<lgraphl' en queslion. «Dans
notre re,gion [Jous somlnes encore au lemps ou rit'n Ill."

$e f<l i l si Ie c Icrg{ ne prend pas Ie;; dl'van lS. i\ proprt'·
mcnt parkl, I'organisalion l'conorlllqu<." ne relt've pas
ue nOIre miniSlh-e el nous pourrions bien nous cn dl's
illllTCSSel'. Mais la relq~ion, qui noit "ssurer Ie salul
('tt'nwl des hommes, conlribue foncm<.'Tll;1 leur procu
rer le bien-t'lre temporel, el I'Egllse it des IX'nl-dictions
pour loute, les inuuslries eTl'lTS par I'aclivllt, humaint'.
Cc ;;ont les moines qui 0111 appris aux Barbar<.'s<1 dUri
cher Ie sol, c'C'St I'£glisc qui <I organist, les Corpor;uions
tlu MOyt'll-Age, 1'1 c'eSl Ie clergl' qui a SilUVl' dll nau[rilg('
la colonic canauienne. Nous restons donc dans la
bonnf lradilion en organisanl les forces de nOire J.>euple
sur Ie terrain ('(onomique. Les pou\'oirs publics kcom
prcnnenl si bien qu'its SDlli( itcnl none (oncours t't
fa"orisen I 1l0lre <l{ lion.»
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La documen lalion sur la Gaspesie est assez variee mais d' inegale valeur.
Bibliographie de I'Est du Quebec est Ie seul repertoire bibliographique
exhaustif disponible mais il est encore sous forme de bande informatisee
(James Thwaites et 01., Banque ordinolingue BADADUQ, U.Q.R.). Cel
outil de travail n'inventorie cependant pas les sources rnanuscrite~. Le
Gaspesiana de soeur Saint-Denis (Fides, 1965) s'avere pour sa pan incom
pie!. Bibliographie annotee de I'his/oire humaine du pare na/lOnal Fori/
Ion (Francine Lelievre, Parcs Canada, 1971) eSI un autre repertoire
d'auteurs et de tilres, mais iI eSI surtout valable pour Ie secteur de Gaspe.

Parmi les principaux reg-roupemenrs de sources rnanuscriles et impri
mees, signalons les documents des administrations publiques, politiques
el judieiaires, leis les papiers des gouverneurs, du Colonial OUice, les
journaux legislaLifs, les documents de session, les rappons des ministeres,
les annuaires sLatisliques, les reeensemenis decennaux, les comptes rendus
des debals parlementaires, les documents des municipalites, des palais de
justice eL des bureaux d'enregisLrement, etc. Les archives religieuses sont
aussi Ires importantes, paniculierement celles de revtehe de Gaspe. Enfin,
cenains fonds deposes a OLtawa (APC), leI celui de la Charles Robin
Company, renferment des renseignements d'une grande richesse. Andre
Lepage a fait une evaluation du fonds Robin dans Re::.sources documen
lalres pour I'etude des pecherie::. gaspesiennes, 1- Lelonds de la compagnie
Robin (MAC, 1980). Michel Emard, dans ses Gahicrs gasphiens, a com
rnence, lui, a lranserire certains inventaires e( ~l publier quelques sources
concernant la region.

II n'existe aucune synthese sur I'histoire de la Gaspesie. Celle-ci eSL la
premiere. Certains ouvrages generaux sont cependanL indispensables.
Ainsi en est-i] de La Gaspesie au so/eil d'AnLOine Bernard (Les Clercs de
Saint-Viateur, 1925). Fortement axe sur I'hisLOire religieuse el sur I'aspen
acadien de l'experience gaspesienne, ce volume commence cependant a
accuser son age. Beaucoup plus recents, deux itineraires culturels, La
Gaspesle de Grosses-Roches aGaspe (Pierre RaslOul ct Alain Ross, Beau
chemin/Editeur officiel du Quebec, 1978) ella GnsjJesl.e de Miguasha a
Perce (Paul-Louis Marlin et Gilles Rousseau, Ibid.) noLlS livrent une
esquisse hislorique interessante sur chaque secteur du litl.Oral gaspesien.
On petll lrouver aussi plusieurs monogTaphies de paroisses ou de villages
plus ou moins interessantes et n'pclitives. Parmi les mieux reussies eL les
pi us i mpOn3llleS, signalons Gaspe depuis Co rl'ier (Charles- Eugene Roy et
Lucien Brault, Au Moulin des Lellres, 1934), Perce, sa nature, son hislone
(Charles-Eugene Roy, 1947), Hisloire de Malone, 1677-/977 (AnLoine
Gagnon, Impressions des Associes, 1977) et Hls/orique de tile BonOl'en
ture (Madeleine Bisson, manuscrit, MTCP, 1978). Sur Ie secleur de Foril-
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lon, parrni les diverses elUdes de Pares Canada, on peUl lin' Hisloire
humaine du parc national Fori/Ion (Francine Lelievre, Pares Canada,
1973) et sunoul H islolre de fa population et du peuplement de la peninsule
de Fori/Ion (Andre Lepag'e, Pares Canada, 1978), mieux documenlee.

Les biographies, eIles, sont tres rares. II y a The Public Liff of DmlS
Riverin, 1675-1717 de Michel 51-Amant (M.A., History, University of
Western Ontario, 1975) el The Robins In Gaspf', 1766 to 1825 de David Lee
(Manuscrit en possession cle l'aUleur). Les volumes du Dlctionnane Bio
graphique du Canada contiennent plusieurs counes biographies de Gas
pesiens ou de personnages ayant oeuvre dans [a peninwle du l6e au 1ge
siecle. Pour ce qui est des periodiques, la Revue d'Histoire de fa Gaspesie,
maintenant appelee Gaspesie, regroupe depuis dix-hui l ans divers anicles,
temoignages, notices genea logiq lies el anecdotiques, elc. d 'ordre region a l.
Signalons aussi L'Hisloire au pays de I..../atane, qui restreinl son champ
d'investigalion a un territoire plus limite.

Sur la prehisLOire gaspesienne, les travaux sontencore tres rares. La plus
imponante recherche estla these de Jose Benmouyal, North Gaspe Prfhis
tory: Contribution to QuebN Archf'ology (Ph. D., Archeology, Simon
Fraser University, 1969). On en a donne un apere;u dans « La Gaspesic»
(Recherches amermdlennf'S au Quebec, 7:1-2, 1978). Mentionnons aussi
l'anicle de T.E. Lee, « Some Remarkable Si tes in the Gaspe» (AnthropoLo
gical Journal of Canada, 7:2, 1969) et Ie volume de Georges Barre, Cap
Chat, Un site du SyfuicoLe mOyfn en Gaspesze (MAC, 1978). Pour l'etude
des Amerindiens, quelques sources sont aconsulter dontles Relations des
]esuitfS (6 vol.) et sunoul Chrestien Le Clercq, Nouvelle ReLation de La
Gaspesle ... (The Champlain Society 1910), qui eSI un bon exemple de
I'image que se [aisail un missionnaire des premiers habitants de la penin
sule el qu'i! faut utiliseI' avec precaution. Plusethnographique est Nicolas
Denys, The Description and Natural Hislory ... (The Champlain Society,
190B). La plupan des etudes sur les Micmacs portent sur Ie groupe en
general et laissent peu de place aux « Gaspesiens». Seub Pacifique de
Valigny dans « Restigouche. Metropole des Micmacs ... » (Bulletin de La
Societe df Gi'ographlf' df' Qurbec, XIX:I-2, 1925) et Philip K. Bock clans
The Micmac Indians of Rf'Slip;ouclw .. (Musee national du Canada, Bulle
tin no 213, 1966) s'interessenl directement;'i ceux cle Ia Baie-des-Chaleurs.
Pour approfondir la recherche, i[ semble necessaire de consulter les archi
ves des Capucins de Ristigouche (ANQR).

La Gaspesie du R('gime fran(ais n'a pas encore fail I'objet d'un travail
approfondi. Une bonne introduction a la periode a cte faite par David Lee,
« Les Franc,:ais en Gaspcsit» (Ca.lliers d'archeologie pI d'histoire, no 3,
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1972); I'auleur a depoui lIe bon nombre de sources manuscriles. Hungueda
ou i'hiJlaire des premiers Gaspesiens de Jacques el Maryvonne Crevel
(Garneau, 1970), malgre l'absence e1'inlerpreI3lion ella mauvaise qualile
de I 'eel ition, a Ie meri te de reun ir If'S lexles les pi us im portanls de I'epoq ue.
Les explorateurs qui ont visile les coles g-aspesiennes ont. laisse plusieurs
descriplions de celles-ci, tels jacques Cartier, Voyages ... (Ed. Hurtubise
HMH, 1977) et Champlain (C.H. Laverdiere, Oeuvres de Champlain, E.
Desbara lS, 1870). Pour ce qu i est df' la pcche, ks meilleures precis ions son l
apporlees par Charles De La Morandiere, HiJlaire de la pIche Jran(aise ...
(Maisonneuve el Larose, 1962, T. I). I.e phenomcne df's entrepreneurs
canadiens el frarl<;:ais qui s'instalJent dans la peninsuJe eSl mal connu. Les
deux anicles de Mario MimeauIL, « michel Mahiel. .. » (RHG, XVII: 1-2,
1979) et « jean Barre ... » (GaspeJie, XIX; I, 1981) mon Iren t que c'esl apani r
des actes notaries qu'il raUl. etablir la recherche. L'hisloire religieuse e(
miJit3ire a eu quelques hisLOriens dontle pere Hugolin « L'etablissement
des Recollet5...» (BRH, 17;12, 1912), Guslave Lanctot, «I.e dernier
effon.. » (IV/SRC, vol. XII, 1918) el judilh Hudson, The Battle oj Resli
gauche (Na lional H iSLOric Si les, 1968).

La periode de I'hislOire gaspesienne qui s'elend de la Conquete anglaise
au milieu du 1ge siecle etait, il n'y a pas si longlemps, encore mal connue.
Precisons d 'abOI'd que ceuc panie du vol ume est une adapla tion de la lhese
de Marc Desjardins, La Gaspesie, 1760-1850 (M.A., hiswire, Universite
Laval, 1981). Peu de lemps apres que fUl lerminee la redaction des annees
1760-1850, paraissail I'etude de David Lee, « La Gaspesie, 1760-1867»
(CaJuf'rs d'archeoIogie el d'hisloire, no 23, 1980); nous n'avons ainsi pu
meltre of comribuiLOn les recherches de Lee. Les deux [eXleS ayant plusieurs
objeclifs communs, les recoupages sont. cependant inevilables. Sur l'his
loire genera Ie de la peche ala morue, Ie livre de Harold A. Innis, Tilt' Cod
Fisheries. Tile Hislory oj an Internal/anal Economy (University of
TorontO Press, 1970) s'avere indispensable. La lhese d'Andre Lepage, Le
capllahsme marchand e11 Gaspesie: /a cie Robin dans la Bate des Clia/eurs,
1820-1870 (Ph. D., anthropoJogie, Cniversite Laval, <1 parairre) sera la
prcmierf' ana lyse fouillte sur Ie Sy!>leme commercial jersiais en Gaspesie el
plus paniculieremenl sur les relalions entre Ja compagnie Robin el lcs
pcrheurs. Lepage a egalemenl redi~e pour Ie comple du MAC divers
rapports sur eel aspect du passe gaspesien, dont Chor/omie domestzque
des ph heurs de la Baie df'J ChaIeurs, c/zenls de la compagnie Robin,
/826-/861 (1980). L'article de Roch Samson,« Gaspe 1760-1830. L'action
du capilal marchand chez les pecheurs» (Anthropologie el Socihes, 5:1,
1981) est aussi z. consulter. Un autre anicle digne de mention eSl celui de
Da vid ]. McDougall, « The Shipbuilders, Whalers and Master Mari ners of
Gaspe Bay in the N ineleenth Century» (T he Enlerpnsillf{ Ca nadwns... ,51.
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John's, Memorial Universily of Newfoundland, 1979). Le commerce jer
siais a fail I'objel de la thi'se dt' Rosemary E. Ommer, From OUlpost 10

Outporl - The Jersey Merchanl Tnangl(' in Ihe Ninf't('('nth C('ntury. Ph.
D., McGill Universily, 1978. Sur les groupes ethniques, peu de choses.
Pour les Acadiem, voir Bona Arsenault, Hislo!rf' f'1 genealog/f' des Aw
dlens (Lemeac. 1978, 6 voL) et pour les Loyaliste~, A.D. Flowers, The
Loyalisis of Rayf' ChaLnlf (Precise rnSlan l Prin li ng, 1973). Quelq ues (hro
niques de voyage el rapports d'enquete sont riches en renseig'nemel1lS sur
ceLte epoque. Ainsi, les comptt's rendusde Mgr J-Octave Plessis, « Journal
de la mission de 1811 eL de 1812,) (Le Foyer Cmwdim, vol. 3, (865), de
Joseph Bouchetle, Description lopographique ... (Faden, 1815) eL The Bri
tish Dominions ... (Longman el alii, 1832), du « Rapport du camile d'en
qucte sur les Pretentions ... » (}CA, vol. 29-30,1820-1821, app. X, 1821), du
« Rapport du camile special sur la petition ... >, (J/lC, vol. 39,1830, app. T)
et surtout de J.-B.-A. Ferland, La Gospesle (A. COle eL Cic, 1877).

Pour la periode ]850-1920, on dispose d'une documentation plus abon
danle. Sur la societe gaspesienne, iI faudra surveiller la these de Frank W.
Reiggi, Nineteenth C('ntury SeUlem('nt and Colonisation on the Gasp"
Norlh Coast ... (Ph. D., Geography, McGill Universily, a paraltr!'). Sur la
peche, Ie rapport de Roch Samson, La peche aGrande-Grave au debut du
XXI' SI.eele (Pares Canada, 1977) s'avere interessanl. Du meme aUleur, une
these: Phheurs el ma rchands de La Bale de Gaspe au 19(' sieeLe.· les rapports
dl' production entre La compagnie Hyman & Sons et ses ph/lI'urs-clienls
(M.A., anthropologie, Universite Laval. 1981). On peuL aussi consulter
avec profit LT.D. Chambers, Les phhenes de La proVIl1CF de Quebl'C
(MCMP, 1912). Deux series de lemoignages nous donnenl des renseigne
ments de grande importance sur 1a sociele el ['economie gaspesiennes des
annces 1850-1880. Ce sonl d'abord les rapports annuels de Pierre Forlin,
Theophile Telu et Napoleon Lavoie du Service Canadien des Pccheries
(App. des jAL el Doc. de La Session federaux, 1855 et ss.) et ensuile les
Rapports sur [es missions du dw((!s(' de Quebec (1859-1874). CheL les
contemporains, il faul aussi mentionner I'ouvrage de Thomas Pye, Cana
dian Scenery: Dislnct of Gaspe (john Lovell, 1866), tradui( el annale par
Jean Lalibene et Andre Lepage SOllS Ie tinelmagesd(' la Gaspesleau XIXe
siecle (Presses Comedilex, 1980). L'Esquisse sur la Gaspesie de Jean
Chrysos(ome Langelier (Mercier el Cie, 1884) renferme egalemenl des
renseignements de premier ordre. Mcme chose pour les deux brochures
d'Alfred Pelland, Vasles champs... La Gaspesil' (MC!\,!P, 1914) el Vasles
champs... la region i""latane-Matapedia (MCMP, 1912) dont une panie eSI
retrospective.

Au 20e siecle, l'Ulilisalion des journaux eSltres importante. Si fa ?;rande
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pn'sse- perme-t de- saisir les morne-nts imponants de I'hisloire po1itiquO', Ics
hobdomad<lires regionaux nous re-nseigne-nl sur Lin evenwiJ de sujets e-I
lemoignent des pn:'occ-upations de 1'('lite gaspesienne. Sur I'econornie- des
annf'es 1920, il faul consulter Ie volume premiO'r de LEst du Canada
frall(ais tlu geographe Raoul Blanc-hard (Be<luc-hemin, 1935). CO' tlemitT a
parcouru la peninsule el a laissc des consLat<llions qui lcrnoignO'lll d'une
gra nde- perSpiGlCi u:'. Voi r a ussi La Gasphlf', Sf'S reSSOllrees l1allll"f'lIn ('/ son
dhwloppcmf'nt ewnomique (Ollawa, Minislete de 1'lnttTieur, 1926). Les
inestimables rappons de I'enqucte cconomique- dr' J937, InvmlO11"r des
rrssourrf's ... eles coml.es ele- Malane, Gaspe-Oue-sl. Gaspe·Esl et Bonaven
ture (Mamie, 1937) pel meltenr une vue clclailkc des problemes qu'affrome
chaque loralite pe-ndanl la crise economique. On [WUl aussi consulter les
volu mes de la collection « l\'Qtre milieu» di I igce pa I' Esdras M in vi lie
(Fides, I94 3-19~6) qui fon tune largf' place- a la Gaspesie-, panicu 1ieremen t
ce-lui sur les pcche-s. Surce theme-, voiraussi Louis Bi:'rube,CoujJd'oeilsur
If'S p;chf'flf's de QW'!JfC (Ecole SupcTieure des Peche] ies, 194 J). Sur les
an nees d'a pres'g-uerre, I'ouvrage de base es l cclui clu gcographe P ierrt'- Yves
Pepin, La mist' f'1/ "a/f'ur des res.lourees nalurf'llf'5... (MIC, 1962), Trcs
interessanl ('r derailk, if peUl aussi sen"ir a1'l,tude de periodes anterieures.
Dalls 1'1 mCITIe veine, voir les divers lravaux du BAEQ, Le- centre induslriel
de Chandler a beneficic df' deux theses: en'gor Kremenliev, Thf' Compan)'
and Ih(' Tatun ... (M.A., History, Concordia University, 1975) et Jean
Audet, Gf>ograJ)hle df' Chandln... (M.A., geographie, Univcrsite Laval,
1965). Signalons aussi quelques theses qui dale-nt des annees 40: Gerard
GUiLe, Lr mllzf'lI gasphlen t'l US Tt'SSOUrtes (Licence, sciences sociales,
UniversiLP Laval, 1947); Therese Legart', Condil1011.I f>conomiqllt'J el
socwlt's df'S Iamilles de Casp(:·Nord (Ibid., 1947). Sur le tourisme, voir la
these de Roger Briere, Le IOllris1I1t' 01 Gasphif' (Ivl.A., geogra phie, U ni ver
site de Montreal. 1957). Sur 1e mOUVfmenl LOoperalif chez les pccheurs, il
faul consulter Paul Larocque, Phhf' f'/ coophation all Qurbf'c (Ed. du
Jour, 1978). On pourra completer par Louis Berube, Lint' l,iclimf' df I'iigt'
dt' fer: It' premier n.wltvrmen.t cooperalif chez It'S pfchf'urs df 10. Gasplqf'
(lVI. Sc Soc., llni\'ersitc Laval, 1949) et Pierre ProvOSl, COlllrf' vtnls f'/

marFf's. Lf'S 55 ans dr la CnophaliIle df" phlU'urs df Carldn1l (Ed. officiel
du Quebec, 1978). Sur les transformations socio-cconomique-s de I'a pres
guerre, Ie lecleur aura iLin t(' ret a lire Ie Bf'l/e-A nst' clu sociologue :Yfarcel
Rioux (Musee National du Canada, Bulletin no 138, 1961) et b these de
Yvon DaneZlu t'l Jean-Paul Gagnon, Org·am.lallOrl socl.alf' e1/ Gasphif'
(M.A. sociologie, Vniversite Laval, 1962). La ville minicre cle Murdoch
ville a susci!.c, deux rravaux. Dans/'vlonogmphifdf' Murdochl'illr (Licence-,
g-eogTaphie, lini vcrsi It' Laval, 1971), Ph i Jippe Vai llancourt s 'est interesse ~l

l'evolution elu centre induslriel tandis que Roger Cabol a analyse 1'1 cCldm"
greve de 1957 clans Lf' (ollfiil dr TNOnl1alSSam f syndleale rif :\1llfdoehuill(J
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en 1957, (M.A., relations industrielles, Universite Laval, 1966). Pour les
questions d'ordre religieux, voirles mandemel1ts deseveques de Gaspe et la
R('V1U d'histoire de la Gaspesle, en particulier Ie numero special double
d'avril-septembre 1972. Sur la minorite protestante el son declin, Ie !eeteur
consullera avec profi t Roger Clarke,ln Them Days. The Breakdown ... (Ph.
D., Geography, McGill University, 1972).

. .. ..

Depuis les annees 1960 el particulieremenl depuis ]'experience du BAEQ
(1963-1966), on compte une multilude de publications concernant la Gas
pesie, qui se lrOuve integ-ree dans un ensemble terriLorial plus vaste: I'Est
du Quebec. Cette « region-plan», comme on I'a souven l designee, recouvre
Ie Bas-Sainl-Laurent ella GaspC:sie. NallS ne citerons ici que quelques
tilres plus significalifs a lravers la multilude d'ewdes secrorielles et regio
nales. (Pour plus de details, consulter la banque bibliographique informa
Ii see BADADUQ de I'Universile du Quebec).

Au depart, il convient de mcntionner les travaux du geographe Cler
mont Dugas de I'UQAR, qui font Ie point sur I'amenagement du terriwire
et q ui mellen 1 en rei ief les problemes lied la dispersion: L'Esl du Quebec a
l'h('ure du developpem('nt regIOnal. Rimouski, Cahiers de I'UQAR, no I,
1975, 328p.; Un pays de dista.nce et de dispemon. Queber, Presses de
I' Universi((~d u Quebec, 1981,221 p. Bib!. p. 209-216; « Etude des faneurs de
modification de la repanilion du peuplemenr dans I 'Est du Quebec (1966
1971)>>. Cahlns de geographi(' de Quebec, 19,46 (avril 1975): 167-188.

IJ n'exisle a ce jour aucune etude historique d'ensemble Sur Ie BAEQ,
bien qu'on puisse relever de nombreux articles commentantl'experience.
La meil1eure analyse-bilan est cel1e de Clermont Dugas: « Le developpe
ment regional de l'Est du Quebec, de 1963 a 1972», Cahiers de geogra.phie
de Queb('c, 17,41 (sept. 1973): 292-315 Voir aussi: Paul Angers et Leon
Dian. Pari icipllOn ('I planifiealion reglOna.le: I'exphimce du BA EQ(196 J
1966). Quebec, Universi[{' Laval, 1971, 319p. (mimeographie). Sur l'inter
vention dans Ie secreur des peches, consulLer Orner Chouinard, Une
exphi('nce de dev('loppemenl regiona I dans l'Esl du Quebec: I'mlerven.
tion dans Ie sec/eur phh.e m Gaspesie el aux lles-d('-la-Mrr.del('inf' (/963
1972). M. Sc. (sociologie), Universit(o Laval, 1975.

Sur les annees 1970, cilOns quelques publications en parliculier:
Cormier-B., Micheline, La consolidatIOn du sous-d/>vdopp('melll de la
region Bas-Saint-Laurent· Gaspesze, M.A. (sociologic), Univcrsite de Mon-
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Ireal, 1974. OPDQ. Le profll de tEst du Quebrc. Region 01. ColI. « Les
schemas regionaux», Quebec, Office de planification el de developpemenl
du Quebec. 1976, 209p.; OPDQ. L'arrrwlure urbaine de l'Est du Qu.ebec.
RegIOn 01. CoIl. « Les schemas regionaux», Quebec, OPDQ, 1977, 181p.
Canes.: La problematique du developpement en milieu rural. Rimouski,
UQAR-GRIDEQ, 1976, 277p.; L'Est du QU(ibec. NumfTo special de la
revue Possibles, 2, 2-3 (hiv.-prinl. 1978. Charles Banville. Les Operations
Dignite. Quebec. Fonds de recherches foreslieres cle I' Un iversite Laval,
1977, 128p. Alain Gagnon. Le modele cmtrr-perlphhie appliqup. a I' Est
du Quebec. Cahiers du GRIDEQ. no 6, Rimouski, Universite du Quebec a
Rimouski, 1979, 154p. Bibl. p. 137.
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