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Avant-propos

Le 12 mars 1974, des membres de ]a Societe hisLOrique de la Gaspcsie
s'emretenaient du futur Musee regional·de Gaspe, lorsque run d'eux fil
remarquer que s'il existait ele nombreuses monographies de paroisses
gaspesiennes, on attenclait LOujours une hisLOire generale de la region. Le
projetde ceUe Histoire de la Gaspcsie venait de naitre et il fut resolu de lui
donner suite sans plus l.arder. Peu apres, Marc Laterreur, hislOrien gas
pesien alaI's direCleur du departement d'histoire de I'Universite Laval,
acceptait de diriger Ie projet, d 'en coordonner la recherche et de red iger la
version finale de l'ouvrage. Des l'annce suivante, Ie minisl(~re des Affaires
culLurelles accordait ~l la Societe hislOrique de la Gaspesie une premiere
subvention qui permettait de faire demarrer les lravaux.

D'abord ralentis par diverses comrainres etdifficulles, ces lravaux furent
brusquement interrompus par la lragique disparition de Marc Laterreur
dans un accident d'avion Ie 23 juin 1978. Pour assurer Ja releve, il fallul
reconstiluer I'equipe el proceder aune rediSlribution des laches. Les histo
riens Marc Desjardins et Yves Frenette redigeraient les textes, sous la
supervision du professeur Jean Hamelin; la revision du manuscrit final
serait assumee par Jules Belanger, president de la Societe hisLOrique de la
Gaspesie. Mais si Ie projel a pu etre menea terme, c'estgracdlla panicipa
lion, acompl.er de decemhre 1980, de I'Inslitut Quebecois de recherche sur
la cui lure (IQRC). L'Hisloire de la Gaspesie s'esl des lors inscrite dans un
plus vasle projet d'hiswire regionale, dirige par Fernand Harvey.

Avant de raconter I'histoire des femmes el des hommes qui onl fail la
Gaspesit' d'aujourd'hui, il s'imposait de presenter Ie paysagc gaspesien
dans ses composantes minerales, vegetalcs CI animales. Nul n'elail mieux
designe pour s'acquiller de cette tache que Pierre Dansereau, ecologiste de
repul,Hion rnondiale el Gaspesien d'adoplion depuis 1918. Yves Frenelte
s'esl charge de retracer I 'hisloire gaspesienne des origines a 1760: c'est la
deuxierne partie cIe I'ouvrage. Marc Des;ardins a ecrit l'hisLOire de la
periode ecou lee entrc 1760 el 1920. soi ties lroisieme et qua trierne parties.
Desjardins et FrenelLe ant conjugue leurs efforts pour la cinquieme partie,
qui couvre la periode )920-1960. La sixiemt' Cl dcrnicre part ie de l'ou vrage,
qui traite des annees 1960-1880, a ete confiee il Jules Belanger; elle se veut
moins une histoire scienlifique que Ie ternoignage panoramique d'uD
Gaspesien qui a vecu de pres ks mutations qu'a connues la region au cours
des vingt clernieres ctnnees.
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10 His/oire de la Gaspesie

Les conjonctures politiquc, economique et sociale de l'hisLOire de la
Gaspesie nous ont ainsi amenes a decouper l'ouvrage en six panies. A
travers ce decoupage, nous avons generalemem reten u I'approche [hema ti
que: elle nous a paru la meilleure pour mettre en relief les principales
composanles de la vie gaspesienne. Parfois meme, nous avons laisse de cote
la suile chronologique des evenements pour mieux saisir la continuile de
certaines realiles ou encore pour eviler des repetitions inutiles.

Nous avons voulu ecrire une histoire generale de [a Gaspesie qui, LOut en
repondant aux criteres de la recherche scientifique, soit au grand public.
La narration de ce qui nous a paru la trame fondamentale de \'aventure
gaspesienne des origines a nos jours ne pouvait donner qu'une synlhcse,
avec tous les raccourcis et sacrifices inherents a un lei exercice. CelIe
Histoire ne raconte pas lOut. Elle a probablemem meme passe sous silence
des faits et gesles qui auraienl merite d'en remplacer d'aulres que nous
avons exposes. II nous fallait Caire des choix.

Nous avans cherche a presenter aux lecteurs une vue d'ensemble aussi
equilibree que possible; en meme temps, nous esperons offrir aux cher
cheurs un instrument de travail qui les incite aen treprendre des recherches
plus approfondies sur Ie passe gaspesien.

La documentation sur I'histoire de la Gaspesie se revcle abondame et
particulierement eparse. Pour une premiere synthese, nous avons privile
gie certaines sources: temoignages de contemporains, chroniques de voya
geurs, d'exploraleurs e( de missionnaires, rapports de fonctionnaires et
d'hommes politiques, journaux d'epoque et imprimes gouvernememaux.
Les archives de l'eveche de Gaspe, de meme que la Revue d'histoire de {a
Gaspesie publiee depuis 1963 nous ont ete paniculierement precieuses.
Pour certains aspects, des I.ravaux recents nous ont permis de limiter noue
quete de sources. Ainsi, nous avons pu beneficier des resullats des
recherches d' Andre Lepage et de Roch Samson sur la peche en Gaspesie au
1ge siecle. Soucieux d'interesser ala fois Ie lecteur moyen et Ie specialiste,
nous avons fail un compromis quant a l'appareil bibliographique: nous
n'avons donne que les references qui nous paraissaient les plus uliles et
nous les avons completees par une orientation bibliographique generale.

Les limites geographiques de la Gaspesie n'on( jamais ete precisees
officiellement et elles ne Ie serom probablement jamais. Ace sujel, les
opinions divergent erleur gamme s'Clend de fac;:on assez fantaisiste. D'au
cun pretendent qu'on est en Gaspesie des que, voyageam vel'S I'est, on a
depasse Quebec ou Riviere-du-Loup. D'al1tres affirment que la Gaspesie
commence a Rimouski. Un plus grand nombre considere que c'est la route
de ceinture qui delimite Ie tcrritoire et que la Gaspesie commence ~I

Sainte-Flavie et indut la vallee de la Matapedia. Nous n'avons pas essaye
de trancher d 'autorite la question. NOllS nous sommes surtout interesses au
terriLOire compris entre Cap-Chat au nord et Ristigouchc au sud, don!
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('evolulion hislorique a fail une region distincte. D'ailleurs,la creation du
district de Gaspe en 1788 et celie du corOle du meme nom en 1792 som
venues coiffer cette enti teo On confi rme la rationali te de ces Iimi tes en 1922,
lorsqu'on uea Ie diocese de Gaspe, qui les epousa. De LOUle la zone
Iimitrophe, il eSI evident que la region de Matane-Cap-Chat est celIe qui
presente Ie plus d'affinites avec ce territoirc. Aussi, IlOUS faisons If(~S sou
vent reference ace secteur acheval sur la Gaspesie elle Bas-Saint-Laurenl.

Cene Histoire de La Gaspesie a necessile la collaboration de plusieurs
institulions el personnes aqui nous voulons exprimer notre graLitude. Le
ministere des Affaires cultu relies d u Quebec nous a consenti la gra nde pa fl

du financemenl dont nous avons eu besoin. Pierre Boucher, alars qu'il
etait sous-minislre ace minislcre, a parraine notre projet avec beaucoup de
comprehension et de determination. La participation financiere de
I'IQRC a ete LOut aussi determinante que la collaboration de son person
neL Nous avons egalement beneficie du soutien du departemenL d'histoire
de I'Universite Laval, d u ministere de I'Education el du Serv'ice de 1'educa
lion des adultes du College de la Gaspesie.

Pendan t pI us de dell x a ns, Farnand Harvey (3 ne pas confondre avec son
homonyme de l'IQRC) a cffeClue une partie de la recherche et effeclUe Ie
premier jet de pJusieurs lhemes pour les annees 1867-1960. i\ la recherche
generale, nous avons pu compler sur la collaboraLion cle Yves Beauregard
eL de Celine Juneau, Rejean Lemoine et Micheline Gaulin OIll collabore a
la redaction de certaines secLions consacrees a la periode de 1945 a 1960.
Claude Allard a panicipe a la revision des Lextes des periodes 1920-1960 et
1960-1980. Paul Joncas guida les chercheurs a travers les archives de
I'eveche de Gaspe et i1leur prodigua LOule la collaboration dont sa riche
experience dans la vie religieuse du diocese Ie rend capable. II a egalement
revu Ie chapitre sur l'hisLOire socio-religieuse de 1920 a 1960. Chamal
Soucy, aSSiSlee de Jean-Marie Fallu, a paliernment rassemble la documen
tation iconographique. Quant au travail cralographique, it a ete effeclue
par Ie geographe Jean Gosselin.

Cenains specialistes OIll bien voulu relire nos (eXleS en premiere version
el nous faire par! de leurs remarques et suggestions. Ce sont Jacques
Malhieu el Yves Roby, du depanemeIll d'hisLOire de l'Universite Laval,
Jacques Frenelte et Jean-Guy Deschenes, aIllhropologues, feu Fran(ois de
B. Gourdeau, ex-fonclionnaire au ministere de la Chasse el de la Peche.
D'autres nous ant apporte une assistance qu'il nous faUl qualifier de
speciale. Andre Lepage s'esl faiL Ie leCleur criLique de nos texles sur les
peches de 1760 a 1920, en plus de nous donner acces ases propres manus
crits. Fernand Harvey, directeur de la colleclion «Histoire regionale» a
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I'IQRC, a relu paliemmenl nos texLes eL nous a donne de nombreux eL fOrL
uliles conseils. Jean Hamelin a eLe pour nous un guide sur et stimulant.
C'est avec une disponibiJite remarquable qu'il a continuellemenL soulenu
el oriente nos e([orLs, qu'il no us a encourages en cenains moments particu
litTemem di([iciles et qu'iI a mis a notre service sa longue experience
d'hisLOrien. Enfin, notre edileur, Antoine Del Busso, a fail une lecture
altentive de LOuS les texles.

Pour la correction des epreuves, nous avons beneficie de la patienLe
collaboraLion de Paul Joncas, de Michel Lemoignan et d'Aurelien
Lapierre. Nous avons rer;u aussi I'aide des services lechniques des secreta
riats du Musee regional de Gaspe, de I'IQRCel du depanemem d'hiswire
de l'Universite Laval, paliculierement de Georgelle HUOl. A la Bibliolhe
que de la Legislature du Quebec, no us avons LOujours pu compter sur la
disponibilite du personnel, en particulier de Gilles Gallichan.

Nous remercions sincerement tous et chacun de ces colla bora leurs sans
qui la premiere hislOire generale de la Gaspesie se ferail encore aLLendre.

Jules Bp/anger
Marc Desjardins

Yves Frenelle
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Premiere partie
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Le paysage, .
gaspeslen

par Pierre Dansereau,
proEesseur d'ecologie

Universite du Quebec it Montreal
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L'hisloire idenlifie les phases de "occupation d'un paysage en suivanL la
trace des populalions humaines qui s'y sonL succedees. Elle rappone les
effons el les confli ts qui on l marq ue la prise de possession et I'expJoita lion
du lerritoire. L'ecologie eSI, en quelque sone, sOLls-jacenle a l'hisLOire
puisqu'elle fait l'invenlaire des ressources el definil Ie dynamisme des
forces qui les animenl.

La prise de possession par j'homme peU[ se lraduire par une serie de
bilans au Ja capacite de sun'ie el Ie niveau de developpement sont condi
tionnes par les elements positifs de l'environnemenL, c'est-a-dire les res
sources (chaleur, eau, sol, vegetalion, faune, information, services) et ses
aspects negatifs, c'esl-A-dire les exces et deficiences deces m~mes ressources
(froid, erosion, rarele el maladies des plan tes el ani ma ux, mesinforma lion,
absence de services), autremenl dil: ses contraintes.

Ces eSli mes fondamel1la ux refletel1ll'a lignemel1l des forces permanel1les
du paysage que meme 1a venue de l'homme technologique ne samail
neulraliser. Un invenlaire des ecosystemes Ilaturels nous offre donc la wile
de fond sur 1aquelle se Mroulenl les destins de nolre espece. La guerre de
Troie, la decadence de Babylone, les Croisades, la colonisation du Nou
veau Monde el de ]' Auslralie ne s'expliquent pas sans la connaissance des
climals, des sols, des vegetations et des beleS sauvages qui precede la
seq ueJle des in vestissemenls h umai ns et des controles inSlilutionnels. Wes
ting vienl de dresser un bilan de j'ecologie des conflits armcs qu'on peul
lire parallelemenl a la grande hiswire de Toynbee ou de McNeill pour
mieu x eta yer la vision des impacts i rreversibles et des lentes ,ica trisa lions!.

Le paysage gaspcsien pone)a marque de plusieurs etapes de !'economie
humaine, puisqu'il y subsisle de vaSles elendues encore aujourd'hui sous
lraites a I'impact humain, que la chasse ella pechc y persistent et qu'on y
lrouve des zones agricoles el induSlrielles el des elablissemenls urbains.
Pour bien comprendre I'etal acwel de I'occupation humaine de Ja Gaspesie
el pour suivre Ie fd hislorique de son developpement, on examinera
successivemenllo base biophysique el ses coniraillles, ies wnes bioclimati
ques, et l'etat aetLiel de l'oCCul)otion des lenes. Ce tableau sera dresse dans
une perspective eeologique, c'est-a-dire en appliquarll les concepts unifi
cateurs de la science de l'environnement.

La perspective ecologique
Le cadre hislOrique dans lequel se place la preSenle introduCtion ne permcl
pas une definition delaillee des [ermes el des principes de l'ecologie2. Dans
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un bref raccourci, can ten LOns-nous done d 'esq u isser 1t's notions fondamen
tales des cOTlu'Pls ecologzques et de les appliquer aux dements ies plus
visibles du paysage gaspesien,

La notion d'ecosYJleme eSl dc'sormais assimike par lcs economisles
eux-mcmes Ct elle eSl aussi passec dans la langue des journalisles, Ce qu'd
fa u ten relenir d 'essemiel, c'eSI la dependance dfs clles vIVa n IS vis-,\-vis leur
milieu physique (qui les pourvoit des ressources indispensables et leur
impose des contrain[es); c'esl aussi l'intfrdependana des ctres vivants
emre eux; c'esl enfin la nature du cyclagf' qui permetdes lransfens de lOUie
sane,

us CCosysle-mes, dans Ie monde, SOJl( exccssivemem nombreux, I1s sonl
souvenl inlerdependanls, el sunout ils ll'velenlune large gammt'd'adapta
tions. Aussi ne doil-on pas perdre de vue la forel tropicale, les savanes
africaines, les desens mcxicains ella LOundra arctique si l'on veul bien
comprendre, en Gaspcsie, la forcl, Ja lOurbicre,Ie marais sal(, les corniches
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d 'oiseaux de mer, et les paLUrages. C'esl I'aspect dynamiq ue de ces milieux
qui nous revelera leur pOlemiel (et par consequent leur a v~nir possible) tl
qui no us eclairera sur leur eq uil ibre aCI uel (et tOm mel1l i I a ele attei nl dan s
Ie passe).

La phase gaspcsienne (figure I) de ceue i{rande forcl de wniferes qui
s'elend de l'Atlantique au Pacifique est considen~e comme un climax
regional, c'esl-a-dire un~ formation vegetale enracinee dans les tenes bien
drainees qui se mainliendra telle quelle aussi longtemps que Ie dimal
lui-meme ne subira pas de changement imponant. Une stabili((~ presque
aussl grande se rnanifesle dans la tourbiere (figure 2), rnais acondilion que
Ie drainage continue d'ctre bloque. Le marais sale (figure 3), au contraire,
est Ie resultat du connit incessanl des sedimenls deposes par les rivieres el
par la mer el de leur r~maniementpar les crues el par les marees, Les masses
vcgelales qui sc developpel1l sur ces sites sont fon differentes: de grands
arbres (sapi ns el epineltes) ancres dans un sol bien aereel riche dominenlde
nombreuses herbes, mousses etlichens dans la forct; des arbusles rabougris
plongent leurs racines dans un epais tapis de mousses stagnantes dans la
lourbiere; un pre tres dense d 'herbes resis tantes au sel ~I au mouvemen l des
eaux eSI anere dans une boue assez instable.

La haute produnivile de la foret el du marais sale offre I'abri ~I la
nourrilure ad'innombrab!es animaux, alors que la lourbiere, plulot sle
rile, eSI moins accueillante.

i\. vrai dire, b~aucoup d'animaux doivent se deplacer d 'un ecosysleme a
l'aUlre pour subvenir a leurs besoins de nourrilure, d'abri et de reproduc
tion. Les fabises de I'lie Bonaventure (figure 4) en (ournissenll'exemple
c1assique: les margaulx (de meme qu'une demi-douzaine d'aulres oiseaux
de mer) vivem en colonies d~nses sur les corniches de pierre friable; mais ils
doivent rapailler dt's algues et des plantes terrestres pour balir leurs nids et
pccher les poissons dans la mer pour se nourrir. Chaque hiver, ils se
lancem a la nage vel'S Ies mel'S du sud d'ou. its reviennel1l au primemps,

D'autres animaux (chevaux, vaches, moutons) n'occupel1l que des prai
ries defriehees pour eux a mcme la forel ou a Ja suite du drainage des
marais. Ces paturages (figure 5), semes d'herbes europeennes, sonteXposes
a la constante invasion par Ies plantes du pays (verges d'or el aulnes) et
subissel1l mcme la menace du retour de la (orel.

Un ecosysteme, iei eomme ailleurs, differe done d'un autre d'abord par
ses occtlj)anls: epinette, origna!, (auvelle dans la (orcI; sphaigne, cassandre,
fourmi, grive dans la lourbiere. La biomasse (poids LOlal de la maliere
vivante, vegetale et animal~) eSllres variable aussi par son volume (forcl!
lOurbiere), par sa produetivilc (lOurbiere/marais sale), par sa slabilite
(fOrCl/paLUrage), par Ie rappon vegetal/animal (tourbiere/corniehes).

L'applieat ion dt' la notion d'ecosy Steme nous permet done d 'anal yser les
mosa'iques regionales, depuis les cotes lres aeeidentces j usq u'aux sommets
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alpins, afin cle projeter sur la toile de fond clu dynamisme nature1 les
eVfnements du passe c( la trace qu'i!s ont laissc sur le paysage acwel.

La base physiologique
et ses contraintes

Les ressources cI'un paysage dependent avant taul de son hisLOirc geologi
que. Les depols successifs, depuis Ies epoques Ies plus anciennes, sont
toujours I'objet cle I'exploita lion par les plantes etles ani ma ux qui y vi vt'nt
aujourcl'hui. Le climat exerce un role preponderant en fournissant reau el
]a chaleur qui, sous Ie urs diverses formes et rythmes saisonnier s, favoriscnl
ou limilent J'acti vi Ie biologique et humaine. La flore et la faune dans (eurs
migrations passees comme dans leurs mouvements aCluels sonlla matiere
meme de l'inveslissement du paysage.

On se demandera clonc, en lomparant la Gaspesie avec la plaine de
Montreal, les Laurentides (et mcme Ja France au la Nouvelle-Zelande),
quelles son lies ca raCleristiq ues de la roche-mere, du cl ima l, de la flare et de
la faune f

La figure 6 fail vail Ie relief de la peninsule, soil un massif cenlral
sureleve (Ies monlS NOIre-Dame d'ou emergent les Chic-Chocs), point
terminal des Appalaches, dont l'aulre extrcmilc est clans l'Alabama. Le
rebard seplentrional eSI. plulot (-scarpe, alaI's que la [acl' sucl eSI attenuee
par des plateaux Ct un picmont que borde la baie des Chaleurs. Lecours des
rivieres connait un regime lOrrellLiel qui chaque annec peut deplacer au
remodeler les plalieres.

Deux cres geologiqucs Olll contribuc au relief el aux formes de lerrain
aCluels. Les roches precambriennes qui affleurent panout au nord elu
SainI-Laurent som ;1 peu pres absentes, alors quI' les dl'pcns du primaire
SOI1l panout presenls el forment l'infrastructure de la peninsule. Du cam
brien (vieux de 570 a500 millions d'annees) au permo-carbonifere (280 it
225 millions d'annees), ces couches geologiqul's conservenl<\ I'clat fossilc
Ies invencbrcs (brachiopodl's, Irilobites), les poissons et les premiert's
plantes vasculaires (ancctrl's des prell's el des faug-tTl's) qui trauvaient leur
subsistancl' dans la mer au dans c1'immenses mCHccag-es.

Les eres suivanles (secondaire: 225 {t 65 millions d'annees; leniaire: 65
a 3 millions d'annces) n'ont pas laissc de tels t(·mains. En fait, elles n'on!
laissc aucune trace, si ce n'esl les failles, les soul(~vements et I'erosion qui
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ont si fortemenL deplace des depots horizoTHaux en Its redressant (fig-ure 7)
el les pliSS3nt (figure 8).

[] reslait a l'ere la plus recente, Ie quaternaire (qui a depute it ya environ
3 millions d'annces), a couvrir la peninsult ;'t plusieurs reprises d'une
epaisse cauche de glace qui devait mcme deprimer Its massifs et Its coli ines
el permellre it une partie de la plateforme conlinentale de sortir de Ja mer.
Le retrail des glaciers a partout creuse de nouvelles vallees, forme des
eSluajres el des barachois, laisse des cu veltes sans drai nage exterieur, amon
cele des morai nes agros blocs. II a a ussi perm is a ux terres sou lagees de son
poids de se sure lever.

Les det<l ils de cette hi sLOire tres a ncienne qui a determine Ie relief on l ete
etudies a fond), de meme que les evenemenLS plus rteents (qualernaires)4,
qui sont plus imponanls a connaltre pour comprendre, d'une pan, la
formation des sols et, cI 'a u Lre part, la disLribu Lion actuelle des plames et des
al1lmaux,

Le microrelief eL les sols eux-memes qui nourrissenl les pJantes sont
fonement influences par It climaL. CeJui de la Gaspesie se ressem un peu
mains qu'on pourrail croire du voisinage de la mer, qui pounant main
tient les lemperatures souvent plus bas~es ['e[(~ et plus hautes l'hiver. Pour
expliquer la duree cle la saison de croissance et les inLemperies, il faut

Figur~ 6.
Can/" ell" la Gaspe_ie
mOnlranl les Lones bio·
cllmallques approxi
m;lI ivcmen I deli mllees
par J'aJIHude.
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Figl.lr~ 7.
Le Mont-Joti.;\ Pet'ce.

mOil Irani Ie redresse
men I de~" neifn~

depc>!s mann.~ cause
par un mouvcmenl de

la crOll Le Lerreslre

invoq uer les regimes a tla nLiq ue et continen Lal qui s'affrontenl, les effets de
I'altitude, eL les variations locales de chaleur eL de precipiLaLions. A tout
prendre, c'est un climat continental agrands ecans, sans periode seche. Le
relief el les vents in[]uencent les dePOts de la neige, par exemple sur Ics
falaises littorales ou I'on renconlre des plantes qui doivent eire fortement
resistantes aux inlemperies puisqll'elJes OIll peul-Ctre sLJrvecu sur place
allx allees et venues des glaciers.

La flore gaspesienne attire clepuis longtemps I'altention des bOtanistes,
car elle comporte des clements «rares »6 Ce n'est evidemment pas fa raretc
elle-meme q ui importe; c'esl plu tOI Ie temoignage historiqlle qu'apportenl
ces plantes. Ainsi, dans Ie golfe Saint-Laurent plusieurs especes ontleurs
plus proches sLations dans Ies Rocheuses (le chardon de Mingan, la verge
relle composee, Ie sainfoin alpin); d'autres SOIH fort repandues dans les
mi lieux alpins et aretiq ues (Ia camarine, l'armcrie, Ie saxifrage pourpre); et
certaines nedebordent pas la lOnedu golfeSail1l-Laurentlui-meme(patLl
ri n des sables, renouee de FO\,.. leI', grande puccinelle). Ces plan les curieuses
sont, pour la p\lIpart, rtfugiees sur les falaises el Irs eboulis, ou sur les
platieres rocailleuses, tollS habitats instables et fort exposes aux
intemperies.

Mais la masse de la vegetation est cornpo~ee d'especes boreales, associees
a la (OreL canadienne (de l'Atlantique au Pacifique), SOil Ie sapin, ks
epinelleS, Ie bouleau blanc, les quam;-ternps, la savoyane, elL D'autres
especes egalement abondantes appaniennem plutot aux Appalaches (l'as
tel' acumine), au complexe des Grands-Lacs - Saint-LaurenL (Ie pin blanc,
le muguel des bois, la clinwnie) ou merne it la foret dCcidue qui s'etend du
Mississippi it I' Atlanliq lie en clebordant les Appalaches CI en entourant ks
Grands-Lacs (t'rable it sucre, claytonie cle Caroline, cigue rnaculee). Les
plantes introduires d'Europe et d'autres continents sont quelquefois
encore plus en evidence dans Ie paysage que les indigenes, qu'elles soient
cultivees (Ie mil, l'avoine, les pommes de tent) ou mauvaises herbes (la
marguerite, Ie pissenlit, les epervicres, Ie jargeau, les chardons, Ie
ch iendem... ).

La couverture vegetale aCluelle renete donc assel faibfementles evene
mems anlcrieurs it la glaciation. Elle fait SUltOut voir I'accord avec Ie
climaL auuel et les rcliques de temps (posl-glaciaires) un peu plus chauds
et. beaucoup plus fraids.

La faune que nounit el abrite la matrice ve~etale est elle-mc-me infIuen
ree par Ie passe. La pfupart cles mammileres borl'aux sont presents, sauf Ie
loup el peut-etre Ie carcajou. Les grands cerviues (orignal, chevreuil,
caribou) occupent des habitats differents. Musaraignes, ecureuils, campa
gnals, souris sauteuses, lynx, martrcs, hermines, visons el loutres som
frequents sinon nombreux.

La faune ornithologique est assez riche. Outre les pirtoresques oiseaux
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de mer (m(tr~aLllx, pingQuins, mOLlclles, goc-lands, marmellcs, go(\C's)', el
la sauvagine (oies. canards, grebes), tOut un peuple de passcreaux (pinsons.
fauvflles) oecupe Its bois et les champs, It'S plages f't If'S marais.

Les zones bioclimatiques

I.e decor nature! cle la Gaspi'sic se repanil done en lrois grandt,s wnes,
selon I'allitude t'I Ie rei ief (f igure 6). L.e biod ima l, en dfel, est fon d il'ftTCll L
du niveau de la mer jusque vcrs 2000 pieds (lOne bod'ale); puis de 2000 ,'I

plus ou mains 3000 piecls (zone subarcLique au sub,lipine); el enrin au
dessus cl't'n vi ron 3 000 piecls (zone al pine), Ces trois pa Iit'rs abri Lent eha< 1I n
une flore, une vl'p;etation elunc faunt' (aranl-risliqucs. La figure 9 fail voir
Ie pallon gl'nl'ral de la zonaLion en altitude dans J'Est de l'Amerique du
Nord.

Fi~\In' ~.

1.(' (;, '» Morl1<", Ull CdP

rongi' p'lI 1,1 rneT qui
cxposi' ,,", plls t'l Ie~

,,<,phs h""i'$ pal In
hdLJ.'is('nH:'nl~. It's Idsse
11)("H, t'l ks L,illt-s
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I ZONATION ALTITUDINALE DANS L'EST DE L'AMERIQUE DU NORD

QUASI·
ALPINE

ALPINE

BOREALE

FORET
DEC/DUE

BOIS·
FRANCS

SUBALPINE

KRUMMHOLZ

MESIQUE

:l?-_~~~tii~~,'
, .' ~.":. . :.' :. '. .:.

Fif:;\Jr<: 9,
La lOnation de la vc~e.

laliun dan.' I'f'SL dl'
rAmi'llque du Nord,
c!epuis I.. I1,V(",lIJ de la
ml')" jusqll'au sornmt(

des IlIUlHagn('s, On
Lroll\'(' dans It's ChIC'

Choo WlIlts n·s formes
de vcgi'lalion,



La lOne borea Ie contieOl un seCleur litLOral (en dessous de 500 pieds), qui
est, de loin, Ie pl us impona nt et Ie pI us d iversifie avec ses falaises, promon
wires, barachois, vallees afond plat et collined penle douce, Oll domine la
fortt de coniferes (figure 10),

La zone subaretique eSllimilee aun plateau ou lesarbressonl plus petilS
el plus espaces (figure II); landis que la zone alpine occupe les sommets
isaU~s des Chic-Chacs, se place au-dela de la limite des arbres el se
lfauve recouvene d'une loundra semblable a celie des regions arcliques
(figure 12).

FJ,e;UTl' 10,
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un pilr<. au unt' sa VJ. I)r
ue (araell?re sub~lpiJ1.

Fip;ul(' 12.
AlI·dcl:,d .. la limileucs
arb!""s. Ies pc'nt(', l'lles
sommC'IS des Ch, .. ,
Chocs d bri lent dcs
pc10llses rases ou
ell'")'(' l!l1e lOlilldra
d'arhuslt'S ramp,Jllls
(Mom Ja( que.,
earlier).
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A l'inlerieur de chaquc zone, selon la physiographic, la roche-mere, la
pellle, Ie drJinage, les ressources du sol el du climal subissenl des assem
blages qui engendrent des hosyslcmes differents, l.e tableau I est un essai
cle classificalion simplifice qui rend compte des pieces de la mosai'que
vegelaleS. Une description complCtc exigcrai tune analyse de chacun de ccs
types de vegelalion.

Tablf'atl 1,/, Lf'S !ormf's df' Tf'lif'! de la peni1/.'>ldf' df' Gasp;', I('UTS Tfgimf's
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n. OWIt'

forme-de-relief

24 HlSloiTe de La Gaspesie

Relic[ et
regime
physio
graphique

:\BR1'PT
(t'ro,ion 1



Le paysage gaspeslen 25

Peut-rtre convienl-il, lowefois. de signaler dans chaque subdivision des
conditions ecologiques qui ont un irllrrcl palliculier, soiL ;:l cause de
reponses biologiques peu communes, SOil <'1 cause de leur imparlance paul
I'homme.

Ainsi, Ie complexe IitLOral (figure 10) ,\ J'embouchurc des rivicres formt'
une mosa"iqut' cl'une grande beaulC: Ie barachois, ce((c longue barre de
sZlbles rdoults par Ics courants marins, abrite llne prairie de blt-des-sables
ou fleurit Ie pois-dt-mer. Ll ou celtt' formalion est tres large. comn1l' ,'I

Penouille, il se forme line savant' d'C'pincltt's <'1 lapis cle lichens blancs et de
hudson iLlS argenles. Dans fa lag-une, It'S ilots de mcuais sale salll rougis par

Tableau 1.1. (suite)

Relief el Forme-de-relier Habitat Vegetalion de~ lroiszones bioclimaliqucs
regime.
physio- Boreale Subalpine Alpine
graphique

MOYEN E. Coli inc Versant Forel de sapins Savanes Toundra
(erosion elo'eplneLles d'cpinelLes,
el sedi- bouleaux,
menliHlon) lichens

r. RII'iere Ljl POl"maLe POlamaLl~ N./\..

Gri've el berge Saulaie, Pellpkraie NA
peupleraie

Plage flrmai", Praine Pelouse
a roin blcu Ires dense

Plauerc Saulaie a Aulnale
cornouillers

Levee Peupleraie, N.A. N.A.
ormaie

Ruisseau POlamaie POlamaie Pelouse
d'epilobes

PLAT G. Plaine Marais Typhale Scirpale Stirpaie
(sedi· elrOSSe
menJalion) Sabliere Onagre~el NA N.A.

ver~es d'or

GravLl're Bl'tulaie BelUlaie Toundra

H. Plaleau (V<Jriable) ForeL de sapins Savane Toundra
1'"1 d 'epIneHeS d'epineLles,

bouleaux,
lichens

Febenmeer N.A. N ..... Croi.Lle
de lichens
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la salicornc etwpisses de jones noirs, de lakhes jaunes, de spaaines venes.
Ailleurs, des ramparts de sable ou de gravier, clans Ie desordre du rctraildes
glaces, onl bloque Ie drainage, el des LOurbieres se sam formees, com me dc
gTosses eponges: elles se eouvrent de £leurs roses (rhododendron, kalmia,
andromede, aLOeas) au blanches (lhe-c1u-Lahrador, chicoute, smilacine,
cassandre) elan y renCOnlre des plantes carnivores (rossolis, sarracenies);
on y enfonce dans un epais matelas suinlam de mousses (sphaignes).

La forel presente un grand nombre de variations, depuis la dominance
des trembles et des bouleaux apres Ie feu au la coupe (figure 19), jusqu'a (a
forct d'epinettts (figure)).

Les hauts plateaux. un peu fraids, sam domines par l'epineltf' noire.
mais sa croissance eSI plus raible, et surtout l'espacement eSI plus pro
nonce, de sone qu'on est plutot en presence d'un pare au d'une savane
(figure II) que d'une forct dense.

Tableau 1.1. (suite)

Relief el Forme-de-relief Habital Vegelation des lrois zones bioclimaliques
regime
physio- Boreale Subalpine Alpine
graphique

DHRJME r. Bass in c10s Tourbiere Fourre de cassandra· Kalmia- Pelouse
(sedi- the du Labrador de TOuches,
menralion) laiches

Lac, flang, mare Nenupharaie el pOlamaie Isoelaie

]. Liltoral Plaliere Saulaie a Aulnaie N.A.
comou i lIers

Greve eL berge Saulaie, Peupleraie N.A.
peupleraie

Plage flymaie Prairie Pelouse
afoin bleu Ires dense

Bande Marais sale N.A. N.A.
inrenidale aspar/ines

Lagune Zostt'raie N.A. N.A.

K. Barachois Marais el fosse Typhaie Scirpaie Scirpaie

Levee Peupleraie, N.A. N.A.
ormaie

Plage flymaie Prairie Pelouse
afoin bleu Ires dense

L. Mer Mer Herbier N.A. N.A.
de laminaires

• N.A.: non applicable.

Source: Dansereau, Pierre. "Biogeographie», Encyclopaedia Univefsalis, 3:293-301. 1968.
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Quant a ux sommets alpins, les arbres, de pl us en pI us rabougris el wilks
par Je vent (krummholz: voir figure 9). finissenl par disparailre. La loun
dra ella pelouse (figure 12) abritent un grand nombre de planle's qu'on ne
retrouve pas aplus basse altilude: Ie sauie herbac~', Ie bleuelalpin, Ie silene
acaule, la Iychnidf' alpine, l'armerie, Ie rhododendron lappon, etc.

LJimpact humain:
etat actuel
de roccupation
L'aetion de l' homme a d&bu te, apres Ie retrai L<les glaciers. par I'occ upalion
amerindienne qui a laisse peu de lraces. La prise de possession elu lerritoire
par les Fran~ais, puis par les Anglais, a pose sa marque de diverses fa~ons

que l'on peut evaluer selon une echelle de J'escalade elu pouvoir huroain,
Ceci nom amenerail acanographier la Gaspe'sie en lepn:'senlant d'une

fa(on appropriec: A) les paysages laisscs ;'1 I'elal nature) (au revenus ,'I la
nature aprcs I'abandon); B) les dHricheInellls el cultures, en faisant une
pan impor lil nle ala peche el ala forct: C) les rcseaux de comm unicalion Ct
les industries; et finalemcnl, 0) I'urbanisation,

Cest ('videmment Ie premier objcclif d'un ouvragc hisLOrique que de
raire voir dilns I't'tat aCluel d' un pa ysage Ie r('su Ita t de LOutcs les infl uenecs
qui s'y sont eXerC(:e5. Cela eSl neCe'ssaire a une explication des effets stati
ques et dynami q ues que Ics contempora ins peu v/:,nt observer. Or, cc\a n 'eSI
pas moins utile <1 une perspective qui cherche ;1 relrouver des pOlentiels
negliges ou sous-exp1oi lCoS, des occasions manqulTs,desl'cheo conSlruuifs,

Cette rctrospecli ve d u deve loppe merll h iSLOriq ue est I'arricre-pJan sur
[equel on pem projeter les contraintl's majcures et les tendances lourdes
pour cli'gager les « fai ts poneurs d '"ven i r» a uxq uels Ie syslc'me de va leu rs
ne peul echapper9 . AUlremcnl elil, les choix pennis el les hYPolht'ses
fUluris(es vraisemblables SOnL axt's sur Ie pOltllliel du paysag-e aulanl que
sur les courants economiqu('s el sociaux rt'gionaux l't mondiaux. 1..e
tableau 2 eSl un essai d'alignemenl de res forces dom 1a predominance
changeanle modificra l'amenagemem et la gestion du lerriLOire,

De (elles notions ne manqueronr pas de surgir frequemment dans Ie
present ou I'ragT. Aussi nl:' tenterai -je pas d 'an lici per sur ks d ivelses formes
qu'a pu assumer 1'occupation cle la Gaspl'sie par I·homme. Je me
conrenlcrai de degager Ie!> principaux poinl!> de repcTt' dans le paysage
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aCluel qui temoignenl de la diversite et de la relative intensite de
l'exploilalion des ressources dt' la peninsule.

Les annees 70 ont ele l.reS productives pour le~ sciences de l'environne
ment. Elles ont singulieremem abonde en essais d'intc~rationdes scie'nces
nalurelle~ el des sciences humaines. La methodologie de l'ecodeveloppe
nunl a pris des la ngellles eli verses selon que la poussee venail de la biologie
ou de la sociologie. Les Iravauxde Dorney, de Coleman a\""aterloo, ceuxde
Jurdant el al. il la baie James, faisant suite aux propositions de McHarg,
Leopold 1:'1 al., Sachs et bien d'autres10, onl. conduit a ]'elaboralion de
« ma trices d' impaCl» aponderalions depla~ablesqui accusem I'Ctal encore
pionnier de celie nouvelle synthese.

Ayanl con[ribue moi-mcme a ce concen ll , je ne m'arrcterai ni a la
critique ni a i'auLOerilique de celie methodologie, mais j'appliquerai
resolument mes propres conct'pts au territoire gaspesien.

rai voul u a ussi romribuer a une lechniq Ue' canographique de I'occupa
tion des lenes, plus ecologique el. moins exclusivement empirique el
ulililain:' que celles donI nous disposons deja. CelIe classification '2 est
basee sur I'escalade de I'impacl humain sur Ie paysage. On y tiemcomple
de la liberation progressive des energies de la matiere qui a permis a
}'homme des extensions loujours plus puissanles de son pouvoir d'exploi
talion du monek mineral, vegelal, animal et, en fin de compte, humain.
Cela passe par l'inslrumemation, Ie feu, I'agriculture, l<l domestication,
l'industrie, I'urbanisation, la conquete de l'air, de l'espacc el de l'alOme lJ

II n 'esl pas question, ici, d 'un sondage en profondeur de res phenomenes
adaptifs de la prise de possession de la plancl.e par I'homme. Contentons
nous d'une simple application it la Gaspesie de la grille d'i merpreLalion de
I'occupation des terres que propose Ie syslcme en question. Une Lelle
classifica tion, basee sur I' esca lade de I'im pact hu main, a pou r di vision
majeure quatre volets: A) la nature, B) la campagne, C) l'induslrie, D) la
ville. Les processus dominants sonl fOrl diffprellls, et se definissent de la
fa\"on suivante,

A)Dans la na.ture, Ie libre jeu de I'hereditc et du milieu (les processus
ind/g:enes) a permis une adaptation a long terme des especes e[ des ecosys
t~'mt's. Le simple fail de la presence d'un grand nombre d'esp~'ces revele la
prt'uominance de la survivance sur I'efficacile. En geniTal, lOus les niveaux
d'cxploitalion sonl <letifs: transformation des subslances minerales en
matiere vegclale, absorbee ensuite par les animaux.

B) Dans la campagne, la seleCtion anificieJle s'eSL tres tot substituee ala
selection nalurelle, et les processus agr£genes ant domine. C'est dire que
I'heredite des especes animales et vegetaJes a ete controlee en vue de fonc
lions et produClions pri vilegiees et que Ie mi lieu Iui-mcme a el(~ de bien des
fa<;'ons souslrai t a ux forces de son d yna misme na I urel. Les cultures sarclees,
Jes grains, les le~umes, Ie pi"iturage son! surveilles et renouveles par Ie
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cultivateur.
C)Dans !'lrIduslrie, ce sonl les processus jabrigenl's qui dominent Ies

ecosystemes, Autrement dit, I'add union de marieres premieres, Ie design et
Ia manipulation conduisenta unechaine technologique (assel semblable ,I
la chaine nlimt:ntaire dans la nature) qui livre un produil. Ce SOnt les
routes etles vehicules. les areliers etles u~ines qui (onl appel ,I I'invention.

D) Dans la ~lill(', ks processu.s urbigenes consistent surtout en une occu
pation tres dense de l'espace par I'homme, en une fone consommation de
biens impones et en utle exportation el'investissernents, en mcme temps
qu'une extension importanre du controle. Outre l'agglomeration des n~si

denct's, la proliferation des commerces, iI ya la puissance des institulions
civiles et religieuses, financiercs er techniques et Ie poids grandissant de
I' informalion.

Les paysages elu monde sont d'abonl caraclerises, <, ce premier orelre cle
grandeur, par I'importunce relative cles qU<lLre volets, Le bleu (sauvage. A),
Ie vert (rural. B), Ie jaunt( ind ustriel, C) et Ie rouge (urbui n, D) sont n~partis
el'une fac;:on lreS revelalrice sur la carte dans I'espace et dans Je temps. Du
18e ,ill 20e siecle. New York et Mon rrea I on t vu Ie veTl n'mplacer Ie bleu. Ie
jaune former un reseau assel dense, el finalement Ie rouge deborder SUI
touLe la surfuce.

Si la Gaspesie, dems son ensemble, demeure sauvage, iI n'en est pas
moins important de nous demander quellcs formes Ont ete assumees dans
les quatre volelS. Cela conduit <, un second ordre de grandeur ou sl' sil.uent
Ies blocs, c'est-~-di1't' des categories d 'occu pa lion cle I'espace regrou pees
scion leur relative ctepense energetiqut',

Un inventaire pIllS detaille permertrait d'examiner It's formes precist's
d'occupa tion une aune, el de repere I' tous les types q Lli se rencon (rent sur Ie
ten itoire gaspesien. ConlenlOJJS-nOLls d'un survol rapide qui identific
l'asped caraeterisliq ue de I'oecu pUlion des lerres en Gaspl'sie, On pouna,
en meme temps, prendrt' consriel1Ct' des princlpullx ploblemes responsa
hIes de l'harmonie el du dt'sordr<:- dans l'environnementH

NATURE
SAUVAGE:
PARCSET

RESERVES

On peut dire que la plus gTande panie de la peninsule se trome, Zt J'heure
actuelle, a l'etat sauvage. La decadence de l'agricuILure a memt' permis Ie
reLOU I' de la vegera [ion span lanee sur des paturagt's et des <. ham ps cu Ili \les.
Le village de Perce en fourni l un bon exemple, puisq ue les aul nl's ont peu it
peLl reenvahi des lerres culli vees (figu re 13), en a Il.endan tun develop pe
ment domiciliaire ou commercial.

Lt' son reservi' aux planrt's el aux animaux sauvages, t'n Gaspcsie, est
t'troitemen[ lie a 1a psychologIc et au syst('rne de vaIt'ur~ dt·s Gaspi'siens
eux-m(~mes, mais aussi i' ('influence des autres Quebecois el Canadiens, A
ces lrois paliers dc con (role, des prt'ssions contrad iCloi res ontL'l.L' u ne source
de conflits.
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Les Gaspesiens de lang'ue franc;aise parlagelll avec les autres Quebecois
une relalive indifference vis-a· vis la nature. Conlrairemenl aux Anglo
Saxons, ils n'avaienl pas grandi dans une tradition respecLUeuse cles sols,
cles plames el des animaux. L'esprit pionnier q ut'becois proclamail volon
tiers: «L'arbre, c'est j'ennemi ». La foret leur paraissait, par ailJf'urs, ine
puisablc, de mc-me que ks animaux sauvages (mammiferes, oiseaux,
poissons).

On aura vu des en trepreneu rs loca llX gruger les blaises pi lloresq ues q ui
fOlll 1e charme (et la valeur touristique) de Perce pour en vendre la « gra
velie» au Minlstcre de la Voirie. Celui·ci, a son tour, aura enlame If's
versanlS cle fa Grande Coupe (au nord de Perce), crt-anl cles eboulis lreS
dangereux et annulant Ie travail des cenlaines de millions d'annees qui
avaienl crtt" ce pi((oresque relief.

Oil aura vu, aussi, des braconniers a ba ttre les cari bous cles Chic-Chon el
me me en vendre la chair en cOllserve. On peut Sf' demander aussi dansquel
etat serom demain les populalions de saumon. Nous vivons actUellemelll
un confJ it ou s'opposent Ies Amerincliells, Jes gouvernemenls du Quebec et
du Canada et les concessionnaires americains.

L' hisLOire d u mo u vemf'n t const'rva tion n iSle a bouli l aujourcl 'h ui au
choix clramalique entre 13 SOCiele de consommation etla societe deconscr
valionlS. Le Canacla a planle quelques-uns des premiers jalons en cream,
au siecle dernier, de grancls palcs nalionaux clans )'Ouest. II CaUL bien
reconnaltre que ces enclaves soustraites a l'exploitation n'entravaiel1l
gU('l'e alars Jes operations rentables de )'cconomie canadienne. II f'n allait
aulrement all Qui'bec el dans l'Ontario, qui n'ont acceplc de creer de tels
parcs que tOul rccemmenl. (Qu'on Sf' LOurne vcrs la France pour constaler
une relicence analogue,)

L'Ol1lario et Ie Quebec, par ailleurs, avaienl instituf des parcs provin
ciaux administres selon des criltres f'1. avec une surveillance beaucoup
moins severes que dans les parcs n<.ltionaux. Dans Ie parcde [a Gaspesie, on
a loltri' non seulemenl Ia coupe du bois mais l'industrie miniere!

Ce]a Clam di l, deu x reserves s'i m poserll. Premierement, des scien tifiq ues
ql1cberois avaienl adopte, des Ie sieck dernier, une altitude neltemenl
conservationnisle et ce mouvemem n'a (ail que s'intensifier au cours des
generations suivanles. Les grands naturalisles, depuis Mgr Laflamme,
I'abbe Huard el ['abbe Provancher, j usqu'au frerf' Marie- Vietorin, Georges
Maheux, Jacques Rousseau, Rene Pomerleau el ceux qui anI suivi leurs
traces, onl militc' en favem de la prolection de la nalLJre. Mais les gOllver
n<lnlS provi ncia ux Olll elC Ires len IS afonnuler une kg-isla tion ilcleq ua [e el a
exercer unf' surveillance efficace. Les reLOmbees elu Programme biologiquf'
in(Crnalional (1964-72) ont etC fort hemeuses a ce point de vlle, car Ie
« Conseil consultatif des reserves t"cologiques» en a rcsulte et Ie Quebec ne
compte pas mains de cinq reserves approuvees par I'tlaL l6 .

Figure 13.
l.~s pralrH'se( \('s po1LU
ragts Jbandonnes sonl
bini[()1 em'ahis par les
aulne" ;', Cannes-des
Roche·s.



La figure 14 fait voir 00 sont situees, <lCluellement, les aires protegees en
Gaspesie, Le parc federal de Forillon eSl assez recent. La proleclion lOlale
est venue Lard, mais elle est desormais efficare. Quant au parc provincial de
la Gaspesic. ses fron tterrs ant pi usieurs foi s change et elles sonl encore
menacees. La quinzaine de reserves eSL en partie l'effet du dec! ubbage, et ces
zones presentent une grande variation dans la preservation de l'elal
sauvage.

II n'esl pas necessaire d'appJiquer une grille marxisLe-leninisle ,) la
gestion des parcs et reserves POUI y retrouver Jes sympt6mes d'alJ~'nalion

des populations locales auxquelles all impose a la fois un systeme de
valeurs elranger (philosophie naluralisle angJo-am&ricaine) el une priva
tion possible de ressources locales (bois, poisson, gibier). Un certain «eli
lisme» est peut-eLre insla lie a u coeur d u mouvement de conservation de la
nature. Si on lui fail un proces d'inLention, il faudra commenct'l' par
reconnaltre l'irreversibilil~' des degals qui se seraient produits tn son
absence.

Ell 1981, nous disposons de bans invtntairts, d'lIne meilleure compre
hension des eqllilibrcs naturels, d'une science plus cenaine en maliere
d 'amenagement et d'une opinion publique pI us eclairee. Les conteslcuions
diverses engagees dcpuis 1960 ant apporte une redefinition des objectifs et

I

I

I

'~I

I

.dd
--~

I
I

I --\7
l__~_O _

Figure 14.
Cane mOnll'anrles

pares el r('senes de la
Gaspesie.
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des limites des pares, une «declubbalion» qui vienl ~t son heme, el de
n OLlve lles habil udes de rccd:alion chez u ne popula lion pI us conscienLc de
l<t vulncrabiJilc des f'quilibres naturels.

La chasse n '3 sans dou tf ja mais elC q lI' lInc reCe((f acccssoi rc clans l'i'(.ono
mie familiale gaspt-sicnne. Aujourcl'hui, elle est un spon assn st-v(>rement
r('glemen It'.

Ll f<tune de mammiferes, d'oiscaux el de poissons est 'lsscl ric he. encore
que la position peninsulairc de l<t Gaspesie eL les vieissiwdes glaciaires
aicnt pu limiler I'an.es ou 1;1 survivance de plusieurs espcces.

Par (ontre, les trois grands ongul<:'s sont pr&sclHS: J'ori~nal qui y lrouve
son optimum {'coIo~ique, Ie chevreuil donL I''lire s'esl agranclie, el Ie
caribou qui a bien failli clisparaitre l7 commc n·· fUI Je «IS clans les
Adi rondacks.

CHASSE
ETPECHE

Fi~IlIT 1.').
l.a pt·( /1('.J la I110fue

lr"dll;Ollllci It' (OIllPOI'
(.,;( k ,(-( h,,!;,,' du j)o;s
')OJl, (11.I ,""oil-II, ~Il) k.c..
\ ,glll'au>.; pr('S <lu quai.
P('l«'·
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F'Rurt' 16.
Rl'('oll~ du foin 11 Sainl
Georg~s-dl'-Ia·Mal bait.

On dresserait de semblables tableaux pour les oiseaux el pour les pois
sons, donl Ie nombre eSl passab1ement plus eln·e.

Contentons-nous de rcgarder du COlC de Ia sauvagine, c'esl-a-dire des
oiseaux qui habitenl normalemenr les marecages etles pieces d'cau et qui
se rallachent, pour la pluparl, aux anseriformes: les oies, les canards, les
sarcelles. On les lrouve en compagnie de nombreux echassiers, des [wards,
des grebes, etc. Ccrle avifaune pa!uslre a fail I'objel de preoccupalions
d'aulant plus conSlantes que sa valeur cynegelique et gaslronomique eSl
importante. Peu d'oiseaux de la terre ferme sonr interessants a ces points de
vue, si l'on exceple la gelinolle ou« perdrix»,la becasse ella bccassine. Les
Nord-AmeriGlins ne sont guere friands de petils oiseaux comme lesgrives,
tellemenl prisees par les Europeens.

II en va au tremenl. pour les oiseaux de mer, pro leges selon ia constirulion
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canadienne par Ies agents federaux, comme lOuS les oiseaux ll1igraleurs.
Les sanctuaires comme celui du cap Tourmenle, de ['ile Bonaventure
(figure 4) et du Rocher-aux-Oiseaux des I1es-de-la-Madeleine, om eH~ era
blis de longue date. II ya longtemps que la chasse y e~( rcglemenlee (cap
Tourmente) ou abolie complelement (lIe Bonaventure). On en vienl meme
a se poser la queslion de la sur-proteClion.

La peche, son origine el son hisLOire som l'objel de descriptions eL

d'eva)uations tres (ouillees dans les chapitres qui suivenl. L'ecologisle ne
manque pas de se poser quelques-unes cles memes queslions que l'hisLO
rien. II s' inq Uiele a ussi de I'escalade de 1a lech nologie, qui, en ren tel bi lisa m
une exploilation desormais bissee au niveau induSlriel. eSI en mesure
d'endommager Ie milieu producleur lui-mcme.

Les na tural iSles n' ignora lent pas Ja presence eles mou les, des bigor-

Fig-ure 17.
Champ, CUIIIV"S (("ns
la pl;;il)~ JI(wrak ;',
Cni<'lon.
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neaux, des bourgauts, des calmars, des oursins, dl"s crabes, des crevelles, du
sebaste et de bien c!'au(res organismes deja celebres sur les tables eura
peen nes et neg! iges au Ca nada. La « decouverte» de ct's cha irs del icates
depuis les annees 60 a entraine une veritable liberalion de ressources
demeurees a J'elal lalenl. D'autre pan, lc potenlie! une fois exploilt,. de
nouveaux dangers pour l'environnemenl se font jour. Depuis que la peche
induslrielle a remplare I'exploitcllion anisanale et que Ie processing lech
nologique s'est SUbSlilul' au sechage en plein air (figure 15), l'epuisement
des populations menacE'. de merne que la deterioration des fonds.

Le deboisemen I en Gaspesie, sui vi du dl'frichement, s'esl t'fl'eClue esst'ntiel
lemel1l d'accord avec les traditions acadiennes et laurentiennes. dles
memes inspin?es des techniques nonnandes et poitevines. Cne rotation
allan l des cultures sarclees au pa lmage en passan l par les cerea les elle foi n
(figure 16) a long-temps prevalu, aver les amelioralions qu'uneagriculture
scienlifique pouvail inspirer aces leITes lointaines (figure 17). Les letes de
morue et les algues om cede Ie pas aux engrais chimiques; quelques
cultures spccialisct's comme les « petits-pais de la Gasp(~sie» ont connu un
bref triomphe. Mais, depuis les annees 40, on a I'imprt'ssion que loute
programmation agricole a disparu.

Sans nous pencher sur Ies GIUSeS et les consequences ('lonomiques el
socia Ies de la decadence de l'agricu lture en Gaspesie, regardons sell lemen I

Ie pa ysage agricolc acwel pour constaler Ie « relour ,I la na tuw >, d 'u n grand
nombre de parcelles encore recemmelH CUlli vCt's. La figure 13 nous montre
une des formes les plus familieres de celte succession: I'invasion par les
aulnes. Cel arbuste eSI poneur de nodules qui ronliennt'nl des baclerit's
capables d'utiliser dirpclelnent ['aZOle de l'air. La rtnmalion qui s'pnsuil
dans Ie sol est tres prometlt'use pour les enlreprisC's de jardinag;e.

Or, si la saison de Vei1;ClCllioli eSl COUl'll', certaines productions sont
susceplibles d'alteindre une qualilc assei t'xcepliannelle (navet, beuerave.
pomme de lerre) el mcme un renclement inll-reSSanl. II se PPUI que l'ap
proche d 'une crise al imelllai re mondia Ie va lorise enfi n I'Cli1;ricu Iture, rceta-



manl lout ,Wlanl l'allention du public que ]a crise actuelle de l'&nergie.
Ainsi, on ne praliquerail pas lrop exclusivemem line «agriculture de
championnat }), ella pr&sente loi du wnage agric.ole serait (-lendue aux
lenes de deuxii'me el mcme de lroisieme calegorie.

La figure 18 fai t voi rune de ces « gTa ndes vallees}) a fond pIal OU les
alluvions recenles permeuem une agriculture llormalc, Ce paysage fut Ie
site d'une experience socio-economique de fOrle consequence au debuL des
"mnees 50. Esdras Minville (ni' a Grande-Vallee), di/eneur de I'Eco1e des
haules eLudes commerciales, ?t Montr<?al, entrepril, avec I'accord de la
munici pal iIe el d u gou vernemelll prov incial, de coordonner If'S ressou rces
de 13 mer, de la tene el de la forcl. Le desserrement de l'etreinle de la
Compagnie Robin, Jones fl Whilman sur If's peches el du monopole des
forels exncc par 1es pulperies amrricaines remplil a1ars Ie calendrier des
viHageois ct haussa leur slandard de vie.

L'cconomie foresliere, acelIe epoque, elail mure pour des changements
de plusieurs ordres. Les compagnies reconnurent (peul-elre avant Ie gou
vernemenl provincial) que Ie bois n'etail pas une ressource inrpuisable el
qu'un aulre mythe, la main-d'oeuvre a bon marche, allail se dissiper.

Cela n'empeche qu'on peut cOnstaler, dans la fOrel gaspesienne d'au
jourd'hui, Ie paradoxe suivanl: 1a coupe a blanc ct d'aulres pratiques
abusives ont laisse des cicalrices inquielantes sur Ie paysage (figure 19);
d'aulre pan, bien des secteurs foresliers sonl sous·exploites, el il arrive que
ce soient de belles forcls inlacles qui sont rasees par Ie feu (figure 20).

C'es{ dire qu'une planificalion nouvelle et coorclonnee des lrois grands
seneurs df I'rconomie gaspesienne s'impose: peche, foresterie, agricullure.
EL ceci comme arriCre-plan ?t l'induslrie eL au lourisme.

Les voies de communication som proprement un phenomene induslrid.
La navi~alion f1uviale el maritime, Ie cabotage, ant long-temps offen 1es
meilleurs moyens de transport, surtout sur Jc versal1l nord de fa Gaspesie.
]usqu'aux annfes 30, Ie Gaspesla, Ie NrU! ,vorlhlalldetaulres vaisseauxde
la Clarke Sleamship Company amenaienl les villeg-iateurs a Perct-o

fl"UfI' 19
fon'l Cf.lup(-e it blanc.
mOlllr,H\! divers >la!!:e~

de n:'g"t'nerJ(JOIl ~I d'ex
ploilJliOIl <Ill b(ol~

Environs de Riviere
Salnt-Jeall

INDUSTRIE.
TRANSPORT
ETCOMMtJ
NICATION
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FiRure 20.
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loin du Mont Lac
Berrv.

Figure 21.
,,'Iurdochville el s('s
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Figure 22.
L'usine;\ pulpee'

papin de la compagnie
Caspesia,;,\ Chandler.

Figure 23.
L'usine de pl'O('essing
('I de mise en conserve

des fruiLs de lI1('r, il
Sandy-Beach (Gaspe),

in('l'Ildi~e ('n 197<1.

Figure 24.
Viedk maison du

debt! Ldu 19esierle, it
Pon-DanieL

Figure 25.
Maison bourgeoise de
sLyle ~ loyalisle" (fin
de-sleetc) aNewport.

URBANISATION
ETTOURISME

Des 1912, Ie chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs formait un eperon de
Matapedia aGaspe, sur Ie parcours de la voie transconlinentale du Cana
dien Nalional (Ocean Limilee).

]usqu'en 1929 (ouvenure du boulevard Perron, aujourd'hui Route 132),
Ie parcours automobile Rimouski - Sainte-Anne-des-Monts - Gaspe 
Matapedia - Sainte-Flavie etait souvent aventureux. Lc reseau aCluel,
ouven l'hiver comme l'ete, est eHicace et bien entretenu, bien que les
Gaspesiens trouvenl Qu'jj laisse encore a desirer.

Le transport aerien a alleint beaucoup plus reccmrnem un degre de
securite qui lui assigne un role imponant dans Ie developpement regional.

rl n'est pas douteux que ceue diversification a fonement marque la
forme et Ie poids des investissements industriels en cream de nouvelles
ou venures sur les marches. Qu 'i1 s 'agisse du boiset de la pu Ipe, des frui lS de
mer frais ou en bOlle, des alveoles diverses du marche mondial accueillenl
les produits gaspesiens,

Longtemps pourvoyeur de morue sechee (figure 15) eL de pulpe, I'indus
lrie gaspesienne vise aune exponation proponionnellemem grandissante
de produits plus precieux (poisson frais) ou plus elabores (papier, canon).
Le faible pouvoir d'inveslissement des Gaspesiens n'a guere favorise un tel
programme, L'action cooperative des pecheurs aura mis fin aunecenaine
miserc, la mise en commun des fonds aux caisses populaires aura legere
mem augmente Ie controle des ressources.

La prospeclion miniere a reveIe des richesses interessantes (Ie cuivre de
Murdochville), mais jusQu'ici aucun gisement exploiLable de charbon
comme en Nouvelle-Ecosse, ni de pelrok comme aTerre-Neuve. Le dom
mage cause a l'air, a l'eaLl, it la forct el au sol dans la haule vallee dc la
riviere York (figure 21) rappel Ie Ie paysage lunairf' de Sudbury (Onlario).
Les pulperies de Chandler (figure 22) Ct de New-Richmond SOl'lL beaucoup
moins polluantes.

Quant aux usines de trailement de fruils de mer, comme celles de
Riviere-au-Renard, de Sandy Beach (figure 23), el de Grande-Riviere, elles
semblent si bien integrees dans Ie paysage Qu'on y voit peu d'inconve
nienlS. Sous sa forme plus artisanale, Ie sechage de la morue a I'air libre
(sinon au soleil) degage une forte odeur assez peu compatible avec les
etablissements touristiques (comme ce fUI Ie cas de Perce jusqu'a recem
menl), meme si une telle nuisance ne presenle aUCLln danger pour la sante,

Matane, Sainte-Anne-des-j'Vlonts, Gaspe, Chandler, New-Richmond el
Carleton onl un veritable caraetere urbain, c'est-a-dire une population
slable s'adonnant a une assez grande YarieLe d'occupations ou les services
lendenl a peser plus lourd que la production primaire el secondaire.

Dans ces cen tres, des tlabl issemems com mercia ux lreS bien nantis n"pc
lent les memes architectures et offrenl exacl.ementles memes denrees (sous
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Figure 26.
\ldison Il<Jurp;eoi,e
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Ie meme packaging) que Montreal et Quebec. On se noirait aussi bien a
SaskaLoon au ;i Granby qu'a Dallas,

Cela con lraste fortemenl, bien emendu, avec Ics mai sons que becoises,
jersiaises et de la Nouvelle-Angleterre conSlru ites pa r les vieux residen ts et
avec les ennepots de peche lraditionnels el l'allure vicLOrienne des vieux
magasins g'cner<lux, L'interct ecologique de ces struClures n'est pas mains
grand que leurs connot,llions eLhniqucs et hisloriques. En Gaspesie,
comme dans la plaine de MOnLreaJ, un tableau comparalif des matf:riaux
de conslruction en 1900 et 1980 revele un habitat h umai n qui doit presque
lout aux pierres, aux champs, ,'1la fOrel avoisinanled'une part (1900), et un
<lutre (1980) qui evoque touS les emprunts t't tous les exotismes d'un
<lpprovisionnemen I in ternalional '8 .

Les figures 24 a28 fon t voi r q uelq ues con ITastes de SLY Ie et de materia ux
el par consequent de mentalile et d'utilisation.

Or, Ie caraClere d'ensemblc des divers elablissemenLs urbains eSI encore
plus signific<llifs ecologiquement, que ces delails de construction. Les six
grands centres mcnliollnes plus haUL, malgrc ]'iso[ement ell' la Gaspesie
loute enliere, Ill" di rferent P<lS essemicllemen I de vi lIes q uebecoi ses a ya mil"
mpme chiffre de population.

Une urbanisation tOlalemenL dependante du wurisme, comme Perce,
consli we un autre aspect. II fa udrai I mellre ajour I'anal yse pu bliee en 1959
par Briere l9 Un essai canographique sur « I'arrondissemem nalUrel de
Perce ,,20 donne des dimensions ecologiques a 1'0ccupation recenle de eel
cspace. OU I'on VOil Ie conlaCl panout present du developpement urbain el
de l'espace sauvage, Ie LOut vascularise par Ie reseau mUlier, alors que Ie
rural proprement dit est presque absent.

La population de Perce 10m be. en hiver. a une faible {raction de ce
qu'elle etait en ete. Le noya u de residents permanen ts s 'amen uise lui-mcme
par la migraLion saisonniere soit a Montreal el Quebec, SOIL en Floride.
Cela donne lieu it une ecologiC du ravilmllcmf'nl ou la producriviLe locale
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est negative (sauf en ce qui concerne Ie poisson). Cela donne ('gaJemenllit'u
it des imponal.ions massives a lOuS ks niveaux, ,1 des reinveSl.issemfnls
limilts el a une export<ttion assez importantl.' des proflt~ vcrs d'autrt'S
ecosyslemes.

Les regroLlpemenls municipaux el scolaires des vingl dernieres annees
anl eu des effets dt"mographiques el sociaux plus [avorable~aux inclivi<1us
qu'it la societe el au paysagc' de la Gaspc'sic On peut y voir une demonstra
tion particulieremenl probanl.e de la m/"nlahle s/"clonellr: q ue conda mnent
les ccologisles. lei, comme en Amazonie, on a amelior(' la sante el I'educa
tion sans creer en meme temps des Slructures capables de les valoriser. LfS
cb6meurs inslruits sont a MOl1lrl'al Ou a Quebec cependant que It's res
sources de la mer, des ri vieres. <..Ie la terre el de la [orf! so nt fxploi ll'es bien fn
dessous de leur pOlen liel <.Ie prod union.
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Pendantles siecJes relianL la plus JoinLaine prehisLOire au milieu du IBe
siecle de nOLre ere, la Gaspesie emerge lenLemenL de l'inconnu et developpe
peu a peu une specificite propre. Des 1675, les Blancs appellenL «Gaspe
sitns» les Indiens micmacs qui habitem la peninsule depuis au moins un
siecle et demi. Ils les distinguent ainsi de leurs freres des Maritimes, plm
permeables aux influences europeennes et plus impliquesdans les confli ts
qui opposent Fran~ais et Anglais.

La peche, activile de survie pour les Micmacs, devienL pour les Fran~ais

une vaste enLreprise commerciale. En eHe/, jusqu'en 1760, la Gaspesie n'esL
guere plus qu'une immense gra ve· ou les exploitants font st'cher la morue.
En plus de confiner Ie peuplemen Lau littoral, la peche, de par son caractere
saisonnier, ne permet pas une occupation permanente du terriLaire. A
I'au LOmne eL a I'hiver, seuls des groupes d' Amerindiens parcourenl en taus
sens la presqu'ile, accompagnes parfois de missionnaires qui essaienl
d'implanter ou de garder vivants les preceptes evangeliques.

Des entrepreneurs tentent bien d'etablir des postes permanents, ce qui
donnerait I'occasion de pecher jusqu';} la fin du mois de novembre eL de
pratiquer une agriculture de subsistance, mais, au 17e siecle, leurs projets
echouent.: en plus de subir constamment les dommages causes par des
corsaires, ils ne reussissent pas a prouver aux aUlOriLes metropoliwines et
coloniales la remabilite de leurs projets. Versailles et Quebec preferent
favoriser les forains qui, chaque printemps, s'amenenL sur les rives pois
sonneuses de la Gaspesie, leur accordant meme Ie droit de s'i nstaller sur des
graves deja concedces. Au IBe siecle, la menace anglaise renvcrse la situa
Lion et l'ordre des priorites. Desireux de voir la region peuplee par des
colons qui se reront en meme temps soldats, les administrateurs s'imeres
sent da va mage a ux petites colonies qui, aMont-Louis, ala baie de Gaspe, a
Pabos et a Grande-Ri viere, se dcveloppel1l et connaissent meme la prospe
rile. Al'exception de ces deux derniers end roits, ou une sOliete complete est
en voie de formation, les elabJissements gaspesiens ont ('allure de fronts
pionniers ou la vie sociale se limite a son slricL minimum.

Quand la guerre s'abat sur la peninsule, entre 175B CL 1760, elle detruit
LOut sur son passage. En effet, ma[gre les velleites des aUlOrites coloniales
debordees de LOuteS pans, peu de choses ont ete faites pour assurer une
defense adequate de la «clef du Canada ». La grande majoritc des habitants
quillent la region. Les fmains ne viennent plus. Tout est arecommencer.

• Le mOL "gra"e» que I'on reprendra souvenr dans eel oUl'rageeSi un vitu" mOl rran<;ai.
qUI desl~ne une plage de galels .ur l<1quelle on fair secher Ie pnisson. Par eXlenSlOn, il drsigne
lin cl"blisst>menl de pi'che dans wn ensemble, localise sur 011 ;, proximile d'une pJa~e.
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Bien a vanl l'ani vee des Blancs, des populations amerindien nes occupaiem
la peninsule gaspesienne. Leur hiSlOire eSl mal connue. Ce que nous
savons de fa\on cellaine, c'est qu'au 16e siecle des groupes micmacs emi
gn'~renl des Maritimes vel'S la Gaspesie. Leur organisation sociate et leur
mode de vie, ba"e sur la chasse et [a peche, elaient souvent mal imerpretes
par les Europeens. D'ailleurs, bien que ceux-ci aiem emprunle aux Ame
rindiens des traits ma teriels et culturels. I'accult uration ne s 'est fai te qu 'en
un sens: Ie Micmac a del abandonner progressivemenl sa far;on de vivre.

La prehistoire

II ya 10000 ans, Ie glacier qui recouvrait Ie sud du Quebec et la Gaspesie se
relirait VETS les montagnes et disparaissait. Plusieurs millenaires plus tard,
Ies espl'ces vegeta!l's el animalts faisaienl kur apparilion. Venus du Sud
ou de I'Ouesl, des ~roupes de chasseurs Plano t'miR1CrCl1l sur Ie litloral
nord ct cst de la peninsule. ivlais, romme la region bait <kpourvuc
d 'animaux de grande laille, ils durenl se conlenter de petit gibier. De plus,
ils ajouterent les baies sauvages a leur menu. Et, fait capital, les ressources
de la mer devinrent panie de leur alimentation.

Celte nouvelle culture, l'archeologue Thomas Lee I'a nommee en 1969
«archai'q ue gaspesien J ». Caraclerisee pa r Ie raccou rcissement et l'elargis
sernent. progressif des poinles de projectiles, elle n'en conserve pas moins la
relOuche en «pelure» traditionnelle de la culture Plano. Selon I 'archeolo
gue Jose Benmouyal, c'est a ceue epoque que la Gaspesie a connu sa
population prehislOrique la plus importante, un environnement panicu
lier-emenl favorable hant sans doute a I'origine de cet essor
demographique2 .

Vel'S l'an 2500 avant notre ere, )a retouche «en pelure» disparalt elles
caraClerisliques morphologiques des poinles de projectiles nous permet
len t d 'inferer que les chasseurs com mencent au tdiser I'arc et la neche ai nsi
que Je propulseud javelot qui donne pI us deforce et de precision aleur tir.
Pendant qucIq ue 2000 ans, Ie chen, matiere premiere abondanle, servira a
fa<;:onner outils et armes com me le prouvenl des recherches amorcees sur la
COle nord de la peninsule. nOlammenr a Riviere-au-Renald, ~ La Marne
f'l <1 .sainle-Anne-des-MolltS. siles prchisloriqucs les plus anciens du QuC:~

be. (circa 4000 avant j..c.).
Vers 500 avant J·C., l'archalque gaspesien entre dans sa derniere phase.

Les poteries Ct haches de pierrf polie tro uvees en pI usieurs endroi IS ternoi-
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gnCnL d'un accroissemenL des echanges culturels avec des groupt's exte
rieurs ,\ 1£1 Gaspe~ie, en meme lemps que d'une sedentarisation des
chasseurs-perheul"5. II eSL me-me possible que, des les premiers siecles de
nOlle ere, des Amerindiens de la vallee du Saint-Laurent appartenant ala
culture sylvic.ole:l se soient rendus reguli.erement dans la peninsule pour
exploiter les reSSources maritimes ('L/OU pour chasser Le caribou. Cette
hypothese a (-U~ avancee en 197\ par Georges Barre qui a effectue des
fouilles sur Ie ~ite de Cap-Char·l .

La prchistoire de la Gaspe~ie prend fin vers Ie 8e siecle. En eCCet, pour des
raisons encore i nconn ues, il . 'm ble que la presq 1I 'ile SOil deserte j usq u 'au
15e ou I fie sieele, aLors que diverses nations amerindiennes, dont les Mic
macs, l'occuperll en perrnanence ou de fa<,:on saisonnierc.

LJoccupation du territoire
atarrivee des Blancs
Au 16e siecle, les trois groupes qui se partageaienL avec les Micmacs 1£1
peninsule gaspesienne ctaient les E[chemins, les Kwedech et les
Mont.<lgnais.

Les Erchemins habitaienL aux ~ourceS du fleuvr Saint-Jean, loin au
sud-ouest de La Gaspesie. Pour eux. la peninsule, avec ses nombreuses
rivieres, n'etair qu'une voie de passage pour se rendre sur la rive nord du
golfe.

L'cnigme des Kwedech a suscirf et continue de susciter maintes contra
verses. Souvent assimiles aLOrt £lUX Iroquois des Grands Lacs, ceux que les
Micmacs appellcnt « Kwedech» dans leurs legendes, etaient en fait des
Iroquo·jens de la vallee du Saint-Laurent, de Stadacone (Quebec) notam
ment. Chaque annee. par groupe de 200 ou 300, ils se rendaient sur la cote
nord de 1£1 peninsule pour pecher et chasser. Ils sont disparus entre 1535 eL
1600, eXLermines peut-etre Oll chasses de 1£1 region par les l'vlicmacs. leurs
en nemis seculaires. Cerlai ns auteurs pensen Laussi q u 'ils s(' sOnt meles a ux
Hurons ou £lUX Iroquois des Cinq-Nations.

Le rerriLOire principal des Montagnais se Lrouvail sur 1£1 COle nord du
Saint-LaurenL ainsi qu'au Lac-Saint-]ean. lis se rendaient parfois aPerce
pour y faire Ja (raite des fourrures avec les Fran(ais. Plus souvent, des

ETCHEMINS,
KWEDECH
ET MONTAGNAIS
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groupes passaient I'hiver dans la peninsule gaspesienne, en periode de
famine nOLammenl.

LES 'HCMACS Les \'!icmacs occupaienl Ie Lerritoire conSLitue aujourd'hui par les Pro
vinces maritimes. Au I 6e siecle, sous la pression des Blanes, une partiede ce
peuple rem on La vers Ie nord elu Nouveau-BrLl nswick et la Gaspesie. Ce son L
eux que les chroniqueurs appclaiem « Gaspesiens ». Depuis [angtemps, la
population micmaque eLait estimee, selon les auteurs, il 2 000 ou 4 000
personnes. Recemmenl, I'anthropologue Virginia P. :\ifiller remettail racli
calunent en cause cene evaluation. Se basanl sur la demographie amerin
dicn ne com pa ree et sur Ie fai t que les observa teurs d u 17 sii-cle a vaien Ldeja
cleva n t leurs yeux une popula Lion deeim ee par pi us de 100 aos ele contact,
elte avance Ie chiflle de 35 000 comme minimum acceptabk du nombre de
Micmacs a\;:mL ]'arrivee des Europeens5. QuanL aux « Gaspcsiens» comme
Ids,le pen: \'Iorain en denombraiL500 au milieu du 17e sieele". Dansl'etat
acLuc I des conna issantes, i I serai t futile de vouloir con firmer OLl i nfi rmel
Cetle observalion. quoiqu'elle nous paraissc conservatrice. En [745, il v
aurai1. eu 400 Indiens aRistigouche. De ce nombrf', seulement 93 elemeure
rent en Gaspesie en 1760. En 1949, 954 Micmacs conSlituaient leur
descendance'.

Si I'on n'est gucre cenain ele ['imporLance numerique eles Micmacs, on
ne possede pas non plus Ia clef de J'Cnigme de leur origine. Groupe
a Igonquien de I 'EsL, les Micmacs onL pI usieurs caranerisl iques que]'on
relrouVe aussi chez les Algonquiens elu centre du Canaela, les Ojibways
nOlamment, el qui sont absenLes chez leurs cousins montagnais Ct abena
quis. Bien que 1a lheorie de la specificile de la langue micmaque com
mence a etre remise en question, personne ne peut nier que les Micmacs
avaient une organisation sociale beaucoup plus complexe que leurs voi
sins et que leur religion et leur mythologie ressemblaienl a celles des
peuples de I'Onlario et des Grandes Plaines. L'ambicain Bernard G.
Hoffman eSl d'avis que les Micmacs ont ele en elroi t conlaCt, aune periode
pas teJlemenL eloignee, avec les groupes amerindiens du centre-ouesL du
Canada. Peut-tne auraient-ils mcme emigre en masse de ceue region vel'S
les Maritimes, lOUl en conservant les- traits essentiels de leur cullureB.
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Les activites economiques

La sa lisfaction des necessiles vilales a determine I'ani vi te economiqlle des LA PECHE
Micmacs. La pcche et Ia chasse qui fournissaicnl l'abri, Ie vhemeOI ella
nourrilUre onl conslitue !'essc>ntiel de leurs occupalions.

Les produjts de la mer cornptaient pour 60% d,tns Inlr a limeOlation. Les
saumons, capelans, maquercaux, aloses, loches, anguilles, loups-marins
dom ils tiraient In graisse, les bars, truites, harengs, LOl'tueS, mollusques,
belugas, esturgeons, eperlans, gaspareaux 1"1, bien SCII', mOl ues elaienl
peches par lcs «GClspcsiens ». Dans Ie cas de Ia mome, ils la faisaien l
parfois secber, co III lot' en temoignail Ie frere SagaI'd qui a pa~i( quelques
joms it Gaspt en l623: «Voici commenl les Sauvag('s font s('cller dl' c<'s
poisson~. Ils les bisscm un peu esgouaer, puis les (ouppell( la lestc t'L !J
queue, ils Ies OUVlenl par Ie dos, puis les ayanll'idcs its lcs tailladenl <:Ifin
que la fnmce entre parlout [... ] [stant bien boucane/., iI;; Ies <.!ccouplenl el

en fonl d(' gros paqueLs environ d'une cenLaine ;\ 1,1 fois9 ."

LCl peche se prauquail dix mois par annee. L'biver. on fOlail des 1I0us
dans Ll glace pour pouvoir auraper l'eperl,ln, Ia loclw ella petite morut'.
Comrne les Inuits, les Micmacs se servaienl dll «nigog" (fouine) qui crail
« un instrument compose d'un long baSIOn gros de llois doigts, au boUl.
duquel its all<lch[ait'Ol] un fer pointu, kquel its arm[aient) de part et

d 'au tre de deux pet j IS baswns recourbes, qui se [vena ienl] quasi joi ndre au
boUt de la pointe de fcr 'o ,»

Nicolas Denys, lui-meme enueprenc>ur de peche eL par surcroll
g~ographe de l':\cadic>, a dhrit une des techniques de peche des ;VIj,maC'S:
« Us se sen·en l encoretl'une a utre in vcOl.ion a l\ pI us et roi l des ri vieres ou il y
a Ie moins d'eau, its font une palissade de bois lOUlClU travers de la riviere
pour empescher Ie poisson de passer, au milieu i1s laissenl une ouverture,
en laquelle ils metLenl des nassescommecellesde France, en sOrLequ'il faul
de ne<:essite que Ie poisson donne dedans: ces passes qui sont plus grandcs
que lcs nostres, ils les levent deux ou Lrois [ois par jour, it s'y lrouvc
loujours du poisson ... l ),»

La documentation eSl mince en ce qui concerne la peche, en regard de
celIe disponiblc sur la chasse. Bien que moins iroponante, cellI" derniere
aCli\'ilc donne aceux qui Ja praliquenL un prestige beaucoup plus grand,
qu'augmeme encore Ia demande en fourrures a I'arrivee des Europeens.

Comme Ies Montagnais, les Micmacs cbassaient Ie castor, I'orignal el Ie LA CHASSE:
caribou. lis s'interess<lient au periL gibier et aux oisenux, autam pour leur
viande et leurs oeufs que pour leur plumage donl ils se faisaienl des
OlnemCnts de lClC, Parmi les nombreuses methodes qu'ils ulitisaienl, il en
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eSl une qui mcrile une menLian speciale: la chasse au flambeau des sarcelles
el des canards. Lenternen t, les I ndiens avanc;:a ienl dans leurs canalS. Ani yes
pres de l'endroiL au se tl'Ouvaient leurs proies, i1s se cachaiem dans leurs
embarcalians qu'ils laissaienl aller it la derive. Rendus au milieu des
aiseaux, its allumaient saudainemenl leurs torches: «i1s [les aiseaux] se
meltaient IOUS aLOurner en confusion taul autour de ces flam beaux qu'un
Sauvage lenoiL en s'approchant Laujaurs du feu el si proche qu'avec un
basLOn que les Sa uvages [enOienl i Is les assamaiel1l en passan t, aUlre q u 'il
farce de laurner ces aiseaux s'etourdissaiem si bien qu'ils LOmbaienl
comme marl~ & paul' lars les sauvages les prennaienl & leur lardaient Ie
cal, en sane qu'en une nuil i1s emplissoient leur canot I2 ».

En aClObre, les Micmacs laissaienl la COle el I'embouchure des rivieres
paur pcnclrer par pelites bandes vel'S ]'inlerieur des lenes, d'abard paul'



pecher les poissons m igra t.eurs, Ie sa umon en particu lier, pu is pour chasser
Its grands mammiferes. Ces groupes familiaux, unites fconomiques de
base, el.aient plus stables que chez les aUlres Algonquiens de l'Est.. lIs
relOurnaient. toujours dans \a meme region, cl'une annee a I'autre.

Quand les premieres neiges lOmbaient, les hommes panaient ala chasse,
laissant les femmes manler Ie wigwam el s'occuper des auivites domesli·
ques. Leur proie favorite el.aitle caribou dont ils appreciaient Ie pail court.
el mieux fourni que celui de I'origna!. Avec ses nerfs, ils fabriquaienl des
raqueltes de « babiche » tres sou pies. lis se regalaient de sa viande apres
l'avoir Cumce.

On chassait l'orignal aI'aide de chiens que la neig'e ponait pendant que
le cervide s'enfon~ait lourclement.. Le chien clail aussi tres utile pour Iii
chasse a u castor dont les Inctiens rompaientles digues. Chaq ue chasseur en
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posscdait sept ou huil. Denys racol1lt:' qu'on cherissait ces betes et que Ie
plus bel hommage qu'un homme pauvait rendre aun ami elait de lui faire
manger son chien favori, la viande dt:'s canides n'etant apparemment pas
mauvaise dL! LOut l5 .

Vivant au jour k jour, les Amerindiens et.aif'nl incapables de prevoir les
mauvais jaurs. Par consequent, ils ne faisaienl presque pas de provisions.
Certains hivers, ils souf[raient de La famint:'. Le pere Lt:' Clercq, qui avail
passe dix ans aupres des Micmacs, Ie leur reprochait severemem: « [[s se
persuadent que quinzt:' avingt paquels de viande ou de poisson seclwz ou
boucannes ilIa (umee, sOnt plus que suffisans pour les nourrir I'espace de
cinq Zl six mois: cependant comme ce som des gens de bon appelil, i1s
consommenr bien plulat leurs vivres, qu'ils ne I'imagincm, ce qui les
expose assez souvent au danger de mourir dt:' faim, fau It:' des alimt:'nts q u 'ils
pourroienl facilt:'mem avoir jusqu'a I'abondance s'ils s'en vouloient don
ner Ia pei ne [... ] I ils1se trou yel1l eux -memt:'s obligt:'z a vee It:'urs malheurt:'llX
t:'nfants de mangt:'r du sang caiIJe, dt:'s raclurt:'s de peaux, des vit:'ux soul ins
[... 1; LOU t cela seroi t peu, s'ils n't:'n venoienr q llelq ues-fois ad'alltres eXlre
mi Lez, bien pi us Louchantt:'s &: pi us horri bJesl~. »

Fallt-il 3ltribuer ct:'ue rarele du gibier a la traite des fourrures au aux
caprices de la nature? Il eSl certain que Ie commerce des pelleleries a
appauvri la faune de ces regions. Cependant, des condilions defavorables
comme les feux de fOrel t:'l Ie pell de neige expliquel1l t:'11 bonne partie ces
hivers de famine.

La vie quotidienne
LA NOURRITURE Chasseurs el pecheu rs, Ies Micmacs erai t:'n l done de grands conSOml11aLt:'llrs

de viande et de poisson. I Is se faisaient un delice de La viande d 'origna I q lie
les ft:'mmes apprelaiel1l en saucisst:'s el bOlldins ou boucanaiel1l sur une
perche. On la mangeailaussi bouillie. La moelledececervideelait unedes
panies Ies plus apprecif'es. AmaLeurs de la graisse de Lous Ies grands
mammiferes, y compris Ie loup-marin, ils I'apprelaienl sous forme de
rag-out. Le Clercq raconte commel1l se derolllait Ie retour de fa chasse: « i Is
redoublt:'nl leur joie avec des cris t:'l des chams d'allegresse, quand Ie
chassellr, tout vietorieux de sa prise, entre dans la cabanne &.ielte par terre,
(J'un serieux &: d'une ficrte comme s'il avait lriomphe d'un redolltable



ennemi, Ie fardeau qu'il a apporte sur ses epaules, dans lequel sonl envelo
pez Ie coeur, Ie roignon, 13 langue, les emrailles & la graisse la plus delicate.
C'est par la d'abord que ses amis & les femmes vonl avec mille marques de
joie, toujours en chamanl & en dansant, querir sur leurs lraineaux Ie reSle
de Ia viande de l'origniac que ce glorieux c.hasseura laissee fon proprement
ensevelie dans les neiges'~, »

Pour Ie boire, ils se comemaiem d'eau naturelle, de neige fondue, d'eau
d'erable et de bouillon, «ce qui les faisail vivre longlemps el peuploienl
beauco up '6». Avec I'ani vee des Blancs, ils ont vi te pris Ie gou l de I'alcool.

Leurs uSlensiles n'craienl pas nombreux. Ils cuisaiem leurs alimems
dans de grandes auges de bois qu'ils remplissaienl d'eau el dans lesquelles
ils jelaienl constarnmenl des pierres ardenles pour amener I'ebullition. rrs
se servaienl aussi de plals d'ecorce, grands el petits, cousus avec des racines
de sapin, qu'ils garnissaient parfois de poils de pore-epic. Les fourcheues
et les cu illers leu I' etaien l inconn ues, au gra nd desespoir des m issionnai res
a qui il arriva it el'a voi I' des ha u t-Ie-coeur devam leurs habitudes
alimenLaires.

Les Micmacs choisissaienlleurs campemems d'ele a proximite d'un cours
d'eau navigable et, dans 1a mesure du possible, ,I ]'abri du vent. Bien
emendu, la richesse ou la pauvrete des ressources alimemaires el.ail pour
eux un faCleur imponanL de localisation.

Jrlicn{'ur d'lI)) wig-wan)
pat R. P"dey - IH~7

u\rn.)

L'HABITATION



Campement (k MicllldlS
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L'HABILLEMENT

II revfnail au chef de famille de decider du lieu du campemenl. La veille
du depart, il lral,~ait la route a suivre et choisissail un lieu propre et
commode. Quand Ie groupe arrivait au sile choisi, les hommes netloyaienL
I'emplacemenl et marquaienlle plan de la (abane. Les femmes lerminaienL
Ie travail. Sur un bali de perches, elles fixaienL des ecorces de bOLlleau, se
servant de racines de sapin comme fil et d'os aiguises comme des aiguilles:
«elles percenL leurs ecorces, y passent celle racine de trollS en lrous, de la
largeur des ecorces: cela hanL fait elles les roulenl Ie plus serre qu'elles
peuvenl, pour estrr plus faciles a porler, quand rIles les ostent de dessus
Ie ur caban ne pou r Ito..; porter en un au l.re endroi t, les cha uffenL encore pou r
les rendre plus sou plcs; amesu re q u 'elles cha uffent. on les roule a utremen t
elies rompent pour estre trop seches 17 » Elles coupaient ensuite les
branches de sapin qui feraient office de lit, la femme du chef et.anL la
premiere a choisir les plus tendles el les plus deliees.

Ces habitations, de figure ronde, elaient si basses qu'on ne pouvait s'y
Lenir deboul. II y faisait froid et la fumee incommodait heaucoup les
Franc;:ais qui y prenaienl place. Chacune pouvailloger dix-huiL ou vingL
personnes (trois ou quatre familIes). Chaque individu avait line place
determinee suivant son age et son rang social. Les femmes occupaient
LOujours les places pres de la porte «afin d'estre loures prctes aobtir & a
sen'ir promptement lors qu'on leur command[aiL]18. » Loin d'etre denu~

dees, les cabanes ttaienL ornementees d'images d'oiseaux. tl'orignaux, de
10Ul.res et de caSlors. Sous l'influence des prClres, eel rains Amerindiens y
peignaient meme des croix eL Ie nom de Jesus.

L'apparence des Amerindiens SLlTpril fan lcs premieL~ Blanes a venir au
Canada. Voici comment Ie pere Biard, missionnaire d'Acadic, dcpeignaiL
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les Micrnal'~ en 1G16: «ils n 'onl poim de barbe, autanl plus les hommes que
In femmes hormis quelques-uns plus robusles el virils. Souvcnt ijs m'ont
elil que nOll 5 leur -,,' m bllons du l'ommencemen I fort laids, a vel' nos che.cux
aussi bi, ;;,ur]a b(iUche que SUI la lesle; mais peu <'I peu ils s'al'couslumenl,
el nollS l'omment;:olls?t ne plus leur paroislre si dirformcs. Vaus ne sauriez
recognoisllc les jeu nl'S g-31C;:ons d 'a vee les jeu nes fi II es, si non a ta fa(on de sc
cei ndl'e: p<J.r,'e que les [em Illes se ccignen [clessus et dessous Ie venlre, et sam
plus couvertes que les hommes, elles sont aussi d'ordinaire plus pan;es de
malachias, c'esl ?J clire cle chaisnes, affiquels el semblable~ par Llt'('S a leur
mode, a ce que vous st;:achiez que panout, [clle e~l la nalure du sexe
amoureux cl'embcllissement. Universellemenl parlam ils sont de wille
moindre que nous. principalernenl Quant ZI J'ep3isseur, belle towefois et
bien prise, comme si no us demeurions al'etat que nous avons a25 ans L9 "

AVZlnl Ie contact avec les Europeens, ils ne se couvraient que de pcaux
fl'animaux, en paniculier d'orignal el de casLOI'. Les femmes ponaient une
tunique qui les couvrail des epaules ZI ta mi-jambe. Normalement, ils
laissaient wmber leurs longs cheveux sur leurs epaules. CependarH, en
lcmps de guerre et de foire, ils pOrLaienL une espece de couronne, {aite de
pail d'orignal peint en rouge. Consequence c\ireclc de ta lraile, tls por
taient, aux 17eell8esiecles, des velementseurop('ens, sauf les femrnesqui
s'v refusaienl obslinement..

Les Amerindiens se « malachiaienl» Ie visage de rouge el/OU de noir.
Souvenl, ils se faisaient percel Ie net pour y altacher quelques grains de
porcelaine, Les femmes faisaient de meme pour les oreilles. Leurs chaus
sures et.a ien l des mocassins, ornes parfois de piq uan (s de pores-epics.

Ainsi, les Micmacs ne differaienl pas dans leur vie quolidien ne des aUlres
Amtrindiensdu Nord-ESlcie l'Amerique. Maisil n'enetailpasdemPmede
leur organisalion sociale,

L Jorganisation sociale

Lcs Micmacs du 18e siecle etaienl repanis sur sept districts, dont le plus
septen lrional, «Gespe~eoag»(Gaspe), englobai lla Gaspesie et Ie nord du
Nouveau-Brunswick. Pour elre plus precis, it s'etendait de Miramichi a
Gaspe, «Tjigog» (Risligouche) etanl la bourgade la plus importante.

II eSI difficite de dire aquel point celle division avail une signification
pour les Micmacs. Nous pensons qu'elle correspondait davantage a l'illla
ginalion des Franc;ais qu'a la realite, En toUI cas, les districts n'elaient pas

CoileL brode ('L p~llt' dc
lar:LUI'c ambindit'nn~.

DISTRICTS
ETCHEFS
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des institutions seculaires. Cette region comptait trois centres importants:
Gaspe, Perce et Ristigouche, Oll, vel'S 1750, les m issi onnaires fi rent passer
les Indiens de la rivt' sud a la rive nord de la riviere. acause de I'avance des
Anglais. II y avait egalemmt d'autres villages, surtout sur Ie cote sud de Ja
baie des Chaleurs.

On ne retrouvait pas vhilablement de grands chefs chez Ies Micmacs.
Meme Ie fameux Membertou, «sagamo» de la region de Port-Royal, ne
commandait qU'il 200 ames toul au plus. Cependant. il existait une cheffe
rie formelle, con'Idirement it ce qui se passail. chez les autres peuples de
chasseurs. Par exemple, lcs Montagnais-Naskapi n'avaient de It'aders que
pour certaines aCl.iviles, doni. 1£1 chasse et 1£1 guerre.

La principale fonClion du «capitaine» micmac etait I'assignation des
terri toi res de chassl. U ne cou pie de fois par annee, i I reun issai tIes chefs de
famille, les Anciens, pour repanir les terrains de chasse. Une [ois cette
decision prise, il etail dCfendu a quiconque d'outrepasser les limites pres
crites au groupe dont il faisait panie. Le chef de famille panait a 1£1 tete
d'une quinzainc de personnes et if commandait les deplacements et les
a rre ts.

C'etai I aussi Ie «sagamo» qui decidai I de 1£1 guerre mais, selon 1£1 nature
et l'imporLance de I'expedition it el1lreprendre, il consultait les chefs d'au
I.res tcrrilOires. Dans les situations eXlraordinaires. un «sagamo» pouvait
prendre un ascendant qui lui permettait de parler au nom d'une large
portion de 1£1 lribu. Cependant, quand Ia paixetail revenue, il ne lui restait
de ce role que Ie prestige acquis. II devait aussi arbitrer les conUits qui
su rvenaient entre ind ividus. Sa decision e tai t sans appe 1. En ou tre, c'est par
son intermediaire que s'etablissaient les contacts entre son groupe et les
Blancs.

II semble que Ie chef micmac se chargeaitde 1£1 repartition des richessesa
l'interieur de son groupe. Ainsi, it voyait ace que les bons chasseurs lui
donnent une partie de leur chasse. Il s'occupait alors de redistribuer cette
nourriture aux families dans Ie besoin. De meme, il plac;:ait les orphelins
dans diverses familles, quand il ne s'en occupait pas personnellement.
Tous lui devaient respect et obeissance. us jeunes gens voyaient en lui un
modele asuivre. Lors des ceremonies et des fetes, il figurai tau premier plan
et., avec les Anciens, avait droit a dts delicat.esses, telles Ie morceau de
porc-epic rati ou de foetus d'ours.

La chefferie micmaque avail un lien hereditaire. Si Ie fils aine du
«sag-amo» etait qualifie, il prenailla releve. Sinon, I'honneuret Ie devoir
allaient a un de ses freres. Si Ie conseij jugeait qu'aucun des fils du
«sagamo» n'etaitdignededevenirchef, la fonction passaitdansuneautre
famille, surtout si celle-ci etait puissante.

En effet, les «capitaines» avaienL ordinairement une clientele qui fon
dail leur pouvoir. Plus elle etait grande, plus Ie chef etai! puissant. En
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deuxieme lieu, venail la personnalite, Bernard HoHman a etabli sept
criteres selon lesquels on evaluait l'aptiwde adiriger une bourgade ou un
groupe, C'etaient Ie leadership. la confiance de la bande, la superiorite
inrcllectuelle, la dignire du componemenl, la g{'nerosilf. eL 13 chari({', Ie
courage et !'intrepidire en temps de guerre ('t enfin la superioriLe comme
chasseur20 Cependa nt, nous ne sa vons pas par queI processus on decida it si
tel individu possedait ou non ces qualiLes,

La famille elargie elail a la base de la societe micmaque: on y lrouvail Ie
pere, la mere, les enfan LS, les grands-paren [s, Ies peri ls-enfa nls, un ollele 0 u
une lante, quelqudois les soeurs et freres el des gens demunis qui se
plac;aiem sous la protection du chef de famille, Parfois meme.les gendres
laissaient leur village natal pour suivre leur beau-pereet faire panie de sa

F~HniJk <It' \'dl}lll('l":') Inl<·

1l1d< ~ pn~·' dt' J<'Uf \\ if.!
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maison. II est presq ue cenai n que ces lignages Sf reg-rOll p, i Ilt all t ur d 'un
a nd~tre myth iq ue pou r former de~ cia ns idemi fies par des :mhlemfs oi $

tinCLit's que Ies membres Latouaient sur leur corps ou J-lf'J rll,tlt:l1t et bro
daient ~ur leurs vetements,

Le~ tv'l icmacs proh iba ienl les mariages enue les ml'rnbr; (J' un rut-Illt'
f<lmill .. Les jeunes gens prenaiem habituellenl 'm It:ur njo.il1l cia 5 un
village autre que Ie leur. Bien que les parent il .lie I kur nHJI ~'I ellr ,. .. ce
choix, leurs enfants pauvaient epauset qui it- \'IHIJai. I. L j ld LlI' ,In <'p
lail les presents ete son soupirant, celui-ci allai Ut'nlt'ur'l ~wlld.< I 1 un an
dans la cabane du pere de sa bien-aimee ou illJl'V"il proll\l' ~I'~q Iillites de
chasseur. Quam it la fi Ill', elle dev<li t demollli t'r. III ha dell-;' confe 11011
ner des raquetles et afair lous Ies lravaux att nil II'; d't: Ie. ,\ la fin d,' ( 'Ill'

annee cle probation, la _' 'monie de mariag-e avail li.u lurs U'UIlt' gnnde
assembkl'. ,'icolas Denl!s a Iaisse une description remlllq bit, JC's .PLJU
saiIles micmaques: « Ie Ius ancien faisoil une harangu ;~ ]'-1 IOLlange till

marii, [aisoitle reCti de gen ":l1ogie au iI se troUI/Oil toUjOlJf dtcendre de
quelqut" Tancl capit, illC de dix ou douze generations, cxageroit {out ce
qu'ils avoienL fail ell' beau, tant en g'uerre qu'a Ja chasse, J'esprit qu'ils
a\'oiellt, les bons conseils q u'ils avoiem donne, & tOUl ce qu 'ils avoienl fa i l

en leur vie ele considerable puis exhorLoiem a ne poinL de 'erll~ICr de la
v"lh'LIH.le ,('s andl!'l:s: ayantacheve sa haran,l2,ue, toute la comp::Ignie faisoit
deux au trois cris, disant hau, hau, hau; apn'.squoy Ie marie It·~ remercioit,
prornflt.ant autanl & pillS que ses ancetrcs, & l'assfmblet' faisoil encore Ie
nwsmc oy, ensuite Ie marie se melwjt a dancer, chamoit ell'S hansons de
gUt: rre qu 'il composoit sur Ie cha mp, qui exhal toil son courag • n valeur,
Ie nombre de bestes qu'iI avail tuees, & de LOUI ce qu'il prelendoit fain:,: en
dansanl il prenoil en ses mains un are, des flesches, un grand baston ou est
amal1lhe un os d'un orignac [... ] chacun ayant sa chanson pendant
laquelle i I se melloil en furie, & sembloi Lq u' 11 vouloillOut rueI': a van t [i n y.
lOute l'assemblee recommen<;oit leur hau, hau, hau qui signifie jove &
Cotllentement21 . »

Quand ils ctaient maries, I'homme dfvenaiL Ie mallre de sa femme ou de
ses lemmes, En eifel. la polygamie elai Lpermise. notammenL pour les chefs
qui avaienl une habitation plus imponante et devaient etre peres elu plus
grand nombre possible d'enfants pour renforcer leur groupe par des
alliances. C'etail I'epouse devenue mere la premiere qui commanc1ait aux
aulres.

I.e mariage n'eLait pas indissoluble chelles «Gaspesiens»: «S'il arrive
pour lors, notai t Le Clercq, q u(' I'h umeur de I'un soit incompali ble avec Ie
g'enie de I'a urre, Ie ga rc;:on ou la fille se rctirnans bru i I; et tou LIe monde est
aussi content ou satisfail que si Ie mariage avail reussi: parce, diselll-ils,
qu'iI ne fa ul pas se marier pour etre malheureu x Ie reSle ue ses jours22 , » La
separaLion eraiL presquI' inevitable si Ie couple etail sterile. Chacun se
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trouvaiL alors un nouveau parti.
La femnw tLait traitte durement chez les Micmacs. Souvent elle etaiL

baLtue. surtoUl a panir du moment ou les «Sauvages» connurenl les
«joies,) dc I'alcool. Le voyageur el chroniqueur Marc Lescarbol, qui
scj ourna it Port- Royal cn J 606-1607, ra ppone que lcs maris jouaient par
fois leurs femmes au jeu mais qu'il eLait tres difficile pour Ie gagnant de
s'approprier sa nouvelle servant.e23 .

Avail cles enfant· ··tail Ie but premier de l'union conjugale chel. Jes ;vIic
lIlacs. Lc', elhnolog"w'., \'\!i1son et RUlh \Vallis dironl rncme que, pour ces
Amerindif'1S, unt [('mme sans cnfanl n'tlail pas une femme 2'I , Des qu'elle
elait enD inte, la :'vticmaque Ie disait J son mari pour que cesse toute
aClivill', s('xuelk, L'accouchcment etail habituellemenl facile C[ n'avait
jamais licu dans les cabanes, 5i Ie travail etail lenl Cl les douleurs nOnl
breuscs, «on luy alt3ch[ail] les bras en haut. a quclque perche, luy bou
chanl Ie nez, les meilles ella bouche apres quoy on lui press[ait] fortement
les flan,., elfin dt' conlraindre I'enfant. de sonir du velllrc de sa mere. 5i elle
se st'nl[aH] trap violentce, elle appel[ait] les Jongleurs ...25 »

Les nouveau·nes baient lavesa la riviere; on leur faisaitensuiteavalerde
]a graissc el de I'huile, Emmailloles dans des peaux, ils elaienl allaites
j usq u'3, I'age cle q ualre ou ci nq a ns, Les gan;:ons ela ien l eleves pa r Ie pere el
les filles par la mere. () n rite de passage ava i l lieu vel's I'age de seize ans. Les
gar<;ons devaien l prouver q u 'i1s ctaient deven us des hom mes en a ballam
un ours ou un origna!. CfUX qui reussissaienl I'exploil pouvaienl dor<~na

vant prendre pan aux conseils de Ja tribu.

Comme chez beaucoup de peuples dilS «primitifs», Ie sens communau
Laire des Micmacs tLai L Lres dtveloppe. L 'i ndivid u agissa il LOujo urs en
fonction du groupe. Ainsi les fans aidaient les faibles elles chefs s'occu
paient de lrouver gile et nourriture aceux qui etaient dans Ie besoin. C'est
dans Ie mcme sens qu'il faul interpreter I'abandon, ['hiver, des infirmes el
des i m palen LS qui risq uaien t de comprome([re la survie entiere de la bande:
«lis leurs deschargent plustot un coupde hache sur la leSle, que de prendre
la peinf de Ies trainer sur la neige toulle long de l'hiver26.»

En fail, d'apres Bernard G. Hoffman, loute Ia vie du Micmac se passail
sous Ie signe de la conlraime. L'homme ideal elail celui qui momraiL de 1a
retenue el de la dignite dans ses actions, qui ttail heroi'que dans LOutes les
circonsLances, qui se sacrifiai t pour s 'occu per du pauvre, d u viei liard ou d u
malade. t't qui tlail genereux et hospilalier. En me me (emps, il ttait
implacable el cruel envers ses ennernis et brave a la guene27.

Lorsq u 'un « Gaspesien» se fachai I, cela Ie couvrai I de honle it moins que
ce ne fut pour venger I'honneur d'un mort. Quand des disputesec1aLaienl,
les chefs au des amis comrnuns ramenaienlla concorde, Dans les cas graves,

L'ENFANCE

REGLES
SOCIALES



62 HlslOlre de la Gaspes/.e

TranspoTl vel', I'inu'
riellr des tf[res durant.

la saison de chasse. par
John Ellion Woolford

\'t'TS \847. (PMS)

la vengeance personnelJe clail reconnue legi lime. Aussi, Ie coupable accep
tait calmemenl son chatirnem: {( ils font rneme des presens considerables ~I

ceux qui les chalienl severemenl de leurs desordres; afin, disem-i1s, de leur
oter du coeur 10uLe ['amenume que leur cause Ie crime dom ils sonl
coupables: alleguam toujours pour leur excuse ordinaire, qu'ils n'avaienl
poinl d 'espri l, q uand ils ontfai lLelles &lelles actions. Con vai ncus enfin de
leur faule, on a beau les menacer de res rouer a coups cle baton, de leur
percer Ie corps avec une epee, ou de leur casser la ll~le avec Ie fuzil, ils se
presenlenl eux-memes, pour subir ces chfiliments: Frapes-moi disenl-ils, &
tues moi si lU Ie veux, lu as raison d'clre fache; & moi, .i'ai ton de l'avoir
offense26 . »

Dans celle con stante a tmosphere de contraillle qui provoq uai l I 'anxiele,
on avait besoin d'echappatoires. Le labac avail celle fonClion: « il les
delasse dans leurs voiages, leur donne de I'espril dans les Conseils, decide
de la paix el de la guerre; il leur amortit [a faim, leur sen de boire & de
manger; & fussenl-ils dans la derniere foiblesse, ils esperent LOujours de
revoir Ie malade en sa premiere sante pourvu qu'il puisse encore fumerdu
Labac: Ie conlraire est prejuge assure de sa mon 29.»

La danse sen'ail aussi d'exulOire, en plus de faire partie des riles reli
gieux. Elle elait presente a tous les festins et a lous les banquets, qui
abondaienl. En effet, Ie plus grand bonheurqu'un homme pouvailesperer,
Ie couronnement de sa vie sociale, tlait d'elre adule lars des feleS solennelles
de sa lribu. Les femmes n'y etaienl admises qu'apres que les hommes
eussenr fini de manger. En general, )'hOle elait honore. Un invite eminent
Ie comparail aun arbre beau etfon. II faisaille panegyriquede sesancelres.
On dansail ensuile pour prouver sa gralilude el son amitie. Grace aces
regles sociales, la sociele micmaque pouvait conserver son homogeneile el
sa Slabili le.

Laguerre

La guerre elait une aetivite importante chez les Micmacs de la Gaspesie.
Les auteurs ne s'entendenl pas sur ses causes. Les plus anciens, leis les
missionnaires, croyaient que les expeditions guerrieres avaient pour mOlif
des vengeances d'injures publiq ues ou tout simplement la gloire de vaincre
el de rapponer beaucoup de scalps. lIs allaient meme parfoisj usqu ';) parler
de « crt du sang30 ». A I'oppose, les chercheurs contemporains y voienl
plUlot des causes economiques. Par exemple. pour Ie couple Crevel,
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c'ewient la recherche dll butin el l'appropriation des territoires de chasse
qui causaient ]a guerre. Plusieurs tribus au mode de vie identique se
disputa ient des regions riches en gibier, l'ile d' An ticosti en trf' alllres51 .

L'hiSLorien RaynaJd Parent pousse plus loin que tOut alltre J'explication
de I'effet de J'arrivee des Blancs sur les nations amerindiennes enlre 1500el
1660. II monLre commern ta seule presence des Europeens sur les lieux ele
rencontre entraine une regionalisalion de ces nations en hrisant les rela-
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tions qu'elles entretenaient entre eUes. Elles devrom se procurer par d'au
tres moyens les produils qu'elles obtenaient auparavanl. L'arrivee de
marchandises europeennes aboulit a I'effondrement du sysleme economi
que traditionnel. D'ou line reprise inevitable des guerres entre les tribus
amerindiennes. C'est ce qui arriva aux Micmacs qui, pour prendre Ie
conLrole du commerce avec les Fran~ais, s'attaqllerent aux groupes de [a
rive nord du Saim-LaurenL32.

Tres interessante, la these de Parent minimise cependant Ie caracterc
seculaire des guerres amerindiennes. De plus, il n'est pas sur qu'elle
s'applique integralement a la Gaspesie. David Lee a inaugure une voie de
recherche nou velie en ten tan t de demon trer que les « Gaspesiens" ani ete
accultures moins rapidemenl que leurs frercs d'Acadie, la traire et Ie
conlaCl a vee les Blancs ayam ell" moins imponants dans la peninsule. Leur
chasse y aurail eLe moins dependante du commerce des fourrures. de meme
que leurs guerres. Ils n'auraient que rarement panicipe aux conflits
franco-a nglais 33 . Cette inlerpreta lion, qui n 'a ele qu 'esq uissee, meri terai t
d'etre approfonclie.

Selon leur im pona nce, les expedi lions guerrieres elaien t decidees pa I' les
«sagamos,> ou par les chefs de famille reunis en conseil. Quelqu'un sc
levai t et proposai t l'expt'dition, commen~antsou vent par dire qu 'un ance
tre Mfunr lui etait apparu en reve etlui avait demande de lui procurer la
paix de J'ame par une raaia contre tel ou tel groupe. S'il y avait des
opposants, ils elaient aussilot ridiculises par les jeunes braves.

Les preparatifs pour Ie combat ctaienl vi I.e failS, J'armement ella strate
gie elan Lrudimen tai res. Par con tre, les «Gaspesiens» prenaien t ga rde a ux
presages de mauvais augure. De plus, ils se peignaient la figure de rouge
«afin [ ... ] que leurs ennemis, ni leurs compagnons memes ne puissent
pcrcevoir les differents changements de visage que la crainte fail assez
souvent paraltre dans les personnes les plus intn"pides, les plus
courageuses·'H »

Habiles navigaleurs. les Micmacs mettaient une journee pour traverser
Ie Saint-Laurent.. Lescarbot a laisse une inu':ressante description de leurs
canots; « lis sont failS en telle sone qu'il ne faut point vaciller, ni se tenir
droit, quand on est dedans, ains eSlre accroupi, ou assis au fond, au trement
]a marchandise renverseroil. lis sonllarges de quatre pies environ, par Ie
milieu, et, vonl en appointissanl par les extremitez: et la pointe relevee
pour commodement passer sur les vagues. ray dit qu'ils les font d'ecorces
d'arbres. pour lesquclles tenir en mesure ils les garnissent par dedans de
demi cercles de bois de d~dre, bois fort souple et obeissant, de quoy fm {ait
I'Arche de Noe. Et afin que l'eau n'entre poiot dedans, ils enduisent les
coutures (qui joignenl les dites ecorces enstf ble. lesquelles its font des
racines) avec de la gomme de sapin ... ss » Tres tOl cependanl, ces embarca
lions son! remplacees par des chaloupes de pecheurs que les Micmacs
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apprennent a mClnier avec dexu~riu!~ el Ie canol. ne sen plus qu'a naviguer
sur les rivieres de la peninsule.

Comme les Micmacs om un acces pI us facile aux haches de fer, ils sonen I.
habi lucile men! victorleux des com bals. I1s massacrenl Iill.era lemen I. leurs
ennemis. A leur retour, ils I.riomphenl. de pouvoir poneI' a leur cou les
scalps qu'ils ont arraches. Rien n'indique qu'i1s lonurent leurs prison
niers. IIs les gardent plutol. en same pour en faire des domestiques.

Les ennemis connus des Micmacs qui vivaient en Gaspesie etaient les
Kwedech, les Etchemins, les Abenaquis, el les (Tibus de la COle nord du
Saint-Laurent. Les Kwedech passaient I'eu~ en Gaspesie. C'esl aeux que la
cartographie du 16e siecle avait emprunte Ie mOL « Honguedo» pour
designer la peninsule gaspesienne. Apanir de 1585, Ie mOL micmac « Ges
peg}) (fin des terres) s'impose ademeure, se lransformanl en « Gaspe».

Le confli I. Kwedech-Mir-mac eSI mal conn u. Il semble que les Iroquo'iens
aient considere Ie territoire gaspesien comme Ie leur puisqu'ils s'oppose
rent ace que Jacques Cartier en prenne possession en erigeanl. une croix.
Les hosLilites ont probablemenL commence vel'S 1500 quand les groupes
micmacs des Maritimes on I. commence aemigrer vel'S Ie nord. Ils se seraient
alars hcunes aux Kwedech, don I. la frontiere sud du Lerri Loi re aurait ete la
riviere Ristigouche. Les legendes micmaq lles font etat d'un massacre dans
cette region. Pour se venger, Ie chef micmac Tonel el ses braves auraient
porte la guerre dans la region de Caughnawaga. De meme, beaucoup de
romanlisme entoure I'hisl.oire de I'Ilel-au-Massacre (en face du Bic) ou 200
Toudamans (Micmacs) auraienl ete massacres par un groupe de Kwedech.
La guerre se serait lerminee a la fin du 16e siecle avec I'extermination des
lroquo'iens dans la vallee du Saint-Laurent. On ne relrouve malheureuse
ment nulle trace d'un tel exploit dans la mythoJogie micmaque.

Les relalions des Micmacs avec leurs voisins immedials, les Etchemins,
n'etaient guere pi us cordia les. Bien qu 'en generallc:s heuns a ien l ete ra res
et confines a des endrolts tres precis, leur rivahle pour I'occupation des
terrilOires de chasse degenera en guerre Vel'S 1645. Les groupes de la cote
nord du Saint-Laurent (uren! egalemenl meles a ce conflil. Quam aux
Abenaquis, its el.aient constammem en guerre avec les Micmacs. La paix
s'etablil dans les annees 1650-1660 alars que les Algonquiens de I'Est du
Canaua uurem s'allier pour contrer Ie peril iroquois.

Aux 16e el 17e siecles, les groupes contre lesqueb les Micmacs guerroyaiem
Ie plus etaient ceux de la COle nord du Saint-Laurent. Les differentes
nalions moruagnaises etaient souvent viClimes cle leur fureur, en panicu
lier Ies Papinachois et les Bersiamites. Au milieu du 17e siede. 1a guerre
cannut son summum. En eHet, v('rs 1630, les Micmacs s'allaquerent aux
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Oumamioueks el aux Papioachojs, Dix ans plus tard, ces deux groupes
re(menl I'aide des Bersiamites el des Montagnais de Tadoussac. Le pere
Richard, missionnaire jesuite a Miscau, fut lemoin d'une expedition en
1645, Une troupe nombreuse de « Sa uvages» de Gaspesie et d 'Acadie parti t

alars pour s'attaquer aux Bersiamites. lis vinrentchez Ie pere Richard pour
prier, esperant que cela les aiderai r a ecraser leurs ennemis, VicLOrieux, i Is
s'arreterent de nouveau au retour pour remercier Dieu. lis avaientlue sepr
hommes et avaienl pris treize ou quatorze prisonniers, des enfants pour la
plupan36 L'annee suivante, les deux lribus signerenl la paix a Perce,
Simon Boyer, « capitaine» de Tado~ssac, agit comme mediateur. Ignace
Ouandagareau representaitles ;\Jicmacs. II offrit des presents aux Bersia
mi tes qui les accepteren l, « disan l qu'ils ne feroient a I'(I ven ir q u'un
coeu 1'37 >} La pai x ful scellee par cles feslins et des dames qui d urerent
quelques jours. A leul lour, ils s'uoirenl pour se defcndre COIllle les
Iroquois.

Tous les Amerindiens, y compris les « Gaspesiens )}, ha'issaient les Inuits
ou Esquimaux. De nombreux documents, comme celui du pere Richard en
1661, tcmoigneol de razzias en lerri loire esquima u, TOulI'hiver, i1s avaient
pn:'medile leur coup. Le pere savail «qu'ils allaqueroient el qu'ils lue
mient le~ premiers qu'ils rencomreroient au dela du Golfe, sans prendre
galde s'ils sont amis ou s'ils sont ennemis .. .3M}) Dans un style imag&, Ie
missionnaire raconte les riles du depart: « Comme ces Argonaules
voguaiem ~l force dc rames sur la rjviere Bacadensis, voila deux canots qui
sortent com me d' une embuscade, el qui tiren l droi t a eux, pour les attaq uer
el pour les piller Ct pour empccher leur coursc. Ce soot des jeunes femmes
bien lestcs, el bien couvenes qui viennent donner une idee eL faire un
ponrai t d u comba t [... ] elles VOIll, elles viennent, e lies toumen I, e lies font
mille caracolles a l'cnlOul de ces chaioupes, s'effon;:ant de se jeter dedans
pour les pi Iler au du moins pour enlever quclque butin [ ... ]Ies hommes les
repoussent, ils tirenl quantite de coups de fusils, plUlOSI pout faire du
bru i l, que pour les blesser. Enfin cesieu nes femmes se reli rent, bien lassees,
sans jamais avoir pu rien enlever3

9.)} Revenues a terre, les «amazones»
furenl huces et dcpouillees par leurs consoeurs res tees au bord: «Ces
femmes son! bien aises d'estre ainsi pilli:es pour donner un heureux pro
nostic de la viCloire qu'elles souhaitent a leurs parents et a leurs amis40 »

lJ ne fois parvenue a I'lle d' Anticosti, la bande surpri tune fami lie
d'Inuils qu'elle massacra, a I'exceplion d'un enfant. Revenus aGaspe, les
guerriers lancerent Ie petit aI'eau avec les scalps de ses parents, Tous ceux
qui etaient res tts au village se jete rent ala nage pour se saisir d u prison nier
qui fut finalement adjuge a la femme du chef. Le pere Richard reussil a
l'echanger el a soigneI' ses blessures11 ,
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L}univers mental

Profondement lie a la vie malerielle et sociale et au monde de la guerre,
I'univers mental des Micmacs diffhait beaucoup de celui des Blancs. Aussi
est-il impossible de Ie bien cerner car les seuls renseignements connus
praviennenl d'Europeens, missionnaires par surcralt, qui comprenaient
mal les raisons profondes des agissemenls des Amerindiens. Ceux-ci
n'avaient pas Ie mcme sysu~mede representation du monde que les Blancs.
Les Rela.tions des jesuiles rapportenl. la-dessus: « lis ont fort bonne
memoire des choses corporelles, comme de vous avoir veu, de qualitez
d'une place ou ils auront eSle, de ce qui aura este faiel devam eux depuis
vingt et (rente ans; mais d'apprendre par coeur, la estl'ecueiJ, il n'y a pas
moyen de leur meltre dans la teste une tirade de paroles42 .»

Its avaienl une certaine connaissance de I'astronomie. lis racomaient
que les trois gardes de !'etoile polaire etaient trois Micmacs qui s'embar
q uerent un jour dans un canot pour surprendre la Grande Ourse ella Petite
Ourse et que, par malheur, ils n'avaient pu les reioindre43 . Tres pres de la
nature, ils se basaient sur die pour compler.

Les missionnaires a vaien t bea ucou p de diff iculle a leur enseigner les
«verites» de la {oi calholique. L'un d'eux, Ie pere Chrestien Le Clercq,
inventa un systeme d'ecriture qui [ut ameliore par ses successeurs. II avail
remarque que les enrants faisaient des marques avec du charbon sur des
ecorces de bouleau et « complOiem avec leur doigt fort exactement a chague
mot des prieres qu'ils pronon~oient44.»II s'en inspira pour creer de nou
veaux signes qui exprimaienlles conceplS deTrinile, d 'Incarnalion, d'Eu
charislie, etc. Sans toujours corn prendre Ie sysleme, les « Gaspesiens»
I'adopterenl et s'en [irem les propagandisles chez leurs freres qui n'y
avaient pas ele inities. Les hieroglyphes devinrenl un objet de la vie
courante: «II n'eSI pas jusqu'aux plus petils Sauvages qui n'aient pas
encore entieremel1l l'usage de la parole, prononcem cependant du mieux
qu'its peuvent, quelques mots de ces billels, qu·its enl.endent dans leurs
caba nes ... 4,»

Dans Ie domaine medical aussi,les Amerindiens differaient des Europeens. MEDECINE
La encore, la nature se faisait grande pourvoyeuse el. on y lrouvail. des
remedes de tOUles sOrles. lis connaissaient des plal1les capables de guerir
l'epitepsie el d'autres qui raisaient avorter les femmes. lis employaient
souvent des vomities el [aisaienl grand usage de la « suerie» (bain de
vapeur), de la saignee et cle la gomme de sapin. lis avaiem une maniere
singuliere mais efficace de « ressusciter» un noye. lis remplissaient de
fumee de labac une vessie d'animal ou un gros boya u a uquel ils altachaient
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une canule qu'ils inseraiem dans I'anus du malade; puis en pressant Ie
boyau ou 13 vessie, i1s lui insufflaiem la fumee. lIs pendaienl ensuile Ie
rescape par les pieds a un arbre et fa fumee lui faisail vomir l'eau 46 . Ces
moyens primitifs de guerison des maladies n 'elaient pas sans valeur. Des
sieeles de vie dans la nature avaient permis de decouvrir des remedes
efficaces.

CROYANCES
ET RITES

Les «Gaspesiens » croyaiem en une force supreme, k Grand Espri l, q u' ils
priaiem sous ses representalions du soleil et de la lune. On a beaucoup
exagere ce culle des aSlres pralique par les Micmacs. II semble que Ie
compte rendu qu' n donne Ie pere Le Clercq refU~tf' auLant ses prapres
conceplions qu celie des« ·aspesiens». En eHet, on y retrouve plusieurs
elementS de la morale hreLienne, impensables dan l'oplique amerin
dienne. D'ailleurs, l.e lercq avoue lui-mcme que c eufte eSl presque
disparu a )'epoqul: ou iI ecrit, vers 169047 . Quam a la lune, elle etait
consideree comme la felllme elu solei I ella mere de l'espece hurnaine. Elle
pro((~geaitla femme cnceinL' et se faisaitla dispensatricedu laiLnourricier.

Selon Ia rnythol gie des «Gaspesiens», Ie Grand Manitou avail cree
I'Homme a l'embolli hur de la RistigaucheelluiavaiLdonne la peninsule
en panage. Ces n:l'lences au Dieu Supreme ttaient complelees par plu·
sieurs autres valets. La representation symbolique exprimee dans Ie n'.cit
plus ou moins imaginaire, les gestes prohibes ella signification donnee a
un objet en ceHaines cireonSlances consriluaient les assises cle leurs
traeli lions.

Les legendes sacrees raconrees par les vieux au coin du feu p('[mettaient
d'informer et de former les jeunes. Nicolas Den ys eerit: ( ils faisoien l des
comes qui etoient agreables & d'esprit, quand ils en disoienL quelqu'un
c'eslOit toOjours par ouy dire de leur grand pere, ce qui faisait parallre
qu'ils avoient eu connaissance du Deluge, & des choses de I'ancienne Loy
[... ] ces faiseurs de contes qui paroissoienr plus subliIs que les aulres, quoy
que leur subti Ii tez ne fussen t q lie des badineries ne laissoienL pas d 'a buser
ceux qui prenoienr plaisir ales eeouler18 .» Parmi ces mylhes, il s'en
trouvail un qui avail. trail a l'origine de la culture du mais eL du Labac.
disparue a ca use de ]a negligence cles ancetres19 Celte legende appuie
I'hypothese d'une origine algonquienne centrale clu peuple miemac.

La cosmogonie comprenail. loujours plusieurs elemenls que les Blancs
ne savaienl pas interpreter. Ainsi, la femme mensLruee elait eloignee et
isolee, I'horn me croyanl q u 'un con tacl avec elle Ie priverai Lde I'usage cle ses
jambes. Elle n 'avai Lpas Ie droil non pI us cle ma nger cle la viande d'orignal
ni de caslOr car ces animaux n'accepLeraienl plus de se laisser prendre. De
rneme, les veuves el les jeunes celibataires devaient se plier a certaines
restriCtions, comme celie de ne pas manger Ie coeur de l'ours.

La representation l.otemique jouait un grand role chezles Micmacs. Par
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exemple, ceux de Ja region de Ristigouche arboraient Ie saumon. Au nord
du Nouveau-Brunswick, Ie symbole des habilants de la region elait une
sorle de croix qui a donne lieu aux interpretations les plus farfelues el qui
les a fail bapliser « Porte-Croix ». Les principaux gestes de la vie, naissance
et deces, guerre el paix, s'accompagnaienl egalement de la presentation
d'un objet materiel, signe wngible de I'evenement qu'd rappelait.

Les Europeens etaiem plus influences qu'on ne Ie croil generalemem
par la pensee et Ie mode de vie amerindiens. Outre les echanges de produils
et I'adaptation aux conditions de vie dans la nalure, ils en vinrent a
panager certaines de leurs croyances. Ainsi en est-il Quant a I'existence
d'un monstre appele Gougou que les Micmacs disaient habiter une ile
quelque part entre Perce elMiscou (N.-B.). Sous I'apparence d'une femme,
Gougou devorait les voyageurs. Champlain, bien que sceptique, ecrivail:
« ... je liens que ce SOil la residence de quelque Diable qui les tourmemede
la fac;:on'o».

LE CHAMAN Meme les missionnaires qui, pourtant, tournaiem habiluellement en deri
sion les praliques indigenes, avaient une grande peurdeschamans, grands
pretres de la religion micmaque: «maisje ne puis me persuader aussi, que
Ie Dia ble ne domine dans leurs tromperies, &les eloigne d'au lan l pI us de la
connaissance du vrai Dieu: car enfin iI est difficile de croire q u'un Jongleur
fasse naturellement parollre les arbres lout en feu, qui brulent visiblement
sans se consumer; & donne Ie coup de mon a des Sauvages. fussenl-ils
eloignes de quarante acinquante lieues,lorsqu'j) enfonce son couteau ou
son epee dans la terre, qu'il en lire I'un ou I'autre tout plein de sang, disant
q u'un tel est mort qui effecli vement meurlet expire, dans Ie m€'me moment
qu'il prononce la sentence de mort conlre luy').» II va sans dire qu'ils
inspiraient la terreur et commandaiemle respect des membres de Ia tribu.
On Ies croyait doues d'un pouvoir surnalurel qu'ils pouvaient employer
pour Ie bien ou pour Ie mal et que seul un autre cbaman pouvaitconjurer.
I1s faisaiem Ie lien entre les esprits et les hommes et ils etaiem garants du
sucd~sde la ba nc1e ala chasse et ala guerre. Parfois, ils etaienl chefs. Dans ce
cas, ils cumulaiem entre leurs mains les pouvoirs religieux, judiciaire et
politique.

Le chaman agissait aussi comme medecin. On voyait en lui un gueris
seur universel capable de faire sOrlir Ie demon consumant Ie malade. II
pratiq uait cet exorcisme en echange de presenls. Si, apn'~s q uelq ues jours,
Ie malade n'allait pas mieux, Ie « jongleur» convoquai t ses parems et amis
a une ceremonie speciale chargee d'emorivite ou I'on chasserait Ie demon
pa r la force.

LA MORT Le malade ne donnait-il aucun signe de guerison, Ie sorcier dccretait la
mOrl. On abandonnail alars Ie moribond qui expirait dans la solilude.
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Apres s'etre assures qu'it etait bien decede, les gens frappaient sa cabane en
criam Oue! Oue! Oue! pou rfaire SOrli r l'espr it. On en voyait a lors de jeu nes
emissaires dans les villages voisins pourannoncer la nouvellede la mOrl de
reI vaillant guerrier et pour inviter ses amis aux funerailles. Pendant ce
(emps, on sonail Ie defunt de sa demeure a laquelle on meLlaille !'eu san~

rien emponer. Al'epoque de Chreslien Le Clercq, il n'elaiL plus queslion
de dechiqueter Ie mon comme dans I'« ancien lemps ». On se cOl1tcnrail de
l'emerrer avec force discours, lamemations el cadeau~, les Amerindiens
croyafll a unc vie elernelle dans un monde sel11blable a ceJui d'ici-bas.
Nicolas Denys temoigne qu'd a vu des morts emponer pour plus de 2000
livres de pelJeteries, «ce qui faisoit pilie aux Fran<,ois, el peul-clre em'ie
lOut ensemble. on n'osoil pounanL pas les aller pn:ndrf. carcela eust cause
une haine el gnene immonelle52 .»

Trois ou quatrE' joms de deuil et de [estins suivaienL, pendanllesquels Ie
chef el d 'a urres oratem s pronon\aienr Ie panegyriq ue du dC'lu n t. Puis !cl vie
normale reprenail son cours, sauf ponr les parenlS eL les ami~ du dispalu
qui ponaienr Ie deuil pendant un an, se peignant Ie visage en noil eL
coupant Ie bourde leurs cheveux « qu'il ne leur ({'lair'1 pJ us perl11 is de poner
en cadeneLles, ni de les orner de col iers de rassacle & de pourcda ine ...,3" Des
celebrations speciales avaienl lieu quand quelqu'un tombail au combat.

LJhomme blanc

Le portrait que nous avons Irace du « Gaspesien» voulait autanL que
possible refleler sa vie avanll'arrivee des Europeens. Tache difficile car les
sources d'informalion dalenL presque LOUles du 17e siede. i\ certe epoque,
les Micmacs elaielll deja en contact avec les Blancs depuis un sieck. Avec
un certain recul, on peut tenler d'evaluer cerrains impacts sur les ;..1icmacs
du Nord de leur renconlre avec les cultures europeennes.

Cetle renconlre, peut-elre mains envahissame que chez les ;'vlicmacs eles
Maritimes, a marque taus les aspects de la societe «gaspesienne >j, En dfeL,
la presence elu Blanc aux postes de peche, sa superiorile technologique
(barques, armes a fell, etc.), J'attrait des produils europeens. ie zele des
missionnaires, ant taus, de diverses fac;:ons, entame les traditions amelin
diennes. Le commerce des pelleteries a joue Ie role-ele dans cel echange
entre deux cultures et il en est Ie lheme privilegie d'etude,

Avanll 'arrivee des Blanes, Ja chasse n 'etail imponanle pour Ies Micmacs
que lrois mois durant I'hiver. Le reste du temps, its s'adonnaiem aux

LA TRAITE
DES FOVRRURES
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activites de pechc et de cueillelle. De plus, i1s laissaient souventles peaux
des animaux dans la foret, n'apportant au campement que ce dont ils
avaient besoin pour leur troc avec les «sagamos» qui leur donnaient en
echange des canots et des chiens. Mais quand ils eurent pris gOtH aux
articles europeens, leur cycle economique changea. Pour capturer les
animaux quand leur toison etail a son meilleur, ils chassaienl loud'hiver,
me me duran tla periode au les ch utes de neige etaiem les pi us abondantes,
au lieu de rester sur Ie bard de la mer comme autrefois. L'tte, pour
paniciper ala traite avec les pecheurs, ils delaissaient leurs activites Iradi
tionnelles de e:ueillelle et de preparation des reserves en vue des longs
hivers. Meme les femmes trafiquaienL leurs marchandises avec les moru
liers. '< Les Sauvagesses font valoir aux pecheurs [Ies bourses de cuir] scIon
la peau et I 'enjolivement bigarre qu'ils appellem matachiez [ ...1avec cela
elles tirent beaucoup de chases des matc]ots, iJ n'y a celui qui n'en veuille
avail' aux depends du corbillon, c'est-a-dire du biscuit du navire & de Ja
boisson, elles portent des manres, des escureuils, pour cravatles au autres
bagatelles que les femmes [ant; ce n'est pas qu'elles debitent a chaque
voyage lOut ce qu'elles portent, elles sc;avent bien menager leur fait, mais
seulemcnL pour faire montre & donner de I'envie: elles promellenl aI'un &
a I'autre & ne donnent rien, pendant LOut ce negoce-Ia, on leur promet
bea ucou p s 'ils les veulen taller trouver a u lieu au ils von t a ncrer pour [aire
leur pesche, ce q u 'elles [ant esperer; apres q uoy chaque rna telot leur donne
en cacheue les un> des autres des galelles de biscuits, mais elles n'y vont pas
de sitost, & clemeurenl encore a lene en auendam que d'autres navircs
viennent a passer. .. 51 »

Bien que la traite, ainsi que la contrebande, aient ete pratiquees aPerce
et a Gaspe, les centres importants du commerce des pelleleries etaient
Matane, Miscou et Tadoussac. A. ce demier endroit, les Micmacs troq uaient
de la viandc cl'orignal et de la pacotille contre les peaux de castOr des
Montagnais et des Algonquiens. Ces pelleteries er.aient ensuile echangees
aux Fran<;ais. Le pere Le Clercq se plaignait de ce commerce qui auraitfait
disparaitre la gencrosite des fndiens: «II est vrai que celie inclination
genereuse souffre apresent q uelque al teration, depuis q ue les Franc;ais [... J,
les om insensiblement accoutumez a troquer.,,55»

Les denrees que les pecheurs apportaient en Gaspesie changerent irre
mediablement les ha biweles de vie des Micmacs. Deja en 1632, a I'ani vee ele
Nicolas Denys, ils se servaiem ele chaudieres el. de fer pour fabriq uer leurs
armes et leurs outils. Puis les armes afeu remplacerent les armes blanches.
Du COte de I'alimentation, ils connurent Ie pain, Ie sel et les biscuits.

L'EAU-DE-FEU De lOUS les proclults apporles par les Europeens, l'akool fit Ie plus de
ravages. Au debut, les Micmacs ne voulaiem pas boirede vin,lecomparant
it du sang. lis refusaienl meme de pactiser avec les Blancs qui en prenaienl.
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Cepenclant, ils en consommerent tn's lOl. Mais quand its connurenl I'eau
cle-vie, ils n'acceplerem plus de boile de Yin, boisson jugee trap faible.
L'alcool elail surtoUl appone par les morutiers qui en avaient lOujours de
bonnes quamiles sur leurs navires. Les matelots s'en servaienl pour Ie troc,
mais aussi pour seduire Ies femmes dom ils faisaienl parfois leurs concu
bines, par la force s'il Ie fallail.

L'alcool apponaitla violence et la desolation. Les hommes se battaient
ct si leurs femmes tentaienl d'intervenir, elles recevaienl les coups. Denys
eSlime qu'il se lUait sept ou huit « Sauvages» par annee acause de I'ivro
gnerie. Parfois, les Indiens allaquaient des bateaux pour oblenir de I'eau
de-vie. Quand les Blancs leur en faisaient Ie reproche, «ils repond[aient]
aussiloSI que nous Ie faisons bien enlle nous'6.»

Cette situation avail cours chez tous les aUlOchtones de la Nouvelle
France. Le 6 mai 1660, Mgr de Laval mena\=ait d'excommunication ceux
qui se livreraient au trafic de I'alcool avec les «Sauvages ». Ce mandement
eut tn!~s peUl d'effels en ceue Gaspesie si cloifSnee. Le gouverneur COUl
celle envoya bien un inspecleur pour tenter de faire respecter la loi mais il
n'y fit qu'un bref et vain scjOUI'.

l:eau-dc-feu a meme sen;i achristianiser les InJiens. « ... on donne aux
Sauvag'es LOutes les fois qu'ils viennent aux habitalions un coup d'cau de
vic, un morceau cle pain, & du tabac en entrant, quelque nombre qu'ils
soient, hommes et femmes; pour res enfants, on ne leurdonnequedu pain,
on leur en donne enore au tant quand i Is s'en Yom; toutes ces gratifications
[a avoien t ele introduites par Ie passe pour a ttirer les Sa uvages aux habi la·
tions afin de les pouvoir plus lacilement inSlruire a la foy & religion
chrestienne... 57»

Par conlre, ccUe liqueur enivrante s'ajoUla bientol a I'ensemble des diffi
cultes d'evangelisalion des Micmacs. NomaJes, ils ne pouvaienl pas elre
instruits regulieremenl. De plus, ils comprenaient mal des enseignements
clifferenls ou opposes a leur propre sysleme de valeurs. Aussi, ils assimi
laient souvent Ie prctre a un chaman.

Confromc adeux veritcs, I' Amerindien tenlail en vain d 'amalgamer ses
traditions a la religion cles Blancs. Ce qui faisait clire au pere Le Clercq,
apres onze ans d'apostolat, que les « Sauvages» montraient « une opinia
tretc invincible ( ... ] a suivre et a croire les erreurs, les superstitions, les
lradit ions fabu reuses de leurs ancetres... 58». Certains indi vid us essayaienl
meme d'imiter les gestes du pretre qui les impressionnait. Dans le meme
sens, c1t'~ femmes qui avaienl rencontrc des ursulines se prenaient pour
elles et croyaienl ainsi pouvoir conferer avec Ie soleiI 59 .

Quand Le Clercq invel1la son systeme d'ecriture, ils en firent un jeu: « je
ne puis vous exprimer, Jit-il, avec quelle ardeur ces pauvres Sam'ages
contestoient les uns avec les autres (... ] qui serait Ie plus s\=avant & Ie plus

InSIrUCI ion religieuse
des ,\1"macs. PhOIO
liTee de: Pcr(' ChTcsLieo
Le Clerc. :Vew I~dnl,on

of Cn IpeS1(l. 1910
(MRG)

LE MISSIONNAIRE
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habile6o .» D'ailleurs ils aimaient beaucoup ce pasleur el s'impatienlaient
de ses absences prolongees. Quand iI repartil pour la France, un chef
atlriSle lui aurait lenu ce discours: « He bien donc, man fils [... ] IU veux
nous abandonner et repasser en France [ ... ] Ah! si tu voyais mon coeur a
present, tu verrais qu'il pleure des larmes de sang, dansJe temps memeque
mes yeux pleurenl des larmes d'eau, lant il eSl sensible a celte cruel Ie
separalion 61 .» Cene manifestation d'allachement reposait moins sur
('adhesion a une religion que sur la consideration envers un homme
apprecie.

«Tal QUI
AMENES

LAMORT»

Les Micmacs refusaient quelquefois de se faire instruire car, disaient-ils,
cela les (erait mourir jeunes. Bien que celte croyance fo.t fondee sur un
rapport de causalite plUlot douleux, elle n'en eclaire pas moins (a percep
lion qu'avail Ie ,(Gaspesien» de l'Europeen. Depuis que celui-ci s'elaiL
amene sur les rives de I'Acadie eL de la Gaspesie, la population avaitdecru.
Les alnes se souvcnaienl que de grosses bourgades avaient prospere en des
endroils devenus deserts.

C'esl au changemenl de regime alimentaire qu'il [auld'abord auribuer
ceue depopulation. Peu habitues a se gavel' d'aliments etrangers, les Mic
macs firent connaissance avec Ics maux de ventre et la dysenterie. Encore
une fois, il faut preciseI' que, d'apres les eerits du pere Le Clercq, les
« Gaspesiens» souffrirent moins de ces « importations» que leurs freres des
Maritimes. A cela, iI faut ajouter les ravages de la syphilis et de la petite
verole. Celle-ci sevit paniculieremcnL en 1669 alors que 250 personnes
moururent aux missions jesuilcs de Tadoussac et de Sillery qui H'cevaient
un bon nombre de « Gaspesiens ». Un aUlre facleur de la baisse de la
popu lation elail J'impuissance q u'en trainai Ll'usage abusif de l'alcoo!. Lcs
femmes etaient moins souvent enceintes et il (aut peut-etre voir en cela la
cause de la disparilion progressive de la polygamie6~.

L'hisloire ulterieure des Micmacs de fa Gaspesie n'est guere plus heu
reuse. lis diminuenl en nombre et doivent se soumetLre ades conceptions ct
a des pratiques eLrangeres. Depuis que Jacques Cartier a aborde sur les
rivages de la baie des Chaleurs, la partie est pour eux perduc.
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PI usieurs theories on t eu cours quant ala ven ue de naviga teurs vikings sur
les COles de la Gaspesie vers Ie lie siecle. Aujourd'hui, les specialisles
admeuenl que les Norvegiens etles Islandais n'onlguere depasse Ie Labra
dor et Terre-Neuve. [l semble meme que les pecheurs europeens qui, vel'S la
fin du 15e siecle, s'inst<lllerent acesendroits ne se rendaient pas sur les rives
de la peninsule.

Le premier siecle de I'hisloire gaspesienne apres I'arrivee des Europeens
sur Ie continenl americain s'inscrit dans Ie contexte du mouvemenl des
grandes decouvertes. II en pone les caracteristiques: il est une reponse aux
objeClifs de colonisation, de commerce et d'evangelisalion poursuivis par
la France en ces terres nouvelles. La richesse des ressources de la presqu'lle
gaspesienne, dOni Ics eaux rcgorg-ent de poissons, en fail n1eme un lieu
recherche. A la suite des explorateurs, des pecheurs s'<':tablironl de far;on
quasi permanentE', bien que sur une base saisonniere. Les missionnaires
suivront.

Jacques Cartier
LA BAIE

DES-CHALEURS
L'un des lOut premiers Europeens a fouler Ie sol gaspesien est deja un
marin experimente quand Franr;ois ler Ie choisil pour «decouvrir cer
taines isles el pays au I'on dit qu'il se doibt trouver grant quantile d'or et
aulres riches choses]." Pani de Saint-Malo Ie 20 avril 1534 avec deux
navires el61 hommes, Jacques Canier met 20 jours a tra verser I' Atlantique.
Il passe par Terre- Neuve et arrive en vue des Iles-de-Ia -Madelei ne Ie 26 j uin.
Trois jours plus lard, il lange I'Ile-du-Prince-Edouard. Puis de baie en
haie, il abollli t a I'entr<\' de fa baie des Chalellrs Ie 3 j uilJet. Ces! lui qui la
nomme ainsi en raison du c1imat favorable dont elle jouil en ce lemps de
I'annee. Laissons au Malouin lui-meme Ie soin de decrire ses impressions:
« Le te!Toir q lIi est du COle Sud de ce golfe esta ussi bon el beau aculLi ver, et
plein de belles campagnes el prairies que nous a yom vu, IOU l plat comme
serait un lac. Et celui qui est vel'S Nord esl un pays haut avec montagnes
haules pleines de forels et de bois t.res haUL et gros de diverses sones. Entre
autres, il y a de tres beauxcedres et sapins, aUl<lnt qu'il est possible de voir,
et bons a Caire mats de navires de plus de trois cents IOnneaux, et ne vimes
a ucun lieu qui ne fCi t plein de ces boi s, excepLe deux places que Ie pays elait
bas. plein de prairies avec deux lreS beaux lacs2.»

Le lendemain, jour de la Saint-Martin, Cartier lange la core nord de la
baie et decide d'ancrer dans l'anse de Port-Daniel ou il demeure jusqu'au
12, explorant les parages. Le 6, «apresavoir oUl la messe~,., il pan sur une
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barque vel'S la poinLe de Paspebiac ou il renconrre une bande de Micmacs
en canoLs.

Ces habitants du lieu passaienl probablemcm helLe derriere Ie barachois eL
au bord de la riviere. lis avaienL surnomme ['endroil « Epsegeneg» (la ou
on se chauHe). Apercevam les Fran<;ais, quelques-uns s'approcherenl de la
pointe et mirent pied a lerre, {aisanr des signes aux occupanrs de la barque
pour qu'ils accostent. Ils elaienl manifestemenl habitues it lroquer des
peaux avec les pecheurs d'Acadie. Les Fran<;ais, peu nombreux, rdusereOl
de se rendre sur Ie rivage. Sept canOlS d'Amhindiens les approcherenl
alors, «saUlant er faisanl signe d'alh~gresse el de vouloir amitie~.» Encer
cles par les « Sauvages», les explorateurs prirent peur: « En voyanl que
malgre les signes que nous leur faisions, ils ne voulaient pas se retirer, nous
leur lirames deux coups de passe-volants par-dessus eux. El alors, ils se
mirenl a reLOurner vel'S la dire poinLe, er firem un bruiL merveilleusement
grand, apres lequel ils commencerenl arevenir vel'S nous, comme avant. El
eux, elant pres de noIre dite barque, leur lachames deux lances a [eu, qui
passerenl parmi eux, qui les etonna [on, lellement qu'ils prirent Ia fuile, it
tres grande hale, et ne nous suivirent plus'.»

Le jour suivanl, Ie 7 juillet, neuf canms micmacs reviennenl au meme
endroil. CetLe fois-ci, ce SOnt Ies Indiens qui craignent Canier el ses
hommes. Finalement, les Blancs amadouent les Micmacs el un commerce
s'et.ablil a la suile duquel les indigenes s'en relournent tout nus, ayant
echange loules leurs peaux, meme leurs vbements.

Le 8, les Fran<;ais reprennenr leur exploralion, parcourant en chaloupe
environ 25 Iieues. Le lendemain, ils se rendent au fond de la baie dans
l'espoir de decouvrir un passage vel'S I'inlerieur du continent. Comme leurs
effons s 'a veren r vains, « dolents el marris », Cartier er ses hommes rega
gnent leurs navires. Ala ha Uleur de Carleton, ils renconlren l un groupe de
800 Micmacs avec qui ils lrafiquenl de nouveau. Encore une fois, Ies
Indiens se clepouillenl enLieremenl.

Le 12 juiJlet, les deux peliLs navires appareillenL et se dirigenl \'t'rs I'est
jusqu'au cap de Prano (cap d'Espoir). Une lempete les oblige a rnouiller
entre l'ile BonavenLUre el Ie rocher de Perce. Profitant d'une accalmie, ils
len lent de longer la COLe mais une recrudescence des vents les oblige ase
refugier, Ie 14, al'entree de Ja baiede Gaspe. Le 16, la temphe s'aggrave el
fail perdre une ancre a l'un des bateaux; Cartier decide de pousser plus
avant et penelre dans la baie de Gaspe. IJ y reSlera jusqu'au 25. C'esL la que
Ie navigaleur fail connaissance avec les Kwedech. Au nombre d'une qua
rdnt.aine de familles, soit plus de 200 personnes, ils pechenlle maquereau
dans les eauxde la baie. Leurs crainles surrnontees, ils gagnent Ie bateau clu
capitaine malouin qui leur donne des objets de pacoLilIe. Canier clecril Ies

LES MICMACS
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Ereclion de la croix de
Gaspe, par Charles W.
Simpson, 1927. (APC)

JEAN ALFONSE

Gravure eXl'CUlee en 19H
par Pil"ITe C"ndon ;'1 ]'0(

<asian uu IVe ceillenai,,'
de la uc("o LJ v('Tle d u

Canada. (MRG)

Indiens: «Cette gent se peul nom mer sauvage carc'est la plus pauvre gent
qui puisse etre au monde; car LOUS ensemble n 'avaient pas la valeur de cinq
sols, leurs barques et leurs rels de pecheexceptes. lis soot LOut nus, sauf une
peule peau, avec laquelle ils couvrenl leur nature et quelques vieilles
peaux de bhes qu'ils jettent sur eux en echarpes6 .)}

Le 22, Cartier et ses hommes rejoignem les Kwedech sur Ie bord de la
baie, Heureux, ceux-ci se meuem a chamer el a danser. Cependam, ils onl
Cai t fui r tou les les jeunes femmes dans t-d foret a I'exception de deux ou trai s
«Qui demeurerent, auxq uelles nous donnames a chacune un peigne et une
petite clocheue d'etain, dont elles furem fort heureuses remerciant Ie
capitaine, en lui froltam ks bras et la poitrine avec leurs mains 7.)} Voyant
cela, les a utres femmes sortent de leur cachene et ont droi t elles aussi ades
cadeaux.

Le 24 juillet 1534, les Frans:ais erigent une croix de trenLe pieds «sur la
pointe de l'emree du diL havre8 .)} Au milieu, ils ont pose un ecusson sur
lequel est ecril «Vive Ie roy de France». lis s'agenouillem ensuite pour
prier, ce dont s'emerveillenl les Indiens.

Retournes sur leurs navires, les marins voiem s'approcher Ie chef Don
nacona accompagne de ses trois fils el de son frere, venus protester, a(fir
menl pI usieurs specia Ii Sles, cootre ceue prise de possession d' un terri LOire
qu'ils considerent comme Ie leur. Par ruse et par force, les Franl,:ais les
embarquent sur un de leurs navires. Cartier faiL manger et boire les« Sau
vages», II reussil a convaincre Donnacona de Ie laisser emmener deuxde
ses fils en France. Le 25 juillet, il fait voile hors de la baie de Gaspe. II
contourne Anticosti qu'il prend pour une peninsule. II ne trouve pas de
passage vers I'Asie el, Ie I.IJ aoul, entreprend Ie voyage de retour. II revienl
au Canada I'annee suivame, ne s'arretant a Gaspe Que Ie temps d'une
courte escale,

La derniere expedi tion de Carlier fut placee sous Ia direction de Fran<;ois de
La Roque, sieur de Roberval, Toulefois, Cartier panil une annee avant Iui,
hiverna loin a I'inlerieur du SainI-Laurent et ne Ie renconrra qu'en juin
1542 a Terre-Neuve, alors qu'il avait deja pris la voie du retour. Roberval,
en I'absence de Cartier, pouvait cependanl compler sur un pilole experi
mente, Jean Fonteneau dit Jean AIfonse, qui a laisse quelques informa
tions sur Ies cotes gaspesiennes et qui a doLi' la peninsule de nombreux
loponymes.

Aifonse precise, entre autres choses, que les terres de la baie des Chaleurs
« sont lOU tes terres hau tes, bien bonnes, et sont LOu tes couvertes d 'arbres de
diverses SOrles, jusques au bard de la mer9.» De plus, «en ceSle COSle et a
I'isle de l'Ascension [Anticosti] ya grand pescherie de molue et de plusieurs
autres poissons beaucoup plus que ala Terre-Neufve lo .» Les exploits de
ces navigateurs fonl prendre conscience aux pecheurs bretons et normands
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de la richesse des eau x gaspesiennes, lis ne tardent pas ase lancer sur leurs
traces et it aborder sur les ri yes de la peninsu Ie,

Au temps
de La peche saisonniere
(1550-1650)

La Gaspesie regorgeait de sites imeressants pour les pecheurs europeens.
Venus de Normandie, de Bret2gne. des pays basques espagnol et franr;ais,
de La Rochelle. ils ant 1aisse des traces donI temoigne la toponymie de la
peninsule. Chaque annee, il s'cn lrouvail a Paspebiac, a Pabos, ,\ Grande
Riviere, a 1a baje dc Gaspe, a I'ile Percee, a Mom-Louis et,~ Malant~.
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Des la seconde moitic du 16e siecle. les pecheurs mirent au point des
techniques et une organisalion qui onl perdure jusqu'au debul du 20e
siecle. En fail, pendant lrois siecles et demi, leur vie qUOlidienne a ele
conditionnee par les deplacements et Ies caprices d'une espece de poisson:
la morue.

Poisson d'cau froide, la morue a une grande valeur n utri Live. Sa diSlri bu
tion geographique depend de la lemperature de I'eau; elle se lient dans les
eaux qui onl entre 0 et 10 degres centigrades et un taux de salinitc de
34%0' Elle a LOUjOurs abonde Ie long du plateau conlinen121 de l'Ameri
que du Nord, du Massachusetts au Labrador. Pendant la saison d'cte, la
morue s'approche du liaaral pour frayer et se nourrir de plus petits
poissons, tt'ls Ie hareng, Ie capelan, Ie lan<;on, Ie maquereau, Ie gaspareau,
eL de divers moll usques et. crusLaces. En Gaspesie, SOliS Ie Regime fran~ais,

la saison de peche dure de fa mi-mai a la mi-seplembre. Quatre bancs de
morue se partagent l'assiduiLe des pecheurs: Ie bancdes Americains, <\ lreize
milles au sud de Gaspe; Ie banc des Orphf'lins, a 70 milles au sud-est de
Perce; Ie banc de Miscou, adouze milles au nord-cst de I'lle du meme nom;
Ie banc Parent, a douze milles au nord-ouest de la pointe ouest de nle
d' An licosti.

L'appareillage dans les ports de France se faisaiL habituellement ala fin du
mois de mars. Auparavant, l'armateur avail signe avec I'equipage un
COnlrat qui lui assurait les trois quarts de la cargaison. II s'engageait
cependant a equiper Ie navirc et a fournir les marins en tout. jusqu'a la
mi-avril, les vents ttaient generalement favorables eL on pouvail esperer
faire la lraversee en mains de trois mois. Le voyage de reLOur pouvaiL se
faire deux au trois fois plus rapidement grace aux puissants vents de I'ouest.
qui predominent sur I'Atlantique.

En raison de la nalure de la peche, les navires appareillant pour la
Gaspcsie elaient de plus forr IOnnage que ceux venam aTerre-Neuve. En
effet, pour la morue seche, il fallait transporter les pccheurs, leurs provi
sions et Ie ma leriel req uis aterre. Ces navires jaugeaicnt parfois jusqu 'a 250
lonneaux alars que ceux qui se rendaient aTerre-Neuve pour exploiter la
morue salce ne depassaient gucre les 100 IOnneaux. En general, on arrnail
ces vaisseaux de quelques canons pour leur prolection contre les pirales.
En 1680, Ie Simbole de La Palx ctait arme de dix-huit canons, six mortiers,
40 mousquels, treize pislolets, 24 piques, 40 bandouJieres, 1400 livres de
poudre, 200 livres de boulets, 100 Ii vres de plom bs amousquet el dix-h ui l
sabres d'abordage. Cependant les pecheurs ne faisaient pas Ie poids face a
des corsaires qui avaien t fai l de la ba tai lie u ne profession. Sage, l'i ntenda nt
Talon conseillait aux pccheurs de prendre la route du nord qui, malgre la
presence d'icebergs dangereux, elail plus sure que celie du sud, alaI'S
infestee d'ecumeurs de merll.

LA MORUE;
UNE RESSOURCE
FONDAMENTALE

LA TRA VERSEE
ET L'ARRIVEE



SainI-MaIo ~u 17~ sirele.
Dessin au [~VIS. (Bib!.

naL. de P~ris - Ed.
Roben Laffont)

L'historien Charles de la Morandiere a reCOnstilue comme suit
J'equipage-type d'un navire-pecheur de 200 tonneaux qui frequenlail la
Gaspesie au 18e siecle: 85 hommes (dix-sept chaloupes) qui se repartis
saienl comme suit: 45 pecheurs de morue (quinze chaloupes), SOil quinze
mailres de bateau, quinze avants de baleau, quinze banquiers; huilcapeJa
niers (deux chaloupes), Soil deux maitres capelaniers, deux avants de
baleau, quatre banquiers; dix-huit graviers. soit huil decolleurs, huit
habilleurs, deux saleurs: qualorze non-pecheurs, soit dix mousses, un
chirurgien, un cuisinier, un second et un capitaine l2 .

La plupan de ces hommes faisaienl carriere dans la peche en Gaspesie.
Certains revenaient pendant q uinze ou vingl ans sur les memes bancs de
morue. Experimentes, ils elaient tres actifs et pou vaient prendre possession
rapidement de la grave. Car Ie premier equipage arrive etait Ie premier
servi. De plus, il devenaiL de fano Ie vaisseau-amiral et repanissail entre les
autres les emplacements sur Ie rivage. En outre, Ie capiraine du vaisseau
amiral reglail les nombreuses disputes entre les differents equipages. II ne
pouvait cependant s'adjuger la pan du lion, son carre de grave devant
correspondre au nombre de chaloupes qu'il pouvail mettre en peche.

Parvenu adestination, Ie capitaine ancrait son navire a I'abri du vent et
dislribuaiL les taches. Les nouveaux venus devaient loul conslruire alors
que Ie labeur erail moindre pour les habitues qui, cependam. ne reLrou
vaienL pas LOujours en bon etat I'equipement laisse pres des graves ala fin
de la precectente saison de peche.

Pendant qu'une panie de I'equipage degreait Ie navire, d'autres hommes
construisaient les logements avec des troncs el des perches que I'on recou
vrail de la voilure du vaisseau a laquelle on adjoignait des branches
d'epinelle eL des ecorces de bouleau_ La meme technique servait pour la
batisse de la cuisine et des magasins. C'etait Ie maitre de grave elle pilote
qui avaient la charge d'aller dans Ja foret couper les bois necessaires a
I'operation. Nicolas Denys precise qu'il «Ies faut apporter jusques sur Ie
bord de I'eau de septa huit cens pas, &quelquefois de mil au douze cens; car
lOUS les ans I'on en coupe &les plus proches sonl toujours les premiers pris,
il ya des endroits au il yen a este tant couppe qu'il n'y en a plus; il faut
qu'ils en aillenl chercher a trois, quatre, cinq & six Jieux, & quelquefois
plus loin ... '3 » Enfin, un dernier groupe, compose des non-pecheurs, s'oc-
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cupait de la preparation de la grave au de la construClion des vigneaux. II
fallaitlaver les galels et arracher les herbes de la grave pour que la chair de
la morue n'y SOil pas deterioree. Quand les plages etaiem en sable au trap
bien prOlegees du vem, il fallait mettre sur pied des vigneaux, sones
d'etab!is en perches, sur lesquels on faisait secher Ie poisson. Sur les
perches, on installait un treillis de branchages de sapin auxquels «I'on
ost[ail] lOut Ie feuillage afin que l'air donne a ussi bien par dessous que par
dessusH » Chaque navire, seion sa taille et I'etendue de son emplacement
sur la grave, pouvait avoir 30,40 au 50 vigneaux.

Ces preparatifs duraient deux ou trois jours. Quelques hommes d'expe- EN MER
rience n 'y panicipaiem pas et etaiem affenes ala boette (boine au bouetle).
j\ trois par chaloupe, ils panaient it la peche au hareng pour etabJir une
reserve d'appihs. La boeue devait-elle manqueI', la peche pouvait etre
retardee de plusieurs jours. Au 18e siecle, on remediera a la situation en
tendant de grands filets al'embouchure des pons ou des baies. Le capelan,
Ie gaspareau et Ie maquereau servaient aussi de boene plus tard en saison.

Les pecheurs de morue se levaient it trois ou quatre heures du malin. Jls
chargeaient leurs provisions de la journee: biscuits, cidre, biere du eru,
sapinette et, bien sur, !ignes, hamet;:ons et boette. Grace it leur flair, a leur
experience et aun peu de chance aussi, ils trouvaient les bancs de poisson
qu'ils exploitaient au maximum. «Tant qu'ils lfouvent du poisson, ecril
Nicolas Denys, ils ne bougent pas de la. Quand Ie poisson leur manque, ils
Ievent Ie grappin et vont it un autre endroit 15 ». lis pouvaient ainsi parcou
rir quatre lieues et demie en une joumee. Ils ne regagnaient la rive que tard
en soiree. Quand la morue se faisait rare, les hommes devaienl pecher en
degral, c'est-a-dire se rendre it 20 ou 25lieues des habitations. Cetle opera
tion hasardeuse pouvait durer quelquefois de dix aquinze jours. « Le rude
metier de la peche », comme l'a appele Bona Arsenault, exigeait bea ucoup.
Fatigues, les pecheurs «couraiem parfois Ie marigot ». IIs alJaient se cacheI'
dans une anse a I'abri d'un rocher, se faisaient rotir un maquereau et
dormaient jusqu'a 2 ou 3 heures de l'apres-midi. Ils allaient alors sur les
fonds et prenaient 100 ou 150 morues. Revenus a terre, ils jouaient Ies
malheureux, alleguant qu'its avaient «courru loute la journee d'un bord
sur I'autre, mouille plus de vingt fois Ie grappin sans lrouver de molue,
qu'ils [etaient] plus fatigues que s'ils en avoient peche plus de 500, qu'ils
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[avaienl] etl' malheureux, que Ie lendemain ils [iraient] d'un aUlre COlE: et
[seraient] plus heureux l

6.)}

L'APPRET Des qu'on avail decharge deux au lrois chaloupes, les hommes s'affairaiem
aUlour de l'echafaud (chafaud) qui mesurail de 80 a100 pieds de long par
vingl de large. «Un des bOUlS pon[ail] sur lerre ferme au plus haut des
marees montantes et l'a utre boul conduit de nouveau [elail] appuye sur des
pOleaux. Le plancher retail] fail avec des perches de la grosseur d'une
jambe d'homme rangees les unes conlre les autres el aLtachees sur des
traverses avec de gros c1ous l 7.» Souvent recouvert de voilure, l'echafaud
avait l'aspect d'un hangar.

Un gaf/;:on de grave prenait une morue, lui ouvrait la gorge el un peu Ie
ventre avec un couteau pointu pouren lirer la langue et lanr;:aitle poisson
sur l'elal place a l'interieur de l'echafaud. D'un cote se lenaitle decolleur
qui coupaitla tete de la morue, lui ouvraitle venIre ella vidail complele
ment. II meLlaitle foie d'un COle etles oeufs de l'autre. Dans des ouvertures
sur Ie plancher, if jetaiL a la mer les lripailles. II passailla «victime» au
trancheur ou habilleur place de I'aulre COle de la table. Celui-ci « la
[prenait] par l'oreille avec une mitaine qu'ilavaita 1a main gauche [ ... ] luy
pos[ail] Ie dos conlre une tringle de bois de la longueur de la molue, epaisse
de deux doigls, & clouee vis avis de luy sur l'elably, afin de tenirle poisson
ferme &l'empescher de glisser pendant l'Operalion, acause de la graisse, &
puis avec son COUleau decharn[ail] Ie gras de l'arreste du cote de I'oreille
qu'il [lenail] it la main, & commenr;:ant a l'oreille & venant jusqu'a 1a
queue, et au mesme lemps, [donnail] un coupde couteau sur l'arresle eL la
[coupait] a I'endroil du nombril, & puis [passail] son couleau par dessous
l'arreste [venait] vers les oreilles coup[ail] loules ces petites arrestes [ ... ],
[jelai t] cetle arreste derriere Iuy. &du cou Lea u [jetait] la mol ue dans ce pelit
coffrel ou augel qui [elail] asa draile ls .» Ces operations se faisaient avec
uoe lelle rapidiLe que les gaf/;:ons de grave avaient de la difficulte afournir
Ie decolleur el l'habiJleur. Quand Ie poisson etaillranche la nuil, comme
c'etaiL souvem Ie cas, les lravailleurs s'eclairaient avec un morceau de bois
«charbonne par I'un des bouts el coupe en pIal par l'aulre pour Ie faire
tenir deboul sur la table 19 .» On y mellaitle feu avec une lampe a J'huile
«perpandiculaire au tison sur lequel il degoule de l'huille qui Ie fail
f1amboyer a esclerer LOull'eschafaul20 .»

Le saleur qui se lenail au bout de l'echafa ud pres d 'un immense las de sel
etendail une couche de scI sur Ie plancher et y plac;:ail un lit de morues en les
meLtalll de leLe aqueue, la peau en bas la chair en haul. Avec une pelle de
bois, il repandail du sel sur la chair des morues au merluches 21 . II devail
Clre adroit car une lrap grande quanlile de sel brulailla morue. On laissait
ai nsi It's poissons« prendre leur sel » et rendre leur ea u el leur sa ng. II fallai t
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LA MORUE
VERTE

pour cela de deux ahuitjours selon la grosseur des morues et les conditions
climatiques.

L'huile de foie de morue ewit extraite dans un «quane de piesses bien
joingles el estanches» grace a I'ardeur du solei!. Ce «charnier» etait perce
en deux endroits: «un lrou toul au bas bien tamponne d'une chevilJe et
I'autre a un pied ou environ au dessus ... Lorsque l'on veut tirer I'huille
comme lOUS les escrements sont au fonds, pour les faire sortir on ouvre Ie
lrou d 'en bas par au les eseremens decou lent dan s la mer e l au trou de
dessus on dispose une barique au autre fUlaille OLI I'on fait decouler
I'huille... 22 »

La deuxieme partie du travail, ella plus delicate aussi, debutai l quand Ie
maitre de grave jugeait que les morues etaient suffisammenl impregnees de
sel et pretes pour Ie lavoir. La morue sechaitlentemenl. Taus les soirs, au
coucher du soleil, on retournail les poissons la peau au-dessus pour les
garantir contre I'humidile et les pluies eventuelles. Par paq uets de cinq au
six au debut de I'operation, on en faisait des piles en rand ou en forme de
colombier jusqu'a ce qu'ils soient a demi seches. Au bout de quelques
jours, on remettait les morues aI'air une par une «en la retournantselon Ie
besoin avant que d'en faire de grosses pi lies. dans la meme forme et dans
lesquelles on la laiss[ait] quelquefois quinze jours sans la changer ni
l'etendre ... et quand elle [etait] presque seche on la rassembl[ait) et on la
laiss[ait] suer. On la change[ait] ensuite une fois de place ... 23 » Un cycle
complel de travail de grave durailau minimum un moiset demi. Le 15 aOell
elail la date limite pour emreprendre un nouveau cycle de sechage.

II n'y avait pas que la merluche qu'on appretail en Gaspesie. Mains
frequemment, on preparail aussi de la morue verte. Pour cela, on se
contentait de saler abondammentle poisson. Cette methode permettailde
plus grosses prises, qu 'on a urait difficilement reussi asecher: « La moindre
pluie, Ie moindre brouiJlard y met la corruption et I'on est oblige de les
jeler apres avoir perdu beaucoup de sel et de temps ales soigner2i .}>

On appretait Ie poisson abard des navires a mesure q u'on Ie prenait. On
Ie Mbitait sur d'ttroites tables fixees Ie long du bordage, Com me pour la
merluche, on en faisail aussi de I'huile. Sur la cote, ce n'esl qu 'en situation
extreme qu'on preparait la marue de cetle fac;on. II semble que les diffe
rents equipages preferaiem l'une ou I'autre des techniques selon leur
region d'origine: «Les Normands ne veulent poim de poisson sec, les
Basques n'en veulem poim de vert. lIs s'accommodem ensemble; les Nor
mands prennent Ie grand poisson des Basques el les Basques rec;oivent deux
petites morues pour une grande [... ] cela detruit I'eipinion de quelques
paniculiers qui pretendent que Ie grand poisson, qui se peche sur lescotes
n'est pas aussi bon que celui qui se prend sur Ie Grand Bane. Si cela ttail,
les Normands qui savenlleurs imerets et qui n'apportem ce poisson vert au
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Havre que pour Paris, ne se chargeraienl pas d'une marchandise dont ils ne
Irouveraiem pas de debi t25 . )} II ne faul cependant pas prend re ala letlre ces
generalisations du memoire de 1706. II eSI certain que les Normands
s'adonnaiem au sechage de la morue el que les Basques pechaient aussi en
haule mer.

i\ I'aulOmne, morues sechees et salees etaiem empilees dans les cales. Les
chaloupes, demonlees par quartiers, etaienl mises a l'abri des inlemperies
ainsi que Ie sel. Quelquefois, on confiait Ie tOUI a la garde d'un Micmac.
Puis Ie na vire voguai I tautes voiles dehors vel'S la France ou Ie pa ys basque.
L'entreprise avait dure quelque cinq mois.

Les pecheurs n'elaient pas les seub avenir en Gaspesie. Au 17e siecle, rares
et.aienl les Europeens qui se rendaient a Quebec sans s'arreter a Gaspe.
Parmi eux, se trouve Ie fondateur de Quebec, Samuel de Champlain. II y
passa une premiere fois en 1603 lorsq ue, sans ti Ire officiel, il accompagna it
l'expedition de Fran<;:ois Grave du Pont au Canada: «. nous eumes
connaissance de Gachepe, terre fort haule, el commen<;:ames aentrer dans
la dile ri viere du Canada, en longeanlla bande du sud j usqu '3 Matanne26 .»

Sur Ie chemin d u retour, i I s'y arreta du 15 au] 9 j ui UeL II revint sou vent en
Gaspesie pendant les 32 ans qu'il passa en Nouvelle-France. Il en a laisse
des descriptions et des impressions de voyage fon interessantes. Sur Ie
pa ysage gaspesien iI eCl'il: « El depuis Gaspej' j usq u'a u Bic, ce son llerres la
plus grande part fort haules. notamment !esdits moms NOIre-Dame. ou les
neiges y SOnt jusqu'aux 10 et 15 juin. Le long de la cote, il ya force anses,
petites rivieres et ruisseaux. qui ne son! propres que pour de petites
barques et chaloupes, mais i I fa ut que ce soi t de plei ne mer. La cote est forr
saine el on peUI en approcher d 'une lieue ou deux et y a ancrage toutle long
d'icelle [ ... ] Tout ce pays est rempli de pins, sapins, bouleaux, cedres et

force pais, et persil sauvage, Ie long de la cote I'on peche de la molue,
jusqu'au travers de Mantane et force macreaux en sa saison el d'aulres
poissons 27 • »

Ce lieu de Matane impressionnail fon I'explorateur el colonisateur avec
sa riviere a saumon et a {fuite qui servait de route aux Indiens pour se
rendre ala baie des Chaleurs (riviere Matane - riviere Matapedia - riviere
Ristigouche - baie des Chaleurs). Element non negligeable,des vaisseaux
de 80 OU 100 tonneaux pouvaiel1l entrer a Matane, sans compter que la
ITaite des fourrures y etait imponante.

Le fonda/eur de Quebec n'etait pas Ie seul a vanter les ressources de la
Gaspcsie. Les voyageurs faisaient l'unanimil€ sur ce point. Parlant de la
baie de Gaspe, Ie frere Sagard, arrive au Canada en 1623, eCTivait: «Toute
celie Ba ye estoi t tellement pleine de Baleines, q u 'a Ja fin elles nous eSlOient
fon importunes, et empeschoient notre repos par leurcominueltracas et Ie
bruit de leurs esuents. Nos MateJols y pescherent grande quantile de

CHAMPLAIN
EN GASPESIE
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Homars, Truites et autres diverses especes de poissons, entre lesquels y en
avoit de fOrllaids, et qui ressembloient aux crapeaux28 .» Le pere Le Jeune
abondait dans Ie meme sens el se desolait de ce que la Nouvelle-France
import.at son poisson de France alors que« nous avons de la molue anostre
porte29 . })

Cinq postes de peche avaient la faveur des Fran<;:ais: Malane, Monl
Louis, Ie bassin de Gaspe, Perce el Pabos. Deja, a ce temps, rile Percee,
comme on l'appelail alors, affirmai Lsa suprema tie. Le pere Richard ya vu
huil navires en 16463°.

LES ENTREPRISES
ROCHELAISES

Au debut du 17e siecle, les Europeens prirenl de plusen plusconscience de
la richesse que constiluailla fourrure au Canada. Pouren assurer I'exploi
tation, les autoriles metropolitaines concederent des monopoles a des
individus ou ades compagnies. Sur la rive sud du Saint-Laurent. Malane,
qui devint un posle florissant, consliluail la limite orientale des mono
poles de traile.

Des la fin du 15e siecle, les Rochelais s'adonnaient a la peche et au
commerce dans l'Est du Canada. Par exemple, Ie 15 avril 1599, Ie maItre
basque Michel Marguy, capitaine du N olre-Dame d' Esperance, signai tune
reconnaissance de dette de ]00 ecus envers Samuel George et Jean Macain,
bourgeois de La Rochelle. aux fins d'un voyage de peche et de [raite a
Terre-Neuve et aux «Ysles de Gaschepe». En echange, George el Macain
avaientla preference aprix ega! pour l'achat des pelleteries rapponees par
Marguy31. 11 est facile de comprendre que les bourgeois de La Rochelle ne
virent pas d'un bon oeilla formation du monopole du prince de Conde en
1612. lIs elaient bien decides a continuer leur traite a Matane. Aussi
s'associerent-ils avec des marchands de Limoges pour renforcer leur posi
tion. La nouvelle compagnie appareilla Le Soleil, navirede ]50 tonneaux,
qui fut saisi et pille par les hommes de Champlain. Irrites, les Rochelais et
les Limogeaisenvoyerent un second bateau, La Madeleine, qui fUllui aussi
saisi sur Ie Saint-Laurent. Cela donna lieu a un praces qui traina
longtemps.

Au printemps de 1515, les Rochelais envoyerentcinq hommes aMatane;
ils y passerent I'ete et l'hiver sui vant en cachelle. Le 15 mars 1616. devantle
notaire Paul Chesneau, Samuel Macain. Jean Prau, Samuel George,
Daniel Bodier, ]. Godefroy et ]. Bernon signaient un comrat pour aller
cueillir les peJleteries des cinq traitants. Pierre George affretait un navire,
Ie lehan, d'une capacite de 60 tonneaux et engageait un maitre d'equipage,
Daniel Braignaull. Pour ce voyage, Pierre George et Braignault recevaiem
]50 livres LOurnois plus Ie Il7e des marchandises. Cependant, avantLOLlt
partage entre les associes, une quantite suffisarHe de fourrures serait prele
vee pour payer 698 livres tournois aGabriel Picaudeau etaux quatre aUlres
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trailams ainsi q u'a Daniel Bodier qui devai Laided l'invenlaire el au rri des
pe lleleries~2.

Le ler juin, Ie jehan elail a MaLane el iJ revinta La Rochelle Ie 7 juiliel.
Les comples furem regles a la satisfaction de tous. Cependant, des mar
chands normands, qui exerc;:aiem Ie monopole de la (raite au nom du
prince de Conde, inlenterenl une poursuiLecomre lesassocies rochelais. Le
prod~s dura presque vingt ans et, Ie 26 juin 1633, Ie Parlemem de Rouen
condamna Samuel George et consons a une amende de 1000 Iivres. Ace
moment, quelques-uns des commen;:anlS de la Rochelle n 'eLaient pI us de ce
mondeB .

Aces rivaliLes commerciales s'ajoutaienl des litiges entre les nalions. En
e[(el, la Nouvelle-France subiL [reS tOIles conlrecoups des guerres franco
anglaises. Des 1613, la Gaspesie fUI melee aces hoslilites, Jes Anglais
deportant sur ses rives les Franc;:ais'de Pon-Royal. Quinze ans pi us lard, en
1628, les (n~res Kirke, corsaires anglais, rec;:urent une com rna ndi te de mar-

L'1 Rochellt:. 'ns 1680
(Bib!. nat. cit' Pans - EJ
Rohen 1.;Jlfolll)

L'EPISODE
DES KIRKE
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cbands de Dieppe (Anglais etcalvinistes fran.;:ais) pour prendre la colonie
du Canada. Ils devasterenl les el2blissemenls de peche de I'ile Miscou el
caplUrerent taus les bateaux de peche qu'i1s trouverent aux environs de
Gaspe et dans la baie des Chaleurs. lis se rendirent ensuiLe a Tadoussac
d'ou ils sornmerenl Champlain de se rendre. Celui-ci refusa, esperant des
renfOrls de France.

De fait, Ie 28 avril, une nOLLe de quatre vaisseaux avec it sa LeLe I'amiral
Claude Roquemonl de Brison avait quiLte Dieppe. Les navires transpor
taient400 colons qui s'en venaient lenter leur chance en Nouvelle-France.
;\. Gaspe, les Fran<;:ais apprirent par des Micmacs la presence des Kirke
quelque part sur Ie fleuve. RoquernonL fit dccharg'er une partie de sa
cargaison el lenla de rernonter Ie Saint-Laurent ala faveur des brumes. II
fut alLaque par les Anglais a la hauteur de Tadoussac; l'equipage et les
passagers furen LfailS prisonniers. L'annee sui van te, les Kirke revi nrent au
Canada, menanL pied a terre aGaspe Ie 15 juin. Un rnois plus Lard, Quebec
capiwlait devant eux. lis en seraienl les ma'iues jusqu'en 1632.

LES ACTIVITES
MISSIONNAIRES

0620-1670)

Cet episode montre que la deslinee gaspeslenne elall liee a celie de la
Nouvelle-France qui survi vait tanl bien que mal au milieu de difficultes de
touLes sones. De meme, les reJigieux qui visiterent la Gaspesie el2ient
imbus de I'ideologie de la Contre-Reforme caLholique qui f10rissail alars
en France. Ils etaienl preIs aux plus grands sacrifices, y compris celui de
leur vie, pour repandre Ie nom du « vrai» Dieu.

En 1619, six recollels s'etablissaient en Acadie. Parmi eux, un certain
pere Sebasrien se rendait par[ois a Miscou ou it evangeJisa sans doute
plusieurs «Gaspesiens». l\ peril en 1623 dans les bois du Nouveau
Brunswick. Cette annee-Ia, Ie frere Gabriel Sagard s'arreta a Gaspe, en
roule vel's Ie pays des Hurons. II raeonLe comment iI dessina « a vee la poinLe
d'un couteau, dans I'eeorce des plus grands arbres des croix et des noms de
Jesus pour signifier aSa tan et a ses suPPOts que nou s pren ions possession
de celte lerre pour Ie royaume de Jesus-ChrisL, el que dorenavanL, (Salan]
n'y aurail plus de pouvoir el que Ie seul vrai Dieu y serail reconnu el
aime34 . »

Mais a part Ie capucin Baltha·tar de NipisiguiL (Balhursl) qui fit de
freq uenles visites en Gaspesie de 1648 a1654, ce sont les jesuiLes qui Ont pris
charge des missions de Ja peninsule jusque vers 1660-1670. lis possedaiem
trois bases d'ou ils faisaienL rayonner Ie christianisme: Tadoussac, la
Riviere du Loup et Miscou (N.-B.).

Les apotres de Tadoussac venaienl surtoUl en Gaspesie avec des bandes
de Montagnais. Ce fut Ie cas pour Ie pere Druilleues dans la region de
Malane en 1647-1648. Ce Ie fm aussi pour Ie pere Albanel en 1651 et pour Ie
pere Bailloquel, loujours it Matane, a I'hiver 1661-1662. Ces lrois mission-
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naires connurent de grandes miseres, en suivant les Indiens en temps de
famine.

Ala rivihe du Loup, dans la deuxieme moitie du 17e siecle, les« Gaspe
siens» etaient si nombreux que les jesuites leur envoyerent Ie pere Jean
Morain qui les instruisait et les confessait, leur remettanl en memoire des
veri tes que ses predecesseurs leur avaien t deja fai t connaitre. Plein d 'espoir,
Ie missionnaire ecrivait: « Leur vie vagabonde eSI un grand obstacle a leur
Instruction ma is j 'espere que les champs q u 'on leu r a offens pour fa ire du
bled d'Inde etla chapelle qu'on doitleur faire bastir les arresterons un peu
ou du moins les ferons venir plus constamment LOut Ie printemps~5.»

Cependant, comme a Tadoussac el aMiscou, les Indiens ne demeuraient
su.r place que peu de temps et repartaient vite pour la peche ou la chasse.

La mission Saint-Charles, sur I'ile Miscou, fut fondee vers 1635 par les
peres Charles du Marche et Charles Turgis. Pendant 30 ans, les jesuites,
deux par deux, y travaillerent a la conquete et a la preservation desames,
I'un s'occupant des Blancs et l'auue des «Sauvages». lis se rendaient
raremem a Gaspe, concentrant leurs effons sur les pounours de la baie des
Chaleurs. La mishe etait leur lot quotidien. Peu de temps apres leur
arrivee, Ie pere du Marche fut contraint de repasser en France et Ie pere
Turgis mourut sur I'He. lis furent remplaces par les peres Jacques de la
Place et Nicolas Gondoin. Puis vinrent les peres Claude Quentin et Jean
Dolebea u. Ce dernier perdi t la vie en mer alors q u'il retournai ten Fra nee.

Au debut de la decennie 1640, Quentin et Dolebeau eurent comme
successeurs les peres Andre Richard el Martin de Lyonne qui demeurerent
au poste vingtansduranl. Cesdeuxjesui(es onl ete les seuls missionnairesa
parler micmac. Leurs predecesseurs ou successeurs, sauf Ie pere Le Clercq.
devaient employer Ie montagnais ou I'algonquien, langues de troc, ou
precher par ],in lermediaire d' interprhes qui « ... ne disoyent pas la dixieme
partie de ce qu'[ils] voulai[em] dire36 »

Les aClivites missionnaires en Gaspesie sont peu connues. Nous savons
cependant que Mgr de Laval, avant d'aller prendre possession de son siege
de vicaire apostolique aQuebec en 1659, donna Ie sacrement de confirma
tion a Perce a 140 personnes, dont 55 Micmacs.

La mission Saint-Charles fut abandonnee peu de temps apres: en 1662
selon Denys, entre 1668 et 1670 selon Frontenac. Tous deux sont formels
sur les causes de I'evenement: Ie decouragernent des jesuites qui sont
fatigues du nomadisme et de l'ivrognerie des Indiens.

Le premier siecle d'hisLOire europeenne en Gaspesie a etc marque du
signe du rnouvement. Les explorateurs ne faisaient que passer dans la
peninsule. Les pecheurs repanaient chaque auwmne. De I'ile Miscou elde
Tadoussac, les jesui tes tentaien L de desservi r la presqu 'lie, mais combien
imparfaitemenL II fa udra attendre la seconde moitie du 17e siecle pour voi r
des ten ta tives d 'i nstallation permanente en Gaspesie.

« ... M~r d~ Laval, avant
d'alkr prendre pos.ses·
sian de SOil sic,'te dt'
viraire apostollque it
Quebec t'n 1659, dOnna Ie
sal r('ment (It con[,rma
tion. :, Pel d. a 140 per·
SOTlIWS. dom 55
micm«cs." (APC)
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Dans la seconde moilie du 17e siecle, des hommes d'affaires echafaudent
d'ambitieux projers pour la Gaspesie. lis souhailent y developper des
postes de peche rentables et a ULOnomes. Au contraire des moru tiers fran~a is
qui n 'exploitent les ressources de la mer que de mai a septembre, i1s sont
d'avis que des etabl issements permanents sont plus susceptibles d'apponer
des revenus appreciables. Mais Ie plus souvent leurs plans ne se concreti
sen t pas. Et q uand des projels son I en voie de realisation, tels ceux de Pierre
Denys de la Ronde et de Denis Riverin, des embCiches de lOutes sones, ]a
menace anglo-americaine en est un exemple, les empechent de reussir.

Les seigneuries qu'ils se font ocnoyer servem surtout a leur assurer Ie
monopole de la peche sur un territoire donne. i\ Ristigouche et aMatane,
les seigneurs s'interessem aussi aClivemenl ala traite des fourrures, ce qui
vaut aMathieu DamOllTs, seigneur de Malane, des demeles avec Ie gouver
neur Frontenac en 16811. C'"omme Ie developpemenl de l'agriculLureestla
derniere preoccupation des seigneurs gaspesiens, il ne faut pas se surpren
dre qu 'ils n 'ha bi tent habit uellement pas sur leurs fiefs. Riverin et Denys de
la Ronde sont des exceptions a cel ega rd.

Les Denys

NICOLAS DENYS L'and~lre d'une lignee de personnages celebres en Gaspesie fut Nicolas
Denys. II arriva en Acadie en ]632 avec les hommes d'Isaac de Razilly,
premier gouverneur d'Acadie. Entrepreneur de peche el commer<;ant de
bois et de fourrures, il prit une pan active aux guerres que se livraient les
« Grands» de l'Acadie. Cela lui vaut de voi I' pI usieurs fois ses etablisse
ments denuits par ses ennemis et de subir quelques proces. En 1653, la
compagnie de la Nouvelle-France lui octI'Oya pour 15000 Iivres l'exclusi
vite des droils de peche sur la COle et les lies du golfe Saint-Laurent, du cap
Canseau (Acadie) j usq u'a u cap des Rosiers. La chane stipulait qu 'il devai I

etablir en six ans deux villages de 40 familles ou un seul de 80 families. Peu
apres, il ctait nomme gouverneur et lieutenant-general de son terrilOire.

Denys limita ses enlTeprises commerciales a la cote canadienne et il ne
reussit jamais a conlroler completement Ie secteur de Perce qui passa en
1672 a son neveu Pierre Denys de la Ronde. II ne mit jamais les pieds a
Gaspe el il est dou leu x q u 'il ai t conslrui t sur la riviere Mala ne un ba rrage
de bois rond, comme I'affirme Antoine Gagnon 2 .

Vel's 1670, Denys ecrit une DescriptIOn geographique el histon:que des
cosies de /' Amerique septentrionale avec l'histoire naturelle du Pa i's,
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pu bliee aParis en 1672. Cene oeuvre ful real isee afin d 'a ttirer des colons sur
son immense concession. Peul-i"tre esperai toil a ussi en ti rer des proUts qui
auraiem pu ameliorer sa situation financiere. Source documentaire de
premiere qualite, en particulier en ce qui concerne l'ethnographie des
Micmacs et la vie des pecheurs, les descriptions qu'on y lrouve, quoique
parfois erronees, sont tres riches. En voici un exemple: «L'Isle Perd:e est
une grande roche qui peul bien avoir cinquanle a soixante brasses de
hauteur excarpee apied droit des deux COSlez, & peut avoir de largeur trois
ou quatre brasses; de basse mer, 1'0n y va de terre ferme a pied sec lout
autour, elle peut avoir de long trois cens cinquanle au qualre cens pas; elle
a este bienplus longue, allan! auparavanljusques al'Isle Bonne-aventure,
mais la mer I'a mangee par Ie pied ce qui I'a fait tom ber, &: j 'ay veu qu 'il n'y
avail qu'un lrou en forme d'arcade par ou une chaloupe passoita la voille,
c'eSl ce qui lui avoit donnt Ie nom de I'isle Percee; il s'en est fait deux autres
depuis qu i ne sam pas si gra nds, mais qui apresent croissent tous les jours,

~ Rade de "Isle Per
cee». Anonyme. 1686.
Celle carle monlre lcs
posies de peche lempo
ralres de Perce et de "lie
Bonavenlure au 17e Ste·

cle, propriel<' de la
(amille Denys. (APC>
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Tableau 2./. Les seigneuries gaspesiennes sous Ie Regime fran~ais.

Nom et dale de concenion

Riviere-au-Griffon (1636)

Gaspesie ou
Cap-des-Rosiers (1652)

Cap-de-Chaste (1662)

Bon-Pon et Bonne-Peche
ou Sainte-Anne-des-Monts
NOire-Dame (l662)

Crevier (1662)

Mom-Louis (1672)

lie Percee (1672)

Malane(1677)

Riviere de la
Magdeleine (1679)

Risligouche (1690)

Grande- Vallee-des- Moms
Notre-Dame (1691)

Pabos (1696)

Pan-Daniel (1696)

Grande-Riviere (1697)

L'Anse-a-l'Elang (1697)

Riviere Bonavenlure (1697)

Paspebiac (1707)

Cloridan (1707)

Premiers concessionnaires

Jean Bourdon

Louis d 'Ailleboust,
Jean Bourdon
et neuf associes

Michel Leneuf de la Valliere

Simon et Jacques
Denys de la Ronde

Christophe Crevier
dit Lameslee

Nicolas Bourlet

Pierre Denys de la Ronde
& associes

Mathieu Damours

Antoine Cadde

Pierre Le Moyne d'Iberville

Fran<;ois Hazellr

Rene Huben

Rene Deneau

Jacques Cochu

Frano;:ois Hazeur
et Denis Riverin

Siellf de la CrOIx

Pierre Haimard

Charles Morin

Localis.llion

Enlre L'Anse-a-Fugere et ami-chemin
entre Les Trois-Ruisseaux el L'Anse-Jersey

Cap des Rosiers jusqu'i\
la hauteur de I'lie Miscou

Cap-Chat

Entre la riviere Sainte-Anne-des-Moms
ella petite riviere Sainte-Anne-des-Monts

Emre la petite riviere Sainle-Anne-des-Moms
el un mille en amont de Pelile-Tourelle

Mont-Louis

Perce el ses environs

Malane

Riviere-Madeleine et ses environs

Risligouche et ses environs

Grande-Vallee

Pabos el Chandler

Pon- Daniel

Grande-Riviere

Grand-Etang

Bona ven ture

Paspebiac

Le long de la riviere Ristigollche

SOUTCe: Marcel Trudel (Le terToirdli Saint-Laurent en 1663, Ottawa, Edilionsde l'Universite
d'Ouawa, 1973) a ete notre principale source pour la periode amerieure a1663. Pour lerestedu
Regime rran<;ais, nous avon. utilise plusieurs auteurs qui s'abreuvem touS a Pierre-Georges
Roy (lnvenlaire des concessions en fief et seigneurie, fOls et hommages et aveux el
dhlOmbrements. Beauceville, L'f:c1aireur, 1927-1929,6 vol.). Le leneur voudra bien nOler que
la localisation des seigneuries est approximative.
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iI ya apparence que ces trous affoiblissent son fondement, & serontcause a
la fin de sa ceute, apres quay les navires n'y pourronl plus demeurer3 .»

Un neveu de Nicolas, Pierre Denys de la Ronde, s'installa a Perce a la [in
des annees ]660.11 n'etail pas en tn's bans termes avec son oncle. Associe
avec les riches hommes d'affaires Charles Bazire et Charles Aubert de la
Chesnaye, il se [i t conceder en ]672 « une heue de terre a prendre vers Ie
passage de Canseau et aUtant de pro[ondeur dans les teffes el depuis la dite
l[e du COSte de I'ance de Gaspe les tenes qui se trouvenl entre.les deux 1a
Baye des Morues et I'ance 5t Pierre comprise jusqu';\ demy lieue de la Baye
de Gaspe avec droit de pesche tt de chasse, meme Ie droit de traile avec les
sauvages a l'exclusion des pecheurs ambulants'.» Age de 4 I ans, Denys de
la Ronde avai t tate de taus les negoces, ycompris celui des pelleleries, avant
de s'interesser ala peche. En ]662, il s'etait fait accorder, au nom de ses fils,
une seigneurie a Sainte-Anne-des-Monls (Bon-Port eL Bonne Peche).
Comme iI n'y mitjamais les pieds, la concession rut ratlachee au domaine
royal en ]688 avant de passer au sieur Denis Riverin. II semble avoir ete un
homme devOl; il instal1a les recollets sur son fief et Chreslien Le Clercq
raconte qu'i!s avaienl ensemble de longs enlretiens spirituels el que Denys
de la Ronde « prenait un soin paniculier de [I']eveiller taus les jours
regulierement a qualre heures, afin de (Ie] disposer a celebrer la saime
Messe... 5 »

Den ys de la Ronde possedai Itrois huiliemes des actions de l'enlreprise et en
etaiL Ie gcranl. Ses deux assocics se panageaienL It's (inq huiLicmes reSlanlS.
Les activiles demarrerent au prinlemps de ]673 quand Denys de la Ronde
se rendit aPerce avec sept engages. lis construisirent deux hablissements:
Ie premier, a['entree du barachois de Malbaie, servait de quaniers d'hiver;
Ie deuxieme, a Perce meme, etait utilise l'ete. On y balil une chapelJe et It'S
recollets s'y elablirent aussitot.

Les difficultes s'accumulerem rapidement et des 1676 les acolytes de
Denys de la Ronde menac;:aient de se retirer de l'affaire t'l demandaient un
remboursement de 13 029livres 4 sols et 5 deniers. L'entrepreneur sollicita
aiors la [aveurdu roi. Dans un long memoire, ildecrivit ses tracaset surtoUI
]es avantag-es que procureraient au commerce des etablissemems bien
organises a Perce. Grace a des pccheries sedentaires, on pourrait subsister
LOute l'annee en pechant pendant sept mois. Toutes It's varictes de poissons
seraient. capturees et, a la longue, les profits seraient. reinveslis pour ainsi
evincer les [orains des peches canadiennes. De plus, les hommes qui
hivt'rneraient en Gaspesie pourraient surveiller Ie materiel qui etait sou
vent I'objet de rapi nes. LJ ne pecherie sedenlai re permettrai t d 'epargner
beaucoup, ne [ut-ce que sur Ie temps: "Un navire, ccrit-il, depense beau
coup de temps a Caire des echafauds etlogemenls couvens de voiles, ce qui

PIERRE DENYS
DE LA RONDE
AL'ILE PERCEE

LA MARCHE
DE L'ENTREPRISE
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les gfHe et deperissent bien au bout de cinq ans, 600 livres. Outre cela, ils
perdent au moins quinze jours qui est d'ordinaire Ie meilleur tempsde la
pesche a pre parer des vignaux et echafauds, chaloupes, boyards, timbre,
charnier, etc. Au lieu que I'on peUi avoir lOut cela pret etle garder d'une
annee it l'autre 6.»

Denys de la Ronde voyait grand. Il promellait presque I'installation de
100 families en trois ans. II y aurai t des pecheurs, des laboureurs et des gens
de metier. La petite colonie serait autonome grace it l'agricullUre prospere
qu'on y pratiquerail. Le seigneur de Perce embellissait quelque peu la
qualite du sol de la region. Dans un avenir plus ou moins rapproche, il
envisageait meme I'installation d'une brasserie. Les femmes avaient aussi
leur place dans Ie projeL: « II fautaussi essayerd'amenersix bonnes fillesde
travail qui seront capables de donner envie it quelques pecheurs habitues.
Elles ne serom pas inutiles, elles peuvem servir ala grave et quand elles oe
feraient que laver Ies neux elles gagneraient leur depense7.»

Concretement, Pierre Denys de la Ronde demandait aSa Majeste 20000
Iivres pour defrayer les couts de depart. II jugeait aussi souhaitable que Ie
roi pretat pendant trois ans une flute (navire) de 200 ou 300 tonneaux. Les
deux annees suivantes, Ie roi fournirait 10000 Iivres, apres quoi Ie poste
serait viable de lui-meme.

Le ministre Colbert s'opposa ala demande de Pierre Denys de la Ronde.
Un arrangement eut cependanllieu. Denys de la Ronde pouvaittranspor
ter de I'Anjou et de la Touraine, sans droits de SOrlie, tous les vins et
eaux-de-vie necessaires a son etablissemenl. II avaitaussi Ie droit d'appro
visionner Quebec avec ces produits. Mais la situation n'etait pas facile el
des 1677 la compagnie ceda a Jacques Le Ber la plus grande partie de la
seigneurie. Bazire mourut en 1678 et l'exploraleur Cavelier de La Salle
demanda a Ie remplacer dans la compagnie, sans sucet'~s semble-t-i!.

Un recensement de la region fait en 1678 montre que Pierre Denys de la
Ronde ya laisse son fi Is, Simon-Pierre Denys de Bona venture, avec quatre
engages, un recollet et un couple marie. A Perce, se trouvent des entrepots
et magasins d 'ele, une chapel Ie et une habitation pour les religieux et « 100
arpents de bonne terre ou il yen a plus de la moitie preste it labourer el
I'autre peu de travail pour y mettre la charrue8.» A Malbaie, Ie domaine
comprend un « manoir» de quinze personnes et une terrasse de deux acres,
entoures par une clolUre blanche. Tren te acres de terre som defriches etl'on
comple deux magasins, u.ne grange et une etable pour vingt betes acomes.

LA FIN II n'y a jamais plus de 30 personnes etablies en permanence dans la region
de Perce sous Ie Regime franQlis. Bien que les annees 1680 voient une
certaine expansion du poste, il semble qu'en fail seuJe la peche estivale y
soit profitable. A cette epoque, Pierre Denys de la Ronde souffre de CeCile
lotale et s'est relire aQuebec au il mourra en 1708. C'esl son fils qui dirige



Essais de colonisation 99

I'entreprise. C'est lui aussi qui, en 1679 el en 1681, demande au gouverneur
Fronlenac d'interceder aupres du roi pour son pere, «a la veille de perir, de
ne pouvoir pi us su bsisler9.»

A partir de 1685, on ne sail plus Ires bien a qui appartientla seigneurie de
Perce. En effel, les cinq habitants du fief portenl plainte a Richard Denys
de Fronsac, fils de Nicolas, au sujel des tltTes que Denys de la Ronde leur a
refuses, bien q u 'ils demeuren ten ces lieux depuis plusieurs a nnees. Denys
de Fronsac s'occupe du litige avec plaisir en esperant que cela servira la
cause de son pere. II cede les lines dema ndes ai nsi que Ie droi l de chasser et
de commercer avec les Indiens. De plus, iI fournit a lOUS un pihurage
commun et oetroie certains droils de peche Ii Pierre Denys de la Ronde. Ces
decisions n 'Ont pas de suile, Denys de Fronsac n 'elant pas sur les lieux pour
les faire respecter. L'annee suivante, les habitants de Perce sont Jeses par Ie
reglement De Meulles qui fail de la region une zone de peche ]ibre. De LOUIe
fac;:on, l'intendant legalise une situalion de fait.

Ala veille des devaslations anglo-americaines, la pelite colonie de Perce
est stagnante. Faule d'investissement, Pierre Denys de la Ronde n'a pu
mener a bien les projets grandioses dont il avait reve. Apres l'aneantisse
mem de Perce, iJ rec;:oit une pension annuelle de ]50 livres. En 1709, ]a
seigneurie passe aux mains du sieur Nicolas Pinaud. A ce moment-la,
Perce est un lieu quasi desert.

Perce en Gaspesie
Malgre quelques tentalives de peche permanente com me celie de Denys de
la Ronde et celie de Denis Riverin 1o, la Gaspesieestavanttoulau 17esiecle
Ie royaume des pecheurs saisonniers qui arrivent au printemps pour repar
tir a I'automne. Surtoul Franc;:ais, bien que des Basques, des Espagnols el
des Anglais frequentenl aussi les rivages gaspesiens, les pecheurs se
concentrent de plus en plus a Perce el a Gaspe dans la seconde mOilie du l7e
siecle.

A Gaspe, c'esl-a-dire de Grande-Grave fila pointe de Penouille, ils sonl
environ 200 a passer !'ele. II ya loujours au mains trois gros vaisseaux qui
mouillent dans la rade. Le site esttel que Ie gouverneur Dubois Davaugour
recommande au roi en 1663 d'y creer un etablissemem « acause de la bonte
de la rade et du port et de I'abondance de la peche a la morue ll .»



100 Histoire de la Gaspesie

PREDOMINANCE
DE PERCE

"MAVVAISES
MOEURS"

ET VIOLENCE

Mais au 17e siecle c'etail l'ile Percee qui etail la veritable Mecque de la
peche en Gaspesie. Ce toponyme designaitle rocher,l'lle Bonaventure et la
portion continentale avoisinante. La foret y etait riche en especes diverses,
ce qui permettait de ne pas trop s'eloigner pour la construction des echa
buds et des vigneaux. Les animaux aussi abondaient et les marins pou
vaient s'adonner ala chasse ala touare et au lapin: « de tren te collets tendus
Ie soil', I'on a du moins vingt lapins Ie lendemain matin I2 .»

Selon les annees, de 400 a 600 pecheurs s'assemblaient a Perce, sans
compteI' les Indiens. Nicolas Denys y a vu jusqu 'a ome navires LOus charges
de morues l

$ A l'ombre du rocher Perce, «ils sont tous ancrez a quatre
cables, & mellen! des flottes ou pieces de bois de cedre a leurs cables pour les
supporter craime des roches qui som au fonds, quand Ie mauvais temps
vieot de Ia mer, qui pone sur ('Isle la houlle qui donne cootre et fait une
ressaque qui retourne cOnlre les navires, qui empesche que les cables ne
travaillent; a la longueur de quatre ou cinq cables de l'Isle, jl ya trois
roches qui couvrent de pleine mer, & la plus au large est a deux ou trois
longueurs de cable de la terre ces rochers la rom pent encore la mer, qui fai t
qu 'elle n 'en est pas si rudeH .»

En juin 1686, l'inlendaOl De Meul1es edina un reglemeot dans lequel il
favorisait les pecheurs saisonniers de preference aux exploitants perma
nents". II ne faisait en cela qu'appliquer I'ordonnance de la Marine de
1681 qui ouvrait aux pecheurs saisonniers cette portion du golfe Saint
Laurent baignant les rivages du territoire compris entre Ie cap des Rosiers
et Ie cap d'Espoir. Mais Pierre Denys de la Ronde avaitle premierchoix, ce
qui etai t source de litiges.

Les regJes edictees par I'inlendant valaient pour toute la Gaspesie mais
concernaient davanlage la realite vecue aPerce. L'une d'entre elles fixait a
trois Ie nombre de vigneaux par chaloupe. Vne autre defendailde brulerles
installations des alllres morutiers sous peine de 50 Iivres d'amende paya
bles a la chapelle du lieu. Les points 4 et 5 defendaient de prendre sans
permission les biens d'autrui. II semble que Ie vol ail ete courant a l'epoque
car Ie coadjuteur de Mgr de Laval, Mgr de SainL-Vallier, rencherissait en
aout de la meme annee, en ecrivanr aux habitants de I'He Percee dans les
termes suivants: « Je ne me sens pas moins oblige de vous avertir que c'est
un vol considerable digne des chatiments de Dieu et des hommes de se
prendre les uns aux autres les lignes ou les autres choses qui peuveOl
empecher la peche, et que c'est un aussi grand mal de les accepter de ceux
qui n 'ont pas Ie droit de les vendre que si on Ies volait soi-meme, n'etant pas
moins oblige a restiLution que si on les avail pris I6 .» Les articles 6 et 7
decrelaieOl que les vaisseaux de peche avaient droit a une chaloupe par
vingt tonneaux el que les habitanls pouvaient confeclionner des vigneaux.
Enfin, j'intendant poursuivai t: « on laissera Ie chemin par nous marque et
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indique en presence des susdilS capilaines pour passer charette et autres
voiwres sur Ie bord de I'eau jusqu'aux maisons .. .l7» De Meulles confiailau
capitaine du vaisseau-amirall'execulion de son reglemenl. II reconnaissail
ainsi l'i mpossi bili le pour les aUlOri tes de faire appliq uer la loi par les voies
norma[es.

D'ailleurs, commenl pouvait-iJ en eIre autremenL dans celte region iso
lee? Les gens savaienl qu'il etait plus efficace de se faire justice eux-memes
que d'en appeler au lointain intendant. La Gaspesie elait un paradis pour
les fugitifs. Par exemple, un Basque du nom de Caton soupc;:onne de
complicit€ dans Ie meurtre d'un nom me Lacombe, s'enfuit en Gaspesie et
on n'en entendit plus jamais parler.

La violence n'etait pas rare. SOllvenl, I'alcool coulait a flolS et les
equipages venus de differenls coins de France se battaienl. Sur semaine, les
capilaines ne permenaient que la consommation de yin coupe d'eau dans
une proportion allant parfois aux deux tiers ou aux trois quarts. Mais Ie
dimanche, on buvait Ie yin pur etla debauche regnail, les pecheurs saou
lam les Indiennes. Mgr de Saint-Vallier, lors d'une visite aPerce au debut
d'aout 1686, exhortaitles «fideles» a vivre dans l'ordre et [a sobriete et a
assister respeclUeusement aux offices divins 'B . II preferaitles voir travailler
ledimanche plutot que de les voir se Iivrer adesabusde toutessorles. Pour
apaiser la violence, il consei lIai t aux missionnaires de refuser I'absolu lion.
I! concJuai t sa leltre en disant: « ". il fa ut que je vous temoigne I'amenume
du coeur que j'ai de voir si peu de paix, d'union et de charite dans un lieu
ou iI serait si aise de I'elablir et de la mainrenir l 9.»

Si Perce etaitle lieu priviJegie de la peche it la morue au 17e siecle, Ie
litloral nord de la peninsule, lui, ne connut que des tentatives plus ou
moins fructueuses. La pecherie de marsouin que Charles Denys de Vitre
etablit a Marsoui ne laissa pas de trace durable. De meme, les efforts de
Denis Riverin pour developper des pecheries permanenles entre Matane et
Gaspe resterent vains.

Les entreprises
de Denis Riverin (1688-1702)

Denis Riverin naquit a Tours vel'S 1650. II vinL dans la colonie comme
secretaire de I'inlendanl Duchesneau en 1675. n occupa celle fonclion
pendant cinq ans. En meme temps, il s'ioteressa activemendla traite des
fourrures, deveoanr. run des bourgeois en vue de la Nouvelle-France. II s'y
enrichit. II desirail cependant diversifier ses aCliviles economiques el il se

DE LA TRAITE
ALA PECHE
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touma vers la peche. En 1685, il preSentail un memoire sur la necessite des
peches en Nouvelle-France, elablissant un parallele avec la dynamique et
dangereuse Nouvelle-Anglelerre: «Boslon et lOute la colonie [anglaise]
nous en donne un exemple qui fait honte a notre nalion, ecrivait-il,
puisqu'elle s'augmente tous les jours, par ceue pesche qu'elle fait sur la
plus grande partie de nos costes pendant que les Fran~ais ne s'occupent a
rien 20 .» Avec un aUlre agent de la Ferme du Roi, Chalons, il demanda a la
Gour la permission de fonder un poste de peche ala morue et ala baleine en
Gaspesie. II rep rend l'ictee de Talon et reva de vendre Ie poisson canadien
aux Indes occidentales (Antilles). Mais a cause de nombreuses difficultes, il
se lOuma vers Ie marche europ~en. En 1686, il forma une compagnie en
France. II affrela un bateau de La Rochelle el engagea dix-huit matelots
censes etre aussi de bons pecheurs. Le navire se perdi t sur les COles d' Acadie.
Le nouvel intendant de la Nouvelle-France, Bochan de Champigny, com
mentail: «C'est une pene considerable pour Ie pays el pour Ie dit sieur
Riverin que lout Ie monde plaint parce que c'esl un honnete homme et
beaucoup aime2).»

En 1688, Riverin acquiert les seigneuries de Sainle-Anne-des-Monls
NOlre-Dame et de Cap-Chat «avec six arpents de terre de chaquecote [de la
riviere Cap-Chat] pour construire des batiments et magasins de peche22 .»

Bien qu'il y pratique la peche au saumon, c'est sur la seigneurie de Matane,
louee ala veuve de Mathieu Damours, qu'il etablit sa base d'operation. II
peut uliliser les conSlructions deja existantes et, de la, faire pecher ses
hommes jusqu'a la baie de Gaspe. II ecril au miniSlre Seigneley que Ie
poisson y est treS beau et pourrait etre exporte en Espagneetau Levant. La
chasse aux baleines y est excellente. En cenains temps de I'annee, ces
grands cetaces sonttellement nombreux qu'on peutles tuer a coups d'avi
ron. Selon lui, si on Ie voulail, on pourrait employer plus de 500 chaloupes
a la fois 2S .

Mais pour I'instant, Ie sieur Riverin doit se contenter d'une couple de
bateaux, de six pecheurs et de deux harponneurs. Champigny eSl satisfait:
«[Riverin] nous donne celte annee des preuves comme l'on peut reussir
dans la pesche de morue dans Ie fleuve [".] et il est resol u de continuer2~.»

L'annee suivante, Riverin dirige une flouille de sept bateaux. II obtient
la seigneurie de la riviere de la Magdeleine25 . II acquien egalemem la
seigneurie de Bel Ie-Isle si tuee sur la cote du Labrador. Passe en France pour
demander de I'aide, Ie protege du minislre Pomchartrain obtient ('envoi
d'harponneurs basques. reputes les meilleurs, pour enseigner a ses
hommes les techniques de la peche ala baleine26 . D'autres faveurs royales
lui sont accordees en 1690 alors que des vaisseaux lui transponentgralUite
mem du sel a Quebec. Mais celte annee-Ia.la presence des Anglais dans Ie
Saint-Laurentl'empeche de partir ala peche. Apparemment, il subitaussi
de lourdes penes.
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La chance ne sourit pas aRiverin etla metropole commence adouter de
son assiduite, surtOUl qu'it continue as'imeresser aux fourrures. Le gou
verneur Frontenac el l'intendant Champigny prennent sa defense: «Le
sieur Riverin continue sa pesche avec assez de succes. II y a plusieurs
habitams etablis en son etablissement de pescherie et qui s'auachem ace
commerce; partie de son poisson a tte gastee par les pluyes. II en a vendu
450 qx au capitaine du navire Ste Anne de Bordeaux 27 .»

Les deux fonctionnaires ont raison. Riverin vend du poisson a Plaisance
et aBordeaux et it a fait une transaction de 100 livres, payable en yin et en
billel de change, avec Guillaume Maret, capitaine du Sainte Anne de
Bordeaux. II a pu recouvrer en partie ses penes de 1690. De plus, iI a liguide

Indu'lrIc ha!<'m I('r(' 
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I '"nll("(, res grall,h n'li(( (·s
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l/u'on p(,1I1 Ics lu('r;'1
("f)IlPSd';I\'lron.» (APC)
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ses parts dans la compagnie de fourrures du Nord pour pou voi r developper
davanLage ses peches. En 1696, il prend une decision capitale. II va investir
dans des etablissements de peche considerables. Dans Ie court (erme,
estime-I-il, cela ne paiera guere mais a la longue les profits seront enormes
et il pourra prendre une pan plus grande du marche colonial.

Riverin projelle une expansion aquatre endroits. A Mont-Louis, ou il
est present depuis quelques annees, it ameliorerait les installations et
augmenterait sa f1011e de peche j usqu'a vingt bateaux. II implanterai (a ussi
I'agriculture. Plus a I'esl, a Grand-Etang, il veut exploiter une carriere de
schiste. En sociele avec l'eminent homme d'affaires Franr,;:ois Hazeur, il se
fait conceder la seigneurie de L' Anse-a-I'Etang. Le reve des deux entrepre
neurs ne se realise pas de leur vivant. Parallelement, Riverin croit impor
tant de se taiJIer une place en Acadie. A. cet effet, Ie 15 octobre 1696, itloue
les seigneuries de Miramichi, de Nipisiguit (Bathurst), de Ristigouche et
un arriere-fief sur l'i1e de Caraquel. Enfin, it propose au gouvernement
metropolitain de fonder un etablissement de peche a Gaspe.

En effet, I'annee precedente, Riverin avail decouvert dans Ie fond de la
baie de Gaspe « une riviere commode [Darthmouth] et dans laquelle les
vaisseaux meme de 500 l. peuvent eSlre en semete et charger commodemen t
et a couven des pI us ma uvais temps28.» Quant a la baie elle-meme, ilia
Lrouvait propre a occuper plus de 100 chaloupes et500 pecheurs canadiens.
II vantait au ministre Pontchartrain les ressources du coin ou pullulaient
baleines et morues, ou Ie pin et I'epinelte abondaient et ou les possibilites
agricoles elaient grandes29 •

Ri verin voulait faire de Gaspe Ie point central de ses activiles sur les cotes
nord et est de la Gaspesie. Les vaisseaux qui repartaient a vide de Quebec
pour Ia metropole pourraiem charger du poisson dans la baie. II prevoyait
faire construire sur les heux douze chaloupes, des magasins et des echa
fauds. L'entrepreneur rappelail au ministre les problemes que lui avaient
causes les Anglais depuis qu'il s'jnteressait a la peche el il demandait
encore du frel graluit: «Grappins, cordages, bray, gold ron et autres agreiJs
el apparaux de pesche30 . » En dernier lieu, iI sollicitait une protection
mililaire: qualre pieces de canons de six livres, Jes inslallalions necessaires
el 200 boulers « ... dont Ie dit Riverin sera tenu de ne payer aucune chose
offrant de faire fonifier a ses de pens la rade principale dudit etablisse
menl. ..3J » Si les autorite" accordaient des faveurs a Riverin, elles n'etaient
toutefois pas preleS a s'aventurer sans precaution dans un projet d'une lelle
envergure.

Riverin avait reussi a s'associer avec deux financiers parisiens, les sieurs
Bourlet et Mageux, pour I'exploitation des peches canadiennes. En 1697, la
compagnie etait censee en voyer des engages sur les seigneuries de Riverin
pour la coupe du bois de construction, aCli vile subsidiaire de la peche. Mais
Ie gouverneur interditles departs pour l'Acadie, les AngJais rodant dans Ie
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coin. Comme les pr~paralifs etaient fan avances, Riverin. pour eviler de
lOut perdre, d~cida d'envoyer ses hommes a Mont-Louis, paste mains
expose aux incursions ennemles.

Ce pOSle de Mont-Louis avait eu~ exploite des Ie debul du 17e siecle. En
1744, I'historien F.-X. Charlevoix Ie decrivail ainsi: «Ce havre est a I'em
bouchure d'une jolie riviere, Ie mouillage y est fort bon elan n'y est expose
dans la rade qu'au seul venl du nord qui souffle Ires raremenl en ete. La
riviere peut recevoir des basliments de 100 lOnneaux. lis y sont a I'abri de
lous les mauvais temps eta couvendes ennemis parce qu'on n 'y peut entrer
que quand la maree eSL haule el quand, elle eSI basse, il n'y reste pas deux
pieds d'eau quoique dans la riviere meme ils pussent lOujours estre aflo!.
D'ailleurs, ceLLe riviere es t facile adtfendre ayanl d 'un coste des momagnes
inaccessibles et de I'aulre une langue de Lerre qui fait une presqu'ile d'une

L'APOGEE
ET LE DECLlN:
MONT-LOUIS
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ponee de mousquel de largeur au plus el sur laquel1e on peut construire un
fon92 . »

Riverin investit d'abord aMont-Louis la somme de 7000 livres pour la
construction d'un quai, d'un entrepc>l, de logemenls et de plusieurs
bateaux. A I'automne 1697, it se rendit a Paris pour convaincre ses deux
panenaires d'oublier temporairemenl l'Acadie et de se consacrer a la COle
nord gaspesienne. La compagnie de Mont-Louis viI Ie jour. Chacun des
associes possedait Ie tiers des parts. Cependanl, Riverin demeura Ie seul
directeur de I'entreprise. Ace moment-la, douze families habitaient Mont
Louis.

A la fin de 1699, Ie pOSle compte 91 personnes, soit 26 families, (Qutes
venues de Quebec. Treize families vivent pres du rivage et s'occupent
SUrtout de la peche bien qu'elles cultivent de grands jardins qui produisent
les legumes dont on aura besoin I'annee suivanle; les aUlres demeurent
dans les environs ou elles defrichent et ensemencent de grandes elendues de
terre. Certaines possedenl meme du betail. Les hommes doivenl eIre
habiles et connaitre la ma<;onnerie. la charpenterie, Ie sciage, Ie forgeage et
meme la medecine. De plus, la communaule jouil des services d'un mis
sionnaire, Ie pere Raffeix.

La compagnie octroyail a chaque adulle un 10pin de deux arpents de
profondeur sur trois de largeur en bordure de la riviere Mont-Louis.
Chacun avail aussi droit a un lot de 4 000 pieds canes pour construire une
maison. Les gens se voyaient offrir toutes les necessites la premiere an nee.
la moitie I'annee suivantt' et Ie tiers la troisieme annee. Les trois panenaires
finan<;aient aussi les constructions que les pionn iers rem bourseraien t en
heures de travail et en poisson. Riverin esperait gu'un temps viendrait ou
les habitants seraient aulonomes et ou lui-meme s'enrichirait. 11 prevoyait
qu'en 1705 Ie village cornpterait lOa familles33 .

Mais les frais immediats etaient eleves. En 1698, Riverin avaitachete§ 800
livres de ble du Seminaire de Quebec. L'annee suivante, if dut debourser
2500 livres pour I'achat de victuailles et 500 aUlres pour l'acquisition d'un
bateau. Apparemment, a ce moment, it avait deja perdu plus de 30000
Ii vres3+.

C'est sans dOUle ce qui expligue l'alliLUde de Bourlet et de Mageux qui,
Ie 5 fevrier 1700, confierelH leurs interets par procuration aJean Clermont,
sieur de la Galliere. Arrive aMont-Louis en juillet, au lieu des 30 barils de
farine mandes par Riverin et ses aswcies, il emmenail avec lui quatre
domestiques el dome engages. II desiraiL regler les comptes de I'enlreprise
el recouvrer les sommes investies par ceux dont iI etait fonde de pouvoir.
Un compromis fut etabli. Riverin acceptait Clermont comme partenaire
mais resLai lIe seul geranl. Ceue entente ne dura pas longlemps. Apres avoir
lente en vain de demenager a40 Iieues du poste pour se Ii vrer a la lraite des
fourrures, Clermonl pril Mont-Louis par la force. Deux hommes furent
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LUeS eL plusieurs aULres blesses. L'agent des Parisiens deporta 60 habitants 3
Qu~bec, au grand dam de Riverin.

Commence alors pour ce dernier une aventure judiciaire dont il ne
sortira ni gagnant ni perdanl. A Quebec, les families deporl~es Ie poursui
vent devant Ie Conseil souverain. Elles I'accusent de ne pas respecter ses
engagements. Craignant que la charge de ces malheureux n'incombe au
roi, Ie CooseiI ordonne aRiverin de les d~dommager. En meme temps, ses
creanciers lui intenten tune serie de proec~s. Deborde, Riverin obtient que Ie
Conseil nomme un arbitre pour decider de la valeur de la pecherie et pour
prendre en mains I'etablissement en attendant que J'affaire soit n~g](~e.

Cependanl, il n'accepte pas l'evaluation de 30000 Iivres que donne Ie
medialeur et il envoie un memoire aPontcharlrain fils, qui a remplace son
pere. II yevalue son installation a36000 Iivres el affirme qu'il en a perdu
30000. II accuse ses panenaires d'avoir agi illegalemem en I'expulsanl
avant que les profits ne commencenl aemrer. En consequence, il demande
3 ne pas participer aux penes de la compagni~5. Ces doleances som
accueillies favorablemenl. Le ministre Ponlchanrain limite la responsabi
lit~ de Riverin a4 000 milliers de poudre qu'il doit remboursera Bourletel
Mageux. II lui ~vile ainsi la faillite.

La compagnie de Mont-Louis estla derniere emreprise de Denis Riverin
au Canada. En 1702, il s'associe bien a Augustin Courtemanche pour
organiser une pecherie a Matane mais ni I'un ni I'autre ne sont vraiment
int~resses. Courtemanche prefere concentrer ses activit~s sur la cote du
Labrador el Riverin est nomme agent de la compagnie de la Colonie en
France, ou il demeure j usqu '3 sa marl surven ue en I717.

Une mine de plomb
aGaspe
Le 12 octobre 1663, les Relations des j~suiles memionnent que Ie pere
BailloqueL est a Quebec, arrivant de Gaspe avec des mineurs « n 'ayam pas
trouve ]a mine bonne ...36 » Deux ans plus tard, avanl de s'embarquer pour
la Nouvelle-France, I'intendant Jean Talon rencontre Nicolas Denys 3 La
Rochelle. L'emrepreneur des COles acadiennes reUSsil ainteresser Ie nouvel
intendant au sous-sol de Gaspe. Celui-ci charge Denys de prelever les
echantillons preliminaires en auencW.nt I'arrivee de Fran<;:ois Doublet,
commis de la Compagnie des lodes occidentales, et de 40 mineurs. Talon

L'iTHendaor Jean
Taloo s'intt'ressa d(~s
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ecrit a Colbert, Ie 27 avril 1665: « ainsi je crois avoir preveu et remedie a tOUl
ce qui pounoit causer quelq ues despense extraordinaire ala d. Compagnie
en envoyam aI'avance faire la tentative de la mine de plomb pour tascher
de gagner une annee si elle eSl abondante el si elle se lrouve sterile lOurner
nos soins ailleurs31 .»

Dou blet arri ve a Gaspe Ie 13 aou t. II est cense recevoir 3 000 fra ncs par an
el4% des profits que donnera la mine. Le 28, les travaux commencem. On
fore Ie roc du COle ou les Micmacs Ont decouvert du minerai quelques
annees auparavanl. ]usqu'au 6 seplembre, on creuse 32 pieds de tunnel et
on eXlrail 9000 livres de plomb. C'est alors que la mine prend feu, tuant
deux hommes et en eSlropiam un autre. Apres 32 pieds, on ne trouve plus
rien 38 .

Du 15 au 24 septembre, on creuse sans succes Ie COle nord du site minier.
II en est de meme pour ies cotes est et ouest. Le 4 ocwbre, Talon ecrit au
ministre qu'un fondeur partira Ie lendemain pour Gaspe mais qu'il doute
d 'u ne reUSSile. 11 poursui t: «La facilite avec laq uelle ce fondeur pretend
travailler dans une roche Ires vive et Jes grands avantages qu'il promet de
son travail joints aux esperances de mines d'or el d'argem dont il nous
flalle, surtout ce que je lui ay fait voir, me font dire qu'il est bon de
I'examiner et reconnoistre s'il respondra aux esperances qu'd fait naislre,
su nou t sur les mines d 'or el d 'argent q u 'il assure presque devoir se trouver
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en ce pays39» Peu apres, Ie froid ella neige arrelentles travaux. L'annee
suivanle, on fail une nouvelle tentative, mais sans plus de succes. Dix-huit
ans plus tard, I'intendant De Meulles envoie encore des hommes visiler la
mine de Pet iI-Gaspe. I1s ne peuven l que conslater rin utili te des rravaux de
forage dans ce roc trap duf.

Les reeollets
En celle deuxieme moitie du 17e siecle,la propagation du catholicisme fait APERCE
des progres en Gaspesie. La destruction de Perce en 1690 les rendra cad ucs.
Alors que les jesuites ont assume en tOlalite les missions gaspesiennes
jusqu'en 1673, a partir de ce moment, ils doivent Ies parlager avec les
reCOllelS. En effet, absents de la Nouvelle-France depuis quarante ans,
ceux-ci reussissen t arevenir dans la colon ie en 1670 grace aux tracta lions de
I'intendant Talon, desireux de comrebalancer I'influence de Mgr de Laval
et des jesuileS. En 1673, Pierre Denys de la Ronde obtienl par I'interme-
diaire de Frontenac, prOlecteur des f(~collets, I'envoi a I'ile Percee de deux
membres de cet ordre, les peres Dethunes et Guesnin. Deux ans pi us lard, Ie
pere Le Clercq les rem place. 11 est en fonction dans la region j usq u 'en 1686.
Ace moment, Joseph Denys, fils de Pierre Denys de la Ronde, prend en
charge Ie posle de Perce ou il est arrive trois ans plus tot.

Au debut, les missionnaires logem dans la residence du seigneur a
Malbaie. En 1676, ce dernier, ainsi que son associe Charles Bazire, leur
donnent une pelite maison avec «quatre arpents de terre de fronl sur
quarante de pro(ondeur aprendre dans leur Seigneurie, dans la Riviere-St
Pierre ... 40 » L'inventaire de 1678 mentionne I'existence d'« une chapelle el
un logement pour deux recollels Ie LOUI de charpente el de planches preles a
mac;:onnerH » Cene annee·la, Louis XIV les confirme dans leur clablisse
ment de Perce, <<3. quoi nous aurions d'aUlanl pi us voJontiers incline que
nous connaissons Ie zele de ces religieux pour la conversion des sauvages, el
pour donner a nos sujets habitans dudil pays lOuS les secours spirituels
dont ils ant besoin ... ;2»

En 1683, Ie pere Joseph Denys el Ie frere Didace Pellelier, charpemier de
metier, construisent la premiere chapelle du lieu etameliorem considera
blemenl Ie logement des missionnaires. En plus, ils elevenl sur l'lIe Bona
venture une pelite chapelle a1a gloire de sainte Claire. Lars de sa visjle de
1686. Mgr de Saint-Vallier, grand vicaire de Mgr de Laval, ne trouve pas a
son gal'll la chapelle de Sail1l-Pierre encore en construction el il exprime
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son desir d'en voir eriger une au lre pi us belle el pi us vaste. Mais son eveq ue
s'y oppose. La chapelle Saim-Pierre est terminee en J687.

L'APOSTOLAT
AUPRES

DES PECHEURS

EN MISSION
CHEZ

LES MICMACS

Les missionnaires lrouvaiem difficile d'enseigner les venus chreliennes a
Perce. Les rigueurs du c1imat, la violence des pecheurs ella dispersion des
Amerindiens rendaiem leur minislere des plus ardus. Deux par deux, ils
passaient I'ele en Gaspesie, J'un reSlant aupres des pecheurs, I'autre pere
grinanl dans la peninsule a la recherche d'ames indiennes a sauver. lis
furem sepl a se succeder ainsi de 1673 a1690. L'hiver, un seul suffisait ala
Lache. A panir de 1688, un recollel s'inSlalla ademeure chez les Micmacs
de Risligouche regrou pes par Richa rd Den ys de Fronsac en un village de 60
families.

Lors de son sejour a JPerce, Mgr de Saint-Vallier adressa une lellre aux
religieux de I'endroit. Bien que salisfailde leurconduile, paniculieremem
de celie du pere joseph Denys, illes enjoignail ase Lenir Ie plus possible a
l'ecart des pecheurs dont la frequentalion ne pouvail qU'Elre degradame
pour un religieux. II leur defendait expressemem de collaborer avec les
ca bareliers pour ecrire leurs comples ou de se meier d 'au lres affaires lempo
relies, comme Ie prescrivaienL les regles el les canons de I'Eglise4s . Les
missionnaires devaient veiller au respect LOtal du dimanche el des feles.
S'ils n'elaiem pas ecoules, ils devaient demander I'aide du bras seculierH .

Le vicaire general de la Nouvelle-France desirail aussi que les recoJ]eLs de
Perce surveillenl les aum6niers des moruliers pour qu'i1s n'assument
aucune fonclion religieuse a terre, ces prelres-marins ne respectam pas
LOujours, semble-l-i1, les reglemems du diocese: ('quama I'exlerieur, avoir
au moins la SOUlane longue pour dire la messe s'i1s ne I'om pas tous les
jours aquoi cependanl je les exhone[ .. ,] les cheveux courts, de sone que les
oreilles paraissem, la couronne, el qui soient loujours habilles de maniere
qu'i1s puissen l eIre conn us pou r de bons ecclesiasliq ues, leur defendons
sunOUl d'aller a la chasse, J'entree des cabarels, el une lrop grande Ii bene et
licence de manger de cabano en cabano, ne voulam point qu 'ils suiventles
heux ou i1s penseraiem que l'on fera la meilleure chere4~.»

Si les recollelS avaienL une juridiclion presque exclusive chez les Blancs de
la Gaspesie, ce qui explique leur predominance dans la vie religieuse
jusq u 'en 1760, il n'en etai Lpas de meme dans les missions indiennes. Ainsi,
les jesui les comin uaient leurs cou rses dans la peninsu Ie, quoiq ue lreS
sporadiquement; Ie cure de I'Isle- Vene, joseph Paquel, exer<;:a son minis
lere dans 13 region de Malane de ]662 a 1692 elle sulpicien jean Beaudoin
exer<;:a Ie sien a Gaspe en 1696.

Quel que fUll'ordre auquel ils apparlenaienl, les religieux renconlraienl
les memes problemes. Nomades el poneurs d'un sysleme de valeurs fOrL
different de celui des Europeens, les Amerindiens comprenaienl raremenl
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Ie sens des gestes du prelre. Leur preparation de catixhumenes etait trop
sommaire. PI usieurs demeuraien t, leur vie durant, de perpetuels neophytes.
Mgr de Saint-Vallier nous eclaire la-dessus lorsqu'i1 ecrit en 1686: « Sur
tout, je desire q u 'i1s [Ies missionnairesJs'en tiennenl ala regIe de ce diod:se
pour Ie bapteme des enfants el des adultes Sauvages, ne baptisanlles uns et
les autres que dans la grande necessi te et danger de mort, prenam soin de ne
pas baptiser d'adultes qui ne soient suffisamment instruits, les interro
geant ou les faisant interroger par les interpretes des mysl(~res qu'ils doi
vent savoir au moins de ce qui eSl absolument necessaire au salut+6.»

En eHel, pour les Indiens, Ie bapteme etait un remede aleurs indisposi
tions el maladies. Le missionnaire devait faire preuve de ruse pour s'intro
duire dans certaines familles. Comme Ie trailant, il usaitde pacotille pour
etre accePle dans les wigwams. Medecin, ambassadeur, "journalisle», il
n'avait pas la vie facile. S'attacher aux pas des «Sauvages» signifiait:
«Coucher sur la terre couvene d'un peu de branches de pin, n 'avoir qu 'une
ecorce enlre la neige et notre eire, trainer notre bagage sur des montagnes,
se laisser rouler dans des vallons epouvantables, ne manger qu'une fois en
deux ou trois jours, quand il n'y a pas de chasse ... +7»

Cetle citalion du pere Chreslien Le Clercq illustre bien la vie que
menaient les missionnaires aupres des « Sauvages ». D'ailleurs, Le Clercq a
ete celui qui a pousse Ie plus loin Ie role d'evangelisaLion des Micmacs. Ne
en 1641, il entra chez les recollets de Saint-Antoine-de-Padoue en Anois en
1668. Le 15 mars 1675, il fut nomme missionnaire au Canada. Avant de
partir, iI reeruLa un novice, Emmanuel Jumeau, qui Ie rejoignil plus tard
en Gaspesie. Debarque a Quebec en aout, Le Clercq atteignit Perce Ie 27
oClobre apres avoir essuye une violente lempele dans Ie golfe Sainl
Laurent. II passa l'hiver a Malbaie, a I'habitation de Pierre Denys de la
Ronde, ou il etudia la langue micmaque. Le prinlemps suivant, il com
menl;a ses voyages dans un district qui s'etendai Lde I'eSluai re d u Sai nt

Laurent jusqu'au littoral meridional de la baie des Chaleurs. Perce, Gaspe,
Risligouche, Miramichi et Nipisiguit (Bathursl) entendirenta un moment
ou a un autre la predication de Le Clercq. Apartir de 1679, par suite d'un
decouragement LOtal, il obtint la permission d'hiverner aQuebec d'ou iI
desservait quelques paroisses. En 1680, on Ie retrouve en france ou on
I'avait envoye pour obtenir la permission que les recolleLs du Canada
fondent un hospice a Quebec et une maison a Montreal. A l'ete 1681, il
revint dans la colonie et se consacra de nou vea u a ux missions gaspesiennes
jusqu'en 1687, date de son rappel.

Inventeur d'un sysleme d'hieroglyphes micmacs, Le Clercq mena une
vie dure dans les forers de la Gaspesie et du nord du Nouvpau-Brunswick.
En 1686, lars de la dedicace dela chapelle deSaint-Pierre, it faillit perdre la
vie lorsque Ie canot dans lequel iI avail pris place se brisa. Son oeuvre la
plus precieuse est sans aucun doute sa Nouvelle Relation de ta Gaspesie .. ,+8
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qui, malgre ses elemenr.s subjeClifs, decrit bien les moeurs des « Gaspe
siens». Le livre de Le Clercq exalte la grande foi etla facilite de conversion
des Micmacs. Pourtanr., ses decouragements sont 1:'1 pour prouver que
I'effort de christianisation de ces autochtones ne donnait souvenr. que de
pietres resultats.

Les missions des recollets en Gaspesie re<;:oivent un dur coup lors du
passage de corsaires amcricains en 1690. Meme avec une compensation de
500 Iivres, les missionnaires ne se relevent jamais completement de ce
desasLre. La Gaspesie ne conna'itra pas de Chreslien Le Clercq au 18e siecle.

La fin d~une epoque

DESTRUCTION
DE PERCE

ET DES POSTES
VOISINS

Les quime dernieres annees du 17e siecle se deroulent en Nouvelle-France
sous Ie signe de la guerre. De nombreux navires ennemis siUonnent les
eaux gaspesiennes. Arete ]689, Ie sieur de La Mothe Cadillac, seigneur en
Acadie et futur gouverneur de la Louisiane, perd touL ce qu'iI a lorsque son
bateau est aborde a l'entree du Saint-Laurent par un corsaire americain.
Nicolas Lion, de Honfleur, possede la moitie des interets dans deux
bateaux rochelais, Ie Sainte-Vierge et l'Esperance, qui sont captures, run
sur Ie banc des Orpheli ns et "a utre aPerce, par une escadre de 36 vaisseaux.
Cependant, les deux freres Bougourd qui commandaientle Sainte-Vierge
vendent cherementleur peau, semble-t-il. L'enr.repreneur relate ainsi I'eve
nement: « La Ste-Vierge a ete prise au commencement dejuiIIet [1690] sur
Ie Banc des OrpheIins avec 45000 morues. Elle en auroit rappone 70000.
]'apprends que Ie corsaire angIais a este repousse trois fois, mais j'ap
prends aussy Ia mort de mon capitaine, j'en suis fasche estam un si brave
homme. Avec ce navire, j'aurois gagne 50000 Iivres49 .» Avec chacun qua
torze canons, Ie Sainte-Vierge et I'Esperance ne peuvent pas faire grand
chose contre des fregates bien armees et des hommes aguerris. Frontenac
deplore amerement la situation et demande un vaisseau qui pourrait
patrouiIIer dans Ie golfe Saint-Laurent et proteger les pecheurs franc;ais50

Le coup de grace est donne en aou t 1689 lorsq ue des pira tes a la solde du
gouverneur de New York pillem et detruisem les etablissements de rile
Percee ainsi que les bateaux qui s'y Irouvent en rade. Dans une lettre au
pere Le Clercq alors en France, Ie pere Jumeau raconte l'episode. Battant
pavilIon franc;ais. les deux fregales ennemies penetrenl dans la rade de l'ile
PerCl~e et par ce Slratageme peuvem se saisir aisemem des cinq navires qui
s'y trouvenl. Leurs occupants se sauvent dans les bois environnanls. Les
corsaires descendent alors a lerre el brulent toutes les habitations, sauf la
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chapelle qui leur sert de corps de garde. lIs y restenl huit jours, pillant et
devaslant les lieux saints et se linant, selon ]umeau, aux pires debauches.
Ils poussent Ie sacrilege j usqu '(\ prend re (des Couronnes du sai nt Sacre
ment & de la Sainte Vierge qu'ils pos[ent] sur la U~le d'un mouton: lIs lie[n l]
Ies pieds de cet animal, & I'alanl couche sur la Pierre consacree du Maitre
Awel, ils l'egorg[ent] & Ie sacrifie[nt), en derision du Sacrifice de la sainte
Messe, pour remercier Dieu [... ] des premiers avantages qu 'ils rempon[ent]
sur les Papisles de la Nouvelle-France 51 . ~

Avant de repanir pour la Nouvelle-Angleterre, ils brulent la chapelle, ne
laissant que ruine et desolation. A. peine sortis de Ja foret, les pecheurs
doivenl y retourner, voyant apparailre au large la norte de Sir William
Phipps en route vers Quebec el qui a ele chargee de detruire au passage les
installations de peche gaspesiennes. L'amiral anglais a execute son man
dat aGaspe et aMalbaie mais (\ Perce, comme il a ete pris de vitesse par les
corsaires new-yorkais, iJ se contente de faire hisser Ie drapeau britannique
el de pecher la morue, s'emparant a quelques jours d'inlervalle de deux
barques franc;aises.

Vaisscau de ~uerre au J7e
sitek. " Les deflHeres
quinZl~ annces du 17c sie
ck S(' di:ronJenl en
NOllvelle-Franl r SOliS Ie
si~ne de la gucrJ"e.)·
(Bib!. nat. de Paris
Photn Haulefcuille. Ed.
Robert L,rronl)
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LA CRAINTE
DE L' ANGLAIS

Des que la nouvelle de la destruction de Perce parviem aux oreilles des
hommes d'affaires fran<;:ais, Ie taux d'assurance pour les bateaux de peche
augmeme en une seule journee de 145%52. Cette peur dure jusqu'en 1713 et
joue contre Perce, plus exposee aux incursions des Anglo-Americains que
sa rivale Gaspe. Bien sur, des morUliers continuent ay venir, mais en moins
grand nombre.

En 1704, dans Ie but de limiter les degats, la melropole oblige les
armateurs amunir leurs ba teaux d'au moins six canons. Mesure ridicule et
sans portee. Frontenac a beau vanter les merites de la peche sedentaire ella
necessite de proteger ceux qui la pratiquent, rien n'y fait. AVersailles, on a
d'autres preoccupations. Les bateaux fran<;:ais subissent toujours la pirate
rie anglaise et ni a Perce ni a Gaspe on ne voit s'eriger de forteresse. Aussi
I'amiral Walker peut-il se permetlre de bruler un bateau de peche dans la
baie de Gaspe Ie 18 ou Ie 19 aoutl7] 1. Quelquesjoursplus tard, une partie
de sa flolle se brisera sur Jes recifs de I'lle-aux-Oeufs.

En somme, au debut du l8e siecle, Ja Gaspesie etait encore une terre a
coloniser. Les entreprises de Pierre Denys de la Ronde et de Denis Riverin
avaient fait long feu. La mine de pJomb de Petit-Gaspe n'avait pas donne
Jes resultats escomptes. Les etablissements des recollets a Perce elaient
detruits. Seuls les pecheurs, bien que deranges par la guerre, continuaient
d'exploiter I'unique richesse gaspesienne du temps, la morue. Mais
c'etaient des Fra n<;:a is, non des Canadiens. La situation commen<;:a achan
ger en 1713. D'a bord, la peninsule fu t definitivement ra llachee au Canada.
Puis, en trois points de la cote, s'implanterent des etablissements perma
nents florissants, geres par des Canadiens ou des Frant;ais qui avaient fait
de la Nouvelle-France leur patrie d'adoplion. Pendant 40 ans, une prospe
rite relative regna en Gaspesie.



5

Paix et guerre
(1 713-1 760)



116 Histone de La Gaspesie

En 1713, Ie traite d'Utrecht ampute la Nouvelle-France de la baie d'Hud
son, de Terre-Neuve et de l'Acadie peninsulaire. Desormais, on considere
que la Gaspesie releve des adminisualeurs de Quebec. Auparavant, elle
etai t rattachee 3 la fois a I' Acadie et au Canada. Des lors, et plus encore
apres la premiere chute de Louisbourg survenue en 1745, les Canadiens se
rendent compte de l'imponance militaire de la presqu'i1e gaspesienne.
Mais les au tori tes metropoli tai nes, mal renseignees et debordees, ne voient
pas l'urgence de fonifier Gaspe. La «clef du Canada» reste sans amenage
ment defensif.

Sur Ie plan socio-economique, les deux tendances observees au 17e siecle
se continuent. D'une part, la peche saisonniere se concentre autour du
poste de Gaspe. D'autre pan, a Mont-Louis, a Gaspe, 3 Pabos et Grande
Riviere, des entrepreneurs realisent paniellement les reves de Denys de la
Ronde eL de Riverin. Dans ces postes, on peut meme commencer 3 parler de
societe organisee. C'esl la France, beaucoup plus que Ie Canada, qui
beneficie de cet essor: se]on les annees, de 20% a33% de la morue consom
mee en France provient de la Gaspesie l . Autre phenomene important: les
Canadiens s'interessent de plus en plus aux peches gaspesiennes.

La peche saisonniere:
metropolitains et Canadiens

GASPE
REM PLACE

PERCE

Au 17e siecle, quelque 200 hommes faisaient la peche annuellement dans
les environs de Gaspe. Dans la premiere moitie du siecle suivant, de 350 a
400 pecheurs y sejou ment I'ete. La baie de Gaspe devient Ie fief des Basques
bien que les Granvillais et les Malouins s'obstinent a y venir malgre la
menaceanglaisequi persislejusqu'en ]760. De 172231743, 136equipages
de Granville pechent a Gaspe. A cette epoque, les gens de la Haule
Normandie cessent de frequenter les cotes gaspesiennes pour se consacrer
au Grand Banc de Terre-Neuve. En 1724, I'enqueteur Louis Gosselin
menlionne la presence de onze bateaux dans la baie de Gaspe. En 1740,50
s'y trouvent en rade. Quant aux havres de Pabos, Grande-Riviere et Paspe
biac, ils abritent chacun un ou deux navires par ele.

I! arrivait souvent au ISe sieck que les armateurs laissaiem des hiver
nants aGaspe. Un temoin de I'epoque, Pleville Ie Pelley, ecrit: «Le metier
que ces gens menent est affreux. lis parrent ordinairement en septembre ou
octobre, quelquefois plustot; ils vont dans les postes que leurs bourgeois
(armateurs) ont a la COte [... ] pour y faire ]a peche du loup-marin, et en
rapponer les pelleteries que la chasse peUl leur fournir. lis passent tOUl
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l'hiver enfermes dans les glaces [... ] loges dans une cabane ala cote, dans un
pays couven de neige, ne vivant que de biscuits et de ce que la chasse peut
leur procurer, et leur manque souvent 2.»

En plus du loup-marin, la baleine et la morue avaient la faveur des
pecheurs, qui continuaieIll a uliliser les techniques de leurs predecesseurs
des 16e el 17e siecles en y appOWlnl quelquefois des innovations. Ainsi,
dans les annees 1740, apparut une nouvelle technique de peche au filet qui,
cependant, n 'eu t jamais bea ucoup d'adeples. 11 s'agissait d'atlacher Ie bOUI
d 'un filet aun navire et I'autre alerre. Le capilaine faisaitfai re ason baleau
tin arc de cercle et la cueiUette s'averait fruetueuse3.

Au 18e sieck, les Canadiens prennent une pan aClive dans l'exploitation
de la marue gasp€sienne. En effel, la crise des fourrures de 1700 et l'arrivee
sur Ie marche du travail de la « generation de Talon », amenent des habi
tants de la COte du Sud et de la COte de Beaupre a chercher un revenu
d'appoint dans la peche. Chaque annee, entre les semailles et les n§coltes,
i1s partent dans leurs barques adestination du littoral nord gaspesien et de
la baie de Gaspe. Leur nombre eSl leI qu'en 17.H Ie prix du quintal de
marue baisse a huit au neuf Iivres~.

Plus integree al'economie franl;aise qU';1 celie d u Canada, la Gaspesie ne
conlribua pas sous Ie Regime fran<;:ais aresoudre les difficulLes de balance
commerciale avec la France. 11 elait impossible d'assurer un equilibre entre
les prix melropolilai ns et ceux du Canada. Ainsi, au debUI des annees 1750,
Ie quintal de marue se vendail quinze livres en france et 85 livres en
Nouvelle-france. En 1758, Ie quintal se vend eIllre 35 el45 livres. En 1759,
la guerre s'amplifiant, il atleiIll Ie prix effarant de 250 Iivres5 .

La colonisation
On a souvem depeim la Gaspesie du 18e siecJe com me un desert ou
seulement quelques Blancs s'aventuraient, mis apart les pecheurs saison
niers. II n'en eSl rien. Des etudes recentes demonlrent que 500 a 600 colons
elaient etablis dans la peninsule ala veille de la Conquete anglaise. On les
renouvait sur Ie littoral nord, a Mont-Louis principalemeIll, a la baie de
Gaspe el ala Baie-des-Chaleurs. Avec les 600 forains,la popula lion eSli vale
alleignai lies 1200 personnes.

Apres I'echec de Riverin, Mont-Louis avait periclile. En 1712, it y reste
seulement qualre families. En 1725, Louis Gosselin el sa mere, Louise
Quillot, acquierent la seigneurie el y elablissenl deux censitaires, Etienne
Rand et Jean Pinon. Ce som les seuls habitams permanents de Mom-Louis

LELITTORAL
NORDDE LA
PENINSlJLE
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a ceue epoque. Le fief passe ensuite it Joseph Cadet, maitre-boucher et
fournisseur en viandes de l'armee fran<;:aise au Canada. Comme il veut
exploiter les richesses de sa seigneurie sans s'absenter de Quebec, Ie futur
muniLionnaire general du rai s'associe au printemps de 1753 avec Michel
Mahiet. GranviJiais de naissance etabli au Chateau-Richer, celui-ci eHec
tue lui-meme depuis quelques annees des voyages de peche dans la baie de
Gaspe. II est d'aiJleurs Ie fournisseur en morue de Cadet.

L'association dure cinq ans. Cadet a investi les mises de fonds et fournit
chaque annee I'equipement et les approvisionnements necessaires. En
OULre, il s'occupe d'ecouler Ie praduit des peches sur Ie marche canadien.
De son COLe, MahieL a fait construire les etablissemenLs et engage sa goe
lette, la Marianne. II est Ie gerant du poste de Mont-Louis ou il reside avec
sa famille.

Les affaires sont prosperes. En effeL, il semble que Mont-Louis produise
annueJlement 10000 quintaux de morue seche, qui rapponenl 400000
livres6 . Les maisons de briq ue temoignenL de I'aisance des 30 habitants. En
plus des pecheurs et des graviers, Mahiet a aussi engage un fermier dans
l'espoir de meltre en valeur Ie pOLentiel agricoJe du poste. Ces hommes
viennent presque tous de Chateau-Richer, de Charlesbourg etde Quebec. 11
y a aussi quelques Basques qui, en raison de leur experience et de leurs
responsabilites plus lourdes, sont beaucoup mieux payes que les Cana
diens. C'est surtout Mahiet qui se charge de recruter les travail leurs de
Mont-Louis, quoiqu 'i1 arri ve sou vent que Ie maitre de chaloupe engage ses
propres hommes. Le mode de retribution varie d'un individu a l'autre:
certains sont payes it la piece, d'autres au mOls, d'autres pour une saison
complete ou meme pour plusieurs annees. Dans LOUS Ies cas, des avances
sont faites pour que les pecheurs puissent defrayer les preparalifs de
l'expedition 7.

L'association entre Cadel et Mahiel se termine en mars 1758. II semble
que Ie gerant de Mont-Louis ne soil pas satisfail de I'attitude de Cadet qui,
croit-il, ne s'occu pe pas assez de I'entreprise, lui la issant toutle Ira vail etles
risques. Le munitionnaire general du roi au Canada semble d'ailleurs
content de se retirer de la compagnie et iI vend meme la seigneurie aMahiet
pour 20000 livresB• Ce dernier ne peut profiter qu'un ete de sa nouvelle
situation. En septembre 1758, les Anglais s'amenent aMont-Louis, pillant
et rasant Ie petit poste. Fait prisonnier avec sa famille, il est envoye en
France. II revient au Canada apres la Conqutte et meurL dans la region de
Montreal vers 1774.

Plus a I'est, Jes fiefs de L'Anse-a-I'Etang, de Grande-Vallee-des-Monts
NOIre-Dame et de Riviere de la Magdeleine passent, it la mortde Fran<;:ois
Hazeur, a ses enfants el a son gendre, Ie naturaliste et medecin Michel
Sarrazin. En 1725, ceux-ci louent les trois seigneuries a Jean-Baptiste
Gatien, de Quebec, qui veut y Caire la peche sedentaire de la morue. Galien
affrete trois vaisseaux de 40 IOnneaux qui onl it leur bord quatorze cha-
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loupes et 65 hommes d'equipage. Avant de panir, une nouvelle Ie sur
prend. Deux autres marchands, par surcrolt ses anciens associes, ant deja
fai t reserver les grayes en y envoyant ci nq engages. L'affaire abouci t devam
I'imendam Began. Les deux «usurpateurs» lui fOOl valoir que, malgre
I'etendue de la cote, il ya peu d'endroits propices ala peche et que pour
rivaliser avec les forains, iI fauL agrandir les limites de la peche libre. I1s
som de plus d'avis que les droits de peche seigneuriaux ne s'appliquent
qu 'aux eaux comprises dans la seigneurie au contiguesa celle-ci. Enfin, ils
imerpretent de fa<;:on large la Mclara Lion du roi sur I'accessi bilile atous de
la peche a la morue9 .

L'imendanl amene les deux panies aaccepter un compromis. GaLien
obtient Ie droit exclusif de pecher a L'Anse-a-l'Etang et a la Riviere de la
Magdeleine. AGrande- Vallee. il a droit ala grave et aux installations pour
sept chaloupes, Ie reste allam a ses concurrents. Begon confirme ainsi les
limites primitives de la peche libre (du cap d'Espoir au cap des Rosiers) eL
donne preseance aux seigneurs sur les pecheurs iLinerants.

En 1728, Michel Sarrazin et les fils de Fran<;ois Hazeur reprennem a leur
compte Ie reve de ce dernier et de Denis Riverin d'exploiter la carriere
d'ardoise de L' Anse-a.-I'Etang. Ils espererent fourn ir la colonie en materiau
incombustible, ce qui aideraica resoudre l'eterneJ probJeme des incendies,
surtout dans les villes de Quebec et de Montreal. L'ardoisiere s'eLend du
Grand- Etang a la PeLite-Vallee eL l'on croi t q u'elle « ... s'e tend aussi dans la
profondeur des lerres, quoiqu'elle semble courir Ie long du f1euve parce
q u 'on a Lrouve des ardoises aunedemi -lieue du bord de la mer, en avanc;:ant
vers la PeliLe-Vallee [... Jelle eSL plus dure et meilleure dans Ie milieu de la
Periere [... ]; Ie cap seul peul en fournir LOUL Ie Canada1o » Sarrazin
demande au ministre des Colonies, monsieur de Maurepas, l'envoi de deux
ouvriers specialises. Le ministre repond: «Nous lui donnerons [a Sarra
zin), Ie prinlemps prochain, une goelette avec six hommes pour aller tirer
de I'ardoise; iI a promis de la charger et d'etre de reLOur assez tOI pour faire
emp layer cene ardoise acouvrir Ie Palais1I.» Un echantillon est en voye en
France ou il est juge de bonne qualite. Sarrazin et les Hazeur s'associent
alors avec les sieurs Pierre Lepage et Nicolas Rioux, respeclivemenl sei
gneurs de Rimouski et des Trois-PislOles.

En 1730, Pierre Hazeur de I'Orme, chanoine et delegue du ChapiLre de
Quebec en France, ecrit a un de ses freres:« L'affaire de ]'ardoise done vous
m'avez envoye les marches est tres avantageux pour nous et pour LOute la
colonie. ]] s'agit de la pousser vivement et de ne rien epargner dans Ies
commencements pour mettre LOut en train. Le ministre est tres content que
nous fassions ceLLe enereprise. II s'agissait de sa part de nous donner une
graLification. mais iI se trouve que les lemps som trop mauvais el que Ie
cardinal est trop resserre; car il faut que cela vienne par son canal. M. de

LA CARRIERE
D'ARDOISE DE
GRAND-ITANG
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Maurepas qui n'aime pas a eIre refuse n'a poim voulu lui en faire la
proposition, d'aulant plus que Ie Roi ne relire rien de eetle carriere l2 . ~~

Les lrava ux avaiem commence en 1729 etl'ardoise relin~eservit a eouvrir
la maison des jesuites aQuebec. Le materiau resisLa au long et froid hiver
1729-1730. Au prinlemps, {'extraction repril. On etait eependant aux prises
avec un probleme de transport. Jean-Baptiste Gatien of£rit de transporter
les trois nouveaux «ardoisiers)~venus de France et de ramener I'ardoise a
Quebec. L'intendant Hocquan aceepla sa proposilion. Mal lui en prit, car
Gatien se pn~oeeupa beaucoup de peehe el trop peu d'ardoise. Sarrazin et
ses beaux-fn~res durent done s'organiser autrement pour Ie transport.

Pendant un temps, la carriere prospera. On employait Ie schiste dans la
construction de divers b;ltiments of£iciels de 1a colonie. Mais on s'aper<;ut
assez vile de la mauvaise qualite du materiau et de son cout exorbitant en
raison des dif£icultes d'extraction. En fait, I'ardoise de Grand-Etang reve
nail plus cher que celie de France: 51 francsdu I OOOau lieu de40 francs. Le
9 ocwbre 1733, Ie gouverneur Beauharnois etl'imendant Hocquan firent
leur rappon definitif: « ... [J'ardoise] est de la pierre de grais, et il s'y trouve
un dechet considerable, beaucoup se cassent en les pen;:am et leur surface
peu unie donnant une prise entiere aux vents occasionne des reparations
sans finn.)~ L'aventure de Grand-Etang valut aux deux fonctionnaires
coloniaux une severe reprimande de la part du ministre Maurepas.

LA REGION
DE GASPE

Dans la premiere moitie du 18e siec1e, la region de la baie de Gaspe connalt
un essor encore plus marque que celie du lilloral nord de la peninsule. Son
histoire reste cependam peu connue. Dans une enquele officielle qu'ils
effectuent en 1724, Louis Gosselin et Jacques L'Hermilte mentionnent que
« les terres n'y SOnt bonnes qu'a y faire du jardinage et ne valent rien pour
l'agriculture I4 .» En 1722, un inventaire precise que Ie na viga leur Jacques
Pichel y habite15 . Vingt ans plus tard. Ie seul habiLant connu est Pierre
Arbour: il y culliverait avec Lin certain succes Ie ble, Ie sarrazin, Ie fain et
divers legumes l6 . De 1748 a 1752, Michel Mahiet, seul au avec Ie navigateur
Henri Le Breton, fail aussi des peches fruclUeuses dans la baie de Gaspe.

En 1745, I'aUleur anonyme d'un memoire insisle sur la necessite d'etablir
un poste commercial et mililaire a la baie de Gaspe. Comrairemenl a
Gosselin et L'Hermille vingt ans plus tOt, il croiL que Ie sol n'y est pas
«sterile ni ingrat il y a des rivieres er ruisseaux qui donnenl de jusles
esperances d'y pouvoir cultiver des prairies l7.» II reprend ainsi I'idee de
Denis Riverin et autres de faire de Gaspe Ie port principal de la colonie. De
celie fai;on, les navires metropolitains n'auraient pas besoin de courir les
risques des eaux du fleuve et pourraient laisser la les approvisionnemenls
de la Nouvelle-France qui seraient transportes au coeur de la colonie par
des bateaux canadiens. Ce projet servirait de catalyseur au developpemem
economique de la Nouvelle-France: « Cela donneroit d'ailleurs aux Cana-
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diens la facilile el meme les forceroil afaireeux-memes leursexponations,
leur fourn iroi t occasion ,\ empJoier u ldement leurs bois de construnion
aux balimens qui seroient necessaires pour cet object, multiplieroit peu a
peu J'industrie. inspireroit Ie gout du commerce et de la culLUre qui Ie
produit. et enfin procureroit nombre cI'avantages que I'on peut aisement
inferer de I'augmentalion du commerce l8 }) De plus, comme les Anglais
on t deja mani feste Ie desi r de s 'installer dans la region, iJ fa u tIes devancer
pour des raisons lant commerciales que slrategiquf'S)9

Dix ans plus tarel, Ie chevalier de Ia Pause n~itere les memes demandes: il
souhaitf I 'bablissf'menl d'un port de mer aGaspe qui « ne Jaiss[ erai t] faire
Ie commerce de Gaspe a Quebec el Montreal que par des biiLiments de
Quebec C't cle Gaspe, qui ne pourroil faire aut.re commerce... 20 » Les Indes
occidentales (Antilles) pourraienL en imponer tout le poisson elles huiles
dam dIes ant besoin. jusqu'a la Conquele. ces preoccupations resurgis-

Po,,,' de rIo r" RcvoJ
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sem periodiquement. Le dernier ales exprimer, I'officier de Bougainville,
ecrit en 1758: «Jusqu'au milieu de decembre, on pourrail de Gaspesie
expedier des batiments vers l'Europe; pour la meme raison on peul jus
qu'en clecembre aborder <1 Gaspe; Ie pOSle servirait d'entrepot aux navires
qui arriveraient trap lard el n'oseraienl monler Ie fleuve21 »

Ces memoires reslerentlellre mone et I'existence d'un etablissement a la
baie de Gaspe au milieu du 18esiecle fut Ie faild'un individu, Pierre Revol.
Fils d'un procureur du parlement de Grenoble, il avail elt~ exile au Canada
en 1739 pour s'erre adonne ala contrebande du sel. En 1744, il epousail
Marie-Charlotte Roy, fille d'un riche commerc;ant, ce qui lui donnail un
haUL niveau de vie el lui procurail des relalions d'affaires. C'esl ainsi qu'il
s'acheta un navire et se lan<;a dans Ie commerce. Toujours ala limile de la
legalite, il fut plusieurs fois accuse de fraude.

En 1752, il s'associe avec Andre Arnoux dans une enlreprise de peche
dans la region de Gaspe. Jusqu'en 1755, les deux entrepreneurs amenent
une quarantaine de colons « lesquels ont deja defriche assez de terre pour
recueillir en peu de temps plus de grains qu'il ne faul pour leur subsis
lanCe22 » En 1756, au nom des habitants de la region, ils offrent au gouver
nement de conslruire des fortifications. Ainsi, i Is pourraient agrand ir leurs
elablissemenls elles aUlorileS compleraient un poste militaire a I'embou
chure du fleuve SainI-Laurent. Selon eux, n'etait-ce la crainle de l'Anglais,
« un grand nombre de Canadiens iraient s'y etablir [Gaspe] de bonne
volonte, par Ie seul appas des avantages23 .» Encore une fois, Ie gouverne
ment fail la sourde oreille. Cependant, la meme annee, Revol reussi! a se
faire nommer sentinelle 11 Gaspe par Ie gouverneur Vaudreuil. Celte fonc
lion consiste afaire rappon sur les deplacemenls de bateaux dans Ie golfe el
sur les moyens de dHendre Ia baie. La senlinelle de Gaspe aura a faire face a
l'ennemi.

Revol possedait l'affermage des peches moyennant une modique
somme. II vendail son po:isson aux Fran<;ais de passage et sur Ie marche de
Quebec. En 1758, l('s Anglais purent bruler 3 000 quintaux de poisson
d 'une va leu r de 120 000 livres. Les colons elaien I surtoUI payes en marchan
dises, dam la ceramique. Revol faisail peul-elre meme avec Ies pecheurs
itinerants Ie commerce de ce praduit.

Acetle epoque, Gaspe comptair300 habitantS permanents. II y avail un
etablissement a Grande-Grave, un aUlre au bassin de Gaspeel Revol vivail
;'t Penouilleavec60colons. En 1756. unescieriefulconstruitesurlesbordsde
la riviere York, aqualre milles de l'acluel pont de Gaspe. Son ulilisalion
etail surtOUI locale, A cel endroil, on pouvail compler sept maisons. Au
nord du bassin, it la riviere Danmouth, s'elevail une perile forge. Le son
reserve aces etablissements a ele resume en une phrase Japidaire par Ie
capiLaine Bell, aide de camp du colonel Wolfe: «Le toU[ fil un feu
magnifiq ue21 .),
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La cote de Gaspe connut elle aussi une expansion digne de menlion. Sous
l'egide de la famille Lefebvre de Bellefeuille, Grande-Riviere et Pabos
devinrenl les centres les pi us i mponams de la Gaspesie dans les annees
1750.

C'est Pierre Lefebvre de Bellefeuille qui, en 1729, achela des freres
Charles et Jean Huben la seigneurie de Pabos. En fait, il agissail comme
prete-nom pour son frere Jean-Fran~ois et ses neveux Georges el Fran~·ois.

Deja, a la fin de la decennie 1730, les Lefebvre de Bellefeuille avaienl
installe une trentaine de families, soil une centaine d'ames, a Pabos et a
Grande-Riviere, bien qu 'i1s ne possedaienl aucun droi I pour ce dernif'rfief.
j\ la mon du perc, survenue entre 1745 et 1752, Fran~ois poursuivitl 'enlrf'
prise. Le succes des Lefebvre de Bellefeuille residait dans Ie fait qu'a
I'encontre de la plupart des seigneurs gaspesiens, ils vivaient en perma
nence sur leur domaine.

En 1758, Pabos el Grande-Riviere comptaienl plus de80 maisons el200
habitants. Grande-Riviere elait de loin la localile la plus imp0rlante avec
son manoir seigneurial, ses 60 rnaisons, ses 80 chaloupes el ses reserves de
cognac el de sej25. Presque lOUS les ha bi tan ts elaien t Normancls ou Bre lons.
L'el.ablissemem n'availdeja plus I'allured'un fronl pionnier. Le fail que Ie
nombre d 'hommes n 'elait supcrieura cel ui des femmes que dans la propor
tion de 5 a 3 fail rf'ssonir Je caraclere de swbilite et de permanence e1u
poste26 . Comparativemenl a l'ensemble de la Nouvelle-France, fa popula
tion semble avoir ete en bonne sanle el bif'n nourrie, puisqu'un seul
nouveau-ne sur dix-neuf eSI decede de l7S1 a 1756 el que les meres survi
vaiem sans difficulle aux accouchementsn

L'economie de Grande-Riviere el de Pabos etail baste sur fa morue. En
1758, les Anglais y delruisirent 11500 quinlaux de morue et 120 cha
loupes28 . Activile reduite au minimum, I'agricullure elail confinee au
jardinage: les colons faisaienl croitre des navelS el du chou et ne posse
daient que quelquf's leteS de betail.

Les Lefebvre de Bellefeuille etaienl sans contesle les Gaspesiens les plus
fonunes. lIs exigeaienl comme droil seigneurial Ie onzieme du poisson
peche par leurs censitaircs. De plus, ils louaient aux pecheurs de passage
des lots de greve. II est LOutdois impossible de preciser l'importaDce et la
provenance de I'ensemble de leurs revenus. Les Lefebvre de Bellefeuille
etaienl les maltres absolus de leur If'frilOire. Eloignes des cemres adminis
tratifs de la colonie, ils faisaient praliquemeIll ce qu'ils voulaient. Les
autorites Ie comprirent el, en 1737, elles nommaient un mcmbre de la
famille, Georges, sous-delegue de I'intendant en Gaspesie. A ce titre, il
devait regler les differends entre pecheurs permanents el saisonniers. Il
elait donc souvent en conflit d'iOleret. Quand des gens s'avisaienl de porter
leur cause devan! I'intendant, celui-ci les renvoyail a Lefebvre de Belle
feuille. En 1749, Ie lilre passa a Fran<;ois qui rccevail en mcme temps des
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fonctions militaires impdcises. De loute fac;:on, des 1743, il signait «gou
verneur de Pabos», ce qui etait vrai en pratique.

Un jour, des pecheurs de Paspebiac el de Pointe- Vene pOllerent plaintd.
I'i ntendant Bigot contre Jean Barre q ui s'etait approprie leurs lots de greve.
Bigot refera Ie cas 3 Lefebvre de Bellefeuille qui ne fil rien, Barre eLant un
ami de la famille. Au prirHemps de 1730, Ie Reine des Anges arme par Ie
sieur Hirigoyen de Bayonne et commande par Ie capitaine Berdoulin,
s'apprelait amouiller aPabos q uand un officier de vaissea u, qui etai t a lie a
terre, yint avertir Berdoulin que les Lefebvre de BellefeuiJJe s'opposaient<1
ce qu'il prenne des graves deja louees ad'aUlres. Le capitaine etait fan
surpris pui squ 'il venai t a Pabos depuis 1719 el que c'etai tla premiere fois
qU'lIne chose semblable Sp produisail. Cinqjours plus lard, il demanda des
explicmions. « Us m'ont repondu. rappone-t-il, que Ies pOTtS el les lieux
propres a faire la pescherie et secherie des morues sonL pour les navircs
venus de France au d'Europe et Canada avec les conges de l'amiral Cl que Ie
Roy n(: permettoit pas suivant les ordonnances que des endroits com me
('eux-li ni d'aulres propres a faire la pescherie et secherie soient Lonce
des29 » Comme Ie capitaine s 'en te tai t, Lefe bvre de Bellefe ui lie fil armer ses
hommes et mena~a de Lirer. II proposa aux Basques un autre endroit,
moyennant deux quintaux de morues par chaloupe. L'affaire fut reglee
sans coup ferir so . Les annees suivantes, d'auLres plaintes furent P0rleeS etle
gouverneur Beauharnois tenLa d'inlervenir. Franc;:ois Lefebvre de Belle
feui lIe se defendi l en in voquant que sa seigneurie e tait si tuee en dehors des
limites de la peche libre. II eut gain de cause et decida ensuite d'emettre,
contre paiement d'une ret.ribution, des cenificats permeuant de s'installer
sur les rivages de Grande-Riviere et de Pabos.

Les deux localites avaient une allure prospere. Au haut de la pyramide
sociale, se trou vaien tIes seigneurs etleu r ami Jean Barre qui etai l considere
comme un personnage .imponanL Originaire de Granville, ce demier
S'eL1iL installe a la Pointe-Vene vers 1740 ou il s'adonnait a la peche.
ProprieLai re d 'une goeletLe et d 'une vingtai ne de chalou pes, iI parait a voir
ete i I'aise. Pendant la guerre de la Conquete (1754-1760), il assura la
liaison entre Ie Canada et la France. Prisonnier des Anglais a Quebec
jusqu 'en 1763, il retourna en France I'annee suivante. II veeu t pa uvremenl
j usqu 'a sa mort survenue en 177631 .

Les Lefebvre de Bellefeuille, c'est-a-dire Franc;:ois el sa famille, Georges
et ses deux saeurs, dontl'une mariee en 1753 en Gaspesie, se camponaient
comme les aunes seigneurs de la Nouvelle-France. Franc;:ois et sa femme
eLaient temoins d'un grand nombre de baptemes et de mariages. Leur
manoir de Crande-Riviere eLait beau et vaSle. L'usage de certaines denrees
rares, trouvees par les Ang-lais dans leurs entrepots, Lemoigne de leur
ricbesse.

La pelite communautc jouissait de services relig-ieux. Bien que la mis-
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sian des recoJlets (ut situee a Ristigouche, au sc succederent neuf mission
naires jusqu'en 1760, un prelre desservit Pabos et Grande-Riviere apanir
de 1751. Auparavanl, Ie seigneur proced£lil acertains actes religieux que Ie
missionnaire de passage v£llidait ensuite. La paroisse de la Sainte-Famille
de Pabos S'etendai t de Shed iac (N. -fl.) aKamouraska. II fut accorde au pere
Simple Bocquet, qui Ie premier y exer~a la fonnion de cure, des pouvoirs
plus grands qu':'! I'ordinaire a cause de la distance qui Ie separait de
QuebecS2 . II demeur£l en paste jusqu'£lu 10 seplembre 1753 £lIars qu'iI fut
remplace par Ie pere Alexis Duburon qui partira au debul de 1757. Les
deux prelres choisirent louS deux de vivre a Grande-Riviere avec la bonne
societe que consliluaientla famille seigneuriale, Jean Barre eLles « bour
geoip, de la place.

Comme ailleurs en Gaspesie, Ie developpemem de Pabos el de Grande-
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Riviere fUL arrete brusquement lors du passage des Anglais en 1758. La
famille Lefebvre de Bellefeuille se refugia aTrois-RiviereseLla plupandes
habitants quitterent les heux.

Laguerre

La Nouvelle-France du 18e siecle peut se compareI' a un immense camp
militaire. La guerre y est effective au plane dans l'air, transformant les
habitants en soldats. Cela est paniculierement vrai en celte Gaspcsie si
vulnerable aux aLtaques par mer et eloignee des centres mili13ires du
Canada el de l'Acadie. Dans Ies annees 1740, l'ennemi se conlente de guetter
sans rien tenLer de strieux. Pendant la decennie suivante, la tension monte
et, en seplembre 1758, les petits postes de peche gaspesiens, quasi sans
defense, lambent aux mains des Anglais. Deux ans plus tard a lieu la
bataille de Ristigouche, que l'historien Gustave Lannot a appelee <' Ie
dernier efforl de la France au Canada )'.

<,LA CLEF
DUCANADA»

L'idee d'un poste milit<rtire a Gaspe est presqu'aussl vieilJe que Ie site
lui-meme. Pendant la guerre de succession d'Autriche (1744-1748), Ie gou
verneur Beauharnois et I'intendant Hocquarl reittrent au ministre de la
Marine, Maurepas, la neCeSSile d'eriger un elablissement mililaire aGaspe.
Le fonctionnaire royal ne leur [erme pas la porte mais Ie projet n 'aboutiL
pas. En 1754, Pierre Revol et Andre Arnoux ecrivent au gouverneur
Duq uesne pour lui demon trer I'importance d'un fan aI'entree de la baie de
Gaspe. Peu apres, Duquesne communique au ministre de la Marine qu'il a
pris des mesures a fin d 'etre inforrne «si Ies Anglais rem uams el usurpa
leurs [ ... ] n'auroient pas quelques vues sur Gaspe qui eSlle mouillage Ie
plus sur et Ie plus important de Celte colonie...33 » II a ordonne aux
habiLants du lieu de se Lenir sur leurs gardes el, comme l'argenL est rare, iI
conseille au ministre d'accepter la proposition de Revol et d'Arnoux de
construire un fort en pl.erre. « Pour lors on pouna esperer que Gaspe
deviendra un endroit tn's considerable et qu'il sera facile d'y all.irer les
Acadiens [... ] qui viennent y faire la peche et qui onl marque leur desir
pour secouer leur joug3~.» Pour sa pan, Ie chevalier de Raymond, en
tournee d'inspection sur les cotes de la Nouvelle- France, declare un an plus
lard que fortifier Gaspe doil constituer la priorite des aUlorites rnilitaires
car si les Anglais s'en rendent maltres, « nous serons obliges de nous rendre
aeux sans q u'ils soient obliges de lirer un cou p de fusiL Aucun vaisseau ne
pourra se rendre a Quebec, gTOS ou petit, plus de secours aesperer...35» En
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175,~, un aUlre mililaire, Ie chevalier de La Pause, rencherit dans les lermes
suivanls: « Nos vaisseaux de guerre pourront y hiverner; nous y serions a
meme de proteger de la nos posIes du nord et les etablissements que nous
pourrons avoir hors du fleuve; 011 pourra s'y fortifier de fa<;on a ne pas
craindre qu'on y insulte norre marine; nos armalellrs en temps de gucrre
pourront faire des courses sur les COles d'Anglelerre [Nouvelle-Angleterre]
el nous serons aportee, si lescirconSlances devenaienl favorables, de poner
la guerre du COle de l'Acadie et d'expulser les Anglais d'Halifa'x [... ] Le
Canada ne sera jamais une colonie f10rissanle lant qu'elle n'aura pas un
pon de mer36 .»

En 1758, apres Ie passage de Wolfe, de Bougainville reprend les memes
arguments en les amplifiant el en liranl des evenemenrs recents la Jec;on
qu'il fallait: les Anglais deliennent la «clef du Canada37 »,

Les projels de fortifier Gaspe n'eurent pas de suile. Par manque de res
sources et par inered uli te a ussi, les ad minislrateu rs in vestirenl. trop peu
dans 1a defense de la peninsule. IIs se COI1lCIllerent la plupart du temps de
mettre en poste des senLinelles. Cetle slrategie etail cependant dficace.
Ainsi, Ie 2juillel 1747, Jean Barre er une trenlaine d'hommes repousserent
un detachemenl anglais qui tentail de debarquer a Grande-Riviere. IIs
tuercnl onze hommes el en blesserent 25 autres. Neuf ans plus tard, soil Ie
12 avril 1756, I'inlendant BigOI ecrivail au minislre des Colonies qu 'il avai I

enjoiI1l aceux qui faisaienl la peche en Gaspesie de Ie faire aGaspe, poste
mieux protege. En outre, Ie gouverneur Vaudreuil avail donne au sieur
Revol Ie commandemel1l de lOuS les pecheurs des environs eL lui avail
accorde 120 miliciens. L'inlendaI1l, de son COle, avaidourni les vi vres elles
munitions pour 200 fusils el avail imagine la sLralegiesuivante: «],envoye
deux aneres epa lees de 4 :'t 5 milles q u 'on enterera des deux castes de la passe
[<"Illree du bassin a Penouillel el auxquelles On amarera deux cables de 20
pouces qu'on coulera a basse mer dans I'eau el qu'on ycontiendra, ]'ai
consultel:'t dessus des marins, its pretendent que ces cables seront suffisans
pour arreter un vaisseau, parce qu'it ne pourroit y enrrer qu'a pelite voile,
Ia passe estaI1l fon euoite et n'allanl pas en droilC ligne38 ,» Vaudreuil el
Bigot pouvaient etre satisfails. Le ler novembre, Pierre Rcvol, ala teLc de
200 hommes, reussil a repousser l'ennemi mais quelques-uns de ses mili
ciens Curent faits prisonniers et ses installations de peche sllbirent des
dommages considcrables,

Au pri n temps suivaI1l, plus precisemenl Ie 19 avril, le gou verneur erri til
Versailles que des I'ouverture de la navigation, it enverra des secours a
Revol pour qu'iJ puisse lenir Ie coup, Ce demier a passe un hiver Ires dur:
« II a eprouvc une disette eXlreme de vi vres el je doute fort que la qua n Ii le
que je luy envenai en prime SOiL suffisanteI9 ,» Selon Vaudreuil, Revol
devra user de ruse pour defier I'ennemi. « Le Sr Revol fera de son mieux

TROP PEU,
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pour la defense de ce poste, il y est oblige pour la conservation de son
propre bien et les penes qu'il fit J'annee derniere ne doivent pas peu
contribuer a ranimer son zele4o.» Le gouverneur lermine sa missive en
deplorant Ie fail que la metropole n'ail rien fait pour assurer la defense de
Gaspe «de laquelle depend celie de la colonie".» Le IeI' j uillet, il a vertit Ie
Garde des Sceaux que pas un seul bihimem d'Europe ne pechedans la baie
de Gaspe en cel etC 1757 et que la situation est desesperee pour Ie petit poste.
Dans Ie but d'eloigner l'Anglais, Revol a fail construire des habitations
indiennes dans Iesquelles il compte allumer des feux des qu'un vaisseau se
monlrera a l'horizon, afin de faire croire en une presence plus nombreuse
sur les heux. Revol el quelques hommes se deguiseronl en Indiens pour
impressionner l'ennemi. Le gouverneur conclul: «je ne puis garantir [que
I'expedient] reussisse mais si les Anglais viennent a Gaspe, du moins
auroisje la satisfaction qu'ils ne s'y etablirol1t pas sans coup ferir de la parr
des Franc;:ois 42 .» La lactique peut lromper les Anglais mais elle ne decou
rage pas leurs ambitions.

LES FORCES
BRlTANNIQUES

EN GASPESIE

Le 26 j uillel 1758, pour la seconde fois dans sa coune histoire, la foneresse
de Louisbourg sur nle Royale (Ile du Cap-BreLan) se rend aux Anglais.
Comme iJ est trop tard pour songer a a Ltaquer Quebec en celle fi n d 'ele et
comme l'etat-major ang:lais ne veul pas laisser ses hommes en elal d'oisi
velt, il commence a lorgner du COle de la Gaspesie ou les postes de peche
florissants et la posi tion strategique de Gaspe consti tuem un da nger poten
tiel. Le colonel James Wolfe suggere Ie premier une lelle intervention:
« lancer I'offensive ella guerre de destruction dans la baie de Fundy et dans
Ie golfe du Saint-Laurent [ ... ] je ne puis observer de sang-froid les incur
sions sanglanles de cetle meute infernale que som les CanadiensB .» C'est
avec cel esprit de vengeance el allechee par I'espoir d'un butin a Ltrayant
qu'une f10lle de sept bateaux et de 1500 hommes quille Louisbourg, Ie 29
aout, sous les ordres de Sir Charles Hardy el du colonel James Wolfe.

Le 4 sepLembre, a 2 heures de l'apn?s-midi, "Volfe, a la tele de lrois
regiments, prend pied a Sandy-Beach. II entreprend de faire reconnallre les
lieux. Connaissant la reputation de Pierre Revol, illui envoie son aide de
camp, Ie capilaine Bell. avec une leure et un pavilion blanc. Arrive a
Penouille a5 heures du soil', Ie soldal trouve les lieux desens. Revol elanl
mort trois jours plus tOt, Ja population desemparee s'est enfuie dans les
bois. Le militaire n'y Irouve que Pierre Arbour et sa femme, Ie commissaire
de RevoJ et cinq de ses hommes. Le lendemain, Wolfe et son etal-maior se
rcndent aPenouille avec un regimenl d'infanterie Iegere. lis s'emparent de
I'elablissement, de vingl-cinq chaloupes, de six canots et d'une grande
barque et dttruisent 3000 quinlaux de poisson et une grande quantite de
greements. Le commissaire de Revol pan ala recherche des fuyards Ie long
des rivieres Danmouth et York pour les convaincre de se rendre, Wolfe
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ayant promis qu'its seraient bien trailes.
Le 6, au pelit jour, Wolfe et Bell remoOlent a leur tour la riviere

Dartmouth. AL' Anse-aux-Cousins. ils rencontrent quelques hommes qui
prometlenr de se rendre it Penouille en chaloupe. Quelques milles pIlls
haUl. ils trouvenl un autre groupe qui, ason [Our, promel de faire de mcme
des que la maree sera haute. Le delachement anglais y retourne aussi. Les
soldals passenl Ie reste de la journee acueillir des framboises et des atocas.
Le lendemain, ils exploreOl Ies ri yes de la ri viere York ou ils fon t des
prisonniers. En outre, ils bnlleOlle moulin ascie. Le 8. on cherche encore
seize Fran~ais qui manquent a l'appel. On n'en retrouve que dix. Le 10
septembre, Wolfe donne ordre de bruler l'etablissemenl de Penouille et les
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marins se livrenl au pillage. Dans son journal, Bell nOle: « Les matelots
donnerent libre cours a leur rage pour Ie pillage, et cela de la maniere la
plus honleuse; ils se saoulerent ace point que les soldats d'une chaloupe
qu'its conduisaient nc duren! la vie qu'a l'adresse d'un habitam
fran(:ais H . »

Le 18, Ie secteur est parcouru par un delachement commande par Ie
capitaine Byrd, qui brule 36 chaloupes el sept maisons en plus de faire 22
prisonniers. De son cote, Ie lieutenant Warren delruit six maisons au
bassin cle Gaspe, deux babitations sur Jes bords de la riviere Dartmouth, la
boutique de forge it Pelit~Gaspe, treize chaloupes et quatre canots; il fait
quaLOrze prisonniers. A ce jour, Ie bilan total des prises anglaises dans la
region de Gaspe s'eleve a6000 quintaux de poisson et a 200 chaloupes45 .

Pendant ce temps, des detacbements sont envoyes a Grande~Riviere) a
Pabos et a Mont~Louis. En eHet, Ie 13 septembre, Ie capitaine Irving est
charg~ de detruire les etablissements des deux premiers endroits alors que
son collegue James Munay s'occupe de la region de Miramichi. AGrande
Riviere, LOut Ie monde se sauve a la vue des barques remplies d'Habits
rouges. Les soixante maisons de I'endroit som brultes ainsi que Ies entre
pOLS etles installations de peche dont quatre-vingts chaloupes. Les soldats
lrouvent 200 coffres de vetemems. Au sujel du manoir des Lefebvre de
Bellefeuille, Bell note: «La maison Bellefeuille etait situee sur une petite
lie dans la riviere; elle avait huil appartements sur un plancher; degrandes
quantiles de choses entassees dans des bureaux et des coffres pour expedier
en sure((~ a Quebec16 .» A Grande-Riviere, Ies Anglais delruisenl 8000
quintaux de morue. A Pa bos, meme sd:nario: « On a brule 27 maisons dont
17 indifferemes; environ 3500 qx de poissons, une tres bonne goelelle
remplie de poisson, une grande quantite de sel. Le magasin qui etaittres
grand contenail toutes les reserves d'hiver, en habits, boisson, nourrilure
[ ... JTout fUI brule, y compris une grande quantile de bois de construction
el environ 10 chaloupes47.»

AMont-Louis, Ie major Dalling dirige I'expedition. Pani de la baie de
Gaspe Ie 14 seplembre avec une troupe d'environ 300 hommes, il marche
pendant cinq jours el rencomre de grandes difficultes, la Houpe devam
parfois franchir des zones de roc dechiquete ou attendre Ie retrail de la
maree. Le groupe arrive finalement a Mom-Louis Ie 19. L'entrepreneur
Michel Mahiet offre une ranc;:on de 3 500 livres aDalling. Celui-ci refuseet
fait mellre Ie feu aux etablissemems. Seule la maison de Mahiet echappe au
sinistre. Six mille quintaux de morue seche som detruits etIe major anglais
el son escadre relOurnent a Gaspe sur les deux goelettes de Mahiel, la
Marianne et Ie Vigilan.t. L'entrepreneur et son epouse SOI1l au nombre des
prisonniers captures par Dalling.

1£ 27 septembre, Ies Anglais quillentla peninsule. I1s ont toul rase et
leur action paralyse pour un temps les bases de I'economie gaspesienne.
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Plus de 20 000 quinLaux de morue ont ele detruils. Semblanl oublier qu 'i1 a
ele I'instigateur de cene expedition, Wolfe commcnte: « Nous avons fait
beaucoup de dommages; H~pandu la terreur des armt's de sa majesle par
toulle golfe, mais nous n'avons rien fait pour en .E~randir la renommee48 • »

Contrairement aux crainles des Fran<;ais etdes Canadiens, les Anglais ne
[onifierent pas les alentours de la baie de Gaspe. Les Franc;:ais eurent
quelques velleileS de les en deloger mais ils n'etaient pas en mesure de Ie
faire. En e[[et, a ce moment, il falJait defendre Ie Canada en ses centres
vitaux, leis Montreal et Quebec. Mais la colonie LOmba. Le 8 septembre
1760, It' gouverneur Vaudreuil signait la capitula tion generale du pays. La
derniere bauille anglo-fran(aise au Canada avait eu lieu deux mois plus
lot en Gaspesie.

Au prinlemps de 1760, la Nouvelle-France esten mauvaise posture. Quebec
vit sous Ie drapeau anglais depuis bientot un an et Montreal resiste diffici
lemenl. Pourtant, les administrateurs, Vaudreuil en lete, esperentLOujours
une aide de la melropole. Celte derniere se decide enfin a envoyer des
secours: une flOlle apportera a la colonie en detresse des hommes, des
munitions el des vivres. Comme c'est souvent Ie cas, on equipe des bateaux
prives qu'on charge de soldats rapalries de Louisbourg et de Quebec. Mais
des problemes surgissen t ella petite nOlle ne quine finalemen I La Gironde
que Ie 10 avril.

L'escadre comple cinq vaisseaux marchands el une vingtaine de petits
batimenls charges de munitions el de 1000 fusils, de 6000 quintaux de
farine, de 4000 quimaux de lard sale ainsi que de 400 quintaux de graisse.
En outre, les baliments lransportenl a leur bord des bas, gilels et souliers
pour les soldats ainsi que des etoffes, toiles et au Ires objels pour echanger
aux Amerindiens. C'estle MachauLt qui est Ie navire convoyeur avec ses 28
canons et ses l50 hommes d'equipagc19 Le commandant de I'expedition
eSI I'amiral Franc;:ois Chenard de la Giraudais qui a re(u des instructions
secretes au cas ou it s'avererai I absolument impossible de s'engager dans Ie
fJeuve Saint-Laurent. II devrait alors en aviser Ie gouverneur Vaudreuil et
se rendre en Louisiane ou a Saint-Domingue pour y decharger ses
vaisseaux.

i\ peine eloignee des COles franc;:aises, la flot te est a llaquee par une fregate
anglaise. Trois navires sonl pris. De tonnage important, il ne reSle que Ie
Machal1.lt, Ie Marqu£s de Malauz:eelle Bienfaisanl. Seulement 200 hommes
de troupe alleindronl done Ie golfe Ie I4 mai 1760. Chenard de la Giraudais
s'empare alars d'un navire marchand ennemi. Des papiers trouves dans la
cabine du capitaine lui apprennem qu'une flotte anglaise 1'a precede de six
jours dans Ie Sain t- La urent. Selon les ordres, ['amiral doi t a lors voguer vers
les Indes occidemales ou Ja Louisiane. 11 decide plutol de se refugier dans Ja
baie des Chalcurs, probablernenl influence par des soJdats, anciens de
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Louisbourg, qui connaissent bien la region et qui lui font valoir que Ies
Anglais ne viendront pas les chercher dans Ie fond de la baie. De plus, une
panie de Ia viande etant avariee, Ie manque de nourriture I'incite a se
refugier Ie moins loin possible. Le 17, les Franl;".ais prennent deux autres
navires ennemis pres de Miguasha. Le 18, la petile floue s'engage dans la
riviere Ristigouche. Auparavam, Chenard de la Giraudais a debarque
l'officier Denis de Saim-Simon qui doit se rendre aMontreal pour porter
les depeches royales aVaudreuil et prendre les ordres. Sixjours plus larel,
deux autres messagers partent avec des duplicaras el des triplicatas: l'ami
ral veut etre sur que les nouvelles parviendrolll a Montreal.

Le 19 mai, les 200 soldats et les equipages des lrois navires debarquem a
dix-huit milles du rapide de Ristigouche. Cel endroil est devenu depuis
quelque temps Ie point de ralliement des refugles acadiens qui fuientles
persecutions anglaises. Au nombre de J 500, ils om pour guide les recollets
Ambroise et Etienne qui ont aussi Ia charge du village micmac de 250
personnes, plus haUL sur la riviere. La misere est eXlreme. Pour alleger ses
balimems en vue d'une remontee de la riviere, Chenard de Ja Giraudais
distribue aux emigres uue partie de sa cargaison. De son COte, Ie capitaine
Fran<;:ois-Gabriel d'Angeac, en charg-e des hommes de troupe, temoigne:
«rai lrouve dans ce sejour de misere plus de 1500 ames extenuees d'inani
lion et mouranr de faim, ayant elt~ obligees de manger des peaux de castor
lout I 'hiver. Je leur fais donner une demi-livre de farine par jour el un quan
de livre de boeuf [ ... J. Ce pelit secours les a lirees des portes de la mon 50 .»

Les Fran<;:ais moment leur camp enlre la Poime-a-Ia-Batterie ella
Poime-a-Ia-Garde. Ace dernier endroit, ils erigenl une batterie. Puis, se
croyam en Surele, i1s restent oisifs en attendant Ie retour des messagers. Le
12 juin, Chenard de la Giraudais envoie Ie sieur Lavary Le Roy en recon
naissance sur une goeleue. Jusqu'au 22, ce dernier ne rencontre que des
bateaux el esquifs acadiens qui rejoignem Ristigouche avec aleur bord de
nombreuses familles demunies. Mais ce jour-la, c'est un vaisseau de Ia
marine royale brilannique que Lavary Le Roy apen;oit dans la direction de
I'lle aux Herons. L'Anglais de son COle s'est aussi rendu comple de la
presence de la pelite goelette qu'jJ prend en chasse avec Quane barques. Le
Roy erhoue sa goeJeue et regagfle la POlnte-a-la-Bauerie par les bois.

Le 9 juin, un delachemem anglais avail appris par Ie chef micmac de
Richibouctou la presence de plusieurs vaisseaux franc;ais sur la rivihe
Risligouche. Le gouverneur \Vh i tmore depecha de Lou i~bourg Ie com mo
dore Byron, surnomme Jack·la-Tempete, a la tete de trois navires de
premier rang, Ie Fame (70 canons), Ie Dorse/shire (70 canons),!' Achille (60
canons), de deux [regales et de quatre goelelles~,l. Partie de Louisbourg Ie
18, la fIolle mit de rinq a sept jours pour aneindre I'estuaire de la Risli
gouche, Ie mauvais temps ayam disperse Its cinq navires.

Le 23, quand Lavary Le Roy apprend aChenard dela Girdudais l'ani vee
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de l'ennemi, l'amiral faiL mettre sur la balter-ie (Pointe-a-Ia-Garde) qualre
canons et ordonne que LOUS les baLeaux remontent la riviere Ie plus hauL
possi ble meme s' iIs doi verll pour cela eLre decharges de leurs vi vres eL aulles
efreLS. PendanL ce temps, !c Fame, navire-amiral anglais, s'echoue a trois
lieues de l'endroit OU som mouilles les Fran~ais (Pointe-a-la-Garde).
Apparemmenl, ceux-ci SOnllenteS ,,1 ce moment-fa de Je prendre d'abordage
mais ils se ravisenl. Les Anglai5 reussissenL finalement arenflouer Ie Fame
qui melLra trois jours a franchir les neuf milles qui Ie scparent de la
premiere baLterie. Les deux [reg-ales, l'Achllle et Ie Dorsetshire reslcni
qualre ou cinq lieues plus bas,

Le 26 ou Ie 27, la baLlerie est prele, D'Angeac y place 60 soldals, 100
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Acadiens el quelques Indiens sous Ie commandement du capilaine de la
Valliere. Auparavanl, pour bloquer Ie passage a I'ennemi, iI a eu J'idee de
coulerdans Ie canal Ies barques elles petits baleaux anglais qu'il avaidait
prison niers. Mais Ie 27, Ie Fame. les deu x frega tes et une goelette reussissen t
a traverser ce barrage. On se bombarde jusqu'a la tombee de la nuil alors
que Byron retire ses vaisseaux dans Ie chenal du sud. Chenard de la
Giraudais remonte encore, sachant qu'avec ses 850 hommes, dom 200 a300
civils acadiens, il ne peut pas grand-chose cont.re les 1 700 hommesd'equi
page de Byron.

Le 3 juillet, Ie Fame prend la ballerie arevers el force ses defenseurs ase
relirer. Le 6, Ies Anglais debloquenl Ie canal et, apres les avoir allegees,
reussissenl avec deux fregales a s'approcher de la flolte fran.;:aise. Cepen
dant, ils doivent soutenir Ie feu des deux nouvelles balteries erigees par
Chenard de la Giraudais de chaque cote du canal sur les siles futurs de
Campbellton et de Pointe-a-Ia-Croix. De plus, pour mainlenir les vais
seaux anglais adistance, I'amiral franr;:ais a fail couler un second barrage
de balimenlS en dehors de la batlerie du nord, a demi-portee de canon de
celte demiere. Les Fran~ais se defendent bien el I'ennemi doil se retirer
plusieurs (ois sous leur feu conSlant. Mais Ie 7, la defense de la ballerie du
sud s'effondre.

Des quatre heures du malin, Ie 9 juillel, Ie Scarborough el Ie Repulse
s'approcbent des navires franr;:ais el de la balLerie du nord. Vel's 5 heures,le
combaL commence. Pendanl deux heures,le feu eSl tres viI. Mais de 7 heures
a9 heures, Ie Machaull canonne irregulierement. Quant a la ballerie du
nord, elle ne fail feu qu'a chaque quart d'heure. Le Bienlaisanl et Ie
Marquis de Malauze ne prennenl aucune part a l'aclion, leur equipement
ayant servi a armer les batteries. Sur Ie demier, d'Angeac a envoye 62
prisonniers qu'il a enfermes dans la cale.

Mais Ie combat n'est pas plus facile pour les Anglais. Le Repulse est
duremem touche el coule. Cependanl, grace au peu de profondeur de la
riviere, on reussit a aveugler ses voies d'eau el a Ie renflouer. Du COle
fran.;:ais, Ie Machault fait eau el manque de munilions. Les officiers deci
denl alors de sacrifier leur navire. Ecoutons d'Angeac: « La Giraudais vinl
done me dire qu 'i1 n 'y avail plus de quoi faire feu el q u 'il y avai I sepl pieds
d'eau dans Ja cale. Je lui repondis, comme .ie Ie lui avais dil, que je ne
quillerais Ie « Machault» que quand it deciderail de Ie bruler ... 52 » Et c'eSI
ce qui se produit. Le meme SOrt echoil au Bimlaisanl elan n'epargne Ie
Marquis de Malauze que par egaI'd pour les prisonniers qui s'y trouvent.

Ceux-ci, craignant une explosion et une aHaque noclurne des Micmacs,
deconcem une c1oison et (orcenl les ecoulilles. L'un d'eux, excellent
nageur, rejoinl Ie Repulse et ils som liberes. Byron fait alors incendier Ie
Marquis de Malauze. II ellvoie ensuile une goelelte et dix-sept barges de 25
hommes chacune pour deLruire Ie reSte de la flouille de Chenard de la
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Giraudais. A terre, les Franc;ais continuel1l de riposter mais ils nc reussis
sem qu'a sauveI' une gOelelle et deux barges. Devant leur persistance, les
Anglais renoncent a poursuivre Ie combat et, apres avoir celebre leur
victoire, repanent vel'S Louisbourg el Halifax.

Pendant ce lemps, les Franc;ais pansem leurs plaies. Ils ont perdu une
trentai ne d 'hommes et comptem au moins au tan l de blesses, comre q uatre
mons et une dizaine de blesses pour Jes Anglaisss . Le village acadien de la
Pelite-Rochelle (200 maisons), Silue sur la rive gauche de la Risligouchc, a
ete completemenl rase. Selon Ie pere Pacifique de Valigny, 1·100 personnes,
Fran<;ais, Acadiens et Jndiens, vi vem alors aRistigouche q u'on fonifiai (de
nouveau au cas ou I'ennemi reviendrail'4. Le jour merne du combat, Denis
de Saint-Simon arrive de Momreal avec l'ordre de poneI' les depecl1f's
officielles en France Ie plus tot possible. Chenard de la Giraudais anne la
goeletle restame qu'il baptise Ie Petil Marquis dp Malauze et, Ie 10 aout, il
repan pour la France, ou iI ne pourra que rendre hom mage ases homrnes5 ,.

A la fin d'aout, d'Angeac rec;oitl'ordre de quiller les lieux mais, faule de
moyens, il ne peut etre pret avant Ie mois d'ocLObre. Le 10 seplembre, la
Nouvelle-France a capi lule el Vaudreuill'enjoim de se rendre aux Anglais.
C'esl fait Ie 29 ocwbre. Seulement quelques hommf's restf'mdans la region
j usq u 'en 1761. lis son L cependant en pa ys etranger.
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Une societe
de pecheurs
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Apres Ie passage des soldats anglais et la destruction des etablissemerlls de
peche fran~ais, la Gaspesie est un peu laissee aelJe-meme. Tres tot cepen
dam, une nouvelle population venam de divers endroits d'Amerique el
d'Europe s'etablit ademeure sur Ie lerritoire. Elle se compose de quelques
centaines d'individus en 1770, d'environ 3 000 au tournam du siecle et de
pres de 20000 en 1850. Et si celle population riveraine est 40 fois plus
nombreuse en 1850 qu'en 1765, c'est principalemem dCl au besoin constant
de main-d'oeuvre du seCleur des peches.

La Gaspesie redevient au ssi en 1760 un terri toire ouven ade nouvelles
entreprises maritimes. D' Anglt'terre. de Jersey, de Cuernesey, du Canada et
des aUlles colonies de Sa Majeste, elles amenent des pecheurs sur place ou
transigent avec les refugics acadiens. Ces derniers sont bientot rejoints par
des LoyaJisles americains, des Canadiens fran~ais et divers autres immi
gran ts. Celte popula tion s'installe Ie long des anses, baies et ba rachois de la
baie des Chaleurs el de la cote du goIre jusqu'au nord de Gaspe. Elle se
consacre principalement ala peche de Ja morue, sechee pour l'exponation.
11 n'y a qu'a l'ouest du village de Bonaventure que l'agriculture fait
quelques progreso Quant au travail forestier et a la construction navale, its
SOnt marginaux. Si durant la belle saison, Ies Caspesiens font la peche ou
lravaillent 1a morue, l'hiver, i1s vivent retires dans leurs chaurnieres. Le
temps d'activite de la peninsule se reduit alors a une moilie d'annee.

Le Gaspesien d'avant 1850, morutier par gout au par obligation, vend
surtout son poisson aux firmes marchandes de Jersey qui ant eclipse leurs
principaux concurrents a la fin du 18e siecle. Le pccheur ne dispose que
d'une tres faible marge de manoeuvre dans Ie processus economique et
commercial de la peche, organise et controle par quelques marchands
jersiais, dont Ie celebre Charles Robin, personnage presque mythique en
Gaspesie. Ces commerc.~ants [ant des avances aux pecheurs qui, en retour,
leur livrent la morue pour solder leur compte. Mais la valeur des avances
est generalement plus elevee que celIe accordee au poisson et les dettes
s'ensuivenl. C'est I'epoque du capitalisme commercial. L'organisation de
la peche CSt centree sur It prof it des exp10i ta nts qu i n'in vestissen t pas sur Ie
territoire les profits qu'ils retirent de la vente du poisson sur les marches
internationaux. Ce sysleme permtt aux t'ntreprises maritimes d'orienteret
de controler l'ensemble du processus de la peche et leur assure un pouvoir
determinant sur la societe. Le pecheur gaspesien, plus souvent qu'autre
ment laisse alui-meme, est done pris dans un mecanisme qui sen en fin de
compte a perpcluer sa condition de dependance vis-a-vis Ies compagnies
jersiaises.

La Gaspesie du Regime anglais demeure done, comme sous la periode
prccedente, un terri lOire ou se rai td 'abOI'd la peche de la rnorue. Eloignee et



isolt:e du reste de la province, n'ayam pour [oule communication exte
rieure que Ie bateau, la population gaspesienne souffre aussi d'un isole
men t imerieur. Au fit des ans, ce terri wire marginal se peuple el s'organi sr,
mais les handicaps a son developpement sonl nombreux el de plusieurs
ordres.
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De nouveaux arrivants

La Gaspesie a souveot et{~ decrite, avec rdison, comme une terre de refuge.
En effel, apres la Conquete anglaise, deux peuples fugitifs s'y installent: les
Acadiens d'abord et, peu apn?s, les Loyalisles america ins. Ces deux
groupes, parmi les premiers a s'elablir en permanence sur la lerre gaspe
sienne, sonl lcs ancetres d'une importante portion de la population
actuelle. C'est egalemen tapartir de ce tte epoque que s' installen len Gaspe
sie des gens de souches ethniq ues fon diverses: AngJais, Irlandais, Ecossais,
Jersiais, Guernesiais, francophones du Quebec, etc. Ils feront de la penin
sule une mosa"ique elhnique. culturelle el religieuse.

LES ACADIENS Nom savons que plus de [000 Acadiens se sont refugies a la Baie-des
Chaleurs apres [a fameuse dispersion de 1755-1760. InSlaW:s a J'embou
chure de la riviere Risligouche et dans les environs, ils soot comraints de
fuir dans Jes bois pour se cacheI' de nouveau apres la bataille navale de
Ristigouche a I'ete 1760. En decembre de la meme annee, selon Ie denom
brement du commissaire Bazagier, ils sOot 1003 a I'embouchure de la
Ristigouche, repartis en 170 familles l . L'annee suivanle, plusieurs Aca
diens quittent la region pour Quebec, alors que [es aulres [aissent les
environs de Ja riviere Risligouche pour essaimer Ie long des deux rives de la
baie des Chaleurs. En jui.IIet 1761, Pierre du Calvet recense 300 personnes,
(Qutes francophones, entre Ie barachois de Malbaie au nord de Perce elles
environs de [a riviere Cascapedia. Elles sonl etab[ies plus precisemeni au
Barachois, aPabos, Grande-Riviere, Pon-Daniel, Paspebiac, Bonaventure
et a la riviere Cascapedia2 • Selon Ie recensement officiel de 1765, 112
personnes sont deja installees dans la region s'etendant entre la baie de
Gaspe ella Pointe au Maquereau, la OU commence [a baie des Chaleurs,
172 Ie long de ladite baie, presque exdusivement des Acadiens, et 85
Amerindiens som recenses a Ristigouche3 .

Bonavenlure, I'endroil juge Ie plus sur, regroupe alors presque LOUle la
population de la Baie-des-Chaleurs, c'esl-a-dire plus de ISO personnes
rassemblees en une cinquantaine d'habilations. Les Acadiens, comme la
majorile des colons de cette epoque, erigent ordinairement leurs etabJisse
ments a l'embouchure des cours d'eau pour des raisons de facilite de
communication, de securite et d'approvisionnement. Bonavenlure offre
ces avanlages, plus un sol cultivable, une riviere poisson neuse el un havre
nalUrel protege des vents el par sUTcroit assez profond. Quelques annees
plus tard, nous retrou vons un bon nombre d' Acadiens inslalles de fa~on
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permanente a quelques aulres endroits, parr.icu!ieremenL au barachois de
Tracadieche qui, en langue micmaq ue, signifie <<lieu au il ya des herons ».

En 1773, Tracadieche est devenue une bourgade d'une quarantaine de
familles, soit pres de 200 ames. Ces gens vivenL de peche, de chasse el

quelques-uns de la culture du soP. Vers 1795, Ie gouverneur Guy CarletOn
donne son nom aTracadieche. II appelle aussi I'endroit voisin, Maria, du
nom de son epouse.

Recrutes par la compagnie Robin, 81 Acadiens. depones en 1755, ani
vent de France ala Baie-des-Chaleurs en 1774 el s'y inslallent aprcs avoir
prete Ie sermenl d'allegeance a la couronne britannique. En 1777, Ie
recensement du Iieutenant-gouvern'eur de la Gaspesie, Nicholas Cox,
revele la presence de 257 personnes a Carleton, 104 a Bonaventure. 47 a
Paspebiac, 104 de Gaspe aux «caps >', 103 aPerce, 4 aI'lle Bonaventure et 9

l..'anll(,{, \7:>:> <?st trag-i
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a Malbaie, soit un total de 628 personnes5 . On peuL eSLimer qu 'environ les
trois quarts des individus recenses sonl d'origine acadienne. Mais IOUle
cette population est encore Ires instable et plusieurs personnes ne s'etablis
sent a un endroit que I'espace cl'une annee. Cox revele aussi la presence
d 'environ 575 «serviteu rs» ou engages de peche saisonniers, employes par
de nombreux petits proprietaires d'etablissemems de peche au «chefs de
famille 6 ». Emre les annees 1760 el 1780, les Acadiens form em donc I'essen
tiel de 1a population etablie de far;on permanente en Gaspesie. Ainsi, les
Allain, Allard, Arsenault, Bernard, Bourque, Bujold, Cyr, Dugas, Landry,
Leblanc, Poirier el aulres ont pris souche Ie long de la rive gaspesienne de
la baie des Chaleurs.

LES LOY ALISTES CilOyens restes fjdeles a la couronne britannique apres la Revolution
americaine, les « United Empire Loyalisls» arrivent en grand nombre au
Canada des la fin des annees 1770 elle debut des annees 1780. Ces nouveaux
venus s'inslallenl en bonne partie dans les Maritimes. sur les ri ves nord des
lacs Ontario el Erie el dans 1es Canlons-de-I'Es!. P1usieurs de res loyaux
sujels du roi d'AngJelerre venus dans la colonie du Canada s'elablissenl
a ussi en Gaspesie. IIs formf'nt ainsi Ia deuxieme couche d 'imporlance de la
nouvelle population de celLe region non encore colonisee.

C'esl a ux environs de 1784 que les premiers Loyalistes ani vent dans la
peninsule. lis viennenL principalemenl de la region de New York. De 1784
a 1792, Londres en etablillOUl un comingent. Le g'ouverneur Haldimand a
envoye Ie capitaine JUSlUS Sherwood pour preparer I'etablissemenl de ces
compalriotes. Sherwood inspecte les lieux avec Felix O'Hara, juge des
plaidoyers communs. On choisiL de bonnes terres et Ie gouvernemenl
londonien decide de pourvoir aI 'inslallation des nouveaux venus. En 1784,
la Gaspesie comple environ 200 families loyalistes, regroupees principale-
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ment en deux endroits: DouglasLOwn sur la baie de Gaspe el New-Carlisle
sur la baie des Chaleurs. Quelques autres s'insLallent dans Ie secteur de
New-Richmond, de Pon-Daniel eL de Ristigouche. En la seule annee 1784,
SIS Americains ant faiL voile vers la baie des Chaleurs, accompagnes parle
lieutenant-gouverneur Cox. Ainsi des noms d'une nouvelle consonnance,
tels que Adams, Bebee, Caldwell, Doddridge, Hamilton, Munroe, Prit
chard, Willet et autres, marquem desormais [a vie de la peninsuIe.

Les Loyalistes s'inSlalient rapidemenl. On se propose d'abord de (aire de
New-Carlisle un centre administratif qui serait, en quelque sorte, Ie point
de ralliemem des anglophones de la region. Le trace du village prend la
forme d'un paral1C1ogramme car les Loyalistes veulent y inclure la greveet
les marais. En 1784, New-Carlisle comple deja 22 families. Le 24 juillet
1788, Ie gouvernement angbis cree Ie disLrict de Gaspe en meme temps que
quaLre autres districts « loyalistes» dans Ie Haut-Sainl-Laurent. Ces nou
velles structures administratives et judicia ires permeLlen l. au x Loya lisles de
jouir d'un sysu:'~me particulier de geslion.

D'autres groupes ethniques se joignent aces deux noyaux principaux de
population. D'abord, aux [endemains de la Conqucle. les Britanniques
desirent implanler des postes dans la peninsule gaspesienne. Ainsi, plu
sieurs officiers el soldats liccncies de l'armee de Wolfe se dirigent vers la
Gaspesie peu apres la fin de Ia guerrc. Vers 1765, on compte deja une
cinquant<'line d'individus d 'origine anglaise sur Ie territoire. On leur aLtri
bue divers pastes adminislraLifs et d'appreciables etendues de terrain. en
paniculier Ie long de la baie de Gaspe, ou its se regroupenr pri ncipaJemenl.
Des 1765, l'arpenteur John Collins y echafaude des plans pour I'erection
d'une foneresse (Ie fort Ramsay). Ce pOri naturel, paniculierement intcres
sam aux points de vue straregique et commercial, merite qu'on s'en preoc
cupe direClcment. Avant la guerre qui meLtra aux prises rAng-Jelene ct ses
treize colonies americaines en 1775, on remarque aussi la presence de nom
brcux pecheurs saisonniers venanr de la Nouvelle-Angleterre.

Des Irlandais, surtout de religion catholique, s'inSlallent peu a peu en
divers endroits de la region. Pecheurs pour la plupart, jls prennent souche
surtoUl a Perce el ala baie de Gaspe, plus paniculieremenl aDouglastown
apres Ie depart de plusieurs Loyalistes. Plus lard, d'auLres se fixent a
Barachois, aRi viere-a u- Rena rd, aL' Anse-au-Griffon, a Cap-des-Rosiers, a
Pabos, a Newpon, a Maria et a Risligouche. Des colons ecossais s'elablis
sent aussi dans la region, soit ala rivicre Mat<'lpedia, aNew-Richmond. a
Hopetown, a Pointe-SainI-Pierre, au bassin de Gaspe el plus Lard a POrt-
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DanieL De me me, de nombreux pecheurs et ouvriers des iles anglo
normandes de la Manche (Jersey el Guernesey) el meme d'ailleurs en
Europe sont amenes par les armaleursjersiais au debUl de chaque saison de
peche pour lravailler dans leurs elablissemerus cOliers el pour faire la
peche, Un bon nombre d'enlre eux decidenl de reSler. Nous ret.rouvons
donc plusieurs Jersiais et. Guernesiais un peu parlout Ie long de la cote,
mais en parliculjer a la baie de Gaspe, c'est-a-dire a Grande-Grave et
Anse-Saint-Georges, a Cap-des-Rosiers, a Perce el a Paspebiac, ou I'arma
teur Charles Robin, Jersiais lui-meme, en insta!le une lrwtaine de
families. Des Basques et des Normands se melent egalement a la popula
tion de Paspebiac.

Dans Ie dernier quart elu 18e siecle, des habitants de Monlmagny, de
Bellechasse, de Cap-Saint-Ignace, de L'Islet, de Kamouraska et meme de La
Malbaie ou de Baie-Saint-Paul frequenlenl aussi la COle gaspesienne. lis
ont conserve du Regime fran.;:ais I'habitude de descendre pecher I'ete dans
les eaux poissonneuses dl! fJeuve et du golfeJ De plus, lIs commencent a
etre sollicites par les compagnies de peche et viennem s'engager dans les
etablissemenls callerS. Ainsi, deja dans les annees 1790, Charles Robin
amene de jeunes Canadiens fran(,':ais cle la COte elu Sud et de Charlevoix
pour faire la peche I'ele, Ie nombre de pecheurs deja sur place s'averanl
insuffisant.

Au 1ge siecle, Ie surpeuplement de pI usiems paroisses de I'est cI u dislrict
de Quebec devient Ie ca ralyseur de ce mouvement de population. Les tenes
de ces endroits etant morcelees, l'agriculture ne su(fil plus ella peche
deviem un apport appreciable. Graduellement, un bon nambre cle ces
pecheurs saisonniers, sunout desjeunes, s'etablissent.sur les lieux de peche
au fondent de nouveaux (:t.ablissemenls. lis se joignem ainsi aux popula
tions riveraines jusqu'a Perce, Cape-Cove, Pabos, Grande-Riviere, etc.



L'abbe Ferland, qui accompagne I'eveque coadju teur de Quebec Jars d'u ne
visite pastorale en 1836 Ct dont nous reprendrons sou vent Ie Lemoignage,
ecrit ace sujet: « Des pecheurs, venus generalemenL du disuiet de Quebec,
sont entrcs dans ces families [anglophones de L'Anse-au-Griffon et de
Riviere-au -Renard] et en Ont fonde de nouvelles. Ainsi que dans les autres
villages de la COLe, il s'y reunir pendant I'he un bon nombre d'elrangers,
qui sont employes par Ml'vl. Janvrin et par la maison Buteau et LeBoutil
lierM.» Ce SOI1l ces gens de la COLe du Sud eL du Bas-Saint-Laurent qui, a
partir de 1830-1840, col1lflbuent au peuplemelll de la cote nord gaspe
sienne, enlre ~Lllane el Riviere-au-Renard.

En plus des Acadiens et de ces pecheurs, nous retrouvons alors ell
Gaspesie d'autres elementS francophones: ce sonL les quelques descendants
des habitanLs des anciens postes de peche de la baie de Gaspe, de Perce, de
Pabos eL de Grande-Riviere, dcvastes par les soldaLs de Wolfe en 1758.
Plusieurs cl'emre eux etaienl repartis vers Quebec aprcs s'etre caches dans
les bois mais d'autres avaient decide de rester. Enfin, it ce« melLing pOL », il
faut ajouler qUl"lques cenLaines de Micmacs regroupes surtout a RisLi
gouche mais aussi a la riviere Cascapedia et dans Ie secleur de Gaspe.

La coexislence d'autant d'ethnies fait un peu figure d'exception al'epo
que dans Ie paysage rural de la province de Quebec ou I'element franco
phone domine largemenL ct ou les anglophones sont regroupes en des
endroits bien delimiLcs. En Gaspesie, les anglophones elles francophones
partagnonL peu leurs habiwdes de vie respectives. L'imponance numeri
que des premiers, ainsi que ta situation econom iq ue eL soci ale de pi usieurs
d'cnLre eux leur confer-ent davanlage un role de dominants qu'un dc
domines.

A ce((e diversite ethnique se .juxtapose une diversitt culturelle el reli
gieuse assez paniculiere. Ainsi, Ies Acadiens. les Canacliens frano:;:ais, ks
Micmacs er les Irlandais a nglophones sont ca lholiq ues, Ies Jersia is som
angJica ns et me rhodistes, les gens de souche bri ta nniq uc son Lang-licans eL

Monumen I et cloche du
CanicR. Le CarriCR.
charge d'imrn igranLs
Irlandals. se bTlse en
pietes au Cap-des
Rosiersen 1847. (MRG)
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les Ecossais, surtout presbyteriens. Acette epoque, en consideram la diver
site eles faceues elhniques, culturelles, religieuses et quelquefois econo
miques de la populalion, on pourrait presque parler de plusieurs
Gaspesies. II (auel ra laisser passer pi usieurs decennies pour voi I' un type
« gaspesien» prendre forme et developper une specificite et un caraetere
part.iculiers. Pour l'instant, cette mosaique d'indivielus se consideram
surtout Acadiens, Anglais, Ecossais, Irlandais au autres et non pas Gaspe
siens, cohabi ten ten s'ignora n I generalemen tIes u ns les autres. En pI us des
barrieres ethniques et religieuses deja presentes, il raUl souJigner celles des
dislances et des voies de communication, praliquementlimitees aI'utilisa
tion du rivage, entre les bourgades.

Cependant, en certains endroits, comme Paspebiac, Pon-Daniel, Pointe
Saim-Pierre et L'Anse-au-Griffon, presque toutle monde parle Ie (ran(ais
et I'anglais. Les rappons economiques entre pecheurs, marins, maitres de
grave, commer(ants et armateurs d'origines diverses expliquem Ie bilin
guisme de ces communautes heterogenes. n arrive aussi que des groupes
ethniques se rapprochenL et cohabiLent aux memes endroits. Quelquefois,
ces gens sont amenes par les compagnies de peche au les nouveaux sei
gneurs, tels Felix O'Hara, qui etablit des families irlandaises asa seigneu
rie de Pabos, au des Acadiens se sont deja installes. II est a noter que
les mariages entre catholiques francophones et catholiques irlandais ne
sont pas rares. Le metier commun de la peche amenuise les diverses
tcnsions, mcme si en certains cas, les sentiments, sinon les passions, som
tenaces. L'abbe J.-B.-A. Ferlanel ecrit en 1836: «quoique voisins, les Aca
eliens de Bonaventure et les Paspebiacs am peu de rappons ensemble. De
memoire d'homme, I'on n'a poin! vu un garr,:on d'une de ces missions
epouser une fille appanenant a I'aulre. Des deux cOtes, un certain orgueil
de caste s'oppose aces alliances9,» La rumeur voulail que plusieurs habi
tants de Paspebiac se sOlent metisses avec des femmes micmaques,

L'ESSOR
DEMOGRAPHIQUE

Vers 1810-1815, les seules parties habitees de la peninsule SOnt les cotes sud
et est, c'esl-a-dire la bordure du littoral zigzaguan! depuis l'embollchure de
la riviere Matapedia, a la frontiere du Nouveau-Brunswick jusqu'aux
environs de Cap-des-Rosiers, au nord de la baie de Gaspe. La population
depasse alors les 3000 habitants permanents, plus quelques cemaines de
pecheurs qui viennent de l'exterieur durant la saison de peche ct qui s'en
vont aI'approche de I'hiver 1o . En 1831, selon I'arpenteur Joseph Boucheue
(source plus cxaCle que Ie recensement officiel), la population de l'ensem
ble gaspesien est de 7677 individus, SOil une augmentation de quelque
140% elepuis une vinglaine d'annees Jl Ala Baie-des-Chaleurs, Ie nouveau
comti' de Bonaventure, s'etenclant de la riviere Matapedia jusqu'a la
Pointe-au-Maquereau, compte pour les deux tiers de la population totale,
soit 5 510 individus. Le cOmte de Gaspe, qui couvre la moi tie orientalede la
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Gaspesie, de Cap-Chat a [a Pointe au Maqllereau, est peuple par 2567
personnes. En 1844, on recense 8246 habitanls dans Bonaventure et 5408
dans Gaspe, soil un IOLaI de 13651 personnes. L'evolution de la population
emre 1765 et 1850 est resumee dans Ie Lableau [, elabh d'apres les rcccnse
ments officiels et les donnees de J. Boucheue.

Tableau].I. La population gaspesienne entre 1765 e11850.

CornIe

Gaspe

Bonaventure""

Tolal

1765

112

257

)69

1777

220

405

625

1825

2111

4317

6428

1831

2567

5110

7677

1844

5408

8246

IJ6H

1850

8702

to 844

/9546

• Excl nanl les Iles-de-Ia ·Madeleine el les elabl issemenls a I'ouest de Cap-Chal.

"" Baie-des-Chaleurs.

Source: RA PQ, 1936-1937, p. 113-116; RII C, 1888, p. 20; Recensemenlsdu Canada. 1844el 1851.
Voir aussi; J. Boucheue, Descnption lopographlque de la province du Bas-Canada avec des
remarques sur Ie Hal.I-Canada .... Londres. Faden, 1815, p. 603; el J. Bouchelle, II
TopographIcal DIClionnary of the Province of Lower Canado, Londres, Longman, 1832. mols
BONAVENTURE COUNTY el GASPE COUNTY (Jes Micmacs ne seraienl pas indus).

De route evidence. la population gaspesienne a connu un accroissement
importantj usqu 'au mil ieu du 1ge siecle. Elle a presqlleq uimu pie en 1'e~p<lce
de 40 ans (de 1804 a 1844). Au 18e siecle, I'immigration explique en bonne
panie I'augmemation de la populalion. La mobililc (arrivees el departs)
est alors tres grande, paniculieremenl emre Perce et Riviere-au-Renard. A
partir d u debu l du 1ge siecle, Ie ha utla ux de na la Ii u§ est Ie facteur determi
nant de la poussee demographique. L'insLallalion de gens de I'exterieur
demeure cependam appreciable, surtout si l'on considere qu'encore en
1830, duranll'ele, la population des pecheurs s'accroil d'environ [e quart
par la presence de pecheurs saisonniers ven us de Ja province, de Jersey et
des Maritimes. La population masculine est ainsi pendam fan longtemps
majoritaire en Gaspesie.

La Baie-des-Chaleurs, donl la geographie et Ie c1imat sont plus accueil·
lants, se peuple avant Ie reste de la peninsule. CelIe region demeure de
beaucoup la plus habitee jusqu'a ce que Ie developpemenl de nouveaux
secteurs de peche amenc des gens du district de Quebec it s'installer sur les
COles est et nord de la presq u 'lie.

Tout au long de la premiere moilie du 1ge sieck des emigres irlandais,
ecossais et jersiais cominuenl de s'eLablir en Gaspesie. Des gens du
Nouveau-Brunswick el de Terre-Neuve, attircs par les peches, fOOl de
meme. II n'en reSle pas moins qu'en [844, entre 80 et90% de la population
gaspesienne est nee dans la provincelZ . Done l'accroissement nature! et Ie
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dcpJacement de gens du dislrin de Quebec vers la Gaspesie cxpliquent
surlOut l'augmenlalion de la population a cetle epoque. C'esl ce qui fait
aussi que l'cICmenl anglophone, predominant a la fin du 18e siecle et au
debut du 1ge, eSL depasse ensuile par la population de langue franc;:aise.
D'abord, ceux qui arriVf,nt des vieilles paroisses du Saint-Laurent SOnt
francophones; ensuite, I'emigration semble plus elevee chez les anglo
phones. Ceux-ci, pi us exigeants, se laissent souven t decourager par I'auste
ri te de la vie gaspesienne et panent vers des cieux pi us clements l3 . En fin, les
Francophones ont generaJemenL un Laux de natalite [on eleve. L'abbe
Ferland, pa rlant des Acadiens de Bona yen ture, en temoigne: « En genera I,
les Acadiens vivent LreS vieux etlaissenl de nombreuses posterilCS. Une des
families qui se sont Ie plus anciennement etablies en ce lieu, celie des
Poirier, renferme plusieurs centaines d'individus. Un vieillard, nomme
Foret [ ... J mourut[ ... Jlaissanr apres lui trois cent dix-huit descendanls '4 .»

II ne faut cependant pas Cloire que les familIes nombreuses sont Ie 10l
exlusif des francophones. Ainsi Joseph-G. Banhe rappone Ie cas d 'un vieil
Ecossais qu'iI rencontre a DouglasLOwn en 1834: celui-ci « s'y etail eLabli
depuis pres de 50 ans, el [sa] progenilure se chiffrait par 28 enfants (16
gan;ons eL 12 filles), tous vivant sous Ie meme toil avec leur pere et mere l ,.»

LOCALISATION
DELA

POPULATION

Le peuplement dt>s cotes gaspesiennes se fait de fac;:on inegaIe. Le seul
groupe imporwnt deja l'tabli au moment de la Conquele est celui des
Micmacs de la Baie-des-Chaleurs. C'eslau village de Risligouche (Pointe
a-la-Mission) qu'ils se regroupenl majoriLairement. Selon I'historicn
Antoine Bernard, Ie village allire la plupan des Amerindiens de la riviere
Saint-Jean (N.-B.) et devient Ie point de ralliement des Lribus du Mada
waska J6 Le recensemenr de 1765 menlionne 87 Micmacs ala riviere Risti
gauche, chiffre qui est surement inferieur3 la realite l 7. Pour sa part, Ie pere
Pacifique de Val igny eSlime que vers 1810 la popula lion amerindiennc de
Risligouche s'eleve a quelque 200 personnes, plus une cenlaine d'autres a
la rivlere Cascapedia (Maria)l8. En 1817, Ie missionnaire des Micmacs,
Joseph-Marie Belanger, dans un memoire qu'il fait parvenir ala Chambre
d'assemblee, indique que Ie village indien de Ristigouche, voisin de
quelques milles du village des Blancs, comple environ 50 familles qui s'y
relJnissent deux fois I'an, en juillet pour Ja fete patronale cle sainte Anne eL
vers Ie debut novembre pour la Toussaint l9 . C'esl Ie temps ou ils Ont
coulume de revenir de leur chasse d'auLOmne (peaux de caslors, de lou
lres ... ). Le plus grand nombre habite la mission; les aUlres se dispersenL en
peliles bandes el ne relournem a la mission qu'aux temps susdilS ou
lorsque Ie missionnaire y sejourne. L'h iver, a lors que les hommes sont ala
chasse, les femmes s'occupem a confcctionner des velements, souliers,
parures et ornemenls. Plusieurs r.ravaillem aussi comme domestiques a
Campbellton el a Dalhousie au Nouveau-Brunswick, jus{e de I'autre COle
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de la riyiere Ristigouche. En 1825, un recensement eyalue a269 personnes
la populalion i ndienne de Risligouche el a112 celie de Maria, soi Lrespecti
yemenl 60 et 22 rami lles 20

Au 1ge sieck, plusieurs observaleurs deplorem que Ie village de Risti
gouche ne SOiL plus amsi considerable qu'auparavant; maladieset intem
perance y seraient entretenues par les commen;:ants de poissons el de
fourrures. Pa ternal iSLe, I'a bbe Belanger ecri len 1817 que « cetle na lion [".]
est peut-hre une des plus malheureuses de LOULe l'Amerique Septentrio
nale2 ! ». II y voil trois causes principales: Ie commerce des liqueurs fones,
surtout Ie rhum, la maniere donlles Blancs [onlla pechc au saumon et Ie
fait qu'on leur ote de lemps aautre les tenes qu'on leur avaiL donnees ou
promises.

Pour sa part, I'abbe Ferland ecrit patheliquemenL que sa pensee «se
reporte avec IrisLesse sur ce peuple, jadis maiLre de toute la comree, el

New-Carlisle, Thomas
Pye, 1866. «On se
propose d'abord de fane
de New-Carlisle un
centre administratif qui
seraille point de
ralJiemenl, en quelque
sone, des anglophones de
la region.» (MRG)
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aujourd'hui disparaissant rapidement en presence de la civilisation euro
peenne22 ». II ajoUle: «Les Micmacs am conserve leur langue. Bta ucoup
d'enne eux cependant parlent l'anglais, et quelques-uns Ie fran~ais. Le
cOSlume de leurs ancetres commence aetre mis de cOle par les hommesz3 .. »

De meme, l'apparence du village avec ses cabanes de maskoui (ecorces de
bouleaux) disposees sans ordre semble quelque peu miserable. Jusqu'en
1843, alors qu'ils re~oivent leur premier prelre residant, les Micmacs som
desservis deux fois par mois par Ie missionnaire calbolique de Carleton.

La Baie-des-Chaleurs est la partie de la Gaspesie la plus developpee ;3

I'epoque. Les principaux regroupements de population sont, d'ouesl en
est, la mission indienne de Ristigouche, Carleton, Maria, New-Richmond
(Cascapedia), Bonaventure, New-Carlisle, Paspebiac, Hopetown et POrt

Daniel. Selon les observateurs, I'endroit Ie plus peuple jusqu'au 1ge sierle
eSI]e poste acadien de Carleton. Mgr Plessis, eveque de Quebec, constate
lors d'une visite pastorale en 1811 quecette localite «pourrait Figurer avec
les paroisses de second ordre dans I'interieur du Canada; s'il ne vaut pas
Kamouraska, Saint-Joachim, Sainte-Anne de la Grande-Anse, il ne Ie cede
ni a I'Islet, ni a Neuville, ni a Saint-Roch des-Aulnets. A[a verite il n'y a
qu'une ligne d'habitations, mais elle n'a pas moins de cinq lieues d'elen
due en y comprenant la partie nommee Maria 24 ».

Plus tard cependant, il semble que ce soit New-Carlisle, chef-lieu de
comte, qui devienne I'endroit Ie plus important de la Baie-des-Chaleurs.
En 1830, Ie navigateur Joseph Banhe, de Carleton, declare devanl un
comite de la Chambre d'assemblee que cet endroit est devenu «Ie plus fon
village» de la Baie-des-Chaleurs avec 100 maisons etin~es Ie long de la
baieZ5. Siege de I'administration, de la justice et de la douane du comte de
Bonavel1lure, ce petit village loyaliste est alars renomme pour ses belles
residences, appartenal1l aux notables de la region.

Sur la cote de Gaspe, on denombre une vingtaine de petites bourgades
eparses dont Pointe-au-Genievre (Newport), Grand-Pabos, Grande
Riviere, Cap-d'Espoir au Cap-Desespoir, L'Anse-a-Beaufils, Perce, Mal
baie, Douglastown, Ie bassin de Gaspe, Anse-Sai nt-Georges, Grande-Gra ve
et Riviere-au-Renard. Dans plusieurs pastes, l'apport de pecheurs saison
niers peut faire doubler la population du lieu. Ainsi, avam 1825 aGrande
Grave, la population est tres faiblement enracinee et Ie nombre
d'occupal1ls du leITitoire, dont une partie ne vienl que pour la saison de
peche, est beaucoup plus considerable que Ie nombre de proprietaires de
terrains et d'etablissemel1lsz6 . Quant au paste de Perce, bourgade de quel
ques centaines de personnes vers 1830 (60 a80maisons), il est Ie chef-lieu el
I'agglomeralion la plus importante du com Ie de Gaspe, et ce, des \a fin du
18e siecle. Iso\e J'hiver, ce port de peche est grouillan t d 'a Clivi te l'ete quand
loute une population cosmopolite y apparait. L'abbe Ferland nous decri[
l'aspeCl du village de Perce durant la saison estivate: « Au rivage, sont les
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nombreuses embarcations employees pour la peche; sur la rerre, Ie premier
plan est occupe par les chafauds el de longs vignots; au-deli! sont les
habitations dom chacune est environnee d'un petit champ; en arriere, sur
une colline, sont plac<~s l'eglise el Ie presbytere27 .» Enfin, sur le lilloral
nord de la peninsule, c'est-il-dire de Sainte-Anne-des-Monts a Riviere-au
Renard exclusivement, il n'y a que quelques rares familles d'etablies.
Ainsi, vers 1810, il y a un petit etablissement a Mont-Louis el trois ou
q ualre maisons eparses sur loute la call". Vers 1835, on ne retrouve que trois
familIes aMom-Louis et une aGrand-Etang, exceplion Caite des postes de
Saintf'-Anne et de Cap-Chat ou l'on compte respectivemenl37 et6 familles
de pecheurs28 . La peripherie de la Gaspesie, c'est-a-dire la region comprise
entre Malane et Cap-Chat, compte peu d'habitanls. Dans les environs de
Matane, Ie seigneur McKinnon vient etab!ir des gens de Berthiervers 1781.
Un petit nombre de colons allemands s'insrallent aussi dans les environs,
de meme que des habitants de Charlevoix et de la Cote du Sud. En 1812,
l'eveque de Quebec frouve aMatane une douzaine de familles de differentes
elhnies29 .

Plusieurs bourgades prennent donc forme en Gaspesie duranl ceue
periode. Leur fondation esr plutot spontanee que planifice par Ie gouver
nement ou les compagnies de peche, mcme si ces dernieres favorisent
l'erablissemenl de groupes sedentaires autour de leurs inSlallations. La
localisation de la plupart des villages se faiL en fonction de la qualitc des
lieux er des eau x de peche. La peli te anse avec ses habitations en bois reSLe Ie
lieu d'idemification du pecheur. La plupan de ces petites bourgades
isolees se dcvelopperom neanmoins au cours de la deuxieme partic du 1ge
siecle. C'esl acelie epoque aussi ques'organiseront [a p[upartdes poStes de
la cote nord gaspesienne.

Ledrame
de risolement

L'eloignemem, l'isolemenl et Ie manque de communications som sure
ment les principaux handicaps de la Gaspesie du 1ge siecle. La peninsule
est en dfet isolee du reste du monde, et peut-etre surtout du reste de la
province. En effel, la rou te par mer entre la Gaspesie et I'Europe est moins
hasardeuse que celIe qui relie \a peninsule ala ville de Quebec par la terre
[erme. Meme par le fleuve, Ie voyage jusqu'a Quebec peut prendre plus de
quinze jours lorsque les vents son! conrraires.
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Separee de I'exterieur, la Gaspesie souffre aussi d'un isolement interieur,
celui de ses bourgades, les unes par rappon aux aUlres. Cene situation
perdure pendant une bonne panie du 1ge siecle. L'absence de routes
con venables entre les divers Hots de population lend aperpetuer une sane
d'emieltemenl ou d'atomisation de I'ensemble habite. Les Gaspesiens font
leurs affaires independamment les uns des autres en commeH;ant avec les
bateaux de passage sur les cotes, avec les marchands ou les armateurs.
L'isolement interne a contribue a retarder l'emergence d'un esprit regio
nal. L'eloignement et la carence des communications ont aussi ralenti la
colonisation etle developpement de 10. region, car si ailleurs au Quebec on
nOle aussi des problemes de communication, dans 10. vaste peninsule
gaspesienne, ces probIemes deviennent des handicaps majeurs.

La geographie gasp('sienne est assez paniculiere. Le versant nord est
presque infranchissable acause des montagnes. Quant au resle du cordon
IitLOral, sauf quelques regions plutot plates, particulierementle longde la
baie des Chaleurs, il oppose aux voyageurs beaucoup d'accidents de
terrains.

II est done facile de comprendre que Ie rivage de la mer demeure 10. route
terrestre 10. pI us adeq uate pour ci rculer. L'ete, les de placements se fon t
surtout sur I'eau, a bord de goeleLLes, de barges et de «flats)). Ce sontles
moyens de circulation les plus rapides. La plupart des visiteurs venant de 10.
province ou du Nouveau-Brunswick uti lisen l ainsi la mer pour atleindre 10.
region. Les pecheurs locaux se servent aussi de leurs embarcations pour
aller plus facilement aux autres postes ou aux comptoirs des compagnies.
L'hiver, les voyages sonltres rares el ils se font surtout en raqueltes, Ie long
des rives.

LES NAUFRAGES II n'est toutefois pas toujours facile de naviguer Ie long des cotes gaspe
siennes. Les rtcifs y sont nombreux. La mer, parfois fort houleuse acause
des venlS et des courant~, elles brouillards, souvenl capricieux et imprevisi
bles, rendent 10. navigation deIica te et hasardeuse. Les naufrages y sont
frequents. «C'est un pays de lempetes et de naufrages », dit l'abbe Ferland
en parlanl de la pointe montagneuse de Forillon au nord de Gaspe et pres
de laquelle passenl les navires desiranl remonter Ie Saint-Laurent. «Fre
quemment, ecrit-il, au milieu de ces brumes, des navires pousses par un
venl favorable, et n'ayant point vu de tenes depuis leur depart d'un port
europeen, vonl. se briser contre les rochers du Forillon, ou les cOles basses
du cap des Rosiers. D'autres entrent apleines voiles, dans 10. baie de Gaspe,
croyant remontfT Ie Saint-Laurent30 »

Plusieurs bateaux venant d'outre-mer ainsi que bien des barges de peche
se brisent Ie long des cotes. « Et LOUS Ies ans une vingtaine de pecheurs se
perdent dans Ies bateaux qui sombrent en mer ou qui chavirent dans les
brisants en vaulant gagner Ie rivage3J .» Parmi les plus imporlantes penes,
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on signale celie d' un transporteur de troupes a ngla i ses qui, en 1813,
sombre vis-a-vis Cap-ChaL mais dontle regiment d'infanterie qui eSl a son
bard parviem a etre rescape. En 1830, Ie Stunt-Laurent se brise sur les cotes
gaspesiennes, faisant 21 morts; huil ans plus lard, Ie Co/borne coule en
s 'ecrasa nt sur les recifs de la Poi nte-a u- Maquerea u a I'en tree de la baie des
Chaleurs: 63 personnes se noient eL$400 000 de cargaison se perdent dans la
mer. En 1843, Ie Gaspe Packet el Ie Premier font naufrage, I'un sur les
rachel's du cap Rouge a I'entree sud de la baie de Gaspe, pres de Saint
Georges-de-Malbaie, et I'autre pres de Cap-Chat. Deux ans plus lard, Ie
Montreal of London perd tous ses occupants aux Capucins, a I'ouest de
Cap-Chat. En avril 1817, Ie Carrick, charged'immigrants irlandais, se brise
en pieces au Cap-des-Rosiers et la mer engloutll au mains 87 de ses 167
passagers.

Le gouvernement, devant la frequence des naufrages, construit quelques
phares aux endroiLs les plus nevralgiques. Ainsi, en 1811, un phare appa
rail a Cap-Chat. Un dt':pot de provisions pour les naufrages est ensuile
elabh a la riviere Sainte-Anne presde la. Bien plus lard, vers 1858, on batit
un phare au Cap-des-Rosiers el, deux ans apres, un autre est erige a la
Pointe a la Renommee sur Ie Iiltoral nord du coml(:~ de Gaspe. En 1862, un
phare s'allume aussi a Matane.

Tous ces naufrages ant fail naitre bien des legendes dont I'une des plus
populaires dans la tradilion orale se rappone a un navire anglais de la
flolle de I'amiral Walker, qui aurait sombre en 1711 au Cap-d'Espoir.
Selon ceue legende, un jour que les caux sont calmes et Ie temps des plus
doux, « tout a coup la mer se souleve eL s'agile au large; les vagues se
dressenL comme des collines, se poursuivent, se brisent les unes can Ire les
autres. Soudain, au-dessus de ces masses tourmentees, apparalt un leger
vaisseau, pona nL loules ses voiles dehors el lu tLa m conne la rage des andes
bouillonnantes. Aussi rapide que I'hirondelle de mer, comme elle, il
touche a peine les eaux. Sur la dunette, sur Ie gaillard, dans les haubans,
parlout, se dessinenl des figures humaines, donr Ie costume antique et
mililaire convient a des soldals d'un autre siecle. Le pied pose sllr Ie
beaupre er pret as'elancer vers Ie rivage, un homme, qui pone les insignes
d'un officier superieur, se lient dans I'altilude du commandement. De la
main droile, il designe au pilOle Ie sombre cap, qui grandit devanleux; sur
son bras g"auche s'appuie une forme drapee de longs voiles blancs. Le ciel
est noir, Ie vent siffle dans les cordages, la mer grande, Ie vaisseau vole
comme un trait; encore quelques secondes el il va se broyer entre les
TOchers. Derriere lui, \.Ine vague, une vague aux Jarges £lanes, se leve,
s'arrondil et Ie pone vers Ie Cap Desespoir. Des cris dechirants au milieu
desquels on distingue une voix de femme, relentissent el se melent aux
bruits de la Lempele et aux eclats du LOnnerre. La vision s'esr evanouie, Ie
silence de la mon s'es! elendu sur ces eaux; Ie vaisseau, Ie pilole, l'equipage
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epouvante, les soldats, I'homme au geste altier, la forme aux longs voiles
blancs anI disparu; Ie solei! brille sur une mer calme eL etincelante [... ] Le
pecheur est reste seul a cote des varangues vermoulues du naufrage
a nglais32 .»

Si les voyages par mer soOt parfois perilleux, par terre ils sonl des plus
ardus. Avant Ie 1ge siecle, les chemins sontinexistants. En 1796, une loi sur
la voirie entre en vigueur dans Ie Bas-Canada et com pone des specifica
tions paniculieres pour Ie district de Gaspe. Ainsi, elle aULOrise Ie juge de la
Cour provi nciale d u distrin avec Lrois juges de paix et Ie grand voyera faire
Ja reglementation pour Ie traCe, ta construction et la reparation des che·
mins et pOnts. On limite a douze journees par an Ie travail reclame des
habitants pour les travaux de voirie commune. La loi laisse donc a la
charge des citoyens ta confec.tion eL I'ermetien des chemins publics. En
1808, une mesure gouvernementate modifie la reglemen13Lion parl.iculiere
au district de Gaspe pour la normaliser avec celIe de la province. Le
gouvernement ne construil et n'entretient de chemins que dans des cas
panicuJiers, comme Ie portage du Temiscouata. Les chemins sont failS et
entretenus par les habitants, chacun sur sa proprictc. Les grands proprie
taires, eux, en depit de I'obligation que leur en fai t leur aCle de concession,
n'ouvrent pas de chemin a uavers leurs domaines presque deserts.

A. la fin du 18e siec1e, Ie chemin Ie plus proche de la Gaspesie est Ie
portage du Temiscouata. Cette pisle tracee en 1783 ala demande du general
Haldi ma nd est en fait un chemin de pie IOns allant de ta riviere du Loup au
lac Temiscouat3 et qui sert pour la poste. Elle a ete construite ades fins
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mililaires, devant etre ul.ilisee pour Ie transpon de troupes en cas de danger
venant des Etats-Unis. Ce« ponagn> comportam divers inconvenienLs, les
autorites songenta une autre roUle par la vallee de la Matapedia, desservant
par Ie fait meme la Bair-des-Chaleurs.

En 1815, trois possibiJites s'offrent au Gaspesien qui veut voyager vel's
I'ouest de la province: suivre la cOle du golfe et du fleuve Saint-Laurent;
emprunter la riviere Risligouche juqu'a la riviere Matapedia e1 continuer
jusqu'au lac du meme nom pour prendre la un sentier jusqu'a la riviere
Metis et poursuivre jusqu'au fleuve; enfin, remonter la riviere Ristigoucbe
jusqu'a sa source, faire du portage et longer diverses rivieres jusqu'au
ponage du Temiscouata. Ce dem ier traj el est Ie pi us faci Ie mais la distance
entre New-Carlisle et Quebec est quand meme de 390 milles. On comprend
alors facilement Joseph-G. Banhe, qui ecrit de la Gaspesie des annees 1830:
,<En ce temps-la, a partir de la Pointe aux Peres, au de MaLane a tout Ie
mains, Ie pays en de~a jusqu'au Ristigouche, et en arriere de Carleton,
n'etail guere qu'une forel primitive, epaisse, sauvage et pour ainsi dire
impenetrable [... J La Gaspesie eLait un pays sequestre du Bas-Canada
comme par une barriere insurmonlable. Son isolemenl en faisai1 comme
un territoire a part, avec une habitalion cotiere melancoliquement separee
de tout ce qui lui ressemblait au-dela de celie forel vierge qui la faisait
rever! Aussi avenant Ie prinlemps tournail-elle avec intfJ'et les yeux du COle
de Quebec pour voir les mariniers du golfe arriver apleines voiles de ces
bords canadiens qui lui semblaient devoir elre si encbantes d'apres les
f(~cits qu'en faisaient ces fortunes voyageurs:!:!.»

Quant a la voirie imerne, un comite qui enquete sur la propriete des
terres dans Ie dislrict de Gaspe ecritdans son rapport de 1820; «Les chemins
som generalemenl en t.n's mauvais etat et en quelques endroits impratica
bles, dans d 'a utres iI n 'y a que des sentiers de trois asix pieds de large, el en
plusieurs lieux il n'y a point de chemin du toutj~.» Les commissaires
soulignent en outre que Ie grand voyerdudislrictn'esl pas oblige par la loi
de visiter annueJlement certaines panies du district, telle la region de
Gaspe, ce qui suscile du meconlentement. Selon eux. il est egalement
necessaire d'ouvrir des chemins qui pourraient etre compris dans Ie sys
leme general de communication entre Ie Bas-Canada et les provinces
voisines. II fa UL Caire des maisons de poste et des chemi ns Ie long des panies
inhabitees de la cdte afin que les voyageurs puissent y trouverdu secours&!>.
lis recommandent en outre I'ouverture de divers chemins tout aULOur de la
peninsule, meme sur son littoral nord. alors presque inhabite. Le rapport
signale enfin que Ie gouvernement pourrait ouvrir ces chemins it peu de
frais en laissanL aux gens qui obtiendraient des terres adjacentes Ie soin de
les ameliorer36. II souligne que LOute la province ressentirait les avantages
de ces projels en Gaspesie grace aux retombees possibles sur Ie commerce el
la navigation37 . 11 faudra altendre plusieurs decennies avant que ces ambi-
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tieuses recommandations soiem appliquees. II eSl comprehensible LOute
fois qU'une si vaste region, de surcrolt eloignee et faiblement habitee par
des gens pa uvres el viva nt d'a bord avec la mer, ait si peu de voies terrestres:
bien des endroits plus peuples en province sont dans la meme situation.

Une dizaine d'annees plus tard, un autre memoire reviema la charge. Ce
document fait suite aune petition que des habilams du district de Gaspe
onl fai t parvenir a ux a uwriles. Un COmile special eSl alors forme ell 'un des
enqueteurs eSl Jean-Thomas Taschereau, ancien depute du comte de
Gaspe. En 1830, Ie comile lienl des audiences publiques et suggere des
reformes LOuchanl la justice, les terres, les (Xches ct douanes, et enfin Ia
poste et Ies communications38 .

Cependant, une premiere route, Ie chemin elu roi, eSl en construction en
direction de la Gaspesie. Longeanl Ja rive sud du Saint-Laurent, cetle voie
de communicalion est ouvene jusqu'a Metis en 1824. Vers 1850-1852, elle
atteint Matane. Une autre route va prolonger Ie chemin du roi en direction
de Risligouche el du Nouveau-Brunswick, via la vallee de la Matapedia.
Elle est appelee Kempt, en I'honneur de James Kempt, gouverneur du
Canada en 1830.

En effet. en 1818, Ie gouvernement du Canada craim une invasion des
Americains comme celie de 1812 el decide d'explorer et d'arpenter Ie
territoire de la vallee de la Matapedia en vue d'y ouvrir une roule snategi
que. Ce travail est confie a I'arpemeur Joseph Bouchette. La construction
du chemin Kempt s'effecrue principalement emre 1830 et 1832 apres de
nombreuses controverses autour de son trace. C'esl uneroute, ou plutot un
sen tier. traversant plusieurs hauteurs et marecages el mesurant 98 milles.
Quoique fait a la hate et difficilement pralicable, ce chemin est un lien
utile emre la rive sud du fleuve Saint-Laureut el les etablissemems de la
Baie-des-Chaleurs, du comte de Gaspe el du Nouveau-Brunswick,

A la session de 1833 de la Legislature, Edouard Thibodeau, depute de
Bonaventure. demande au gouvernement d'etablir des posles Ie long du
chemin Kempl afin que les voyageurs y trouvenl un abri car, si sur le
tronr;on reliant Metis a u lac Matapedia il est possible de voyager en voiture,
du lac au poste de Risligouche, il n'y a encore qu'un chemin de pied 39 , On
elabli 1 done un premier relais a u lac MalAlpedia, un deuxieme aCa usapscal
en 1839, un lroisieme a Assemclquaghan en 1845 et un dernier au lac au
Saumon en 1848. Cechemin mililaire, peu pralicablejusqu'en 1842-1844,
epoque ou on y effeclUe des ameliorations, sen aussi d'etape aux courriers.
Jusqu'en 1867, date ou 1'0n termine Ie chemin Matapedia, c'est la seule
route se rendant a la partie habitee de la Gaspesie.

A I'imerieur de la peninsule, Ie besoin de routes devient pressanL Des LA VOIRIE
pelitions reclamentdivers chemins. En 1828, les habitanLsde Perce deman-
dent un chemin pour se rendre jusqu'a la riviere Malbaie40 . La meme
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annee, Ie depute de Gaspe, Roben Christie, presente un rapport detail Ie sur
les chemins dans ce distriu41 • Le document recommande que Ie gouverne
ment alloue I 150 livres pour I'ouverlure d' une route de J8 pieds de largeur
entre Ie bassin de Gaspe et Douglastown ou i1 existe deja un sentier de pied,
de ce demier endroil a Poinle-Saint-Pierre, ou il n'existe aucun chemin, et
de Newport a Pan-Daniel, ou Iii encore il n'y a aucune communication
terreSlre. La meme somme doil aussi permettre I'amelioration des chemins
deja ouvens entre Port-Daniel et la riviere Nouvelle dans Ie canton Hope et
enlre Bonaventure ella rivicre Cascapedia, ou la rouLe deja construite est
impralicable ['ete pour les charrelles etles voitures achevaP2. En 1829, des
sommes sonl VOleeS pour ouvrir des voies d'acces entre ces endroitsO ,

Toutefois, la Chambre d'assemblee, en mauvais termes avec Ie Conseil
executi f, est n~ticente aaccorder des fonds pour developper Ie rcsea u routier
des regions divisees en cantons et. habitees par des anglophones. Une
petition de lenanciers du comte de Gaspe a leur depute Robert Christie
reprend en 1830 les memes eternels griefs, Ainsi, I'article 4 de la petition
rappelle «que Ie mauvais et.at des chemins, et Ie manque tOlal de chemins
dans plusieurs panies du comIc rendentles communications extremement
difficiles et genent Ie COmle dans ses rappons internes et s'opposent a
l'essor de I' industrieH , » L'a rticle 5 pours uit en ces termes: « II n 'y a pas une
seule traverse regulierement etablie dans toutle COmle, quoique depuis la
Baie de Gaspe jusqu'a Ristigouche, on compte dome rivieres dont trois
seulement sont gueables a maree basse45 .»

Le second rapport du comite permanent sur les chemins et les ameliora
tions publiques, remis ilIa Chambre en 1832, recommande d'allouer des
sommes pour poursuivre les travaux deja entrepris entre Ie bassin de Gaspe
etla mission de Risligouche. Les traces priorit.aires som alors Ies sections
entre Pointe-a-Ia-Croix sur la Ristigoucheella riviere Nouvelle aI'oueslde
Carleton et entre I'endroit appele Barachois dans Ie canton Malbaie et
PerCe16. Le rappon favorise egalement la construction d'un pont sur la
riviere Nouvelle dans Ie canton Hope mais ala condition que Ies habitants
de I'endroit fournissent Ies materiaux de construction47 ,

Vers 1850, depuis la baie de Gaspe jusqu'aux environs du village indien
de Ristigouche ou aboulitle chemin Kempt, une voie de communication
est ouvene presque panoul et, en plusieurs endroils, il s'agil d'un chemin
au peuvent circuler des voi tures. II n 'y a cependant pas de voie d 'acces vers
]'interieur des lerres. Un probleme perdure: il ya beaucoup de rivieres non
encore pontees, La Gasp/'sie est tou tefois reliee au reste de Ia province par Ie
chemin Kempt, qu'empruntenl les voyageurs et la poste du dislricl.

LESERVICE
POSTAL

Le premier relais de poste de la Gaspesie voitle jour a Gaspe en ]804 alors
qu'on n'en compte que quatre dans lOul Ie Bas-Canada4B , En 1823, une
petition d'habitants de la Baie-des-Chaleurs demande qu'un chemin de
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paste sOil ouvenenlre celie region el Quebec. Le Iransponde la paste ne se
fait alors que durant la belle saison. Apartir de 1829, deux atrois courriers
par hiver enlre Quebec el Ie district de Gaspe communiquent « les revolu
t.ions du monde civilise aux habitants de ceue plage endormie~9». On re<;oit
le courrier a Quebec quelquefois deux mois apres la dale d'envoi el il en
coute quelque deux shillings pour une lettre, plus quatOfLe sous si €lIe est
inseree dans une enveloppe. «Aussi fa1lait-il que la correspondance pro
vint de I'ardeur irresistible d'une amanle delaisst'e, apres la cloture de la
navigation, au de que/que gros interesse dans une affaire des plus graves el
des plus urgentes; ou enfin d 'un deuil subit au deces evenements de famille
imprevus qui ne souHrent pas de deIais50 » Vers 1830, il se trouve un
responsable de la poste A Gaspe et un aulre it la Baie-des-Chaleurs.

Se rendre de la Gaspesie a Quebec en hiver prend de 15 a20 jours, que
I'on soit pani de la Baie-des-ChaJeurs all de la legion de Gaspe. Temoi
gnant aQuebec en 1830, Ie navigateur Joseph Barthe declare: «]e suis pani
Ie douze janvier de Carleton en suivant Ia Riviere Ristigouche jusqu'a la
Riviere Malapediac, en montant jusqu'au Lac, de la j'ai pris Ie portage de
Melis, ou je suis arrive Ie vingt-et-un janvier, el Ie vingt-huit a Quebec. rai
marche en raqueues de puis la Riviere Risligouche jusqu'a Metis. Nous
avons ete retardes parce que la Riviere Malapediac n'elait pas gelee5l .»
Abel Lucas, lui, est passe par la rive nord: « Je suis pani d u Bassin de Gaspe
Ie huit janvier €I suis arrive a Quebec Ie vingt·neuf [ ... ]. ]'ai traverse de
Grande Greve au Cap Rosier, el de la j'ai suivi Ie rivage de la mer ,iusqu'a
[Gras Morne). Ensuite j 'ai fait un portage d'environ une Iieue el demie, un
a utre a [Marsoui], d'en viron un mille, pou r arrived. Sainte-Anne [ ... ). Je ne
vis personne de trois jours el deux nuits 52 .» Les principaux intcresses a un
service regulier de la paste sonl les marchands de poisson qui font leurs
affaires avec I'extcrieur et qui doivent se tenir au courant des prix des
marchandises, de la disponi bi\ite des engages de peche el des conditions des
marches. En 1830, des nota bles d u comte de Gaspe se pIa ignent du service
postal dans les termes suivams: « Le COmte de Gaspe est la seule partie
importanle de la province qui soit privee de I'avantage de pouvoir commu
niquer regulierement dans ses propres limites par Ie moyen des Bureaux de
paste, privation qui se fait sentir vivement dans ses rappons civils, politi
ques el commerciaux avec la Capitale et les autres villes de la Province5S .»

Apres bien des demandes, les habitants de la Baie-des-Chaleurs obliennenl
en 1839 un service postal assez regulier. En 1848, un service hebdomadaire
est organise entre Quebec et Perce. Un courrier laisse Poi l1le-a-Ia -Crai x au
se lermine Ie chemin Kempl Ie mereredi a2 heures, alteil1l New-Carlisle a6
heures Ie jeudi et Perce a10 heures Ie samedi. II entreprend alors son voyage
de retour pour alleindre New-Carlisle Ie lundi a2 heures el enfin Pointe-a
la-Croix Ie mereredi amidi 5{. Au milieu du 1ge siede, avec l'avenement des
baleaux a vapeur qui circulent entre Quebec et les Maritimes, Ie service
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postal est assure I'ete de fal;on encore plus reguliere.
Dans la premiere moitie du 1ge siecle donc, Ie visileur qui veut parcourir

la peninsule gaspesienne en el(~ se deplace sunout a pied, quelquefois a
cheval et plus raremenl en voiture; illui fautlraverser des rivieres en bacs,
longer les cotes et Jes plages poureviter les montagnes. Si, 111;0ins chanceux,
il est oblige de voyager I'hiver, il doit se munir de raquettes et de chiens,
traverser les bois, Ies baies et les montagnes. Voyager par eau rete reste
peut-etre encore la sol ution la pI us facile, En LOut cas, pour comm uniquer
avec l'exterieur, Ie bateau demeure ie moyen de transport Ie plus valable.
Dans celie peninsule tres accidenlee, J'isolement est encore en 1850 un des
plus grands maux a vaincre.

La prise
de possession du sol

La sedenlarisation de la population gaspesienne apres 1760 amene I'ap
propriation par les habilants de Ia partie du territoire longeam la mer.
Alors que de grandes etendues de terrain som concecJees ades seigneurs eta
des commen;:ants, les pecheurs s'installent Ie long des anses de peche ou
pres des eiablissemenis marchands. A rouest de la baie des Chaleurs,
plusieurs agriculleurs occupent la prerniere ligne des terres, celie faisant
face a la baie el a la grande riviere Ristigouche. « Squatlers» ou proprie
taires Jegaux du sol occupe, its ne vivent en general que sur de pelits lopins
de terre. Quant aux Amerindiens, ils assistent impuissants a I'effritement
de leurs anciens lerriloires de chasse, maintenam convoites par des Blancs
de plus en plus nombreux.

LES NOUVEAlJX
SEIGNElJRS

L'ensemble des tenes non exploitees de la province sont des tenes publi
ques, designees cornme des terres de la Couronne; elles appaniennenl a
I'Ital. Le gouvernement vend ou donne res terres aux personnes qui lui en
font la demande. Generalement, sous Ie Regime anglais. ces grandes hen
dues de terrain sont divisees en cantons. Ace lenoir public) se joignent les
anciennes seigneuries, territoires accordes a des individus (Ies seigneurs)
pour qu'ils en concedent ensuite des parties aux colons qui en fOnl la
demande. Immedialemem apres la Conquete, la tenure seigneuriale est
reteguee au second plan. Les deux regimes fonciers des cantons et des
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seigneuries vont quand meme coexister jusqu'en 1854, annee ollIe regime
seigneurial est aboli. Apn?s la Conquele, une seule seigneurie est creee en
Gaspesie.

Quant it celles qui existaient deja sous Ie Regime fran(ais, elles sonl
toules abandonnees en 1760. Par Ja suite, elles passem en presque LOtalitea
des marchands, ades militaires au ades fonctionnaires angJais. En juillet
1765, Ie general Frederick Ha1dimand acquiert de Franc;:ois Lefebvre de
Bellefeuille la seigneurie de Pabos. En mars 1772, cclle de Grande
Riviere est conceder par un negocialll de Quebec, Henry Morin, aux
marchands Duncan Anderson et William Smith. En 1781, Donald McKin
non, ancien lieutenalll de milice, acquiert la seigneurie de Matane. En mai

~ Les Micmacs se
pJaignern alors des
empielemenls sur teurs
lerrilOires de chasse
lradilionnels... » Phow
lide de Sir Richard H
Bonnycas(tc, The
CanadaslIIl84J,184J.



16-1 H is/oire de ia Gaspe.sie

1786, le fief de Mont-Louis, propriete du negoCiant londonien Roben
Hunter, passe a Jame~ Curchard, marchand de Quebec. En )787, Ie
lieutenant-gouverneur de la Gaspesie, Nicholas Cox, se fait conceder l'ile
Bonaventure.

Un marchand de Londres, John Shoolbred, se voit accorder, Ie 24 j uillet
1788, une seigneurie qUl. portera son nom au fond de la baie des Chaleurs.
C'est la seule creee en Gaspesie sous Ie Regime anglais; eIle mesure seile
milles de longueur et un mille et demi de largeur. Elle s'elire Ie long de la
baie d'Escuminac el de la pointe Miguasha. En 1789, la seigneurie de
Sainte-Anne-des-Monts est concedee a Louis Vallee el Etienne Lajoie.
Cannee suivante, Ie fief de Grande-Vallee passe a Brice McCumming et
celui de Riviere-Madeleine aSimon Fraser. Le gouvernement, lui, reprend
en 1785 la seigneurie de la riviere Bonaventure et en seplembre 1796, celles
de Deneau (Pon-Daniel) et de Risligouche. Ces deux anciens fiefs fran(:ais
ont ete achetes en 1787 par des marchands brilanniques mais, parce que
plusieurs Loyalistes s'y som etablis, Ie gouvernement les f{~cupere pour les
rattacher a la Couronne.

Le peuplement n'eSl pas la priorite des nouveaux seigneurs. La seigneu
rie gaspesienne eSl d'abord achelee pour servir de comptoircommercial ou
a des fins de speculation. Les nouveaux seigneurs et leurs successeurs
pn~tendenl ne plus etre lies par les reglements etablis sous ie Regime
franc;:ais et, q uand leur fief est habite, bon nombre d'enlre eux a ugmentent
Ie cens et les renles et creent diverses redevances ou corvees. Vers 1850, la
plupan des seigneuries gaspesiennes sont encore peu peuplees, contraire
ment a celles du reste de la province.

L 'ouven ure des tenes reste done une preoccupation fOri secondaire pour
la quasi-tota!ite des proprietaires lerriens. Quel plus bel exemple quecelui
de Charles Robin qui ne vise que I'exploil.alion de la peche l:'t ne fail rien
pour encourager la colonisation dans sa seigneurie de Grande-Riviere,
bien au contraire. C'est en juin l793 que Robin achele pour 100 livres
sterling les moits de ce fief, coupant l'herbe sous Ie pied a un certain
Franl;ois De La Fontaine, de Grande-Riviere, qui etait venu solliclterde la
compagnie de Jersey un prel de 100 livres pour cet achat5S, La Charles
Robin Com pan y, par celte acq uisition, veut eViler que ses pecheurs-cl iems
residant dans la sei~neurie paient une rente a un tiers, reduisant ainsi leur
capacile de remboursemenl. Du meme coup, dIe s'assure un controle accru
sur la product.ion des pecheurs ainsi qu'un profit supplementaire sous la
forme de rente fonciere 56 .

Quant a. Pabos, seigneurie voisine, la colonisation s'y resume a
presque rien. Les gens preferent plulOl s'elablir aCOte, a Newport. L'eve
que de Quebec ecril en 1811: «Ses edifices sont ruines, sa peche fon
mediocre, et Ie seigneur aCluel, M. Hugues O'Hara, ne parait pas d'humeur
a. faire grande depense pour lui rendre son ancienne celebri le57 . ), Quelq ues
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annees plus lard, l'arpenteur Joseph Bouchette constate un peu Ie meme
elal d'abandon pour Ja seigneurie de Shoolbred. Meme si plusieurs por
lions de ce fief sont propres a la formation d 'etablissements, iIn 'esl occu pe
par personne «parce qu'il ne s'est point fail de concession panielle5B ».

La plupan des seigneurs gaspesiens elant marchands, leur but premier
etait de transformer leurs possessions en plates-formes commerciales ou
speculatives. Souven!, ils ont achett: leurs litres pour peu de chost's de
militaires ou hauls-fonctionnaires anglais devenus proprict3ires'terriens.
Vers 18~2, une pelilion venan! du district de Gaspe se plaint des charges
seigneuriales elevees qui ont souvent cours,9.

Les grands proprietaires terr iens on t I'obi igalion d 'ou vrir des chemins,
mais peu d'entreeuxs'en soucient. En 1830, par exemple, aucun chemin ne
traverse la seigneurie de Shoolbred alars que des sentiers et des routes ont
ete ouvens dans les cantons voisins. Dansce fief peu peuple,le proprictaire
multiplie au fil des ans les reserv('s clans ks contrals cle concessions de 10lS:
il rerientles bois, exige un huitieme sur Ie produil de la peche, vend les
emplacements de peche, prend la moilie de la recolle sur les pres naturels el
fixe les taux de cens et rentes a plus de dix sols par arpentOo.

D'autres seigneurs reslfeignem Ie rYlhme de concession des lots. Ainsi,
avant 1850, plusieurs colons se font refuser par Ie seigneur du lieu I'acces
aux terres des environs de Mont-Louis. D'aulres encore muhiplient les
clauses dans les contrats el reclament, pour suppleer a 1a baisse de leurs
revenus, des droiLS tombes en desuetude, comme les corvees elles droils de
chasse et de peche. On fait aussi des ventes deLOurnees et ficlives, des
confiscations, elc. Sans eIre gencraJisees, ces methodes sont fon employees
par certains seigneurs qui profilent de la passivite dt' leurs censitaires etde
I'absence de conln)les adminislratifs.

Si les seigneuries sont Ie plus souvenl mal exploilees ou pas exploilees du
I.OU t, les au tres terres sam aussi !Ouchees par une ceftai ne forme de specu la
lion. En efret, dans les dernieres decennies du ISe siecJe, on octroie des
lenes pubJiques a des nOlables, a des fonctionnaires au a des officiers,
surtout anglophones, en recompense pour services renclus.

Des personnages influenrs ou ruses, leIs Ics marchands John Shoal bred
et Isaac Mann, Ie fonclionnaire el marchand Hugh Finlay, Ie juge Felix
O'Hara, l'armateur Cbarles Robin ainsi que certains arpenleurs comme
Samuel Holland, John Collins et William Vondenvelden, obtiennenl de
celle fa(,:on de grandes elendues de terrain dans Ja lointaine Gaspesie.
Holland, Collins et Finlay, par exemple, se fonr conceder Ie long-de la baie
des Chaleurs des terrains deja occupes par des Acacliens. De meme, Louis
Fromenreau, avant d'etre nomme juge des plaids communs, rer,:oit des
tenes Ie long de la riviere Bonaventure. En 1766, Joseph Deane, officier
Iicencie, oblient 517 acres ala riviere York pres de Gaspe. L'annee suivanle,

D'A UTRES TYPES
D'OCCUPANTS
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le gouvernement accorde;'I Felix O'Hara, John McCord el Edward Manwa
ring I 300 acres de lerre dans le secteurde Gaspe; pI us lard, 0' Hara s' en fai I
conceder I 500 autres61 , De meme, en 1785, Ie gouvernement favorise
O'Hara, ses fils et les marchands John Shoolbred et Charles Robin en leur
cedam des tenes riveraines sans meme se reserveI', comme d'habitude, la
plage elles lots de greve. L'annee suivanle, il decide de ne plus octroyerde
parties de greve a d'aulres compagnies. Deux ans plus tard, Ie meme
Charles Robin, qui possede maintenant les terres adjacentes au barachois
de Paspebiac, obtient de vastes etendues de terrain a la suite des pressions
que ie lieutenant-gouverneur Nicholas Cox, fort endelle vis-a-vis de I'ar
mateur, a faites aupres du gouvernement. En 1792, Robin reclame et
obtient quelque 1000 acres de terres dans le canton Hope, a I'esl de
Paspebiac. Cene concession sen de reserve a bois pour Ie chamier naval de
la compagnie aPaspebiac certaines parcelles serontevenwellement cedees
a des pecheurs62 . La meme annee, le juge Felix O'Hara reclame 2200
nouveaux acres pour la seule raison que ses enfants som nes a Gaspe6S .

D'autre part, les Loyalistes qui arrivent dans les annees 1780 recJament a
leur tour des tenes, sans sc soucieI' des occupants acadiens ou micmacs. Le
capitaine JUSIUS Sherwood, envove en 1783 pour prepareI' l'etablissement
des Loyalistes, demande un an plus lard qu'on lui donne ies tenes «ame
liorees» et aulres de presque tous les habitants etablis a Paspebiac6l . Bien
sur, les Acadiens protestent. Le j uge Felix O'Hara, apres bien des embarras,
convainc les Loyalistes de prendre plutot les terres touchant a Paspebiac
(Petit Paspebiac, bien tot New-Carlisle)55. Apparemmem, Ie marchand
Charles Robin, ne voulant pas etre importune par la trap grande proximite
des Loyalistes, tout en desirant s'assurer leur clientele, obtient de Caire
deplacer Ie village prajet(·66,

Le gouvernement accorde par billets de location 200 acres de bon terrain
a chaque adulte male et 50 acres supplementaires pour chaque femme et
enfant. Jusqu'en 1786, le gouvernement anglais entretient ces familles:
rations et semences pour trois ans, instruments araLOires. meubles, literie,
etc. Le lieutenant-gouverneur, Nicholas Cox, depense plus de 80 000 Ii vres
sterling pour faciliter J'(~tablissement de ces colons, mais sans grands
resultats, Tellement que l'un des magistrals du district, Ie juge John
Ga wier Thompson dit un jour: « Cet argent n 'a pu qu 'eIre Mpense afaire
des excavations sous terre, car on ne voit rien sur Ie sol qui puissejustifier
une telle depense67 .»

On commence a faire l'arpentage des terres des Loyalistes a l'auLOmne
1784 pour Ie poursui vre j usqu 'en 1787. Deux ans plus tard, Ie gouverneur
forme un comite des tenes compose entre autres du lieutenant-gouverneur
Cox, de I'armateur Charles Robin, de Felix O'Hara et d'Isaac Mann jr. Ce
comite doit, entre autres choses, distribuer aux Loyalistes cles billets de
location, documents qui attribuem aux requerants des lots « de ville» etde
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culture 68 . Malgre toul, devam Ie peu d'avenir que semble presenter la
region, de nombreux Loyalisles abandonneront la panie et quit/erom les
Iieux.

L'installation des nouveaux venus ne se fail pas sans heuns avec Jes
habitants deja en place qui voient souvent leurs terres menacees. us
Amerindiens de la riviere Ristigouche ont ainsi de serieux problemes avec
leurs voisins de race blanche. A l'epoque de la Couquele, leur terri wire
s'etend des rivieres Cascapcdia sur la rive sud gaspcsienne jusqu'a la riviere
Miramichi au Nouveau-Brunswick. Pour eux, 1a propriete ne se mesure
pas avec des chaines d'arpenteurs. Les premiers as'etablir pres d'eux soOt
les Acadiens. Apres la dispersion de 1755, les Micmacs de Ristigouche
voiem avec une certaine craime a(f] uer plusieurs cen lai nes d 'Acadiens. Par
Ja su ite, ceux-ci se dispersem mais certaines fa mi lies s' instailem pres d 'eu x,
en Gaspesie comme dans la region de Campbellton. Les Micmacs se
plaignent alars des empietements sur Jeurs territoires de chasse tradition
nels et denoncent la construction de bateaux par les Acadiens et leur
intention, laissent-i1s entendre, de se livrer a la piralerie contre les
Anglais69

Un Jilige surgit entre Amerindiens el Acadiens. Moyennam une rede
vance, les colons de Bonaventure j usqu'a Miguasha allaient couper du foin
dans Ies prairies et marais de Ristigouche. Les Micmacs veu lent a ugmen tel'
Ja redevance, alleguam que la coupe du fain fait disparaltre Ie gibier. lis
denoncent aussi I'empietement des Acadiens qui lentent, en vain, de se
faire conceder par Ie gouvernemem des lerres a J'embouchure de la riviere
Ristigouche, Ceci fait dire au juge Felix O'Hara que ni les uns ni lesaurres
ne sembJent connaitre leurs frontieres el que les Amerindiens ne semblent
pas concevoir qu'ils doivent demeurer dans certaines limiles7o . Les (api
taines de milice etle juge O'Hara lui-meme essaienl en vain de regler ceue
affaire avec les autochtones. Ceux-ci desirem un arrangement en presence
du gouverneur lui-meme. En mars 1784. lc lieutenant-gouverneur de la
Gaspcsie, Nicholas Cox, tranche Ie differend en confirmam la cou lume
voulant que Ies Acadiens paient un dollar pour couper les foins de Risli
gouche el. en certifiam aux Micmacs Ie seul droit de pecher et de chasseI'
dans et pres de la riviere Risligouche, mais dans certaines Iimites precises.
Par Ie Oleme arrangement, on cree une lOne lampon a I'est de la riviere OU
les deux groupes peuvem chasser. En fait. les droits territoriaux des Mic
macs ne som jamais vraiment dCfinis; mais a la suite de leurs premieres
reclamations, auxquelles on a pOrte atlention, ils se croient assures de
droilS inalienables sur Ie terriwire silue entre les rivieres Risligouche el
Cascapedia 71 . W.F. Ganong resume la situation des Micmacs de I'apres
Conquele: «Jusque-Ia, les Indiens erraient <;:a et la et campaient la ou i1s
voulaient, sans ent.raves de la part des Blancs, comme sans reconnaissance
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Carnpemenl sur la rivihe
Risligouche. Alexander

Henderson. Vers 1870.
(APC)

formelle de leurs droils ;1 la possession du sol. Mais Ie developpemenl
rapide de la colonisa lion, aceue epoq ue, mi t vi le les Bla ncs en COnlaCla vec
les groupemems d'Indiens et sur leurs champs preferes de chasse el de
peche; ce donl ils se plaignirenl souvenl et presque inulilemenli2 .»

Avec l'arrivee elt' C010llS ecossais et surtout loyalisles apres 1780, Ie
probleme de la propriete {errienne va s'envenimer. Les tenes des Micmacs
de Risligouche lemcm bien des gens. JUSlUS Sherwood, l'envoyespecial du
gouverneur aupres des Loyalistes, dit bien dans son rappon d'aoCit 1783:
« II y a ici [<'I I'embouchure de la Risligouche] une grande elendue de
bonnes tenes, mais les Sauvages de Risligouche les reclament, comme
lOules les prairies sur la Risligouche, lesquclles sonlles plus vaSles et les
plus belles qu'il yair au monde, el rapponeraienl, si on en avail un soin
convenable, plusieurs cenlaines de mille lOnnes de bon foin B »

Isaac Mann, Loyaliste venu de la region de New York elconcessionnaire
lerrien, pressenl bien les possibililes lucralives de ces prairies, surtoUt que
I'on fait croire aux Acadiens de la Baie-des-Chaleurs, parah-il, que la ou Ie
loin ne pousse pas naturellemenl, il eSlimpossible d'en cultiver. On se rend
donc de panoul a Risligouche ou Ie foin eSl abondanl. Les pres d'un
affluent de la Ristigouche, Ja riviere du Loup, couverts par la maree haule,
sont paniculieremenl apprecies des betes acomes. Isaac Mann demande
donc, des 1780, la concession des pres de Ia Ristigouche. II obtient 2000
acres de lerre a I'ouest de la riviere Nou velie, em pie tan l ai nsi sur les lenes
des Micmacs. En fail, Mann occupe ces tenes avanl d'en avoir oblenu les
li lres.

Suite aux recriminations des Micmacs, Ie gouverneur Carleton met sur
pied en 1786 un comi[(~ forme du lieutenant-gouverneur Cox, de l'abbe
Joseph-Malhurin Bourg Cl de l'arpenteur John Collins. Ce comire doir
examiner les condilions pour que Ie peuplemem blanc puisse st' poursui
vre sans heuns. A la fin juin, Ie camite sejourne au village de Risligouche
dont Ie chef, Joseph Claude, rec/ame pour les siens les terrains de chasse du
cote nord de la Ristigouche el un droit exclusif de pecheau saumon H Cox
repond que leurs terres sam d'anciennes seigneuries fran,aises passees it la
Couron ne britanni q ue et que Ie rai allend de ses Amerindiens q u'ils [assent
de la place a« ses aulres enfan lS les Anglais elles Acacliens, q u '[ ils1devaient
consiclerer com me des freres 75 ». Les comm issaires convai nq uen lIes chefs
micmacs cl'abandonner une partie du territoire reclame, dom la riviere
Nouvelle ella pointe Miguasha, d'accepter une delimitation de terrain a
COle des terres octroyees <lUX Blancs el ils les assurenl que leurs droils
exclusi[s de peche seront proleges. Le lilige paraissant regie, l'arpenteur
William Vondenvelden mesure, en ocwbre 1787, un Jot de 2520 acres pour
Isaac Mann, lranchant dans Ie lerrilOire que les Micmacs se sont reserve,
leur laissant mains de J 000 acres. L'annee suivante, I'arpenteur John
Collins trace une nouvelle lig-ne separanl les tenes a l'avantage des Mic-
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macs. Le Conseil legislaliC approuve les deux arpenlages en 1790 ella
confusion qui en resulte dure longlemps76.

Pendant ce temps, la famille Mann fait de bonnes affaires avec les foins
des pres qu'elle a oblenus. Les colons acadiens, qui se plaignenl de la
concession des prairies de la Ristigouche a Mann, doivent ainsi payer des
droils sou vent exorbi tan ts pour Caucher ou son t obliges de tuer leur betail.
Le missionnaire de Carlewn, qui dessert la region, ecrit a l'b:cque de
Quebec: (, Mr Mann a faille LOrt Ie plus considerable qu'on puisseau pays;
s'il est maitre des pres, on n'a rien alui dire; il a vendu !Out Ie foin de Restig.
aux gens du Resligouche, not.ammenl aux habilants du Brunswick qui
sonl d'une province elrangere. Nos Acadiens se voyent reduils a tuer enLre
150 el 200 beles acomes faule de foin n »

En 1819, une requelc de plusieurs habitants de la Baie-des-Chaleurs se
plaignant d'un des cinq fils d'Isaac Mann, Edward, aboulit en Chambre el
necessite la formation d'un comite d'enquete78 . Les plaignanls soutiennent
que depuis toujours les colons fauchenl en commun la prairie de la riviere
du Loup. De plus, une ordonnance du lieutenant-gouverneur de Gaspe
emise en 1784 avaitlegalise la chose. La requele dit aussi que Ie j uge de paix
et commeri;ant Mann, «etant venu a bOUI, a force de persecutions, de
chasser de leurs terres les Sauvages de Ristigouche », assura les colons q u'il
delenait une concession approuvee el obligea les pelitionnaires et autres
colons a lui payer une redevance annuelle pour faucher sur la prairie de
Ristigouche. Aussi il reclame des sommes considerables et, atitre de .iuge de
paix, emprisonne et saisit ceux qui fauchent comme auparavant. Les
plaignanls disenL aussi: «Que ledit Edward Isaac Mann eSl lOut-puissant
dans cet endroit eloigne, et qu'il exerce sur les Petilionnaires et autres
habitans ainsi que sur les Sauvages une domination lyrannique alaquelle
personne n'a Ie courage de resister, tellement que s'il n'esl parle un prompt
remede il est impossible aux Pelitionnaires de demcurer avec leurs etablis
semens. Que les Sauvages atlribuant aux Blancs les maux que leur fait
endurer ledit Edward Isaac Mann el aulres Marchands de la Baie des
Chaleurs se sonl pones el se portent frequemment a des voies de fail elanl
meme commis quelque homicides, et que Ie mal ne peut augmenlers'il n 'y

est pourvu 79 .»

En celte meme annee 1819, la Gaspe Land Commission, donI nous
etudierons plus loin Ie r6le dans la peninsule, adjuge a Mann son terrain
d'apres Ie trace de l'arpenteur Vondenvelden. Les Micmacs se plaignentdu
deroulement final de loule cetle hisLOire et affirment s'etre faits duper. En
ocwbre 1826, aux plaintes micmaques, Ie gouverneur Dalhousie repond
qu'il ne peut changer les limites d~terminees par les adjudications deja
faites 8o.

La meme annee, Dalhousie se rend aRistigouche renconlrer les Amerin
diens. II leur offre des terres avoisinant Ie lac Mal.apedia en echange de
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I'emplacement de leur village, plus une reme annuelle de 600 (ivres slerling.
lis refusent. L'abbe J.oB.-A. Ferland commente plus lard a sa fac;:on ceue
offre du gouverneur: «L'offre el.ail avanlageuse; avec I'assurance d'une
somme d'argem fan imponante, ils devenaient maitres d'un lac ou Ie
saumon mODle en abondance dans la saison du frai. Or pour eux, la peche
au saumon est une occupation favorite et un moyen de subsist.ance [... j IIs
se mettaient a l'abri des empietements des blanes el occupaienl Ie cenlre
d'un pays de chasse. [Mais iIsj ne purent se resoudre a abandonner les
ossements de leurs peres81 »

Depuis de nom breuses an nees, les colons empieten Lsur ce qu 'ils conside
reDlleur appartenir. Un missionnaire ecrit qu'on laisse lOutefois assez de
terrain aux Amerindiens « pour les amuser eL les empecher de se plain
dre 82 ». De la meme fac;:on, on leur enleve de pelites lies ou ils faisaient leur
sucre et un peu de culture depuis longtemps. On leur dit: «Laisse-moi cetLe
ile. Ie roi me l'a donneess .» Au fd des ans, d'aulres incidents atlisent les
griefs des Amerindien s. Ceux-ci se plaigneDl en effel au gou vernement que
«Ies bourgeois anglais du Ristigouche» empietcnt sur leurs droils etleurs
reserves. Selon ces plaintes, les Anglais barrent la riviere Ristigouche et,
avec des fileLs, inlercepLent Ie saumon, enlevant aux Micmacs des milliers
de quarts de poisson. L'hiver, ceux-ci SOnt done reduits ,'Ila seule chasse
pour vivre ou encore «ils achetenL a credit et a haUL prix. chez ces memes
Anglois; j'ai vu une liste de ce qu'i1s doivent a Mr Ferguson; elle monte a
plus de 400 !ivres; ils doivem autant a Mr Mann; el 200 aun a utre marchand
[M. GUereL]. raj demande aux Sauvages pourquoj ils s'endelloient ainsi;
ils m'onl repondu: qu'on avait pris leur vie dans ['eau, qu'd falloit bien
qu'on leur don.nat aman.ger81 .» Leurs doleances ne sont pas ecouttes par
les aUloriLes, qui ne leur om pas encore verse les compensations promises
en 1786 en relour de la concession de tenes aux colons. En [828, une loi
visanL a resLreindre la peche au saumon fai r. deborder Ie vase. d 'aur.an t pi us
que les Micmacs croient, aLon ou a raison, que LOules leurs Lerres risquenl
d 'etre occupees. C'estl'abbe Edouard Faucher qui reussiL ales arreLer. alors
qu'ils s'appreLem a prendre les armes pour aller massacrer les colons
ang1ais voisins.

En 1833-1834, l'ex-depute de Gaspe, Roben Christie, est au centre d'une
autre controverse. Les aULOchtones contestent la Iigne qui separe leur
terri toire de celuj de Christie ala Pojnle-a-la-Croix. Ce dem ier a vail acquis
aune vente du sheriff, en 1824, des tenes er.le manoird'Edward Isaac Mann
alors poursuivi par un autre grand propriet.aire, un Ecossais du nom de
Ferguson. On en vienl finalement a un accord el Christie rec;:oil une
compensation du gouvernement pour la panie du terrain qu'il remet aux
a uLOch LOnes. L'abbe Malo, missionnai re chez les Amerindiens, et I'eveque
de Quebec. Mgr Signay, avaient fait des pressions aupres du gouverneur
Aylmer8~.
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Au fil des ans, les proprieLaires voisins des Micmacs contin uem a empie
tel' sur les terrains de la tribu. Encore une fois, suiLe aux plaimes repeLees
des autochLones, une aULre commission des Lenes siege et eHe repond aces
nouvelles doleances par la negati ve, confirmanL I'arpentage de Vanden vel
den. En 1840, Ie responsable des affaires indiennes au gouvernemem
recommande qu'on declommage les Amerindiens de RisLigouche en leur
cedan Ldes terres pres de leur village; en 1845, les a u Lori Les a pprou vem ceLte
suggestion et en 1851, on accorde a ux Micmacs un territoire s'ajouLant ala
reserve qu'ils possedent a I'arriere de leur village de PoinLe-a-la-Mission.

LESTERRES
DES ACADIENS

Les Acadiens de la Baic-des-Chaleurs, dom cenains som et.ablis depuis
1759-1760, ant aussi des problemes pour se Caire reconnaitre la propriete du
sol qu'ils occupem. Ces refugies, installes aBonaventure, aCarleton et en
quelques autres endroiLs, occupent des LeITeS riveraines sans Litre de pro
priete lorsqu 'en 1766 John CoUi ns vient fai re l'arpemage des tenes. Par la
suiLe, ces « sq ua tters» attenden Lque Ie gouvcrnement leur accorde des tieres
authentiques de propriete pour Ie sol qu'ils defrichent et ensemencem
depuis plusieurs annees. Leurs inquietudes se mullipliene a I'arrivee des
premiers Loyalistes qui s'insLa lIenl pres d'eux, q uelq uefois a leur place, ou
encore sur des terres qu'i!s reclamaient pour eux-memes.

Les Loyalistes se fom plus insistants que leurs voisins pour obtenir des
tines de proprieLe effectifs, mais ils ne re~oivem que des billets de location.
Toutcfois, les nouveaux colons anglophoncs beneficicnL de l'appui des
alllOriles qui pretent une oreille plus attentive a leurs doleances. Ainsi, en
1793, Ie premier depute de Gaspe, Edward O'Hara, transmel au gouver
neur 25 requetes de personnes desireuses d'obtenir des terres en Gaspesie.
Ces demandcs sonL [avorablemem accueilIies et des leures-patentcs som
preparees concedant les terres demandees86 . Une vingtaine d'Acadiens de
Bonaventure ecrivent en 1789 au gouverneur Dorchester au sujCt du favori
tismc manifeste envers les colons anglophones: «Cette distinction nous
alarme [... ] et nous semble une voie n~servee a quelques ambitieux plus
puissants que nous pour nous troubler87 .» Ils demanden[ des tines pour
savoir a quels seigneurs payer des droits. Ils obLiennent des billeLs de
location mais non de vhitables tines officiels, malgTe une autre petition
adressee en 1795 aFrancis LeMaistre, lieutenant-gouverneur de Gaspe. Se
plaignant d'etre les viClimes de tentatives d'extorsion, ils ecrivent: « Des Ie
commencement de leur arrivce dans la Baie, M. \Villiam Van Felson
s'opposa a tout etablisscmem se disant sei~neur de tout Bonaventure. On
decouvrit a la fin qu'il n'avait que cinq cents arpems. En 1785, George
Law, Ecuyer, informa vas suppliants que I'Honorable Hugh Finlay,
[cuyer, reclamait leurs fermes. Ils crurent acheter la paix en payant au diL
Mr. Law, comme agent de M. Finlay, sous Ie nom d'une rent.e annuelle, un
impol de six piastres. M. Shoolbred en 1788 produisit d'autres tines, et par
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les moyens d'adresse extorqua une obligation de vos suppliants de lui
payer une renle annuelle, un impch de six piastres. M. Vanden- Vclden
[I'arpemeur) avant son deparl de Ja Baie leur a communique une autre
lettre de M. Finlay qui avance avoir obtenu leurs terres so us Ie grand sceau
de la province, et leur annonce ulterieurement que leurs enfants ne doivent
pas se £latter d'en jouir apres leur deces88 .»

Ce texte montre bien les sentiments d'inquieLUde que ressenlem les
Acadiens devanl ces tentalives repetees pour leur extorquer leurs terres,
surtoul qu'en cette meme annee un plan se dessine, semble-l-il, pour
etablir des seigneuries avec proprietaires anglophones sur des terres occu
pees par les Acadiens89. Acoups de req utles, certai ns obtiennem, apartir de
1796, leurs tiu'es de propriele. Mgr Plessis, eveque de Quebec, teril, lars de
son voyage de 1811 en Gaspesie: « Les habi tants de CarlelOn sont generale
ment proprielaires des fonds qu'ils occupent, si I'on peut considerer
comme tilres de propriete les certificats du gouvernement qui aUestent
qu'ils occupenl. A Bonaventure, sept ou huit habitants ont des proprietes
certaines ... Tous les autres possedent sans titres ni cenificals, et n'onl
jamais pu en oblenir, nonobstant leurs demandes reiterees. lis cultivent
neanmoins au risque de lOut perdre: ils ont meme ameJiore leurs terres en y
faisant des prairies90 .» On en vient a unc solution panielle de ce probleme
en 1825 seulemem, apres la creation de la Commission des terres de la
Gaspesie.

En plus des Acadiens, qui n'ont que la tradition pour garantir leurs
proprihes. el des Micmacs, qui voient fondre leur lerroir, des Loyalistes
etablis par Ie gouvernement et plusieurs autres personnes venues de I'exle
rieur n'on! pas non pi us de tiLJ'es reguJiers de propriete. Les « sq uallers»,
c'est-a-dire ceux qui n'om pas de titres legaux de propriete, sam alors tres
nombreux. Lorsque la population S'aCCfOJ[ et que Ie terrain devient plus
rare, a la Baie-des-Chaleurs surtout, des problemes de delimitation de
proprieleS surgissent, compJiques par Ie fait qu'aucun litre de concession
n 'eta bli l. les prel.emions respecti ves des n~claman ts. C'esl pourq uoi, en
1818, Ie depute de Gaspe, James Cockburn, presente a la Chambre un
projet de loi autorisantle gouverneur aDommer des commissaires charges
de s'enquerir sur les heux de ce probleme el de juger a qui doivent
appartenir les proprietes en lilige. La loi esl CI1tcrinee en 181991 .

La nouvelle commission issue de cette loi est composee, emre autres, de
Jean-Thomas Taschereau, ex-depute dc Dorchestcr et biemot depute de
Gaspe, de Louis-Juchereau Duchesnay, de I'arpenteur du Bas-Canada,
Joseph Bouchene, el du fumr depule de Gaspe, Raben Chrislie, a litre de
secrelaire. La commission eSI chargee, en plus de reg[er Ie contentieux des
terres, de s'enquerir des besoins de la peninsule gaspesiennc. Elk lienl des
seances en Gaspesie des [819 et I'annee suival1le, dans un premier rappon

Joseph Bouchelle,
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au gouvernement, elle demande d'encourager I'agriculture, de tracer des
chemins et de fa voriser I'amenagemenl du port de Gaspe. Les commissai"res
etudient a ussi les di verses reclama tions des ha bi Ian ts92 . Ils visi tem la
Gaspesie duram les eles de 1819, 1820 et1823. Le mandaL de lacommission
expire en avril 1825 el631 reclamations venam d'environ 1000 personnes
auraient alors ele reC;ues Ct reglees selon Ie princi pe premier q u'un indi vid u
eSlle proprietaire d'un 101 s'il a la preuve ecriLe qu'ill'occupe depuis dix
ans. Le «squatter» ne se voit reconnaitre un titre de propriele que s'il
occupe une terre depuis au moins vingt ans. En 1821, Ie docteur Von
Hfland, de passage dans la region, ecrit au sujet des travaux de celie
commission: «Les comrnissaires ayant ete aULOrises a recevoir toutes les
reclamations pour les teITes que pourraient faire les habitans de Gaspe, en
consequence quelques individus se presenterent pour demander des lots
extraordinaires; et comme ils payerent.les droits, ils som enregistres main
tenant sur Ie tarif des concessions. On m'a dil que q uelq ues-uns d'entr'eux
avaiem e[('~ assez deraisonna bles pour demander j usq u 'a deux mille acres.
Si on les leur accorde ce sera creer une seconde espece de monopole qui
detruira les plus belles esperances du gouvernement, car son but n'etanl
que <I'encourager l'agricullUre, ce qui ne se peut Caire sans encourager en
meme temps de nouveaux habitans a venir s'etablir, il est absolumem
necessaire de presenter dt'S situations commodes et avan tageuses aceux que
I'on veut atLirer93 .» Les souhaits de Von Iffland ne sont pas tout a fail
exa uces car certai nes personnes se voien Lconfi rmer de gTandes etend ues de
terrain. Les adjndicatiolls (aites par la Commission des terres ne consti
tuent pas des titres reguliers et ne sonL que des billets de location qui
doivent etre rem places par des lettres-pa Lentes. Or, les adj udica tai res, pOu I'

la pI upan, ne se donnem pas la peine d 'acq uerir ces documents et n 'oblien
nent ainsi aucun Litre regulier de propriete.

Dans LIne petition que des habitants du district de Gaspe envoiem au
gouvernemem en 1830, quelques-uns des griefs enonces traitem parlicuJie
rement du travail de ces comm issaires des teITes. II y est di t q ue la loi de 1819
n'a pas repondu ason ohjectif d'assurer les habitanls dans la possession de
leurs terres eL que les enqueteurs ont laisse la population dans une condi
tion pirt' qu'avanl. De plus, ils accusent des membres de la commission, en
paniculier Roben Christie, d'avoir ind(iment exige de l'argent de divers
reclamants9+. Selon Jes petilionnaires, d'autres irregularites auraient aussi
etC commises. Les commissaires et les arpenleurs rHulent ces accusations
devant un comite special et les choses en rest.enl la.

Le probleme de la propriete lerrienne en Gaspesie perdure durant tOllt Ie
1ge siec1e. Ainsi, un document gouvernemt'mal de 1891 mentionne que
« pI us de la moi tie des gens des carntes de Gaspe et Bonaventure [...J n 'om
pas de titre de propriete, pas merne de billels de location 95 ». Ce n 'est qu'en
1909 qu'un arrete en conseil de la Legislature provinciale tranchedefiniti-
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vement la question. Des lenres-patenles sont accordees, entre autres, aux
individus dontles reclamations n'ont pas ete rapponees par la commission
de 1819 et a ceux qui n'ont pas reclame de lemes-patentes officielles a
I'cpoq ue. La seu Ie condition d 'admissibilite exigee est que ces gens ('tleurs
descendants aient occupe ces tenes d'une fa~on continuelle, paisible el.
ininterrompue. Cene mesure mel fin aux innombrables querelles au sujet
de la delimitation et de la possession du sol.

Depuis la nouveHe organisation des Lerres selon la tenure dire libre, la
Gaspesie voil son I.erriloire se diviser graduellement en canLOns, qui som
cependant mal subdivises. A la Baie-des-Chaleurs, sont crees les cantons
Matapedia, Risligouche, Mann (ou se trouve la reserve micmaque), Nou
velle, Carleton, Maria, New-Richmond, Hamilton, Cox, Hope eL Pon
Daniel. Ces cantons ont generalement de huit adouze milles de largeur sur
neuf de profondeur96. Dans Ie comre de Gaspe, apparaissen( les cantons
Newport, Perce, Malbaie, Douglas, York, Baie-de-Gaspe-Nord, Baie-de
Gaspe-Sud, Sydenham, Cap-des-Rosiers, Fox el. Cap-Chat.

Vers 1820-1830. Ies terres qui sont occupees en plus grand nombre som
celles situees pres de la mer dans It's cantons it I'ouest de Bonaventure. En
pi usieurs endroi ts, Ia ligne de from des concessions eSl presque LOU ( ha bi
tee. Ainsi, au cours des annees 1825 a 1828, I 'agenl des teffes James Craw
ford aurail accorde queIque 170 concessions couvrant 23580 acres dans
taus les cantons de la Baie-des-Chaleurs. Cependant, ces concessions sont
gratuiles, non-aulOrisees et consignees sur des formules que Crawford a
lui-meme fait preparer. Le gouvernement enqueLe etl'arpenteur William
McDonald fait rapport en 1848. Une panie seulement des concessions de
Crawford sont alors reconnues9;.

Ce ne sont pas seulementles nouveaux venus qui profitentdes nouvelles
concessions. Le plus souvent, on cede des 100S ades habitants des environs,
it leurs fils ou ades commerc;anls locaux. I.e registraire du com[(~ de Gaspe
ecrit en 1849: « L'etendue de terre comprise dans 32 contrats est de 4296
acres. Les ven tes it de nou vea ux colons sontl.res peu nom breuses, si meme il
y en a aucune [... J. Le clecroissement de I'immigralion empeche que les
lenes ne s'ouvrenl. rapidemenl 9B ,>,

Dans I'ensemble, peu de nouvelles tenes sont ddees ades fins decoloni
salion avant l850. La peche etant Je moteur de I'economie, les pecheurs
n'occupent ou n'achelent que de petits Iopins, appeles lots de greve. Par
ailleurs, la vie du colon est aussi miserable que celie du pecheur. L'activite
de la mer demeure plus altrayante, ne serail-ce que parce qu'elle offre un
profir plus immediat que Ie defrichemenr et la culture du sol. Pour Ie
culLivaleur, la pcche s 'avere aussi un precieux complement. Meme pour un
groupe comme cel ui des Loya Iis tes, donl on facil ile pourtant J'el.ablisse
mem, les conditions d'inSlallation el les exigences elu travail de defriche-

S'ETABLIR
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mem el de cullure ne som pas des plus aisees, et plusieurs families quillenl
les lieux. Temoignant en 1818 devanl un comite de la Chambre d'assem
blee, Isaac Mann donne des renseignements sur les Loyalisles etablis a
Ristigouche et sur les conditions d'elablissement qu'un colon arrivantde
I'exterieur devait remplir: « Un homme qui s'el.ablit doit avoir les moyens
de se ponrvoir avec sa famille de provisions pendam au moins une annee
apres ctre arrive su r sa terre [ ...1J'ai loujours considere 20 a25 Ii vres sterii ng
pour chaque individu d'une famille comme la moindre somme gu'un
homme dlll avoir en argent en partant de Quebec pour se mell.re sur sa tene
[...1 Pour avoir un billet de location, Ie colon doil avoir Ie moyen de se
rendre sur son 101 elles moyens d'y subsister pendam une annee. Des que le
choix du 100eSI fail, on ne permel aucun echange [...J Le temps fixe pour la
residence avam qu'un homme soil mis en pos~ession de son titre est de trois
annees, si duram ce temps, il a conlinue d'accomplir les conditions d'eta
blissement, on devail Ie lui donner immediatemenI99.»

Sur Ie plan administratif, il eSI a remarquer qu'en 18261es lerres publi
ques, auparavant concedees gratuitement, a I'exceplion de J'arpentage et
des lettres-palentes qu'il fallail payer. sont maintenant vendues a I'en
chere. Des commissaires doivent indiquer au gouverneur les Lenes aceder
aux evemuels acheteut'5.. Le systeme des oClrois gratuils (100 acres au
maximum) se maimienl LOutefois pour les lots siLUes Ie long des grands
chemins. Certaines conditions specifiques d'elablissement sont cependant
lou.jours exigees. En 18:12, une petition emanant du district de Gaspe et
presentee par Ie depU[(~ de Bonavemure a la Chambre declare: « On
n'~prouve l'idee seule de vendre les lerres de la Couronne dans Ie DistriCi. de
Gaspe par la voie d'un agent des lenes de la Couronne ou de Commissaire
pour Ie Bas-Canada. [On) considere ce systeme comme decourageant el
nuisible a l'etablissemenl du Disuict de Gaspe el[on] souhaite ardemment
qu'il soil trouve et adople q uelque nouveau mode facile et eClicace dans son
operation pour I'encouragement, la reception et I'elablissement des
Emigres dans ce District 1oo.»

Cepenctant, si a partir du deuxieme quart du 1ge sieele il est requis
ct ,acheter les tenes, plusieurs « squatters» s'i nstallem encore ilJega lemen t,
esperam se les faire reconnaitre plus tard. Le prix d'achat des lots semble
un handicap certain. L'arpenteur Fournier ecrit en 1847, au sujet du
canton Cap-des-Rosiers ou sont etablis de nombreux « squallerS», panicu
lierement des Irlandais: « Si les gens som forces de payer leurs lots comp
tant ou a un prix eleve, Ie plus grand nombre par leur pauvrel.e vont cue
obliges d'abandonner leurs tenes. Tous ces gens el plus paniculierement
les europeens se SOnt loges sur ces tenes etant bien pauvrcs ne vivant en
panie que de peche et le serom encore longtemps aval1l. de se lrouver la
somme necessaire. Deja quelques personnes aisees se proposenl c!'acheter
une grande etendue de ces lenes, qu 'ils revendronl aprcs un certain nomhre
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d'annees it benefice IOI .»

Depuis 1831, Ie prix dt's terres est devenu fan eIeve a u Bas-Canada. Les
ventes it I'enchere encouragent cent: augmentation. En 1811, on vend l'acre
de terrain deux chelins au shillings ($0,40) dans BonavenLure el un chelin,
six deniers ($0,30) dans Gaspt,I02. Ce n'eSl toulefois pas enorme puisque
dans d'aULres endroits on paie dix, quinze et vingt chelins l'acre. Un peu
plus tard, Ie prix de depart des encheres dans Gaspe est de trois chelins
($0,60) l'acre eL les terres semi-defrichees se vendenl de dix it vingt-cinq
chelins ($2 a$5) l'acre l03 , Vers 1850, Ie prix de depan pour des terres de la
Couronne eSL de deux chelins ($0,40) l'acre dans les deux camtes.

Dans les endroi IS all la peche est I'acti vi lI~ predomi nan te, la valeur du sol
est d'abord fonction de la qualite qu'i1 offre comme base d'operation pour
ceLte induSlrie. La valeur des terres est d'autant plus grande qu'on se
rapproche des graves les plus imponantes etles plus convoitees, generale
ment appropriees par les societes marchandes pour leurs besoins de pro
duction et de transformation du poisson. La division des terrains est plus
poussee pres des graves les plus impOrlanLeslo~.En general, donc, I'occupa
Lion d u sol gaspesien a celie epoq ue se rai L de fa<;on pi uS au moins
sLructurt'e. L'appropriaLion des terres a des fins de colonisaLion agricole
demeure encore fort secondaire, la cU(LUre du sol eWill une activitt peu
valorisee dans la peninsule.

Une agriculture embryonnaire

Activite inherenle a la siwation geographiqueel a une longue tradi tion, la
peche reste j usqu'a la fi n elu 1ge siecle Ie mOLeur economique de la penin
sule. La culture d u sol, generaliste ai lleurs au Bas-Canada, eSI simplemem,
pour un certain nombre de pecheurs gaspesiens, une occupation comple
menta ire. Pour bea UCOLIP d 'a u tres, elle eSL lOut;1 fait ignorce. Le seLlI noya u
importan Ld 'agriculte urs all 1ge sieck se lrou lie Ie long de 1a baie des
Chaleurs, dans sa panie ouest. II est a signaler que LOliLe la cote gaspt'
sienne, de Cap-Chat jusqu'a la region de Perce. offre generalemel1l une
bien faible ctendue de sol fenilf', alaI'S qu'a la Baie-des-Chaleurs, Ie c1ima(
est plus doux el Ie Lerrain mains accideme.

Les premieres generations d'Acadiens instalJees en Gaspesie. Ie long de la
bait des Chaleurs, s'inleressenl deja ?l la cultUr(' elu sol. Raymond Bour-
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dages consLruit meme deux moulins agrains pres de Bonaventure dans les
annees 1760. D'abord pecheurs, les Acadiens finissent par defricher et
ensemencer leurs lenes de plus en plus serieusement. Ils sement au prin
temps, pcchent l'elC~ et n~coltent al'auLOmne. HabiLant des terrasses feniles
dans Ie secteur de Bonaventure-Carleton et descendant d'un peuple surtout
agricole, certains d'entre eux delaissent Ja peche apartir du debut du 1ge
siecle. Le poisson ne sen plus alors qu 'a subvenir aux besoins alimentaires
de la famille. Sans abandonner totalement la peche, les Acadiens de la
region de Bonaventure-Carleton sont donc parmi les premiersen Gaspesie
a vivre d'abord des produits du sol et de l'elevage.

Les Loyalistes qui arrivent plus tard, terriens avant toUI, s'adonnent en
grande partie a ce mode d'existence. Meme orienlation pour plusieurs
immigrants anglais, irlandais el ecossais. Ces nouvelles categories d'habi
tants, disposam Ie plus souvenl de bonnes lenes et en plusieurs cas d'aide
gouvernementaJe, voient leurs lerroirs s'accroilre et se developper plus
rapidement que ceux de leurs voisins acadiens.

Les compagnies de peche ne voient pas LOujours d'un bon oeil cet interet
pour la cullUre du sol. Comment com pIer sur une population occupee aux
travaux de Ia terre. On lenle donc de diverses fac;:ons de persuader les
Gaspesiens de travailkr aux peches. Charles Robin reussit me me a
convaincre les pecheurs de Paspebiac de limiler leur propriete fonciere
individuelle a un lopin de dix arpents. Its doivent alors lOut acheter aux
magasins de la compagnie et Robin peut compler regulierement sur la
disponibilite des pecheurs, deja peu nombreux pour les besoins de ses
entreprises. AI'ouest de Bonaventure cependant, I'idee de lravailler la terre
s'ancre solidement. Ainsi, selon un temoin, en 1794, les families du secleur
de Bonaventure «firent en grande partie la vie et I'habit du produit des
lerres qu 'elles culti yen t; il en esl ai nsi pour la pI upart des habi tants depuis
Ia Nouvelle de Carleton, y compris Richmond ... Les revenus annuels des
terres de ces differentes parties peuvent eire cons ideres valoir aux proprie
laires depuis 20 a50 louis, eu egard au prix que toules choses s'y vendent.
Tous ces habitants ont boeufs, chevaux, vaches, moutons, et aUlres ani
maux du pays, dont les differentes especes s'a ugmentent considerablement.
Deux moulins aeau pour les grains y son t construits: run est aCarleton, et
l'autre a Bonaventure, surnommee Hamilton; et un troisieme a ete
construil aCarlisle I'annee derniere 105 .))

La culture du sol se pratique de fac;:on sommaire el demeure une aClivite
de subsistance. Quant a la partie orientale de la cole gaspesienne, de
Paspebiac it Gaspe plu:; precisemem, la peche y est bonne el constitue Ie
pri ncipa 1pole d 'activiti'. Des marchands de poissons s' y soot deja insta lles
et divers postes de peche apparaissent a plusieurs endroits. Soulignons
aussi qu'it I'est de Paspebiac, la bande de basses terres cultivables se fait
moins large. Les monLagnes se rapprochent du rivage et il est plus aise de
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tirer sa subsistance des ressources de la mer. Notre meme temoin nole ainsi:
« Paspebiac est un etablissement ou iJ y a 25 a 30 families, lesquelles
pechent beaucoup et cultivenl peu. La Nouvelle [Hope], Ie Pon-Daniel,
Pabeau, la Grande-Riviere et Ie Cap-Desespoir som des peupJades [...J
lesquelles pechem beaucoup et cultivem peu. Perce, l'I1e de Bonaventure,
Ie Barachois Sl-jean, la Pointe St-Pierre et la Grande Grave SOnL des
peuplades dont les habitants vivent presque lotalement de la peche 106 ))

Vers 1830, la siwation a peu change. EIHre400el500 familles« fontde la
lerre» ,'lla Baic-des-Chaleurs J07 Inlcrroge par un comi te d'enquele, Joseph
Barthe, navigateur de Carletoll, affirme: « Dans Ie comte de Gaspe, c'eslla
peche qui les fa i I vivre, et dans la Baie, c'est! 'agricul LUre. Les entreprises de
bois el.la construction de bihiments et la peche en panie. La pI upan c'est la
culwre des terres qui les fait vivre l08 ,»

Les eaux de la baie des Chaleurs elanl de moins en moins poissonneuses,
les habilants s'imeressent davantage a ce que peul leur fournir la terre.
Quant a ceux qui vivent Ie long de la riviere Risligouche, la seule peche
possible est celie du saumon et leur labeur se pone done eJ'abord sur la
culture du sol. Les Micmacs de la Baie-des-Chaleurs, se10n J'abbc J.-B.-A,
Ferland, fonl cependant exception et ne cullivent pas, preferant se nourrir
des produils de la chasse et de la pfche. Ce sontles seuls habitants de cette
region a negliger la culture de fa\on presque tOUlle. Un de leurs mission
naires ecril: « Mais en general vouloir aSlreindre les Micmacks J cultiver Ia
terre pour vivre, etles lransformeren stables fermiers, est un projetsembla
ble a celui de blanchir des negres l09 , »

Deja cenaines localites agricoles semblent prosperer Ie long de la baie
des Chaleurs. Ferland remarque ainsi que chaque cultivateur de Carleton
possede cheval el charrettes, que ce SOil pour voyager, se promeller ou
lravailler la tene llO , Mi'me la maritime Paspebiac, selon un lemoignage
assez surprenant du dOCleur Von [Wand, aurail en 1821 « des champs de bit
aussi grands qu'en bien des panies de I'Anglererre, el tous les fruits du
jardin en abondance a I'exception des melons l'l », Si ce tcmoignage est
vcridiq ue, Von Iffland n 'a pas vu de telles recoltes sur les lopins de terre des
pecheurs, deja absorbes par leurs t-ravaux en mer, mais plutot sur les tenes
de quelques proprietaires terriens aises ou dans les champs aproximite de
la grande ferme que la Charles Robin Company exploite pour subvenir
aux besoins de son ttablissement de peche de Paspebiac.

CULTIVER
POURSA

SUBSISTANCE

Sans doute, la production agricok n'eSl pas enorme. Elle n'excede pas la
consommation el. n'a aucuneambitioncommerciale. Au plus, connaissons
nous quelques cas isoles de commerce, leis celui des Irlandaisde Pabos qui
fOLlrnisseol. des pommes de terre <lUX pecheurs de la COte. L'agricul ture reste
primitive dans Sl'S t.echniques et peu productive, Comme dans les scigneu
ries de la province, les Gaspesiens pratiquent des methodes de culture
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inadequ3Les qui epuisenl rapidemenl les sols. Mais cette cullure embryon
naire ne se compare pas avec celie des seigneuries du Saint-Laurent, loin de
lit. La production du district n'esl du reste pas suffisante pour alimenter
I'ensemble de la population etla peninsule demeure Iributaire des Canadas
pour une forte proportion de ses besoinsalimel1laires l12 . On voit memedes
pecheurs manquer de poisson I'hi veT. En effel, certains d'entre eux fournis
sent les nav j res de la cote j usqu 'aux derniers jours de la saison. en espeFant.
qu'illeur resLera assez de temps pour faire leurs prop res provisions. Mais
souvent, I'arrivee soudaine de I'hiver cree unf' diselle de poisson pour de
longs mois.

Tab/rau 3.2. Etat d(' I'agnndlure dalL\ Ir> dls/flel dr Gaspe f'1l IBn.

Superficie Cl culture Bona..en I urc Gaspe TOlal
cllles-de-Ia-M.

1\( 1"(') Of (UP"'" 91l.'Jri·/ ~7 ~}O I :lti 21 I

.\, 1<, ('1) cult 'liT 12090 /i :,<)7 1<l6H7

:\-Ijnl>(~ dc bl{' r, 170 I lin 10312

Mill()(sd'OIgl' ~ 100 I.'iH.'! l'll!:l

~vlI nol'- (r.l\ Ol1H' :lliOO 1920 :1 :>20

,\'J)1l0h d'all tl ( ... g-r~.i)l'i 701 1027 Inl

;\·Ijllols de POllllJ)C'Io de t<'1 I"lO J2(,'l10 I02 ~i2r; .-'29 16"

Source: Recensement dL! Bas-Canada, IR31.

Un coup d'oed sur les statlsllques no us permet de degager quelques
considerations sur les particularilcs agricoles de la peninsule en 1831.
D'abord, nous relevons que 13,7% de la surface des tenes possedees par des
paniculiers estlivree ala cullure. Le defrichcment se fail courammenL en
metlant Ie feu dans Ie bois" 3 . Deuxiemement, Ie ble, comme ailkurs au
Bas-Canada, est la cercale la plus cultivee. N'est-ce pas la matiere premiere
d 'une denrt~c essen tiel Ie, Ie pain? Mais, de route evidence, c'eslla pomme de
lerre qui eSlla base de I'alimentation. Fort nunilif, cet aliment se cultive
facilement. Les chiffres confirment aussi la preponderance agricole du
comu:~ de Bonaventure sur son voisin. L'arpenleur Bouchette souligneque
la terre de cc com((~ est tres bien adaptee it la culture des cheales, du lin etdu
chanvre. Le ble, I'orge, I'avoine, les pois 1'1 la pomme de terre y rendenL
bien, precise-t-i!, ct les pres fournissenl du foin en bonne abondance. Les
semaillessefonlordinairementenma;ellesmoissonscnseplembre ll1 .La
consommauon des legumes commence aussi " sc populariser chez les
Gaspesiens.



182 His/Dire de La Gaspesze

Tableau 3.3. Evolulion dUo cheptel dans le cornie de Gaspe, de 1765 Ii I8} I.

Retail 1765

Bc'les it comes 9

Chevaux 3

Moulons

Pores

TOla! 12

1777

53

53

1819

872

42

885

603

2402

1831 •

2216

.'Il7

2438

3662

8633

• Comprend aussi les Iles-de-Ia-Madeleine.

SOIlTce: RAPQ, 1936-1937. p. 113·116: RAG. J888, p. 20-21; jouT/1au::r; de /0 ClwmbTe
d'assemblel', 1820-l821, app. X (1821); Rl'cl'nsement du Bas-Canada, I83!.

En plus de la polycullurc, il se faiL aussi un peu d·clevage. Le moulon
apparall ala Baie-des-Chaleurs pour la prem iere fois dans lerecensementde
1777. Les cuilivaleurs de ceu{' region elevenl deja quelques pores a c(>
momenl-la. En 1831, les Gaspcsiens lrouvenl en eel animal un elemenl
subslanlicl de leur alimenLation. l.es bovins, vigoun'ux, resisLants el
docites, sonL de lreS utiles beleS de Lrail clans It's champs Ct sur les chemins
bourbeux. Les chiffres en a lleSten l. La via nele elle lai l des bovi ns ajout{'n La
leur ulilile. Le cheval resLe un animal de luxe; il est mcme pIUIO! un objel
de prestige qu'une utilitt de premier ordre. Encore une fois, C'CSL ta
Baie-des-Chaleurs qui monLre Ie plus d'jnterct pour I'elevage. On y vend
meme des bestiaux aux entrepreneurs de bois d'exportation. Vel's 1830,
selon un observateur, les bans agriculteurs possedenl de dOUle <'I quinlc
bCtes <1 comes, un couple de chevaux, treme aquarante mOUlons el cit' h ui I. a
doule porcs l15 . On nourrit ces animaux en panie du produil des terres et,
pour Ie reste, a mcme les pres sales dans Ie IiI de la rivicre Ristigouche ll6 .

Celie agriculture vivric'rc', deja faible et vulnerable, est soumise rnainlC's
fois £lUX aleas des mauvaises reCOlleS qui laissent les habiLants dans un cLat
de detresse lamentable. lis doivent alars recourir aux auwrilcs. La famine
est paniculieremenl sericuse en 181n, en 1833, en 1836 el en J849 eL les
Gaspesiens doi vent demander du secours. Un observateur fai lie bi Ian de la
diselte de ] 8l6: « Les ree-oltes de pa laleS et de IOU tes especes de gra ins Ont
particulieremenL manqu{: dans leur district, PL en consequenre 1<1 detresse
est extreme entre la Pointe aux Maquercaux el Ristigouche, Oll les princi
paux moyens de SUppOrt pour l'h iver sont tires d u produit de I'AgTiclJ Iture,
les peches dans cetle partie du district n 'elan I q u'un objet seconda irp. [On
demande] deux mille six cent vingl-cinq quintaux de biscuit et trois cenlS
quinlaux cl'Orge ou de Rll, pourcinq mois; ce qui fail environ une ]ivl'ede
Biscui let deux ances d 'Orge ou de R il pa I' tele, pa I' jour l17 . » En 1833 eL en
1836, en plus des recoltes, les pcchts sont rnauvaises dies aussi. Les mag-a-
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si ns des compagnies jersiaises resten t vides dura nl. ces peri odes maigres.
L'entrepreneur Wilham Price eerie «Aucune maison de commerce n'y a
emioye de provisions, il n'y a pas d'apparence non plus qu'aucunc yen
envoie, vu que les habitans n'Onl aucuns moyens de payer, soil par leur
travail au autrement 1IB .» A I'hiver 1849, lrois magasins, dom deux a
Port-Daniel, se fonl defoncer et piller durant la nuit par des gens dans la
mlsere.

Un au tre probleme auquel doil faire [ace Ie culti vateur est Ie prix souvent
exorbitant du droit de mOUiure qu'imposenl les quelques proprie13ires de
moulins a farine. c'est-a-dire pres du sixieme sur les grains non cribles l19 .

La rarele de ces moulins est un handicap pour I'agriculleur. Dans Ics
annees 1820, il n'y en a que quatre dans Ie distriCl de Gaspe, don! trois ala
Baie-des-Chaleurs. En 183 I, il yen a six et en 1844, twil, repanis egalement
dans les deux comtes; c'est peu pour un lerriLOire aussi etendu.

Ce n'est donc que dans la panie ouest du comte de Bonaventure que I'on
s'adonne ,1 la culture clu sol de fal,'on significative. Pour les pecheurs du
reste de la cote, Ie travail de la terre est une aClivite fon limitee, Ie plus
souvent reservee a la femmf' el aux jeunes enfants. De meme, pour les
agriculteurs. la peche demeure un complement possible et occasionnel.
Toutefois, vers 1850, de plus en plus de pecheurs vivant a resl de la
Baie-des-Chaleurs, face a des probIemes d'endellemenl et de rarete du
poisson et scnsibles aux incitations des pretres-missionnaires, commen
cent aconsaerer un peu plus de temps a I'agriculture, au prinlemps et a
I'automne. Un conLemporain peut-ctre tTOP optimiste se permet d'eerire
vers 1833: « rose dire que je crois qu'il y a maintenant la mOilie des
habitarHs qui fournissenl leur famille de pain, palates, legumes, viandes,
du produi t de leu rs Lerres. La maniere de cultiver les terres dans Ie dis trict de
Gaspe n'est point systematique; ce aquai l'on doil s'attendre d'une popu
lation mixte; mais generalement je erois que la maniere de culture, suivie
par ceux qui font de I'agriculture leur principal emploi, eSl aussi bonne
que dans Ie district de Quebec, cxcepte que la culture y est mains
etendue lZO »
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Une richesse peu exploitee:
la foret

Aux 18e et 1ge siccles, Ie boise gllspesien ne fait I'objet que d'une exploita
tion superficielle, L'hiver, la coupe du bois ne se fait que sur une petite
echelle, it des fins personneJles ou locales, Ce n'est vraimenl qu'en de rares
endroils de la Baie-des-Chaleurs que s'e[feClue la coupe du bois pour
l'exportation. Quelques petits chamiers navals demandenl aussi it la foret
certaines de ses essences.

UN COMMERCE
PEU ORGANISE

)),;1\ l'ur... "lur '(1 ri\ itrl'
Ri"lgol\cil" (Ill(' N"w

H"lll'" " J.. :\'1 '''''1I 1lI )

Des Jes premieres annees poslcrieures a la Conquete, des marchands imc
resses avant toUl par Ie commerce du poisson gaspesien s'engagent aussi
dans Ie negoce du bois, comme dans celui des fournitures el des fourrures,
dans Ie bUl de renwbiliser au maxim um leurs operations, Etablis aQuebec,
les marchands McKinzay (Mackenzie), Moore, Finlay, Van Felson el BOOI
man fonl pendant quelque temps Ie commerce du bois de charpenle et des
mats des navin's a la Baie-des-Chaleurs. Le bois eSl expedie principalemfnl
en Angleterre et plus lard aux Antilles_

Ce bois, du pin principalement, est coupe par les residents cOliers.
Charles Robin ccrit a l'automne de 1767 que, deux ans auparavant, les
habilants de Bonaventure 00l coupe 900 mats de vaisseaux d'environ 70
pieds de longueur pour les marchands Moore, Finlay et Monlgomef),121_
Ces pins rouges equarris sur huil faces wnt vendus douze sols du pied
]ineaire. Robin indique (ogalemem que cet automne-!a, il a vu il Bonaven
ture quelques navires appanenanul Hugh Montgomery, associe d 'Alexan
der McKinzay, qui venaient d'arriver de Londres pour charger de ces
matS '22 .

Dans les annees 1760, Ie petit poste acadien de Bonaventure esl Ie plus
populeux de la Baie-des-Chaleurs ella plupart des marchands itinerants
s'y rendent pour Caire Ie negoce elu poisson el du bois avec les residents.
D'ailleurs, les berges de la riviere Bonaventure som renommees des cctte
cpoque pour 1a quantil(~ de solides pins rouges qu'dles o(frent el qui
donnenl un bois de charpenle et des mats de tres bonne qualite. De plus, la
Bonaventure est une riviere peu ObSlruee el la descenle du bois jusqu'au
havre de la bourgade s'effeetue tres facilemenl. Le pin de la vallee de la
riviere Bonaventure est exploite assez regulierement au 1ge siecle, particu-
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lierement pour la conslruction navalc Ie long de la cOle. Mais dans Ie
dernier quart d u 18e siecle, Ie commerce du bois devient presq ut' inexis La nl.
John Shoolbred est alors Ie seul marchand de bois digne de mention a la
Ba ie-des-Cha leurs.

Ce n'est qu'apres la guerre anglo-americai ne de 1812-1815 que Ie com
merce du bois semble prendre un depart significatif. En 1818, quatre
vaisseaux quiueraient Ie district de Gaspe charges de bois de construction.
Les annees suivanLes, Ie nombre des navires venant prendre des charg·e
mems de pin augmente de far,:on notable l23 . L'historien Fernand Ouellet
eSlime a5013 tonneau x ]'cxpedition annuelle moyenne de bois gaspesien
en Lre 18 [8 et 1822. A la Baie-des-Chaleurs, c'esl une augmentalion de 88%
par rapportil la periode 1813-1817. Dans Gaspe, la situation reSle stable124 .
Le bois canadien beneficie 'lIars d'une preference Larifaire sur Ie marche
anglais, deja avide de bois pour son induslrie navale.

Mais les problemes surviennent au cours desannees 1840. Vers 1848, une
petition d'ediles municipaux de la Baie-des-Chaleurs park meme « de
ruine du commerce du bois dans Ie comte de Bonaventure)2~».

Dans la premiere moitie du 1ge siecle, \'exploi Lation de la foret se fai l de
fa~on desordonnee. C'esl en 1826 que ],on mel sur pied un premier systeme
regulier de permis ou licences de coupe forestiere sur les terres de la
Cauronne. En 1842, l'emission de ces licences se fail dtsormais pour un
temps limite. On procede soit par vente privee, soit par encheres pubhq ues.
Les quelques compagnies engagees dans ce commerce sonL tres reticen Les a
fournir des renseignements aux agents de surveillance gouvernemenlaux.
De far,:on presque courante, elles coupent plus de bois que ne leur permet
Lenl leurs licences. Ainsi, a l'hiver 1842-1843, la firme Arthur Ritchie &:
Company produit 7500 lonneaux de bois, soit 3300 de plus que Ie maxi
mum fixe par sa licence l26 .

LA
CONSTRUCTION

NAVALE

Dans les dernieres decennies du 18t' siecle, quelques com merr,:ants, dont Ie
plus important semble etre Charles Robin, meltent en service de petits
chantiers navals adivers endroits de la peninsule, dont la baie de Gaspe
(goeleLteS baleinieres), Poi n te-Sai nl- Pierre, New-Rich mond, Bonayen Lure
el Paspebiac. Au 1ge siecle, les compagnies de peche possedt'nt leurs
propres navires marchands pour l'exponalion de la morue et ],importa
lion de divers auLres biens. Les firmes sont aussi proprieLaires de goelettes
de rnoindre tonnage pour la navigalion cotiere el de barges de peche que
des charpenliers construise:rll el reparenl da ns les divers etabl issements. Des
forgerons fabriquent ferrures et grappins, des voiliers confectionnent et
reparem les voiles.

L1 plus grande panie de la flotte marchande de la Charles Robin
Company, la principale maison de commerce eLablie en Gaspesie, est
construite dans la peninsule. D'abord, I'approvisionnement en bois est
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facile et certaines especes, telles Ie pin, fournissent un materiau de bonne
qualite. C'est durant les guerres europeennes de la fin du 18e siecle que
Charles Robin se met aconstruire ses propres vaisseaux aPaspebiac. II se
sert alars du bois de I'arriere-pays de Bonaventure. En 1791, i1 engage un
charpentier pour rcparer et construire des bateaux de divers gabarits ala
Baie-des-Cha leurs.

En 1792, Cha rles Robi n SOrt son prem ier va issea u de Paspebiac: Ie FlOlt.

Pendant des decennies, sa compagnie construira ainsi a Paspebiac plu
sieurs batiments au tonnage varie. Vers 1828, elle aurait deja mis en
chan tier une vingtaine de goelettes a trairs-carres jaugeant au total 3790
lonneaux, plus de nombreux navires caboteurs de 30 a 65 tonneaux l27 .

Quelques autres entrepreneurs de peche el des marchands de bois, tels
WiJli<lm Cuthbert de New-Richmond el William Ross de Quebec, construi
sent aussi des vaisseaux de commf'fce. S'ajoutenl de nombreux petits
construCleurs arlisanaux, tels Jes Annett, les Boyle elles Baker de la region
de Gaspe. David]. McDougall estime qu'<lvant 1800, au moins 41 navires
sont construits sur les COles gaspesiennes, particulierement a la Baie-des
Chaleurs. II ajoute que 460 vaisseaux de differents tonnages, principale
ment des goeleltes a deux mats, wnt construits Ie long des cotes
gaspesiennes mtre Ca p-Chat et la ri viere Ristigouche de 1762 a 1895. Sur ce
nombre. seulement 68 SOnt des bricks ou g'Oelelles a trails-carres l2B . Dans
son inventaire de 1815, Joseph Bouchetle parle de 13 construction d'un
navire de guerre et de trois ou quatre petits batimenls chaque annee dans
les chantiers navals gaspesiens 129 . En 1820. les enqucteurs de la Commis
sion des lerres ecrivent qu'il Y <l « plus de seize gros vaisseaux employes
annuellement aI'ex.portation du poisson sec dans Ie sud de l'Europe. dont
la plupan sone construits dans Ie Districl, elant de la premiere classe des
Vaisseaux Marchands ... 130 ». En 1830, selon Boucheue, it ya quatre chan
tiers navals dans Ie comte de Gaspe seulemenl 131 . D<lns la circonscriplion
voisine de Bonavenwre, on en compte trois ou quatre aulres. Ce ne sont
cerles pas de grosses enrreprises, mais elles permellent a la peninsule de
construire une bonne partie des navires de lOut gabarit necessaires a ses
anivites maritimes. Certaines de ces installations se maineiendront toutle
long du 1ge siecJe,

Le bois eSI au service du monde de la peche de bien des [a<;ons. Certaines
essences. comme Ie pin rouge etle cedre, sont employees pour I'assemblage
des bateaux qui alimenlent Its [lottilles des armaleurs. Le cedre s'avere
encore precieux pour la construction des petits bateaux et des barges, Ie
merisier pour celie des quilles el I'epinelle pour les rames, Sur Ie sol, les
vignaux servant afaire secher Ie poisson son I consl ruilS avec d u sapin et les
piquels de c16lUre avec du bouleau. EI, bien sur, on utilise Ie bois pour [a
fabrica lion de con lenants pour Ie poisson, la construction des ha bi lations
et enlrepols et enfin comme combustible.
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LESLIEUX
DE TRANS

FORMATION
ET D'EXPEDITION

Avam 1850, les scieries sont encore peu nombreuses en Gaspesie: une en
1819, cinq en 1827 (sur environ 700 au Quebec), quinze en 1844 et I renteen
1850132 . Si I'on remarque llne cenai ne a ugmen tation du nombre des « mou
lins a scie» vel'S Ie milieu du siecle, c'est que, du moins sommairement, Ie
bois est de plus en pi us lransforme sur place, que ce soit en madriel's, lattes,
doU\:es ou d'autres fa<;:ons. II n'en reste pas moins que la quasi-totalite de
ces scieries ne sonl encore que de petites entreprises anisanales nf' (aisant
vivre que peu de families. Dans Ie com((~ de BonavenlUre, ou s'effectue
surtout Ie commerce du bois, ce ne som que les fon~ts des environs de
New-Richmond, Ristigouche, Bonavelllure et Port-Daniel qui sont
exploitees. Dans Ie comtt~ de Gaspe, I'activite foresliere s'organise en divers
endroits aulOur de la bait de Gaspe et de la pointe Forillon.

Le premier commer<;:ant de bois d'importance a installer ses quaniers en
Gaspesie se nomme William Cuthbert. Dans les annees 1810, il s'elablit ala
Baie-des-Chaleurs, aNew-Richmond plus precisemem, apres avoir accu
mule une fortune estimee a $400000 en Ecosse lH . II aurail allire dans la
region plusieurs familIes ecossaises et irlandaises. Ses principales installa
lions sont siLUees a I'embouchure de la riviere Petite Cascapedia et elles
produisent du bois de charpente et du bois de construction navale, ce
dernier etant surtout destine au marche angJais. Avec quelques sous
contractants (jobbers), il dirige aussi plusieurs chantiers foresliers Ie long
de certains cours d'eau de la Baie-des-Chaleurs, tel1es les rivieres Cascape
dia et Bonaventure. Cuthbert, qui sera depute de Bonaventure de 1848 a
1851, possede aussi des magasins et il sem ble remu nerer ses employes de la
meme fat;'on que les armaleurs de peche, c'est-a-dire en erfets et marchan
dises. II leur consent aussi des emprunts garantis par leurs teITes, qu'il
n'hesile pas aconfisquer J.orsque ]es echeances de remboursement ne som
pas rencontrees. II amasse ainsi un grand nombre de terres, lout en resLanl
regulierement ereancier h ypOI hecai re de plusieurs families. « Adeux ou
trois exceptions pres, ecrit un missionnaire de New-Richmond, lOUS Jes
catholiques de Ca.~capediac etaicl1l clans CClle derniere caLegorie 1H .»

La Hugh and John Montgomery & Co. eSl.une autre emreprise foreSliere
qui fait affaires dans la region siwee entre Ristigouche et New-Richmond,
ou elle a des installations. Son siege social est cependam aDalhousie au
Nouveau-Brunswick. La firme se specialise dans la construction navale eL
I'exportation du bois. William Cuthbert ayant trouve epouse dans la
famille Montgomery, son commerce passe dans les mains de celle derniere
apres son Mct's en 1854. Vne autre enlreprise neo-brunswickoise d'impor
tance est celie d'Arthur Ritchie & Co., filiale des Britanniques Pollock,
Gilmour & Co., commerr;:ams solidemel1l implantes au Canada. CeLte
compagnie fait affaires surtout dans les environs de la riviere Ristigouche.
En 1842, elle eSL proprietaire de trois scieries en Gaspesie, soit a la riviere
Matapedia, a Maria et dans le seCleur de Bonaventure, ou dIe possede
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egalemenl un magasin el une forge 135 .

A ce dernier endroil, Ie commerce elu bois d'exponalion se POursuil
encore au milieu du 1ge siecIe. Le bois eSI achete par la firme Pollock,
Gilmour & Co., qui Ie Lranspone a Dalhousie d'Oll il esl achemine vel's
l'AngleLerre I36 . Le bois de Bonaventure sen aussi a la construction des
navires des compagnies maritimes Robin et LeBoulillier, de Paspebiac.
Cependant, dans les annees 1840, Ie commerce du bois de charpenle est
entrave dans ce seeteur quancl la Gaspe Fishing and Coal Mining Co.
achele tOUL I'arriere des Lerres. Les habitanrs ant meme, semble-r-i1, de fa
difficu Ite a oblenir du bois de cha uHage l37 . Enfin, Pon-Daniel eSlle demier
endroil de la Baie-des-Chaleurs ou se faitl'exponaLion du bois. L'hiver, les
pecheurs travaillent a amener les billols au rivage pour I'exportation.
L'abbe Ferland nOLe q u'en 1835 quarre ou ci nq navin"s ont charge dubois /1
eel endroit m . On ignore cependant pendant com bien de temps cetLe acti
Vile a cours a Pon-Daniel.

Dans les environs de Pabos, au debUI des annees 1840, la Gaspe Fishing
and Coal Mining Company mel sur pied un pelit complexe forestier
employarll jusqu'a 500 hommes. Mais, a la fin de la decennie, des penes
financieres obligenl la compagnie a fermer ses pones etles etablissements
sont a bandonnes. Plus au nord, dans Ie secteur de Gaspe, it se fail a ussi des
chargements de bois. De petiles scieries sonr. construites LOUI autour de la
baie, Charles Davis, par exemple, en balit deux vers 1830, l'une aL'Anse
aux-Cousi ns, I'autre sur la riviere York 139, La famille Simon fai t de meme a
Indian-Cove en 1841. Ensuile, il faul se rendrc dans 13 region de Mawne
pour lrouver d'autres scieries. i\ cer endroi[, Fran<;ois BUH~au, seigneur de
Sa in te-Annf'-des- ]Vlon IS, construi tune scierie vcrs I1B5 et emreprend Ie
commerce du bois HO Dans les annees 1840, on remarque aussi une cenaine
aClivile forestiere a l'ouest de Malane, dans Ie canLon du meme nom.
D'ailleurs, vers 1847, Ie puissant William Price construir une scierie sur la
ri viere Tartigou. Price eSl deja proprielai re, depuis 1830, d 'un gra nd
etablissemenl a I'embouchure de la riviere Mitis l41 , Plus tard, on Ie relrou
vera a ]Vla La ne el a Ca p-Cha l.

Au milieu du 1ge siecle, Ie travail foresrier est encore p('u developpe en
Gaspesie. Peu d'enlrepreneurs imponants s'y sont clablis. Vne bonne
panie du bois coupe sen au marche local au est acheminee au Nouveau
Brunswick avant de prendre Ie chemin des marches. Le commerce du bois
ne fait vivre, somme !.OlIte. que peu de Gaspesiens, Ce n'esl que vers la fin
du 1ge siecle que l'industrie foreSliere, a la recherche de nouveaux lerri
wires Doises it exploi ler, se ele placera vers u ne reg-ion peri pheriq ue comme
la Gaspesie dom cerLaines vallees, comme Cf:'lles des rivieres Sailll-jean.
Grande Riviere, Pabos, Bonaventure, Cascapedia, Ristig-ouche el Malape
d ia renfermel11 u ne 4 uan lil(' cansidera ble de bois d 'exportat ion. Pour Ie
moment, la grande induslrie, c'eSl la peche moruliere.
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Dans la deuxieme moil:ie du 18e siecle, une nouvelle population aux
origines el aux cultures differentes s'inslalle sur Ie bord du rivage, autour
de petites anses, baies, greves el barachois, Ie long de la baie des Chaleurs et
dans la region de Perce el de Gaspe. FonemenL isolee du reste de I'Ameri
que, cette population oriente son labeur d'abord vers l'economie de la
peche; I'agricullure el Ie lravail forestier n'ctanl que des acrivileS secon
daires. C'esr dans la mer beaucoup plus que sur Ie sol que Ie Gaspesien
puise alors sa subsislance.

Les nouveaux intermediaires
de La peche
En 1758, Ie general anglais Wo](e detruisait, dans sa marche de Louisbourg
vers Quebec, les elablissemenls de peche franc;ais de la cole gaspcsienne.
Deux ans plus t.ard, la capitulation de la colonie meltail un lerme aux
auivileS des Franc;-ais dans Ies pecheries de cette region de l'Amerique du
Nord, En 1763, lors de la Proclamation royale, l'Angleterre salisfait les
desirs de quelques-unes de ses aUlres possessions en detachanl de Quebec
une partie du riche reseau de peche du golfe Saint-Laurenl, donnant I'ile
d'Anticosli, les Iles-de-la-Madeleine ell'lIe du Cap-Breton aTerre-Neuvf'
el a la Nouvelle-Ecosse.

LA RECONQUETE
DES PECHERIES
ABANDONNEES

Londres dcsirait depuis longlemps deja meltrf' la main sur les pccheries
franc;-aises. James Murray, consciel1l de I'importance commerciale df' ces
nouveaux gains, ecril en 1762, un an avant d'erre nomme gouverneur de
Quebec, que « If' poisson pris sur les cotes [du fleuve el du golfe Saint
Laurenl] el dans les baies eSI bien superieur a la morue des bane> [de
Terre-Neuve], el delienl un prix plus cleve sur les marches elrangcrs. En
outre, les pecheurs se trOuvanl sur les lieuxcommenceronl a(aire la peche
des que la saison Ie pcrmeura pour la continuer j usqu',i I'extreme limite de
I'aulomne; de celle fa<;on, Ie commerce sera augmen le des prod uils de deux
mois qui representenl des d&penses considerables et ne rapponent pas Ie
moindre prori I).»

Immedialement apres 1£1 Conquete, plusieurs SOCit'les marchandes font
leur apparilion en Gaspesie. Ce soot surtOUt des n&gociants anglais de
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Quebec. Mais la peninsule de Gaspe n 'attire pas les commerc;:ants unique
ment a eause de ses peches. C'esl de fail un lerrain reve pour les contreban
diers qu i veulenl fai re passer en fra ude les articles eLles spirit ueux franc;:ais
aceumules a Saint-Pierre et Miquelon 2,

Avant meme Ie traite de Paris de 1763 qui cede Ie Canada a l'Angleterre,
des marehands anglais de Quebec. Moore, Finlay el Alexander McKinzay
(MacKenzie), se laneen l dans I'exploitation des peches dans les environs de
Bonaventure j

. En 1763, William Van Felson obtient aussi la permission de
commercer a 1a Baie-des-Chaleurs. Un autre Anglais, anciennement
employe par Moore el Finlay, William Smith, a un pied-a-lerrea Bonaven
lure avant 1766. Est egalemenl present a la Baie-des-Chaleurs, Hugh

R(,('OI1~li(Ulioncn plon
g;',' dll" plan w!l0A'r,,
phicJlIl' dlt Bourg c'( do
O"'I1,d de' p" !los.» Des·
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"ffi, j(.) elu QlJ<'b('(



J94 H islolre dE' La Gaspesie

Montgomery, assoeie d'Alexander McKinzay. Une autre firme, celie de
George Walker, a un comproir a Bathurst (N.-B.) a la meme epoque. Elle
fait aussi du commerce ~l Ristigouche vers 1766. Le negociant londonien
Frederick Dulens est au~si present sur les cotes de 1a peninsule dans les
annees 1760. Pour rentabiliser leurs affaires, 1a plupart des marchands
naviguant alors en Gaspesie pour Ie commerce du poisson, achetent aussi
aux residents coriers des fourrures, du bois de charpente el des mats. De
plus, ils approvisionnent la region en marchandises el fournitures
diverses.

Peu apres la Conquete, deux commen;ants canadiens de Quebec, Henri
Mounier et Jacques Terroux, decidenr. de lancer uneenr.reprisede pecheen
Gaspesie. Ainsi, en mai 1764, Terroux acl1ete la moitie du rief de
Pabos du seigneur Fran<;:ois Lefebvre de Bellefeuille afin de remcttre en elat
eel ancien poste fort ravage durant la guerre, et pour pOllvoir I'utiliser
« tant pour la pesche que pour la chasse et la traitle~». L'exploitation fait
viLe faillite et Ie general Haldimand achete a son tour la seigneurie de
Pabos en juillet 1765. II leme par la suite de la remelHe sur pied et,
en 1767, un de ses amis eoil que « ies ouvriers de Pabos aVaienlCOmme'nce a
balir un moulin; ils avaiem aussi conSlruil deux schooners et cinq ou six
maisons'».

D'autres entreprises anglaises de Quebec, d'Halifax ou d'Angleterre,
toutes plus ou moins solvables, ont aussi des il1lerets dans ia region.
Quelques-unes font pendant un certain temps de bonnes affaires dans Ie
cabotage mais la plu pan echouen t rapidemen t pour diverses raisons, don t
la difficulte de recruter de la main-d'oeuvre, Ie manque de planificalion et
la meconnaissance de ce type de commerce. Les marchands expedienr. Ie
poisson principalement a Quebec, mais aussi a Halifax et aux Antilles
anglaises.

La concurrence est d'autant plus vive que l'ouverLure en 1763 des zones
de peche gaspesiennes aux aunes colonies anglaises fail que les Neo
Ecossais et les Americains naviguenr. aussi le long de ces cotes poisson
neuses. Des gens elu Rhode Island et de Cape Cod, par exemple, viennent
jusque vel's 1775 pecher sur la cote gaspesienne. Ils laissent alors leurs
goeleltes aGaspe et se servenl de bateaux plus legers pour se rendre entre
Cap-d'Espoir et Pointe-Saint-Pierre, seneur occupe par les Europeens
seulement apres 17756 . Perce est meme designe dans des papiers de la firme
Robin com me un ancien etablissement de peche americain 7 • En 1763,80
navires de la Nouvclle-A:nglelerre pechent dans Ie golle et Ie long des cotes
de la peninsule. lis sont 117 en 1765 el300 en 17668 . La competition est
acharnee entre marchands anglais et americains. En 1771, les entrepre
neurs de la Baie-des-Chaleurs envoient une petition au gouvernement de
Quebec deplorant Ie fail qu'on permelle Ie commerce cCltier aux Ameri
cains. Selon eux, seul leur lype d'entreprise peut contribuer au developpe-



La. morue seehe, moteuT de l'eeonomie /95

ment et aI'immigration dans la region. I1s contestenl meme la U~galite de la
presence des navires de ces autres colonies de I' Angleterre.

Apparaissent aussi des marchands venus des ill's anglo-normandes de
Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq. IIs vont marquer la vie gaspcsienne
d'une maniere si profonde qu'aujourd'hui encore on en observe des traces
tres evidentes. Decries par les uns comme des gens puissants et inhumains,
consideres par d'autres comme les principaux catalyseurseconomiques du
developpement gaspesien, ces marchands sonl a lOut Ie mains, des la fin du
ISe siecle el tout au long du 1ge, les personnages If'S plus puissants de la
peninsule. Maitres du processus economique de la peche, leur influence
sur Ies pecheurs ella societe en general eSl Ires importante. Comprendre
leur organisation,leur sysleme de gestion, Ie type de liens qu'ils maintien
nent avec la popula tion locale, c'est deja expliquer en bonne panie I'evol u
lion de la Gaspesie jusqu'au 20e siecle. Nous devrons nous en tenir ici aux
grandes lignes du sujet, laissant a d'aulres Ie soin d'expliciter cet aspect
complexe du passe gaspesien9 .

Localisons d'abord ces fameuses i1es d'ou sont venus les renommes
capitalisles de la mer. Les ill'S Jersey, Guernesey et aulres som situees dans
Ie canal de la Manche, entre la France et I'Angleterre, aI'ouesl des COles de
la Normandie. L'archipel, de souche et de tradilion franc;:aises (nor
mandes), reste fidele au duc de Normandie apres qu'il aitconquis I'Angle
terre au lie siecle. Les souverains anglais lui preserveront toujours son
independance. II demeurera Ires attache au rai d' Angleterre, ancien duc de
Normandie. La situation amene les insulaires aparler ala fois Ie jersiais, Ie
fran<;:ais et l'anglais, ce qui est un alOut dans Ie commerce. D'aulre part, Ie
fail de parler la meme langue que les pecheurs gaspesiens va leur faeiliter
les premiers contacts.

II y avait longlemps que ces Anglo-Normands, et en particulier ceux de
Jersey, la plus grande des ill'S, voguaienl Ie long des cotes du golfe Sainl
Laurent el de la Gaspesie lO . Jls etaient au courant des bonnes affaires quc
les commen;:ants fran<;:ais faisaient dans I'exploitation des diverses peche
ries. Apres la Conquete, ils s'empressenl done d'occuper les anciens terri
lOires fran<;:ais, tels I'ile du Cap-Breton, I'ile Saint-Jean (Ilc-du-Prince
Edouard) et les rives gaspesiennes. Charles Robin dam Ie nom est encore
rauache au commerce en Gaspesie, est I'un de ces marchands.

Cet insulaire qui allait supplanter, et pour longlemps, tous les autres
commerc;:ams gaspesiens, eSl ne en 1743 a Jerseyl). C'est vers I'annee 1765
que I'entreprise maritime Robin, Pipon &Company est creee dans ceLte lie.
Charles Robin et ses deux fd:res, Philip et John, sont actionnaires dans
ceue compagnie et dans une autre Creel' peu apres sous Ie nom de Robin
and Company. CetLe derniere firme marchande fait des affaires au Cap
Brewn et la premiere surlout ala Baie-des-Chaleurs. La Robin, Pipon &

LECAS
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Company possede alors lrois bateaux; Ie Seaflower, Ie Recovery etle Hope.
Charles Robin vient pour la premiere fois dans la peninsule gaspesienne
en 1766 afin d'y explorer les ressources maritimes et determiner son pOlen
tiel commercial.

En 1767, au nom de la Robin, Pipon &Company, iI commence afaire des
affaires ala Baie-des-Chaleurs et s'installe au barachois de Paspebiac dont
jl a remarque les avantages lors de son voyage de I'annee precedente. II ya
decouvert une sorte de barachois de sable QrenanL la forme d'lIn grand
triangle edifie par Ie jeu incessant des marees. Perr;u comme un port
naturel ideal pour de petits bateaux eL Ie traitement du poisson, Paspebiac
devjent aussitot Ie siege social de Robin en Gaspesie et bientotl'une des
principales plates-formes commerciales de la peninsule. L'etablissement
d'un poste a la Baie-des-Chaleurs semble aussi determine par Ie fait que la
morue y arrive tres tal, que son dimat paisible el sans bruine facilite Ie
travail de sechage du poisson et permet ainsi d'alleindre les marches plus
tot que bien des comperil.eurs. Enfin, c'est sur les rives de la grande baie que
la population avec laquelle il doit traiter est la plus nombreuse.

En 1767, Charles Robln s'associe avec Ie marchand de Quebec, William
Smith. II est entendu que Ie Jersiais s'occupe d'organiser des etablissements
a I'est de Paspebiac tandis que I'Anglais garde Ie controle des postes
echelonnes de Bonaventure jusqu'a la riviere Ristigouche. Cene associa
tion est ephemere et plus tard Smith s'alliera it un autre entrepreneur
anglais, John Shoolbred, pour faire Ie commerce du saumon de la riviere
Ristigouche.

Robin, lui, poursui( son entreprise sur la cote de la Baie-des-Chaleurs,
etablissant des cOntaclS avec les Acadiens etles Micmacs. Son cabotage est
eli versifie: a pprovisionnement des pecheries en sel, commerce des fourrures
sur la riviere Ristigouche et achat de morue, huile de baleine, saumon, etc.
Ces contaCts clablis, il ramene a Paspebiac la morue echangee eL ses
hommes voient a I'apprel du poisson. En eHel, contrairement aux mar
chands anglais, qui on I: de la difficulte a reeruter des pecheurs, Robin
amene de nombreuses personnes de I'ile natale pour combler ses besoins de
main-d'oeuvre. II s'esl main tenant construit un pet.it comptoir permanent
a Paspebiac, alors que presque LOUS ses concurrents ne viennent faire Ie
commerce de la morue que rel(~. (I dispose des lors d'un poste cotier
continuellement ouvert et il peut recevoir tOt Ie prinlemps Ie poisson des
pecheurs locaux. II rend ainsi son commerce plus fonctionnel, les glaces et
les variations saisonnieres n'etant plus un obstacle aux echanges avec les
Acadiens.

Vers 1770, Charles Robin est devenu un marchand d'importance
moyenne. Les afraires de la Robin, Pipon & Company, donl iI eSl agenL ala
Baie-ctes-Chaleurs, ne sont pas des plus florissantes, mais dies sonl plus
viablcs que celles de la plupan de ses concurrents. Robin continue de
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visiler les residents de la Baie-des-Chaleurs et a com mercer avec eux,
echangeant poisson, fourrures ... contre aliments, sel, fournilures de
peche ... II se rend meme jusque dans Ie secteur de Perce.

Celie exploitation a partir de post.es permanents pouvail promeltre des
lendemains stables, it condition de pouvoir maintenir en place la popula
tion des pecheurs el de n§ussir a y imegrer de nouveaux arrivams pour
peupler la COle el ainsi elendre Ie commerce. Charles Robin appuiera donc
son exploitat.ion maritime, d'une part surdes pecheurs residents, eld'aUlre
part sur une main-d'oeuvre amenee de Jersey au d'ailleurs pour faire
fonclionner la nouvelle organisation au lOut simplement pour pecher.

Quelques aUlres enlreprises issues des iles de la Manche anI egalement
un pied-a-lerre en Gaspesie. Apparues elles aussi apres la Conquele, elles
disparaissent rapidement pour la pluparl. On remarquera en paniculier

Le bane de Pa'f"lCbia{· au
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les noms des Guernesiais Helier Bonamy et Nicholas LeMesurier, etab]is a
Grande-Grave, a1'entree nord de la baie de Gaspe. Vers 1777, i1s emploiem
58 des 70 engages de peche de cette region l2 . Ces premiers commerc;:ants
venus de la Manche sont d'abord desa vantages par rappon a ux marchands
anglais et canadiens. En dfet, de] 764 a ]769, une reglementation commer
ciale britannique obligeam les navires de Jersey et Guernesey a s'enregis
trer a un port anglais emrave leur commerce avec la colonie du Canada.
Quelques navires de la Robin, Pipon & Company sont ainsi sa isis en 1768
par la marine royale anglaise sous ]'accusation de commerce illicite l3 . Les
Jersiais reussissent peu apres a faire abroger cette loi; leurs navires pour
ront desormais se rendre direClement au Canada.

Parmi tous les marchands presents en Gaspesie apres la Conquete,
Charles Robin est Ie seul dont Ie commerce perdure jusqu'a la fin du 18e
siecle. Malgn? bien des problemes de douane, de marchandises avariees, de
manque de sel ou de penes de navires, son systeme d'etablissement perma
nent a Paspebiac, bient6t elargi a Perce et a Grande-Riviere, s'avere une
n~elle reussite commerciale. Pour les pecheurs locaux, Ie credit que Robin
accorde semble allechanl et il devient plus avantageux de vendre a ce
marchand qu'a ceux de Quebec. Mais au fil des ans, et surtout apartir de la
fin du 18esiecle, ils n'auront plus lechoix; endettesenvers Robin, c'est alui
seu! qu'i1s vendront leurs poissons 14 . Avant de connaitre la prosperite, un
episode va causer bea ucoup de difficultes aux pecheries et au commerce du
golfe Saint-Laurent et entralner de nombreuses faillites: c'est la presence
dans les eaux canadiennes de nombreux corsaires americains lors de la
guerre d'lndependance des Etats-Unis de 1775 a 1783.

LA DIFFICILE.
RECHE.RCHE

DU PROFIT

Le conflit qui pendant plusieurs annees met aux prises l'Angleterreet ses
treize colonies au sud du Canada a ses repercussions en Gaspesie, ou les
Americai ns hardlen t la mere-pa trie et son commerce. Duran t cette guerre,
des corsaires venus de Nouvelle-Angleterre et plus particulieremenl de la
region de Boston font de nombreuses incursions Ie long des cotes de Ja
peninsule et du golfe. lls pillent ainsi plusieurs comptoirs commerciaux
peu au pas defendus et s'emparent de quelques vaissea ux appartenant aux
marchands de la region.

Au debut de la guerre, les pCcheries de la Gaspesie vont bon train. On
estime en ]777 qu'elles emploient annuellement une moyenne de douze
vaisseaux qui exportent ]6000 quintaux de poisson l3 . Un quintal equi
va u t alors a 112 livres. En j u in 1777, Charles Robin expedie a lui seu] en
Angleterre pour plus de 1000 Iivres slerling de fourrures et dix tonnes
d'huile de morue et d'huile de baleine l6 . A Paspebiac, une lremaine de
pecheurs europeens, principalement jersiais, et une dizaine de familIes du
lieu ant pris plusieurs milliers de quintaux de monle fraiche en un seu!
ete 17 . De Bonaventure, plusieurs bateaux lransportent chaque annee des
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cdlgaisons de poisson vers Jes marches des Indes occidenLale~ (Antilles) et
vers l'Europe, Perce eSL Ie principal posLe de peche et plus de 400 engages
saisonniers pechem l'e[(~ dans la centaine de peLits bateaux que possedem
alms les « chers de famille'8», La peche commence vers Ie 15 mai eL les
moruLiers se rendent jusque dans la baie des Chaleurs, Au bout de six
semaines, ils reviennenl a Perce,

Deja, avant la guerre d'Independance, des escarmouches avaiem eu lieu
dans Ie golfe Saint-Laurent emre Americains et marchands anglais el
jersiais mais ce n'eLaient que des chicanes commerciales. En 1776, par Ie
biais des incursions des corsaires, la presence americaine se fail semiI' de
fac;on beaucoup plus inquielante. Celie annee-Ia, les Americains incen
diem les magasins de Raymond Bourdages a Bonaventure ainsi que des
maisons de pecheu rs 19 , Ils s 'en prennem egalemen t aux insla llations d 'a u-
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tres marchands, dont celles de Charles Robin. Au debut de l'ete de 1777, un
des navires de la Robin, Pipon & Company, pani de Jersey pour Ie Canada,
est rejoinr par un maraudeur americain. Les Robin, voulant prevenir ce
genre d'ennuis, ant aveni leurs capi[<lines de se munir de passeporls
franc;ais et de battre pavilion de ce pays. Le navire inlercepte s'en tire de
justesse grace a ce subterfuge, composanr astucieusement avec Ie fait que
les Jersiais parlent franc;ais. Les autres navires de Jersey en direction du
Canada se sont fait escorter par des vaisseaux de la Royal Navy.

L'annee 1778 est moins heureuse pour les marchands de la Baie-des
Chaleurs. Les Robin se font detruire au printemps leurs embarcalions du
Cap-Breton. A la mi-juin, deux goeleltes americaines, armees de deux
canons el de 26 pierriers el montees par une soixan[<line d'hommes, pren
nent d'assaul l'etablissement de Paspebiac el meuent la main sur un
vaisseau des Robin, Ie Bee. Ils chargenlle navire du poisson el des fourrures
dont iI s se sont empares et bru len t ce q u'ils ne peu vent emporter20 . Charles
Robin, d'abord fail prisonnier, s'est enfui dans les bois. Le malin du 15
juin, des navires de la marine royale viennent chasser les Americains qui
savouraient deja leur viuoire21 .

En j uillel de la meme annee, Ie Nepltme, parti pour I'ile Miscou (N. -B.),
est coule par un navire de corsaires apres que les rebelles eurent transporte
dans leur bateau sa cargaison de 1050 quintaux de morue. D'autres vais
sea ux sont aussi pris al'au lOmne de ceue annee-Ia: Ie Bee encore, charge de
morue, de fourrures el de marchandises, Ie Otter, rempli de morue, de
pelleleries et d'huile, Ie Fox, charge de poisson, d'huile, de douves el de
farine, Ie Norman etquelques em barcalions de plus petile laille, donll'une
eSl reprise par un navin' COlier, Ie Sain.t-Peter. En ceue annee 1778, les
complOirs du golfe sont plus ou moins ruines.

Les marchands William Smith, Charles Robin el Henry Shoolbred
obtiennent la presence d'un navire de guerre dans la baie des Chaleurs pour
prOleger leurs interets commerciaux22 . Prevoyant toulefois un relOur des
corsaires, les marchands adressent une requele au gouverneur Haldimand
pour lui demander d'organiser une prolection efficace des pecheries de la
cote23 . Les commerc;ants, les pecheurs el les colons anglais demandent la
presence d'un navire militaire au pOrL de Gaspe et une surveillance plus
efficace dans Ie golfe car res petits maraudeurs america ins dejouent les
navires de guerre anglais palrouillant Ie golfe. AGaspe meme, on ins[<ll\e
des canons et Ie nouveau lieutenant-gouverneur de la Gaspesie, Nicholas
Cox, envoye dans la region pour mellre sur pied un systeme de defense,
organise un noyau de milice locale. Il demande vainement de l'aide au
gouvernemenl de Quebec durant ce conflit. Les pecheries SOnt fonaffeetees
par les incursions des rebelles ella circulation des denrees s'avere souvent
aleaLOire. Aussi plusieurs personnes quitlent-elles la peninsule.

Alors que Nicholas Cox trouve que les Gaspesiens francophones sonl
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peu sympathiques a la cause americaine, les marchands de la Baie-des
Chaleurs different d'opinion. Charles Robin ecrit en juillel 1778 qu'il
passe par des temps tres durs et que les habitants sont« IOUS gagnes ala
cause des Americains2l ". William Smith aussi trouve que touS les habi
tants du pays sont devenus les ennemis des Anglais; il decide done de
quilter la Baie. II ecrit au gouverneur Haldimand que les Acadiens etles
Canadiens n'of(rent aucune resistance aux Americains et qu'i1s ont plutOI
tendance ales favoriser25 . Enfin, Henry Shoolbred ecrit ason frere que les
habitants franc;:ais favorisenl les Americains, lesquels ont aussi gagne les
«Sauvages» a leur cause par des presents pris a meme les magasins a
Ristigouche26 .

Le fait est que, com me un peu parlOUI en province lors de cette guerre, les
francophones restent plus ou moins neutres dans ce connit entre
«Anglais» et transigem avec celui qui paie bien. Dans leur guerilla, les
Americains n'entTavem pas I'aclivile des pecheurs locaux, ne s'en prenant
qu'aux biens des marchands. Les Acadiens essaient de tirer pani de la
situation en considerant les sollici lations des marchands el des corsaires ou
en profilant discrelemem des pillages des Americains dans les comptoirs
ou sur les vaisseaux des marchands.

Les Micmacs, eux, semblent plus actifs. Le missionnaire de Carleton,
I'abbe Joseph-Mathurin Bourg, doil meme aller calmer ceux de la riviere
Saint-Jean au Nouveau-Brunswick que les autoriles craignent de voir se
soulever. fI se fait en quelque sorte ambassadeur aupres des tribus amerin
diennes jusqu'a la fin du conflil. ARistigouche, un appel a la sedition est
lance en 1778 <d! mon cher frere Joseph Claude et aUlres sauvages Mick
maks» par Ie comte d'Estaing, vice-amiral de France, alors alliee des
colonies rebelles 27 . Suite aux appels du missionnaire Bourg, les Amerin
diens ne se soulevem pas comme on Ie leur propose mais se Iivrcnl a
quelques «fugues ». En effel, cetle annee-Ia, ils indiquent aux Amcricains
l'endroit au les commerc;:ams de Ristigouche ont cache leurs marchandises
et ils en profitent aussi. A un autre moment, les Micmacs de Ristigouche,
qu'on disait affames, penetrem par effraction dans I'entrepot des Robin a
Carleton el ils y volent, dit-on encore, aUlant de choses qu'ils peuvem en
emponer. C'esl un coupde malchance pour Robin qui, ceue annee-Ia, a pu
sauver ce complOir des mains des corsaires.

En 1779, grace aux agissemenls d'un agem pro-americain, John Allan, il
y a d'autres pillages, dont ceux des installations de John Shoolbred a
Bonaventure, d'un certain Murray a Carleton Cl de Raymond Bourdages a
Caraquet Les anglophones de la region menacent de quitter les lieux si on
n'envoie pas des troupes pour les defendre conlre les Amerindiens en hiver.
Le juge Felix O'Hara est d'avis qu'il faudrait envoyer aux Micmacs el aux
Acadiens de la Baie-des-Chaleurs un message leur faisant des promesses
d'amilie du de peines suivanlleur conduite2B • Le gouverneur Haldimand
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menace meme d'envoyer une petite armee pour relab)ir I'ordre.
Les Americains, eux, sillonnent lOujours les cotes, En juin 1780. ils

altaquent Perce, mais SOOl repousses par Ie eapitaine Peter Fraser et la
milice du lieu29 , Par la suite, ils SOOl attaques par Ie capitaine Tongue a
Malbaie. L'annee suivame. selon certains temoignages, Ie village de Perce
est presque desert. En juin 1782, deux navires de corsaires attaqueOl. de
nouveau Ie poste de peche. Les embarcarions amarrees sool. brulees et les
canons jeles en bas des rochers30 IIs se rendent ensuite dans la baie de
Gaspe, ou ils fonl prisonnier Ie juge O'Hara, qu'iIs libereront apres lui
avoir [ail subir un pro«~s3l.

L'hi vel' 1782-1783 est cal me. Au cours de celle annee-La, Ie traite de
Versailles met fin au conflil etles Etals·Unis deviennenl des lors un pays
independanl. Dans cc document, il est entendu que les Americains conli
nuent a pouvoir peeher dans Ie golfe Sainl-Laurente! qu'ils on! la liberte
de prepareI', saleI' et seeher leur poisson Ie long des COles inhabitees. Celte
clause sera [on contestee ulterieurement par les marchands de la peninsule
gaspesienne qui trouveronl ceUe presence indesirable, surtOut parce
qu'elle permet aux Americains de faire de la eontrebande avec les habi
tants. D'aulrc part, on se plaint que ees voisins du Sud ne se genent pas
pour travailler leur poisson pres des lieux habiles,

La guerre d'lndCpendance americaine a desorganise Ie commerce du
poisson all Canada. On remarque en eHel une baisse de 19,5% dans les
expedilions de mawe au pon de Quebec pendant celte periode troublee3z .
En Gaspesie, Ie conflit a laisse des traces pro[ondes: pecheries plus ou
moins desorgani sees, demembrement el [aill ite de pi usieurs compagn ies el
accenlUation des differends elhniques. les anglophones n'oubliant pas de
sitot la neutralite souvenl bienveillante des Acadiens envers les rebelles et
les agissemenls des Micmacs.

Charles Robin peut done ecrire que la guerre « a appauvri la cote de
fa\'on eXlraordinaireB ». Les operations commerciales elant devenues trop
incertaines, la peche n'est plus LOurnee que vel'S la consommation localeet
plusieurs personnes 00l quille la peninsule. Mais Ie mouvemem esllanee;
la machine des Robin a eu Ie temps de se roder et va se remettre en marche
apres cette periode de perturbations et fonclionner de plus belle pendant
encore plus d'un sieele.
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La genese
dJun monopole:
la firme Robin
De 1763 j usq u'a u debu I des hOSli lites mettam aux prises l'Angleterre el ses
treize colonies americaines, la peche saisonniere eSl encore, comme au
temps des Frant;:ais, celie qu'on pratique Ie plus courammenta la Baie-des
Chaleurs. Charles Robin semble Ie premier, ou en tout cas I'un des seuls, a
sedemariser el a rendre permanente l'exploitation des peches et il Ie fait
d'abord en un endroit precis: Paspebiac. A panir de 1783, les marchands
jersiais prennent en main, et pour longtemps, Ie contr61e des pecheries
gaspesiennes. Une conjoncture economique et commercia Ie favorable et
un mode d'exploilation efficace vont permeure a la nouvelle Charles
Robin Company cJ'exercer un quasi-monopole dans les pecheriesjusqu'au
milieu du 1ge siecle.

La Revolution americaine entraine une reorientation des forces dans les
peches interna tionales. Cene guerre ferme a ux Americai ns les rna rches des
possessions britanniques elles ouvre davantage aux autres colonies mari
times de I' Angleterre. Des la fi n des hostiJi ttS, Ie commerce reprend ra pide
ment Ie long des cotes gaspesiennes. Charles Robin, qui a quiue la
Baie-des-Chaleurs aI'automne de 1778 ala suite de la capture de deux de ses
navires. y revient au mois de juiIJet 1783 pour diriger une nouvelle enlre
prise, la Charles Robin Company. Sont aussi de relOur les Guernesiaisqui
s'etaient installes avant la guerre ala baie de Gaspe, aGrande-Grave plus
precisement. On note alors un regain d'aclivite dans les pecheries du golfe
et en Gaspesie. C'est apanirde ce moment que Robin prend Ie controle des
pecheries Ies plus imponantes de la peninsule, celles de la Baie-des
Chaleurs et de la COle jusqu'a Perce. Cette centralisation se fail au detri
ment d'anciennes et de nouvelles ent.reprises anglaises, canadiennes et
meme jersiaises et guernesiaises qui periclitent rapidemenl.

Apres Ie lraite de Versailles de 1783, une plethore de commerc;anls de
lOutes sones et de toules origines se mellent asillonner la cote gaspesienne
it la recherche de profit.s el de pecheurs pour leur fournir Ie poisson. On
investit quelquefois de grosses sommes d'argent. Mais Ja plupan de ces
compagnies meurenl peu de temps apres leur naissance, enlrdlnant dans
leur deroute de plus anciennes entreprises. Dans Ie secteur de Bonaventure,
par exemple, des firmes de Quebec el de Halifax font faillile en quelques
annees, William Smilh, ancien associe de Robin. avail un capital eleve et

LA REORGA·
NISATION
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plus de navires que son ex-partenaire de Jersey. Ayant souffen de la
pira terie a mericaine, son en lreprise di sparait en 1784, apres que son repre
sentant John Shoolbred eut perdu une somme de plusieurs milliers de
livresg4

. Apres six ans de negoce, la compagnie qui lui succede aBonaven
ture LOmbe ason tour. A celte epoque, plusieurs marchands de Quebec, leI
Peter BrehaUl, construisem des magasins de marchandises a la peninsule
de Forillon et font affaire avec leurs clients par I'intermediaire d'un agent
locaP5. Les compagnies de peche avec interets anglais se font cependam
rapidement eclipser a la Baie-des-Chaleurs et, vers 1820, les dernieres
lOmbenl dans la region de Gaspe.

De petites entreprises des lIes de la Manche periclitem egalemem: Ie
Guernesiais Thomas LeMesurier fait faillite peu apres son installation ala
baie de Gaspe; Nicolas Fiott & Co. aPerce, Hamond Dumaresq & Co. aI'ile
Bonaventure, un certain Johnson a Malbaie, Edward Square et John
LeMomais a Pointe-Saim-Pierre, subissent le meme sort. A la Baie-des
Chaleurs, les marchands John Lee, Mathew Stewart & Co. el John Rim
phoof, LOus finances par des fonds anglais, perdent chacun de fortes
sommes dans leurs affai res mariti mesg6

. II y a aussi Ie cas des Jersiais Da niel
LeGeyt aBonaventure et Philippe LeCouteur aPon-Daniel et Miscou qui,
apres avoir connu certains sllcces, voienl leurs affaires s'effondrer. Pour
leur pan, les Guernesiais instalJes a la baie de Gaspe vendent certains de
leurs interets a la solide maison Janvrin, qui possede quelques etablisse
ments dans les colonies atlanliques.

II y a faillite dans I'ensemble des emreprises maritimes gaspesiennes
meme si l'on remarque quelques rares sucd~s, tel celui du Loyaliste ecossais
Daniel McPherson qui maintient ses pecheries et etablissements de provi
sions aPointe-Saint-Pierre, Malbaie et Douglastown 31 . En 1802, il serelire
a sa seigneurie de J'lle-aux-Grues mais Ie travail a Pointe-Saint-Pierre se
continue par ses descendants38 .

A part celie de Charles Robi n, la seule enlreprise mari time d'importance
aprosperer en Gaspesie apres la guerre d'Independance americaine est une
autre firme de Jersey. C'est celie des freres Francis el Philip Janvrin.
Associes pendant un cenain temps aux Robin, i1s installent leur premiere
station de peche al'ile du Cap-Breton vers 1783. lis sont aussi presents aux
Iles-de-Ia-Madeleine dans les annees 1780-1800. Cette firme qui s'implante
en Gaspesie vers la fin du 18e sieck occupe bientot Ie deuxieme rang
derriere la Charles Robin Company par Ie volume de ses affaires mari
times. Robin et Janvrin transigenl dans deux secteurs geographiques
differents. En effet, Janvrin fait affaire dans la zone sise entre Perce el Ie
nord de la baie de Gaspe alors que I'autre entreprise jersiaise evoJue de
Perce jusqu'a I'interieur de la baie des Chaleurs. La compagnie Janvrin
semble aussi avoir ete associee ala firme guernesiaise Caneret et Priaull,
presente a Pointe-Saint-Pierre.
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Le premier poste des Janvrin en Gaspesie est celui de Grande-Grave, au
nord de la baie de Gaspe. I1s s'installent ensuitd.l'ile Bonaventure en 179S.
Avec I'expansion des marches au debut du 1ge siecle, ils etendent leur aire
d' infl uence a Riviere-a u- Renard, Cap-des-Rosiers, L' Anse-au-GriHon,
Malbaie el Poinle-Sainl·Pierre. Dans ]e secleur de Gaspe, au lieu d'elimi
ner par la concurrence les entrepreneurs guernesiais de Grande-Grave el
d' Anse-Sainl-Georges, i1s procedent de fac;:on a reduire leur autonomie eta
s'en faire plulot des c1it'ntS39 . La presence des Janvrin semble nuire aux
marchands Quebecois Peter Brehaut el William Sheppard, qui se plaignent
au gouverneur Craig en lSI 0 que les Jersiais ont a Grande-Grave plusieurs
edifices sur un terrain pour lequel i1s ne possedent aucun titre-lo. En IS21,
leurs installalions de Grande-Grave comprennenl une maison pour leur
agent et quinze batimenls. A Pointe-Saint-Pierre, ils possedenl une autre
maison, six batiments et un quai-l l . C'est it Gaspe qu'ds emmagasinenlleur
poisson pour I'exportalion. Les etablissemenls Janvrin sont gen~s par des
commis et la Camille jersiaise semble ne jamais S'elre et.ablie dans la
peninsule.

II faut noler que sans sa solide organisalion etl'efficacite des methodes
de gestion qu'elle avaic develop pees, une compagnie comme celie de
Charles Robin aurait pu faire faillile a son LOUr. En eHet, acetle epoque OU
I'Europe subil plusieu rs confli IS armes qui destabilisent el bouleversent les
marches, I'approvisionnemenl des cotes gaspesiennes se fait d'abord par
Quebec de preference au vieux continent. Durant la guerre entre la France
et l'Anglelerre, de 1793 a 1796, Robin perd de fortes sommes d'argenl, des
navires el, en ]796, Ie marche espagnol. C'esl ce qui explique la predomi
nance du commerce avec Quebec el aussi l'exponalion aux Antilles
anglaises, et ce, jusque vers IS20. favorisanl ainsi Ie cabolage-l 2 . Les mar
ches sonl assez diversifies el souvenl ce som les capilaines eux-memes qui
cherchenl un endroil pour ecouler leur cargaison. Ce n'est que vers IS20
que les marches se st.abilisenl vraiment.

Enlre IS04 el ISI4, les guerres opposal1l Napoleon el ses allies a I'Angle
lerre et a u ne panie de 1'Europe obligent les prolagonisles a s'approvision
ner en denrees alimentaires faciles a conserver et a transporter, telle la
morue sechee. Ainsi, I'Angleterre, surtoutlorsque les COles de I'Europe lui
son t interdi tes par Ie blocus naval de Napoleon, doi t s'approvisionner dans
ses colonies. Le prix de la morue monte alors jusqu'a six livres sterling Ie
quinlal. MaIgre celte demande accrue, les marchands jersiais oeuvranl en
Amerique du Nord sont aux prises avec la floue franc;:aise, qui les pour
chasse; ils perdenl ainsi de nombreux navires.

II n 'en demeure pas moins que Ie commerce du poisson seche est en plein
essor dans ceue premiere mOilie du 1ge siecle, particulierementapres IS15.
De plus, l'ouverture recente du marche des Elats- Unis et de I' Amerique du
Sud ajoute un element nouveau a cette conjoncture florissame pour les



La manle stche, moleur de l'i:conomie 207

armateurs jersiais, D'a utre part, les Janvrin et surtout Charles Robi n ont la
possibilite de renforcer leurs positions sur Ie marche europeen et meditcr
rancen et, debarrasses d'un grand nombrc de compeliteurs locaux, d'eten
dre et de solidifier leurs assise:s en Gaspcsie. C'esl I'tpoque de la montee en
neche de la Charles Robin Company.

Tous les ecrits du temps lemoignenl de I'emprise de la compagnie de
Charles Robin sur Ja region s'etendam entrf' Perre ct l'interieur de la baie
des Chaleurs. On parle LOujours abondammem du phenomene Robin, de
son organisation particulicre et de son pouvoir sur les pecheurs et lcs
habitants de celte grande partie de la cote, ou se regroupe la majorile de la
population peninsulaire. On a meme souvent exagere I'importance de ce
marchand, contribuant a Ie mythifier a outrance.

Au cours du 19c siecle, la peche devient en Gaspesie une f'ntreprise
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lucrative. De 1811 a 1837, les rappons de douane revelent que les expona·
tions de morue seche a partir du ponde Paspebiac augmentent de 182,7%H
C'est que Ie poisson seche est une denree non perissable et fon en demande.
Meme chose pour l'huile de foie de morue, car jusqu'a la decouverte du
petrole el des huiles lourdes, I'h uile animale demeure essentielle pour
I'eclairage et pour Ie graissage des machines, qui constituentla base de la
nouvelle societe induslrielle en Europe. En plus de son commerce avec
I'etranger, la firme de jersey ravitaille Ja peninsule en sel, en agres de
peche, en boissons et en produits manuf,actures.

La grande force de la Charles Robin Company n~sulte de son systeme
d 'exploitation ra tionnel et bien coordonne. Tous les elements de la reussi te
y sont: presence quasi monopolistique sur Ie lerritoire gaspesien, marches
sllrs et en expansion, produil de qualite apprecie par les acheteurs, notte
marchande autonome et sysleme d'approvisionnement, d'echange et de
credit tn~s rentable avec les pecheurs qui dependent de la compagnie. Ayant
pu profiter de l'expansion du marchc europeen a]a fin du 18e siecle, il ne
reste plus a Charles Robin qu'a prosperer. Sa compagnie va bientcH devenir
la premiere societe marcbande d'envergure en Gaspesie. L'abbe J.-B.-A.
Ferland qui, comme plusieurs autres, a contribue a mythifier Ie person
nage, va jusqu'a ecrire qu'au debut du siecle «Ies profits du commerce
furent si considerables pour M. Charles Robin, qu'il ne savait plus ou
placer ses capilaux44 ».

Installe des 1767 a Paspebiac, il fai Lde cet endroit son q uanier general en
Amerique. La peche y est cependant moins imponante que dans d'aulres
etablissements de la compagnie. On y pri vilegie d 'abOI'd certai nes activi tes,
Lelles la construction navale etl'emmagasinage du poisson et des marchan
dises. Vers 1776, Robin s'etablit a Perce, longtemps Ie centre de peche Ie
plus actif etle plus imponant de la cote. Son troisieme grand poste est situe
a Grande-Riviere, une seigneurie qu'il acquien en 1793. Avant 1860, il
possede aussi des etablissements de peche a Caraquet (1844) et aNewpon
(1854) et des magasins a Bonaventure, a Cascapedia et a CarleLOn.

L'exploitation de plusieurs zones de peche eSl d'ailleurs une autre for
mule a succes des jersiais pour rentabiliser leurs operations. Ainsi, on peut
combler les penes et les deficits encourus dans une region par les gains
enregisaes dans une autre, com penseI' une mauvaise saison de peche dans
un endroit par une bonne saison ailleurs et balancer les penes de cenains
pecheurs par les gains des aUlres4~.

La compagnie Robin possede ses propres navires qui font la navette
Amerique-jersey-Europe. Ces vaisseaux transponent Ie poisson sur les
marches exterieurs et rapponent aux compLOirs de la cote les marchan
dises, agres, sels, etc., necessaires aux etablissements riverains. lIs amenent
aussi plusieurs travailleurs de jersey et meme des immigrants. Les princi
paux marches de la compagnie a l'epoque sont les ports d'Espagne et du
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POrlugal, I'Angletene, l'Italie, Ie Bresil et Ie Quebec.
En plus de la production de ses propres etabJissemenrs de peche, Robin

achete egalement Ie poisson des pecheurs etablis lOur Ie long de la cote, au
sud de Perce. Ces « clien IS» sont generalemenr endetles vis-a-vis Robin qui
a perfectionne, a son retour d'Europe en 1783, un systeme de (roc et de
credit avec les pecheurs de la Baie-des-Chaleurs. Ceux-ci sont approvision
nes par la compagnie qui leur fait crediten retour de leurs prises. La valeur
de celJes-ci etant generalemenr inferieure acelie des marchandises credi
tees, ils se retrouvent, pour la plupan, sous Ie connole plus ou moins serre
et permanent de la fi rme de Jersey. D'un au tre COle, la compagnie Robin se
tisse un reseau d'alliances aupres des autorites regionales et coloniales.
Ainsi Ie Jersiais se fait-il conceder facilementde grandesetenduesde rivage
et plusieurs tenes qu'jl vend ensuite en panie aux pecheurs. II est aussi
creancier hypolhecaire de nombreux peninsulaires.

De meme, il obtient diverses gralifications el privileges qui lui sOnt
lOujou rs Uliles dan s ses affaires, II ret;:oi t ainsi certai ns mandals de .i uge ou
de commissaire-enqueteur; il fait aussi ouvrir un bureau de douane a
New-Carlisle pres de son etablissement principal de Paspebiac; il contri
bue a faire elire facilement des deputes tel Edward O'Hara, Ie frere de
Henry, officier de la douane de Paspebiac et fils de Felix, juge provincial du
district et representant du lieutenant-gouverneur de la Gaspesie.

Au debut du 1ge siecIe, Charles Robin associe deux de ses neveux a la
direclion de ses affaires et, en 1802, il decide de ne plus retourner en
Gaspesie. Deven u riche, i I laisse en 1824 la di reclion de la com pagnie a son
neveu Philip. Quant ce dernier prend sa retraite, iI est remplace par son
frere James. Les neveux de Charles Robin dirigent la maison a partir de
l'ile de Jersey, au se trouve Ie siege social de la firme. En Gaspesie, ce sont
des commis jersiais, places a Paspebiac, aGrande-Riviere et a Perce, qui
gerent les affaires selon les instructions venanr de I'ile natale. L'agent
principal reside aPaspebiac. L'infIuence de la famille Robin ne se fait plus
sentir qu'a distance.

Tout au long du 1ge siecIe, la maison jersiaise est reconnue pour son
conservalisme, ne permellanl aucune innovation et s'en tenant aux anciens
usages. Une vieille histoire rapporte qu'un jour un de ses charpentiers qui
avail construit un brick pour Ie service cotier avail ete tres severement
blame parce q u 'i1 avai l donne une poupe ca rree au na vire, alars que l'usage
de la maison voulait que les bateaux se terminent en cul-de-poule. Le
ma lheureux charpentier dUl refaire la pou pe et revenir ala forme tradition
nelle. L'exemple peut semb1er caricalUral mais il illustre bien I'espritde la
maison de Jersey, qui s'exprime aussi dans ses rapports sociaux avec la
population el dans son style de fonctionnement.
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Les etablissements de la compagnie jersiaise sont devenus au 1ge siecle
d'importantes plates-formes commerciales. Vers 1830, celui de Paspebiac
comprend IlUit habitations, dix magasins, une reserve de sel, une voilerie,
un atelier de garniture et onze hangars~6. Une vingtaine d'annces plus tard,
eel ui de Perce compte une trentaine de batisses, occupant presque un quan
des anses de I'endroil. Les Robin y ({ tiennent ordinairement 60 berges
qu'ils donnenl a des Paspcbiacso ». Les fournilures et marchandises
importees d'Europe valent plus de 10000 livres sterling. Les exportations
hors du district sont de 22 ooo?t 27000 q uint.aux de morue seche, d'environ
100 barils de poisson marine et de 30 a50 tonnes d 'h uile defoie de morue~S.

Au 1ge siecle, la compagnie embauche pi usieurs centaines de pccheurs et
gens de terre, pI us quelq Lie 100 a150 employes non affectes directement ala
peche ou a la transformation du poissoni9 . Vers 1830, quelques cemaines
de familIes vivent principalement du commerce avec la Charles Robin
Company, qui les approvisionne en se!. en agres et en marchandises de
toules sortes50 . La compagnie n'a jamais trop de pecheurs et c'est pourquoi
elle a meme a Saint-Thomas de Mommagny un recruteur: Thomas Proux,
de 1820 a 1832, et Jean-Baptiste Boule£' a panir de 183351 . Elle a aussi des
represemanls ou courtiers d<lns les principales localites ou elle s'approvi
sionne et ou elle vend sa production: Quebec, Halifax, Naples, Liverpool
el Londres. La Charles Robin Company est done devenue une entreprise
prospere exerc;:ant un quasi-monopole en Gaspesie jusqu'en 1830-[840.

L'ARRIVEE
DESOCrETES

CONCURRENTES

La concurrence qui, un peu avant Ie milieu du 1ge siecle, commence a
menacer la puissame maison Robin germe en bonne partie dans l'entre
prise elle-meme, c'est-a-dire par I'initiative d'anciens employes. Ainsi en
eSI-il de John LeBoutillier et de William Fruing, auxquels s'ajouleront
plus lard John Fauvel, les freres Collas, Elias et Edward De La Parelle et
quelques aunes. Depuis la fin du 18e siecle, une seule autre compagnie
jersiaise a une cerl.aine envergure en Gaspesie: la firme Janvrin. Le systeme
de fonctionnement des Janvrin, comme celui des autres commen;:ams,
s'aligne dans son ensemble sur celui regissantla Charles Robin Company.

Vers 1833, Ie Jersiais john LeBoulillier (LeBouthillier), ancien commis
et gerant des Robin a Perce, se lance dans I'exploitation des peches a eel
endroil. En 1835, il s'associe avec un marchand de Quebec, Franc;:ois
Buteau, caboteur et proprietaire de la seigneurie de Sainte-Anne-des
Monts, au il fait la peche. Selon I'abbe j.-E.-A. Ferland, a ceue epoque
« trois compagnies occupem une large pan du commerce de poisson, dans
Ie district de Gaspe, ce som les maisons Robin, janvrin, Buteau et LeBou
tillier52 ». Des lors, dit-on, la compagnie Robin s'inquiete du commerce
expansionnisle de la firme des associes LeBoutillier-Buteau. Cependanl,
quelque temps apres, I'association entre les deux marchands s'effondre.
Plus tard, la john LeBoutillier & Co. ouvrira des succursales a L'Anse-au-
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Griffon, a Saintc-Anne-des-Monts, a Mont-Louis et possedera des entre
pots au bassin de Gaspe.

En 1838, d 'autres ]ersiais anciennement employes eux aussi par la firme
Robin, les freres David, Amy et Edward LeBouLillier se lam'ent en affaires
en Gaspesie. La LeBouLillier Brothers, qu'il ne faut pas confondre avec
I'entreprise de John Le Boutillier, s'installe d'abord au barachois de Paspe
biac, a J'ouest de Robin, t't en 1845, a l'1Ie Bonaventure. Elle semble aussi
presente ala pointe Miscou (N .-B.). Ceue compagnie devienl vel'S Ie milieu
du siecle la princi pale exponatrice de morue sechee apres Ja Charles Robin
Company,

William Fruing, agent-chef de la compagnie Robin aPaspebiac, quitte
la maison-mere vel'S 1830 et se lance en af[aires au Nouveau-Brunswick, a
I'entree de la baie des Chaleurs plus precisemenl. En 1832, ila ason service
60 barges de peche aShippagan el une vinglaine ala pointe Miscou 53 . Une
douzaine d'annees plus Lard, il commence a racheter les principales instal
lations de la vieille maison Janvrin, qui passe entre ses mains en 1855s4 . La
\'\!illiam Fruing &- Company s'installe surtoul dans de nouveaux seeteurs
de peche, au nord de la baie de Gaspe. Son chef-lieu est alors Grande
Grave.

En ce milieu du 1ge siecle, d'aulres cntreprises surgissent aussi: \Villiam
Hyman, Juif d'origine russo-polonaise, s'etablit aGrande-Grave vel'S 1845;
It's ]ersiais John et Elias Collas acheLent aPointe-Saint-Pierre l'etabJisse
menl qu'un certain Henry Johnston a lui-meme acquis auparavant de la
firme Janvrin; John Fauvel, un autre ancien commis des Robin, fait aussi
du commerce a Pointe-SainI-Pierre peu apres 1850. La firme jersiaise
Harnond el LeGros eSL aussi presente dans la region de Newport vers
1830-1835.

Une entreprise formee d'aCLionnaires anglais, la Gaspe Fishing and Coal
Mining Company, VOil Ie jour au debut des annees 1840s,. Une loi lui
accorde Ie pouvoir de posseder des tenes et de faire Ie commerce du poisson
car «I'amelioration des pecheries britannigues dans Ie golfe Saint
Laurent, la Baie des Chaleurs et auLres lieux sur les cotes de la province du
Canada est d 'une immense imponances6 ». Quelq ue temps apres son accre
ditation, Ie pTocureur de la compagnie ecrit gu'elle a fait aPabos« I'erec
tion d'une greve ou etablissement de peche considerable, avec tous les
edifices nccessaires a 1a construction de vaisseaux et bateaux; et ils ont
mainlenant rendus sur les lieux, lOus les materiaux necessaires pour
accomplir leurs operations57 » Puissame [inancierement, la compagnie
fait aussi de I'exploitalion [orestiere et de la speculation fonciere. Elle
ouvre plusieurs magasins Ie long de la cotess.

Cependant, les pratiques commerciales et I'inexperience de ses agents
locaux lui occasionnent rapidement des problemes. Par exemple, les
agen ts suresti ment la prod ucti vite moyenne des pecheurs, ce gui les amene
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ainslaurer une politique de credit bea ucoup trop genereuse, reduisant bien
vite la marge de profit de la compagnie dans ce secteur d'activites9 . Cette
enlreprise anglaise, que ~;on rival jersiais James Robin appelle la « Gigan
lic Company», cesse de Caire parler d'elle au debut des annees 1850, quel
que temps apres une revolte de ses ouvriers qu'elle n'a pu payer60 Elle
conserve cependant ses terres, dontla seigneurie de Pabos. Le commandant
Pierre Fortin du Service de protection des pecheries constate lors d'une de
ses premieres visiles en Gaspesie: « La compagnie de Gaspe [... ] a fait
construire sur la rive sud de la riviere Pabos de grands el magnifiques
b1himents pour I'exploitation des pecheries sur la cOle. Elle avait en outre
des chantiers de bois et une scierie [...] Mais quelques annees apres son
etablissement, ceue compagnie fit, dit-on, des penes considerables, et
inlerrompit ses travaux d'exploitation des pecheries et des bois. Depuis, les
bflliments qui forment ce magnifique etablissement n'ont pas e[(~ occupes
et la populalion qui habitait celte partie de Pabos est allee s'etablir
ailleurs61 .))

Quant aux commen;:anls canadiens, ils sonl presque absents des peche
ries gaspesiennes aI'epoque. Mentionnons cependanlles noms de Fran<;:ois
BUleau, elabli aSainte-Anne-des-Monts dans les annees 1830, el des freres
Georges et Ferdinand Boissonnaull, qui possedent un magasin el un
etablissement de peche :} Bonavenlure, a cote des batiments des Jersiais.
Selon lOUle vraisemblance, cette cntreprise ne dure pas longtemps car en
18561'inspeeteur du Service de protection des pecheries, en visite J Bona
venlUre, affirme qu'iJ n'y a plus acel endroit de grands elablissements de
peche ala morue el que les pecheurs vom mainlenant sur la cote nord du
Saint-Laurent62.

Au milieu du 1ge sieck les Robin ne sonl done plus seuls. lis font face a
de solides concurrents. La compagnie garde toujours, malgre la presence
de la LeBouLillier Brothers, Ie comrole de la majorite des etablissements de
la Baie-des-Chaleurs jusqu'J Perce. De 1;\ jusqu'a Riviere-au-Renard el
meme plus loin a l'ouest, plusieurs armateurs, dont les principaux som
John LeBoutillier el Janvrin-Fruing, commencent aorganiser et develop
per de nouvelles pecheries.

Sur Ie Jinoral nord gaspesien, aI'exception de quelques pecheurs isoles,
les premiers postes que I'on rencontre aI'ouest de Riviere-au-Renard sont
simes;\ Cap-Chal el a Sainte-Anne-des-Monls. A. ce dernier endroit, une
cinquantaine de families font la peche. Dans la region matanaise, celle
aClivite demeure encore I'un des moyens de subsislance les plus imponants
de la populalion. Mais la carence des transpons semble nuire a la mise en
marche de la production locale. Les pecheurs de ceHe partie du littoral
vendem leurs surplus de poisson a des marchands d'occasion venus Caire du
cabotage Ie long de la 1:6te. II est a noter que les compagnies jersiaises ne
sont pas presentes a I'oues! de Saime-Anne-des-Monts.
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Malgre leur apparente vilalile, les pecheries gaspesiennes doivenl compo
ser avec la presence de concurrents sur les ea uxdu golfe Saint-Laurent fl de
la baie des Chaleurs. Les principaux sont les Americains. On sail que Ie
lraile de Versailles de 1783 leur permel de pecher au large des eaux cana
diennes. Plusieurs objections acelle a utorisalion som alors acheminees au
gouvernement de Quebec. Le juge Felix O'Hara se plaint ainsi de la
contrebande de ces voisins du Sud avec les colons elles pccheurs. Selon lui,
on ne pourra la faire cesser tant que les Americains auronlla permission de
sa ler leur poi sson sur Ies ri ves.

En 1788, Ie parlemenl anglais adople une loi rcguJari~<Inlles aCliviles de
la peche a utour de la peninsule. Desormais seuls les sujels brila nniq ues Ont

Ie droil de pecher dans les eaux gaspesiennes Cl trailer, saler el secher leur

LA PRESENCE
AMERICAINE
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poisson sur les rives pubhques de ce lerritoire. Les differends qui peuvent
survenir doi yen t etre reglt~spar deux j uges de paix d u district: les recours en
appel peuvent etre entendus par Ie lieutenant-gouverneur de Gaspe ou par
un juge des plaids communs. Charles Robin est nomme it ce dernier poste
la meme annee. La loi prevoil en OUlre la nomination d'inspecteurs des
peches. Hugh Munro est appete a occuper ce poste pour Ie district de
Gaspe.

Mais les Americains trouvent moyen de contourner Ia loi. Robin et les
principaux marchands se plaignent en eHet que plusieurs de leurs bateaux,
exclus par la loi de 1788, se servent de l'egistres d'Halifax pour venir en
WUle securitc pecher dans la baie des Chaleurs63 . Les Americains puisent
dans les eaux du golfe Saint-Laurent et des COles de fa peninsule de fones
quantites de poisson. Leurs navires ne font qu'un seul voyage par saison,
emponant, dans les annees 1800, environ 33 000 quint.aux de poisson,
surtout de la morue. lis en exponent une bonne partie en Espagne et au
Portugal. Dans la decennie 1810, leur presence se fait moins assidue, a
cause surwut de la guerre anglo-americaine.

La situation evolue bien peu lars de la convention de 1818, les Ameri
cains se \'oyant garantir Ie droit de pecherdans les ea ux canadiennes mais a
une distance minimale de trois milles marins des cotes, Les pecheurs des
Etats-Unis n'ont pas Ie droit de trailer el de seeher Ie poisson dans les baies
el havres de la peninsule gaspesienne mais on leur accorde la permission de
s'y arreter pour faire la reparation de leurs navires, pour les urgences,
l'approvisionnement en eau, etc.

Apres I'accalmie des annee 1810, ces voisins reviennent en grand nombre
pecher la morue el Ie maquereau. L'expansion de leur marche interieur et
Ie developpement de leurs plantations du Sud remplies d'esclaves anourrir
ouvrent de nouvelles avenues. La convention de 181Besta peine signee que
les Americains se voient accuses de la transgresser par Robert Chrislie64 et
di vers marchands et notables, non sans exageralion parfois. Une ktne de la
compag'nie Robin rend ainsi les Americains responsables de la deteriora
tion des peches it la Baie-des-Chaleurs: « La peche a tellement diminue
dans la Baic-des-Chaleurs, depuis la derniere Paixavec les Etats-Unis, qu'it
Tracadiach [Carleton] et Cascapedia [New-Richmond] endroit ou ceux
qui faisaienl la peche trouvaienr un avantage a etablir des Pecheries
regulieres reussissent apeine depuis quelques annees a prendre du Poisson
au-dela de ce qui est necessaire pour leur propre usage: et Ie surplus peut a
peine couvrir la depense de I'equipement. A Bonaventure, New-Carlisle,
Paspebiac, Nouvelle, elau Pon-Daniel, Ie Poisson diminueannuellement,
hars de la Baie, tant au Nord qu'it I'Est, et vers Perce, etc. depuis la periode
susdit. une diminution considerable s'est fait ressemir dans ces peches
quoiqu'elle ne SOil pas it comparer avec celle de la Baie65 .»

Dans Ie meme sens, la Commission des terres Taschereau-Duchesnay
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ecrit en 1820 que « pendant la derniere guerre Americaine {1812-1814]
lorsque I'entree du goIre fUI defendue aux pecheurs Americains, la peche a
la morue le long de la cote produisil plus quedecoutume, depuis la guerre
et Ie retour de ces pecheurs, elle a sensiblement diminue66 ». Quai qu'il en
soit, les Americains seront presents Ie long des cOles canadiennes lOut au
long du 1ge siccle. Moses Henry Perley, dans un rappon sur les peches de la
region, avance Ie chiffre de 700 a 800 navires americains sillonnant annuel
lement Ie goIre Saint-Laurent vers 185067 Les pecheurs frant;ais sont aussi
de la panic. Fixes aSai nt-Pierre el Miq uelon, ils sont sunou t presen ts dans
les eaux terreneuviennes. Perley estime a 360 Ie nombre de leurs navires
naviguant dans Ie golfe68 . Enfin, aces nombreux pccheurs etrangers,
s'ajoutenl ceux des autres colonies anglaisesde l'Atlantique, en paniculier
les Neo-Ecossais.

En 1823, un comite d'enquele de la Chambre d'assemblee se penche sur les
problemes de l'induS[rie de la peche au Bas-Canada. Les temoignages
entendus a lors son t ri<.:hes en observations sur Ies diverses sones de peche, la
presence americaine Ie long des cotes et certaines pratiques de capture du
poisson et de mise en marche de la morue.

II semble evident qu'a cette epoque, les peches de la Baie-des-Chaleurs
swgnent, alors que ceIles de la COle de Gaspe sont plutOI florissantes. Dans
la dCcennie 1820, les exponations de morue enregistn~esau port de Gaspe
depassenl ceIles du porI de Paspebiac. On dil qu'une barge qui prenait300
quinLaux de poisson n'en prend maintenant difricilemenl que ISO. Bien
sur, il y a la presence des etrangers, mais il ya aussi Ie nombrecroissant de
posIes de peche Ie long des cotes du golfe Saint-Laurent el de la peninsule,
qui rai t que chacun trouve les eaux moins poissonneuses. Quelques temoi
gnages soulignent aussi que les detrilUs de poisson jetes ala mer SOnt nocifs
ala morue, parce qu'en s'en nourrissanl elle ne mord plus ou« parce que,
dil-on, les as que mange Ie poisson Ie font mourir, et cela Ie chasse69 ».

D'aulres eSlimem que ces detritus rendent les eaux impures, tuant les oeufs
du poisson ainsi que Ie (retin. Exagerees au non, les difficultes de I'indus
trie morutiere a la Baie-des-Chaleurs font que ceue lOne perd de son
imparlance au profit de la COle de Gaspe, particulierement entre POrl
Daniel el Pointe-Saint-Pierre, region plus poissonneuse, OU les pecheries
se developpem sans cesse. Les pecheurs de la Baie-des-Chaleurs s'y rendent
de plus en plus nombreux.

Vers 1830, scion Joseph Boucheue, plus de I BOO personnes font la peche
dans Ie district de Gaspf 70 . La population wlale est a[ors d'environ 7500
habirams. Le meme aureur fai I egalemem etat de 441 embarcations pour la
peche cotiere et de quinze pour celIe des rivieres dans Ie comte de Gaspe,
alors que dans cel ui de Bonaventure, les chiffres sontrespeeti vement de 297
et de 4971 .

LES PECHERIES
DESAVANTAGEES
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L'enquete de 1823 montre que la peche au hareng a elle aussi diminue.
Les contemporains tendent acroire qu'une des raisons principales de cet
etat de fait est que I'on ulilise en trop grande quantile ceHe espece pour
engraisser Ie sol. De plus, lla lechnique de peche a la seine (filet) lui serait
nefaste. Le saumon des rivieres de la Baie-des-Chaleurs semble aussi en
danger et la cause principale de sa rarefaction serait Ie fait qu'on barre les
chenaux des rivieres avec des filets, empechant ainsi Ie poisson d'y passer
pour aller frayer. II y aura:it aussi les Micmacs qui, semble-toil, pechem Ie
saumon trop tot dans les rivieres, avant meme Ie frai.

Des temoins deplorent eofin la pietre qualite du poisson exporte. Ainsi,
du poisson de qualite [res inegale est indistinctement envoye al'etranger.
Quant aux inspecleurs, «quelques (ois, [Us] ont estampe des quarts avant
qu'ils fussent pleins, et les ont ensuite envoyes aux Marchands qui les Ont
remplis avec ce qu'ils voulaient72 .»

Le comite recommande au gouvernement de proceder aune reglemema
lion plus complete et mieux adaptee aux circonstances en legiferant pour
empecher la disparition du poisson, surtout du saumon, el pour instaurer
des mesures obligeant les pecheu rs e[rangers a respecter les trai tes et a
s'abstenir de jeter des debris de poisson aI'eau. On demande egalement que
Ie poisson soit mieux inspecle, trie et marque avant l'expedition et qu'une
prime soit accordee a I'exportation. On suggere enlin une remise des droits
pen;us sur Ie sel utilise pour Ie traitement du poisson et une autre remise
sur la taxe de 2,5% imposee par une loi de 1813 sur la valeur du materiel de
peche achete a Quebec et a Montreal ou bien impone du Royaume- Uni 73 .

Les marchands se plaignent souvent de ces lois fiscales sur les importa
tions. rIs les considerent tres n uisi bles pour concurrencer les autres colo
nies atlanliques, eXemple!; de ces taxes.

En 1824, une loi donne suite aquelques suggestions de celie commis
sion, mais la plupan des problemes persistent. Ainsi, apres I'adoption de la
loi, on entend encore plusieurs temoignages au sujet de nombreux abus
dans la classification et I'empaquetage du poisson. Les inspecteurs om
souvem des interets dans les affaires maritimes et plusieurs manquem de
qualification. II y a aussi Ie cas de ceux qui volent a d'autres leurs sites de
peche ou lots de greve.

Les mesures fiscales du gouvernement du Bas-Canada n'ameliorent pas
les choses. La concurrence est acharnee sur Ies marches internationaux, ou
les colonies anglaises de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle
Ecosse, Terre-Neuve), favorisees par des exemplions d'impot et des primes
gouvernementales, I'em portent souvent haUL la main sur Ie Bas-Canada.
Au Nouveau-Brunswick, par exempJe, on accorde vingt chelins par LOn
neau pour les navires qui vont pecher sur les bancs et au Labrador, a
condition qu'ils y restem quatre mois ou jusqu'a ce qu'ils aient pris dix
quintaux pour chaque tonneau. Ces voisins beneficiem aussi d'une prime
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de dix deniers par quintal sur leur poisson apres L'avoir sale et vendu. Le
marchand Fran~ois BUleau explique ainsi que Les lrois goelelles qu'il a
envoyees au Labrador en 1829 n'OnL pas paye les depenses « parce que les
bihimenLs qui avaient fait la peche au meme endroit que moi, avaient une
prime de vingl chellns par LOnneau, et neuf deniers par quintal que je
n'avais pas, et il a fallu vendre mon poisson au meme prix qu'eux7~».

L'allilude des autorites du Bas-Canada s'explique quand on sait qu'un
Louis-Joseph Papineau affirme en Chambre que« crecr un pecheur, c'est
en lever un cu\Livareur a La terre, c'est encourager l'induslrie la moins
con venable au pays car I'agricullure sied plus au Canada que la peche15 ».

Si les pecheurs ne prosperent pas, selon lui, c'est Ie signe de la non
rentabilite de leur occupalion. S'i1s deviennent plutol agriculteurs, ils
pourronL echanger leur produclion contre du poisson. « Quelle impor
tance peut-il y avoir, dit Papineau, ~ ce que Ie poisson provienne de la
Gaspesie ou de la Nouvelle-Ecosse au du Nouveau-Brunswick76 ?» La
meeonnaissance de eelte anivite et de ses vrais problemes en amene plu
sieurs, dont Papineau, a opposer l'industrie de la peche aux interels
agricoles de La province. Aussi, il n'esL pas surprenant de voir eelle-ci
importer du poisson des Maritimes eL des EtaIS-Unis.

LJorganisation
de La peche
Les pecheurs gaspesiens resisleronl. pendant fon longtemps a lOutes les
tenLalives pour les amener a diversifier leur modede vie. Ils estimentque la
peche morUlicre, induslrie de leurs peres, demeure l'aClivite fa plus reOla
ble. II ya un siecle deja, un politieien gaspcsien ecrivait: « Elevesdans ceue
industrie, ces gens s'y rattachent fortemenL, et eet amour excessif se trans
mel de pere en fils. Tard dans L'automne quand les froids les forcent a
quitter la mer, its abandonnem la peche paraissam satisfaits. Mais avec Ie
p rin temps renal l cette passion, la gaietc est pei Ole sur LOUles Ies figures et
panout il y a de l'acLivite. IIs s'occupent avec Ie plus grand plaisir, je dirai
avec Ie plus grand cmhousiasme, a faire aux barges Icurs nouvellcs toi
lettes, el tous y mellenL la main, les petits comme les grands. Vous ne
sauriez croire comme ils sont anxieux de voir arriver Ie jour ou ils pourronl
lancer leurs embarcalions et partir pour la peche77 »

La morue est capitale pour Ie Gaspesien. Ce poisson constiLUesa princi
pale source de revenu. iJ determine son modc de vie el C'ondilionne la

LEPECHEUR
GASPESIEN
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repartition de son temps de travail. II nourrit Ie Gaspesien, directement et
indireetement. On s'en sen comme d'une monnaie d'echange, pour payer
la dime, pour engraisser la lerre el meme pour faire du savon avec son
huile. L'industrie de la morue fait naitre d'autres activil('S connexes, telles
la construction d 'em barca tions de differen ts ton nages. la fabrica tion de
contenants pour Ie poisson et Ie tissage et la reparation de filets. Les
hommes fomla peche etles femmes tIles enfants lravaillent Ie poisson sur
Ie rivage. « Des l'enfance, nous raconte un missiollnaire de Riviere-au
Renard, ils apprennent amanier la rame, atrimer une berge. acalculer avec
les phases de la lune, qu'un enfamde dix ans suitavec interet, avec la maree
monlante ou baissallle, etc 78 ... )}

Le metier de pecheur, quellt que SOil sa categorie, est une occupalion'
saisonniere: on commence au primtmps et on S'arrele a l'auLOmne. L'hi
ver, dans celte region OU Ie travail de la lerre et I'clevage n'occupent que peu
de monde el ou I'industrie forestiere n'est pas encore organisee, c'est Ie
grand repos. En plusieurs endroits, au debut de la saison de peche, les
morUliers s'installent dans des ca banes e W lees sur la greve pour se retirer en
fin de saison afin de passer I'hiver dans leurs maisonnelles situees plus haut
sur les (erres. En prenant comme exemple Ie poste de Newport, l'abbe
Neree Gingras nous donne, vers 1850, une description savoureuse de la
fa.;on dom les gens passeml'hiver:« Cette population, qui formaitenviron
200 Communiams, etail logee dans de petites maisons dans les anses,
s'occupait de peche durantl'ete; et l'aulOmne ils s'enfermaienl dans leurs
cabanes, passaient la pi usgrande panie de leur lemps afumer, et encore, ils
manquaiem tn~s souvem de labac, et alors, ils elaiem dans une espece de
desespoir. ]'ai vu arriver un jour dans ce poste pour la mission du prin
lemps, el j'ai trouve les hommes chagrins, aballus, et me paraissant tres
malheureux. Leur malheur, ils avaient manque de tabac, il n'y en avait
pI us da ns les magasins, i1s a vaiem mange IOUles leurs poe hes ou a vai t passe
du tabac durant l'ete, lorsque je leur montrais une boile ou ttail ma
provision de labac pour six semaines, i1s la devoraient des yeux, elje leur
procurais la plus grande joie en les faisant fumer, el dans trois ou quatre
jours rna boite etait vide. Ces pau\·Tes gens passaienll'hiver enfermes dans
leurs cabanes, n'ayant ]a plus grande partie que du pain et du poisson a
manger. Ils ne faisaienl rien, ils avaient meme beaucoup de peine a se
chauffer, quoique Ie bois fut lreS proche. Durant l'hiver, les hommes se
levaient de grand malin, ils atlelaient deux chiens ou un boeu£' ils allaient
chercher un voyage de bois, et venaient ensuite dormir Ie reste de la
journee79 .» Quant a 1'habitation du pecheur gasresien, eIle n'a rien de
luxueux, on s'en doute bien. L'eveque de Quebec, Mgr J.-Octave Plessis,
ecrit lors de sa visite pastorale de 1811 que« soit par rarete de la pierre a
chaux au de gens qui savent la cuire, il est vrai de dire que dans lOute celie
region, on ne saurail tTOuver ni une maison, ni un solage de pierre, ni plus



La rnorue seche, rnoleur de l'economie 219

de 3 ou 4 cheminees qui soient faites autrement que de lerre melee de fain
avec des guenilles, bandages ou pIa les-ba ndes de boisso »). Quelques a nnees
plus tard, Ie prelat, alors en direcLion des missions acadiennes des Mari
times, fail un arret dans la maison d'un pecheur infirme de la region de
Sainte-Anne-des-Monts el iI en laisse la description suivame: « Rien de
plus vide que cetle maison. Une poele et un chaudron font la baLlerie de
cuisine. La femme a soin de [a maison eL du perit champ de patales qui
l'avoisine. Les enfams vom ala peche. Le malade est sur un grabat propre,
environne de q uatre pia nches en forme de bolte, et reste seulles trois quarts
de la journee. La famille se reunit Ie soil'; Ie malade partage avec les autres
Ie poisson et les palateS sans appret qu'on a fait bouillir au reLOur de la
peche. II y a au tant d 'assielles et de fou rchettes q u' il ya de personnes, et rien
de plus. On ne desire ni epices, ni assaisonnemenl, ni pain, ni dessert, ni
biere, ni liqueurs spiritueuses, parce qu'on n'en connalt pas I'usage. A
defaur de chaises, on s'assied sur des corfres ou sur de petits bancs pour
prendre sa refection, apres laquelle chacun lave son assieue, et n'ayant
poinl dc linge pour I'essuyer, la renverst' sur une planche, afin qu'elle soil
seche pour Ie lendemain. La mere de famillt' en fai I autant de son challdron
doni la meme eau a servi a laver ta vaisselle, apn?s avoir fait bOllillir la
nourrilure. Une fontaine voisine suffil pour el.-lncher la soil" de LOuie la
famille, chacun allam ason lOur y plonger une meme tasse. Et ces pauvres
gens vivem heureuxl La peche eLanl plus abondantc qut' ne Ie requien Ie
besoin de la maison, on sale I'cxcedent du poisson, dOni la vente produira
I'argent necessaire pour la provision de st'l, pour les hardes simples, pour
du linge grassier. Peut-etre par la suite parviendra+on a renouveler les
vitres cassees depuis deux ans, aetancher Ie loit de la maison par I'aehat de
qut'lques planches. On se croirait au comble de I'opulence, si apresdix ans
d'epargnes on parvenail a avoir une vache et a se nourrir de son lait81 .»)

Les observaleurs de I'epoque remarquent Ie sens communautaire des
pecheurs. Les travaux dt' quelque importance s'effecwent par con:ees qui
deviennen I des occasions de rejouissances. Quant au tra vai I quotidien de la
peche, lOuS les bras disponibles y prennenl pan. Les voyagf'UrS vantenl
aussi Ie courage el Ja jovialite des Gaspesicns, leis ceux de Perce, dont on
ecrit: «lis sonl d'une hardiesse eXLreme, on It'ur emend clire qu'avec une
bonne berge, ils ne craignent rien. lis Ont la hardiesse marquee sur kurs
visages, et i Is ant un caracLere [au t panicul ier. Eleves a la peche, dans une
vie aventureuse, en contaCl avec If'S eLrangf'rs, ils ont bf'aucoup deconnais
sancf'S, ils ant plein d'hisLOires pour rire, i1s son[ joyeux aimanl. it rairf' des
lOurs, f'l on pf'U[ rire beaucoup en Ies voyant jouer entre f'UX sur Ie rivage
dans une belle soiref'; f't malheur acelui qui peut preteI' a If'urs farces el. a
leurs tours, car il s'en retire qu'apr~s bien des avarif's cIf' LOute sone82 .»)

Ces pechf'urs sont generalf'menl des gens [ranquilles et hospitalif'rs.
QUf'lques petits hamf'aux Ont cependant rnauvaisc reputation. Tf'ls ceux
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de Cap-Chat et de Sainte-Anne-des-Monls, ou les habita ms du debut du 1ge
siecle passent pour des pillards notoires au point que les navires, dit-on,
craig-nem de s'y arrtler. L'eveque Plessis eCriL lors de sa visite de 1815:
«Mais que faire avec ces dome families qui venaient de piller Ie Doris, de
concert avec ses maleloLs~ Comment leur faire entendre, ignoranls el
voleurs comme lis Ie sonl, qu'il n 'est pas plus permis de voler Ie Roi que les
paniculiers? Commenlleur persuader qu'ils n'ont pas eu raison de pene
trer dans Ie vaisseau naufrage, el d'en enlever les effets qui allaienl etre
perdus, ou de ]es acheler a bas prix des mateloLs auxquels ils n'apparte
naient pas? Comment proposer la resLitution in solidum ades gens qui ne
savent pas reslilUer les choses memes qu' ils onl prises en panicul ier83 .,> Les
contemporains paTlenl enfin de I'indolence du pecheur qui, I'hiver, nefail
rien el prend lOujours Ie temps un peu comme il vient, comme s'il avaiL]e
choix.

LES TECHNIQUES
DELAPECHE
MORVTIERE

Les techniques de peche ont peu evolue depuis l'epoque des Fran~ais.

Comme a ce moment-hi, les Gaspesiens du milieu du ]ge siecle pechent
encore la morue a I'unitt> selon la melhode de la (digne a main ». Faite de
chanvre, celte Jigne est enrouJee auLOur d'un devidoir et garnie de deux
hame<;:ons. On la deroule en {onnion de]a profondeur de l'eau, soit de 20 a
40 brasses. Cet engin de peche ne coute pas cher it fabriquer et se manipule
facilement. De lOUIe fa~on, la morue eSL un poisson qui offre peu de
resistance a sa capture.

Les compagnies n'ont pas interet a implanLer des techniques de peche
plus produuives ou sophisLiquees. Parlant de ces techniques anciennes,
l'anthropologue Roch Samson explique qu'<J. chaque ligne correspond un
pecheur, donc un cliem pour l'ecou)ement des marchandises du magasin.
Plus Ie nombre des pecheurs augmente, plus ]a production a de chances
d'augmenter et partant, plus de marchandises sont ecoulees en salaire84 •

L'uni Ie de production dans les etabJissemenLs de peche est la barge. Ceue
embarcalion de dix-huil pieds de quille et d'environ six pieds de large est
momee par deux hommes et de fabrication peu coOleuse8~. Elle est faile
surtout de cedre et construite solidement, de manierc a resister <J. de gros
coups de vent. Vne barge peul durer jusqu'a huil ans. On peut y embarquer
de sepL ahuit quimaux de morue. Vers 1820, Ie district compte environ 700
barges employees pour la peche cOlihe de la morue86 . En 1835, John
LeBoulillier, depute de Gaspe, evalue aenviron 600 Ie nombre de barges de
peche dans son comte87 .

Com me sous Ie Regime fran<;:ais, tal Ie malin, les pecheurs se rendent sur
les lieux de peche a la voile ou it la rame, et, arrives sur place, ils jeuemle
grappin et abaissentles deux voiles etles mats qu'i]s mellenl au lravers du
bateau avec leurs avirons. Quanel la barge est remplie, i1s reLOurnent au
rivage. En general,.l'equipemenl du morutier gaspesien eSl bien inferieur a
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celui du pecheur des Marilimes et des Elals- Unis Une barge charge de 150 a
300 quinLaux de morue par saison B8 Dans les meilleurs moments, on peul
voir les deux moruliers de cf'rtaines barges capturer j usq u '3 600 morues en
une seule journee; mais generalement. lors d'une peche fructueuse. la
barge prend de trois acinq« drafts» de morue. LJne« drafl» equivaUlZl 238
livres de poisson tranche.

La lechniquc de ]a ligne <1 main demande unc quantite appreciable de
boelte pout appattr les lignes. Lcs cspeas dOni on::.e sen sOnlle hareng, Ie
capelan, Ie maquereau, Ie lant;on, I'eperlan. I'encornel, etc Certaines
d'enlre elles serVCnl aussi pour 13 consommation Cl I'exportation. 1.C'llr
migration saisonniere allirc la monic pres drs «()It I,e p&chcur COlllplC
"Ior~ sur ('abondance ell' Cf'~ <tppC!I' pour s'assurer une bonne peche: « On
llt lai l dr pf<.he Irunueuse ala morue, q u 'aUl~llt q u'on a une boiue fra'iche
et abondanlf' a metlre sur les hamec.:ons donr les lignes sont garniesB9 ,»
Tous les jours et parLlculieremenl Ie rna Lin, Ie pecheur va chercher dans ses
filets Ie nombre de pelirs poissons necessaires a la peche de la journee.
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Toutefois, eontrairernent a la morue qui apparalL au printemps pour ne
repartir qu'a I'automne, les poissons qui servent d 'appa ts ne sont presents
sur les cotes qu'a des periodes bien precises.

La boeue dont on se sen d'abord Ie prinlemps en Gaspesie est Ie hareng,
puis Ie capelan. Le hareng eSL un poisson qui se deplace par banes. On
commence a Ie pecher au mois d'a vril et on poursuit j usqu'a la mi-juillet.
On Ie VOil en grande quantile 10rsqu'iJ fraie pres du rivage au mois de mai.
La pen urie de boetLe de ha reng peu I enlra verla peche de fa morue. En 1824,
une loi prohibe I'utilisation de ce poisson et du capelan comme engrais eL
defend de ramasser leurs oeufs. A. la Baie-des-Chaleurs, on apprete Ie
hareng, SOil en Ie sa Ian t (pIck Ie fish), SOiL en Ie fu manl. A. Bonaven ture eu'!
Cascapeclia en panieulier, on en fume beaucoup.

Avec Ie capelan, on nounit les hommes et Ie sol. Tres apprecie de la
morue, it est, avec Ie hareng, Ie principal poisson-boette employe par les
Gaspesiens. On Ie peche avec des filets appeles seines. II se prend egalemenl
avec beaucou p de facilite Jorsqu' jJ vien t frayer pres du ri vage al'epoque d u
roulis, a la fin de mai et au debut de juin. On peut en sortir de l'eau de
grandes quanLiles en puisanl dans les vagues du rivage avec des seaux ou
des nasses. Quanl au lanc,;on, petit poisson frequenlant les fonds sablon
neux, il sert de boetle au milieu de I'ete, apres Ie depart du hareng. On Ie
prend aussi avec des seines. Abondant dans la region de Gaspe, ce poisson
eSI pecht par des equipes qui se relevenl quotidiennemenl.

Le maquereau aussi peut servir de boell.e. En juillet, il fail son appari
tion dans la baie des Chaleurs et dans la baie de Gaspe pour y demeurer
jusqu'aux premiers jours d'OClobre90 Les pecheurs Ie prennem ala seine
ou a la ligne. Toutefois, au 1ge sieclc, ce som surtoulles Americains qui
exploiteI1l ceUe espece. L'encornet, appele aussi calmar ou squid, arrive Ie
long des cotes vel'S la fin juillet el eSI pecht a l'automne. II sen aussi de
boette pour la morue. On Ie prend Ie soil' lorsqu'il vient frayer pres du
rivage. On se sen pour l'attraper d'un leune en plomb garni de petits
crochets (lUl'l U tte) au bou I d 'une Iigne9J . 0 'autres appals peuvent aussi etre
ulilises a I'occasion comme I'eperlan, les mollusques, la sardine, les
entrailles de morue, etc.

L'ACTIVITE
EN MER

La morue apparait pres des cotes canadiennes generalement en Lre Ie 10 mai
et Ie IeI' juin. Au 1ge siecle, sa peche commence au milieu ou a la fin du
mois de mai, selon les secreurs, et se termine a la fin ocwbre. A. Ja Baie-des
Chaleurs, la saison dure moins longlemps que dans la region de Gaspe, la
monle se retirant plus lot apres le [rai sur les banes ou elle trouve une
nourriture su[fisante92 . « Les mois de juin, juillet el d'aoLH. explique Ie
commandant Pierre Fortin, somles I110is les plus favorahles ala peche de la
morue, non seuJemeI1l parce que pendant ceue periode de douze sernaines
les calmes som frequents, les beaux temps de longue duree et les tempetes
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plus rares qut' dans aucun autre lemps de la saison; mais parce que la
morut' afflue Ie plus vel'S les cotes. soit pour frayer, soit pour courir ala
poursuitt' des bancs dt' caplan t'L dt' lanson ( ...] et qu'ainsi ces poissons qui
servent d 'appats som abondanLs el facilcs a prendr(93 »

La periode annuelle d'activite maritime St' divist' t'n deux parties appe
ICes « peche d'ett» el « peche d'automne». La peche d'ete est la plus
considerable. Le 15 aOLll, une fele la separe de celIe de J'au(omne. Lt's
compagnies ont alars fixe Ie prix clu quintal de morue et elles commencerH
a rt'cevoirla production des pecheurs aUlOnomes, La morue pechee j usqu 'a
la fin de septembre eSf sechee et preparee pour l't'xponation alors qu 'apres
ceue date ellt' est seulement salee, mist' en barils e( dt's(lnet' sunoul aux
marches de Quebec et de Monlreal 91 .

L3 peche gaspesienne de la fin du 18esieclt't'( du Jge sieck se faiL, commt'
au Lemps des Franc;:ais, a moins de qut'lques millt'S des cotes. En l'abSt'nct'
de prod:d&s dt' conservation en mer, la production ne pt'ut repost'r que sur
la peche t'J1 zont' cOLiere95 . Dans la premiere moitit du 1ge siecle, la moruc
semble la plus abondantt' enLrt' Malbaie et Ja Pointe-au-Maquneau, a
I'entree de la baie des Chaleurs9b , Les dt'ux pecht'urs dt' la barge ulilispnL
dpux lignes chacun, placees egalement de chaque cote dt' l't'mbarca(ion.
L'abbe Nerce Gingras trace un ponrCli( du deroulemt'nt quotidien de ceLte
aetivite aPerd, donL voici un extrail: « lis embarquenl dans leur berge dam
Ie mois de mal, e( c'est pour l'ete; les jours qu'i!s ne pechenl pas, Soil par Ie
mauvais temps ou parce qu'd n'y a pas de morue. vous voyez taus les
pccheurs en habit de dimanche, couches Ie long [de I'alelier] au se prolllt'-
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nant dans les chemins. lis vivent avec la plus grande Insouciance, ne
pensant jamais durant l'ete aux miseres de l'hiver. Lorsqu'i1 fait beau, a 4
hellres du malin, on voit panir Jes pecheurs qui s'embarquent dans leurs
berges et quelquefois pour deux .iours. lis prennenl un pain, une cruche
d'eau, el ils n'emponent jamais autre chose, et celui qui emponerail un
morceau de viande seraitla risee de tous les aulres. Comme c'Ctail un beau
coup d'oeil Ie matin, de voir panir a notre porte 200 ou 300 berges, s~

balanc;ant sur I'eau avec leurs belles petites voiles blanches, de voir panir
lOuS ces hommes joyeux, en chantant ou en criant, et sans allcune inquie
tude [... ] lis chargen t q uelquefois leu rs berges de lOa 12 q uin ta ux de morue
et lorsq ue Ie temps est bea u, ils reviennentle soir, charges de belles moru~s;
contents, fatigues, ils vonl prendre un mechant souper pour recommencer
Ie lendemai n 97 • )}

Si la peche n'est pas bonne a un endroil, les pecheurs levent l'ancre et
cherchent plus loin des fonds plus poissonneux. En fin d'apres-midi ou en
debut de soiree, ils reviennent rapidement a lerre afin que Ja morue puisse
etre tranchee et salee de suite, c'est-a-dire avant qu'elle n'ait eu Ie temps de
s'echauffer el de ramollir.

Si la peche ala morue Sf fai t surtout abord de barges et pres des cotes, elle
s'effectue aussi avec de petits batiments de 40 a 55 tonneaux qui vonl plus
loin, c'est-a-dire sur les bancs du golfe. Cette peche dure quelques jours. Le
voyage termine, Ie ba timen I retourne a son poste de peche, Oll la morue est
alors debarquee, lave~ et sechee, puis mise en piles dans des hangars. Vel's
1820, il ya dix adouze bat~aux de cette importance avec des equipages de
six adix hommes et quelques mousses. lis pechent ainsi pendant environ
deux mois dans J'ete98 . 011 se procure alors les appats en tendant des filets
en pleine mer, aquelque distance du navire, Ceue pech~ morutiere se fail
dans des profondeurs variant entre )5 et 50 brasses avec des lignes « dar
mantes», c'est-a-dire garnies de 100 a 150 hamec;ons qu'on laisse p]usieurs
heures dans I'eau, retenlles chacune par des ancres et reperables par des
bouees99 . Les pecheurs des autres colonies anglaises et des Elats-Unis qui
sillonnent Jes caux du golfe possedent, eux, de nombreuses goeleues bien
equipees pour ce genre de peche, soit des navires d'une cenlaine de IOn
neaux, pouvant transporler plus de 800 quintaux de morue lOO

A plusieurs endroits de la cote de Gaspe, les pecheurs vontaussi au large
sur leurs petites embarcaLions quand Ie poisson s'eloigne des cotes. C'esl
une operation souvent risquee. L'abbe Gingras nous raconte ce type d'ex
cursion: « Dans Ies mois de juillel et d'aout, la morue se relire au large, et
alors, c'est la peche des Banes: peche bien dangereuse. Tres sou vent, durant
la nuil, it s'eleve des lempetes horribles, les pauvres pecheurs sont a 12
lieues au large, dans de petiles berges ou venes; on ne croirai t jamais que les
pecheurs seront capables de revenir. Alors, c'est bien triste a terre, lorsque
la tempe te eclate et que les pecheurs sont au large; les meres, les epouses, les
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petits fn~res et les pelites soeurs pleurem, se lamentent [... ] et cependant
dans Ie cours de l'avant-midi, on apercevait de petiles voiles blanches au
large qui s'approchaient [ ... ] el quelle dexterile pour aborder Ie rivage,
pour choisir leur lemps [ ... J, et il faHail voir la joie deces pauvres pecheurs
qui avaiem passe une nuil terri ble, trempes j usqu'aux as; quelques berges
elaiem obligees de fuir avec Ie vent; alors, ils et.aient deux au Irois jours sans
aborder; mais ces pecheurs sonl si adroi ts dans leurs peli les berges que c'esl
bien rare qu'illeur arrive des accidents. Dans l'espace de sept ans, iJ n'y a
que trois berges qui ne son( jamais revenues, el qui ont chavire au large,
mais c'est bien peu pour les malheurs que I 'on croirait devoir arriver IO' .»

Quand les barges reviennent de leur expedition quolidienne en mer,
elles se dirigent vers leur etablissement ou elles aCCOSlenL a l'echafa ud
(chafaud), grande bali sse en bois, couverte de planches et de bardeaux et
dontl'une des eXlremil.es touche I'eau pour se terminer par un ctebarcadcre
avan<;:ant dans la mer, assez loin pour que les bateaux charges de poisson
puissent accoster a marte basse. Le plancher de I'echafaud est divise en
compaTlimenlS dans lesquels les pecheurs lancem leurs morues en les
compt.an t avec des pies de fer (piquois). Al'en tree dc I'echafa ud sonL dresses
des etaux sur lcsquels on « habilte» la morue. C'est a lors que commence Ie
travail de la preparation de la morue par les g-ens de terre (graviers). C'est Ie
commandant Pierre Fortin du Service de protection des pecheries qui nous
donne, dans son rapport de 1859, la description la plm COmplele des
operations de netlOyage, de salaison et de sechage du poisson dans les
ctablissemenls de peche gaspcsiens d'une ccnaine importance. Nous lui
emprunlons ce long extrait: «La morue une fois porlce dans l'echafaud et
complce, les hommes se metlent a I'ouvrage.

« Le piqueur, arme d'un couteau adeux lranchants, saisit la morue par
Ies yeux, I'egorge et d'un seul coup de couleau I'ouvre jusqu'au nombril,
puis la passe au dccolleur. Celui·ci ctelache Ie foie qu'il jelle dans un baril
place pres de lui, et de la memc main arrache les entrailles, puis avec la
main gauche decolle la lete du poisson. Le lrancheur saisil par Ie collet
gauche la morue arrivee a eel etat de preparation, et I 'ouvre par Ie cote
gauche depuis Ie col jusqu'a l'origine de la queue; ill'appuie ensuile sur
une Lringle douee sur l'eLal, et d'un seul coup de COuleau, s'ille peut, il
enJeve, depuis Ie nombrd jusqu'a l'exLremile supc:rieure, la colonne vene
brale par Ie milieu de la substance medullaire.

« Les debris de poisson, comme la tele, les entrailles, sont jetes a la mer
par un tTOU pratique sous I'e Lal eL empones par Ie refl ux, s'ils n'on t pas Mja
eLe devores par les crapauds de mer et les plies qui se liennentlOujours en
grand nombre aupres des echafauds.

« Des mains du trancheur, la morue passe dans celles du saleur qui la
pile, en ayant soin de bien l'ctendre, la chairen haulelles collets en dehors,

LE TRAITEMENT
ET LE SECHAGE
DU POISSON
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et met un lil de sel entre chaque rangee au moyen d'une pelle de bois. L'an
du saleur consisle aetendre sur chaque morue la quantite de sel necessaire
pour la bien conserver sans la brUler.

«On laisse ainsi la morue pi!ee pendant trois ou quatre jours quelque
[ois, selon Ie degre de force du sel qu'on a employe, puis on procede a
I'operation du lavage [ ...]

« Pour laver la morue, on la lranspone au moyen de brouettes au de
boyards, dans un grand auge fait en madriers de dix a douze pieds de
longueur sur quatre de largeur, avec trois pieds de hauteur, rempli d'eau
qu'on a soin de changer cominuellemenl, puis des hommes armes de
gaules, autour desquelles som altaches des torchons appeles faubens, la
toumem et la [rottent en tous sens, j usqu 'a ce q u 'elle soi l enlieremem la vce
du sel qui la recouvrait; puis on la met de nouveau en pile pour que dans
cette position I'humidite dom elle est LOUle chargee s'ecoule facilemenl.

« Quand la morue a eLe ainsi pendanl quelques jours. on derait les piles
el on ]'bend une aune, sur des claies de trois pieds de large, recouvenes de
branche d'epinelle ou de sapin, et reposanl sur des pOleaux aenviron trois
pieds de terre, afin qu'exposee ainsi a I'acrion du solei!, elle finisse par
perdre toule I'eau qu'eJle comient et acquiere cet elat de siccite qui lui
permeue de se conserver, meme dans les pays chauds, pendant plusieurs
annees.

« Si les procedes qu i consislenl ahabi lIer la morue doi vent etre fai ts a vee
soin, d'un autre cote I'operation de la dessicalion ne doit pas eae non plus
negligee un seul inSLanl; car la morue est marchande au de qualite infe
rieure, et quelquefois tot'alemem perdue selon que cette opcration cst bien
au mal conduile.

« Les claies sur lesquelles fa morue est elendue pour secher, somappelees
vignols, flies sam placees parallelement les unes aux aulres, ayanl un
espace de quatre pieds entre chaque pour permetlre aux hommes charges
de soigner la morue de circuIer autour.

« Pendant la nui l, les morues sonl ramassees el mises en piles de quinze a
vingl poissons, la chair cn bas, el recouvenes des morues Ies plus larges. Le
matin on les etend, la chair en haul. Si Ie soleil devienttrop ardent vers Ie
milieu du jour, on les relOurne la chair en bas, afin qu'elles ne soient pas
brUlees. Mais du momelH que la grande chaleur est passee, on expose de
nouveau la chair a l'aClion dessicative du solei!. Car plus la morue seche
vite, plus clle conserve sa bJancheur et devient transparente, et plus elle se
vend cher sur les marches elrangers [ ... ]

« Une Lois la dessication de la marue assez avancee, on fait de grandes
piles rondes, contenant jusqu'a lrente quintaux de morue chaque, recou
venes d'eeorce de bouleau et de pierres pesames. Ainsi pressee elle perd ee
qui lui restait d'humidite. Et quand die a cle dans eel etat pendanl
quelques semaines, on la met dans des hangars bien elanches, ou on la
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laisse jusqu'a ce qu'arrive Ie temps de l'expedier sur les marches ou elle se
vend Ie mieux.

«Mais avant de la meltre a bord des navires on !'elend, pendant une
journee de chaleur, sur un terrain couvert de graviers fins, eton lui donne
son dernier solei! ou Ie soleil de parlance, pour la priver de I'humidile
qu'elle aurait pu prendre dans les hangars 102 .)}

Com me on peut Ie COnSLaler, Ie travail de traitement el de sechage de la
morue en Gaspesie au Ige siecle est presque idemique a celui effecLUe sous
Ie Regime franr;ais, tel que decril par Nicolas Denys au 17e sieck, saLlf
peut-etre pour la salaison etlesechage, qui somalors moinselabores. Chez
les pecheurs independallls, tout ce travail est familial, tandis que dans les
graves ou dans les etablissemenls des compagnies, Ie pecheur laisse Ie
travail du poisson aux gens de terre, qui onl des taches specialisees. Notons
que dans plusieurs eLablissements, chez les maiLres de grave etles pecheurs
independants, Ie sechage du poisson s'effectue sunout sur la greve (plage
de galets) et que les vignaux SOnt rares.

LES DlFFERENTS
TYPES DE GRAVES

On peut dislinguer tmis lypes d'etablissemcms de peche au 1ge siecle:
I'etablissemenl familial, celui du maitre de grave, el celui de la compagnie
exponatrice'O~.Dans les trois cas, la localisation des insLallations de peche
repond a des crileres geographiques bien precis: greve pour preparer et
Caire secher Ie poisson, anse bien abriu~e, proximite d'eaux poissonneuses,
etc. L'abbe J.-B.-A. Ferland explique la chose en prenam l'exemple de
L'Anse-au-Griffon: «Au fond de l'anse eSl une petite riviere avec son
barachois. En general, sur cette cote, LOuS les etablissements som places
dans une situation analogue. En voici la raison: la peche demande une
greve commode pour faire secher la morue, et un mouillage ou les cha
loupes el les goelelles puissent ancrer a l'abri des gros vents; il faut aussi
trouver de I'eau douce dans Ie voisinage. .i\ I'embouchure des petites
rivieres qui se jeltenl dans la mer, se rencontrem ordinairement une greve
commode, une anse, de I'eau douce; la mer fournit Je reste. Sur touS les
autres poinls de la cote, Ies f10tS viennenl battre contre des rochers escarpes,
au pied desquels une corneille trouverait apeine assez de place pour poser
Ie pied 104 .»

Perce est Ie havre de peche Ie plus achalande de la Gaspesie. Endormi
I'hiver, il se reveille au debul de juin:« Des goeleues et des navires arrivenl
charges de marchandises; ils versent sur Ie rivage une population nouvelle
[pecheurs de I'exterieur, marins et marchands], qui apporte la vie el Ie
mouvemen l. Les acha tS se font, les marches se cone! uent, les embarcations
sOnt greees pour la croisiere, les rtls elles seines se deroulent sur Ie rivage;
au milieu des hommes occupes de leurs pn~paratifs, tourbillonne la cohue
des enfants, des chiens et des flaneuses [... ] Au-dessus du bruit discordant
des voix humaines el canines, domine la voix solennelle de la mer... I05 )}
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II y a donc trois genres d'elablissemems de peche Ie long des cotes
gaspesiennes. CeJui que J'on appelle «familial» ou etabIissemem du
pecheur independant est Ie plus classique. L'on y comple une a deux
barges. II regrau pe Ie proprietaire des lieux, sa famille el parfois de proches
parents l06

. Tous, y compris Ie proprielaire de I'etablissement, panicipent
aux diverses opera lions de]a peche et du travail de preparalion du poisson.
Le pecheur independant possede ses embarcations et agres de peche. II
prepare sa morue afin de la fournir sechee a u marchand, qui ]e paie soit ala
piece, mais Ie plus souvent au quintal. II obtient de la compagnie avec
laquelle iI a un comple des avances en sel, agres el marchandises au debut
de]a saison de peche, en acompte sur sa produclion avenir. Generalemem
endette vis-a-vis]e commel"(;anl, il peut se permetlre quelquefois de vendre
son poisson a]a firme Ia plus offrame pour tenler, par la suite, de rembour
ser Ie marchand qui l'a d'abord renfloue. En fail, son autonomie ou son
« independance» se fait sen tir sunout au ni yea u de ]a gestion inttrne de son
elablissement101

. Le nombre de pecheurs independants augmentera ala Cin
du 1ge sieclc.

L'hablissement du maitre de grave, appele aussi « maltre-pecheur» ou
« dea.ler», se silue emre eel ui du pecheur independant et celui de la compa
gnie. Les maines de gra ve possedem un minimu m de deux barges de peche.
Ce som de petits entrepreneurs qui, seuls ou en association. sont proprie
wires d'installations de transformation du poisson. Ce qui differencie les
leurs de celles dites« familiales», c'est qu'i]s onl un surplus d'equipement
(barges eL agres) qu'ils fournissent a d'aulres pecheurs, exterieurs a leur
groupe c1omestique. Ces pecheurs som appeles des «engages». Plus Ie
nombre c1'engages est grand, plus Ie travail se specialise et ceux qui font la
peche ne sont pas necessairement les memes qui voient au travail du
poisson sur la greve l08 . La plupan du temps, Ie maitre de grave assume touS
les frais d'operation. Un observaleur du milieu du ]ge siecle ecrit: «Ll,
comme panOUI ailleurs, it y a des pauvres et des riches. Ceux qui sam batls
dans les anses, qui ant une place au ils peuvent tenir des berges, sont tres
bien; les autres ne sont que de pauvres malheureux que la peche ne peut
faire vivre. Ceux qui anI des places de peche liennent ordinairemenl2, 3, 4
et 5 berges, voila ce que I'on appelle I'armateur. IJ fourn it aces p€'cheurs de
belles berges tres bien faites, bien peintes, bien voilees, tres legeres, qui
volem sur I'eau [... 1; ensuile ['armateur engage des hommes pour metlre
dans ses berges; illui Caut deux hommes par berge, el c'estce qu'on appelle
des moilies de Jigne l 09. »

Le maitre de grave garde la moilie de la peche et lOUIe l'huile de la
morue. II vend ensuile son poisson seche a la compagnie qui l'approvi
sionne. Les Crais de ce petit emrepreneur sontelevts: barges, Cilets, biilisses,
avances aux pecheurs, penes de materiel, etc. Ce qui amene I'abbe Neree
Gingras de Perce a ecrire: « il dOlt toujours Gllculer sur des penes, el il n'y
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en a pas un seul a present, qui serait capable de vivre honorablement par la
peche seule, Mais les annateurs qui culliven L leurs terres en faisantla peche
reussissem tres bien. IIs emploiem a la terre leurs engages, qui dans
cenains jours, n'ont que tres peu a faire avec Ie poisson; ils profitem de
l'engrais si commun que leur donne Ie varec etles debris de poissons[ ... ) Ia
terre leur donne mille choses q u'ils etaient obi iges a upa ra vant d 'acheter
chez Ie marchand ..."°,. Cet intermediaire entre Ie pecheur el les compa
gnies est m:'s dependant de ces dernieres qui peuvent limiter les avances a
une entreprise jugee peu productive au profit d'une aUlre lll . Le lerme
«maine de grave» desig-ne aussi a l'epoque I'homme de confiance cl'une
compagnie dom Ie role consiste asuperviseI' la preparation de la morue sur
la grave de la firme.

Les maitres de grave et les compagnies emploient donc des engages,
c'est-a.-dire des pecheur~ el des hommes de terre qui, ne possedant pas de
grave ou d'installalion pour pn§parer la morue, offremleur service pour la
saison de peche. Les crileres de differencialion et de remuneration de ces
engages som fon complexes et variables, En genera I, ceux qui travaiJlenlle
poisson sur la greve sont employes a gages, landis que les pecheurs Ie som
surtout comme« moilies-de-ligne». Dans Ie premier cas, l'cmployeur cre
dite Je necessairc aI'engage qui solde ses comples ala fin de la saison surce
que lui a rappone son labeur. Quant au pecheur employe comme « demi
ligne», il est paye a la pan} c'est-a-dire qu 'il rec;:oi t la moitie de la valeur des
prises de la barge, une fois celles-ci Lransformees par I'employeur. Comme
il y a deux pecheurs dam une barge, chacun rec;:oille quartde la valeur de la
prise. Dans les etablissemenls des mailles de grave, c'est cette situation qui
preva ut sunou t. Le proprielaire de I'crabl issemem assure une panie de la
subsis tancc du peche ur et Ie loge, soi I dans des « cookrooms», peti tes
habitations d'une seule piece servant de cuisine et de logis, ou encore ala
maisonnee meme. D'ordinaire, Ie moitie-cle-ligne ne possede ni embarca
lion, ni agres de peche el. illes loue de l'employeur. L'engage qui travaille
pour un maitre de grave a, aupres de la compagnie, un compte separe de
celui de son employeurl12 . La saison de peche dure plus de trois mois
lorsque I'homme s'engage pour la peche <I'ele et un mois Cl demi de plus
lorsqu'il fait aussi la peche d'aulomnc1l3 .

Les hommes engages par les maitres de grave etles compagnies pcuvent
etre ou bien des residents de I'endroi lou I'entrepreneur a ses installa lions
ou bien des saisonniers venam d'un autre posle de peche. Les residents de la
cote trava i lien! ordina i remem tous les ans pour l'en treprise en vers
laquelle ils som lies. Dans fe cas de ceux qui viennenl de J'exl(~rieur, Andre
Lepage remarque qu 'on ne retrouve que rarement les memes hommes dans
Ie meme etablissemenl plus de deux ans de suite, ce qui temoigne de la
grande mobilile de ces pecheurs et graviers ' H. Dans bien des cas, ce sonlles
maitres de grave qui demandent au commis de la compagnie qu'ils four-
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nissem en poisson de leur procurer les hommes dom ils ont besoin,
profitam de son reseau de recrUlemem bien strueture ll ,.

Au cours des decennies suivant la Conquete, les entreprises de peche
alors etablies dans la peninsuJe ulilisem dejil, en plus de la population
locale, des pecheurs venus de Jersey, Guernesey, du Canada ou d'ailleurs.
Dans son recensement de 1777, Ie lieutenant-gouverneur de la Gaspesie,
Nicholas Cox, compte quelque 575 personnes employees aux peches sous
Ie nom de {( serviteurs». Ce chiffre est tres eleve, com pIe tenu des faibles
effectifs de la population residel1le. Plus de 400 d'entre eux travaillent a
Perce, ou Peter Fraser en emploie une centaine l16 . Les pecheries gaspe
siennes ayant toujours besoin de bras, les entrepreneurs, en particulier
Charles Robin, commencem dans les deux dernieres decennies du 18e
siecle a engager de nombreux graviers et pecheurs saisonniers venam
principalemel1l du sud de Quebec, c'est-a·dire de la region s'etendant entre
MOl1lmagny et Riviere-du-Loup. Ces hommes partent de chez eux a u debut
du mois de mai abord de goeleltes qui les amenent jusqu'au lieu de leur
travail saisonnier. Ils s'en retournem generalement vel's la fin aout meme si
certains restent jusqu'a la Toussaint. La compagnie ou Ie maitre de grave
leur fournissent des barges greees, de I'equipement et diverses avances. Os
travailleurs de la mer n'etant pas des residents, on les paie surtOUl en
argent. En 1830, ils gagnent de six a dix « piastres» par mois.

Duranl tout Ie 1ge siecle, Perce est I'endroi t ou se regroupe Ie plus grand
nombre de ces graviers el pecheurs non-residents. En 1811, I'eveque Plessis
parle de quelque 200 jeunes venant du district de Quebec pour pecher a
Perce I'ete com me moilies-de-ligne IJi . La Commission d'enquete
Taschereau-Duchesnay eerit pour sa part en 1820, que sur plus de 1800
personnes employees par l'industrie de 1a peche dans Ie distriCl de Gaspe,
environ 500 viennent chaque annee des paroisses de I'amont de I'esluaire
du Saint-Laurent et de la region de Quebecll8 L'arpenteur Joseph Bou
chelle reprend d'ailleurs ces chiffres dix ans plus tard 1l9 . On peultoUlefois
penseI' que lOuteS ces estimations som exagerees. Chez Robin, parexemple,
ces engages du distriCl de Quebec sont principalemenl af(ecu~sau travail du
poisson sur la greve. Et, selon Andre Lepage, entre 1820 et 1870, la firme
jersiaise n'emploie al'elablissemel1l de Perce, ou elle a Ie plus de pecheurs,
que de 35 a 50 lerriens. IIs sont presque taus recrutes aSaint-Thomas de
Montmagny120 Toulefois, il faut dire que la compagnie engage un grand
nombre de saisonniers pour les maltres de grave de lacote. Amesureque la
cote de Gaspe se peuple, en partie par ces gens justement, Ie nombre de
saisonniers venant de la Cote du Sud diminue proportionnellemenl. En
outre, surlout apres 1830-1840, les migrations de Ira vailleurs de la Baie-des
Chaleurs vers les etablissements de la cote de Gaspe jouenl un role com pIe
mentaire de plus en plus imponant l2l .

La tache des graviers consisle as'occuper sur Ia terre ferme de la prepara-
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tion, du salage et du sechage de la morue ramenee par les pecheurs. Ces
travailleurs, surtout des jeunes, se fournissent aux magasins des firmes
jersiaises et i1s som payes asalaire fixe. Dans les graves des compagnies, Ie
travail de terre se specialise et 1'on distingue des trancheurs, piqueurs.
decolleurs, saleurs, la veurs e t manoeu vres. Chaque groupe est rem unen~ en
fonction de I'importance de son lravail dans la chaine. Ainsi. un trancheur
eSl beaucoup mieux paye qu'un manoeuvre. Un maitre de grave ou« mai
tre de peche» supervise Ie travail des gens de terre.

L'ETABLISSEMENT
DE LA COMP AGNIE

Le lroisieme et demier type d'etablissement de peche rencontre en Gaspesie
au Ige sieele est cel ui des compagnies exportatrices de poisson. Ces grandes
installations sont disseminees aquelques endroits 1e long des COles gaspe
siennes. Les principales appaniennent aux maisons Robin, LeBoutillier
et Janvrin. Ct's elablissements etant plus gros que ceux des rnaitres
de grave, Ie travail 'i est par Ie fait meme plus specialise. II y a ici
des gens affeCles a la peche de la boelte et d'autres acelie de la mome. De
meme, les gTaviers ont des taches tres pn~cisesI22. C'est aussi Ie cas du
personnel qui coordonne les operations de la peche. Les engages des
compagnies, (pecheurs, graviers, manoeuvres, marins ... ) sont issus de dif
ferellles sources mais, pour ce qui est de la compagnie Robin, ils provien
nem surtout de la Baie-des-Chaleurs. en paniculier de Paspebiac, et de
Saint-Thomas de MontmagnyI2:l.

En plus du poisson fourni par les pecheurs qu'elles ont engages, les
compagnies disposent d'autres sources d'approvisionnemenl. Vers la mi
aout, c'est-a-dire a la fin de la peche d'ete, de petites goelettes de 40 a 80
IOnneaux font la naveue Ie long de la cote pour collecter Ie poisson et
l'huile des pecheurs inctependants et des mail res de grave lies a la firme
marchande. La fac,:on de proceder est la suivante: la goeletle qui dispose de
poids et de balances se dirige vel'S un petil havre ou une anse ou la
compagnie a des fournisseurs de morue. Une fois Ie bateau ancre, Ie
capitaine et une partie de I'equipage debarquent. pesem et e1assifiel1l Ie
poisson avant de l'embarquer. La, il est soigneusemel1l empile ou mis en
paquets, chaque quali te de morue elam placee apart des autres 124 . D'aUlres
pecheurs transportent eux-memes leur production a l'bablissemeot de la
com pagnie. Ce poisson seche venan t des pccheurs a utres que cellX de
]'elablissement est classifie et emballe par les engages de la compagnie
pour ensuite etre entrepose avam de prendre Ie chemin des marches.
generalement a l'automne de chaque annee.

Les etablissements de peche des compagnies jersiaises sont egalemel1l
des comploirs commerciaux ou I'on en [repose aussi bien Ie poisson que les
fournitures importees d'Angleterre ou d'ailleurs. On lrouve de tout dans
ces magasins: agres, provisions. outils, ferronnerie, marchandises seches,
habits, cha ussures, meubles, etc. Dans son rapport de 1859, Ie commandal1l
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Pierre Forti n Irace un portrait de I'etablissemen Ljersiais-type du 1ge siecle:
«L'elablissement de peche, Lei que nous l'avons sur la cote de Gaspe el sur
la COle du Labrador, se compose d'une reunion de grandes el de petiles
batisses en bois, qui de loin ont I'apparence d'un village, dom If'S unes
servenL aloger les employes et les pecheurs de I'eta blissement, elles aUlres a
recevoir Ie poisson, soil it I'etal frais, SOiL a I'etat sale, CI a conlenir les
marchandises, les agres des baliments et des bateaux de peche, les provi
sions, Ie sel, etc. II ya d'abord la maison du chef de I'etablissemenl ou de
I'agem, generalemem placee au centre du groupe de bihisses, el dans un
endroit eleve, d'ou il peul voir [OUI ce qui se fait sur l'e13blissemenl, el en
meme temps surveiller les bateaux qui som a la peche; puis autour du
magasin, des marchandises et des provisions. les hangars ou sont serres les
uSlensiles de peche, les ateliers du charpenlier el du voilier, la boutique du
forgeron, et enfin I'echafaud place aussi pres que possible du rivage ou se
font les premieres operations de la pn:"paratioll clu poisson J2s,})

Quelquefois, com me dans Ie cas de la maison Robin, on trouve en plus
une boulangerie, une ferme et meme un petit chantier naval pour la
construCtion ou la reparation des barges eL des goelenes. L'abbc Ferland
nous donne des indica Lions precises sur Ie pi us considcra ble des etabl isse
ments de l'epoque, celui de la Charles Robin Company aPaspebiac« Sur
la lerre [erme, dit-il, pres du havre, eSlla residence ordinaire des commis de
MM. Robin: c'eSL un job cottage, ademi cacbe au milieu d'un bosque!. Sur
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Ie banc, un vaste etablissement renferme les magasins, les hangars, les
chantiers, ainsi qu'une maison qui sert de demeure aux agents pendant Ie
temps de la peche. Dans ce lieu, n',gne un ordre admirable; les cours sont
couvertes de gravier. qu'on applanit sous Ie rouleau; LOUS Jes batiments
SOrll blanchis a la chaux ou peintures; les chamiers pour la construciLOn
des navires de la compagnie SOnt pourvus. en abondance. des meilleurs
materiaux. Paspebiac renferme Ie depOt principal des marchandises desti
nees au pays, el elu poisson prepare pour les marches etrangers. C'est d'ici
que partent les b,iLiments qui vont porter la morue aux Antilles, au Bresil
el en ILalie (26 »

Chez les Robin, tout est planifie. Me me pour Ie personnel, un apprentis
sage et une disci pline severe son l de rigueur. L'agen t superieur de I'eta blis
semenl a d'abord, avant sa promolion, la charge d'un plus petit
etablissement ou il doit faire la preuve de ses capacites. II faut qu'un
commis soi len mesure de bien juger de la valeur des marchandises et de la
qua Ii te du poisson et de sa preparation 127, L'abbe Ferland nous a laisse une
image coloree du systeme regissant Ie travail des commis de ceLle compa
gnie:« Dans Ie dislricl de Gaspe, les affaires sont dirigees par six commis,
places deux par deux [Paspebiac, Perce, Grande-Riviere). Ces employes
doivenl elre celibalaires, ou bien, s'ils sont maries, ils ne doivenL poinl
avoir leurs femmes aupres d'eux. On leur a impose un reglernem tres
severe, entrant. dans les plus minutieux details de la conduire a lenir, el
specifiaI1l meme les plals qui, chaque jour, doivent eire servis a table [ ... )
Quoiquc les emoluments des commis soienl faibles, jamais, cependant.,
maitre n'a ete mieux servi que ne Ie sont MM. Robin. Choisis vers l'age de
qualOrze ans, et formes pendant quelque temps auprcs des chefs, ces
employes sonl en voyes dans les elablissements, au les interels de la compa
gnie semblent s'identifier avec les leurs. Tous les deux ans, un des commis
de chaque magasin va passer l'hivcra Jersey, afin de rendre camp Ie de l'e LaC

des affaires I28 .»
Le systeme d'etablissement et de gcslion employe par la compagnie

Robin est utilise dans ses grandes lignes par les autres marchandsjersiais
de la cote. Quand on sait qu'une bonne partie des concurrents de la
compagnie au cours du 1.ge siecle sont d'anciens commis et employes de la
maison, I'imitation s'explique facilemenl.

LA DEPENDANCE
DU PECHEUR·

CLIENT

Les relations multiples mais surtout economiques qui existent entre Ie
pecheur et les compagnics conditionnent grandemenl Ia vie gaspesicnne
du 1ge siecle. Dans cette rela lion econom iq ue, lOut est prevu et comrole; a
partir du momem oU. Ie pccheur jel1e sa ligne aI'eau jusqu'au jour au. Ie
navire marchand, charge de poisson, quilte Ie rivage gaspesien vel'S les
marches eLrangers. Seuls les commer<;ants investisseurs profitent de la
prosperile que connalt en Gaspesie Ie commerce de la morue dans la
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premiere partie du 191' siecJe.
L'organisal.ion economique el commerciale qui regil les pecheries gas

pesiennes des la seconde moilie du 181' siede peUl ene qualifiee de capila
lisme maritime. Andre Lepage souligne que faule de changements
lechniques aples aaugmenler Ie volumede la production de morue avec un
nombre constant d'hommes dans Ie lemps, I'accroissemenr du capilal
commercial des firmes jersiaises ne peul se faire que grace 3 une polilique
visanl 3 accenluer Ie nombre de pecheurs-c1ienls I29 . L'abondancedu pois
son permel d'absorber une main-d'oeuvre croissanle; il suffit aux compa
gnies de fournir aux nouveaux pecheurs II's moyens de pecher, qu'ils
reclamenl d'ailleurs130

L'independance du pecheur. dans la plupan des cas, se reduit 3 peu de
choses. L'cntrepreneur jersiais a Ie monopole de l'achal du poisson et de
l'approvisionnement des pecheurs. On peUl dire que l'echange de quel
ques produits bruls (poisson, bois, produils de la fermI') comre II's mar
chandises necessaires au lravail 1'1 a la subsislance de la famille, est
generalise. EnsuiLe, par Ie jeu du crediL eL de I'endeuemenl, la firme
marchande tente de conlr61er II's pecheurs d'une region donneI', afin qu'ils
dependent d'elle et qu'its lui fournissent leur poisson pour acquiller II's
avances consenues.

La dependance du pecheur s'organise done aUlour du systeme du credit.
Apres la guerre d'InMpendance americaine, Charles Robin a inSLitulion
nalise en Gaspesie ee systeme alors en vigueur 3 Terre-Neuve. D'abord, il
lui faut amener Ie pecheur it reSler sur place et a lui vendre aehaque annee
la totalilt? de ses prises, el ce, au plus bas prix possible. fI inslalle done des
complOirs ou Ie pecheur peut oblenir a credit des marchandises el du
maleriel qu'il rembourse plus lard en vendanL sa morue. En s'approvision
nant au magasin de !'armaleur, Ie Gaspesien n'a pas besoin de culliver 1'1

peut donner lOut son temps ala peche. L'enlrepreneur devient vile l'uni
que depositaire en marehandises, maleriel de peche el sel. maliere indis
pensable a la preparation de la morue sechee. De plus, pour embelJir son
image aux yeux des peeheurs, il u Liliserail certains stratagemes: « Donned.
ce bateau, auraiL-ii eerit a un commis en 1783, Ie nom de SainL-Pierre,
palron des pecheurs.. Ce nom eSL familier aux habirants el leur (era
plaisir ... II ne faut rien brusquer. .. Les pecheurs Ont leurs habitudes;
auendons qu'ils II'S abandonnem d'eux-memes pour adopter les nones de
la meme fac;an ... Ne blamans rien chez eux. Appeles it vivre avec eux,
faisons genereusement II'S sacrifices necessaires pour leur faire aublier
qu 'i Is sam II'S vaincus el naus, les vainq ueurs ... Toute attitude can t.ra ire II'S
eloignerait de nous; f't alars, ou iraiem-ils pauvres comme ils sont. N'y
a-l-il pas 13 une silualion bien propre a naus inspirer une grande commise
raLion pour eux I3J ?»

Les compagnies jersiaises disposent done d'engages qui ant un comple
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ouven au grand livre de la compagnie et de «clients», c'est-a-dire des
pecheurs et maiLres de grave s'approvisionnant acredit a leurs magasins en
retour de leur poisson. Les gens de peche sont surtout paves en marchan
dises, car la conversion des produits en argenl, meme si elle exisle, n'est pas
(reS courante, vu l'eloignement des grands centres d'affaires. Quand elles
jugem qu'il ya trop de numeraire en circulation, les compagnies lentent
d'en rccuperer par la venle de produils plus luxueux ou encore en faisant
un rabais de 20% sur Ie prix des marchandises a ceux qui paient en argent.
La compagnie Robin se sert aussi de « bons» comme pieces de monnaie. lis
equivalent generalemel1l a une journee de travail chacun et servent au
calcul du solde du client.

En fin de comple, les besoins materiels du pecheur el de sa famille cle
passen l presq ue toujours la valeur accorclee ~ ses prises cle morue. II ne peut
generalement payer avec Ie produil de sa peche tout son necessaireannuel.
II ya plus de cent ans, I'inspeeteur du Service de Proteclion des Pecheries,
Napoleon Lavoie, decrivait Ie SYSleme comme suit; « ... c'elaillorsque la
peche rapponait davantage que les deltes s'accumulaienl. Cela peut parai
tre flrange lorsqu'on en ignore Ia raison. Supposons Ie cas d'un pecheur
qui a fait un gain de $100 pendanlla saison. Sur ceue somme, illui fallait
payer, disons, $40 a comple sur sa vieille delle, car d'une maniere ou d'une
aUlre el a quelques exceplions pres, il y avail LOujours une vieille delte.
Notre homme ne restail donc qu'avec $60 pour passer I'hiver, ce qui elait
insuffisant, el comme il avai l fai tune forte peche,l'a nnee precedente, q u'i!
etait bon pecheur el qu'on pouvail s'auendre a une peche productive
I'annee suivante, Ie marchand lui avanc;ait, et une fois Ie compte om'ert,
l'acheleur y regardait peu, el Ie montant grossissait IOuS Ies jours. Voila
pourquoi les meilleurs prcheurs n'ont pas prospere jusqu'a presenl; voila
pourquoi, apres avoir lravaille lOute leur vie, ils se trouvel1l sans ressource
dans la vieillesse; voila la cause des deltes. el aquelques exceptions pres, la
siluation generale de nos pecheurs qui n'OI1l poil1l cui live de terre et ont
fait de la peche leur seul moyen d'existence I32 .»

L'atlrail du credit pousse Ie pecheur aacheler des produilS de luxe tels Ie
the el Ie cafe et il se retrouve au merne point qu'avant. En plus de devoir
rembourser conlinuelJemenl les avances que l'entrepreneur lui consent, i!
doit continuer de faire vivre sa famille durant la saison hivernale, periode
de l'annee qu'il consacre normalemem a la chasse et a certaines peliles
activilfS pouvant apponer un quelconque soulien a la famille. Pour
reduire une delte, Ie pecheur doit sou vent delOurner une panie de ce temps
d'hiver a certains travaux pour la compagnie, telles la construction de
barges « sur detles», la coupe de bois de chauffage et la fabrication de
contenants pour Ie poisson.

Le cycle eSl roulinier: au debut de la saison de peche, Ie commerc;ant
avance au pecheur ce dont iI a besoin. Ala fin de I'ele, ce dernier rembourse
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les avances consenlies; avec ce qui lui reste sur sa peche d'automne, il
achete a prix eleve les marchandises necessaires jusqu'au printemps sui
vant; enl'in, les marchandises obtenues s'averant souvent insuffisanLes
pour lerminer l'hiver, il doit demander du credit a la compagnie jusqu'au
printemps suivanl. Et r;a recommence.

Par ce jeu du credit, Ie pecheur s'endetle inevitablement et rapidemenl.
Roch Samson constate que la contraime de l'endetlemenL va servir de
mOleur au developpement des compagnies de Jersey qui peuvenl mainLe
nir une imensite de Iravail poussee chez les pecheurs. Ce systcme ne pew
cependant etre viable sans Ie monopole d'approvisionnement que posse
dent les [irmes en question 133 . En outre, selon Andre Lepage, la situation
fonciere du diem eSl un [aeteur determinant dans I'evaluation de sa solva
bilile. Ainsi, Ie volume de la dette ne doil pas approcher de trop pres la
valeur globale de sa terre et de son elablissemenl de peche, qui servent de
garantie de remboursemel1l. Un credit de quelque importance est souvent
avance a la condition de signer une reconnaissance de delle avec hypothe
que sur la valeur des biens immobiliers1H .

Le pccheur a peu de choix. S'il veul vendre son poisson ailleurs, on
menace de Ie traduire pour denes devant les lribunaux ou la compagnie
obtienl presque lOujours gain de cause. « Force leur est, ecrit l'abbe Fer
land, de se remetlre sous Ie joug, el. d 'expier pa rune longue penitence leu r
tentati ve d 'emancipation m.» II peut ainsi difficiJemen l profiter du jeu de
la concurrence pour payer ses dettes et iI est touj ours amene atransiger avec
la meme firme commerciale avant d'acquiner sa ereance. De plus, les detles
sonl transmissibles de generation en generation, ce qui pew hypothequer
I'avenir des descendams du pecheur. On remarque cependant que Ie
volume de la deue du pf'cheur est plus eleve alors qu'il est jeune, pour
diminuer par la sui Ie.

On a souvent accuse Charles Robin d'avoir utilise lOUS les moyens
possibles pour leni r Ies moyens possibles pour tenir les habitants de la cole
a I 'anivi le de la peche. Ai nsi, Justus Sherwood, qui eSl en voye par Ie
gouvernemenl pour preparer I'installation des Loyalistes, ecrit au gouver
neur Haldimand en 1783: «La region deviendrail bienlot, je n'en doule
pas, ]a plus riche des domaines de Sa Majeslc dans I'Amerique du Nord. II
faut savoir cependant, que celte region ne prosperera jamais lant qu'c!le
sera assujeuie au monopole de quelques marchands speculateurs, qui
s'etudiem adetourner les pam'res habita nts de la cult ure d u sol el ales leni r
endeues pour les obliger ~l Caire la peche lOUI I'ele afin d'acquiuer leurs
an-erages. Telle est actueJlement la situation des pauvres habitants de la
baie des Chaleurs, tres beau pays que les inreresses representem comme
inhabitable excepte pour quelques pecheurs 136 .» II faut cependanl speci
fier que Sherwood n 'apprecie guere Charles Robin qui craint qu 'on del age
ses pecheurs de Paspebiac pour y installer les Loyalistes, ce qu'il tente de
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contrer.
Aussi longtemps que Ie faible peuplement de la cote gaspeslenne

enuaine une penurie de pecheurs, il demeure vilal pour les compagnies de
tenir Ie plus de Gaspesiens possible acette activite afin de LOujours embar
quer Ie poisson en quantile suffisanle dans les cales des navires. L'agricul
ture est done mal vue. Les ecoles aussi sont condamnees; elles ne serven(,
selon les compagnies, qu'a eloigner les enfants du travail de la peche et ne
sont d'aucune utilite. De la meme fac;:on, les missionnaires, avec leurs idees
de culture du sol, d 'education et de temperance, sont fort peu apprecies par
la plupart des marchands, dOni certains approvisionnem les Gaspesiens en
boissons a lcooliques. Ce traCic tres lucratif est regie de fa.;:on a ce que les
pecheurs ne boivent pas lrop pendant Ie temps de la peche mais suffisam
ment apres la saison pour epuiser leurs reserves personnelles ets'endetter a
nouveau. La meme situation prevaut entre les Micmacs et les commerc;:ams
de saumon. Le missionnaire Joseph-Marie Belanger ecrit d'une plume
moralisatrice: «Les Sauvages ivrognes ne sont point de bonne foi dans
leurs commerces; ils vendent pour des liqueurs Ie fruit de leurs peches et de
leurs chasses sans faire aucune provision comme nous I'avons deja remar
que. Ensuite clans l'automne et l'hyver les marchands leur vendenl acredit
ce qui leur eSlle plus necessaire esperam avoir leurs poissons I'ete suivanl.
Apres quelques annees de ce commerce les Sauvages se voyant surcharges
de grosses dettes qu'ils desesperenl de payer desertent ces marchands el
commencent avec d'autres Ie meme espece de commerce l3i .»

Le systeme des avances s'avere en general treS renlahle avec son double
profit sur les prix du poisson et des marchandises mais il compone aussi de
serieux risques pour la compagnie. En effet, celle-ci avance de fones
sommes aux pecheurs et lorsque la peche est Ires mauvaise ou que des
variations subites des prix surviennenl sur les marches inlernationaux, elle
peut essuyer de lourdes penes. Le sysleme est a double tranchanl. Si la
compagnie n'offre pas assez de cn~di[, Ie pecheur va etre tente d'aller
ailleurs; d'autre part, si Ie credit est trap ouvert, Ie morutier va peut-elre
Irop s'endelter en achetant des produits de luxe et une panie de la creance
deviendra alors insolvable. C'est pourquoi, on permet souvent J'endel
tement des pecheurs productifs alors qu 'on impose la fer me ture des com p
tes des plus pauvres pour les rouvrir l'annee suivante.

Vers Ie milieu du 1ge siecle, lorsque leur nombre s'accroh, la plupandes
entreprises se voient obligees d'ouvrir Ie credit, d'offrir de plus larges
avances qu'auparavam pour obtenir Ie nombre de barges dOHl elles Ont
besoin. Elles aggravent ainsi leurs risques devant un abus eventuel du
credit ou la possibilite de mauvaises saisons de peche repetees. Pour les
pecheurs, lorsque survient celie derniere conjoncture, c'est la famine. Mais
lorsque Ie credit est ouvert a un client juge solvable, souvem celui·ci
n'hesite pas a acheter des produits de luxe. L'abbe Ferland va jusqu'a
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affirmer: «Aussi les filles sont-elles ici mieux vetues que les elegantes des
faubourgs, a QuebecI3B .»

Certains groupes de pecheurs reussissent malgre tout aeviter I 'emprise
des compagnies de Jersey, Mais ils font exception a la regIe. Un des cas les
plus patents de la domination des marchands est celui de Paspebiac. En
1811, Mgr Plessis ecrit de fac;:on un peu excessive que les gens de cette
localite SOnt, vis-a.-vis des Robin, « des especes de serfs entierement dans
leur dependance; ils Ont concede a33 d 'entr'eu.x, 33 arpents de terre de front
sur 10 de hauteur, en sone que chaque colon n'ayant que dix arpents en
superficie pour sa part, ne peut vivre qu'avec Ie secours de la peche, et que
se trouvant hors d'etat d'en faire les avances necessaires, il est toujours
endette au bourgeois, toujours asa disposition, expose aetre mis abord de
quelqu'un des b~lLiments de la compagnie et afaire Ie voyage d'Europe en
qualite de matelot [...] Ainsi n'est-il pas rare d'en trouver qui Ont ete a
Jersey, a Lisbonne, a Cadix, a Messine, a Palerme 139 .»

Generalement, les pecheurs, qu'i1s soient payes a la prise, a la part ou a
salaire, sont obliges de recourir aux grandes firmes pour obtenir des
avances de materiel OU ecouler leur production. Parexemple, Ies maitres de
grave, qui sont eux-memes des entrepreneurs et possedent plusieurs barges
et des engages, sont controles par les compagnies de commerce qui leur
creditent des avances et des fournitures pour leurs pecheurs. Les travaux
d'Andre Lepage permetten t de cons tater que ceUe poli tiq ue est selective et
discretionnaire, car si la production annuelJe de morue Iivree par Ie maitre
de grave est trop faible et que celui-ci reste endette de fac;:on excessive, la
firme tend a limiter Ie volume des avances et des marchandises qu'elle lui
consent pour les redistribuer a d'autres qui sont plus produclifs HO . Des
lors, ce dernier ne peu t pI LIS s'organiser de fac;:on efficace et ill ui est difficile
de mobiliser des hommes, ce qui a pour eHet de reduire Ie volume de sa
production. L'endettemeru, explique encore Lepage, sert alors de moyen
de pression sur les producteurs, qu'ils soient de simples pecheurs ou de
petits entrepreneursHI . Selon Ie marchand Franc;:ois Buteau, 90% des habi
tants du district sont endeues envers une maison de commerce dans les
an nees 1820142 .

Quant au gouvernement, peu preoccupe par les problemes des peches, il
laisse faire les compagnies. Un missionnaire en colere ecrit au milieu du
1ge siecle que« si Ie Gouvernement eut compris plut tot quelle source de
richesse il possedait dans Ie Golfe, il n'aurait pas abandonne les pauvres
pecheurs a la merci d'etrangers qui les exploitent'4~.» Les autorites pal
lient au plus urgent et certaines lois laissent libre cours a maints abus
plutot que de repondre aux vrais besoins des pecheurs. Ainsi, une loi dite
du «demier equipeu[», votee en 1829, a pour effe! de les empecher de
vendre leurs prises au pI us offrant. Cette legislation donne priori te d 'achat
des prises a l'entrepreneur qui a avance les fournitures de peche (gree-
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mems) ou les barges.

Celie loi veul Caire comrepoids a la presence en Gaspesie, paniculiere
ment au nord de Perce, de caboteurs ou marchands itinerams venant du
Bas-Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et des EILItS
Unis. Ces commen;ams echangenl leurs marchandises, particulierement
des vivres (fari ne, lard, grains, beurre ... ) el des boissons alcooliq ues con Ire
Ie poisson des pecheurs. Ils imerviennentle plus souvent en cours elen fin
de saison el ils achetenl une panie de la produClion de peche de I'au tomne.
Vers 1820, Ie docteur Von Iffland, en parlant des caboteurs de la region de
Quebec, nOle: « Tout Ie temps que [Ie Saint-Laurem] est navigable, un
grand nombre de barques marchandes viennent {-changer leurs effets, et
c'est avec eux que Its habi lans font Ie mieux leur profit. Les objets de ces
petils commerc;:ants consistent en marchandises seches el aUlres choses
necessaires ala vie, q u'i Is echangen 1 ades prix raisonna bles, de sane q u 'il s
Dtem bien des pratiques aux marchands les plus considerables du lieu
[Grande-Grave]. CelIe sone de commerce a si fan augmenle depuis quel
ques annees, que si les habilans n'etoient obliges de faire leurs emplenes
chez les gros marchands dont leurs vieilles delles les font LOlalement
dependre, ils pourroient tous se procurer lOules sones de marchandises a
des laux qui ne les ruineront pas IH .»

Lc" Cenlut)'», brigal1
tinJeniais. (Depart
rneJIL o( POS(,l!
administration, St
Helier)
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Par exernple, Ie quart de fmine se vend douze dollars dans les magasins
des firmes jersiaises etles caboteurs Ie cedent, eux, pour quatre dollars. Le
monopole des rnarchands de Jersey eSl cependanl presque IOlal dans les
articles non perissables, leIs les equipernems, agres, materiaux de peche et

Ie sel H5 . Et la loi du «demier equipeup} oblige Ie morulier a faire com
merce avec celui qui lui vend les fournitures de peche. Inutile de dire que
ceue loi est fortemenl contestee par les pecheurs independants et les cabo
leurs, En 1830, devant Ie comite de la Chambre sur les pecheries, Joseph
Banhe affirme que la loi nuil aux pecheurs« parce qu'on leurenleve toute
leur peche; et quand ils n'en ont pas assez [Ies marchands] prennent taus
leurs animaux et autres produits, et rneme leurs terres; cela ne se fait pas
partout», tempere Ie temoin lt6 , Les autres creanciers d'un pecheur doivent
altendre que requipeur soit rem bourse pour reclamer leurs dus.

LECOMMERCE
SUR LA COTE

GASPESIENNE

Si les compagnies jersiai~,escontrolenl I'organisation de la peche, elles ont
aussi la haute main sur I'pxpedilion de la morue vel's l'exterieur. Le marche
local n'absorbe qu'une tres faible partie de la production. jusqu'au debut
du 1ge siecle, les marches sonl nombreux et de faible taille, mais par la su ile
et pour longtemps, la produclion de morue sechee eSl principalemenL
orientee vers la Mediterranee et l'Amerique meridionale. Celte peche four
nil aussi J'automne Ie reste de la province. Le pon de Quebec ret;:oil de
bonnes quantites de morue sechee et vene, de saumon sale et fume, de
hareng et d'huile de poisson. Les grandes firmes jersiaises disposent de
courtiers ou correspondants sur les marches d'ecoulement du poisson. Ces
agenls sont en commuOlcation avec l'ile de jersey d'ou ils rec;:oivenl des
instructions diverses ayanl trail aux affaires de la compagnie.

Les pecheries gaspesiennes expedient vers les differents marches lrois
categories de morue sechee, selon la qualile de sa preparation. La plus
chere, appelee« marchande}), lelle la fameuse « Gaspe Cure,), se dislingue
par une chair ne presenw.nt ni taches, ni coupures, ni meunrissures et par
un salage leger. Le fail que la morue gaspesienne, grace aux bonnes
conditions climatiques de la region, seche rapidemenl, eSl determinant
dans la production d'un poisson de qualile. Pierre Fortin nOle que «c'est
sur la cote de Gaspe. ou l'influence des brumes formees par Ie Gulf Stream
se fait Ie moins sentiI', qu'on prepare la plus belle morue de LOute I'Ameri
que lO .» La « Gaspe Cure» est envoyee aux ports mediterraneens d'Es
pagne, du Portugal, d'ltalie et de Sicile, ou clle eSI fort en demande. La
firme Robin est renommee sur ces marches pour la qualitt de son poisson.

La deuxieme calegorie, appelee « inferieure» ou « de Madere)} va au
Bresil. On expedie aussi du poisson de qualite « marchande)} et « infe
rieure» aI'lie de jersey, aux Etats- Unis et, en moindre quan tile, vers Ie port
de Quebec. La lroisieme calegorie, appelee morue de « refection» ou « had
dock», mal preparee ou brulee par Ie sel, en plus de nourrir Ie Gaspesien,



La morue seche, moteur de l'economie 247

Tableau 3.4. Principales imporlalions enregislrees par lesdeux bureaux de
douanes du district de Gaspe en 1829·

Articles Unite de mesure Quanlile

Rhum Gallons 6126

Ml'lasse Gallons [) 714

Brandy Gallons 1030

Vins (France el Espagne) Gallons 133

Sucre blanc Livres 316

Sucre des Antilles Livre. 12355

Cafe Livres 915

The Ltvres 643

Rjz Livres 2075

Tabac Livres 2933

Gondron Quans 30

Farine de mais Quarts 50

Lard Quarts \7

Ble Minols 10

Sel Minols 60690

• Les produils enregislres ala douanede New-Carlisleaprl's Ie 10 oClobre nesOnt pas compiles.

SourCf:« RaPPOrl du camire special surla pelil ion decerlainshabi Lans du districi de Gaspe... ",
Journal de La Clzambre d'assemblt!e. vol. 39 (1830), App. T.

est acheminee vel'S les pays esclavagistes, dont les Antilles. On appelle
d'ailleurs celie morue poisson « des Anlilles» ou « des lles». On fournit
aussi le Canada, via Ie port de Quebec. Pendant une bonne panie de la
premiere moilie du 1ge siecle, Ie poisson du district de Gaspe qui se rend
aux Antilles semble d'abord passer par Halifax d'ou il est expedie l'hi
verliB. Enfin, la morue sah~e (vene) produite a J'aulOmne el qU'on n'a pas
n~ussi a secher eomplelement, est envoyee leHe queUe vel'S Ie marche
canadien. II faul noter que si la production de l'eu~ va aux grandes campa
gnies, celIe de J'aulOmne va en bonne panie, avanl 1860, aux marchands
locaux Cl commer<;ants independanlS qui approvisionnenl les marches
pI us pracht's, leIs Quebecet Halifax l19 . Le raleel l'imporLance exaete de ces
marchands el. eaboleurs derneurenl encore imprecis.

En Gaspesie, Ie poisson CSt mesure au quintal (112 Ii vres) pour l'achat et
la vente. Pour les marches ponugais, espagnol et italien, la morue est
expediee en vrae abard des navires. Pour d'autres pays, il ya des unites de
masse speci fiq ues: barils en (orme de (uves, appeles « tu bs» au « drums»
(128 Iivres) pour Ie Bresil; boueauts (deux quintaux chacun) pour les
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Antilles. A la fin du 1ge siecle, Ie boucaut sera utilise pour I'expedition sur
la plupan des marches. II existe egalement d'autres types de contenants:
tonneau x, caisses, barriques, paquets, boiles, caq ues, etc., mais ils sont peu
utilises avant 1850.

Deux endroits en Gaspesie jouent un role important dans Ie commerce
avec l'exterieur: Paspebiac et Ie bassin de Gaspe. En tout, Ie district possede
« dix-huit bans havres, qui tous peuvent admettre I'entree de batimens
d'une grandeur capable de naviguer sur rod'an et Ie Saint-Laurent. .. l50 »

La baie de Gaspe est cependant tres particuliere. C'est« une belle nappe
d'eau, large de huil milks et s'avan<;:ant environ six lieues entre deux terres
hautes. L'une, Ie revers du FouriJlon, est montagneuse; I'autre est agreable
ment diversifiee par des coteaux, des vallons, des bois [... j La terre du nord
est generalemen t escarpee. Sur quelques points, neanmoins,les montagnes
s'eloignent de la mer, etlaissenl aleur base un espace plus uni, sur lequel se
sont formes des eta blissements de peche; telles som l'anse Saint-Georges el
la Grand'Grave ... 15l » Le bassin de Gaspe est un vaste port naturel coupe
des vents et fort renomme car l'on dil« que Ie Havre Nle Bassin de Gaspe
est un des meilleurs Havres et des plus avantageux de l'Amerique, el peut
comenir plus de trois cents vaisseaux dans la plus parfaite surete [... ] Les
vaisseaux sur leur route d'Europe et qui y vont yentrent souvent, lorsqu 'ils
SOnt opposes par des tempetes dans Ie Go]few .»

La baie de Gaspe, au som instaJles des entrepreneurs, leI Janvrin a
Grande-Grave, en plus de servir de refuge aux navires. abrite Ie principal
bureau de la douane du district et nombreux som les bihiments qui s'y
arretent, soit pour faire des provisions, soit pour charger des marchandises
pour I'etranger. La premiere jetee aI'interieur de la baie est construite par
Ie juge Felix O'Hara el ses fils vers 1800. Plusieurs autres Quais SOnt
completes par la suite sur ces memes ri vages. On voit entrer chaque annee
dans la baie environ 40 ii 50 navires d'Europe. Outre Gaspe, Paspebiac est Ie
port Ie plus achalande, car c'est Iii que se trouve Ie principal depOt des
marchandises destinees au district et c'est de Iii Que les firmes Charles
Robin Company el LeBoutillier Brothers expedient leur poisson vers
I' Europe, les Antilles ell'Ameriq ue du Sud. C'esldans les pons de Gaspe et
de Paspebiac Que se fait l'expedition de morue sechee.

Perce ne jouit pas d'un havre aussi sur Que celui de Gaspe car if est
expose aux vents du large. Mais pendant la saison de la peche, comme au
]7e siecJe, ceue localite est Ie plus important lieu de rencomre des mar
chands et des pecheurs canadiens et europeens. II y vien t des gens de taus les
points de la cote, de la province el de l'etranger. Une bonne partie des
cargaisons de poisson en regis trees aux deux bureaux de douanes du districl
emane de Perce. D'autres havres ant aussi un quelconque role commercial,
c'est Ie cas de Grande-Riviere el de Newport au les Robin possedent des
etablissements. Sur la cote nord de la peninsule, c'est Ie ponde Matane qui
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est Ie plus achalande.
De fa~on generale, les postes de peche som prives de quais ou de jelees et

I'on doiL transborder les marchandises dans des barques pour aneindre Ie
rivage et vice-versa. Les problemes majeurs des installations riveraines
gaspesiennes demeurem done ceLIe absence de quais et I'embarras des
glaces l'hiver, alors que dans d'auLres pons de I'Atlamique, tel celui de
Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, les navires peuvent accoster durant la
saison [roide.

Qui dit pon de commerce dil aussi maladies eL epidemies. L'absence de
bureaux de sante dans les pOrts gaspesiens amene certai.ns problemes
graves et « les con seq ue nces de cet ou bl i ontt:te des plus serieuses, vu qu' il a
occasionne la mort de quelques habitans respectables et estimables, par la
contagion, surtout aGaspe, ou elle a tie apportee par des vaisseaux venam
d'Europe ... 153 » En 1821, Ie gouvernement envoie un medecin pour fairede
la vaccination conlre la petite verole. Plus lard, en 1832, devant Ie danger de
nou velles epidem ies de cholera au Bas-Canada, Ie gouverneur general, lord
Aylmer, institue une station provisoire de quarantaine it Gaspe ou les
navires en provenance de l'eXlerieul" doivenL s'arreter pour fins d'inspec-
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tion. Le dOCleur Douglas du distriCl de Gaspe est nomme surintendant
medical de cette station. II n'y a qu'un medecin dans lOut Ie distriCl it ce
moment-lao

Les navires de commerce naviguent raremem it lege, IJ faut fonctionner
de fa<;:on a ce qu'ils vOY<lgenl lOujours charges. C'esl d'ailleurs l'une des
fonetions des represenrants des compagnies sur It:s marches etrangers de
voir a ce que Ie navire repane avec tel type de produit vel'S telle deslination
apres avoir livre sa cargaison, Ainsi, un baleau de la firme Robin peut
partir Ie printemps de Jersey pour Paspebiac avec toutes les marchandises
eL approvisionnemenls necessaires po'ur la saison de peche. II repart
ensuite avec une premiere cargaison de morue seche qu 'on avai t enrreposee
dan s les hangars pou r se d iriger Vel'S les An tilles, Ie Bresil ou Ja Medi terra
nee. Ayant dispose de son poisson, Ie vaisseau charge alors, s'il est en
Amerique du Sud, du su.cre, des fruits ou de la melasse qu'il ramene vers
J'Europe. L'hiver, on Ie consigne au transport de diverses marchandises.
Au printemps suivanl, chargede marchandises de Jersey ou de sel de Cadix,
de Liverpool ou du Ponugal, il relourne a Paspebiac.

Le voyage a Iravers I'Atlantique s'effeClue en une quaramaine de jours.
Le poisson doit etre par[aitemenl sec car s'il prend de I'humidite, il pew
chauffer et se ga tel' dans la ca Ie du navire. Avan I I'u lili sa tion de comena nlS,
on tapisse Ie fond e1u navire avec de I'ecorce cle bouleau pour comrer
I'humidite el on y empile la morue. Plusieurs vaisseaux fonL deux voyages
en Gaspesie avant les glaces, lis arrivenlle prinlemps avec des marchan
dises diverses el repartent au mois de juilletavec la premiere production cle
morue seche; ils reviennenl it l'aulOmne pour repartir une derniere fois,
surtout vers l'Europe, avec Ies dernieres cargaisons cle poisson. Boucheue
ecrit vel'S 1815 que les exportalions et les importations clu dislrict
emploienl ordinairement huil ou neuf bihiments a trail carre etenviron 35
pelits ,s4 . Les vaisseaux employes dans Ie transport clu poisson sonL des
godettes a hunier, des bricks, des« barques» el cles brigantins. La plupan
jaugen t de 100 a400 tonneaux. Apres 1860, on voit apparaltre les baleaux a
vapeur (steamers). Des navires de plus faible tonnage som SUTlout affenes
au commerce COlier eL au transport des marchamlises de Quebec et d'Hali·
fax. lis n'appaniennent pas lOuS aux compagnies jersiaises.

Pour etablir la produclion de morue sechc envoyee sur les marches, il
faut se fier aux enregislrcments des bureaux cle clouane. ADouglaslown, Ie
bureau de douane exisle dcpuis 1767. C'esl Edward Manwaring qui en est
Ie premier officier. D'abord succursale de Quebec, celie douane devient
independan Ie en 1785 apres que Felix 0 'Hara et quelques marchands en
aient fai tla demande. A\l siecle su ivaM, on se pIa inL souven I de l'emplace·
menl de la clouane principale du district et de ses inconveniems pour les
navires. A ce propos, Ie marchand Fran<;:ois Buteau declare: « les b,lLimens
qui vont faire commera sur la COle de Gaspe se rTOuvenl obliges d'aller L\
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pour avoir leurs papiers; c'est une Baie dans laquelle on n 'entre pas avec Ie
meme vent que celui qui mene a Quebec. Plusieurs batimens ont perdu
quinze avi ngt jours, etan t obliges d 'en trer dans la Baie de Gaspe. PI usieu rs
en automne ont par lit ete empcche de monter a Quebec. Je pense qu'il
faudrait un Bureau de Douane a Perce, OU IOUS les biitimens peuvent aller
sans se mettre hoI's de leur route, et ou ils s'en chargenlle plus 155.» C'est
seulement vel'S 1835-1810 qu'on ouvre un sous-bureau a Perce.

ANew-Carlisle, c'est Charles Robin qui fait ouvrir un bureau de douane
pres de ,~es etablissemt>nts a la fin du 18e siecle. La s'arrClent lOus les
b~himents entrant a]a baie des Chaleurs afin d'y payer« leur hommage».
Un sous-bureau est installt plus lard aCarleton. Le cboix des environs de
Gaspe et de New-Carlisle s'expliquent quand on sait que Ie « fonclionna
risme» aI'epoque est reserve aux anglophones, princi palemen t insta lies it
ces endroits. Ferland peut ainsi faire remarquer au sujet du poste de douane
de New-Carlisle: « ... iI est adeplorer qu'on I'ait releg-ue sur un point dont
les vaisseaux ne peuvent approcheI', landis qu'a droite et a gauche se
trouvent des havres excellcnts I56 .» Vel'S 1865, Thomas Pye teril. que la
douane de New-Carlisle a ete transferee it Paspebiac afin d'eviter aux
marchands et ca pitaines de fai re six milles achaque lois q u'ils doivem faire
affaire avec Ie bureau douanier l57

De 1791 a 1832, Ie gouvernement du Bas-Canada perc;oit en droits doua
niers dans Ie district de Gaspe un montant net de 12400 livres sterling l5S ,

En 1840, Ie bureau de Douglastown pen;:oit979 livres sterling en droits et
celui de New-Carlisle 820J59 Seize ans plus tOt, soit en 1824, les montants
per<;us ont ele de queJque 243 livres pour Ie premier et de 582 pour Ie
second l60 .

]usqu'au 1ge siecle, ['exponation enregistree de morue seche ne semble
pas depasser les 25000 quintaux. Pour 1769, I'hislorien Ferland Ouellet
etablit aquelque 13000 quimaux I'expedition de morue gaspesienne '61 •

Dans son reccnsement de 1777, Ie lieutenant-gouverneur Nicholas Cox
mentionne, lui, que depuis cinq ans, une moyenne de 16000 quinlaux de
poisson som expedies annuellement de la peninsule apres etre passes;} la
douane du diSlriClJ62 . Au 1ge sieele, surtout apanir de la fin de la decennie
ISIO, Ie vol u me des envois de morue sechee CTOIt con tin uellemenr, excep
tion £aite des annces ou la peche est desastreuse, ou lorsq u'il y a des conni ts
armes ou des crises economiques. La demande sur les marches etle deve
loppemenr general des peches font croitre Ie volume des expeditions. En
1848, par exemple, les douaniers de Gaspe et de New-Carlisle enregistrem
une sortie de 87792 quintaux de moruel63 , A titre de comparaison, Terre
Neuve en expone un million de quinta ux en 1845. Dans la deuxieme partie
du 1ge siecle, avec Ie developpernent de nouvelles zones de peche el l'ac
croissemenl du nombre de pecheurs, les exponations de morue aI'etranger
oscilleronl entre 100000 et 150000 quintaux par annee.
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Les statistiques dont nous nous servons ici n'Onl rien de sysl(~matiqueet

peuvent avoir ete gonfl{~es ou n'etre que des etats paniels. D'abord, une
partie du poisson pris en Gaspesie s'en va aQuebec et meme aHalifax sans
passer aux douanes. De pI us, Ie systeme douanier n'est pas toujours tn~s

efficace en ceue premiere partie du 1ge siecle et plusieurs fraudes et oublis
faussent l'enregislrement des exportations. Quant aux importations, une
partie est enregim-ee a Quebec.

D'autres chiffres nous renseignent sur I'ensemble des exponations de
poisson. Nous pouvons les examiner, sous toute reserve encore, a titre
indicatif seulement. En 1815, dans sa descripLion Lopographique de la
province, Joseph Bouchelte estime I'exportation annuelle de poisson a
environ 35000 quinlaux de mome, 5000 de saumon, de 10000 a 12000 de
hareng, de sardine et de maquereau, plus Ie produit de quelques
baleines l6i • Vers 1820, selon la Commission des terres, Ie produit total de la
peche morutiere est d'environ 50000 quintaux de ce poisson seche, de
10000 quintaux de poisson marine el d'environ 20000 gallons d'huile de
foie de morue. On expedieaussi environ 4 000 barils de hareng fume et sale.
La peche au saumon produit chaque annee quelque 2000 barils envoyes a
Quebec, a Halifax et aux Antilles. Quant ala peche ala baleine, elle donne
environ 18 000 gallons d'huile, achemines vers QuebecJ65 • Bouchette, I'ar
penteur de ceue commission. reprend d'ailleurs ces donnees dans son
repertoire de 1832166 . Cenaines autres Sta tistiq ues, compilees en 1829.

,semblent plus conservaLJrices. II manque lOulefois aces chiffres I'enregis-
trement des exportations effectuees a la douane de New-Carlisle apres Ie 10
oClobre. Cette annee-la, Ie district exponerait 50108 quintaux de morue,
plus 121 quans et 48 tinettes, 352 quarts de saumon, 471 de hareng et 3 288
gallons d'huile de poisson l67 .

Le poisson et ses derives constituent l'essentiel des exportations du
district de Gaspe. Toutefois, quelques autres produiLs (bois, fourrures,
metal) sont envoyes a I'exterieur. A. pan Ie bois qu'on achemine vers
l'Europe et Ie pon de Quebec aI'etat brut ou en madriers, les aulres articles
d'expona tion repreSentent en vol ume des q uantites negligeables. Ainsi, Ie
commerce des fourrures n'a jamais ere important dans la peninsule. Les
principaux echanges autour de ce produit se sont effectues peu apres la
Conquele, entre les Micmacs et quelques marchands.

Les arrivages dans Ie district sont aussi enregistres par les deux douanes
de New-Carlisle el de Douglastown. Outre Ie sel, qui sen direclement a
l'industrie de la peche, on impone surtout du sucre el de l'alcool. Le sel
vient surtout de Cadix ell Espagne eL de Liverpool; Ie rhum, Ie sucre etla
melasse des Antilles; 1a farine et les autres marchanctises proviennent
d'Angleterre et de Jersey.

Le district de Gaspe expone plus en valeur marchande qu'il n'en peut
imponer. Ainsi, en 1841, la valeur des importations est de 29027 livres



sterling, sans compler les marchandises arrivees par cabOlage, et celie des
exportations, hormis aussi Ie cabotage, atteint 70 1421ivres sterling168 . En
1851, ces chiHres sont respeClivemenl de $10703] pour les importations et
de $221840 pour les exportations l69 . En ce sens, la Gaspesie reste d'abord
un reservoir de ma tiere premiere (Ie poisson) destinee a I'exporta lion.

La peche de la baleine qui s'etail deja pratiquee avant la Conquete, renait
avec I'arrivee des Loyalistes dans les annees 1780. Plusieurs de ces nou
veaux venus pratiquaient ceue aClivite sur Ja COle est americaine (Nan
LUcket, New-Bedford). lis initient les Jersiais et les Ecossais des environs a
ceUe activite speciale qui demeurera I'a panage de certaines families anglo
phones de la baie de Gaspe, leIs les Boyle elles Baker. Commencee de fac;on
effecti ve a cet endroit vers 1800 seu]ement. cetle peche prospere dans la
premiere moilie du 1ge siec!e et L'Anse-aux-Cousins et surtoul Penouille
deviennent des havres baleiniers f1orissams.

Avant les annees 1820, la peche a la baleine se fait aussi a Perce et a
Paspebiac. Mais c'est surtout depuis Mont-Louis jusqu'au golfe Saint
Laurent qu'on la pratique 110 Joseph Bouchette avance Ie chiHre, appa
remment un peu eleve, de 18000 a20000 gallons d'h uile de ce mammifere
expedies annuellement entre 1820 el 1830111 . Selon lui, cinq asix goeleltes
affretees a la baie de Gaspe et montees par des equipages de huit a dix
hommes font ceue peche durant les mois d'ete '7Z . Des armaleurs de Halifax
et de Saint-Jean (N.-B.) expedienl, eux, LOule une f1011ille pour pecher les
baleines. En Gaspesie, les profits de celte peche som partages entre les
mem bres de 1'eq uipage. Une goelette peul rapponer 1000 a2000 gallons
d'huile par saison; une seule baleine fournit de 80 a 100 gallons l73 . Les
ballments ressemblent a ceux des anciens Basques. En voici une descrip
lion faite par un contemporain: « Les batiments employes pour la peche de
la baleine, dans Ie golfe Saint-Laurent, SOnt de grosses et fortes goeJelles,
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capables de resister aux tempetes; car, pour Caire du profit ace metier, il
faut loujours tenir la mer. A leurs flancs sont suspendues deux berges
baleinieres, toujours pretes aetre lancees a I'eau des que Ie premier signal
en est donne. L'equipage de chaque goelette se compose d'une quinzaine
d'hommes, qui doivent etre de vigoureux et bons rameurs; car illeur faut
quelquefois ramer pendant des journees entieres IH .»

La methode utilisee pour capturer Jes baleines ressemble egalemenl a
celie que pratiquaient Jes Basques au 17e siecle. Quand on apen;:oit Ie
d~tace, on met a la mer les baleinieres el on commence la poursuite. Des
qu'on a reussi a l'approcher, un dardeur place derriere la barque lui lance
un harpon dans Ie [Jane. La baleine commence alors sa course et lorsqu'elle
s'arrete, fatiguee, Ie baleau s'en approche et on l'acheve en enfonr;:ant dans
son corps une longue lance ou des dagues avec lesquelles on« lacaude» au
point de provoquer une hemorragie pulmonaire. II est toujours dangereux
que la baleine heurte Ie flanc de la chaloupe. Mone, on la palanquea bord
de la goelette ou on I'amene a terre pour la depecer et on fail fondre sa
graisse pour en tirer I'huile m . Vers 1850, la peche ala baleine commence a
pericliler elles gros cetaces ne se retrouvent plus que Ie long des cotes e1u
Labrador et du detroit de Belle-Isle.

LESAUMON
DELA BAIE

DES-CHALEURS

Une autre peche digne de mention a cetle epoque est celie du saumon de
I'Atlantique dans les ri'-'ieres. Les Micmacs la pratiquaient depuis long
temps. Rapidement lOutefois, avec I'arrivee des Acadiens et surtout des
Loyalistes, de petits et moyens entrepreneurs accaparent la plus grande
panie de ce commerce: Shoolbred, Smith, Mann, Ferguson, Christie, etc.
Charles Robin est aussi cle ceux-Ia. Vers 1790, environ I 500 a2 000 tierr;:ons
de saumon sont peches annuellement dans la riviere Ristigouche. Une
quinzaine e1'autres rivieres poissonneuses, generalement peu exploitees,
sillonnent aussi la peninsule. .

Charles Robin et d 'a utres marchands se plaignent vers la fin du 18e siecle
de ce que les Amerindiens harponnent Ie saumon qui n'est propre ainsi
que pour Ie marche des Antilles, tandis que I'u lilisalion de filets faciliterai t

sa vente sur Ie marche europeen l76 . Cetle dernihe methode se g-eneralisant,
on capture de grandes quantites de saumon. En 1807, pour prot{gcr ce
poisson, une loi interdit aux Blancs de tendre des filets ou des seines dans
les chenaux des rivieres Ristigouche et Cascapedia ou pechem les Amerin
diens; on defend egalement d'acheter de ceux-ci Ie saumon entre Ie 15 aout
elle ler decembre ou d'en prendre eux-memes enlre ces dates. Les Micmacs
ne doivent pecher que pour leur propre alimentation. Celie loi veut prate
ger Ies inten~ts des compagnies de peche, tout en facilitant les provisions
d'hiver aux Micmacs.

Disputee enlre les Amerindiens et les Blancs, la peche du «roi des
rivieres» connait un declin au debut du 1ge siede. Elle diminuerait des
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deux tiers avant 1820 dans la Ristigouche, la concurrence donnant nais
sance a des pratiques prejudiciables que la loi de ]807 a peu corrigees:
installations de barrages de filets it I'embouchure de la riviere, peche en
tout temps, peche au flambeau, etc. L71 Edward Isaac Mann se serait meme
vante d'avoir pris 3000 saumons en deux nuits avec six filets cousus
ensemble l1B . En 1824, une autre loi coloniale defend toule peche au sau
mon apres Ie premier aoi'll (periode de frai) et reaffirme l'illegali te de tendre
ou de remorquer des filels en amont des premiers rapides des rivieres
Ristigouche et Cascapedia. La praLiq'ue de darder ce poisson ala lueur des
flambeaux est prohibee elle aussi. D'autres methodes utilisees pourdiriger
Ie saumon vers des filets lombent sous Ie coup de la meme loi. Les regle
mentations ne font cependant pas disparallre les differends entre Amerin
diens et Blancs au sujet des zones de peche sur la riviere Risligouche et ses
affluents el sur la maniere de prendre Ie poisson. Ainsi, vers 1842, les
Micmacs se plaignenl que Roben Christie, Thomas Busteed et Peter
Adams pechent Ie saumon de fa<;on prejudiciable.

Vers 1820, Ie saumon sale fait son apparition dans les registres de douane
de New-Carlisle: huit barils en 1820 et 1328 barils en 1828. Ensuile, c'estle
cteclin. Organise par des personnes generalement inctependantes du com
merce de la morue, I'envoi du saumon sale se fait principalement vers
Quebec el Halifax pour prendre ensuite Ie chemin des Antilles. On en
expedie aussi en Europe. Vers 1837, Ie prix du saumon par quanest de six a
huit dollars. Les lois votees pour la conservation de I'espece sontloujours
peu respectees, comme en temoigne I'abbe Ferland: « Autrefois des masses
mouvantes de saumons remontaient Ie Ristigouche, dans la saison du frai;
mais, depuis que des rets fort grands barrenl la riviere dans loutes les
directions, ce poisson ne parait plus avec la meme abondance, et peu de
saumons peuvent arriver aux eaux mones. Des lois ont ete faites pour
arreter Ja destruction de celte source intarissable de richesses, ces regle
ments sont souvent eludes par ceux qui ont charge de les faire observer.
N'ayant point les fonds necessaires pour se procurer des rets, les sauvages se
contenlent du dard; aussi leur peche esl rarement abondame. « Qu'un
saumon soit gros ou qu'il soit petit, Ie micmac en demande toujours Ie
meme prix; illui faUl un ecu. Lui represente-L-on qu'un pelit saumon ne
devrait pas couter aussi cher que celui donI Ie poids est double ou triple:
"Ecoule" repond-il; "je Ie prends comme Ie bon Dieu I'envoie; et j'ai
aullint de peine aen darder un pelit qu'un gros. S'il ne pese davantage, ce
n'eSI pas rna faute"179.»

Encore en 1843 on mel sur pied un comite de 1a Chambre d'assemblee
pour etudier ceHe question. Son rapport mentionne « qu'il a elf expone
dudil district, a une certaine epoque, dans une seule annee, 7000 tier<;ons
de saumon, landis qu'aujourd'hui, la plus grande quantile qui en a ete
prise [...] ne s'eleve pas a plus de 500 quans annuellement I8o .» Le comite
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demande I'elablissement d'une reglementalion uniforme pour les pro
vinces du Canada- Uni et du Nouveau-Brunswick afin de prevenir les abus.
En dfet, chacune des deux colonies a j uridinion sur une partie de la ri viere
Risligouche qui fail frontiere entre les deux lerriloires. II est alors facile de
transgresser les reglemen IS.

La sedentarisation d'une nouvelle population en Gaspesie apres la
Conquele s'accompagne done d'une reorienlation du sysleme commercial
des peches. Des commeryanls jersiais, donI Charles Robin est de loin Ie
plus important, monopolisent, des la fin du ISe siecle, Ie commerce de la
morue gaspesienne qu'ils expedient principalement sur les marches euTO
peens. Leurisysteme commercial s'appuie sur une echeJle de rapports Ires
rigide avec Ies pecheurs, qu'ils lenIent deconlr61erde la fayon la plus totale
possible. Un des eJ(~menIS les plus efficaces de ce sysleme est ]'emploi d'une
forme de credit qui amene Ie mOTlllier a s'endeller envers la compagnie a
laquelle it se lie, celle-ci ayanlalors Ie monopole de I'achal du produit de sa
peche et de Ia vente des fournilures necessaires ason travail el asa subsis
lance. Ceae siluation changera bien peu avant Ie 20e siecle.
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Les compagnies de peche de Jersey exercent un pouvoir evident sur la
societe gaspesienne mai$leur ascendant sur la population n 'est pas exclu
sif pour autanL En effel, differents notables ont, a divers niveaux, une
certalne influence sur la population. Souvent liees a~x firmes jersiaises,
plusieurs de ces personnes representen ties nouvelles structures religieuses,
administratives et politiQues qui s'implantem graduellement aupres de la
population gaspesienne. Ces structures d'encadrement plutot chetives
n'om pas beaucoup de pouvoirs reels a l'epoque. Ainsi en est-il des Eglises
qui, avant. 1850, en sont encore a s'organiser.

Missions
et missionnaires

UNE IMMENSE
DESSERTE

Au moment de la Conquete, la Nouvelle-France ne compte guere que 165
pretres pour une population de plus de 60 000 personnes. Compte tenu de
1'eparpillemenr des habi tan ts sur des distances enormes, ce nombre ne peut
certes pas repondre a tous les besoins. En Gaspesie plus paniculierement,
on const3te I'absence de toute structure religieuse. La situation n'est toute
(ois pas tellement differente de celle qui a perdure durant toutle Regime
fran\ais. La population de ce territoire lointain est peu nombreuse, et
surtout dispersee. De pI us, I't~tat de fragilite des quelques nouveaux etablis
sements n'engage pas a y deplacer des energies deja precieuses ailleurs.

De 1760 a1773, les Ga~;pesiens som un peu laisses it eux-memes au poin t
de vue religieux, ne recevam la visite de pretres que fon irregulieremenl.
Selon Ie pere Pacifique de Valigny, vers ceue epoque, deux recollets, les
peres Etienne et Ambroise, desservem la population catholiq ue de la
region de Ristigouche, mais ceue source ne precise pas davantage l . Nous
savons toute(ois que Ie dernier nom cite est celui d'Ambroise Rouillard,
missionnaire de Rimou$ki et de Trois-Pistoles de 1745 a 1769. II revient oil

Bonaventure au debut de 1768 remplacer Ie pere Bonaventure Carpentier et
pour faire faire leurs Paques aux habitants.

Bonaventure Carpentier, lui aussi recollet, dessenles Acadiens de Mira
michi lorsque ces derniers s'enfuient a la Baie-des-Chaleurs en 1758. En
1764, il s'insralle aBonaventure, visitantla population des deux rives de la
baie. Mentionnons que cette region ainsi que I' Acadie et la cote est de la
Gaspesie sont toujours considerees a celte epoque comme faisant partie
d'un meme ensemble rel:igieux. En 1768 cependam,l 'eveque catholique de
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Quebec, Mgr Jean-Olivier Briand, enJ~ve tous ses pouvoirs au pere Car
pen tier et Iui defend l'exercice de IOU tes fonctions reIigieuses da ns son
diocese, qui recouvre ces regions2• Des plaintes affirmant qu'il aurail eu un
enfant avec une Micmaque ont cte portees conlre sa personne. Somme de
compara'itre devant I'eveque, il ignore la missive et est frappe de suspense
malgn~ certaines protestations des habitants de la Baie-des-Chaleurs aqui
J'eveque demande de « ne plus avoir aucun commerce ni societe pour Ja
religion avec Ie frere Bonaventure Carpenlier, [...J de Ie Caire sortir du
presbitere dans lequel it n'a plus droit, de retirer la clef de I'eglise et
sacristie d'enlre ses mains, et tous les orne mens et vases sacres3 .»

En 1768, arrive en Nouvelle-Ecosse I'abbe Charles-Fran\,ois Bailly de
Messein, Cutur coadjuteur de I'eveque de Quebec. II a Ie litre de vicaire
general d'une immense desserte allanl de Kamouraska jusqu'en Nouvelle
Ecosse el incluanl la Gaspesie. Et ce n'est que parce que les Anglais
craignent les Micmacs que Ie gouverneur de la Nouvelle-Ecosse accueille ce
missionnaire« papisle». L'abbe Bailly de Messein a des problemes avec les
pasleurs protestants. Pour lui, Ie meilleur pied-a-terre pour un mission
naire calholique reste la Baie-des-Chaleurs. De la, dit-il, un pretre pour
rait, en habit seculier et en usant de prudence, parcourir les differenls
endroits de l'Acadie et secourir les « Franc;:ais» et les « Sauvages»'. II fait
pan de ce plan a Mgr Briand, qui decide d'envoyer dans cetie mission Ie
jesuite La Brosse, a qui il confie ses pouvoirs Ie 11 avril 1770~.

J ea n-Baptis le de La Brosse a rrive a la Baie-des-Chaleurs en 1771. II
choisil Bonaventure comme lieu d'hivernement. AJ'automne 1772, reve
nant du Nouveau-Brunswick, il visite Ristigouche et Tracadieche (Carle
ton), ou il fait eriger une chapelle. II retourne passer I'hiver 1772-1773 a
Bonaventure. En '773, il est remplace par I'abbe Bourg. C'est a celie date
que commence it se structurer, avec I'arrivee de son premier pretre resident,
l'Eglise des regions environnant la baie des Chaleurs.

Ne en Acadie, I'abbe Joseph-Mathurin Bourg apres un an passe aupres de
Mgr Briand, arrive aTracadieche, lieu de sa residence, a !'ete de 1773. II a
alors la charge des missions des Provinces maritimes et de la Gaspesie, ou
crolt« un germe acadien ». Tracadieche devient done Ie siege provisoire du
gouvernement religieux de l'Acadie. En Gaspesie, la juridiction de M.
Bourg s'etend jusqu'a Gaspe et Riviere-au-Renard.

L'abbe Bourg, bientot vicaire general en Acadie, se rend souvent jus
qu'en Nouvelle·Ecosse, ou il s'etablil quelque temps. En 1778, pendanlla
guerre d'Independance americaine, iJ reussil a pacifier, des menaces d'ex
communication aidant, les Micmacs d'Acadie et de Ristigouche que les
autorites craignent de voir appuyer Ies insurges6 . II fait de meme jusqu'en
1781. Bien vu des autorites, il est remercie de cene aide pardiverses gratifi
cations. dont la concession de l'I1e-aux-Herons, sise dans la baie des

LES PREMIERES
MISSIONS
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TabLeau 3.5. Importance de La population cathoLique dans les comtes de
Bonaventure et de Gaspe, 1844 et 1871.

Comtes 1844 1871

N % N %

Com Ie de Bonavenlure

Population 8246 100.0 15923 100,0

Cau101iques 5547 67,3 11343 71,2

AUlres 2699 32,7 4580 28,8

Cornie de Gaspe (sans les lles·de-la·Madeleine)

Population 5408 100,0 15557 100,0

Call10liq ues 4054 75,0 12820 82,4

Autres 1354 25,0 2737 17,6

Source: Recensemenls du Canada, 1844 etl87 J.

Chaleurs, face a I'ancienne Tracadieche. En 1785, alors que Bourg est a
Halifax, un second prelre, Antoine Girouard, est envoye a la Baie-des
Chaleurs. Au retour de I'abbe Bourg, Girouard s'inslalle a Caraquel au
Nouveau-Brunswick el dessen la rive sud de la baie, alors que Bourg
s'occupe de la rive nord et des Micmacs. Girouard, qui reste cinq ans
comme missionnaire a la Baie-des-Chaleurs, ecril un jour it I'eveque que
1'abbe Bourg se conduil defai;on imprudente avec sa servan te, qu'il affirme
etre sa parente. Elle serail aussi la cause de querelles entre Ie prelre el ses
ouailles, ce qui amene Mgr Hubert a semoncer son missionnaire.

En 1795, l'eveque de Quebec, Mgr Huberl, appone de I'aide au vicaire
general de l'Acadie. II ecril au gouverneur Carleton en juillel qu'il part
pour la Baie-des-Chaleurs avec deux prelres, MM. Jean-Baptiste Castanet
et Louis-Joseph Desjardins, qui ont quiw~ I'ancienne mere-palrie it la suite
de la Revolution frani;aise, el qu'jl veu! aller lui-meme etablir dans ceue
dessene7. Quanl a M. Bourg, fatigue et malade, il se retire aSaini-Laurent
de Montreal. L.-J. Desjardins se fixe a Carlelon el J.-B. Caslanel aCara
quel. En 1797, Ie Frani;ais Jacques Delavaivre les rejoinl et s'installe a
Bonavenlure, desservam egalement Paspebiac et Port-Daniel. Desjardins
s'occupe, lui, de CarlelOn, Risligouche, Perce elles environs, de meme que
de Jacquet River et Eel River sur Ie C6Le sud de la baie des Chaleurs.

Al'aube du 1ge siecle, la Gaspesie compte donc deux prenes, etablisdans
les endroils les plus peuplesa celte epoque, Carleton et Bonaventure, et qui
desserventle plus regulieTemenL possible un vaste district. Quant ala rive
nord de la peninsule, c'est Ie cure de l'Isle·Verte qui, depuis ]790, dessert Ie
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lerriloire jusqu'a Malane, En 1793, Ie nouveau cure de Rimouski s'occupe
de Malane el, cinq ans plus lard, sa dessene s'etend jusqu'a la mission dr
Sain le-Anne-des-Monls.

Allendre les secours immedials d'un prelrc pour les Gaspesiens esl un
probleme conslanlj usqu'aux annees 1850. Le manque de missionnaircs eSI
l'objel de bien des remarques el plaintes de la pan de la population, de
visiteurs ou de prelres deja en place. Mais la seule reponse possible aces
demandes eSl celie que Mgr Panel fail au missionnaire de Geda'ique (She
diac) en 1831 en lui disanl que partout, surtoul sur Ie liltoral de la baie des
Chaleurs, les gens demandenl des pre Ires el qu'il se lmuve dans l'impossi
bilile d'en en voyer, Ie grand seminaire elanl presque vidc 6.

De peli ts edifices religieux son l conslrui ls adifferents endroits Ie long de
la COle gaspesienne, Ainsi, lorsqu'un Hot de population se forme quelque
part, on construit une chapelle pour accueillir Ie missionnaire ou bien,
LOut simplement, on transforme une maison en lieu du culte lors de la visi Ie
du pretre. Pour une petile communauu~ de pecheurs pauvres, l'erection
d'une eglise et I'installation d'un missionnaire enlrainenl de serieux pro
blemes d'argenl. Vers 1830, une dizaine de chapelles calholiques ainsi que
quelques-unes du culle prolcsl3ntlemoignent de l'organisation religieuse
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sur Ie littoral de la cote gaspesienne. Les princi pales egJises SOnt a Cariewn
et a Bonaventure.

Le nombre des missions ou dessertes suit Ie rythme de croissance de la
population, ce qui alourdit d'aUlant la charge deja enorme des mission
naires. Aussi, en 1822, un troisieme prelre catholique s'el.ablit a Perce. En
1837, un autre missionnaire catholique s'insLalle a Paspebiac. Des pretres
de meme religion s'etablissenl a Ristigouche en 1843, a DouglasLOwn et a
Matane en 1845. Le tiwlaire de cetle dern iere mission se rend alors precher
jusqu'a Sainte-Anne-des-Monls. En 1850, sept prelres catholiques et quel
ques pasteurs protestants desservent la Gaspesie.

LA PRESENCE
PROTESTANTE

L'Eglise calholique semble s'organiser plus rapidement et plus facilement
dans Ie district de Gaspe que les Eglises protestantes. Plusieurs raisons
peuvenl expliquer cet etat de fail. D'abord, les non calholiques SOnt moins
nombreux, ils sont divises.en plusieurs denominations: anglicans, presby
leriens, methodistes et leurs Eglises sont mains bien StruClUreeS au Quebec
que dans les aUlres colonies anglaises. Si les catholiques gaspesiens peu
vent benNicier des les annees 1770 de la presence permanen te d' un pretre
sur leur terri wire, les pro te:;tan lS doivent allendre Ie debut du siecle suivant
pour voir des missionnaires s'etablir a demeure chez eux. Avant cela, ils ne
som visites que par quelques pasteurs itinerants.

En 1789, Ie noyau protestant du bassin de Gaspe rec;:oil la visite de
I'eveque anglican Charles Inglis, charge du Bas-Canada a I'epoque. II ne
trouve nulle pan de temple de sa religion. En 1813, Ie marchand Henry
Johnston demande a I'eveque anglican du diocese de Quebec, Jacob Moun
tain, la presence d'un ministre du cu[tedans la region de Gaspe9 . Maisc'est
seulemen t en 1819 q u 'on verra Ie premier pasteur anglican dans Ie district
de Gaspe, Ie reverend John Suddard. En 1821, un autre missionnaire vienl
I'aider a parcourir cet immense lerriwire. Richard Knagg s'inslalle a
Paspebiac el ensuite a Perce pour desservir les fideles de la region. En 1826,
William Arnold fait de meme a la Baie-des-Chaleurs en s'etablissant a
New-Carlisle. Peu de temps apres, on Ie voit au bassin de Gaspe d'oll,
pendant pres de dix ans, il desserl toul Ie COmle de Gaspe. En 1837, deux
pasleurs anglicans oeuvrent en Gaspesie, l'un dans Ie comte de Gaspe,
l'autre dans celui de Bonaventure. lis visitentles fideles de la baie de Gaspe,
de Malbaie, Perce, I'Anse-du-Cap (Cape-Cove), Hopetown, Paspebiac e(
New-Carlisle. Vers 1840, une mission est ouvene aPOrl-Daniel. Au milieu
du sieck, les anglicans sont desservis par trois pasleurs residant au bassin
de Gaspe, a Cape-Cove et ,i New-Carlisle. A I'ouesl du village !oyalisle,
aucune mission de I'Eglise d'Angleterre n'esl organisee.

Du COle presbyterien, des 1798, Ia peninsule rec;:oitla visitc des reverends
John Waddel el Matlhew Dripps. Quelques annees plus (ard, soit en 1805,
Ie reverend John Mitchell s'etablil a New-Carlisle el se rend precher jus-
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qu'au Nouveau-Brunswick. Plus tard, Edward Pigeon fait de mfme a
partir du village loyaliste. D'a utres missions sonl orga n is&es, aux a len tou rs
de 1830 a Hopelown, et en 1817 a New-Richmond. Les missions presbyte
riennes de la Baie-des-Chaleurs sont toujours desservies par un pasteur
itinerant ayant sa residence a New-Carlisle puis, apres 1850, a New
Richmond. Dans Ie coml(~ de Gaspe, les presbyteriens sonl peu nombreux.

Chez les methodistes, un missionnaire de Guemesey, Pierre Simon,
s'installe a Indian-Cove en 181710 Deux ans plus Lard, Ie pasteur wesleyen
fait batir une chapelle aL'Anse-Saint-Georges, LOUI pres de 18. Mais vu leur
peti I nombre, les methodistes gaspesiens ne seron t desservis pendan t long
temps que de fac;:on irreguliere. Quant aux autres denominations reli
gieuses, elles ne regroupenL que quelques families.

Les pasteurs de I'EgIise d'Angleterre et. des aut.res confessions prates
tant.es visitent les missions et dessertes de la meme fa<;on que leurshomolo
gues catholiques. Nous n'insisterons done pas, sauf pour dire que les
pasLeurs anglicans rec;:oivent 200 livres sterling par annee de la Society for
the Propagation of the Gospel. II faUI aussi souligner les visites de G.-].
Mountain, en [824 et ]826, en qualiLe d'archidiacre et, en 1837, 1853, 1859
et 1862, en wnt qu'eveque anglican de Quebec.

La religion c3t.holique eSI, lOut au long du [ge siecle, Ie culle Ie plus
pratique dans les deux comtes de Bonaventure et de Gaspe. Les angJicans
representent la denomination protesLante la plus repandue dans Ie com[(~

de Gaspe et sont devances par les presbythiens dans Bonavenlure. II ya
aussi, on I'a vu, quelques jlots methodistes, en parriculin au nord de la
baie de Gaspe. La population non cat.holique du district de G<1SPe, assez
elevee vers 1830, surtout dans Bonaventure (16%), st.abilise par la suit.e ses
effeclifs et voit son pourcentage decroltre lentement, ceci etanl du surtout a
I'importante natalite des catholiques fr<1neophones et a l'arrivee dans Ie
district d'une nouvelle population majoritairement calholique.

Les relations entre ces differents groupes de croyants sont fonction de
situations bien locales et, en general, Ies rapports semblent assez definis
entre les diverses communautes. Ainsi, Andre Lepage nous apprend que
dans les environs de Grande-Grave, les anglicans entretiennenL des rela
tions a la [ois avee les ca lholiq ues et les methodisles landis que ces derniers
n 'en tretiennent de ra PPOflS qu 'avec les anglicans ll . La coexistence reli
gieuse eSl parfois plus difficile que Ie voisinage linguistique. La diversite
des croyances ent.raine des heurts. Ainsi en temoigne un voyageur qui passe
dans la region de Gaspe en 1821: « Un fanatique qui Sf nommail Hiram
Lord paruta Grande-Greve ala tered'un bon nombredefanatiquescomme
lui, presque tous de I'lle de Jersey. rt precha quelque tems sa delestable
doctrine en tout.e libene Ie jour ella nuit, non seulemenl dans la chapelle
qu'ont en ce lieu les melhodisLes et dans different.es maisons particulieres,
mais encore sur les bords de la mer. Celie doctrine consistoil aannoncer la
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colere de Dieu [... ] II avoil Lan t d 'horreur des ca tholiq ues, q u 'a vecle secou rs
de deux ou trois de ses secLaires, il coupa les croix qui etoienl sur les
lombeaux dans Ie cimeliere, et qu'il mit leur petite chapelle hors de
pouvoir servir. De leur cote les catholiques et sunout les Irlandais, ne
resLOient pas dans I'inaction, el ils ne s'en tinrent pas a menacer d 'une ruine
lOlale les possessions des methodisles, car ils demolirem emierement la
chapelJe de ces clerniers, briserenlla chaire etles bancs, et maltraiterent de
la maniere la plus cruelle et la plus dangereuse Ie pauvre ministre el
nombre de ceux de sa croyance I2 .»

LA VIE
MISSIONNAIRE

La vie d'un ecclesiastique dans une region aussi eloignee et peu accueil
lame que la Gaspesie d'entre 1760 et 1850 n 'esl pas de lout repos. PI usieurs
problemes assaillent Ie missionnaire: Ie nombre el I'espacement de ses
missions, la di[hculte des communications, l'hoslilite de certaines commu
nautes, ['ignorance des uns et les manigances des autres, sans compter les
problemes financiers.

Le nombre des missions a desservir et leur eloignement les unes des
autres est Ie probleme Ie plus present. N'oublions pas qu'en 1820 il n'y a
que quelques desservants en Gaspesie, en incluanlle cure de Rimouski qui
se rend jusqu'a Sainte-Anne-des-Monls de temps en temps. Les pretres se
plaignent souvenl de cettt' situation el reclamenlde l'aide. Ecoutons l'abbe
Louis-Joseph Desjardins: « II n'est pas possible qu'un seu! pretre charge de
tant d'ouvrage Ie puisse b:ien faire, el qu 'j] tienne lui-meme longtemps aux
voyages penibles que la distance des lieux rend si difficiles. ]'ai passe
presque loul mon hiver en courses [...] J'aurais desire aller j usq u'a Perce et
I'hiver serait en effelle vrai temps pour y calechiser les pauvres gens qu'on
a peine a reunir dans I'etl:; mais comment se resoudre a abandonner pour
quelques ouailles une si grande partie de son lTOupeau I3?» Cette leure a
Mgr Plessis est ecrite vers 1796. La situation s'ameliorera, cenes, mais
encore quelque 60 ans plus tard, l'abbe Neree Gingras, de Perce, peut
ecrire: « Ie lendemain des Rois, il faHail repanir pour la mission d 'hiver, et
de meme quatre Eois par an, et chaque voyage durait six semaines. Dans
J'intervalle, il fallait courir les malades d'une extremite a I'autre de la
mission, et Dieu seul sailcombien je Cis de voyages, apied,en raquettes,en
voiture, et en berges! ]'elais constamment sur les chemins ... 14 »

Les habitants se plaignem souvent, SOil de I'absence de secours religieux,
soit du depart de leur pretre pour d'autres dessertes. II faut savoir que les
voyages du missionnaire sonl longs et ses obligations nombreuses: bapti
ser, preparer les jeunes gens a la premiere communion, voir a I'accomplis
sement du devoir pascal, reprimer les desordres, donner des instructions,
celebrer des mariages, etc. II doil apponer avec lui: ornements, pierre
d'autel, vases sacres, provisions I>. Cette tache de visiter les missions est
donc tres exigeante. Aussi, en I'absence du desservant, « les catholiques,
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ecrit I'abbe Ferland, observem I'usage de se reunir Ie dimanche ala cha
pelle, pour y faire leurs prieres [... ] Un catechiste est charge de lire les
prieres ahaute voix et d'instruire les enfants. Ces fonctions sont confiees a
un homme probe, et assez instruit pour pouvoir, tam bien que maJ.lire les
prieres de la messe d 'un bout aI'a utreJ6 » Sou vent, iI est difficile de trou ver
de ces gens inslruits chez les pecheurs. Ainsi Ferland raconte: « Debis pien
tes a nnees, nous disai tIe pere Sti ver, a llemand de naissance et lecteur de la
Grande-Riviere, che vais la briere, che leux parle du bon Tie; a bresent chi
sis renti. Che sis [enu tans Ie bays, afec Ie rechiment Tes plancs. II ya pien
tes annees; car ch'edais cheune carson, et ch'ai quatre-fingt-teux-ansI7 .»

La carence des moyens de communications entre les difU~rentes dessertes
ajoute enormement a la difficulte des missionnaires. Le plus souvenl,
l'hiver, il faut marcher dans les bois en raquettes et l'ete, sur les rivages it
travers maims obstacles a escalader, acontourner el a franchir. Pour bien
des pretreS, si la Legislature peut ouvrir des chemins, « elle aura rendu un
immense service a la religion et au paysIB.» Le missionnaire a toUl.efois la
consolalion de temps aautre de recevoir la visite de l'eveque. Ainsi, Mgr
Hubert visite la Gaspesie en 1795, Mgr Plessis y vient en 18 I I et en 1821 et
Mgr Turgeon fait de meme en 1836 e t en J84 I.

Un autre probleme que rencontren! les missionnaires eSll'apaLhie reli
gieuse de certaines communautes, voire I'hostilite de certaines ouaiJles. A
leI pain! quelquefois qu'on voitl'abbe Bourg ecrire aMgr Hubert en 1795
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des paroles aussi dures que celles-ci: « je n 'a urai plus pour eux [Ies gens de
Carleton] l'eslime que j'avais ici devanl, a moins qu'ils ne changent
tOlalemenL de conduite c'est a dire qu'ils ne soient plus doubles, perfides,
hypocrites et calomniateurs, parlam, eux qui som les plus simples et Ies
plus ignorants de tout le genre humain qu'a peine meritenl-i1s d'elre
appele homo parlants di-je conlre tous, de la conduile des pretres, meme
des reglemems des eveques I9 .» II est vrai que I'hiver precedent, les gens de
Carleton avaienl affirme que M. Bourg, aueinl de fievre, Mlirait ettenait
des propos « antireligieux20 ». Les paroissiens avaient alors demande un
autre prelre. Une aUlre fois, c'eslle missionnaire de Paspebiacqui rer;:oit la
visite d'un homme menar;:ant de Ie luer avec une hache. L'eveque tente de
rassurer Ie pretre lant bien que mal. ..21

Ce sont surlout des facleurs d'ordre economique qui sond I'origine des
alti tudes q uelquefois neg-a tives en vel's Ie pretre. Ainsi, on proleste con Ire
les charges ecclesiasliques trop elevees, on refuse d'assurer la subsistance
du desservam, on n'entretienl pas les batiments religieux, on ne paie pas la
dime. Pour melLTe au pas les gens qui ne remp!issent pas leurs devoirs
religieux) Ie moyen Ie pI us utilise par l'eveque es tla menace de leu I' en lever
leur pretre. Dans une region minee par la pauvrete, il est difficile de faire
vivre des ecclesiasliques et d 'enlreleni I' des egl ises. M. Bourg 1'a remarque:
«C'est en effet avec beaucoup de peine que j'ai pu retirer Ie salaire de six
mois ecoules. Mais adire Ie vrai, suppose qu'ils eussent la volante d'entre
tenir deux ecclesiasliques en celendroi t, ils ne Ie peuven!. IIs sont encore en
detle de trois a quatre cents louis pour la batisse de leur eglise22.»

Le pretre gaspesien, comme d'ailleurs beaucoup de ses collegues, SUrlOUl
ceux des regions peu organisees) eSl un homme sans Ie sou. L'eveche ne
peut presque rien fournir et Ie gouvernement verse une somme nominale
aux seuls pretres evangelisant Ies Amerindiens, comme Ie desservanl ues
Micmacs de Ristigouche par exemple. Donc, ie missionnaire ne Vil q u'avec
les dimes, peu elevees et souvenl difficiles a percevoir. Joseph Raahe
explique en 1830 que les pn':tres calholiques sont soulenus « par la dime,
depuis Bonaventure jusqu'a Ristigouche; en descendanl!a Baie) precise+
iI, c'est lant par communiant, el on leur fournitle boisdechauffage[ ...] Ils
vivent mediocremenI23 .» Certains paiem Ie casue!, d'aulres paienl par
grains ou de diverses fa<;:ons selon leurs possibililes materielles. Le poisson
aussi sen courammenta payer la capila lion. Mais souvenlles habi (ants n 'y
souscriyen l pas ou encore Ie fon t lres en retard, ce qui occasionne des
remomrances de l'eveque.

Un instrument pratique d'aide aux missions est I'Association de la
propaga lion de Ia foi, fondee par Mgr Signay en 1836. Par ses a umones, eUe
s'occupe de l'evangelisalion des « nations sauvages>' et vienl en aide aux
calholiques disperses dans les nouveaux elablissemems du pays et « qui se
LTOuvenl exposes aoublier a u aperdre leur religion, par I'eloignement des
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prelres24 ,» Les sommes aIlouees st'rvem a fai re vi vre Ie mission naire, a
dfJrayer ses voyages, aconstruire el aen treLeni r des cha pelles et des ecoles, a
acheler des Ii vres, etc25 , Dans les missions gaspesienncs, on a sou vent
recours ,1 cel organisme, memc si les sommes versees sonl la plupart du
temps nominalts25 .

Les preoccupations du pretre gaspesien sont fort diverses aeetle epoque.
En plus de ses fonetions striCLemenl pasLorales, spiritut'lles el. mission
naires, il s'altaque aux problemes paniculiers a la region: I'ivrognerie, les
desordres, l'ignoranee, I'exploitation des pecheurs, la misere et sescauses et
cnfin l'apostasie. II propage sa foi d'un bout a I'autre de son immense
paroisse, s'oceupe du developpement des missions et des ecoles et essaie de
convaincre Its habitants de cultiver Ie sol au lieu de pecher.

L'ivrognerie est un mal chronique en Gaspesie. Pour les premiers pre
tres, c'cst un fleau presq ue incura ble. Le docteu r Von Ufla nd ecri ten 1821:
«Comme les pecheurs regardent Its liqueurs fortes comme une des choses
les plus necessaires a la vie, .ie crois que proponions gardees, il ne s'en
depense nulle pan plus que dans Ie district de Gaspe, Les consequences de
I'usage immodere que font principalement les sauvages som 5i dange
reuses, que les habitants sobres ont lOujOurs a craindrc de la brutalite des
ivrognes. Leurs debauches sont suivies de scenes odieuses, a craindre non
seulement par ccux qui se melent de leurs querelles, mais encore par ceux
qui se [rouvent presents par hasard 26 »

Et, 30 ans plus tard, I'abbe Ncree Gingras deplore la situalion en ces
termes: « Les enfants elaient eleves ?! remle de I'ivrognerie, les meres de
famille meme etaient adonnees 3 ce vice. Ils etaiel1l favoriscs par toules
SOrles de marehands qui leur donnaient de la mtehanre boisson, qu'ils
vendaient Ie pri x qu 'ils voulaien t; et les pccheurs s 'encourageaient aboi re,
c'etail un dedommagement aux peines qu'ils eprouvaienr2;.»

Ces temoignages refletenl bien I'ampleur du phenomene et la gravite de
ses ravages. Le pecheur estdocile avec Ie pretre quand il estsobre mais, tout
en respectant la SOUlane, il n'obei l sou vent pi us aux exhortations du prctre
quand il eSI ivre. Les missionnaires deplorent Ie trafic des marehands
d'alcool, jersiais ou aunes, qui exploilent ainsi les pecheurs. On utilise
avec Ie Ga.spesien du 1ge sit-cle la formule qui avait rcussi avec I'Amcrin
dien des 17 eL 18e siecles_ Le clerge local craint aussi « I'ecume de certaines
paroisses du disLrict de Quebec» qui vienl pecher I'be el.qui « corrompl»
les jeunes, Cenai ns ha vres son t ai nsi denonces: Perce, G ra nd<>-Gra ve,
Gaspe, par exemple. Les pretres reclamenl a grands cris rinLervention
gouvernementale pour conlr61er la conlrebande des boissons. En Gaspesie,
plaident-i1s, on ne tTOuve pas « une population agricole, independanle de
ses marchands, et par 13 meme eloignee des occasions de SCduclion et
prmegee conlre la cupidile des speculaleurs, mais bien line population

L'IVROGNERIE
ET LES AUTRES
MAUX
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toute a u service des commen;:ants, et qui par la na LUre meme de ses occu pa
tions a besoi n d 'un frein, pour elre con len ue da ns J'ordre el di rigee dans la
voie du progres28 .» Les clercs reclament donc I'observance des reglemenls
en vigueur ainsi que de nouvelles lois contr61ant les boissons el les
auberges. De plus, beaucoup de distribuleurs d'alcool n'ont pas de permis.
Mais les missionnaires onl fOrl a faire et ne peuvenl etre presents parlout a
la fois. Ce que I'on regie un jour eSI a refaire Ie lendemain.

Amener les pecheurs a l'agriculrure est une autre preoccupation du
pretre gaspesien. Pour cdui-ci, I'obstinalion a pecher est une des causes
majeures de la misere des gens, car ils ch6ment une bonne partie de l'annee
et ils s'endellent aupres des marchands qui les exploilent ensuite, alors que
la lerre peu t rapporter des profi ts el faire d'eux des hommes plus Ii bres. De
plus, « faire la terre, c'est agrandir la patrie, c'est fixer la nation»,
argumente-t-on. Le clerge sera sans doule Ie principal responsable de
!'ouverture des terres nOllvelles et des progres agricoles dans la deuxieme
partie du 1ge siecle. Le meme phenomene se reproduit pour les ecoles, les
pre Ires se faisant les pI us farouches artisans de la fondation de petites ecoles
e]ementaires dans les bourgades.

D'autre part, les relalions, surtout des jeunes, avec les protestants inquie
lent bien des pretres qui luuent contre I'apostasie et les « vices» de leurs
voisins non calholiques. A Ristigouche, par exemple, Ie missionnaire
vocifere parce que les jeunes Micmacs vont lravailler l'hiver au bois « de
tonne» (bois de construction) et qu'its sont meles aux protestants qui leur
font boire, dil-il, leur argent au prinlemps 29. Une autre [ois, celui de Perce
pan en guerre sainte contre un pasteur methodiste qui fait circuler une
version -calviniste de la bible parmi les catholiques. II separe meme publi.
quement el remarie un couple de calholiques que Ie pasteur« herelique» a
uni. Les missionnaires acceptent beaucoup plus facilement 1es mariages
entre catholiques francophones et anglophones que les mariages entre
catholiques et prOlestanls. Pourtanl, devanl la difficulte de trouver un
conjoinl de I'autre sexe, iI est courant de voir des unions mixtes. PI usieurs
personnes vont meme jusqu'a abj urer leur religion pour mieux s'in[(~grera

une communaute.
Les sup{:rieurs ecclesiasliques secondent et appuiem generalement les

«lulleS') de leurs religieux sau[ en certaines occasions ou ceux-ci heurtent,
par exemple, les autorites en place. Ainsi l'abbe Louis-Stanislas Malo, de
Carleton, se voit reprocher par l'eveque Panet d'avoir compromis son
caraclere de pretre en met tan I son nom en lete des signa tu res d'u ne req uete
blamant certains membres de la Commission des terres de 1819, person
nages souvenl importants, comme Ie depute du cOmte de Gaspe, Robert
ChristieJO Quelques ann(~es plus tard, I'abbe Jean-Baptiste McMahon a,
lui, des demeles avec les magistrats de Perce. Qu'il ait tort ou raison,
I 'eveque lui recommande de se renfermer dans ce qui regarde son ministere,
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sans quoi il s'expose it perdre l'estime de certaines personnes avec les
quelies il est essen tiel de vivre en paix31 AceHe epoque OU J'Eglise calholi
que Juue encore pour fortifier eL accrollre ses assises, les dirigeams
eccl~siastiques se foOl un devoir de collaborer avec les aUlOrites civiles,
qu'elles ne veulenl en aucune fat;on s'aliener.

La vie religieuse gaspesienne ressemble it celie de bien d 'a utres regions de
la province OU Ie peuplement est recent. L'activite ecclesiastique va de pair
avec I'accroissement de la population etle rythme d'integralion des regions
marginales. Avant 1850, la peninsule est desservie par peu de pretres
residents. Par apd~s, la presence religieuse impregnera davantage la vie des
Gaspesiens. Pretres et chapelles se mulliplieront alors Ie long de la COle.
Les premieres paroisses serom (TeeeS dans les annees 1860. Avant ceHe
~poque, on ne peut parler de veritable encadremenl religieux de la
population,
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L Jouverture
de quelques ecoles

Au milieu du siecle dernier, la presque lOLalite de la population gaspe
sienne n'a jamais mis les pieds dans une ecole. Dans les annees 1820,
c'est-a-dirf apres plus de 60 ans d'eL.ablissemenLs sedentaires, on compte
deux ecoles seulemenl dans ceue vaste region. Cela peut parallre derisoire
pour un district habite par plus de 5 000 personnes mais il faut se rappeler
que la population est pauvre et eparpillee en petits hameaux.

LES ECOLES
ROYALES

La premiere loi scolairc au Canada franc;:ais date de 1801. Elle cree des
ecoles primaires sous la reg-ie d u burea u de I' Instiwtion royale, une sone de
commission permanente de I'cducaiton. CeL organisme ne rec;oit ses lettres
patentesqu'en 1818. En Gaspesie,la premiereecoleelementaireestinstaLl
ree avant cette loi. En eHel, en 1786, une ecole fonctionne dans la toute
nouvelle bourgade loyaliste de New-Carlisle. C'esl une des rares eco1es
prolestantes etablies dans la campagne q ucbecoise entre 1760 et 1800.
L'instituteur re,oit son salaire du gouvernement. Vel's 1813, on ouvre une
autre ecole protestunte dans Ie district inferieur de Gaspe, aDouglastown.
Ces deux ecoles SOnt regics par Ie systeme de I'lnstilution royale etrelevenL
donc de l'ttat. Vel'S 1820, sur les 37 ecoles royales que compte la province,
deux sont gaspesiennes, de langue anglaise eL de religion protestante.

Ignore par Ie clerge cCitholique pour diverses raisons dont celIe de 1a
confessionnaliLe des ecoles, Ie regime de I'!nstitulion royale, qui se veut
uussi un instrument d'anglicisalion des Canadiens, n'a que tres peu de
succes. Ainsi on ne voit s'ouvrir qu'un petit nombre d'eco1es catholiques.
L'eveque de Quebec souligne au missionnaire de ?aspebiac que « les ecoles
de l'Institution royale sonL sous la direction immediate du c1erge protes
lant qui ne se soucie guere de les laisser gOLiverner par des calholiques et a
deja rejete plusieurs mahres pour ceue raison, notamment a Doug1as
LOwn32 .» lJne autre fois, il rappelle que les habitanLS de Paspebiac onl mal
fai ten donnan t leur signa tu re pour eLablir une ecole cle ce type. « Ils a uront
a supporler, dit-il, les frais de son emrelien el les enrants catholiques nc
peLivent y aller, si l'on commente la Bible et si I'on y fait Ie <;ervice ~l la
maniere des prOlesla nlsH » Par ailleurs, en 1831, les proteslan IS deNew
Richmond adressent des lem'es au gouverneur se plaignam de certaines
injustices qu'aurait commises Ie pretre calholique ele Carleton ,\ l'egard de
leur ecole3·' . La [pntation de depasser Ie stadp elu simple boycottage se fait
senlir.
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D'aulres problemes affeClent ce systeme scola ire. Ainsi, en 1821, dix
ecoles royales. dont celie de Douglastown, ferment leurs portes dans la
province. Les difficultes politiques du Bas-Canada en sont la cause. En
eCfet, la frequel1ll' dissol ution de la Chambre d'assemblee etla lenteur dans
Ie paiement des salaires decouragent un certain nombre de maitres qui
preferent chercher un emploi plus remunerateur. Ainsi, l'instituteur de
New-Carlisle reclame encore en 1843 son salaire pour les annees ]836
184035. De pi us, a Douglastown, des frictions entre I'iosti tuteur e t la
population hatent la fermeture de I'ecole. Le docteur Von IffJand affirme
que « cetle ecole cependant nf' pouvai[ pas produire de grands avantages,
parce qu'il n'y avait que huil au neuf f'nfams qui la fn§quentaiel1l, et
encore pf'ndaml 'hi vel' seu[ement; car pour [,ete, on doi LremarqUf'r que des
q u 'un en fan lest capa ble de marcher, il est lOujours aq uelque chose d' utile
a fa pecheSH »

Malgre LOut, en 1832, nous retrou vans six ecoles royall'S dans If'district
de Gaspe, alaI's que la province en comtpe 72. Par la suite, leur nombre va
decroissant, la Chambre d'assemblee decidant de reduire les fonds de
l'Instiwlion royale qui, dit-on, ne sen que la minorite anglo-protestante.

En 1829, une loi generale di le « loi des ecolf's d'Assem blee» permet I'elec
tion de syndics charges de la direelion des ecoles. De plus, elIf' contie au
depute un role de surveillance des institutions de son comte. Le gou vcrne
ment donne une allocation pour la construction de la balisse et un salaire
de vingt Jivres sterling a I'instituteur. II faul cependant que I'ecole fonc
tionne pendant 90 jours et soit frt'oquentee quotidiennement par au mains
vingt enfants. Les ecoles royall'S et les ecoles de fabrique, instaurces en
182'1, entrem dans ce nouveau systeme 37 • En Gaspesie, en plus des ecoles
royall'S protestantes deja connues, nous voyons alars apparailre quelques
autres ecoles. Mais toules ces inslitutionsorganiseesau niveau local sontle
plus souvent tres ephemeres.

Le Gaspesif'n de la premiere moitie du 1ge siecle n'a genera[emel1l
d'autre instruction que celie de Ja tradition orale transmise par les aines.
L'analphabelisme est presque tOlal. Quelques bourgades font cependal1l
exception. tel DouglasLOwn, qui « presente une physionomie socialequ'on
ne' rencontre pas dans les pastes environnams. Cette difference marquee
doi l etre regardee com me un des effelS de I'instruction qui est generalement
repandue .. .38» II y a encore le cas des gens de Bonaventure au « I'instruc
tion elementaire, repandue parmi eux, a produit el produit encore les
resultats les plus satisfaisanls pour Ie corps et pour l'ame. II est digne de
remarque que dans Ies deux au trois endroits du district de Gaspe, au I'on a
eLabli des ecoles, les habitants remplissent leurs devoirs civiIs et religieux
mieux que leurs voisins qui sont prives de ce grand avantage39 »

Comme ['abbe Ferland, les quelques missionnaires de la peninsule

LESECOLES
D'ASSEMBLEE
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voienl dans l'ecole un moyen privilegie de propager la foi chez les jeunes
Gaspesiens prives de la connaissance des principes de la religion. Pour Ie
c1erge catholique, l'ecole est aussi un moyen d'amener Ie pecheur as'occu
per davantage de la terre, aClivite plus valable pour un calholique. L'apa
thie des Gaspesiens envers l'ecole reSle cependanl generalisee.

Avant les annees 1850 done, la Gaspesie ne compte que quelques rares
ecoles slructurees el fonclionnanl de fac;on acceptable. La population des
bourgades eSI lellement peu nombreuse et pauvre que la chose s'explique
facilemem. Le plus souvent, on lrouve les ecoles dans les villages les plus
aises, ou les activites maritimes sont moins envahissantes. Les entreprises
de peche ne voient pas d 'un bon oeilles ecoles qu 'elles jugent inutiles parce
qu'elles souslraient les enfants au travail du poisson avec leurs parents.
C'est ainsi que Philip Robin auraitecrit un joura ses commis: « II n'y a pas
besoin d'instruclion pour eux; s'ils etaient insLruits, seraient-ils plus
habi les a la peche40 ?»

Un systeme
judiciaire deficient

11 est interessant de jeter un coup d'oeil sur I'administration regionale eL
sur celle de lajusticeen particulier. En eHet, une region com me la Gaspesie
a besoin d'un systeme judiciaire efficace. Dans celle peninsule ou Ie plus
puissant elle plus malhonnete peuvent se conslituer de petits royaumes, ou
la presence de visiteurs et de marins elrangers est monnaie courante, au
diverses ethnies et alltant de valeurs ou d' intercts se confrontenl, enfin dans
un lerritoire laisse Ie plus souvent a l'arbilraire general, un encadrement
judiciaire semble de rigueur.

UNE PREMIERE
ESQUISSE

Durant les premieres annees du Regime anglais, il n'y a aucune ebauche
d'administration judiciaire. Les differends entre Gaspesiens se reglem
probablement a I'amiable. La Couronne dote toutefois la province de
Quebec d'un systeme judiciaire en 1764. Elle cree alors deux caurs de
justice el organise Ie systeme des juges de paj x don tie role estd 'entendre les
causes locales et mi neures. En 1774, I' Acte de Quebec a ppone de nouvelles
disposi tions au sysleme j ud iciaire colonial. La loi maintienlle droit crimi
nel britannique mais reconnalt Ie droit civil fran<;:ais. C'esl sous l'empire de
celle loi que la Gaspesie rec;:oit son premier j uge en 1779. La guerre avec les
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colonies amencaines el les plainles des armaleurs de pfche amenent Ie
gouvernement a elablir un embryon d'administraLion sur ces rives eloi
gnees: un lieutenant-gouverneur en 1775 et une cour de j uSlice pour les
delils mineurs en 1779.

En 1788, les aULOriles creen! cinq nouveaux districts judiciaires dans la
colonie fran(aise d'Amerique, dan! cclui de Gaspe" detache de Quebec. Le
personnel judiciaire gaspesien est aussi Clugmente, L'ACle conslitutionnel
de 1791 appone de nouvelles modifications. Ainsi, Ie gouverneur et son
conseil executif jouerH Ie role de cour d'appel en maliere civile. De plus,la
Cour du Banc du Roi devient une cour de premiere instance au civil el au
criminel et on insIaure des Lribunaux itinerants nommes « COIHS de
circulL».

Pai<li, d" justice de
Pnc{' "n 1854.« Perc(
e~L ,j'ailieliTs Iln cnurOJI
IJl''' l,th'iab"" {aT iI s'y
(In1(1S~(' duranL ":I "J;3ls0n

dt, I" )X'cla' loui un
mondt (o,mopol ire. en
1J<lrli, "lll'I' dcs Jt"uot"'
Illdl. '" ('I pf-dWUT,
\ ('Ill" d(' ]'exllTiellft'!
hoi,soll' <'I b;,~"rres

font parril'u(' til vil'
quollul('nlw.» PhoLo:
Charit's B('rn;tru.
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Toule[ois, en 1793, des reglemems speciaux som inslitues pour la Gas
pe-sie (34 Geo. fn, chap. 6). Le nouveau district de Gaspe, cree quelques
annees auparavant, deviem, son pouvoir judiciaire etant moindre,le« dis
trict inferieur de Gaspe,). II eSllie de celIe fac;:on acelui de Quebec. La Cour
de circuit s'appelle Cour provincia Ie en Gaspesie et dispose d'une regIe
mentation specifique. La juridiclion du juge-resident eSI limitce a la
somme cIe vingllivres sterling dans les actions diles personnelles, SOil les
reclamations en matieres civiles, et son jugement est sans appel. Dans les
matieres plus importames, iI faut recourir a la Cour du Banc du Roi a
Quebec. De plus, quatre fois par an, des Sessions generales de la paix, ou
Cours de quartier, sont lenues sous l'autorite de juges de paix. Ces cours
inferieures reglent les liliges, font maintenir la paix el s'occupent des
reclamations et des affaires locales. Elles siegenl, a pres les lermes de la Cour
provinciale, a qualre endroits: Carleton, Bonaventure (plus tard New
Carlisle), Perce el Douglaslown. Ajoulons qU'a defaut de pretres et meme
lorsqu'il yen a, plusieurs mariages sonl comracres devant les j uges de paix,
et ce, jusqu'au debut du 1ge siecle.

UNNID
DE PATRONAGE

L'administration de la justice en Gaspcsie demeure pendant longtemps
aussi deficieme q u 'arbitrai reo En eHel, I 'appareil j udiciai re, levier de com
mande, de pouvoir et de profit plus qu'instrument d'cquitc, est, de sa
creation jusqu'au milieu du 1ge siecle, entre les mains d'une oligarchie
anglophone. A ceue epoque, on relrouve la meme discrimination un peu
panout en province car, depuis Ie fameux serment du test etabli par la
Proclamation royale de 1763 et bien apres son abolition, les postes admi
nislratifs et judiciaires sont difficilement accessibles aux Canadiens fran
c;:ais, en paniculier dans les endroits ou les anglophones sont implames
solidemen [,

En Gaspesie, ou I'element anglophone est proponionneUemem plus
nombreux qu'ailleurs dans la province, Ie phenomene eSI d'autant plus
prononce. D'abord en 1764, un officier Iicencie de I'armee anglaise, Hugh
Montgomery, rec;:oit du gouvernement line commission d'officier de justice
afin de faire respecter la loi sur I'immense terriLOire gaspesien. L'annce
suivante, Felix O'Hara, ancien lieutenant de marine etabli dans la penin
sule depuis peu, devientjuge de paix pour la Gaspesie. En 1779, durantla
guerre avec les AmeriGlins, il est nomme juge a la nouvelle Cour des
plaidoyers communs« de Gaspe, de la Baie-des-Chaleurs el du golfe Saint
Laurem~I.» Le gouverneur Carleton a ecrit aO'Hara:« Pour vous montrer
que je n 'oublie pas les in lerets de VOlre desert, je vous enverrai sous peu u ne
commission de juge de dislricl~2.» A l'epoque de J'arrivee des Loyalistes,
Thomas Mann, Ie fils d'Isaac, celui qui va s'approprier les prairies micma·
ques, est choisi com me premier sherif de la peninsule g-aspesienne. Plus
lard, il deviem inspecteur des pecheries a Gaspe el est nom me «officier
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rapporteur» du comte de Gaspe lors de !'C!ection du premier parlemen[ en
1792.

En 1788, en plus de Felix O'Hara, Isaac Mann devient ason tourj uge des
plaidoyers communs etl'armawur Charles Robin se VOil confier [a meme
charge. II n 'est pas exagere de dire que Robin occupe cc poste pour protegeI'
ses interets personnels, sa compagnie etant presque la seule aavoir recours
aux tribunaux. En efret, la plupan des prod:s onttrait ades recouvremenLS
de dettes entre marchands et pecheurs. En 1792, Felix O'Hara re<;oil une
nouvelle commission de juge des plaids communs conjointement avec
Hugh Munro el Louis Fromenteau. Trois ans plus tard, O'Hara devient Ie
premier juge provincial du district inferieur de Gaspe. De meme, comme
deux autres membres de sa famille, l'un eLam capit.aine de milice etl'aulre
officier de prevention, it est aussi juge de paix. De plus, Ie lieutenant
gouverneur du district etant presque toujours absent, O'Hara lui sen
d'agent et detiel1l ainsi dans Ie district une grande influence.

Celte oligarchie judiciaire fait souvent panie e11e-meme d'une oligar
chie terrienne: O'Hara csI seigneur de Pabos; la Camille Mann pos
sede de grands terres; Robin en possede aussi en plus cle sa seigneul ic
de Grande-Riviere, etc. Les memes hommes sonl impliques dans Ie com
merce. O:s grand.~ proprietai res que t 'on retrouve presq ue panoUl dans les
hautes fonetions regionales de la justice, du commerce et de la poli tique
un autre O'Hara, Edward, devieOl le premier depute de Gaspe - delien
nent un grand pouvoir. Ils forment des « families» de fonctionnaires.
Durant la premiere moitie du Ige sieele, presque LOUS les magistrats et
officiers de la justice gaspesienne sonl anglophones. C'esl un peu la meme
disproportion pour les autres represeOlants gouvernementaux: vers 1830,
seulement trois des vingl-quatre juges de paix sonl d'origine canadienne
fran~aiseij. Aussi, sur 37 nominations gouvernementales faites de 1791 a
1841, on ne trouve que quatre noms francophonesH

Les enrreprises commerciales etablies dans la region som souvent de
connivence avec les represenlantS de lajuslice et de la politique. L'exemple
de la maison Robin est presque un c1assique du genre. Ainsi, ses agents
sont sou vent choisis comme jures el les sentences s'en ressentent; l'accuse
est juge plus favorablement s'il est un protege de la firme jersiaise. Lcs
compagnies ont une cenaine emprise sur la population et Ie jeu clevie-Ill
facile. Et it n'est pas exagere de dire que la corruption est!e fait de bien des
fonctionnaires qui profitent de leur poste et du peu de cont.role exerce par
Ie gouvernement pour monnayer leurs fonCl.ions.

A travers les miseres de I'administration judiciaire gaspesienne, celIe des
maisons de justice, c'est.-a-dire les prisons et les salles d'audience, est
revelalfice d'un cenain embourbernent administratif el financier propre a
I'epoque. D'abord, en avril 1797, une resolution de la Chambre d'assem-

L'ACTION
DELA
JUSTICE
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blee demande un rapport sur diverses eSlimations necessaires pour l'erec
lion de salles d'auelience aQuebec, Montreal el elans Ie COmle de Gaspe, et
cela afin que la Chambre puisse voter les fonds necessaires. Deux ans plus
tard, I'Assemblee declan: que l'erection d'edifices de j uSlice en Gaspesie esl
« de necessile urgente pour la surete de la vie el des proprieleS des sujels de
Sa Majesle t5 .» En 1808, neur ans apres celIe declaration d'urgence, une loi
« pour eriger des prisons communes avec des salles el'audience dans 1e
dislrict inferieur de Gaspe» eSl vOlee par la Chambre mais n'esl sanclion
nee qu'un an apres. Cel acle prevoilla construction d'edifices judiciaires a
New-Carlisle el aPerce « camme etant les places les pI us frequentees elles
pI us centrales~6.» Perce est el 'ai lieu rs un endroi l ala repu ta tion peu envia
ble car il s'y amasse durant la saison de la peche loul un monde cosmopo
lile, en paniculier des jeunes marins el pecheurs venus de I'exterieur et
boissons et bagarres fon I. partie de la vie q uotidienne: « En disa nt que Perce
est la place la moins policee du district, explique un contemporain peu
lauda tif, je ne crois pas dire lrop, elje crois apei ne q LIe les Lri bus errames de
I'Amerique au temps de sa decouverte pussenl fournir des traits de mechan
cete a ussi frappan tS que ceux qui ont lieu tous les jours dans ce peli Lcoi n
du monde17 .»

L'applicalion de la loi sur les maisons de juslice n'est pas chose facile.
Ainsi les couts ele construction sont pI us eleves que prevus; les sommes
necessaires a ux travaux 5e font altendre el ne SOnt pas suffisantes; Ie lype de
maleriau de construction et les plans sont remis en cause; des petitions
s'ensuivent, etc. La Commission Taschereau-Duschenay sur les lenes gas
pesiennes ecri t dans son rapport de ]820 q u 'a Perce: « les crimes multiplies
elu genre Ie plus alroce, leis que les meunres, Ies vols avec effraction, les \loIs
de grand chemin eLc. [...Jrepandenr l'alarme parmi les habilans paisibles et
respectables, tandis que Ie Magistrat sans pouvoir, par Ie manque d'une
Prison solide, est oblige de fermer les yeux au crime, plUIOl que de courir
les risques d'ene insulte el probablement maltraiLe par un malfaiteur
enhardi par la conviction interieure qu'il n'y a aucun moyen de leconfiner,
quelque sce!erate que soit sa conduile48 .»

D'a utres lemoignages canfirment la faiblesse du pouvoir j udiciaire dans
la peninsule, surtoul quand marins et pecheurs elrangers s'y retrouvenl.
En ]821, un medecin de passage, Ie docleur Von IffJand, en semble aba
sourdi: « Le danger de voyager la nuit dans ces Iieues [Perce] est plus grand
qu'on ne sauroil se I'imaginer. Les voyageurs, quels qu'ils soient, sont
souvent insulles, el meme, cequi eSl bien pis, menaces de !a penede leur vie
el ele leurs effels. En un mot il est dans Ie district plusieurs endroits ou
res ten t bien des miserables fJetris pour leurs cri mes dans des pays ttrangers,
qui en changeant de patrie ne font que changer la scene de leur depreda
tions49 .» II nole aussi que:« quelque temps avant mon arrivce, un nomme
Dionne, commen;ant df' Grande Greve, aenviron trois lieues de Douglas-
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lown, fUI assaiJli par quelques vagabonds qui Ie menacerenl de la morts'i1
ne leur delivrail une partie de ses marchandises. Sur son rdus ils Ie
mallraiterem beaucoup. S'elant echappe de leurs mains, iI se transporta
chez M. Johnston [I'officier de justice], pour deposer contre eux. Mais
parce qu'it n'y avoil personne pour aller signifier et executer Ie warrant
[mandaI d'arrel], sa deposition ne fut pas rec;:ue. Ce pauvre malheureux se
vil par la condamne aux insultes deces coquins [... ] Quelques lempsapres
iJs revinrenl a la charge, enlrerem galammenl chez-lui, et emponerentla
plus grande partie de ses marchandises50 »

Un des moyens coercilifs pour decourager les delilS est bien sur I'ouver
lure des prisons donl on paracheve les travaux aNew-Carlisle en 1821 er a
Perce en 1828. Ces prisons contiennenl aussi des salles d'audience pour les
magistrats. La encore, Ie favoritisme fail des siennes. Un denomme Amasa
Bebee, en plus d'agir comme greffier de la Cour et lresorier des commis
saires charges de la construction des prisons, fournit des poteaux de cedre
pour la construction de I'edifice de ta juslice a New-Carlisle. De plus, il
vend sa grange aux commissaires, ses empJoyeurs.

Comme les lemoignages precedenls Ie taissenl entendre, Ie personnel
judiciaire n'eSl pas particulieremem nombreux pour une aussi vaste
region. En 1817 par exemple, dans lOut Ie district, iI ya un juge, un sherif,
un gardien de prison a New-Carlisle, un president des sessions et un
prolonolaire. En 1850, ils sont dome personnes, c'est-a-dire six dans cha
cun des deux comles du dislrict.

Quant au systeme carceral, il eSl loin de la perfection. Certains chali
menlS sont arbitraires el. cruels. C'esl Ie prix a payer pour une police
embryonnaire. El Von H(]and de preciser: « Les aCles de barbarie qui ani
lieu dans ces endroils sontje crois, suffisams pour juslifier les procedes de
Mr. Fox, qui pendant plus de cinquanle ans a ele la lerreurdes vagabonds.
Ce monsieur respeClable [...Javoil meme desline un lieu pour foueller les
crimi nels de sa propre main. Ces mesures, quoiqu'arbitraires, n'etoienl pas
sans de grands avanlages; car la loi eSl SOUvenl obligee, vu la faiblesse de la
puissance executrice, de laisser impunis des crimes donl elle reconnoil la
malice. «.Ie ne puis m·empecher de dire que ces punitions eloienl neces
saires dans bien des cas pour Ie commun avanlage des paisibles habilants;
mais c'eloil trap s'avilir pour un magislral que de mellre la main sur ces
miserables. El en outre I'homme est sujet ase tromper quand il agil isole.
Une fatale erreur, un faux v:-Ie l'emponenl; quelque fois meme l'espril de
pani, ou des imef(~lS paniculiers emrainenl presque malgre lui un admi
nistraleur de la juslice51 .»

D'aulres cas sonl patents. En 1838, une letlre du grand jury de Perce
signale qu'un prisonnier est enferme depuis douze mois el qu'il n'a pas
encore eu de praces. Un Amerindien soup<;onne d'avoir allume un incen
die eSl incarcen~ aPerce lars de son enquele preJiminaire en 1829. Declare
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dangereux, il est isole da ns une cell u Ie et n 'a pas de proces pendant pI us
d'un an. II meurt pres de deux ans apres son incarceration, devenu malade
par suite des mauvais trai lements du sherif, du manque de nourriture saine
et de I'isolemem lOlal dans lequel on I'a confine52 . Toutefois, nulleparton
ne signale d'execution de prisonniers en Gaspesie meme.

UNE
ADMINISTRAnON

DEFECTUEUSE

En 1820, la Commission des terres du district de Gaspe porte aI'atlenlion
du gouvernement les problemes deja nombreux el chroniques du systeme
judiciaire gaspesien el «Ia necessite d'etendre les barnes de sa judicaLUre
locales3 ». NollS pouvons lire dans Ie rapport de cetle Commission: « NollS
observons avec regret, que l'administration de la Justice est tn~s defectueuse
[... ] II en resulte des consequences ruineuses pour ceux qui font un com
merce etendu, vo. gu'il~; sont obliges de s'adresser aux Cours de Quebec
pour Ie recouvremem des denes au dessus de 20 livres sterling [...JDepuis
plusieurs annees il ne s'est tenu aucune Cour de Sessions de Quartier, etle
Sherif n'a somme ni grand ni petit Jure acel effet, donnant pour raison que
les .luges de Paix ne lui avoientjamais signifie ou adresse d'ordre pour cet
objet, sous pretexte que sans Prison, I' Administration de la Justice par une
Cour de Sessions de Qua rtier serait absolumen t inefficace [...] 11 devrai t etre
du devoir du .luge Provincial de donner son assistance aux .luges de Paix,
com me eLant Ie seul officier de connoissances legales dans Ie District ... 54 .»

En 1822, Ie gouvernemem fait done adopter une loi qui est amendee deux
ans plus lard et qui etend la juridiction du juge provincial, auparavant
limitee avingtlivres sterling, a tautes les affaires « personneIles, reel1es ou
miXles jusqu'a concurrence de la somme de centhvres courant ...55 » II est
permis d'en appeler it la Courdu Bane du Roi pour les sommes superieures
a vingt livres sterling et celles lOuchal1l. aux dettes en vel's Sa Majesle. Le
juge peut maintenant fai re executer des saisies; on garan ti tl 'ha beas corpu s
et les proces devanl jury. Ces mesures reponden! particulierement aux
plaintes des marchands au sujet des dettes impayees. Lcs termes de la Cour
provinciale a New-Carlisle, Carleton, Perce et Douglastown, cleviennent
obligalOires, et ce, a des dates precises, du debul du prin!emps a la fin de
l'ete. Auparavant, ils n'avaiem lieu que de fac;:on tres irreguliere.

Comme on s'en doute, bcaucoup de lacunes existemencore dans l'admi
nistration de la .justice. Plusieurs rapports, plaintes, remargues au peti
tions nollS eclairem sur les carellces du s)'stemejudiciaired'alors. D'abord,
les ha bitan ts se pia ignent souven t des di verses cours, en particul ier de celle
df's Sessions de la paix, car elle oblige les jures ase deplacer; cela coule cher
et fait perdre beaucoup de temps; les termes se tiennent en effet durant la
saison des peches, g uand les Gaspesiens SOot les pi us disperses. Quant aux
j ures, pi usieurs disen t g ue les responsables de la justice les choisissem
parmi des individus qu'ils peuvent mener aleur guise. Des personnes SOOt

aussi d'avis qu'une Cour d'Arniraute serait foTt utile dans Ie district parce
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que Ie commerce eXlericur y est important Cl qu'd surgit de nombreux
differends dans Ie monde de la navigalion'6 Cene derniere requcle ne sera
jamais satisfaite.

D'autres plaintes soulignent que de nombreux juges de paix neSOlH pas
natifs des lieux, que leur nombre est mal repaTli geographiqut'mentetque
leurs interets sont souvent differerHs de ceux de I'ensemble de la popula
tion. Le marchand Charles \Villiam Ross rnentionne que "cc sont pour 1<1
plupart des emigres de la Grande-Bretagnt' ct des lIes de Jersey et Guerne
sey. .Ie suppose que l/3 d'enlre eux sont nalifs cle l'endroit», etjOLue-t-iJ57.
L'eloignement et let difficuju~ de se rendre au chef-lieu pour Jes affaires
judiciaires sonl aussi des motifs de plaintes. Ainsi, ell 1835, des gens de
Sainte-Anne-des-:\'lonts el de Cap-Chal demanderH que leurs localitc's
soient detachees du district de Gaspe pour CLre annexees ~l celui de Quebec..
Ce n'est qu'en 1852 que ces eLablissements sont raLtaches au disLrict de
Kamouraska S8 . Plus Lard, ils seront IribuLaires de Rimouski, sauf pour Jes
causes criminelles entendues a Perct.

Quelquefois, les chases vonl loin. Ai nsi, en 1835, un grou pe de ciLoyem
reclame la destitution du j uge provincial du district, John Caw ler Thomp
son, ami du gouverneur Dalhousie et de Robert Chri5tie, dc-pute de Gaspe.
L'un des deux deputes du COmLe de Bonaventure, j'avocat perceen Joseph
Fran<;ois Deblois, premier avocat de langue franc;.aise en Caspesie, accuse
en Chambre Ie juge Thompson de «hauLs crimes et malversionss9 .» II lui
reproche son « imbecilitc' nalureJle», son «insuffisancedu <otede I'intelli
gence », il I'accuse «de negligence, d'ignorance et de mepris pour les Lois
d u Pa ys » et de s'ctre im m isce dans la derniere election gener<.lIe60 I.'affa ire
est amenee au Comite permanent des griefs de la Cham bre c1'assembIee. Lcs
accu~ationsdu depu Le son l endossees par ses con freres, ma Igre une cont re
petition de Gaspesiens affirrnant avoir lOujours cu une emiere confiance
dans les decisions du juge. Deblois gagne sa cause c1evant la Chambre rnais
Ie gouverneur refuse de destiwer Ie juge Thompson. A I'epoque, les rap
pOllS entre I'Assemblee el I'Executif ne sont pas des plus sereins.

D'autre part, la IDeme annee, une lettre d'un autre avocat gaspesien, J.
Ferguson Wimer, demande aDeblois de dresser une requete pour obtenir
de 1a Legis/a lure que Ies postes de sherifs, juges de paix et au tres officiers de
comLe deviennen t eleClifs. II trouverai t des a ppuis aeel effet da ns pI usieurs
circonscriptions ainsi que I'approbation de Louis-Joseph Papineau et du
docteur Edmund Bailey O'CaIlaghan, futurs Patriotes. Ceue reforme, dit
Wimer, «rnellrait ces officiers hors de la ponee [duj caprice et de la
vengeance d'un Consed Executif pourri, t'l d'un Gouverneur imbecile,
capricieux, vindicatif, tyran el injusle 61 .» Ccs escarmouches, on Ie voit,
s'inscrivent directemenl dans la ]utte que se livrenl. peu avant Ies souleve
mems de 1837-1838, la Chambre des deputes et Ie gouverneur et son
Conseil.
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US profession nels de la justice sont rares. II ya a New-Carlisle depuis
1825 quelques avocalS, presque IOUS anglophones, ainsi qu'un notaire, Ie
Guernesiais Martin Sheppard. Si une bonne partie de ses clients demeurenL
dans les environs du village loyaliste, on en retrouve certains jusqu'a
Riviere-au-Renard el Risligouche, ce qui demontre I'acuile du probleme62 .

Avant I'arrivee de Sheppard, les acles etaient rediges sous seing prive,
c'est-a-dire par des pretres, des notables, des juges de paix, et ce, sans
observance des formules preserites par la loi. Le gouvernement legalise en
1824 ces documents. Par la meme loi, il authentifie lout aete ou accord
passe devanl un juge de paix ou un pretre pendant les trois annees sui
vanles. On legalise Ie passe et on accorde un privilege lemporaire afin de
permeare aux gens de se familiariser avec la procedure de I'acte authemi
que rec;:u devanl un hornme de 10i63 . Une serie de lois speciales viendront
perpeluer celle de 1824 pendant de nombreuses annees. Encore en 1939, SOil
115 ans plus tard, ce regime d'exception regie loujOurS les actes en Gaspe
sie. Le prolonotaire et regisuaire de Gaspe ecrit alors dans un rapport que
« n'importe quel juge de paix, minislre du culte, cure ou missionnaire,
peut recevoir n'importe quel aCle et ces actes sonl authentiques61 . » Ce
regime exceptionnel sera totalemenl aboli en decembre 1953.

Les representants politiques

A I'instar de I'administralion judiciaire, les aulres institutions reliant la
Gaspesie au gouvernement sonl encore mal slructurees. De toute fac;:on, ce
qui se passe a Quebec interesse peu I'humble pecheur preoccupe par ses
problemes immediats et nullemenr endin a voir dans les autoriles etleurs
representants, elus ou non, des agents essenliels a I'amelioration de son
exiStence. De meme, pourcerlains Gaspesiens, la peninsule peutaussi bien
apparlenir au Bas-Canada qu'au Nouveau-Brunswick, sans plus de
probleme.

LE LlEUTENANT
GOUVERNEUR

DE LA GASPESIE

La Gaspesie eut droit, com me les districts de Quebec, Montreal et Trois
Rivieres, ason lieu tenam-gouverneur. Alors qu'en res derniers endroit.s, Ie
poste pouvait se justifier par l'importance des populations, dans la Gaspe
sie deserte de la deuxieme mOilie du 18e sieck, on crea ce poste pour
repondre d'abord a des objectifs militaires. C'est la guerre de l'Incltpen
dance americaine qui amena la presence du gouvernement. anglais en
Gaspesie. En eHe!, c'eSl en mai 1775 que les autorites de la colonie decident
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d'envoyer dans la peninsule un oHicier charge de meure sur pied une
milice locale, de verifier si certains elements de la population, c'est-a-dire
les Amerindiens et les Acadiens, ne sympathisent pas avec les rebelles
americains et d'agir Ie cas echeant. Cet officier, Ie lieutenant-gouverneur,
doit egalement aider Ies nouveaux colons anglophones deja elablis dans la
region. Au debut des annees 1780, c'est-a-dire a la fin de la guerre anglo
americaine, if doit aussi coordonner l'etablissement des Loyalistes qui
fuient les Etats-Unis. Ce haut fonctionnaire assume de plus Ie titre de
surlntendant du commerce et des pecheries dans Ie district de Gaspe et sur
la cote du Labrador. II a juridiction sur loute la peninsule gaspesienne, y
compris la rive sud de Ia baie des Chaleurs. II releve du lieutenant
gouverneur du Bas-Canada et du gouverneur general 65 .

Le premier tilulaire de ce paste est Nicholas Cox, officier anglais Jars de
la guerre de la Conquete et major depuis peu 66 . II detient celle fonction
pendant dix-neuf ans. Pani de Quebec a I'ele de 1777, il s'occupe d'organi
ser des groupes de miliciens dans la peninsule, alors aux prises avec les
pirates americains. Il essaie en vain d'oblenir des autorites coloniales une
aide maritime el materielle pour lutter contre les corsaires qui hantent les
cotes et menacent les pecheries. n reside dans Ie district de Gaspe aquel
ques occasions durant son mandat et iI a, en la personne du juge Felix
O'Hara, un representant omnipresent qui prend plus d'importance que
Iui sur Ie territoire.

Francis LeMaislre, lui aussi ancien officier, succede iJ Nicholas Cox en
1794. La fonnion de lieutenant-gouverneur de la Gaspesie est devenue un
paste honorifique, une sinecure pour recompenser les serviteurs du roi.
LeMaistre est un Jersiais ami de la famille Robin et Ie demontre de diverses
fac;:ons. II ne semble venir que raremenl dans la peninsule. Apres lui, un
aUlre ex-oHicier, Alexander Forbes, detienl Ie paste pendant plusieurs
annees, ne s'occupant jamais de la Gaspesie, mais relirant regulierement
son salaire de 300 livres slerling. Forbes esl meme prel a abandonner cette
fonction plutcll que d 'etre oblige d'habiler dans la peninsule. Vel's 1820, un
comile de la Chambre d'assemblee charge d'eLUdier les depenses gOllverne
mentales deficitaires signale comme une anomalie Ie traitemenl d'un
lieulenant-gouverneur a Gaspe. Selon Ie comite, ce fonctionnaire est
« enlierement inutile, el ses appointements sont une charge, qui n'esl pas
necessaire [..oJ, cel Officier n'etant point non plus resident, el n'ayam
aucun devoir queIconque a remplir. .. 67 ». En 1826, I' Assem blee des depules
refuse de ValerIe salaire du lieutenant-gouverneur de Gaspe el ce poste de
fonctionnaire sans fonction est aboli en 1831 par Ie gouverneur Aylmer.

Si Ie lieutenant-gouverneur detient une charge d'abord administrative, les LES DEPUTES
veri tables representants de la peninsule gaspesienne som les deputes. C'est
en 1791 que l'Angleterre etablit ce que I'on appelle I'Acte conslitutionnel,
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divisant la colonie du Canada en deux provinces distinctes, soil Ie Haut
Canada (Ontario) etle Bas-Canada (Quebec). En OUlre, elle institue pour la
premiere fois au pays un systeme parlementaire, c'esl-a-dire la possibilite
pou r les ciloyens de se Caire represenler pa r des deputes eIus. Le gouverneur
conserve les pouvoirs de direction des nouvelles provinces. L'annee sui
vante, Ie Bas-Canada est divise en vingt-el-un comu~s dont celui de Gaspe
qui embrasse lOute la peninsule gaspesienne, de Cap-Chat jusqu'au sec
teur de Ri st igouche-Ma lapedia. A ce comte, se rallachen tj usq u 'en 1897 les
Iles-de-la-Madeleine. Trente-.sepl ans apres sa creation, soit en 1829, la
circonscriplion de Gaspe eSl divisee en deux panies. Apparall 'lIars Ie
co mlt:, de Bona ven lure qui regroupe Ies locali les de la Baie-des-Chaleurs.
Quant a Ia region de Malane-Cap-Chat, elle fait panie du com[(~ de
Rimouski jusqu'en 1890.

Deux regimes parlemen taires sont instaures avan t la Confedera tion de
1867. C'esl d'abord Ie regime de I' Acte consti lUlionnel. de 1791 a 1840, alars
que Ie Quebec s'appelle Bas-Canada et en suile Ie regime d'Union, de 1840 a
1867, alars que les deux provinces, Ie HauL-Canada, de majorite anglaise, et
Ie Bas-Canada, sunOUI franr;ais, sonl rcunies. Sous ce demier regime, les
deux provinces elu Canada ont un parlemenl unique,

Un seu! depute represenle chacune des circonscriptions gaspesiennes
jusqu'en 1867, sau[ de 1830 a 1838 pour Bonaventure etde 1833a 1838 pour
Gaspe alars que deux representants par comle siegent a la Chambre d'as
semblee. Les « e1us du peuple» sont majoritairement anglophones comme
les officiers rapporteurs, fonctionnaires locaux charges des elections, Un
seul francophone se fait elire dans Ie cornIe de Gaspe entre 179 I et 18fi7,
mcme si pI us de la moitie de la pOPULi lion est de langue franc;aise. L'histo
rien acadien Anloine Bernard conelul, non sans amenume: « Ces noms en
majorile anglais (y compris LeBoulillier, jersiais) symbolisenr I'atmo
sphere propremenl politique des deux COmleS Gaspesiens acette epoque:
atmosphere anglaise, protestante, qui neglige I'elemendranl;ais et acadien
ou ne s'en sen que pour accroltre sa fonune materielle et son influence a
I'exterieu(68 »

II est a remarquer aussi que plusieurs des depules gaspesiens sont des
gens de I'exterieur du district, ne connaissaI1l que tres peu la region. Le
phenomene est courant a I'epoque el un hom me comme Jean-Thomas
Taschereau, depuH~ de Dorchester, peut poser sa candidature ala fois dans
son comte et dans ,elui de Gaspe en prevision du cas ou it perdrait la
majorite dans sa premiere circonscription, ce qui se produil en 1820.

Les hommes poliliquf's de l'epoque sont sunoUl des avorats et des
marrhands locaux. Tow. sont des notables, associes pour la plupart au
pani anglais df' la Chambre d'assemblee, Avant les troubles de 1837,
seulemerll trois deputes de Ja Gaspesie prennent position pour Ie Pani
canadien cle Louis-Joseph Papineau, soil Jean-Thomas Taschereau,
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Edouard Th i bodeau et Joseph -Frane.-ois Deblois. Lorsq ue se produisent les
soulevemenls de 1837-1838,la Gaspesie ne bouge pas; lOutau plus, cnonce
t-on quelques prises de position. Ainsi, dans une requcle a la Chambre
d'assemblce en 1830, certains habilants du district affirment « qu'ils n'ont
jamais panagc les sentiments ni panicipe aux procedes de quelques pani
sans aveugles df I'administralion sOuvenl arbilraire elu ci-devant Gouver
neur Lord Dalhousie69 .» D'aulre part, a l'ete de 1838, les grands jures du
districl nient les rumeurs de revolte dans la region et se disenl « prets a
de{endre avec risques Ie bonheurdejouirdu regime britannique 70 » Enfin,
on ala lrace d'un affidavil d'un certain Joseph Skobelch, en date du 4 juin
1838, atleSLant que Ie chef micmac Thomas Barnaby auraildeclare qu'il ne
prelerail jamais Ie sermenl d'alIegeance a la Reine, compranl sur Ie retour
de Papineau au Canada avec d'autres rebelles 71 . Les hhos du connil qui
oppose la Chambre d'assemblee a I'Execlitif, fl qui conduit aux tvcne
ments de 1837-1838, onl donc rejoint, mais sans grand heun, la lointaine
Gaspesie, exception {aile peuL-elre de la tentative du depule de Bonaven
lure, Joseph-Franc;:ois Deblois, de faire destituer en 1835 Ie juge du disrriCl
de Gaspe, John Gawler Thompson, eL de l'expulsion par Ies deputes du
Parli canadien de Robert Christie, depuu§ de Gaspe etami de Thompson et
du gouverneur. Plusieurs anglophones gaspesiens menacenl alars de faire
secession pour s'annexer au Nouveau-Brunswick.

Cena in s depu les gaspesiens se font remarquer de di verses fac;ons. Jean
Thomas Taschereau, depute de Gaspe de 1820 a 1832, eSl I'un des fonda
leurs du journal Le Ca.nadien, pere du cardinal Elzcar-Alexandre
Taschereau el grand-pere de Louis-Alexandre, premier ministre du Que
bec de 1920 a 1936; i1est aussi membre de q uelq ues commissions et comiu§s
d'enq uete meuanl en ca use la peninsule. Les commen;:anlS jersiais David el
John LeBoutillier sonl aussi deputes, Ie demier successivementdans Bona
venture el Gaspe. John eSl aussi membre du Conseil ]t§gislalif canadien
comme representant de la nouvelle division du golfe en 1867. Theodore
Robitaille, depule du comte de Bonavenlure pendant pres de vingt ans,
occupe de hautes fonctions: receveur general du Canada en 1873,
lieulenant-gouverneur de la province de Quebec en 1879 et senateur en
1885. II est l'un des initiateurs de la construction du conlroversechernin de
fer de la Baie-des-Chaleurs.

Un de ces Clus gaspesiens merite une a llention touce particuliere: il s'agil
de Robert Christie. Nalif de Nouvelle-Ecosse el avocat aQuebec, il prend
conlacl avec la Gaspesie en 1819 atitre de secretaire de la fameuse Commis
sion des terres, II est depute du COmte de Gaspe pendant dix-huit ans, SOil
df 1827 a 1832 fl de 1841 a 1854. Auteur d 'une serie d'ouvrages hislOriq ucs
et de plusieurs articles dans la Gazelle et Ie A1ncury, il estl'un des cham
pions de la cause anglaise ala Chambre d'assemblee. II veul meme, nous di l
un Antoine Bernard engage, ratlacher la Gaspesie au Nouvc(l u-Brunswick
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pour l'angliciser defi nili vement72 . Christie a uire particu lieremenl I'a Llcn
tion acause du role central qu'iJ joue dans un debal Lypique enLre Ie parti
de Papineau eL celui du gouvernemenl, quelques annees avant la rebellion
de 1837-1838.

Acene epoque, I' AssembIee des deputes nourriL une multilude de griefs
conLre Ie gouverneur Dalhousie et contre ceux qu'elle considere responsa
bles, adi vers degres, de ses agissemems. En 1828, Robert Chris Lie preside les
Sessions de quarliers a Quebec. Lors de l'eLUde d'une loi pour la qualifica
tion des juges de pa ix, on I'accuse d 'a voir provoque la demission de qualre
adversaires politiques, membres de la Commission de la paix, les depules
Neilson, Quirouet, Blanchel el Belanger, et de pI usieurs officiers de milice.
Des Lemoignages sont enlendus el, it la suite d'un rapport soumis it la
Chambre, controlee par Ie parti de Papineau, la majorile VOLe son expul
sion de la Legislature lorsqu'il eSl declare coupable cle « grand mepris de
(Ia] Chambre e! [ ... ] indigne de servir ou sieger dans celLe Chambre 73 .}) Sa
demande d'enqutle conlradiclOire n'esL pas entendue. S'engage alars un
duel de quelques annees entre l'Assemblee d'une part el Christie el son
comte d'aulre pan. II est ainsi expulse cinq fois de la Chambre apres avoir
ele flu par Ie COmle de Gaspe. Lasse, il se retire la cinquieme fois pour
prendre sa revanche apres J'Acle d'Union de 1840 en se faisant elire de
nouveau clans Gaspe.

Dans Ie com te, pi usieurs person nes affirment alars q ue Chrislie organise
ses reelections avec I'aicle paniculiere cle la Charles Robi n Com pan yet de
('officier rapporteur qui fixe les elections a des dates et endroils peu
propices pour bien des gens7~. IJ beneficie aussi de l'appui de nombreux
anglophones. En octoble 1832, des resol u lions provenan t de pI usieurs
10caJites proleslent conLre J'expulsion de Christie eL demandenL J'annexion
au Nouveau-Brunswick7'.

ELECTIONS
ETVIE

POLITIQUE

II est aremarquer que lors des premieres eleclions et meme par la suite, les
eJeCleurs sont peu nombreux en Gaspesie. La rarele des endroits de scrulin,
leur eloignemen t, la difficulte d 'y acceder el aussi les pressions indues
peuvent expliquer ce phenomene. Ainsi, lors de l'election du premier
parlemenl en 1792, Edward O'Hara eSI elu depute de Gaspe avec une
majoriLe de lTois voix sur un tolal de cinq votes. En 1796, il eSI reelu avec
une majorite de quatre voix sur son unique adversaire qui en obtien! une
seule76 . Ce sont des cas limite dans l'histoire parlemenlaire du Quebec.
Comme ailleurs dans la province, un seul endroil de VOle esl d'abord
inslaure pour lOut Ie coml!~ (Perce), ce qui ne lient aucun comple de la
geographie ni de I'immf'nsile de presque lOutes les circonscriptions. A.
I'election de 1800, on petll enfin voleI' adeux endroils differenls, SOil au
bassin de Gaspe el a New-Carlisle, localiles anglophones. Les choses
s'ameliorent par la suile el d'autres bureaux de scrulin voient Ie jour
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ailleurs. Le nombre des eleCleurs reste cependant peu eleve. Encore au
milieu du 1ge siecle, l'eleclOrat ne represen te q u 'en vi ron 15% de la popu la
tion. Le reven u et la propriel<:' som des criteres de base du systeme electoral.
De lOuLe fac;:on, pour la plupan des gens, elire un depute est une Lache
em barrassante, puisq ue Ie VOle se fai I amain levee, Les freq uen tes irregula
rites eLles pressions des compagnies de peche en amenent pi usieursa ne pas
se prevaloir de leur droit de vote.

Les anomalies commises lors de la tenue des scrutins suscitent bien des
contestations d'elections, Ainsi, des la lOute premiere, en 1792, trois
requetes de contestation au sujet de I'election d'Edward O'Hara parvien
nent a la Chambre des deputes. Faute de prcuves toulefois, elles sont
ignorees, car Caire venir a Quebec des temoins acharge est une entre prise
onereuse, En 1801, une autre requete souligne que lars du serutin tenu

1{""dCI1( l rill ,1l'Plll" de
H"llil\','lllur('. John
J{olJll1,lon ),lamtllOl1

(IKII·IH,H).:,!\('w
(.",Ii,"', Pholo Pierre
H,"llllli.
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precedemmelH aGaspe, Ie candidat John Mure a obtenu la majorite mais
que l'officier rapporteur a tenu une autre seance a New-Carlisle apres la
date limite de serutin el a aimi permis a I'arpenteur William Vonc\envel
den d'obtenir une majorite suffisantc pour devancer Mure77 , Apres etude,
I'election eSL declaree val ide.

La multiplication des contestations d'elections amene l'Assemblee a
legiferer en 1807. En Gaspesie, vu l'eloignernent, la Chambre d'assemblee
delegue des pouvoirs a trois commissaires de 1a region qui, en cas de
dispute, feront rapport eL sou mettrom leur avis a ['Assemblee, Ces rnesures
ne mellent cependant pas fin aux irregularites eleclOrales. Ainsi, a l'elec
tion de 1828, il semble que [e depute Roben Christie ai tfait retenir captif Ie
candidat d'opposition, Joseph Barthe, en organisant un faux rendez-vous
d'affaires. Le malheureux est alors retenu jusqu'a ce que I'heure limite
pour la fin des mises en candidature soit ctepassee7R. Ses gardiens lui font
savoir que l'election de Christie est d'une necessite absolue pour la mino
rite anglo-proteslante de la Baie-des-Chaleurs, ce qui semble veridique
q uand I'on sail que Christie agit aQuebec corn me procureur de la Charles
Robin Company et qu'il defend egalement les interets des Loyalistes79 ,

Autre cas: en 1832, I'officier rapporteur du comte cle Bonaven ture proclame
el u Ie depute sonant John Gosset, neveu de Philip Rohin, alors qu'iI vient
d'etre derail. Apres l'enquhe, l'irregularite commise par I'officier rappor
Leur Henry O'Hara est confirrnee el John Robinson Hamilton, Ie candidat
lese, devient ctepute80 . En 1841, c'eSl au tour de ce demier d'etre accuse
d 'i1 h~ga Ii te, son election eta nt, di t-on, marquee « par des acles de violence el
de corruption sans exemple jusq u 'a ce jour», la menace et la boisson etant
de rigueur81 , Les plaideurs affirment aussi qu'on a omis de consulter les
eleCleurs dans un ou deux endroiLs.

Les influences indues lors des scrulins som alars monnaie courante. La
maison Robin comrole ainsi bien des elections. Des Ia premiere, en 1792,
elle fait elire Ie fils du juge Felix O'Hara, favorable a la compagnie. Les
iI1lerelS Robin ont donc un representanl a Quebec. Elle fait aussi pression
sur les maitres de grave et les pecheurs qui sont lies a I'entreprise et qui
doivenl voter, rappelons-Ie, a main levee. Les temoignages au sujet des
pressions exereces par cette maison aupres de ses c1ients-pecheurs et de la
population en general sont explicites. Devanl un comite d'enquele, en
1830, un nOlaire de Quebec explique; «]'ai entendu des plainles du pou
voir que la rnaison Robin avait sur les habitants qui lui etaient beaucoup
endettes, lis m'ont dit que cefte maison maitrisail les elections, et que
quelques annees auparavalll on avait empeche les electeurs independants
de voter par Ia violence et les menaces [...1Entre Bona venlure et Carlisle, all

m'a montrc l'endroit ou les gens dans I'interel des Messieurs Robin
s'etaient amoupes, armes de batons, pour empecher les aufres dt' voter; et
les electeurs ont eL.e forces de se relirer apres avoir rec;u des coups de
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bfl wns 82 . }}

L'annee sllivante, une pell[Jon soutlent que «[nos] pn':lendus manda
taires, qui, dans Ia vue de favoriser quelques Negocians interesses dans les
Pecheries, et de se menager leur influence, ont LOujours choisi, pour la
tenue des Elections, les endroits les moins populeux et qui par rappon;1
leur position geographique, oIfrent dans un pays intersecte de: nombreuses
rivieres, 1'1 extremement retarde dans ses communications exterieures, Its
plus grands obstacles a la masse des E.leClturs du comte de Gaspe83 .)}

Voila un peu Ie portrait de la vie politique en Gaspesie dans la premiere
moiLie du 1ge siecle. Quant aux discours politiques 1'1 aux promesses
electorales de I'epoque, ils sont sensiblement, en 1850, les memes qu'en
1981; ils montrent a I'horizon une Gaspesie au seuil du developpement et
de la prosperilt!

II semble evident que les au writcs de Qw.':bec et la Chambre d 'assemblee ne
s'inleressent que Ires peu a la lointaine Gaspesie et ne se pn':occupent que
paniellement de ses peches. Vers 1851, on ecril encore que« Ie pays entier
qui se lrouve au-dessous de Quebec semble separe du reste du Canada, aussi
bien que des provinces d'en-bas, sans aucune communication sociale ou
commerciales<.» Plusieurs Gaspesiens ecrivent meme qu'ils vont «en
Canada)} comme si la peninsule etait un pays dislinct. Un anide de Ia
Revue Agricole de seplembre 1863 affirme qu'« on se croit ici [en Gaspesie]
dans un aulre monde en enlendant parler du Canada el des Canadiens
comme d'elrangers de distinction, venant de grandes dislances85 .» II ne
faut donc pas se surprendre qu'a diverses occasions, principalement entre
1820 et 1840, cenai ns grou pes de ci toyens gaspesiens demanden I aI'Angle
terre d'etre annexes au Nouveau-Brunswick, plus accessible et surement
plus apte a repondre aux problemes de la region.

Dans leur rapport de 1820, les commissaires des terres, Jean-Thomas
Taschereau et Louis-Juchereau Duchesnay, notent deja; «Quelques-uns
ont pense que ce DiSlrict n'etai t n u llemel1l a va l1lageux a celIe provi nce, [eLj
qu'il serait plus convenable qu'il appanint a llne des Provinces adja
cemes .. 8S )} Mais des raisons d'ordre economique amenent les commis
saires a penser que Ie Bas-Canada doit conserver (e district. « Il doit
devenir, disent-ils, un emrepor de commerce entre Quebec et les Iles, la
Nou velle-Ecosse etle Nouveau-Brunswick»; en cas de pene de cetle region,
«nOIre commerce en cet endroil serait aussi expose ades charges addition
nelles pour !'el1lree et la so nil' des Ports de (I' Districl»; et, de plus, « par Ie
moyen de ce District la Province commande Ie Commerce du Golfe dans
lequel 1'111' est plus inl(~ressee qu'aucune autre ColonieS).» Malgre cela, Ie
comte de Dalhousie, quelques mois apres avoir quiue Ie poste de gouver
neur du Canada, propose a Sir George Murray, ministre des Colonies,
d'annexer Ie dislrict de Gaspe a la province du Nouveau-Brunswirks8

LA GASPESIE
IGNOREE
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Au debut des annees 1830, Ie depule Robert Christie demande lui aussi
l'annexion au Nouveau-Brunswick mais pour des raisons surtout ethni
ques et en reaction a ses demeles avec les c](<;putes du parti de Papineau.
Pour les memes motifs que Chrislie, des anglophones du coml(~ de Gaspe
font circuler une petition appuyam un projet d'annexion. La Chambre a
neglige, dit-on, Ie comte de Gaspe el I'a « injuslemenl prive de I'avantage
d 'etre represente en Parlemen I par Roben Christie89 .» La circonscriplion
voisine de Bonaventure, par la voix de son depute Edouard Thibodeau,
s'eleve conlre Ie projet d'annexion etla Chambre d'assemblee endossecette
proposilion 9u . Toutefois, Ies Micmacs de Ristigouche demandent a la
meme epoque d'etre ratlaches eux a ussi au Nouveau-Brunswick91 .

Le gouverneur Aylmer considere a son tour que par son climal et sa
geographie, la Gaspesie devrait etre rattachee au Nouveau-Brunswick mais
it estime qu'il ya tant d'espril de pani me)e a la queslion de I'annexion
qu'il eSI difficile de percevoir les veritables sentiments de la population,
surtou t q u'on adopte des posi lions diametra tement opposees dans la meme
region 92 . Les habi Lants de la Gaspesie som donc di vises sur celIe question Cl
lorsqu'en 1840, Londres propose I'union de la province avec Ie Haul
Canada anglophone, les partisans de I'annexion au Nouveau-Brunswick
changent d'opinion.

De toute evidence, aux 18e el 1ge siecles, la peninsule gaspesienne offre
beaucoup plus de similitudes avec les colonies anglaises de l'Allamique
qu'avec Ie reSle du Quebec. La silualion socio-economique qui y prevaul
enlre 1760 et 1850 n 'eSl pas unique dans l'Est maritime. ATerre-Neuve, au
Cap-Breton, au nord du Nouveau-Brunswick, et plus tard sur la COle nord
du golfe Saint-Laurent, I'organisation de la vie et du lravail dans ces
re~ions maritimes presente de nombreuses similitudes. Meme si Ie Gaspe
sien de la secondc moitie du 1ge siecle n'aura encore que tres peu de
possibilites d'ameliorer son sort, il n'en reste pas moins que la peninsule
commencera a transformer son image de colonie maritime pourvoyeuse de
morue en celie de region rurale peripherique. Mais celte transformation ne
sera que ~raduelle et inegalemenl repanie.



Quatrieme partie
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Si en 1850 la plupart des Gaspesiens vivaient d'abord et surtout de la mer,
en 1920, il n'en est plus de meme. La peche est encore tres importanle mais
les auivites agricoles et [orestieres occupent maintenatH de nombreux
travailleurs, paniculierement dans Ie comte de Bonaventure el sur 1a cote
nord de la peninsu le, en tre rvfatane et Sa in re-Anne-des-Mon ts. En effet, vel's
la [in du 1ge siecle, I'industrie de la peche mormiere est en crise. Les
peninsulaires Lentent alors de diversifier leurs activites ou preferent s'ex
patrieI'. Region d'immigraLion au debut du 1ge siecle, la Gaspesie voit
maintenant SOrlir les siens, malgre Ie fait que Ie peuplement progresse un
peu pallout sur la cote, Ie long du chemin de ceimure et aussi, peu a peu, it
l'inlerieur des terres.

On ne peut pas encore parler de grand mouvemem de colonisation.
L'agriculture progresse lentemenL mais elle est encore sous-developpcc si
on la compare acelie d 'aULres regions de la province. Parcontrc:, I'exploita
Lion des ressources forestieres devient de plus en plus importante, en
paniculier vers la fin du 1ge siecle.

Quant a l'industrie de la morue sechee, toujours organisee selon Ie
systeme mis en place par les compagnies de Jersey, elle allcint un sommet
dans les annees 1860 pour decliner par la suite, repondam de moins en
moins aux nouvelles conditions des marches. D'amres especes marines,
comme Ie homard ou Ie saumon, font aussi I'objel d'une exploitation
organisee; mais elles n'alLeindronl pas l'imporlance de la monle qui
mobilise Loujours la majorite des pecheurs.

Sur Ie plan des communications, la peninsule eSL mainlenant reliee au
reste du pays par la voie tcrrestrc, peu utilisee, ou encore par les bateaux a
vapeur qui fOIll la naveu.e elHre Quebec, la Gaspesie ou les Provinces
Maritimes. Ala fin du 1ge sieele, Ie chemin de fer vielH lui aussi rapprocher
la peninsule du reste du continent.

La population gaspesienne, qui passe de quelque 20000 personnes en
1850 a plus de 60000 en 1920, est egalement mieux organisec qu'aupara
valli au niveau des inslit.utions et. des services. Ainsi, les eglises, les cha
pelles el les eeales cOLOienL partout les batisses de peche ou les scieries. De
plus en plus, on remarque la presence de commen;:ants, d'artisans, de
profession nels divers et de fonclionnaires gouvcrnement.aux.

En 1920, la Gaspesie conserve encore plusieurs des t.railsqui lacaraettri
saiem en 1850 mais elle n'est plus ce terrilOire perdu. vivant prineipale
menL et miserablement de la peche a la morue. La pauvrete n'est. pas
disparue, loin de la, mais en certains endroits, les conditions mau~riclles

sont meilleures qu'auparavant. La Gaspcsieeslencore un territoire margi
nal, mais au meme ti Ire que les a ulres regions peri pheriques de la provi net'.





9

L'extension
du peuplement



296 Histone de la Gaspesie

La population gaspesienne

Au milieu du 1ge siecle, de larges ponions du liltoral gaspesien reSlenl
inhabi lees. Si Ie peuplement s'est amorce depuis longlemps deja Ie long des
rives de la baie des Chaleurs et, depuis quelques decennies, Ie long de la
cole de Gaspe, on n'apeTc;oit toujours, de Riviere-au-Renard jusqu'aux
environs de Ma ta ne, que de rares llots de pecheurs fra ncopho nes. En 1850,
la Gaspesie ne reprcsente qut' 2, I%de la population du Quebec. Durant les
70 annees suivantes, ceLte population s'accroit certes, mais pas all rylhme
ou les colonisateurs Ie souhaiteraiem. En effet, la peninsulc gaspesienne
n 'a tlire pas facilemem ]'lm migra nt et les departs som nombreux.

LES DEUX
GROUPES

LlNGUISTIQUES

De 1850 a 1920, la population des comtes de Gaspe et de Bonavemure a plus
que triple. Le laux de croissance cst particu]ierement e]eve entre 1850 el
1880. La population augmente alors de plus du quart par decennie, Cel
accroissement est en partie attribuable au peuplcment de certaines wnes
inhabitees du comte de Gaspe, principalement sur Ie Ii noral nord. A partir
des annees 1880, Ie rythme de la croissance demographique diminue, en
raison surtout de I'emigration de nombreux peninsulaires, particuliere
ment des jeunes.

La peninsule gaspesienne n'est pas acelte epoque line grande region de
colonisation comme Ie som Ie Saguenay, la Mauricie ou meme Ie Temisca
mingue. L'arrivee des nouveaux venus est numeriquemem peu impor
lame; par contre, Ie taux e]eve de natalite arrivt' a compenser I'exode de
nombreux jeunes et de [amities emieres. En 1890, on compte 6,17 per
sonnes par famille dans Ie comle de Bonaventure et 6,41 dans celui de
Gaspe l . En fait, c'est Ie surplus des naissances sur les deces qui explique
d'abord l'accroissement de la population durant ces 70 ans. Le publiciste
Alfred Pelland explique en 1914:« La Gaspesie, etant complelemenl en
dehors de la route que suivent les courants d'emigration, n'a pu compter
que sur sa propre fecondite. E1 encore, a-l-elle perdu, dans Ie passe, beau
coup des siens qui ont pris Ie chemin des villes canadiennes et americaines.
Quant au mouvement colonisareur qui se dirige vers Ie sud-cst de [a
province de Quebec, il semble, jllsqu'ici, s'etre arrete a 1a plantureuse
vallee de Ia Mat.apedia 2 »

En 1860, environ 55% de la population gaspesienne est francophone. En
192], par contre, ce pourcentage alteint 75%. Le fort raux de natalite des
francophones et If fait que la majorite des nouveaux arrivams soient des
Canadiens franc;ais d'autres regions de la province expliquent ce pheno
mene. L'importante minorite anglophone n'en conlinue pas mains d'agir
el de concevoir ses rappons sociaux avec l'afLitude d'une majorir.e: ainsi,
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I'anglai s reSle la langue des affaires, de la 1oi, du pouvoi r. Cene a LlilUde est
une consequence de la position de domination economique doni bcnefi
cien/les anglophones depuis la Conq Uete. Au 1ge siecle et encore au debu L
du 20e, quoique minoriLaires, les anglophones occupent des fonnions
economiques et administraLives importantes. Les chefs-lieu x de New
Carlisle el de Perce ainsi que certains cenlres economiquescomme Gaspe et
New-Richmond complent une forte population anglophone.

Tab/tau 4.1. Populallon des carnies de Bonaventure el de Gaspe·, 18'50
192/.

Annec

1851

18GI

1871

18ill

1891

1901

1911

192\

Bonavenlure Gaspe TOlal

10814 8702 19'>46

13092 1112G 2~ .'lIS

I r) 923 15557 :11 ·180

18908 20685 3%93

20835 2193') 427Gil

2·1·195 24657 ~9 152

28110 26338 '>6 '148

29092 33248 li2.'\40

• .\ rnoins d 'llldic;lIiol1 ('(lillI''' ire. les lI~s-dc-b-Mad('ll'I1H'~,,111 'X( IUl'S de 11th '1,lIi'lIqun.

,,,ura: H('( ('111 rlll('Jl{\ all (;nJlllan, 18.'> 1-1921.

Aune epoque ou les rapports eI les ecbanges S'efff'ClUent generalement
au niveau local, les relations entre groupes cthn iquf's el religieux differen ts
sont d'abord de type economique. L'anglais etantla langue des affaires et
dl.l pouvoir, les francophones onL Lendance adevenir bilingues quand ils
entrent en contact. avec les Anglais. Ceux-ci, par conlre, offrenl une eer
taine resislance aparler fran~ais. Ce n'esL que dans Ie deuxieme quart du
20e siecle qu'ils commencent a ressentir leur position de minorite. Les
aClivites economiques sonl alors de plus en plus axees sur uneorganisation
n~gionale ou cooperative, les communications sont plus {aciles et les
francophones occupent de plus en plus de fonClions aux nive<lux munici
pal, administratif, social et professionnel.

La seule region entierement francophone est le littOral nordde fa penin
sule, recemmem peuple. Les secteurs les plus anglophones de la Gaspe~ie

som alors ceux de la Baie-de-Gaspe et de la Baie-c1es-Chaleurs. Arthur
Buies decrit, dans un nurnero du journal Lf Solei! de la fin du siecJe
demier, Ie Iype de relations qu'on y retmuve: « [II] n'esl pas d'enclroit Oll
I'usage des deux langues anglaise et fran<;aise soil aussi courant ,t LOul Ie
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Tabh'au 4.2. Nombrr' d'habi/ants e! de jamilles dansles com/Is de Gaspe ('/
(If BOllal'en/urf' p/ moyermes de personnes par jamilles en 1890.

Personnes
par famille

Families

1273 237 SA

579 87 6,7

808 1'17 5.:)

791 116 6.8

1359 197 6.9

J 078 150 7,2

966 12·j 7.8

I 167 223 6,6

12G4 195 6.5

786 128 6.1

1305 216 6.0

J 198 179 6.7

/ I.~O /80 lij

991 185 'd

891 167 .,.3

858 I ~:) 5,9

828 112 td
1286 216 h.O

672 111 :'.9
13W, 235 ',.G

Population

Malilp{<I".1

Ri'lif.:ou( 11('

,\'1;UUl ('( r(')('I'V(' tl1di('nnt.'

NOli"'" I,· ('I Shoolbr('(! (O(l(,~l)

Noul'ell(' "1 Shoolbll'd (c,<)

CIlIl'lon

M,lIia (0(1\"1)

,'vI,mil {,.,,)

N('w·RIl h1l1l)1I<I (Oil"")

New-Ri( IIlTlo])d (01)

Caplall

Hal1lillon(ou("IJ

\-1;111111 lOll (l'SlJ

"I,'w-Ltdi,ll'

P<l<p<'IJia, (OU"'I)

P:.I,pi'b,«, ((',,)

HOp"(OllC'()

HOJl<' (">lJ

Pon-Dauid (OIIl·,I)

Pllll-D<llli,,1 (('.'Il

monde en general. II faudrait neanmoJns observer que les Canadiens
frant;ais apprennem et parlent presque taus l'anglais, Soil dans les ecoles,
soit dans la vie commune, mais que les Ec.ossais et les descendants des
« loyalisLes» americains ne se donnent pas la peine d'apprendre Ie
fra nc;:ais1 .),

Meme al'intcrieur des deux: grandes families linguisLiques, des particu
larismes dif(erenciem les ha bi I.ants de bourgades voisines. Le pretTe charge
de la vaslC mission de Rivierc-au-Renard en tcmoigne en 1868: « ... des huil
missions que je dcsservais, dit-il, chacune a son caractere particuIier, des
moeurs differentes eL meme une maniere differenLe de parler, surtoul de
prononcer les mots. lei, c'esL un melange d'anglais, de franc;:ais et de
barbarismes dans LOutes les langues4.» Toulefois, au fif des ans, des modes

Comu!s el sous-regions
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COmles et sous.regions Populalion Families Personnes
par famille

GaJpi (sans les lIes-de·/a-Made/eine)

NewporL H81 219 6,8

Pabos \ 348 215 6.3

Grande-Riviere 2348 357 6,6

Anse-du-C.1P \197 2\3 7,0

Perce 1 BOO 273 6,6

Malbaie 1827 297 6,2

Douglas 1168 26l 5,6

York 350 .'i8 6,0

Gaspe (village) 307 61 5,0

Rassin 839 110 6,0

Baie-de-Gaspe-Nord tl Syden ham-Sud 1 l53 197 5,9

Cap-des·Rosiers 785 129 6,0

L'Anse-au·Grifion 1030 184 5,6

Fox et Sydenham-Nord 1422 208 6,8

Cloridorme 647 100 6,4

Grande- Vallee 575 BI 7,0

Mont-Louis 896 115 7,8

Sainle·Anne-des-Monls 1762 258 6,8

C.lp-Chal 1 237 i85 6,7

Source: Recensemenl du Canada, 189\.

d'existence communs et une tradition de cohabitation commencent a
forger un type gaspesien identifiable, En exagerant quelque peu, Buies
perc;:oit ce phenomene a la Baie-des-Chaleurs a la fin du siecle dernier:
« Grace a leurs origines variees [ ... J, a leur longue sequestration qui a
amene I'uniformile dans les habitudes, grace a1a distance qui les a tenus en
dehors du developpemenl des aunes panies du pays et d'un contan fre
quem avec leurs populations, les habitants de la Baie des ChaJeurs ant
garde dans les moeurs, dans Ie genre de vie, dans Ie langage, les manieres et
les dispositions, une teinte uniforme dans laquelle viennent se fondre les
diversites de chaque race, el qui est tel qu'i1s en ont perdu leur caractere
distinnif. Americains, Ecossais, IrJandais, Jersiais, Acadiens et Canadiens
oUrem, a pan la langue [... ) la plus parfaite et la plus insolite ressem
blance5.» fl est encore trap tot cependant pour detecler, chez ces Gaspesi ens
de diverses origines, une prise de conscience regionale.

Arthur Buies, comme plusieurs aUlres, fait abstraction de la presence sur Ie
lerritoire des premiers habitants de Ja peninsuJe, les Micmacs. En (ait, la

LA SITUATION
DES MICMACS
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mission amerindienne de Ristigouche fut loujours quelque peu oubliee.
De 1842 it 1858, par exemple, elle ne rec;:oit la visile d'aucun representant du
gouvernement canadien, dOl1l elle releve pounanl. Vel's 1857, selon Ie
temoignage du responsable religieux de la mission. Felix-David Dumon
lier, la population serait de 473 personnes, soil 97 families. LOules calholi
ques romaines6. Les lrois quans des lndiens habilel1lle village aUl.Ourcle la
chapelle. AI'ecole, les enfanLS apprennenll'anglais. Selon DumonLier, une
Lrentaine de familIes conservenl. encore les anciens usagps et les anciennes
manieres cle vivre el habilent des cabanes ou maisons d'ecorce'. L'acculLU
ralion des Amhindiens eSL de plus en plus prononcee. En 1863, un chroni
queur de la Revue agricole remarque: « Le costume est celui des blancs,
celui des vieillards exceplc-. lis ont adopte les dames nouvelles preferable
menl aux danses sauvages en panies oubliees. La population est treS
morale el se civilise it vue d'oeiI 8 .» La surconsommation de boissons
alcooJisees eSI encore un fleau local.

A ceLIe epoque, la plupan cles hommes deLiennent de I'emploi clans les
chan tiers cle Campbellton, en face de la mission, el dans ses environs. fls
lravaillent comme equarisseurs, conducleurs de radeaux el journaliers
dans les scieries. La chasse eL la peche demeurenl aussi des aniviles impor
Ian tes. La cuI Lure d u sol est fa ible elles terres ne sonl pas encore d ivisees par
10[5. Au plus, reLrouve-t-on auwur des maisons de pelits champs cullives
avec plus ou moins de soin. Les Micmacs Ol1lloujours des probJemes avec
Ies colons voisins qui empietent sur leurs leITeS et avec les pecheurs com
merciaux de saumon. D'ailleurs,le gouvernemenlleur a enleve Ie droil de
pecher Ie saumon au dard, un de leurs moyens de subsislance.

La reserve de Risligouche situee aI'ouest du canton Mann a une sllperfi
cie de 8 869 acres. Aceue reserve, Ie gouvernement ajoute Ie 30 aoul1851 un
lerriwire de 9600 aeres9 . Une aUlre panie du peuple micmac reside pres de
l'embouchure de la riviere Cascapedia dans Ie canton Maria. En 1857, on y
compte 83 personnes vivant surtout de la peche 10 La reserve de Maria
s'elend sur 416 acres.

A la fin du 1ge siecle, l'industrie foresliere prend de I'ampleur dans la
region. L 'ele, des balea ux etl'angers viennel1l a R iSligouche charger des
billots. Le travail de la fortt devient done primordial pour Ie l\:licmac. De
plus, en echange de la promesse d'emplois de guides au service d'orga
nismes prives ou de dubs, celui-ci en vient meme it ceder ses droits sur 1a
peche au saumon ll

Durant toule la periode de 1850 a1920, la population micmaqlle gaspe
sienne reste stationnaire. La natalile est assez elevee mais plusieurs per
sonnes quiLten! la Iribu. En 1911, la reserve de Risligouche compte 537
habitants et celie de Maria, 115 12 . Depuis 1894, les peres capucins som
charges de la mission de Risligouche eL ils desservent egalement ses
environs.
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Tableau 4.3. Population canadienne-franraise par rapport Ii La populahon
lolale en /860.

Cantons, paroisses Pop. IOlale Can. rran~. %

Cap-Chal 450 449 99.8

Sainle-An ne-des-Mon IS 869 849 97,7

Mom-Louis 200 149 14,5

Grande- Vallee, Anse-dc-

I'f:lang, Sydenham-Nord 304 269 88,5

Rivif're-au- Renard 588 no 79,9

Cap-des- R osiers 1060 568 53,6

Ba ie-de-Gaspe- Nord 316 94 29.7

Baie-de-Cas pe-S ud 520 124 2!l,8

Synde-nham-Sud 81 11 J.3,6

Douglaslown 988 41 4,1

Haldimand e-l York 205 32 15,6

Perce 2720 J 531 56,3

Malbalto 1077 645 59,9

Grande-Riviere 879 737 83,8

Pabo._ 754 480 63,7

Ne-wporl 415 223 53,7

Pon-Daniel I 155 598 51,8

Hope 992 370 37,3

Cox 2161 947 43,8

H"mIllOn 1.309 I 145 87,5

Maria 1823 1404 77,0

New-Richmond 15 JO 597 39,5

Carle-lOn 958 879 91,8

Risligouche 52J 47 9,0

Malapedia 310 I 0,3

Mann 792 52.3 66,0

,,"ouveBe el Shoolbred 1561 728 46,6

Source: Recensemenl des Canadas, 1861.

L'accroissemenl de la popu latian clans la pen insu Ie de Gaspe est princi p<l
lemenr tribulaire du haUL laux de natalile de ses habitanb. I.es nouveaux
arrivants sant moins nombreux que par Ie passe. La peche, qui drainait
jadis de nombreux immigrants) est maintenant un faCleur d'emigralion,
lcs pccheurs cle]a peninsu Ie allant jeter leurs lignes dans les faux cle la COlC
nord du S"int-Lwrelll. En 1857, un rapport gOllvernemcn tal rai I observer:

UN PETIT
NOMBRE
D'I"IMIGRANTS
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« Ie devant du comle de Bonaventure eSl aussi favorable aux colons que
n'imporle C]uelle partie du Bas-Canada ou il soil encore possible d'acheler
des lenes, el il se lrouverail peuple depuis longlemps n'eLail que, non
seulement il eSI eloigne des panies de la province qui ont un surplus de
populalion, mais aussi qu'il se lrouve en dehors du couranl de l'immigra
tiono,» Quelques decennies plus lard, Arthur Buies, grand propagandisle
de la conquele des lenes neuves, enumere les causes qui auraienl, a son
avis, retarde Ie developpement de la colonisalion en Gaspesie, contraire
menl ad 'autres regions d u Quebec:" L'eloignement de la Gaspesit>, I'isole
ment feroce au I'a lenue I'absence des communications, les perfidies d'une
tradition obslinee qui enracinait de plus en plus wus les am dans I'espril
du public l'idee que la Gaspesie n'elait eL ne serail jamais qu'un pays de
chasse et de peche ... I'ignorance pro(onde, epaisse, ou lOUl Ie monde clail
tenu en dehors sur la valeur ella nalure reelle d' une contree que l'on croyail
presque inhabitable el qui jouit au contraire d'un climal remarquable
menl regulier et lempere: ces C]uelques causes el d'aulres encore ant para
lyse jusque dans leurs germes lOUles ces tenlatives de colonisation et de
cultureH .» Bien d'autres contemporains y vont de leur diagnostic. Le
publiciste Jean-Chrysoswme Langelier insiste, par exemple, sur Ie man
que de communicatiom; Eugene Rouillard parle du « ver rongeur de
I'emigration» qui enleve des bras a la terre el de la « passion» des Gaspe
siens pour I'activite de la peche au detriment de la culture, elc. 15 . Bien des
raisons peuvenl elre invoquees,

De toute fa<;:on, la Gaspesie est peu connue et les colons des campagnes
mieux peuplees du centre de la province ou d'ailleurs peuvenl lrouver de
nouvelles « patries» plus allrayanles que Ie district de Gaspe: les feniles
Cantons-de-l'EsL ou la Bt'auce, Ie Saguenay, la Mauricie elleTemiscamin
gue, ou les ressources Coreslieres et leur exploitation offrenl des sources de
revenus intereSSanlS. II y a aussi les cenlres urbains canadiens ou les
manufaclures et les chantiers americains qui demanden t conSlamment des
bras et qui donn em la possibiliLc aux ,jeunes de trouver du travail penna
nent. Vers la fin du 1ge siecle, une nouvelle region de peuplemenl, la vallee
de la Malapedia, draine a son LOur un grand nombre de colons; ceux-ci
apprecient ses tenes feniles, ses voies d'acces (chemin de la Matapedia el
Inlercolonial) qui la relient aux grands marches ainsi que l'exploitalion
facile que I'on peut Caire de son bois, Quan t aI'industrie de la peche, des les
an nees 1880, elle n 'a[[ire pi us gra nd monde de I'ex Lcrieur. Au fil des ans, les
nombreux moruticrs saisonniers qui venaient s'engager chez les mar
chands gaspesiens se fOl1t de plus en plus rares, la main d'oeuvre aUlOch
lone suffisant a la tache.

vux qui s'elablissenl t>n Gaspcsie a l'epoque qui nous concerne pro
viennenr presque LOllS d'aulres regions du Quebec, en paniculierde la Cote
du Sud, du Bas-Sainl-Laurent el des I1es-de-la-Madeleine, On ne peul
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toulefois pas appeler ce mouvement un « deversement» de populalion. Les
arrivants de I'exlerieur du Quebec sont plUlOI rares. Ace suiel, les slalisli
ques gouvernemenlales donnenl des chiffres insignifiants. Ces migrants
proviennern surtoUl de l'Est du Canada, paniculierement du Nouveau
Brunswick el de l'Ile-du-Prince-Edouard.

L'immigralion hrangere, jadis fortementliee au monde de la peche, eSl
done chose du passe: «depuis lrente ans que je connais ce peuple la,
souligne Pierre FOflin en 1882, il n'a rec;u aucune immigralion de I'fcosse,
de l'Irlande, de l'Anglelerre, de l'Allemagne ni de la France. II a grandi de
lui-meme I6 .» Les immigrants europeens qui viennent nombreux en Ame
riq ue preferent les regions promelleuses de rOuesl canad ien el des Elats
Unis plUlOI que l'Esl du Canada et. la Gaspesie, ou la croissance de
l'economie eSI nulle et les perspectives d'avenir [on chelives. Jean
Chrysoswme Langelier ajoule: «comme ceue region eSl absolument en
dehors de la roUle que suivenlles immigres pour se rendre dans les pons de
Quebec et des aulres grandes villes du Canada, ils ne peuvcnt pas meme
avoir l'idee de songer as'elablir dans celle conlree".» Aussi, en 1881, pres
de 95% de la population comprise dans les deux camleS de Gaspe el de
Bonaventure eSI native de la province de Quebec lB .

De petites colonies d'immigrarns s'insr.allent quand mcme en Gaspesie.
La plupan connaissem l'echec. Ainsi, en 1859, 400 Norvegiens s'elablis
senl dans Ie canton Malbaie au nord de Perce. En 1864, ils SOnt apeu pres
tous panis vers "Ouesl elle Wisconsin. Les gelees lardives qui oOlendom
mage leurs moissons semblent les avoir decourages l9 . A la meme epoque,
des fami ill'S jersiaises el irlandaises s' installent au nord de la ba ie de Gaspe.
En 1860, Ie cure de RUSlico sur I'lle-du-Prince-Edouard vienl avec quel
ques Acadiens explorer Ie canlOn Malapedia, au sud-ouesl de la riviere du
meme nom. Enchanles des lieux, ils rewument al"ile pour inciter les leurs
avenir s'y installer. Un premier groupe part aI'automne 1860 et, les annees
suivanles, quelques dizaines de families acadiennes quillenl a leur tour
I'lle-du-Prince-Edouard pour s'elablir definilivemenl dans Ie canton
Malap~dia. A la fin de I'annee 1864, la nouvelle colonie, noyau des
paroisses de Saim-Alexis et de SainI-Laurent, comple 47 familIes ou 275
person nes20 .

En 1891, un pere redempLOrisle beIge, Henri-J oseph Mussely, ronde avec
60 a80 de ses companioles une pelile colonie dans l'arriere-pays de Saint.
Charles-de-Caplan. pres des affluerns des rivieres Petile BonaveOlure el
Caplan. lIs appellent l'endroit Musselyville ou « pelile Belgique», mainle
nanl devenue Saint·Alphonse. Cependam," ces braves cultivateurs belges,
ccril un peu plus lard Ie publicisle Eugene Rouillard, obliges d'abalHe la
foret pour se creer un "home" se lasserent vite d'un Iravail dom ils
n'avaienl point l'habilude... 21 » En dIet. seulemenl quelques families
belges s'etablissem pour de bon. Les aulres quitlent les lieux. Ce sont des
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Tab!l'(/U -1.-1. Population df' la. Gaspf-sie selon Ie pays d'origine, 1881.

Originr BonavenlUre Gaspe

Pru\'ill' c de Qu(I)l" 17580 20071

Augkll"Tl' 17 118

11"1,1 II <Ie 100 10:>

f:!'h'(' 178 20
-I lc'-d ll·l'llIln·· f.do\l ,lH I -108 8

1\OllV(' 11c- Ecoss(' 6.5 7

NOlII·(';J\I·Hrun,,, i, ~ !l9:3 II··J

'[','rr,··'ku\',· R 10

Ik~ d(' I" ,\-LnH hl' r,i! IRO

Fr,l})'(, 9 20

AII"111.1f.\'n,' .1

P~IY'i ~candinaH:' :3 2

EClt,s·l in)~ !l7 7

POp"II/IIOIl lo/nlp /8908 2IJ (,8;

.\Ol()( (', Un «/lI('mPIII rill Cnlll/r/n. 188/ .

habiLanlS de Caplan, Maria et d'aUlres enclroits environ nanLs qui occupenl
alms la plupan des lerres vacanLes de la colonie. Un demier excmple: en
1910, une compagnie franw-americaine de colonisaLion, la NaLionale, de
Lowell au Massachust'lls, obLienr 250 lOIs dans If' calHon Hope a I'est de
Paspebiac pour y faire venir des colons, Quelqucs-llns s'ctablisscnt mais
pour repartir bienLol, I'absence de marches pour eeouler une production
agricole el.anl, semble-t-i!, llne des raisons majellres de leur depan 22 .

L'IMPORTANCE
DES MICRATIONS

5i l'arrivce de nouveaux venus est [aiblf', I'emigration saisonniere au
permaneme devienl une conslante de la vie gaspcsienne a eelle epoquc.
Vel's 1850 Mja, 1'exode des Canadiens [1'a/1(;:ais vel's les flals- Unis com
mence aalleindre Ies regions cloignees du cenlrcde la province. Entre 1850
el 1920, environ 760000 Quebecois emig-ren l aux ftats- Unis, particulihe
ment dans lcs flals du Nord-Esl el Ie « Middle West»?~. Ceue saigoee
dernographique atLeint surtout les campagnes surpeuplees. Lesiellnes, en
panieulier, preferenl travailJer dans les chanLiers, les pecheries ou Ies
manufactures des flaLs-linis plUlOI que d'occuper el de defricher de nou
velles lenes dans des regions cxcentriques de Ia province. C'eslla faiblesse
slrllClUrelle de 1'economie quebecoise qui donne a eel exode Ian!
d'ampleur.
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En Gaspe.sie comme dans Ie reSle de Ia province, I'emigralion eSl soit
saisonniere, soil sans inlention de retour. Plusieurs families el des jeunes
quillenl definitivement leur region pour des horizons qu'ils anlicipent
meilleurs. Plusieurs autres s'absentenl quelques annees seulemenl. Ie
temps de s'amasser de l'argel1l pour fonder une famille. D'autres enfin,
pour a lIeger Ie fardea u familial, q u itten tleur foyer d uran t I'h iver, Ie temps
«d'aller au bois»; ils reviennem pccher au culliver au printemps.

Dans la peninsule, Its depans atteignem un sommel dans Ies annees
1880. La vie diffieile Cl miserable dans les peches, les crises de celie indus
trie, I'absence de sources de revenus clural1l I'hiver, Ie morcellement des
terres riveraines ella difficullf!' d'en ouvrir de nouvelles, enfin, fe sous
developpemenl. gent'ral, inci lent bien des Gaspt'siel1S achanger de region et
ceo au grand dam des prflres et des autorites civiles. En J880, Ie premier
minislre elu Quehec, Honore Mercier, en parlant des jeunes du COmle de
Matane, explique que ces derniers s'en vonl en se c1isant qu'« il CSI inulile
de reSler dans ce pays au nos peres eux-mcmes ne peuvenl gagner assez pour
vivre mcme moclestemeI1l24 .» Mercier s'inspire de I'analyse pessimisle
d'Arthur Buies, qui avail constate un peu plus lot en explorant1ecomlede
Malane: « fa generation nouvelle, qui se trouve isolee, depaysce au milieu
des progres moderncs, [esl] camme paralysee au sein mcmc d'abondantes
ressources, par sui le de defaut de chemi n de fer el d 'a utres communications
pour Ies laire valoir. Obligee d'ecouler taus ses produits sur place, el cela la
plupan du lemps a des prix ues inferieurs, el par consequent nullement
rcrnuneraleurs, la population anuelle abanclonne petit it petit I'agricul
lure, Ies ieunes gens desenent, toule enlreprise languil au deperil, el des
paraisses qui avaienl pris un magnifique essor, se voient. aujourd'bui
arretees et comlTle paralys{;es sans remecle ... 2;,)

i\.u moins plusieurs milliers de personnes anI quiue la peninsule enlre
1850 el 1920; elks se sont fixees soil aux Etals-Unis, soil dans les centres
foresliers au Jcs grandes villes du Quebec el de }'Onlario, au Nouveau
Brunswick et sur 1a cote nord du SainI-Laurent. 11 est assez difficife d'en
delerminer Ie nombre exact. Nous savons lOuldais qu'i) cst soni plus de
monde de la peninsult qu'il n'en est enlre.

Dans les viJles canaelienncs, les Gaspesiens s'engagenl surtoUl dans les
manufaclures au, au printemps, comme debardeurs dans Ies ports. Plu
sieurs jeunes filles quillenl aussi la peninsule pour ta ville. « Un grand
nombre de nos jcunes gens, ceril Ie pasteur anglican de Malbaie en 1906,
naus ant quilte pour aller faire du service clomestique a Montreal el a
Toronto, A Malbaie et a B:uacbois, Ires peu de jeunes filles restenl a la
maison apres I'age de dome ans26 .» Aux E.tats-Unis, les Gaspesiens sont
attires, semble-I-if, par les chanriers foresriers du Nord-Est (Maine, Ver
monl. .. ) el du Michigan, Un ~rand nombre, venanl sunoul de la I3aie·des
Chaleurs, descenden L travaiJ]er I'hi vel' com me bucheron sou draveurs dans

;\rthlll 13\1;("" propilg'illl'
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les fore IS du Nouveau-Brunswick. Certains s'etablissenl dans Ie nord de
celte province ou I'industrie forestiere est en plein essor. On les retrouve
aussi dans les chamiers du Lac-SainI-Jean, dans ceux du haUL de 1'0u
laouais el a quelques autres endroils. Dans une lellre a l'eveque de
Rimouski. Ie depute federal de Gaspe, Pierre Fortin, ecril en 1882: « L'an
nee derniere it cause de la misere, suite d'une peche infructueuse et d'une
mauvaise rholte, environ six cents hommes om quitte Ie comte de Gaspe
pour aller gagner de I'argent dans les chantiers de la region de rOttawa, et
des Etats-Unis. Les trois quarts som revenus ce printemps, je crois27 .»

Aucune solution n 'est encore possible pour regler Ie probleme generalise
de I'exode temporaire ou definitif des peninsulaires. La seule industrie
d'hiver, Ie lravail foreslier, est encore peu developpee. Fortin eCril ainsi
dans une autre letlre:« II existe une pauvre misere et pas d'argent agagner
pendant l'hiver, excepti' aux chanliers peu considerables de Pabos et de
Sainle-Anne-des-Monts28 . » Entre deux maux, aulant choisir Ie moindre et
Fortin tente d'obtenir, par des accords avec les compagnies ferroviaires el
maritimes, la reduction des taux de transport des peninsulaires vers rou
taouais afin que les gens s' y dirigem plu tOI que d 'emigrer aux Elats- Un is.
« De cette fa~on, menlionne-t-il, nos travailleurs qui, apres leurs travaux
soi t de peche SOil de culture, n'om plus rien a faire, pourrom se rendre aux
chan tiers de I'Ouawa facilemem et en revenir au prinlemps, atemps pour
ensemencer leurs terres el faire la peche29 .» Au tournant du sieele, bien que
I'industrie forestiere se developpe en plusieurs endroils et que les travaux
publics et la construction du chemin de fer procurent occasionnellemem
de I'emploi a de nombreuses personnes, l'emigralion n 'en continue pas
moins de sevir30 .

D'aulre pan, les Gaspesiens, et en particulier ceux de la Baie-des
Chaleurs, vont mainlenant pecher I'ete sur !'ile d'Amicosti el sur la
Moyenne et la Basse COle-Nord. C'est ainsi que dans les annees 1850-1870,
les grandes compagnies cle peche Robin, LeBoutiUier, Fruing, Callas et
autres fan dent des etabJissements et des comptoirs de peche emre la riviere
Moisie et Natashquan sur la COte-Nord, Vers 1895, nous retrouvons a
Magpie quelque 250 pecheurs acadiens venus en paniculier de Paspebiac
et de Bonavenlure, « Ces gens de la Baie des Chaleurs, nous raconte l'abbe
Victor-Amedee Huard en parcourant ces cotes, sont des cultivaleurs ou des
fils de cu Itiva teurs, qui viennent ala peche apres avoir ensemence les terres,
et qui s'en retOurnerom a temps pour couper les foins el les cereales31 .»

Plusieurs de ces pecheurs saisonniers finissent par s'installer definitive
ment dans les etablissemenls de la Cote-Nord, Ainsi, en 1881, dix families
quittent la paroisse de Sainte-Adela'ide-de-Pabos pour s'etablir sur I'ile
d'Anticosti el au Labrador (Basse C.6te-Nord)32.

Enfin, surviennent a I'epoque, comme anterieurement d'ailleurs, des
deplacements aI'interieur meme de la peninsule ou dans ses environs. C'est
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ainsl que pour pallier Ie manque de travail sur Ies terres et la rare[(~ du
poisson chez eux, plusieurs jeunes de la Baie-des-Chaleurs vont s'engager
dans Ie seCleur de Perce au dans les autres centres moruliers pour laire la
peche juSqu';l I'automne. Cenains se rendent plus loin, entre Riviere-au
Renard el SainLe-Anne-des-Monts, et contribuent ainsi au peuplement de
celie zone montagneuse. Ces migrations intcrieures u>moignenulu passage
graduel d'une economie centree sur Ie grand etablissemem de peche aune
economie regionale plus decemralisee33

De la mcme fac;on, au tournam du .sieck, a mesure que des chantiers
s'ouvrenl dans la peninsule. les jeunes preferCnt y chercher de l'emploi
plutot que de quilter la region. Cet essor de I'induslrie forestiere contri bue
a limiter la saignee demographique annuelle. Signalons aussi que de
grands travaux, tels la construction du chemin cle fer Intercolonial dans les
annees \870, amenent bien des peninsuJaires ase dcplacer temporairement
all Nouveau-Brunswick etle longdelaMalapedia. Memeaffluxd'ouvriers
lors de la construction du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs.

L"s effons des gouvernemenls el du c1erge pour freiner ('cmigration Oil!

peu de SUCCI'S, !\TolOns lOutefois que quelques centaines d'" exiles» revien-
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nent dans la peninsule pour tenter leur chance sur les terres que Ie gouver
nement provincial ouvre a la colonisation.

LJoccupation
le long du grand chemin

Si la peninsule gaspesienne rec;oit peu d'immigrants et. perd plusieurs de
ses fils, ce n 'es t pas fa u le d' espace. En 1850, de Iarges seClions de la cote som
encore inhabitces: lout Ie linoral nord ne comple qu'un millier d'habi
lants. Jusqu'au LOut debul de ce siecle, de nouveaux villages apparaissent
~'a el la, en bordure du chem in de ceinture que Ie gouvernemen t term ine par
sections. En 1920, un chapelet de villages et de hameaux s'egrenne toutle
long du rivage gaspcsien et s'elire jusqu'au Bas-Saint-Laurent.

LA REGION
DEMATANE

Acheval sur Ie Bas-Saint·· Lauren t et la peninsule gaspesienne, la partie est
du comte de Rimouski devient, en 1890, Ie COmle provincial de Malane.
Celui-ci comprend la portion de lerritoire s'etendantde Sainte-Flavie aux
Capuc.ins sur Ie Saint-Laurent el englobe la vallee de la Matapedia jus
qu'au sud de Sainte-Florence. La region Matane-Matapedia connait un
essor demographique sans precedenl entre 1850 et 1920. Cela est rendu
possible grace au peuplement. accelere de la vallee de la Matapedia, au
«deversement» vers l'esl de nouveaux colons venam de paroisses situees
enue Montmagny et Rimouski et al'un des laux de natalite les plus eleves
de l'histoire canadienne.

Nous parlerons plus loin de ceue vallee de la Matapedia. Quant. a la
panie du comle de Malane qui lange Ie fleuve Saint-Laurent, nous y
retrouvons en 1850 plus de 3000 personnes. On demi-siecle plus tard,
malgre J'emigration, la population a au moins quadruple, alleignant
quelque 14250 personnes. Des villages onl prospere: Matane, Mont-Joli,
Sainte-Flavie_ Price, Baie-des-Sables, Sainl-Ulric, Sainte-Felicite. Quel
ques bourgades ant surgi dans l'arriere-pays: Saint-Damase, Saint-Luc,
Saint.-Leandre... et quelques autres sont en voie de formation. La popula
tion vit d'abord de I'agriculture, mais aussi de I'elevage et de la (oret.

Dans Ie secleur malanais, la colonisation a pris son veritable essor a
panir des annecs 1830-1840. AiJleurs, c'est vers 1840-1850 que 1a colonisa
tion s'esl accrue avec I'arrivce d'habitanLs des paroisses du Bas-Saint
Laurent qui s'jnstallent amesure que s'ouvrc Ie chemin du roi. C'est aussi Zt
cet.te epoq ue que I'exploitation (oresliere devient u ne aetivile economique
imponante dans la r&gion, en pClniculier dans Ie seUeur Metis-Price_



Un element essentiel du peuplemenl maritime reste la deuxiemc phase
de construction d'un grand chemin aulOur du littoral gaspesien. Vers Ie
milieu e1u 1ge siecle, une seule route dessert la peninsule. Longeant Ie
fleuve depuis Ie centre de la province, elle s'enfonce dans les tenes aMetis,
traverse la vaJlee de la Malapedia (chemin Kempt) jusqu'a Ristigouchr,
longe la baie des Chaleurs pour aboulir a la baie dc Gaspe. En bien des
enclroits, Celte route ressemble plutOl a un sentier. Un auLre chemin relie
Metis a JVLlt3ne Ie long du Saint-Laurent. Une route en bordure cle la rive
nord gaspesienne eL un nouveau chemin clans la vallee de la Matapedia
entre MaLane et Gaspe, viendrom boucler, entre 1850 el 1890, la ceinture
fOuliere de la peninsule. Ces nouvelles voies de communication sr
construisent par lron<;ons successifs.

En 1850, le chemin e1u roi qui suit Ie fleuve Saint-Laurent sur la rive sud
s'arrele dans les environs de Matane. A mesure qu'il avance vers l'est, des
colons descendem Ie flellve et occllpent Ies terres qu'il traverse. Ce flux
migraloire fait gue ron rencontre couramment entre Sainte-Flavie et
Malane des colons issus des paroisses de la region Trois-Pisloles
Rimouski. Des missions qui deviennen Lvite des paroisses s'ouvren t alors Ie
long e1u chemin du mi. Le premier rang du canton Mar Nidel avec ses
dix-sepl lots est dcj<l completement etabli en 186531.

Entre 1850 eL 1866, l'EtaL prolonge le chemin du roijuSqu'il Cap-Chat et
Sainte-Anne-des-l'vlonLS. C'esl vers 1860 gue I'on ouvre Ies premieres Lenes
Ie long de ce chemin a peine praLicable. Ces premiers defriclH:'ments sem
blem impressionner Ie commandant Pierre Fortin e1u Service canadil'n des
pecheries, g ui ecri t: «]e fus eion ne ( ... j du nom bre de nOll \lea ux colon s g u i
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s'eraiem erablis depuis peu sur Ie nouveau chemin qui r('lit' MaLant' au
Cap-de-Chatte3s .» De petiles ag-glomeralions se formenl alars enrre
Matane el Cap-Chat. En 1865. (eue paroisse compte 654 personnes, la
mission des Capucins, 84 er celie de Les Mechins 1193G.

Le peuplement dt' ce seClt'ur s'accentue dans les annees 1880. alors qu'on
renove la rout(' MaLane-Cap-Chal et que les elablissemen rs se developpenl.
Eugene Rouillard affirme que ceUe \loie de communication a larg('ment
stimule la coJonis3Iion 3i . Vel's 1900, It's lots qui bordem Ie chemin Malane
Cap-Chat seraiem generalem('nt occupes38, Dans les ving! annees sui
van res, la situalion ne se modifie pas beaucoup. Les habilants inslalles en
bordure du chemin praliquent, pour la pluparr, 1'agriculture et la peche.
Plusieurs de (eux qui se sont ctablis en vue de cultiver la terre lrouwm dans
la pechc un moyen de subsislZlnce plus alLrayanl.

LELITTORAL
NORD DE GASPE

Vel'S 1850-1860, c'est aSaime-Anne-des-Monts que finilla ligne des defri
chern ems. Au dela, sur plus de 100 milles, aucun chemin: seu]ement
quelques perits postes de peche ou quelques labours perdus. A. ['ouest de
Riviere-au-Renard, les elablissements surg-issel1l a nouveau. La longue
bande monragneuse emre ces deux endroirs ne commence a se peup[er
verilablemem qu'au milieu du 1ge sieck la peche y altirant de nouveaux
lravailleurs.

Vel's 1850, nous pouvons evaluer aenviron 1000 personnes la popula
tion s'echelonnanr de I'est de Cap-Char j usqu 'aux alenlOurs de Riviere-au
Renard, SOil sur une dislancedequelque 125 milles. Cesgens, presque tous
des pecheurs, som regroupes surtour a Sainte-Anne-des-Monts puis a
Cap-ChaL39 . Une dizaine d'annees plus lard, soit en 1859, un prelre catholi
que eSlime a 1268 Ie nornbre de personnes clablies entre Ruisseau-a-Ja
Lou lre, a l'eSI de Grosses-Roches, el Anse- Pleureuse. Deux fam illes
seu lemem sont proteslantes~o.

Vel's Ie milieu dL! siecle demier. et mcmt' auparavam, des entrepreneurs
de peche de la Cote du Sud et du Bas-Sainl-Laul'el1ldt'scendent l'ele pecher
avec leurs engages en divers points de la COle, l.els Cap-Chat, Sainte-Anne
des-Monts, Mont-Louis, Riviere-Madeleine, Grande-Vallee. Cloridorme,
Grand-tlang, etc. Plusieurs de ces pccht'urs er leurs families finissent au
bout d'un certain temps par s'etablir de fa(on permanente sur res lieux de
leur peche. Ces habilants des paroisses « d'en bas de Quebec» sonl a
l'origint' cit' la plupan des nouveaux elablissements dt' ct'Ut' cote. IIs vit'n
nem surtout de Monllnagny. du Cap-Saint-Ignace. de l'lslet, de Riviere
Ouelle. de La Pocaliere el du com[(~ de Rimouski. Des gens du COmle de
Charlevoix les rejoignt'nl. Dans les annet's 1860-1870, dt's armateurs de
peche de la cote de Gaspe, pi us particulieremem de Grande-Gravt', ou vren t
des comptoirs dans celle region. Les plus connus som les LeBoutillier,
Frui og et Hyman. La concurrenct' su r les ancit'ns bassi ns, l'eJoignemem el
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la diminulion des slocks de poisson les incitem a exploiter de nouvelles
zones de peche.

A la £in des annees 1860, Ies aUlOriLes decidem de prolonger Ie chemin
MaLane-Cap-ChaL vers l'esL. Auparavant, comme Ie souligne un inspec
Leur d'ecoles: «il n'y a pas un pouce de chemin praticable; la seule,
I'unique communication possible est celie du rIeuve par la saison d'ete;
pour l'hiver Ie voyageur est force de parcourir cette longue et penibJe
distance a la raquette, sur Ie pI us affreux ri vage 11 .}) PI us a l' eSL, « ... de la
Riviere-au-Renard au Cap-Rosier. ecrit un missionnaire, il y a une espece
de semier OU 1'0n peUL aller a cheval, lorsque Ie gros vent nous empeche
d'employer les berges1z .» A la meme epoque, un chemin de ponage tra
verse la pointe Fordlon emre L'Anse-au-Griffon et les environs de Penouil
Ie. De la, on prend un bac jusqu'au village de Gaspe ou aboutit Ie chemin
de la Baie-des-Chaleurs. Vers 1865,on termine les travaux pour relier divers
postes de la peninsule de Forillon, cotes nord et sud.

C'est vers 1869-1870 que s'ouvrent les premiers milles du « chemin
maritime de la rive sud" ou « chemin du g-olfe» entre Ruisseau-Castor, a
une dizaine de milles a I'est de Sainte-Anne-des-Monts, et Riviere-au
Renard. L'arpenteur Charles Baillarge en a rai t Ie trace au debut des annees
1860. En 1870, les gouvernements federal et provincial accordent rhacun
$10000 d'oetroi en vue de continuer ce chemin; on pourra I'utiliser comme
voie publique el installer une ligne tcJegraphique sur son parcours. Entre
1868 et 1878, la Gaspesie eSL Ia region qui m;:oir de la Province les plus
fones subventions affences a la colonisaLion, soit $2585030 line bonne
panie de cet argent est engloutie par Ie chemin marilime qui doit traverser
les montagnes. Ces travaux procurenr de I'emploi a plusieurs Gaspesiens
qui abandonnent temporairemeru la peche.

A mesure que la construction de la route Saime-Anne-des-Monls
Riviere-au-Renard se poursuit, c'est-a-dire jusque dans les annces 1880
1890, des habitants prennent des lerres que Ie gouvernemenl affre
graluitement Ie long de ce chemin. Des gens de Cap-Chat et de Sainte
Anne-des-Monts essaiment a Cap-au-Renard. a La Manre el a Marsoui.
D'autres viennent de !'exterieur du district. Edmund James Flynn, depute
provincial de Gaspe, fait cLat des conditions de ce chemin en 1879: « Mal
heureusement il a eLe en beaucoup d'endroilS mal trace, et mal fait. II
traverse en grande partie un territoire non encore incorpore; il y a sur son
parcours de disLance en distance. un grand nombre d'etablissements de
colons qui ant laisse les paroisses d'en haut, notamment Ie comle de
Rimouski et qui maintenam vivent de la culture de la Lerre, mais (es colons
sonl trop pa uvres pour entrelenir ou rcparer ce chemin. Dans ce moment ce
chemin est en grande panie impraticable et Ie courrier est oblige de
transponer la malle sur son dos ne pouvant y passer en voilure. Un grand
nombre de ponts son I I.Ombes, soit par vice de construet.ion, soit par la crue
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des eaux et il ya necessil<', urgente de les reconstruire44 .»

Au debut du 20e siecle, Ie lilloral nord gaspesien est. beaucoup plus
peuple qu'iI ne )'etait 50 ans plus taL D'un millier environ en 1850, la
popu lalion est passee apn?s de 5 300 en 1880 el api us de 9 500 en 19201 0. La
peche, l'i nd uSlrie forestiere et I'agricu Ilure font vivre cette popu lation. La
pratique de deux ou trois de ces activites selon les occasions ou les saisons
est devenue monnaie courante. La tres grande majorite des habitants de
ceUe portion du littoral sont francophones et cat.holiques. Le taux de
natalite se maintient Lres haut et. les elements allogenes s'assimilent
rapidement.

,4. l'aube de notre siecle, cette panie de la peninsuJe gaspesienne est
encore mal desservie au niveau des communications. II n'y a pas de voie
ferree, les liaisons maritimes sont mal organisees et la route lerrestre est
plus ou moins achevee. Lf'S residents sont lrop paU\/res pour contribuer a
son enlretien et d'ailleurs on ne trouve entre Sainle-Anne-des-Monts et
Riviere-au-Renard que deux municipalileS organisees. Meme si Ie gouver
nement a affeete des sommes supplemen taires pour reparer et achever ceue
route d'acccs et I'a menle prise en charge dans les lieux peu habitcs, elle
reste de qualite fort inegale. Encore au 20e sieck, plusieurs tronc;:ons
passent sur Ie rivage ou ne sont en fail que des «trads». Les ponts sont
souvent dangereux. Pour se rendre a Gaspe ou a Perce, les voyageurs
preferent toujours passer par la vallee de la Matapedia, delaissant Ie che
min du littoral nord, plus pittoresque, mais decietementlrop hasardeux46 .

LES VILLAGES,
LESMUNICI
PALITESET

LES PAROISSES

Si Ie \ilLoral nord gaspesien est presque desert en 1850, Ie reste de la cote
compLe pJusieurs milliers d'habitants. Dans bien des cas, Ie peuplement
remonte au 18e siecle. Pounant, les villages gaspesiens ressemblent peu a
ccux des paroisses agricoles du centre de la province. Souvent, ce ne sont
que des grappes de petites habitations pres d'un etablissement dc pecheou
dans Ie voisinage d'une chapelle ou d 'une eglise. En general, les bourgades
sonttowes en longueur, etif(~es Ie long-de la merdans un rayon dequelques
milles de I'eglisc Ct animees quelquefois de plusieurs anses de peche.
Arth u r Buies trace, au debu t des an nees 1870, un ponrai t d u pa ysage
riverain de Ja Baie-des-Chaleurs. cette partie du littoral gaspesicn au peu
plement pourtant Ie plus ancien: « En parcourant Ies rivages de la Baiedes
Chaleurs, vous verrez apparailre inopinemem un clocher au milieu d'es
paces vides [ ... ]; c'est la chapelle protesLante ou catholique: mais, autour
d'elle, rien de ce rassemblement qui rappelle aussit6t I'idee du Troupeau
reuni sous la main du pasteur. Les habitations sont disseminees sur la
grande route, parfois quelque peu rapprochecs, assez suivies, Ie plus sou
vent c1airsemees; aucun endroit ne tire son nom d'un village ou de saint
auguel il est consacre. mais d'une configuration de terrain, d'une petite
riviere, d'un souvenir fortuit, d'un accident fOt meme d'un hasarcl 47 »
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Da ns sa descriplion de l'ha bi lal gaspesien, Ie throniqueur conSlaie q u 'i1
n'ya pas;\ propremen( parlerde village, quece que 1'on designe du nom de
ville n'y correspond guere dans la realilt~ el qu'd s'agi( [QUl au plus de
cemres de com merce~e. La Gaspesie eSI u ne re~ion essenr iellemen l rurale.
Plusieurs villages Slructures de fa fa,on dont nous les connaissonsaujour
d'hui prennenl quand mcme (orme, surtoUL a la fin du 1ge siecle, panicu
lieremenl a la Baie-cles-Chaleurs.

Les premieres lois relatives aux adminislralions municipales el'scolaires
apparaissenL au 1ge siede19 L'augmenlalion de la populaLion, lcs progrcs
de I'agricull.ure, l'exlension du commerce el de I'industrie appellenl un
syslC~~me regulier d'autorites locales. En 1841, une premiere loi est adoptee.
Elle cree 22 dislricis municipaux dont ceux de Bonaventure el de Gaspe,
adminislres chaClln par un conseil. C:elle loi, d'aborcl mal accueillie, eSl
abrogee en 1845 et une nouvelle legislation voiL ace que chaq ue paroisse ou
canton forme une corporaLion municipale representee par un conseil de
sepL membres elus, dOni un maire. Le com Ie de Bonaventure regroupe clix
de ces corporations et celui de Gaspe, nellf. Deux ans plus lard, une
nouvelle loi remplare Ies 321 muniripalites de paroisse el de canLOn par46
municipalileS cle comlc. ;\1ais Bonavemure, Gaspe el quelques aUlres
ci rconscripl.ions, a ca use de leur elend ue, formem chacu ne pi us d' une
municipalile. Dans Ie premier cas, on remarque deux divisions (New
Carlisle, New-Richmond) eL dans Ie second, trois (Bassin de Gaspe, PerC'(:"
Iles-de-la-Madeleine). En 1849, Cap-Chal el. SainLe-Anne-des-Monts, a
cause de leur c-loignemenl. de Ga.spe, deviennent la quaLriemc division
dislinCle du comiC de Gaspe. En 1855, une nouvelle legislation nce la
duaJitc adminislraLive municipale: corporaLions locales el rorporalions de
romu:'.

Jusqu'au 20e sieck l'adminislration civile fonclionne, grosso modo, de
la fCl<,;on suivanle; un conseil de comtc qui regroupe les maires de loules les
municipaliles locales adminiSlre Ja municipaliLc de comle. Preside par un
prefel, il s'occupe des affaires d'inLeret general pour Ie COmLe eladministre
Ies panies du lerrilOire nun erigees en municipalileS. Au 1ge siecle, ce
conseil siege de fa,on assez irreguliere. Vient ensuile la municipalilc dite
locale, c'esl-;\-dire de paroisse ou de canton, adminislree par un mai re et des
conseillers elus par les contribuabtes. Le conseil municipal s'occupe des
problemes de voirie, des affaires df' police el d'adminislral.ion locale. Les
municipal i les fi nancent leurs aCli viles par]' impo Lfonci er el d iverses laxes.

Aux administrations civiles el sco[aires, s'ajoule la paroi~se. En Gaspe
sie, celte entiu~ n'apparail qu'en 1860 el joue peul-ftre un role moins
imporlant qu'ailleurs au Quebec~o.Ainsi, bien qu 'el Ie tende aSf' conformer
Ie plus possible a la configuration des Ilots ele peuplement, dIe eSI en
general plus vaste, couvrant parfois IOUI un canlon. C'esl sur le liltoral
nord de la peninsule qu'elle eSL la plus eXlensible. Ainsi, celIe de Pelite-
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Madeleine comprend une panie de la seigneurie de la Riviere Madeleineet
une partie des cantons Taschereau et Denoue, et regroupc trois hameaux
absolument separes: Manche-d'Epee, Petite-Madeleine el Riviere
Madeleine. Meme principe pour la paroisse de Saint-Maurice de I'Echoue
rie qui comprend cinq bourgades de peche: L'Echouerie, Petit-Cap,
Grande-Anse, Pointe-Jaune et L'Anse-a-Valleau.

Au debut du 20e siecle, les principalcs paroisses el agglomeralions
gaspesiennes offrenlle tabl eau suivan t: Matane, centre forestier et commer
cial imponant, station balneaire reputee et chef-lieu du comle avec son
palais de justice et son bureau d'enregisLrement; Sainte-Anne-des-MonLs,
centre de commerce et d'approvisionnement principal du littora[ nord;
Riviere-au-Renard, etablissement de peche prospere ou plusieurs compa
gnies se sam etablies; Gaspe, pon d'expedition du poisson qui prend de
J'imponance a pani r d u milieu du 1ge sieele, cen tre d'affa ires dom les
magasins atlirent les gens des paroisses voisines - ce village, qui rassemble
plusieurs habitations disscminees sur la coJIine dominantle pon, compte
606 habitants en 1911 et presque Ie double, soil 1150 en 1917~J; Perce,
chef-lieu du comte de Gaspe, une des principales localites de peche de l'Est
canadien et populaire station de villegiature; Grande-Riviere, paroisse
aisee au les Robin possedent un vaSle etablissement de peche; Chandler,
village qui prend forme au milieu des annees 1910 quand une grande
seierie et une pulperie som construites a I'embouchure de la riviere Grand
Pabos - il compte deja 1200 habitants en 191752; Paspebiac, imponant
cemre d'expedition du poisson et d'entree de marchandises pour la cote;
New-Carlisle, chef-lieu du comte de Bonaventure, village aristocratique
qui se fait remarquer par ses hotels, ses magasins et ses somplUeuscs
residences; Bonaventure, New-Richmond el Maria, popu[euses paroisses
forestieres et agricoles; enfin, Carleton, village pilLOresque dont Jean
Chrysostome Langelier disail en 1884 que c'etait la plus belle ella plus
riche paroisse de [a Gaspesie, une espece de « Old Orchard Beach» en
devenir53 . Aces principaux centres, il faut ajouter d'aulres villages CI

paroisses existanl deja depuis plusieurs annees ou dom la creation est plus
recel1le. lis s'eche[onnenl tau t auLOur de la pen insu [e j usqu '<'I la vallee de la
Matapedia, recemment peuplee.

Par ses delimitations naturelles et geophysiques el par son eVOhllion
hislorique, la vallee de la Matapedia est distinCle de la Gaspesie. II est
neanmoins interessant de jeter un coup d'oeil sur celte region qui englobe
Wute la frontiere ouest de la peninsule gaspesienne. Dans Ie demier tiers du
1ge sieele, elle se developpe a un ryth me accdere, grace ases tenes feni les,
densemem boisees, et ason n~seau de communicat.ions effieaces. Cela a fait
dire au geographe Raoul Blanchard: « Comme en Temiscouata, [I'occupa
tion de la va lIee] procede d' une route et d ,une voie ferree au venes pour des
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fi ns stral('.giq ues el ulilisees cI'abord par I' indusLrie [Ie boispi.»
En effet. au milieu du 1ge sieele, la vallee est presque inhabitee. «A

l'exception des defrichements qui couvrenl quelques milles aux deux
exnemites, on ne reneomre Ie long de celle longue route [chemin Kempt]
que deux ou trois postes, echelonnes dans l'interieur pour fournir aux
besoins des courriers de la malle et des voyageursss .» Done, les deux
extremites de la vallee seulement sont peuplees. Dans la partie nord, on
retrouve Ie petit village de Sainte-Flavie, la paroisse de Sainl-Oetave-de
Metis et la mission de Sainte-Angele-de-Merici. Depuis Ie debut du 1ge
sieele. des Loyalistes, des Ecossais et quelques Acadiens sonl dissemines
aux alenLOurs de Matapedia, au sud de la vallee. En 1860, d'autres Acadiens
venus de l'Ile-du-Prince-Edouard s'installent dans Ie canton Matapedia.

C'esl vers 1862 que Ie centre de la vallee rec;:oit ses premiers contingents de
visileurs embauches dans une tache bien precise. En eHet, en 1857, on
decide de rem placer Ie chr~min Kempt, qui relie Ie fleuve Saint-Laurent au
comte de Bonaventure. Vieux de 25 ans, iJ a ete construit a la hate et il est
mal decoupe sur un terrain accidentt-o L'auLOmne et J'hiver, on ne peutle
traverser autrement qu'a pied ou en raquettes, car if n'y a personne pour
l'entrelenir, ce qui enlraine des plaintes repeteeS de la part des voyageurs et
des postilIons. On veuL surtout une bonne roUle entre Quebec et Halifax
car on craint de subir les effets de la guerre de Secession qui dechire les
Americains. Les travaux du nouveau chemin dureJ1l jusqu'en 1867. Le
gouvernement provincia I offre alors 2 600 acres ati tre d 'oetrois grawi ts sur
Ie parcours de cetle route large de 22 pieds et qu'on appelle chemin
Matapedia. L'une des plus belles et des plus collleuses de l'epoque, celte
route d'une centaine de milles compte 51 ponts assel solides pour poner
l'arti lIerie lourdes6

Un second groupe important de travailleurs suit peu apres. c'est-a-dire
lors de la construction du chemin de fer Intercolonial entre 1867 et 1876.
Cinq grands cantons sont alors arpentes sur la ligne ferroviaire. Environ
4 000 ouvriers des « paroisses d'en haut» et de la Gaspesie participent aux
travaux LOut Ie long de la vallee. Un petit nombre s'ctablissent sur les lieux.
L'eveque de Rimouski, Mgr Jean Langevin, ne tfOuve en 1875 que trois
paroisses organisees dans LOUIe la vallee: Sainte-Angele-de-Merici au nord,
Saint-Alexis au sud, et Saint-Moise, ;'1 une vingtaine de milles au sud de
Sainte-Angeles7 . Ces travaux ne donnent pas moins naissance aux premiers
&tablissements de l'intencur de la vallee et on voit apparaitre Humqui
(Amqui), Cedar Hall (Val-Brillant) et Lac-au-Saumon.

Au debut des annees 1880 et surtout dans les annees 1890, avec l'arrivee
des compagnies forestieres qui etablissent des scieries ;1 proximitt du
chemin de (er. plusieurs (olons descendent du centre de la province et de la
region de Rimouski-Mttis pour acquerir des lots et lravailler au bois. La
presence de scieries permel au colon de I.irer de la coupe du bois un revenu



nes appreciable et lui vaut une aide prccieuse, ce qui est important dans Ies
premieres annees de son elablissemenl. Les plus grands commerC;anls de la
vallee sont les King et les Price, les premiers ayam achelt en 1881 la
seigneurie du lac Matapedia.

Ala fin du siecle, plusieurs colons venus du comll!' de Bonavemure. des
fIes-de-la-Madeleine et du Nouveau-Brunswick, se joignem a la popu
lation de la vallee. Le dt+richemenl, l'agriculture, la venLe de bois pour
I'entretien du chemin de fer, Ie travail dans la forct ou dans les scieries,
donnenl it cette region un air de prosperite. De plus, grace al'lntercolonial,
les colons ont facilement acces aux marches de QlH~hec el des provinces
allantiques. Vne publicite bien orchestree aide a faire conna'itre la region.
Arthur Buies, Eugene Rouillard el L.-E. Carufel, par exemple, se font les
chaunes de ceue vallee que Buies appelle la « Terre de Chanaan ». Quam a
Rouillard, il eSlime que 300 OOOcolons pourraient s'y etablir et y prosperer.

De quelque 1700 individus en 1880, la population de la vallee de fa
Matapedia passe a plus de 8000 habitants a I'aube du 20e siecle. Deux
decennies plus tard, la population alteint 20000 ames. soit une augmenta
lion de 150%. Neul paroisses depassent les 1000 habilants et six comptent
pI us de 2000 ames. En 1917, cinq villages som deja incorporcs en munici
palites: Sayabec (1547 h.), Amqui (1204 h.), Lac-au-Saumon (1096 h.),
Silint-Moise (892 h.) et Cedar Hall (866 h.)58.

.. .. ..
Entre 1850 Cl 1920, malgre une faible immigration el des departs nom

breux, les rives de la Gaspesie conlinuent done de se couvrird'habilations.
Le liltoral nord, seu! secteur de la peninsule presque desert au milieu du
1ge siec!e, eSl habitc cinq decades plus tard par quelques milliers d'habi
tants. A I'ouest, la vallee de !a Matapedia est en plein essor. Les deux
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regions desertes que devait traverser Ie voyageur?J destination de la Baie
des-Chaleurs ou de Gaspe en ]850 ne Ie sont desormais plus,

La lente colonisation
des terres vierges
L'ouvenure de nouvelles terres a des fins de colonisation devient dans la
secande moi tie du 1ge siecle une en lreprise organ isee alaq uelle partici pent
les gou vernemems, Ie clerge, les m unici palites et divers grou pes de pres
sion. La conquete des tenes neuves constitue la d~ponse tradilionnelle de la
societe quebecoise aux tensions demographiques. En Gaspesie cependant,
la colonisation se fait au ralenti. On en eSI encore a peupler Ie cordon
littoral. Ce n'est que vers la fin du 1ge siecle que certaines lerres situees a
quelques Olilles a l'inlerieur du lerritoire LOOlmencent a se peupler de
fa~on significative.

L'ORGANISATION
ETLA VENTE

DES LOTS

Sous Ie regime de I'Union, les gouvernemems prennent cenaines initia
lives pour instaurer de nouvelles structures tt de nouvelles regles afin de
planifier et d'encouragn la colonisation. En 1840, Ie gouvernemenL
anglais, jadis administrateur des terres de la Couronne, remet au Canada
Uni la j uridiction en ce domaine. Ce transfert s'accompagne d'imponantes
reformes qui modifienl en profondeur I'assise juridique du regime de
concession des tenes, tellcs 1'abolition de la concession de grands doma ines
prives, la crealion de municipalites f't du systeme d'enregislremem des
titres de propriete fonciere. Vcrs 1860, I'idee est acquise que les terres ne
doivem plus etre distribuees sous forme de patronage; Ie principe de la
vente est sanctionne.

On reconstitue aussi a I'interieur du canton Ie systeme du rang seigneu
rial. En dfet, dans la seconde moitie du 1ge siecle, les arpellleurs essaient de
diviser Ie sol des cantons de fa<;:on a oHrir un point d'eau au plus grand
nombre de proprietaires, Lcs Jots SOnt ainsi tres etroits et irreguliers en
bordure des lacs et des rilfieres et plus larges Ie long des rangs'9. L'aligne
ment des rangs et la forme des lots sont con<;:us de maniere a faciliter
I'entraide et Ie resserrement des liens de voisinage. Ce sysleme traduitles
exigences d'une economie de subsistance et d'une organisation commu
nautalre, Meme apres I'abolition du systeme seigneurial en 1854, Ie rang
continue d'ctre Ie modele privilegie de repartition des lots, Ie canton
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n'etant qu'une unite d'arpcntage60 La plupan des canlOns riverains de 1<1
peninsulc gaspesienne sont crig€'s officiellement en 1812.

Les terres d u gou vernemen t se vendt'n t genera lemen t en lOIs de 100 acres
aux colons "de bonnf' foi ». On d'c!e aussi des tnres en bloc, c'est-a-dire
q u 'on octroie des reserves de terrains ades socieLes de colonisal ion j ndepen·
dantes. Ainsi, la Nationalc obLient-elle un jour 250 lots dans Ie GlnlOn
Hope pour y ctabJir, avec pel! de sucees cependant, des colons61 . C'est
encore Ie billel df' location qui cenifie la venLe d'nn terrain public. rt vise a
empechcr la speculalion, la monopolisation ell'usage abusif des terres de
la Couronne en rcglemenlant l'cLablissemenL du colon. Alors qu'avanL
1852 ce billet twil d 'abord une promesse tie vel1le, un permis d 'occu pa ti on,
par la suite, iJ temoigm' d'une vente n~elle avec clause rcsoJuLoire pour
non-respect des conditions qu'il slipule.

Lc colon doit salisfaire a certaines exigences pour acquerir une Lerre
publique et s'y eLablir. II doit payer comptant un cinquieme du prix
d'achat du lot qu'il oblient par un acte de vente condil.ionnel et Ie reste en
quatre versements egaux er annuels avec illlcr~rs de 6%. II a six mois paUl
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prendre possession de sa Lerre que lui-meme au ses representams doivem
occuper pendanl au moins deux ans. Duranl les quatre premieres annees
d'occupation, il doil defricher el mettre en culture au mains dix acres de
terre surcem el conSLruire une maison d'au moins seize pieds sur vingl. La
vt'nlC n 'esl co nsideree parfai Le que lorsque toUles les condi lions req uisesonl
ele respeuees. Elle eSL alars raLifiee par des lemes patCnles qui ne peuvenl
eire emises qu'apres deux ans d'accupaLian ou lorsque toules les condi
lions d'elablissement ant ete respeetees, meme si la lerre eSl deja payee en
en Lier62 .

Le colon peut <l ussi Clcheler des Lerres di tes « p<lrtiellemem def richees,> au
« ameliorees ». Ce som des lots qui sont abandonnes par leurs h<lbitanlS ou
repris par Ie gauvernemenl a l<l suile d'un non-respect des regles d'el<lblis
sement ou pour quelquc autre motif. Un chef de bmille peut en outre
ache leI' des lots pour ses fils: « Ainsi un perl' de famille qui a deux grands
g<lr<;ans peut prendre un lopin de six cenlS acres, deux cems acres pour'
lui-meme el autant pour chacun de ses fils. Ie LOut pour $120 ou $180,
pu isque les Lerrains se vendel1l presq ue partou Lde 20 a30 cen IS I'acre. Dans
les endroils Oll il ya des oClrois graluils, il pem s'emparer de ce domaine
absolumenl pour rien 63 .»

Le gouvernemem tenLC de supprimer les obstacles ala colonisalion par
diverses mesures incilalives. Les oClrois de lerre en sonl un exemple. Pour
revaloriser les regions jugees moins feniles el y aCliver Ie peuplemem, les
aULOrites provinciales concedem graluitement aux colons qui en fom la
demande des lerres Ie long de certains lron~ons rouliers. Cela se produira Ie
long des clwmins IVIa lane-Cap-Cha I, Sai me-An ne-des- Man lS- Ri viere-a u
RenaI'd, Malapedia el Kemp!.

Dans son Esquissesur In Gaspesie de 1884.]ean-Chrysostome Langelier
memionne que, sur Ie chcmin de Malandl Cap-Chal, Ie gouvernement met
a la disposition des colons 3042 acres de lerrain. II en offre sur Ie chemin
Marili me, 20338 autres, 18419 sur Ie chemin Kempt el 12452 sur celui de
Malapedia64 . Pour oblenir gratuilemem un lot du gOLlvernement, ]e colon
doit st' presenter chez I'ag-ent des terres regional. Celui-ci eSltCnu d'accor
del' un permis d'occupJlion pour 100 acres a quiconque, eLanL age d'au
mains dix-huit ans, en fail la demande. Le concessionnaire devient pro
pricLaire incommul.able de son Jot si, apres Quane ans, il y a conslruit une
maison habitable et cultive douze acres de lerrain65 .

Les oClrois gralUits sonL supprimes en 1888. Un arrete en conseil relablit,
Ie 30 oClobre 1892, Ie principe de ces oetrois sur Ie parcours du chemin de
Matane aCap-Chal et de la, a Riviere-al.l-Renard 66 . II eSI difficile d'appre
cier la portee n~~elle de celle mesure sur Ie peuplement dl.l littoral nord
gaspesien el de la vallee de la lVlatapedi<l. ,\ LOut It moins, elle a Ie merite
d'Jctiver la prise de possession du sol, surtout dans Ja vallee el dans It'
seCleur Marane-Cap-Chal.
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Les auues terres dl! gouvernement sonl mises en vente. Le prIX des lOts
offerts varie selon les epoques, les regions el 1',Hlrait que ces elernieres
exercent aupres des colons pOlentiels. Au Quehec, ces prix varienl enue 20
el 804: I'acre. En Gaspesie, Its terres se vendent enne 20 et 301[ l'ane. Elles
sont done cedees au prix minimum. Cela s'explique par Ie fail que les lenes
gaspesiennes son! peu en demande; on espere, par ces faUX lcduits. inciter
des colons a venir s'etahlir dans la peninsule.

Un agent des lenes represenle Ie departement des Terres el Fon~ts pour
une elend ue de lerri wi re don nee. II voit ~l la vente des lots, ala perceplion
des comples, etc. II n'a pas de pouvoir decisionnel. Selon I'hiSlorien
Normand Seguin, il exerce une surveillance lointaine et souvenl suspene
elu mouvement d'occupalion 67 II est facilemenl corruptible t'L bien des
marchands de bois poulTaienl en lemoigner. A Ia fin elu 1ge sieck, six
agences sont responsables de la vente des renTS publiques dans les deux
COmleS de Gaspe el de BonilvenlUre.

(.;'1,.('1>", I'l'" J I),\ll.
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L'OUVERTURE
DES TERRES
PUBLIQUES

Au raul's des annees 18.50, dans la plupan des c<lntons longeam Ia cotC'
gaspesienne, Ie gouvernement fait arpentcr des etendues de terrain pour
reponure ade futures demandes. En 1860, certains cantons ont deja plu
sieurs rangs d'arpcnles: Pon-Daniel en a twit, Hope dix, Maria cinq, Cox
quaLOrze, New-Richmond huil. En 1874, Ie gouvernement poursuitl'ex
pforallon et I'arpemage ues berges des principales rivieres des cormes de
Gaspe el de Bonaventure68 .

Vers 1860,374 sao <leres de tenes publiques SOnt mis en vente dans les
cantons gaspesiens. Cependam, il lTSte encore <1 arpcnter des millions
d 'acres couvens de forfots. En 1888, 1087466 ant's son l mis a Ia disposi tion
des colons et ues compagnies [orestieres dLlns les comles de Gaspe (541000)
et de Bonaventure (546466)1,9 La Gaspesie est l'une des regions de la
province 00. Ie volume des tnres uisponibles est Ie plus eleve. Cependam,
l'arpentage, souvem mal fait, est a I'origine de nombreuses confusiom.

Ristigouche est, vers 1885, Ie premier canton aeIre entieremenl cadas
trCo. En 1894, It' comte de Gaspe est cadastre mais de fal;on incomplete.
Dans Bonaventure, Ie cau<lstre cst en vigueur dans les canLOns Carleton,
Mann, Maria, Nouvelle, Ristigouche et dans la seigneurie ue Shoolbrecl
mais incompleL dans les autres cantons et paroisses. Dans Matane, c'est un
peu la meme siLuation71 Ce regime est toutefois ignore pendam long
temps. Le cadastre ne conslitue pas un titre et n'etablit done pas de droi t de
propritte. Dans Ie cas de partage, d'echange, de vente, d'acquisition u'une
panie ou du lOut d'une propriett\ il faut eIre en mesure de bien identifi('r
r('lle-ci. En Gaspesie, retle identification est rendue tres difficile par defaul
ou negligence d'enregistrer les actes affectant Ie panage et la subdivision
des heritages pour diverses fins. Une revision du cauastre sera donc faite
dans les annees 1940 pour que Ie droit de proprieLe de fa plupan ues
Gaspesiens ne prete plus a equivoque72 . En 1850, il existe un bureau
d'enregistremem a Perce; et un autre c'l New-Carlisle. En 1870, il s'en ouvre
un a Matane. Cinq ans plus lard, Ie comte de Bonaventure est scinde en
deux divisions et Carleton obtient son bureau d'enregislremenr. Mcme
phenomcne dans Gaspe, OU Sainle-Anne-des-Monls devien t la deuxieme
division d'enregistrement uu romte vel's 1892.

II est in teressam de relever quelques donnees partiel les sur la quanti te de
lots vendus par les agents des tenes. Ainsi, entre 1867 et 1887,206 canres
sionnaires dans Gaspe et 288 dans Bonaventure (total 494) obtiennent ues
lots. La plupan de ces personnes etaient deja elablies dans la peninsule.
Ces chiffres peuvent toutefois etre infcrieurs ala rrable, car un groupe au
une a.'>socialion quelconque de colons ne sont tnregistrcs que romme une
s('ule unite de concession73. D'autre pan, entre 1909 et 1920,732 lots SOI1I.
venuus par les trois agences de rolonisation du comH; de Gaspe et 565 par
relies du rOmte de Bonaventure, plus 138 auncs enregistres aSaint-Laurent
de Matapedia. Atitre de comparaison, I'agence de la vallec de la Malapec\ia
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enrcgism~, aelle seule, I 780 ventes pour la meme periode. II faut cependant
noter qu'une partie des ventes est revoquee pour une raison ou pour une
autre, ce qui laisse un LOLal net d'appropriations inferieur a ces donnees.
D'a u tre pa n, pI usieurs de <.es lots sam uti lists ad 'a u tres fi ns que celie de la
colon isalion. En dfet, alors que la coupe du bois n 'est permise que pour les
defrlchements, Ie chauffage, la maison ou les clotures, plusieurs personnes
n'occupenl les lots que pour les vider de leur bois.

En Gaspesie, dans Ie dernier quart du 1ge siecle, il y a encore Ie long de la
mer de grandes elendues de lerre propres 11 Ja culture qui ne sonl pas encore
occupees. Edmund James Flynn, depute de Gaspe, s'adressea scscollegues
en 1879 en ces termes: «ce qu'i! y a de rcmarquabJe dans lOutes [Ies]
paroisses [gaspesiennes) ("'est que Ie colon n'a pas encore penelre en regie
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Tablr:au 1.5. Occupation du sol en Gaspesie, /86/, /88/ et /911.

Comll~S

Gasp<'

BOl\j\\"l'JllU1C

Tol,,1

1861 1881 1911
Nom6re Surface Nom6re Surface Nom6re surlace

d'occupallls occupee d'occupanls occupt'e d'occupanls occupee
(en acres) (en acres) (en acres)

1597 109004 :l090 2227R8 4.106 25591:l

1760 158774 2854 247396 4066 ,H·192·t

g 357 2fi7778 5944 170184 8[,72 600837

SOIme: Hfre/H"f/lf'l1l dl.t Ctll/tldtl, 1861. 1881. 1911.

generale, au-dela du deuxieme rang, et dans quelques endroits du premier
rang. n reste encore les lroisieme, qualrieme, cinquieme rangs a coloni
serH .» Un peu plus tard, un autre conlemporain, Eugene Rouillard,
confirme celie situation; jj observe que la region de la Baie-des-Chaleurs,
pourtant de peuplement ancien, « n'est cependant habitee que sur Ie bord
de la mer, a un mille ou deux de profondeur. II eSI vrai que bon nombre
d'autres 10ls sont pris a quatre ou cinq milles de profondeur, mais ceux-ci
ne paraissent avoir ete pris que pour des fins de speculations et attendent
encore des colons de bonne foi 15 . »

Ala fin du siecle, I'occupation des terres interieures se 1imite ~\ quelques
cantons. Les peninsu lai res son t peu interesses a ouvrir des terres dans
l'arriere-pays. Dans une leure adressee a l'eveque de Rimouski, un notable
gaspesien porte un jugement severe sur Ie manque d'ardeur agricole de ses
concitoyens: «il est impossible de se fier sur la population gaspesienne
pour ouvrir ces terres; celles qui sont prises n'avancent presque pas, a tous
les ans, on se propose de eultiver davantage, mais il y a Ires peu de progreso
[... ] II faut done des gens des paroisses cI'en baul qui sont reconnus culliva
leurs qui s'encouragent sur une terre, mais non pas ceue populalion de
pecheurs qui n'ont que la peche dans l'iMe [ ... ] NOire populalion appau
vrie par l'absence de poisson, sans aucune energie pour la culture, decoura
gee par les deues qui pesent sur elle, menace de partir soit pour les [tals,
pour Ie Nord ou pour I'Anticosti, a l'exemple de queJques-uns 16 .»

On a beaucoup pClrle de I'alavisme du Gaspesien, de ce pecheur qui ne
veUl au ne peut quiuer Ie litLOral pour coloniser, comme LOut rural
canadi en-fran.;ais. I1 eSI vrai que pecher est une tradition chezJe Gaspesien.
Meme Ie cultivateur, quand il Ie peut, s'adonne a ceue aClivite. Mais
pourquoi Ie peninsulaire quitterait-il la zone cotiere au il peut pecher el
culliver en meme temps pour s'enfoncer dans Ie bois, pratiquer une activi tC:
peu enthousiasmante et a laquelle il est peu habilUe, y entrelenir un
chemin, defricher, etc.? II peut meme difficilemen t vendre Je bois de sa terre



et ecouler les produils de son sol. Pour les jeunes, il esl plus interessanl
d'aller a I'exlerieur que de s'inSlalJer sur des lerres peu aceessibles el pas
toujours de premiere qual i leo D'aiJJeurs, de grandes corn pagnies forestieres
possedenl de nombreuses concessions dont elles n'exploitent qu'une
infime partie. Ce sont done avant tout des raisons d'ordre economique qui
justifient Ie peu d'empressement des Gaspesiens aouvrir el;1 peupler Ies
rangs,

Le clerge, les politieiens et les «bien-pensants» exhortenl les peninsu
laires a penetrer a I'interieur du territoire el a defrieher. [Is y voient Ie
moyen Ie plus efficace d'ameliorer Ie sort des Gaspesiens soumis aux aleas
de la peche el a l'endeltemenl vis-a.-vis les man·hands. A la Baie-des
Chaleurs en parliculier, on leme, pOUI eviler Ie moreellement des IOlS di'ja
cultives en bordure de la cote, d'envoyer Jes enfams des riverains oecuper
I'arriere des defrichemenls dej;'1 faits, la 011 les tenes som plus reguliere
mem decoupees,

A panir de la fin du 1ge siecle, par suite de mauvaises saisons de pfche
sllceessives et avec Ie developpement de I'industrie foresliere, plusieurs
peni os uJaires vonl ouvri r les premiers rangs imerieurs el eeux si rues Ie
long des rivieres. Cela se produil sunoulJans les (anLOnS longeantla baie
des Chaleurs, dans 1£1 seigneurie de Pabos et dans les canlOns de Perci' et de
Malbaie. En se rderant a ce dernier canton, )'arpenteur S.-N. CasLOnguay
fai I remarq uer vel'S 1900 que la popu Ja lion, « nag-uere eomposee presqu 'ex
c1usivemem de pceheurs s'alwche au sol, laisse Ie bord de la mn el penelre
vel'S I'interieurn ,» II ajoute cependant qu'il «s'ec-oulera plusieurs anni-es
avanl qu'une nouvelle paroisse puisse Sf' former7B.»

Vets 1920, q uelq ues peti tes paroisscs, missions ou colonies ont pI is forme
dans )'arriere-pays: Sainl-IsiJore-de-Caspc dans Ie eanlOn Perce, Saint
Alphonse Jans Hamilton, Saint-] ules dans Maria, Sai nl-Louis-de-GollZague
dans Ie canton Nouvelle, L'AIverne dans cclui de M"nn, Millstream, Sainl
Andrt' et Saint-Fic]t-Ie dans Ristigouehe, SainI-Alexis, Saint-Franc;oi~

d'Assise el L'IrnmClculi'e-Con(eption (Marieville) dans k (anton \ofarapi'
dia. Dans la ri'gion de Marant', l'o(cupation cit's r,tng-s est plus aValletT.

n~lflrlll'l11('1H tk L'AI
H'rne "('1",1920. (Coil.
p,iv<\)
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LESCHEMINS
DE COLO·
NISATION

«La colonisation a donne des resultats satisfaisants mais n'a pas fait les
progres q u'on etait en droit d'en atLendre, parce que Ie manque de chemins
expose les colons a tant de miseres qu'on craint de s'elablir tant qu'il n'y
aura pas de voie de communicalion 79 .» C'est ainsi qu'un construeteur
(conduCteur) de chemin decrit la situation de la colonisalion dans It' seCleur
de Matapedia en 1868. La route est pour les gens de I'epoque un facteur
essentiel au developpement de la colonisation el 11 la croissance economi
que en general.

Les gouvernements lancenl donc des programmes de conslruction de
chemins. Les municipalites jouent aussi un role dans ces projets d'acces
aux lerres vierges. D'ailleurs, 1Cl construClion ella reparation des routes ft

des ponts deviennen tla preoccupation majeure des edi les municipaux. Ces
chemins, genefCl)emenl mal fails el boueux, sont impraticables I'hiver. Du
reste, les surinlendants ont peu de notions techniques et la planification
des rOUles ou sen tiers est souvenl sommaire. De plus, les deputes contralant
I'utilisation des oClrois gouvernementClux, Ie "patronage» et la partisane
rie OIll leur place clans la localisation et la repartition des depenses.

On eparpillt' de fa<;on arbitraire les sommes affenees aux chemins; si
beaucoup y trouveIll leur compte, en revanche, IOlillravail serieux sur un
chemin donne devient impossible. Ainsi, en 1871, on peut lire que 47
chemins sont ouverts en meme temps dans Bonavelllureet 31 dans Gaspe;
or, ces chemins ne $OIll souvent que de quelques arpellls. «Chaque habi
taIll a son chemin ponant son nom », ironise Ie depute de Chicoutimi,
P.-A. Tremblay, se plaignant du regime des bouts de roules el du favori
lisme poJitique dans les octrois de colonisation80. Parfois,l'argent destine
aux voies de communication va a l'ouvenure el a la prolongation de
chemins pour atteindre des chantiers forestiers. C'estencore les deputes qui
choisissent les direCleurs des travaux. Souvent, il ya abus: « ... ordinaire
menl, nOlls dil Ie cure Edouard Guilmet, Ie tiers et plus des sommes
allouees par Ie Depanemenl se perd entre les maillS des conducreurs el
sous-conduCleurs, sans profit pour les chemins de colonisation ... 81 ».

Le manq ue de pon ts sur les ri vieres fai l aussi I'objet de bien des recrimi
nations. Les couts occasionnes pour ponter les cours d'eau grugenl les
oClrois gouvernementaux. Ainsi, la construction des POIllS sur les rivieres
Bonaventure et Mataped.ia oblige la Province pendant une di1.aine d'an
nees it abandonner J'ouverture de bien des chemins dans Ie COmle de
BOnClVen(ure82 .

En certaines occasions, de serieuses disettes conlraignent Ie gouverne
ment aconvertir une partie de I'argem alloue aux chemins de colonisation
en provisions de secours que Ie Gaspesien doit rendre au printemps suivanl
par des (fa vaux de voirie. Le resu Ita l est que les (ravaux depassent en valeur
Ie prix de la farine, cequi fail ecrireau cure Guilmet, apres deux saisonsde
peche desaslreuses sur la cote de Gasp(': « Nous avons plus fail pour la
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colon isa tion avec celle modique qua Illile de brine q u 'a vec de grandt's
sommes deja donnees auparavanl~~.»

Vers 1900, exception faite de la roule riveraine, des chemins decolonisa
tion s'enfoncent a quelques milles fl I'interieur des terres de plusieurs
cantons el de quelques seigneuries. Cependant, Ie systeme d'eparpillemenr
des subsides cause encore bien des problemes. 0 n s'acharne a ussi asui vTe ce
principe qui consisle afaire venir des colons sur les lcrres avan t d'ouvrir les
chemins qui y conduisenl. D'aulres fois, des pionniers s'aventurenl d'eux
memes loin des chemins deja ouvens etlorsque quelques families se sonl
regroupees, elles reclamel1l une voie de communicalion. On gaspille ainsi
des ressources sur des chemins d'une ulilite souvent aleatoire. Vers 1910,
dans certains villages etleurs environs, apparaissenl les chemins macada
mises el les rou tes « gra velees ». On les retrou ve su flout a la Baie-des
Chaleurs. Apanir de 1911, Ie gouvernemenl provincial prete aux autorites
municipales I'argent necessaire it la confection de routes de ce type.

A part la roule riveraine, deux chemins de colonisalion a I'epoque
merilent une certaine attention. II s'agit des chemins Mercier er Lemieux,
du nom de deux deputes gaspesiens. L'ouvenure du chemin Mercier est
organisee au debut des annces 1890 par Ie premier ministre du Quebec f't
depute de Bonavenlure, Honore Mercier. CeHe rOUie part de Saim
Alphonse a six milles en haUl de Caplan ettraverse d'ouesten eSlle call1on
Hamilton. Une dizaine d'annces plus lard, elle se rend dans les cantons
Cox el Hope. Ce chemin parallele a la mer a pour but de Caire penelrer Ie
colon da ns la fOrel el de 1ui donner acces it des lerres j ugees feniles. AIfred
Pelland claironne que ccae voie de communication «doublera I'elendue
habi tee de Bonaventure Ct assurera Ie triomphe deri ni tif de l'agricu hure SU r
les sots prejuges d'anlan81 . » En cela Ie publicistea vu lropgrand: lechemin
LOmbera peu it peu en desuerude.

L'autre roule de colonisation, Ie chemin Lemieux, est conslruitf' enlre
1913 el 1920 a l'imerieur du canlon Perce. Ce chemin qui conLOurne la
pointe de Perce. nail sur un poinl de la route maritime ent.re Weygand et
L' Anse-a-Beaufils, s'enfonce dans les lerres, longe fa voie ferree pour sonir
a Coin-du-Banc, au nord de Perce. On prevoil me me a cene epoque de
continuer Ie chemin jusqu'a Douglastown, ce qui ne sera pas fait. QUf'I
ques familIes s'installem it proximile de ceUe roule.

Pour raviver Ie mouvement colonisareur, Ie premier ministre Lomer
Gouin inaugure en 19021a poliLique des reserves de 100S. Cene mesure met
SOllS Ie conlr61e du departement de la Colonisal.ion un certain nombre de
lots qu'on distribue ensuile ades colons choisis par Ie gouvernemenl. On
tente ainsi d'oriemer el de canaliser metbodiquemenlla colonisarion. Les
reserves doivent. faci Ii tel' les lra vaux de voir ie, red uire l'epal pi lie men t des
colons, leur offrir Ia garantie d'une terre fenile el donner au minislre un

LES RESERVES
DE LOTS
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comrolc sur des regions nouveJles 85 .

Cinq reserves sam creees au Quebec: parmi elles, soulignons celle du
chemin Mercier qui regroupe les lOIS des rangs V Zl Vin du canton Cox, et V
et VI de celui de Hope, soi t 25000 acres. Le premier ministre Gouin j uSLifie
la creation de cette reserve en ces termes: «Pour raviver 1e mouvement
colonisateur dans Ie cornte de Bonaventure et la Gaspesie en general, j'ai
juge apropos de reprendre Ie projet conc;u par feu I'Honorable M. Mercier
et paniellernen Lrnis aeXt'cution cluran ties annees 1889 el 1890 [...Jj 'ai rru
q u'en s'appuyant sur la colonie relati vement prospere de 5t-Alphonse el en
utilisant les deux grandes roules [... ] de New-Carlisle et de Paspebiac. Ie
departement pourrait a l'avenir grouper Jes colons Ie long du nouveau
chemin, tout en favorisantl'ouverture, avec ie temps, des lots StrUes sur Ies
premiers rangs86.» Le centre de ceLte reserve d'environ 25 milles de lon
gueur est Lraverse par Ie chemin du meme nom. En 1908, des 246 lots que
comprend la reserve, 42 som vendus dans Ie canton de Cox et 68 dans eeJui
de Hope87 . Malgre cette reussite apparente, l'experience s'avere un echecet
peu de colons s'y etablissent vraimenl.

Une autre reserve, celie de Matane, eS1 formee en 1904. S'etendan1 entre
Matane el Sayabec, dans Ie seeteur ou sonl situes les villages auue)s de
SainL-Leandre et de Sainte-Paule, elle comprend 252 lots. Saint-Leandre
passe rapidement a 75 familles aiars que quelques annees plus tot ne s'y
retrouvait qu'un petit groupe de colons venus deSaim- Ulric88 . Un chemin
relie la mission de Saint-Leandre aSayabec dans la vallee de la Matapedia.

LE5 SocrtTE5
DE COLONISAnON

En 1869, une loi cream des societes de colonisation est adoptee par Ie
gouvernemel1l provincial. Les nouveaux organismes 011l pour but d'acti
vcr et d 'eneadrer I'etabl issement de colons sur les Lerres publiques, d'atlirn
de nouveaux venus eL d'ouvrir Ics chemins qui s·imposenl. Les societes de
colonisation doivenL compter au mains 30 membres. Elles SOI1l subven
Lionnees par Ie gouvernemenl. LIne societe peut se [aire onroyer un canton
ou une partie de canton par Ie departement des Terres. Les colons, souvent
diriges par des pn~tres ou des notables, mellent en commun Ie travail de la
concession eL defrichenL des lots pour eux au leurs enfanls. Aprcs quelques
annees, fa concession pelIt etre divisce entre [es souscripleurs.

Des juin 1869, un premier de ces organismes est cree en GaspeSte: la
SocieLe de colonisa tion de Bonaven tu re No I. Elic fai t cl' abord cles clefriche
ments dans les cantons Carleton et Maria. En mars 1870, Ja Societe de
colonisation de Bon<Jvel1wre No2 voit aussi Ie jour. La premiere annee,
c\ix-sept colons [011t40 arpellls d'aballis aI'ouest de BonavenLure, dans les
deuxit'me ettroisieme rangs. L'annee suivante, 26 colons font du c!efriche
menL; qua tre d 'entre eux rcsiden I clej'l sur leu rs lots eL six sont en tra i n de se
balirR9 • En 1874, 45~~ lots (8790 acres) sont accordes ,I celLe soci{'te dans Ie
canton Hamillon 9o Dans Ie comLc de Gaspe, unt' prf'micrc societe de
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colonisa tion, dite de Gaspe No J, est reconnue officiellemem en mai 187 I.
Deux ans plus lard, tile demande sa dissolution, considerantavoir alleint
son but en soutcnant, diJ:-elle, 253 colons de Sainte-Anne-des-Monts91 .

D'autres societes cIe colonisation naltrOlll par 1£1 suite et fonctionneront
plus ou moins longlemps. Ainsi, vel's 1883, la Socie((~ Saint-Isidore est creee
dans Ie comle de Gaspe. Patronnee par I'eveque du diocese et plusieurs
membres de son clerge, elle contri bue aouvrir des chemins dans les cantons
Perce et Malbaie et a elablir un centre de colonisation dans les terres
(Saim-Isidore-de-Gaspe). En 1890, une nouvelle societe organisee dans Ie
comte de Bonaventure dJ.rige ses efforts en vue de rapatrier les « compa
Iriotes» partis aux Etats-Unis et desiranl revenir. Elle favorise aussi la
venue de nouveaux colons qui viendraient «d'en-haut92 ». Lesadministra
teurs de celIe societe sont tous des pretres de la Baie-des-Chaleurs. En mars
1890, elle compte 52 membres. En 1905, une autre societe de colonisalion
voit Ie jour dans ce com[(~. PresiMe par I'ancien cure de Maria, Jacob
Gagne, I'organisme veut promouvoir la colonisation dans Bonaventure
« par tous les moyens possi bles, surtou t en fa isam ouvrir de bons chem ins
et en aidant les colons dans leurs premiers defrichements93 .» Constatant
qu'd est vain d'essayer cI'auirer des immigrants, 1£1 societe concentre se~

efforts au rapatriement des jeunes qui travaillem aux Ewts- Unis.
Des societes de colonisation aux visees plus larges surgissent aussi. Elles

utilisent leur argent a procurer certains secours a diverses regions de la
province. Vel's 1900-1905, I'une d'enlre eIles, la Societe de colonisation de
Montreal, fondee par Ie cure Labelle, fait venir a Saim-Andre-de
Ristigouche quelques dizaincs de colons. Cet organisme, dontle secreLaire
est a I'epoque Ie publiciste 1..-E. Carufel, s'occupe de Caire connaltre la
Gaspesie a Montreal el dans les Cantons-de-J'Est et aorganiseI' Ie transport
de ceux qui desirent s'y etablir.

C'est vel's 1880-1890 que Ie gouvernement commence avamer la Gaspe
sie comme region de colonisation. Parmi les principa ux propagandistes de
la peninsule, cilons Jean-ChrysoslOme Langelier dom la brochure
Esquisse sur fa Gaspesie publiee en 1884 est distribuee en grande quantite.
Quatre editions, dont une en langue anglaise, sont imprimees en trois
ans91 . Arthur Buies, Eugene Rouillard, Louis-lephirin Joncas, 1..-£.
Carufel et Alfred Pelland sont d'autres publicistes qu'il convient de signa
ler. En 1866, on avail a ussi publie le Canadian Scenery: District of Gaspe de
Thomas Pye95 . Ce volume illustre de belles lithographies fut !'un des
premiers instruments a faire connaitre la Gaspesie. Au debut du 20e siecle,
Ie departement de la Colonisation met a la disposition du public des
brochures decrivant les regions de colonisation, dont la peninsuJe gaspe
sienne. Ouvrages de propagande [errienne avant tout, lis exag-erent sou
vent les avantages des regions a coloniseI', les presenlant de fac;:on tres
idyllique.
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LA GRANDE
PROPRIETE

ECONOMIQUE

5i une portion du domaine public est mise a la disposition des petits
ac:heteurs, une autre panic, beaucoup plus grande, est vendue, louee ou
affermee a des compagnies privees, oeuvranl paniculieremem dans Ie
seCleur forestier. Aux tenes de la Couronne se joignent les huit seigneurics
gaspesienne appaniennem ades imcrtls privcs. Aun certain moment, neuf
marc:hands se partagent mcme celie de Shoolbred,

Mais, la tenure cantonale qui laisse Ie colon maitre absolu de sa terre
apres J'obtemion des palel1leS, rend anachronique la tenureseigneuriale, Ie
censitaire devant LOujours payer des rrdevances. En 1854, une loi abolitle
regime seigneurial dans la province de Quebec. Des lors, IOUS les droits
concernant Ie seigneur ou Ie censitaire deviennent caducs. Ce dernier doi I

cependant racheter sa concession s'i1 veul en devenir proprietaire. Quant
aux seigneurs, les tilres de leurs domaines et les tenes qui n'ont pas etc
concedees ades colons leur som reconnus en pJeine propriete avec Iiberte
d'en disposer a leur gre.

Toulefois, ces grands d.omaines som rarement lotis et certains d'entre
eux resleront longtemps encore la propriete d'individus ou de compagnies,
generalement americaines96 Acquis d'abord a des fins commerciales ou
specuJatives, leur colonisalion ou leur amenagement routier n'entre pas
tellement dans les priorites des proprielaires. Louis Desjardins, desservant
de Saint-Adela'ide-de-Pabos, en est bien offusque: «Ceue paroisse comme
la Grande Riviere, est une Seigneurie, et c'est certainement un malheur,
parce que les Seigneurs qui s'occupent uniquement du commerce de la
morue, negligel1l1eurs seigneuries, mellent des ennaves ala Colonisation.
Ils concedem leurs terres aun taux Ires eleve el par la, sont 1£1 cause, qu'un
bon nombre n'ayant pas les moyens de payer, vont ailleurs et laissent ces
belles lenes incultes97 » Comme celui de Grande-Riviere, Ie fief de Pabos
offre de belles elendues de tenes cultivables, ce qui n'est pas Ie cas cepen
dant de loutes les seigneuries gaspesiennes. Pour permellre aux colons de
Pabos de profiter de ces espaces feniles, une seule solution semble possible:
« Le seuI moyen que je connaisse pour donner un elan aI'agriculture dans
notre localitc, ecrit Robert Mauger, seraitle rachat par Ie gouvernement de
1£1 Seigneurie de Pabos, qui met un entrave a tout ce qui a pour bUI
l'avancement agricole et la colonisation par Ie prix enorme de 5 chelins
I'arpem qu'elle demande pour ses tenes (... ] Ces terres non concedecs sonl
laissees a ne rien faire, pendant qu'i1 ne manque pas de bras pour les
utiIiser9B ,» Depuis 1844, CelIe seigneurie appanient a1£1 Gaspe Fishing and
Coal Mining Company, A. la fin des annees 1840, I'emreprise anglaise
connalt des difficultes et cesse ses operations forestieres a Pabos. Dans la
decennie 1850, elle possede quelque 133 000 acres de terre, dom 50 000 en
arriere de Grand-Pabos, 50 000 dans Ie camon Cox elle reste dans la region
de BonaVenlUrl"99. Dans les rangs, un couloir large de six milles enlre
Paspebiac el Caplan appanil"nl ainsi ala compagnie. Apres la failJi tl" de ses
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tlablissemenls de p€'che el de bois, la (irme anglaise conserve ses lerres
qu'eJle refuse de vcndre aux colons par 10ls de 50 el 100 acres a moins de
prix exhorbilclntS. EJle lente mcme de faire conleSler les droilsde proprietf>
des pecheurs el eif's colons elabJis sur la seigneurie de Pabos1oo En 1872, sur
recommandalion d'un comil(~ de la Chambre, Ie gouvernemenl rachete des
creanciers de la compagnie au prix de $6250 I It's lenes qu'eJle posse'de
alars, soil 122312 acres lOJ II ordonne ensuite I'arpemage de la seigneurie.

Si ['on peut considerer les seigneuries gaspesiennes COlOme des proprie·
l(~S economiques. une grande panie du lerritOire interieur de la peninsule
I'est aussi. En effet, Ie gouvernement vend ou oClroie aux compagnies
I"oreslieres, minieres, ferroviaires au auLres, de grandes elendues de boises.
Ainsi, en 1890,3000 milles carres de fOreLS sonl aHermes a des enneprises
[oreslieres dans Gaspe et Bonavenlure l02 . Les compagnies ferroviaires
re<;oivel1l aussi plusieurs dizaincs de milliers d'acres. Le gouvernemenL
subventionne alars ce genre d'entrepriscs, SOil en argent, soil en lenes
publiques.

Le lerritoire Silue a I'arriere des premiers rangs gaspesiens elam generale·
menl afCerme ades compagnies forestieres, it survienl differents con£lits
enlre Ie domaine coIonisable el Ie domaine foreslier. En efCel, les mar·
chands de bois elles colons convoilel1lsouvenlles memes lerres publiques,
Ie memc espace geographique. En 1849, une Joi accorde un droit de
propriele simultane au delenteur d'une IimiLe abois el ,1 un colon sur un
lot sil.Ue a l'interieur d'une concession forestiere. Cela veut dire qu'une
personne peut oblenir un billeL de location pour une Lerre dassee propre ~I

la culture sur des terrains sous licence de coupe de hois. Dans ce cas, Ie
marchand a Ie droit de couper certaines essences et certains diameLres
d 'arbres sur Ie lot du colon. Ce demier, lam qu' iI n 'est pas proprie Laire. ne
doit uLiliser Ie bois du terrain que pour son dHrichement, son habitation,
ses clolLlres, elc. II ne peUl pas [aire Ie commerce du bois de son elablisse·
ment el profileI' des revenus de coupe pour payer son terrain. Toutefois,
plusieurs habitants ounepassent ces reglements pour se faire un revenu
d'appoinr. Le delenteur d'une concession forestiere, lui. n'a pas intered. ce
que Ie colon vende le bois de sa terre. Confine a une agriculture de
subsistance, Ie colon, s'i1 veu t gagner un peu d 'argen t. ,e vail oblige d 'aller
lravailler en forcl pour un concessionnaire qui Ie paie mal.

Les conflits Quant aI'utilisalion du domaine public (commerce elu bois
Cl agricullU re) se font sen ti I' la ou la colon isa Lion faille pi us de progreso Au
lOurnant du siecle, par exemple. plusieurs colons, leurs leaders ecclesiasti·
gues et la'iques en tete, se plaignent de ce que la [amille Robitaille, de
New·Carlisle, retarde la colonisation en arriere de Caplan, BonavenlUre,
Paspebiac. Hopetown et d'autres paroisses du CQlTIle de Bonaven ture. Dans
les annees 1870 el 1880, les Robiwille Onl obtenu de vastes limiles abois
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dans cette region atitre d'oClrois pour la conslruction du chemin de fer de
la Baie-des-Chaleurs. Depuis ce temps, ces concessions ne sont pas exploi
leeS, ce qui fait dire aux colonisateurs que les habitants doivent aller Zt
l'exlerieur chercher du travail alors qu'iJs pourraiem « faire des chan tiers »

chez eux. D'aulre pan, quand des colons demandent des lots, les Robi taille
s'y objectent la plupart du temps.

Commencee au milieu du 1ge siecle, celte quereJle au sujet de I'ulilisa
tion du domaine public s'aggrave une quarantaine d'annees plus tard. Les
proprietaires de licences ?;agnent Ie plus souvent comre les detenteurs de
billets de location. Ainsi, Louis Robitaille fail-il annuler en 1902 quelque
150 ventes de lots dans les sixieme, huitieme, neuvieme et dixie me rangs du
canLOn Cox sur lesquels, affirme'l-il, Ie bois a eu~ pille par des colons de
« mauvaise foi J03 ". II eSI meme en guerre avec Ie cure de BonavenlUre,
Thomas Gravel, au sujet de I'implantation d'une colonie au centre du
canton Cox.

Au coeur deces conflits, il ya lOujours la question des droits de coupe sur
les lots. Pour Ie gouvernemem, il faut jouer sur les deux tableaux: s'il ne
vend pas de JOIS, on lui re-proche d'enrayer la colonisation; s'il en vend, a
leur lOur les detenteurs dl' limites a bois poussent de hauLs cris el ldissent
entendre que les lots ne sont pris que pour Ie bois. Lecolonjuge indispen
sable d'utiliser Ie bois de son lot afin de se faire un peu d'argem tandis que
Ie marchand eSlime qu'en utilisam <I son profit Ie bois de sa terre, Ie colon
lui nuit. En plus, ce dernier vend souvent ce bois a de petites scieries
independantes plus ou moins en regie avec la loi.

Plusieurs personnes acquierent des loIs sous pretcxte de les ouvrir a la
colonisation, mais, sous des semblams de defrichemellls, s'occupenl (l'en
exploiter Ie bois pour Ie vendre a d'evemuels acheteurs. Certains de ces
« faux colons» achetent des lots, assurent un minimum de defrichement
pour obtenir leurs lenres patemes et les rev-endem ensuite ades compagnies
foreslieres ou ade petits pmprietaires de scif'ries. D'autres prctentleur nom
a ces entrepreneurs afin qu'ils puisscnt mellre la main sur des terres
vendues it des fins de culture mais qui servent a I'exploitation forestiere
sous Ie couvert de la colonisation. Les lots, vides de leur bois, sonl ensuite
o[[ens en cadeau aux pourvoyeurs de noms.

La colonisation progrcsse donc lentement en Gaspesie. Les personnes
intcressees a ouvrir de nouvelles terres ne sont pas leg-ion. C'est surtout
dans les zones au peupJement plus ancien qu'on commence as'enfoncer
dans les rang-so Ailleurs, il reste encore des lots;l occuper Ie longdu cordon
littoral. De loute fac,:on, Ie travail de la terre ne se g-ag-ne pas facilement de
nouveaux bras, en lOut cas pas aUlant que Ie souhaitent les colonisalcurs.
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De nouveaux adeptes
pour ragriculture

Alfred Pelland ecrivail en 1914 que l'agriculture n'avait guere plus pro
gresse en Gaspesie, de 17S!) a 1840, que de 1534 a 1755!. Cette affirmation est
quelque peu caricaturale, mais il ne faut pas oublier que dans la premiere
moilie du 1ge siede, bien peu de peninsulai res fOOl de la culture du sol leur
aCli vite principale, Malgre certai ns developpemenlS j nteressants, I'agricu 1
lure g'aspesienne de la seconcle moilie du 1ge siecle et du debul du 20e ne
parvienl pas a vaincre ses problemes structuraux et demeure une activite
plus au moins rentable. Elle a meme de fa difficulte <) conserver les
transfuges que les peches lui cedent. D'ailleurs, plusieurs cultivateurs
pratiq uent d 'au tres acti vileS, soit la peche. Ie travai I forestier ou les travau x
publics,

ON COMPLEMENT
DELA PECHE

Dans la seconde moitie du 1ge siecle, Ies observateurs mettem de plus en
plus en evidence 1a complememarite de 1a peche et de I'agriculture en
Gaspesie. De passage ala Baie-des-Chaleurs au debut des annees 1860, un
voyageur remarque: « lei comme sur toUl Ie liuoral de la peninsule de
Gaspe, au resle, I'exploitation des pecheries joue un role imporlan t dans la
production et se mele considerablemem a l'exploitation du sol. De fait,
LOUS Ies pecheurs sam quelqut' peu cultivateurs directement ou indirecte
ment, et tous les culliv3teurs sonl egalemenl un peu pecheurs. Dans ces
circonstances, il est difficile que la culture du sol 11(' souffre pas un peu au
profit de la peche, pI utat que la peche au prof it de la cuI ture2, » II fa udaire
a tten lion au terme « agricul ture)}. II peu t tout aussi bien designer Ie fai l de
becher un peu de terre aUlour de la maison pour se nourrir que celui de
culliver une grande etendue de terrain el vivre des produits du sol. Ce que
plusieurs pecheurs gaspesiens se mettt'l)t afaire en celte seconue maitie c1u
1ge siede, c'est assurer la subsislance de la famille par Ie defrichement et
l'ensemencemem de quelques acres de leur lot. I1s lentem ainsi de s'affran
chir des marchands, comple tenu du prix qu'il faut payer pour I'achat cles
denrees alimentaires: « Quancl un pecheur a un marceau cle terre defrichee
suffisant pour recolter ses palates, it peul vine, meme si la peche est
mauvaise. Jusqu'ici, c'eslle contraire qui a eu lieu, el il fallait une bonne
peche pour etre en etal de se procurer des provisions qU'on etait oblige
d'acheter3 • » De louIe fa\=on, c'est souveml 'epouse etles en fanls d u pecheur
qui besognem sur les jardins potagers el les petits champs de la famille;
travail rudimentaire el qui ne fait emrer aucun argent a Ia maison i , On
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continue cependant a acheter bien des c1enrees chez Ie marchand, car on ne
peut les !rouver ailleurs,

Les difficultes incitent les pecheurs adiversifier un peu leurs activiles
estivales. La Gazelle des ca.mpagnes du 13 mars 1884 exprime la silualion
de Celte fa~on: «Ce n'es! done a propremfnt parler que dcpuis environ
trente ans que fa Gaspesie a commence it etre colon isee; ce n'esl.q ue lorsq ue
Ja monle s'est un peu eloignee dl! ri vage, 10 rsq ue lcs maisons de com merce
ont senti Ie besoin de diminucr les avances etle credil, qu~ Ies habitants sc
sont vus forces de ddrichpr el cl'ensemencer leurs lern's'.)} Deja, en 1861, Ie
cure de Port-Daniel ecrit fierement de ses paroissiens que « tous derobent
maintpnant <'l 1a pechp Ie primemps el I'automne un lemps qu'ils ne
croyaient pouvoir lui refuser autrefois. mais qu'ils jugem aujourd'hui
mieux employe a l'ouverlurp de leurs lfrreS6 ,» Lars d'une hall.e <'I Sainte
Anne-des-Moms, a I'ete 1857, P iene Fonin conSLa Ie un peu la meme chose:
« Les habitants de Sle-Anne-des-Moms sam agriculteurs et pecheurs. lis
vont a 1<1 peche lorsque leurs semences sonl faites, PI. cessel1l de se hvrer it
celle occupation, lorsque Ie lemps arrive de faire la moisson. Puis, la
moisson finie, ils prennenl. ce que I'on appelle la morue d'automne.. .7)}

Cependant, 1£1 sitUation n'eSl pas panout la meme. En effet, dans bien des
pndroi ts, cette prcocnlpation agricolc eSl encore su perficielle. Thomas Pye
mentionne meme en 1866 que, parLout sur la COle, de !'Jew-Richmond a
Cap-Chat, la culture elu sol n'esl qu'une occupation secondaire par rap
pan it la peche8 Le temps accorcle accHe aClivilC, source princip<lle des
revenus, prime s<lns comredit sur lout travail de la terre. Avanl que Ies
maisons de commerce ne se mellem a reslreindre Ie credit, il est plus
allrayant pour Ie pecheur de suhvenir ~l ses besoins pn faisant appel aux
man·hands. De pJus, a cette epoque, iI est djfficile de ne pas faire affaire
avec les grandes firmes commcrciales. Un curt' de Grande-Riviere nous
I'expliq ue: « [ElIes ] ref useront au culti va leur les av"mces necessaires, la ndis
que Ie seul titre clf pecheur sera un titre <'I leurs bonnes gra(es f... ]; e( Ja
popuJatjon ('-tanl loute plus ou mains endeuee envers ces Maisons, il s'en
suil que Ie pallvre pecheur qui voudrail se faire colon, aurait d'abord asc
meltre en opposi l.ion directe, avec d 'impiloyables crt'anciers er n 'aurai l, au
debut dc sa nouvelle carriere, que la perspective cl'une ruine presquc
comp1ele9 )> De meme, plusieurs pecheurs, partic ulieremenl a Ja Baie·cles
Chaleurs, cloi venl se cleplacer aux grands t'labl issemen (S de Ja cote de Gaspe
et de la COle nord du Saint·Laurent pour faire la peche juSqll',1 ('automnt'.
Cela les empeche de cultjver leur marceau de (erre et Its contraint <.1 lout
acheter chez Ie marchand. On peUl done dire qu'au fd des 'Ins. de plus en
plus de pccheurs se mellenl;\ cultiver un tant soit peu leurs lopinsdp terre,
mais que dans I" plu part des enclroi lS, c'est 1£1 peche q II i esl. encore I' indus·
lrie dominante,
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FAIRE CULTIVER
CES PECHEURS
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Nous avons deja mis en evidence Ie role (enu par Ie clerge et plusieurs
notables gaspesiens tels que deputes, avocats et medecins pour faire pro
gresser l'agriculture, Leurs incitations prennent me me souvent des allures
de croisade, Tous les efforts, tous les arguments possibles sont employes
dans ce bul. La peche devienl dans leurs discours la cause principale du
sous-developpement de ]a Gaspesie landis que I'agriculture est pen;ue
comme la voie de I'aven:ir et du bien-etre materieL

Les prelres gaspesiens sont les promoteurs les pI us inf! uen ts de cetle idee,
SOLlvent eux-meme~ fils de terriens, ces c1ercs sont convaincus, comme la
plupan des elites canadiennes-franc;aises de l'epoque, des venus de l'agri
culture, Le spectacle des villages agricoles aiscs el prosperes qu'its onl
observes dans d'aulres regions el l'image du pecheur gaspesien exploile,
pauvre, enderle, accusenr. un contrasle dont iI est lenlant de lirer pani: on
acereditera ainsi le prejuge selon lequella peche ruine son homme landis
que I'agriculture I'enrichit.

Forts de ceue conviction, ces agenrs de colonisation asoutane se mesu
renl aux influenres compagnies de peche, de meme qu'aux seigneurs el
detenreurs de concessions [oreslieres qui om acquis des tenes pour autre
chose que la production agricole, Plusieurs membres du clerge s'impli
quem lreS direclement, prenam la tete de socieres de colonisation ou
d'agriculture, patronnanr des cercles agricoles, guidant des colons vers les
Lerres inrerieures, etc. Louable dans ses intentions, leur demarche ne lienl
pas LOujours compte des realites geographiques, economiques et sociales
du milieu, Des projers plus famaisistes que ration nels echouent ainsi en
plusieu rs occasions,

Pour certains, si les pecheurs partageaienl convenablememleur lemps
de travail enlre la peche et l'agriculture, ils pourraienl vivre aisemem, Le
cure Thomas Beaulieu de Port-Daniel en a la conviClion: « Ce qui semble
de premiere necessite ici, et Ie plus propre a favoriser les vrais interels du
distriCt, c'esl l'encouragement de I'agriculture, Du moment que nos habi
tams pourronl s'y Iivrer sans enlraves, devenant independams de leurs
marchands, et pouvant disposer aleur gre des immenses produits de la mer,
q u'ils savenr si bien exploiLer, ils acquerrom en peu de lemps une aisance et
une prosperite peuH~lre sans egales dans Ie reSLe du paysIO,» Georges
LeBoulillier, douanier et agent des terres, affirme pour sa part: « La
conclusion, la peche eL la culture s'enlraidenr, c'est qu'avanr d'entrepren
dre la peche, il faut elre bien elabli sur une lerre en bonne culture ayant les
batiments convenables: c'eSl que pour encourager les pecheries, il raUL
encourager I'agriculture. L'agriculture est la base de la peche, comme
ailleurs elle est la base des manufactures el de l'indusrrie L1 ,»

Si plusieurs agriculturistes se salisfont de voir les pecheurs ensemencer
quelques arpents Ie pril1lemps, d'aulres n'en continuent pas moins de sc
faire les ap6tres d'une conversion LOLale du travail de la mer acelui de la
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lene. Lt's peninsulaires sont pauvres, nOlent-iis regulieremenl, parcc
qu 'i ls ne s'occupent pas assn de cui Lure. Ce que plusieurs ouhlien Lde dire,
c'est que la ea use direett' ele c;elle pau vreu.' reside pI us dans I'organisation de
I'induslrie de la peche que dans l'aClivile elle-meme.

L'exemple de cultivaLcurs qui lirent un certain profit de leurs anivites
agT<:\ires, particulieremenl chez les anglophones, revienL conLinuellemem
sous la plume des chran iqueurs de I'epoque. Ainsi, Joseph Sansfac;on ecrit
dans la Gaul.lf' des campa.gru's: « Les Cascapediacs c<:\tholiques sont
comme eeux de CarielOn el de Maria, aLtachesa la routineen fait d'agricul
Lure, et ils Ont beaucoup de peine a soutenir la concurrence avec les
proLesta ms, presq ue lOuS Ecossais, synonyme de bons eu II ivateurs. Ceux-ci
SOnt ingenieux, invenlijs et surtouL vivem de peu I2 .» Auguste Bechard
tlecrit, lui, les succi's d'un cultivateur insLalJt depuis 24 ans a Grande
Riviere: « Lui el les plus ages de ses enfams se mirent a defricher cetLe
nouvelle terre et a recommencer la vie. lis laisserema leurs voisins Ie soin
d 'eng-ra isser Ies marchands jersiai s de leurs sueurs au moyen de Ia peche ala
moruc: i Is se Iivreren t excl usi vemenl a la cu hurl' de leu r ferme [... ] Aujour
d'hui, il est parfaitcment a l'aise [ ... ] Ce que M. Desjardinset sa familleonL
acqu is, on Ltrouvc sur leur terre, est a eux seuls eL pOll r eux seuls ( ... JVoyez,
ex'lminez l'apparence des tenes voisines de ceLie famille de laboureurs,
voyez ces tenes ayant Ie mcme sol, la merne fertilile, Ie mcme clim'lt elles
memes mOyens de culture; voyez, dis-je, el compare?, puis clites s'il est plus
avantageux de pecher ou de cultivcr la tene; dites, si les esclaves desjersiais
ne sont pas malheureux par leur faule I3 .})

Malgre les exhortations de routes sortes, les progres de J'agriculture sont
lents, surtout dans Je cornte de Gaspe. Plusicurs propagandistes de I'agri
CUllU re perden t patience et proposel1l des mesu res draconn ien nes: « L1 n des
moyens les pI us puissams pou r forcer les gens c1 eu hi vel', selon un mission
naire, serait unc loi passee en Chambre, defendant de commencer la peche a
la morue avanl le commencement tle j uin. Alars ne pou van t salisfaire leur
goth passionne pour ce melier, qui les force a jeter leurs ligncs a I'eau
larsqu'ils devraienl enscmencer leurs lenes, ils ne se Jivreraient ala peche
qu'apres s'ctre assure quelque moyen de subsistanee pour l'hiver suivanl,
en prenant Ie mois df' ma i pour les semenees. Ta nl q u' il n 'y a ura pas de loi
prohihanl la peche pendant Ie printemps, la pJupan demeureront sourds
aux voix amies qui leur repelenr depuis longlemps: cuILivez done vos
terres I4 .» D'autres, tel Arthur Buies, sont moins aULOritaires mais plus
cyniques: « lorsqu'on lit dans les journaux que la peche a manque, on est
effraye a I'idee d'une veritable calamite, d'une famine en regIe. Mais c'est
un bonheur providenliel que la peche fasse d(>fauL, et si ceLte calamitt
pouvait se produire plmieurs annees de suire avec circonslances de plusen
plus aggravantes, la Gaspesie serait sauvee Ct la colonisation en ftrail une
bienfa isan Ie et fruetueuse ('onqucle l5 . »
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Tableau4,6, Cullureselrecoltesen Gaspesle, 1850, 1880el1910(quantitesen
boisseaux).

Produits 18~0 1880 1910

Bonavenlure Gaspe Bonaventure Gaspe Bonaventure Gaspe

Ble 21694 29~8 35839 27696 18459 6861

Orge J0620 9328 31932 13361 41021 ~9 235

Avoine 93247 6878 194570 71220 523087 322458

Seigle 482 1242 5529 6609 465 2172

Sarrazin 70 64446 1543 3~ ~09 1275

Palales 144788 57114 704432 ~53600 636 276 114468

Navels 22721 5498 101490 83473 102078 68501

Pois e[ [e~es 1308 1 139 2257 5893 1514 3239

Foin (wnneaux) 8451 5305 16891 13575 41974 .B6.~1

Sourcr: Recerlsemenls du Canado, 1851, 1881, 1911.

Tableau 4.7. Evolution numbique du eheplelgaspesien, 1850, 1880etl910.

Especes d'animaux 1850 1880 J910

Bonaventure Gaspe Bonavenlure Gaspe Bonavenlure Gaspe

Boeu[s 1952 899 1041 905

Vaches lail jeres 2757 1431 ,n8~ 24.~2 8469 7669

AUlres bovjn~ 19% 8~1 2761 2028 11435 8957

Chevaux 1283 506 2316 1449 5/j1 4886

Moulons 8917 ~ 121 12616 9447 17252 I J 448

Pores 3510 2022 7166 6090 9714 10811

• Compris dans AUlre, bovlns.

SOUTce: Recensemmlsdu Canada, 1851. 1881,1911.

Au debut du 20e siec]e, certains observaleUl's enlrevoiemle probleme de
fac;on differenle. Paul Hubert eSl I'un de ceux-la. Pour lui, « la peche doil
avail' ses adeples. lOUl comme la culture. Vou loir com bi ner les deux eSl une
erreur. On pew lreS bien developper simultanemen lIes pccheries ell'agri
cullure sans que I' une nu ise aI'a ulre [ ...1Au Iieu de regarder [Ie Gaspesien]
avec dcdain, encourageons-Ie, organisons-Ie, sorLOns-le de son apalhie.
cause€' par Ie mcpris de ses compalrioles I6 .»

Si, au louman! du siecle, des difficultes dans les peches amenent plu
siems peninsulaires i s'oauper ctavanlage de la cullure du sol, d'aulres
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som au contraire atlires par Ie travail forestier, qui se fait d'abord I'hiver,
mais aussi de plus en plus Ie printemps etl'ete. Pour plusieurs fervents cle
l'agricullure, tel G.-E. Marquis, ce travail en foret entraine la negligence df'
la terre: lorsque la peche diminue, on croit se rauraper en laisant des
billots ou en lravaillant dans les scieries17. On admet que les chantiers et la
drave procurem au nouveau colon Ie revenu d'appoint necessaire a son
installation et it I'enlreticn de sa famille, mais celui «qui veLlI {onder un
foyer durable doil se metlre dans I'idee que c'est ,1 son 101 qu'il doit donner
Ie meilleur de ses pen sees et de son travail J8 »

LA FAIBLESSE
DES MARCHE~

Pour qu 'une agriculture soit rentablf', i) lui faul des debouches. En Gaspe
sie, l'eloignement des marches et la carcnce des moyens de transport et des
voies de communicat.ion pour les alteindre expliquent. en grande partie Ie
retard de I'agricu lture elle peu d 'a urai t qu 'elle exerce com me mode excl u
sif de subsistance. Le marche local, lui, est. ln~S limite el peu susceptible
d'expansion. Pourquoi cultiver plus que ce qui est necessaire it sa subsis
lance, demandent bien des Gaspesiens en reponse aux diverses incitalions
qui leur sont faites?« Aquoi sen, dit·on, d'avoirdu grain it vendre, si, faute
de debouche, il nous faut Ie ceder aux bourgeois pour un viI prix '9 .» En
effet, les maisons de commerce achel.ent les surplus agricoles des culliva
leurs de la meme fac;:on que Ie poisson des pecheurs, c'est-a-dire aun prix
m':s bas et en echange de marchandises vendues assel cher. «Nous avons
deux marchands a Perce, souligne un cU[livaleur de I'endroit, et. la farine
en ce momenl se vend de $5 a $7 Ie quart. Nous recevons peu d'argem ell
echange de nos produits f't inutile de dire qne nos marchancls font de belles
affaires. II est LH~S difficile de se procurer des hommes pour nous aider aux
recoltes. fI,'ous payons j lIsqu'a $ I6 par mois duran tIes foins20 » Vendre aux
compagnies n'est done pas rentable et faire credit aux pecheurs est impen
sable car Ie cult.ivaleur qui s'y risquerait aurait de fones chances de ne
jamais etre paye, les mai.sons de commerce prenanl lout Ie poisson des
pecheurs, c'est-a-dire leur seul revenu.

Apanir des annees 1880, Ie seul moyen pour Ie CUlli va I.eur cI 'attcindre les
marches nationaux consisle aemprunlcr Ie chemin de fer Intercolonial a
Dalhousie ou Campbellton au Nouveau-Brunswick. Mais on ne s'y rend
pas comme on veut: Ie service de steamers qui fait la navet.te enlre la
peninsule et ces localites demeure irregulier et peu organise pour Ie trans
port des denrees agricoles. Quant au chemin de fer de [a Baie-des-Cbaleurs,
dom on acheve la construclion au debut du 20e siecle, it est en 1920 d'une
inefficacite chronique; i1 n'est pas outille pour transponer de fac;:on rapide
et reguliere une quelconque production agricole vel'S les grands marches.
De plus, les taux de transport demeurent eleves, sinon prohibitifs.

Cette carence des moyens de communications qui ne permet pas a
l'agriculture de s'imegrer a I'economie de marche nationale, affene aussi
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l'eievagf'. Le cure Morissf'llf' de Baif'-des-Sables, dans Ie comte de Malane,
en lcmoigne a la fin des an nees 1880: « On pourrai l ycu lli ver avee profilles
cereales, Its legumes et y Caire l'elevagf' des animaux, rnais Ie marche
milnque pour l'ecoulcmel1l. des produils, quels Qu'ils soient. La slalion de
chemin de fer la plus rapprochee eSI celIe de Sl-Onave de l\·1elis, <1 lreize
milles de dislance. Commenl veUl-on que des besliaux puissenl se vendre
avec profit, quand il faulles conduire f1 pied aussi loin Que eela [... ] it but,
pour les cond uire. prendre une journee entiere el [ai re des de penses de rou te
qui enlC'\'ent lOUI Ie profit, puisQue Ie cultivaleur eSI oblige de venclre ses
animaux Ie meme prix que Ie cultivateur voisin elu chemin de [er21 . "

Les marches IOCill el reg-iona] demeurem done les principaux debouches
aux produits agricoles. lis SOnt cependant limiles aux paroisses ele
peeheurs, aux magasim des eompagnies de peche et aux chanliers fores
tiers. Ces marches Qu'on ravilaille en foin, en avoine, en pommes de lerre,

Boutiqu(" {(t· ror~['[()" ;',
<;;1' nl{'-.'\n 1ll'-J('s-MollIS
en 1911l. Photo: iv1<lrilis
B"rb(",," (;'\'INC)
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en porc, en [romage ct en beurre sam trap limites pour stimuler vrai mem If
dcveloppemenl agricole.

Ainsi, alars que I'agriculture du centre de la province se convenitgraduel
lemenl aux besoins des marches, celie de la Gaspesie continue d'en etre Ie
plus som'em qu'une de subsislance, d'auLO-suffisance. Dans la seconde
moitie du 1ge siede, en plusieurs endroits, on cominue d'importer non
seulement certaines denrees telles que la farine et Ie lard mais aussi du
boeuf, du saindoux, du beurre, du savon, du son, des legumes, et ce, ades
prix souvenl eleves. Vers les annees 1860, un marchand de Sainte-Anne
des-Monts importe LOuS les ans 100 quans de Carine, de 600 a800 minots
d 'orge el de I 000 a 1500 barils de pommes de terren

D'autre part, ]'induSlrie locale restera encore embryonnaire; les anisans
ne sont pas lreS nombreux el sou vent ils travaiJlenl pour les proprielaires
des grands magasins. A Paspebiac, par exemple, la compagnie Robin
possede line ferron nerie au des artisa ns fabriq uem el reparent certains
instruments. Mais cela eSl loin de repondre a taus Ies besoins: « Ce qui
manque Ie plus a la population de la Gaspesie, ce sam les gens de metier.
De bans au vriers dans tau tes les branches trouverai en l aisernen t as 'y placer
dans des conditions avantageuses, et auraient une clien[(~leassuree. Faute
d'ouvriers, on est oblige de faire venir de Quebec et d'ailleurs les meubles de
menage, Jes voitures et Ies instruments araLOires dam on a besoin 21 .»

Une agriculture" de subsistance comme celie que I'on rencontre en Gas
pesie au 1ge s iccle n 'eSl axee vers aucu ne specialisation: elle s'orieme pI UIOI

vers la polyculwre. On vise d'abord la production de cereaJes el de pommes
de terre, denrees alimentaires immediatement utilisables24 .

Comme ail leurs dans Ia province, les cultures qui progressenl Ie plus
sam I'avoine, Ie foin et I'urge. L'avoine, culture pel! exigeante quanta la
qualite des sols, occupe de" loin la premiere place, couvram plus de la
moitie du sol utilise pour les semaiJles. L'ecan s'accroll graduellemcnl par
rapport <tux autres cereales, en paniculier Ie ble, qui periclite en Gasptsie
conllne aillt'urs au Quebec. Le sarrasin demeure populaire a la Baie-des
Chaleurs landis que I'on cultive Ie seigle principalement sur la COle du
fleuve Saini-Laurent, en paniculier dans Ie secleur Cap-Chal-Sainle
Anne-des-Munls, au I'on semble aussi apprecier la culture de I'orge.

Les moulins a Carine se font rares; iI faut souvem parcourir de gran des
distances pour faire moudre son grain. En 1880, on lrouve dix·huit de ces
moulins dans Ie comte de Bonaventure el qualOrze dans celui de GaSpe2~.

En 1910, il n'y en a plus que sept dans Bonaven ture et q ua tre clans GaSpe~6.

Celte baisse est pellt-etre due aux quelques progres dt' I'elevage el de
I'industrie lailiere, les grains servant alors de plus en plus a nourrir les
beles. On ne trouve pas non plus beaucoupde machines atraction anima Ie
pour battre Ie grain; on ulilise encore Ie fleau, insLrumemcompose de deux
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balOnS articules avec lequcl on bat Ie grain manuellemenl.
Bien qu'on enregistre certains progres vers la fin du 1ge siecle, 13 mecani

salion agricoJe el les nouveaux procedes de culture mertenl du temps a
s'implanter. On reproche volontiers au cultivateur gaspesien son esprit
rOLllinier et son manque de connaissances techniques; iI ne sait pas orienter
et rationaliser Ie choix de ses cultures etles methodes d'exploilalion de sa
terre. Un collaboraleur de ]a Gazelle des campagnes ecril en 1866: « Dans
nos paroisses (I'ouesl du comtc de Bonaventure) on ne cultive pas suivant
les regles de 1'art, on fait ce qu'on a vu faire a ses peres, jamais plus,
quelquefois mains. Tant que [a terre n'est pas lOut a fait cpuisee, on se
vautre dans Ie chemin de la routine. Mais la negligence a recueillir les
prccieux engrais qui se perdent de tous Ies COleS, la negligence a fossoyer
convenablement, la negligence surtout a- bien choisir [3 semence et a- (aire
des labours d'aulOmne, ceHe negligence produil sur les ressourccs de nos
agriculteurs les memes eUels que [a consomplion sur les forces du corps
humain: elle les epuise peu a peu27 .» Pour la production du foin, on
remarque aussi un cenain manque de rationali((~ el de connaissances
agricoles. Jean-ChrysoslOme Langelier ecrit ainsi: « En beaucoup d'en
droits, on sui l encore I'affreuse routine qui consisle a(aire des prairies sans
guere semel' de graines de (oin, puis a laisser ces prairies en fain tant
qu'elles ne sam pas compJeLement incapables de produire. On comprend
qu'avec un parei! syslelTIe, il est impossible de reCOller beaucoup de foin,
mOme dans les lenes les plus sLlsceplibles d'en produire quand elles sont
bien cultiveeS26 .»

TouLefois, les eullivaleurs gaspesiens savenl Clre ingenieux. Ainsi, ceux
de la Baie-des-Chaleurs protegent leur foin des imemperies d'une fa(,:on
bien particuliere: its Ie mellent en berges, grosses meules qui ont de seize a
vingl pieds de haul. Pouree faire, i1s foulenlle foin ella paniesuperieure,
qui rcssemble a une luque, est ppignee au raleau et rpcouverlt' de paille
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fac,:onnee en forme de toil circuJairc. Ainsi, la pluie nr pent'lre pas au-delA
de deux pouces. En quelques jours, Ie LOW forme une masse com pane el
quand on veut y prendre du foin, on coupe des « menees» venicales avec
une hacheZ9 Le fain ainsi dispose demeure de bonne qualite. On procede
egalement de ceUe fa(on pour conserver Ie grain, \lU que Jes granges sont
generalement assez pelites.

La culture des legumes progresse elle aussi. C'est vrai particulieremenl
pour 11" navel, mais egaJemenr. pour d'aurres produits alimenraires. Ainsi,
la pomme de terre sera Jongtemps, avec Ie poisson. l'aJiment de base de la
population: Ie sol sablonneux que \'on relrouve presque parlour. est tres

,. Pour I" prodll( lioll elu
foin. 011 r['marque' un
«') !alll manque d" ralJO
llalil(' el de cOJ\nai,slll1('('s
a~rj(o""." (ACN)



3-18 Histoire de La Gaspesie

favorable a celie culture substanlielle qui demande peu d'allention. C'est a
l'ouesl de Carleton que I'on en voit les plus grands champs.

Les terres gaspesiennes etant de qualite fort inegale, surtout dans Ie
comte de Gaspe, les produits de la mer servent a fertiliser Ie sol. On a
peut-ttre exagere I'importance de ces engrais nalurels mais, comme Ie
souligne Eugene Rouillard, on ne les utilise pas mains courammenr, en
paniculier a Ja Baie-des-Chaleurs: « Un autre appoint precieux pour Ie
culti vateur gaspesien, dir.-il, c'estl 'engrais dom il a besoin pour ses terres et
que la mer lui fournit avec une profusion sans egale. Pendant que dans les
autres panies de la province, I'on est Ie plus souvenL oblige de recourir a
l'empJoi d'engrais anificiels, ici la mer vient deposer sur les rivages, en
quanlileS enormes, un excellent varech ou goemon qui ne coute que Ie
trouble de Ie recuedl ir. II y a a ussi les dechels de poisson qui consli tuen tun
engrais des plus feniles:l o. »

Ces produits de la mer (varech, morue, hareng, capelan, plie, bomard ... )
sam deposes soit ala surface du sol, soit dans les sillons meme des terres en
culture, metes au fumier Tres efficaces sur les terrains humides, ces fertili
sams peuvem faire pousser les pommes de lerre dans des sols juges tres
pauvres:ll. Leur utilisation est plutot mal vue par les compagnies de peche,
qui se plaignent, aton ou araison, qu'ellefail diminuer les stocks de botlte
pour la morue. Auguste Bechard decritla fal;on doJ1t s'effecLUe Ie transport
des dechets de poisson vcrs les sols en culture dans la region de Perce, plus
precisemenl entre Ie cap Blanc et Ie cap d'Espoir: « Ce chemin est rempli de
voitures, presque toules trainees par des boeufs, qui charroient sur les tenes
les tetes de morue en tass('es su r Ie ri vage [... ) Chaq ue voi lu re est montee par
une Jeune Gaspesienne, qui, pour se faire oublier la marche lente et
monotone de son indolent quadrupede, chante gaiemenl les airs du
pays32. »

Avanr Ie 20e siec1e, les t.roupeaux de bovins som rares: « ... Ies cu Iti vateurs
nous om dit que faute de marches et de communications, ils sont forces de
negliger l'elevage des animaux», note un voyageur en 18853.~. Au debut de
ce sieck I'induslfie laitiere s'amorce et on commence a s'imeresser a
I'elevage des vaches. « Presque touS les culti vateurs que j 'ai rencont res dans
Ie comte de Bonaventure, indique Charles Marcil en 1914, se proposenl de
suivre un systeme de rotation qui, applique a leurs tenes, leur fournira Ie
moyen d'elever et de nounir plus de vaches qu'actuellement et leurs cerdes
agricoles commencent aacheter avec les oClwis qu'i1s rec;:oivent du gow.:er
nement, des taureaux de premiere classe de races laitieres Ayrshire et
canadienne pour ameliorer leurs vaches communes d'a presentH »

Comme c'est Ie cas pour Ies chevaux et les bovins, Ie nombre de pores
augmeme, particulierement sur Ie littoral nord. Au debut du siecle actue),
on expedie apartir des Capucins un nombre croissant de ces anima ux pour
Ie ravitaillement des pastes de PentecoLe, de Baie-Trinite et de Clarke-City
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sur la Cote-Nord. Certaines ann&es, on en t'xpedierail jusqu'a mille
u ni[ts3~.

L'c"levage des ovins progresse c"galemem. L'avamage avec It's mOUlons,
c'esl que J'on peul les fa ire paill"t' sur lcs terrains pau vres ou lrap accidel1lt's
pour la cullure all l'{levage de vaches Jailieres. On pense mrOl'" que Ie
prcheur gaspc"sien pourrail se !ivlel" ?l 1'c"levage de plusieurs ovins sans
nuire ason aClivilC premiere. l\his lit encore, on se heune au prableme des
debouches.

Le nombre d'animaux par exploilalion agricok demeure faible. En
1871, la moyenne estseuJemenl d' une adeux vaches paderme. En 190 I, die
eSl d'une it quaLreS6 . A l'ouesl de la Baie-des-Chaleul"s, It> bC'lail est plus
nombreux el de meilleure qualilt'. Les ressourres fourragcres y sam d'ail
leurs plus abondantes. Qu'd suffise de rappelcr la prcsence des prcs de la
riviere du Loup, ,i q uelq ues milles de Risligouchc Deu x fois par ann(T, au



350 Histoire de la Gaspesie

primemps et a l'automne, des inondations les enrichissent d'un depot
limoneux servant d'engrais et permellant la production d'un foin long,
serre et sale.

LESZONES
AGRICOLES

Comparee a d'autres regions rurales du Quebec, l'elendue des terres culti
vables est pi utodai ble en Caspesie. Au 1ge siecle, I'agricultu re se pratique
surlOut dans Ie comte de Bonaventure et dans Ie secreur de Matane. En ]857,
un rappon gouvernemental mentionne que « Ie long de Ia Baie-des
Chaleurs s'etend, entre Its montagnes etle rivage, une bande de pays riche
et d'une surface comparativement unie, courantde la riviere Cascapedia au
Port-Daniel, c'est-a-dire sur une longueur de cinquante milles, dont pres
que tous les points som colonises sur Ie devant et meme, en quelques heux,
assez profondement dans I'interieur37 » Quant aI'ouest de la bail' elle long
de la riviere Risligouche, ce secteur « serait excessivement favorable a la
colonisation, n'etaient It's graves inegaliles de sa surface. Les versants des
monlagnes, qui sont t'r~'quemment impropres au labourage, a cause de
leurs penles rapides, occupent une grande partie de la surface du pa ys38. »

Toutefois, dans ce demier cas, les fermes de la zone Iillorale semblent
plus nombreuses et plus prosperes qu'ailleurs. Les constructions s'agran
dissen t et sou ven t, aCOle du « Jog house », se dresse un ba timem spacieux et
de bon gout39. Certains cultivateurs sont meme devenus proprietaires de
veritables domaines. Ainsi, vers 1863, John Fraser possede, aI'embouch ure
de la riviere Matapedia, line exploilalionde 5 000 arpents.ll a douze boeufs
et dix-huil chevaux de trait, dix-sepl vaches Iailieres, un grand nombre de
boeufs d'engraissement, un lroupeau de ]30 brebis et agneaux el une
porcherie d'une cenlaine de" teteS 40 Fraser a achett en 1843 une grande
partie de la propriele de Robert Ferguson.

Vers 1880, a l'ouestde Bonavenlure,la plupan des gens vivent d'abord de
I'agriculture. A I'est, jusqu'a Anse-aux-Cascons, i1s vivenl en general de"
peche el de cuI ture, sauf peut-etre pour Ies paroisses anglophones de
New-Carlisle et Shigawake, ou I'agriculture est preponderanle41 .

Au debut du 20e siecle, dans Ie comte de Bonavenlure, seulement quel
ques paroisses comptent une importante concenlration de pecheurs. La
zone agricole ne comprend generalement qu'une lisiere du liltOral, ne
depassant guere deux ou trois concessions (rangs). Une coulume franr;aise
liee a la division de telTes el au mode de succession semble freiner Ie
developpement agricole. En dfet, la tradition veutqu'en mourant, un chef
de famille divise son bien enlre ses fils. Or, celle division se fait toujours
dans Ie sem de la largeur du terrain, de sorte que Ie long du rang cotier, la
ou la colonisation est la plus ancienne, les terres sonl tellemenl subdivisees
en bandes de 30 ou 40 arpents de profondeur sur quelques verges agraires de
largeur qu'il devient impossible d'y cultiver. C'est un autre faneur qui
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pousse bien des jeunes aq uiller Ie foyer pour s' inslaller plus hau I dans les
terres ou 3 s'expanier.

Dans Ie COmte de Gaspe, I'agricullure demeure une aCLivite secondaire.
D'ailleurs, il "est plus inegal que Ie comte de Bonaventure et d'un dimal
moins propre, par suite de sa si luation qui est plu~ exposer aux vents glac<~s

et aux brouillards du golfe. Les montagnes qui dominenlla partie septen
trionale de ce COmle, som plus eJevees el il offre un sol moins fertile; enfin
[... ] a I'est de la Poi n Ie Maquereau, s'elend une bande pierreuse el a ride [ ... ]
Neanmoins, la comree SilUee entre ce desert et la Baie de Gaspe, renferme
une grande quanlile de bonne lerre'2».

Les temps de cu ILUre sont pI uscourtS qu '3 la Baie-des-Chaleurs. Cenai ns
lemoignages du debut des annees 1880 nous fonl voir Ies differences qui
existend cel egard entre Gaspe el Bonavenlure. Ainsi, aNew-Carlisle, « ...

la saison exempte de gelees excede qualre mois el demi. El ces premieres
gelees [ ... J sont tres legeres, incapables de nuire meme aux grains et aux
plantes les plus sensibles [... ] La recolre commence vers Ie vingl-cinq aoell
[... ] en sorle qu'il ya plus d'un mois et demi pour la faire, avanlles geIees
serieuses el les pluies de l'automne ... 43 }) Dans Ie secteur de Perce, on
ensemence ala fin mai et au debuu]e j uin; on recolreraille ble etl'avoine en
octobre el les pommes de lerre au debut de decembre; Ies labours se fonL
souvent jusqu'a la mi-novembre41 . Au bassin de Gaspe, les cullivaLeurs
vendent du betai! aux marchands locaux qui Ie revendenl a leur lour aux
commer~ants de Levis el de Quebec's.

En amont du comte de Gaspe, dans la region de Matane, I'agriculrureest
implanlee depuis longtemps el les fermiers aises ne sont pas rares. L'ele·
vage y occupe aussi une place imponante, quoique son expansion Soil
longlemps freinee par I'absence de voie ferree permeu.antl'expediLion des
beSliaux. Vne des suggeslions d'Arthur Buies elail de faire de Malane un
pon d'expedition du belail en Europe46 ...

Pour orienter el. aider l'agricullUre, les aUlOrites prennenl un certain
nomIne de mesurcs. Ainsi, en 1852, on cree un Bureau d'agriculture et,
plus tard, sous Ie regime confederalif, un minislere de l'Agriculture eSl
charge de supervjser el de promouvoir Ie developpemenl agricole. D'autre
pan, on met sur pied des societes d'agriculLure qui doivenl jOller un role
edUCalif de premier ordre, Elles om pour role d'informer et d'inciler les
cultivateurs a rationaliser, a planifier et aaccrortre leur production, Pour
ce faire, elles organisent des reunions, des expositions, des roncours et des
conferences.

En Gaspesie, une premiere SOCiele d'agricullure, dite de dislrict, formee
en 1820, fUI de coune duree. En 1845, deux nouvelles societes apparaissent:
),une dans Gaspe et I'aulre dans Bonaventure. Toutefois. ces organismes
suscilerent bien peu d'inlerel «car les habilants, romme Ie soulignait Ie

LES ASSOCIATIONS
AGRICOLES
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president de la Socie[(~ de Bonaventure, ne connaissant pas les avanlagcs
qui rcsu ltenl de I'ctablissemen t de sem blables socie\l~sda ns If'S au rres pays,
regarda ien t I'en Lreprise avec in difference, si non mcme avec sou p<;on 17 .»

En 1856, alors gu'en general une seule societe d'agTiculLUre est permise
pour chague cornte, If'S circonscriptions gaspesiennes obriennenl l'aurori
salion d'en formf'r deux. L'annre suivanre, vu la dissemination de la
population agricole du comtr de Gaspe, les autori Lrs aUlorisentla creation
de deux nouvelles societes agricolf's, l'une aSainle-Anne-des-Monls, I'au
tre aux I1es-df'-la-Madeleine. En 1865, la plus imp0rlante des qualre socie.'
tcs gaspesiennes ne comple gue 66 membres el vienl au 46e rang sur les 73
alors existantes au Quebec. Les trois autres ont respecrivemenl58, 56 et41
membres 48 • Ces organisrnes, dOIll Ie nombre varie constammenl, som mal
diriges et mal orientes.

En 1883, les quatre d1etives SOcieles du COmte de Gaspe regroupent 176
membres, donll16anglophones; 150sontcullivateurs. Dans Bonaventure,
les trois societes comprennent 250 membres, donL 192 anglophones~~, En
1913, on retrouve dans Ies deux comleS gaspesiens cing societes d'agricul
lure regrollpant 767 membres. Dans Ie comte de Matane, un organisme de
ce lype comprend a lui seul610 personnes et 22 cereles agricoles lOlalisenl
1982 membres5Q ,

Alors gue les societes d'agriculture rejoignenl generalementles culliva
leurs d'UD comlC ou d'une panie de COmle, les cereles agricoles limitent
leurs acrivites aux municipaliles et paroisses ou ils sonl formes. lls
oeuvrenl sous la direction immediate du cure . .i\. I 'epog ue, on reproche aux
societes d'agricu lLUre d 'etre des nids de chicanes el de fa vori tisme, feniles
en querelles de clans el eo oppositions elhniques. Les cereles agricoles,
plus petirs el circonscrils a un leHiroire restreinl, deviennenl plus popu
laires. Les mem bres peuvent se reun ir regul ieremen I pour d iscuter de leu rs
problemes el panager leurs experiences, Les souscripteurs se cOtiSenl pour
acheter des grai nes de semence Cl des ani maux de race, Les cereles agricoles
se fi xent comme objectifs de faire ai mer et prosperer I'agricu Itu re, d'encou
rager la colonisation er d'enrayer l'emigration, Le gouvernemenl leur
envoie des wnferenciers dans Ie bUl d'assurer la diffusion des wnnais
sances agricoles.

Les premiers de ces organismes. qui doivent compler au moins 25
personncs, se forment asscz lard en Gaspesie. Les premieres lraces que nous
en ayons remontent au debut des annees 1890, Dans Ie corote de Bonavrn
lure, a Matapedia, a Shoolbred, a Maria, a New-Richmond et a Pon
Daniel, cinq cerdes regroupanl285 membres sonl en pleine activite, Dans
Ie COmle de Gaspe, on en r('(rouve quan'e autres formes de 272 membres,
SOil aCap-Chat, it Sainte-Anne-des-MonLs, aGrande-Riviere el c\ Grand
Pabos51 , Ceux de cetle derniere localitl~ el de Cap-Chat se revelent les plus
imponan ts. En 1913, se-ize cerdes dans Ie comte de Bonaventure, dontcel ui
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Tableo.u 4.8. Tab/eau camparatif des cades agricoles el des socdtes
d'agnculLure ell J918.

eerdes agricoles Sociclcs d'agriculture

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
cerdes membres sociclcs membres

22 1421 3 320

H 812 1 391

24 193·1 1 455

de Maria, Ires ani£, complenl 1697 membres el neuf autres dans Gaspe
regroupent 998 personnes'z.

Par ailleurs. des societes cooperatives agricoles cl'achal et. de vent.e se
forment en Gaspesie a panir de 1913, principalement dam Ie cornIe de
Bonaventure. Elles s'occupenl soil de l'approvisionnemenl des agrieul
leurs, soit de I'ecoulernenl de leurs produils ou cles deux a la fois. Dans Ie
premier cas, iI s'agit de fournir aux cullivateurs des biens pour leur travail
et meme pour la consommalion. Un bon nombre de res SOCieleS disparais
sent rapidement pour diverses raisons, donl Ie manque de capital ella
mauvaise gestion. Plusieurs rerrles agricoles peuvent s'unir en SOCiele
cooperalive.

Le g'ouvernernem inlervienl de diverses fa(ons pour favoriser la diffu
sion des connaissances agricoles. Les ecoles superieures d'agriculrure en
sont un exemple. Ainsi, plusieurs jeunes Gaspesiens sonl envoyes aux
ecoles de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere el d'Oka pour y rerevoir un ensei
gnernen [ de ce type. Dans quelques institutions elernentaires, on oCfre aussi
des cours d'agriculture el d'horticulture. Entre les annees 1912 et 1914, on
ouvre des ecoles menageres aGrande-Riviere, aMalane, aSaint-Alexis-de
Matapedia et a Sainte-Anne-des-Monts. En 1905, on fonde aPaspebiac un
orphclinat ayan t pour obieni f d'assu reI' une solidc forma lion agricoJe;1 ses
proteges.

Dans la mbne veine el sous I'i nSligation d' Honore Mercier, une feeulerie
s'ouvre a Maria vel'S 1887. Elle aChelerait annuellemenl des cultivaleurs
jusqu'a .$30000 de pommes de lerre53 . Toujours ala Baie-des-Chaleurs, Ie
gouvernement elablil au debul du siecle une station experimenlale d'arbo
riculture fruiliere entre Bonaventure el Caplan. Une autre station fruitiere
apparail a Mont-Louis vel'S 1913. A la meme epoque, Ie g'ouvernernenl
federal suscile quelques stations agronorniques. Celie de New-Carlisle est
exploitee depuis 1916 par E.-M. Canais el celie dt' New-Richmond par
J.-B. Cyr.

ComICS

Bon<lv(')](uJ'(

G,lSPC:



UNEMBRYON
D'INDUSTRIE

LAITIE.RE

Une panie des eHons des autorites en mat.iere agricole se concenLre sur Ie
developpement de I'industrie laitiere. Grace au produit du lait et de ses
derives. I'integration de l'agriculture qucbecoise a l'economic de marche
nord-americaine, encore hesitante dans les annees 1870, ne fait plus guere
probleme apres deux decennies. L'extension du n"seau des chemins de fer et
de multiples a mel ioration:; techniq ues dans les procedes de conservation et
de tranformation du lait permellent aux grandes regions agricoles du
Quebec d'entrer sur ce marche.

En 1880, aucune fabrique de beurre ou de fromage n'existe encore en
Gaspesie, alors que la province compte 22 beurreries el 141 fromageries.
C'est Honon~ Mercier, alors depute du comte de Bonaventure, qui subven
tion ne vers 1890 I'E'lablissemen t des deux premieres (romageries de la
peninsule. Les cures Antoine-Philippe Berub~, de New-Richmond, et
Augustin Gagnon, de Pou-Daniel, sonl les instigateurs de ces fabriques.
qui n'emploient gu 'en viron cinq personnes chacune. En 1900, Ie comte de
Bonaventure compte:: des f:wmageries aSaint-Alexis-de-Matapedia, aCar
leton, aMaria, a New-Richmond, aCaplan et aBonavemure, mais aucune
beurrerie. A I'inverse, Ie comu~ de Gaspe possede deux beurreries a Cap
Chat et une aSainte-Anne-des-Monts, mais ne dispose d'aucune fJ·omage·
rie'4. Avec ses trois beurreries et ses six fromageries (la province en comple
445 et 1207), la Gaspesie est forcement exclue du circuit commercial".

Ces fabrigues, qui n'emploiem qu'un ou deux employes chacune, su bis
sent des echecs constants. La qualiu~ de leurs produits est d'ailleurs bien
faible. Dans Bonaventure, seule la fromagerie elu cure Jacob Gagne de
Maria, fondee en 1895, (onctionne encore en 1912. Apartir de 1910, I'indus
trie du bcurre se releve peu apeu, de sone que, deux ans plus rard, on peut
trouver qua Ire beurreries et une (romagerie dans ce comu~. QU3tre d'enrre
elles sont I'oeuvre de cooperatives. Les fabriques transformem alors de
2000 a6000 Ii vres de lait,6. En 1918, sur 628 beurreries dissemi nees atra vers
Ie Quebec, onze se trouvent a Bonaventure e[ deux a Gaspi'. Sur 900
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fromageries, Bonaventure n'en compte que deux el Gaspe n'en a pas du
tout57

L'induslrie laiLiere demeure done embryonnaire en Gaspesie, alors
qu'elle se developpe en plusieurs endroils de la province, L'eloignernenr
des marches et leur difficullf: d'acces expliquent cClte situation pour une
bonne part. De plus, Ie chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs ne fourni l pas
ele fac.ililf:s de lranspon avec wagons frigorifiques, indispensables a la
conservaLion des produils lailiers, II raul s'adresser a l'Inlercolonial pour
obtenir les wagons requis jusqu'a MaLapedia, el de la, jUSCJU';l MonlreaL

Ainsi, la Gaspesie n'est pas une impOrLanle region agricoIe, Malgre des
effons concenes, surtoUL a panir des annees 1890-1900, les progres de
l'agriculLure n'y som pas lrf's rapides, Le developpernent de ce moyen de
subsislance est encore freine par des problemes de production et de debou
ches, De plus, iI doil s(' mcsurer a d'aulles types d'activires, la peche ou
I'industrie foresticre, qui absorbent une bonne panie de la main-d'oeuvre,

La mise en valeur
des ressources forestieres

Le geographe Raoul Blanchard fixe Ie debuL de la grande exploitation
[orestiere en Gaspesic- a la fin du sit'cle dernier: «Dans c(' pays maritime,
mais complelement boise, ecril-il, la peche ell'exploitation des bois elaienl
lc:s deux ressources Ies plus immediatement accessibIes, Cependant, lant
q u 'une population suffisamrnenl dense ne se serai t pas installee en Gaspe
sic Oll q u' u lle demande in lense de bois, bois d'oeuvre, bois de scia?;e, bois de
pulpe (pale a papier) l1e viendrait pas de I'exlerieur, I'exploilalion des
imrnenses lorelS gaspi'siennes ne pouvait CUT qu'insignifiante, el elle I'a
etc en efrel jusque vers la fin elu xrXe sieele, Insignifianle, mais pas
inexislal1le5~,»CCSL en d[et vcrs 1890-1900 que la grande enlreprise fores
liere alars ,t la recherche de nou velles zones d 'approvi sionnemen l en bois se
dirige vers ceHaines regions peripheriques comrne la peninsule gaspe
sien ne, On n 'a q u ',1 regarder 1'a ugrnenra lion d u nornbre d(' billols de bois
coupt;S en 1900 cornparali vcmenr aux decennies pn;cedcnles pour $'en faire
line idec: 199'-14 billolS en 1870, 18235 en 1880,15150 en 1890 el enfin
210497 en 1900~9 Mais on eSl encore loin de la production de J'OUlaouais
(3714680), de Ja Mauricie (I 638955) ou du Saguenay (639541 cn 1899), La
division voisine de Rirnollski produit, dans Ies memes annees, deux lois

AU HASARD
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pI us de biJlOlS que la Cas pesie (484474) et ce lie de la Ma tapedia un peu pI us
(251968)60

Dans la seconde moitie du 1ge siec!e. Ie bois scie I'empone sur Ie bois
equarri dans la proclunion quebecoise destinee aJ'exporlation. En Gaspe
sie, c'est vent 1870-1880 que ceLte transformation parait decisive. Un des
grands inconvenients du commerce du bois equarri. c'est \a sous
uLilisation des forcls; pour obtenir un bois de qualile comme I'exige Ie
marche anglais, il faut laisser de COle les arbres presentant quelque defaut
ou eLant de trop petite Laille. Le commerce du bois scie ou de construction,
par contre, permet d'utiliser de fa~on maximale Ie bois qu'on a coupe. II
occasionne cependant des problemes de reboisement car I'on coupe alars
eles arbres souvent [rop jeunes. Le bois scie, transformc d'aborcl en rnadriers
l:t en planches, est expedie d'ordinaire sur les marches de la Grande
Bretagne et de la Nouvel!c-Ang·leterre. GradueJlernent, l'epineLle remplace
Ie pin comme bois de construction. On en tire aussi des douves pour les
tonneaux, des bardeaux et eles lalles.

Le territoire que Ie gouvernement accorde a l'entreprise privee pour y
e[(CCluer la coupe clu boi~ s'appelle « limite abois ». Ces portions de boises
apparlenanL au domaine de la COUl"Onne sont d'abord redees par conven
tions privees au par eneheres pubJiques. On emet alors des licences de
coupe de bois, qui SOM en fait des tlLres accordes par Jc gouvernemenL.
Apres 1872, Jes licences de coupe s'accordent parencheres publiquesseule
men!. En plus de son permis d'exploitation, un proprielaire paie un droit
de coupe alors qu'un localeur paie en plus une rente fonciere. Une agence
clans chacun eles comtes gaspesiens pen;oil les revenus que Ie gouverne
menl provincial tire de I'exploitation forestiere.

Gent'ra1cment, ce sont de grands exploiranls qui s'approprient les
lil1lites ;1 bois. Dans la seconde moitie du 1ge sieck, ces entrepreneurs,
a ppe les « barons c1u bois» ou «lurnoer har()n,1 ", se nommen t en Gaspesie:
William Price pour la region Melis-Cap-Chal (8 ISS milles carres affermes
en limites it bois en daLe de 1873), Edouard Vachon dallt les limites
,'ctendent des environs de Les ;\<1echins jusqu'a sa seigneurie de la Riviere
Madeleine (859 milles carres), Lowndes Bros. (Gaspe Steam Mill) dans la
reg-ion de Gaspe (180 milles carres), Henry King and BIOS. a l'est com me a
I'ouest de Matane C'l dans Ie scueur Pabos-Port-Daniel (563 milles carres),
Girouard et Beaudet dans les environs de Pon-Daniel, au canton Hope el
sur les rivieres Cascapedia (403 milles carres) el Loujs Robitaille sur la
riviere Bonaventure et ses a[[)uents (634 milles carres)6 1.

Louis Robitaille et la compagnie Girouard et BeaudeL possedel1l ainsi
presq ue tau Les les limite,s <I bois de l'agenc e de Bona venture (I 038 mi lies
carres sur 1053) el les compagnies Lowndes, Vachon et Kin~ detiennent
I 210 mil It's carres de Ii rni tes sur les I 313 relevan t de I'agenre des bois fie
Gaspe62 Certains fie ces barons du bois SOil[ aussi presenLs ailleurs dans la



La dWfrsi!lcation de l'ecollomie ]57



358 His/oire de la Gaspesie

province: Vachon et Kingdans la region de Rimouski, Girouard et Beaudet
au Saguenay et Price est bien implan((~ en Maurieie, au Saguenay-Lac
Saint-Jean el dans Ie Bas-du-Fleuve.

Ces concessions [oreslieres ne sont pas neeessairemem siLuees a I'inte
rieur du lcrriloire. Ainsi, vel's 1875, presque LOUles les limites vendues par
l'agence de Gaspe se trouvem pres du fleuve ou du golfe. Elles som
cepcndan( loin d'elre loutes exploitees. Pour obtenir de plus grandes
concessions, des commen;ants alleguenitou lCS sones de raisons. Par exem
pIe, on menace de suspendre Ie travail parce que l'alimentalion en bois
n'eSL pas sllffisante. Les poIiliciens, lreS pres des grandes compagnies
[oreslLeres qui renflouenlla caisse elenorale, som sensibles aux pressions.
De gran des etendues de terrain sant alars acquises abas prix sansqu'on les
exploite. La maisan Robitaille garde ainsi, sans Ies Caire valair, des cen
taines de milles carres de fon?ts qu'elle a acquis ahuit dollars 1e mille en
1872. t 1ne partie de ce domai ne fancier venai tlOU! j uste d 'eIre rachete par Ie
gOllvernemenl a 1a compagnie anglaise, Gaspe Fishing and Coal Mining
Co., alors en faillile. Amainlcs reprises, la population s'clail plaime: la
compagnie anglaise, en n'exploitanl pas ses vasles possessions, paralysail
Ie dCvcloppemt'nt de la Baie-des-Chaleurs. Le componement des Robi
taille souleve les memes griefs. Temoignanl devam une commission de
colonisaLion au debul de ce siecle, Ie deputc provincial de Bonaventure,
John Hall Kelly, explique: «Nous avons en arriere de New-Carlisle, de
Paspebiac, de New-Richmond, de Caplan, de Hopetown et d'autres
paraisses, des limites abois considerables qui som encore vierges [... ] Il ya
mainlenant au-dela de trenle ans que monsieur Robitaille possede ces
limiles et malgrc cela dIes sont encore intanes. Ce monsieur detient ces
limites dans Ie simple but de spcculalion. Cela a pour eHet de retarder de
beaucoup Ie comtc de Bonaventure. Ces IimiLes n'etanl pas exploitees, les
gens ne peuvenl obtenir au se procurer de l'ouvrage ici el s'en vont
ailleurs63 . »

La grande majorile des scieries Ct des « moulins a bardeaux» que l'on
lrouve en Gaspesie dans la seconde moitie du 1ge siecJe sont la propriete de
petites enlreprises artisanales. Elles s'approvisionnent avec Ie bois des
colons et des agriculteurs des environs et n'emploienl que peu de per
sannes. On les retrouve principalement au bassin de Gaspe (rivicres York
el Dartmouth), aPort-Daniel, aPabos, aBonaventure, aNew-Richmond, a
Maria, aCarleton, aNouvelle, aRisligollche et sur Ie littoral nord, particu
licremenl entre Matane et Sainle-Anne-des-MollLs. En 1851, on reeense
dans les deux com tes de Gaspe el de Bonaventure 30scieries qui donnent d u
travail a une cinquantaine d'hommes. En 1870,31 scieries et 43 moulins it
bankaux emploienl 244 personnes. En 1890enfin, on dcnombre48 scieries
q 1I i O( cupen t 385 lra vailleurs el 20 mou lins abardea uxqu i en oecupen l31 61 .

l 'ne partie des enlreprises [oreslieres ecoulent leur production sur Ie
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Tableau 4.9. Sommes perru.es par les agencesgaspesiennes Ii tilresdedroits
de cou.pe, de renLes foneihes, etc,) enlre 1871 et 1914 (en $).

187J -75 1876-80 1881-85 1886-90 189J-95 1896-1900 1901-05 1906-10 19J 1-14

Bonaventure 16262 17220 26704 29502 42935 189312 309055 224946 325831

Gaspe 24627 211.64 22787 15868 20822 40506 357072 178507 165816

Total 40889 38684 49491 45370 63757 229818 666127 403453 49/647

Source: Annua,re 5tat,:.flique du Quebec, 1915, p. 466.

marche local et regional. A la Baie-des-Chaleurs, de nouveaux moulins
vont rem placer peu a peu ceux du Nouveau- Brunswick ou Jes gens albien I

s'approvisionner en bois scie. D'aulres enlreprises, SUrloulles plus impor
tantes, exponent leurs produits, principalemenl en Angleterre. Ainsi, en
1857, Ie bois de la scierie de M. Shaw sur la rive nord du bassin de Gaspe
eonslilue a lui seul la cargaison de sepl navires en parlance vel's differems
ports brilan niques6~. En 1866 cependant, Thomas Pye remarque que eelle
scierie qui employail une einquanlaine c1'hommes eSI inactive depuis un
certain lemps"6. Ala Baie-des-ChaJeurs, en 1860,les Monq?;omeryde New
Richmond envoient en Angleterre cinq navires charges de bois equarri el
de madriers. Pour sa pan, john Meag-her de Carleton fournil en bardeaux,
en lalLes et en planches six batimenls adestinalion de Saint-John's (Terre
Neuve) et Halifax. Une dizaine d'aulres cargaisons de divers bois sonl
expedies par des marchands cle la cote cene annee-la 67

Environ un quart de siec!e plus lard, c'est une dil.aine de navires que les
Monlgomery chargent adeslination de l'Europe. en plus cle vendre beau
coup de bois sur Ie marehe loeal 6s De New-Richmond, on expedie aussi cles
planches de pin it Terre-Ncuve et des bardeaux ,l Halifax. De meme, une
grande quantite du ceclre coupe se VOil transforme en bardeaux que I'on
expedie par la suite aux Anlilles. Ces bardeaux, disposes en paquels de
cenl, mesurenl chacun line ving'lainC' de pouees de longueur sur neu!
PoU(CS de largeur69 .

Dans Ie secteur de Ristigol.lc!w, \'industrie foreslierC' ("Sl egaJemel1l.
j mponame. Des chanliers ouverts Ie long des ri vieres Risligouche ft Mala
pedia fournissent de l'emploi ,'I plusieurs travailleurs de la legion, clom Jes
Micmacs. Le hois est amene:l Campbellton C'l aDalhousie pourclre slOcke
el expedie. La compagnie Moffat, par C'xemple, exploite en grand les forets
des rivii.'[es Escuminae, Nouvclle el Assametquaghan cluranl les annees
1870~1880

L'induslrie elu bois de fuseau oc('upe pendam longlcmps Its scieries
situees enlre Malane cl Mont-Louis. Elles repondem aux hesoi ns croissants

LE BOIS
DE FUSEAU
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de I'industrie textile anglaise pour les bois tresc!ursservant3 la fabrication
de bobines et de fuseaux. Le bouleau blanc est ainsi transforme en
baguettes carrces de diverses longueurs Ct epaisscurs, preles 3 s'adapter a ux
instruments des tourneurs britanniques. Dans leur itineraire culturel sur [a
Caspesie, Pierre Rastoul et Alain Ross soulignenl que les scieries gaspe
siennes produisenl des quantites enormes de bois de fuseau, au pain/,
quasiment, de videI' la foreL de ses bouleaux70

C'est vers 1875-1877 que cetle indusLrie prend son essor en Caspesie et,
rapidemenL, elle attire de nombreux pecheurs el colons. A MaLane, on
ouvre une manufacture de bois de fuseau it la fin de 1877. ProprieLe de
James Richardson, qui exploite plusieurs scieries Ie long de la cote, elIeest
LranspOrtee a I'est de Sainte-Felicite en 1882 71 • D'autres exploitams, tels
James Russell, Charles Bertrand et surtout Theodore Lamontagne, posse
denl aussi de ces petitcs scieries dans les environs de Sainte-Felicitc,
Grosses-Roches, Les Mechins, Capucins, Cap-Chat, Sainte-Anne-des
Monts et La Manre12 . En 1878, Richardson et Russell s'instaIJent aCap
Chat pour exporter du bois de fuseau. 115 om obtenu a cctte fin une
concession foresliere de 300 milles carres dans les cantons de Cherbourg, de
Dalibaire et de Romieu. lis entreprennem par la suite, a I'intemion des
marches anglais, Ie sciage du pin blanc et de I'epineae a Cap-Chal, 'lUX
Mhhins et au Ruisseau-a-la-Loutrel3. Des Ja seconde moilie du 1ge sieele,
1a compagnie de William Price exploite aussi des etablissements dans la
region Matane-Cap-Chat. Elle utilise en paniculier les rivieres [\'latane,
Sainte-Anne et Cap-Chal pour « draver» son bois. Plus lard, ses activitcs se
concen tren t da ns Ie seCl{'ur de 1\:1atane.

L'industrie forestiere (bois de fuseau ou autre) contribue a l'essor de
plusieurs localites sises entre Malane el Mont-Louis, de meme qU'en
certains autres points de la rive orientale de la cote, entre Mont-Louis et
Crand-Etang. En 1875, par exemple, entre Cap-Chat et la riviere Made
leine, huit navires chargent du bois equarri et des madriers 7'1. Mais la
com me ailleurs, Ie commerce eSl parfois penurbe par les nombreux et
devastateurs feux de forct. Signalons seulement celui qui fit ra~e en 1867
enlre L'Anse·a-la-Croix, pres de Sainte-Felicite, etla riviere Lapierre dans
la seigneurie de Mom-Louis, soit sur une distance de 69 milles. Allume en
juin, il ne s'eleinl qu'avec les pluies de l'autornne, detruisam plus de
200000 acres de boises, de nombreuses recoltes et les foyers de plus d'une
cenraine de familles 75,

LA CONSTRUC
TION NAVALE

La construction de navires se poursuit en Gaspesie dans la seconde moitit
du Jge sieclc. Chaque annee, un certain nombre de goeleltes de divers
tonnages sonent des quelques petils chanliers appanenant a des compa
gnies de peche ou a des marchands de bois. Les navires de faible tonnage
servent principalement au commerce des entrepreneurs de peche et au
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cabotage cotier. alars qu'une partie des bricks et autres gros navires sort(
envoyes en Anglelerre, it jersey, en Irlande et en Ecosse. Les forets gaspe
siennes foumissent la mal.i~re premiere necessaire a la construction des
divers vaisseaux et embarcalions. II est difficile de determiner Ie nombre
exact de ces petits chan tiers maritimes. On peut eSlimer it cinq environ Ie
nombre de ceux qui construisent des goelel.les de moyen tonnage ou de
haule mer et de elix it quinle Ie nombre de ceux, Ires artisanaux, qui se
limitenl a la fabrication de barges el de petites embarcations.

Le principal chantier appartient a la maison Robin et il est situe it
Paspebiac. On y consl.ruit des vaisseaux ele haute mer. En 1856, on lance Ie
45e batimerH de ce type depuis que la compagnie a ouvert son chantier en
1791. L'annee suivanle, Pierre Fortin y voit un brick de 280 tonneaux
mesuranl 112 pieds de quille, 23'1, pieds de bau et 13'1, pieds de cale et une
goelette jaugeant 116 tonneaux. les deux recemmem construits16 . Quel
ques annees plus lard, Fortin vante la qualite des navires construits au
chantier Robin et illustre son propos en prenant I'exemple du C.R.C.,
navire que la firme jersiaise a jadis construit it Paspebiac et qui n'a jamais,
en depit de ses 45 annees de service. subi de reparations majeures. Fortin
attribue Celte longevite it la qualite du bois de construction de la region el
au soin apporte a I'ouvrage11.

Alars que les emreprises de peche fabriquent d'abord des navires pour
leurs prop res besoins, les autres constructeurs venderH une partie de leur
production sur les marches exterieurs, principalemem l'AngJelerre. A
New-Richmond, William Cuthbert exerce ce commerce jusqu'a son deces
en 1854. Pierre Fortin ecrit, quelques annees plus tard: «Mainlenant. la
rarele des bois pres de la cote, mais surtout les bas prix du marche de
Liverpool et des au tres pOrts anglais ou ces b5.timems etaien t ex ped ies pou I'

etre vend us, ont arrete en grande partie cette i nd ustrie 78 » Ace mornem-Ia,
it New-Richmond, on ne batit plus que cinq ou six goelelles pour la peche
etle cabotage. Vel'S 1870, john Doddridge et George Caldwell sont les seuls
it y fabriquer des navire~. Une autre entreprise cligne de mention est. celie
des jersiais john et Elias Collas, armateurs de peche de la cote de Gaspe. A
leur chantier de Pointe-Saint-Pierre, ils balissent les navires necessaires a
leurs ani vi tes, On construi t a ussi cles bate<l ux pres de la, aCoin-d u- Banc et
plus au sud, a Cap-d'Espoir.

Au fil des ans, la construction navale periclite. Une des causes de ce
declin est Ie manque de dynamismt" des entrepreneurs face aux concur
renls, en particulier ceux de la Nouvelle-Ecosse et des Etats-Unis. Ces
demiers fabriquent des vaisseaux et des voiliers legers, mieux adapLes ala
peche sur les bancs, laquelle se developpe de plus en plus. De route fat;:on,
dans Ie demicr quart du 1ge siecle, avec l'arrivee des batiments acoque dt"
metal, les vaisseaux de bois deviennent desuels et il s'avere plus rentable
pour les compagnies de peche qui veulenl rejoindre les marches de louer
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des na vires au d' u tiJiser Ie chernin de fer ou les bateaux fl vapeur (sleamns).
Au debut du 20e siecle, les petites goeletleS de bois servant au cabotage sont
elles aussi, de plus en plus desueles. Toutefois, des cOnStruCleurs artisans,
leIs ceux de Les Mechins, cOrllinuenl de fabriquer diverses em barcalions de
bois: petites chaJoupes el barques, barges, ainsi que des goeletleS pour
pecher sur les banes ou pour faire du cabotage. Le plus souvent, on
conslrui •. les embarcalions sur la plage mCme.

Si la construction navale periclite, ['induslrie du bois de sciage ou de
construction est en plein esso!". A cetle epoque, la rarete du grand bois
ailleurs au pays justifie les couts de dcplacement vers Ja peninsule ou des
quais permettent I'embarcation du bois et au l'on eSI aconstruire une voie
fenee Ie long de la cote. Grandes el petiles scieries se multiplient done un
peu panoul. Alms que Ie recensement decennal de 1891 signale dans les
comll~S de Gaspe et de Bonaventure la presence de pres de 70 scieries
employant plus de 400 personnes. quelque 25 ans plus lard, Alfred Pelland
en recense 114 79 • En ajou lant a ce nombre celles de la region de Malane,
Raoul Blanchard en anive aun LOtal de pI us de 120 usines actebi ler Ie bois.
«Grandes et pelites, ajoute-l-il, parfois aClionnees par une force hydrauli
que, Ie plus souvent chauffees aux ctechels de bois, ces usines a bois Sont
panoul, coupant les billots en rondins, produisarll Ie bois d<: sciage. toules
Ies varielcs de planches el laltes, Jcs ebauches pour fuseaux de l'induSlrie
textile et parfois [a Matane el aCarleton] les montarllS de pones el [enelles,
des chassis. Le mouJin [.,.] est devenu un des traits caracteristiques du
pa ysage gaspesienBo, »

Exception fai te de la demande locale en produi IS scies (bois decha uffage,
bois pour la const.ruCtion des diverses embarcations de la cote, bois pour la
fabricalion de tonneaux pour Ie poisson et de nombreuses traverses de
chemin de fer), Ja plus grande panie du bois gaspesien COlllinue d'elre
expediee a I'etal brut ou semi-fini au Nouveau-Brunswick el sur lcs mar
ches na liona ux el elrangers, I'Anglelerre et les [Iats- Unis (N ouvelle
Angleterre) principalemenl, mais aussi l'Amerique du Sud.

II s'expone un grand nombre de traverses ou dormarlls de voie ferree a
Quebec el aux Elals-Unis. Toul Ie long du chemin de fer, les gens appor
lent de petites quantites de ces traverses que Ie train charge. De meme, une
dizaine de negocianls de Nouvelle, de Caplan, de Maria, de Bonaventure et
d'aiIJeurs dans ce COmle, chargent annuellement plusieurs dilaines de
vaisseaux e t fournissen lla pI us grande panie des dorman lS de cedre achetes
par des compagnies ferroviaires de la Nouvelle-Anglel.erre81 . On en utilise
beaucoup aussi pour la construction ella reparation de la voie ferree
reliant Matapedia et Gaspe.

Encore au dehut de nOire siecle, une bonne panie du bois coupe a la
Baie-des·Chaleurs est transforme au Nouveau-Brunswick. II est achemine
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vers la province voisine par floltage. Cependant, la IraverSc'f' de Ja baie des
Chaleurs ou de la riviere Ri~ligouche occasionne des penes. Le bois est
expedie pri nci palemen t aI' usine de pflle de bois el a la sci erie de 13 Balh urst
Co., cl Bathursl, a Dalhousie el aAtholvil1e OLI de grandes scieries rec;:oivent
Ie bois coupe Ie long des a[f]uenls de la Risligouche et aussi une partie de
celui coupe dans la vallee de la Matapedia. Celle siluation [avorise Ie
developpement des villes du nord du Nouveau-Brunswick et Ie developpe
menl de leurs infraslruttures ff'noviaires el portuaires. Par ailleurs, elle
retarde la uoissance de pelils centres de Iransformalion et d'expedilion du
bois sur la rive gaspesienne de la baie des Chaleurs.

De 1890 a 1910, la su perficie cles concessions forestieres dou ble en Gaspe
sie. Pour le gouvenwmenl, les clroits sur Ie bois, les licences de coupe
fOreSliere ella vente des lenes representent jusqu'a 20 a 30% des rcvenus
provinciaux. En favorisanl au maximum I'exploilation de la foret, Ie
gouvernemenl augrnente ses revenus et il cOnlribue aactiver I'economie el
aprocurer plusieurs emplois lernporaires el permanenls. Dans les comu~s
de Gaspe et de Bonaventure, sur les lenitoires affermes aux marchands de
bois, de juin 1910 cl juin 1911, on coupe d'impressionnantes quanlilts de
bois de loules les espeees, allant du pin blanc el du pin rouge jusqu'au
peuplier, en passant par Ie chene, Ie noyer, Ie frene, Ie cedre, Ie merisier,
I'erable et Ie lamarac82 •

En plus du bois coupe ou achete par les cJetenteurs de licences, une
quantile appreciable CSt acquise par les pelits proprielaires cle scieries. Ces
derniers s'approvisionnf'nt en bois coupe sur des lots palenles au sur billeL
de localion. Cenains d'enlre eux n'hesilent pas, quanl ils onl besoin cle
s'approvisionner en essences forestieres, aCOl1lOUrner la loi pourechapper
aux contraintes qu'elle leur impose. C'esl ainsi qu'i1s alimentenl leurs
usines avec clu bois coupe illCgalement sur des lOIS vendus a des fins
agricoles. Les grands delemeurs de limites a bois (onl a lars la guenea ces
petits et1lrepreneurs qui souvenl ne se genenl pas pour empieter sur leurs
lerritoires. Ces petits cornmerc;:ams ne faisal1l pas de rappons, le gouverne
ment peul di(fi~ilernent conlr6ler leur exploilalion: « C'est dire, argu
menle un fonctionnaire de l'cpoque, que les lenes vendues et palentees
pour la cullure servenl a I'exploitation foresliere sous Ie couvert cle la
colonisalion et sans que Ie lrcsor en retire Ie revenu normaI 83 .» II faul.
ajouter que les grands expJoitanls se permettent les memes irregularitcs.

Le gouvernemenl a bcaucoup de difficultes a percevoir coneclement el
enlieremenl les droils qui lui reviennenl. annuellement pour la coupe du
bois. II perd des sommes particulieremenl imponantes dans les agences de
Bonaventure el de la valke de la Malapedia. Devanl Ja Commission de
colonisation de 1904, on fail etat de ce plObJeme: « Dans Ie comte de
Bona venture, i I a ele fail sur des lots de colons plus de 100000 bi Ilots roisanl
environ 7500 000 piecls de bois converti en sciages el en banleaux, au-deJa
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de 200000 dormaOls de chemin de fer, du ct"clre carre ainsi que beaucoup de
potcaux de leJegraphe el de telephone. Seulement des cantons cle Cox ct
Hamilton, Ie chemin de fer de la Baie des Chaleurs a transporte 159 chars,
ou 47700 dormants. II en cst pani plus par la navigation, d'apres les
renseignements qui nous ont ete fournis. Et les colons n'ont pas ete oberes
par Ie paiement des droits de coupe, puisque l'agel1l cles terrcs n'a fait
rapport que cle 20000 dormants pour LOute ['etenclue de son agence B1 .»

Sensibles aux pressions des uns et des autres, les gardes forcstiers etles
agents pen;:oivent de fa.-;on arbinaire les droiLs de coupe. D'aulre pan, ils
clisposent de mOyt'ns limnes et peuvenl diffici1ement empecher la viola lion
des lois. Un enqueteur ('n rend comple clans une leure: «Le fail que les
limites qui coU\'rent louIe CeLte agencc [Bonavt'nlure] ne sont pas exploi
leeS si ce n 'est inegu Iierement ou illici tement, rend 1a perception des droits
de coupe Ires difficile, tant sur Ie bois sonant des limiles que sur celui
coupe en contraventionB~.» Il est done difficile d'etablir des slalisLiques
valables sur Ie volume de coupe du bois. PeLils eL grands entrepreneurs
s'alimentent de (a.-;ons bien diverses: a meme les limiles [orestieres, sur Ies
lenes patenleeS ou non de colons et de cultivateurs, sur les lots extraits des
limites pour fin df' colonisation, etc. Dans son ensemble, ceue exploitation
est arbilraire: concessions f'tlimites non exploiLees dans un seCleur, coupe
annuelle lrop considerable dans un autre, infrastructure de transport defi
ciente, elc.

Mais travailler dans I'industrie forestiere devien I de moins en moins une
activile passagere. Ainsi, comme l'ecrit Blanchard: «Les moulins action
nes par I'eau ne peuveIll marcher qu'en ete; pour les autres, I'approvision
nement en billolS, effcctue par Ie []oLtage du cIebut du printemps, ne suffit
generalemenl que pour six mois. Enfin la raison principale de cet arret
d'hiver, c'eSl qu'a celle saison la main-d'oeuvre disponibJe est 'lUX chan
liers. Les mouIins ont e[(~ ainsi des l'origine une industriecompJememairc
de I'a ba ltage h ivernal du bois, ulilisan t com me lra vail leurs les gens liberes
au printemps, apres la "drave" des biliotsB6 . » Alors qu'auparavant I'indus
trie forestiere exigeail peu de bras et s'alimenlail pendant une panie de
I'annee du travail d'agriculteurs et de pecheurs en quete d'un revenu
d'appoint, de plus en plus, voil-on apparaitre un nouveau genre de lravaiJ
leurs tirant J'essenliel de leurs revcnus du travail de chanlier, de Ja drave et
de I'usine.

LECHANTIER
EN FORET

Les chanliers faresliers som les cen I.res d'a batlage dubois qui alimente les
scieries el les usines de pates de bois a I'embouchure des rivieres. En
Gaspesie, jnsqu'a la fin du 1ge siecle. ils sont peu nombreux. Ainsi, un
gra nd nombre de personnes sans travail, panicul ierefn t des jeunes. doivent
s'exiler I'hiver dans des chantiers situes souvent Ires loin de la peninsule. A
une cenaine epoque, les Caspesiens son t si nombreux sur les chan tiers df'
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l'Oulaoua is el d'a illeul'S au Quebe, qu' on Its enregisl.l'e da ns u ne cal.(~gorie

sp&ciale. En Gaspe-sic comme a l'exlt'rieul', les ,hamiers sonl ordinail'e
menl SilUeS sur lcs concessions des « lumber barons». Le lravail y com
mence IOl l'aUlOmne pour se poul'suivle jusqu'au mois de mars environ.
On y coupe principalemenl e1u bois de sciage. Le prinlemps venu, des
[ravaiJleurs reSlenl pour la p&l'iode de Ja drave.

A \'automne, pJusif'urs categories de lravailleul'S se rendent au chan·
lier: colons des environs, agrieull.eurs <lyanl lait leurs re-,olles a la hale,
pccheul's qui, comme les cullivaleurs, se cherchent un rcvenu d'appoirIl,
journa liel's, el jeunes gens qu i doi venl aider;) b su bsisla n,e de leu l' fa mi lie.
Se rendre dans un chantier des I'adolescence f'st a lol's monnaie courante. La
plupan elu lemps, on passe J'hiver au « campe» sans elescendrechez sOl. De
toute fa(on, la communication entre Ie chan tier el Ics habitations des

.. Q,lI,llld Ie,
"hi\( lH'lIX" (Ii'll

!clmini' "'Iball,lgc dll
b(Jl~, ('1) )(lIl\'ll'l (HI

r{"l'l'l. ii, rO"1
('l,x·nltnw'" k llldrroi
dl'., billo" J",qU"lII
('OlH ... c!'<:i.ltI.)~ (Pholtl"
(:h","I," B, rn,m!)



368 His/Dire de 10, Gasphie

Tableau 4.10. Superficie en milles carres des/errains affermespour La coupe
de bois dans les comtes de Gaspe e/ de Bon.aventure, 1872-1911.

Annee BOJ1laVenlure Gas~

1872 1313 1313

1890 1631 1369

1903 2210 1981

19J1 3294" .3 073

TOlal

2626

3000

4191

6.367

• Comprend I'agence de Saint-La uren I de Malapedia.

Source: divers documents de Session (Q), 1874-1875,1890,1903,1911.

premieres concessions est <Jssez difficile.
En general, ce sont des entrepreneurs (jobbers) qui font I'exploitalion

des chantiel's des grandes entreprises forestieres. D'ordin<Jire, de vingl a
quarante hommes accompagnent Ie « jobber ». Le « campe », SOrLe de lon
gue ma ison en bois rond en bordure d' un ruisseau, forme Ie cadre de vie du
tr<Jvailleur forestier. Les lils et Ie poele centr<JI composent I'essentiel du
decor. Quelques aulres batisses, cuisines, ecuries, entrepots, entourenl
parfois le« campe». Dans les plus petits chantiers, la cuisine et les litssont
dans la mcme batisse.

Les differents travailleurs des chantiers ant des responsabilites precises.
Au sammet de la hierarchie, se trouve Ie contremaitre qui gere Ie campe
ment elle tra va il des forestiers. Homme d 'experience, i I est respectt de 10us.
II ya ensui te Ie cuisinier CHI «cook ", qui joue a ussi Ie role de bras droi I du
can tremaine. V ien nen I ensuile les diverses ca tegories de foresliers. Les
bucherons ou « bucheux» sont les plus nombreux. Ils abattent et tbran
chenL les arbres en roret. La hache el surtout la scie manuclle (buck saw)
sont leurs outils de travail. Quand les «bucheux» ant termine l'abaltage
du bois, en janvier ou fi'vrier, ils font eux-memes Ie chanoi des billOlS
jusC]u'au cours d'eau. Certains ch<Jntiers, plus gros ou plus eloignes des
rivieres, embaucbenl des charretiers: ces derniers transponent Ie bois sur
des traineaux tires par des chevaux jusqu'a J'affluenl qui permellra d'en
faire la drave. En Gaspesie, les arbres etant ordinairement coupes Ie long
des rivicres, Ie chanoi eSI assez limile. L'epineue, par exemple, est telle
melH pres descours d'eau que plusieurs entrepreneurs yfont jeter Ie bois « a
bras8? ».

Les [orestiers travaillent agages au .\ [orfait. Les employes agages SOT)(
nourris et loges; ceux a[orfait paient une pension. Leurs salaires sont peu
eleves; de $5 a$10 par mois au Ige sieck, ils passen t aen viron .$25 vers ] 900.
1..e lard, la soupe aux pais, les « beans» au (eves au lard, la melasse, les
pommes de terre constituent l'essenliel du menu quotidien. Le SOil, apres
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une journee de travail d'une dizaine d'heures, quand on a soupe el rcmis les
oUlils en bon elal, on se divenil de differenles fa,ons; on se raCOl1le des
hisLoires, on joue aux canes, on failde la musique, ou encore on se livre a
des tours de force.

Lors de la nue prinLanniere, vel'S la fin d'avril, les arbres debites en
billots sonl expedies par f]Olt.1ge vel'S les scieries sur Ie bord de la mer ou
encore ils som tires vel'S les rives du Nouveau-Brunswick. Des draveurs
manoeuvrent les billots avec de grandes perches tors de la descentedu bois.
La Gaspesie dispose de nombreuses rivieres ou la« pitoune» peul (lolterel
descendre facilemenl. Ainsi, peut-on lire dans un rappon gou vernemf'ntal:
«Les rivieres de Gaspe, en y comprenanl celIe de Risligouche et ses
affluel1ls, som remarquables par leur grand volume d'eau [... ] (Les cours
d'eau] qui se jeuent dans Ie Sainl-Laurent coulent en cascades lorsqu'ils se
rapprochenl du f1euve [... ] Au cOntraire, les rivieres qui roulent leurs eaux
dans la Baie-des-Chaleurs, ayam leurs sources dans la vallee inlerieure,
SOI1l remarquabJes par I'uniformile de leur course, bien qu'elles aient en
general un courant rapide. Aussi, amoins qu'e[les ne soienl obstruees par
des digues, n'est-il pas difficile de remOl1ler la pluparl d'enlre elles dansde
legeres embarcationsjusqu'a leurs sources [ ... ] On peul remonter de celie
maniere, jusqu'a une hauteur df' soixanLe milks, la Cascapedia, la Matape
dia et Ia Bonavenlure88 .»

A certains endroits, on ne met pas d'estacades (booms) a l'embouchure
des rivieres; des hommes guettent I'anivee du bois el Ie chargem immedia
temen! sur des radea ux que des balea ux liren t jusq u 'a I' usine: c'est 1<'1 q u' il
est lraite pour I'expedition. L'operalion de la drave se lerminanl vers la fin
du mois de mai, c'est alars Ie lemps de relourner becher la lerre ou d 'ttendre
les filels de peche. Comme J'ecrivaitle geograpllf' Raoul Blanchard, « ainsi
la saison slerile se lrouve [econdee par un travail nouveau 89 »

En commenl):ant par l'oueSI de la Baie-df's-Chaleurs el en procedant par
secLeurs, voyons la si luation de I 'industrie forcstiere en IrE' 1890 el 1920. Su I'

les rives de la riviere Ristigouchc, dans la zone siwee entre les villes
forestieres du Nouveau-Brunswick (Campbellton et Dalhousie) ella vallef'
de la Matapedia, cetle induslrie est prospere. D'abord exploite en bonne
panie par de peli les compagnies, Ie sec leu I' accueille au debut du 20c sieele
des entreprises de plus grande envergure: la Dalhousie Lumber Company,
qui exploite les fore IS de la riviere Matapedia, la Chaleurs Bay Mills de
Portland, la Danagher & Malendy Company sur les rivieres Nouvelle el
Mann, la William K. McKean pr&s d'Escuminac, Nouvelle et CarlelOn 90

Campbellton et Dalhousie sont les grands cenlres de convergence de
)'industrie forestiere de cette region. Le bois descend des affluenls de
]'arriere-pays (Palapedia, Ferguson, Du Moulin) par ]a riviere Risli
gouche, est reLenu par des barrages fIouarlls pour cue ensuite amene par

GRANDS
ETPETITS
EXPLOITANTS
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radeaux au Nouveau-Brunswick. En 1902, la Chaleurs Bay Mills met en
fonction une imp0rlanle scierie it Risligouche, en face de Campbellton.
JLlSq u·en 1939, des navirfs Ct rangers vienclron t au quai de I'endroi t prendre
des chargements de buis pour faire de la pulpe. Les Micmacs auraient ct'df
une partie de leur reserVl:' acene compagnif pour sa scierie91 . l.'entreprise
emploie 300 OLlvriers en 1907. La compagnie \<V.K. McKean, quant a e1le,
donne du lravail a une soixamaine de personnes9Z .

Da ns Ie seeteur cemral de la Baie-des-Chaleurs, ('eSl New- Richmond qui
demt"ure Ie pivot de I·industrie forestiere. Au debut du siecle, on y retrouve
It's plus p;randes scieries du comte de Bonaventure, exploilees par la Nplv
Richmond Lumber Company, qui charge de quinze avingl voiliers par
an 93 Depuis 1872, les limites des deux rivieres Cascapedia appanenaient
surtoUl a la firmp Girouard et Beaudet qui les exploitait peu. Ellt's sont
ensuile acquises par Ja New Richmond Lumber Co. L'entreprise posscde
ai nsi en 1910 q uelq ue 3 J!) m illes ca rres de lim iles sur ces ri vier~s. La fami lie
Montgomery, sous la raison sociale The MOl1lgomery &: Sons Co. Ltd, est
encore presente a New-Richmond. AjoulOns enfin que Maria est un autre
endroit Oll on fait Ie commerce du bois.

Plus loin, d,lIls les cantons de Hamilton, de Cox el de Hope, I'exploila
lion de la fOrel a longtemps ele genee par la non-utilisation que les
Robi tail Ie fa isaien t de leurs concessions (310 mi lies canes non exploi leS en
1890)91_ Au debul du 20e siede, Ie SenaLeUr William C. Edwards achete 659
milks canes de Jimites sur les rivieres Cascapedia. En 1907, iJ fait I'acquisi
lion de 558 au tres mj] Its canes de foret ameme Ies ancien nes concessions de
Robitaille%. Son entreprise, la Cascapedia Manufacluring & Trading
Company, emploie environ 150 ouvriers. Sa plus grande scierie est ~\

Bonaventure. C'est la rneme usine actionnee a la vapeur et eclairee a
l'eleClricite qu'Eugene Rouillard decril en 190,) comme appanenant it la
firme Leblanc et Cie mais qui, en fait, est la propriele d'Edwards. Ce
moulin t'mploie une centaine de personnes96 .

A I'est de [a Baie-des-Chaleurs. vers la rin du 1ge siecIe, la compagnie
King Bros. est Ie principal exploitanr. Ses concessions couvrerH 547 milles
carres dans Ie canton de Hope et sur les rivieres Pon-Daniel, Newport et
Grand Pa bOS97 . Vers 190 ij-1 907. la fi rme cha nge sa raison sociale et devien t
la Grand Pabos Lumber Company. Un peu plus tarel, trois financiers de
Phi/adelphie, fondateurs de 1a St. Lawrence Pulp and Lumber Corpora
tion, ache-tent les limites de la Grand Pabos Lumber Company er decident
de construire une sci erie et une usine de patl:' de bois pres de J'em bouchure
de la riviere Grand Pabos ou un barachois permer de Stocker les bilJots
dl:'scendanl Ie (ours d'eau.

En 1913, on commence la cons Lruction de ]' usi ne. PI us de 200 travail
leurs italiens participent aux lravaux de cimentation 98 . La compagnie
barit aussi 200 maisons pour les lravailleurs99 _ En 1915, la grande usine de
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p.he de bois commence a fonClionner et de nombreux agricuILeurs et
pecheurs d' un peu partout en Gaspesie se fixen t a utour des install alions de
la compagnie, Un village de plusieurs centaines de personnes nail cle ce
rassemblement et on lui donne Ie nom du premier president de la compa
gnie. Percy Milton Chandler. Comme }'indique Ie geographe Jean Audet,
d'une part 011 assiste au remplacement de I'activite dominante qu'eLait la
peche el, d'auLre part,leregroupement de la populalion autourde I'usinea
pour dfet de transformer graduellemenl I'habitat rural en un habitat de
type urbain, fait nouveau en Gaspesie 'oo , La canslruCl.ion de ce camplexe
foreslier a aussi une incidence sur les villages voisins qui y expedient
beaucoup de bois par le chemin de fer,

Dans la region de Ga~pe, les principaux exploiLants son!, vel's 1900, la
Calhoun Lumber Company du Nouveau-Brunswick (225 ouvriers en
1907), The Gaspe Lumber Company, et la York Lumber Company de
Montreal (150 ouvriers en 1907). lIs oeuvrent sur les rivieres York, Dart
mouth et Saint-Jean JOJ , Lorsque la York Lumber Co, conslruit son usine
de Sandy-Beach, le pasteur anglican y voil un remede a l'emigralion des
jeunes l02 , Vel's 1905, la firme John Breakey achete 450 milles cardsde forcl
sur la riviere York. Au rneme moment. mais plus au sud, la Sherbrooke
Lumber Company (150 ouvriers en 1907) s'aetive sur Ia riviere Malbaie et
dans Ie canton de Fortin,



Sur Ie littOral nord de 13 peninsule, vcrs 1890, C'CSI f.douard Vachon qui
eSI Ie prin<'ipal baron du bois. " posscde 554 milJes CalTl>S de concessions
[orcslieres en Ire Cap-Chat et la rivlcrc Madclei nt'. En 1875, par exemple, sa
firrlle employait quelqllE' 300 hommes 3 cc dnnier endroil '03 . Vel'S 1900,
Charles W. Mullen, de Bangor all Maine, achelc crs limites. l:nc auln'
finne, la Dominion Lumber Company, ohlienl enlre 1900 el 1906 de
grandcs (lend ues de boises;\ G ra nete-Vallee el dan s Ie secleu I' Marsou i -Cap
Chat. Elle ernploie 600 personnes en J907. La compagnie anglaise
(onslruil il sa seigneurie de Grandc-Vallce, ;1 I'embouchure de la riviere,
d'imponanles scicries qui fermeront pourlant leurs pones en 1908.

Une lenlalive et'exploitalion de pale iJ papin a (gaJemenl lieu lJanS ce
serlfur. C'esl la Greal Eastern Paper Company, propr i{oll' dc Charles \V,
Mullen, qui en eSI Ie promolrur. La conslrunion de l'usine de pale de bois
commence en 1917 er Ie pH'min papier ('n son ell janvier 1921. Le com
plexe eSI sit ue> en bordu re de la n Viel I' .vt<ldelei 11C, J q lIelq l1es milles de son
em bouch ure. Ct' cours et 'rau, fort de pi Llsiellrs cascades, renferme suffisam
mt'n I d'energie bydrau liq ue pour line en 1I cprisc de ce genre. D 'ai lIeu rs, un
barrag-t' Cl line cenlrale c!cnnque sont construils en mcme (cmps que
l'usine. Pourlanl, un probleme majeur [('SIt' ;\ J('soudrf'. En e[[d, Ie ~ci

!2;nellr de Rivic're Nrauelcine n 'a'lanl pas accordUlla compagnie un droit de
passagc sur la rivii>j'e <\ Siluman, l'enlrcprisc amf'ricaine doil conSlruirc un
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petit chemin de fer d'environ six milks pour contourner la seigneurie el
relier la mer it I'usine, qui emploie alars plusieurs centaines de personnes.
Apres diverses peripclies, donll'incendie de la chambre des presses etd'une
petite panie de I'usine, et des accidents rocambolesques impliqllanl Ie
chemin de fer construil a nanc de montagne, la compagnie fail faillite en
1923, ne pouvanl surmonter les difficiles condilions d'exploit<ttion. On
commence a peine a ce moment-lit Zl fabriquer de la pale mecaniqlle 104 .

Plus it rOues!, on poursuil encore vers 1900 la coupe du bouleau pour Ie
bois de {useau el des coniferes pour I'industrie du sciage. Sainle-Anne-des
Monls devient un centre {orestier impon.ant. La Dominion Lumber Com
pany y batil une grande scierie apres 1905. ACap-Chat, plusieurs usines
preparent aussi aun rylhme soulen u Ie bois de fuseau elle bois deconstruc
lion. Ces scieries utilisent l'cnergie hydraulique. La plus imponame d'en
tre flies appartienl aJames Richardson. Dans lcs cantons de Romieu, de
Cherbourg el de Dali baire, d'a utres en treprises, dont pJusieurs som gel"(~es

par Richardson, fom au~si I'exploitation du bois de sciage, du bois de
{useau el du bardeau,

Dans Ie secteur de Matane, les Price sonl solidement implanles. Depuis
1890, ils possedemles Iimites forestieres de la riviere du meme nom 10,. Sepl
ans pi us lard, ils commencem a g'erer clans Ie village de Matane une grande
scierie de 250 pieds de long el de 75 de large aClionnee par la vapeur et
reservee au sciage du sapin el de l'cpineue106 A I'est des Iimites de la Price,
la Matane Lumber &: Development Company, filiale de la Canada &: Gul[
Terminal Railway, qui possede Ie chemin de fer reliant MOI1l-Joli a
Malane, exploile depuis 1918 les concessions forestieres qu'elle a obten ues
pour la construction de ·Ia voie ferroviaire. Elle construit diverses installa
tions, nOLammenl au Grand-Detour, it quelques milles de ['embouchure de
Ja riviere Matane lO 7. En 1920, la Malane Lumber &: Development Co. eSI
achetee par une el1lreprise americaine, la Hammermill Paper. Enfin, a
Saint-Ulric, a['ouest de Matane, la maison J. Roy possede d'imponanles
scieries vers 1904.

Ainsi, I'industrie {oresliere, plus que I'agriculture encore, conlribue a
diversifier la structure economique de la peninsuJe gaspesienne. C'esl ala
fin du 1ge siede que ceele induslrie prend son veritable essOJ". Des lors,
chantiers et scieries se multiplienl. Les concessions {oreseieres s'agrandis
sent tout en demeurant entre les mains cI'un nombre limite de grandes
entreprises. La production se diversifie, mais la coupe elu bois de sciage
demeure predominante, Vers 1920, I'induslrie forestiere est devenue, face;1
des pecheries en clifficulte et a une agriculture peu remable, Ie mOleur Ie
plus dynamique cle l'economie gaspesienne. De plus, elle conlribue large
ment arneubler ce lemp~ d'inactivilt~ que representait pour Ie peninsulaire
l'interminable hiver gaspesien.
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Dans la deuxieme moiLie uu 1ge sieclc, sur une grande partie des cotes
gaspesiennes, les habitants du cordon littoral auendent encore avec impa
lience Ie printemps pour s'adonner ala traditionnelle peche ala morue. En
1864, Pierre Fortin, du Service canadien de protection des pecheries, eSlime
que I'industrie morutiere gaspesienne, alors ason apogee, emploie pres de
4 000 pecheurs (sans compteI' les femmes etlesenfants qui travail lent sur Ie
rivage a la preparation du poisson) et mobilise une centaine de navires
montes par 800 a 900 marins. FOrLin halue alDrs Ie capital investi a
plusieurs millions de dollars l , Mais, a partir de la decennie 1880, I'indus
trie de la morue sechee eprouve des difficultes qUI [erom remellre en
question Ie systeme traditionneJ d'exploitation df's peches en vigueur
depuis I'epoque lointaine de Charles Robin.

L'apogee de l'industrie
de La morue sechee

LA PREDO
MINAI\TE

DES MARCHANDS
JERSIAIS

Le systcme d'exploitation commerciale etabli par les [irmes jersiaises, en
paniculier Ia Charles Robin Company, domine encore I'organisation de
l'induSLrie morutiere en C aspesie apres 1850. La concurrence est cependant
plus forte que cinquaIHe ans plus tOl; les [irmes Robin et Janvrin occu
paient alDrs une situation priviIegiee dans Ie commerce international de la
morue gaspesienne, Vel'S 1833, John LeBoutiJlier, ancien commis des
Robin, se lanc;:ait dans Ie commerce de la rnorue sechee, s'installam a Perce,
a CO((~ de son ancien employeuJ'. Bientot, d'autrf'S competiteurs lui embol
tem Ie pas, developpanl de preference de nonvelles zones de peche, en
paniculier au nord de la baie de Gaspe et sur la cote nord du golfe
Saim-Laurenl.. Quelques elHrepreneurs canadiens-fran<;ais lentent aussi
de se faire une place dans ce seeteur d'aetiviu,; alors apeu pres monopolise
par des firmes hrangeres. Dans son rapport de 1872, Ie commandant
Napoleon Lavoie, du Service des pccheries, note que les principaux eta
blissemenls de peche dans la division de Gaspe appartiennent aux [irmes
jersiaises Robin, Fruing, Collas, LeBoutillier Brothers, Charles LeBoulil
lier (successeur de John) (>t Fauvel ainsi qu'aux Canadiens Michel Lespe
rance el Theodore Lamomagne2,

La Charles Robin Company possede les interels les plusconsiderables en
Gaspesie. A.u Canada, son quanier general el son principal port d'expedi
lion f'Sl toujours Paspebia(. La SOCiele jersiaise continue de faire affaire
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avec un plus grand nombre de pecheurs qut' ses concurrents. Sa grande
IOnt' d't'xploitalion se siLUt' nitre Bonaventurt' t'l Perce. St's principaux
etablissemenls se trouvenl a Perce, :1 Paspebiac, a Grande-Riviere t'l a
Newport. Au debut des annees 1870, s'ajoulenl au moins deux tLablisse
menlS. J Cape-Cove et a L'Anse-a-Beaufils3 . La compagnie est aussi pre
seme au Nouveau-Brunswick, aI'lle-du-Cap-Breton t'1 sur la cote nord du
golfe Saint-Laurt'nl. En fait, c'esl la plus grande firme exponiurict' de
poisson dt' l'Est canadien. En 1857, dIe exporte aelle seule plus de 30000
quim3ux de morue sans compler les autres poissons ell 'huile 1 . Celle mcme
annee, ses profits sont evalues a$200 000, alors qut' ceux de son plus proche
concurrent, 1<1 LeBoulillit'r Brotht'rs, towlist'm quelque $1500005. Ses
principaux marches ~onl les pays medilerranfens, Jc Bresil elles Amilles.
Pient' Fortin enil en 1862 que ct'ue compagnie emploie dans ses divns
etablissements de peche a la morue environ 750 personnes, alars que la
LeBoutillier Brolhers en engage environ 580°.

La firme LeBoulillier Brothers vienl au deuxieme rang des emreprises

Lt·; h"blis,ullenl.
Chari", Robin COlllpony
:1 Pasp(-bi,l(. d'<lpr':s un
dnsin tk' W. Good,'
Pholo (i re'" dC" T hr
(;{//wdw" JI(lg(l:III~,

fc'\"w'r 190 J .



378 His/oire de fa Gaspesie

jersiaises elablies en Gaspesic. Fondee par David, Amy el Edward LeBou
lillier en 1838, elle est en pleine expansion jusque vers 1870, Des Ie depart,
elle a, etle aussi, etabli son quartier general a Paspebiac. Par la suile, en
1845, elle aChele de John Godfrey un elablissemem arile Bonaventure; en
1865, on y relrouve 120 employes et 38 barges?, Premiere firme gaspesiennp
it s'etre installee sur la cote nord du Saint-Laurem, it l'ile au Bois plus
precisemem, elle fait affaire aussi au Nouveau-Brunswick. Vel's 1872, elte
emploie dans la peninsule a peu pres Ia moitie mains de monde que la
compagnie Robin,

Au troisieme rang se trouve la firme man'hande William Fruing &
Company. Commis, puis agent-chef de la compagnie Robin en terre
gaspesienne, Fruing ouvrait vel's 1830 quelques etablissements au
Nouveau-Brunswick, dans la region de Shippagan, al'entree sud de la bail"
des Chaleurs. Plus lard, il elargir son champ d'aetion en Gaspesie, faisant
de Grande-Grave Ie centre de ses operations, A Ja suite d'une crise finan
ciere, la compagnie est reconstituce en mai 1861 par l'apport de fonds
10ndoniensB. Elle fail. aUaire surtout avec les pecheurs de ce nouveau
seCleur de peche qu'est devenu Ie littoral nord gaspesien. Elle est ainsi
presente a L'Anse-au-Griffon, aRiviere-au-Renard, a L'Echouerie, a Clo
ridorme, a Grande-Vallee, a Riviere-Madeleine et it Mont-Louis. file
envoie meme ses pecheurs j usqu'a I'ile d'Anticosli, La compagnie possede
egalement des emrepots au pon de Gaspe, dl! Call'. sud du bassin. Al'ete
1861, Pierre Fortin, de passage dans la baie de Gaspe, remarque que la
compagnie Fruing fait secher 18000 quintaux de morue, qu'elle destine
aux marches medilerrani>ens de Cadix, de Naples et de Civitavecchia9 , Ses
goelettes font aussi la navette entre la baie de Gaspe et Quebec. Vel's 1900,
eHe controle une bonne partie du commrrce de la rive nord de la peninsuJe,
particulieremem a I'est de Mont-Louis.

La societe Hyman est fondee dans les annees 1840, En fait, c'eslen 1845
que William Hyman, marchand d'origine juive, aChele son premier eta
blissement a Grande-Grave, acCnc de celui de Janvrin. Contrairement aux
compagnies de Jersey qui deleguenl des agenLS aGaspe, il dirige lui-meme
ses affaires sur place lO . II a adopte lui aussi Ie (ameux systeme d'avances et
de credit des Jersiais; il dcpend de ces derniers pour Ie financement de ses
cargaisons, pour son approvisionnement en marchandises et pour la vente
de son poisson, Comme Frui ng, il fai t sunou t affaire avec les pecheurs qui
s'elablissent de plus en plus nombreux sur Ie littOral nord gaspesien. Asa
mort en IB82, il legue a ses heritiers deux etablissemems de peche a
Grande-Grave, un a Cap-des-Rosiers, deux a Riviere-au-Renard, un au
Cap-a-!'Ours, un quai, des enLrepols et un magasin aGaspe, un hotel el

plusieurs proprictes 'J , Les [i Is de Hyman i nSlallen t d'a u Ires ela bl issemen ls
de peche au des magasins Ie long du lillOral nord de la peninsule, SOil a
Petit-Cap, aL'Echouerie, aSaint- Yvon, aCloridorme, aGrande-Vallee el
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a Rivicre-Madeleinf"?, Lf's Hyman ccoulent leur produClion dans Ies pays
medilcrraneens, en Amerique du Sud et aHalifax. En 1919, ils ache-lent de
la famille Davidson les lrois mines de plomb d'Anse-SaLm-Georgcs, de
Indian-Cove el de Little-Gaspe au nord de la baie de Gaspe. lis les exploi
lent pcndanl une diz,aine d'annces I3 .

Une autre finne ,] signaler est celie de John LeBoUlillier, ce Jersiais qui
avail quille Robin vcrs 1830 pour s'associer a un marchand de Quebec,
Fran~'ois Buteau. Seigneur de Sainle-Anne-cles-Monls, au if possede un
clablissement de pfehc, sa compagnie, la John LeBomilJier & Co., est aussi
presente J Perc(-, a L'Anse-au-Griffon el a Mont-Louis. La compa/Snie
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mainlient plusieurs enlrepols au pon de Gaspe, elu C6H~ suo ou bassin. A sa
mOrl en 1872, John LeBoulillier cede ses divers elabl issemen lS ases en fams.
Ceux de Gaspe et de L'Anse-au-Griffon vont aCharles el Eliza el ceux oe
Monl-Louis el de Sainte-Anne-des-Monb aHoratio 14 • Un autre fils, Phi·
lip, herite des installations de Perce.

John el Elias Collas sont aussi d'anciens employes de la finne Robin
avant d'acheler un elablissement a Pointe-Saint-Pierre. En 1856, its y
emploient 20 ernbarcalions el 30 homrnes l5. Vcrs 1866, ils possedent un
second etablissernent a Malbaie, un lroisicme aSheldrake sur la cote nord
ell! Saint-Laurent et un emrepot au bassin de Gaspe. Leur compagnie
devient alors de pi us en pI us imponanle. En 1891, i Is s 'associen tala firme
Robin. Un autre ancien commis des Robin, John Fauver, s'etablit aPointe
Saint-Pierre en 1851 apres avoir aChele I'etablissement du Jersiais Ahra
ham De Gruchylli. Deux ans plus tard, il n'y emploie encore que six barges
el dOllZe hommes l7 fl possede aussi un etablissement aMalbaie, achelt de
Janvrin. Autres noms a signaler: ceux des Jersiais Edward et Elias De La
Parelle (De La Perelle), cgalement anciens employes de fa compa~nie

Robin. Elablis ~l Cape-Cove depuis 1857, i1s s'installent I'annt'e suivante a
Pelil-Natashquan sur la COle-Nord. On peut encore ciler d'aulres noms:
Savage et LeGros, Valpy et LeBas, Biard, Baker, Hamond, LeMarquand,
Alexander, LeGresley, LeCouteur el Lindsay. Entre 1855 eL 1870, a Ja
faveur d'une conjonClure favorable, de I'ouvenure au pt'llplemenl de la
COle nord du SaiIll-Laurenl, de I'abolition des frais de elouane au pon cIe
Gaspe entre 1861 el 1866, apparaissent de nombreux pelits entrepreneurs
incltpendants. Dans les annees 1860, ils sont plus d'une trenlaine en
Gaspcsie. Instal)(~s b plupan du temps en un seul enclroit, ou i1s possedent
UI1 enrrt'pot, i1s ~'efforcf'nl de lrouvel' des pC'cheurs-diems ;" qui acheter
It'urs prises. Mais ils som conrraints, la plupan du lemps, ele commercer
avec les mains procIuClifs, les aUlres faisanl affaire avec les grandes firmes
expon;:llrices. Ces petits marchands venoentl<:>ur poisson soit <1 cesderni&res,
soil sur le marche canadien, OLI l("~ prix som peu cleves. Au fj] des ans, 1<1
plupan de leurs entreprises disparaissenl d'elles-memes ou sont absorbees
par les firmes marchancles plus impOn3l1lfs.

Deu x en Lreprises canadiennes- fran~aises Cltliren t notrE' a Itent ion. La
premiere eSI celle ele Michel Lesperance, qui ilcquierr au milieu c1u 1ge
siecle la seigneurie de L'Anse-a-l'Elang, a I'est de Cloridorme. Au prin·
(emps, ce marchand de Saint-Thomas d(' :Vtommagny descend avec se.'>
engap;e.s pour faire la peche Ie longdes cOles monlagneuses de sa seigneurie
el des environs. II s'inslalle aussi sur 1a COle nord du Saini-Laurent, plus
precisemcnl ala riviere au Bouleau, a30 milles a I'est d(' la riviere Maisie.
En 1857, il t'mploie dix-huil embarcalions de pfche el 40 hommes a
Grand-tlang. L'annee precedentt', il a expone sur Ies marches d'Espagne
et d 'lLalie plus de 3 000 quint<lux de fTlOrlle seche l8 . En 1868, c(' sam envi ron
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80 hommes qui lravai lien t pour Iui aG rand- Elang l9 PI us;\ ]' ouesl, cia ns Ie
seneur de Sainle-Anne-des-Monls, un aUlre entrepreneur canadien, The
odore Lamontagne, fail aussi Ie commerce de la morue dans Ie troisic11l{'
quart du 1ge siecle.

Les emreprises jersiaises regnem done encore dans /(' commerce de la
moruescchee en Gaspesie. 11 en est ai nsi j usq u',ll 'au he de nOlresit'cle. E lies
posscdem les plus gros elahlissemelHs de peche t'[ dcrneurem Irs pnnci·
paux acheleurs de Ja production des pecheurs il1fkpenclanls. L'organisa·
lion lraditionn<'lle du travail qui a fail leurs beallxjours se pcrpctue aussi,
mais avec de plus PTl plm de difficullh.

Si I'on en croil de nombreux observateurs elu 1ge sieele, les campagnies de
commerce de Jersey ont ele les principales responsablcs de la pauvrelt de]a
popu Ja lion gaspesienne, endellce et ex pJoi tee a J' If1terieur el' un systeme
permellanl pell d'echappatoires. D'aurres onl '<u en elles les instruments
qui om permis la sedenlarisation des inclividus et Ie elcwloppcment gInc'
ral des pecheries sur toulle contour du lilloral. en assuranl durant 10Ul Ie
sihle du Ira vail ;:\ une populalion de pI us en pi us nom breusc. Quoiq u'il en
soit des diverses imerpn~larionsemotives, il n'en demeure pas mains qu 'en
core apres 1850, ce son t Its grandts firmes march,mdes vtn ues de Jersey qui
dirigent et orientem l'industrie dt la peche morutiert en Gaspc'sit', el ee,
bitn sur. dans leurs meilleurs inlerfls.

Dans la seconde moilie du 1ge sieele, les criliques sur I'organisalion du
travail et sur Ie lype de rappons que ces compagnies mainlitnllenl avec lcs
pecheurs se fOIll de plus en plus nombreusc~. Elles sonl canalistes par
plusieurs membres des elites religieu~es, adminislratives, poliLiqucs el
professionnelles. Le desir d'arr<lcher Ie pecheur a sa condition miserable
tmralne, vers la fin du 1ge sicc!e, une IUlt(' d'influence enlre I'elilt' mar
chande el une partie de J'elile inslillilionnelle. Ceue demierC', sensibilisef
aux idees agriculLuristes si predominanles au Can<lda franl,ais, incite de
plus en plus Ie pecheur i\ lroq uer la Iigne ,\ ma in (on lre la charrue, aqui Un

la peche pour une aClivile plus renlablt. Cerlains ne menal=;ent pas leurs
mots pour denoncer Ie pouvoir economique des compagnifs lIf peche sur
la populalion riveraine. Ainsi en esL-it d'AuguSIC' Bechard qui, en t('flnes
virulents, trace un portrail peu fJaLleur de ceux qui lui anI cause tant cle
problemrs alms qu'il "tait inspeCleur d'ecoles clans Ie c.om[(~ df Gaspe:
« MalheureusemeIll, dil-il, cette maison [Robin) a (rouVe" des imitalculs
chez d'aulres marchands, race de vampires sans enlrailles el sans caraetcre
moral. Ce sam eux el eux seuls qui onl sud les sucurs fl Ie sang dt's
pecheurs gaspesiens, qui les anl tenus dans la misere, loin des t'coles, de
1'agriculture C'L de lOute idee de progreso C'esLclonc sur eux, sur ces sa ngsues
dC's pecheurs, que clait rtLomber de tout SOli poids Ie reproche que I'on peLlt
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Caire en voyanl I'apalhie, ['engourdissemenr., Ie sommeil de cetle brave
populalion. Ces marchands engraisses ayalH recueilli Ie profit materiel de
It'ur commerce in[ame, it n'es! que juste qu'ils t'n recueillenl allssi toute la
hOnle et lOlile la maledinion 20 !»

La silualion rnateriellc du pccheur a peu evolue tout all long du 1ge
siecle, Les concurrenlS sonl plus nombreux, cenes, mais ils agissent gene
ralement de la meme fa(on, Toutefois, pendant lin (t-'nain temps, la
concurrence pennet aux pecheurs d'obtenir plus facilemenr. du credit. En
ertel, Ie" compagnies, pour s'attirer une nouvelle clientele ou pour conser
H'r celk qu'elles onl deja, augmententleurs marges de credit <LUX pccheurs.
sunom ceux qui SOI1l jllges It's plus produClifs ou les plus solvables. Cene
polilique leur occasionne bien tot des problemes de recouvremel1l de dettes,
panicul ieremen tala sui le de pI usieu rs mau vaises sai sons de peche succes
sives, C'est pourquoi, de" la fin des annees 1860, les cornpagnies expona
trices de poisson commencent a reslreindre les avances elle credit; pour un
peu, les lervents de I'agriculture se prennent a rever; « ... dorenavanr., nos
pccheurs auront a regler leurs depcnses sur leur gagne. Ils ne s'encleueront
plus; ils cultiveronL clavanr.age, pecheront peut-etre moins; mais, en
somme, vivTOI1l mieux que par Ie passe et pourront, lous les ans, payer
quclque chose sur les anciennes cleu.es ... 21 » En fail, les compagnies ne
consentenl plus d'avances sur une longue periode de temps aux pecheurs
les moins prodUClifs. On ferme leurs comptes;1 la fin de la saison pour les
reouvrir I'annee suivante,

Les mar< hands d'origme .jersiaise maintiennenl leur monopole quasi
exclusif clans la fixation des prix et cles conditions d'achat du poisson. Si la
reussile d'une saison de peche depend du climat, cit' la migration cle la
morue ou de ]'abonclance dt' la boette (appats), Ja remuneration et les
ronditions materieJles du ptlcheur dependent, quam aelles, des prix que
les marchands fixent annuellement pour J'achat de leur poisson el pour la
locat ion au la ven tc de l'~'qu ipemen t de p~che. Vers 1867, Ie prix d'ac ha I de
la mOTue s'elabliL a$3,60 Ie quintal. Les laux variel1l d'une annee a l'aulre
el sont Jaisscs a la discretion des marchands. Ainsi, au cours de la saison de
perhe de 1873, les moruliers de Pointe-Saint-Pierre aPerce, deja eprouves
par les penes que leur a occasionnees une tempete au mois d'aoul, subis
senl unt' augmentation sensible des prix du sel et des greements de peche er
une baisse exceplionnellc elu prix de la mome, L'inspeeteur du Service des
pccheries en conclut: «CeLte disproporlion entre les prix cle Ja morue sur
les cotes de Gaspe et ceux des marchandises venclues ne peut [· ..1[-tre que
ruineuse pour les pccheurs, et nombre d'cmre eux parlemd'immigrer sur
la rive nord, ou ils esperenl. ameliorer leur conclition, trouv{'r un meilleur
mar-chi' el plus de bon U' mps22,»

De ll1bne, I'annee suivJnte, bien que la moruc soit vend ue aun prix eleve
sur les marches etrangers, la compagnie Robin offre a ses pccheurs une
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Tableau 4.11. Producllon de la morue, en quinlaux, par cornie (peche d'ete
et d'aulomne).

Ann~ Gaspe Bonavenlure Total

1867 101527 10204 J 11731

J872 III 557 12943 124500

1877 100778 9716 II 0 494

1882 87576 6641 94217

1887 8618'! 10345 96528

1892 124) 15 18980 143095

1897 89306 13840 103146

1902 102410 26183 128593

1907 88176 22510 110686

1912 85854 16640 102494

1917 196286 15160 211446·

1922 57446 16270 73716

• Les annees J911-191 8 sont des annees exceplionnelles it cause de la fane demande durantla
guerre.

Source: les documen IS de session et parlemenLaires desgouvernemenlsdu Canada el du Quebec.

somme (res inferieure pour leur poisson. Dans son rapport annuel, l'ins
peeteur du Service des pccheries denonce ce qu'd considere comme une
injustice crianLe: « ... I'occasion etait trap bonne [... Jpour enfoncer davan
tage la vis et s'assurer pour des annees avenir du travail de nos pecheurs:
aussi, Ja puissanLe maison Robin el Cie, qui regne en souvcraine dans Ie
dislrin de Gaspe, s'eSl bien gardee de la perdre. Ses calculs el.aiem failS, et
elle avait decide que seile schellings suffisaienL pour payer un quinlal de
morue qui valajt cet aUlomne I.rente-cinq schellings a Quebec23 .»

Lorsque les prix sonl fixes par la firme Robin, les autres maisons de
commerce n'osenl pas en offrir de plus Cleves, par crainte qu'uneconcur
renee deloyale puisse les ruiner. L'inspeneur elu Service des peeheries,
Napoleon Lavoie, blame de nouveau lacompagnie Robin el ses imitateurs
qui ne jouenl pas Ie jeu d'un marche ouven: «Admirons, en passant, la
conduite de ces marehands; pendant tout l'ete ils re<;:oivenlle poisson sans
faire de prix avec les pccheurs [ ... J; el quand i1s SOnl assures de la plus
grande partie de la morue, i1s fixent les prix. Dans nos viJles et nos villages,
la valeur des marehandises eSI extraordinairemenl COlee d'apres la
demande, la rarete ou la consommation, el. toutle monde peul l.irer profit
d'une hausse pour vendre ses produils; mais ici Ie riche marchand peut seu!
profiter de res ehangemellls [... 1Si, cependanl, Ie march& du poisson subil



38-1 HiSloire de 10 Gaspesie

une hausse, les marrhands ne manquent pas d'etablir en consequence une
hausse dans Ie prix de leurs marchandises. L'amomne demier. par exem
pie, Ie the qu'on avait it Quebec pour quaranle centins se vendait qualfe
vingts it Perce; la melasse, quatre-vingt-dix; Ie beune, de cinquante it
soixante; les boues de peche quatre-vingt-huit, et ainsi de suite24 .»

En 1875 cependam. Charles LeBoulillier, I'un des successeurs de John.
offre a ux pecheu rs des condi tions pI us ava mag-euses que ses concurrenls25 .

L'annee suivame, wutes les maisons riva!isent de liberaJite et ponenl Ie
prix du poisson a un laux cleve. Si auparavant on remunerait mal les
pccheurs, ceue annee-Ia, on les paie bien. Mais ce sont la des ecans passa
gel's et somme toule accidentels; generalement, lcs grandes emreprises
exercent leur monopole avec plus d'unanimite.

Ainsi en est-il quand plusieurs morutiers commencenl a adopter la
technique de la peche.l Ja seine dans les annees 1870. Utilise courammem
par Ies Americains, ce filet pennet aux pecheurs de prendre de fones
quantites de poisson. Les compagnies apprehendent que (ette technique
fournisse eventuellement aux pccheurs I'occasion de se constituer des
surplus de production qui les rendraieot ala longue pJus aULOnomes. Elks
(eotem done d'en freiner l'usage. Dans ce but, dIes font parvenir au
gouvernemenr federal une requtle alleguant qu'i] faut prohiber J'utilisa
tion des seines amorue si I'on desire la protection des pecheries. L'inspec
leur Lavoie interprete leur intervention comme un moyen d'etouffer LOute
velleite d'emancipation chez Ie pecheur26 . Les seines a moruesont, en fait,
des filets qui peuvel1l mesurer plusieurs ce!Haines de pieds de longueur.
Elles som utilisees sur des barges generalement montees par six hommes.
Quand un banc de morue est repere, un des pecheurs jeue aI'ea u un bout de
la seine; la barge decrit alors un cerele pour enlOurer Ie banc de poisson et
vien I raw'aper Ie bou t mis d 'a bord a I'eau. La barge j eue alaI'S I'anere et u ne
moitie de l'cquipage tirc un bout de la seine sur I'avantet I'autre moilie fait
de meme sur l'arriere de I'embarcation pour ramener Ja morue a bord 27

Vers la fin cles annees 1860, des pechcurs, en particulier ceux qui resident
entre Pointe-Saint-Pierre ('t Port-Daniel, experimentent un autre prorede
de peche que la ligne amain tradilionnelle, soi tIes lignes de fond, appelees
« lrawls», «dorman(es» ou encore « palangres ». Meme si elles demandent
beaucoup de boette, ces !ignes semblent plus efficaces que la ligne a main
pour la peche sur les bancs. Dc dimensions variables, dies som garnies de
100 a150 hame~ons appat{?S qu'on lais5e filer par Ie fond et qu'on ne visitf:
que de temps en tern ps. Les pecheurs les reperent grace a des boU(~es,

generalemenl de petils barils f1Oltams. La remolllee de ces lig-nes, tres
penible en raison du poids des captures, demande souvent quelques
heures. Ces lignes ont cepenclantl'avanlage de pOU\'oir etre laissees seules
penc!ctnt la nuil ou par mauvais temps. Mais la encore, les marchands ne
font rien pour repandrc ccue nouvelle technique. Comme pour b seine
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morulit're, I'ulilisation tOuranw tIe la palangrc n'cst encouragec qu <l

panir <lu debul du 20e sieck, alars que ks provinces voisines en u~cnl

courammem. II en est de mcme pour Ie leurre norvegien au «jiggen>, ligne
leslce d'un plomb imilant la forme d'un poisson el auquel SOIlI aC(Tocbl's
un au dcux hame(ons. Pour prendre la morue, on imprimc d'ahord ;) ]a

ligne des mouvements hrusques Vel'S Ie hauL pour )'allirt'r sur Ie leurreeton
la r('monte qua n<l elle se jeltc cless us. Ce" prOt edt, eSl asset fali,£\,u,llll ca ron
ne vail pas It' poisson Cl il faul repett'r sans ccsse Ie mouvemClll ascendanl
tit' la lignc jusqu','t ct' quC' ,a monle.

En pIllS de ne pas favoriser les changemenls ll'cbnologiques aplt's il
augmemer Ja produclion et par ricochet I'inclepenclance des pccbeurs, Ies
compagnies cit' peche motIj[ient les mel hades d'rmhauche tIt' leur person
neL Des 1e debut des annees l870, Napoleon Lavoie constate un change
ment dans I'organisation lraditionnelle de Ja pecht,. II semhle que de
nombre"ux peelwurs auparav<lm engages pour la p(~che d'cle seulemel1t,
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voiem leurs comrars etendus jusqu'a l'auLOmne, lis sam envoy('s aux
grands erablissements de Perce, de Newport, de Grande-Riviere el sur la
cote nord du Saint-Laurent. Le nouveau systeme donne moins d'opponu
nileS aux pecheurs pour culliver leurs morceaux de lerre et les comraim a
LOu t acheter chez Ie marchand, Ce la cause aussi prej udice au pelil cabolage,
Le commandant Lavoie juge severemem la compagnie responsable de ce
nouveau mode ct'engagemenc «Mais les MM, Robin se sont aper\u que
"I'ancien" systeme donnai I au pecheur un peu lrap de Iiberte el comprirenl
qu'iIs pouvaienl serrer la chaine un peu plus fort, avec plus de chance
d'augmemer leurs benefices; ils se deciderenl done a changer insensible
ment leur sysleme ct'eng--agemelH en un autre que Ie pecheur imprevoyant
et sans defense a adOPle comme I'aulre, sans s'inquieter des resultals28_» II
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faU( LOulefois preciser que ce changement est plus graduel que ne le laisse
enlendre Ie leXle.

Somme [Qul.e, la situation du pecheur demeure precaire. Dependant.
financierement et materiellement des marchands dans un systeme qui ne
lui permel. que peu de latitude, soumis aux conditions du marchi:, iJ reste
aussi a la merci des caprices de la nature. II doil. cominuellemem compter
avec les imprevus, tels un clima. capricieux au une penurie de morue ou
d'appals. Ainsi en 1867, 1869, 1874 et 1875, des pecheurs sonl. en detresse sur
la cote de Gaspe et au Labrador. lis re<;oivent alors une aide gouvernemen
tale qui LOlalise $1319529 . En revanche, au coursde ces annees, Jcs pecheurs
gaspesiens profitent des gra nds travaux pu bl ics rea lises dans la region. leIs
la construClion dans la vallee de fa Matapedia et au nord du Nouveau
Brunswick du chemin de fer Intercolonial, Ie parachevement d'une Iigne
teil~graphiquede Matapedia a Riviere-au-Renard elles premiers travaux
pour)'ou venure d 'un chemi n entre Ri viere-au -Renard et Sainte-An ne-des
Monts. Dans la decennie 1870 mais surtout dans les annees 1880, les
diverses misere.~ de I'industrie de la peche incitent plusieurs pccheurs a
quilter la region ou a diversifier leurs activites.

L'hiver, alors que la glace recouvre la mer, ceux qui ne sont pas panis
travailler au bois aU.endenl paliemment I'arrivee du printemps. On remar
que alors un resserrement des relations sociales communautaires: visites,
soirees, etc. A Grande-Grave, en avril 1869. Ie journal d'Isaac Hyman
racome qu'une noce de deux jours auire 120 personnes el. qu'un the au
presbytere methodiste en amene 14030. Si I'on remarque une nette accentua
tion des migrations saisonnieres a l'exterieur du territoire, surtout de la
pan des jeunes qui doivent se trouver du travail pour alleger Ie fardeau
familial, la vie qUOlidienne du pecheur de 1920 eSl semblable a celie qu'iJ
menait en 1850. A.P. Coleman, qui visitt>- la rive nord de la peninsule en
1878, y revient 40 ans plus tard: rien au a peu pres n'a change51

Dans la deuxieme moitie du 1ge siecle, de nouvelles com muna utes de peche
apparaissem, en paniculier sur la rive nord de la peninsule. A d'autres
endroits, la peche cede graduellement. de son irnponanceau profit d'autres
activites. C'est Ie cas dans la Baie-des-Chaleurs. La peche a la morue se
pratique grosso modo eillre Matane et Bonaventure. Dans les annees 1870,
on ne prend plus la morue que raremenl dans la region de Rimouski et a
I'ouest de Bonaventure. Dans Jcs decennies suivanres, la zone de peche va
s'amenuisant el les paroisses composees majorilairemelll de pecheurs ne
s'etendent plus que des environs de Cap-Chat, au nord, jusqu'a PorI
Daniel, au sud. Des locali[(~s de Ja Baie-des-Chaleurs, comme Paspebiac,
Bonaventure, Saint-Simeon, Caplan et Maria comptent encore plusieurs
morutiers, mais la plupart de ceux-ci doivem aller travailler pour les
compagnies it Perce, a Grande-Riviere au sur la Cote-Nord.

GEOGRAPHIE
DE LA PECHE
MORUTIERE
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Les mouvemenlS de la morue varienl beaucoup el its som plusou moins
per~ us comme instables par Ie pe,hf'ur. Alors qu'elle foisonne pres d'une
localile, plus loin, on la cherche; une annee, elle aboncle a tel endroil,
l'annee suivante dIe arrive Ires en relard ou manque au rendez-vous.
L'ctablissement d'une lig-ne telegraphique dans les annees 1870 vient
pallier, en panic, aux difficultes de reperage du poisson. II n'en demeure
pas moins que cerlaine~ places de peche donnenL plus de morue que
d 'au tres. La meiJ leu re wile est la cOle de Gaspe, en Lre Ri viere-a u-Renard el
Newport. Pierre Fortin, en 1864, decrit les enclroilS de predileclion de la
morue: ce sont If'S f'aux qui baignenL les coLes de Newport, de Grande
Riviere, de Cap-d'Espoir, de Perce, de I''ill' Bonaventure, de Pointe-Saint
Pierre, de Grande-Grave. de L'Anse-all-Griffon, de Riviere-au-Renard el
de Grand-Elang32

Les banes au large des COles abondenLaussi en morue, C'eslla qu'eJle se
regroupe en plus grand nombrc. Elle s'y tienl souvent jusque tres lard
l'aulOmne. Les meitleurs banes son t ceux de Miscou, des Orphel ins, a20 ou
25 milles tie la lerre [erme, Ie bane Vert el. ceux qui avoisinenllecap Gaspe
el Perce. Le banc cle Miscou, a45 miJles all large de Perce, eSL paniculiere
men [ renomme: I'on y lrou\'f' beau(Oup de poisson apres Ie lem ps clu frai. II
ya aussi cle pelits banes de morue dans les environs de Sainte-Anne-des
MonLs el de Cap-Chat mais ils n'OI1l pas I'importance de celui cle Miscau
par exemple.

Les pccheurs gaspesiens sonl mal organises pour la peche sur les grands
bancs poissonneux clu golfe Saint-Laurenl; mieux equipes, les Ameri
cains. les Neo-Ecossais et les Fran<;:ais les y remplacenL La plupan du
lemps, COlllrairemem a leurs voisins des Marilimes, les Gasp&siens ne
s'Cloignent pas des fonds qui bordent leurs rivages car leurs barges ne som
pas construiles pour CC Iype de peche. Toulefois. certains pecheurs n'hesi
lent pas it s'avenLUrer sur les banes avec leurs petits voilit'rs: c'eslle cas des
moruliers de Perce, de Granclf'-Riviere et de Pan-Daniel qui se rendem
I'automne, par une mer houleuse, sur Ie bane de Miscou. Plusieurs d'entre
eux, chaque annee, y laissenl leur vie.

Pour la peche au loin, sur les grands banes du golfe, on utilise quelques
goefel tes, Ces bal imen ts man les par clix alrenle pC'cheurs. selon Ie lonnage,
se rendenl mouiller sur les bano, On se procure les appalS en lendanl des
filets aquelque distance du navin:' puis on peche la morue avec des !ignes,
jour el nuil,.i usqu'a ce que la cale soil pleine de poisson Lranche el sale. Par
Ja suite, on relOurl1f' au porI cI'allache pour decharger fa morue33 . Les plus
imponanls de ces ports sont Sainle-Anne-des-Moms, Gaspe, Perce et Pas
pebiae. Les goelf'ttes gaspcsiennes ne son! pas nombreuses, Elles som plus
pelites el moins robusles que n'lles ulilisees par les Amerieains au les
Neo-Ecossais. Elles sam mal equipees, ne disposanL pas, par exemple, de
glacieres pour la conservJlion des appihs. Dr lOUle la<;:on, les pfcheurs
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n'Onl pas les capitaux neeessaires pour rivaliser avec leurs voisins. Quant
aux compagnies maritimes, elles ne sont pas inleressees par ce Iype de
pcelle. Comme Ie fai t remarquel une fois de plus ['i nspnleur du Service des
peheries: « ... It ~yslemcde commerce fait sur les cotes n'est pas de nature?1
encourager Ie developpemenl d'une industric qui permetl.rail aux
pecheurs de choisir leur propre marc:he et qui leur procurerait plus
d'independance31 . "

En Gaspesie, ala fin elu 1ge ~iede, c'cst encore la bmge ella pecht' cotiere
qui WIll a l'honneur. Construite en cedre, la barge gaspesienne imite la
forme d' une balei nicre avec ses flanes arrondis, sa coq ue a ux Iignes effi lees,
sa proue el sa poupe tE'rminer:s r:n poin teo ACr:ltr: epoque, on distingur: deux
types de bargr:s: la pt'lile et Ia grandr:. La petite nlr:sure de dix-huit a
vingl-deux pieds de quillr: el cinq a sepl pir:ds de largeur; on peut la lirer
SUI Ie rivagr: r:n cas de mauvais tr:mps. On relrouve beaueoup de ces barges
sur Ie littoral nord gaspesir:n ou peu d'abris naLUrels permellent dr: prOlc
ger les embarcations contre It's lr:mpCtes. La grandr: barge de Gaspe, appr:
Ice aussi bargr: de Miscou, plus grosse Cl plus robuste, mesurC de vingl a
lrr:nLe pir:ds de quille, a unr: largeur d'unr: dizainr: de pieds el r:SI pontee a
l'avan L. Ce petil voil ier pr:rmet au pecheur d'etr:ndrr: son rayon d'aclion, de
mouilkr au grand lalgr:. Ses voyages durr:nl quclquefois deux jours. Ceue
barge eSI a nerte r:n radr: r:t 1'011 sr: sr:rt d 'une pr:litr: chaJou pe ou « fla I» pour
lransborder la morue sur la rivr:. A la Baie-des-Chalr:urs, iJ exiSle unr:
variante de la g-rande barge de Gaspe. Elle r:st a peu pres de ta mcme
longueur mais ses extremites sonl plus elancees. Sa eoqur:, plus Cfr:use el
pillS largr:, lui donne unr: forme plus evasee35.

rI eSl tres difficile d 'eval uer Ie nom bre exact de barges affeClees ala pecll e
a la monJe Oll Ie nom brr: de pechr:urs rcguJir:rs. Les stalisliques disponibles
com portent dr: multiples varialions au fil des ans. Vers J860, on peUl
evaluer ar:nviron 1200 et 200 Ie nombrr: de bargr:s employees pour la pcchr:
a ta morur: dans Gaspe t't Bonaventure el cl 2500 et 400 It' nombre des
morulir:rs36. En 1875, Ie commandant Napoleon Lavoie parle de 3210
hommes oc ell pes <1 ceue pcche avec. I 577 ern ba rcations37 Aux pccheurs
proprr:mr:nt dilS, il faul ajoUlr:r quelques cenlaines de personnr:s occupees
sur Ie rivage a la preparation. ala salaison, au seehagr: r:l a l't'xpeclilion du
poisson, el ce. sans compter Ies femmes et les r:nfanls. Avec Ir: developpr:
ment des pccheries de hornard, de hareng, de saurnon ou d'autres r:.~peces, jl

dr:vienl plus difficilr: d'etablir Ie poureentagr: des moruLiers sur I'ensr:mble
dr:~ p(~cheurs. Vers It' debut des 'lnnees 1890, qur:Jque 3 500 personnr:s dans
Gaspe r:t 1500 dans Bonaventure Iravaillent dans l'induSlrie de la peche.
Dans Gaspe, on peche sunOUl ta rnorue 'llors que dans Bonaventure, la
pcchr: est plus diversifiee. Vers 1915. de 1800 a 1900 embarcations dans
Gaspe et selliemenl 425 da ns Bonaven lure SOI1l ern ployer:s a ux differr:ntt's
peches. Elles sOnl montce's par en viron 3 500 born mes dans Gaspe et par 700
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a 1£1 Baie-des-Chaleurs. Le nombre de personnes enregistn§es comme
perbeurs reprcsente £lIars environ 14% de la population totale du romte de
Gaspe et 2,5% de celui de Bonaventure. Une augmelllation du nombre de
pccheurs ou d'em barcations n 'est pas necessairemen I liee aune augmenla
lion des stocks de poisson et ne grossil pas obligaLOiremeni Ie volume des
expeditions; plus simplemel1l, I'industrie absorbe t'ncore plus de main
d'oeuvre. La pan de chaque barge peul £lIars se trouver amoindrie.

Si 1£1 peche ala morueest imponante sur les cotes du COmle de Gaspe, elle
l'est de moins en moins (I 1£1 Baie-des-Chaleurs. Auparavant, ce poisson
remonlait assez loin aI'inlerieur de 1£1 baie. L'augmenlalion du nombrede
pecheurs el de stations de peche un peu parlOUl dans I'Est canadien el a
l'entree de 1£1 grande baie explique peUl-elre que 1£1 rnorue s'y fait mains
abondante. Des contemporains lenIent aussi d'expliquer ceue diminulion
par l'utilisation nop abondante, pour engraisser les tenes, du harengetdu
capelan, aliments de 1£1 morue. Cetle explication semble peu convaincante.
En tout cas, ]es compagnies delaissent graduellement ccUe zone pour
d'autres plus produClives. D'autre part, J'implantation, vers [a fin des
annees 1860, aPon-Daniel, aMaria, aCarleton el ailJeurs Ie long de la baie,
d'elablissements pour preparer el meltre en bOlle Ie saurnon, Ie homard et
Ie hareng, amenent des pecheurs a se (onsacrer de preference aces indus
lries dont les proprietaires sonl reconnus pour offrir de bons traitements a
leurs employes. D'autres personnes ctelaissenl tOuI sirnplement 1£1 peche
pour les aCliviles agricoJes et forestieres.

Le long de la baie des Cha leurs, 1£1 peche it la morue se fai t encore i
differents cndroits, principalemenl aPaspebiac, aPorI-Daniel ela L'Anse
aux-Gascons. Ailleurs, elle n 'occupe que quelq ues pccheurs. Les graves du
comte de Bonaventure ne sont cependant plus ce qu'elles etaiem38 . Les
maisons marchandcs de Paspebiac ne pouvanl plus se procurer suffisam
ment de poisson a 1£1 Baie-des-Cbaleurs, elles envoient la main-d'oeuvre
disponible de Paspebiac, de Bonaventure, de Caplan, de Maria et des
environs pecher sur les bancs du golfe Saint-Laurent et aux postes de
Magpie, de Riviere-au-Tonnerre au de Blanc-Sablon sur 1£1 cote nord du
SainI-Laurent. ]usqu'a ]a fin du 1ge siecle, la peche <1 la morue a la
Baie-des-Chaleurs ne represente qu 'a peine 10% de ]a production IOtale de
Ja COle gaspesienne. Du c61e du Nouveau-Brunswick, les principales sta
tions de peche sonl celles de Miscou. de Shippagan, de Caraquet el de
Grande-Anse; elles soot gerees par les compagnies jersiaises.

C'est sur 1£1 Iisiere de 1£1 cote entre Port-Daniel et 1£1 baie de Gaspe que la
peche ala morue emploie Ie plus d'hommes el au la production est 1£1 plus
elevee. Aux frontieres des corntes de Gaspe et de Bonaventure, Ie village de
peche de Newport gagnc en importance duranlla seconde moitie du 1ge
siecle. Dans les annees 1850, lcs principaux marchands de cette localite sont
les Robin, Charles Kelly et Philip Harnond. Lcs Robin son I proprietaires
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d'une vasle gra vI" acel end roi l. 'fien nelll ensui Ie les postes de Peti t- Pabos el
Grand-Pabos, de Petite-Riviere el SurtOuf de Grande-Riviere, ou les Robin
sonl installes depuis longtemps. S'y ajoulent plus tard les commerc;:ants
Collas, Fauvcl et Baker. Apres cellI" de Perce, Grande-Riviere est consideree
comme la meilleure station de peche de la compagnie Robin. Entre (es
deux cndroits, deux vieu:< pOSles de peche som encore fJorissams: Cape
Cove et L'Anse-a-Beaufils. Le premier endroit eSlle fief du Jersiais Savage
qui ex porte annufllement en Europe plusieurs cargaisons de poisson, LfS
pe(heurs de ces 10(aJitcs vom aussi a la morue sur les ban(s situcs dans Ie
voisinage de Perce el de ]'ile Bonaventure ou la LeBoutillifr BrOlhers
possede un important poste. Elle y emploie des lravailleurs venam aussi
bien des paroisses d'en <lval de Quebfc que de Paspebiac el d'un peu
parlour dans ]a Baif-des-Chaleurs. Vel's 1865, la firme jersiaise comple a
son Servi(f 38 embarcations et 120 hommes a I'ile Bonaventure, ou ne se
lrOuve alms qu'une poignee de residems39 ,

En f,Ke de I'ile, Perce cst Ie pow' df peche Ie plus important de la
peninsule gaspesienne 1"1 meme du golfe Saint-Laurent. C'cst la que se
regroupenl Ie plus grand nombre de barges el de pecheurs. La Charles
Robin Company y possede son ctablissemenl Ie plus productif. Thomas
Pye menLionne au milieu des annees 1860, que la vieille maison de Jersey
y emploie 70 barges rnonLees par deux hommes chacune, plus quelque 105
graviers, occupes ~l la preparation du poisson sur Ie rivage. Environ 300
personnes travaillent de quelque fac;:on ,l cel etabiissement40 , Situe al'anse
du sud-ollest, il se compose d'une quaramaine de batisses dom, fait as~('z

rare, une spacieuse glaci<\re pour conserver la boetlc. John LeBoulillier
posscde Ie second gTand elablissement perden, siluea l'ansedu nord-est. A
Perce, au commencement de la saison de peche, on trouve generalemenl
llne grande quamile de morue, soit dans Ie canal forme par la lerre fermeel
l'ile Bonaventure, soit auLour de I'ile ou encore sur les banes situes aneuf
au dix milles du rivage. A la fin de l'ete, (omme (t'ux de Newpon, de Pabos
el de Grande-Riviere, les pccheurs de Perce se rendenl sur les bancs de
Miscou, des Orphelins ou au banc Ven ou la morue abonde.

Il vient a Perce des pecheurs de lOllS les points de la COle, depuis Paspe
biac jusqu'it Grande-Vallee. Aussi, Ie volume des prises y eSI-il considera
ble jusqu'a la fin du 1ge siecle, alars que la peche se decentralise apres la
construction de quais un peu partoul. La peche nomade lend alms a
disparailre. A Perce, on prend tOllS les ans plusieurs milliers de quinlaux
de poissons qu'on expedie ~l Quebec et it Monlreal de meme que sur les
marches enangers. Il n'esl pas rare que la production annuclle de morue
s'eleve aplus de 10000 quintaux. Le havre de Perce eSl frequemmenl visile
par des goelettes ttrangt"res qui s'y approvisionnent el donlles equipages
sam soul/ent cause de querelles. S'y arrerent aussi les caboleurs et les
baleaux a vapeur qui fonl la navelte entre Ie Saint-Laurent et les Mari-
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limes. Pourtanl, Perce eSI une rade au les balimen ts son l forces de mou iller
« ~ grande eau », car les ven rs du large y soulevenl une lelle mer q u' iJ cst Ires
di[ficile aux navires, surtoul au prin(emps el <1 J'aulOmne, d'y mauiller,
me-me avec ks plus fons cables el les plus lourdes annes.

Enlre Perce ella baie de Ga~pe, on retrouve plusieurs aulres graves, donI
fa plus importame eSI celIe de Poinle-Sainl-Pierre. Les ]ersiais Callas el
Fauvel y emploienl quelques clilaines de barges. La firrne Robin y viendra
aussi. Lc long de la baie de Gaspe meme, on ne comple pas beaucoup de
moruliers. sauf ~ Grande-Graveel sesenvirons ainsi qu'a DouglasLOwn. Ce
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demier endroit n'eSI pas considere comme une bonne place de peche, si ce
n'eSl au temps du capelan, alors que la morue se rapproche du rivage. Les
pccheurs de DouglasLOwn se rendenl surtout pres de I'ilnl'Anlicosli. Pour
se rapprocher cles bancs, plusieurs d'entre eux traversent la baie el s'inslaJ
lent dans Ies environs de Grande-Grave pour ne relOurner dans leur village
qu'a l'aulomne. Ce demier site eSl d'ailleurs la principale plate-forme
commer,iale des firmes Fruing el Hyman el demeure un posle de pcche
important, reconnu pour la qualite de sa morue. En effel, Grande-Grave
et le~ localit<:,s voisines de l'Anse-Sainl-Georges, I'Anse-aux-Sauvages
(Indian-Cove) et Lillie-Gaspe disposent de greves de galets qui ont la
propriele d'clre paniculieremen! propices au sechage.

Au nord de la baie de Gaspe, les pri ncipa ux eta hI issemems de peche son l
les suivants: Cap-des-Rosiers, L'Anse-au-Griffon, Riviere-au-Renard,
Grand-Elang, Poime-Scche (Saint- Yvon), Cloridorme, Grande-Vallee,
Riviere-Madeleine, Mont-Louis, Sainte-Anne-des-Monts et Cap-Chat. La
plupan de ces posIes n'ont pris leur essor qu'au milieu du 1ge siecle. Le
poisson stehe Ie long de cetle vaste CalC accidemee est expedie en Europe
alors que la morue vene s'en va sur les marches du Quebec. Fruing et
Hyman sont It's principaux marehands de la region.

Le seneur Cap-des-Rosiers-Monl-Louis est moins importanl que la cote
de Perce mais Ie volume de sa production demeure respectable, surtoul au
nord de la peninsule de Forillon, ou 1'0n trouve trois regroupements
imponams de pecheurs: Cap-des-Rosiers, L'Anse-au-Griffon el Riviere
au-Renard. Celle derniere localite eSl consideree mmme l'un des meilleurs
posies de pcche de tolll le golfe Saint-Laurent, sunoul a cause cle sa
proximile des banes de poisson. Les Americains s'y anClent regulieremenl
lorsqu'ils viennenl pecher Ie maquereau. Un contemporain affirme avoir
deja vu de einquante J soixanle goelelles y mouiller en meme lemps41.

Fruing el Hyman y gerent d'imponants elablissemems. Plus lard, ]a

Charles Robin, Collas Company s'y installera aussi. Plus it I'ouest, on
lrouve Grand-f:rang, poste de peche saisonnier Ires prospere dans les
annees 1860. L'CH:\ leseigneurdu lieu, Michel Lesperance, de Monlmagny,
)' amene pI usieurs dizaines d'hommes q u 'i1 occupe ala peche er ala culLure
du sol. L'hiver, la permanence n'est assUt'('e que par un agent et quelques
domestiques. Mais au fit des ans, cel.le slalion perd de son imponance.

Quand on remonte Ie fleuve, on passe devant Grande-Vallee, paste
repute pour I'abondance de sa morue. Les nombreux petils el1lrepreneurs
de ,cue loralire vendent leur morue sedw aux marchands de Gaspe qui
I'expedienl en Europe. AGrande-Vallee comme aRiviere-Madeleine, plu
sieurs pccheurs delaissenr It'ur metier pour ct'lui de bilcheron lorsque des
entreprises forestieres s'implanlenl a proximitc. Quelques dizaines de
milks plus loin se trouve Ie vieux poste de Mont-Louis. L\, ,omme en
plusieurs autres endroils de ,(' lilLOral accidenle, la peche se [ait au debul
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sous fa direction de petits commerc;ants au «bourgeois» possesseurs de
quelques embarcations; ce som presque tous des Canadiens fran\,ais origi
naires des paroisses d'en bas de Quebn. Dans les decennif's suivanles, des
compagnies de plus grande envergure, telles Fruing et Hyman, cOl\rrolent
la pJupan des pastes de peche et oUrent un prix d'achat uniforme pour la
morue.

Cap-Chal et Sainle-Anne-des-MonLs som les derniers posies de peche
importants en Gaspesie. Dans les annees 1850-1860, la seigneurie de Sainle
Anne-des-Monls appartiel1l au marchand jersiais John LeBoulillier, qui
dirige un etablissemel1l a l'embouchure de la riviere. En l857, la popula
tion, elle aussi originaire des paroisses en aval de Quehec, s'el<"ve aenviron
200 families, dispersees Ie long du rivage sur une distance de quelque huit
milles. Pierre Fortin relate que ces gens « vom a la peche lorsque leurs
semences sont faites, et cesselll de se liHer a cetle occupation, lorsque Ie
temps arrive de faire la moisson. Puis, la moisson finie, ils prennem ce
qu'on appelle la morue d'aulomne ou d'arriere-saison, qui eSl expediee a
Quebec42 .» Theodore Lamomagne semble etre Ie lOmmer\,ant de poisson
Ie plus importal1l du seneur Sainte-Anne-des-Moms-Cap-Chal.

En remontal1l encore Ie {Jeuve, on retrouve de petiles Jocaliles OU, entre
1850 et 1880, I'anivile de la peche prend une certaine importance. C'est Ie
cas des Capucins, de Les Mechins el L'Anse-a-la-Croix. Plus pres de
Matane, la peche, encore significative vers 1850-1870, periclite par la suile.
La morue s'y ferait de plus en plus rare,

Si la deuxieme moilie du 1ge siecle lOnna!l une eXlension des pecheries
gaspesiennes sur Ie litloral nord de la peninsule, plus paniculieremenl
entre Ri vicre-a u- Renard el Mont- Lou is, c'est a ussi I'epoque ou des Gaspc
siens VOnt pecher et me me s'inslalJer sur la COle nord du golfe Saim
Laurent, c'est-a-dire el1lre Moisie el Natashquan (Moyenne COle-Nord) et
jusqu'a Blanc-Sablon (Basse Cote-Nord). Celle migration saisonniere de
pccheurs vers la COle-Nord s'accompagne d'un mouvemcl1l similairedc la
pari de Madelinots et de Canadiens franc;ais d'cn aval de Quebec. Des lors,
la migration saisonniere que ces derniers eff<:'nuaient en Gaspesie chaque
ele eSI en honne panie delournee vers (('tte nouvelle region ouverle it
l'exploil<llion'n,

Si la COle nord du Saint-Laurenl attire ck nombreux Gaspesiens durant
I'ete, les ea ux de I'ile d' Al1licosli sonL aLlssi visi Ices par les pecheurs. Ainsi
en eSI-il des gens de Douglastown qui vonl ala marue et au hareng autour
d'Anticosli parce que la peche est mediocre dans la baie de Gaspe et ses
environs, Al'ete 1869, ils som 200 as'y rendre 44. Anticosti accueille d 'aUlres
pecheurs de la core de Gaspe et de la Baie-des-Chaleurs qui y rrouvent une
morue abondante et de bonne qualile. La seulc firme gaspesienne qui s'y
etablil est celIe des freres Collas vers 1884. Une quarantaine de familIes
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resident alars dans I'ilt'. L'exploitation des Collas ne dure cependant pas
longtemps.

Le peuplcment et Ie dcveloppement de pecheries sur la Moyenne COle
Nord fait suitt' a {'abolition du monopole qu'y exen;aitla Hudson's Bay
Company. Avant 1850, ceLIe en treprise possedait un droi Lexcl usif de chasse
el de peche sur un large terri Loi re s'etendarll. de Tadoussac, ai·embouchure
de la riviere Saguenay, jusqu'a l'est de la lerre de Mingan, SOiL sur quclque
400 milles de littoral. La compagnie protcgeait son monopolecommelcial
au moyen de chaloupes armees qui patrouillaientles cotes de son domaine,
frequen tees par des pecheurs lerre-neu viens, nco-ecossais. a mericai ns, gas
pesiens el autres venant des abords des comles de Benhier et de Monlma
gny. Elle tentaiL alors de II's empecher de descendre a lerre pour traiter leur
poisson. Ceue compagn ie s'imeressam surtoUI ala peche au saumon et <)Ia
lrai te avec les Indiens, n'ex ploi tai t pas II's ressou rces que renfermai t la mer
baignanl les COLes de son lerriloire. Ala suiLe de pressions repetees de la pall
de certains marchands, la Hudson's Bay Company perd ses privile~es en
1851. Robert Ch ristie, alors depu le de Gaspe, fait voter 1I ne loi permeuan t a
toul sujel brilannique d'eriger a terre taules les conSLructions nccessaires a
la peche. Ouvene au peuplement hbre. ceUe region ne tarde pas a voir
apparaitre des exploitants, commt c'elaiL deja It'cas plus aI'est, sur la Basse
Cote-Nord. Des entreprises gaspesiennes y faisaiel1l deja la peche dans les
annees 1840. Les Americains y sont aussi en grand nombre.

A partir de 1853, les compagnies jersiaises eLabl ies en Gaspcsie commen
cenl aouvrir des complOirs el dt's etabJissemenls de peche sur la Moyenne
COle-Nord. Les Madelinols fonl de me me ainsi que des entrt'preneurs de la
province, LeI Michel Lesperance, qui exploite deja un poste de peche a
Grand-Etang en Gaspesie. Lesperance s'insLalle ala rivierf' au Bouleau, a
I'est de Moisie. Chaque prinlemps, les entrepreneurs appareillem avec des
goelettes qui amenenl pccheurs et marchandises pour la saison. A I'au
tomne, ils retournem chez eux avec leurs en~ages eL leurs cargaisons de
poisson. Au debut, cette expansion des pecheries quebecoises au nord du
golfe Saint-Laurent est due a I'initiative df' nombreux petits armateurs
independants qui pro[itent souvent de l'aide de [irmes rivales de la Charles
Robin Company. Ils onL une [onction analogue acelIe des mallres de grave
qu'on relrouve en Gaspesie el qui sen'ent d'inlermediailes emre les
grandI'S compagnies el les pecheurs. S'approvisionnant chez les grandes
societes marchandes, ils LOmbem graduellemem sous leur dependance.
Finalement, ils deviennem viuimes d'une poliLique selective qui reduil
cOlJsiderablement leur nombre au profil des plus gros d'cnlre eux~6

Les goeleLles des Etars-Unis, de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Ecosse,
qui sont des habiLuees de ces eaux, cominuent aussi a frequenter la cote
nord du Saint-Laurent. Dans les annees 1850, leur commerce concurrence
[ortemenl celui des enlrepreneurs de 1a province du Canada. II arri ve rncmf'



que des America ins dC10gent It's peche urs canadicns des Int>i lieu rs fonds
pour les oecuper eux-memes.

Vers Ie milieu du 1ge siede, de nombreux Gasp('siens s'en vont done
eombler les besoins en main-d'oeuvre dcs compagnics sur la COle-Nord.
Ces pecheurs SOllt payes, moilic en argent, moilie en fournitures quand ils
re-viennenl ,'t ['etablissernen t de la corn p;lgn ie dans la p('n i nsu le1G lis
viennent de partoul en Gaspesie mais surtout de 1(1 BC\ie-des-Chalt>ur~. En
mai 1859. Ie commandant Pit>rre Fortin rell1C\rque: «Panout sur la COle de
la Bail" des Chaleurs, il se preparait des cxpC:'ditiom pour III peche de la
moruc sur 1a COle nord du fleuve et du golfe Sf. Laurent. Mais ('CSl surtout
Bonaventure, Paspebiac el ie Pon-Daniel qui fournissenl Ie plus grand
nomble de peeheurs qui. Ie printemps, lClissenl leurs dCIncures el leurs
fa milks pour alln se Ii vrer a u x 1 udes lra vaux de leurs meliers sur la COle si
inhospilaliere du Labrador, mllis en m(\me temps si riche de poissonsde la
plus belle espece, pour ne revenir que l'auLOmne avec les produits de leur
p(~ehe [.. ,1 On apponait le bois ellout ce qui clail ncccssaire pour y fairedes
etabJissements nouveauxn

») Au debul de juin de \'anneesuivante, Fortin
no us apprend que la plupart des trenle b~llimenlsqui se trGuvaient alars a
Paspebiac viennent cle quilter k port, cmporlanl de 40 <1 60 hommes
chacun t>l des chargemenls complels d'approvisionnements el cle foumi
lures de peche, «El je suis cenain, cIil-i!. que celtt> annee pas LIne anse, pas
une <rique ne restera inoccupee depuis les Sept-lies jusqu'au Mingan lR ."

Aussi, relrouve-l-on des pccheurs de Bonavcnlure ?l :vtagpie, de New
C"rlisle aLongue-Pointe, de Grande-Riviere ,'I I'lle du Havre de :Ylingan el

d'aulres de Malbaie aSheldrake et Magpie, etc. Les s('demaires ne sont pas
encore nombreux, ce qui explique cet afflux elf' travail leurs. Pendanl
long-temps. les p('cheurs saisonniers seram plus nombreux sur cellC' COle
que Ics residents. L" COle-Nord demeure une lOne d'exploilalion habitce
surtout par des hom In es. Au fil des ans, Gasp('siens t't Acadicn s des] les-de
la-Madeleine, dans J'espoir d'amtliorer leurs condilions d'exisl/:'nc(', y

L"di·IJ,('(,a/lodl'II'"·,
guioh:tLC' ('Ol1l1l1:llld{"c- p.u

It dn, Will l'WrLT fOllin.

1'1""0 ",('('d,,: I.·OJ)/·
111011 !III ,)1, {f (II' • I:; 11'1;1 i
IHr,
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emigrent avec leurs families. Riviere-au-Tonnerre et les localileS avoisi
names j usqu'a Mingan seront ainsi peuplees de descendams des « Paspe
biacs49 ». Mais, Ies Gaspesiens se voiem soumis au meme systeme qui Ies a
fait quiller Ia peninsule.

En effet, ce sontles finnes de Jer~ey qui fondent lcs principaux erablisse
ments de peche emre Moisie et Blanc-Sablon. Les pi us grosses supplantent
grad uellementles pi us petites ainsi que les entrepreneurs independants, tel
Clarence Hamilton, de New-Carlisle, proprielaire d'un etablissemem a
Longue-Pointe de Mingan. La premiere compagnie jersiaise a s'y rendre
est la LeBoutillier Brothers. Elle s'inslalle sur la panie occidentale de I'lle
au Bois, pres de Blanc-Sablon, et a Riviere-au-Tonnerre. En ]865, elle
empJoie pi us de 200 personnes sur la Cote-Nord50 Peu apeu arrivelll aussi:
De La Parelle a Nalasbquan, Collas a Sheldrake, Fruing ala Pointe-aux
Pots pres de Blanc-Sablon, E. Hamond it la Pointe-aux-Esquimaux, etc.
Harold A. Innis memionne qu'en 1876, dix-seplentreprises de peche de la
peni nsule gaspcsienne exploi len t trente eta bl issemenlS sur la COle-N ord·~'.

En 1869, la Charles Robin Company s'installe a son lOur. Elle etail
quand meme prcsenlf dans ces eaux depuis Ie milieu des annees 1850,
achelant Ie poisson cle divers pecheurs. Ses premiers etablissements sont
('eux de Magpie el de Natashquan. A la fin du 1ge siede, son principal
centre d'affaires sur Ja COle-Nord est Maisie. Elle possede des elablisse
ments el des magasins a plusieurs autres endroits entre Moisie et Natash
quan. Vers 1895, elle emploie aux postes de Dock, Ridge-Point. Magpie et
Riviere-Saint-Jean, 105 barges et 480 Gaspesiens venus pecher pour l'ete;
sur ce nombre, il yen a 120 aJ'etablissemenl de Magpie el120 autres a cel ui
de Riviere-Saint-Jean 52 . En plus de ses propres prises, lacompagnie Robin
aChele Ie poisson de pecheurs residents et de petits entrepreneurs. Regulie
rement, des goeleues parcourent Ies postes de peche et ('hargenlle poisson
pour I'amener aPaspebtac, d'ou on I'expedie a I'elranger. La compagnie
laue du materiel de peche (barg ues, !ignes etc.) aux pecheurs qui Ie cIesirent
elleur paif' un monlant correspondant au nombre de «drafls» qu'ils Ont
pris. Elle leur consent aussi des avances. Le sYSterne qu'elle utilise sur Ia
COle-Nord ne differe done pas de (elui gu'on cannai! en Gaspesie.

A. la fin du 1ge siecle, la LeBoulillier Brolhers exploite LOujours son
etablissement de Rivierc-au-Tonnerre. Maintenant aux mains d'intcrets
canadiens, la compagnie est aussi prcseme a Magpie. Comme sa vieille
concurrcnte, elle fait des avances £lUX pe,heurs f't achete la production de
divers maitres de grave tl de pechturs independants pour I'expedier a
Paspebiac. Cette maison emploie environ 80 residents et 120 Gaspesiens
vers 1895. La rirme Collas, elle, fail des affaires aSheldrake, a Riviere-au
Tonnerre et pendant un certain {emps il Riviere-Saini-Jean. Quanta De La
Parelle, il vend son etablissemenL de Nalashguan a la compagnie Robin.
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Ce eomptoir comple plus de quinze balisses, dom six « cookrooms» et deux
chafauds.

Les deux grandes finnes gaspesiennes, Robi n el LeBoutillier, som done
devenues a la fin du 1ge siecle les principaux exploiLanls des pecheries de la
Moyenne el de la Basse COle-Nord. Les relations enlre celie region ella
peninsule de Gaspe se resserrenldavantag·e. L'abbe Victor-Amedee Huard
memionne que Vel'S J895, au seul pOSle de Magpie, quelque 250 horn mes de
la Baie-des-Chaleurs lravaillem pour les maisons Robin el LeBoulillierH .

La COle-Nord esl une region d'emigraLion pour les Gaspesiens. Depuis
1872, durant la saison de navigation, une goelelLe assure meme un service
posLal emre la Gaspesie, l'ile d'Anlicosli ella COle-Nord.

Les Jersiais el les entrepreneurs canadiens ne sam pas les seuls as' inleresser
a la peche dans Ie golfe Saint-Laurent. Les Terreneuviens, Ies Neo
Ecossais, les Neo-Brunswiekois elles habitants de I'ile-du-Prince-Edouard
s'y inleressem aussi. (I en eSl de meme des pecheurs de l'eLranger, Franc;:ais
de Saini-PierrE' el Miquelon el Amerieains. Les plus nombreux dans Ie
golfe sonl les Americains et les Neo-Emssais. Dans son rappon de 1859,
Fortin menlionne que tous les ans Ies COles canadiennes sam visilees par
quelque 250 a 300 goelelLes de peche de la NOllvelle-Ecosse el de 200 a300
autres en provenance des Elals-Unis5~. La moilie viennent pour la seu1e
peche ala morue. Les Americains sonl aussi tres interesses a la capture du
maquereau. Monies sur des goelettes bien equipees, ils se servenl de lignes
de fond el de seines pour en capturer Ie plus possible. Toul au long de la
seconde moilie du 1ge siecle, el surtout pE'ndal1l la duree du Iraite de
reciprocile, entre l854 et 1866, ils viennent nombreux de BasIOn, de
Providence et d'autres P0rlS du Massachusetls, du Rhode Island el du
Maine. Ainsi, en 1857, environ 150 navires de la Nouvelle-Anglelerre,
occupes a la peche dans Ie golfe, viennent mouiller a la sE'ule rade de
Port-Daniel. En 1860,24 goelelLcs de 80 a100 tonneaux (clippers), momees
par des equipages de 12 a18 hommes, jelLent I'anne dans l'anse de la riviere
Madeleine. En 1857, Ie gouvernemem canadien estimc a4521e nombre cle
vaisseaux americains pechant dans Ie golfe. Les 6240 hommes d'equipage
de ces navires auraient pris du poisson pour plus d'un million de dollars,
soi t $840000 de maq uerea u, $180000 dE' morue el $33000 de hareng55

Meme surestimees, ces slaListiques [am biE'n valoir I'importance de la
presence americaine dans Ie golfe Sainl-Laurent.

Les pecheurs el les entrepreneurs gaspesiens am beaucoup de griefs
contre les exploilanls etrangers. D'abord, les navires americains venanl
dans Ie golfe se preoccupent peu de respecter la vieille Ioi de 1818 qui leur
defend de prendre du poisson dans un rayon de Lrois milles des cotes et de
I'embouchure d'une anse au d'une baie de lOuLe colonie anglaise. Le
Quebec el les aulres terriloires briLanniques de I'ALlantique proteslenl

LES PECHEURS
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aupres des aUlOrileS, mais sans grand sucd's Lorsqu'en 1854, la Grande
Bretagne ct les Etals- Un is signen l un lrai Le de reciprocite, j Is y incluenl des
clauses visanl a reglemenler Ics malenlendus opposant pecheurs ameri
cai ns eL sujeLs hrilan niq ues relativemen t aI' etendue des privileges de prche
accordes par la convention de 1818. En vigueur jusqu'en 1866, Ie tralte de
reciprociu!> permel aux Canadiens et aux Americains I'acces aux eaux el
aux rivages inhabiles des deux terriloires.

Ce sont sUrloulles Americains qui meltent aprofitles privileges accor
des par Ie traile de 1854. Cela cxplique Je nombre impressionnant de leurs
navires dans les eaux dl! golfe Saint-Laurent acetle epoque. On voitleurs
goelellcs pecher a ]a seine Ie maquereau jusqu'a la pointe Miguasha, au
fond de la baie des Chaleurssd. En 1856, les flals-Unis nomment me me un
consul a Gaspe pour rcpresenter leurs inlerelS. Lcs commen;:anlS et If's
pecheurs gaspesiens prelcndenl que la peche extensive du maquereau que
font It's goelelteS americaines (cenaines en prennent jusqu'a 900 barils par
voyage) a pour consequence de nuire aleur peche moruriere, Ie maquereau
servant d'appfll pour la mOlLIe. De fa<;ol1 generale, on les accuse de faire
di minu er les sLOcks de u' poisson da ns Ie golfe: '( Ce Lraile eu l un desastleux
effel pour nos pecheries. bien que, peuH~lre, il ail permis a quelques
marchands de mieux vendre leur poisson a ux flats- Uois [... ) les america ins
purenl avoir <:Icces a LOutes nos meilleures pecheries, sunoul dans la baie
des Chaleurs, dans la baie de Gaspe el jusqu'au fond de la baie de Fundy.
C'est alors que nous commenc;:ames a voir decliner la production de nos
plus celebres bancs de peche par suite des pecht'S excessives des pccheurs
americains concurremment avec celles de nos propres pecheurs57 .»

Celie opinion sera formuJee ii la Chambre des communes par le depute
Pierre Foni n qui, aI'cpoque du traile, est responsable de la survei [lance des
pccheurs americai ns. Ces propos sem bIen t j ustes car en 1877 u ne comll1 is
sion, dite de Halifax, eSlime que Ie Canada et Terre-Neuve onl en dfet subi
un prejudice et qu'ils Ont droit a une compensation de $5500000 pour
I'excedenl de la valeur des prises americaines el pour compenser les depre
dations subies par Jes pccheurs. lJne partie de celte sOll1me eSl des Jars
dislribuee annuellement aux pecheurs de I'Esl canadien a tiLre de prime de
dedommagement.

De plus, ies commerc;:anls faisanl affaire avec les pccheurs till golfe se
plaignent conSlammenl de la conlrebande qui s{'vi t entre navires etrangers
el populalions cotieres. Ainsi, des navires fran<;ais de Saint-Pierre et
Miquelon se rendenl ClUX pons cles lIes-de-la-Madeleine avec de l'alcooI, du
yin el d'au lres marchandises. Lt, il s lrouven l « des goeletles lOU les pretes a
prendre leurs cargaisons, donl une panie est debarquee dans les paroisses
d 'en basel Ie reSle au pan de Quebec, sans y eveiller aucunementl'attenlion
ties officiers de la douane, parce qu'on a eu Ie soin de recouvrir avec de la
morue et des quarts d'huile les flllailles contenant ces articles de conlre-
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band(58 » Apres Ie traili- de reciprocitc qui leur pennel de [aire fa pecht Ie
long des Cates. d'emrer dans les baies el de remoorer Ie neuve, les Ameti
cains accentuenl Ie commerce illicite avec Ies populations du littoral. Les
Neo·Ecossais el Ies Americains controlf'nt alars la majeure partie du com
merce de la Cote-Nord. « II est vrai, ~'Crit Fortin, qu'ils ont un grand
avanwge ~ur Its trafiqualHs elu Canada, celui de pouvoir acheter clans les
eOtrepots de douane de la Nouvelle-Ecosse el des El3ls-Unis des procluilS
des Antilles, des EWIs-Unis el d'aulres pays, leIs que du the, du cafe. de la
cassonade, des COlons, des vins, des eaux-dc-vie, etc., elc., el de les vendre a
nos pccheurs sans payer de droits. landis que de semblabJes produits qui
seraienl expedics cle Quebec les auraient payes59 »

Autre probleme: Ics licences de peche. Apres l'expiraLion en 1866 du
traite de n~ciprocil(~, les goelettes tlra ngcres doi ven I se m unir de Iicences de
peche, c'est-a-dire qu 'elles doiven I pa yer un drai I de 50 ceOts pa r LOnnea u si
elIes veulen Lpecher Ie maquerea u aI'i n lerieur de Ia zone de trois m ilIes des
caleS. Plus tard, ce droil eSI pone a$2. Cela semble [rap raible, sunout si on
consiclere que les Canadiens ne peuvent aller pecher dans Ics e(lUX ameri
cames: «. Nous persistons [... ] it admettre, dit Pierre Fonin aux Com
munes, les pecheurs americains dans nos eaux terriloriales pour une
somrne nominale, rncme s'ils sonl mieux equipes que nos propres
pccheurs. Nos pecheries sont protegees par une goelelle avec vingt-quatre
hommes charges d'observer deux cents bateaux aussi charge chacun que la
goelelle 60.» Aussi les Americains foOt souvent fi de celte nouvelle
obJigation61 .

Quand Ie maquereau manque, les pecheurs america ins ne semblenl pas
presses de se procurer des licences; ils preferent mouiller aux IIes-de-Ia
Madeleine et sur les banes plutot que de payer pour pecher pres des rives.
De toUle f<l<;on, les conuoles sont peu frequents el peu efficaces, meme si,
vel'S 1870, une f10ui Ile de croiseu rs canad iens est affenee aIa surveillance de
leurs navires. La saisie de quelques-uns d'entre eux entraine alors des
problemes entre les deux pays. Mais en 1871. un autre traite. celui de
Washington, renouvelle pratiquemenl Ie lraite de reciprociLe de 1854 et
sou leve des protesta tions chez les Gaspcsiens qui s'interessenl a la peche.

Le ressentiment des Gaspesiens et des Madelinols contre les pecheurs
americains provient en partie des alles de violence e[ de vandalisme perpe
tres chez eux par ces visileurs. Les u~moignages de ces depredations som
particulierement nombreux a J'epoque du traite de reciprocite. En I'ab
sence d'une police, les pecheurs etrangers qui debarqucnt pour s'approvi
sionner ou pour lOut autre motif, harcelent les pelites populations
riveraines. Les rapports du commandant du Service de prOtection des
pceheries foisonnent d'exemples. Voici des ex[raits de celui de Pierre
Fortin pour Ie mois de septembre 1860; «.A la Madeleine, un nombre de
pecheurs claiem debarques, il y avait deja quelques semaines, puis avaient
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fait des deg{us dans la maison d'un pecheur du lieu, alors inhabitee [ ...1On
me disail qu';'! Monl-Louis, un moulin avail ele saccage par des pecheurs
ele la meme nalion, et qu'en oulre plusieurs de nos pecheurs avaienl ete
insultes par eux ele la maniere la plus honteuse [... ] Augusle Richard
[Grande-Vallee] elit que des peeheurs americains sont alles sur son elablis
sement et lui om pris. une certaine quamite d'huile de poisson dam ils se
sam servis pour graisser leurs baltes, fl de plus. lui am enleve un certain
nombre de morues qui etaienl aseeher sur ses vignauls [ ... ] Noel Cloutier,
un au tre pccheur de Grande- Va lIee. elil [qu 'une goelelle] lui a emporte avec
sa quille en appareilIam, un de ses filels, landis qu'il pechail Ie harenga la
derive [... ] on disait aussi que des equipages de biltiments de ce pays se
rendaient it terre par bandes de 15, 20 et 30 hommes, passaient sur les
champs ensemences, entraient dans les maisons des habitanls malgre eux,
et q uelq ue fois les insu ltaient de la maniere Ja pi us grossiere: el mal heureu
sement nos pecheurs ne se trouvaienl jamais assez nombreux pour les
mettrc a la raison 62 .»

L'lNTERVENTlON
GOUVERNE

MENTALE

Depuis longtemps, le secteur de la peche reclamait de I'aiele du gouverne
ment. On souhailait entre autres mesures I'abolition des taxes sur les
marchandises achetees a Quebec, la prolection de la faune marine, Ie
contr61e des pechcurs etrangers, ['octroi de primes d'encouragement, une
police des mel'S, etc. Les pressions se fOllt de plus en plus fortes sur Ie
gouvernement et un Gaspesien va jusqu'a dire que « les Americains
connaissent mieux que notre gouvernemcnl colonial les immenses
richesses que nous possedons dans les pecheries du golfe el du lillora!. qui
som en realite Ie veritable Perou de l'Amerique brilannique6~.»

Au milieu du 1ge siecle, Ie parlemenl du Canada- Uni forme un comite
d'enqucle sur I'induSlrie de la peche. Preside par Robert Bouchetle, Ie
comite remel son rapport en mars ]851 el sou mel quatre principales
recommandations, a savoir: I'organisation d'une patrouille armee dans Ie
golfe Sainl-Laurem, l'onroi de primes aux pecheurs, la suppression des
l.arifs sur les marehandises necessaircs a ceue industrie et l'ereCtion de
phares aux endroils ]es plus dangereux. Certaines conclusions du rapport
Bouchette sont prises imm(~diatementen consideration. Ainsi en est-il de Ja
creation d'un service de protection pour les pecheries elu Galle.

Le service est rapidemenl mis sur pied. On nom me un inspecteur en
1852 el on lui (on fie un mandattrcs large. Mais son role consisle surtout it
prolcger les pecheries et amainlenir I'ardrc. Comme inspeCl.eur, il est lenu
de visiter Ies etablissemenls de peche. de faire respecter les droilS d'instaJla
tion des exploilanls, de proleger les especes marines, de faire observer les
regles de douane et d 'emayer Ie commerce illici I.e, sunou t des boissons
alcooliques, de sUl'veiIJer l'aclivite des pccheurs etrangers, d'ememe des
permis de peche el d 'occupation sa isonniere el de compiler des statisliq ues
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sur Ie poisson et Ie commerce. Cornme officier de .iustice, il VOiL a l<l police
dans les havres et les pons, c'esL-a-dire qu'jj regle les differends, maintient
I'ordre el prete assis tance aux off iciers pu blics dissem incs sur les terri to ires
qu'il couvre. Comme Ie faiL de maintenir I'ordre implique celui de faire
respener fa legal iLe de l'engagemen I d 'un pccheu r, l'anion cle I' ins pecteur,
souligne Roch Samson, concourt a maintenir les condiLions socio
economiques du pecheur. Samson estime qu'il I'epoque, les actions gou
vernemema les ont pour eflet de consol ider la posi I ion des fi rmes j ersia ises,
cloTIl on \lante \'exlraordinairc anivile et la grande conLribuLion au dcve
loppement des peches canadiennes6i .

Lf docLeur Pifrre Fonin devienL, en avril 1852, Ie premier directeur du
nouveau service gouvernemental. Des lors, ?L chaque aImee, Ie comman
dant FOrlin, comme on I'appelle, pan de Quebec vers Iz1 mi-mai fL se dirige
vers Ie golfe ,\ bord d'lIne goelette armee, If Napalfan III et, plus lard, La
Canadl('l1l1e. Avec ses hommes, il parcoul"l jusqu'a fa fin de novembre les
rives de la Gaspesie, de la COle-Nord l'l des I1es-de-Ia-Madeleine, surveil
lant paniculieremenl les nombreuses goelettes amcricaines el terreneu
viennes qui pechtnr sans permis d'enormes quantiles de poisson el qui
fonl subir ainsi une dure concurrenCf aux pCcheurs cotiers, lesqucls, avec
un equipemtnl bea ucoup plus modeste, ne peuvenl ri valiser avec elles. Les
populations riveraines de ces terrilOires sembJent apprccier Ie travail de
Fortin tL de son equipage, malgre l'elendue du Lerritoire qu'its onL a
couvrir. PIllS tard, certains reprocheront lOUlefois au commandant de La
Canadlenne d'avoir t'ntretenu de trap bonnes relalions avec les marchands
jersiais. En 1867, Fonin devienl depULe du cornie de Gaspe <11a fois au
federal et au provincial. En septembre, il «\cit 1a place commc magistral
slipendiaire elll Service dt's pecheries a son adjoint, Theophile TCLU; ce
dernier eSI remplaet', apres son deci's en 1868, par Napolt'on Lavoie, qui
clans ses ra pporls an nuels tien t des propos asst'Z durs al'endroit des gTandes
com pagllles JerSLalSes.

En 1858, Ie gouvernemenl e1u Canada- Uni inSliltle un Service dfS peche
ries disLincts au minisll'rc cles Terres de la couronne. Ce service s'occupe
specifiquemem de loutes les affailf'S relatives aux peches, aux lerres rive
raines, aux greves, aux lots en eau profonde eL aux rivieres dans LOUl Ie
HaUL el Ie Bas-Canada65 . En 1860, on divise la surimenclance des pccheries
du Bas-Canada en deux panies, confiantla division elu golfe Saint-Laurent
;) Pierre Fortin el celie du reSle de Ia province aRichard NellIe. En 1858,
une loi appelec« Acte cles pccherics» aUlOrise pour la premilTe lois l'enga
gement de surveillants ou garde-pcche pour prolegcr les slaLions de pcchc
Cl surveilJcr If'S enelroits de reproduClion du poisson dans les rivif-res. En
1859 ('t 1860, neu," de ces of/iciers sonl nomrncs dans le dislrict de Gaspl'.
SouJignons egalement I'organisation par Ie gou vernemenl f<:oderal, a RiSli
gouche en 1873 el ,i L'Anse-aux-Cousins en 1875, cle piscicultures pour
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l'ensemencemellL de truiLes el de saumons dans les lacs eL les rivieres. Celie
de L'Anse-aux-Cousins est transferee a Gaspe (Gaspe-Harbour) en 1902 et
passe SOLIS juridiction provinciaIE' en 1921. Le gouvernemenl federal ins
lalle aussi aPort-Daniel une pisciculture pour la reproduction du homard.

L'Acte des pecl1eries de 1858 octroie egalemellL une subvention ,i une
ligne de steamers pou rna viguer entre Quebec, b Gaspesie etles Maritimes.
11 lellLe aussi de Slirnuler la peche en goeleLte, lelle que praliqul'e par les
Americains, en accordant des primes aux goeletles qui vont mouiller sur
les banes. La prime s'applique aux navires jaugeanl de 20 a 80 tonneaux
qui s'engagellL pendalll un certain nomln'e de mois apecher la morue, Ie
maquereau, Ie hartng, Ie 10 up-marin ou la baleine. Ces vaisseaux doivcllL
transporter un equipage de huil a douze hommes. Un tiersde la prime, qui
s'clablit a trois dollars par tonneau, est distribue ,I I'equipage et le~ deux
autres tiers vont all proprieraire du navire. En 1859, dix-neuf goelettes
gaspesiennes se prevalenl de ce bonusb6 Mais comme on I'a deja sOliligne,
les grandes compagnies mari times s'interessent peu <1 ce type de peche etles
Gaspesiens sonl lrop pauvres pour s'equiper eux-memes. Les pecheurs
americains profitenl dej,l, eux, d'nne prime du meme type depuis une
cinquan taine d'annces. lIs ont pu ainsi se batir une [lotle de grande qualite
el bien greee.

Le premier systeme de primes allouees directemenl aux pecheurs enlre
en vig-ueu r en 1882. L'argenl provien Ldu dedommagement decorde par les
Americains a la suite de IJ Commission de Halifax et est distribue aux
pecheurs dans le but d'encourager la construction eL Ie paiement de leurs
propres emnarcations. La prime est versee par Ie gouvel nemem fedtral au
pecheur dit « merilanl». eel ui-ci doit posseder une barge d'a u mains douze
pieds de quille, pecher lwis mois dans I'annce el prendre plus de 2500
livres de poisson67 Celle gratification symbolique d'un montant de cinq
dollars reslt' la meme jusqu'au 20e siecle; en 1934, ellc sera ponee a dix
dollars. C'esl la seule aide directe que Ie pecheur rec;:oil des autorites. ;\
1'auLomne, lin officier reuni ties pecheurs d 'u ne locali te, qu i dec! aren Lsou s
serment leurs prises de I'annee. Par la suite, Ie gouvernemenl leur envoie
leur billeL de cing dollars.

LE PORT FRANC
DEGASPE

En 1860, Ie gouvernement adopte une aulre mesure visam aencourager les
peches gaspesiennes. Elle fait suite a i'une des recommandalions du rap
pan Bouchette de ISSl er tiell[ compte d'une vieille revendication des
mare'hands gaspesiens, soit l'aboliLion des droits et des tarifs sur les mar
chandises necessaires a I'induslrie de la peche. Peter Mabee, construeteur
de navires a Perce, ecrit ,1 ce momenl-Ia: «Je considere que ceux qui se
livrell[ a la peche dans cene province sont soumis a presque IOUS les
dccouragements possibles. comparativemem aux ciloyens des autres pays
qui exploitem celte branche d'industrie; par exemple, les americains nos
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voisins et les irarH;ais, les deux seules auLres 113tions qui, a part de nallS,
exploitem les pcches en grand non selilement ",dmettenl LouS les articles
necessaires aux pcches libres de droits, mais encore enrouragent b pcche
par des primes consider3hles, LancEs que nous. habitants de cette province,
engages par les memes enlreprises nous avons apayer exceptc sur Ie sel, les
lignes eL quelques autres articles, J'cnorme l3rif de 1211z a30%. Le droit sur
LOUS les articles d'habillement est de 121~% el sur LOuS les <1nicles d 'epicerie, ;1

I'exception des melasses, selll edu1coral1l ?t l'usage cles pecheurs, iJ est
presq ue de 30% [ ... JI I s' en su i t que nous ne pou vans rivaliser <1 vec ces a II Ires
pays, lorsque nous Ies rcncontrons Sllr les memes marches; parce qu'jls
peuvent vendre leur poisson sur 1e marclle hranger;1 moindre prix que Ie
notre ne nous couIe chez-nous, el y Caire plofit, Landis que nous devons
perdre, et perdons rccllemenL68.»

En 1860, Ie gouvernement du Canada-U ni cree Ie port franc Oll pOrt Ii bre
de Gaspe, inaugureau mememomemquecelui deSaulLSainte-Mariedam
Ie Haut-Canada69 Gaspc fOl1ctioone cornrne port (ranc de 1861 a 1866.
Pendam ces cinq annees,les marchandises importees all pOri de Gaspe sont
exemptcs de droits d'accise et de c1ouane. Tout baleau de 30 LOnnes el plus.
meme s'il doil cominuer de se presenter ala douane, pem faire admellre en
franchise Ies marchandises importces qu'il transporte, moyennam cer
taines conditions. Ce privilege s'ctend it une zone de trois mi lies seukmenl
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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
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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('.
PhotO: Chill It'> Bnnanl.
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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

LESCONSER
VERIES
DE HOMARD



-120 HiSloire df In Gaspesie

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



424 H islOI:re de la Gaspesie

«( Lit nuit "('llll<..·. un
,1lni'lH' un canot :,ur la

ri,i,'.re. Ld JUt'Ul ,ivc de
1<1 I(}I'( be i.l({LlT It, ~,tUln()n
Plt·S de l"embarc,lIion oil

Ull p,'r1wur 1','mbHwh("
<lV{'( un <lard. 011 utili",

('~d 1("I11<'nt d," [Olll'TH" ou
nig-o!=:(J'·s. snrtfs til' fOUI

dlt't{(·s qui :-'(T\'{'llt :'}

clnhrochl'r k ~jHl1n()n.»

Photo liri... d(": C"OI'R"
~1()1\f() CLdHt, Pil(rn('.,·

'!"P Callndn. voluml' II.
1882

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.
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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)
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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
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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
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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



L'orga17lsali011 soewit' ('/ pofllique -/81

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
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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;
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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
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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
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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/)',)
(.vIRC)
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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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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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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)



506 fI is/oue de fa GasjJesu

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



L'or.e;anisalion sociale ('I po/illque 507

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.
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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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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-

LA PREMIERE
GUERRE
M01'iDIALE
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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.



-----------------------



I

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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AII,('d Duh..., , g-Z'IilIH

g('I1{-' "I dl' 1',,,,,1l' ,I<'
Ch~Il(JJ<'rl'1l 1915. (APe)

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

CI1,'111 1,., ttl" [('r d(' 1,1 (0111·

pagni" (;1'('<1, 1:.""nn
PdlHT COlnpdny. (:vJRC)
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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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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
till ,in Ie (Coil pi i\i'e)
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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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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-
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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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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 .
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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
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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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LE DEFERLEMENT
ANNUEL

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
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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(
L;"!J'\ 1')2-'-1 ')l-)
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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

S, ('all till ']io('(',(' de
C.I'P<-' (Coli pn V('(')



628 Hi5IoiH'de/a (~a.\pfsi('

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
mena~cre de Gaspe.

Pholo: l.ivernols. (CoIl.
privee)

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
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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
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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'
(,I.II1<k·\·,III(,. dlll"(lCIII

<It' I f.1 ok <1,,11.1111",
('Iudl'" (1111)]( l" l,tI(" <1"
,\IOlIIJ'·.tI d, 1')'Hl.'1 1l)!i:2.
(il-l I{(.)

LES SY;\1D1CATS
FORESTIERS
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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''(')
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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



Le TellglfUx elle sorlal 655

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

LES
COOPERATlVES
D'ELECTRICITE
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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,
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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
PROTESTANTS
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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
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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

P,('rr~·E.mjkGil<'.
,]('plll(' ('il('ral dr Ron~·
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Pt'rrcaull Casgrain,
depule provlncial de

Cas))i--Nonl,1939·19+1.
(ANQ)

De nnmbrellse., person·
nalill's asslslaienl aux

Ieslil'ilCS de 19.'H :1
G~spc' R. B. Benllell. prl;"

Inier minislH' du
Canada, It- (ardinal J .-M.

Rodrigue Vdlt-neuH',
L&on Palt'nallrk.

IIl;'ulen,l nl-Rou~t'rnl'ur
du QU('be, el Altxandrt'

Taschereau, premier
InJni~tre du QUl'lXl.

(Coil. prt,!'e)

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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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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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'
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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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Ie transpCH t m

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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PARTICIPATION
POUR LA FORME

Guy Fonier, Ill-pUll'

prOVill(jal de Caspt-Slld,
1962-1976. (Biblio. de la

Lhpslaillre J

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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FJ d J1\ Ol~ (,agnoll.
lIi'putt provincial de

Casp':'.NOfd. 1962·
1970. (Biblio. de la
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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.
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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
de la DGPM, (Coli
pri~ee)

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
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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



724 Hlstolrf de la Gaspfsie

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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Henri Lema~, dt'pule
proyincial de Gaspe,

1981-19... (YIRG)

Pierre De Bane, dcpuu'
[t'Mral de Malane,

1968-19... (MRG)

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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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
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