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Le paysage charlevoisien a été marqué dans ses formes et ses fonctions par le! 

représentations artistiques qui en ont tté faites au XIXe siècle. mes ont produit une imagf 
idéalisée de ce paysage, conforme aux représentations forgées par la bourgeoisie urbaine au sujei 

des campagnes. Ces représentations passéistes sont héritées du mouvement Romantique qui 
gagne en popularité en Angleterre à partir du rniiieu du siècle. Le paysage mythique qui en 

résulte évacue les éléments liés à la nouvelle économie capitaliste qui apparaissent dans 

Charlevoix et s'intègrent à la territorialité régionale. La nouvelle vocation touristique introduite 

par ces représentations vient cependant y ajouter un ensemble d'activités liées également à 

l'économie capitaliste, celles découlant des loisirs et du tourisme de villégiam parmi la classe 

aisée. Cette nouvelle vocation socio-économique est récupérée par la popdation locale, qui 

intègre les nouvelles sources d'emploi qu'elle introduit à ses impératifs de reproduction, qui 

demeurent axés sur la pratique de l'agriculture familiale conjointement à une diversité 

d'occupations reliées ou non à l'exploitation agricole. 

Mots-clé: Géographie historique, Charlevoix, XIXe siècle, paysage, art, 
socio-économie, territorialité. 



Cette thèse a pour objet le problème de la représentation du paysage de Charlevoix au 

XIXe siècle. Notre objectif est de mettre en évidence la nanue des représentations différenciées 

de cet espace et leur évoIution à travers le temps. Ces représentations sont par Ia suite 

confrontées à la temtoriaiité qui s'inscrit dans ce paysage, caractérisée par une adaptation des 

pratiques sociales et économiques d'une société européenne au nouveau contexte nord- 

américain. Les diverses représentations du paysage &ahrées au XIXe siècle par des visiteurs 

d'origine étrangère ont donné lieu à la création d'un paysage mythique. Les symboles à Ia base 

de cette représentation sont définis dès le milieu du m e  siècle. Ce paysage mythique du 

Canada français est caractérisé par un milieu naturel grandiose et un mode de vie rural centré 

autour de I'agricuIture de subsistance, de l'aire villageoise et de l'église catholique. Cette 
définition s'alimente des mythes agriculturistes issus des cultures britanniques et canadiennes- 

françaises du XIXe siècle et des premiers éléments de la définition de l'identité culturelle de Ia 

coIlectivit6 canadienne-française de la part des deux groupes. EUe s'alimente égaiement des 

critères artistiques européens du XlXe siècle, qui dictent la forme et le contenu des 

représentations du paysage. Ces critères, à travers les mouvements Picturesque et plus tard 

Romantique, mettent en valeur l'illustration des grands contrastes topographiques des paysages 

et l'identité culturelle de leurs occupants à travers leur mode de vie et Ieur habitat, qui pour les 

campagnes sont centrés autour de l'agriculture familiale et de la foi religieuse. 

Ces représentations ont évacué certains éléments majeurs de la territorialité 

charlevoisienne tels: Ie travail en forêt, la petite industrie, le rôle cornmercial et industriel des 

villages, la circulation des gens et des marchandises, etc. Ces fonctions sont étroitement liées au 

mode de reproduction de cette société, qui, tout en s'appuyant sur l'agriculture. utilise les 

nouvelles oppomnités offertes par l'économie marchande puis capitaliste du XIXe siècle afin 

d'assurer son maintien et sa reproduction. Les représentations ont créé un paysage en 

conformité avec l'image immobiliste et passéiste de la campagne telIe que formulée par la 

bourgeoisie urbaine à partir du milieu du siècle. Cette image a imprégné sa marque de façon 
durable dans le paysage à travers sa vocation touristique. L'identité culturelle du paysage 

charlevoisien devient un produit de l'économie capitaliste de la seconde moitié du XIXe siècle 

qui détemine l'évolution de ses formes, sans toutefois modifier en profondeur la temtoridité 

locale, qui récupère cette nouvelle vocation socio-économique à ses propres fins de 

reproduction. 

Mots-clé: Géographie historique, Charlevoix, XIXe siècle, paysage, art, 
socio-économie, territorialité. 
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INTRODUCTION 



Cette M s e  a pour objet le problème de la représentation d'un paysage régional québécois 

au X E e  siècle. La région de Charlevoix, malgré son isolement relatif et sa localisation 

géographique excentrique par rapport aux grands centres de la province, a suscité l'intérêt de 

plusieurs observateurs, étrangers pour la plupart, et ce à partir du début du XlXe siècle. Les 

représentations picturales et textueiles effectuées par ces observateurs constituent une forme 

d'appropriation du territoire colonial de la part des nouvelIes autorités britanniques. À ce titre, le 

paysage dépeint par ces étrangers matérialise les jugements et Ies valeurs de l'élite britannique du 

paysage et de la société nuale du Bas-Canada. Ces représentations témoignent d'influences 

idéologiques diverses, particulièrement ceiles liées au Romantisme britannique où se mêlent Ies 

nationalismes canadiens-français et canadiens-anglais à partir du milieu du siècle. Notre objectif 

est de tenter de mettre en évidence la nanue de ces représentations différenciées d'un même 

espace et leur évolution à travers le temps. Ces représentations sont par la suite confrontées à la 

territorialité qui s'inscrit dans ce paysage, caractérisée par une adaptation des pratiques sociales 

et économiques d'une société européenne au nouveau contexte nord-américain. 

Nous postulons que les diverses représentations du paysage élaborées au XIXe siècle par 

des visiteurs d'origine étrangère ont donné Lieu (I la création d'un paysage mythique dans 

Chadevoix. Ce paysage est le résultat d'une projection sur le territoire d'idéologies, de 

mouvements artistiques et intellectuels ainsi que de problématiques de recherche largement 

empruntées à l'Europe. Les éléments de ce discours s'élaborent très tôt. Nous constatons que 

les symboles à la base de cette représentation sont définis dès le milieu du XD(e siècle et sont 

particulièrement visibies dans les représentations iconographiques. Les éléments du discours 

sur le paysage charlevoisien toujours véhiculés aujourd'hui sont les suivants: d'abord. on 

définit le paysage comme un univers essentiellement rurai, français et catholique. Un isolement 

géographique et culturel y est également associé. Au plan sociologique, c'est une société 

attachée aux valeurs ancestrales, unie par des Iiens communautaires serrés et par la foi 
1 

catholique. Bref, une société définie par les anthropologues comme traditionnelle. homogène , 

caractérisée par un immobilisme social. Nous postulons que cette définition constitue une 

récupération du discours véhiculé par les représentants de l'empire britannique, qui furent les 

premiers et Ies plus nombreux à représenter ce paysage à Ia fois de manière picturaie et textuelle. 

Des recherches récentes démontrent l'impact du discours du conquérant sur la formation de 
2 

l'identité nationale canadienne-française au début du XIXe siècle . Nous observons ce 

1 
Dubé. R., Tremblay, F.. (1989): Peindre un pavs. Charlevoix et ses ~eintres ~o~ulaires. &litions Broquet. 

inc., Laprairie, pp. 35-37. 
2 

Dumont, F.. (1993): Genèse de la societé auébécois~- Les h i o n s  du Boréal, Québec, pp. 133-1 38. 



phénomène à l'échelle dgionale dans Charlevoix. Le premier système de repdsentation qui 
influencé la formation de I'identid du paysage est l'idéologie agricuituriste Liée à fa dkfinition d 

l'identité de la nation canadienne-française de la part de la petite bourgeoisie libérale. Vie1 

ensuite le Romantisme qui est en plein essor en Angleterre au XIXe siècle. Plus tard, 1 

recherche de la «folk society» hilritée de l'école de Chicago ainsi que de la ~famiile-souche>) d 

I'écoIe sociologique francaise de Frédéric Le Play imprimera égaiement sa marque sur I 

représentation du paysage en récupérant les symboles définis dans la première moitié du XIX 
siècle et en les intégrant à un nouveau langage idéologique, alliant l'idéologie de survivance de 

canadiens-français à l'Ultramontanisme de l'élite clérico-conservatrice de la seconde moitié d 

XlXe siècle. Charlevoix devient alors un espace folklorisé, isolé et marginal, figé dans de 

pratiques sociaies et économiques du XVïie siècle, image du paysage idéal du Québec, hérÎt 

directement de la Nouvelle-France. 

Ces représentations de l'espace élaborées par différents langages révèlent cependant trè 

peu d'indices sur les liens établis entre l'homme et le temtoire et la façon dont ils s'actudiser; 

dans le paysage. Des recherches antérieures sur la socio-économie locale nous ont fourni UI 

tout autre portrait du paysage régional. Ce portrait est beaucoup plus nuancé que celui élabor~ 

par les représentations traditionnelles. Il s'appuie sur une compilation et une cartographi~ 

minutieuse de données nominatives. Ce portrait général d'un paysage à travers la stnicturl 

spatide de son économie à un moment particulier de son histoire laisse soupçonner uni 

ouverture beaucoup plus grande sur l'extérieur et l'émergence d'éléments de modernité dans 11 

paysage. Cette modernité s'exprime notamment par la présence d'un groupe de producteur 

excédentaires concentré dans le bas des vallées fertiles du Gouffre et de la MaIbaie, à proxirniti 

des moulins, des villages et des voies de transport fluviales. L'industrie forestière. I; 

construction navale et la navigation entre Québec et Charlevoix sont égdement biens développés 

Les villages sont en pleine croissance. Ces faits permettent déjà de supposer que loin di 

constituer un bloc monolithique et figé dans des valeurs et des pratiques ancestraies, le paysagt 

était traversé et marqué dans ses structures et ses pratiques par les bouleversements socio 

économiques qui traversent le Bas-Canada au milieu du XIXe siècle. Nous ne nions pas qut 

cette région a rencontré des dificultés marquées au cours de cette période de transition de 1; 

socio-économie québécoise. Un fort mouvement migratoire vers le Saguenay au nord et vers lei 

grands centres du Québec et de la Nouvelle-Angleterre dès le début de la décennie 1840 er 

témoigne. 



Notre objectif est d'der audelà du discours, afin de mieux appréhender la territorialité 

régionale. Les concepts qui sont au centre de cette étude sont ceux de paysage, de 

représentation, de mythe, d'idéologie et de territorialité. Nous postuions que le discours élaboré 

sur la région depuis le début du XIXe siècIe ne correspond pas à la réalité territoriale. Il 
correspond plutôt à un mythe, élaboré à partir de symboles issus de systèmes de représentation 

étrangers qui sont transposés sur le paysage charlevoisien. Ces symboles sont récupérés et 

réinterprétés par des langages nationalistes divers, ayant tous cependant pour but d'en faire un 

symbole du paysage national idéal du Québec. Le paysage est défini à travers les représentations 

d'abord en fonction de sa beauté et de son romantisme afin de satisfaire les besoins des citadins 

britanniques en mal d'aventure et de divertissement, puis à des fins d'élaboration et de 

propagande d'un discours identitaire québécois, s'hculant autour de la conservation des traits 

français et catholiques originaux de la collectivité, et d'un mode de vie reposant essentiellement 

sur la pratique de l'agriculture familiale. 

Par définition, l'idéoiogie est reliée au discours du groupe social dominant et en 

représente les valeurs et les intérêts. Eue explique, décrit, interprète et justifie la situation du 

groupe et ses objectifs en prétendant parler au nom de la collectivité. À partir de certaines 

valeurs largement partagées, eIle tente de mobiliser cette collectivité en vue de l'action historique. 

Le mythe prend une part active dans l'élaboration et la difision des idéologies. Il en constitue 

d'ailleurs le coeur. Le mythe est absorbé par l'imaginaire collectif. Il associe des idées et des 

valeurs aux images et aux événements. Il explique et justifie les origines et l'évolution 

historique du groupe, en y ajoutant une coloration idéale et souvent mystique, surnaturelle- Ii 
suggère également des actions à poursuivre en projetant ce passé dans l'avenir, en faisant un 

idéal à atteindre. Ainsi l'idéologie dominante du XIXe siècle au Québec fait abondamment 

référence à l'histoire idéalisée de la Nouvelle-France caractérisée par la mission providentielle du 

peuple canadien-français. L'idéologie ruraliste s'y réfère également. C'est ce mythe fondateur 

du peuple canadien-français qui alimente les représentations du paysage charlevoisien à partir de 

la seconde moitié du XIXe siècle. Ces représentations s'alimentent également de celles 

élaborées par les britanniques sur le paysage régional. Eues sont à la fois iconographiques et 

textuelles. Nous considérons ces représentations comme des véhicules d'idées et de valeurs 

individuelles et collectives exprimées sous une forme symbolique par des langages divers, qui 

sont reliés à autant de systèmes de représentations. Ces systèmes de représentations sont 

projetés sur l'espace. Il sont par la suite absorbés et intégrés au paysage par ses occupants. 

Ainsi, les symboles traduits par un auteur peuvent être intégrés et interpr6tés en référence à un 

autre langage. Leur signification profonde peut en Eire modifiée. Nous analyserons ces 

représentations d'une façon sémiotique, à travers Ie contenu des représentations d'abord. Nous 



examinerons les symboles qui les constituent et les messages globaux qui s'en dégagent. Nou 
replacerons égaiement celles-ci dans leur contexte historique, géographique et idéoiogique afii 

de les interpréter en fonction de leur contexte d'origine. Nous considérerons à cette fin le but e 

l'intention de ia représentation, l'expertise de l'auteur, le médium utilisé, les goiits et le 

préférences du public, la place de cette représentation par rapport à ses autres travaux, 1; 

provenance géographique et la condition sociale de l'auteur, la présence de normes ou di 

conventions, le contexte historique, les idéologies, la diffusion de l'oeuvre, etc. 

Nos sources sont nombreuses et variées. ii s'agit d'abord des représentations picturale: 

de la région depuis le début du XIXe siècle à 1900. Nous disposons à cet effet de 54 croquis 

aquarelles, toiles, Iithographies, etc. dont plusieurs furent publiées ou exposées au Canada, au] 

États-unis et en Europe. Nous avons également examiné quatre récits de voyage, la plupar 

réalisés par les artistes de la première moitié du XIXe siècle. Nous analyserons également 1: 

première étude de sociologie réalisée dans la région en 1861-62 soit l'étude de C.-H.-P 

Gauldrée-Boilleau sur le paysan de Saint-Irénée. Cette étude a eu un impact important sur Ir 

représentation du paysage charlevoisien jusqu'à tout rkernrnent. 

Nous tenterons, à l'aide de ces différentes représentations et études scientifiques, dt 

dégager des paysages régionaux différenciés, se succédant et parfois se chevauchant dans Ir 

temps. Nous procéderons à partir des sources documentaires elles-mêmes pour définir la nature 

et l'évolution du paysage à travers ses représentations. Nous tenterons également de propose] 
un autre mode de lecture du paysage. Nous confrontons à cette fin les symboles et les message! 

véhiculés à travers les représentations à ceux obtenus à l'aide du langage de la temtoridité. Pou] 

ce faire. nous utiliserons des sources nominatives concernant la population Iode .  Nos sources 

de première main sont les recensements nominatifs de la région pour la période 183 1- 187 1 

Notre étude de la territorialité sera centrée sur cette période. Les raisons en sont les suivantes: 1: 

cette période marque une transition dans la socio-économie régionale qui traverse alors une 

période de mutation rapide, suite aux nombreux changements structurels qui se produisent dans 

I'économie québécoise qui entre à cette époque dans l'ère du capitalisme industriel. 2) c'est 

également au cours de cette période que sont définis les principaux symboles qui sont encore 

utilisés aujourd'hui dans la représentation du paysage. 3) c'est également à ce moment que 

Charlevoix affirme sa vocation touristique à grande échelle qui a imprEgné sa marque dans le 

paysage jusqu'à aujourd'hui. 4) nous disposons d'une banque de données nominatives pour les 

recensements de cette période qui, jumelée à la carte ancienne et au premier cadasw officiel, 

nous permet d'obtenir une représentation fine du territoire et de ses structures socio- 



économiques. Ces informations nominatives, jumelées à des documents d'archives, nou 

permettent égaiement de mettre au jour des dynamiques internes de la société. 

Le portrait qui 6merge de ces sources est très différent de celui véhiculé par le; 

représentations effectuées au XlXe siècle. Il révde un portrait beaucoup plus nuancé e 

diversifié des différentes activités qui s'insèrent dans le paysage. Il montre également que loi1 

d'être caractérisée par un repli sur soi, la population charlevoisienne est soumise aux même: 

bouleversements socio-économiques qui traversent le Que'bec du milieu du XIXe siècle. I 
indique &galement que cette société a développé des mécanismes internes de réaction à ce: 

bouleversements qui ne sont pas exclusifs à Charlevoix à cette époque, mais bien typiques dei 

socio-économies de la périphérie de la vallée laurentienne, et même au delà de celle-ci. La régior 

est certes confrontée 5 des problèmes d'ordre stmcturel et conjoncturel. Elle mettra cependant er 

oeuvre ses propres mécanismes de réguIation afin d'y faire face. Ces mécanismes prennen 

notamment la forme d'une piuriactivité cenuée autour de l'exploitation agrîcole, d'une fort( 

émigration des jeunes en âge de s'établir et par une mise en valeur de son paysage à des fin! 
touristiques. 

Notre thèse compte six parties distinctes. La première est consacrée à la présentation dr 

la problématique, des sources et de la méthode à la base de cette analyse du paysagc 

charlevoisien. La seconde a pour thème les premières représentations effectuées sur le temtoirc 

québécois qui sont à l'origine de l'appropriation physique du temtoire charlevoisien. L; 

population locale y a par la suite construit sa propre territoriaiité, en fonction de ses besoins el 

des possibilités offertes par l'environnement. Ce chapitre expose également la première lecture 

de cette territorialité particulière effectuée par des artistes et des fonctionnaires coloniaux au 

cours de ta période 1800-1824. tes  chapitres trois et quatre sont consacrés à Ia définition des 

liens particuIiers établis entre l'homme, la société et Ie territoire et leur évolution au cours de la 

période 183 1- 187 1 à travers les structures spatiales qui s'en dégagent. Le chapitre cinq présente 

les diverses représentations effectuées à partir du paysage résultant de cette symbiose hornme- 

temtoire h la période 1830- 1858 ainsi que l'écart entre ces représentations et la structure spatiale 

de la socio-économie définie aux deux chapitres précédents. La dernière partie est consacrée aux 

représentations de la période 186 1 - 1900 et les conséquences des représentations de la première 

moitié du XKe siècle: l'émergence du tourisme de villégiature. À travers ces six parties, nous 

analysons un paysage travers ses différentes composantes: esthétiques, idéologiques, sociales, 

économiques et géographiques. 



L'étude des liens entre l'homme et le territoire révèle une nouvelle facette du paysagr 

différente mais complémentaire de d e  révélée par les représentations picturales et textuelles e 

s'y alimentant en partie. Le paysage intègre les représentations qu'on y a construites. Elle 

influencent également la formation de son identité et son évolution au même titre que le 

changements économiques qui se répercutent dans l'ensemble de la province. Le Romantisme t 

les idéologies nationalistes canadiennes et québécoises, en représentant le paysage en tan 

qu'archétype du paysage national, contribueront au maintien du visage rural et traditionnel di 

paysage charlevoisien, qui deviendra littéralement «l'industrie» régionale par son appor 

économique important étroitement lié au mode de reproduction de la société ruraie. 



CHAPITRE 1 



Cette étude est centrée sur le problème de la représentation du paysage de la région dt 

Charlevoix par rapport à la territorialité qui s'y exprime au cours du X X e  siècle. Cette régior 
est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, ii environ 100 km au nord-est de la ville dc 

Québec. La paroisse de Petite-Rivière-Saint-François constitue la limite sud-ouest de la régior 

qui s'étend jusqu'à Saint-Siméon au nord-est. Ce chapitre présente l'énoncé de nom 

problématique de recherche qui s'articule autour des notions de représentation du paysage et dr 

temtoriaiité. Nous y joignons une présentation de nos sources et de notre méthode d'analyse dc 

celles-ci. Le chapitre est divisé en deux parties consacrées à chacun de ces deux thèmes. 

Problématique de recherche 

L'objectif de cette thèse est de présenter I'évolution des représentations du paysage 

charlevoisien au XIXe siècle et de les confronter au paysage obtenu par une lecture plus sensible 

au concept de temtonaiité. Nous obtiendrons ainsi d'un côté le paysage résultant du discours 

des élites et de l'autre, un paysage traduisant les liens étroits établis entre le temtoire et ses 

occupants au XIXe siècle. Plus généralement, notre objectif est de déterminer d'où provieni 

l'image du paysage charlevoisien en tant que prototype de la stabilité, de l'homogénéité et de la 

tradition au Québec. Dans un deuxième temps, notre objectif est de vérifier si cette 

représentation correspond à la réalité, si eIle témoigne de l'évolution des structures spatiales et 

des fonctions inscrites dans le paysage au cours du siècle. Nous désirons également déterminer 

dans un troisième temps si ce discours immobiliste a eu un impact sur Ia formation de l'identité 

du paysage et sur l'évolution de ses structures et de ses fonctions. 

Nos hypothèses sont les suivantes: La représentation immobiliste et folklotique du 

paysage traduite par les représentations tant textuelles que picturales au XIXe siècle est Le résultat 

d'une projection sur le paysage de systèmes de représentations européens, principalement 

britanniques et français. Certaines études récentes ont démontré comment ces systèmes de 

représentation ont été récupérés par la société canadienne-française de la première moitié du 
3 

XIXe siècle et intégrés à la définition de sa propre identité . Nous observons le même 

phénomène à une échelle plus grande, celle de la région de Charlevoix. Ces représentations 

correspondent à des discours conservateurs élaborés par les élites socio-politiques à Ia fois 

3 
Mentionnons seulement Bouchard, G., (1993): "Une nation, deux cultures. Continuités et ruptures dans la 

pensée québécoise traditionnelle (1840-1960). " Et Courville, S., (1993): "De l'écart entre les faits de croissance 
et Ies représentations collectives: l'exemple du Quebec". Dans Bouchard. G. et Courville, S.: Ja c o ~ c t i o n  
d'une cdnire. Le Oudbec et I 1 & & i a u e  f r a n u .  CEFAN, Les Presses de I'Universitt? Laval, Sainte-Foy. pp. 3- 
47, 75-92. Egalement Dumont. F., ( 1  993): Genese de la sociét6 auébécoiq. Les editions du BoréaI. Québec. 



britanniques et canadiennes-françaises de l'époque, Chacune emprunte à ses vis-à-vis certain! 

éléments symboliques de son système de représentation. ïi en résulte une récupdration dt 

symboles qui sont réinterprétés en référence à un autre contexte idéologique. Le résultat de cem 

dynamique est de créer à travers les représentations un paysage mythique faisant appel à la foi: 

au mythe fondateur de la nation canadienne-française et de ses traits culturels spécifiques er 

Amérique du Nord, ainsi qu'à l'idéologie romantique britannique qui y voit un paysage rura 

typique de ta diversité des paysages canadiens. 

Le mythe est une forme de discours, qui vise la matérialisation d'une idée, d'un concept 

en une forme matérieue, un objet. Le mythe transforme un système de vdeurs en un système 

factuel, en associant directement la chose à l'idée. 11 a egaiement comme objectif de prêter à une 
intention historique au dgpart une justification naturelIe et de faire parabe le momentané comme 

4 
&terne1 . il constitue une appropriation de symboles en fonction d'un système de valeua 

particulier à partir duquel un nouveau langage est élaboré. Le mythe se situe au coeur de la 

définition de l'idéologie. Il constitue la référence ultime de l'idéologie f i e  aux vdeurs et aux 
5 

actions collectives à entreprendre, qui sont définies en accord avec le mythe . L'idéologie est un 

système de représentation de l'espace et des sociétés, composé d'images, de mythes, d'idées et 

de concepts. Son systkme et ses structures de signification et de domination sociale se traduisent 

dans l'espace. Elle exprime les objectifs et le sens du développement social tout en dismbuant 

les rôles. Elle mobilise en vue de l'action. Des groupes sociaux I'utilisent afin d'exprimer leurs 

intérêts parùculiers, tout en prétendant poursuivre le bien g6néral. Ultimement. elle est un 
6 

instrument de pouvoir . 

Nous postdons égdement que ces représentations ne correspondent pas au paysage tel 

que refléd par I'examen des relations entre population et territoire: celles-ci révèlent un paysage 

beaucoup plus nuancé et complexe, traversé par de nombreux changements soçio-éconorniques 

qui verront le paysage se modifier considérablement au mitieu du XIXe siècle, alors 

qu'ironiquement Ies représentations l'emprisonnent dans le passéisme et I'irnmobilisme. Le 

système de représentation enoncé plus haut a cependant en retour contribué à 1'~volution de œ 

paysage en I'investissant d'une mythologie nationaliste (à la fois québécoise et canadienne) et 

4 
Barthes, R., (1957): ~ v t h o t o e i e ~  Hi11 and Wang, New York, p. 142. 

5 
Morrisonneau. C., (1978) J a Terre prPmise: le m - i e  du Nord uuébekùis. Les Éditions Hurtubise HMH, 

Montréal. 
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romantique qui imprimera sa marque de maniére durable sur celui-ci. L'expression <<mythologie 

nationaliste» rkfère l'attribution de valeurs et de traits culhireIs typiques du Canada français i 

certains éléments du paysage charlevoisien qui A la longue en feront un archétype du paysagc 

canadien-français. Ces valeurs sont le caractère sauvage et romantique du paysage, le mode dc 

vie sain et vertueux des habitants, leur ferveur religieuse et leur simplicité. Les symbole: 

illustrant ces valeurs sont les hautes montagnes couvertes de forêts, le grand fleuvre aux eawl 

tranquilles parsemées de petites embarcations à voile, l2agricuIture familiale, le village et l'église 

Charlevoix est donc très tôt au MXe siècle investi de significations. Ii devient un lieu de 

mémoire collective. Les nombreuses représentations dont il sera l'objet à partir de la deuxième 

moitié du XKe  siècle témoignent de l'intérêt de ce paysage et de ses occupants en tant que 

référence pour la mémoire collective. 

Le milieu du XIXe siècle voit donc un changement majeur dans l'interprétation de 

l'identité du paysage charlevoisien. D'une campagne bas-canadienne quelconque par sec 

structures et ses fonctions telle qu'illustrée par les premiers artistes de passage dans la région. 

elle est réinterprétée quelques décennies plus tard comme centrée sur elle-même et figée dans ses 

valeurs et ses coutumes ancestrales, comme si son évolution s'était arrêtée quelque part entre 

1830 et 1850. De nombreux chercheurs se sont penchés sur cette période trouble de l'histoire 

socio-économique du Québec. Elle correspond à une période de changements stnicturels 
importants dans l'économie de la province, qui est alors investie par le grand capital industriel. 

Le visage social et économique du temtoire change alors rapidement. Certaines aires 

géographiques connaissent un développement économique important alors que d'autres sont 

nettement défavorisées. Entre les deux se situent des positions intermédiaires. Charlevoix est 

classé dans le groupe des secteurs n'ayant pas réussi à s'intégrer à Ia nouvelle économie 

industrielle et qui se sont retrouvés écartés des grands axes de développement industriel. 

Plusieurs facteurs ont été évoqués afin de rendre compte de cet échec apparent: l'éloignement des 

grands centres, les difficultés de communication imposées par le milieu géographique, le 

manque de capital régional, d'entrepreneurship, l'exode des jeunes, un espnt réfractaire au 

changement, l'isolement, etc. Notre ambition n'est pas, dans la présente étude, de déteminer 

les causes de l'échec de l'implantation de la grande indusnie dans Charlevoix en dehors du 

secteur forestier; ceci serait I'objet d'une étude entière. Nous postulons toutefois que cette 

projection d'idéologies conservatrices sur le territoire, qui définissent sa personnalité en 

référence A ses traits issus de la civilisation rurale traditionnelle, a eu un effet certain sur le 

développement social et économique de la région. LE paysage naturel et social devient il partir 

du milieu du XIXe siècle 4industrie» première de la région alors qu'il est I'objet d'un intérêt 

croissant de la part des bourgeois canadiens et américains à la recherche de lieux grandioses et 



pittoresques, non touchés par les progrès de la civilisation industrielle. Les symboles attribués 

au paysage sont alors en complète opposition avec ceux & l'économie urbaine industrielle en 

pleine expansion dans les grands centres de la province. Ainsi, audelà des désavantages 

d'ordre économique que représente Charlevoix pour un développement capitaliste industriel, les 

symboles attribués à son paysage en tant que mythe ont certainement eu un effet dissuasif sur 

ceux-là mêmes qui venaient profiter des eaux pures et du charme tranquille de ce coin du fleuve 

Saint-Laurent . 

Notre thèse s'articule donc d'abord autour de la notion de paysage. entendu à la fois 

comme support matériel, comme témoin des structures spatiales et des faits de circulation qui 

s'expriment dans l'espace. Ces structures résultent du jeu des forces économiques et sociales en 

présence ainsi que des rapports particuliers de l'homme à l'espace et de I'homrne à Ia société. il 

est kgalement un moyen d'expression culturelle, une matière première perçue et décodée en 

fonction de codes symboliques divers élaborés par les sociétés afin d'interpréter leur propre 

paysage. Cette définition est similaire à celle élaborée par J. M. W. MitcheII en 1994 qui lie 

d'une façon très intime le paysage et la culture. ïi le considère comme un «hiéroglyphe social» 

qui, à Ia manière de l'argent, établit une base commune à sa valeur, en établissant des 
7 

conventions quant à son apparence . Sa valeur est donc fondamentalement culturelle. Étant 

donné le rapport intime entre les conventions et le discours dominant des sociétés, le paysage 

devient donc un véhicule et une actualisation dans l'espace de ce discours lié au pouvoir. À cet 

effet, il est également tributaire de l'un des catalyseurs les plus importants de l'idéologie, le 

mythe, qui agit comme un modèle à la base du choix des valeurs et des idées liées à la définition 
8 

d'une collectivité et à ses objectifs d'accomplissement en tant que société . Ainsi, le paysage est 

à la fois la matière première et le produit final. Ii actualise les représentations formulées par le 

discours et sa symbolique particulière sous une forme matérielle. 

La théorie de la représentation est donc centrale h nos travaux. Celle-ci précise le 

contexte entourant la representation picturale ou textuelle. Elle a été appliquée à l'histoire de l'art 
et à la communication visuelle par Erwin Panofski, John Goodman et Emest Gombrich dans les 

décennies 1950-1960. Selon ces auteurs, la représentation est le résultat d'un processus 

complexe entre Ia perception des formes par les sens et leur interprétation en fonction du système 

symboiique particulier de l'individu. il s'agit d'un processus essentiellement culturel, à partir de 

7 
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la perception sensorielle jusqu'à l'intégration de cette perception à l'expérience symbolique dt 

l'individu. En conséquence, aucune représentation ne peut prétendre à une appréhension de k 

réalité globale d'un objet ou d'un ensemble d'objets. La représentation dite «fidèle ou réelle» de 

l'objet sous sa forme picturale ou textuelle correspond aux normes et aux conventions  culturelle^ 

déterminant l'apparence de cette réalité. L'histoire de l'art, tant du paysage que du portrait oc 

des autres genres, doit donc accorder une place importante à l'histoire des cultures et aux 

idéologies en plus de celle des techniques et de l'oeuvre de l'artiste afin de prétendre à une 

compréhension de l'oeuvre dans sa totalité. L'art du paysage est donc largement tributaire de 

l'histoire des idéologies et du rapport à l'espace qu'il reproduit à travers l'artiste. La provenance 

géo,pphique et cultureIle de celui-ci devient donc très importante dans une représentation 

particulière du paysage. La partie suivante définit plus en détails les mécanismes du processus 

de la représentation et de la variation culturelle du rapport à l'espace qu'elle implique. 

Cette thèse présente une analyse du contenu des diverses représentations du paysage au 

XIXe siècle afin d'en extraire les principaux messages. Nous voulons égaiement déterminer les 

éléments qui sous-tendent ces visions particulières d'un paysage québécois par les arts et les 

sciences sociales du XIXe siècle. Nous allons exposer de quelle manière ces représentations ont 

par la suite influencé la formation de l'identité du paysage et son évolution à travers la période. 

Nous présenterons également comment la convergence du Romantisme britannique et de 

l'idéologie cléricoconservatrice sur la représentation du paysage de la seconde moitié du XIXe 

siècle a contribué à créer un paysage mythique dans Charlevoix. Ce paysage est celui du type 

idéal de la nation canadienne-française, qui s'appuie sur la pratique d'une agriculture de 

subsistance et d'un héritage culturel français et catholique. Son identité s'inspire également de 

son milieu naturel grandiose et sauvage, encore peu touché par le mouvement industriel qui 

modifie rapidement à cette époque I'identité des paysages québécois et canadiens. C'est l'apport 

du mouvement romantique qui dicte les règles de l'esthétique du paysage au cours de la seconde 

moité du X X e  siècle. 

Nous avons choisi la période 1800-1900 parce que celle-ci permet d'obtenir une vision 

de 1'6volution des représentations durant la période précédant et suivant la période charnière dans 

I'évoIution du vécu territorial entre 183 1 et 1 87 1. Notre objectif étant de cerner l'effet de ces 

représentations sur la formation de I'identité régionale, il était donc important de couvrir la 

période précédant l'émergence de celle-ci au début du XIXe siècle. Les aquarelles de Georges 

Hériot au tournant du XIXe siècle sont l'une des premières représentations picturales du 



9 
territoire . Nous avons décidé d'interrompre notre étude à la fin du siècle en 1900. A ce 

moment, l'identité du paysage en tant que milieu naturel grandiose et sauvage, au mode de vie 

traditionnel et pittoresque est clairement établie. 

Des études tendent de plus en plus à démontrer l'impact & l'art du paysage sur la 

création et la difision des idéologies. Celles réalisées sur l'apparition de I'art du paysage en 
10 

Europe au XWïe siècle sont claires sur ce point . Des recherches récentes découvrent le même 

phénomène dans le cadre d'études sur I'émergence de I'identité canadienne qui se produit à la fin 
II 

du XIXe siècle . Selon le professeur Osborne, les artistes ont joue un rôle majeur dans la 

définition de l'identité nationale. L'art constitue un véhicule puissant de diffusion des valeurs à 

l'intérieur d'une société. L'art du paysage est associé depuis ses origines A Ia formation de 

l'identité nationale et à la promotion de l'État. En contexte colonial, toutefois, le processus est 

différent. Les premières représentations du paysage sont le fait des représentants de l'empire qui 

y inscrivent leur vision du territoire et de cette façon se l'approprient de façon symbolique. Au 

Canada, les premières manifestations nationales à travers I'art datent de I'époque de la 

Confédération, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, alors qu'apparaît l'urgence de créer 

un sentiment d'appartenance au pays. L'art canadien devient alors un moyen d'affirmation et de 

propagande de l'unité nationale, en présentant un large panorama de ses paysages différenciés, 

en respectant toutefois les goûts artistiques du public victorien de l'époque. Au Québec, ces 

manifestations d'une identité nationale à travers I'art du paysage sont encore plus tardives. A 
l'exception de quelques toiles du peintre Joseph Légaré pendant la première moitié du XIXe 
siècle, il faut attendre le début du XXe siècle avec I'anivée de peintres comme Clarence Gagnon, 

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté et Marc-Aurèle Fortin pour qu'apparaisse un art du paysage 

plus sensible à l'expression d'une «territorialité québécoise qui tt5moigne d'une appartenance 

9 
Les premières datent de 1784 et ont été réalisées par le lieutenant James Peachey. Ce sont cependant des vues de 

la côte, prises du large à bord d'un navire. EIles sont pauvres en détails concernant les établissements humains. 
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la socio-économie du territoire. Ses références sont toutefois elles aussi liées aux 

représentations idéologiques traditionnelIes é~abortks à propos de la société charlevoisienne 

(Gauidrée-Boilleau, Raoul Blanchard, Arthur Buies, etc.). En conséquence, elles ne nous 

renseignent que très peu sur tes tiens réeIs établis entre l'homme et le temtoire, le portrait socio- 

économique tiré des auteurs de l'époque et la production esthétique des artistes locaux 

s'alimentant au même discours. Son objectif n'est pas de confronter représentation et 

temtorialité, mais d'utiliser les activités traditiomek de la socio-économie locale en tant que 
19 

«contexte sociai et idéologique constitutif du sens des oeuvres.» Une base de données sur l'art 

du paysage au Québec est actuellement en construction au Laboratoire de géographie historique 

du Centre Inremniversifaire dgtudes Québécoises à l'université Laval. En juillet 1996, cette 

banque de données contenait plus de 3 400 croquis, aquarelles et peintures de paysages 

québécois datant du Régime français à 1940. Il s'agit d'une étape préliminaire qui devrait mener 

à une étude géo-historique de ces représentations. Noue projet s'inscrit dans le cadre de cette 

problématique. Nous espérons que nos travaux permettront de mieux saisir les liens et les 

différences entre repdsentations et temtoriaiité. 

Très peu de chercheurs se sont intéressés à la question de la représentation de l'espace 

québécois. Mentionnons toutefois les travaux de Normand Séguin sur la signification de la 
20 

paroisse dans l'organisation communautaire au Québec au XIXe siècle et celie de Christian 
2 1 

Morissonneau sur i'idéologie à la base du mouvement de colonisation au Quelbec au XIXe et 

au début du XXe siècle. Notons égaiement l'étude réalisée par Jacques Mathieu et Jacques 

Lacoursière" sur les grands traits de la représentation mythique de l'espace québécois telie que 

construite par la mémoire collective au fi1 de l'histoire. Les auteurs y relèvent des éléments de 

permanence et de changement, mais aussi de nombreuses contradictions entre la dimension 

mythique et les pratiques actuelIes face à l'espace. Les travaux de Serge Courville se 

concentrent sur le rang comme noyau d'expression des liens entre population et territoire au 

XIXe siècle et comme centre de la vie de relation. Serge Courville et son équipe de chercheurs 

ont réaiisé la première étude qui tente de mesurer l'impact du discours politico-social dominant 

au XIXe siècle sur la représentation de l'espace québécois. Ce groupe propose une nouvelle 

19 
ibid., p. 104. 
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représentation de ce paysage au XIXe siècle . Ces recherches ouvrent de nouvelle: 

perspectives dans l'étude des représentations du paysage au Q u e k  à partir de source! 

documentaires peu utilisées jusqu'à maintenant tels la carte ancienne et les recensement! 

nominatifs du XIXe siècIe. 

Notre approche scientifique se situe dans le cadre de la géographie humaniste. Cettt 

géographie se concentre sur Ie vécu, sur l'expérience & l'individu face à son milieu. Elle tenu 

notamment d'établir les mécanismes psychologiques et culturels, individuels et collectifs à 12 

base de la perception de l'environnement par un individu et la fqon dont il réagit et s'adapte i 
celui-ci. Les représentations du paysage A travers l'histoire s'inscrivent également dans ce! 

préoccupations. Cette nouvelle géographie des représentations individuelIes et coIIective: 

possède un caractère uès rnultidisciplinaire. Elle fait appeI à des concepts empruntés à de 

nombreuses disciplines comme la philosophie, la psychologie, l'histoire de I'art, la littérature 

etc. En géographie historique, cette approche a donné lieu principalement à des études sur les 

représentations du paysage et la perception de l'environnement. Cette géographie s'attache 2 

identifier Ies mécanismes à la base des représentations spatiales et la manière dont elles oni 

influencé l'évolution des paysages. 

C'est dans ce cadre disciplinaire que se situe notre démarche. En plus des mécanismes 2 

l'origine de Ia représentation d'un paysage, nous nous intéressons aux Liens étroits noués entre 

l'homme et son territoire. Nous nous inspirons à cet effet de la notion de territorialité telle que 

définie par Claude Raffestin. Les liens homme-territoire sont caractérisés par une relation 

nimgdaire: homme - territoire - société. Cette notion relève d'une problématique relationneile. 

Elle fait une large place non seulement aux structures spatiales, aux maillages, mais également à 

la circulation, aux échanges: les nodosités et les réseaux inscrits à l'intérieur et entre les 

maillages. Raffestin définit la territorialité comme <<un ensemble de relations prenant naissance 

dans un système tridimensionnel société-espace-temps en vue d'atteindre la plus grande 
24 

autonomie possible compatible avec les ressources du syst8me.m Elle caractérise donc les 

relations qui s'inscrivent entre les sociétés, médiatisées par le temtoire. Ces relations varient 

dans le temps. II s'agit donc d'un système dynamique. La notion de pouvoir est également 

centrale dans une telle étude, celle-ci déterminant la nature symétrique ou dissymétrique des 
relations, et Ies gains ou pertes des acteurs. Nous tenterons de déterminer pour Charlevoix 
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certains 6Iéments de cette dynamique relationnelle société-territoire et ses modifications au cou] 

de la période 183 1-1 871. Pour ce faire, nous utiIiserons les données des recensemen 

nominatifs de la période comme source principale. L'analyse de ces données dans ur 

perspective structurelle et relationnelle nous permettra de mieux comprendre la dynamique d 

paysage charlevoisien au XZXe siècIe et de mesurer l'écart entre cette représentation et cellr 

formulées par les élites socio-politiques du XlXe siècle. 

1.1.1 Définition des concepts: paysage, représentation, territorialité 

Cette thèse gravite autour des concepts suivants appliqués il la notion de paysage (figur 

1.1). Il s'agit d'abord de celui de représentation. entendu dans le sens sémiotique du terme, so 

cehi de I'application d'un langage particulier à un objet visuel pour le projeter dans un espac 
25 

linguistique, Iogicemathématique ou pictural . Deux de ces langages particuliers seront défini 

et utilisés. D'abord l'idéotogie, en tant que système de représentation investi de pouvoir su 

l'espace et son corrolaire le mythe, qui a pour fonction de définir la symbolique profonde d 

paysage. Le second concept d'importance est celui de paysage, entendu dans le sens à la foi 

d'un support matériel et d'un moyen d'expression culturelle. Nous nous attarderons égalemer 

à des concepts qui rendent compte du rapport particulier de l'homme au paysage et q~ 

influencent la façon dont un individu se représente l'espace. Le premier se veut une façon d 

rendre compte de la dynamique interne de ce rapport. Il s'agit de la territorialité, telle qu 

formulée par Claude Raffestin & partir de 1977. Celui-ci la définit comme étant le système d' 

relations, entendu comme un processus d'échange ou de communication, qu'entretient un1 
26 

collectivité avec l'extériorité (le milieu) . Le second est une manifestation d'ordre affecuf dl 
27 

cette relation entre l'individu et l'environnement, ia topophilie. Yi-Fu Tua .  la définit cornml 

étant un lien affectif développé entre un homme et un endroit ou une scène. Ces différent 

éléments sont liés les uns aux autres et s'influencent mutuellement à travers la circulation de 

idées sur et à travers l'espace et les sociétés. La présente partie définit ces concepts de façoi 

plus détaillée tout en situant notre démarche épistémologique par rapport à ceux-ci. 
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Figure 1.1 

Cadre conceptuel: le processus de la 
communication 

Système de re~résentation 
- Symbole -Mythe 

-. 
\ 

soc*# 1 I -Moyen d'expression culturelk 
I m. A 

I - , 

face A I'espace. 

1.1.1.1 Le paysage et sa lecture 

Le terme «paysage» recouvre une réalité mouvante à travers l'histoire. Le sens donné ai 

terme depuis le XVIe siècle reflète l'évolution même des sociétés occidentales. Le terme appara? 

alors que les Européens commencent à s'intéresser à la contemplation de vues d'ensemble et dt 

points de vue particuliers, naturels ou humanisés, en fonction de leur valeur esthétique. D'unc 
façon générale, le paysage naît d'une nouvelle façon de «vain> I'espace. Cette nouvelle fagon dr 

«voir» est associde à Ia modernisation de l'Europe qui voit apparaître l'État moderne e l  Ic 

sentiment d'appartenance nationale, l'urbanisation, le développement des voies dr 

communications, de l'industrie, l'apparition du loisir, etc. L'Impérialisme et le vastr 

mouvement d'exploration qui y est lié éveillent égaiement la curiosité des classes supérieure: 

pour le paysage. SeIon Mitchell, Le paysage est le produit du modernisme. ïi est un symptôrnr 
28 

de l'éveil et du développement du capitalisme . il exprime aussi un rapport à l'altérité, à ce qu 

est extérieur à soi. Le concept de «paysage» n'apparaît véritablement qu'au XVIe siècle alor2 

que l'on retrouve les premières descriptions littéraires de paysages en Europe de l'Ouest. Lr 
terne est étroitement associé à sa représentation artistique en peinture, l'art du paysage. Selor 

29 
Augustin Berque d'ailleurs, il est significatif que le terne paysage désigne à la foi' 
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l'environnement et sa repkentation sous forme picturale. Le fait que nous ne sentions pas la 

nécessité de distinguer Ia chose de sa représentation résulte sans doute du fait que l'action est 

déterminée par l'image que l'homme s'est faite du paysage et non de l'objet lui-même. «Les 

sociétés aménagent leur environnement en fonction de l'interprétation qu'elles en font, et 
30 

réciproquement elles l'interprètent en fonction de l'aménagement qu'elles en font.» Le 
paysage est donc le résultat & représentations différenciées actualisées dans I'espace. Ces 
formes deviennent à leur tour objet ae représentations et de réinterprétations. Ce processus est 

3 1 
également identifié par Raffestin qui souligne que l'espace devient temtoire à padr du moment 

où l'acteur se l'approprie au moyen d'un code symbolique. Il signale à cett effet l'apparition de 

la géométrie euclidienne dans la représentation cartographique à la Renaissance. L'espace est 
donné, il est préexistant à toute représentation, à toute action. L'action est motivée par l'image 

construite du paysage par cet acteur et non par l'expérience du terrain. Le paysage est donc le 

résultat d'une dynamique. Il évolue dans le temps selon les représentations qu'en font ses 

observateurs, qui auront à leur tour un impact sur l7évoIution de ses formes. Cette définition est 

toute récente. Le paysage a englobé plusieurs réalités depuis sa naissance au XVIe siècle en 

Europe. 

L'art du paysage fait son apparition au X W e  siècle en Hollande et se répand à travers 

l'Europe impériale. Yi-Fu Tuan défuùt ainsi cet art: «Landscape painting is an arrangement of 

natural and man-made features in rough perspective; it organizes natural elements so that they 
32 

provide an appropriate setting for human activity.~ Il s'agit donc d'une représentation, la 

plupart du temps idéalisée, de l'environnement dans lequel l'homme évolue. Cette définition 

suggère également une manipulation de cet environnement. On «organise» l'espace, on le 

transforme pour le rendre conforme à l'idée que l'on s'en fait, de ce qu'il devrait être. Dès ses 

origines les plus anciennes donc, l'art du paysage constitue une représentation plus ou moins 

idéalisée de I'espace. Yi-Fu Tuan souligne également l'influence des peintres hollandais sur l'art 

du paysage européen, notamment sur des paysagistes comme Constable et Crome: «The Dutch 

have strongly influenced the EngIish painters in the direction of closer observation of nature and 
33 

away from the drearny romanticism of literary landscapes.» 11 atteint le sommet de sa 

popuIarité au XIXe siècle dors qu'on le retrouve dans tous les espaces coloniaux modernes. 

Des recherches récentes ont cependant démontré que son émergence en Hollande est très liée à la 
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34 
conjoncture politique, économique et sociale du pays. Selon Ann Jensen Adams , l'art du 
paysage hollandais s'inscrivait à la fois en réponse et venait naturaliser des réformes profondes 

dans ces trois sphères de la vie nationale. 

Le paysage est donc à l'origine défini comme un concept englobant divers éléments 

naturels et humanisés dans un panorama visuel. ï i est apprécié selon les critères esthétiques 

d'une époque et d'une société particulières. Sa représentation dans les arts est très liée à ces 

perceptions collectives. Le développement des sciences au début du MXe siècle a conduit à une 

perception et une analyse très différente des paysages. Alors que la science de l'époque en est 

une de découverte et de classification des phénomènes observés, le paysage devient l'objet 

principal de cette grande curiosité scientifique. Le d6veIoppement de cet intérêt pour le paysage 

fait suite à l'ère des grandes explorations du m e  au m e  siècle. La géographie en fait son 

objet d'étude principal. À l'origine, la géographie est une science descriptive, qui s'attache au 

WU» du paysage. Elle localise les phénomènes, décnt le paysage en fonction de ses éléments 

constitutifs divisés en éléments physiques (rivière, forêt, plaine, montagne, etc.), humains 

(ville, port, etc.) et elle classifie les phénomènes observés. C'est la notion de découverte, liée à 

la fonction d'abord exploratrice de la géographie, telie que pratiquée par Alexander von 
35 

Humboldt au début du XIXe siècle. Le paysage est alors un assemblage d'éléments divers, 

fixes dans le temps qui doivent être répertoriés, analysés et classés afin d'obtenir une 

compréhension globale de celui-ci. L'analyse s'effectue à partir d'une étude descriptive détaillée 

de ses composantes individuelles et de leurs influences munielles dans un espace. À la fin du 

m e  siècle, la nouvelle perspective morpho-fonctionnelle introduite en géographie par Paul 

Vidal de la Blache est à l'origine d'une géographie du paysage. Cette nouvelle façon de voir le 

paysage, qui intègre alors les composantes biophysiques et humaines de l'espace dans un même 

système, donne naissance aux notions de milieu, de genre de vie et de circulation. Le paysage 

devient alors <<un fait de civilisation, les résultats intégrés des influences naturelles, historiques 
36 

et sociales qui entourent la relation homme-nature dans un lieu donné.» Pour la première fois, 

l'homme est considéré comme une partie constituante du paysage et participe à son évolution. 
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De l'image statique et exterieure à fonction purement esthétique B la Renaissance, i 

devient un concept dynamique, un système global oh interviennent les notions de changement. 

d'évolution, de fonction et de circuldon. Il n'est plus une entité extkrieure à l'individu, il 

l'englobe. Cette conception du paysage en tant que produit d'une évolution des reIations 6tabIiec 

entre l'homme et la nature, héritée des développements des sciences naturelles Ia fin du XIXe 
siècle, prévaudra pendant Ia première moitié du XXe siècle. Les travaux du géographe 

américain Car1 O. Sauer s'inscrivent dans cette problématique. il définit la géographie en 19253' 

comme &tant la science de l'obsewation directe du paysage, ayant pour objet de saisir l'ensemble 

de ses éléments constitutifs @iophysiques et anthropiques) et leurs interactions muruelles. He 
est une science de relation. II endosse égaiement la définition de Paul Vidal de la Blache qui 
affirme le rôle essentiet de l'homme en tant que partie intégrante et agent de transformation du 

paysage. Cette conception du paysage privilégie toujours le «vu». De nouveaux courants 

d'analyse apparus depuis la décennie 1960 ont introduit de nouvelles conceptions du terme 

<(paysage». Pendant les années 1970, le paysage devient un plan, un espace soumis aux règles 
38 

d'un jeu de pouvoir. la simulation d'un jeu stnictural . La nouvelle géographie s'alimente de 

modèles mathématiques et d'idéologies marxistes. Le paysage y devient une entité théorique, 

théâtre de l'affrontement de forces économiques et politiques. Il est à la fois le terrain de luttes 
39 

de pouvoir et son résultat . Une nouvelle notion prend donc place dans la définition du 

paysage, celle de «pouvoir». L'évolution et l'apparence d'un paysage résultent en grande partie 

des futtes de pouvoir dont il est l'objet, tant au plan économique, politique que social. 

Dans Ia décennie 1980, on ajoute une nouvelle dimension au paysage à l'intérieur de Ia 

géographie humaniste. On définit alors le paysage en fonction du vécu des sociétés qui 

l'habitent. Le paysage devient une aimage culturelle», une façon visuelle de représenter, 
40 

structurer ou symboliser un environnement . L'analyse du paysage doit indure non seulement 

sa forme concrète, mais également les diverses représentations qui en ont été offertes (picturales, 

écrites, verbales). Pour Cosgrove et Daniels, les représentations ne doivent pas être considérées 

comme des images extérieures au paysage, mais bien comme des images constituantes de sa 

signification. Ils affirment que toute étude d'un paysage transforme sa signification et y ajoute 

une nouvelle strate de représentation culturelle. Le paysage devient donc une entité dynamique. 

37 Sauer. CO., (1925): "The Morphology of Landscape." Dans Leighly. I., dir., (1963): 
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Non seulement il projette une image, mais il absorbe l'image de lui-même transformée par ur 

code d'interprétation particulier. Son évolution est donc le résultat d'une dynamiqur 

particulière, qui prend ia forme d'un dialogue constant entre les formes du paysage et le: 

représentations qui en sont faites. 

4 1 
Récemment, W. J. T. Mitchell proposait la définition suivante. Tout comme Cosgrove 

et Daniels, il considère le paysage comme un produit culturel. ïi le définit d'abord comme ur: 

support physique concret, le résultat d'idées et d'actions qui se matérialisent dans un espace C 

travers le temps. Le paysage par le fait même les relations de pouvoir présentes ei 

passées dans cet espace en même temps qu'il constitue un instrument de pouvoir culturel, 

Mitchell présente également le paysage comme un média, un moyen d'expression culturelle. Il a 

alors pour fonction par rapport aux idéologies de naturaliser les constructions sociales ei 

cultureIles en représentant ie monde des idées d'une façon matérielle dans l'espace. Le paysage 

est également une représentation. Celui-ci interpelle son occupant ou son observateur qui 
42 

s'inscrit lui-même en relation par rapport à l'espace . Tout cornme le langage ou la peinture, le 

paysage est rernpIi de symboles culturels. Ii est un moyen de communication. II réunit un 
ensemble de formes symboliques pouvant être utilisées et transfonnkes afm d'exprimer des 

vaIeurs et des significations particulières. 

C'est cette définition du paysage que nous utilisons dans notre étude du paysage 

charlevoisien et qui sert de trame de fond à la structure de cet essai. Les six parties de la thèse 

forment le cycle de l'évolution du paysage charlevoisien au MXe siècle, à travers la territorialité 

qui s'y développe, mais égaiement à travers les représentations faites de cette temtorialité. Nous 

terminons par la façon dont elles ont pénétré cette société et son genre de vie durant la seconde 

moitié du XIXe siècle. Après un exposé des systèmes de représentation à l'origine de 

l'investissement physique du territoire charlevoisien et les premières représentations qu'on y 

effectue au début du XIXe siècIe, nous consacrons deux chapitres à une étude des Liens 

particuliers établis entre les occupants et le territoire. Nous y dégageons les principaux traits de 

la vie sociaie et économique qui se déroule dans deux paroisses au cours de la période 183 I - 
187 1. Les deux dernières parties sont consacrées aux représentations effectuées sur le paysage 

et la société charlevoisienne à travers la peinture et les récits de voyage à partir de la décennie 

1830, pour terminer avec Ies modifications résultant d'une centaine d'années de projection de 

systèmes de représentations divers sur cet espace et la façon dont cette nouvelle identit4 culturelle 
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est intégrée à la vie sociale et économique des occupants du temtoire. Voyons d'abord le cadre 
conceptuel de l'analyse des représentations et de la territorialité, qui sont à la base de ceae 

analyse du paysage charlevoisien au XIXe siècle. 

1.1.1.2 Les représentations du paysage 

La présentation & ce concept sera divisée en deux parties. Nous allons d'abord 

présenter une définition globale du concept de représentation dans le sens linguistique du terme. 

La deuxième partie traitera plus en détail du processus de transformation de l'objet qu1imp!ique 

la représentation ainsi que des divers éléments qui entrent dors en jeu, particulièrement lorsque 

la représentation est appliquée au paysage ou à l'icône. 

1.1.1.2.1 La représentation 

Le terme «représenter» est souvent associé dans les dictionnaires classiques à 

«substituer, remplacer», «présenter à la place de». En arts, on l'associe à la figuration, la 

simulation. Le terme implique donc la présence d'un intermédiaire, soit une personne physique, 

soit l'imagination. En linguistique, on la considère comme étant le résultat de l'application d'un 

langage particulier à un objet visuel pour le projeter dans un espace linguistique, logico- 

mathématique ou pictural. La représentation d'un objet implique la connaissance de la part d'un 

individu d'une conception générale ou d'un système de concepts lui permettant de passer de la 

connaissance immédiate ou perceptueile de l'objet à sa connaissance théorique et abstraite, sa 

reprSsentation. La représentation m'est pas une adhésion à la réalit6 du monde, mais une 
43 

prospection de cette réalité, un effort d'intelligibilité, au sens étymologique de ce mot.» Cet 
énoncé se rapproche de la définition élaborée dans le cadre de la théorie de la représentation dans 

44 45 
les arts formulée par des historiens de l'art comme Nelson Goodman et Ernest Gombrich . 

46 
W. J. T. Mitchell reprend cette définition et l'applique à la notion d'image . La représentation 

est donc une appréhension théorique d'une réalité, elle «dénote» la réalité. Cette appréhension 
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est fonction du syst8me de concepts utilisé afin de l'assimiler. Eue ne constitue pas une copi 

conforme de son objet. Cette connaissance «est langage dans la mesure où ceIui-ci est défrr 

comme un lieu de médiation, comme un écran sur lequel se dessinent les formes intelligibles d 
47 

monde.>> Les systèmes de concepts ou les modes de représentation sont donc un Iangage. C 

langage est de ce fait un Iieu de médiation pennenant de rendre intelligible le monde d'un 

époque, d'un espace et d'une société donnée. On peut donc les quaMer de système d 

représentation. La représentation dépend de deux éléments précis: d'abord l'appareil perceptue 

de l'individu, ses sens, ensuite le «langage» de cet individu constitué de vdeurs, de normes, d 

conventions et de coutumes entourant le choix du système de concepts utilisé afin de rendre 1 

rédité intelligible. 

1.1.1.2.2 Le processus de la représentation 

Deux étapes principales interviennent entre la vision d'un objet et sa transformation el 

image mentale. Les mécanismes biologiques et culturels de la perception exercent une influenci 

importante sur tout le processus, étant donné qu'ils constituent le premier contact avec l'objet 

La représentation sera élaborée à partir de ce premier contact sensoriel. Nous traiterons par 1; 

suite des paramètres entourant le processus de conversion de l'image perçue en représentation 

Ces deux étapes sont cependant intégrées dans la réalité. Ce ne sont pas des opération! 

séparabtes, elles sont interdépendantes. L'objet réel perçu et la transformation qu'il a subie nt 

peuvent être distingués de sa représentation, sa symbolisation. 

De nombreuses études en psychologie ont démontré que la perception des objets es 

tributaire de la taille de notre corps ainsi que de l'acuité et de la variété des sens développés pa 
48 

notre appareil perceptuel . Le plus important de ces sens est la vue. La sensibilité chromatiqut 

de notre oeil et la vision stéréoscopique des objets permettent d'obtenir une perceptior 

relativement fine des objets en perspective. Le toucher permet d'obtenir une expérience directc 

du mode, de percevoir Ia réalité des objets, leur existence indépendamment de notre imagination 

L'ouïe est considérée comme un sens très important dans la perception de l'environnement 
49 

Selon Yi-Fu Tuan , les yeux permettent d'obtenir une information plus précise et détaillée de 

l'environnement que I'ouïe, mais nous sommes habituellement plus touchés par ce que l'or 

entend que parce que l'on voit. il postule que ce phénomène est lié au caractère passif de l'ouïe 
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de sa réceptivité constante, que l'on ne peut interrompre. L'ouïe intègre l'humain au rnondc 

visuel. L'odorat humain, même s'il est moins développé que celui de la plupart des animaux 

participe néanmoins d'une manière importante 3 la perception de l'environnement. On soulignr 

notamment sa puissance évocatrice. 

La combinaison de tous ces sens, dont l'acuité et le développement varient au cours de iz 
vie de l'individu et selon les caractéristiques liées à chacun, aura une profonde influefice sur Iz 

perception de l'environnement par un individu. Nous accordons une plus grande importance E 
50 

la vue, à la position des objets dans l'espace. Selon Yi-Fu Tuan , dans nos sociétés modernes. 

l'homme s'en remet de plus en plus à la vue. L'espace devient délimitk et statique, un cadre ou 

une mairice pour les objets. Sans objets et limites, I'espace est vide. La culture intervieni 

cependant dans l'importance accordée à certains sens par rapport à d'autres. La perception est 

dgterminée non seulement par les possibilités offertes par l'appareil perceptuel humain, mais 

également par la façon dont il est cultivé, développé. Les sociétés adaptent leurs sens à leu1 
51 

environnement . Citons par exemple le cas des esquimaux Aivilik de lïle de Southampton. 

Pour ces gens, l'espace est plutôt un flux, créant ses propres dimensions moment par moment. 

«There is then no middle distance, no perspective, no outline, nothing that the eye cm cling to 

except thousands of smokey plumes of snow running dong the ground before the wind - a land 
52 

without bottom or edge.» L'individu apprend à s'orienter avec tous ses sens en alerte. 

Cette adaptation culturelle de la biologie de l'individu aura donc un impact sur sa 

perception de l'espace. Cette partie souligne l'influence de facteurs en partie biologiques et en 

partie culturels lors de cette étape préalable à !a représentation. Avant de transformer le paysage. 

l'artiste, le promeneur, le scientifique, modifie déjà ce paysage en le percevant avec ses sens. 

Une citation d'Ernest Gombnch établit le lien entre la perception et la représentation: 

(~There is no innocent eye. The eye cornes always ancient to its work, 
obsessed by its own past and by old and new insinuations of the ear, nose, 
tongue, fingers, heart, and brain. It functions not as an instrument self- 
powered and alone, but as a dutiful member of a complex and capricious 
organism. Not only how but what it sees is regulated by need and prejudice. 
It selects, rejects, organizes, discriminates, associates, classifies, analyses, 
constructs. It does not so much rnirror as take and make; and what it takes 
and makes it sees not bare, as items without attributes, but as things, as food, 
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as people, as enemies, as stars, as weapons. Nothing is seen nakedly or 
53 

naked.~ 

L'objet perçu au moyen des sens est donc aussitôt intégré au système de symboles de l'individu, 

tant en fonction de ses comaissances acquises que de ses expériences personnelles. il n'y a 

donc pas de représentation innocente, qui tient Iieu et place de réalité. Le processus de 

représentation implique la transformation, I'interprétation de l'objet à travers un langage. On ne 

peut imprimer un objet tel quel dans un esprit vide, sans système de symboles permettant 

d'assimiler le sens de ces objets. La partie qui suit explique ce processus plus en détail. 

1.1.1.2.3 Les représentations: constructions colIectives et individualisation 

La représentation est donc un processus au cours duquel un objet est rendu intelligible, 

cohérent pour l'esprit humain. Cette traduction s'effectue par son anaiyse et son intégration à la 

compréhension globale du monde par un individu à l'intérieur d'un système de symboles. le 

langage. Au cours de ce processus. l'image subit une modification importante. Lors de son 

passage d'image matérielle à image mentale. elle est analysée en terme de symboles liés à un 

langage particulier. Le terme «symbole» est ici défini dans son sens large. II comprend les 
54 

lettres, les mots, les textes, les images, les diagrammes, cartes, etc . Par exemple, le dessin, 

ou le mot se référant à un objet est son symbole. II se réfère à lui et en tient lieu. La 

signification du symbole est celle allouée par les possibilités et les limites du langage utilisé. La 

ressemblance du symbole par rapport à son objet n'est pas nécessaire pour la référence. 

N'importe quoi peut tenir lieu de n'importe quoi. Par exemple, une image qui représente, ou 

encore un texte qui décrit un objet se réfère à lui et Ie dénote. Selon Goodman, l'objet central de 
55 

la représentation est la «dénotation» qui est indépendante de la ressemblance . L'élaboration de 

ce langage, de cette association de symboles, est le résultat d'une longue évolution culturelle des 

sociétés. Dans cette évolution culturelle, l'environnement a joué un rôle important en tant que 

base matérielle de l'expérience individuelie et collective. Les recherches récentes en 

anthropologie démontrent qu'il aurait influenc6 d'une façon beaucoup plus importante qu'on ne 

l'a cm jusqu'à maintenant le développement des cultures, de leur système de pensée, de leur 
56 

conception d'eux-mêmes et de l'univers . Voici maintenant un aperçu de la façon dont les 
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systèmes de représentations coilectives se façonnent et s'actualisent dans les représentations 

individuelles de I'espace. 

1.1.1.3 La sémiotique ou la théorie des symboles: mécanique de la construction d'un langage 

L'évolution culturelie des sociétés à l'intérieur d'un environnement particulier a donc 

permis l'élaboration de «langages» particuliers. Le terme «langage» est ici entendu non 
seulement comme une façon de verbaliser la pensée, mais également comme un lieu de 

n 
médiation, un cadre conceptuel global permettant d'appréhender la réalité . En sémiotique, la 
théorie des symboles telle qu'élaborée par Nelson Goodman postule que la base de tous ces 

«langages» ou encore <<images», si l'on parle d'imagerie mentaie et matérielle, sont des 

symboles fonctionnels. Le langage est utilise par Goodman comme le modèle de base pour tous 
58 

les systèmes de symboles, qu'ils soient iconographiques, textueIs, musicaux, etc. Toutes les 
formes de communication, qu'elles soient visuelIes ou auditives, sont donc à la base un 

enchaînement de symboles fonctionnels. Cet enchaînement de symboles, qui constitue le 

langage, est un produit culturel, le résultat de l'évolution sociale, historique, politique et 

géographique d'une nation. 11 est de œ fait à la base des grands courants de pensée qui 

traversent et façonnent les États: les idéologies. Comme système de communication et de 

représentation de I'espace et des sociétés, le «langage» joue un rôle important dans les processus 

d'élaboration et de diffusion des idéologies et des symboles particuliers qui y sont associés. 

Ces langages et les idéologies qui y sont étroitement associées sont projetés sur I'espace 

par le processus de perception et de représentation décrit précédemment. Ce processus induit un 

phénomène d'action-réaction dont le paysage est constamment l'objet. Un observateur projette 

son &ingage>> sur I'espace et le pénètre plus ou moins selon le pouvoir investi par ce langage 

sur la société. Cette représentation de I'espace aura pour conséquence d'influencer l'évolution 

future du paysage en proposant une nouvelle image de celui-ci. Dans ce processus, la notion de 

pouvoir joue un rôle central. En effet, les représentations sont étroitement liées au «langage» 

dominant d'un groupe, d'une époque ou d'un espace particulier. Ce langage dicte jusqu'à un 

certain point les normes entourant les représentations de l'espace. 
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Il existe deux types de définition du terme idéologie. La première est liée à la critiqur 

marxiste. Pour les tenants de cet usage, i'idkologie est définie comme une fausse conscience, ui 

système de représentations symboliques qui reflète une situation de domination historique pa 

une classe particulière. L'idéologie sert à concilier cette inégalité des classes induite par Ir 
59 

système sous des apparences d'universalité et de naturel . La seconde définition du temc 

l'identifie plutôt B la structure des valeurs et des intérêts qui informe toute représentation de l i  

réalité, a une imagerie mentale construite par les sociétés. Cette définition néglige le caractèri 
60 

faux ou oppressif que peut revêtir cette représentation et le pouvoir qui la sous-tend . 1; 

définition que nous retenons constitue une combinaison des deux précédentes. En plus dc 

constituer un système de représentation, l'idéologie exprime également les relations de pouvaii 

présentes dans la société. La définition de Fernande Roy est plus complète à nos yeux el 

exprime mieux non seulement la nature de l'idéologie mais sa dynamique sociale. L'idéologie 

constitue un système de représentation de l'espace et des sociétés, composé d'images, de 

mythes, d'idées et de concepts. Son système et ses structures de signification et de domination 

sociale se traduisent dans l'espace. Au niveau social, les idéologies représentent un moyen de 

fixer Ies règles du jeu. Elles expriment les objectifs et le sens du développement sociai tout en 

distribuant les rôles. Elles sont un facteur d'intégration et de rassemblement. Elles mobiliseni 

en vue de l'action. Des groupes sociaux les utilisent afin d'exprimer leurs intérêts particuliers, 
61 

tout en prétendant poursuivre le bien général. Elles sont un instrument de pouvoir . Les 

idéologies sont égaiement intimement liées à la définition de I'identité nationale et au sens que 

devrait suivre Ie développement de la nation. Les symboles de l'identité nationale sont souvent 

intégrés à la représentation iconographique de son espace. Ils mettent alors en vdeur les 

caractères distincts de la nation à l'intérieur du paysage en vue d'y associer des émotions et un 
62 63 

sentiment d'appartenance . Cet énoncé rejoint celui d ' A h  Baker , qui signale la variété des 

représentations idéologiques effectuées sur les paysages. Les résultats des travaux de Brian S .  

Osborne sur le rôle joué par les artistes dans la définition et la promotion de l'identité nationale 
64 

canadienne sont également révélateurs à ce sujet . 

59 
Ibid.. pp. 3-4. 

60 
Ibid. 

61 
Roy, 1993. p. 9. 

62 
Osborne, 1994, p. 4. 

63 
Baker, 1992, p. 4. 

64 
Osborne, 1994. 



Les représentations sont donc intimement l i h  au dangage>, d'un groupe. Elle 

constituent des systèmes articulés à partir d'un groupe de valeurs, de symboles et d'idées. Ce. 

systèmes de représentation, que l'on pourrait égaiement quaIifïer d'idéologies, circulent. Il 

sont constamment projetés sur le paysage par le biais des représentations, iconographiques oi 

autres et absorEs par les individus qui entrent en contact avec ces représentations. À leur tour 

ces individus décodent ces représentations en fonction de leur «langage» symbolique propre e 
ainsi se tes approprient, en fonction toutefois d'un code diffbrent de celui de l'auteur de 1; 

représentation. La création d'un paysage mythique résulte de cette dynamique d'appropriatior 
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des symboles. Roland Barthes définit Ie mythe de façon sémiologique comme étant une formt 

de discours, qui vise la matéridisation d'une idée, d'un concept, en une forme matérielle, ur 

objet. Autrement dit, lemythe transforme un système de vaIeurs en un système factuel, er 

associant directement la chose à l'idée. 11 kvacue les significations multiples d'un objet pou: 

l'associer à un concept ou un ensemble de concepts particuliers. R a égdement comme objecti: 

de prêter 2i une intention, historique au dbpart, une justification naturelle et de faire paraître It 
66 

momentané comme éternel. De ce fait, il induit une perte de la qualité historique des choses . 1 

est également quaiifié de système idéographique, où les formes sont déterminées par le: 
67 

concepts qu'elles représentent . À cet égard, il constitue une appropriation de symboles er 

fonction d'un système de valeurs particulier à partir duquel un nouveau langage est élaboré 

Certains auteurs soulignent Ia puissance du mythe en tant que rkit  des origines d'un peuple, qu. 

devient non seulement un objet de respect. mais kgdement un facteur d'émdation el 

d'exemplification des comportements individuels et collectifs. L'assemblage d'idéogramme: 

qu'il effectue en fait un véhicule puissant de valeurs. Pour Christian Morissonneau, le récii 

mythique vient raconter «les origines du peuple en même temps qu'il modèle la conduite di: 

présent et de l'avenir : il est du devoir d'obéir aux valeurs tirées de l'histoire sacrée, donc vraie. 
68 

de ce qui s'est réellement passé aux temps glorieux des commencements.» Morissonneau 

prête une dimension mystique au mythe. Cette dimension est toutefois étroitement mêlée 2 

l'histoire, au récit des premier temps. Elie lui donne son explication. Monissonneau souIigne 

également Ie rôle centrai joué par le mythe dans l'idéologie qui selon lui en constitue la base, la 

référence uItime aux valeurs et aux actions Zi entreprendre en accord avec le mythe. Livingstone 

introduit également la signific~on souvent spirituelle que revêt le récit mythique, mais aussi son 

importance en tant qu'expression de la mentalité collective d'un peuple à travers l'histoire. Pour 
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lui, le mythe se définit ainsi: Na narrative in which some aspect of the cosmic order is manifest 

and accordingly is an expression of the coilective rnentality of any given age through renderini 

intellectually and socially tolerable what wodd otherwise be experienced as incoherence. Myth! 

frequently embody the deepest inclinations of a culture and provide patterns for human action bj 
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holding up prototypes for imitation.» Par le mythe, une société intègre une expérience en lu 
conférant une signification particulière, à caractère souvent mystique, dont le sens s'accorde 

avec sa culture. Elle en fait un type idéal, une source d'inspiration; elie s'approprie l'expérience 

en fonction de ses propres besoins. Les événements, les personnages et les valeurs véhiculées 

par le récit mythique sont matérialisés à travers des objets. Ces objets (monuments, bâtiments 

institutions, sites, etc.) deviennent alors chargés d'une signification symbolique qui en font ur 

témoin du passé, un objet de souvenir et de vénération: un lieu de mémoire. Au sujet de 

I'importance du mythe dans la définition de t'identité nationale, Ronald Wright écrit: 

<<Most history, when it has been digested by a people, becomes myth. Myth 
is an arrangement of the past, whether real or irnagined, in patterns that 
resonates with a culture's deepest vaiues and aspirations. Myths create and 
reinforce archetypes so taken for granted, so seerningly axiomatic, that they 
go unchallenged. Myths are so fraught with meaning that they go and die 

7,-, 
IV  

by them. They are the maps by which cultures navigate through tirne.» 

Un paysage mythique constitue donc une façon de rattacher le passé et la culture nationale à un 

espace particulier. Celui-ci devient un archétype de l'espace national, un symbole de I'identité 

profonde du groupe, exprimé à travers son paysage. Le paysage mythique transcende alors 

I'espace. Il devient un idéal, un espace investi de qualités morales et spirituelles supérieures. 

Ces paysages sont souvent marqués par l'occurrence d'événements historiques d'envergure 

pour la nation, qui sont ensuite sélectionnés et réinterprétés. Ces paysages possèdent dors une 

charge idéologique marquée, par exemple les Plaines d'Abraham dans la mémoire des Canadiens 

français. ii peut également s'agir de paysages régionaux qui deviennent des assemblages 

d'éléments culturels se rattachant au mythe. Ils deviennent le synonyme du chez-sois, du 
7 1 

pays C'est le type de paysage mythique que nous retrouvons dans Charlevoix. 
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L'utopie constitue une autre forme du discours formulé sur l'espace que l'on reuouvr 

égaiement dans Charlevoix. L'utopie constitue un projet idéal, qui paraît irréalisable. Il s'agi 

d'une prospection du futur, d'une base à I'expérimentation72. L'utopie ne laisse pas de place 2 

l'erreur, à la confusion, à la diversité. Son objectif est de présenter un système social idéal. 

hautement organisé, à forte tendance égalitaire et homogène73. Elle s'apparente au mythe dans la 

mesure où de la même façon que celui-ci elle idéalise et suggère une vision du monde. Elle s'en 

dissocie toutefois par sa dimension anticipatrice, à la différence du mythe qui regarde le passé, 

II s'inscrit en discontinuité avec le présent alors que l'utopie tente de concilier présent et futur. 

L'idéologie est également centrale dans la construction des utopies. Elle en constitue le moteu1 

et elle oriente le choix des valeurs et des actions à entreprendre afin de réaliser ce projet social. 

C'est dans cette perspective que nous parlons des utopies projetées sur le temtoire charlevoisien 

au XVIIe et X W e  siècle alors que le gouvernement colonial projette l'établissement d'une 

société idéale sur le temtoire de la Nouvelle-Fran~e7~. La vision de Joseph E g a d  du paysage 

agricole de Baie-Saint-Paul participe également d'un même effort de prospection fondé sur 

l'idéologie libérale de l'époque et de son projet de développement économique et social du 

temtoire. 

1.1.1.3.1 L'individualisation du langage Li travers la représentation 

La représentation appliquée au paysage constitue donc un phénomène d'assimilation de la 

perception d'un espace à l'intérieur d'un cadre conceptuel global, un langage particulier 

permettant de l'appréhender comme réalité. Les éléments de ce &ingage» particulier exprimés à 

travers un individu sont variés et complexes. ils intègrent différents éléments relevant à la fois 

du contexte culturel global dans lequel l'individu a évolué, de son environnement d'origine et de 

sa psychologie particulière. Le cadre culturel comprend des éléments comme l'idéologie 

dominante de la société, telle que nous l'avons définie plus haut et qui vient influencer la 

représentation qu'un étranger se fait d'un espace. il comprend également les normes entourant 

la pratique d'une science ou d'un art, tant dans le choix du sujet que de la façon de le 

représenter. Les goûts esthétiques et les valeurs associées à l'environnement et à sa 

représentation sont également déterminés en grande partie de façon culturelle. Par exemple, la 

montagne a longtemps été perçue comme un environnement hostile par la culture occidentale. 

Au XIXe siècle, elle devient le symbole de la pureté de la nature, du Romantisme. 

7' Dumont, 1993, p. 28. 
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Le milieu vient égaiement influencer les représentations de l'espace. Certaines études ont 

en effet démontré que le milieu géographique d'origine d'un individu influence sa perception 
75 

d'abord, puis sa représentation de l'espace . Par exemple, un individu provenant d'un milieu 

géographique nordique accordera une importance plus grande au climat chaud et humide d'un 

pays d'Amérique du Sud que ne le ferait un habitant de l'équateur. De la même manière, un 

habitant des steppes serait frappé par un environnement montagneux. Un élément particulier de 

la psychologie de l'individu, en plus de ses expériences passées et de sa vision particulière du 
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monde est égaiement important à souligner. Il s'agit de la topophilie. Yi-Fu Tuan définit la 

topophilie comme &nt une manifestation humaine de l'amour des lieux. Elle inclut l'ensemble 

des liens affectifs développés par les humains pour tes lieux. Ces sentiments peuvent être plus 

ou moins intenses. Ils sont de trois ordres principaux. Le premier est d'ordre esthétique, 

incluant le plaisir qu'un individu éprouve à la vision d'un paysage particulier, ou un sens de la 

beauté beaucoup plus intense éprouvé soudainement face à un panorama. Cette affection peut 

également être tactile et résuiter d'un contact particulier avec l'air, l'eau ou la terre. Un autre de 

ces sentiments est beaucoup plus permanent et dificile à définir. C'est celui éprouvé à l'égard 

d'un espace particulier en raison de la mémoire qui y est associée, comme la maison et les 

moyens d'existence tant domestiques qu'économiques qui y sont liés. Toujours selon Yi-Fu 
Tuan, lorsque la topophiIie se manifeste, il est certain que l'environnement ou le lieu en question 

est le berceau d'événements dont la charge émotionnelle est importante ou qui devient un 

symbole pour l'individu. 

1.1.1.4 La territoriaiité 

Les représentations n'ont pas pour objectif d'exprimer le vécu à l'intérieur du paysage. 

ElIes en fournissent une pâle reproduction, filtrée et déformée par le «langage» de l'auteur. Un 

nouveau courant d'analyse offert par la géographie de la temtorialité depuis la décemie 1970 

s'attache à comprendre ce vécu historique des sociétés au-delà des représentations qui en ont été 

faites. On s'inspire dans ces analyses de la notion de «territorialité», qui tire son origine des 

études sur Ie comportement animai. Elle est définie dans ce contexte «comme la conduite 

caractéristique adoptée par un organisme pour prendre possession d'un temtoire et le défendre 
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contre les membres de sa propre espèce.>> Ce concept a été appliqué aux études géographiques 
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au début des années 1970 par Edward T. Hd qui propose une analyse des distances c h  

l'homme à travers différentes cultures. Quelques années plus tard, cette définition de 

territorialité des groupes humains en tant que signification culturelIe des distances relatiomellr 

entre les groupes est élargie par Claude Raffestin. Il la définit comme un système de relatior 

qu'entretient une coilectivité ou un individu avec I'extériorité, soit le temtoire et les autrr 

individus. Cette relation est triangulaire. La relation avec le territoire médiatise par la suite Ir 
78 

rapports avec Ies hommes . Cette relation est comprise comme un processus d'échange ou d 
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communication . À ce titre, eiie se réfêre égaiement à la théorie de la cornmunicatio~ 

L'échange et la circulation se situant au coeur de la tenitorialité, les notions de langage, d 

codification et de représentation de l'espace se situent au coeur des analyses privilégiant les lier; 

hornme-territoire-société. Il s'agit également d'une notion multidimensionnelle, pouvant rendr 

compte de la dynamique relationnelle d'un territoire à des échelles variées, allant de l'individu 
80 

la nation . Dans sa Nouvelle Géographie de la Suisse et des Suisses, RafTestin résume ainsi 1 

notion de territorialité: 

«La territorialité est constituée par l'ensemble des relations que nous 
entretenons avec l'extériorité et l'altérité, à l'aide de médiateurs 
(instruments, techniques, idées, etc.), en vue d'assurer notre autonomie, 
compte tenu des ressources à disposition dans le milieu où nous vivons. 
Par définition, toute territorialité évolue, se modifie, se détruit et se recrée à 

8 1 
uavers le temps.~ 

Une étude privilégiant le concept de la territorialité doit donc d'abord mettre l'accent su 

l'évolution des relations hornme-temtoire. ii s'agit en fait de tenter de déterminer la nature dl 

ces liens et la façon dont ils se manifestent dans l'espace à travers les structures spatiales de 1, 

socio-économie. Dans un deuxième temps, il faut s'attarder à l'évolution de ces structures e 

aux modifications dans la relation de l'homme au temtoire qui en sont à l'origine. Au début de 

années 1990, Serge Courville définit la territorialité comme l'étude des «procès et les produit 

territoriaux en tant qu'expressions d'un système de relations existentielles et productivistes qu 
82 

cherchent à modifier les rapports avec la nature et les rapports sociaux.» La géographie de Ii 
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territorialitb qui en découle s'attache aux relations économiques et sociales qui s'inscrivent dans 

un paysage et qui contribuent à définir son identité. Ce concept renvoie au vécu des sociétés, 

aux liens ktroits qui se sont nou6s au fil du temps entre l'homme et le temtoire. Au-delà des 

formes visibles du paysage, <<se profile un système extrêmement complexe de relations qui 

expliquent la vie des sociétés, leurs structures, leurs perceptions et leur utilisation de l'espace, 
83 

ainsi que leurs productions territoriales.» Ces &tudes men& B l'aide d'un cadre conceptuel 

différent fournissent une nouvelle forme de représentation du paysage, à partir cette fois des 

manifestations de la vie de relation qui s'y inscrivent. Ces nouvelles représentations s'attachent 

au «vécu» à l'intérieur du paysage. Elles s'opposent ainsi aux représentations axées sur le 

wu». Leur incursion dans l'univers du vécu tente de rendre compte de la façon la plus exacte 

possible de la dynamique de la constitution du paysage. 
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objets dans l'espace au moyen d'une limitation de l'accès au tenitoire . Il considère la 

temtorialité comme un instrument de pouvoir social. L'histoire de l'évolution de ces moyens de 

contrôle du temtoire permet de mieux comprendre les relations historiques entre société, espace 
86 

et temps . Pour Sack, la territorialité relève donc d'abord du pouvoir. Elle est essentiellement 

une stratégie de contrôle. La théorie de Sack repose sur les raisons qui motivent un État, un 

chef, un individu à restreindre l'accès à un territoire particulier. Sa théorie tente de postuler la 

présence de certains types de restrictions territoriales formulés dans des objectifs particuliers liés 

à des contextes historiques spécifiques. Autrement dit, les contextes historiques sont liés à des 

formes de régulation spatiale particulières. Le temps est donc également centrai à cette théorie. 

les modes de contrôle de l'espace se modifiant à travers le temps. Sa théorie combine des 

tendances recherchées par différents types de restrictions de l'accès au temtoire et les effets de 

ces restrictions. il relie ensuite ces combinaisons à l'histoire des modes d'organisation des 

sociétés. La théorie de Sack privilégie une interprétation politique de la notion de territorialité. 

Elle met au second plan le vécu temtorial des sociktés pour se concentrer sur les motivations à 

l'origine du contr6le temtorial et des effets potentiels de ce contrôle sur la cohésion sociale. 
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Nous préférons nous inspirer de Ia géographie de la territorialité telle que développée pa 

Raffestin en raison de sa plus grande flexibilité et de son intérêt pour le vécu qui s'inscrit dan! 

un temtoire. Ii nous apparaît important de considérer dans une géographie historique régionale 

non seulement les différents modes de contrôIe temitorid présents, qui ont, il est vrai, un rôle 

important à jouer dans la définition et I'évolution des relations homme-territoire, mais égaiemeni 

les produits de ces structures territoriales. L'adaptation particulière de la société par rapport E 
celles-ci et la nouvelle dynamique société-territoire qui en résulte se situent au coeur dc 

l'évolution du paysage. Nous privilégierons à cette fin une étude à grande échelle des donnée: 

socio-économiques régionales livrées par les recensements décennaux de la période 1 83 1 - 1 87 1 

Ceux-ci permettront de circonscrire les stnictures spatiales de la socio-économie et leu 

évolution. Nous tenterons également de dégager la nature et la dynamique des relations homme- 

société-temtoire à travers la période. Cette analyse, jumelée à ceUe des représentations du 

paysage à travers les arts et tes sciences sociales de l'époque, permettra ainsi d'obtenir une 

vision plus intégrée des différentes composantes du paysage et d'en saisir l'évolution à travers le 

siècle. 

1.2. Présentation des sources et de la méthode 

Les types de documents à la base de cette étude sont variés. Une partie des documents 

relatifs aux représentations sont textuels. Il s'agit principalement de récits de voyage et d'une 

étude sociologique de la deuxième moitié du XIXe siècle. La plus grande partie de ces 

documents sont cependant iconographiques. Les représentations iconographiques prennent la 

forme de croquis, d'aquarelies, de lithographies et de peintures ayant pour thème le paysage 

charlevoisien à la période 1798-1900. Nous disposons en tout de 54 illustrations. La deuxième 

partie de nos sources est constituée de documents d'archives. Les plus importants sont les 

recensements décennaux de la période 1 83 1 - 187 1. Nous utiliserons conjointement à ces 

données des cartes anciennes du territoire charlevoisien réalisées au XIXe siècle et les premiers 

cadastres officiels des municipalités de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain qui datent de 188 1. 

Cette partie présente ces sources ainsi que la méthode d'analyse utilisée afin de déterminer les 

différentes représentations du paysage dont elles témoignent. 



1.2.1 Les documents iconographiques 

Les plus anciennes illustrations considérées dans cette andyse sont ceiles de George 

Hériot, qui réalise trois aquarelks à l'embouchure des rivières du Gouffre et Malbaie au tournant 

du MXe siècle. James Peachey et George Butleed Fisher ont réalisé quelques aquarelles des 

côtes charIevoisiennes et de l'embouchure de la rivière du Gouffre en 1784 et 1787. Nous 
avons toutefois exclu ces représentations de notre étude en raison de leur éloignement par 

rapport à notre période et également en raison du peu de détails supplémentaires qu'elles 

fournissent sur les représentations du paysage. Les plus récentes sont les peintures qu'a 

réalisées un peintre d'origine écossaise, William Brymner. Celui4 est considéré comme l'un 

des plus grands peinm canadiens du tournant du XXe siècle. On note entre ces deux extrêmes 

le passage de styles, de sujets et de modes de représentation divers, commandés par les grands 

mouvements artistiques et idéologiques du moment. La plupart des artistes qui ont représenté le 

paysage charlevoisien ont réalisé des paysages un peu partout au Québec et au Canada. Dans 

plusieurs cas, ils ont même réalisé des oeuvres B l'extérieur du pays, tels George Hériot, Henry 

James Warre, Philip John Bainbngge, Frederick B. ScheI1, Charles Jones Way, Frederick 

Marlett Bell-Smith, Otto Jacobi, Lucius O'Brien et Wiiam Brymner. D'autres ont été célèbres 

au Québec, comme Joseph Légaré et James D. Duncan. Leur formation et leur expérience sont 

également diverses. Alors que certains d'entre eux sont autodidactes et réaiisent de l'aquarelle 

dans un but uniquement de loisir, d'autres ont une formation artistique héritée des grandes 

écoles européennes. Ce sont des professionnels exposant un peu partout dans le monde. La 
répartition temporelle des oeuvres est plutôt inégale. Alors que l'on note une abondance de 

croquis et aquarelles pour ta période 18 19- 1824, certaines décennies sont presque complètement 

absentes, comme celles de 1830 et 1840. La production artistique ayant pour thème le paysage 

charlevoisien est cependant continue au cours du siècle et témoigne des dernières innovations 

stylistiques dans le domaine de l'art du paysage européen et nord-américain. 

Il importe également de noter que la presque totalité de ces artistes sont des étrangers, 

d'origine britannique pour la plupart. Le style de leurs représentations des paysages dans 

Charlevoix differe très peu de celles qu'ils ont réalisées à i'extérieur de la région ou de la 

province. Cette constatation suggère une nette orientation idéologique et artistique de leur vision 

de l'espace. Cette orientation particulière est tributaire des critères esthétiques du moment, du 

style artistique privilégié par le public initié ainsi que par des valeurs et des idées particulières. 

dictées par l'idéologie dominante d'un groupe social. Leurs paysages traduisent également des 



valeurs plus personnelles de l'artiste, de son rapport à l'espace, de sa perception de celui-ci e 

des sentiments qu'il lui inspire. 

Signalons finalement que ces oeuvres sont conservées dans différents fonds d'archives e 

des musées. Les Archives nationales du Canada à Ottawa possèdent une imposante coilectior 

d'oeuvres picturales réalisées par les artistes militaires et amateurs de la première moitié du XIXr 
siècle. On y retrouve égaiement des copies de gravures publiées dans les imprimés de h 
deuxième moitié du X E e  siècle particulièrement. Les tableaux des artistes professionnels son 

pour la plupart conservés dans Ies musées du Québec et de l'Ontario. Comme nous I'avon! 

mentionné plus haut, Raymond Vézina a rckiisé un inventaire exhaustif des différente: 
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représentations iconographiques du paysage charlevoisien de la fin du XVlIIe siècle aur 

années 1970. Ce répertoire est disponible au bureau du Ministère des Affaires CultureIIes d 

Québec. L'auteur y a répertorié la majorité des oeuvres disponibles. Des recherche: 

supplémentaires ont cependant été effectuées aux Archives nationales du Canada à Ottawa el 

dans des publications spéciaüsées en histoire de l'art. Ces recherches nous ont permis de 

découvrir des pièces peu connues de I'art du paysage dans Charlevoix. 

1.2.1.1 L'iconologie et l'art du paysage 

L'analyse de l'art documentaire dans Charlevoix a été effectuée en référence à la théorie 

des symboles en sémiotique telle que nous l'avons définie précédemment. Cette théorie 

considère l'icône de la même manière que le texte, la musique ou le langage, c'est-à-dire comme 
88 

un ensemble de symboles fonctiome~s . L'image est appréhendée en tant que moyen de 

communication visuelle, porteuse de messages. Les symboles qu'elle utilise sont décodés par 

l'observateur, qui en extrait la signification en référence à son langage ou code de symboles 

propre. Les symboles employés sont tributaires du contexte idéologique global de l'époque, du 

groupe social et du lieu de provenance de l'observateur. L'analyse iconologique de l'art du 

paysage s'inspire également de l'herméneutique. Elle a pour but d'extraire la signification 

idéologique d'une image artistique en la replaçant dans son contexte historique. On s'applique 

plus particulièrement à analyser les idées traduites sous forme de symboles visuels contenus 

dans cette image. L'approche iconologique tente d'appréhender les images comme des textes 

codés qui doivent être traduits à l'aide du cadre de référence de la culture de laqueiie elles sont 
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89 
issues . L'approche la plus largement employée dans ces études est celle formulée par Erwin 

90 
Panofsky . Eiie fut reprise plus récemment par des historiens de l'art, des anthropologues et 

91 92 
des géographes , notamment W. J. T. Mitchell . L'approche iconologique depasse ainsi la 

simple observation des formes visibles sur l'image (l'iconographie). Elle fournit une 
93 

interprétation globale de l'image et la situe dans l'affmation des valeurs d'une époque, d'un 

peuple, d'un espace. 

94 
Panofsky identifie trois niveaux de si&ication de l'image. Le premier appelé 

~Primary or Natural Subject Matten, identifie les formes pures, des configurations de lignes et 

de couleurs. 11 établit également leurs relations les unes avec les autres et les qualités 

expressionnelles que les divers éléments dégagent. Le second niveau ou «Secondary or 

Conventional Subject Matten,, identifie les symboles présents sur l'image. Il touche l'allégorie, 

l'histoire, le symbole qui se cache derrière une combinaison de détails. Le dernier niveau, 

«Intrinsic Meaning or Content», considère les principes sous-jacents de l'image, qui révèlent 

l'attitude d'une nation, d'une période, d'une classe, d'une religion ou d'une philosophie 

particulière. Ces caractéristiques sont traduites d'une manière plus ou moins consciente par un 

auteur. Nous nous attarderons plus particulièrement au but et à l'intention de la représentation, à 

l'expérience de l'auteur, au contexte culturel général et au milieu social dont cette représentation 

est issue, au style artistique et aux conventions, à la diffusion de l'oeuvre ainsi qu'au médium 
95 

utilisé et aux préférences du public . Nous avons choisi cette méthode puisqu'elle permet une 

interprétation détaillée de l'image. L'analyse sémiotique de l'image en référence à la théorie des 
96 

symboles permet également de la comparer à des documents textuels . 

89 
Voir Cosgrove et Daniels, 1988, p. 2. 

90 
Panofsky, E., (1972): Studies in Iconoloev. Humanistic Themes in the Art of Renaissance. Icon Editions, 

New York. 
9 1 

Voir notamment Gombrich, 1977; Cogrove et Daniels, 1988 et Gendreau, 1982. 
92 

Mitchell. 1986. 
93 

Voir Mitchell, W.J.T.. 1986. pp. 1-2. 
94 

Panofsky. 1972. pp. 3-17. 
95 

Voir Osborne, B. S.. (1984): T h e  Artist as Historical Commentator: Thomas Burrowes and the Rideau Canal: 
Archivaria, no. 17. Winter 1983-84, pp. 41-59. 
96 

L'identification de l'ensemble de ces crithes peut seule permettre une interprktation adéquate du contenu d'une 
oeuvre dans un contexte historique particulier. Voir à ce sujet Osborne, 1984, pp. 41-59. 



Noue analyse des représentations picturaies du paysage s'inspire des trois niveaux 
. 

définis par Panofski . Nous avons d'abord considéré Ies éléments ou signes sélectionnés par 

l'artiste. Ceux-ci ont été analysés d'abord de façon individuelle selon leur nature (forme, 

couleur) et leur importance ou fonction à l'intérieur de l'image: quelle place y occupent-ils? sont- 

ils conformes à leur apparence réelle? témoignent45 d'une convention artistique particulière? 

Nous avons également effectué des analyses de contenu A partir de ces éléments. Ces analyses 

ont permis de comparer et de regrouper les oeuvres à partir des signes communs à plusieurs 

d'entre elles. Nous avons par la suite regroupé ces signes par thèmes. Ces thèmes ont été 

définis d'une part en référence au profil socioéconornique régional obtenu lors de l'analyse 

spatiale des données agraires, industrielles et démographiques du recensement nominatif de 
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183 1 . Nous avons d'autre part considéré dans cette typologie les signes relatifs aux valeurs 

recherchées dans l'esthétique du paysage par les arcs au cours du siècle, comme l'aspect 

sauvage, exprimé à travers la montagne et la forêt. L'hydrographie fait également l'objet d'une 

attention particulière des artistes qui l'intègrent à leurs représentations en fonction de règles 

esthétiques précises. La place de l'urbanité dans le paysage varie fgalement en fonction de 

l'idéologie à la base de l'esthétique du paysage. Nous avons finalement classifié des sirgnes 

privilégiant la présence de certains traits cuIturels dominants à l'intérieur du paysage qui 

témoignent d'une représentation particulière de la nationalité, par l'étranger et par l'artiste natif. 

Signalons que certaines catégories peuvent appartenir à plus d'un champ. Par exemple, Ie 

village exprime d'une part un élément de la structure de la socio-économie locale liée à 

l'échange, mais il relève également de la représentation de la culture québécoise ainsi qu'à une 

certaine expression de l'urbanité à travers le paysage rurai. Notre but n'est pas ici de définir des 

champs précis permettant de découper I'évolution de composantes idéologiques au cours du 

siècle, mais plutôt de rendre la lecture des images plus systématique et de pondérer la récurrence 

de certaines fonctions et valeurs attribuées au paysage. Ces thèmes permettent également de 

regrouper des descripteurs complémentaires ou synonymes, et d'obtenir une vision plus intégrée 

du contenu de l'iconographie. 

Les thèmes que nous avons dégagés sont les suivants: dans la socio-économie, nous 

avons regroupé les signes relatifs aux fonctions agricoles visibles sur les oeuvres (champs, lots, 

récolte. fermes, clôtures, etc.), les signes relatifs aux mouIins et fabriques, aux infrastructures 

de transport (routes et ponts), aux moyens de transport terrestres 
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traîneaux, etc.), au village (village, rues, etc.), à l'habitat, à la navigation (bateaux, canots, etc.), 

aux instaii ations portuaires (quais, débarcadères, mouillages) et à la villégiature (villas, hôtels, 

activités de loisir, etc.). Dans les éléments du paysage relatifs à l'esthétique, nous avons retenu 

le caractère sauvage exprimé à travers la montagne et la forêt, les ruines ainsi que la présence de 

l'hydrographie dans le paysage (fleuve, rivière, ruisseau, etc.). Les traits culturels sont 

exprimés à travers ceux relatifs à la religion (l'église, la chapelle, Ies croix de chemin, etc.) et 

aux occupants, divisés en deux signes, les habitants et les Amérindiens. Quelques autres thkmes 

ne s'insérant pas dans ces catégories ont kté ajoutés, comme les maisons de campagne. À un 

second niveau, nous avons analysé l'agencement des signes à l'intérieur de l'image afin de 

dégager l'ordre établi par l'artiste panni ceux-ci et la recherche expressionnelle qui s'en dégage. 

Nous avons dors accordé une attention particulière aux nomes et aux styles artistiques en 

vigueur B l'époque de la réalisation de l'oeuvre. Le troisième et dernier niveau considère le 

contexte plus large de la production de l'image défini plus haut. 

Une analyse du contenu symbolique des images considérées nous a permis de dégager 

cinq groupes différents dans la représentation de l'espace charlevoisien. La première période, 

qui couvre le premier tiers du XlXe siècle, plus précisément entre 1798 et 1824, est marquée par 

Ies représentations effectuées par les artistes militaires et les représentants de l'empire 

britannique en général. C'est la représentation de type «topographique» qui domine au cours de 

cette période. On privilégie alors les éléments révélant le côté isolé et sauvage du paysage. À la 

deuxième période qui couvre les années 1830 à 1858, on perçoit l'émergence du Romantisme 

dans la représentation du paysage charlevoisien. On offre alors des vues plus bucoliques des 

établissements villageois et des campagnes. Le nationalisme des élites canadiennes-françaises 

apparaît également. La deuxième moitié du siècle est marquée par une représentation très 

romantique de I'espace qui s'exprime dans les premiers imprimés à grand tirage comme 

Picnwesque C d a ,  mais également à travers l'oeuvre de peintres comme Charles Jones Way, 

Lucius O'Brien, Frederick Marlen Bell-Smith et Daniel Wilson. Ces vues romantiques du 

paysage ont cependant une deuxième dimension, celle de l'expression d'une identité canadienne, 
révélée par la diversité de ses paysages naturels régionaux. L'académisme français fait 

égaiement son apparition dans les représentations du paysage charlevoisien à travers les oeuvres 

de William Brymner. C'est le romantisme de la vie quotidienne à la campagne, centrée autour de 

la ferme et du calendrier agricole, qui domine ces oeuvres. 

Faire une analyse de l'art du paysage dans Charlevoix au XIXe siècle, c'est également 

faire l'analyse de l'évolution de l'art du paysage européen et des systèmes de représentation qui 

le sous-tendent. Ces représentations picturales ne fournissent que peu d'indices sur le vécu 



territorial régional, si ce n'est qu'A travers une cristallisation de ses formes les plus évidentes (e 

les plus archai'ques) sur le temtoire. Les silences de ces images sont nombreux quant 

I'évolution du paysage régional, et pour cause, puisqu'elles sont tributaires d'idéologie 

conservamces privilégiant le passé nuai canadien et québécois. La modernité es 

systématiquement évacuée de ces représentions qui se concentrent sur les traits traditionnels di 

paysage. EIles en font une image idéale du paysage québécois et canadien, en référence à de. 

idéologies agriculturistes et passéistes. C'est un paysage mythique. 

1.2.2 Les récits de voyage 

Nous nous pencherons sur quatre récits de voyage dans Ia région réalisés entre 1807 e 

1882. Ces récits de voyage sont étalés au cours du siècle et représentent des période: 

temporelles à peu près égales. Le premier est celui George Hériot réalisé en 1807. Le seconr 

est celui de Joseph Bouchette en 18 15. Le troisième est daté de 1850 et il est rédigé par Johr 

Jédmiah Bigsby . Le dernier finalement date de 1882. il s'agit de la description du paysagc 

régiond effectuée par la publication Picturesque Canada. Ces récits ou comptes-rendus de visitt 

ont été réalisés encore une fois dans des buts divers et par des individus d'origine et dt 

formation très différentes. Ils sont la plupart du temps (sauf la description de Bouchette' 

accompagnés de gravures illustrant des points de vue particuliers. Ces images viennent appuyei 

tes descriptions textuelles de leurs auteurs. 

Ces quatre textes possèdent certains éléments en commun. D'abord, tous représentent le 

regard de l'étranger sur la région, le premier contact avec un paysage. Le style littéraire de: 

descriptions contient également des similarités. Celui-ci est narratif et souvent empreint de 

romantisme. Toutefois la façon dont ce paysage est appréhendé W e r e  d'un individu à l'autre 

Les facteurs déterminants dans les éléments mis en valeur par chacun des auteurs sont les mêmes 

que dans le cas des artistes. Il s'agit du but et de l'intention de la description, de Ia formatior- 

académique de l'auteur, le style littéraire privilégié de l'époque ou de la discipline, l'idéologie 

dominante, les valeurs personnelles et la vision particulière de l'espace par l'auteur. Voici donc 

une présentation de ces textes, comprenant d'abord des informations personnelles sur l'auteur. 

le contexte général de la réalisation du texte et un bref aperçu de son contenu. 



1.2.2.1 Le récit de George Bériot 

Ii s'agit du premier texte descriptif de la région realisé au XIXe siècle. 11 est rédigé par 

l'artiste et maître de poste George Heriot. Hénot est arrivé au Canada en 1791 en qualité 

d'attaché à Ia Trésorerie de I'annee britannique. Ii a par Ia suite occupé un poste de haute 

direction des postes de la colonie canadienne de 1800 à 18 16. Au cours de cette période, il 

réalise de nombreuses aquarelles un peu partout au Canada. II s'agit de I'un des artistes les plus 

connus et les plus productifs de cette période. En 1807, Hériot est assistant maître de poste à 

Québec. Pendant son affectation, il peint des scènes Ie long des routes postales de la campagne 

entre Tadoussac et Québec. II publie également un volume où il effectue une description de ses 
99 

voyages au Canada à l'intérieur duquel il consacre quelques pages au paysage charlevoisien. 

George Hériot s'intéresse d'abord à la description des paysages et y joint des commentaires sur 

le mode de vie des habitants, le commerce et les communications. Son style littéraire est 

narratif, quoique soigné et empreint de poésie. Il effectue des descriptions très romantiques des 

paysages, où il s'attache à rendre leur beauté et leur majesté. 

1.2.2.2 La description topographique de Joseph Bouchette 

il s'agit de la seconde description du paysage disponible au XIXe siècle. Elle est 

effectuée huit ans après celle de George Hériot. En 18 15, Bouchette est arpenteur général de la 

province du Bas-Canada. Il entreprend un vaste travail de compilation de données dans le but de 

dresser une carte à grande échelle de la province ainsi qu'un ouvrage statistique et descriptif 

devant accompagner cette carte en 1807. La region de Charlevoix est présentée dans ce vaste 
100 

ouvrage . Celle-ci partage avec la description de George Hiriot une préoccupation pour les 

ressources, les communications et Le commerce dans la région. Tous deux sont des 

fonctionnaires coloniaux formés à l'observation et à l'inventaire des ressources d'un territoire. 

Cependant les deux ouvrages n'ont pas le même objectif. Le travail de Bouchette est réalisé 

dans un but professionnel précis. Sa carte constituera d'ailleurs un outil précieux pour 

l'administration coloniale. En conséquence, ses descriptions ont un caiictère très technique. 

99 . . 
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Ce style est celui privil6gié par la pratique scien~que de l'&poque qui est alors 

préoccupée par l'inventaire et la classification. Cette préoccupation touche les ressources, les 

populations, la botanique, la géologie, etc. Les sciences naturelles et sociales sont alors en 

pleine éclosion. Les gouvernements coloniaux utilisent ces nouvelles sciences afin d'établir un 

meilleur contrôle sur les territoires conquis. Le vaste inventaire que fait Joseph Bouchette de la 

province du Bas-Canada s'inscrit dans cette volonté de connaissance et de contrôle des 

nouveaux territoires coloniaux de l'empire. George Hériot réalisait toutefois ses observations 

dans un cadre scientifique moins rigide. Elles devaient accompagner ses aquarelles; son style 

était nettement plus poétique. On y observe une nette préoccupation pour ['esthétique des 

paysages visités. Signalons finalement que Bouchette était également formé à la technique de 

l'aquarelle. il en a réalisé plusieurs dans la province qui illustrent cet ouvrage de description du 

temtoire, mais aucune n'avait pour thème Charlevoix. 

1.2.2.3 Le plaidoyer romantique de John Jeremiah Bigsby 

Bigsby est également un fonctionnaire colonial. Il est Zi  la fois docteur en médecine, 

géologue et artiste amateur. Ii arrive au Canada en 181 8 en qualité de médecin dans les forces 

armées britanniques. L'année suivante, il entreprend un relevé gkologique de la province du 

Haut-Canada. Il visite Charlevoix une première fois au cours de cette même année. Ii y 
retourne en 1823. 11 est également secrétaire de la Commission de la Frontière en 1822 et il 

travaille sur le tracé de la frontière internationale entre le Canada et les États-unis. Il rentre en 

Angleterre en 1827 où il pratique de nouveau la médecine. Entre 18 19 et 1825, ses fonctions de 

géologue et de commissaire aux frontières l'ont amené à voyqer un peu partout au Canada. Au 

cours de ses voyages, il a tenu un journal de voyage et kalisé des croquis à travers l'Ontario, le 

Québec et la région du sud de la baie d'Hudson. Ii a publié un compte rendu de ses voyages a 

Londres en 1850 dans un ouvrage en deux volumes intitulé n e  Shoe and Cmoe or picmres of 
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travel in the Canados . 

À la fin de l'été 1819, le Dr. Wright, ami de Bigsby, l'invite à l'accompagner à la Baie- 
1 O2 

Saint-Paul par voie terrestre, en contournant te Cap Tourmente et en longeant le littoral . 

Pendant sa deuxième visite dans Charlevoix, il est chargé dune étude de la géologie de la région 
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de La Malbaie. John J. Bigsby sera l'un des premiers artistes, avec John Arthur Roebuck, à 

fournir un aperçu des établissements de i'int6rieur des vallées de Baie-Saint-Paul et La Malbaie 

dans Charlevoix. Lors de ses visites, Bigsby est séduit par la beauté du paysage et Ie mode de 

vie pittoresque des gens qu'il rencontre. Sa description de ses impressions de voyage dans 

Charlevoix s'étend sur 43 pages et il réalise une dizaine de croquis des paysages des vallées de 

Baie-Saint-Paul et La Maibaie principalement. Quatre d'entre eux seront publiés sous forme de 

lithographies dans son volume en 1850. 

La narration du paysage charlevoisien effectuée par Bigsby est typique du récit de 

voyages de l'époque. Ii donne une description littéraire des formes du relief et y joint quelques 

considérations sur la géologie, le climat et la végétation particuke des lieux visités. Il s'attache 

notamment au caractère grandiose et poétique des paysages et à I'aiIure pittoresque des 

établissements. Son style littéraire est soigné et empreint de poésie. Il donne en même temps 

une touche d'exotisme à ses descriptions. Le récit de Bigsby possède un contenu 

ethnographique beaucoup plus riche que les textes précédents. Il signale d'ailleurs au cours de 

son récit son désir de rencontrer «a true native», un habitant typique de la région. El décrit de 

façon détaillée ses rencontres avec les individus et ses impressions lors de celles-ci. Il présente 

réellement des «moments ethnographiques». Ces (<moments» laissent cependant souvent 

transparaître son éducation et ses valeurs de la bourgeoisie britannique de la première moitié du 

XIXe siècle, caractérisés par une vision très eurocentrique et paternaiiste de cette société. Sa 

vision du Canada et de la région de Charlevoix est très idédisée. Il parle de la grandeur et de la 

majesté du paysage, de son abondance, de sa beauté et de ses richesses. Il met également en 

évidence dans l'introduction de son volume l'urgence de coloniser les vastes étendues de terres 

disponibles au Canada. L'air pur et l'eau cristalline des Grands Lacs sont pour lui le refuge tout 
1 O3 

indiqué contre la misère et les crimes de la vilie . 

1.2.2.4 Picturesque Canada: the country as it was and is 

104 
Piciuresque C a .  apparaît en 1882 . Cette publication fait écho à des publications 

similaires en Grande-Bretagne et dans les «nouveaux mondes». On présentait alors dans ces 

publications les plus beaux paysages des régions visitées ainsi qu'un commentaire sur la 

protection des campagnes contre les ravages de I'industrie capitaliste. L'apparition de ce type de 
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publication est liée à la mode du tourisme romantique qui fait son apparition un peu partout er 

Amérique du Nord à partir du milieu du XIXe siècle. Elle fait suite au mouvement initié er 

Europe. Cette vague de tourisme est stimulée par l'apparition de nouveaux moyens & 

transport, plus confortables et plus rapides, le train et la navigation à vapeur. L'apparition de 

l'imprimerie de masse joue également un rôle important dans ia diffusion de l'imagerie sur le 

paysage. De nombreuses publications apparaissent à ce moment en réponse à un besoin suscité 

par cette nouvelle mode des voyages de plaisance dans les provinces britanniques et dans le: 

nouveIIes colonies. C'est l'époque du «Grand Tour» en Angleterre. 

Pimiresque ÇMada était destiné à des professionnels des centres métropoIitains du 
Canada central. Son éditeur, George Monro Grant, était l'un des fondateurs de l'Église 

1 O5 
presbytérienne du Canada . PI a également été recteur de la Queen's University à Kingston, où 

il enseignait la théologie. il est l'un des membres fondateurs de l'Académie Royale du Canada. 

L'aide aux démunis et l'éducation constituaient les grandes préoccupation sociales de Grant. 

En raison de son effet dévastateur sur le niveau de vie des classes inférieures, Grant était opposé 

à l'industrialisation capitaliste qui se développait alors au pays. 11 faisait égaiement preuve d'un 

grand patriotisme qui puisait dans sa foi chrétienne. Selon Grant, l'Empire britannique était 
106 

appelé à remplir une mission divine au Canada . II souhaitait la création d'une unité 
1 O7 

spirituelle entre les différents groupes culturels canadiens . Son oeuvre littéraire a également 
retenu l'attention de ses contemporains, notamment à travers Ocem 10 Ocean, un grand récit de 

voyage dans l'ouest canadien parcouru en compagnie de Sanford Flemming, l'ingénieur en chef 

du chemin de fer de la Colombie-Britannique. il donne une philosophie de conservation à 

Picnrresque Canada, en accord avec sa propre vision du pays et de ce que devrait être son 

développement social et économique. La publication est centrée sur la perception du caractère 

«Picturesque» des paysages chez la classe moyenne. Ces goûts esthétiques demeurent 

cependant dictés par les autorités du monde artistique européen. Le romantisme du passé 

canadien est omniprésent dans les pages de Picturesque Canada. Cette orientation idéologique 

trouve son origine dans l'ère industrielle. Les tenants de ce mouvement soutiennent que le 

développement industriel s'accompagne d'une perte de terres agricoles qui met en danger le 

caractère rural original du Canada. Le mouvement industriel doit donc être surveillé de près afin 
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de protéger les paysages typiques du Canada . Les peintres de ce mouvement se mettent alors 

à parcourir le pays afin de saisir I'essence ses paysages maux avant le passage dévastateur de 

l'industrie. 

Les textes qui accompagnent ces images viennent appuyer le caractère traditionnel des 

paysages. Dans Charlevoix, en plus d'une description romantique du paysage grandiose de la 

rkgion, on s'attarde à souligner le peu de modifications qu'il a subies depuis les débuts de son 

occupation à la fin du XVIXe siècle. Le mode de vie de la population regionale est décrit comme 

très pittoresque, fidèle aux coutumes des ancêtres. LE style littémire est très romantique. La 
nostalgie face à un espace naturel exceptionnel menacé de destruction par l'industrie capitaliste 

est égaiement apparente. 

1.2.2.5 Méthode d'analyse des textes 

Notre méthode d'analyse des descriptions textuelles du paysage régional est similaire à 

celle des représentations iconographiques de celui-ci. EUe s'inspire de la sémiotique. Nous 

nous penchons sur le contenu symboiique des textes, à la façon dont ceux-ci sont combinés et 

les messages qu'ils révèlent. Nous accordons une attention particulière aux catégories définies 

dans l'étude de l'iconographie afin de mieux évaluer le paysage qui émerge de ces descriptions 

textuelles. Notre méthode d'analyse privilégie non seulement l'étude du contenu symbolique de 

la représentation, mais également le contexte entourant sa réalisation. Le style littéraire sera 

également considéré. ii est souvent rév6lateur d'une orientation idéologique particulière et du 

but de la représentation. Nous tenterons égaiement de dégager les valeurs et les jugements 

personnels de l'auteur qui transparaissent dans son texte et d'une façon plus globale, la présence 

d'une idéologie particulière. Le contexte général entourant la réalisation de l'oeuvre tient compte 

du lieu de provenance de l'auteur, de l'époque à laquelle il a réalisé ce texte, de son profil 

socioprofessionnel, de son intention, des normes concernant la rédaction des récits de voyage et 

des préférences du public. Nous tenterons de déterminer ces éléments à l'aide des informations 

disponibles sur l'auteur. 
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1.2.3 L'étude sociologique de C.-H.-P Gauldrée-Boilleau 

La première véritable étude sociologique de la population charlevoisieme date de 1862. 
109 

Elle est réalisée par le sociologue français Charles-Henri-Philippe Gauldrée-Boilleau . Celui- 

ci est un élève du sociologue français Frédéric Le Play et il est membre de la Société d'économie 

sociale de Paris. Gauldrée-Boilleau est également un diplomate français. Il a occupé les postes 

de consul de première classe à Que- et a par la suite été nommé consul général pour les 

colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Il a recueilli les éléments de sa monographie sur 
110 

Saint-Irénée en 1862 . L'étude de Gaudrée-BoilIeau est effectuée dans une période de 

recherche de l'identité de la société qué&oise qui débute au milieu du XIXe siècle. On tente 

alors de définir cette identité en fonction de traits culturels originaux, hérités de la France. Cette 

période est marquée par l'apparition de nombreuses études de terrain, rialisées par des 

folkloristes, des ethnologues et des sociologues. Ces études sont guidées par une variété de 

regards idéologiques. Elles ont cependant presque toujours une tangente nationaliste. Elles 

recherchent des communautés rurales qu'elles imaginent isolées, authentiques et 
I l l  

autosuffisantes . 

Le projet de Gauldrée-BoiIleau est de réaliser une monographie du paysan de Saint- 

Irénée dans l'objectif de mieux connaître Ie milieu rural canadien. Il utilise à cet effet la méthode 

et le cadre conceptuel de Frédéric Le Play. Son cadre de référence est l'unité sociale de base, la 

famille. Il sélectionne une famille représentative de la région et collecte le plus d'informations 

possible sur celle-ci. Il s'attache particulièrement à caractériser celle-ci en tant que représentante 

de la «famille-souche» candienne-française. Il la cite comme un exemple d'enracinement dans 

son milieu. Cette référence à la «famille-souche» est un emprunt direct à la sociologie française 

de Le Play. Ce concept relève cependant des formations sociales des vieilles régions françaises 

de terroir plein. Les régions du Bas-Canada sont d'occupation beaucoup plus récente et sont 

toujours en formation au plan sociologique et géographique au XIXe siècle. Le contexte de 

peuplement est de type ouvert, ce qui signifie que des terres agricoles sont toujours disponibles 
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à la colonisation. C'est donc à partir de postulats sociologiques européens que Gauldrée- 
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Boilleau entreprend son étude du «paysan» de Saint-Mn&. 

Gauldrée-Boilleau se rend donc à Saint-Irénée en 1862. C'est son vieil ami, l'abbé Jules 

Mailley, curé de Saint-Irénée et d'origine française, qui conduit Gauldrée-BoiIieau chez Isidore 

Gauthier, le paysan typique de Saint-Irénée qui sera le principal objet d'étude du sociologue. 

L'étude de Boilleau est divisée en quatre parties, ii la manière de la méthode d'analyse initiée par 

Le Play. La première partie est consacrée à la définition du lieu, de l'organisation industrielle et 

de la famille. La seconde partie présente un inventaire complet des moyens d'existence 

matérielle de celle-ci. La partie suivante est consacrée au mode d'existence de la famille fleurs 

habitudes alimentaires, sociales et religieuses). La dernière présente son histoire, les moeurs et 

institutions assurant son bien-être moral et physique. La propriété agricole et l'Église catholique 

en sont les deux supports. 

L'étude de Gauldrée-Boilleau possède une orientation idéologique marquée. On y 
remarque en effet l'influence de l'ultramontanisme, mouvement idéologique clérico-conservateur 

prônant la suprématie de &lise sur l'État. La religion catholique s'affirme dans cette idéologie 

comme la première autorité sociale et morale dans les campagnes et les villes du Québec. Cette 

idéologie fait également la promotion de l'agriculture de subsistance, présentée comme le seul 

mode de vie permettant de sauvegarder les qualités morales et physiques de la «nation>, 

canadienne-française. En conséquence, eiie est opposée à l'industrie et à l'urbanisation, jugés 

responsables des malheurs du peuple. Ces postulats sont évidents dans l'étude du paysan de 

Saint-Irénée. Le ménage d'Isidore Gauthier (et d'une façon plus générale de la population du 

reste de la paroisse) est présenté comme l'exemple parfait de Ia famille fortement enracinée au 

sol. Ses moeurs et ses vertus sont jugées irréprochables, cenuées autour de la pratique de 

l'agriculture familiale et du respect des valeurs dictées par lT&lise catholique. 

La représentation qui en découle est celie d'une juxtaposition de cellules familiales 

autosuffisantes et repliées sur elles-mêmes. L'existence de ces cellules familiales repose sur la 

pratique d'une agriculture de subsistance relativement diversifiée. Quelques activités 

secondaires artisanales sont également associées à l'agriculture. Ces celluIes familiales sont 

toutefois unies par un fort esprit d'entraide communautaire. La vie de relation est réduite au 

minimum dans le paysage. L'aire villageoise semble jouer un rôle mineur comme centre 

d'échanges entre ces exploitations agricoles indépendantes. Elle est d'ailleurs absente de la 
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monographie de Gauldrée-Boilleau. Un autre élément qui émerge de ce paysage est la paroisse 

centrée autour de l'église catholique. Elle est présentée comme la principale institution 

responsable de la vie à ia fois civile et morale des habitants. Le paysage est également statique. 

11 est le prototype de la stabilité et de l'enracinement de la population. 

1.2.4 Les recensements nominatifs et la carte ancienne: pour une analyse spatiale du paysage 

Notre objectif, dans cette partie, est de présenter les sources servant à reconstituer le vécr 

qui s'inscrit à l'intérieur du paysage. Notre analyse privilégie l'évolution de la trame spatiaie dr 

la socio-économie, en tentant d'en extraire l'évolution des fonctions d'échange et des faits dt 

circulation à l'intérieur du territoire. Une étude qui combine les recensements nominatifs et 1: 

carte ancienne permet de dégager les structures spatiaies de l'économie et de la population, e 

d'en mesurer l'évolution au cours de la période. Nous nous attacherons plus particulièrement i 

l'évohtion de la structure de la production agricole, de la propriété foncière, de la démographie 

du profil socioprofessionnel des habitants, des fonctions présentes dans l'aire villageoise, de 1: 

croissance de la petite industrie et des fonctions d'échange en général. Voici une présentation dt 

ces sources et de la façon dont elles sont utilisées dans cette étude. 

1.2.4.1 Les recensements nominatifs 

Nous disposons de cinq recensements nominatifs pour la période 183 1 - 187 1. L'ur 

d'entre eux cependant, celui de 1842, est presque inutilisable en raison de données manquante! 

représentant tout te sud-ouest de la région, soit les paroisses de Petite-Rivière-Saint-François e 

Baie-Saint-Paul, la plus populeuse de l'époque. Ces recensements étaient commandés par Lc 

gouvernement coloniai, puis canadien de l'époque. En conséquence, leur contenu varic 

considérablement d'une décennie à l'autre, selon les besoins en information du gouvernement dc 

I'époque. Les plus anciens sont évidemment les plus pauvres en information. Le recensemen 

de 1831 ne contient que la déclaration du chef de ménage. On s'intéresse alors plu: 

particulièrement à la composition du ménage, aux professions, à la taille des propriétés, au] 

grandes cultures céréôlières, à l'élevage et à la petite industrie (moulins et fabriques). Lc 

recensement s'enrichit tout au long du siècle et se fragmente en plusieurs tableaux, regroupan 
des thèmes particuliers de la vie économique et sociale des ménages. Ainsi, en 1871, lt 

recensement est subdivisé en neuf tableaux intégrant de nombreuses facettes de la socio 

économie locale, tant au niveau des caractéristiques de la population que de l'industrie et di 

commerce. 



Cette variation du contenu des recensements rend dificile 176tude de certaines activités 

économiques qui sont absentes en début de période Oa production textiIe par exemple n'est pas 

répertoriée en 183 1). Non seulement le contenu des recensements n'est pas homogène, mais 

son découpage temtorial non plus. Les recenseurs (ies prêtres la plupart du temps) regroupent 

les habitants par concessions ou groupes de concessions, selon leur gré. Comme il n'y a pas de 

cartographie officielle de la région - tout juste quelques plans de seigneurie épars - le recenseur 

se fie à sa connaissance du temtoire afin de localiser Ies habitants. Nous avons pu constater 

certaines erreurs de délimitation des territoires, dont des inversions complètes de rangs. De 
nouveaux territoires s'ajoutent également au fil du temps. La toponymie ré& souvent à une 

toponymie locale qui W e r e  du nom officiel du rang. Il est donc nécessaire de refaire Ia 

cartographie des secteurs de recensements pour chaque décennie afin d'obtenir la localisation la 

plus précise possible des habitants. 

Le recensement comporte égaiement des sources d'erreurs relatives à la copie manuscrite 

de celui-ci, notamment des problèmes de Iisibilité de certains caractères et des erreurs de calcul 

dans les colonnes de données statistiques. La mise sur support informatique des données 

permet cependant de corriger une bonne part de ces erreurs. Ii faut également composer avec 

certaines erreurs d'inscription du recenseur qui, par exemple, néglige souvent de compter le chef 

dans le total du ménage en 183 1 et sous-enregistre certaines professions comme les navigateurs 

et les journaliers. En 185 1, des professions sont amibuées à de jeunes enfants et les fils de 

cultivateurs sont enregistrés comme journaliers. De plus, iI faut être attentif à l'ordre des 

feuillets rnicrofilmés. Le recensement de 1831 comporte des erreurs de localisation de certaines 

pages, qui se retrouvent classées dans une paroisse différente de celle à laquelle elles 

appartiennent réellement. Toutefois, les sources d'erreurs diminuent au cours du siècle et le 

recensement tend à être plus rigoureux. Ces sources doivent donc être utilisées avec prudence 

afin d'en extraire des renseignements les plus exacts possible et d'éviter de répéter les erreurs 

liées à la source. 

1.2.4.2 La carte ancienne 

La couverture cartographique de la région de Charlevoix au cours des années 1830- 187 1 

est très inégale. Aucune obligation legale n'est faite au seigneur de fournir des relevés 

cartographiques de sa seigneurie, à moins d'une demande spéciale de l'administration coloniale. 

Le seigneur effectue des relevés cartographiques la plupart du temps lors de la vente de la 



seigneurie ou en cas de litige concernant ses limites. Parfois cependant, certains seigneur! 

tiennent des registres méticuleux de leur seigneurie. Les plans cartographiques sont alors plus 

abondants. Dans la région de Charlevoix, la plupart des plans seigneuriaux datent de la période 
I l 3  

18 10-1 8 12 . Beaucoup de plans de seigneuries ont été réalisés au cours de cette période a 

Bas-Canada, alors que la nouvelie administration coloniale réclame aux seigneurs une preuve de 

possession de leur seigneurie ainsi que des détails sur leur étendue. Ces plans seront par la suite 
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utilisés par Joseph Bouchette pour dresser sa carte du Bas-Canada en 18 15. Cette carte serz 

mise à jour en 183 1. Elle a été un outil précieux nous permettant, avec l'aide des plan: 

seigneuriaux et des recensements, de déterminer les limites du territoire effectivement occupl 

durant la première moitié du XIXe siècle. D'autres plans seigneuriaux et des plans particulier: 

relatifs à l'implantation de routes, à la chasse et à la pêche sont également disponibles pour k 

milieu du siècle. Nous disposons égaiement d'une dizaine de plans d'arpenteurs touchant de: 

points précis du temitoire qui viennent enrichir l'information que nous possédons sur le 

découpage tem tonal. 

Pour la seconde moitié du siècle, nous avons pu utiliser le premier cadastre officie1 de: 

municipalités de CharIevoix qui date de 188 1. Le tracé des rangs a peu changé au cours de 12 

seconde moitié du siècle. Le cadastre, en plus d'illustrer le découpage tenitonal à une échelle 

très fine, celle du Iot individuel, est accompagné du nom du ou des propriétaires de chacun de 

ceux-ci. Cette liste nous permet de localiser plus précisément les habitants signalés at 

recensement de 187 1. Les cartes des anciennes municipalités de comté et du cadastre actuel de 

Charlevoix nous ont également permis de déterminer des changements dans les limites de 

certaines concessions et nous ont fourni un support pour la saisie numérique des fond: 

cartographiques. 

1.2.4.3 Méthode d'analyse spatiale du territoire de la période 183 1 - 1 87 1 

Les recensements nominatifs énumérés précédemment ont été placés sur suppon 

informatique à l'aide du logiciel Hélix Express, un logiciel de base de données relationnelle: 
opérant sur un système de type Mac Intosh. Cette saisie a fait l'objet d'un projet de recherche 

conjoint entre I'IREP de I'Université du Québec à Chicoutimi et le laboratoire de géographit 
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historique de I'Université Laval. Chaque recensement constitue une base de données distincte 

Les informations contenues dans ces fichiers ont été analysées et cartographiées à l'échelle dr; 

rang grâce B la cartographie effectuée à l'étape précédente. Il devient ainsi possible d'obtenir une 

répa-tition spatiate de certains phénomènes et leur évolution à travers le temps. II est égalemeni 

possible de jumeler à ces données d'autres informations provenant d'actes notariés et de 

documents d'archives divers permettant d'enrichir l'information sur Ia socio-économie 

régionale. 

Cette méthode, prenant appui sur l'analyse spatiale à partir d'une approche de type 
reIatiomelle héritée de la notion de territorialité, nous permet de mieux comprendre l'évolution 

de la socio-économie Iocale au XMe siècle. L'analyse des représentations effectuées au XTXe 

siècle vient enrichir ce portrait en révélant une seconde dimension du territoire charlevoisien, 

celui de l'imaginaire dont il est investi. L'originalité de notre thèse est d'intégrer ces deux 

dimensions du paysage, celui du tissu de relations dont il est le support, mais également de sa 

symbolique culturelle, soit la façon dont il est perçu et représenté en référence aux grands 

courants idéologiques et esthétiques du XMe siècle. Nous croyons qu'il s'agit de deux 

composantes essentielles du paysage, complémentaires l'une de l'autre. La construction d'un 

paysage est liée au mode de représentation des groupes humains, qui est à la base de sa 

perception, des idées et des valeurs dont on l'investit et des différentes visées dont il est I'objet. 

Le paysage constitue L'actuaIisation de ce processus dans l'espace. Le territoire est constamment 

I'objec de réévaluations et de réinterprétations qui contribuent à long terme à son évolution. 

Ainsi, les structures spatides de la socio-économie charlevoisienne témoignent des mouvements 

idéologiques qui tentent de définir la nation ~a..adie~e-française et des représentations de 

l'espace qui en découlent au XIXe siècle. L'évolution du paysage a également été affectée par 

un apport idéologique étranger: le Romantisme. Ce mouvement a introduit une nouvelle 

fonction économique dans la région qui a modifié l'évolution du paysage à partir du milieu du 

XIXe siècle. II s'agit du tourisme. L'analyse des représentations du paysage jumelée à celle des 

structures spatiales et de la dynamique interne de la socio-économie nous permettent d'obtenir 

une vision plus intégrée du paysage et de sa complexité. 





Ce chapitre présente les premières étapes de I'occupation du temtoire charlevoisien et les 

premiers systèmes de représentation qui l'ont façonné. Cette étape est essentielle à une 
compréhension de la socioéconomie I o d e  dans une perspective géohistorique. Elle permet de 

comprendre les idéologies à la base de la constitution du territoire tel qu'il apparaît au XIXe 

siècle. Les formes issues de ces systèmes d'idées sont toujours présentes dans le paysage. 

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les systèmes de représentation sont à la base de 

Ia transformation d'un espace en temtoire. four qu'un espace quelconque, dénué de toute 

action ou de toute représentation humaine devienne un territoire, un acteur doit se l'approprier de 

façon concrète ou abstraite. Cette appropriation implique la projection d'un système sémique, 

tout comme à l'intérieur de n'imprte quel processus de cornm~nication"~. C'est ce système 

sémique qui détermine le type de représentation qui sera fait de l'espace et les actions qui seront 

mobilisées afin de le transformer. Les propriétés douées à l'espace sont celles mises au jour 

par les codes et tes systèmes ~érni~ues"~.  

Selon Claude Raffestin; «une population s'organise, vit et se perpétue par et à travers la 

msfomation d'un espace en territoire et aussi par la modification de ses propres rapports 

sociaux.~l" il s'agit donc d'une dynamique qui agit sur la longue durée entre l'homme et le 
territoire d'une part, et l'homme et la société d'autre part. La modification des relations entre 

l'homme et le territoire résulte d'un changement de Ia représentation de celui-ci de la part du 

groupe social. La modification du rapport à l'espace induit à son tour des changements dans les 

rapports sociaux. Les trois composantes du système sont donc intimement liées. Ce chapitre 

présente dans une première étape la mise en place du territoire charlevoisien à travers les enjeux 

de la société coloniale française puis britannique des XVIIe, XVme et XrXe siècles. La 

seconde partie est consacrée aux premières représentations du paysage au XIXe siècle et les 

nouveaux systèmes symboliques qu'elles y introduisent. Dans une troisième étape, nous 

présenterons un portrait du paysage au début du XIXe siècle tel qu'il apparaît à travers les 

représentations textuelles et iconographiques de Ia période. 

III Voir le chapitre 1 .  
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Uto~ies et construction territoriale 

L'occupation du territoire charlevoisien est liée aux différentes utopies projetées par I'éliti 

sociale de la France sur le nouveau temtoire coloniai. Ces utopies ont donné lieu à I'expressioi 

d'enjeux territoriaux, iiés au type de société à bâtir en Nouvelle-France. Deux représentations di 

l'espace découlant de ces utopies se sont affrontées dans le paysage charlevoisien dès 1; 

deuxième moitié du XVIIe siècle. La première est celle de l'élite politique de la nouvelle coIonie 

représentée par l'Intendant Talon qui, avec le ministre Colbert, met en place un véritabli 

programme de développement du territoire de la Nouvelle-France. Il voit l'opportunité, sur ceni 
Il8 

surface encore vierge, de construire «un grand Royaume* . Au moment de l'anivée de Taloi 

en 1666, c'est le mercanuIisme qui est à la base du développement de la colonie. L'intérêt de Il 

Métropole en Nouvelle-France est d'abord commercial. On recherche alors des denrée 

exportables pouvant faire l'objet d'un commerce rentable. Les capitalistes marchand 

monopolisent à cette époque le commerce en exportant les produits de base du nouveau territoiri 

que sont le poisson, les fourrures et le bois"'. Talon désire faire contrepoids au commerce de 

fourrures en établissant une industrie Iocale diversifiée. C'est pourquoi il s'intéresse très tôt ai 

potentiel forestier de la région de Charlevoix. En plus du développement économique, Taioi 

s'intéresse à la colonisation du nouveau territoire. La colonisation débute dans Charlevoix sou 

son administration, d'abord avec l'implantation d'une goudronnerie dans le bas de Ia Baie-Saint 

Paul. puis avec la colonisation agricole qui débute avec l'octroi de la seigneurie de Beaupré au: 

prêtres du Séminaire de Québec. Auparavant, les seules occupations humaines que l'on signa11 

sont des coureurs des bois occupés au commerce des fourrures et des groupes d'Amérindien 

circulant sur le territoire en provenance du Saguenay pour Ia plupart et remontant vers Tadoussa, 

et la Côte-Nord au cours de migrations saisonnières dans leurs territoires de chasse et de pêche. 

C'est l'exploitation forestière qui a motivé la première implantation territoriale dans le bas dl 

la Baie-Saint-Paul en 1670. Taion y installe la Goudronnerie Royale, destinée à satisfaire le 

besoins en goudron de la marine militaire française. Le commerce du bois sera par la suit1 

étroitement lié au développement économique de la région. Talon signale d'ailleurs le 

avantages qu'une telie industrie peut présenter pour la colonisation agricole en constituant un1 
source de numéraire, denrée rare dans les centres de peuplement de l'époque. Pour Talon, h 

commerce du bois est destiné non seulement à faire prospérer l'économie coloniale, mai 
-- 

111 Dumont, 1993. p. 54. 
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également à soutenir la coIonisation agricole. Mgr de Laval ne sera toutefois pas de cet avis 

Celui-ci s'emploiera à chasser cette entreprise de ses terres dès le début des années 1670. 

Le clergé introduit un deuxième mode de représentation du territoire québécois. À ces< 

époque, le clergé catholique, en raison de son statut social en France, constitue l'une de! 

principales institutions assurant la cohésion sociale de la colonie. Les Jésuites participaien 

d'ailleurs au gouvernement colonial. L'acquisition de vastes seigneuries en Nouvelle-Francc 

leur assurait un revenu qui leur pexmenait de maintenir leur statut" et d'entreprendre leur oeuvn 

évangélisatrice auprès des amérindiens. Le clergé a dors une vision particulière du type dc 

société à fonder en Nouvelle-France, liée à une utopie découlant du renouveau mystiqur 

européen'*'. On désire fonder une societé reposant sur la religion comme gardienne de I'ordn 

moral et même temporel. La mise en oeuvre de ce projet repose sur la conversion et 1; 

sédentarisation des Amérindiens. Les petites communautés de départ, solidement encadrées pa 

le clergé, constitueraient le noyau initial du développement. Leur économie reposerait su 

l'agriculture. À ces noyaux viendraient se greffer des colons français, achevant ains 

l'assimilation des autochtones. Évidemment, les Jésuites s'opposaient à la traite des fourrures 

vue comme l'obstacle principal à la sédentarisation des Amérindiens. À I'kpoque df 

l'acquisition de la seigneurie de Beaupré par Mgr. de Laval en 1668, ce rêve est déjà un échec e 
le pouvoir des Jésuites décroît. Leur opposition au commerce des fourrures et leur influencc 

politique leur attirera de violentes critiques, dont ceIIes du nouvel intendant de la Nouvelle 

France Talon, qui possède une représentation différente du territoire, axée sur le développemen 

commercial et la colonisation française. Le conflit entre ces deux représentations personnifiée: 

par Mgr. de Laval et l'Intendant Talon s'exprimera ouvertement sur le temtoire de Baie-Saint 

Paul au début de la décennie 1670. Mgr. Laval tente par tous les moyens de faire expulser 1; 

Goudronnerie Royale de ses terres. Les maîtres-goudronniers de la rivière du Gouffre tentent di 

s'approprier les plus belles terres de fa vallée. Mgr de Laval réussit à faire expulser le, 

goudronniers en 1676 par le successeur de Talon. l'intendant ~uchesneau '~ .  

Ainsi donc, deux représentations différentes du temtoire charlevoisien, tributaires de deu: 

systèmes de representation particuliers liés des mythes et à des utopies européennes, ont donni 

naissance h deux systèmes particuliers de territorialisation dans Charlevoix. Ces systèmes 

ayant des rapports tantôt complémentaires, tantôt conflictuels, révèlent une partie des enjeux e 
des luttes de pouvoir qui s'affrontent sur le territoire en formation de la Nouvelle-France. L 
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construction du territoire charlevoisien des XVIIe et XVme siècles est B l'image des hésitations 

et des conflits qui ont marqué les premiers siècles de l'existence de la colonie. 

2.1.1 Forêt et agriculture: les deux assises du développement territorial 

C'est l'exploitation forestière qui est à l'origine de la première forme d'occupation 

temtoriale dans Charlevoix, suivie toutefois rapidement par l'agriculture. La Goudronnerie 

Royale s'installe au coeur de la vallée du Gouffre, sur les meilleures terres, ce qui explique ses 

conflits avec la colonisation agricole naissante. Les deux activites se sont cependant rapidement 

associées afin d'assurer la croissance économique du territoire. Au fur et à mesure de 

l'occupation des terres, l'extraction des ressources forestières sera repoussée vers ies marges de 

l'écoumène, soutenant la croissance démographique des basses paroisses et à partir du début du 

XIXe siècle, celle de l'arrière-pays. 

2.1.1.1 Territoire et industrie forestière 

L'implantation de la goudronnerie de Talon en 1670 donne le départ de l'occupation de la 

région de Charlevoix. Cette industrie s'insère cependant dans une vision d'ensemble de la 

construction du territoire charlevoisien et de la colonie entière de la part de Talon. Cette 

industrie, loin de nuire à la colonisation agricole, devait l'assister en constituant un secours pour 

les colons. «Pour les concessionnaires de terres nouvelles, rien n'était plus rare que l'argent, il 

le serait encore davantage pour les habitants de la baie à cause de l'isolement où ils se 
123 

trouveraient par rapport au reste du pays.» L'indusme forestière devait soutenir le peupiement 

en constituant une source de numéraire pour les nouveaux habitants. Même si à l'époque le 

territoire de Baie-Saint-Paul appartient déjà au Séminaire, l'Intendant a Ie droit, au nom de Sa 

Majesté, «de prendre là où il le juge convenable, tous les bois nécessaires aux intérêts supérieurs 

de Ia   rance.»'^^ Il installe la goudronnerie du côté sud-ouest de la baie, au bas d'une terrasse 

qui devait favoriser la croissance du pin, à l'abri des grands vents. Il concède le domaine à un 

maître-goudronnier français qui a été remplacé deux ans plus tard par deux habitants de Québec, 

Léonard Pitoin, marchand, et Pierre ~ u ~ r é ' ~ .  Ces deux goudronniers, en 1672, reçoivent une 

concession de 80 arpents à la Petite-Rivière et huit arpents audelà de la rivière du Gouffre dans 

Baie-Saint-Paul. L'année suivante, Frontenac leur accorde une concession de neuf arpents de 

123 Girard, J., (1934): "La goudronnene de la Baie-Saint-Paul." Bulletin des recherches hisionaues, vol. 40, no. 8,  
. 469. 
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front sur quatre 2 cinq milles de longueur dans la plus beiie partie de la Baie-Saint-Paul. C'est 

alors qu'ils paralysent les projets d'établissement de Mgr. de Laval au même endroit et que celui- 

ci tente de les faire expulser. De plus, les deux goudronniers ne respectent pas le contrat signé 

avec Taion. Deux ans plus tard, les deux engagés réclament toute la baie au successeur de 

Talon, l'intendant Duchesneau. Après plusieurs violations de la propriété de Mgr. de Laval et le 

non-respect de leur contrat, ils sont finalement expulsés de la baie, non sans donner lieu à une 

lutte de pouvoir pour la possession de la baie entre Mgr. de Laval et l'intendant, d'une part, et le 

gouverneur Frontenac qui, en soutenant les deux maîtres-goudronniers, voit une occasion de 

défier I'autorité de l'évêque et de l'Intendant1". Les debuts de l'occupation du temtoire sont 

donc marqués par des conflits d'intérêts, de propriété, et même des luttes de pouvoir entre les 

autorités coIoniales. La Baie-Saint-Paul devient l'un des centres où s'affrontent les 

représentations divergeantes du nouveau territoire de la part des représentants de la Métropole. 

Il ne s'agit pas de Ia seule entreprise d'exploitation forestière de la région à l'époque. Les 

forêts du secteur de La Malbaie attisent également la convoitise des marchands de Québec. La 

seigneurie est concédée d'abord à Jean de Bourdon en 1653, puis reprise par le gouvernement 

pour être concédée cette fois au Sieur Philippe Gauthier de Comporté en 1672. Eiie s'étend 

alors du Cap-aux-Oies au Cap-à-l'Aigle, soit six lieues de front sur quatre lieues de profondeur. 

Le seigneur cède sa propriété à son beau-frère Charles Bazire en 1687 qui s'associe par la suite 

aux sieurs François et Louis Soumande'? En 1689, la seigneurie compte une trentaine 

d'engagés travaillant pour deux moulins à scie. La production de l'année s'éIève à 30 000 pieds 

de planche, 20 000 bordages et une centaine de mâts'u. Selon Lefrançois. la seigneurie de La 

Malbaie constitue alors «le plus important centre de l'industrie forestière au Canada, [les 

propriétaires] y construisant bâtiments, maisons. granges. deux moulins à scie et un chemin.»1m 

Ce complexe industriel était Iocalisé à quelques kilomètres de la ville actuelle de La Malbaie, à la 

jonction des rivières Malbaie et Comporté. Le parler populaire désigne ce Iieu sous le nom de 

.petit village»'". À la mon des promoteurs, les abbés Hazeur qui en héritèrent vendirent le 

moulin et la seigneurie au Domaine du Roi. L'État fait une autre tentative en 1690 à la Baie- 

Saint-Paul et à l'rie-aux-Coudres. Le succès de ces entreprises est cependant de courte durée. 

t?n ibid, pp. 476-477. 
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Les aléas du climat, l'attaque de la flotte anglaise de Phipps en 1690 et de nombreux problèmes 

de transport compromettent le succès des industries. En 1692 cependant, l'industrie régionale 

des mâts était prospère, particulièrement A Baie-Saint-Paul. Chaque hiver, on y préparait 
environ 75 mâts que i'on payait 60 livres (environ 12$) aux bûcherons. La presque totalité des 

gens de la région étaient employ6s B ce travail et l'intendant fournissait tout le matériel nécessaire 

à l'entreprise: les embarcations, les palans, les cabestans et les câbles pour manoeuvrer les 

pièces et les descendre en les flottant jusqu'au bassin qui avoisinait le moulin. En 1694, la 

production atteignit la centaine de mâtsu'. 

Le début du XVIiIe siècle voit la fin des activités industrielles à la seigneurie de La Malbaie 

et 2 Baie-Saint-Paul. On commence alors à prospecter du côté des forêts acadiennes, qui étaient 

de distance moindre par rapport à la Métropole. En conséquence, le ministre supprime le crédit 

de 8 000 livres consenti à l'industrie des mâts de Baie-Saint-Paul en 1700. Le traité di Utrecht 

relance cependant l'industrie A Baie-Saint-Paul en 17 13. En 17 19, le moulin à scie de la Baie- 

Saint-Paul achemine vers la Métropole 60 mâts, huit plançons, 5 400 planches communes, 1000 

planches larges, 2 700 machers et 1 200 pieds de bordage. La valeur du chargement est de 6 

3 15 livres de 20 sols ou 1 263$13'. Certe entreprise de la Métropole jouera encore une fois un 

rôle de catalyseur dans le développement de I'industrie forestière de Charlevoix en stimulant la 

mise en place ou la relance de certaines entreprises. Le moulin à scie du Séminaire reprend ses 

activités quatre ans plus tard. Trois autres moulins sont établis, l'un par M. de Ramezay, ancien 

gouverneur de Montréal, un autre par deux habitants de la Baie-Saint-Paul et un dernier par le 

seigneur des Éboulements, Pierre Tremblay. L'essor se poursuit jusqu'en 1724 alors que cene 

industrie subit un nouveau déclin qui se poursuit jusqu'en 1760. Seul le goudron subsiste en 

raison d'une conjoncture économique favorable à partir de 1730, suite à l'application du plan 

Hocquart. C'est encore une fois ta Métropole qui prend l'initiative de cette industrie, à laquelie 

se joignent quelques habitants dans la vallée du Gouffre à la Baie-Saint-Paul. La famille 

Tremblay, propriétaire de la seigneurie des Éboulements, se met à construire des fourneaux vers 

1725. En 1735, on embarque sur le vaisseau du Roy 350 livres de térébenthine et 400 barils de 

goudron'33. Cette industrie chute vers 1750 en raison des restrictions à l'exportation imposées 

par l'intendant Bigot. 
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Il s'agit donc d'une industrie qui évolue de façon irrégulière au cours du premier siècle 

d'occupation du territoire, selon les aléas de la volonté métropolitaine, de la conjoncture 

commerciale et militaire internationale et des problèmes liés au climat. Ce cheminement révèle 

également la fragilité et la dépendance des premières industries de la colonie face à la conjoncture 

extérieure. Cette dépendance de l'industrie première de Charlevoix face au commerce 

international se poursuit au cours du XIXe siècle. En conséquence, l'économie de la région 

demeurera toujours sensible aux fluctuations de cette industrie. 

Malgré les hésitations et les divers problèmes qu'elle présentait, l'exploitation forestière a eu 

des effets bénéfiques sur k mouvement de colonisation régionale. Selon ~ e f r a n ~ o i s ' ~ .  

l'industrie forestière a frayé un chemin à la colonisation qui va dominer le paysage par la suite. 

La conséquence la plus immédiate de l'expansion de l'exploitation forestière fut l'implantation et 

le maintien d'une population stable. Elle a également contribué à créer une quantité importante 

d'emplois. Elle a aussi provoqué l'implantation d'engagés que la Métropole et les seigneurs 

recrutaient à Québec et sur la Côte-de-Beaupré. De plus, son influence sur Ie niveau de vie des 

censitaires de la Petite-Rivière-Saint-François n'était pas nigligeable, par le travail saisonnier 

relativement rémunérateur qu'elle représentait De nombreuses études ont récemment démontré 

l'importance des moulins 2t scie dans la colonisation de nouveaux territoires en Am6nque du 

Nord. Selon Jean Martin, «Le moulin à scie est un centre de services essentiel pour soutenir la 

construction des bâtiments, des ponts et des nombreux autres équipements dont la nouveJle 
135 

communauté a besoin pour assurer son développement.» La possibilité pour les habitants 

d'acheminer au moulin le bois provenant de leurs terres en défrichement leur permettait 

également d'obtenir un revenu supplémentaire afin de se procurer les biens et les denrées 

nécessaires pendant les débuts de leur établissement". L'industrie forestière et la colonisation 

agricole se sont donc associées très tôt sur le territoire charlevoisien, tout comme ce fut le cas 

dans d'autres régions du Québec, en Mauricie n~tamment '~.  

"' bid .  
135 Martin, J., (1995): &un et s-bl87Q. . . Thése Ph.D.. Département de géographie. 
Université Laval, Québec, p. 32. 
"" Ibid. 
I l 7  . . . . . . 

Voir Hardy, R., Seguin, N. et al.. (1980): forestitre en Maunrie. Dossier statis~gue: 1850- 

m. UQTR, Groupe de recherche sur Ia Mauricie, cahier no. 4. 



2.1.1.2 L'occupation agricole du territoire 

Les premières concessions de terre à des fins agricoles sont effectuées en 1675 à la Petite- 

Rivière-Saint-François, par le Séminaire de Que'bec. Le secteur de Petite-Rivière et de Baie- 

Saint-Paul faisait alors partie de la seigneurie de Beaupré. Le Séminaire installe par la suite deux 

grandes fermes à Baie-Saint-Paul en 1677 et en 1678, suivies d'un important moulin à scie en 

1685. Ce moulin doit servir à l'exploitation des riches pinières du domaine, auparavant 

exploitées par les engagés de la Goudronnerie Royde. Le moulin a produit près de 25 000 

planches en 1688. Cette même année, son revenu annuel était de 5 000 livres, soit environ 1 

W$. On estime que ce moulin, en période de pleine activité, devait exiger le travail d'une 

quinzaine d'ouvriers. D'après Girard: «Ce moulin fut le noyau autour duquel se développa le 

premier établissement de la Baie Saint-Paul. Pendant que les navires restaient mouillés au large 

dans le aemous», les barques venaient atterrir 2i la grève à deux pas du moulin.»'" Il a 

égdement servi de presbytère et de chapelle jusqu'en 1698, date de la construction de la 

première église de Baie-Saint-Paul. Un moulin à farine sera tgdernent construit en 1686 afin de 

permettre aux premiers censitaires de faire moudre leur grain. La construction d'un moulin à 

farine fait partie des obligations du seigneur. <<Toute une vie s'organise autour des moulins à 

farine et à scie (1686)' de l'église (1698) et du manoir. Les habitants s'installent à demeure et 

défiïchent leurs terres tout en s'adonnant à la pêche, à la chasse et au travail en forêt.»'3q Le 
domaine seigneurial et ses moulins constitue donc le noyau initial du peuplement régional. 

Ceux-ci fournissent emplois et services aux nouveaux colons. Ils sont également établis à 

proximité de l'axe de circulation principal de la vallée du Saint-Laurent, le fleuve. Ces noyaux- 

moulins donneront naissance aux premiers villages de la région dans le premier tiers du XIXe 

siècle. 

Les concessions de seigneuries débutent rrès tôt dans Charlevoix. La première est effectuée 

par la Compagnie de la Nouvelle-France en 1636 au Sieur Antoine Cheffault de la Regnardière. 

Elle est d'une étendue de six lieues de profondeur comprise depuis la borne de la seigneurie de 

Beauport jusqu'à la rivière du ~ o u f f r e ' ~ .  il s'agit de la Côte de Beaupré. Elle sera cédée à Mgr. 

de Laval, Évêque du SCrninaire de Québec. en 1674. L'occupation des autres seigneuries suit 
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les premiers établissements à la Baie-Saint-Paul. L'ouverture à Ia colonisation des seigneurie: 

des Éboulements et de l'ne-aux-Coudres s'effectue en 1683. La concession des basses terres de 

la Seigneurie du Gouffre à l'est de la rivière du même nom a Iieu t'année précédente. Son 
occupation ne débute cependant que vers 1734, parallèlement à Ia reprise de l'exploitation du 

goudron. Les premières concessions de terres à des colons dans Ia Baie-Saint-Paul ont lieu en 

1707 alors que le séminaire émet 20 titres. Une autre série de 20 titres est émise entre 171 1 el 

1730. Après ceüe période, les dettes du Séminaire obligent Ies administrateurs à concéder 

l'ensemble des terres restées vacantes à la Baie-Saint-Paul et ils concèdent presque toutes les 

terres disponibles entre 1730 et 1760. À compter de 1739, le peuplement de l'ensemble des 

seigneuries de la région de Baie-Saint-Paul se poursuit de façon continue jusqu'en 1760. 

Le peuplement est parti de Petite-Rivière en 1675 pour s'étendre le long du littoral, sur les 

terrains plats et argileux des vallées et des franges côtières. La colonisation s'effectue cependant 

en fonction de la volonté de concéder des seigneurs. Il semble que dans Charlevoix, cet intérêt 

fut plutôt faible avant les années 1730. L'éloignement du territoire et la diff~culté générale du 

recrutement des colons en Nouvelle-France jusqu'à cette période et en conséquence la faible 

rentabilité des seigneuries, expliquent probablement cet état de fait"'. Les seig-neurs de 

Charlevoix préfiraient commercer et exploiter les ressources forestières de leurs domaines. La 

population augmente donc lentement jusqu'en 1730 pour s'accélérer par la suite. En 1680, on 

ne compte qu'une dizaine d'habitants. En 1695, leur nombre s'élève à 88. En 1739, la région 

compte 445 habitants. En 1765, leur nombre s'élève à 1 054. ils se répartissent comme suit: 

692 à Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul, 213 aux Éboulements et 149 sur l'ne-aux-~oudres'". 

Jusqu'en 1760, l'occupation humaine se limite aux basses terres du littord ouest, avec 

l'ouverture de quatre séries de registres paroissiaux, soit Baie-Saint-Paul en 1681, Les 

Éboulements en 1732, la Petite-Rivière-Saint-François en 1734 et Saint-Louis de l'ne-aux- 

Coudres en 1739. 

Le. peuplement de La Malbaie ne débute véritablement qu'après la Conquête, dors que le 

nouveau gouverneur James Murray divise la précédente seigneurie entre deux de ses officiers 

d'origine écossaise, John Nairne et Malcom Fraser. Depuis 1724, la seigneurie était un poste de 

traite où l'on retrouvait deux fermes administrées de Québec par le Receveur Général Cugnet. 

Elle sont supervisées par des engagés. On y trouve également une chapelle, qui fut rebâtie à 

141 Voir à ce  sujet: Wailot, J.-P., (1973): "Le Régime seigneurial et son abolition au Canada." Dans Un Ouébec 
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neuf en 174414'. Les terres de la rive est de la rivière Malbaie sont cédées à Naime et deviennent 

la seigneurie de Murray Bay, celles de la rive ouest reviennent à Fraser et constituent la 

seigneurie de Mount Murray. Fraser sera plutôt absent de sa seigneurie. il possède un autre 

domaine B la Rivièredu-Loup et vit la plupart du temps B Québec. 13 meurt en 18 15'". Naime 

sera beaucoup plus present. Le peuplement de ces deux dernières seigneuries est très rapide. La 

fin du W e  siècle est une période de forte croissance démographique au Bas-Canada. Des 

Années 1790 jusqu'à 1830, la population de cette paroisse augmente à un rythme très rapide, 

stimulée par l'abondance des terres et par la forte croissance de l'industrie forestière régionale. 

Cette industrie connaît une expansion sans précédent au Bas-Canada dans la deuxième décennie 

du XIXe siècle. Le bois devient alors l'un des principaux produits canadiens d'exportation. La 
pêche au marsouin est également très populaire. Le secteur constitue la principale zone de 

peuplement régional à la fin du XVme et au début du XIXe siècle. Les premières concessions 

dans ces seigneuries s'effectuent d'abord sur les meilleurs sols, le long des rivières Malbaie et 

Mailloux. Les seigneurs favoriseront d'abord l'établissement de colons écossais. Ces familles 

anglophones s'assimileront très rapidement à la majorité francophone, en une génération 

seulement. Au tout début, la population croît lentement, au rythme des concessions. 

L'ouverture des registres paroissiaux a lieu en 1774. La population des deux seigneuries est 

d'environ 250 personnes en 1790'". La croissance de la population est fulgurante après cette 

date, culminant à 4 374 personnes en 183 1'& pour l'ensemble des deux seigneuries. soit une 

augmentation de 4 124 individus en 41 ans, pour une moyenne de 10 1 individus par an. Cette 

population provient majoritairement de la Baie-Saint-Paul qui compte 2 395 habitants en 183 1. 

2.1.2 L'empreinte du système seigneurial sur le territoire 

La nécessité d'exploiter les ressources naturelles de la colonie a été à la base d'une politique 

d'établissement d'une société nirale stable le long des rives du fleuve. La forme privilégiée 

d'occupation fut l'octroi de concessions de terres sous le mode de tenure seigneuriale, alors en 

vigueur en France. Ce mode de peuplement a profondement marqué la géographie et la 

territorialité de l'espace de l'axe laurentien. Ce mode d'occupation des terres privilégie un 

rapport à la propriété de type fdodal. Le modèle original a cependant subi des transformations 

majeures en territoire Nord-Américain, en raison des contraintes spécifiques du nouveau milieu, 
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tant démographiques que géographiques'". Le système est devenu moins contraignant, et même 

avantageux pour les censitaires, qui jouissent d'une terre presque gratuitement et ont très peu 

d'obligations face au seigneur. 

Le système régit les droits et devoirs h la fois des seigneurs et des censitaires. Les 

obligations du seigneur touchent l'État et les censitaires. Face à l'État, il s'agit de l'acte de foi et 

hommage et de l'aveu et dénombrement; il doit également réserver au roi du bois de chêne, des 

mines et minerais ainsi qu'un droit de quint en cas d'aliénation entre vifs. Ii ne peut vendre les 

terres non défrichées ni y couper du bois. il doit égaiement tenir «feu et lieun sur sa seigneurie. 

Envers les censitaires, il doit concéder gratuitement une terre à tout habitant qui en fait la 

demande, construire et entretenir un moulin banal et établir une cour seigneuriale pour la basse et 

la moyenne justice. Tout comme les censitaires, il est sujet aux charges publiques comme les 

cotisations en plus des corvées de voirie et de guerre. En retour, il jouit de droits honorifiques et 

civils, de droits onéreux ou lucratifs, du droit de banalité, de deux corvées par année jusqu'en 

1716, des redevances de la commune, d'un droit de pêche (peu fréquent) et parfois des revenus 

provenant de la vente de rotures reprises ainsi que de l'intérêt (5%) des prêts accordés aux 

censitairesia. 

En retour, le censitaire doit payer une redevance annuelle au seigneur. Celle-ci est 

cependant peu élevée et ne représente que cinq à dix pour cent de son revenu. Il doit égaiement 

tenir feu et lieu, exhiber ses titres sur demande, défricher sa terre et participer à la construction et 

à l'entretien des chemins nécessaires à la communauté. En retour, il peut obtenir son lot 

amtuiternent, faire moudre son grain et bénéficier de l'appui de la société ~ e i ~ e u r i a l e " ~ .  Lors de 

son implantation, qui précède l'occupation du temtoire, le système est censé «seconder 

l'immigrant et le pourvoir des services essentiels (terres, moulins, justice)nLm. Les chercheurs 

ne s'entendent pas sur l'importance du régime seigneurial dans la structuration de l'espace 

québécois'5'. Pour Marcel Trudel par exemple, le régime seigneurial était en fait un système 

d'assistance mutuelle, établi pour faciliter le peuplement, qui a protégé la nation contre les 

influences extérieures au XIXe siècle. Pour R. Cole Harris, il n'aurait eu aucune influence sur 

l'occupation du territoire, celui-ci étant davantage tributaire de ses caractéristiques physiques. 

Des recherches récentes le perçoivent comme une source d'inégalité sociale, en raison du 
-- 
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pouvoir des seigneurs de s'approprier les surplus agricoles". Toutefois. on s'accorde à 

affirmer que Ie système seigneurial a eu une grande influence sur ia vie sociale dans la colonie en 

privdégiant une vie co~nmunautaire, centrée autour du domaine seigneurial et de ses équipements 

et plus tard de I'église qui s'établit à proximité du domaine. La forme des concessions, en mince 

rectangle allongé d'environ 150 mètres de large sur 1600 de profondeur, avec la maison 

construite en bordure du chemin, privilégie les liens de voisinage. Cette forme fournit également 

un accès au fleuve ou à Ia rivière par un alignement perpendiculaire aux cours d'eau importants. 

Les lots étaient regroupés en bandes sous forme de concessions ou rangs, un rectangle parallèle 

au fleuve. Les seigneuries regroupant ces rangs avaient également une forme rectangulaire et 

étaient paralIèles au fleuve. 

C'est ainsi que les terres des cinq seigneuries de Charlevoix ont été subdivisées, d'abord en 

lots éuoits le long du fleuve à Petite-Rivière-Saint-François, puis perpendiculaires à la rivière du 

Gouffre dans la vallée du même nom. D'une manière ginkrale, les lots sont perpendiculaires au 

fleuve le long du littoral, et aux rivières dans les deux vail6es du Gouffre et de La Malbaie. Les 

rangs se superposent ensuite vers l'intérieur des terres, en respectant l'alignement initiai des lots 

des premiers rangs. Le mode de division des terres s'accorde ainsi aux contraintes physiques du 

milieu géographique particulier de Charlevoix, formé d'une alternance de vallées et de plateaux 

perpendiculaires au fleuve et de franges littorales ainsi que de terrasses parallèles à celui-ci. 

L'origine des seigneurs de Charlevoix est à l'image de e l l e  des seigneurs du reste du 

territoire. Deux des cinq seigneuries sont ecclésiastiques et appartiennent au prêtres du 

Séminaire de Quelbec (Côtede-Beaupré et l'ne-aux-Coudres). Celie des Éboulements a été 

concédée à Pierre Tremblay, fils d'un immigré arrivé en 1647. Il est venu avec son père prendre 

en charge la ferme de la Baie-Saint-Paul en 1678, sous un acte d'engagement signé par Mgr de 

 aval"'. La concession de la seigneurie des Éboulements à Piem Tremblay date de 17 IO", par 

une ordonnance de l'intendant  aud dot'^. C'est sous sa direction que s'initie le peuplement 

agricole de la seigneurie des Éboulements. En 1759, Ia seigneurie compte 3 1 feux et 153 

habitantsLs6. Le cas des seigneurs de La Malbaie est cependant particulier. Comme nous l'avons 

mentionné plus haut, La Maibaie a été divisée entre deux officiers britanniques, ayant reçu leur 
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concession du gouverneur Murray. Très peu de seigneuries ont kt6 concédées sous le régime 

anglais. 

Le système seigneuria.1 a fourni les bases économiques et institutionneiies des premiers 

établissements humains dans Charlevoix. Le secteur du domaine fournit les services de base 

autour desquels va se bâtir la socioéconomie du territoire. En plus d'un mode d'organisation 

des terres, il constitue le centre de la vie sociale et économique du nouvel établissement. Dans 
Charlevoix, ces fonctions étaient vitales en raison de l'éloignement de cette région par rapport 

aux grands centres et des difficultés de communications que présente son milieu physique au 

relief accidenté. Comme nous l'avons vu également, la forêt a été centrale dans la construction 

de cette socio-économie. Dès les débuts de la colonisation, eiie a été partie intégrante d'une 

pluriactivité reposant sur l'agriculture. Cette pluriactivité comprenait non seulement la forêt, 

mais également Ia pêche et les foumires. Les caractéristiques du paysage ajoutées au mode de 

temtoridisation déterminé par les élites ont donc contribué à encourager une grande mobilité 

chez cette population. 

2.1.3 Les premières paroisses et le rôIe du clergé 

Outre le régime seigneurial et ses représentants, le clergé a également joué un rôle important 

au chapitre de l'organisation matérielle et sociale de la nouvelle colonie charlevoisienne. Nous 

savons que Ie peuplement agricole a été initié par les Jésuites du Séminaire de Québec. Leur 
objectif était d'impIanter une communauté reposant sur la pratique de l'agriculture familiale, 

encadrée par l'Église catholique. L'église s'implante conjointement aux équipements 

seigneuriaux. La première chapeHe a été construite à Petite-Rivière en 1685. Celle de Baie- 

Saint-Paul date de 1698. La messe y était toutefois célébrée depuis plusieurs années au moulin à 

scie. L'Ile-aux-Coudres et les Éboulements auront également Ieur chapeHe au début du XVme 

siècleLn. Les archives du Séminaire de Que- révèlent que la Baie-Saint-Paul était déjà 

desservie par un prêtre en 1683, alors qu'elle ne comptait que 15 familles"'. Le premier prêtre 

résident est amivé au début des années 1730 aux Éboulements. Il s'agissait d'un prêtre d'origine 

française, Antoine Abrat, qui est remplacé en 1734 par un autre prêtre français, Louis 

Chaumont, Le prêtre devait desservir à la fois les habitants de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière et 
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l'ne-aux-Coudres. Le territoire etait donc déjà subdivisé en quatre paroisses, correspondant non 

aux limites seigneuriales mais aux zones de peuplement'5g. 

Selon Tremblay, il semble que la tâche du curé ne se soit pas limité qu'à ses charges 

curiales. Trernblay mentionne des achats de terres faits par le curé Chaumont dans la Baie-Saint- 

Paul à partir de 1736, dors que le Séminaire concède l'ensemble des terres de la vallée. 

Chaumont lorgnait les morceaux les plus fertiles: 

«Messire Chaumont ne pouvait manquer de près de suivre ces 
développements [concessions de la vallée]. Non seulement, comme il était 
normal à cette époque, le curé se tenait toujours proche du seigneur pour 
collaborer étroitement avec lui, mais en l'occurrence les seigneurs de Beaupré 
étaient des prêtres et des confrères en religion, impliqués à fond dans les 
affaires temporelles. M. Chaumont connut bon nombre des directeurs du 
Séminaire qui passaient à la Baie Saint-Paul.» 160 

II conclut sept transactions entre 1742 et 1749. À l'ne-aux-Coudres notamment, il fait 
l'acquisition d'une tem de trois arpents de front et de la maison seigneuriale qui y est située, 

avec droit de chasse et de pêche, «et la jouissance qu'en pourront avoir ceux qui auront la terre 

au-dessous>,"'. Il s'agissait d'un investissement de 3 500 livres. Ii a également acheté une 

maison appartenant à deux négociants, les sieurs Bettez et Doig, qu'il a par la suite cédée à la 

Fabrique de la Baie-Saint-Paul pour en faire une école. il semble que les relations de Chaumont 

ne se limitaient pas aux seigneurs. Toujours selon Tremblay, Chaumont compte parmi ses 

relations les premiers négociants et membres de la petite bourgeoisie (notaires. principalement) 

qui arrivent à la Baie-Saint-Paul au XVïïïe siècle. Chaumont s'était fait le bras droit des notaires 

royaux qui ont exercé sur place à partir de 1737. Selon Tremblay, c'était pour lui aune 

ressource particulière pour se tenir au courant des affaires de ses paroissiens.>,'6' 

ii semble donc que l'influence du clergé ait été grande au tout début de l'occupation du 

territoire. Non seulement le curé Chaumont (1735-1785) s'occupait t-il du saht de ses ouailles, 

mais également de leurs affaires matérielles. Il était également impliqué dans les transactions 

foncières dans la vallée du Gouffre et gardait un oeil sur le commerce. II entretenait des relations 

personnelles étroites avec la veuve de Pierre Tremblay et ses enfants, seigneurs des 

Éboulements. Il va même jusqu'à attribuer un titre nobiliaire au CO-seigneur de la Rivière du 
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Gouffre, Jacques Sirnard, celui de Comte de la Comté de ~ a t - ~ u s ~ u é ' " .  Chaumont es 
toutefois le seul à l'utiliser. Le clergé s'est donc très vite imposé comme régulateur de la vil 

économique et sociale: d e  mal était condamné dans les assemblées de la famille paroissiale, lei 

scandaleux et les hypocrites démasqués et chaque membre de cette grande famille mis ei: 

demeure d'6viter la contagion et de n'en pas &venir Ia victime.»'@ L'emprise du curé s'étenc 

aux affaires matérielles, par ses acquisitions foncières dans les meilleures terres de la région e 

son influence sur les représentants du gouvernement ainsi que sur la petite bourgeoisie. Lei 

premiers curés de Charlevoix gardaient donc un oeil vigilant tant sur la vie économique qui 

sociale des paroisses. Les commerçants, notaires, seigneurs et habitants devaient rester dan! 

leurs bonnes grâces pour pouvoir mener leurs affaires dans la région. 

2.2. Le oavsage des représentations du uremier tiers du XIXe siècle: la mise en dace des 
structures socio-économiaues 

Le paysage du début du XKe siècle est représenté de façon iconographique et textuelle pa: 
des croquis, des aquarelles, un récit de voyage et une description topographique. Ce: 
documents ont tous été réalisés par des représentants de l'empire britannique, fonctionnaire: 

coloniaux ou bourgeois-gentilhommes entre 1798 et 1824, à l'exception de Joseph Boucheue 

qui est d'origine francophone. Le paysage qui émerge de ces documents est celui d'un mi lie^ 

relativement sauvage et isolé, formé de contrastes. Le paysage naturel particulier mien, 

d'ailleurs l'attention des auteurs. II est défini comme grandiose et diversifié, formé d'une frangt 

côtière étroite, demère laquelle s'élève de hautes montagnes sauvages. L'occupation humaine 

prend la forme de petites communautés rurales instalIées dans le fond des vallées côtières et de? 

secteurs lacustres du plateau montagneux. Certaines des illustrations et des textes descriptifs de 

la région sont marqués par un souci de reconnaissance du territoire de la part des autorités 

coloniales qui se Iivrent au même exercice 5 1'échelIe du Bas-Canada en entier'65. On localise, or 

décrit, on énumère le contenu naturel et humain du paysage selon les normes scientifiques de 

l'époque. 

Les représentations artistiques sont, quant à elles, marquées par les nouvelles normes 

esthétiques régissant l'appréciation et la représentation du paysage en Angleterre. Celles-ci son1 

établies par William Gilpin à la fin du XVme siècle dans son guide du Picturesque. Le 

Picturesque constitue un type de beauté, une catégorie esthétique particulière. 11 s'attache E 
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rendre le caractère rude et ébauché du paysage, qui peut être accentué par d'autres qualité: 

comme l'irrégularité, la variété, l'ombre et la lumière. De plus, le paysage Pichiresque doi 
posséder le pouvoir de stimuler l'imaginationLY. Cette théorie esthetique précède et annonce if 

mouvement artistique majeur du XMe siècle, le Romantisme. Au-delà de la nature picnuesquc 

du paysage, ces images et récits sont riches en information sur la socio-économie de I'époque 

On y traite notamment de I'occupation du territoire, de l'agriculture, de l'industrie et des 

cornrnunicaîions. Cette partie présente une analyse de la nature de ces représentations et de leu] 

contenu. Nous nous attardons en conclusion sur le portrait socio-konomique global qui émerge 

de cette première vision du territoire. 

2.2.1 Une socio-économie en pleine croissance 

Le paysage de cette période, qui pourrait être qualifié d'exploratoire, prend la forme d'un 

inventaire du territoire, de ses ressources, ses habitants et leurs moyens de subsistance. On 

s'attache à décrire la région de la façon la plus exacte possible en termes de signes, tant à travers 

les représentations picturales que textuelles. L'image globale qui se dégage de ces 

représentations est celle d'une région relativement bien développée mal@ son isolement 

géographique relatif qui induit des problèmes de communication avec l'extérieur. L'agriculture 

y est jugée relativement prospère. On souligne la présence de surplus commercialisables. 

exportés vers le port de Québec. Le réseau de communications terrestres à l'intérieur de la 

région est également bien d6veloppé. Les paroisses du littoral sont reliées entre elles par la route 

dès 18 15. Le réseau routier s'étend alors jusque dans l'arrière-pays, en longeant le centre des 

vallées. On y retrouve des moulins à grain et à scie. On remarque également l'existence d'un 

trafic commercial relativement intense avez le port de Québec. 

Le paysage présenté à travers l'iconographie et le texte est un paysage sauvage qui 

enserre Ies petits établissements humains établis sur ses marges littorales. Le tout est présenté 

par les artistes d'une façon qui tente de rendre le caractère grandiose et picturesque de la scène. 

Ce milieu naturel impose des contraintes au développement local en raison de son relief accidenté 

et de la faible fertilité des sols en certains endroits. Toutefois les établissements humains, sis 

dans le bas des vallées et en bordure du littoral, jouissent d'une relative aisance. L'allure des 

maisons, la productivité de l'agriculture, le développement du réseau routier, de l'industrie 

(forestière principalement) et du commerce extérieur témoignent de cette prospérité relative. La 
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composition du paysage est donc très diversifide, même si le milieu n a m l  domine souvent en 

termes d'espace ailoué à l'intérieur des représentations. ï i  occupe effectivement une large place 

tant dans le texte", où il constitue le point de dtpart & la description du paysage, que dans 

l'iconographie, où la plus grande partie de l'image est allouée aux montagnes et à la forêt qui 

encadrent les éléments humanisés. La partie suivante définit plus en détails les caractéristiques 

des différents documents composant cet ensemble. 

2.2.2 Les représentations textuelles 

Deux auteurs ont réalisé des descriptions du paysage charlevoisien en 1807 et en 18 15. 

11 s'agit d'abord de l'artiste et maître de poste George Hériot. Celui4 a publié un volume sur 

ses voyages au Canada en 1807" à l'intérieur duquel il fournit une courte description de 

Charlevoix. Le second est l'arpenteur général du Bas-Canada Joseph Bouchette. Celui-ci 

entreprend en 1807 la compilation de données en vue de réaliser une carte du Bas-Canada ainsi 

qu'un ouvrage statistique et descriptif de la province. La carte ainsi qu'un volume descriptitw 

sont publiés en 18 15. ils seront mis à jour en 183 1 pour la carte et en 1832 pour l'ouvrage 

descriptif17o. Voici un aperçu du contenu de ces descriptions ainsi que des informations relatives 

à l'auteur et au contexte idéologique global 6nurnéré plus haut. 

2.2.2.1 La description topographique de Boucheue 

Sa description du paysage est effectuke par seigneurie et suit l'ordre de leur localisation, 

du sud-ouest au nord-est. Cette description est très méthodique. 11 commence par localiser la 

seigneurie, en donner la surface en lieues et retracer la succession des titres de possession. Il 

livre ensuite les caractéristiques physiques du territoire: le relief, la qualité des sols, leur fertilité, 

les types de sols et leur localisation, fa végétation, etc. Il intègre à cette description du milieu 

naturel des considérations sur les établissements humains, Ie commerce et les communications. 

II est préoccupé notamment par la présence d'essences commetcialisables, de gibier, de moulins, 

de routes fluviales et terrestres, d'activités économiques secondaires, d'agglomérations, 

d'églises, etc. En 1832, son dictionnaire topographique intègre égaiement des tableaux 

167 Dans les descriptions de Bouchette, à la fois dans sa description topographique de 1815 et dans son dictionnaire 
de 1832, le milieu naturel occupe souvent plus de la moitit du texte et même jusqu'au trois quarts de celui-ci dans 
certains cas. 
161 Hénot, 1807, vol. 1 et 2. 
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statistiques sur Ia population, le profil socioprofessionnel de celle-ci, la présence d'églises, 

d'auberges, d'industries, l'état de la navigation, des productions agricoles, la superficie des 

terres, etc. L'intérêt qui transparaît dans Ie contenu de ces descriptions est l'état de 

developpement des ktablissements et les ressources rentables pour la colonie. Voici un exemple: 

«D'après la situation de cet &ablissernent (fief de Madame Drapeau) et de 
ceux de Le Gouffre et de Baie de St. Paul, qui n'ont point d'accès par terre 
avec Ies autres seigneuries, dont ils sont séparés par le terrain stérile de Côte 
& Beaupré ... ia plus grande partie de leur productions disponibles est 
transportée à Québec par eau, et plusieurs goilettes sont presque 
continuellement occupées à ce commerce durant la saison de la navigation: 
leurs cargaisons consistent principalement en grain, en bestiaux vivans, et en 
volailles, outre Ia grande quantité de planches de pin. Dans une ou deux de 
ces baies, il y a quelques bancs bons pour la pêche, où l'on prend une grande 
quantité d'excellent poisson de différentes espéces, et des harengs quand c'en 
est la saison. »"' 

On voit donc très bien dans cet extrait la préoccupation de Bouchette pour les communications et 

le commerce de cette région avec le reste de la colonie. L'état de l'agriculture fait également 

l'objet de commentaires pour chaque localité, comme ici dans le cas de la vallée de Baie-Saint- 

Paul: «Elle est pour la pIus grande partie très bien habitée et bien cultivée, quoique la terre dans 

plusieurs endroits soit pIeine de rochers et inégale: plusieurs terrains sur le penchant des 

collines, quoique d'un accès difficile par leur élévation et leur rapidité, sont labourés à la main, 

et extri5mernent fertiles en grains de toute espèce..'" Les détails qui influencent cette agriculture 

de façon locale sont également minutieusement relevés. La vision du paysage de Bouchette 

reflète le contexte général dans lequel ce grand ouvrage d'inventaire est effectué. L'aspect 

générai des établissements est égaiement décrit. Voici l'exemple de l'ne-aux-Coudres: dl y a 

une paroisse, une église, un presbytère; le nombre des habitants est de 2 à 300, ils habitent de 

jolies maisons bien bâties, de chaque côté d'une route qui fait complètement le tour de 1ï1e.n'~~ 

Bouchene intégre toujours les faits socio-économiques au milieu naturel. Le passage suivant est 

également révélateur de cette caractéristique: «En avançant le long de la Baie de St. Paul et de la 

Rivière du Gouffre, le pays est exemement montagneux, mais le sol est bon, bien habité et 
If4 

bien cultivé.» Un peu à la manière des artistes, le paysage est représenté comme un milieu 

naturel sauvage et grandiose au coeur duquel s'inscrivent de petites communautt5s rurales. Ces 

petites communautés sont toutefois bien adaptées à ce milieu et en tirent leur subsistance et 

même plus: «Le sol est partout me-aux-Coudres] d'une qualit4 fertiIe et presque tout en labour, 

171 Bouchette. Joseph. 18 15. pp. 579-580. 
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175 produisant du grain & toute espèce bien au del& de la consommation.» Ces surplus sont 

exportks vers le port de Q u e k :  «Les petites baies sont le rendez-vous d'un grand nombre de 

petits bâtiments employés à transporter à Quebec i'excédent du produit de lïle [aux Coudres] et 

des seigneuries situées vis-à-vis.>il" C'est donc l'image d'une région possédant une fenêtre sur 

l'extérieur, malgré les problèmes de communications posés par son relief accidenté. 

2.2.2.1.1 L'arpenteur général Joseph Bouchette 

Joseph Bouchette était l'arpenteur général du Bas-Canada de 1803 à 1840. il est 

reconnu pour sa production imposante et ses nombreuses innovations dans la pratique de 

l'arpentage. il est l'auteur d'ouvrages que l'on considère aujourd'hui comme les premiers 

traités de géographie régionale du c ana da'^. Il est également reconnu pour sa très grande 

loyauté à la couronne britannique. il est le fils d'un officier de la marine militaire. Après avoir 

terminé son apprentissage en tant qu'arpenteur auprès de personnages aussi prestigieux que 

Samuel Johannes Holland (son oncle), l'architecte François Baillargé ainsi que James Peachey 

qui est à l'époque l'un des meilleurs aquarellistes militairesn8, il sert sous les ordres de son père 

dans la marine provinciale en 179 1. II reçoit également des missions de reconnaissance militaire 

et d'entraînement de troupes. il devient directeur du bureau de l'Arpenteur général du Bas- 
Canada en 1801 à la suite du décès de Samuel HoIland. il est alors très préoccupé par le tracé 

de la frontière du 45e parallèle avec les Étatsunis. il expose également son point de vue quant 

à la défense du pays et met en garde les autorités contre une éventuelle attaque des Américains. 

Ii a été l'un des rares Canadiens-français à faire partie de Ia bureaucratie du Bas-Canada. 

Il commence son travail de compilation de données pour sa carte à grande échelle de la 

province du Bas-Canada et pour la rédaction d'un ouvrage statistique et descriptif devant 

accompagner cette carte en 1807. Pardlèlement à sa carrière civile, Bouchene mène une 

brillante carrière militaire. Il s'est notamment i1Iustré au cours de la guerre de 18 12, par ses 

relevés précis des objectifs stratégiques de IIEmpire. À partir de la fin de la guerre. Bouchette 

entreprend des démarches auprès de la couronne britannique afin de réaliser sa carte et son 

ouvrage descriptif. il entre alors en conflit avec la majorité canadienne à l'Assemblée en raison 

de ses prises de position favorables aux AngIais, comme lors du projet d'Union en 1822. 
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Cependant, sa carte de 18 15 est un franc succès et Bouchette devient une autorité dans le 

domaine de l'arpentage. Il est nommé arpenteur gdnéral de Sa Majesté pour I'application du 

cinquième article du traité de Gand. Bouchette s'adonne également à l'aquarelle et illustre sa 

description topographique de 18 15 avec plusieurs d'entre elles. Il a notamment été influencé p a  
George Hériot dans son traitement des paysages. De 1826 à 1829, Bouchette travaille à 

recueillir les données relatives à l'ouvrage le plus important de sa carrière, A ropogmphicai 

dictionnaty of the province of Lower ~ r i ~ d a ' ~ .  Cet ouvrage vient compléter celui entrepris en 

18 15. Il se met dors 2 parcourir le pays et à recueillir des données statistiques en plus de cartes 

et de plans; il prend des notes et réalise des croquis. La carte est publiée en 183 1 et le 

dictionnaire topographique en 1832. Bouchette est finalement mis à l'écart par Ie gouverneur 

Sydenham en 1839 suite à l'implication de son fils, Robert, dans la rébellion de f 837-38 au 
Bas-Canada. Il meurt à Montréal le 9 avril 1841, accablé par des problèmes personnels et 

financiers. 

2.2.2.1.2 La carte et les documents descriptifs de Joseph Bouchette: méthode et objectifs 

La carte et la description du territoire charlevoisien réalisées par Joseph Bouchette sont le 

résultat d'une compilation de données tirées de documents cartographiques divers ainsi que de 

rapports sur les seigneuries et les paroisses effectués par des représentants de ceIIesci. Pou1 

réaiiser sa carte, Bouchette a utilisé des cartes précédentes du tenitoire du Bas-Canada réalisées à 

petite échelIe. Ces cartes lui permettaient notamment de délimiter de façon précise le tracé de la 

frontière entre ie Bas-Canada et Ies États-unis. Il a également utilisé les pians des seigneuries et 

cantons que 1'État a réclamé aux seigneurs à la fin du XVme et au début du XiXe siècle. Il a 

également effecni6 des visites aux élites des petites communautés rurales (curés, seigneurs, etc.) 

au cours de la décennie 1820, afin de vérifier, à la demande du gouverneur, l'état de 

développement du pays. Ceux-ci ont dors fourni les statistiques relatives à leur seigneuries et 

paroisses. 

Le paysage traduit par Bouchette ne résulte donc pas d'une connaissance pratique du 

territoire. Joseph Bouchette, s'il est venu dans Charlevoix, s'y est probablement très peu 

attardé. Il a simplement rendu visite aux seigneurs et aux curés des paroisses afin de compléter 

sa coIIecte de données. En conséquence, la représentation du paysage charlevoisien, quoique 

adéquate, comporte certains éléments d'erreurs et des contradictions par rapport à d'autres 

179 Publié en 1832 à Londres. 



documents d'archives de l'époque'm. Le paysage est défini comme un espace organisé, marqué 

par une vie de relation. Les symboles identifiés par Bouchette seront également traduits sous 

une forme cartographique. Cette carte constitue une tentative d'illustration de la dynamique 
territoriale complexe où Bouchette tente de représenter les faits de cuculation présents à 

l'intérieur du paysage. 

Le but de Joseph Bouchette &ait de dresser une carte ainsi qu'une description 

topographique de la province du Bas-Canada d'in de mieux faire connaître son état de 

développement et ainsi «d'aider au d6veloppemen t de ses vastes ressources. » la' signale plus 

loin que l'abondance de détails provient de son «désir de faire connaître les traits, la nature et les 

productions du pays de manière à indiquer les endroits où il est le plus susceptible 

d'amélioration, et où l'agriculture peut être portée au-delà des bornes boites de la science et de 

l'expérience des fermiers canadiens, avec une perspective de succès qui monte presque à une 

certitude absolue.»182 Bouchette justifie l'importance de sa carte par le prétexte utilitariste qui 

émerge en ce début de XIXe siècle. 

À partir de la fin du XVIIIe siècle, la science pénètre la culture britannique et devient 

centrale dans I'idéologie de la nouvelle civilisation industrielle. Elle entre dans le nouveau 

système de valeurs qui émerge des changements dans l'agriculture et l'industrie de la Métropole 

de la fin du XVme siècle. Son influence s'étend à tous les domaines, principalement en raison 

de son autorité et de son pouvoir social qui lui permet d'atteindre des buts ~tilitaires"~. En 

Amérique du Nord britannique, cette nouvelle science sera la «science de l'inventaire». Eue 

aura pour but de cartographier et classifier les ressources de la colonie. On alors qu'une 

connaissance détaillée de la colonie est nécessaire et utile. L'utilitarisme soutient que même les 

problèmes sociaux peuvent être résolus par la quantification et l'accumulation statistiques des 

faits. Cette affirmation venait masquer les intérêts sociaux, économiques et politiques de ces 

inventaires. La science devient ainsi le nouveau véhicule du pouvoir entre les mains de l'empire 

britannique. 

La carte de Bouchette, dans le contexte historique de I'époque marqué par la proximité 

de la guerre de 18 12, aura d'autres motifs que le simple d6veloppement économique de la 

province. Elle deviendra également un instrument de pouvoir entre les mains de la Métropole. 
.- 
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Le relevé précis du temtoire, de ses ktablissements, du commerce et des ressources de la colonie 

associés ?i une connaissance plus intime de la population1u, permet au gouvernement britannique 

de contrôler plus facilement cette population et d'orienter le développement futur de la colonie. 

Comme l'affirme ~ a r l e ~ ' ~ ,  la fonction de la carte est l'exercice du pouvoir: aMaps ... facilitated 

the geographical expansion of social systems, an underguiding medium of state power. As a 
mean of surveillance they involve both the collation of information relevant to state control of 

the conduct of its subject population and the direct supervision of that conduct.." Dans le 

contexte colonial du Bas-Canada au premier tiers du MXe siècle, la carte de Bouchette et 

l'inventaire précis des ressources qui y est associé vise cet objectif. Elle permet alors de 

connaître le plus de détails possible sur le temtoire afin de s'assurer un meilleur contrôle de 

celui-ci, à la fois sur le plan économique, social et militaire. 

2.2.2.2 Le récit de voyage de George Hériot 

George Hériot présente une description du paysage charlevoisien dans son volume Travels 

irhrmgh the   an ad as'". Le paysage qu'il presente est celui dune nature sublime et grandiose. à 

l'intérieur de laquelle sont incrustés de petits établissements à l'agriculture et au commerce 

prospères. Hériot accorde une place importante à la description du paysage littoral, formé d'une 

alternance de promontoires élevés, de collines douces, d'îles, de forêts et de vallées offrant des 

points de vue étonnants par leur beauté et leur majesté. Il livre égaiement quelques 

considérations au passage concernant la nature du sol, l'aspect des établissements, la 

productivité des terres et le commerce. Cette description semble avoir été réalisée lors d'un 

voyage de retour de Hériot à Q u e k  en 1798, alors qu'il revient d'une année passée en 

Angleterre. Sa description de ia région s'effectue du nord-est au sud-ouest et il alterne ses 

descriptions du paysage entre la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent. 

Les kléments de sa description s'apparentent beaucoup à ceux de Joseph Bouchette. Son 

style d'écriture est toutefois plus littéraire. Ses descriptions du relief et de la socio-économie 

régionale sont cependant moins rigoureuses que celles de Bouchette. C'est l'esthétique du 

paysage qui intéresse Hbriot. Voici sa description des Éboulements: 

I a* Le premier recensement nominatif du BasCanada date de 183 1 .  Chaque ménage est alors recensé selon sa 
composition et ses possessions. 
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%The Eboulements, already noticed, consist of a small chain of mountains, 
suddenly rising from the water; and, towards the east, bounding the entrance 
into Saint Paul's bay. On their sides, are severai cultivated spots, and the 
settlements appear on above another, at different stages of height. The 
houses, corn-fields, and woods, irreguiarly scattered over the brow of the 
hills, produce an effect, luxuriant and novel.ml* 

Le paysage de George Hériot est cehi de vastes vues d'ensemble, intégrant un milieu nature: 

grandiose et les petits établissements agricoles qui ajoutent au caractère picturesque du paysage 

II joint à ces descriptions esthétiques des considérations concernant la fertilité des sols, le 

productivité de I'agriculnire et le commerce extérieur. La Maibaie représente un exemple type de 

ces descriptions: 

(<Here the land is cultivated and inhabiteci for an extent of six miles, in a rich 
and romantic valley, through which a river, abounding in salmon and uout, 
winds its course into the bay. The soil, which consists of a black mould 
upon sand, is fertile; and the inhabitants, whose communication with other 
settled parts of the country is not frequent, possess, within their own limits, 
an abundance of the necessaries of life. Cattle, sheep, some horses, wheat, 
oats, and boards, are exported fiom hence to Quebec. This bay is frequented 
by porpuses of a rnik-white colour, which in some seasons yield a handsome 
profit, to those concemed in the fisheries. Whaies seldom ascend higher than 

189 the mouth of the Saguenay.» 

Encore une fois, les établissements humains semblent incrustés à l'intérieur du paysage 

grandiose qui les surplombe. Tout comme Bouchette, Hériot souligne la prospérité relative de 

l'établissement dès 1798. Malgré un rnilieu géographique difficile, la région anive à produire 

les biens nécessaires à sa survie et même des surplus cornmercialisables. Hériot réalise 

également quatre aquarelles du paysage. L'une d'entre elles est publiée dans Travels Through 

the C-". Une autre a pour thème la  alb baie'^'. Une illustration fut réalisée aux 

Éboulements, probablement lors du voyage de Heriot en 1798In. La dernière à notre 

connaissance est une aquarelle de la Baie saint-~aul"'. Nous analyserons plus en détail le 

contenu de ces illustrations dans la partie consacrée aux croquis et aquarelles de 1a période. 

Mentionnons seulement que celles-ci s'accordent avec le style de la description Iittéraire de 
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Hériot et qu'elIes se conforment aux critères esthétiques européens de I'dpoqiie, alors dans la 

grande tradition du Picturesque. 

Le paysage charlevoisien de George Hériot est caractérisé par une attention primordiale 

accordée au côté grandiose et picturesque du milieu naturel. Les établissements s'inscrivent au 

coeur de ce paysage, et viennent ajouter à son apparence exceptionnelle en y ajoutant une touche 

d'exotisme et de pittoresque. Le résultat est un paysage très romantique, formé d'une 

succession de hautes montagnes, de zones littorales parsemées de petits établissements agricoles 

gais et jolis, respirant la quiétude et la prospérité. Cette perception des campagnes québécoises 

est typique de l'oeuvre de George Hériot, qui a réalise des centaines d'aquarelles entre les 

établissements de York (Toronto) en Ontario et Terre-Neuve. La formation académique et 

artistique de George Hériot a eu une grande influence sur ses représentations du paysage. 

2.2.2.2.1 George Hériot: style et influences artistiques 

George Hériot est d'origine écossaise. il est né à Haddington en 1759. I1 est le fils aîné 

de John Hériot, membre de la petite noblesse écossaise. On croit qulHériot a découvert ses 

ta1ent.s pour l'écriture ainsi que son intérêt et ses aptitudes pour les arts entre 15 et 18 ans. On 

suppose également qu'il a pu étudier l'art du paysage dans des collections privées, grâce aux 

contacts de sa famille. Selon Gerald   in le^". il est très probable qu'Hériot ait étudié avec 

Alexander Runciman au Trustees' Academy. Runcirnan avait une réputation d'artiste de génie à 

l'époque. Ii est toutefois certain qutHériot a rqu un enseignement en art du paysage pendant 

ces années. Son talent a été remarquk par le mécène écossais Sir James Grant of Grant f 1 738- 

1811). 

D'abord déterminé à se lancer dans une carrière artistique, il en est cependant découragé 

par ses relations familiales. Ses parents éprouvent alors de sérieuses difficultés financières. De 
pius, une carrière artistique n'est pas souhaitable pour un jeune noble à l'époque. On lui 

conseilIe plutôt de tenter une carrière en administration. il décide toutefois de se rendre aux 

Indes Occidentales où il séjourne pendant quatre ans. Les raisons de ce départ subit en 1777 

demeurent inconnues. Les voyages à l'étranger sont cependant très populaires au XVme siècle 

chez les jeunes membres de la noblesse britannique. Iis sont même jugés essentiels à l'éducation 
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d'un gentleman. Il a réalisé plusieurs aquarelles au cours de cette période, en Jamaïque 

notammen{=. 

À son retour en juin 178 1, il décide de poursuivre sa recherche anistique et il entre à la 

Royal Milirary Academy à Woolwich près de Londres où il étudiera les techniques de l'aquarelle 

et de la reproduction au procédé de l'eau-forte avec 1'aquarelIiste renommé Paul Sandby. On 

suppose qulHériot y a passé deux ans. Par la suite, il demeure à Woolwich et occupe un poste 

de clerc civil à l'Ordonnance de l'armée rattachée à l'Arsenal jusqu'en 1792. Pendant cette 

période, il continue son exploration artistique avec l'aide de Sandby. Son style subit un 
changement important vers le milieu de la décennie 1780. Il s'engage dors dans une recherche 

esthétique profonde de l'unité du paysage, intégrant les formes variées de la nature, leur richesse 

de tons et leur variété. A cette période également et toujours sous l'influence de Sandby, il 

découvre les possibilités artistique offertes par le ~ i c t u r e s ~ u e ' ~ .  

Ce mouvement esthétique est initié en Angleterre par Ie Révérend William Gilpin, artiste 

amateur et écrivain. Celui-ci publie une série d'ouvrages théoriques et des guides pratiques entre 

1782 et 1809. Ces guides présentent de nouvelIes façons d'interpréter les paysages. Sur le 

plan artistique, les paysages qui en résultent s'apparentent à ceux produits par I'école classique. 

Ces vues doivent inclure un cadre secondaire, ou des coulisses, formés habinieIlement d'arbres, 

parfois de montagnes ou de collines et même du rivage d'un cours d'eau. Le paysage doit 

également être divisé en trois plans spatiaux, tels que présentés dans Ies paysages classiques. 

D'abord un avant-plan sombre, souvent dépeint en silhouette devant un plan moyen plus clair et 

un arrière-plan encore plus clair. Cette structure procure un cadre permettant d'illuminer les 

deux plans arrières. De plus, l'avant-plan évite 2i  l'oeil d'errer, et à l'image d'être traduite sans 

relief, à Ia manière d'une carte. Cette nouvelle approche est caractéristique du travail subséquent 

d'Hériot. En plus du Picturesque, Hériot tente de saisir les humeurs de la nature à travers sa 

propre vision de celle-ci. «This new approach is evidence of Heriot's wider search for truth - 
197 

for an equilibrium between what he saw and what he fe1t.n Les principes du Picturesque l'ont 

aidé dans cette quête en lui offrant une technique permettant de simplifier les éléments du 

paysage et de les ordonner. Ils lui ont également permis d'utiliser I'irréguIarité du paysage en 

tant qu'élément décoratif et expressif. Le Picturesque permet à HéRot de rendre sa vision 

esthétique du paysage en lui procurant des techniques aidant à traduire une vue unifiée de sa 

beauté à travers la diversité de ses formes. Ces caractéristiques sont les plus marquantes de 
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l'oeuvre de George Heriot tout au long de sa carrière. Son style subira quelques changements, 

mais cette recherche fondamentale demeure à la base de son oeuvre. 

Hériot accepte un poste à l'Ordonnance de Quekc en 1792. Dès son anivée, il 

s'applique à réaliser des aquarelles dans la région de Q u e k  et en publie même quelques-unes 

dans le Quebec Magazine. Il effectue pendant les premières années une recherche sur la manière 

appropriée de représenter les paysages canadiens, très différents des paysages européens. Ii 
effectue un séjour en Angleterre en 1796. Pendant son voyage de retour au printemps 1797, il 

prend des notes et réaiise des croquis des paysages aperçus le long du fleuve. C'est à cette 

occasion qu'il remarque pour la première fois les paysages de Charlevoix. Il semble égaiement 

qu'Hériot ait entretenu des relations d'amitié avec le Colonel John Nairne, seigneur de La 

Malbaie. Les deux hommes se seraient rencontrés soit à l'occasion d'une réunion mondaine de 

la haute société de Québec ou encore sur ta seigneurie de Nairne, celui-ci étant colonel de la 

milice locale qui comptait une centaine d 'homes.  La tradition veut qu'Hériot ait fait cadeau 

d'une aquarelle de La Malbaie au seigneur comme témoignage de leur 

Son styIe après 1797 a subi une autre modification importante, attribuée à i'influence des 

imprimés de Edy-Fisher publiés à Londres en 1795-96. Ces imprimés ont pour thème cinq 

paysages canadiens. Ce sont des reproductions en eau-forte de paysages réalisés par le 

Lieutenant George Bulteed Fisher, qui a d'ailleurs réalisé une aquarelle de l'établissement de 

Baie-Saint-Paul en 1787'". L'influence de cette oeuvre transparaît dans une aquarelle d9Hé"ot 

réalisée au même endroit (figure 2.3). Ces imprimés sont caractérisés non seulement par 

l'utilisation des principes du Picturesque, mais également par une plus grande exploitation des 

contours majestueux et rudes du paysage canadien. Une plus grande insistance sur les cours 

d'eau est également typique des eaux-fortes de Fisher. Ce sont ces principes que George Hériot 

tente d'exploiter à son retour d'Angleterre dans ses représentations du paysage canadien. Une 

aquarelle marquante de ce nouveau sty1e est justement celle intituIée Colonel Nairne's Senfernent 

m Mal Bay, réalisée en 1 7 9 8 ~ .  Elle est caractérisée par la vive luminosité de t'eau, un avant- 

plan formé d'arbres aux formes irrégulières et de petites figurines présentées en silhouettes. 

Vers 1798 et 1799, les ruines sont l'objet de l'attention d'Hériot. I1 les juge très picturesques 

par leur caractère imgulieF1. Ces représentations révèlent l'influence de peintres italiens 

comme Canaletto. Ce style devient exemement populaire chez certains artistes topographes de 

191 Note 77, 
1 SV ANC. Ottawa, C-23548. 
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Londres pendant la décennie 1790. II est également possible que George Hériot ait vu le travai 

de jeunes artistes comme J-M-W. Turner ou Thomas Girtin qui explorent alors le 

représentations catalanes du paysage. Les représentations des ruines du palais de l'Intendant 

Québec présentent des caractéristiques sirdaires à celies de Girtin, notamment dans Ruins of th, 

Chape1 in the Savoy Palace, London, 1795-9p. 

Hériot débute sa canière à la tête du service postal de la colonie en 1800. Il obtient a 

poste grâce aux contacts de son fière John. Cette nomination ne fera pas l'unanimité en raisoi 

du favoritisme qu'elle implique et également par le fait qu'Hénot cumule maintenant deu: 

fonctions, puisqu'il conserve son poste à I'Ordonnance et touche ainsi deux salaires. Cenc 

position occasionnera de nombreux problèmes à Hénot et constitue le début de ses ennui: 

professionnels. Ces ennuis sont attribués de manière générale à son manque de tact et dc 

diplomatie dans ses relations professionnelles. Le manque de tact et l'indépendance qu'il affictic 

face aux autorités métropolitaines et coloniales, en plus de l'octroi par privilège de sa position lu 

vaudront de nombreux conflits, notamment avec le gouverneur Frederick Haldimand et Ir 

lieutenant-gouverneur du Bas-Canada Sir Robert ~ilnes". Plus tard, aux environs de la guem 

de 18 12, ce sera avec le gouverneur en chef Sir George Prevost, George Glasgow et finalemen 

le nouvel administrateur du Canada Sir Gordon Drurnrnond. Celui-ci a finalement eu raison di 

l'entêtement d'Hériot qui a démissionné 5 l'hiver 1816. Ce poste lui a toutefois permis dr 

voyager à travers la colonie et de réaiiser de nombreuses aquarelles des établissements ruraux d~ 

Canada, et même jusqu'en Nouvelle-Angleterre où il se rend à la fin de la guerre en 18 15. Deuil 

carnets de croquis de ce voyage sont déposés à l'fiistorical Society de New yorkYY. 

Hériot s'adonne également à l'écriture. Il publie en 1804 un volume sur l'histoire dc 

 anad da"'. Cet ouvrage est basé sur les écrits de missionnaires et voyageurs qu'il a peut êtrt 

consultés à la bibliothèque des Jésuites à Québec. JI semble que la plus importante de ses 

sources ait été ['Histoire et description gene'rale de la Nouvelle-France du père Jésuite Pierre- 

François-Xavier de Charlevoix pubIié en 1744. Hériot cherche kgdement à fuir ses anxiété5 

professionnelles et le cercle fermé de la haute société de Québec à travers ses nombreux 
206 voyages . Pendant ces excursions, souvent motivées d'abord par le travail, il utilise ses temps 

libres à prendre des notes et à réaliser des croquis pour un livre de voyage canadien en 

préparation. Ce volume devait intégrer ses intérêts particuliers: l'écriture, le dessin et le voyage. 
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Hériot a d'ailleurs compil6 à travers ses voyages et ses lectures préparatoires à son histoire di 

Canada une somme importante de connaissances sur le pays et ses cultures. Ii a égalemeni 

Ctudié plusieurs autres sources manuscrites afin de contextualiser ses impressions personnelles 

La sélection de son matériel est toutefois subjective et porte l'empreinte B la fois de ses préjugé: 

et de ses goûtsm. Travels through the C d  est publie à Londres en 1807. 

Sa production artistique évolue beaircoup entre 1800 et 18 16. Vers 18 1 1 notamment. 

son style est caractérisée par l'utilisation de plus en plus fkQuente de lavis liquides. Cette 

technique simplifie les formes du paysage et vient renforcer la stnicture bidimensionnelle de 

l'image. Les figures humaines qui y apparaissent deviennent plus sculpturaies, au mouverneni 

lent et fluide. L'utilisation nouvelle de la brosse lui permet de rendre toute la vitalité de la nature 

et la fluidité des cours d'eau. Le résultat est une plus grande expressivité de I'image. Cette 

technique de la brosse lui permet égaiement de rendre de façon plus adéquate I'ordre inhérent au 

paysage qui est pour lui l'objet d'une recherche constante depuis 1800. L'aquarelle Disrillery a 

Benupon Mar euebec: peinte en 18 12, illustre cette évolution. Les formes du paysage y sonr 

grandement simplifiées et ordonnées selon les principes du ~ i c t u r e s ~ u e ~ .  George Hénot quitte 

le Canada définitivement au début du mois d1aoi3t 1816 en direction de Londres. Hiriot 
continuera à peindre et à voyager à travers l'Europe presque jusqu'à sa mort en juillet 1839 à 

l'âge de 80 ans. Son style artistique continue d'évoluer jusqu'à la fin de sa vie. 

2.2.2.2.2 Travels through the Canadas: une recherche de I'âme des paysages canadiens 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, Travek through the Crmadas a été rédigé à 

partir des observations personnelles de George Hériot et de plusieurs sources publiées et 

manuscrites concernant le Canada. Le volume comprend plus de 600 pages. On y retrouve 

également une carte et 27 illustrations d'après les dessins et aquarelles d'Hériot. il est rédigé 

selon une méthode déjà établie pour les livres de voyages ayant pour thème I'Amérique du 

~ord'". La première partie est consacrée à la description de la société d'origine européenne, à sa 

culture et à son commerce ainsi qu'à la topographie. Le Canada est décrit de I'est à l'ouest (de 

Terre-Neuve au lac Supérieur). La deuxième partie est dévolue aux tribus indigènes de 

l'Amérique. 
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Les critiques ont particulièrement déploré la longueur du volume, signalant qu'Hdric 

s'est arrêté à de nombreux détails ennuyeux et touchant des espaces souvent trop peu développé 

pour être d'intérêt public. Ces détails permettent cependant d'obtenir aujourd'hui un 
représentations de paysages pour lesquels nous ne disposons que de peu d'informations pou 

l'époque. La région de Charlevoix en constitue un bon exemple. Ces observations permetter 

également d'obtenir certains renseignements sur la mentalité bourgeoise britannique de I'époqu 

et son regard sur la société coloniale. Par exemple, Hériot divise la population canadienne ei 

quatre classes: «Those belonging to the church and to religious orders, the noblesse O 

seigneurs, the mercantile body, and the landholders, stiled habitants.)>211 La description de 1, 
beauté naturelle des paysages occupe également une place importante dans la première partie di 

volume, toujours en référence aux critères du Picturesque. 11 s'agit en fait du premier volume , 

traiter le paysage de I 'hkrique du Nord selon ce point de vue. C'est la principdtlc 

caractéristique qui distingue ce volume de ceux de ses contemporains. Pour Hériot, tes élément 

les pIus picturesques du paysage canadien sont ses lacs et ses rivières: 

«Vast and principal objects ... calculated to inspire wonder and gratification: 
The immense volume, the irresistible weight and velocity of the ... [rivers], 
tearing through and overpowering the obstacles opposed to their course, by 
the rugged and unequai temtories amid which they roll, produce falls and 
cataracrs of singular sublimity, and of cornrnanding beauty; these, although in 
some degree similar in effect, are, notwithstanding, inexhaustible in 

212 variety.~ 

Il sembIe donc que le regard posé par George Hériot sur le Canada et sur Charlevoix soit celui 

d'une recherche du caractère picturesque du paysage, que l'on peut définir comme une recherche 

de la beauté à travers le caractère irrégulier, sauvage, non apprivoisé des formes. Hériot tente de 

traduire une unité à travers cette irrégularité et cet amalgame d'éléments divers. il est certain que 

le paysage charievoisien avec ses contrastes naturels marqués, tant au plan naturel que dans 

l'alternance des espaces humanisés et sauvages, offrait un défi parkulier à l'exercice du 

Picturesque. Celui-ci relève égaiement de la topophilie. I1 est lié au sentiment, à l'émotion face 

au paysage. George Hkriot est très sensible aux émotions que le paysage lui inspire. Toute sa 

recherche artistique est orientée vers l'expression de cette émotion. Il l'exprime à la fois dans 

ses descriptions de paysages et dans ses aquarelles: «The further extremity of the vaIIey affords 

a scene of wild and picturesque beauty. A small river hastens, over a stony channel, its broken 

and intempted waves. AccIivities on each side rear aloft their pointed summits, and the sight is 

211  Ibid., p. 87. 
212 Ibid., p. 88. Cité dans Heriot. 1807. 



213 abruptIy bounded by a chah of elevated hiiîs.~ . Cette description de l'embouchure de la vallc 

de Baie-Saint-Paul iilustre de fqon très explicite le sens du Picturesque de George Hériot. C'e 

ce type de paysage qui provoque chez hi I'i5motion profonde de la beauté. L'oeuvre tou 

entière de George Hériot est marquée par une topophilie particulière liée aux principes c 
Picturesque. 

2.2.3 Les représentations iconographiques 

Les représentations iconographiques de la @riode 1798-1824 comptent quaue croqu 

ainsi que de 10 lavis et aquarelles2". lls sont réalisés par quatre artistes différents. Ci 

illustrations sont de type topographique comme la plupart des représentations de paysages de 

première moitié du XIXe siècle. L'influence du Picturesque est égaiement manifeste dans 

plupart des cas, à l'exception des croquis de John Jeremiah Bigsby. Une analyse du contenu 

de l'agencement des symboles B l'intérieur de l'image nous a permis de dégager 1( 

caractéristiques suivantes. 

Les croquis et aquarelles du paysage charlevoisien prennent la forme de vastes vur 

d'ensemble qui intègrent les grands contrastes du paysage naturel que sont le fleuve, les vallét 

et terrasses ainsi que les montagnes du plateau. Ces vues illustrent également I'occupatio 

humaine présente dans ce paysage n a m l  et ses principaies caractéristiques. On accorde ur 
place à peu près égaie aux paysages agricoles avec [es détails de leur morphologie et au 

paysages sauvages des montagnes. L'humanisation n'est toutefois pas absente dans Ir 

représentations de l'arrière-pays. On illustre les moulins à scie, les routes, les fermes et petii 

établissements qui le parsèment. L'agriculture et la montagne sont représentés en proportions 

peu près égales dans les images (graphique 2.1). L'hydrographie occupe également une plac 

importante dans les compositions. La zone littorale et le fleuve sont illustrés dans trois image: 

Les rivières du Gouffre et Maibaie sont présentes dans deux images alors que deux autres or 

pour thème une vue d'ensembfe du secteur du lac Nairne dans l'arrière-pays de la Mdbaie. Le 

infrastructures de transport sont également illustrées. Ii s'agit de routes et de ponts. Le 

établissements humains rapprochés sont également présents, dans une proportion moindr 

toutefois que dans les éléments énumérés précédemment. On accorde également une faibl 

importance aux éléments témoins de la religion (l'église) et aux personnages, lesquel 

constituent un peu plus de 4% du contenu des images. Finalement. les éléments les moin 
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récurrents sont les symboles faisant état du défrichement des terres et des moulins. Malgré 

faible place occupée par ces élements, il est toutefois important de souligner leur présence, étai 

donné que ccux-ci sont totalement absents des reprkntations subséquentes du paysage a 

XIXe siècle. 

Graphique 2.1 
Thèmes abordés par l'iconographie dans Charlevoix 1798 à 1824. 

Moulins Penomaees . - 

ras. de n 
12% 

Source: Base de données Iconographie. Laboratoirr de géogmphie historiqudCEQ. 

Le paysage exploratoire présenté à travers l'iconographie de ce début du XXXe siècle peu 

se définir comme un espace encore relativement sauvage, où toutefois les progrès de 

établissements humains axés sur la pratique de l'agricuI ture familiale sont manifestes. Ei 

témoigne la mise en valeur agricole du bas de Ia vallée de Baie-Saint-Paul notamment, dont 1; 

zone en culture en 18 19 s'étend jusqu'à la partie supérieure des versants (figure 2.1). L 
développement du réseau routier jusque dans l'arrière-pays est également iIlustré de même quc 

les débuts d'occupation de celui-ci et sa mise en valeur axée sur I'agriculture et I'industrii 

forestière (figure 2.2). Les petites agglomérations vilIageoises de Baie-Saint-Paul, Petite 



Rivière et La Malbaie sont égaiement représentées'" (figure 2.3). Signalons que la région de 

Charlevoix, tout comme le reste du Bas-Canada, voit sa population augmenter rapidement 

depuis la fin du W e  siècle. Ce processus s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de forte 

croissance démographique qui débute à cette période. Ce paysage est donc en mutation à 

l'époque. Les croquis de Bigsby viennent confirmer les nombreux indiceszt6 témoignant d'une 

saturation des terres dans les vallées de Baie-Saint-Paui et la Malbaie dès la décennie 1820. 

Certains lavis de Roebuck et un croquis de Bigsby illustrent le débordement de cette population 

sur le plateau de l'arrière-pays. Ces illustrations présentent donc les différentes composantes de 

ce paysage, dans des vues d'ensemble collectées un peu partout sur le temtoire. 

Figure 2.1 : Bigsby, John J.: St Paul's Bay, Quebec, Aug. 19, 1819. ANC, Ottawa, C- 
11633. 

Z ' ' ~ - ~ 2 1 2 6 2 ,  C-121288, 953.132.8. 
116 Voir le recensemenr nominatif de Charlevoix en 1831, et la carte de Bouchette datée de la même annke. 



F m 2  Roebuck, John A.: Vue sur le chemin conduisanr au lac Naime, près de la 
scierie. Québec, 1821-1824. ANC, Ottawa, C- 121290. 

2.2.4 Contexte de l'évolution de l'art du paysage européen du XVIe au début du XZXe siècle 

Les représentations topographiques des paysages en Angleterre dbbutent dès la première 

moitié du ?Me siècle. Les oeuvres sont dors souvent commandées par les membres de la cour 

en raison de leur valeur stratégique ou encore pour leur contenu descriptif. A la fin du siècle 

déji, les vues topographiques sont l'objet d'un engouement par des collectio~eurs qui 
s'attachent autant à Ieur valeur artistique qu'à Ieur valeur descriptive. En conséquence, le 

nombre d'artistes topographes augmente considérablement au XVIe et au XVZle siècle. Cenains 

émigrent même du continent pendant la seconde moitié du X W e  siècle. Cette croissance de 

l'intérêt envers les représentations topographiques n'est pas seulement li& à des objectifs 

stratégiques, elle est également Iiée au désir de conserver des images de son environnement. Les 

paysages topographiques sont de plus en plus demandés par l'aristocratie et la grande 

bourgeoisie britannique. Ces gens désirent posséder une représentation picturale de leur vaste 

domaine et de leur maison luxueuse. L'art topographique devient pour ces gens de la haute 

société un symbole du pouvoir social er politique ainsi qu'une marque de dussite personne~le"~. 

Cependant, la valeur artistique des paysages topographiques commence i être contestée au 

XVIIIe siècie. Les autorités du milieu artistique les jugent alors aès infirieures aux oeuvres 
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produites en faisant appel B la poésie et à l'imagination & l'artiste. Une scène imaginaire, seloi 

Sir Joshua ~ e ~ n o l d s ~ ' ~ ,  peut laisser une marque plus profonde sur l'esprit que les paysages réel 

observés"'. Les paysages topographiques sont d'une manière générale considérés wmmf 

d6pourvus d'effort créatif et d'originalité. L'exercice de la représentation topographique es 

perçu comme un acte purement mécanique et une activité non créatrice. Les vue 

topographiques continuent toutefois d'être populaires chez la bourgeoisie britannique de milieu: 

non reliés à la pratique de l'art. Ceux-ci considèrent le paysage de type topographique c o r n  

un art qui leur est familier. Les vues topographiques sont diffusées sous forme de coIlections dc 

gravures, de livres publiés et &galement de «drawingroom walls~. Ils sont partie intégrante dc 
l'aire domestique au même titre que les portraits de famille. 

En conséquence, les académies, sans approuver cet art, évitent égaiement de le discrédite. 

trop ouvertement. Signalons au passage que Paul Sandby, artiste topographe renommé di 

X W e  siècle, a été un membre fondateur de la Royai Academy en 1 768. Des autori tés commr 

Reynolds affirment alors qu'il est possible de perfectionner l'art topographique et d'en faire ur 

grand art. Il faut pour cela lui donner une pIus grande s i ~ i c a t i o n  au plan esthétique. Pou: 

cela, l'artiste topographe doit se familiariser avec les vues imaginaires et idéalisées des peintre: 

français d'inspiration italienne de l'école classique du XVIIe siècle comme Claude Lorraine 

Gaspard Dughet, et Nicolas Poussin. Selon Reynolds, l'union de la méthode des peintre: 

classiques français à des vues topographiques particulières peut élever l'apparence d'un paysagc 
au niveau de l'Art purm. Cette pratique est cependant déjà courante chez certains artistes dt 

l'époque, qui effectuent une recherche esthétique à travers l'art du paysage et ainsi sc 

démarquent des artistes peignant en fonction des goûts du public bourgeois de l'époque. 

Dès le début du X W e  siècle, dors que les «gentlemen» britanniques commencent i 

découvrir les beautés de la nature, iIs commencent égaiement à rechercher un système esthétique 

permettant d'évaluer la qualité des panoramas. lis découvrent les paysages idylliques de l'italier 

Salvator Rosa. De plus en pIus également, les formes classiques des paysages hollandais 

d'inspiration italienne comme ceux de Jan Both et Nicolas Berchem pénètrent leur imagination 

Des traités sur l'art du paysage sont égaiement publiés à partir de ces inspirations. On tente de 

mettre au point des règles permettant d'évaluer les oeuvres d'art. La recherche de l'Idéal i 

l'intérieur du paysage est à cette fin érigée en modèle dans les écrits de Shaftesbury el 
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Richardson au début du XVIIIe sièclen'. Dès cette &poque, la recherche de l'Idéal dans le 

paysage est liée à celIe & Ia vérité et de l'unité. Sur le pian de la pratique, ces règles induisent 

une simplification des éléments de la topographie et une manipulation des déments secondaires 

du paysage, comme l'avant-plan et la lumière selon les critères du classicisme. La théorie du 

Picfuresque s'inscrit dans ce mouvement d'idéalisation du paysage. 

La pratique des modèles de Reynolds et Gilpin était largement répandue chez les membres 

de la noblesse britannique et les artistes de l'époque. Cette pratique de l'art chez Ia noblesse est 

liée à la mode des voyages à l'étranger chez les jeunes gens. Ces voyages sont considérés 

comme une part essentielle de l'éducation des jeunes nobles. Ils sont l'occasion pour eux 

d'entrer en contact avec des cultures et des paysages différents, leur permettant ainsi de parfaire 

les connaissances acquises au cours de leur formation académique, qui comprend alors une 

introduction aux arts du dessin, de l'architecture et de la musique. La pratique de ces arts n'est 

toutefois pas l'objet d'une orientation professionnelle. L'art à cette époque n'est pas perçu 

comme une profession sérieuse, il est plutôt considéré comme un passe-temps visant à élever 

l'esprit et à parfaire la culture générale. Toutefois, certains de ces artistes amateurs élèveront 

cette pratique - parallèlement à une profession officielle reliée à l'administration civile ou militaire 

ou encore à la diplomatie - à un niveau d'excellence artistique marquée. Ce fut le cas de George 

Hériot mais également de Paul Sandby, de James Pattison Cockbum et de Thomas Davies par 

exemple. D'autres demeurent peu connus, si ce n'est de par les quelques oeuvres qu'ils ont 

laissées à la postkrité, comme celles de John Arthur Roebuck dans Charlevoix. 

Plusieurs de ces jeunes nobles ont acquis une formation artistiques dans les académies 

miliraires britanniques comme celle de Woolwich en Angleterre. Jusqu'au milieu du X X e  

siècIe, les militaires recevaient une formation artistique axée sur les techniques du croquis et de 

l'aquarelle. Cette formation devait permettre aux jeunes cadets officiers, issus eux aussi de Ia 
jeune noblesse britannique, d'acquérir des habiletés leur permettant de documenter un terain, de 

rapporter le mouvement des troupes, de rendre compte des structures militaires et civiles en place 

et de tout autre élément du paysage pouvant reprkenter un intérêt pour les autorités militaires. 

Toutefois, plusieurs de ces artistes pratiquaient également leur art A des fins plus personnelles. 

pour l'amour du paysage. C'est ce contexte général qui entoure la pratique de l'art du paysage à 

la fin du XVIiIe et durant la première moitié du XIXe siècle. Signalons en terminant que la 

2 2  I Earl of Shaftesbyry pubIie en 171 1 Choracteristick dans lequel il introduit le discours de l'IdEal à l'intérieur de 
la critique litttraire britannique. Jonôthan Richardson. peintre portraitiste. publie An Essay on the Theory of 
Painting en 17 15. Il y met en Cvidence le lien entre l'Idéal et I'art du paysage. 



représentation des paysages & la nouvelle colonie britannique a été fortement marquée par ce! 

officiers militaires et civils topographes, dont plusieurs sont sensibles aux règles du Picturesque 

2.2.5 L'influence du Picturesque sur le paysage régional 

Audelà du contenu strict de l'image, on peut distinguer certaines manipulations di: 

paysage charlevoisien. L'introduction du Picruresqw dans l'art du paysage à la fin du XVme 
siècle constitue l'une des premières tentatives de définition d'un «système esthétiques permettani 

d'évaluer les panoramas". On retrouve ce nouveau style à I'intérieur des lavis et aquarelle3 

réalisées dans Charlevoix. Il se manifeste d'abord dans l'expression des formes du relief. Le5 

montagnes présentent un relief très accentué, formé d'une alternance de pics à l'allure alpinex 

(voir figure 2.2). La présence des trois plans séparés est également observable dans toutes les 

aquarelles, avec plus d'évidence dans le cas de George Hériot. L'utilisation de coulisses es1 

parfois visible, notamment chez Hériot encore une fois qui pIace presque toujours un arbre ou 
un bosquet à l'avant-plan (figure 2.3), mais égaiement chez Roebuck, qui utaise souvent un 

écran d'arbustes ou un bâtiment à ['avant-plan. Ces catacténstiques confèrent au paysage un 
aspect majestueux et sublime, accentué par la présence de minuscules éléments à une distance 

moyenne sur l'image (village, ferme, personnages, etc.). 

Le paysage régional est donc l'objet d'une recherche esthétique de la part des artistes qui 

le visitent. Le relief très accentué de même que les contrastes ont été particulièrement appropriés 

à ce type de représentation de l'espace. C'est ce qui explique les grandes vues d'ensemble 

privilégiées par ces artistes. Leur objectif, à travers le Picmesque, était de traduire la grandeur 

et la beauté présentes à travers cette diversité des formes et leur agencement dans l'espace. 

- 
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Finley, 1983. p. 6. 
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Ontario 

2.2.6 Les artistes de Charlevoix dans le premier tiers du XIXe siècle 

Quatre artistes ont effectué des repr6sentations du paysage de Charlevoix entre 1798 et 

1824. En plus de George Hériot, il s'agit de John Arthur Roebuck, un jeune noble britannique. 

Son frère, William, a kgdement réalisé une aquarelle à La Malbaie. Le dernier est John Jererniah 

Bigsby, egaiement officier civil britannique. Voici pour chacun d'eux un aperçu de leur 

formation artistique et professionnelle ainsi qu'un résumé de leur oeuvre artistique. Nous les 

situons également dans le contexte social et artistique de I'époque, tel que présenté dans la partie 
précédente. 

2.2.6.1 George Hériot (1759-1839) 

Les paysages chadevoisiens perçus par George Hénot sont colorés par une luminosité 

particulière qui leur confère une qualité esihétique supérieure. Le relief notamment, est traduit de 

façon à rehausser le caractère sublime de l'ensemble, par l'irrégularité de ses formes et son 

étaiement jusqu'à l'infini B l'arrière-plan. L'avant-plan est également l'objet d'une savante étude 

de la part du peintre. La technique des coulisses formées d'arbres et de bosquets ainsi que de 

silhouettes humaines est employée de façon systématique afin d'attirer le regard vers le cenne de 



l'aquarelle, où Hériot campe un paysage paisible et romantique, de couleur plus claire, dont le: 

formes s'accordent les unes aux autres pour former un tableau idyllique (figure 2.3). 

Les symboles auxquels il s'attache diffèrent légèrement de ceux qu'il représente ! 

l'extérieur de la régionm (graphique 2.2). Dans Charlevoix, l'auteur présente des vue: 

d'ensemble du paysage intégrant Ies vallées, Ies terrasses agricoles et les montagnes sauvages dl 

plateau. L'hydrographie et la navigation y tiennent égaiement une place importante. Le: 
représentations d'Hériot réalisées à l'extérieur de la région accordent également une placr 

importante à ces symboles, à l'exception des montagnes et les paysages forestiers. Elles laisseni 

aussi place à la ville, aux personnages et au viiiage. La viiie et le village comptent en effet pou1 

19,2% des signes présents dans les aquarelles de George Hénot. La région ne compte p= 
encore d'agglomération importante à l'époque de son passage. Hériot manifeste également ur 
intérêt pour la reprCsentation des ruines et des accidents naturels comme les chutes et les rapides 

Ces éléments, tout comme l'hydrographie, s'inscrivent dans la recherche du caractè~ 

Picturesque des paysages. 

2.2.6.2 John Jererniah Bigsby (1792-1 88 1) 

Un autre personnage ayant contribué à véhiculer une certaine représentation de la régior 

de Charlevoix durant la première moitié du MXe siècle est John Jererniah Bigsby. Il est à 1: 

fois docteur en médecine, géologue et artiste amateur. 11 est gradué en médecine d'Edinburgh er 

18 14 et poursuit toujours des études de géologie. Il arrive au Canada en 18 18 en qualité dr 

médecin dans les forces armées britanniques. L'année suivante, il entreprend un reIev€ 

géologique de la province du Haut-Canada Il devient ensuite secrétaire de la Commission de 1; 

Frontière et travaille sur le tracé de la frontière internationale entre le Canada et les États-unis er 

1822. Il retourne en Angleterre en 1827 où iI pratique à nouveau la médecine. Enbe 18 19 e 

1825, ses fonctions de géologue et de commissaire aux frontières l'amèneront à voyager un pei 

partout au Canada. Au cours de ses nombreux voyages, il tient un journal et réalise des croqui! 

à travers le Haut et le Bas-Canada et la région du sud de la baie d'Hudson. Il publie un premiei 

volume tiré de ses observations lors de son voyage au HautCanada en 1 8 2 4 ~ .  Il publie ur 
-- - 

2 2 1  Nous avons effectue une comparaison du contenu des m i s  aquarelles disponibles dans Charlevoix avec celui 
d'un échantillon de 60 aquarelles représentant des paysages du Québec Zi la même époque. Cet échantillon est tiré 
de la base de données concernant i'iconographie du Québec de la Nouvelle-France à la décennie 1940 (contenant 
près de 3 400 oeuvres) construite par l'auteur et propri6té du ClEQ. Cette comparaison ne peut bien siir qu'être 
indicative, étant donné l'inégalité des échantiIIons et Ie faible nombre d'aquarelles ayant pour thème Charlevoix. 
225 Bigsby, S. J., (1824): Notes on the ~eoera~hv and n e o l w  of Jake Huron. London. Printed by Richard TayIor 
Shoe-Lane. 



compte rendu plus vaste de ses voyages à Londres en 1850 dans un ouvrage en deux voIumes, 

intitulé The Shue and ~ a n o e ~ .  

II visite Charlevoix à deux occasions, en 18 19 et en 1823. À la fin de l'été 18 19, un 
ami, le Dr. Wright, directeur du département de la médecine du Canada, l'invite à I*accompagner 

à la Baie-Saint-Paul par voie terrestre, en contournant le Cap Tourmente et en longeant le f ittoral. 

Lors de sa deuxième visite, il est chargé d'une étude de la géologie de la région de La Maibaie. 

John J. Bigsby sera l'un des premiers artistes, avec John Arthur Roebuck, à, fournir un aperçu 

des établissements de l'intérieur des vallées de Baie-Saint-Paul et La Malbaie dans Charlevoix. 

Lors de ses visites, Bigsby est séduit par la beauté du paysage et le mode de vie pittoresque des 

gens qu'il rencontre. Sa description de ses impressions de voyage dans Charlevoix s'étend SUI 

43 pages en 1850 et il réalise une dizaine de dessins des paysages des vallées de Baie-Saint-Paul 

et La Malbaie prificipalement. Quatre d'entre eux seront publiés dans son volume en 1850. 

Nous reviendrons sur cette publication au chapitre cinq. 

Graphique 2.2 
Thèmes de I'iconographie de George Hériot 

Oeuvres réalisées dans Charlevoix et dans le reste du Québec 
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À Charlevoix (n=3) 

SOUKC: Base de dom& Iconographie. Laboratoire de gbgraphie historiquelCIEQ. 

216 Bigsby, J. J., (1850): D e  Shoe and Canoe or gictures of travel in the Canadas. Vol. 1.  Paladin Press. pp. 186. 
24 1. 



Concernant les croquis & Bigsby datc5s de 18 1 9 i 1823, nous pouvons constater que 

ceux-ci sont très techniques. On est porté à croire qu'ils étaient plutôt destinés à illustrer un 

rapport sur la geologie et la géomorphologie régionale. Le titre qu'il leur donne, caractérisé par 

un souci de localisation précise du panorama, confirme cetre impressionm. Ces croquis 
accordent une importance prépondérante au relief, représenté dans un style très différent de celui 

des émules du Picturesque. Ce relief possède des formes beaucoup plus atténuées et arrondies, 

plus près de leur aspect réel que celui des représentations picturesques (voir figures 2.1 et 2.5). 

Les formes de l'occupation du sol sont également centrales. Le mode de division des terres, leur 

étendue et l'aspect général des fermes et des établissements est l'objet principal de deux des 

quatre croquis. Signalons que le style et les symboles il la base de ces croquis sont très 

différents des gravures du paysage kgional qui seront publiées par Bigsby en 1850. 

2.2.6.3 John Arthur Roebuck (1801-1879) 

Nous ne possédons que peu d'informations sur la vie et la carrière artistique de John 

Arthur Roebuck. Les seuls renseignements que nous possédons sont ceux contenüs dans le 

dictionnaire de J. Russel ~ a r ~ e r ~ .  À l'époque où il W s e  ses lavis dans Charlevoix, John 

Arthur Roebuck est un jeune noble britannique qui complète son éducation. 11 est né à Madras 

en Inde en 1801. Son père était un fonctionnaire civil britannique. À la mort de son père en 

1807, sa mère l'amène au Canada afin de poursuivre ses études en droit. C'est pendant cette 

période, alors qu'il est âgé de 20 à 23 ans environ qu'iI réalise ces représentations du paysage 

charlevoisien. Il retourne en Angleterre en 1824 où il devient agent de la Chambre d'Assemblée 

du BasCanada en 1835. Il a notamment représente en hgleterre les rebelles de 1837 et est 

devenu un ami de Louis-Joseph Papineau. Il a égaiement servi à la Chambre des Communes. il 

est demeuré toute sa vie intéressé aux questions coloniales. Ii est décédé à Londres en 1879. 11 

est également le frère de William Roebuck, artiste militaire. 

Malgré le peu d'informations que nous possédons, nous pouvons constater que Roebuck 

semble correspondre au profil du jeune gentleman britannique éduqué et formé à la pratique des 

arts usuels comme la peinture. Il est également probable que le jeune Roebuck ait voyagé de 

façon extensive au pays afin de parfaire son éducation comme c'était Ia coutume chez Ies jeunes 

nobles de l'époque. C'est sans doute dans ce contexte qu'il a visité Charlevoix. Son style 

227 Voir la liste à l'annexe A. 
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Harper, J. R., (1970): &IV Painters and En-vers in University of Toronto Press, Toronto, pp. 269- 
270. 



artistique révèle également qu'il a été en contact avec la tradition picnuale britannique de 

Iëpoque caractérisée par la pratique du Picturesque. La représentation particulière du relief, 

mettant en valeur son amplitude et son irréguiarité ainsi que la présence des trois plans successifs 

de l'image sont révélateurs de ce style. 

Les symboles recherchés par John Arthur Roebuck dans Charlevoix, comparés aux 14 

autres représentations de paysages dont nous disposons pour cet auteur au Québec, révèlent une 

attirance marquée pour les vues d'ensemble axées sur les paysages forestiers. Les thèmes 

secondaires de ces vues sont les aires villageoises et les infrastructures de transport que sont les 

routes et les ponts. L'agriculture ne compte que pour 8,3% des symboles représentés par 

Roebuck. À l'extérieur de la région par contre, Roebuck s'intéresse beaucoup moins aux 

paysages forestiers. ii réalise plus volontiers des panoramas ayant pour centre les villages et les 

grandes villes comme Québec. Les infrastructures militaires comme la citadelle de Québec 

retiennent également son attention. 

2.2.6.4 William Roebuck (c. 1795-97 - après 1820) 

Les renseignements biographiques concernant le frère de John Arthur, William, sont 

encore plus minces. Wiarn Roebuck est décrit par ~ a r ~ e r "  comme un artiste topographe, 

officier des forces armées britanniques. Il a été posté à Québec en 18 18. Il est connu pour ses 

croquis de la construction de la citadelle. Notre échantillon concernant l'oeuvre québécoise de 

William Roebuck est mince. Outre sa représentation du paysage de La Malbaie, nous ne 

disposons que de cinq aquarelles de cet artiste pour l'ensemble du ~uébec". Il s'agit d'abord 

d'un panorama en deux parties sous forme d'aquarelles de la ville de Québec et du fleuve Saint- 

Laurent pris des remparts de la citadelle et de trois vues des rapides de Cédars et des écluses sur 

le fleuve Saint-Laurent. Ces symboles rejoignent ceux choisis à la Maibaie qui sont 

respectivement les infrastructures de transport (la route et le pont) et l'hydrographie (la rivière 

Malbaie). 

II a réalisé une aquarelle dans Charlevoix, intitulée Le pont à Mal Baie, vue de près de 
l'église, vers 1820 (figure 2.4). Les lavis de son fière sont datés de 1821 à 1824. Les deux 

frères ont donc visité la région à quelques années d'intevalle. ii est intéressant de comparer les 

1 3  
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Harper, 1970, p. 270. 
Soulignons ici que nous nous reférons aux oeuvres présentes dans la base de données iconographiques élaborke 

au CIEQ. ïi est probable que d'autres oeuvres québécoises de William Roebuck n'aient pas encore été répertoriées 
par l'auteure. 



deux représentations. Eues sont presque identiques. Elles adoptent le même point de vue et 

révèlent les mêmes éidments de style. La technique de William dans la représentation de la 
vkgétation est diffirente toutefois, le foliage dtant beaucoup plus élaboré. Cette technique 

s'apparente h celle de George Hériot. En terme de contenu, Ie paysage de William est beaucoup 

moins humanis6 que celui de John Arthur. Il faut dire qu'il a €té réalisé quelques années pIus 

tôt. Le pont et la route du coté gauche de l'image (figure 2.4) y apparaissent. On n'y observe 

cependant qu'une seule maison près du pont dors que son fière en représente trois. La mise en 

valeur des terres au pied des montagnes semble également beaucoup moins avancée que sur le 

[avis de son fi& à la période 1821-1824. Cette comparaison d'une même vue sur une période 

maximale de quatre ans rend compte d'un développement relativement rapide de l'occupation du 

paysage de l'embouchure de la rivière Malbaie dans la première moitié de Ia décennie 1820. 

ANc, Ottawa, C- 104266. 

2.2.7 Le regard de l'étranger 

Nous terminons cette analyse en insistant sur le fait que ces représentations constituent 

différentes visions de l'espace locaI A travers le prisme d'impressions, d'idées, de valeurs et de 

normes originaires d'un autre paysage, d'une auue formation sociale. Ces visiteurs ont projeté 

leur propre système de représentation sur le paysage charievoisien. Leur expérience personnelle 

de l'espace, leurs emotions face au paysage sont égaiement exprimés dans leur représentation 
artistique. Le résultat est donc un paysage représenté en fonction des nomes esthétiques 



européennes, qui s'apparente aux toiles d'artistes comme Girtin ou Turner. Les artistes 
semblent avoir été d'abord attirés par le relief très accident6 de la région en raison des 

possibilités offertes aux règles du Picturesque par ses nombreux contrastes. Ces artistes ne se 

sont cependant pas livrés à une manipulation des éléments présents dans le paysage. La marque 
des topographes est justement leur souci du détail et du réel, malgré leur propension à se livrer à 

une certaine idéalisation de Ia composition globale du paysage, selon les règles du Picturesque. 

Le cas de Joseph Bouchette est différent. Celui-ci, même s'il possède une formation 

artistique semblable à celle des aquarellistes britanniques, n'en est pas moins natif du Bas- 

Canada. L'initiative de Bouchette s'inscrit dans un cadre idéologique et professionnel 

particulier. Son objectif est d'inventorier le territoire du Bas-Canada en entier, de quantifier et 

de localiser les phénomènes observés. Il se situe dans l'idéologie du progrès qui découle de la 

connaissance détaillée des faits géographiques et sociaux. C'est toutefois le potentiel agricole de 

la colonie qui retient son attention. Ii avoue d'ailleurs explicitement vouloir améliorer cette 

agnculnire, afin d'en faire une activité économique rentable pour la colonie. On y reconnaît la 

justification utilitariste qui caractérise la science de l'inventaire de l'époqueu'. 

2.3 Représentation et vécu territorial 

Malgré leur façon particulière de traduire les signes pr6sents dans Ie paysage, les 

représentations textueIles et iconographiques du début du XIXe siècle nous renseignent sur la 

socio-éconornie locale. L'iconographie, notamment, révèle des détails importants sur 

l'occupation du territoire, l'habitat, I'industrie, etc. Cette partie présente un pomait de cette 

socio-économie telle que révélée par les représentations du premier tiers du XIXe siècle. 

2.3.1 L'occupation du territoire 

Les croquis de John Jeremiah Bigsby et les lavis de John Arthur Roebuck sont riches en 

information concernant l'état du défrichement des terres dans les vallées, ainsi que dans I'arrière- 

pays maibaien, près du lac Naime. Les croquis de Bigsby, particulitxernent, révèlent l'état 

avancé de l'occupation des terres de la vallée de Baie-Saint-Paul (figure 2.1, figure 2.5). Le 
croquis de la figure 2.5 illustre plusieurs fermes &parpillées dans la vallée, entourées de leurs 

champs clôturés. On peut égaiement voir les défrichements sur les versants de la vallée. Les 

Voir à ce sujet Zeller, 1987. 
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terrasses au nord-ouest sont dans un état avance de mise en valeur. Le versant nord-est est 

également dkfriché dans sa partie inférieure. Des croquis comme cehi de la figure 2.2 montrent 

également la présence d'établissements dans 1'anih-e-pays d&s 18 19. Ceux-ci présentent un 

paysage agro-forestier où l'on remarque, à côté des défrichements et d'une mise en valeur 

agricole des terres, la proximitd de petits moulins à scie qui semblent s'associer aux premiers 

établissements de l'anière-pays. Comme nous l'avons mentionné au tout début du chapitre, ces 

petits moulins étaient souvent essentieIs aux premiers établissements, permettant aux colons de 

transformer le bois coupé sur leurs terres afin de l'utiliser pour Ieurs propres constructions ou de 

le vendre sur le marché. Signalons quY& cette époque, la demande en bois canadien est très 

élevée sur le marché impérid. 

Figure 2.5: Bigsby, J. J.: Bay of Sr. Paulfrom the West: near the Seignorial Mill, Aug. 
1829. ANC, Ottawa, C-11634. 

La description topographique de Bouchette est également éclairante concernant 

I'occupation des terres dans Charlevoix. Même s'il demeure vague sur l'état de développement 

des établissements, il signaIe leur présence et donne parfois un aperçu de leur étendue et de leur 

mise en valeur, comme par exemple ce passage sur la seigneurie des Éboulements: «Dans les 

concessions appelées Godefroy, Dorothée. St. Joseph et St. George, quelques établissements 

très-bons et dans un état d'amélioration se présentent sur le penchant des hauteurs et dans les 

intervalles qui les séparent: les chaumières et les fermes blanchies à la chaux, souvent entourées 



de groupes épais d'arbres. foment un effet singulièrement pittoresque.w"2 L'état dr 
développement des seigneuries de La Maibaie fait également l'objet de l'un de ses commentaires: 

«Ces deux seigneuries [...] ne contiennent qu'une très-petite portion de terres 
cultivées, en comparaison de leurs dimensions. En général, la surface de 
l'une et de l'autre est montagneuse, mais dans quelques endroits le sol est 
passablement bon; le bois de construction & toute espèce y est abondant et 
très-beau, particulièrement le pin. Les terres les mieux cultivées sont celies 
qui règnent le long de chaque côté de la Rivière Malbaie pendant environ six 
d e s ;  une route passablement bonne traverse ces établissements à leur 
extrémité, et il y a plusieurs fermes et de jolies maisons. Murray Bay a une 
égIise et un presbytère, deux moulins à grain, et quelques scieries; il y a aussi 
une maison seigneuriale bien bâtie, qui appartient au propriétaire de la 
seigneurie. Dans Mount Murray les meilleurs établissements sont sur les 
bords de la Rivière de Maibay, et s'étendent aussi loin que ceux qui sont sur 
le rivage opposk; la maison seigneuriale, qui appartient au Colonel Fraser, et 
qui se nomme Mount Murray, est tri%-bien située à l'entrée de la baie, sur le 
rivage orientai, et elle est entourée d'une grande étendue de terres bien 

Ces descriptions, ajoutées aux quelques iIlustrations dont nous disposons sur la vallée de la 

Malbaie pour la même époque, ainsi que le relevé cartographique de Bouchette, permettent 

d'obtenir une idée assez juste du paysage de l'époque: de l'occupation du temtoire, de l'état de 

mise en valeur des terres et de l'aspect des fermes. 

2.3.2 Les communications 

Les communications à l'intérieur et avec l'extérieur de la région sont également 

importantes afin de saisir le contexte socio-économique général d'une région comme Charlevoix 

au début du XIXe siècle. Son milieu géographique particulier présente en effet de nombreuses 

contraintes. Les représentations du premier tiers du XRe  siècle révèlent toutefois la présence 

d'un réseau routier relativement bien développé à l'intérieur de la région. La carte de Bouchette 

de 18 15 est particulièrement éclairante à ce sujet. On y remarque la présence d'une route qui 

Ionge le littoral et le couloir des vallées. L'iconographie révèle également que ce réseau gagne le 

nord-ouest de la seigneurie de la Malbaie quelques années plus tard, suivant ainsi les nouveaux 

établissements. En 183 1, il relie les concession du centre du plateau maibaien et celui du nord- 

est de Baie-Saint-Paul. Le premier pont de la Maibaie est egaiement représenté par les frères 

Roebuck dès 1820 (figure 2.4). Dans sa description topographique, Bouchette parle de I'ttat de 

cette route. Voici un passage de la description de la seigneurie des Éboulements: 
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«[Au ruisseau du Moulin] près de l'endroit oii il se décharge dans le St. 
Laurent, sont situés une excellente scierie et un mouiin à grain, à peu de 
distance desquels se trouve la maison seigneuriale, grand et solide bâtiment de 
pierre, avec de nombreuses dépendances. II y a plusieurs routes qui 
conduisent le long du St. Laurent, lorsque le terrain est praticable, et dans 
d'autres endroits, sur les hauteurs; elles sont en gén6ral passablement bonnes, 
mais on est quelquefois obligé de monter des couines très-longues et très- 

U1 fatiguantes.~ 

Ainsi le réseau routier semble bien développé. Toutefois la déciivid importante de certaines 

routes devait les rendre très difficiles à pratiquer en certaines saisons, aux Ébouiements et à 

Petite-Rivière-Saint-François par exemple. C'est probablement ce qui explique la popularité de 

la navigation dans Charlevoix au XIXe siècle. Ii était souvent plus simple et plus rapide de 

voyager par Ie fleuve le long du littoral, particulièrement si l'on avait de lourdes marchandises à 

transporter. La traditionnelle chaloupe à voile possédée par de nombreux habitants du littoral, à 

Petite-Rivière notamment, témoigne de cette importance du fleuve dans les communications 

courantes. Le commerce extérieur s'effectue à cette époque presque exclusivement par le 

fleuve. La première route terrestre reliant Charlevoix à fa Côtede-Beaupré a été construite en 

18 16. Elle demeurait toutefois à pratiquer pendant la plus grande partie de l'année. Le 

fleuve a donc constitué le principal axe de communication entre Charlevoix et le sud du 

temtoire. Cette dépendance de la population 2t Ii6gard du fleuve a contribué à encourager la 

croissance de la pratique des métiers de la mer dans les paroisses Iittorales. Certaines aquarelles 

du début du XlXe siècle, comme celle de George Hériot (figure 2.3), montrent l'importance du 

fleuve dans la vie économique et sociale du littoral. Son aquarelle de l'embouchure de la rivière 

du Gouffre à Baie-Saint-Paul illustre plusieurs petites embarcations sur le littoral et dans la baie, 

entourées de personnages, sur un arrière-plan formé de fermes et du manoir seigneurial. 

2.3.3 L'échange 

L'information contenue dans la description de Bouchette et, dans une proportion 

moindre, dans celle de George Hériot, font état d'échanges commerciaux relativement intenses 

enue Charlevoix et le port de Québec. Les cargaisons acheminées par le fleuve sont formées de 

grain, de bestiaux, de volailles et de planches de pin. Bouchette parle également de surplus 

agricoles comrnercialisables: «Le sol me-aux-Coudresj est partout d'une qualité fertile et 

presque tout en Iabour, produisant du grain de toute espèce bien au-delà de la 

- - - 
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consommation.» Ces narrations sont cependant muettes sur les quantités réelles exportées. 

Bouchette se contente de signaler que qlusieurs goélettes sont presque continuellement 

occupées à ce commerce durant la saison de la navigation.mLY HCriot est encore plus vague. se 

contentant d'énumérer le type de marchandises exportées (bétail, moutons, chevaux, blé, avoine 

et planches), sans donner aucune appréciation de leur quantité ou & leur valeur, 

L'iconographie ne fait aucunement état du commerce inm ou interrégional. Nous devons donc 

nous en remettre à Bouchette qui nous permet tout de même de constater l'existence d'un tdc 

commercial presque continu pendant la saison de navigation entre Charlevoix et Québec. Ces 

liens commerciaux et sociaux entre les deux régions étaient toutefois plus difficiles à maintenir 

pendant la saison hivernale, même si le fleuve permet les communications pendant la période de 

gel. On peut toutefois supposer que les voyages entre les deux régions sont alors moins 

fréquents et les marchandises échangées d'une quantité moins considérable. 

Les archives du Séminaire de Que'bec signalent la présence de négociants dans 

Charlevoix dès 1740. Aucun d'entre eux n'y a fait souche. Six ont été de passage entre 1740 

et 1785. ils se sont installés sur des terres du bas de la Baie-Saint-Paul et ont suscité le 

développement commercial de ce secteur, où étaient déjà localisés l'église et les équipements 

seigneuriaux. En 1762 notamment, le Séminaire concède un emplacement en face de l'église, 

entre le chemin du roi et la rivière du Gouffre, à un négociant du nom de Stanislas Roussel: 4 1  

en fair un endroit à caractère commercial pour les siècles qui suivent jusqu'à nos jours.." Les 

contrats notariés laissés par ces négociants permettent de déterminer que certains d'entre eux 

étaient de riches marchandsuB. L'un d'entre eux, Dominique Fenasse, faisait couramment 

a a i r e  avec le Séminaire entre 1753 et 1763. Il etait le fournisseur dksigné pour Ia ferme de la 

Baie Saint-Paul. Nous possédons également quelques indices sur la nature du commerce 

régional: <<Ne fallait-il pas cependant se procurer quelques outils, marteaux, haches, faucilles; 

quelques ustensiles domestiques, chaudrons, casseroles, ciseaux, aiguilles, épingies et même 

quelques articles de vanité, tels des broches ou des peignes? On vendait sûrement aussi 

quelques draps et des chaussures de confection. 11 suffit pour s'en rendre compte de consulter 

les inventaires dressés à la mort d'un conjoint.»a9 Ainsi donc des marchands sont présents 

dans Charlevoix dès le milieu du XVme siècle. Cette activité commerciale s'est intensifiée au 
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premier tiers du XlXe siècle, sous l'impulsion de la croissance démographique rapide de la 

région et de l'apparition des villages. 

2.3.4 L'aire villageoise 

Cette période voit également apparaître la structure spatiale de l'habitat et de l'activité 

économique que l'on remarque dans les recensements décennaux qui débutent en 183 1. Les 

premières aggloméations villageoises d'importance apparaissent à Baie-Saint-Paul et à la 

Malbaie vers 1815. Ils se développent lentement autour du domaine seigneurial et de ses 

équipements. Le domaine seigneurial, au tout début de l'établissement, fournit les premiers 

services aux colons (moulin banal, à scie, justice, concessions de terres, etc.). L'église est 

érigée à proximité du manoir, particulièrement lorsque la seigneurie est ecclésiastique comme à 

Baie-Saint-Paul et à l'ne-aux-Coudres. Le domaine seigneurial est établi sur les meilleures 

terres de la seigneurie et à proximité des voies de transport fluvial. Le secteur du domaine 

seigneurial devient donc très tôt un endroit privilégié d'établissement pour le colon qui 

recherche une bonne terre, !a proximité des services et une vie communautaire plus intense. 

Ce noyau initial est non seulement un centre de services, mais égaiement une aire de 

sociabilité pour le colon. C'est là qu'il rencontre ses pairs qui vont faire moudre leur grain ou 

scier leur bois au moulin, le curé qui dessert l'établissement; il y assiste à l'office religieux, 

échange des nouvelles avec les autres résidents de la seigneurie et les visiteurs, etc. Pour une 

région relativement isolée comme l'était Charlevoix au début du XIXe siècle, la recherche de 

cette sociabilité et de la proximité des services de la vie courante ont sans aucun doute été des 

incitatifs importants à rechercher un établissement à proximité du domaine seigneurial et de 

l'embouchure du fleuve. 

On retrouve ainsi dans la narration de Bouchette la description des noyaux de Baie- 

Saint-Paul, de l'ne-aux-Coudres (qui deviendra Saint-Louis) et de La Maibaie. Ces villages 

prennent la forme (dans le cas de Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul et La Malbaie) d'un alignement 

de maisons le long de la route, près des moulins et de l'église. Les maisons, comme Bouchette 

les décrit ou telles que représentées par l'iconographie, sont de bois blanchi à la chaux, ou plus 

rarement de pierre. Ce dernier type de construction est toutefois généralisé dans le bas de la 

Baie-Saint-Paul selon  ouc ch et te'^. Voici une description de la maison typique de l'habitant de 

Charlevoix au début du XIXe siècle: 

140  Bouchene, 1815, p. 575. 



«Cette maison canadienne typique et ancest.de était bâtie avec un assemblage 
de pièces de bois à tenons et à mortaises, qu'on disait: construite pièce sur 
piècea1 [...] Cette maison comptait sedernent un étage, surmonté d'un comble 
à deux pans, rarement 2 comble plat, aussi à comble brisé ou à Mansart, 
également à comble à quatre pans. On avait aussi des maisons à comble 
anglais ou à combIe fiançais. Primitivement elle était dépourvue de véranda et 
de gaierie même recouverte d'un toit. Un simple marchepied ou un petit 
escalier très rustique de quelques marches conduisait à l'entrée. [...] Ii n'était 
pas question de ciment, de béton, de brique en ces temps reculés, mais 
seulement de pierre et souvent, maiheureusement, & pierre à chaux, très 
friable à la geIée. [...] Fondation basse et peu profonde, d'où cave très basse 
et à peine d'une hauteur de deux quatre pieds et complètement sur la terre, 
destinée seulement à l'entreposage des légumes pour l'hiver, ou comme 
cachette pour quelques cruches de boisson. [...] La façade donnait toujours 
sur le chemin. [...] Ces rangées de maisons, blanchies à la chaux et 
échelonnées Ie long de la route campagnarde, dégageaient un air coquet et 
attrayant pour 

L . .. 

Fieure 2.6: Bigsby, J. J.: Mr. Rousseau's house, Bay of St. Paul, vers 1819-1823. 
ANC, Ottawa, C-11635. 

Les voyageurs du XrXe siècle signaient en effet la beauté de ces petits 6tablissements. 

On peut voir dans l'iconographie de l'&que I'illusrration de ce type d'architecture et de 

disposition des maisons, notamment dans œ croquis de Bigsby (figure 2.6). On aperçoit à la 

1.1 
Selon le recensement nominatif de 1831, la maison pièce sur pièce représente la vaste rnajoritb des habitations 

de Charlevoix. 
1.2 Daniel dit Donaldson. 1983. Tome II, pp. 134-1 37. 



droite du croquis l'une des petites maisons décrites plus haut et l'alignement caract6ristique des 

maisons le long de la route. 

2.3.5 L'économie 

L'économie régionaie de l'époque s'appuie sur l'agriculture. Celle-ci constitue 

également la base de la subsistance des ménages. Les représentations ne fournissent pas un 

inventaire détaillé de celle-ci. Bouchem signde toutefois la bonne productivité des sols des 

basses terres et la présence en ces endroits de surplus cornrnercialisables. Nous pouvons donc 

affirmer que l'agriculture est dors relativement prospère sur les sols des vallées. Il signale 

également au passage la pratique d'activités secondaires, la pêche au marsouin et à I'anguilIe 

notamment. Bouchette ne parle que très peu de la forêt, si ce n'est pour mentionner la présence 

de quelques moulins à scie et l'exportation de planches de pin vers Québec. il signale 

également l'abondance de bois de construction à La Malbaie, particulièrement le pin. Les 
représentations iconographiques sont plus explicites au sujet de la place occupée par l'industrie 

du bois dans la socio-économie locale (figure 2.2)' en plaçant celle-ci en association étroite avec 

l'agriculture dans les nouveaux défrichements. 

2.3.6 LRs liens entre l'homme et le territoire 

L'analyse des représentations du paysage charlevoisien dans le premier tiers du XIXe 

siècle permet de constater la présence d'une symbiose entre agriculture et forêt. Très tôt 

l'habitant utilise les services du moulin à scie lors du défrichement de ses terres et son 

établissement. La vente d'une partie du bois de ses terres peut également lui permettre de se 

procurer des biens matériels et des denrées pendant les premiers temps de l'établissement. Dans 

le cas d'une exploitation forestière sur une base plus commerciale, le colon peut également en 

faire une source d'emploi saisonnier en chantier ou à la scierie. Les études réalisées sur les 

premières scieries régionales confment ce  hén no mène^'^. L'habitant a donc eu un contact éuoit 

avec la forêt dès les débuts de la colonisation, lien qui s'est poursuivi au cours du XIXe siècle, 

la forêt demeurant un secteur d'activité économique important tout au long du siècle. C'est la 

coupe et le sciage de planches de pin qui a pemiis l'intensification des liens commerciaux entre 

Charlevoix et le port de Québec. Nu1 doute alors que cette industrie, pratiquée pendant les 

24 3 Girard. 1934. 



longs mois d'hiverm, ait représenté très tôt une xtiviti konornique secondaire pour les 

cultivateurs, leur permettant de compléter Ie revenu familial tiré de l'agriculture, ou combler le 

manque à gagner de celle-ci. La forêt a probablement étk Ia première source de revenus 

supplémentaires des habitants, en plus d'être à I'origine liée de façon étroite à la subsistance des 

ménages. 

L'intensification des échanges suscitée par la forte &mande pour cem ressource à la 

décennie 1820 a également été à I'origine du développement d'un autre groupe d'activités 

secondaires pratiquées paralIèlement à l'agriculture, celui lie à la construction navde et A la 

navigation. Beaucoup d'habitants se feront navigateurs, pdIèlement à l'exploitation d'une 

terre. Certains artisans du bois apprendront les techniques de la construction d'une goélette et 

en feront dans certains cas leur spécialité. Des fils de cultivateurs ou de jeunes gens encore non 

établis profiteront également de la nouvelle activité commerciale en chargeant et en dichargeant 

les goélettes attendant au large des baies de Baie-Saint-Paul et La Malbaie. 

Toute une économie se construit et se diversifie à un rythme accéléré pendant le premier 

tiers du XIXe siècle. Pardèlement à l'économie, la vie sociale et communautaire se consuuit 

égaiement. D'abord autour du domaine seigneurid, avec ses moulins et l'église établie à 

proximité, la paroisse qui englobe les établissements, puis des noyaux villageois qui bientôt se 

développent au coeur de cet ensemble. L'aquarelle de George Hériot (figure 2.3) tente de 

traduire cette vie socide et économique qui se met en place autour du manoir, de l'embouchure 

de la rivière du Gouffre et des fermes établies à proximite. Les premiers noyaux vilIageois 

d'importance dans Charlevoix apparaissent vers 1815~~~. Lls sont le fruit de la croissance 

démographique accélérée de la région depuis la fin du siècle précédent et de cette nouvelle 

activité commerciale ayant pour centre le bas des deux grandes vallées, au point de contact avec 

le fi euve. 

Les représentations textuelles et iconographiques révèlent peu d'indices sur le vécu de la 

population locale. Certains d'entre eux permettent toutefois d'affirmer qu'à l'instar des autres 

populations rurales du Québec, l'esprit communautaire caractkrise la vie sociale et économique 

dans les campagnes charlevoisiennes où les voisins et les parents se fournissent une assistance 

mutuelle. L'éloignement des services et les problémes de communication contribuent à 

renforcer ces traits. La faible différenciation sociale des habitants des campagnes et des aires 

2 4 1  La coupe était pratiquée pendant l'hiver, dans les chantiers forestiers. Les moulins à scie ne fonctionnaient que 
quelques mois par année, au printemps, entre la coupe et la reprise des travaux agricoles. Voir Martin, 1995. 



villageoises contribue également A maintenir ces liens dans les petites communautés. L'église, 

la boutique du forgeron, le moulin deviennent des aires de sociabilité, où les paroissiens en 

profitent pour &changer les nouveiies et se frr5quenteiM. Nous tenterons au chapitre suivant, à 

la lumière d'autres sources documentaires, d'obtenir une idée plus précise de la territorialité 

régionale au XlXe siècle. 

La population charlevoisienne est caractérisée depuis ses plus lointaines origines par ses 
liens étroits avec le territoire, d'où eUe tire presque toute sa subsistance. Les liens hornrne- 

territoire et homme-société sont complexes et varient dans le temps et dans l'espace. Les 

impératifs du mode de reproduction de cette société, caractérisé par I'étabiissement d'un 

maximum de fils sur des terres neuves, contribue à accroître la mobilité sociale et géographique 

de cette population, et à accentuer la pression sur le sol. Le milieu du XIXe siècle et ses 

bouleversements économiques et sociaux auront également un impact sur le temtoire 

charlevoisien. Le mode de reproduction de la socitté devra faire appel à une pluriactivité à plus 

grande échelle et en corollaire à une mobilité géographique de plus en plus grande afin de se 

mzintenir. 

. -- -- 

l i s  Courville, S.. (1990): Fnue ville et c-. Les Presses de l'université Laval. Québec. pp. 281-287. 
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STRUCTURE DÉMOGWMQUE ET MODE DE REPRODUCTION FAMILNE EN 
MlLIE R 

ÇHARLEVOISIENNE 



Nous avons vu au chapitre précédent que deux systèmes de représentations différents oni 

été à la base de l'occupation du paysage charlevoisien. Ceux-ci étaient le fait de deux groupez 

qui exerçaient un contrôle social et politique sur la colonie: les représentants de l'État Français ei 

le clergé. Les systèmes de représentation de ces deux groupes ont eu pour effet de créer une 

socio-économie reposant d'abord sur l'agriculture familiale mais qui faisait également appel aux 

deux grands produits d'exportation coioniawr de l'époque - le bois et la f o u m  - afin de 

soutenir la croissance de cette agriculture. Malgré la contradiction apparente entre les deux 

activités, les premiers habitants ont appris à tirer un avantage maximum des diverses sources de 

revenu qu'elles généraient. Il en est résulté la mise en place d'une société très mobile sur le plan 

socio-économique, qui a profité de toutes les opportunités offertes pour assurer son maintien el 
sa reproduction. 

Ce chapitre a pour objectif de présenter le contexte géographique, démographique ei 

social particulier de la région de Charlevoix. L'analyse porte plus spécifiquement sur le secteur 

de la vallée du Gouffre qui regroupe les paroisses de Baie-Saint-Paul au sud et Saint-Urbain au 

nord, ceci pour la période 183 1 - 187 1. Cette partie constitue une mise en contexte et elle perme1 

de mieux comprendre les résultats de l'analyse de la structure spatiale de la socio-éconornie 

charlevoisienne et de son évolution au cours de la même période. Cette mise en contexte rnei 

égaiement en évidence les grandes lignes des liens particuliers établis entre l'homme et le 

territoire à travers la spatialité particulière de cette population. 

Ce portrait de la structure spatiale de la population dans la vallée du Gouffre a été obtenu 

principalement par une analyse spatiale des données des recensements nominatifs de la période 

183 1- 187 1 pour les paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. Nous nous sommes attachés 

plus particulièrement aux données de 183 1, qui ont déjà fait l'objet d'une analyse semblable 

dans le cadre de notre mémoire de rnai"tn~e2~7, ainsi qu'à celles de 1852 et 187 1. Nous avons 

choisi le secteur de la vdée du Gouffre parce qu'il intègre des deux grands miIieux 

géographiques et socio-économiques identifiés lors de l'analyse spatiale du recensemeni 

nominatif de 183 1. Ces deux grands milieux sont constitués d'abord du littoral, représenté par 
la partie sud de la vallée du Gouffre à Baie-Saint-Paul. Ce secteur réunit les conditions 

naturelles les plus favorables à l'agriculture et possède des infrastructures de transport et de 

commercialisation de la production agricoIe, forestière et artisanale. Il s'agit de l'aire de 

z4' Villeneuve. L, (1992): La s o c i o - é c m e  de Charlevoix au début des années 1834. MCmoire de maitrise. 
dbpartement de géographie, Université Laval. 



colonisation la plus ancienne de la région, occupée pendant le dernier quart du XVIIe siècle, 

C'est également dans ce secteur que l'on retrouve le village le plus important de la région, tant au 

plan démographique qu'économique, Baie-Saint-Paul. Ce milieu était l'un des plus prospères 

de la région au X E e  siècle. Le second milieu est constitué par l'arrière-pays, comprenant les 

plateaux à l'est et à l'ouest de la vallée du Gouffre à BaieSaint-Paul ainsi que Saint-Urbain. 

Ces secteurs sont nettement moins favorisés que les premiers. Les agriculteurs y connaissent de 

nombreuses difficultés, liées à Ia nature du sol, au climat et à l'éloignement des marchés. Leur 

économie est davantage orientée vers une pluriactivité axée sur l'exploitation forestière. 

Ce chapitre intègre égdement une dimension comparative. Notre objectif est de constater 

si les caractéristiques de cette population sont fondamentalement ciifErentes de celle d'autres 

espaces québécois du XIXe sitcie. A cet effet, nous nous référons aux travaux du groupe dirigé 

par Serge Courville et Normand Séguin sur la socio-économie de la vaiiée laurentienne au XIXe 

siècle248. Nous ferons kgalement référence aux travaux de Gérard ~ouchard249, de Marc Saint- 

Hilaire250 et d'autres chercheurs de I'IREP sur I'espace, l'éconornje et la société saguenayenne 

de la seconde moitié du XiXe siècle ainsi que sur les caractéristiques démographiques et socides 

des charlevoisiens ayant immigré au Saguenay à partir du milieu du XIXe siècle. Ces travaux 

sont particulièrement pertinents en raison des liens étroits existants entre ces deux populations au 

cours de la seconde moitié du MXe siècle et du poids des charlevoisiens dans le peuplement 

initial du Saguenay. 

Le chapitre est divisé en cinq parties. Nous effectuons d'abord une présentation générale 

du cadre spatial régional et de la situation de la vallée du Gouffre, de son milieu physique et de 

I'évolution de ses limites temtoriales au cours de la période. Celles-ci pénètrent de plus en plus 

loin à l'intérieur des terres à partir de la décennie 1820. Cette partie intègre également l'analyse 

de la stmcture démographique du secteur, qui varie en fonction de l'ancienneté de l'occupation 

des rangs. La seconde partie est consacrée au mode de reproduction sociale de cette population. 

Celui-ci est a pour objectif d'établir le plus grand nombre possible de fils en agriculture. Ce 

système incite le ménage à élargir l'éventail des emplois hors ferme et des productions 

domestiques. Il induit également une forte propension à migrer dans l'espace, à la recherche de 
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terres edou de sources d'emplois secondaires nécessaires A I'ktabhsement futur des fils. La 

principale activité économique de cette population é m t  l'agriculture, nous consacrons la 

troisième partie aux conditions encore primitives entourant la pratique de cette activité dans 

Charlevoix au XIXe siècle afin de mieux saisir son poids sur le régime démographique et social 

des campagnes de l'époque. La quatrième partie présente un portrait du profil professionnel des 

gens se situant en-dehors de l'agriculture, qui représentent de 20 à 35% du total des déclarants 

de profession au cours de la période. Nous terminons le chapitre avec un résumé de la structure 

démographique de la vallée du Gouffre au XIXe siècle. 

3.1 Le temtoire: un milieu géom hiaue fortement contrasté dont I'occu~ation promesse du 
littord vers l'intérieur des terres 

La région de Charlevoix est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à environ 100 

km au nord-est de la vilIe de Québec (figure 3.1). Ki s'agit d'un temtoire d'occupation ancienne, 

dont la structure spatiale et l'articulation particulière des liens homme-territoire sont déjà bien 

définies dès la décennie 1820. L'occupation des basses terres est alors presque complétée et la 

population monte à l'assaut du plateau intermédiaire qui encercle les vallées fluviales du Gouffre 

et de la Mdbaie. Il s'agit d'une population largement rurale, même si quelques noyaux 

villageois sont alors en pleine croissance25I. Voici un bref aperçu du milieu biophysique 

régional, qui détemine en partie le type de rapport à l'espace étabii par les communautés des 

différents milieux géographiques régionaux. Il est suivi de la marche de l'occupation du 

temtoire entre 183 1 et 187 1. 

3.1.1 Un milieu naturel très différencié 

Le paysage de Ia région de Charlevoix est caractérisé par la présence de nombreux 

contrastes, 2 la fois sur le plan géologique, topographique et géomorphologique. Le climat est 

également très varié suivant l'altitude. On retrouve de nombreuses oppositions entre le milieu 

riverain et celui de la montagne. L'agencement des diverses formes v6gétales présente 

égaiement certaines particularités, toujours en raison des contrastes topographiques et 

climatiques. Tout ceci se traduit par des paysages très différenciés. Certaines zones présentent 

des conditions biophysiques favorables à l'agriculture, dors que d'autres zones possèdent un 

milieu naturel plus hostile. Ces conditions ont eu une influence importante sur l'agriculture et la 

Les villages de Baie-Saint-Paul et La Maibaie sont déjà constitués en 1815. Voir Courville. S.. 1990. 
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colonisation. L.es populations des différents milieux naturels régionaux ont dfi adapter leu 

façon de voir l'espace et de l'exploiter aux conditions locales de l'environnement, tant à traveE 

la pratique de I'agriculture que des activités secondaires gravitant autour de celle-ci- 

La @on de Charlevoix est comprise en majeure partie à l'intérieur du Boucliei 

Canadien. Elle se trouve en situation de contact entre les roches très résistantes du boucliei 

précambrien, les calcaires ordoviciens et les demières formations des basses terres du Saint- 

Laurent qui sont visibles à l'Re-aux-Coudres, le long du littoral et sur le rebord de la vailée dc 

Gouffre. La topographie de la région est très accidentée. Elle se caractérise par une successior 

de vallées, de plateaux, d'escarpements et de sommets sur des distances relativement courtes, el 

ce en bordure de l'estuaire du Saint-Laurent. L'existence de deux systèmes de failles, orienté: 

respectivement nord-ouest sud-est dans le sens des vallées et sud-ouest nord-est parallèlement aL 

fleuve est en partie à l'origine de cette topographie tourmentée. L'autre facteur responsable de k 

topographie particulière de la région est l'impact d'un météorite à l'époque du Dévonien. Ce1 

événement a façonné un vaste dépression semi-circulaire de 56 kilomètres de diamètre entre Ies 

vallées des rivières du Gouffre et Malbaie, et un surélévement au centre, le mont de: 

Éboulements, culminant à 768 mètres d'altitude. L'astroblème est d'une profondeur de 200 2 

500 mètres. L'étagement du relief résultant de ces particularités géologiques compte trois grand5 

niveaux. Le premier est constitué des basses terres du littoral et des vallées, situées à queIque: 

dizaines de mètres au-dessus du niveau de l'estuaire du Saint-Laurent. Le second représente les 

tems du plateau intermédiaire dont l'altitude varie entre 300 et 750 mètres. Ces deux niveau2 

constituent l'écoumène de la région. Le troisième niveau regroupe les parties hautes du platex 

et les sommets. L'altitude y varie entre 750 et près de 1 200 mètres. 

Les formes du terrain visibles actuellement ont &é façonnées plus tard, lors de la dernière 

glaciation, celle du Wisconsin. L'avancée glaciaire était dirigée vers le sud-est. Lors de sor 

déplacement, le glacier a surcreusé les failles déjà présentes pour former des vallées plus oc 

moins encaissées. Il a égaiement laissé des dépôts sur son passage. Ils sont composés de 

graviers, de roches et de blocs de pierre. C'est le till glaciaire. Ces dépôts prennent la forme 

d'un amalgame de roches et de blocs de toutes dimensions, d'où la nature très pierreuse des sol: 

en certains endroits du plateau intermediaire. Les eaux de fonte du glacier ont égaiemen' 

contribué à façonner la morphologie du paysage, en laissant des formes diverses composées dt 

sable et de gravier. L'effet le plus important créé par les eaux de fonte du gIacier il y a 10 OOC 
ans a été le façonnement des terrasses des deux grandes vallées, celles du Gouffre et de k 

Malbaie ainsi que celles situées le long du littoral, aux Éboulements et à Saint-Irénée notamment 



Lors de sa fonte, l'eau libérée par le @acier a fonné une vériiable mer. La mer de Mamrne 2 

envahi les failles des grandes vallées. Au fur et A mesure de son retrait, lors du relèvement di: 

continent, elle a façonné des terrasses marines, le plus souvent argiieuses et parfois sableuses, el 

ce à différents niveaux. L'accumulation des dépôts marins résultant de la transgression marine 

de la mer de Lafiamme a conmbu6 l'enrichissement des sols. Ces terres sont encorc 

aujourd'hui les plus fertiles de la région. 

Après la libération du territoire par le glacier, l'action des cours d'eau a égalemeni 

contribué au façonnement du relief. Les formes vigoureuses du terrain combinées à l'action de 

l'eau ont sculpté de nombreuses rapides dans les rivières, ainsi que les méandres qu: 

caractérisent le tracé de la rivière du Gouffre. De nombreux glissements de tenain ont égalemeni 

eu lieu dans les zones de dépôts argileux, notamment aux Éboulements (d'où la paroisse tire sor 

nom) et sur le rebord des vallées du Gouffre et de la Malbaie. 

Le climat de la région est tempéré. Le littoral bénéficie cependant de températures plu: 

clémentes que les terrasses et les hautes terres. Le climat des basses terres et des plateaux dr: 

littoral est soumis à des influences maritimes, le fleuve retardant le froid en automne. Ce ctirnai 

plutôt doux fait place au climat de montagne en s'élevant en altitude. Sur les plateaux de 

l'intérieur, la température est beaucoup plus rude que sur le littoral. Le c b  est caractérisé pai 

un hiver long et rigoureux. La neige tombe généralement pour y rester dès la première moitié di: 

mois de novembre et persiste jusqu'à la fin d'avril. En raison de l'altitude, l'hiver s'y installe 

plus tôt que dans les basses terres et dure 15 jours de plus. Le minimum moyen des 

températures de janvier est inférieur à -15°C. De mai à septembre, Ies températures son1 

humides, chaudes et fréquemment accompagnées d'orages. Un tel climat n'est pas sanz 

entraîner des difficultés notables pour l'agriculture. LLS récoltes y sont plus tardives, on ne 

commence à faire les foins qu'à la fin de juillet et au début d'août. Les risques de gel ar: 

printemps et à l'automne y sont élevés. Les rendements de l'agriculture sur les plateaur 

dépendent grandement de la température. 

Les influences du climat se retrouvent aussi dans la végt5tation de Ia région. en situatior 

de contact 21 la limite nord de la forêt décidue et à la limite sud de la forêt boréaIe. Ce contac' 

épouse les particularités des sites topographiques et provoque des juxtapositions de formation? 

végétales très diversifiées à l'intérieur desquelles feuillus et coniferes alternent sur de courtes 

distances. La végétation suit l'organisation annulaire du relief et son étagement en altitude. Elk 



reflète également les oppositions climatiques entre la mer et la montagne. Les espèces 

caractkristiques de ces forêts sont le pin, I'érable, le hêtre, le merisier, le chêne et le frêne. 

C'est ce paysage qui a interpellé les artistes de passage dans la région depuis la fin du 

XVme siècle. Le caractère fortement conhast6 du paysage et particulièrement son relief 

accidenté correspondait parfaitement aux goûts esthétiques de Iit5poque en ce qui a trait à l'art du 

paysage252. Le regard de l'étranger est cependant fort différent de celui qui occupe réellement 

cet espace. Ce milieu présentait de sévéres contraintes B l'établissement pour les premiers 
colons. Ceux-ci ont dû apprendre à composer avec ce paysage particulier. 

3.1.2 Démographie et occupation du sol: une population en mouvement 

L'occupation du territoire de la vallée du Gouffre s'effectue de la même manière que celui 

des autres paroisses de la région. Le territoire occupé s'étend d'abord du littoral vers l'intérieur 

de la vallée aux XVlIe et XVme siècles, pour déborder sur le plateau intermédiaire, de part et 

d'autre des versants de la vallée à partir de la décennie 1820 (figure 3.2). Les colons 

s'enfoncent de plus en plus loin à l'intérieur de ce plateau au cours de Ia période. Cette 

expansion temtoriale est commandée par la nécessité de défricher de nouvelles terres afin 

d'établir les surplus démographiques des basses paroisses. Un système particulier de 

reproduction familiale commande cette mobilité géographique des ménages, non seulement dans 

Charlevoix, mais dans l'ensemble de ta vallée laurentienne de l'époque et même au-del@. 

Signalons que ce système vise la reproduction inté,oraie de la cellule farniliale en établissant les 

fils de cuItivateurs sur de nouvelles terres agricoles sans morcellement de l'exploitation 

paternelle. Cette volonté est à la base d'un long processus s'étalant sur la durée de vie du 

ménage et comprenant plusieurs ktapes. Il culmine par la cession de superficies acquises 

~Itérieurement au premier étabIissement du chef de famille à ses fils, ou encore par la migration 

de l'unité familiale complète à l'intérieur ou à l'extérieur de la région. Ce système de même que 

le cycle qu'il cornmande fait l'objet d'une présentation plus détaillée dans Ia seconde partie du 

chapitre. 

25z Voir chapitre 2. 
253 Voir Bouchard. 1996. 



Figure 3.2 
Occupation du territoire. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 
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Deux mouvements migratoires touchent la population charlevoisienne au milieu du XiXt 
siècle, l'un est dirigé vers l'intérieur du temtoire, à la recherche de nouvelles terres agricoles, i 

l'intérieur ou à l'extérieur de la région. Le second itinéraire est orienté vers le centre: le villagt 
ou la ville. Encore une fois, ceux-ci peuvent être situés à proximité ou à une grande distance di 

point de départ du migrant. Baie-Saint-Paul constitue le village le plus populeux de la région er 

1831 et en 1852. Il enregistre une croissance rapide de ses effectifs (tableau 3.4). S: 

population triple presque au cours de la période. En 187 1, le village de Baie-Saint-Paul comptc 

645 habitants, ce qui représente 14,4% de la population paroissiale. Cette population es 

concentrée à l'intérieur de Ia vallée (figure 3.3). 

Lors du recensement de 1831, la région compte 9 988 habitants. La population de: 

paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain représente alors 30,8% de la population régionale 

soit 3 077 habitants. Cette proportion diminue légèrement au cours de la période pour atteindre 

28.7% en 1871 (4 478 habitants). L'augmentation de la population régionale, qui a éti 

fulgurante depuis la fin du XVme siècle, est plus modérée après 183 1, et devient lente à 1; 

seconde moitié du siècle, comme en témoignent les données des recensements nominatif: 

(tableau 3.1). On attribue ce ralentissement marqué de la croissance de la populatior: 

charievoisienne au mouvement migratoire qui touche alors la région. L'ouverture de la région 

du Saguenay à la colonisation agricole ainsi que la poussée industrielle qui s'amorce dans lez 

zones manufacturières de Montréal, Sherbrooke et Saint-Hyacinthe ont eu un impact importani 

sur la balance migratoire régionale, tout comme le mouvement migratoire dirigé vers les États- 

Unis qui sévit alors au Québec254. Le taux de croissance annuel moyen de la population 

charlevoisienne se situe nettement sous la moyenne québécoise à partir de la décennie 2850, avec 

un taux sous les 2%255. 

La balance migratoire r6gionale est négative dès la période 183 1 - 1844256. C'est à Saint- 

Urbain que le phénomène est le plus accentué, suivi de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul. 

L'analyse des familles reconstituées à partir des registres paroissiaux saguenayens a pemis 

d'établir à près de 30 000 le nombre total de personnes ayant immigré au Saguenay avant I 9 1 1 . 

Courville et al.. 1996. p. 66. 
z5 Courville, S.. (dir.), (1996): B[la< hst~nque du Ouébec. * .  

Volume 3: Po~ulation et te+-&. Les Presses de 
l'Université Laval. Sainte-Foy, p. 66. Voir dgdement Gauvreau. D., Guérin. M.. Hamel, M.. (1991): "De 
Charlevoix au Saguenay: mesure et caractéristiques du mouvement migratoire avant 19 11. " Dans Bouchard. G.. 
DeBraekeleer, M. (dirs.): v. Les Presses de I'Université du Québec, Québec, pp. 145-159. 
256 Gauvreau. Guérin. Harnel. 1991, pp. 149-151. 
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Entre 1838 et 1852, c'est 3 300 personnes qui ont émigré de Charlevoix vers le Saguenay. Le: 
Charlevoisiens ont représentk jusqu'en 1870 près de 80% de toutes les entrées dans cette région. 

Ces migrations ont un caractère largement familial. Ii s'agit alors non seulement de la famille 

immédiate, mais également de la famille élargie, des apparentés allant en rejoindre d'autres déjà 

établis. On estime que 3 1 % de tous les couples charlevoisiens ont émigré au cours de la période 

1852- 186 1. Les populations les plus mobiles sont ceiles de jeunes paroisses de colonisation. 

Les plus forts contingents d'immigrants au Saguenay ont cependant été fournis par les vieilles 

paroisses de la Malbaie et Baie-Saint-Paul qui étaient alors les plus populeuses et les plus 

densément occupées257. L'impact de ces migrations sur la démographie régionale a donc été 

considérable, délestant la régior: au cours de la période 1838- 19 1 1 de l'équivalent du double de 

sa population totale en 1 87 1. 

Tableau 3.1 
Évolution de la population des paroisses. 

Charlevoix, 1831 à 1871. 

Source: Rencensements nominatifs de 1831, 1852 et 1871. 

(a) Cette paroisse est détachée de La Malbaie en 1843. 
(b) Cette paroisse est détachée de La Malbaie en 1833. 
(c) Cette paroisse est détachée de La Maibaie en 1855, mais apparaît 

au recensement de 1852. 

La population régionale croît de 17,996 en six ans, entre 1825 et 183 1. Cette croissance 

est de seulement 30,896 entre 183 1 et 1852, et elle est réduite 3 19'6% entre cette date et 187 1 .  

L'examen du tableau 3.1 révèle également que cette stagnation est le fait des plus vieilles 

257 Ibid., pp. 150-155. 



paroisses du littoral et des vallées. Ceci confirme les résultats de travaux cités plus haut voulant 

que l'occupation de ces secteurs soit complétée d&s la fin de la déamnie 1820, et qu'eues 

constituent les paroisses mères de celles de l'arrière-pays malbaien et du Saguenay. Les plus 

fortes croissances démographiques sont localisées à Settrington au nord-est de Baie-Saint-Paul, 

Sainte-Agnès au nord-ouest de la Malbaie ainsi que le long du littoral nord-est de la Maibaie dans 

les paroisses de Saint-Fidèle et Callières, ces jeunes paroisses s'étant dœrnment détachées du 

temtoire de la Maibaie pour constituer les paroisses d'immigration les plus populaires à partir du 

milieu du siècle. 

3.1.3 Des densités d'occupatior, faibles, qui demeurent relativement stables au cours de la 
période 

Les densitts moyennes augmentent très peu au cours de la période 183 1 - 187 1 (tableau 

3.2258). La demit6 d'occupation259 globale du secteur de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain était 

faible en 183 1 avec 19 habitants au km2. En 1852, celle-ci s'élève légèrement pour atteindre 22 

habitants au km2 puis revient Zi 20,9 en 187 1. Ces densités sont pamù Ies plus faibles de l'axe 

du saint-~aurent260. Nous ne pouvons suivre statistiquement l'évolution des densités que pour 

deux des cinq grands secteurs géographiques de la vallée du Gouffre identifiés en 187 l26I, ceux 

du village et du bas de la Baie-Saint-Paul. Ces données affichent une légère augmentation entre 

183 1 et 1871, avec toutefois une fluctuation importante au rniIieu du siècle, à Ia hausse au village 

et à la baisse dans le secteur du bas de la Baie-Saint-Paul. 11 faut toutefois être prudent quant à 

l'interprétation des données touchant les superficies en 1852. L'étude de Fortier a révélé des 

irrégularités dms les données signalées au recensement de 18522~~, notamment au chapitre de la 

définition de la catégorie «occupant de terres» et «superficie occupée» ainsi que de la locaiisation 

des terres, à I'intérieur ou à l'extérieur du district du recenseur. Ces éIérnents pourraient être à 

l'origine d'une sous-évaluation de la taiUe et du nombre des exploitations. Le village présente 
-- 

258 Le tableau 3.2 a été réalisé en regroupant les rangs par secteurs d'occupation. Ces secteurs correspondent à la 
période d'occupation de ceux-ci et 21 leurs caractéristiques géographiques (milieu riverain, basses terres, plateau). 
Une liste détaillée de ces secteurs et des rangs qu'ils regroupent est présentée B l'annexe B. 
259 Les densitk ont été calculées à partir des superficies occupées déclarées au recensement nominatif er agrégées 
par rang. 
260 Voir Courville. Seguin. Robert. 1996, p. 19. 
261~es découpages varient au cours de la période. En raison de certains regroupements que nous avons dû effectuer 
pour le traitement graphique des donndes de recensement, il est parfois impossible d'extraire les données de 
certains rangs qui se muvent confondus avec d'autres, dont l'occupation est antérieure ou postdrieure. C'est le cas 
notamment de l'est de la vallée du Gouffre en 1852. 



l'une des densites les plus é l e v k  de la vaiik du Gouffre tout au long de la période. En 183 

c'est la plus élevée avec 34'7 habitants au km2. Cette densité atteint 78.9 habitants au km2 i 
1852 puis revient à 33,s en 1 87 1. Le résultat de 1852 est toutefois étrange par rapport ai 

densités des autres recensements et même celies des rangs occupés en 1852263. Peut-être y a t. 

eu un sous-enregistrement de Ia propriété viIlageoise, particulièrement si une partie de ceIIeci 

trouve en-dehors du district de recensement. Le secteur du bas de la ~ a i e ~ 6 ~  voit sa densi 

globale augmenter légèrement, de 26,2 habitants au km2 en 183 1 à 29 en 187 1, après toutefo 

une baisse prononcée en 1852, peut-être également attribuable à un sousenregistrement. 

TabIeau 3.2 
Densités moyennes d'occupation selon l'ancienneté du terroir. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Secteurs Densitds au km2 

illage 34,74 78,89 33,48 
a s  de la Baie-Saint-Paul 26.18 19,36 29,OS 
allée du Gouffre 18,36 

ngs occupés entre1 831 -52 18,76 
ngs occupds entre 1852-71 15,33 

ovenne séndrale 19.00 21.96 20,90 

Note: les densités ont ét6 calculées a partir des superficies occupées. 

Source: recensements nominatifs de  Charievoix en 1831, 1852 et 1871. 

Nous pouvons toutefois comparer sur les trois recensements l'évolution des densi té! 

d'occupation de certains rangs, occupés depuis 183 1 au moins. Celui de la Mare-à-la-Truite, ai 

nord du village, voit sa densité diminuer légèrement, avec 16 habitants au km2 en 183 1, 15.9 er 

1852 et 13,4 en 187 1. Saint-Antoine voit sa densité progresser légèrement de I8,9 à 22.t 

habitants au km2 pour les mêmes années. La densité d'occupation est relativement stable au rang 

Saint-Urbain, avec 18,l habitants au km2 en 183 1 et 14.6 en 187 1. On observe toutefois une 

262 Fortier, N., (1984): "Les recensements canadiens et l'étude de l'agriculture québécoise 1852-1901. " Histoire 
sociale/Social History, vol. XW. no. 34, p. 262. 
263 La densite maximale enregistrée pour un rang est de 46,4 habitants au km2 et la moyenne générde est de 22 
habitants au km2. La superficie occupée dkiarée par les villageois est plus faible qu'en 183 1, avec seulement 5.5 
km2 (elle est de 7 3  en 183 1 et 19,3 km2 en 187 1). 
264 Regroupant les rangs du Bras-du-Nord-Ouest, de l'Église, de la Bature, du Fond, du Moulin et du Capau- 
Corbeau. 



croissance en 1852 avec une densité & 25'6 habitants au km2. Les plus fortes variations sont 

observées au rang de la Goudronnene dont la densité d'occupation double au cours de la 

période, passant de 15,3 à 3 1'7 habitants au km2. On y remarque une diminution importante de 

la ~opulation, de l'ordre de 48'2% (253 à 131 habitants). Le nombre de déclarants d'une 

superficie occupée passe de 3 1 à 14 entre 183 1 et 187 1. La diminution de la superficie occupée 

est de 75'1% (16,6 à 4,13 km'). Ce rang a donc été sévèrement touché par l'émigration au 

milieu du siècle. Ces quatre rangs sont situés dans le troisième secteur, celui de la vallée du 

Gouffre, regroupant ies rangs de la vallée et de l'ouest de celle-ci occupés en 183 1. Le Cap-au- 

Corbeau, situé dans le bas de la Baie-Saint-Paul, voit également sa densité d'occupation 

augmenter de façon notable, malgré une chute marquée en 1852 (14'7 habitants au km2). Celle- 

ci est par contre de 21 habitants au km2 en 183 1 et de 32'6 en 1871. Ce secteur est celui qui 

enregistre la plus forte diminution de la taille moyenne des propriétés entre 1852 et 187 1, avec 

une chute de 59,1% (chapitre suivant). Sa population subit également une forte décroissance 

(50,6%). Tout comme à la Goudronnerie, les migrations semblent avoir profondément affecté la 

structure démographique de ce rang, situé en bordure de l'escarpement est du plateau 

intermédiaire et à la limite ouest de la paroisse des Éboulements. 

Le portrait global qui émerge des densités d'occupation des rangs dans la seconde moitii 

du siècle (figure 3.4) est celui d'un déplacement des densités maximales de la périphérie vers le 

centre. Globalement, les densités augmentent dans le bas de la Baie-Saint-Paul et du côté est de 

la rivière du Gouffre et elles diminuent du côté ouest du plateau ainsi qu'au nord à Saint-Urbain. 

On observe toutefois une croissance soutenue à l'extrême est sur le plateau, dans les rangs 

récemment occupés après le premier tiers du XIXe siècle. La superficie moyenne des 

exploitations de même que la population y sont faibles. Les rangs du littoral et le village sont le 

secteur enregistrant la plus forte croissance démographique de la vailée. IIs sont caractérisés par 

la présence de fonctions urbaines comme le commerce et la petite industrie. Ils sont également le 

siège d'une plus grande diversité socioprofessionnelle (partie 4). La taille moyenne de la 

propriété agncole du secteur augmente cependant de manière importante265. Les densités plus 

fortes y sont attnbuabIes à la croissance des activités urbaines, qui entraûient une multiplication 

du nombre des petites propriétés non agricoles. Les rangs d'occupation plus ancienne situés du 

265 La côte du fond par exemple voit la taille moyenne de sa propriété augmenter de 238.3 8 (50.3 ?î 170 arpents) 
entre 1852 et 1871. Celle du village croit de 210,8 % (24.9 A 77.4 arpents). Au rang de l'Église, cette croissance 
est de 106,7 5% (1 16.9 à 241.0 arpents). Seule la côte du Moulin voit une diminution notable de la taille de sa 
propriété avec une chute de 16,1 % (124.6 h 104.6 arpents). Voir le chapitre 4. 



Figure 3.4 
Progression des densités humaines. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 a 1871. 
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côté ouest de la riviére sont cependant très stables au plan des densités, celles-ci étant inférieures 

ou près de la moyenne générale. Les rangs situés au nord à Saint-Urbain et à I'extrEme ouest de 

la paroisse de Baie-Saint-Paul, d'occupation récente, voient leurs densités diminuer de manière 

significative entre 1852 et 187 1. La population de ces rangs est en général faible et les 

superficies moyennes occupées sont grandes. On y observe une diminution sensible du nombre 

d'habitants au cours de la période (figure 3.5). 

À l'échelle des différents milieux de la région (tableau 3.2), les densités diminuent du 

centre (le village) vers la périphérie. Les plus fortes densités observées dans les rangs 
d'occupation ancienne témoignent de la croissance démographique du secteur en raison de son 

plus grand dynamisme économique. La valiée du Gouffre et les rangs occupés entre 183 1 et 

1852 affkhent des densités semblables en 187 1, à l8,4 et 18'8 habitants au km2. Nous verrons 

plus loin que ces secteurs sont occupés par une majorité d'agriculteurs, cultivant sur des 

superficies relativement grandes. Les densités moyennes les plus faibles sont concentrées dans 

les rangs dont I'occupation est postérieure à 1852, aux limites est et ouest des paroisses. La 

population de ces rangs est faible, tout au plus quelques ménages. Les densités demeurent donc 

réduites même si ces secteurs possèdent les plus petites propriétés du territoire. Cette 

distribution des densités se remarque également dans d'autres secteurs de l'axe du Saint- 

Laurent. Selon Courville, Séguin, et ~ober t~66,  elle confirme le rôle du village dans le 

délesternent démographique des campagnes. EUe atteste égaiement de la capacité des 

communautés locales à résoudre les difficultés posées par les trop fortes croissances 

démographiques. 

Cette distribution des densités révèle une attitude face à l'espace et des pratiques socio- 

économiques différenciées. Les rangs les plus productifs sur le plan agricole tout comme les 

moins productifs affkhent de faibles densités d'occupation en 187 1. Nous verrons cependant 

plus loin que les densités faibles à l'intérieur de la vallée du Gouffre reflètent le maintien du 

nombre de grandes propridtés agricoles du secteur et sa stabilité démographique, alors que celles 

de Saint-Urbain sont plutôt le symptôme d'une agriculture peu productive et d'une stagnation 

démographique due aux fortes migrations qui sévissent dans le secteur. Les secteurs possédant 
les plus fortes densités se retrouvent d'abord sur le plateau 2t l'est de la vallée et dans sa partie 

sud, près du littoral. Alors que les rangs du plateau intermédiaire de l'est sont caractérisés par la 

présence de quelques ménages se partageant 3,l km2 de superficie, le bas de la Baie-Saint-Paul 



Figure 3.5 

Taux de croissance de la population. 
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regroupe plus de 32% de la population de la v d &  du Gouffre et 21,9% du total des superficies 

occupées. Nous verrons égaiement que ce secteur est le siège des fonctions d'échange et de la 

petite industrie. Son profil professionnel est beaucoup plus diversifié, en raison de sa fonction 

industrielle et commerciale. 

3.1.4 Âge et taille moyenne des ménages: une population jeune et des ménages nombreux 

Les enfants de moins de 14 ans constituent de 41 à 43% du nombre total d'habitants dans 

la vallée du Gouffre au cours de la période 183 1 - 187 1. Le taux de jeunes gens de 15 ans et 

moins est supérieur à la moyenne provinciale pour les données disponibles à partir de 1852~6'. 

L'âge moyen de la population de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain varie peu entre 1852 et 187 1, 

se situant autour de 23 ans268 (tableau 3.3). Cette moyenne est légèrement plus élevée au village 

que dans les rangs. Les moyennes locales varient cependant beaucoup dans le temps et dans 

l'espace. Ainsi, répartis par classes d'âge pour les recensements nominatifs de 183 1, 1852 et 

187 1269, on observe des changements dans la smcture démographique des rangs et du village 

de Baie-Saint-Paul (tableau 3.4). On remarque une augmentation de la proportion de jeunes 

hommes célibataires de 18 à 20 ans au village, qui passent de 1'2% en 183 1 à près de 3% en 

1871. Par contre, la proportion d'hommes de 21 B 29 ans diminue, de 9'3% en 183 1 à 5.3% en 

187 1. Celle des hommes âgés diminue égaiement au village, de 4,6 à 1,2% en 187 1. D'un 

autre côté la proportion de femmes âgées augmente dans la vallée du Gouffre, tant dans les rangs 

qu'au village. Signalons que l'on ne remarque pas d'écarts significatifs quant au statut 

matrimonial des individus à l'intérieur et entre les groupes au village et dans les rangs. 

Cette évolution de la structure démographique régionale au cours du XIXe siècle 

confirme les résultats de travaux récents sur le caractère familial et masculin des migrations vers 

les marges des zones de peuplement et vers les nouvelles régions de colonisation270. Les jeunes 

hommes de 2 1 à 29 ans et les hommes âgés cherchent plutôt à s'établir ou h établir leur fils sur 

une terre. Les familles qui comptent un nombre élevé de filles sont plutôt attirées par la ville, en 

raison des facilités d'emploi offertes aux femmes en zone urbaine27I. Quant aux jeunes 

267 Ibid., p. 67. 
268 Cette donnée n'est pas disponible pour 183 1 ,  les àges &nt répartis par catégories au recensement. 
269 Nous avons utilisé à cette fin les catégories d'âge établies au recensement de 183 1 par souci d'uniformité. 
270 Voir notamment Saint-Hilaire. 1996; Courville, Séguin. Robert, 1996. 
271 Voir notamment les uavaux sur les migrations régionales au Saguenay de Saint-Hilaire, 1996, p. 196. 
Signalons au passage que 10.3 % des femmes de plus de 15 ans résidant au village de Baie-Saint-Paul déclarent 
une profession au recensement de 1871. comparativement A 4.5 5% dans les rangs de la paroisse et de Saint-Urbain. 



hommes de 18 à 20 ans, ils paraissent attirés au village par les petits emplois offerts par le 

marche Iocal et par la navigation à  aie-Saint-Paul272. 

Tableau 3.3 
Âge et taille moyenne des ménages. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix. 1831. 1852 et 1871. 

Tel que vu au chapitre précédent, le secteur du bas de la vallée dans Baie-Saint-Paul est le 
premier à être occupé au XVIle siècle. Après une occupation rapide des terres du bas de la 

vallée, la croissance de la population est plutôt stable à partir de la décennie 1830. Celle-ci 

s'accroît d'environ mille habitants entre 183 1 et 1852, et de seulement 4 12 personnes au cours 

des 20 années suivantes. La démographie de la paroisse de Saint-Urbain, située au nord de la 

vallée, est encore plus stagnante. Malgré son occupation récente au premier tiers du siècle, sa 

croissance s'essouffle vite. D'une population de 682 personnes en 183 1, elle est de 729 

personnes en 1852 et 855 personnes en 187 1, ce qui représente un accroissement de seulement 

25,4Q en 40 ans. Son solde migratoire est négatif et est le plus faible de la région. Au cours de 

la période 1 838- 1 9 1 1, plus de 30% des couples de cette paroisse ont émigré. La moitié d'entre 

eux se sont dirigés vers le Saguenay et l'autre moitié a émigré ailleurs en province ou aux États- 

Unis273. 

À l'échelle du rang (figure 3 . 3 ,  les croissances les plus fortes de la population entre 

1852 et 187 1 sont enregistrées dans ceux situés à proximité du village, au rang de l'Église 

notamment qui enregistre une croissance maximale de 283,996 de sa population. Deux rangs du 

plateau intermédiaire à l'ouest de la vallée, Saint-Fiavien et Saint-Jérôme au nord suivent, même 

si ce dernier demeure faiblement peuplé avec seulement 57 habitants en 187 1. C'est ensuite le 

rang Saint-George il Saint-Urbain qui enregistre une croissance de 72,296 de sa population qui 

272 Sur les 10 hommes de 18 2 20 ans présents au village en 1852, six sont journalien, deux sont cordonniers, un 
est apprenti et un autre est de profession indéterminée. En 1871. 14 des 19 hommes de 18 à 20 ans du village 
sont de profession ind€terminée. deux sont cultivateurs, un est navigateur et l'autre boulanger. 
U3 Gauvreau, Guérin. Harnel, 1991, pp. 150, 154. 



demeure toutefois faible avec seulement 62 habitants en 187 1. Vient ensuite le Bras-du-Norc 

Ouest près du village avec un taux de 6S,l%. À noter cependant la décroissance qui sévit dan 

huit des 22 secteurs de recensement, notamment dans la partie est de la vaIl& du Gouffre. Le 

Tableau 3.4 
Population par catégories d'âge, dans les rangs et au village. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

(a) Cinq individus sont d'age indéterminé. 

(b) Deux individus sont d'age indéterminé. 

X2-51.86 Significatif a 0.05. 

Source: Recensements nominatifs .de 1831, 1852 et 1871. 

plus fort déclin est enregistré au rang de la Mare-à-la-Truite avec une perte de plus de 50% de si 

popuIation entre 1852 et 1871. Ce rang est cependant l'un dont l'agriculture est Ia plus prospèrc 

au cours de la période. Ce déclin de la population des rangs les pIus anciens de la régioi 

confirme l'hypothèse d'une saturation des terres de ce secteur et d'un délestement des surplu! 

démographiques vers les autres paroisses de la région ou encore à l'extérieur de celle-ci. Noui 

pouvons égaleqnt y voir les difficultés éprouvées dans certains rangs nouvellement occupé: 

sur le pIateau. Certains d'entre eux, comme le rang Saint-Joseph à l'ouest de la vallée, n'es 

occupé que depuis moins de 20 ans et perd déjà 14% de sa population en 1871. Ceci confirmt 

le peu d'effet produit par l'occupation des rangs du plateau intermédiaire sur la balancc 

démographique du secteur. La partie ouest de Saint-Urbain, notamment le rang Saint-Urbair 

occupé depuis la décennie 1820, perd 35'9% de sa population entre 1852 et 187 1. 

La taille des ménages est relativement grande au milieu du siècle, avec une moyenne de 

7'4 personnes par ménages (tableau 3.3). Elle diminue cependant en fin de période avec 5,t 

personnes en 1871. L'écart entre le village et les rangs dans la taille des ménages, marqui 

jusqu'au milieu du siècle, disparaît en fin de période. C'est Ia moyenne des rangs qui chute de 



la façon la plus significative, passant de 7,6 personnes en 1852 à 5,6 personnes en 187 1. On 

observe toutefois des écarts importants entre les différents secteurs géographiques de la région 

(figure 3.6). Les ménages sont de m e  pIus réduite dans les secteurs de colonisation récents 

(comme à Saint-Fiavien, Saint-Joseph et Saint-Jean en 1852) et pr2s du village alors que les 

rangs d'occupation plus ancienne comptent des ménages pIus nombreux. L'extrême est de la 

paroisse de Baie-Saint-Paul fait toutefois exception, avec une taille moyenne des ménages élevée 

malgré son occupation récente. Le rang Saint-Urbain à Saint-Urbain possède des ménages de 

taille réduite. Son occupation est toutefois relativement ancienne par rapport aux rangs du 

plateau. La taille des ménages semble donc suivre dans son ensemble l'ancienneté du terroir, 

avec l'exception de Saint-Urbain (figure 3.6). 

L'âge moyen de la population est plus élevé dans le bas de la vailée du Gouffre (figure 

3.7), dans les rangs entourant le village. Ils sont les plus anciens de la région. L'âge moyen 

maximum est situé au rang de la Bature avec 39,4 ans. Saint-Urbain affkhe également des 

moyennes supérieures à 24 ans dans la plus grande partie de son temtoire en 187 1, tant dans les 

rangs postérieurs à 1852 que les plus anciens du centre de la paroisse. Les migrations 

expliquent probablement l'âge moyen élevé ce cette population. Peu des ménages qui s'y sont 

établis y sont effectivement demeuré pendant une Iongue période et le mouvement migratoire 

vers cette paroisse a diminué rapidement. Les rangs situés à l'extrême ouest et à l'extrême est de 

la paroisse de Baie-Saint-Paul possèdent la population la plus jeune. Le minimum se situe à 

Saint-Pierre au sud-est de la paroisse avec un âge moyen pour les trois ménages qui l'occupent 

de 14,4 ans. 

Les travaux récents sur les mouvements migratoires en contexte de peuplement ont 

démontré une plus forte propension à émigrer chez les ménages possédant plusieurs fils en âge 

de s'établir. Ceux de Marthe Hamel ont clairement établi le caractère largement 

familial des migrations des habitants des paroisses de Charlevoix vers le Sag~enay~~S .  Celles-ci 

touchaient également en majorité des familles de cultivateurs et de journaliers. La faible qualité 

des sols aurait égaiement eu un impact irnporrant sur l'émigration dans les paroisses de l'arrière- 

274 Hamel, M., (1993): "De Charlevoix au Saguenay: caractéristiques des familles émigrantes au MXe siècle. " 
RHAF, vol. 47. no. 1 ,  pp. 5-25. 
275 Signalons au passage que Ies immigrants en provenance de Charlevoix comptent pour 80% des personnes 
ayant immigré au Saguenay lors des premitres décennies de la coIonisation qui débute en 1842. (Harnel. 1993. 
pp.7-8.) 



Figure 3.6 
Taille moyenne des ménages. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 et 1871. 
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Figure 3.7 
Âge moyen par rang. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 et 1871. 
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pays comme à Saint-Urbain. Pour la période 1852-1861, 30'6% des couples (26) ont quitté la 

paroisse de Saint-Urbain, comparativement à 25,396 (104) B Baie-Saint-Paul. De ce nombre, la 

moitié ont émigré au Saguenay276. La situation dans Saint-Urbain en 1 852 quant à I'âge et à la 

taille moyenne des ménages est conforme à une distribution selon l'ancienneté du terroir, avec 

un âge moyen pIus éIevé dans les rangs d'occupation plus ancienne près de la rivière du 

Gouffre, et une taille moyenne des ménages plus faible au premier rang d'occupation, celui de 

Saint-Urbain, à l'ouest de la rivière. En 1871 toutefois, I'âge moyen de la population est très 

élevé, même dans des rangs dont l'occupation est débutée depuis moins de 20 ans. Cette 

structure démographique est la résultante de 20 ans d'émigration, touchant particulièrement les 

jeunes hommes. 

3.1.5 Une population qui migre dans l'espace 

L'évolution de ces deux variables, taille des ménages et âge moyen de la population entre 

1852 et 187 1 témoigne de la mobilité de la population régionale et de la dynamique particulière 

de sa reproduction. Nous verrons plus loin que ce cycle est lié aux étapes d'occupation et de 

mise en valeur des terres agricoles. Nous pouvons identifier quatre différents secteurs 

caractérisés par une structure d'âge et de ménages particulière277. D'abord une zone plus 

urbaine, centrée autour de l'aire villageoise, qui correspond également à l'aire de peuplement la 

plus ancienne de la région. Elle est caractérisée par la présence de ménages de taille plus réduite 

et dont I'âge moyen est élev6. II s'agit également d'un secteur occupé par une forte proportion 

de gens occupant une profession en-dehors de l'agri~ulture2~8. La taille moyenne des ménages 

des autres professions est en général plus faible que celle des agriculteurs279. Les densités 

d'occupation y sont également élevées, en raison d'une concentration de propriétés de petites 

276 Harnel. 1993, p. 15. 
277 Ces quatre secteurs correspondent aux trois grandes étapes de l'occupation des terres telles que définies à la 
carte 1 de la figure 3.2. Nous en avons excrait les rangs du bas de la Baie-Saint-Paul pour en faire un quatritme 
secteur. il s'agit des rangs du Brasdu-Nord-Ouest, de l'Église. du Fond, de la Bature et du Moulin. 
z78 45.2 % des 270 personnes vivant en dehors du village et déclarant pratiquer une profession autre que 
I'agriculnire en 1871 sont I d i s Q  dans les rangs du bas de la vallée entourant le village, soit le Bras-du-Nord- 
Ouest, Ie rang de l'Église, le rang de ia Bature, la côte du Fond, du Moulin ou encore le rang Saint-Pamphile et le 
Cap-au-Corbeau. À noter que 43,2 9b des journaliers vivant en dehors du village sont localisés dans les mêmes 
rangs. 
2'9 La taille moyenne des ménages de cultivateurs de la vallée du Gouffre est de 6.6 personnes en 187 1 alors que 
celle des individus déclarant une profession autre que l'agriculture est de 5.83 personnes. Ce sont les petits 
commeqants qui poss8dent les mdnageç de plus faible taille avec 4.57 personnes par ménage. 



tailles. Ii s'agit des rangs du Fond, de la Bature, de l'Église, du Bras-du-Nord-Ouest et du Ca1 

au-corbeau280- 

Le second secteur regroupe les rangs possédant un certain équilibre démographique. Ce 

rangs sont localisés à I'inténeur & la vallée et le long du littoral (les rangs du Moulin, de 1 

Mare-à-la-Truite, de la Goudronnerie, etc.). Us sont d'occupation ancienne pour la plupart (fi. 

du XVIIe siècle pour ia Mare-à-la-Tmite et le rang du Moulin) ou antérieure à 183 1 dans le ca 

de Saint-Gabriel particulièrement. Ils sont caractérisés par un profil démographique plus stabl 

au cours de la période, avec un âge moyen et une taille moyenne des ménages près de celle d' 

l'ensemble du secteur, malgré une décroissance de leur population dans certains cas, à la Mare 

à-la-Truite notamment. Nous verrons égaiement plus loin que ces secteurs possèdent un profi 

foncier également plus stable, ainsi que les productions agricoles les plus importantes de 1 

vallée. Cependant, en raison de la saturation agricole dont ils sont l'objet, les jeunes se voien 

probablement confrontés à l'émigration vers le village ou les nouveaux rangs de l'arrière-pays 

ou encore vers une autre région de colonisation. 

Le troisième secteur est formé par les rangs d'occupation plus récente qui constituent 14 

premier débordement de la population de la vallée vers le plateau au cours de la décennie 182( 

(le sud-ouest de Ia paroisse de Baie-Saint-Paul aux rangs Saint-Flavien, Saint-Joseph et Saint 

Jean, l'est à Sainte-Marie, Saint-Ours et Saint-Jérôme notamment). Ces aires possèdent unt 

population pius jeune et des ménages nombreux. Ces secteurs comptent donc une quantitt 

importante de jeunes à établir. Toutefois, les bonnes terres y sont de plus en plus rares. Unc 

part importante de ces jeunes gens et de leurs familles choisiront probablement de migrer. L; 

dernière catégorie correspond aux rangs d'occupation récente. où l'on retrouve une majorité dt 

ménages de petite taille et jeunes en générai. Le faible potentiel agricole des terres de ces rang! 

en font toutefois une terre d'émigration dés les débuts de leur occupation. Ils regroupent le! 

rangs de l'extrême ouest de Baie-Saint-Paul à Saint-Félix, Saint-Benjamin, l'est à Saint-Pierre e 

Sainte-Catherine et le plateau au nord et à l'ouest de Saint-Urbain (le Cran Blanc, la Décharge 

Saint-Thomas et les Crais-Crais). 

Cette structure spatiale se met en place lentement au cours du siècle. Imperceptible er 

183 1, I'occupation des terres du plateau débutant à peine, cette structure apparaît lentement er 

1852 et est bien définie en 187 1. Elle s'inscrit en réponse au lien particulier établi entre le color 

charlevoisien et le territoire. La partie suivante présente de façon plus détaillée le cycle de 12 

280 Voir l'annexe B et la carte 2 de la figure 3.2. 



reproduction familiale en milieu rural tel que défini par Gérard Bouchard pour le ca 

saguenayen, mais certainement applicable à d'autres régions de colonisation du Q u e k  pendan 

la seconde moitié du XIXe siècle, dont Charlevoix281. Nous présenterons également le: 
pratiques socio-économiques du ménage qui découlent de ce mode de reproduction sociale dan: 

le cas particulier de la vallée du Gouffre. 

3.2. Le mode de reuroduction familiale en milieu rural: les  aram mètres de la territorialité 
charlevoisienne 

Nous avons vu au chapitre précédent se constituer petit à petit aux X W e  et au XVmc 
siècle une socio-éconornie caractérisée par une pluriactivité articulée autour de I'agriculturc 

familiale. La socio-économie s'appuyait au premier tiers du XMe siècle sur un cadrr 

institutionnel plutôt faible, centré autour du manoir seigneurial et de ses services et de l'églisc 

paroissiale située à proximité du domaine. L'isolement relatif de l'établissement de Baie-Saint. 

Paul a favorisé ici, tout comme dans d'autres aires de peuplement antérieur ou subséquent. le 

développement d'un fort esprit d'entraide famihale et communautaire. La petite comrnunaud 

devait en effet pouvoir subvenir à la majorité de ses besoins, étant donné l'éloignement des 

grands centres et ses problèmes de communication avec les autres régions. Elle développe donc 

ses propres mécanismes de survie, axés autour d'un centre de services, où les cultivateurc 

peuvent obtenir l'assistance nécessaire au travail de la terre et au traitement des récoltes. Un 

réseau de commercialisation des productions rurales vers l'extérieur de la région se met 

égaiement en place. Le déveIoppernent des fonctions de service et d'échange suit la croissance 

démographique régionale, qui est rapide au début du MXe siècle. Cette population s'étend dans 

['espace, gagnant les marges de Ia vallée du Gouffre à la fin de la décennie 1820. Les impératifs 

de la reproduction familiale, qui vise à établir un maximum de fils sur des terres, sont à la base 

de cette extension rapide de l'écoumène. La pluriactivité est égaiement partie intégrante de ce 

lien particulier à l'espace. Ceiieci permet d'abord au nouveau colon de subsister pendant les 

premières années de son établissement, en lui procurant le revenu que sa terre ne Iui permet pas 
encore d'atteindre. Également, la pluriactivité permet à l'habitant d'aller chercher des revenus 

supplémentaires permettant soit de combler les manques gagner de l'agriculture, soumise aux 

étapes de la mise en valeur de la terre et aux déas de la nature, ou encore d'augmenter le revenu 

familial, en vue de pourvoir à l'établissement futur de ses fils. 

Bouchard. 1996. 



De nombreux éléments tirés des données des recensements nominatifs conf i en t  le: 

conclusions d'autres travaux réalisés sur la démographie régionale de Charlevoix au milieu du 

XIXe siècle282. Nous présentons dans cette partie une dkfinition de la nature et des principales 

étapes du cycIe de la reproduction familiale en milieu rural et de son actualisation dans 

Charlevoix. 

3.2.1 Le cycle de la reproduction familiale en milieu rural 

Des travaux récents sur les pratiques agricoles des populations rurales en contexte de 

peuplement ont démontré l'existence d'un cycle familiai lié à la colonisation et à la pratique de 

I'agriculture farnilide283. Ce cycle repose sur les principes liés à la reproduction de la famille 

paysanne. Celle-ci regroupe «l'ensemble des aménagements ou des dispositions - pouvant 

éventuellement prendre la forme de véritables stratégies - au gré desquelles, à chaque génération. 

les couples paysans disposaient de leurs avoirs (fonciers, mobiliers) en faveur de leurs 

descendants immédiats tout en servant des intérêts variés, souvent divergents.»2g4 Elle visait 

cinq objectifs, poursuivis de manière conjointe ou sélective: 1) assurer la sécurité du couple 

pendant la vieillesse, 2) préserver l'intégrité d'un «patrimoine» familial identifié à un «vieux 

bien», 3) garantir la survie du nom ou de la lignée, 4) établir un maximum d'enfants sur des 

terres, 5) ménager aux autres la carrière ou le niveau de vie le plus enviable possiblez*5. Ce 
système visait à la reproduction à l'identique de l'unité de base, soit à établir un maximum de fils 

sur des terres, les filles étant la plupart du temps écartées de la transmission du patrimoine 

foncier. 

À cette fin. la famille déployait une stratégie qui pouvait s'étendre sur plusieurs années. 

Cette stratégie pouvait intégrer une expansion et une contraction de l'exploitation familiale au 

cours de la durée de vie du ménage. Des migrations individuelles ou familiales, sur une base 

permanente ou temporaire pouvaient découler de ce processus. Le service familial des enfants, 

qui occupaient des emplois saisonniers ou permanents en-dehors de l'exploitation et même de la 

région, venait accentuer ces mouvements migratoires. L'éducation ou l'apprentissage 

professionnel de certains enfants faisaient également partie de cette dynamique. Un tel système 

2s2 Notamment les travaux réalisés par Gérard Bouchard et les chercheurs de I'IREP (Danielle Gauvreau. Mario 
Bourque) ainsi que des mernoires d'étudiants (Martine Hamel. Louise Boilard). 
2g3 Bouchard. 1996. 
284 Ibid., p. 159. 
2a5 Ibid., p. 160. 



favorisait l'expansion de la p1uriactivii.é chez la paysannerie, qui exploitait toutes les sources de 

revenus disponibles pour atteindre ses objectifs de reproduction. La persistance de ce système 

était favorisé d'une part par le taux de fécondité très élevé de Ia population laurentienne, qui 

malgré le nombre important d'enfants à établir qui en découlait, assurait la présence d'une main 

d'oeuvre familiale importante au service de l'expansion physique de l'unité familiale. Le second 

avantage reposait sur l'abondance de terre non défichée et sur l'accès relativement aisé à la 

propriété foncière ou du moins à l'exploitation de celleci286. Les Iiens communautaires serrés 

unissant les sociétés canadiennes-françaises du temps favorisait égaiement ce système, reposant 

sur l'entraide familiale et les liens de parenté. 

Le système tendait, par la grande quantité de terres nécessaire A chaque génération en vue 

de l'établissement des enfants mâles, à une saturation rapide des terroirs agricoles. Dans 

Charlevoix, cette situation a été atteinte dès le premier tiers du XIXe siècle. Le seul exutoire 

possible demeurzit alors la migration, qui débute 2i grande échelle à la fin de la décennie 1830. 

Certains travaux concernant les liens communautaires, le peuplement fondateur, le mode de 

transmission des avoirs fonciers de même que les paramètres des migrations intra et extra- 

régionales dans Charlevoix confirment l'existence d'un mode de reproduction sociale à peu près 

semblable à celui qui avait cours au Saguenay. Le fait que la population saguenayenne soit 

largement issue de celle de Charlevoix renforce cet énoncé287. 

Les relations entre l'homme et Ie temtoire dans CharIevoix au XIXe siècle sont donc 

marquées d'abord par la nécessité de tirer la plus grande partie de la subsistance du ménage de la 

terre elle-même. L'agriculture et la socio-économie particulière qui en a découlé ont constitué le 

mode de vie privilégié et la forme d'irnpiantation territoriale par exceilence dans la vallée du 

Saint-Laurent à partir du XVIe siècle. La seconde caractéristique de ce Iien est sa reproduction à 

grande échelle en assurant l'établissement des fils à l'âge adulte. L'agriculture familiale. 

combinée à d'autres sources de numéraire en dehors de la production et de Ia cornrnercialisation 

des denrées agricoles, ont permis cette reproduction. La pluriactivité est devenue l'élément clé 

du cycle de reproduction de l'unité familiale en milieu rural. 

Ibid., p. 302. 
*a7 Voir notamment Bouchard, 1996; Collard, 1991; Gauvreau. GuCrin. Hamel. 1991 ; Jette, Gauvreau, GuCrin, 
1991; Hamel, 1990; Boilard. 1991; Gauvreau et Bourque, 1988; Bouchard et Larouche, 1988. 



3.2.2 La place de ia pluriactivité dans le cycle de la reproduction familiale en milieu mal 

La pluriactivité peut être définie comme étant la pratique de diverses activités saisonnières 

pratiquées par les ménages ruraux parallèlement à un agricdture mixte. Ses formes vont de 
I'artisanat à domicile au travail en usine, de la double activité du chef de ménage à la répartition 

et à la spécialisation des tâches à l'intérieur du ménage, avec une large contribution des aides 

familiaux. Ses formes et ses rythmes dépendent étroitement des gisements d'emplois et des 

activités complémentaires disponibles et accessibles. Les ressources du milieu et ses capacités 
techniques sont très importantes. Elle peut être ouverte ou fermée, c'est-à-dire orientée vers des 

marchés extérieurs ou vers des métiers nécessaires à la vie cornmunautaire288. Il s'agit donc 

d'un ensemble vaste d'activités connexes ou non à l'agriculture mais adapté à son cycle annuel. 

L'industrie domestique est partie intégrante de cette pluriactivité. Nous pouvons la définir 

comme une activité de fabrication prenant place au sein même de l'exploitation qui vise la 

transformation d'une matière première en un produit commercialisable. Cette production se fait 

toutefois à petite échelle, sans grands investissements en capitaux et sans phétration de la 

sphère de production par le capital marchand, à la différence de la proto-industie définie par 

Franklin F. Mendels28g. Tout comme d'autres formes de pluriactivité, elle nécessite souvent la 

panicipation de plusieurs membres du ménage, et peut être &buée à un sexe particulier. 

comme dans le cas de la production textile, pratiquée la plupart du temps par les femmes et les 

filles. Cette production familiale est également subordonnée au travail de la ferme. EIle était 

largement répandue dans Charlevoix au XIXe siècle et était centrée sur la production textile. 

pratiquée par les femmes. 

La pluriactivité, par les migrations qu'elle commande, vient accentuer la mobilité qui 

caractérise la société rurale charlevoisienne. Il résulte donc & ce mode de reproduction sociale 

un rapport à l'espace de type fonctionnel, où la terre constitue !'assise spatiaie du ménage, 

certes, mais où elle est subordonnée à ses impératifs de reproduction. L'exploitation familiale, 

loin d'être fixe dans le temps et dans l'espace, se modifie au gré des besoins. Elle s'étend ou se 

contracte, ou disparaît à un endroit pour réapparaître 2i un autre, selon des modaiités elles aussi 

changeantes selon les différentes étapes du cycle familial et des besoins du ménage (formation 

288 Hubscher, R., Garrier. G., (1988): E n t r e c i l l e s  et marteaux. Pluriactivités et W ~ i e s  p a v w .  Presses 
Universitaires de Lyon, h i t ions  de la Maison des Sciences de l'Homme. et Rinaudo, Y., (1987): "Un travail en 
plus: les paysans d'un métier 21 l'autre (vers 1830-vers 1950). " Annales E.S.C.. vol. 42, no. 2, pp. 283-302. 
289 Mendels, F. F., (1969): Jndusmalizat on and ~ o ~ u l a t i o ~ s u r e  -enth centurv Fland . .  . . . 

1 erg. University 
of Wisconsin. 



du coupIe et premier établissement, naissance des enfants, besoins de subsistance, nombre de 
fils à étabIir, âge au mariage, intervailes entre les établissements, etc.). Ce sont ces facteurs 

ainsi que les rapports sociaux qui caractérisent cette sociétk, axés les solidarités familiales et 

l'entraide communautaire, qui déterminent la taille et la localisation de l'exploitation. 

3.2.3 Pour une définition de la territorialité charlevoisienne 

On retrouve ainsi le modèle en trois composantes décrit par Claude Raffestin dans le 

concept & temtorialité qui régit le rapport à l'espace de l'individu290, soit les besoins de celui- 

ci, dans le cas qui nous intéresse lié au cycle de la reproduction familide en milieu mrd et son 

objectif principai qui est la reproduction à l'identique de l'unit6 de base291, les p m è ü e s  

sociaux qui régissent les rapports entre l'individu et la société caractdrisés ici par les solidarités 

familiales et l'entraide cornmunautaire, conjointement à un faible réseau institutionnel qui 

renforce la dimension communautaire des relations sociales et leur donne un encadrement 

juridique minimal. La troisième composante est le territoire, constitué d'une vaste étendue de 

terre disponible à l'agriculture dont l'accès est relativement aisé et peu coûteux. 

L'interaction de ces trois composantes crée une socio-éconornie caractérisée par une 

grande mobilité géographique des occupants et la pratique d'autres professions parallèlement à 

l'agricul~re. Ces individus gravitent autour de l'agriculture familiale dont l'assise spatiale et les 

dimensions sont mobiles dans le temps. La tailIe et la localisation de l'exploitation sont 

déterminés en grande partie par des rapports sociaux basés sur une éthique familiale particulière 

qui privilégie d'abord la cohésion familiale et une utilisation de l'espace à des fins de support de 

la subsistance et de moyen de reproduction. La territorialité charlevoisienne prend donc la forme 

d'un triangle basé sur l'interaction entre les besoins de subsistance et de reproduction de 

l'individu (assurés par l'agriculture et la pluriactivité), la disponibilité de l'espace nécessaire à la 

satisfaction de ces besoins (terre), 1'6thique familiale et communautaire qui commande les 

rapports entre les individus et entre ceux-ci et la terre ainsi que le cadre institutionnel qui régit 

I'accès 2 la propriété. Ainsi les changements qui surviennent dans l'une ou l'autre des trois 

composantes du modèle se traduisent par une recherche d'un nouvel équilibre qui commande 

une adaptation particulière de l'individu face à ce changement. 

Racine et Raffestin, 1990. 
291 Bouchard, 1996, pp. 301-302. 



Territoire 
- Disponibilib 
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- Esprit communautaire 
- lhique familiale 
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Individu 
- Subsistance 
- Reproduction 

Pour les occupants de la vallée du Gouffre au XIXe siècle, l'une des façons priviliégiées 

de répondre à ces changements semble avoir résidé dans la mobilité. Des besoins accrus de 

reproduction ou de subsistance, ou encore le départ d'autres membres du groupe familial, ont été 

dsolus par des départs permanents ou temporaires, vers des emplois en milieu urbain dans le 

cadre de la pluriactivité ou vers de nouveaux espaces de colonisation agricole. La plus grande 

partie de ces départs impliquaient plusieurs membres d'un même ménage et même le ménage 

entier. Cette mobilité était stimulée par la disponibilité du sol dans la périphérie de la vallée 

laurentienne au cours du XMe siècle et la croissance démographique sans précédent de cette 

population. La montée des échanges dans le premier tiers du XIXe siècle et le passage de 

l'économie de marché au capitalisme industriel au milieu du siècle vient également stimuler les 

migrations des maux par les nombreux emplois créés en milieu urbain. 

Nous verrons dans le chapitre suivant que certains ménages produisent bien audelà de 

leurs besoins stricts et se comportent comme de petits entrepreneurs, ajoutant à une exploitation 

agricole prospère un moulin ou un navire, une production textile importante, etc. Cette 

expansion de la petite indusuie est visible particulièrement à partir de l'abolition du régime 

seigneurial en 1853, qui permet par la suite l'acquisition et la construction de moulins, 

auparavant prérogative du seigneur. Ce sont en règle gknérale les gros producteurs agricoles qui 
les possèdent. Ces producteurs génèrent la plus grande partie des surplus des paroisses de Baie- 

Saint-Paul et Saint-Urbain. Ils sont kgalement spatialement concentrés au centre de la vallée du 

Gouffre, sur les sols les plus favorables à l'agriculture. Leurs caractéristiques socio- 

économiques semblent traduire une logique differente par rapport à la propriété et au marché. ris 



témoignent des changements qui surviennent à l'échelle de la vallée laurentienne à partir du 

premier tiers du siècle, alors que Ie capital gnétre la sphi!re de production. 

ia partie suivante présente le contexte matériel et technologique entourant la pratique de 

l'agriculture familiale dans Charlevoix au XIXe siècle. Ce contexte nous permet de mieux 

comprendre la place qu'occupe cette activité dans la dynamique familiale et les énergies qui y 
sont consacrées. II permet de ce fait de mieux saisir le rapport à l'espace particulier qui s'établit 

entre l'unité familiale et la terre à travers le temps. 

L'amiculture familide: un cvcle sur une lonmie durée 

Cette partie présente un aperçu des pratiques entourant l'agriculture dans Charlevoix et 

dans la plus grande partie de la vallée laurentienne et de ses débordements au XIXe siècle. Ce 

qu'il importe de souligner, c'est Ia présence de disparités entre les différents milieux de la 

région, traduisant des contextes particuliers, liés à l'espace certes, mais également au contexte 

social particulier des aires de colonisation récentes par rapport aux anciennes. Cet exposé est 

égaiement réalisé dans un but comparatif, afin d'établir la présence de similimdes ou de 

différences entre les pratiques agricoles dans Charlevoix et le reste de la province à la même 

époque. 

La population de la vallée du Gouffre, tout comme celle du reste de la région, est 

largement rurale tout au long de la période 183 1-1871. Les données des recensements 

nominatifs suggèrent toutefois une diminution sensible de la proportion d'agriculteurs au cours 

de la période. En 183 1, la part des cultivateurs parmi les chefs de ménage déclarant 

effectivement un profession est de 80,4%. Cette proportion tombe à 33'4% en 1852 et remonte 

à 6 1'8% en 187 1. Le mode d'enregistrement des professions au recensement varie cependant au 

cours du siècle. Le recensement nominatif de 1831 ne tient compte que des professions des 

chefs de ménage. Il s'ensuit donc une sous-représentation du profil socioprofessionneI 

régional, particulièrement chez les jeunes gens. Les autres hommes qui composent la 

maisonnée, ceux susceptibles de déclarer d'autre professions que l'agriculture, n'étant pas 

énumérés au recensement. En 1852, on observe le phénomène inverse. Le recenseur a pour 

instruction d'attribuer aux fils de cultivateurs travaillant pour le bénéfice de leur père le statut de 



joumalier29*, C'est sans doute ce qui explique le nombre anornialement élevé de journaliers au 

recensement de 1852 dans la vallée du Gouffre. Ceux-ci constituent 55,9% de la main-d'oeuvre 

comparativement à 1 1,3% en 183 1 et 12,7% en 1871. 

L'importance de l'agriculture pour cette population est égaiement visible à travers la 

propriété foncière. En 187 1, 5 13 individus de la vallée du Gouffre (paroisses de Baie-Saint- 

Paul et Saint-Urbain) déclarent posséder une superficie de terre. Le nombre de ménages de ce 

secteur est de 689. Si on ne retient que les agriculteurs déclarant plus de 10 arpents de 

superficie, donc plus susceptible de s'appuyer sur l'agriculture comme principal mode de 

subsistance, ce nombre est de 449, ce qui représente 65'2% des ménages, ce qui est à peu près 

conforme aux déclarations professionnelles. L'agriculture pratiquée est de type extensive et es1 

marquée par une grande diversité dans les cultures pratiquées, qui s'accentue B partir du milieu 

du siècle. Les grandes cultures du BasCanada de l'époque (l'avoine, le blé, l'orge, le seigIe, le 

pois et la pomme de terre) y côtoient les cultures potagères, le fourrage, les Iégumineuses, Ies 

plantes textiles, le tabac, la pomme et la cueillette du sirop d'érabIe. L'éIevage, particulièremeni 

celui du mouton, est également largement pratiqué. Même si l'on a longtemps qualifié cette 

agriculture de médiocre et axée sur l'autosubsistance, on remarque des aires de forte productivité 

agricole, comparable du reste à d'autres espaces de la vallée laurentienne. Le portrait de la petite 

production agricole axée sur la satisfaction des besoins immédiats du ménage mérite d'être 

nuancé. 

3.3.1 Pratiques agricoles dans Charlevoix au MXe siècle 

Comme nous l'avons w plus haut, l'agriculture constitue l'assise matérielle et spatiale de 

la famille charlevoisienne. Ses techniques sont généraiement décrites comme primitives et peu  

innovatrices293. L'examen de travaux récents294 et de quelques données du recensemeni 

nominatif de 187 1 confirment la lenteur de l'évolution des pratiques et de la technologie agraire 

dans Charlevoix au XlXe siècle. Ce phénomène n'est toutefois pas exclusif à la région. Lz 

292 Gagan, D. P.. (1974): "Enurnerator's Instructions for the Census of Canada 1852 and 1861 ." Hisroire 
sociale/Social Historv, vol. W. no. 14, p. 359. 
293 Voir notamment les travaux de Léon Gkrin (1938) et C.-H.-P. GauIdrée-Boilleau en 1862. 
294 Ceux de Gérard Bouchard notamment (1 996). qui a effecnié une étude détaiU& de l'évolution des pratiques 
agricoles au Saguenay à partir des ddbuts de la colonisation vers 1840. Les premiers colons du Saguenay 
provenant majoritairement de Charlevoix. les méthodes et techniques agricoles charlevoisiennes furent diffusées au 
Saguenay. Voir également Wien. T., (1990): "aLes travaux pressants~. Calendrier agricole, assolement et 
productivité au Canada au XVme siècle, " m, vol. 43, no. 4, pp. 535-558. 



grande disponibilité de terres agricoles à bon marché, des coiits de main-d'oeuvre élevés, le 

cloisonnement des marchés et une grande vuln6rabilité aux crises295 ont contribué B cette faible 

évolution. À cela il faut ajouter les caractéristiques propres au mode de reproduction sociale des 

canadiens-français exposées plus haut. Eues reposent sur I'agriculture familiale et visent à 

établir un nombre maximum & fils au moment du mariage296. Il en résulte donc la pratique 

d'une agriculture à caractère extensif, misant sur la diversité des cultures. L'objectif de 

l'exploitant était à la fois de combler ses besoins domestiques et de commercialiser une partie de 

sa récolte, afin d'acquérir les biens qu'a ne peut produire et pourvoir à l'établissement de ses 

fiis297. Nous verrons toutefois plus loin que certains exploitants produisent bien au-delà des 

besoins stricts du ménage. Voici donc résumé brièvement les principdes étapes du cycle annuel 

de l'agriculture dans Charlevoix au XlXe siècle ainsi que les méthodes et techniques utilisées. 

3.3.2 Travaux agricoles: calendrier et techniques 

La première étape de mise en valeur d'une terre consistait à dégager le terrain des arbres 

et des pierres qui le recouvraient et à retourner le sol afin de le préparer aux premières semences. 

Les travaux de défrichement pouvaient s'échelonner sur plusieurs années, étant donné la 

difficulté de la tâche, qui consistait non seulement à abattre et brûler les arbres, mais également à 

arracher les souches et à labourer profondément la terre à plusieurs reprises avant de 

l'ensemencer. Il fallait également retirer les blocs de pierre, nombreux sur les terres du plateau 

charlevoisien. Selon ~ouchard298, il fallait au Saguenay compter au moins une quinzaine 

d'années avant que la terre puisse être exploitée normalement. «Il fallait, dit-on, une génération 

pour mettre une terre en valeur (en l'occurrence, de 30 à 40 acres). Par ailleurs, il est évident 

que la norme proposée ici pouvait varier d'une paroisse et d'une famille à l'autre et que les 

travaux de défrichement se poursuivaient à la génération suivante.~~gg La mise en valeur d'une 

terre était donc un processus de longue haleine, rendu encore plus fastidieux par un sol de 

mauvaise qualité, un relief accidenté ou un climat capricieux. 

Toujours en se référant aux études réalisées sur l'agriculture saguenayenne, les semences 

pouvaient s'ktaler sur un mois environ, débutant entre la première et la dernière semaine de mai, 

295 Wien, 1990, p. 536. 
296 Bouchard, 1996. 
297 Wien. 1990. pp. 536-537. 
298 1996, p. 63. 
7g9 Ibid. 



selon ies conditions climatiques du printemps. Les labours étaient effectués la plupart du temps 

au printemps. Les boeufs étaient généralement utilisés pour cette opération. Dans Charlevoix, 

les boeufs de travail sont nombreux. Dans les paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, on 

en compte 1 101 pour 639 menages. La moyenne par déclarant est de 3,6. Les moyennes par 

rang varient cependant entre 1,8 et 10 boeufs par déclarant Les moyennes les plus élevées se 
retrouvent dans le bas de la vallée du Go*, dans les rangs entourant le village de Baie-Saint- 

Paul. Comme nous le verrons plus loin, ce secteur est marqué par la présence de vastes 

propriétés et la productivité agricole y est élevée. 

L'engrais était peu uùlisé pour la fertilisation des terres. Celui-ci se limitait au M e r  des 

animaux de la ferme accumulé pendant l'hiver. Comme on réduisait souvent le troupeau à 

l'automne, ces quantités n'étaient pas considérables. Dans la vallée du Gouffre par exemple, 

alors que le troupeau moyen de cochon s'élevait à 3,13, on déclarait en avoir tué ou vendu pour 

l'exportation en moyenne 3'33 en 187 1. Dans le cas du mouton, le troupeau moyen est de 1 1,2 

bêtes et la quantité tuée ou vendue est de 6,86300. Le varech était également utilisé comme 

source d'engrais dans les secteurs riverains. 

Les semailles étaient d'ordinaire effecnites Zi la volée, à partir de graines prélevées sur la 
récolte de l'année précédente. Les inspecteurs gouvernementaux jugeaient les semences 

insuffisantes et le fourrage pauvre301 au Saguenay. Selon Bouchard, cette situation était due à la 

pauvreté des colons qui ne pouvaient acheter des semences de meilleure qualité. Nous ne 

possédons pas d'informations nous permettant de confmer ou d'infirmer ce fait pour la vallée 

du Gouffre dans Charlevoix. Signalons tout de même qu'une étude des rendements de certaines 

céréales et plantes fourragères dans les paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain révèle une 

productivité à l'acre comparable aux moyennes bascanadiennes et saguenayennes de 1 'époque, 

ce qui tend à confirmer une certaine similitude quant à la qualité et la quantité des semences 

utilisées par les agriculteurs charlevoisiens par rapport au Saguenay. 

Les récoltes et le battage étaient effectués manuellement. Certains colons pilaient eux- 

mêmes le grain au lieu de le porter chez un meunier, trop éloigné ou trop coûteux. Bouchard 

qualifie cette pratique de «courante» dans Charlevoix30? Les soins accordés au bétail sont 

précaires et grossiers, et ce non seulement pour Charlevoix et le Saguenay, mais également pour 
- -- 

300 Données du recensement nominatif de 187 1. 
3oi Bouchard. 1996. p. 64. 
)O2 Ibid.. p. 66. 



l'ensemble du Bas-Canada303. Les agriculteurs étaient d'une manière générale insouciants du 

soin des animaux: «Races défectueuses», ~dégént?fées~, bêtes mal nourries, achicotues>,, sales, 

miserables, telles sont les épithètes qui reviennent le plus souvent sous la plume de nombreux 

observateurs. On ignorait la reproduction séiective jusqu'à la fin du XIXe siècledO4 C'est le 

manque de foumage au cours & l'hiver qui était responsable de la mauvaise qualité des 

troupeaux. Les animaux étaient ainsi sous-alimentés pendant une bonne partie de l'année. Seul 

le cheval faisait l'objet d'une attention particulière de la part de l'agriculteur, ceci en raison de 

l'attachement particuIier dont il était l'objet et de son importance pour les transports et les travaux 

de la ferme. 

3.3.3 Le système d'assolement 

Le système d'assolement se dérodait sur quatre à six ans et se déployait sur trois soles: 

céréales ou grains, fourrage et pacage. Au Saguenay, ce système était pratiqué par 90% des 

agriculteurs305. La principale déficience de ce système consistait en l'absence de diversité des 

cultures et le peu de soin accordé aux travaux de la terre, aux labours notamment, qui, tout 

comme dans d'autres secteurs de la province, étaient plutôt sommaires306. Au tout début du 

cycle saguenayen, la terre était labourée, fumée et semée en grains. On pouvait ensuite récolter 

pendant deux années de suite sans fertilisation en alternant les céréales, principalement l'avoine 

et le blé. Le foin suivait, toujours sans fumier, l'engrais étant fourni par le chaume décomposé 

sur place. On passait ensuite au pacage, pendant une ou deux années. La terre n'était réellement 

labourée et engraissée qu'une fois tous les six ans, au début du cycle. 

Ce système d'assolement était également couramment pratiqué dans Charlevoix, mais le 

plus souvent les céréales alternaient avec le phrage  et le friche, plus rarement avec le foin307. 

L'assolement encore pratiqué dans Charlevoix dans le premier tiers du XXe siècle est le même 

303 Wien, 1990. p. 546. 
304 Bouchard. 1996, p. 66. 
305 Ibid., p. 67. 
306 Voir egalement Greer, A., (1985): Peasant. lord and merchant: RuraI Societv in Three Ouebec Parishes 1740- 
M. University of Toronto Press, pp. 28-34. 
307 GCrin, L., (1938): "Le paysan du Bas Saint-Laurent, colonisateur du Saguenay. " Le Tvpe Économique et 
Social des Canadiens. Éditions de l'A. C.-F.. Montr&I, p. 23. 



que celui remarqué par Gaddrée-BoiUeau308 près de 80 ans plus tôt. Il s'agissait de 

l'assolement de type double-biennal. On pratiquait, tout comme au Saguenay, deux récoltes 

successives de grains, alternant avec la friche, la jachère nue, ou, plus rarement, la jachère 

herbée. Génn note également le peu d'engrais utilisé, en raison également de la faible taiiie des 

troupeaux309. L'absence de diversité dans les cultues de même que la sole de pacage rendait œ 

système peu productif. De plus, on se livrait peu à des travaux de préparation de la terre, 

comme l'égouttement, le hersage et l'aplanissement au rouleau310. Ces pratiques agricoles 

n'étaient pas exclusives au Saguenay et à Charlevoix, mais étaient généralisées au Bas- 

Canada31 1. L'assolement triennal, avec un cycle se déroulant sur trois ans au lieu de deux, était 

pratiqué presque exclusivement au sud de la vallée du Saint-Laurent. Ce type d'assolement était 

plus populaire dans la région de Montréal principalement, bien que deux fermes domaniales de la 

région de Québec, celle de La Malbaie dans Charlevoix et de Vincelotte à Québec aient pratiqué 

cet assolement au XVme siècle. L'avantage de l'assolement triennal était de permettre une 

récolte annuelle sur les deux tiers de la terre labourable au lieu de la moitié seulement dans le cas 

du régime biennal. Il nécessite cependant plus de travail et plus de terre. Le climat joue 

également un rôle important. La saison végdtative plus longue de trois semaines à Montréal 

permet de cultiver certains grains en plus grande quantité, en parallèle avec le b1é312. 

3.3.4 Outillage et machinerie 

Les méthodes agricoles pratiquées par les saguenayens, et probablement par la plupart 

des charlevoisiens, sont rudimentaires. Celles-ci semblent cependant équivalentes à celles 

pratiquées ailleurs dans la province à la même époque, si l'on en juge par des travaux comme 

ceux de Thomas Wien et d'Allan Greer dans la vallée du Richelieu et également par une 

comparaison des rendements et de l'outillage agraire recensés en 1871 dans Charlevoix et dans 

le reste de la province. Selon les études réalisées au Saguenay, l'outillage et la machinerie sont 

peu répandus en agriculture. Ceux-ci demeurent rudimentaires, tels la pioche, la herse et la 

traditionnelle charrue à rouelle en bois avec pointe de fer h laquelle on attelait de deux à quatre 

308 Gauldrée-Boilleau, C.-H.-P.. (1968): "Paysan de Saint-Irénée de Charlevoix en 1861 et 1862. " Paysans et 
ouvriers qu6bécois d'autrefois. Les Cahiers de l'Institut d'histoire no. 11, Les Presses de l'Université Laval. 
QuCbec, pp. 19-76. 
309 Génn, 1938, p. 24. 
310 Bouchard, 1996, p. 68 
311 Wien. 1990. 
312 Ibid.. pp. 538-543. 



boeufs. Ces outils correspondent à ceux signalés par Gauldrée-Boilleau chez un exploitant de 

Saint-Irénée de Charlevoix en 1862313. Ces outils étaient artisanaux, fabriqués la plupart du 

temps au village ou par le cultivateur lui-même. Le foin était coupé à la faux et les grains à la 

fauciIle. Les gerbes étaient attachées à la main à l'aide d'une tige, généralement par les femmes. 

Le moulin à battre apparaît au Saguenay vers 1870. Celui-ci est toutefois déjà présent dans la 

vallée du Gouffre en 1852314. Environ 19,396 des occupants de terre en possèdent un en 187 1. 

Les autres cultivateurs continuent donc de battre le grain au fléau. C.-H.-P. Gauldrée- 

BoiIleau315 signale également la présence de la herse métallique dans CharIevoix dès le d i e u  du 

XlXe siècle, environ deux à trois décennies avant son apparition au saguenay316. Le crible. qui 

permet de compléter les travaux de battage en séparant le grain de la paille, est plus répandu que 

le moulin à battre, posséd15 par 35,4% des occupants de terre de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain 

en 1871. Un seul râteau à cheval (ou râteau à foin), est recensé dans la vallée du Gouffre en 

187 1, au rang de la Bature, au sud du village de Baie-Saint-Paul. 11 semble donc que l'outillage 

et la machinerie agricole utilisés par les charlevoisiens, de même que les techniques qui s'y 

rattachent, soient à peu près équivalents à ce qui avait cours au Saguenay pendant Ia seconde 

moitié du XIXe siècle, avec toutefois un léger avantage en faveur de CharIevoix en ce qui a uaii 

à l'équipement effectivement recensé en 1871317. 

La dismbution spatiale des machines à battre et des cribles signalés au recensement 

nominatif de 1871 semble confmer l'hypothèse de Bouchard à l'effet qu'un certain recul dans 

la technologie agraire serait observable Iors des premières décennies du défrichement dans les 

nouvelles aires de colonisation3lg. Ce recul serait moins attribuable à une pauvreté des 

nouveaux coIons qu'aux difficultés de communication entre les nouvelles aires d'occupation et 

les anciennes ainsi qu'à l'éloignement de l'aire villageoise et de ses services. La faible rentabilité 

de l'agriculture en raison du climat et de l'état de développement moins avancé des nouvelles 

exploitations ne permettait pas non plus de rentabiliser de la machinerie coûteuse. La figure 3.8 

présente la répartition spatiale des machines à battre et des cribles par rapport aux occupants de 

terre au recensement de 1871. Une comparaison de ces cartes avec la carte 1 de la figure 3.2 

3 l3  Gauldrée-Boilleau. 1969, p. 3 1. 
314 Données du recensement nominatif de 1852. 
315 1968, p. 31. 
316 Ibid. 
3'' Bouchard. 1996, p. 78. 
318 ibid., pp. 75-81. 



Figure 3.8 
Répartition spatiale des propriétaires de cribles et de machines battre.. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 et 1871. 

- 
- 1  

Part des ddclarants d'une auperficie occupëe 
possddant un crible. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871 

an. 2 

Part des ddclarants d'une superflcle occupde 
possddant une machine B battre. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbaln, 1871 



permet de constater la quasi absence de ces outils dans les rangs occupés au cours de la périod 

1852- 1871, et Ieur forte concentration dans les rangs d'occupation ancienne de la vallée. 

3.3.5 Les rendements agricoles 

Nous avons comparé les rendements de quelques cultures dans les paroisses de Baie 

Saint-Paul et Saint-Urbain au cours de la période 1852 à 1871 avec ceux observés au Saguena: 

et dans l'ensemble de l'axe du Saint-Laurent pendant la même période afin & constater 1, 

présence d'écarts ou de similitudes entre ceux-ci. Signalons d'abord que les rendement 

observés pour le blé, l'avoine, le foin et la pomme de terre sont comparables, et dans certain. 

cas supérieurs (pour le blé et le foin), à ceux observés pour l'ensemble de l'axe du Saint 

Laurent. Ils se rapprochent égaiement des moyennes saguenayennes pour la seconde moitié di 

XIXe siècle. Ces moyennes générales nous permettent d'abord de constater que I'agriculturt 

charlevoisienne est soumise aux mêmes contraintes et aux mêmes facteurs conjoncturels qur 

celle de l'ensemble du territoire québécois de la seconde moitié du XIXe siècle. Le tableau 3.: 

présente les rendements 5i l'acre globaux des paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. 11 es, 

cependant important de noter que ces rendements varient beaucoup d'un secteur à l'autre dl: 

territoire, selon les conditions physiques du milieu et également selon l'ancienneté du terroir. 

L'un des premiers éléments qui attire l'attention dans ce tableau est la progression 

constante du rendement du blé dans Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, dont cependant la culture 

décline au cours de la période. Contrairement aux rendements moyens de l'axe qui sont en 

baisse, celui de la vallée du Gouffre passe de 6,95 à 8'57 boisseaux à l'acre de 1852 à 187 1. Le 
rendement de l'avoine diminue par contre. Le rendement du foin est largement supérieur dans la 

vallée du Gouffre par rapport à l'axe Saint-Laurent, 2 1 1 '02 bottes à l'acre contre 140'59. On 

observe également une diminution du rendement de l'orge et une stagnation de celui du seigle. Ii 
est difficile d'identifier les causes exactes de I'évoIution de ces rendements. Us peuvent être dus 

à des facteurs climatiques particuliers, favorisant ces cultures au moment des recensements, à 

une amélioration des pratiques agricoles et à l'impact produit par les nouveaux défrichements 

dont les sols sont plus productifs que les sols en culture depuis un certain temps. 



Tableau 3.5 
Progression des rendements agricoles en boisseaux a l'acre. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 à 1871. 

(a) L'unité utilisée pour le foin est la botte à l'acre. 
(b) Tiré de Courville, Séguin, Robert, 1996, p. 53, tableau 3. 

Cultures 

Blé 
Avoine 

'Foin (a) 
Pommes de terre 
Orge 
Geigle 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1852, 1861, 1871. 

Ce dernier élément ressort plus particulièrement lorsque l'on examine les rendements 

moyens à l'échelle des rangs. En 1852 notamment, les rendements les plus élevés en blé sont 

concentrés sur les nouveaux rangs occupés sur le plateau à l'ouest de la vallée et à Saint-Urbain 

au nord, avec un rendement maximum de 10,7 boisseaux à l'acre dans la côte Saint-Flavien à 

l'extrême ouest de la paroisse (figure 3.9). En 1871 par contre, les rendements élevés en blé à 

I'ouest de la paroisse ont chuté, dors que ceux du bas de la vallée du Gouffre, près du village de 

Baie-Saint-Paul, ressortent nettement. C'est le cas également de ceux de Saint-Urbain aux rangs 

Saint-Urbain et Saint-Jérôme ainsi que du côté est de la rivikre du Gouffre, dans la vallée par 

rapport au plateau. Les rendements maximums en pommes de terre se déplacent égaiement au 

cours de la période 1852- 187 1. Les secteurs situés à l'est de la rivière du Gouffre et à l'extrême 

ouest de celle-ci ainsi que les producteurs résidant au village présentent des rendements 

maximums en 1852 allant de 75 à 1 10.7 boisseaux à l'acre. En 1 87 1, même si les rendements 

de ces secteurs se maintiennent, ils sont dépassés par le centre et l'ouest de Saint-Urbain et par 

les rangs du bas de la vallée du Gouffre au sud du village (figure 3.10). D'une manière générale, 

les rendements élevés remarqués sur les marges du territoire en 1852 se retrouvent sous la 

moyenne en 187 1. 

Les rendements élevés en orge et en seigle en 1852 sont également concentrés dans les 

nouveaux rangs d'occupation du plateau et à Saint-Urbain. Les rendements les plus élevés en 

avoine en 1852 sont concentrés dans le bas de la vallée du Gouffre. Les rendements maximums 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain 

1852 

6.95 
18,32 

71.07 
19,45 
8,02 

Axe Saint-Laurent (b) 

1851 

935 
19.09 

78,38 

1861 

7.1 8 
14.27 - 

1 1  1.72 
14.89 
8.64 

1871 

7,9 

140,59 
145,88 

1871 

8.57 

21 1 ,O2 
134.67 





Figure 3.1 O 
Rendement moyen de la pomme de terre. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 et 1871. 

Csile 1 

Rendement de la pomme de terre. 
Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 

Cane 2 

Rendement de la pomme de terre. 
Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871 



en foin en 187 1 se retrouve dans le bas de la vaU& du Gouffre à I'intérieur des rangs entouran 

le village, ainsi que sur le plateau à l'ouest de la valiée (notamment à Saint-Gabriel, Saint. 

Flavien et Saint-Félix), au nord-est sur le plateau à la Goudronnene, à Saint-Ours nord et aL 

rang Saint-Urbain à Saint-Urbain. 

Il est difficile d'évaluer les causes exactes de la chute ou de la progression des 

rendements dans certains secteurs. Ces fluctuations peuvent être dues tant aux conditions 

climatiques, à la qualité des sols, qu'à des différences dans les méthodes et techniques agricoles. 

On constate cependant que Ies terres situées dans les nouvelies zones d'occupation aux limites 

des paroisses enregistrent des taux supérieurs à ceux des anciens terroirs lors des premières 

récoltes. Ces rendements élevés ne durent pas. Au bout de quelques années, les effets néfastes 

de la piètre composition du sol et du climat plus difficile de ces secteurs entraînent une chute des 

rendements endeça de la moyenne globale. Bouchard note ta présence du même phénomène 

dans les aires de colonisation récente au ~aguenay319. II s'agit d'ailleurs d'un phénomène 

courant dans les nouvelles aires de colonisation. 

Les techniques de même que les rendements de lla@culture charlevoisienne se 

rapprochent donc de ceux observés ailieurs au Québec, notamment au Saguenay. Si l'on fait 

abstraction des rendements maximums enregistrés sur les terres neuves, les rendements les plus 

élevés sont situés à l'intérieur de la vallée, sur les terres bénéficiant des meilleures conditions 

naturelles. D'une manière générale, les rendements augmentent au cours de la période 1852- 

187 1, sauf dans le cas de l'avoine et de l'orge. Il est donc difficile de parler d'une baisse de la 

productivité de I'agricuIture charlevoisienne. 

3.4 Un ~rofil socio~rofessionneI de plus en ~ l u s  diversifié 

La structure socioprofessionnelle de la population est également très discriminée 

spatialement. Comme on peut s'y attendre, le secteur villageois est le siège d'une plus grande 

diversité socioprofessionneIle que les rangs agro-forestiers de I'anière-pays (tableau 3.6). Cette 

structure témoigne du plus grand dynamisme du secteur villageois qui regroupe les fonctions 

industrielles et commerciales de Ia vallée du Gouffre. Le viliage et les rangs qui l'entourent 

contiennent en 1871 la vaste majorité des manoeuvres, artisans, membres des professions 

libérales et des services spécidisés ainsi que des petits commerçants. Plus on s'éloigne de l'aire 



villageoise et plus la diversitb de Ia main-d'oeuvre s'estompe pour faire place dans les rangs 

récemment occupés à une maind'wuvre composée à 73% de cultivateurs auxquels s'ajoutent 

quelques journaliers, domestiques, deux commerçants, un artisan et un membre des professions 

libérales, dispensant des services aux nouveaux colons. Cette stmcnire spatiale des professions 

orientée vers le village apparaît dès Ie début de la décennie 1830 et perdure tout au long de la 

période (tableau 3 -7). 

Cette importance économique du viilage est accentuée par la pénurie de bonnes terres 

agricoles. Selon M. Brassard, à partir du premier tiers du siècle, les jeunes qui n'émigrent pas 

tendent généralement à s'établir au village, tout près de Ia demeure familiale320. De nombreux 

fils de cultivateurs s'orientent alors vers la pratique de métiers en dehors de I'agriculture alors 

que d'autres occupent de petits emplois temporaires au village et dans ses environs en attendant 

l'opportunité de s'établir à leur tour. Ces sont d'ailleurs les manoeuvres321 et les artisans qui 

représentent la plus forte proportion de cette main-d'oeuvre urbaine et ce tout au long de la 

période (tableaux 3.6 et 3.7). Les célibataires de moins de trente ans constituent 15,9% (21 

personnes sur 132) de tous les journaliers des deux paroisses et 57'1% d'entre eux sont 

locdisés au vilIage et dans les rangs à proximité. Si on y ajoute les jeunes chefs de ménage de 

moins de trente ans, on obtient 3 1.8% du total des journaliers dont 47.6% sont situés au village 

ou à proxirnité322. Ce sont toutefois les hommes mariés de 30 à 59 ans qui constituent la plus 

grande partie des journaliers du secteur avec 37,996 (50 individus sur 132) de l'ensemble. Une 

proportion de 54% d'entre eux sont localisés au village ou à proximité. Cette concentration des 

journaliers à proximité de l'aire villageoise et des principaux axes de transport témoigne de la 

présence dans ce secteur d'emplois requérant une faible spécialisation de la main-d'oeuvre. Ils 

sont liés à Ia petite industrie et aux activités reliées au transport maritime. 

320 Brassard, M., (1989): "Évolution de l'habitat il la Baie-Saint-Paul, des origines à nos jours. " fievue de 1a 
Société d'histoire de Charlevok. No. 9, déc., p. 8. 
32' Cette catkgorie regroupe les journaliers et quelques navigateurs. 
322 Selon les données du recensement nominatif de 1871. Les rangs du secteur viIlageois considérés ici sont le 
Capau-Corbeau, Saint-Pamphile, le Bras-du-Nord-Ouest, le rang de l'Église, De-la-Bature, du Fond et du Moulin. 



Tableau 3.6 
Répartition spatiale des groupes professionnels. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

Source: Recensement nominatif de Charlevoix. 1871 

Catégories pmfessionnelles 

Cultivateua.Bleveunetassimil6s 
'Manoeuvres 

Artisans 
Professions lib4rales et serv. spëc 
Domestiques 
Petits commerçants 

Ouvriers spéùafis4s 
Autres professions 
Tolal 

Tableau 3.7 

Évolution de la structure professionnelle. 
Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Catégories professionnelles 

Artisans 
Petits commerçants 
Professions libérales et serv s p k  
Autres professions 
Ouvners spëc~alisës 
Domestiques O 0.00 O 0.00 31 2.77 3 2.17 31 
Totai 468 100 53 100 1118 100 138 100 
- -- - - -- - 

870 - 

Secteurs gdographiques 

'La pmfession n'est connue que pour les chefs de ménage en 1831. 

Total des 
effectifs 

Source: Recensements norninatiis de 1831. 1852 et 1871. 

Village 

N. 
634 

159 

89  

4 4  

36 

27 
3 

La croissance démographique du village323 a également accentué sa fonction de service et 

N. 
3 0  

3 3  

35  

1 9 

5 
16 

1 

6 

% 
62.4e 

15.67 

8.77 

4.3: 

3.5E 
2.6E 

0.3 

de commerce. Des membres des professions Iibérales y apparaissent et le nombre de petits 
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59,26 
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commerçants croît sensiblement (tableau 3.6). Le nombre de boutiques et de magasins passe de 

N. 
88 

55 

25 

1 1 

8 

6 

2 
4 

199 

323 La population villageoise s'elbe 21 259 habitants en 1831.430 en 1852 et 645 en 1871. soit une croissance 
de 66 46 entre 183 1 et 1852 et de 50 % entre 1852 et 1871. alors que la croissance démographique totaie du secteur 
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25 à 41 dans l'ensemble du secteur entre 1852 et 187 l3Z4. En 187 1, 46'3% d'entre eux sont 
situés A l'intérieur du viilage et 12% dans les rangs qui l'entourent. Ces boutiques s'installent en 

majoriû5 le long des deux mes principales qui traversent le village et qui sont encore aujourd'hui 

caractérisées par leur fonction commerciale, celles de Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste. De 
plus, ces deux routes représentaient les principales voies d'accès vers le plateau à l'est, du côté 

des Éboulements, et vers !e nord à Saint-Urbain. 

Selon Brassard, la croissance de ces magasins est également liée à l'intensité du 

commerce maritime avec Québec, signalé par des observateurs dès le XVme siècle325. La 
situation géographique du village de Baie-Saint-Paul, à l'entrée de la région de Charlevoix en 

provenance du sud-ouest, tant par le Chemin des Caps ouvert depuis 18 16 que par la navigation, 

explique également pour une bonne part la croissance du village. Brassard qualifie Baie-Saint- 

Pau1 de «porte d'entrée» sur la région326. Les navires autant que les entrées par la route se font 

d'abord à Baie-Saint-Paul. C'est donc la forte poussée démographique de la fin du XVme et du 

début du XIXe siècle, la localisation géographique privilégiée de Baie-Saint-Paul à l'intérieur de 

la région ainsi que l'intensification des échanges avec l'extérieur - principalement la région de 

Québec - qui stimule la croissance des fonctions commerciales et industrielles327 de Baie-Saint- 

Paul à partir du premier tiers du XIXe siècle. 

Conclusion: une structure démogra~hiaue marquée Dar le raDDort à I'es~ace 

Une structure de la population se dessine dans la vallée du Gouffre à partir du premier 

tiers du XIXe siècle. Cette structure est tributaire des mouvements migratoires qui traversent 

dors cet espace, et en conséquence des étapes de l'occupation du sol des rangs de l'arrière-pays 

de la vailée du Gouffre. La structure démographique est caractérisée en fin de période par une 

population plus vieille et des ménages moins nombreux dans les premiers rangs d'occupation en 

bordure du fleuve. Ceux-ci affichent également des densités d'occupation supérieures à la 

moyenne. La population de l'hère-pays possède des âges moyens inférieurs à 22 ans et des 

ménages de iaille nettement plus élevée au centre est et à l'ouest de la vallée, dans les rangs 

Baie-Saint-Paul - Saint-Urbain A la même période est de respectivement 18.9 et 13.5 % (chiffres des recensements 
nominatifs). 
324 DonnEes des recensements nominatifs. 
325 Voir le chapim 2. 
326 Brassard, 1989, p. 8. 



occupés depuis environ 40 ans. Les densités y sont plus réduites, en raison du faible nombre 
d'occupants et des superficies occupées relativement grandes. L'attrait des aires urbaines pour 

les jeunes ruraux se manifeste à travers la croissance démographique du secteur villageois et la 

diversification de son profd socioprofessionnel, marqué par la présence de groupes d'ouvriers, 

d'artisans, de petits commerçants et de professions libérales. 

Cette stnicture démographique résulte de la tenitonaité particulière de cette population. 

Celle-ci est caractérisée par une relation triangulaire entre 1' individu et ses besoins de subsistance 

et de reproduction, Ia societk marquée par un fort esprit communautaire, également son système 

de relations basé sur les solidarités familiales et finalement le territoire qui sert de support à la 

subsistance et de moyen de reproduction sociale par le biais de l'agriculture familiale et de la 

pluriactivité. Le but ultime de ce systéme est la satisfaction des besoins de subsistance et de 

reproduction de l'individu. Celui-ci va donc A cette fin déployer des stratégies en conformité 

avec le code d'éthique dicté par la société ou le groupe qui, dans le cas présent, est articulé 

autour d'un principe de coh6sion et d'entraide familiale qui doit p o u ~ o i r  à l'établissement des 

enfants mâles. Ces stratégies devront également tenir compte de la disponibilité des ressources 

du territoire, en l'occurence de la terre et de l'emploi. Le rapport à l'espace qui s'en dégage est 

de type fonctionnel. 11 est étroitement lié aux besoins de subsistance et de reproduction de 

l'individu et aux codes sociaux qui le régissent. La migration deviendra le moyen privilégié 

d'atteindre la satisfaction de ce besoin de reproduction, particulièrement en contexte de saturation 

du terroir, comme c'est le cas dans la vallée du Gouffre au premier tiers du XKe siècle. 

Tout comme celle du reste de la vailée du Saint-Laurent à l'époque, la population de la 

valIée du Gouffre est soumise à des forces polarisantes commandées par la transition 

économique qui s'opère au milieu du siècle. La montée des échanges qui résulte de la croissance 

du réseau urbain et donc de l'augmentation de la demande en produits agricoles et manufacturés, 

va introduire une diversification des sources d'emploi et l'apparition d'une main-d'oeuvre non 

agricole. Eue va également accentuer l'échelle de la pratique de la pluriactivité chez ceux 

demeurant dans l'agriculture. La forte croissance démographique de Ia première moitié du XIXe 
siècle va égdement conduire à une saturation rapide des terroirs agricoles de la vallée du Saint- 

Laurent. 

327 Nous verrons au chapitre suivant que les moulins et fabriques sont égdernent concenu6s au village et dans ses 
environs. 



Les migrations empruntent deux directions principdes: d'abord ceiie des nouvelles aires 

de colonisation de l'arrière-pays laurentien, à la recherche de bonnes terres agricoles à faible 

cofit. Ces migrations sont largement familiales. La seconde est dirigée vers la ville. Elle est 

empruntée par les familles ou les individus à la recherche d'emplois en dehors de l'agriculture, 

sur une base permanente ou temporaire, dans le cadre de la pratique de la pluriactivité. Ces deux 

mouvements vont modifier en profondeur les paysages régionaux de la vallée du Saint-Laurent, 

tout comme celui de la vallée du Gouffre dans Charlevoix. Ils permettent simultanément de 

délester les zones riveraines de leurs surplus démographiques tout en assurant la reproduction 

familide des populations et de préserver la rentabilitk des exploitations agricoles. 

Le chapitre suivant présente un portrait de la structure spatiale de l'agriculture et de la 

petite industrie charlevoisienne. Cette partie vient compléter le portrait de la territorialité de la 

vallée du Gouffre et de son articulation à l'économie de marché. Nous nous intéressons 

principalement à la productivité de cette agriculture et à la fqon dont la pluriactivité et la petite 

industrie y sont associés. Nous pourrons ainsi dégager la fonctionnalité du système individu- 

société-tem toire. 



CHAPITRE IV 

LA STRUCTURE SPATIALE DE LA SOCIO-ÉCONOMIE 

DE LA VALLÉE DU GOUFFRE 



Nous avons pu constater dans le dernier chapifre la présence d'une structure particulièn 

de la population dans la vaiiée du Gouffre. L'analyse des données d&mogrqhiques e 
professionnelles des recensements nominatifs de 183 1, 1852 et 1871 en plus des résultat: 

d'études démographiques et sociales réalisées sur œtte population permettent d'affirmer 1i 

présence dans cet espace d'une territorialité particdière. Celle-ci n'est pas exclusive i 1i 

population charlevoisienne. Eiie est vraisemblablement typique d'une part importante de 1; 

population de l'ensemble de I'axe du Saint-Laurent au XIXe sikcle328- Elle se caractérise par UI 

rapport à l'espace très fonctionnel. Celuixi constitue en effet Ie support de la subsistance, mai! 

également de la reproduction sociale. II est né de la n h s i t é  d'établir un maximum de fils er 

agriculture à chaque génération, et ce sans morceller l'exploitation première. L'abondance et It 

faible coût des terres dans les nouveaux espaces de colonisation ainsi que la prépondérance de! 

réseaux familiaux et communautaires dans la vie sociale ont permis aux ménages de résoudre It 

problème posé par la forte croissance démographique au moyen de processus migratoires visan 

la recherche de nouveaux espaces où établir les surplus des aires de peuplement ancien. 

L'agriculture de type familiale, peu spécialisée et peu avancée au plan tectinotogique, es 

à la base de ce lien particuIier à l'espace. Des productions artisanales et connexes à l'agriculture 

ainsi que des emplois saisonniers ou temporaires à I'extérieur de celle-ci en font égalerneni 

partie. Nous verrons dans les pages suivantes la grande pluriactivite qui caractérise le: 

exploitations agricoles des paroisses de Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul. Nous verrom 

également la présence de clivages socioéconorniques marquks à l'intérieur de cet espace. L2 

géographie, les ressources naturelles, les voies de transport et Ia proximité du marché sembleni 

exercer une profonde influence sur le type d'agriculture et de pluriactivité partiquées par les 

ménages des différents milieux de I'axe de la vallée du Gouffre. Nous verrons égalemeni 

émerger une certaine différenciation sociale à l'intérieur de cette population à partir du prernie~ 

tiers du siècle. L'explosion des marchés et des sources d'emplois au BasCanada à l'aube du 

milieu du XIXe siècle ont également eu un impact sur la socio-économie régionale. Même si la 

grande industrie capitaliste pénètre la région et que l'on assiste à une certaine commercialisation 

de la production agricole ainsi qu'à un ajustement de celle-ci aux besoins générés par le marché, 

la socio-économie locale demeure, dans ses structures, pré-industrielle. 

Ce portrait de Ia structure spatiale de la socioéconornie de l'axe de la vallée du Gouffre 

sera également obtenu par une analyse spatiale des données des recensements nominatifs de la 

période 183 1-1871, particulièrement celles de 1852 et 1871. Notre objectif est d'abord 
- -  

328 Voir à ce sujet Bouchard. 1996. pp. 339-345. 



descriptif. I1 s'agit de caractériser le paysage socio-économique dans ses traits principaux. LE 
second objectif est dynamique. Nous vouions saisir l'évolution de ces structures au cours de la 

période 1 8 3 1 - 1 87 1, à travers les éléments de continuité, mais kgalement de changement qui 

apparaissent dans le paysage de Ia val& du Gouffre. Le dernier objectif est comparatif. Nous 

tenterons de déterminer si ce paysage particulier évolue dans les mêmes conditions et selon les 

mêmes modalités que les autres paysages de la vallée laurentieme et plus particulièrement de sa 

périphérie. Le chapitre sera divisé en trois parties. La première est consacrée au portrait général 

de la propriété dans la vallée du Gouffre, à sa structure spatiale et son évolution au cours de la 

période 1 83 1-1 87 1. La seconde partie présente l'étude des principales composantes de la 

pluriactivité qui caractérise l'exploitation agricole charIevoisieme: les cultures, les produits 

dérivés de l'agriculture (production de beurre, viande et textile) ainsi que la petite industrie. 

Nous verrons I'évolution de ces diffkrentes activités entre 183 1-1871 et la façon dont elles 

s'articulent à l'échelle de I'exploitation agricole. Nous concluons le chapitre avec une définition 

de la temtoriaiité des habitants de la vallée du Gouffre au XlXe siècIe. 

4.1 La pro~riété agricole: une uolarisation de la taille des exploitations 

Cette partie présente un aperçu de l'évolution de la t d e  de la propriété foncière dans 

Charlevoix au cours de la période 183 1-1871. Nous y traitons de l'évolution de la taille 

moyenne des propriétés et de Ieur taux de mise en vaIeur, ceci à l'échelle régionale et à celle des 

rangs d'occupation des paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. D'une manière générale, 

la propriété moyenne détenue par les occupants de terre dans Charlevoix est vaste. La moyenne 

régionale est de 148'49 arpents en 1831 et de 124.26 arpents en 1852. Elle surpasse de 

beaucoup la moyenne générale de la province établie à environ 93 arpents par exploitation en 

1831329. Ces moyennes sont légèrement inférieures dans la vatlée du Gouffre, mais suivent 

l'évolution régionale au cours de la période. Le portrait de la propriétk présenté ici tient compte 

de l'ensemble des terres détenues par un exploitant, et non le visage foncier des rangs. Si l'on 

en juge par les moyennes, et plus tard par les informations contenues dans le cadastre, ces 

expIoitants possédaient plus d'un lot, et ceux-ci étaient souvent répartis dans plusieurs rangs et 

mêmes dans plus d'une paroisse. La dificulté de reconstitution de la répartition spatiale des lots 

possédés par les occupants nous oblige à traiter les superficies et les récoltes à l'échelle de 

l'exploitation et non du lot. Cette m6thode permet par contre d'avoir une bonne idée des 

différents types d'exploitations agncoles dans le territoire à l'étude. 

329 Courville, Séguin. Robert, 1995, p. 5 1. 



4.1.1 Le nombre et la taille des exploitations agricoles dans Charlevoix et la vallée du Gouffre 
entre 1 83 1 et 1 87 1 : une mutation 

Le nombre de propriétés dans Charlevoix et particulièrement dans la vallée du Gouffre 

est marqué par une faible croissance au cours de la période330. Pour l'ensemble de [a région, ce 

nombre augmente faiblement entre 183 1 et 1852, passant de 1 258 à 1 393 exploitations, soit 

une progression de 9.7% alors que la population régionale croît de 30.7%. Entre 1852 et 187 1, 

la croissance est plus marquée, quoique toujours faible. Le nombre d'exploitations de plus de 

10 arpents est de 1 6 16, soit une augmentation de 16% par rapport à 1852. Dans la vallée du 

Gouffre, le nombre d'exploitations agricoles augmente faiblement au milieu du XIXe siècle. Ce 

nombre passe de 436 en 183 1 à 530 en 1852, pour une croissance de 2 1,696 (tableau 4.1 ). On 

note toutefois une légère diminution lors de la période suivante, le nombre d'exptoitations 

s'abaissant à 513 en 1871. La part de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain dans l'ensemble des 

propriétés de la région diminue constamment entre 183 1 et 187 1. Les propriétés de ces deux 

territoires représentent 34,7% du nombre total d'exploitations dans Charlevoix en 183 1, 29'9% 

en 1852 et 27'8% en 187 1. Cette baisse du poids relatif du secteur du Gouffre est probabiement 

due à la croissance que connaît l'arrière-pays malbaien depuis le premier tiers du siècle (voir 

chapitre 2). Signalons que la vaste majorité de ces déclarants sont propriétaires de leur terre. 

Seulement 12% d'entre eux sont inscrits comme locataires en 187 1. 

Plus de 89% de la superficie est détenue par les agriculteurs et cette part augmente au 

cours de la période. Le tableau 4.1 présente la répartition de la propriété détenue par les non 

cultivateurs. Nous pouvons d'abord constater que celle-ci diminue entre 183 1 et 187 1. passant 

de 11,2 à 5,8% de la superficie totale occupée dans Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. Cette chute 

est le fait de la propriété marchande qui accuse une baisse de ses superficies occupées de I'ordre 

de 86%331. La part des autres groupes professionnels demeure faible mais se maintient au cours 

de la période. Ceux-ci accaparent toutefois une très faible part de la propriétc5 dans la vallée du 

Gouffre. 11 est intéressant de constater le désengagement des marchands face à la propriété 

foncière au XlXe siècle dans la vallée du Gouffre. Celui-ci témoigne d'un changement dans la 

pratique de I'activité marchande et dans l'investissement des capitaux au XIXe siècle. Mors que 

330 Nous avons considtré ici les exp1oitant.s déclarant plus de 10 arpents dans les trois recensements. Le seuil de 
10 arpents est généralement admis comme un seuil minimum pour une propriété agricole. 
33L NOUS avons retranché de cet khanti1Ion la propriété du négociant W. Hest. Davies en 1831 qui occupe aIors 
13 000 arpents de superficie. Avec sa propriété. la prut de la propriété marchande s'élève A 26.7 % de la superficie 
totale en 183 1. La part des non cuhivateurs dans la propriété fonciére s'élève alors il 30,9 %. 



la propriété foncière était l'objet d'investissements importants à la première moitié du siècle, en 

raison du prestige social qu'elle conférait et des revenus que l'on pouvait en tirer (redevances 

seigneuriales, spéc~lation~3~), celle-ci est délaissée à la seconde moitié du siècle au profit 

d'investissements dans la sphère de production des biens manufacturés. 

Tableau 4. I 
Part de la superficie totde détenue par les non-cultivateurs. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 et 1871. 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1831 et 1871. 

professionnels Arpents Oh total Arpents Oh total 1831 -71 

La taille moyenne de l'exploitation agricole charlevoisienne est grande, avec l48,4 

arpents par exploitation en 183 1. Elle diminue lég2rement au cours du siècle mais demeure tout 

Petits commerçants 
Artisans 
Professions libérales et serv. spéc. 

Manoeuvres 

Ouvriers spécialises 
Domestiques 
Autres professions 
Profession ind6terminée 
Total 

de même supérieure à la moyenne pro~inciale33~, pour s'établir it 143,2 arpents en 187 1. ï~ 
superficie moyenne occupée par expIoitant dans la vallée du Gouffre est Idgèrement inférieure à 

la moyenne régionale avec 143,6 arpents en 183 1 et l38,g arpents en 187 1 (tableau 4.2). La 
moyenne régionale plus élevée est le fait de Ia propriété du secteur de la Petite-Rivière-Saint- 

François qui était très vaste en 1831 avec 473,7 arpents en moyenne par exploitation. 

Autrement, la superficie moyenne des expioitations de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain est 

comparable, et même supérieure dans certains rangs, à celle des autres secteurs de la région. 

3697,50 
1446.00 

686,50 

407,25 

- 
80,00 

6317,25 

332 Voir au sujet de l'importance de la propridté fonciere dans la bourgeoisie bas-canadienne A la premiere moitié 
du X M e  siècle Bernier, G., Salée, D.. (1995): . . . * 

btre l'ordre et la libené. Colonialisme.   ou voir et rransiuon vers 
Je ca~itaIisme dans le Ouébec du X1;Xe siècle. Les Éditions du Boréal, Québec, pp. 82-1 16. 
333 La superficie moyenne des terres a été caIculée h l'aide des données publiées des recensements agrégés du 
Canada pour l'ensemble du Qudbec en 183 1. 185 1-52 et 187 1. Ce nombre est de 93 arpents par exploitation en 
1831, lûû,23 en 1851-52 et 110.52 en 1871. 

arpents 
5,91 
2,31 

1.1 
0.65 
- 

1,27 

11,24 

519,OO 
1453,OO 

1069,OO 

881.00 

1,OO 

0,OO 

232,OO 

4155.00 

arpents 
0,73 
2,04 

1,50 

1,24 

0,001 
O 

0.33 
- 
5.84 

-85.96 
0.48 
55,72 

116.33 

-34.23 



Tableau 4.2 
Évolution de la superficie moyenne des terres et des maximums. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Source: Recensements nominatif de Charlevoix, 3831, 1852 et 1871. 

Superficies 1831 1852  1871 Bvolution des moyennes 

La propriété agricole progresse peu en nombre dans Charlevoix à partir du milieu du 

siècle. Entre 1831 et 1871, cette croissance n'est que de 17,7% alors que la croissance de la 

population est de près de 35%. On peut aisément ici constater l'effet de la saturation des basses 

terres de la vallée du Gouffre qui augmente la pression sur le sol. Les données du tableau 4.3 

révèlent plusieurs des changements qui se produisent dans la structure de la propriété du secteur. 

Le premier élément qui s'en dégage est l'augmentation marquée du nombre de petites propriétés 

de moins de 10 arpents, ainsi que de celles de I I  à 50 arpents. Leur nombre triple au cours de la 

période. À l'aune extrémité. on observe une croissance marquée des très grandes propriétés. de 

20 1 à 250 et de plus de 250 arpents. Une croissance respective de 30'1 et de 69,8%. Cette 

croissance de la petite et de Ia grande propriété s'opère au détriment de la propriété de taille 

moyenne, d'une superficie de 76 à 100 arpents, dont le nombre chute de 28'7% entre 183 1 et 

187 1. Une polarisation semble donc s'effectuer dans la proprieté. Celle de taille moyenne 

s'érode, soit pour se fragmenter en plusieurs petites propriétés ou au contraire pour contribuer à 

l'expansion des grandes propriétés. Ce portrait suggère donc des changements majeurs dans la 

perception et la pratique de I'agricuIture de la part des occupants de la vallée du Gouffre. 

Movenne Maximum Moyenne Maximum Movenne Maximum 1 83 1 - 5 2  

143,56  4 3 0 0  112.86 1066 138,88 1415 - 2 1 , 3 8  
89,92 7 0 7  

ultivés 50 ,52  2 3 5  42 .7  3 O 0 - 1 5 , 4 8  
Baoltés 22 ,08  7 8  

32,5 6 2 6 0  45.16 4 7 8  
0 ,81  2 1.35 6 

ois. incultes 

Christian k s s u r e a u ~ t ~ ~ ~  remarque le même phénomène dans la structure de la propriété de la 

seigneurie de Saint-Hyacinthe au premier tiers du XaEe siècle. ii interprète ce résultat comme 

étant la manifestation de l'apparition d'une différenciation sociale au sein de la paysannerie. 

-1852 -71  , 

23.06 

38.7 
66,67 

334 Dessureault, C.. (1989): "Crise ou modernisation? La société maskoutaine durant le premier tiers du XIXe 
siècle." RHAF. vol. 42, no. 3, pp. 359-387. 



Tableau 4.3 
Les terres occupées. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1831, 1852, 1871. 

Superficies Nombre de déclarants j Croissance 
occup8es 1831 1852 1871 11831-52 1852-71 1831-71 

N. % N. % N. *A 3 % % % 1 

Signalons toutefois que les données du recensement de 1852 posent certains problèmes 

de traitement. Des études ont révélé des irrégularités dans les données signalées au recensement 

de 1852335, notamment une possible sous-estimation des données relatives aux superficies et 

aux cultures en raison des nouvelles lois sur la taxation, du manque de formation des recenseurs 

et de leur mode de paiement (au nom inscrit au recensement personnel). Il est égalemenr 

possible que le recenseur ait exclu en 1852 les terres situées en dehors de son district, 

particulièrement les terres en bois debout, ce qui entraînerait une sous-évaluation de la taille 

réelle des exploitations. De même, il se peut que les recenseurs n'accordent pas la même 

importance selon les recensements aux petites propnétés de moins de 10 arpents336. Ceci 

expliquerait peut-être cette forte croissance de la petite propriété de 10 arpents et moins en I 852 

par rapport aux deux autres recensements. 

1 à 10 arp. 
11 à 50 arp. 

51 à 75 arp. 
76 à 100 arp. 
101 a 150 arp. 
151 à 200 arp. 

201 à 250 arp. 
> 250 arp. 
Total 

L'examen des superficies totales occupées en 1852 accuse une baisse de 4,4% par 

rapport à 183 1 (tableau 4.4)' malgré une croissance de 2 1'6% du nombre total de propriétés 

(tableau 4.3). Cette croissance s'effectue cependant du cÔt6 des petites propriétés de 10 arpents 

et moins. Ces donnbes indiquent une stagnation de la taille de la propriété de la vallée du 
Gouffre au milieu du siècle. Cette stagnation est confmke non seulement par les superficies 

242.42 
53.13 

-12,50 

-16.83 
7,61 

18,OO 

1 0,71 
4,55 

21,56 

335 Fortier, N.. (1984): "Les recensements canadiens et I'ttude de I1agriculrure québtkoise 1852-1901. " Histoire 
~ociale/Social Histoq, vol. XVII, no. 34, p. 262. 
336 Ibid., p. 284. 

33  
32 

56 

101 
92 

50 

28 
44 

436 

-43.36 
34,69 

6,f 2 
-1 1.90 

-9,09 
-8,47 

19.35 
65,22 
-3,21 

93.94 
106,25 

-7.14 

-26,73 
-2.17 
8,OO 

32,14 
72.73 
17.66 

7,57 

7,34 

12,84 

23,17 
21,lO 
11.47 

6.42 
10.09 

100 

113 
49 

49 
84  

99 
59 

31 
46 

530 

21.32 

9,25 

9,25 

15,85 
18,68 
11,13 

5.85 
8,68 
100 

64 
66 

52 
74 
90 

54 

37 
76 

12,48 

12,87 

10,14 

14,42 
17,54 

10,53 

7,21 
14,81 

5131 100 



totales, mais également par les superficies moyennes (tableau 4.2). La taille moyenne dr 
l'exploitation passe de 143,6 à 124,3 arpents entre 1831 et 1852. La situation est toutefoi! 

rétablie en 1 87 1 alors que la superficie moyenne des exploitations se rapproche de celie de 1 83 1 

avec 138,9 arpents. La superficie totale occupée croît également de façon siedcative pa 

rapport à 183 1 et 1852, pour s'établir à 7 I 294 arpents en 187 1 (tableau 4.4). Ce rétablissemen 

des données en 187 1 par rapport à 183 1 nous incite fortement à croire à une sous-estimation dt 

la taille de la propriété au recensement de 1852. 

Tableau 4.4 
Évolution des superficies totales. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Superficies 
en arpents 

Occupées 
Améliorées* 
Cultivées 
RBcoltées 
En paturages 
En jardins et vergers 

* Les superficies am6liorbes correspondent en 1871 au total des superficies en culture, 
en paturage et en jardins et vergers. 

Jroissance 
1652-71 

19.19 - 
28,93 

43,26 
4,15 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1831, 1852, 1871. 

Tot al 
1831-71 

13,90 

32,59 

- 

Les tableaux 4.2 et 4.4 révèlent, parallèlement à ia stagnation de la td ie  de la propriéré, 

une croissance des superficies cultivées et améliorées. Les superficies sous culture, après une 

période de stabilité entre 1831 et 1852, enregistrent une croissance de 28.9% à la période 

suivante. Ce sont les pâturages qui semblent enregistrer la plus forte croissance avec 43.3% 

entre 1852 et 187 1 (tableau 4.4). Le même phénomène transparaît de l'examen des moyennes 

(tableau 4.2). Les superficies moyennes en culture sont stables entre 183 1 et 1852, à près de 50 

arpents, alors que la superficie améliorée moyenne est de près de 90 arpents en 187 1. Une 

croissance de 33.4% de Ia superficie moyenne des pâturages est également enregistrée en fin de 

période. La taille moyenne des jardins et vergers croît également entre 1852 et 187 1, passant de 

0.9 à 1,4 arpents. 

Malgré une faible progression du nombre et une légère diminution de la taille moyenne 

des propriétés, on observe une mutation importante de celle-ci au cours du XiXe siècle. Un 



examen plus attentif de sa structure interne révèle un changement notable au milieu du siècle. La 
polarisation de la taille des propribtés vers les très petites propriétés et vers les très grandes fait 

soupçonner l'apparition de clivages entre les agriculteurs. Ceux qui choisissent de réduire la 

taille de l'exploitation familiale devront faire appel de plus en plus h d'autres sources de 

numéraire que l'agriculture alors que ceux qui augmentent la taille de leur exploitation, dans un 

contexte de saturation des terres et de =cultés agraires, sont probablement les plus prospères. 

Pour ~essureaul t~3~,  cette transformation de l'espace rural à travers des mouvements de 

consolidation et de parcellisation, démontre la peence  d'un jeu économique et social où les 

familles paysannes les plus prospères récupèrent les terres que d'autres ont dû abandonner, 

donnant ainsi lieu à un processus de remembrement foncier. Ce phénomène, conjugué à 

l'apparition de groupes socioprofessionnels divers, révèle la présence d'une différenciation 

sociale de plus en plus importante, 

4.1.2 Structure spatiale de la propridté: l'expression de choix socio-économiques 

Les moyennes et les répartitions globales des superficies occupées et cultivées présentées 

plus haut font place à une grande variabilité spatiale, tant à l'intérieur du secteur de la vallée du 

Gouffre que de la région entière. L'analyse spatiale des donnkes du recensement nominatif de 

183 1 a déjà révélé une concentration des propriétés dont le taux de mise en valeur est plus élevé 

à I'intérieur des basses terres des vallées du Gouffre et de la Malbaie ainsi que le long du littoral, 

à l'ne-aux-Coudres, aux Éboulements et 1 Pointe-au-Pic. Quant aux superficies occupées, les 

plus vastes se retrouvent dans la vallée du Gouffre, dans les rangs situées au nord du village de 

Baie-Saint-Paul, le long du littoral à Petite-Rivière, au Cap-au-Corbeau et au nord-ouest de 

l'arrière-pays malbaien (voir Villeneuve, 1992, pp. 8 1-89). 

Dans la vallée du Gouffre en 1871, les superficies occupées les plus vastes sont 

également concentrées dans les rangs des basses terres de la vallée du Gouffre et dans les 

environs du village de Baie-Saint-Paul. Les superficies moyennes les plus élevées se retrouvent 

à Saint-Lazare au nord de la vallée avec une moyenne de 368'4 arpents par exploitation, suivi du 

rang de la Bature au sud du village avec 365,5 arpents (figure 4.1). Soulignons que ces rangs 

ne possèdent toutefois que cinq et deux exploitants. LRs rangs Saint-Jean et Saint-Joseph, A 
l'ouest sur le plateau, affichent toutefois des superficies moyennes relativement vastes par 

rapport aux rangs du plateau avec 19 1.5 et 174.9 arpents par exploitation. Les superficies 



Figure 4.1 
Taille moyenne et taux de mise en valeur des terres. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 
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occupées les pIus faibles sont concentrées dans les rangs d'occupation dente B l'exrrême est e 

ouest de la paroisse de Baie-Saint-Pau1 et de Saint-Urbain. Le minimum se situe au rang Sainte 

Croix au nord-est de la paroisse de Baie-Saint-Paul avec une taille moyenne des exploitations 

34'9 arpents. Le secteur nord-est de cette paroisse possède d'ailleurs les plus petites propriété 

du secteur, avec des moyennes inférieures à 61 arpents. Cette répartition spatiale de la taüie de 

propriétés selon l'ancienneté du terroir est égaiement constatée par Christian Dessureault338 dan 

la seigneurie de Saint-Hyacinthe dans le premier tiers du XiXe siècle. Elle est interprété1 

cornme une volonté de consolidation de la grande propridté dans les vieux terroirs, alors que le 

faibles superficies des terres d'occupation récente sont attribuèes ii des conditions économique 

et sociales différentes chez les colons qui vont s'btabiir sur des terres de qualité moindre 

DessureauIt parle dans le cas de la seigneurie de Saint-Hyacinthe d'une «dectivité socio 

économique de la population rnigrante.d39 Ii est vrai que les ménages qui occupent les rangs di 

l'arrière-pays de la vallée du Gouffre jouissent de conditions moins favorables à I'agricuInire e 

semblent éprouver certaines dificultés sur le plan agricole. Ce sont les secteurs !es moin: 

productifs des deux paroisses. Ces contrastes peuvent toutefois drnoigner kgalement de choi: 

socio-économiques liés aux ressources du territoire, qui pousseraient les colons à privilégie 

d'autres sources & subsistance que I'agicuInire. Les étapes du cycle de la reproductior 

familiale liés aux mouvements migratoires entre vieux et nouveaux terroirs influent égalemen 

sur ces dispari tés. 

4.1.2.1 Concentration de la grande propriété dans les basses terres 

Lzs taux de mise en ~ a l e u r ~ ~ o  les plus élevés en 187 1 sonr concentrés dans le centre d~ 

territoire (figure 4. 1)' à la partie nord de la paroisse de Baie-Saint-Paul et au sud de celle-ci, près 

du fleuve et de l'embouchure de la rivière. il s'agit généraiement de rangs dont I'occupation es 

antérieure à 183 1, à i'exception du rang Saint-Joseph toutefois, dont l'occupation est postérieur€ 

à 183 1 mais dont Ie taux de mise en valeur est élevé (63'3% de la superficie totale occupée). Le: 
taux les plus élevés se retrouvent dans le rang de la Bature (74,795 de la superficie occup6e er 

culture en 187 1). celui de Saint-Joseph à 63,3% et celui de SaintGabriel (6 1,495). Les taux de 

mise en vdeur les plus faibIes sont concentrés à Saint-Urbain au nord, sur le pIateau au sud- 

33g 1989. 
339 bid. ,  p. 377. 

Nous avons calculé ces taux en divisant la superficie sous culture du rang par sa superficie totale occupée. 



ouest de Baie-Saint-Paul (au nord de la paroisse de Petite-Rivière-Saint-François) et au sud-e! 

sur le plateau en direction des Éboulements. 

Les plus grandes exploitations et les terres les plus intensément mises en valeur SOI 

celles situées sur les plus anciens terroirs de la région, situées à l'interieur des basses terres poi 

Ia plupart, quoique les rangs Saint-Gabriel et Saint-Joseph, situés sur le plateau A l'ouest de 1 
vallée affichent également une proportion importante de grandes propriétés. Dans le cas d 

Saint-Gabriel, ce rang possédait déjà l'une des superficies moyennes les plus élevées de 1 

région avec 244.3 arpents par exploitation en 183 1, Le taux de mise en valeur de ces terres éta 

toutefois peu avancé avec seulement I6,9% (4 1,2 arpents en moyenne) des superficies e 

culture. En 187 1, les superficies effectivement en culture y représentent 61,4% de la superfici 

totale, pour une moyenne de 94,l arpents par exploitation. Par contre, la taille moyenne d 

l'exploitation y diminue de 35'9%. Le nombre de déclarants y est à peu près constant au cou1 

de la période: 35 en 183 1.39 en 1852 et 34 en 187 1. Le comportement des propriétaires de c 

rang sembIe refléter les mouvements d'ensemble de la propriété dans la vallée du Gouffre a 

cours du siècie, qui tend à restreindre son étalement dans l'espace, mais l'exploite de manièx 

plus intensive (figure 4.2). On peut y voir ici Ia manifestation d'une plus grande pressio 

démographique sur le sol. La seconde exception est le rang Saint-Joseph, situé à l'ouest d 

Saint-Gabriel. Ce rang est d'occupation récente en 187 I ,  l'occupation y débutant après 183 1 

L'évolution de la taille de I'exploitation y suit le mouvement inverse de SaintGabriel, qui atteir 

un point de saturation au d i e u  de la période. Au même moment, l'occupation de Saint-Josept 

contigu à Saint-Gabriel, débute. Entre 1852 et 187 1, la taille moyenne de la propriété et so 

taux de mise en valeur progressent rapidement. La taille de l'exploitation moyenne passe d 

8 1'5 arpents en 1852 à 174'9 arpents en 187 1. Le taux de mise en valeur évolue de 34,379 

63.3% de la superficie occupée. Le temtoire semble cependant atteindre rapidement un point d 

saturation, le nombre de propriétaires y diminuant de façon significative entre 1852 et 187 1 

passant de 27 déclarants à 18 en 1871341. Ces données suggèrent également la présence d'u 

processus de remembrement foncier important au cours de Ia période, les propriétaires restani 

accroissant la taille de leur propriété de façon importante. 

Signalons toutefois que le recensement nominatif de 1852 est &&s vague concernant la localisation spatiale de 
déclarants. nous avons dû la déterminer à l'aide de sources secondaires. notamment le cadastre abrégé de la 
seigneurie de Beaupré en 1858 et le recensement nominatif de 1861. 





4.1.2.2 Un schéma d'occupation infiuencé par les ressources du milieu 

L'évolution de la propriété de ces deux rangs nous informe sur une partie de la 
dynamique de l'occupation du sol & la vallée du Gouffre. Ii faut cependant ici souligner la 

grande hétérogénéité spatiale du mouvement. La figure 4.2 tend à démontrer que l'explication 

de ce phénomène n'est pas que temporel et lié à un cycle démographique. Nous croyons que les 

possibilités du milieu jouent également un rôle important dans le mode de mise en valeur des 

nouveaux espaces de colonisation. Un simple examen des caractéristiques de I'évolution de la 

propriété des rangs d'occupation postérieure à 1 83 1 le démontre aisément. Malgré une structure 

des ménages à peu près semblable, les rangs situés à l'extrême ouest du plateau (Saint-Joseph, 

Saint-Flavien et Saint-Jean), ceux situés 2t l'extrême est (regroupement des rangs Sainte-Marie, 

Saint-Ours et Sainte-Croix) ainsi que le rang Saint-Jérôme à Saint-Urbain, présentent une 

évolution fort différente de la railie et de Ia mise en valeur de leurs propriétés. Le peuplement 

des rangs de l'arrière-pays de Ia vallée du Gouffre évolue de proche en proche, s'enfonçant de 

plus en plus à l'intérieur des terres. Alors que le secteur ouest voit la taille moyenne de ses 

exploitations et de ses superficies en culture augmenter rapidement, le côté est affiche des 

croissances négatives pour ces deux variables, alors que le rang Saint-Jérôme à Saint-Urbain 

possède une faible croissance (figure 4.2). La progression du nombre de propriétaires (figure 

4.3) est également inégale. Ceux du secteur ouest décroissent rapidement (à l'exception de 

Saint-Flavien qui enregistre un taux de croissance parmi les plus élevés de l'ensemble (leur 

nombre passe de neuf en 1852 à 20 en 1871). L'extrême est enregistre par contre une 

croissance relativement élevée de 52'9% (17 à 26 déclarants). La croissance du rang Saint- 

Jérôme à Saint-Urbain est faible avec 12% (25 à 28 déclarants). Les migrations semblent donc 

jouer un rôle inégal dans les différents secteurs. Les possibilités offertes par le milieu (qualité 

des sols et conditions agricoles générales, sources d'emplois supplémentaires, ressources 

naturelles - forestières notamment) expliquent probablement, en plus de la structure 

démographique des ménages des nouveaux occupants, les choix de ceux-ci quant aux pratiques 

agricoles adoptées. 

Ainsi, malgré le fait que les ménages de I'est du plateau possèdent en générd des 

superficies inférieures à la moyenne de l'ensemble et qui dklinent rapidement entre 1852 et 

187 1 (de 9 1 à 49 arpents), des superficies en cultures également sous la moyenne du secteur et 

en déclin (32,9 21 24-5 arpents), ainsi qu'une population en décroissance, le nombre de 

déclarants d'une superftcie augmente. À l'inverse, la forte croissance de la taille de la propriété à 



I'ouest s'accompagne d'une diminution du nombre de déclarants. Ces schémas particdie 

d'occupation territoriale témoignent probablement & choix socio-économiques privilégiant L 
pluriactivité du côté est. La croissance du nombre de déclarants d'une superficie y es 

probablement liée à des possibilités d'empIois en dehors de l'agriculture (en forêt probablement 

permettant à ces petits exploitants de vivre sur une terre de superficie réduite. Le côté ouest 

caractérisé par un agrandissement constant des exploitations et une progression de leur taux dt 

mise en valeur, parallèlement à une décroissance du nombre de propriétaires (à l'exception dt 

Saint-Flavien), mise probablement davantage sur I'agriculture comme mode de subsistance. Le! 
occupants qui n'arrivent pas à tirer leur subsistance de la terre préfèrent migrer. 

Si l'on compare I'évolution de la propriétb des rangs du plateau à celle des basses terre? 

(figures 4.2 et 4.3) on remarque des oppositions marqu6es entre ces deux entids territoriales 

La taille de la propriété agricole des basses terres, même si eiie est vaste (figure 4.1) est plut61 

stagnante au cours de Ia période. Par contre la mise en valeur de celle-ci continue de progresser. 

On remarque un contraste entre le secteur villageois et le reste de la vallée. La propriété détenue 

par les gens résidant au village ou dans ses environs (rangs de l'Église, du Bras-du-Nord-Ouest 

et côte du Fond) croît de manière importante au cours de la période 1852-1 87 1. Tout porte è 

croire cependant que la propriété détenue par ces exploitants se situe en-dehors de ce secteur. Le 
taux de mise en valeur de celles-ci demeure faible, ce qui suggère des acquisitions de terres à des 

fins autres que l'agriculture. 

Soulignons que les grandes superficies sont les plus propices à la pratique des grandes 

cultures céréalières, nécessitant de grandes superficies en exploitation. La figure 4.1 montre la 

localisation des exploitations les plus grandes et les mieux mises en valeur des territoires de 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. C'est le rang de la Bature qui possède le taux le plus important 

de déclarants d'une superficie classée comme grands propriétaires, alors que les deux seuls 

propriétaires qui y sont recensés ont des superficies occupées égales ou supérieures à 21 0 

arpents et des superficies améliorées égales ou supérieures h 139 arpent~3~2. D'une manière 

générale, les maximums se retrouvent dans les basses terres de la vallée et sur le plateau à l'ouest 

342 Pour cet exercice, nous avons extrait de la base de données les exploitants dont la superficie des terres est 
suptrieure à la moyenne plus la moitid de I'tcart-type de la dismbution gtnérale du secteur Baie-Saint-Paul et 
Saint-Urbain. Nous avons fait de même pour les superficies amtiiordes. Les superficies amtlioriées ripenoriées 
au recensement de 1871 correspondent au total des superficies en pâturages. en jardins et vergers ainsi qu'en 
culture énumérées au recensement de 1852. 



Figure 4.3 

Croissance du nombre de déclarants 
d'une su~erficie occu~ée. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1 852 à 1 871. 

O 100 200 arpents 
I DBcroissance générale de 1 O,8 %. 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1852 et 1871. Classification en quintiles. 
-- ~~ ~ - 

Lynda Villeneuve 



de cellesci ii Saint-Gabriel et Saint-Joseph, où, comme nous le verrons à la prochaine partie 

sont égaiement concentrées les grandes cultures céréalières. 

Nous pouvons donc conclure cette partie en soulignant le caractère différencié de 1; 

propriété foncière du secteur des paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain au cours de Ir 

période 183 1-187 1. Même si à petite échelie la structure spatiale de la propriété reste la même at 

cours de la période, la dynamique de cette structure révèle des contrastes marqués entre Iei 

différents milieux géographiques et socio-économiques du secteur. D'une manière généraie, Ie! 

propriétés les plus grandes et les mieux mises en valeur sont concentrées dans les basses terre! 

de la vallée du Gouffre, alors que l'arrière-pays est caractérisé par des propriétés de taille plu! 

réduite et dont la mise en valeur est nettement moins avancée. L'évolution de la propriété i 

llécheIle du rang est cependant tributaire de nombreux facteurs qui orientent les choix socio, 

économiques de l'habitant. Les impératifs du mode de reproduction familiale y jouent certes ur 

rôle important. Mais la présence de certains facteurs économiques, notamment les ressources dl 

territoire et les sources d'emplois qu'il présente, affectent égaiement la structure foncière de ce! 

rangs. Normand Seguin343 souligne l'effet induit par l'économie agro-forestière sur i'evolutior 

de la propriété rurale. CeHe-ci permet à l'habitant de subsister sur des terres de taille réduite pai 

le revenu supplémentaire que l'activité forestière procure au ménage. En rétroaction, I'extensior 

du tissu agraire assurait une main-d'oeuvre toujours plus nombreuse au secteur forestier. Lx 
déplacement du centre de gravité des opérations forestières entraînait l'extension dans I'espacr 

de ce tissu agraire axé sur Ia subsistance de plus en plus loin sur les marges du territoire. Séguir 

souligne également le rôIe transitoire du travail en forêt entre l'agriculture et l'emploi citadin 

donc son encouragement à la mobilité géographique. Le nombre plus élevé de petites propriétés 

du côté est du plateau à Baie-Saint-Paul, les fortes densités d'occupation de ce secteur de mêmc 

que son instabilité démographique témoignent probablement du poids de cette économie dans cx 

secteur. 

La qualité des terroirs et l'ancienneté de leur mise en valeur favorisent la constinition dt 

grandes exploitations. Nous avons pu constater plus haut que ces exploitations, caractérisées pai 

une grande superficie et un taux de mise en valeur élevé, sont concentrées dans les basses terre! 

de la partie sud de la vallée, en bordure du littoral à Baie-Saint-Paul ainsi que sur le plateau i 
l'ouest de cette paroisse, à Saint-Gabriel et à Saint-Joseph. Nous verrons à la partie suivantr 

que ce secteur joue un rôle clé au plan socio-économique. Cette localisation de la grandt 

343 Seguin. Pi., (1977): J.a conquête du sol au XZXe siéde. Les &iitions du Boréal Express, Sillery, pp. 49-5 1. 



propriété n'est pas surprenante puisque, en plus de conditions naturelles favorables i 

l'agriculture, ce secteur présentent une plus grande cohésion sociale. D est situé à proxirnitd 

d'une aire de concentration du pouvoir social et économique. D présente également un noyai 

ancien de peuplement. De plus, il est le siège des principales activités économiques du secteur 

des voies de transport ainsi que du marché local et d'exportation. Tous ces facteurs favorisent 1: 

constitution et la rentabilisation de vastes propriétés agricoles, dont une part importante de 1: 

production est orientée vers le marché. 

4.2 Caractéristiques et structure spatiale de la production amicole. artisanale et de la petite 
industrie 

Dans cette partie nous présentons les principales caractéristiques de I'agricuIture et de 

l'élevage charlevoisiens, ainsi que de quelques produits dérivés de cette agriculture (la viande. IE 
beurre et le textile) au cours de la période 183 1-1 87 1. Nous nous attardons principalement à Ir 

composition des récoltes et élevages, aux volumes de production et à la spatiaiité particulière des 

différents éléments de cette agriculture. Deux grands ensembles spatiaux se distinguent sous ce 

rapport. Ils se distinguent selon la temporalité de l'occupation des terres, de leur distance p a  
rapport au marché et aux voies de transport ainsi que de leurs conditions biophysiques 

particulières. Il s'agit d'abord des basses terres du littoral et de l'axe de la vallée du Gouffre 

dans Baie-Saint-Paul. Le second secteur couvre le nord de la vallée du Gouffre à Saint-Urbain. 

et les rangs du plateau intermédiaire de l'est et de l'ouest de la vallée. 

4.2.1 Évolution générale des productions: une mutation de l'agriculture 

D'un point de vue dynamique, signalons que l'on observe peu de changements dans la 

structure spatiale de la production au cours de la période, sinon que deux nouveaux secteurs 

d'occupation apparaissent entre 183 t et 1871. Tout comme en 183 1, les récoltes les plus 

importantes en 1871 sont concentrées dans l'axe de la vallée du Gouffre, sur les terres 

bénéficiant des meilleures conditions naturelles de la région. La composition de la récolte 

change cependant. Ce changement s'inscrit dans le contexte de la restructuration de l'agriculture 

bascanadienne au milieu du XIXe siècle. Cette restructuration se voulait une réponse aux 

nouveaux besoins générés par les marchés urbains en expansion dans l'axe du Saint-Laurent 

ainsi qu'un ajustement aux fluctuations de la demande extérieure en céréales, à la suite des 

guerres napoléoniennes en Europe. Une série de mauvaises récoltes de blé, dues à des 

épidémies de parasites ainsi qu'à des problèmes climatiques, contribuèrent également à 



I'abandon progressif de cette culture dans la vallée du Saint-Laurent à partir de 18 15 environ344. 

Le volume de la production de cette céréaie chute de plus de 7 1 % dans Baie-Saint-Paul et Saint- 

Urbain entre 183 1 et 187 1 (tableau 4.5). C'est l'avoine, le foin, et surtout la pomme de terre qui 

prennent la relève avec des hausses de production de 155'6% pour l'avoine et 89.3% pour la 

pomme de terre au cours de la période 183 1-1871. Les données pour le foin ne sont disponibles 

qu'à partir de 1852. Cette culture augmente cependant de 38,6% entre 1852 et 187 1. Une autre 

caractéristique de l'agriculture charlevoisieme du milieu du siècIe est l'introduction de nouvelles 

cuitures en plus de celle des grandes céréales et du fourrage pratiqué depuis les débuts de 

l'établissement. Il s'agit notamment du tabac, qui enregistre une hausse rapide entre 1852 et 

187 1 dans la vallée du Gouffre, de la pomme et du sucre d'érable, dont l'importance demeure 

toutefois négligeable dans la socio-économie globale. 

Tableau 4.5 
Progression du volume des récoltes. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

-- 
Cultures 

Blé (minots) 
Avoine (minots) 
Pomme de terre (minots) 
Orge (minots) 
Seigle (minots) 
Pois (minots) 
Blé d'inde (minots) 
Sarrasin (minots) 
Foin (bottes) 
Lin, chanvre (Ibs) 
Tabac (Ibs) 
Sirop ou sucre d'érable (Ibs) 

-- 
Croissance 
1831 -71 

-71 , 7 0  
155,62 
89.30 

- 2 0 , 0 5  
140,36 

- 1 , 9 4  
4566,67 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1831. 1852, 1871. 

L'élevage charlevoisien suit le mouvement général d'expansion de la production bas- 

canadienne i partir de Ia décennie 1820. Cet essor de l'élevage est lié aux besoins générés par 

les marchés urbains en pleine croi~sance3~5. En 183 1, l'élevage du mouton domine dans 
Charlevoix. Il représente 46% (18 372 bêtes) du cheptel régional, pour une moyenne de 14,2 

bêtes par éleveur. Les bêtes à cornes viennent ensuite avec 9 865 têtes (une moyenne de 7 bêtes 

Dickinson et Young, 1992. p. 156. 



par éleveur), suivi du porc, avec 9 383 têtes pour 6,8 bêtes par éleveur. La vallée du Gouffre 

enregistre les moyennes maicimales en nombre de moutons par éleveur, avec 23,4 bêtes à 1a 

concession de la Mare-à-la-Truite au nord du village de Baie-Saint-Paul. Ce portrait change 

cependant entre 183 1 et 187 1 alors que d'une manière générale, l'élevage chute dans la région 

(tableau 4.6). Cette diminution importante semble être due en grande partie au porc dont le 

cheptel est amputé de près de 47% de ses effectifs dans la vallée du Gouffre. Seul l'élevage 

bovin progresse de façon sigmflcative avec une croissance de 19,1% du troupeau, toutes 

catégories confondues. Il sembIe que le fléchissement le plus marqué ait eu lieu entre 183 1 et 

1852, avec une légère reprise à la période suivante. Le portrait de l'élevage est donc plutôt 

sombre dans la vallée du Gouffre au milieu du siècle, malgré une hausse notable des superficies 

en pâturages et de la production de fourrage. Ii est probable que ce soit le bovin qui est bénéficié 

de ces améliorations. Nous débuterons notre analyse de l'agriculture de la vallée du Gouffre par 

un examen de I'évolution des récoltes totales et des moyennes globales par culture et par élevage 

afin de cerner les grandes mutations de l'agriculture au cours de la période 183 1-1 87 1. 

Tableau 4.6 
Évolution de la taille des cheptels. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

(a) Pour celte catégorie présente en 1831. nous avons additionné les catégories 
taureaux et boeufs. boeufs de travail. vaches. veaux et génisses et autres bovins 
pour 1852 et 1871. 

Source: Recensements nominatifs de 1831. 1852 et 1871. 

- 
Bétail 

Moutons 

Chevaux 
Bëtes a cornes (total) (a) 
Taureaux. boeufs. ... 
Boeufs de travaii 
Vaches laitieres 
Veaux. génisses 
Autres bovins 
f otai 

Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'une agriculture diversifiée et peu 

spécialisée, reposant sur l'exploitation de grandes cultures cornrnercialisables (blé, pomme de 

terre, avoine, tabac, foin). L'élevage et ses produits dérivés (lait, beurre, textile, viande, 

volaille) viennent compléter I'éventail des revenus agricoles. La taille relativement grande des 
exploitations permet cette diversité des activités. Même si l'on observe parfois des seuils de 

Croissance 
1831-52 

- 1 9 . 1 7  
- 5 5 , 7 1  

11.63 
18.30 

- 1 4 . 7 7  

3 4  Voir Courville, Robert. Seguin, 1995, pp. 68-69. 

Croissance 
1852-71 

7.58 
19.89 
0,82 
0,63 

10.35 

5,74 

1831 
-- - 

Croissance 
1831-71  

-13 .04  
- 4 6 , 9 0  

12.55 
19.05 

-5.8 7 

N. 
6089 
2985 

765 
3896 

13735 

Ta 

44.33 
21.73 

5.57 
28.37 

1852 
N. 

4 9 2 2  
1322  
8 5 4  

4 6 0 9  
1602  

1169 
1538 

1 0 0 1 1 7 0 7  

1871 
% 

42,04 
11,29 
7,29 

39,37 
13,68 

12,55 
13.14 

100 

N. 
5295 
1585 
8 6 1  

4638 - 
1101 
1621 - 
1916 

12379 

% 
42.77 
12.8C 
6,96 

37.47 

8.89 
13.09 

15.48 
100 



production considérables pour des cultures particulières, il n'y a pas à proprement parler de 

spécialisation des exploitations. 

L'examen des récoltes totaies et des récoltes moyennes des paroisses de Baie-Saint-Paul 

et Saint-Urbain entre 183 1 et 187 1 révèle une modification importante dans la répartition des 

différentes cultures au cours de la pkriode. On remarque d'abord une chute irnportantc de la 

production du blé (tableau 4.5). Les autres récoltes enregistrent par contre des hausses 

marquées, particdièrement Ia pomme de terre (après une chute momentanée au miiieu de la 

période) et l'avoine. Les autres grandes cultures recensées en 183 1 enregistrent une hausse 

constante. Certaines cultures recensées à partir de 1852, comme le sarrasin et le tabac. 

augmentent de façon fulgurante en 20 ans, avec des taux de croissance de 1700,396 pour le 

premier et 225,4% pour le second. La culture du foin augmente de 38,696 au cours de la même 

période. L'examen du volume moyen des récoltes révèle également une volonté de combler les 

manques à gagner du blé au milieu du siècle en intensifiant la culture d'autres plants. 

L'apparition du tabac et des produits de l'érable témoigne également de cette volonté. 

Les CUI tures recensées depuis 183 1 qui enregistrent les hausses les plus remarquables de 

leur moyenne par déclarant sont l'avoine et le seigle (tableau 4.7). Par contre, la récolte 

moyenne du sarrasin croit de près de 300% entre 1852 et 1871, même si la quantité totale 

demeure faible. Le tabac et le foin connaissent égaiement une croissance soutenue au cours de la 

même période. L'observation des moyennes par période et des maximums enregistrés par 

culture confirme l'hypothèse d'une mutation importante de l'agriculture régionaie. Celle-ci 

reposait essentiellement sur le blé et la pomme de terre en 183 1. Après cette date, le blé est 

abandonné au profit d'une diversification de la production, sans doute pour se ménager des 

portes de sorties et se prémunir contre les mauvaises récoltes, les aléas du marché et les crises 

périodiques. Le changement de la nature de la demande sur le marché extérieur explique 

également cette mutation. Les maximums démontrent la très grande variabilité des productions à 

l'échelle de l'exploitation, avec des chiffres de production de beaucoup supérieurs aux 

rno yennes. 



Tableau 4.7 
Évolution des récoltes moyennes et maximales. 
Baie-Saint-Paui et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Cultures 

,816 (rninots) 
Avoine (rninots) 
,Pomme de terre (rninots) 
Orge (rninots) 
'Seigle (rninots) 
Pois (minots) 
Sarrasin (rninots) 
Foin (bottes) 
Lin. chanvre (Ibs) 
Tabac (Ibs) 
Sirop ou sucre d'érable (Ibs) 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1831. 1852, 1871. 

Dans l'élevage, Ie cheptel global de la vallée du Gouffre chute de près de 10% entre 183 1 

et 187 1 (tableau 4.6). La diminution maximale se situe entre 183 1 et 1852 avec une perte de 

14,8% du cheptel. Le même mouvement est présent dans l'évolution de la taille moyenne du 

cheptel, avec encore plus d'ampleur cependant (tableau 4.8). Ce fait est surprenant puisque la 

superficie des pâturages croît de 43,3% entre 1852 et 187 1, pour une taille moyenne de 45.7 

arpents en pâturage par déclarant en 1871. Nous pouvons formuler l'hypothèse que cene 

restructuration de l'exploitation vers de plus grandes superficies en pâturage et une diminution 

de la taille du troupeau vise en fait à améliorer les conditions entourant l'élevage. Il est probable 

que ces changements, tout comme ceux survenus dans la taille des propriétés. leur taux de mise 

en valeur et dans la distribution de la récolte, témoignent d'une plus grande sensibilité de 

l'habitant envers une saine gestion de son exploitation. Les bonnes terres sont rares dans les 

paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain à cette époque et il devient ntcessaire, pour tirer sa 

subsistance et assurer sa reproduction, de tirer le meilleur profit des terres disponibles. Un 

cheptel réduit sur une plus grande superficie en pâturage et disposant d'une plus grande quantité 

de fourrage en hiver signifie un troupeau plus sain et ayant une plus grande valeur sur Ie marché 

Toutefois, même si les troupeaux moyens demeurent de taille réduite, à l'exception du moutor 

qui encore en 187 1 est d'une taille moyenne de 1 1'2 bêtes par éleveur, certains exploitant( 

possèdent des troupeaux beaucoup plus grands. Comme nous Ie verrons dans la partie suivante 

ces exploitants sont cependant concentrés dans des espaces précis. 



(Moutons 
Cochons 
'Chevaux 
lBBtes a cornes 
Taureau, boeufs. ... 
lBoeufs de travail 
:Vaches laifibres 
Veaux, ghisses 
.Autres bovins 

Tableau 4.8 
Évolution des cheptels moyens et des maximums. 

BaieSaint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Movenne 1 Maximum 1 Movenne 1 Maximum 

Source: Recensements nominatifs de 1831, 1852 et 1871. 

Le beurre et le textile sont les produits dérivés de l'agriculture dont la production est la 

plus importante dans Charlevoix &partir du milieu du XIXe sièc1e3~~. Les productions textiles 

signalées au recensements de 1852 et 187 1 sont la laine, la toile, le drap et la flanelle. L'étoffe 

foulée est citée au recensement de 1852 seulement. Ces produits enregistrent un forte croissance 

entre 1852 et 187 1 dans la vallée du Gouffre. La production de drap et flanelle notamment triple 

au cours de la période alors que celie du beurre double (tableau 4.9). La laine et la toile 

enregistrent une croissance pius modérée avec respectivement 25,2 et 4,7% Cette croissance de 

la production se vérifie également dans les productions moyennes, avec moins d'ampleur 

cependant (tableau 4.10). Cette forte augmentation de la production de beurre et de textile, 

produits recherchés sur les marchés urbains, peut être interprété de plusieurs façons à la lumière 

de cette analyse de ta socioéconornie de la vallée du Gouffre au XMe siècle. Elle peut d'abord 
être considérée comme une tentative de la part des agriculteurs de diversifier leur source de 

revenus, en cette période d'incertitude économique générée par des crises ponctuelles de 

production et de vente des produits agricoles et de restructuration de I'agriculture bas- 

canadienne. 

3 4  Ces productions ne sont pas recensees en 183 1. Les productions textiles apparaissent pour la première fois au 
recensement de 1842. Les données du secteur de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain sont toutefois manquantes ii cene 
&te. 



Tableau 4.9 
Production totale de textile, de beurre, de viande et de poisson préparé. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 et 1871. 

l Produits 

I Textile 
Laine (Ibs) 
Étoffe foulée (verges) 
Toile (verges) 
Drap. flanelle (verges) 

Produits alimentaires 
Beurre (Ibs) 
Boeufs (Ibs) 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1852 et 1871. 

Lard (Ibs) 

Poisson pr6paré (barils) 

Tableau 4.10 
Production moyenne de textile, de beurre, de viande et de poisson préparé. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1852 et 1871. 

263778 

1 08 

Laine (Ibs] 

oile (verges) 

rap. flanelle (verges) 

Produits alimentaires 

, Poisson prépar8 (barils) 

1 i 

Moyenne 

30,s 
21 ,O6 
39,61 
22.09 

65,56 
3,45 
3,38 

6 - 
Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1 852 et 1 871, 

+ 
5 2  

Maximum 

160 
92 

134,33 

96 

370 
100 
100 

6 0  

Nous pouvons également y voir une volonté d'une partie de cette société rurale de 

répondre aux besoins générés par les marchés urbains en expansion. tant il I'intérieur qu'à 

IVext&ieur de la région. À ce sujet, mentionnons un effet majeur créé par ce nouveau marché 

Croissance 
1 852-7 1 

18.72 

-18.86 

128.11 

68,15 

1871 

Moyenne 

36.21 - 
32,14 
50.39 

11  0.24 
- 
- 
- 

Maximum 

260 

1 08 

320 

1500 



urbain sur la campagne charlevaisienne du milieu du MXe siècle: le tourisme de villégiature. 

Les visiteurs commencent à affluer en grand nombre dans la région à partir de la décennie 1850. 

Une aire de viiiégiature de luxe avec hôtels et villas s'installe alors sur le versant de la falaise à 

partir de la décennie 1860 et génère une demande importante en services, nourriture, 

hébergement, produits de l'artisanat local, etc. (voir chapitre 6)  Cette nouvelle demande en 

denrées, conjuguée à celle du marché local et extérieur, a probablement constitué un fort incitatif 

à augmenter ces productions en utilisant au maximum la main-d'oeuvre familiale disponible. 

Ainsi, la production moyenne de beurre par déclarant est passée de 65,6 à 110.2 livres entre 

1852 et 187 1 (tableau 4.10). Une production maximale de 1500 livres est à noter en 187 1. 

Celle du drap et de la flanelle passe de 22,1 à 50,4 verges, pour un maximum de 320 verges en 

1871. 

Nous pourrions ajouter au beurre et au textile les quantités de boeuf et de lard dkclarées 

en 1852, le nombre de porcs, de boeufs et de moutons tués ou vendus pour la boucherie ou 

l'exportation en 1871, de même que le poisson préparé en 1852 et les barils de poisson divers 

recensés en 187 1. Au chapitre des autres productions marginales déclarées par les cultivateurs 

figurent les pêcheries, concentrées bien sûr dans les rangs de la côte et au village. Les espèces 

les plus populaires sont l'anguille, la morue et la truite. On signale toutefois moins de 25 

déclarants par catégorie dont la production n'excède pas 2,6 barils chacun. Par contre, quelques 

pêcheurs du village se démarquent nettement de l'ensemble, tel le seul déclarant de harengs qui 

réside au village avec une production de 500 barils en 1871. De plus, trois déclarants d'huile de 

poisson, égidement localisés au village, déclarent en moyenne 134 barils chacun. 

Les habitants déclarent également des quantités variables de bois. Le plus répandu est le 

bois de chauffage, présent pour 474 déclarants. C'est l'une des productions les plus répandues 

à Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. La déclaration moyenne est de 32,3 cordes par habitant, mais 
on remarque toutefois quelques rangs ayant des moyennes supérieures 31 35 cordes. Ces 

secteurs sont concentrés à Saint-Urbain, au nord-est de la vallée du Gouffre, de même qu'à 

Sainte-Marie à l'est, au village et au rang de l'Église (figure 4.4). Les gros producteurs, ceux 

déclarant plus de 45,4 cordes de bois de chauffage, sont par contre concentrés à Saint-Urbain et 

à Sainte-Marie. Les productions moyennes de billots de pin et d'autres bois, moins répandues 

que le bois de chauffage (respectivement 71 et 145 déclarants) sont également nettement plus 
élevées à Saint-Urbain, même si les quantités demeurent somme toute marginales. Cette plus 

grande importance du bois dans l'économie familiale tend à démontrer la vocation plus forestière 



Figure 4.4 
La production de bois de chauffage. 
Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

Production moyenne de bois de chauffage. 
Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain.1871. 

tul. 2 

Producteurs declarant plus de 45,4 
cordes de bols de chauffage. 

Baie-Saint-Paul et Salnt-Urbain,l871. 



de ce secteur, particulièrement avantagé sous ce rapport. Rappelons que les rangs de Saint- 
Urbain possèdent les superficies effectivement en culture les plus faibles du secteur. 

Une dernière source suppIérnentaire de revenu pour les ménages cités au recensement 

nominatif de 1871 est celle des foumues. ii s'agit cependant de la production la plus marginale 

de cette économie, et probablement la plus aléatoire. C'est le rat musqué que l'on retrouve en 

plus grande quantité au recensement de 1871, avec un total de 766 bêtes, déclarées par 68 

individus, soit environ 11 bêtes par déclarant. Les moyennes les plus élevés sont déclarés au 

rang de l'Église près du village avec une moyenne de 54 animaux pour les 2 déclarants du 

secteur. Le Cap Martin dans Baie-Saint-Paul avec 27 animaux pour le seul déclarant de l'endroit 

affiche la seconde moyenne en importance. Le rang de la Goudronnerie affiche également une 

des meilleures moyennes avec 22'3 animaux pour ses quatre déclarants. Les rangs de Saint- 

Urbain comptent également plusieurs chasseurs de rat musqués (20 en tout contre 48 à Baie- 

Saint-Paul). C'est au rang du Racourcy que la moyenne est la plus considérable avec 15 bêtes 

prises par un seul chasseur. Après le rat musqué, c'est le vison qui rapporte le plus avec 103 

bêtes prises en 187 1, suivi du castor et de la martre. Toutes catégories confondues toutefois, la 

chasse la plus importante est faite par les habitants du rang de la Mare-à-la-Tmite dans la vallée 

du Gouffre avec 18'2% du total des prises (199 des 1093 prises), suivi du rang Saint-Urbain à 

Saint-Urbain (15% soit 164) et du rang des Crais-Crais, au nord-ouest de la même paroisse. à 

l'entrée du Parc des Laurentides (1 1'6% soit 127 animaux). 

L'examen de ces quelques productions à l'intérieur et en marge de I'agriculture 

proprement dite nous donne certains indices sur la nature de la pluriactivité pratiquée sur une 

base individuelle ou familiale par la population des deux paroisses. Nous pouvons voir que les 

productions orientées vers les besoins du marché local et dans une mesure moindre du marché 

extérieur sont concentrées dans le bas de la vallée du Gouffre. La proximité de ces marchés de 

même que la plus grande abondance des cultures et élevages nécessaire à leur fabrication 

(notamment la production laitière, l'élevage du mouton de même que la culture du lin et du 

chanvre) ont facilité la concentration progressive à partir du milieu du siècle de la production de 

ces biens et denrées dans l'axe de la vallée, où les sols de bonne qualité sont les plus abondants 

et où les conditions offertes à l'agriculture sont les meilleures. De plus, la proximité des axes de 

transport maritime et terrestre vers Québec ont certainement favorisé l'écoulement de la 

production. L'hère-pays de Saint-Urbain a vu ses activités hors ferme concentrées autour du 

facteur de production le plus abondant et ne nécessitant pas la proximité du marché: la forêt. 

Même si les productions domestiques de bois sont souvent marginales, une donnée essentielle 



de cette économie n'est pas révélh par le recensement, ceIui des chantiers d'hiver. Les sources 
orales, l'histoire locale, le folclore et le roman citent abondamment les exemples d'habitants 

peinant sur leur terre à la beile saison, puis prenant la route des chantiers aussitôt la première 

neige tombée. Ces chantiers &aient situés pour la plupart sur la Côte-Nord et au Saguenay. La 

figure 4.5 montre la présence de sept chantiers forestiers le long du chemin entre le lac Nairne, 

au nord de la Malbaie et la Baie des Ha-Ha au Saguenay au milieu du X X e  siècle. Selon 

Raynold ~ r e r n b l a y ~ ~ ~ ,  la forêt constituait «la principale ressource naturelle qui rapportait des 

revenus à la rnai~on.»3~* Toujours selon cet auteur, du tiers au trois quart des hommes étaient 

des habitués des chantiers d'hiver. Le géographe Raoul Blanchard dans l'Est du Canada 

frar~~ais3~9 parle également de la vocation agro-forestière de Saint-Urbain au cours de la seconde 

moitié du m e  siècle. Il signale que celle-ci se développe vers 186 1. La demande est d'abord 

dirigée vers les scieries, puis plus tard s'ajoute le bois de pulpe. Ce développement n'est pas 

limité qu'à Saint-Urbain puisqu'il suscite l'apparition de villages tels Saint-Fidèle, Saint-Siméon 

et Saint-Firmin au nord-est de la région. I1 souligne toutefois les effets défavorables de cette 

pratique sur l'agriculture: «Le bois devient la ressource qui fait entrer de l'argent à la maison, œ 

qui engageait d'ailleurs, sinon à négliger, du moins à ne pas améliorer Iiagriculture.»350 C'est 

peut-être là qu'il faut rechercher certaines des raisons de la piètre performance agricole de Saint- 

Urbain de même que la faible taille des exploitations de cette paroisse par rapport à celles de la 

vallée du Gouffre. L'économie locaie s'oriente de plus en plus vers les chantiers, sans toutefois 

susciter un véritable essor économique local. En plus de l'importance de l'agriculture dans le 

mode de reproduction sociale, les représentations défavorables de cette activité en regard de 

l'idéologie agriculturiste de l'époque et la mainmise des capitaux étrangers sur la forêt ont 

certainement eu pour effet diem@cher un tel essor. 

M7 Tremblay. R., (1977): Un pavs à bitiï, Saint-Urbain-en-Charlevoh. Les &litions La Liberte, Québec. pp. 
126-127. 
M8 Ibid.. p. 127 

Blanchard, R.. (1935): L'Fst dy Ca&a francais. Tome 1 .  Librairie Beauchemin Ltée. Monuéal, pp. 357-359. 
350 Ibid. 



Fipure 4.5: Anonyme: Charlevoix, S. 1, S. éd. 1850. ANC, Ottawa, H l 2  320/NMC- 
1236. 



4.2.2 La concentration de la grande production dans les basses terres 

Donc, malgré l'extension du terroir la structure spatiale de la production dans la vallée du 

Gouffre change peu au cours de la période. L'analyse des données du recensement nominatif de 

1831351 av i t  démontré une concentration des récoltes importantes ainsi que des plus grands 

troupeaux dans les basses terres de la rdgion, plus particulièrement à proximité des villages, des 

moulins et des voies de transport fluvial. Dans la vailée du Gouffre, il s'agissait des rangs 

situés dans l'axe de la valIée et en bordure du littord. L'examen des moyennes par rang pour 

187 1 de même que des producteurs excédentaires352 confirment cette structure (figures 4.6. 4.7 

et 4.8), Les moyennes de même que les récoltes importantes sont localisées pour la plupart dans 

l'axe de la vallée du Gouffre, sur les basses terres dont les sols sont les plus fertiles et les 

exploitations de taille plus considérable. Le rang de Saint-GabrieI sur le plateau se tire également 

assez bien d'affaire avec des moyennes élevées en tabac, pomme de terre et seigle. Cette 
dernière culture de même que l'orge suit une répartition spatiale différente des autres cultures. 

La production moyenne de seigle est en général sup6rieure à l'ensemble dans le centre de Ia 
paroisse de Baie-Saint-Paul, tant sur le plateau que dans les basses terres à l'exception de 

l'extrême sud et du secteur villageois (sauf le Cap-au-Corbeau). Toutefois les producteurs 
importants sont localisés à l'intérieur des basses terres, avec un débordement vers l'est à Saint- 

Ours et à l'extrême sud-ouest à Saint-Félix (figure 4.9). L'orge enregistre des moyennes 

maximales dans les nouveaux rangs d'occupation à l'ouest de la paroisse, à l'intérieur des terres 

ainsi que du c&té est de la rivière du Gouffre et à la Goudronnerie. La concentration des gros 
producteurs est par contre plus centrée sur la vdée du Gouffre à Baie-Saint-Paul et dans les 

rangs Saint-Flavien et Saint-Félix au sud-ouest de la paroisse. La structure spatiale de ces deux 

dernières cultures en 187 1 correspond également à celle observée en 183 1. 

351 Villeneuve, 1992. 
352 La méthode que nous avons choisie afin d'évaluer les producteurs excédentaires est de calculer ceux dont la 
récolte ou le cheptel est supérieur à la moyenne génkrale plus 1R écart-type de cette moyenne. Cetie mtthode 
nous permet ainsi de dégager les producteurs les plus susceptibles de commercialiser une part relativement 
importante de leur récolte. 







Figure 4.8 
La production de pommes de terre. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

Récolte moyenne de pommes de terre. 
Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

m. 2 

DBctarants dont la rdcolte de pommes 
de terre est supérieure h 154,s mlnots. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbaln, 1871. 



Figure 4.9 
La production de seigle. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

Filcolle moyenne de selgle. 
Baie-Saint-Paul et Salnt-Urbain, 1871. 

Déclarants dont la rhcolte de seigle 
est supirieure B 89,9 mlnots. 

Baie-Salnt-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

N.1171428 



il importe également de souligner l'importance du secteur villageois dans les culture: 

comme le lin et le chanvre, le sucre d'érable, le ble, la pomme de terre, le foin, le pois e 

l'avoine. On peut y observer une corrélation spatiale évidente avec proximité du marché local et 

d'exportation, les moulins ainsi que des voies de transport fluvial et terrestre. À l'inverse. li 

paroisse de Saint-Urbain fait piètre figure au chapitre de la production agricole. Seul le rani 

Saint-Urbain enregistre des récoltes supérieures à la moyenne en blé, en foin et en pois qui son 

cultivés avec un certain succès au rang Saint-Urbain. Si l'on considère toutefois les 

de commercialisation que connaît le blé à partir de la décennie 1830 et de la chute des volumes dc 

production, il est probable que cette céréale n'a pas pu assurer la subsistance des ménages de a 

secteur. Quant au pois, il constitue une culture marginale tout au long de la période, même s 

quelques cultivateurs ont des productions appréciables. Les ménages de Saint-Urbain devaienm 

donc s'en remettre à des activités autres que l'agriculture afin d'assurer leur subsistance et leu] 

reproduction. 

La répartition des gros cultivateurs vient appuyer la structure spatiale de la productior 

moyenne. Nous avons effectué le calcul des gros producteurs agricoles de la même façon que 

pour le recensement de 183 1, en considérant les producteurs dont la récolte est supérieure à 12 

moyenne plus 112 écart-type de celle-ci. Cette méthode présente le double avantage d'être 

uniforme d'un traitement à l'autre et de s'adapter aux seuils de production, qui varient 

considérablement au cours de la période. Pour le blé par exemple, le seuil des gros producteurs 

était de 132'7 rninots en 183 1, alors qu'en 187 1 il n'est que de 46 rninots, la moyenne et l'écart- 

type de l'ensemble des producteurs de la vallée du Gouffre étant considérablement réduits en fin 

de période. Les pourcentages globaux de gros producteurs par rapport à l'ensemble demeurent 

comparables entre les trois recensement, avec environ 22% du nombre total de producteurs pour 

chacun des produits. Ils reprdsentent toutefois plus du double de leur poids dans la récolte avec 

environ 50% de celle-ci (tableau 4.1 1). Le poids des rangs de la vallée du Gouffre émerge 

également dans les chiffres. Les gros producteurs de ce secteurs représentent au long de la 

pdriode 8'4 à 13% du nombre total de producteurs mais ils assurent entre 17'8 et 28,170 de la 

récolte totale. Les taux les plus bas sont enregistrés en 1852. A noter cependant la performance 

des gros producteurs localisés au village. Ils ne représentent que 2'1% du total des déclarants 

mais représentent trois fois leur poids dans la récolte en 1871 avec 6'2% en moyenne de la 

récolte totale. 



Tableau 4.1 1 
Part des gros cultivateurs dans la production totale et les cheptels, 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

Village Bas de la Baie VaIlde du Gouffre Rangs 1831-1852 Rangs 1852-1871 Total 

Productions % % % % % % % % % % 

dbclarants production ddciaranls production d6clarants production ddclaranls production ddclarants productior d6clarents roductlon 
918 > 45,9 minots 1,29 5,27 3,87 1 1,31 8,39 25,18 2,58 5,49 0,97 3,34 17,lO 50,6 

voine > 137,9 rninots 

atate > 154,9 minots 

rge > 29,9 minots 
eigle > 89,9 rninots 

ois > 23,9 minots 

oin > 2 241,9 bottes 

abac > 50,9 livres 

chanvre > 31 9 livres -. . . . .- 

hes laitieres > 3 

urre > 166,9 livres 

ap, flanelle r 79,9 verges 

Source: Recensement nominatif de Charlevoix, 1871 



La structure spatiale de l'élevage est corrélée avec celie de I'agxiculture, comme le 
démontrent les figures 4.10 et 4.1 1 qui iiiustrent la répartition spatiale de l'élevage du mouton ei 

des vaches laitières en 187 1. Les troupeaux de taille plus importante sont également concentrés 

sur les basses terres de la vallée du Gouffre, particulièrement dans les secteurs au nord du 

village, soit la Mare-à-la-Truite et la Goudronnerie, avec des proportions de gros éleveurs 

oscillant entre 30 et 68%. i.e rang SaintGabriel à l'ouest présente également des proportions 

élevées de gros éleveurs. La paroisse de Saint-Urbain affiche un portrait plus favorable au 

chapitre de l'élevage que de l'agriculture. Le porc particulièrement, semble faire l'objet d' un 

élevage important. Les vaches laitières y sont kgaiement panni les plus nombreuses. Le nombre 

de boeufs de travail est également supérieur à la moyenne au rang Saint-Urbain. À l'exception 

du porc toutefois, l'élevage ne semble pas faire l'objet d'un commerce intensif dans cette 

paroisse. Celui-ci est encore une fois concentr6 à Baie-Saint-Paul. 

L'examen des données concemant le nombre d'animaux tués ou vendus pour 

l'exportation nous permet de constater que c'est le porc qui est l'objet de la consommation et de 

la commercialisation la plus intense, ceci en raison de la faible taille des troupeaux moyens, qui 

suggèrent une production souvent orientée vers la subsistance. Les ménages de Baie-Saint-Paul 

et Saint-Urbain déclarent avoir tué ou vendu en 1871 plus de porcs qu'ils ne déclarent en 

posséder au moment du recensement. C'est au centre de la paroisse de Baie-Saint-Paul et au sud 

du village au rang de la Bature que cette production est la plus importante, là même où sont 

concentrés les plus gros cheptels. Dans ce secteur, on déclare avoir tué ou vendu de 4,1 à 8,5 

porcs en moyenne par déclarant. L'exploitant se départit égaiement d'un peu plus de la moitié de 

son troupeau de mouton. C'est dans la vallée du Gouffre à Baie-Saint-Paul et à proximité du 

village, ainsi qu'à Saint-Gabriel à l'ouest que l'on retrouve le nombre le plus important de 

moutons tués ou vendus. Les bovins viennent ensuite avec 38% du cheptel de boeufs, taureaux 

et veaux éliminés ou encore vendus par rapport au cheptel total. C'est egaiement dans la vallée 

du Gouffre à Baie-Saint-Paul que l'on produit le plus de boeuf de boucherie, là où les troupeaux 

sont les plus grands. Cette part est tout de même faible avec en moyenne seulement 2,6 animaux 

tués par déclarant, comparativement à 3'3 porcs et 6'7 moutons. 

Ces productions maximales, et en corollaire la presque totalité des surplus sont le fait des 

cultivateurs. Leur part diminue toutefois au cours de la période. Nous avons regroupé et traité 

les gros volumes de production de même que les cheptels maximums par ménage, ceci afin 





Figure 4.1 1 
L'élevage des vaches laitières. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

- 1  

Tallle moyenne des troupeaux 
de vaches laltiéres. 

Bale-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

W. 2 

Éleveurs dont le troupeau de vaches 
laltiéres est supérieur à trois bêtes. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 



d'obtenir un portrait de la grande production à l'échelle individuelle353. En 1831, les 

cultivateurs représentent 92,796 des 233 gros producteurs de diverses cultures et élevages 

(tableau 4.9). Les autres groupes représentés354 sont tri% marginaux. En 187 1, la part des 
cultivateurs diminue légèrement, avec 88,5% des 323 gros producteurs dont la profession est 

connue. Ce sont les artisans qui représentent le second groupe avec 5.3% du total, suivi des 

petits commerçants avec 2,2%355. La croissance de la part des artisans dans la production des 

surplus agricoles fait écho à leur croissance numérique sur le territoire. En 183 1, on en compte 
en tout 38 pour 7,3% du total des déclarants de profession, alors qu'ils sont au nombre de 89 et 

représentent 8.8% des déclarants de profession en 1871. Ils sont numériquement plus 

nombreux dans les rangs, mais constituent une part importante de la main-d'oeuvre du 

village356. L'importance des petits commerçants diminue sensiblement. Leur proportion passe 

de 2,6 à 2,2% chez les gros cultivateurs. Cette diminution est liée à leur décroissance dans la 

propriété foncière. Les manoeuvres, formés majoritairement de journaliers, enregistrent 

également une diminution de leur importance dans la récolte, passant de 2'2 à 1,2% de la part 

des gros producteurs. Nous pouvons y voir une orientation de plus en plus marquée de leurs 

activités vers les emplois non agricoles à partir du milieu du siècle, Le groupe des membres des 

professions libérales et des services spécialisés voit sa part augmenter. De 0,996 leur proponion 

passe à 1,9% des gros producteurs. Ii faut peut-être y constater la conséquence de la croissance 

du prestige social de ce groupe à partir de la décennie 1840 en milieu rural et leur implication 

active dans la promotion de la colonisation et de l'agriculture. 

Cette évolution du profil socioprofessionnel des plus grands producteurs révèle une 

influence des modifications profondes qui prennent place dans la socio-éconornie bas- 

canadienne en général au milieu du XMe siècle. La grande production agricole, même si elle 

demeure concentrée entre les mains des agriculteurs, devient également le fait d'un nombre de 

plus en plus grand d'artisans et de membres de la petite bourgeoisie rurale. Ce phénomène 

témoigne de la place croissante qu'occupent ces groupes socioprofessionnels dans la socio- 

économie ruraie. La diminution sensible de la part des manoeuvres de la grande production 

353 Les variables que nous avons considéré pour cet exercice sont le blé. l'avoine. la pomme de terre. le seigle, 
l'orge. le pois, le foin, le tabac, le lin et le chanvre, les troupeaux de vaches laitieres, le mouton. le porc. la 
production de toile, flanelle. laine, le beurre et la production de bois de chauffage. 
354 il s'agit des petits commerçants avec 2% du total, des artisans et des manoeuvres représentant chacun 1 % du 
total, et des membres des professions libérales et services spécialisés avec 0.9 %. 
355 8,6 % des gros producteurs de 1871 sont de profession indéterminée. Plusieurs comptent cependant dans leur 
ménage au moins un cultivateur. 
356 ils représentent 22.6 B 24.1 % de la main-d'oeuvre du village tout au long de la période. 



agricole révèle égaiement Ie detachement progressif de cette part de la main-d'oeuvre de l'emploi 

agricoIe et en conséquence de leur d6pendance de plus en plus grande de l'emploi industriel. 

Tableau 4.12 
Gros producteurs par catégories professionnelles. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 et 1871. 

Note: 31 gros producteurs sont de profession ind6termin6e en 1871. 
Ils representent 9.6 % des declarants. 

CatBgories 
professionnelles 

Cultivateurs, éleveurs et assimil& 
Artisans 
Petits commerçants 
Professions libérales et serv. sp6c. 
Manoeuvres 
Autres professions 
Total 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1831 et 1871. 

4.2.3 La concentration des surplus chez une faible proportion d'agriculteurs 

1831 1871 

Une autre caractéristique de la grande production est sa concentration spatiale. Nous 

avons à cette fin analysé la grande production Li l'échelle du rang et à l'échelle de l'exploitation. 

Nous avons construit un indice permettant de rendre compte du poids individuel des producteurs 

par rapport à l'ensemble des surplus. Nous avons sélectionné 17 variables représentant les 

grandes cultures, Ies élevages et certains produits résultant d'une transformation de la production 

première comme le beurre et le textile357. Nous avons évalué pour chacun des gros producteurs 

le nombre de variables parmi les 17 considérées qui se situent au-dessus de la moyenne plus un- 

demi écart-type par rapport à l'ensemble des déclarants (nf17). Nous avons associé ce rapport au 

pourcentage d'individus déclarant au moins une grande production sur tous les déclarants à la 

figure 4.12 carte 1. Ce jumelage nous permet à la fois de constater la part occupée par les 

déclarants d'au-moins une grande production par rapport à l'ensemble des déclarants du rang, 

ainsi que le poids relatif de ces gros producteurs dans les surplus. De plus, la variable nombre 

N. 
216 

4 
6 
2 
5 

- 
233  

3n Ces productions sont les mêmes que celles cittes h la note 348. 

% 

92,70 
1 ,72 
2.58 
0 ,86 
2.15 

100 

N. 
286 

1 7  
7 
6 
4 

3 
323 

% 

88,54 
5,26 
2,17 
1,86 
1,24 
0.93 
100 





moyen de grosses productions par Wlarant (d17) nous donne une idée du type d'agricultun 

pratiquée selon les différents secteurs des deux paroisses et de son de& de diversité el 

comparant cette variable à celle de la carte 2 qui illustre la même donnk, toute catkgorie dl 

producteurs confondues. 

Ainsi, nous pouvons aisément voir la concentration spatiale des gros producteurs ai 

centre du territoire, dans la vallée du Gouffre. Le rang Sainte-Marie paraît avoir un poid: 

important au chapitre des déclarants de grande production. ii faut toutefois souligner quc 

seulement huit ménages occupent ce rang. L'examen des cercles représentant le nombre moye1 

de variables dont la production est supérieure à la moyenne révèle par contre le poids beaucou1 

plus grand des rangs du bas de la vallée du Gouffre et des rangs situés dans l'axe de celle-ci. EI 
plus de révéler la concentration spatiale des surplus aux mains d'un petit nombre de producteurs 

ces variables démontrent égaiement la plus grande spécialisation de ces exploitations. 

La pauvreté agricole de l'arrière-pays transparaît également. Ces rangs possèdent peu dr 

gros producteurs. Les quelques-uns qu'on y retrouve ne déclarent une récolte supérieure à 1; 

moyenne plus 112 écart-type que pour une seule production la plus part du temps, contre sept i 

10 pour Les producteurs des rangs de la vallée du Gouffre. De plus, certains de ces rangs, don 

ceux de Saint-Urbain notamment, affichent une diversité de la récolte plus prononcée qut 

l'ensemble, mais en corollaire très peu de grandes productions. Les exploitations de ces rang! 

(particulièrement à Saint-Thomas, Saint-Jérôme, le Racourcy, le Cran BIanc et Ia Décharge 

déclarent une récolte pour 12,6 à 14'7 des 17 produits traités en moyenne. C'est Saint-Jérôme i 

l'ouest du rang Saint-Urbain qui détient le maximum. Ces rangs semblent pratiquer unc 
agriculture davantage orientée vers la subsistance des ménages. 

Cette analyse à l'échelle globale et individuelle de la grande production révèle un  fail 

important: même chez les propriétaires des exploitations les plus prospères, l'agriculture telif 

que pratiquée en 1871 l'est toujours dans une optique de plwiactivité et non d'agriculmrc 

spécialisée de type capitaliste. L'agriculteur de Baie-Saint-Paul vise à diversifier au maximurr 

ses sources de revenus en faisant appel lorsque les conditions le permettent aux différent: 

produits que peut générer son exploitation. Cette concentration de la production est égalemeni 

révélée par la forte corrélation spatiaie observée entre l'élevage du mouton, la culture du lin et d~ 

chanvre et la production textile. Ces données révèlent des coefficients de corrélation supérieur: 



à 0,8358. Dans le cas des grands troupeaux de moutons et de la production de laine, 1; 

corrélation spatiale est de 0,97. La corrélatiun spatiale entre les propriétaires de troupeaux dt 

vaches laitiéres dont Ie nombre est supérieur 3 3 et les producteurs déclarant pIus de 166.9 livre! 

de beurre est de 0'9. Les taux de codIation les plus élevés sont encore une fois concentré! 

dans le bas et au centre de la vallée du Gouffre, où les déclarants des deux productions sont i 
peu près les memes. La propriété des équipements industriels est également rév6lamces à a 

sujet (figure 4-13}. Ces équipements359 sont majoritairement détenus par de grand! 

propriétaires terriens qui ajoutent ainsi une source de revenus supplémentaire à Ieur exploitation. 

Une évaluation des surplus de la production de blé en 183 13m avait permis d'établir k 

volume de ceux-ci à environ 32 397 minots pour I'ensernbte de la région ce qui représentait ur 

peu pIus du tiers (32'1%) de la récalte totale. Il faut dire cependant que 183 1 fut une année 

agricole exceptionnelle et que les récoltes de cette année furent supérieures à la moyenne. Le 
secteur du nord-est de la riviére du Gouffre, aux environs du Cap-Martin et de Sainte-Croix étai1 

alors en troisième position avec un surpIus évalué à 3 478,8 rninots. La Mare-à-la-T~ite dans la 

vallée du Gouffre a également enregistré l'un des pIus importants surplus avec 2 6375 minots. 

Les autres secteurs de la vailée du Gouffre avaient une production nettement moins considérable 

au chapitre du blé. II s'est avéré plus difficile d'évaluer les surplus & production pour les 

années 1852 et 1871. Très peu d'études ont &té faites sur les seuils de subsistance et de 

curnmerciaIisation des différentes denrées pour cette période. Nous avons donc procédé de 

manière statistique pour évaluer approximativement le volume de ces surplus. Pour cet exercice, 

nous avons extrait Ia part de la production effectivement supérieure à la moyenne plus un-demi 

écart-type de celle-ci pour les productions choisies (tableau 4.13). Nous pouvons en effet 

postuler que les productions dont le volume excède la moyenne générale fournissenr une part 

excédentaire au producteur, après la consommation domestique et les prklèvements divers 

effectués sur la récolte (dîme, semences, droit de mouture, etc.). La part moyenne des 

productions que l'on pourrait qualifier d'excédentaire est d'environ 20% de la production totale 

en 1871. Ce nombre varie toutefois d'une production à l'autre. Alors que celle-ci n'est que de 

12,2% de Ia production pour le bois de chauffage, elle s'élève à 27'5% pour le porc. En 

358 Nous avons calculé des coefficients & corrélation par rang de Spearman pour les variables indépendantes 
suivantes: les éleveurs de moutons dons le cheptel est supérieur 1 15 bêtes et les gros producteurs de laine (> 52.9 
livres) ainsi que les gros eleveurs de moutons avec les producteurs de plus de 79,9 verges de flaneIle. Nous avons 
égdernent correlé la culture du lin et du chanvre dont la récolte est supérieure à 3 1,9 [ivres avec la production de 
toile supérieure h 4 1.9 verges. 
359 Moulins à farine, à scie, à fouler et B carder de même que les fours à chaux et les tanneries, 
360 Villeneuve, 1992. pp. 221-223. 



nombre absolu, ces chiffres sont parfois importants, comme dans le cas du bune ,  où le surplus 

serait d'environ 1 1 423,7 livres. Le foin et la pomme de terre @sentent également des surpIus 

importants en 1871, avec respectivement 141 015,s bottes et 1 1 128,4 minots. Nous 

n'observons pas d'écart significatif entre ces données et celles de 1852 et 183 1. Les nombres 
absolus varient selon les conditions agicoles annuelles, mais tout au long de la période, les 

surpIus constituent près de 20% de la production. Quant ii la spatialhé de la production, celle-ci 

est le fait des gros producteurs concentrés dans l'axe de la vallée du Gouffre qui bon an mai an 

assurent près de la moitié de la production totale des deux paroisses. 

Tableau 4.13 
Part des surplus dans la production totale. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1871. 

P 

Productions 

:bois de chauffage . 45.4 cordes 

i 

Surplus 

- 
2192.3 
7260.3 

11 l28,4 
tl66.S 

4668.7 
1136.4 

141016 

2415,3 
436 

1065 
1 081.9 

1 1423.7 
3407.2 
3000.5 
1700,5 
1873,4 - 

:Blé s 45.9 minots 
Avoine > 137.9 minots 

,Patate z 154,9 minots 
Orge r 29,9 minots 
Seigle > 89,9 minots 
Dois 23.9 rninots 
Foin > 2 241.9 bottes 

:Tabac > 50,9 livres 

totale 
9141 

29486 
55776 

5376 
27432 

4755 
605736 

11663 
1585 

5295 
6844 

59010 
17431 
23759 
10943 
15328 

(Cochons z 3 

Moutons > 15 
..in. chanvre z 31.9 livres 
Beurre > 166,9 livres 
,-aine > 52.9 livres 

rap, flanelle > 79.9 verges 

totale 
23,98 
24.62 
19.95 

21 . i O  
17.02 
23.30 

23,28 
20.71 

27.51 
2 0 , l l  

15,81 
l9,36 
19,55 
12,63 
15.54 
12.22 
19.87 

Source: Recensement nominatif de Charlevoix. 1871. 

4.2.4 La structure socio-économique tributaire des ressources du territoire 

Une structure spatiale de I'agricuhue se dessine donc à partir du début de la décennie 

1830. Tout au long de la période, un clivage se définit entre I'a@culture pratiquée dans les 

basses terres, qui jouissent des conditions naturelles les plus favorables et d'un niveau de mise 

en valeur plus avancé des terres par rapport aux nouveaux rangs d'occupation. Ceux-ci son1 

situés sur le plateau de l'arrière-pays charlevoisien et leur occupation débute à partir de la 



décennie 1820. Non seulement la qualité des terres contribue ii ce contraste territorial, mai: 

également les étapes de leur mise en valeur agricole dans les nouvelles aires de colonisatior 

conjuguées à celles du cycIe de la reproduction familiale en milieu rurai. Les ressources di 

territoire, les emplois disponibles de même que la proximité des marchés et des voies dt 

communication ont également eu un impact sur cette structure. 

Malgré une stabilité spatiale apparente de l'agriculture dans 3 aie-Saint-Paul et S &nt. 

Urbain, l'examen attentif de l'évolution des superficies des exploitations, des niveaux dr 

production et des espèces cultivées révèlent une mutation profonde de l'agriculture de ce secteur 

D'abord une adaptation à la demande sur le marché local et extérieur qui commande I'abandor 

promssif de certaines cuItures (le blé principalement) au profit d'autre cultures c o r n e  l'avoine 

la pomme de terre et le fourrage. Les mutations observées dans la taille des exploitations et le 

taux de mise en valeur de celles-ci semblent avoir eu un plus grand impact sur tes exploitations 

des basses terres de ta vallée, oh les terres commencent à manquer. La croissance des 

superficies des pâturages, également plus marquée dans les basses terres, parallèlement à la 

diminution de la taille des troupeaux, semble traduire une amélioration des conditions de 

l'élevage. Ce sont encore une fois les exploitations des basses terres qui semblent avoir suivi ce 

processus de façon plus assidue. Les nouveaux rangs d'occupation du plateau affichent un net 

retard face à ces changements, dû vraisemblablement au caractère récent des défrichements et 

aux étapes du cycle de la reproduction familiale, qui commande une logique de mise en valeur 

différente des terres. D'abord, l'exploitation y est en général de taille plus réduite. II s'agit 

souvent du premier établissement d'un jeune ménage. Peu d'enfants sont disponibles pour les 

travaux de la terre et les distances par rapport au marché et aux aires de services sont plus 

grandes. Certaines h d e s  ont dkmontré que les premières années, les terres étaient semées en 

blé sur la plus grande partie des défrichements, alors que la terre offre les meilleurs rendement 

pour cette céreaie, et qu 'de  permet une plus grande commercialisation de ia récolte. t es  

récoltes élevées en blé des rangs défrichés plus récemment sur le plateau confirment cette 

hypothèse. Le bois fait également l'objet d'une commercialisation. Les troupeaux sont plus 

réduits, en raison des faibles superficies disponibles pour les pâturages et du coût du fourrage. 

On remarque donc un net retard de l'agriculture dans le cas des rangs occupés entre 183 1 

et 1852 par rapport aux basses terres qui perdure en 187 1. De p l u ,  les densités d'occupation y 

demeurent réduites. La faible productivité des terres de l'arrière-pays et en conséquence le fort 

taux d'émigration de ces secteurs est ici en cause. Ces zones sont caractérisées par une socio- 

économie qui se situe en marge de celle des basses terres, reposant sur une agriculture qui 



génère peu de surplus. Les ménages de ces secteurs comptent de plus en plus à partir de 1 
seconde moitié du siècle sur l'emploi à l'extérieur de la ferme, dans les chantiers forestier 

notamment, situés souvent à l'extérieur de la région. Ces migrations saisonnières, qui se muen 

parfois en migrations définitives, sont le fait des chefs de ménages et des fils en âge de travaillei 

L'argent ainsi recueilli est selon toute probabilité destine à l'établissement futur de ces fils el 

agriculture, soit ailleurs dans la région, soit à l'extérieur de celle-ci. 

Nous verrons dans la partie suivante la faiblesse de l'amature industrielle de la vallée di 

Gouffre, qui repose sur la petite industrie artisanale. Les grandes entreprises employan 

plusieurs personnes et générant des revenus importants sont absentes. L'industrie se limite 

des moulins dont les plus nombreux sont des scieries. On y retrouve également quelques fours 

chaux et des tanneries qui ne fonctionnent que quelques mois par année. 

4.2.5 La croissance de la petite industrie 

Ce sont les moulins qui constituent la part la plus importante des petites industries de è 

vallée du Gouffre au XlXe siècle. Les plus nombreux sont les moulins à scie. Globaiement, b 

nombre d'industries croît de 96% entre 1831 et 1871 (tableau 4.14). Cette croissance es 

cependant postérieure à 1852. La période 183 1-1 852 est au contraire marquée par une perte di 

quart des moulins des paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. Ce sont les moulins , 

farine et à fouler qui emegistent les chutes les plus importantes. Cette chute du nombre di 

moulins est probablement due 21 l'impact du mouvement migratoire qui atteint son maximun 

pendant cette période. Cette décroissance industrielle témoigne des difficultés économique. 

rencontrées par cette région à l'aube du milieu du XIXe siècle. On assiste toutefois à une reprisi 

marquée de la petite industrie à la période suivante avec une croissance globale de 157,9% di 

nombre de celles-ci. Cette augmentation est probablement due à la forte croissance de 1; 

population villageoise, L'abolition du régime seigneurial en 1854 permet aux habitants di 

construire et d'opérer des moulins. Les petites industries du territoire de la vallée du Gouffn 

sont cependant peu productives. Ce sont de petites entreprises familiales employant peu di 

main-d'oeuvre. Leur production est limitée et semble dans la plupart des cas orientée vers b 

marché local. La partie suivante présente les caractéristiques konorniques et spatiales de ce 

industries. 



Tableau 4.14 
Nombre de moulins et  fabriques. 

Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Source: Recensements nominatifs de 1831, 1852 et 1871. 

) 
i 

4.2.5.1 Les moulins 

Les moulins à scie prennent la forme de petits établissements dont la valeur moyenne 

(capitaux fixes) est de 67,3$ en 1871. Il sont mus par l'eau. Ils n'emploient qu'une à deux 

personnes et ne fonctionnent qu'un à deux mois par année. Leur production principale est le 

bois de construction. La valeur moyenne de Ieur production en 187 1 était de 170,3$. Le moulin 

le plus productif a une production valant 562% La moitié d'entre eux sont localisés dans le bas 

de la vallée du Gouffre en 1871 (figure 4.13), dont cinq sont à l'intérieur du village. C'est Ià 

que sont localisés les moulins à scie ayant la plus grande production, à l'exception de celui de 

Saint-Urbain. Le marché villageois de même que la construction navale devait absorber la plus 

grande partie de leur production. En 183 1. neuf des 14 moulins recensés dans les deux 

paroisses étaient également localisés au Bas-de-la-Baie, au sud-ouest de la rivière du Gouffre 

(tableau 4.15). En 187 1, les moulins à scie sont plus dispersés dans l'espace. Quelques uns 
sont apparus dans les nouveaux rangs d'occupation sur le plateau à l'est et à l'ouest de la vallée 

ainsi qu'au nord de celle-ci, à la limite sud de la paroisse de Saint-Urbain (figure 4.13). Ils 
étaient probablement destinés à l'usage des nouveaux colons du plateau qui pouvaient ainsi faire 

scier leur bois. Cette fonction de semice au colon est confirmée par la faible valeur de ces 

moulins dont la production se situe nettement au-dessous de la moyenne. C'est le cas des 

moulins du nord de la vallée notamment. Par contre, d'autres présentent des rendements 

supérieurs à la moyenne comme cehi du rang Saint-Félix au sud-ouest de la paroisse de Baie- 

Saint-Paul. 

Industrie 

Moulins à farine 
Moulins à scie 
Moulins à fouler 
Moulins à carder 
Fours à chaux 
Tanneries 
Total 

Croissance 
1831-71 

03.33 
50.00 
0.00 

50,OO 

96,OO- 

Croissance 
1831-52 

-50.00 
-7'14 

-66,67 
0'00 

- 
-24,OO 

Recensements Croissance 
1852-71 

266,67 
61,54 

200,OO 
50.00 
- 

157.89 

1831 
6 

14  
3 
2 

25 

1852 
3 

1 3  
1 
2 

- 

1 9  

1871 
1 1  
2 1 
3 
3 
9 
2 

49 



Figure 4.1 3 

Localisation des moulins, des fours à chaux 
et des tanneries. 

Moulins a farine 

Moulins à scie 

Moulins à fouler 

C Moulin à carder 

Fours à chaux 

T Tannerie 

O 100 200 arpents - 
âource; Recensement nominatii de Charlevoix, 1 

I 
Lynda Villeneuve 



Saint-Urbain a vu disparaître presque tous ses moulins à scie au cours de la période. De 
cinq en 183 1 dans le rang Saint-Urbain, il n'en reste plus qu'un en 187 1. Ce phénomène est 

peut-être lié au déplacement de l'industrie forestière vers Ies forêts du nord et la région du 

Saguenay361. Les moulins à scie de la vallée du Gouffre appartiennent majoritairement à des 

cultivateurs (13 des 21 moulins à scie en 1871) possédant de vastes superficies de terres 

inexpIoitées à des fins agricoles. Ce sont égaiement souvent de gros producteurs agricoles. On 

compte également trois artisans, un journalier et un membre des professions libérales (médecin). 

Certains d'entre eux déclarent posséder jusqu'à quatre moulins différents. 

Les seconds moulins en importance sont ceux à farine. Leur nombre passe de six à 1 1 

entre 183 1 et 187 1 (tableau 4.14). Leur croissance est également postérieure à 1852. Ce sont 

les moulins ayant la plus grande valeur en capitaux fixes avec une moyenne de 2 527,3$ en 

I 87 1. Le maximum est de 8 000$. Ils génèrent également les revenus les plus importants avec 

une moyenne de 7 773,5$ en 1871 et un revenu maximum de 18 600$. Les moulins à farine 

fonctionnent 12 mois par année et emploient une à deux personnes seulement. Six des 1 1 

moulins à farine de 187 1 sont localisés au village même. Deux sont localisés à la côte du Moulin 

et à un à Saint-Antoine au sud et à l'ouest du village. Les deux autres sont localisés dans la 

partie nord du territoire, au CapMartin et au rang Saint-Urbain (figure 4.13). Trois de ces 

moulins sont dkclarés par des meuniers ou meuniers-cultivateurs, deux par des cultivateurs, 

deux par un médecin (le même qui déclare égaiement un moulin à scie), un par une rentière et 

deux par des individus de profession indéterminée. Ici également la possession d'un moulin à 

farine est liée à la prospérité agricole ou bourgeoise. Ropriété du seigneur avant 1853, le 

moulin à farine passe aux mains de la petite bourgeoisie rurale par la suite, venant ainsi 

consolider le pouvoir économique et social de ce groupe sur la société rurale de Baie-Saint-Paul. 

Le nombre de moulins i fouler reste stable tout au long de la période. Les trois moulins 

présents au Bas-de-la-Baie à Baie-Saint-Paul en 183 1 se déplacent toutefois vers le nord et le 

nord-ouest de la vallée pour se retrouver à la Mare-à-la-Truite, Saint-Lazare et Saint-Gabriel. 

Les moulins à fouler sont de petits équipements nécessitant peu d'investissements (moins de 10s 

en 1871). I1 sont généralement installés dans des bâtiments abritant un moulin à farine etlou à 

scie. Fait intéressant à noter, les propriétaires sont des hommes mais les employés (un seul par 

moulin) sont des femmes, ce qui confirme le poids de celles-ci dans la production textile. Ces 

Voir la figure 4.5. Quelques entrepreneurs forestiers de Charlevoix regroupés dans l'entreprise de colonisation 
de la sociétk des Vingt-et-un ont tenté leur chance du côté des forêts saguenayennes la fin de la décennie 1830 et 



propriétaires se déclarent cultivateurs. Ce sont des cultivateurs se situant dans la moyenne ou 

encore prospères qui déclarent des productions textiles supérieures à: la moyenne. L'un d'entre 
eux a cependant 68 ans et ne déclare que ce mouiin. Ces moulins B fouler ne fonctionnent qu'un 

à deux mois par année et ont une valeur de production d'environ 276,7$. La valeur maximale de 

production en 187 1 est de 350$. Leur production est constituée d'étoffe foulée. Comme les 

moulins à scie et à farine, ils sont mus par l'eau. Au moins un d'entre eux, celui de la côte 

Saint-Lazare, loge dans un moulin à scie. 

Le nombre de moulins à carder reste également stable (deux en 1 83 1, trois en 187 1 ). À 

l'inverse des moulins à fouler qui migrent en zone rurale, les moulins à carder se regroupent 

autour du village. Deux d'entre eux sont localisés à l'intérieur de celui-ci et l'autre est situé au 

rang de l'Église, contigu au village (figure 4.13). La force motrice utilisée est également l'eau. 

Leur équipement est cependant pius lourd que celui du moulin à fouler avec une valeur moyenne 

de 733,3$ (maximum de 1 600$). Leur production a également une plus grande valeur avec une 

moyenne de 1 222,3$ et un maximum de 1 667$. Le moulin à carder transforme la laine pour le 

tissage. Deux propriétaires se partagent les trois moulins. Adolphe Gagnon, qui en possède 

deux, déclare également les deux moulins à farine les plus prospères du secteur. Ses quatre 

moulins sont Iocaiisés au village et sont probablement regroupés en un ou deux bâtiments. 

Adolphe Gagnon ne déclare aucune profession en 1871 mais posséde en tout 1 670 arpents de 

terrain. C'est un gros producteur de blé et d'avoine notamment et un éleveur de moutons 

important (troupeau de 17 bêtes). Il déclare également 300 verges de drap et de flanelle. Le 
second est un cardeur-cultivateur. Il est fils de cardeur et son père possède une exploitation de 

taille moyenne dont Ia production est diversifiée mais demeure modeste. II déclare par contre 

une production de 94 verges de drap et fianeile. 

4.2.5.2 Les fours à chaux et les tanneries 

Les fours à chaux apparaissent pour la première fois dans la vallée du Gouffre au 

recensement de 187 1. On en retrouve alors neuf dans Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain. Ces 

industries ne nécessitent pas de grands investissements en capitaux, 23$ en moyenne avec un 

maximum de 60$ en capitaux fixes. Rs opèrent entre un et trois mois par année et emploient une 

à deux personnes. L'un d'entre eux compte cependant quatre employés. Ces industries 
transforment des pierres (pierres à chaux) en une matière qui, mélangée à du sable et de l'eau 

au dtbut des années 1840 d'où ils ont rapidement CtC dtlogts par les entreprises de William Price. Voir à ce sujet 
Gagnon, 1996. pp. 93-100. 



forme un mortier. Cette matière s'obtient par la calcination de la pierre. La valeur moyenne de 

la production de ces fours est de 62,I $ et la production maximale est d'une valeur de 16O$. 

Leurs propriétaires sont des cultivateurs pour sept d'entre eux. L'un est chaurnier et l'autre 

menuisier. Tout comme pour les entreprises prtkédentes, il s'agit de gmds propriétaires ou de 

propriétaires aisés, sauf pour quatre d'entre eux Iocalisés près du village, au Bras-du-Nord- 

Ouest, à la Mare-à-la-Truite et au Cap-au-Corbeau. Il s'agit dans ce cas-ci de cultivateurs sans 

tem ou possédant une petite exploitation de moins & 50 arpents et d'un d s a n  (menuisier). 

Les fours à chaux sont d'ailleurs concentrés dans les rangs situés autour du viliage de Baie- 

Saint-Paul, où l'on retrouve six des neuf fours & Ia vallée (figure 4.13). La proximité du 

marché villageois de même que des voies de transpofl fluviales et terrestres devaient constituer 

un important facteur de localisation pour cette petite industrie iiée à la construction. Les trois 

autres sont localisés au nord de la vallée, au CapMartin à Saint-Urbain, au rang Saint-Urbain et 

en face au rang du Racourcy. 

Des tanneries apparaissent également à partir du recensement de 1 86 1. On en compte 

deux en 1871. Une au rang Saint-Pamphile, à I'est du village et l'autre au village même. Leur 

valeur en capital fixe est de 200 et 300$. Elles fonctionnent 12 mois par année et emploient deux 

personnes chacune. La valeur de leur production, tributaire du marché des fourrures, est par 

contre plus élevée que ceile des petites industries saisonnières avec 2 000 et 1 600$ chacune. 

Les propriétaires sont un gros cultivateur et un tanneur. 

4.2.5.3 Une concentration de l'industrie dans l'aire villageoise et des productions modestes 

Ce portrait de la petite industrie dans les paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain 

démontre le caractère encore artisanal de ceilexi. L'abolition du régime seigneurial conjugué à la 

croissance des marchés urbains ont permis une certaine multiplication des moulins à farine et à 

scie à la seconde moitié du siècle, autrefois propriété du seigneur. Ce phénomène est alors 

généralisé dans l'axe du Saint-Laurent à cette flriode362. Tout comme dans l'axe du Saint- 

Laurent, les petites industries de la vallée du Gouffre sont concentrées à l'intérieur et en 

périphérie du village de Baie-Saint-Paul, siège des activités d'échange du secteur (tableau 4.15). 

Par contre, la taille et l'échelle de production des moulins de la vallée du Gouffre demeurent 

modestes. La plupart de ces petites industries étaient possédées par des cultivateurs relativement 

prospères. Elles semblaient être pratiquées dans un objectif de diversification des activités de la 

362 Courville. Robert et Séguin, 1995, pp. 86-87. 



ferme permettant d'ajouter un revenu parfois appréciable à l'exploitation. L'absence du capital 

marchand de ces entreprises est également remarquable. Aucun marchand ne déclare posséder 

de moulin en 1 87 1. 

TabIeau 4.15 
Les moulins et fabriques du secteur villageois. 
Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, 1831 à 1871. 

Note: Le secteur du Bas de la Baie comprend le village et les rangs du Bras-du-Nord- 
Ouest. de l'Église, du Moulin, du Fond, de la Bature et du Cap-au-Corbeau. 

1 
, 
! 

, 

, 
1 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1831, 1852 et 1871. 

L'arrivée du grand capital industriel au Bas-Canada au milieu du sikle de même que 

l'abolition du régime seigneurial qui lève les servitudes foncières ont été à l'origine de la 

mutation de certaines régions ruraies du sud du temtoire en aires nettement plus industrialisées, 

notamment autour des villes de Montréal et Québec. Malgré une certaine croissance de la petite 

industrie en milieu rural dans Baie-Saint-Paul, celle-ci n'atteint pas le niveau de production et 

d'emploi des entreprises situées au sud du temtoire. L'éloignement et les difficultés d'accès au 

marché extérieur en plus du peu de capitaux disponibles sur place sont probablement à l'origine 

de cette faible croissance industrielle dans Charlevoix. 

Industries 

t 

Moulins B farine 
Moulins a scie 
Moulins à fouler 
Moulins à carder 
Fours a chaux 
Tanneries 
Total 

- 

1831 

. 

Bas de la 
Baie 

3 
9 
3 
1 - 

16 

1852 1871 
%du 
total 
50,OO 
64,29 

100,OO 
50,OO 

- 
6 4- 

Basde la 
Baie 

1 
2 
O 
2 

- 
- 

5 

Bas de la 
Baie 

8 
9 
O 
3 
4 
1 

25 -. 

% du 
total 
33,33 
15,38 

0 , O O  
1 0 0 , O O  

- 
- 

26,32 

% du 
total 
72,73 
42.86 

O 
100 

44 ,44  
33,33 
51,02 



4.3. Une socio-éconornie @capitaliste basée sur un rapport &oit à l'espace en tant que moyen 
de subsistance et de reproduction ~rivilégié de la famille uavsanne 

Ce chapitre ainsi que le précuent a permis de constater l'articulation interne de la socio 

économie des paroisses de l'axe de la vallée du Gouffre. Les forces territorialisantes qu 

agissent sur ce territoire ont pour fondement une certaine conception de l'espace liée au: 

rapports sociaux privilégiés par cette société, et par extension de la société qutbécoise du XIXi 

siècle en général. Ces rappom sociaux sont articulés autour du soutien et l'entraide familiale pa 

le biais d'une solidarité des membres de l'unité familiale restreinte et étendue. Les lien: 

communautaires sont également privilégiés. Ceux-ci sont favorisés par ces solidarités familiale: 

et par l'emprise des institutions locales, le clergé notamment, sur la vie quotidienne. 

Ces rapports sociaux privilégient un rapport à l'espace de type fonctionnel, où le so 

devient le support de la reproduction de cette société. À l'échelle individuelle, I'exploitatior 

s'étend et se contracte dans l'espace. L'agriculture familiale constitue le modèle d'existenct 

privilégié par les représentations véhiculées par l'élite socio-politique de l'époque. La sociétt 

rurale vise la reproduction à I'identique de ce modèle A chaque génération. Comme le chef dr 
ménage ne peut seul parvenir à supporter le maintien et la reproduction d'une unité farnilialc 

nombreuse, tous les membres du ménage emploient leur énergie à accumuler les capitaux el 

fournir la force de travail nécessaire à une reproduction multiple et à l'identique de l'unité de 

base. Les stratégies déployées à cette fin sont diversifiées et peuvent s'étendre sur quelque2 

décennies. La pluriactivité permet cette reproduction de l'unité fandiale en fournissant des 

sources de revenus supplémentaires connexes ou en-dehors de l'agriculture. 

L'espace devient le support et l'aboutissement du cycle de la reproduction familiale en 

milieu rural, puisque le ménage vise ultimement, à partir d'un point d'ancrage, à s'étendre evou 

à se déplacer dans I'espace. Cette extension ou ce déplacement sont tributaires de la disponibilité 

et du coût du sol, des bassins d'emplois disponibles et des rapports sociaux entretenus pai 

l'individu (fortement influencés par les liens de parenté). Le jeu de ces facteurs liés aux 

ressources du temtoire et aux relations sociales va donc ultimement orienter les migrations. 

Les grandes lignes de cette tenitonalité s'actualisent sur le temtoire de la vallée du 

Gouffre. La structure spatiale de la population présentée au chapitre trois démontre très bien la 

présence d'un fort mouvement migratoire. Ce mouvement prend la forme d'une déversement 

des surpIus démographiques des aires de colonisation anciennes du littoral et de la vallée vers 



l'arrière-pays des paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, mais égaiement vers l'extérieu 

de la région, au Saguenay notamment, comme de nombreuses études l'ont récemment démontré 

Un deuxième mouvement de population se dirige vers le village cette fois, où l'on observe uni 

croissance des sources d'emplois en-dehors de l'agkulture. Des groupes socioprofessionnel. 

différenciés y apparaissent, liés à la vie économique et sociale du village et des campagne: 

environnantes. Les fonctions commerciales et les échanges avec l'extérieur, la région de Québa 

notamment, prennent égaiement de l'ampleur. La petite industrie croît et se diversifie 

particulièrement à partir du milieu du siècle. 

L'agriculture est très diversifiée tout au long de la période. Il s'agit d'une agriculture dc 
type extensive, grande consommatrice d'espace. Les techniques agricoles y sont peu évoluées 

comme du reste celles de l'ensemble de la vallée Iaurentieme de l'époque. La nombreuse main 

d'oeuvre familiale disponible permet aux ménages de cultiver des superficies relativemen 

grandes sans faire appel à des techniques ou des outillages sophistiqués et coûteux. La grandi 

production agricole des paroisses de la vallée du Gouffre demeure concentrée dans les aire: 

anciennes de peuplement, où l'on retrouve également les meilleurs sols. Un examen de 1i 

structure interne de cette agriculture révèle toutefois une faible spécialisation de celle-ci. Le: 

agriculteurs des paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain déclarent en moyenne 10,: 

productions différentes parmi ceiles faisant l'objet des plus fortes productions. Ce sont le. 

rangs du bas de la baie et du village qui déclarent toutefois le nombre de plus faible di 

productions avec moins de 8'6 produits en moyenne par rang. Par contre, ce sont ces même 

rangs qui enregistrent les plus grands nombres de grandes productions. À l'inverse, le, 

exploitations les plus diversifiées sont localisées au nord, dans Saint-Urbain, où les exploitant 

déclxent en moyenne plus de 12'5 produits agricoles différents. La grande production y fai 

toutefois piètre figure. 

Cette analyse spatiale de la production à l'échelle de l'exploitation nous permet d'obteni 

un portrait de l'articulation interne de l'agriculture régionale. Le littotal et la vallée sont le siègc 

de la grande production agricole et en corollaire d'une plus grande cornrnercialisation di 

I'agriculture et de ses produits dérivés. Les rangs situés à l'extrême ouest et est de la paroisse dc 

Baie-Saint-Paul et du plateau Saint-Urbain affichent par contre une structure agraire davantagi 

orientée vers l'autosubsistance. Les surplus y sont faibles mais les activités de [a fermi 

diversifiées. Le caractère plus récent de la mise en valeur des terres de ces rangs, conjugué à de 



conditions générales de l'agriculture plus difficiles expliquent cet écart entre les deux milieux dt 

la région. L'écart déjà constaté entre ceux-ci en 183 1363 persiste en 187 1. 

Le clivage naturel observé entre les deux milieux géographiques de la vallée du Gouffre 

celui des basses terres et celui du plateau, s'observe également sur le plan socio-économique 

Les basses terres possèdent une économie ruraie davantage orientée vers la grande exploitatioi 

agricole, la production de surplus et la commercialisation des récoltes et des produits dérivés di 

la ferme. Les rangs du plateau semblent s'appuyer davantage sur la pluriactivité afin d'assure 

leur reproduction socide. La taille plus restreinte de la propriété et le portrait de I'agriculturi 

dans ces secteurs confimient cette hypothèse. Les monographies régionales abondent ei 

commentaires sur l'importance des chantiers forestiers pour les populations de !lanière-pay, 

charlevoisien. Ceux-ci permettaient à ces populations de subsister sur des terres de superfici 

réduite. Les revenus tirés du travail dans les chantiers venaient combler les manques à gagner di 

l'agriculture. Ils induisaient également une grande mobilité géographique et sociale chez le: 

habitants. 

L'aire villageoise est le siège de la vie socio-économique régionale par son cumul de: 

fonctions commerciales et de la petite industrie de la vallée. Elle constitue également le centn 

des services aux agriculteurs des deux paroisses et même au-delà. Ses fonctions industrielle! 

sont toutefois peu développées. Comme nous l'avons vu plus haut, le secteur ne possède pas dc 

grande industrie. tout au plus des petits moulins et fabriques. Ces équipements ont en cornmur 

de nécessiter peu d'investissements en capitaux et de générer des revenus modestes. 

L'agriculture des paroisses de Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain au cours de la périadt 

183 1- 187 1 demeure donc essentiellement précapitaliste. Comme nous l'avons vu plus haut. pet 

de capitaux sont investis dans les équipements agricoles et les productions demeuren 

généralement modestes. L'exploitation engage peu de main d'oeuvre salariée, l'essentiel dt 

celle-ci étant fourni par les membres du ménage. Selon le modèle de Gérard Bouchard, 1; 

plupart des revenus générés par l'agriculture sont investis dans la propriété foncière, en vue dt 

l'établissement des enfants et de la reproduction à l'identique de l'unité familiale. La stnicturc 

spatiale de la population et de la propriété, de même que les études démographiques effectuée: 

sur la population charlevoisienne du XIXe siècle nous permettent de formuler la mêmc 

hypothése dans le cas des cultivateurs de la vallée du Gouffre. 



On observe toutefois la présence d'une classe de producteurs, des cu1tivateu.r~ et: 

majorité, qui produisent des surplus importants, tout en possédant parfois un moulin ou des 

parts dans un navire. L'éventail de leurs activités est très diversifié. Ils possèdent une tri3 

grande propriéte et ont une production globale considérable. Il est certain que leur productior: 

excède les besoins domestiques. Une part relativement importante de celle-ci est destinée à Ir 
commercialisation. Toutefois, même si en apparence leur comportement semble capitaliste, Ir 

diversité de leurs activités suggère une pratique économique davantage liée une rnentatité de 

type précapitaiiste. Ces producteurs misent sur une grande diversité des activités et de 1; 

production de la ferme plutôt qu'une spécialisation de celles-ci. Nous avons constaté plus haui 

la grande diversité de la production des grandes exploitations agricoles du bas de la vallée. Il es1 

toutefois certain que ces producteurs visent une certaine accumulation du capital. Une part de a 

capital était employé selon toute vraisemblance à l'établissement des fils, en agriculture ou 1 

l'extérieur de celle-ci. Les données nous manquent toutefois pour évaluer la mesure de 

l'accumulation etlou des investissements divers réalisés par les plus gros cultivateurs 

L'établissement des enfants en fait certainement partie, mais ne lui est pas probablement pa( 

exclusif. 

La socio-économie de la population de la vailée du Gouffre entre 183 1 et 187 1 derneun 

donc essentiellement axée sur l'agriculture, malgré l'apparition d'une certaine différenciation dt 

la main-d'oeuvre et d'une classe de travailleurs non agricoles dès le premier tiers du XIXE 
siècle. On observe toutefois une mutation dans la pratique de cette agriculture, provoquée par 12 

pénurie de bonnes terres agricoles et la modification de la demande sur les marchés intérieurs ei 

extérieurs. Cette mutation se manifeste par une réduction de la taille de l'exploitation moyenne 

une plus grande mise en valeur de celle-ci, un quasi abandon de la culture du blé et sor 

remplacement par l'avoine, la pomme de terre et le foin. Les conditions entourant l'élevage 

semblent également s'améliorer. La taille des pâturages augmente considérablement dors que 1: 

taille des troupeaux diminue. Cette diminution de la taille des troupeaux a toutefois sans dout~ 

eu des conséquences néfastes sur la pratique de l'agriculture, en raison de la diminution de 1; 

quantité d'engrais naturel qui en découle. L'outillage et les techniques progressent peL 

toutefois, on observe même une certaine régression de ceux-ci dans les rangs nouvellemen 

défrichés sur le plateau. Le maintien du mode ancestral de reproduction de la société rurale es 

probablement responsable de cette faible évoiution des pratiques agricoles. 



Cette socio-économie, malgré une certaine &olution à l'aube du milieu du XMe siècli 

provoquée par une forte croissance démographique et !es nouvelles règles imposées par b 

marché, est lente à s'adapter à ces changements, comme en témoigne la faible armanu( 
industrielle du territoire. Encore une fois, les impératifs du mode de reproduction familiale, axé: 

sur une pratique de l'emploi et de l'industrie non agricoles assujettis à une reproduction i 

l'identique de l'exploitation familiale, contribuent à détourner la population de l'industrie. Celle 

ci n'est considérée que comme une source d'emplois parmi d'autres, permettant I'accumulatioi 

d'un capital foncier. 

A partir du milieu du MXe siècle, deux sources d'emplois industriels accessibles à 1; 
population locale apparaissent dans la région. La première est liée à l'exploitation des ressource! 

forestières des forêts du nord de Saint-Urbain et du Saguenay. Ces industries capitalistes sont 1; 

propriété d'industriels anglophones comme W i a m  Pice. Us représentent une sourcr 

d'emplois importante pour les main-d'oeuvre régionale. La seconde «industrie» est égalemen 

liée à une exploitation de type capitaliste de la ressource principale du territoire, son paysage 

Elle résulte des nouvelles représentations de l'espace issues de la chsse urbaine bourgeoise qu 

apparaît au milieu du siècle. Cette nouvelle exploitation du territoire typiquement capitaiistc 

envahit l'espce régional de ses représentations et lui confère une identité romantique e 

pittoresque. La population régionale apprendra à tirer parti de cette nouvek source d'emplois e 

de débouchés pour les produits de la ferme générks par l'imp1antation de villas et d'hôtels le loni 

du boulevard des Falaises B Pointe-au-Pic. L'amvée de capitaux industriels, motivée d'aborc 

par les représentations du temtoire charlevoisien, vient ajouter une source de revenu: 

supplémentaires permettant Zt la population de maintenir son mode de reproduction sociale. 



CHAPITRE v 



Les deux chapitres précédents ont présenté les grandes lignes de la territorialité 

chadevoisienne au XIXe siècle à partir de l'exemple des deux paroisses de Baie-Saint-Paul et 

Saint-Urbain. Nous avons vu que celleci &meure dominée par l'agriculture familiale tout au 

long de la période 183 1-1871. L'exploitation de l'espace à des fins agicoles constitue non 

seulement un moyen de subsistance privilégié pour la grande majorité des habitants, mais 

également un moyen de reproduction sociale. Le but ultime du ménage est l'établissement des 

fils - de préférence en agriculture - à l'âge adulte. A cette fin, le ménage déploie diverses 

stratégies, où la migration et la pluriactivité sont largement sollicitées. Ces deux éléments 

pouvaient seuls permettre la perpétuation de ce mode de reproduction. Cet impératif de 

reproduction implique donc une grande mobilité géographique de la population, et une certaine 

polyvalence au niveau professionnel. 

Loin d'être homogène toutefois, le territoire est marqué par une différenciation 

économique qui s'accentue à la seconde moitié du siècle. Le clivage géographique du temtoue - 

entre les basses terres du littoral et des vallées par rapport aux hautes terres du plateau 

intermédiaire - se répercute au plan des pratiques socio-économiques. Le cIivage s'accentue à la 

seconde moitié du siècle, alors que la colonisation s'enfonce de plus en plus loin à l'intérieur des 

terres du plateau. La socio-éconornie de ce secteur est nettement plus orientée vers une 

pluriactivité axée sur l'exploitation forestiére si on en juge par les superficies en culture réduites, 

la grande diversité des productions et leur faibles quantités. Ces secteurs semblent égaiement 

marqués par une plus grande mobilité géographique de la population. Les basses terres par 

conrre sont beaucoup mieux intégrées au circuit économique de la vallée du Saint-Laurent 

comme le laissent soupqonner la taille et la productivité des exploitations. Le secteur villageois 

stimule cette intégration par les activités d'échange qu'il regroupe (marché, commerce, services, 

transport, navigation) et la concentration de la petite industrie dans son aire d'influence. 

Nous avons égaiement vu l'impact sur les pratiques socio-économiques des 

bouleversements politiques, économiques et sociaux qui se produisent sur le territoire de l'axe 

du Saint-Laurent à l'aube du milieu du XIXe siècle. Cet impact s'est traduit d'abord au plan 

économique par une mutation de l'agriculture dans ses pratiques internes- Les problèmes de 

production et les fluctuations des marchés intérieurs et extérieurs ont induit des changements 

dans la structure interne de I'agriculture. La culture du blé, première en importance en 1 83 1, est 

remplacée par l'avoine et la pomme de terre. Certaines cultures commerciales qui avaient une 

importance marginale auparavant, comme le tabac, progressent. Les productions artisanales 

résuitant d'une transformation de la production agricole, comme le beurre et Ie textile, 



enregistrent de fortes croissances A partir du milieu du siècle. Tous ces facteurs suggèrent une 

sensibilité de l'exploitant face à la &mande sur les marches. Au niveau social, on assiste, 

parallèlement à la présence d'un clivage économique dans la population, à une différenciation au 

sein de celieci. La petite bourgeoisie IibéraIe et la classe marchande, dont le nombre de 

représentants est marginal jusqu'à la fin du XVme siècle, prennent une importance de plus en 

plus marquée dans la région à partir du milieu du siècle, particulièrement au village. Ils 

représentent chacun de 1 1 à 17% de la main-d'oeuvre villageoise entre 183 1 et 187 1. Ce groupe 

socid jouit d'un certain prestige dans les populations rurales au XlXe siècle et leur autorité fait 

souvent concurrence à celle du curé. Il s'agit donc de l'émergence d'un nouveau pouvoir social 

dans la campagne charlevoisienne du XlXe siècle. 

Ces nombreux changements résultent de la forte croissance démographique régionale à 

partir de la fin du XVme siècle. Celle-ci est cependant freinée à partir de 1840. La pénurie de 

terres agricoles devient alors très lourde de conséquences pour une population dont la 

subsistance et la reproduction est d'abord assurée par I'agriculture. L'ouverture à la colonisation 

de la région du Saguenay à une centaine de kilomètres au nord présente la solution à ce problème 

pour Ia plus grande partie de la population rurale. Le secteur industriel se développe peu. On 

assiste à une multiplication des petites industries familiales sous la forme de moulins et de petites 

fabriques à partir de la seconde moitié du siècle. Ces entreprises ne dépassent toutefois pas le 

stade artisanal. Elles sont possédées par de gros propriétaires terriens dans la plupart des cas qui 

en font une source de revenus parmi d'autres. Le mode de reproduction social traditionnel de la 

société charlevoisienne continue donc à dominer les pratiques socio-économiques de la 

population malgré l'arrivée du capitalisme industriel au Bas-Canada. 

Ce chapitre présente à l'aide de trois exemples les éléments de base de la définition 

mythique du paysage charlevoisien entre 1830 et 1858. Cette définition conduira à la seconde 

moitié du siècle à une exploitation à des fins économiques du paysage dors que la bourgeoisie 

urbaine et industrielle se l'approprie et l'utilise à des fins de ioisir. La villégiature de luxe 

représente alors une nouvelle façon d'exploiter certains éléments du paysage naturel. Elle est un 

produit de la nouvelle ère industrielle et s'inscrit comme un élément parmi d'autres de la nouvelle 

demande générée par la ville au milieu du XIXe siècle. La campagne charlevoisienne deviendra 

alors un paysage mythique du Canada français. LR choix de la région en tant que destination 

touristique privilégiée de la bourgeoisie industrielle canadienne et américaine résulte des 

représentations que l'on a effectuées de son paysage Lt partir du début du XIXe siècle (voir 

également le chapitre 2). Cette définition se précise à partir de la décennie 1840. 



Le mythe résulte d'une intégration de l'univers idéologique des deux cultures dominante: 

du Québec à l'époque. il intègre une vision romantique de cet espace, dans la phs pure traditior 

artistique britannique de l'époque. Les illustrations réalisées par l'ingénieur royal Philip Johr 

Bainbrigge et par le fonctionnaire coIonial John Jeremiah Bigsby s'inscrivent dans cet esprit. Lr 
mythe intègre kgalement une vision politique et sociale des campagnes qui puise ses racines dam 

la définition d'une identité canadienne-française de la part des deux groupes ethnique5 

principaux du Bas-Canada Ici également, les représentations des fonctionnaires britanniques en 

témoignent, en plus de celle d'un artiste canadien-français, Joseph Légaré. EIles seront non 

seulement à l'origine d'une réputation de channe et de pureté du paysage régional, mais elles 

seront également partie prenante de la définition de l'identité ~ a n a d i e ~ e - f i a n ~ a i ~ e  du XIXe 

siécle, définie en fonction de ses racines françaises et de sa vocation agricole. Nous verrons que 

cette définition puise au coeur des mythes fondateurs des deux groupes ethniques. Ces uois 

auteurs ont été retenus pour cette analyse en raison de l'abondance de leur production artistique, 

de leur représentativité en tant que groupe social impliqué dans la représentation du paysage 

canadien, la diffusion de leurs oeuvres (particulièrement dans les cas de Bigsby et E g d )  el 

l'accessibilité de celles-ci à travers les fonds d'archives et les musées. 

Les relations établies entre la population et son territoire, son mode de reproduction et les 

difficultés économiques qu'elle doit affronter à partir du premier tiers du XIXe siècle sont loin 

des préoccupations des observateurs étrangers au paysage. Ceux-ci y transposent plutôt leur 

propre référentiel, ceux d'un bourgeois urbain (d'origine britannique ou canadienne-française) 

qui observe une petite communauté d e  éloignée des grands centres. C'est le regard de 

l'étranger, qui projette ses mythes, ses préjugés, son idéologie et ses utopies sur un paysage. 

Ce chapitre présente l'essence du discours esthétique sur Charlevoix au milieu du XIXe siècle. 

Le chapitre est divisé en trois parties. Les deux premières sont consacrées aux deux influences 

majeures observables dans les représentations du paysage charlevoisien de l'époque: le 

Romantisme et le Libéralisme canadien-français. La dernière partie présente le paysage mythique 

qui résulte de ces représentations. 

5.1 Le Romantisme dans le Davsage charlevoisien 

Les historiens de l'art situent l'émergence du Romantisme en Europe à la décemie 1790. 

Il se développe cependant lentement à travers les bouleversements de I'époque. Les 

mouvements révolutionnaires et leur aspiration au recommencement et à la liberté individuelle 



stimdent un renouveau de la pensée et une valorisation des sentiments extrêmes: «On vo 

s'affirmer [depuis Ie XVIIIe siècle] des aspirations communes A tous les peuples, une tendance 

repenser les choses en partant de leur réalité, un goût pour les actions violentes, pour le 

sentiments excessifs, un dQir d'échapper à tout ce qui peut paraî î  pdmddité, A tout ce qi 

s'enferme dans les conventions classiques.»M1 Les nombreuses remises en question de cm 
époque, aux plans politique, économique et social donnent lieu à des conflits et à des luttes dm 

les sociétés. C'est dans ce contexte qu'émerge le mouvement artistique Romantique, qui n'e! 

que l'un des mouvements qui naissent à cette époque de recherche philosophique profonde de 

sociétés occidentales. 

Son principe fondamental est de «renouveler l'art par le respect de la réalité, calme O 

exaltée.»= Ses débuts officiels et sa primauté dans la peinture sont datés selon Cogniat de 18 1 ,  

en France, cette année étant celle de l'Exposition du Radeau de la Méduse au Salon de Pari: 

L'art du paysage est alors l'objet d'un renouveau d'intérêt et d'un changement important dans s 

pratique. Ce sont les paysagistes britanniques qui inspirent l'esprit romantique des paysages e. 

Europe à partir de 1824, suite à leur exposition à Paris. Leurs représentations sont caractérisée 

par un important souci de réalité et une plus grande intimité avec la nature. II est possible d 

constater cette nouvelle vision dès l'époque du Picturesque. On y perçoit une douce émotior 

réservée et attendrie. John Constable est placé en tête du groupe, suivi de John Crome, Cotrna 

et Girtin. Ces artistes, par leur souci de réalité, privilégient les études faites sur le motif. C'e: 

pourquoi l'aquarelle devient le médium privilégié de l'art du paysage, en raison de son utilisatio 

facile sur le terrain. 

5.1.1 Un paysage idéalisé 

Nous identifions la présence de ces traits dans les représentations du paysag 

charlevoisien à partir de la décennie 1840. Les représentations de la période 184 1 - 1858 son 

centrées sur une idéalisation des établissements humains dont l'apparence est beaucoup plu 

pittoresque qu'à la période precédente. On s'attache toujours à représenter des panorama 

intégrant à la fois la nature sauvage et Les établissements humains de la région. La place dl 

village, du manoir seigneurid et surtout de l'église augmentent considérablement dans le 

représentations de cette époque, et ce au détriment des éléments relatifs à l'agriculture et au 

364 Cogniar. R., (1966): J.e Romantisme. Éditions Rencontre Lausanne, p. 40. 
305 Ibid., p. 66. 



infrastructures de transport. Ce changement est visible non seulement dans l'analyse du contenu 

des oeuvres de cete &que' (graphique 5.1), mais également par la place qu'occupent ces 

é1éments dans la composition des oeuvres et dans I'expressivité des imagesM7. Les vues sont 

centrées sur le v ihge  dans 5 des 11 aquarelles dont nous disposons. L'église occupe le centre 

de 4 de ces 5 images. Elles sont également plus fréquemment agrémentées de figurines, qui 

viennent ajouter au pittoresque de l'ensemble, ou illustrer de façon plus précise les fonctions 

présentes dans le paysage. Les traits qui émergent du paysage sont le côté sauvage, isolé, 

primitif même de celui-ci, où perce une pointe d'exotisme et de spiritualité profonde (figure 5.1). 

Li s'en dégage également une unité et une harmonie des formes et des fonctions. Ces 

représentations touchent l'essence même des arts romantiques. La vision du colonisateur vient 

également influencer ces représentations et accentue son aspect isolé et immobile. 

Graphique S. 1 
Themes priviligiés par les aquarellistes britanniques du début 

et du milieu du XIXe siècle 

P 

l Paysage pimuresque - 
a a Paysage romantique 

Source: Base Iconogaphie. Labotaroire de géugraphic historiquclCIEQ 

D'une manière globale, les artistes semblent accorder une plus grande importance aux 

signes datifs 5 l'habitat et 2 la vie sociale visibles dans le paysage. Ces thèmes sont iIlustrés 

par la présence de l'église, du village, du manoir seigneurial et des habitations en gtnéral. Par 
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Nous disposons de 1 1  gravures, dessions et aquarelles et d'un récit de voyage pour la période 1841 à 1858. 
Notons que i'iconographie de la période Picniresque dans Charlevoix compte 12 images totalisant 69 

descripteurs et que la période Romantique compte 11 images totalisant 82 descripteurs. 



contre, les signes relatifs à l'agriculture chutent de façon marquée. De nouveaux thèmes 

négligés auparavant et typiques de l'esthétique romantique apparaissent. Il s'agit des 

amérindiens et de la pêche. Par contre, les signes illustrant la vie de relation et les fonctions 

industrielles (les moulins et les infrastructures de transport) disparaissent presque complètement. 

Seule la navigation devient plus populaire. Celle-ci est cependant représentée de manière 
foiklorique. Les signes relatifs à la nature sauvage de la région demeurent tout aussi populaires 

à la période romantique. Ceux-ci constituent un thème privilégié par ce mouvement. 

Au niveau de l'expression, c'est le côté paisible du mode de vie régional qui est 

représenté. La vie se déroule B l'ombre du clocher paroissial et du manoir du seigneur. Ces 

éléments sont les plus largement employés pour définir l'identité des canadiens-français de la 

part des britanniques au milieu du XMe siècle'. Ils sont rtcupérés dans la définition de la 

nation par les canadiens-français eux-mêmes, dans une volonté de se différencier d'une manière 

culturelle de la minorité anglophone. On perçoit également dans ces représentations une volonté 

d'exprimer l'unité entre l'homme et la nature à la manière des arts romantiques tels 

qu'expérimentés par George Hériot, dont le style se voulait déjà précurseur du mouvement 

Romantique. Ces images different de celles présentées à la première période par l'âme dont on 

investit ce paysage, par l'omniprésence de l'église au coeur de l'agglomération villageoise et Ia 

proximité du manoir seigneurial. Ces vues, tout comme celles des périodes précédentes 

toutefois, sont très statiques et semblent traduire une vision immuable du paysage. La 

population locale, qui est absente des representations picturales, est l'objet de plusieurs 

commentaires de Ia part de John Jererniah Bigsby dans son volume publié en 1850. La 

perception de Bigsby des habitants est très ethnocentrique et le portrait qu'il en dresse est peu 

flatteur. II les juge primitifs et ignorants, mais leur spiritualité compense toutefois pour leur 

rudesse et leur saleté. II réunit en fait les préjugés en vigueur à l'époque à l'égard des Canadiens 

français, mais surtout ceux en vigueur contre les habitants des campagnes, qu'ils soient 

canadiens-français ou britanniques. 

341 Voir Dumont. 1993, pp. 121-151. 



5.1.2 L'influence du Groupe de 1838 

Un nouveau groupe d'aquareUistes militaires arrive dans la colonie dans le sillage du 

rapport Durham afin de rétablir l'ordre à la suite des troubles de 1837. Ils ont été nommés par 

Mary Allodi le Groupe de 18381W. Au moins deux d'entre eux, Philip John Bainbngge et Henry 

James Warre, ont réalisé des aquarelles dans Charlevoix. Ces aquarellistes, membres de la 

tradition topographique, sont préoccupés par une représentation fid&le des sites observés. Ils ne 

renoncent toutefois pas à une idhlisation du paysage. Certains topographes, comme William 
Henry Bartlett, avouent ne pas hésiter à embellir la nature. D'autres cependant, tel James 

Pattison Cockburn, se disent fidèle à la réalité: «Le pittoresque [...] ne consistait pas à 

transformer ce qu'il voyait mais était inhérent à ce qu'iI voyait. II dépendait de l'originalité 

intrinsèque du paysage et du point d'observation choisi par 1'a.tiste.u" Ces éléments révèlent la 

place laissée à l'émotion dans les représentations de ces artistes «topographes» et l'influence de 

certaines théories de la représentation du paysage comme celle de John Ruskin. 

Cette part d'émotion est cependant inégale selon le type de paysage. Des études réalisées 

sur l'oeuvre de James Pattison Cockbum affirment que les vues urbaines sont en général plus 

près de la réalité en raison de I'aspect des éléments composant Ies rues et I'architecture. Par 

contre, dans les paysages ruraux, l'artiste tente d'en û-aduire le côté pittoresque. Ceci exige 

«une nature agencée et épurée de ses éléments les plus disgracieux; par le choix des motifs 

pittoresques et leur insertion dans un site composé.u3" Une telie composition induit donc une 

modification du paysage original. ii est donc faux d'affîrmer que la formation militaire de ces 

artistes les prévient d'une idéalisation du paysage. Ces artistes étaient égaiement en contact avec 

la tradition artistique de l'art du paysage européen v6hiculée par certaines oeuvres et des 

publications comme celles de ~ i l ~ i n ~ .  Ils sont sûrement l'affût de la nouvelle idéologie 

esthktique qui apparaît en Europe à la première moitié du XIXe siècle: le Romantisme. 

169 Allodi, M., (1974): -na watercolours and drawinrrs in the Rovd Onfatio Museum. Musée Royal de 
I'Ontairo, Toronto. 
170 Prioul. D., (1993): Jose~h Lénark. m. Thèse Ph.D., Facultt des Lettres, Université Laval. Québec, 
vol. 1 ,  pp. 89-90. 
171 ibid., p. 90. 
172 Voir chapitre 2. 



5.1.3 L'esthétique theocentrique de John Ruskin 

Le Romantisme est à la base de la nouvelle théorie esthétique du paysage développée par 

John Ruskin dans la décennie 1830. Ruskin manifeste un intérêt pour le paysage en tant que 

sujet arristique et comme un moyen d'éducation et d'élévation de Celui-ci privilégie une 

approche phénoménologique du paysage par I'observation et l'expérience directe de la nature. 

La compréhension du paysage doit résulter de cette exmence vécue plutôt que d'une 

compréhension scientifique de l'objetn4. L'influence de la religion évangéliste protestante et de 

ses écritures l'ont inclin6 A prêter une signification symbolique profonde aux paysages, qui 

témoigne ultimement de la véritt? divine qui se manifeste à travers la création. Le mouvement 
375 qu'il a initié fut qualifié «d'esthétique théocentrique» , 

Sa théorie de l'observation du paysage comporte deux étapes. D'abord l'observation 

attentive des formes individuelIes à travers le dessin et la peinture. L'objectif de Ruskin était de 

rendre dans leur détails les formes topographiques constituant le paysage naturel et les éléments 

humains. Ces formes sont uniques pour chaque élément et tendent vers une forme idéale. 

L'idéal est donc déjà inscrit dans le paysage et ne doit pas être une création de l'esprit humain3". 

La deuxième étape réside dans l'unification des éléments individuels observés attentivement. 

Cette association des formes est entendue dans deux sens, d'abord celui de l'intégration des 

formes individuelles idéales, qui révèle la bonté divine qui s'exprime dans cette diversité. Le 
deuxième sens est celui d'une association plus générale des éléments qui produisent un paysage 

unique résultant de la compréhension profonde des relations entre la géologie, le climat et les 

processus biophysiques. Ainsi le paysage devient la personnification de la révélation divine, de 

l'harmonie de Dieu que l'homme se doit de prendre en exemple. iIs devient également possible 

de diffirencier des groupes de paysages, selon les éléments qui le c~nstituent'~. Il étend cette 

théorie aux éléments architecturaux du paysage. L'architecture doit être conforme par son style 

et ses formes au milieu physique environnant. Il désire en fait en amver à définir les 

caractéristiques distinctives de l'architecture des nations, adaptées à la fois au milieu naturel et au 

- - 

373 Cosgrove, D. E., (1979): "John Ruskin and the geographical imagination." -cal: Review, no. 69. p. 
59. 
174 ibid., p. 45. 
171 Ibid.. p. 46. 
376 Ibid.. pp- 53-54. 
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climat du pays. mais également en rapport avec le caractère profond de cette sociétén'. Il divisc 

alors les paysages naturels anglais en quatre categories, selon la combinaison de la topographir 

et des couleurs, auxqueIIes il assigne les styles architecturaux les mieux adaptés. Ultimement 

Ruskin cherche à mettre en valeur à travers te paysage le «genre de vies de ses occupants. Dan! 

la cdture paysanne, le genre de vie est, selon Ruskin, centré autour de la foi religieuse3m. 

5.1.4 La campagne bas-canadienne pittoresque de Philip John Bainbrigge 

Une sélection des éléments composant Ie paysage est visible dans l'oeuvre de Bainbrigge 

dans Charlevoix. l'Ingénieur royal Philip John Bainbrigge (18 17- 188 1) est posté au Canada er 

1836 et il est reconnu pour ses illustrations des résultats de la Rébellion au Bas-Canada en 1837- 

38. Il est par la suite empIoyé à des travaux de reconnaissance spéciale qui l'amèneront 2 

voyager à travers les colonies, afin de faire des recommandations quant aux besoins en mesure: 

défensives et en forüfications. Il a réalisé de nombreuses aquarelles à travers le Canada. 

A la manière de Cockbum, Bartlett et Warre, la sche  de campagne de Bainbrigge (figure 

5.1) est rendue de façon très romantique. Ce n'est toutefois pas dans l'habitude de ce militah 

dont la plupart des aquarelles réalisées au Quebec sont nettement plus topographiques3m. Celie 

réalisée à Baie-Saint-Paul en 1841 se démarque du reste de son oeuvre, tant par le sujet trait€ 

que par Ia recherche expressionnelle profonde qui s'en dégage. Une analyse de contenu réalisée 

à partir des oeuvres de Bainbrigge au Bas-Canada (graphique 5.2) révèle une nem 

prédominance des grands éléments structuraux du paysage (agricuhre, ville, village, voies dt 

transport) ainsi que les fonctions économiques liées principalement à la ville (industrie 

échanges, transpore fluvid). Ce sont les paysages humanisés de même que les différente: 

activités qui s'y déroulent qui font l'objet de ses aquarelles. Il agrémente parfois ses vues dt 

hèmes décoratifs privilégiés par l'art du paysage de l'époque, comme les amérindiens, la pêche 

les ruines et iine forte récurrence de l'hydrographie. 

311 Iùid. p. 47. 
119 %id., p. 51. 
110 Nous disposons en tout de 48 aquarelles de cet artiste réalisées au Bas-Canada au corus de la période 1836- 1841 
Ces images représentent principaiement des panoramas des environs des villes de Québec et Mont~éal. souvenr de: 
vues classiques prises du fleuve. Il y a également des paysages urbains, des ouvrages défensifs, mais aussi des 
villages et quelques campagnes des environs de Québec et de la vallée du Richelieu. Elles regroupent 275 
descriptem. 



À Baie-Saint-Paul cependant, le sujet principal de Bainbrigge est une petite ferme 

traditionnelle (figure 5.1). On y aperçoit la maison à l'architecture canadienne-française typique 

de l'époque, percée de nombreuses fenêtres, avec son toit en larmier et sa cheminée centraie. 

Une véranda s'étend le long de la façade. Son environnement immédiat est circonscrit par le 

clocher de l'église à gauche et un four à pain à droite. La maison et l'environnement qui 

l'entoure suggèrent une certaine rusticité en même temps que le confort. Bainbrigge a sans 

aucun doute voulu représenter une ferme typique du mode de vie régional. Le fleuve sur lequel 

glissent deux goélettes et les montagnes immenses qui encadrent cette vue lui conferent une 

impression de calme et de quiétude. Un rayon de soleil illuminant l'avant-scène y ajoute une 

touche de spiritualité. Bainbrigge utilise une palette de couleurs chaudes, des rouges, des 

oranges et des jaunes qui viennent donner une impression de chaleur 2 la ferme et à l'église, en 

opposition avec des bleus sombres et du noir utilisés pour depeindre la forêt et les montagnes. 

Il crée ainsi deux ensembles contrastés. Les éléments sont également spatialement circonscrits à 

l'intérieur de plans horizontaux: le milieu humain occupe une faible partie de l'image dans le 

coin inférieur gauche, l'immensité sauvage environnante couvre le reste de la moitié inférieure 

de l'image, séparée de la ferme et de l'église par le champs clôturé. La forêt et la montagne sont 

divisés par le fleuve au calme plat, la route de pénétration à l'intérieur de cette nature sauvage. 

Finalement l'espace occupé par le ciel témoigne de la volonté de l'artiste de conférer un aura 

spirituel à son paysage. 

L'image est marquée par une dichotomie: homme-spiritualité et nature-hostilité. Ces 

deux caractères s'intègrent toutefois dans le paysage par leur proximité dans l'espace. On y 
remarque également une attention particulière accordée à l'habitat et une association étroite 

établie entre l'habitation et l'église, renforcée par I'illurninauon du soleil. Bainbrigge caractérise 

le paysage de Baie-Saint-Paul par la spiritualité qui se dégage du mode de vie rural de sa 

population. 



Graphique 5.2 
Thèmes privilégiés par l'iconographie de Philip John Bainbrigge. 

Bas-Canada, 1836 à 1841. 

Les principaux symboles mis en évidence par Bainbrigge sont à peu près les mêmes que 

ceux illustrés par ses contemporains dans ~harlevoix~':  l'agriculture traditionnelle, la foi et le 

caractère sauvage et paisible du milieu environnant. Ce wactere paisible et immobile du mode 

de vie inscrit dans le paysage est clairement mis en évidence à travers la composition de l'image 

et les symboles picturaux qu'il emploie. Ces symboles sont Ie clocher de l'église en arrière- 

plan, les rayons de soleil qui baignent l'avant-scène et qui viennent conférer à la scène un aura 

mystique supplémentaire. ie fleuve calme illustre égaiement cette impression d'immobilisme. 

Cette image révèle l'influence du mouvement Romantique européen sur l'art de Bainbrigge et la 

recherche esthétique particulière qui en résulte. Nous pouvons percevoir dans cette recherche 

plusieurs influences, à la fois esthétiques et idéologiques. Bainbrigge est marqué par la tradition 

dite «topographique» dans l'art du paysage européen. C'est là que repose son souci 

d'exactitude des formes et des distances, particulièrement important pour un ingénieur militaire. 

111 
il s'agit d'un autre officier britannique, empIoy6 h des tâches similaires it Bainbrigge, James Henry Warre; 

l'artiste professionnel d'origine irlandaise Ctabli à Montréal James Duncan, Jane Dumford, fiIle du Lieutenant- 



C h  perçoit égaiement dans la composition de I'oeuvre I'infIuence du style Picmesque qui 

apparaiAt en Angletene à la fm du XVme siècle, initié par le Révérend Wiam Gilpin. Ce 

mouvement privilégie une mise en évidence du caractère rude, hauché et sauvage des paysages 

(chapitre 2). Les vues intégrant à la fois des montagnes, des plaines et des cours d'eau sont 

alors très populaires. Au plan technique, rappelons que cette Worie esthktique utilise des règles 

élaborées par les peintres classiques. ïi s'agit notamment des jeu d'ombre et de lumière, 

l'utilisation de coulisses formées d'arbres ou d'autres déments naturels, le repoussoir, et ia 

séparation de la vue en trois plans afin de donner un profondeur au tableau. L'aquarelle de 

Bainbrigge intègre ces techniques afin de structurer le paysage. 

Figure 5.1 : Bainbrigge, Philip John: Baie-Saint-Paul, 1841. ANC, Ottawa, C- 1 1 833. 

On perçoit également l'influence de Ruskin dans la composition de l'oeuvre. L'attention 

donnée par Bainbrigge à l'architecture canadienne-française B travers la maison, son association 

étroite à l'église et le caractère majestueux de la nature qui entoure la scène traduisent ce souci de 

caractériser le agenre de vie» dans Charlevoix. Ils traduisent &galement un souci d'unité et de 

Gtnéral Elias Walker Dumford et du médecin et geologue John Jeremiah Bigsby dont I'oeuvre dans Charlevoix esr 
présentée h la partie suivante. 



perfection divine à travers un milieu naturel très diversifié, caractérisé par une grande 

hétérogénéité des formes et des matériaux. En plus d'une esthétique Romantique, Bainbrigge 

semble rechercher l'essence de Ia cuIture canadienne-française. Il définit cette culture d'abord 

par la religion, illustrée à travers le clocher d'église qui surplombe la maison, ainsi que par le 

rayon de soleil. Le second dlément qu'il représente est l'architecture. L'agriculture suit, dans 

l'espace à droite de l'habitation. Le champs agricole marque une division entre I'espace 

humanisé et le milieu sauvage environnant. Ce champs semble toutefois pauvre en étendue et en 

mise en valeur. 11 semble destiné à im usage exclusivement domestique. Ces deux traits 

reviennent souvent dans la définition de Ia collectivité canadienne-française de la part des 

conquérants britanniques pendmt la première moitié du XlXe siècle. Un an après le rapport 

Durham, le mode de vie de la majorité ~anadk~e- f rança i~e  au Bas-Canada est défini par sa base 

rurale et agricole, la religion catholique et son faible niveau d'éducation. Durham souligne 

également la piètre performance économique des canadiens-français, tant en agriculture qu'en 

industrie et leur peu d'esprit d'innovation: d i s  sont restés une société vieillie et retardataire dans 

un monde neuf et progressif.~~8' Cette phrase synthétise la représentation très opposée des deux 

sociétés de la part des britanniques, en fonction de leur modernité. 

Cette vision d'un mode de vie ancestral et primitif des canadiens-français transparaît dans 

l'aquarelle de Bainbrigge. Elle est populaire parmi les bourgeois britanniques de l'époque. Elle 

est également liée au mythe agrîculturiste qui tire ses origines du géorgisme du XVDe siècle. 

Cette idéologie affirmait la base d'abord mrale et agricole de l'Angleterre, d'où la nation tirait ses 

qualités morales et la source de sa puissance économique383. Le mythe agiculturiste est récupéré 

par le mouvement Romantique qui &@t violemment contre l'urbanisation rapide des sociétés 

occidentales sous I'impulsion de I'industne capitaliste. La nouvelle classe urbaine et industrielle 

est saisie de nostaigie et d'admiration pour la pureté morale et physique des espaces ruraux. Ils 

sont perçus comme un paradis perdu, opposé à la pollution et à la déshumanisation croissante 

des nouvelles viiles industrielles. C'est pourquoi, sous I'impulsion de philosophes et de 

théoriciens comme Ruskin, les bourgeois se mettent à rechercher des espaces ruraux éloignés de 

la ville et de ses désordres afin de goûter non seulement les paysages, mais également l'essence 

de la nation qui l'occupe. 

161 Dumont, 1993, p. 124. Cité du rappon Durham. 
181 Rosenthal, M., (1982): British Landscaw Painmg . . . CornelWhaidon Books, Corne11 University Press. Ithaca. 
New York. 



C'est le cadre général dans lequel s'insère l'aquarelle de Bainbrigge dans Charlevoix, où 

s'mie à la fois les théories esthétiques, le mythe et l'idéologie afin de présenter une vision idéale 

du paysage à Baie-Saint-Paui, exemple de la grandeur du paysage de la vaiiée du Saint-Laurent, 

et du mode de vie ancesrrai des canadiens-français. S'y entremêlent le côté primitif et immobile 

de la culture canadienne-française, dont la société est perçue comme renfermée sur elle-même 

autour de l'église paroissiale. On y retrouve également la simplicité, le charme rustique et 

bucolique de la vie à la campagne tel que représentée par le Romantisme. 

5.1.5 John Jererniah Bigsby 

John Jererniah Bigsby est un fonctionnaire colonial qui remplit pendant son séjour au 

Canada des missions d'exploration géologique à travers le Bas-Canada et la région des Grands 

Lacs'". Il participe également au tracé de la fiontière du Canada et des États-unis. Il tient un 

journal de voyage et réalise des croquis à travers l'Ontario, le Québec et la région du sud de la 
baie d'Hudson. Il publie le compte rendu de ses voyages à Londres en 1850 dans un ouvrage 

en deux volumes, intitulé The Shoe and C'anoe3". 

5.1 S. 1 The shoe and came or pictures of travel through the Canadas 

Dans I'introduction de son volume, Bigsby expose clairement son intention: Son objectif 

est de présenter un portrait des lieux visités et du mode de vie des gens qu'il rencontre. Pour 

chacun des lieux visités, les sujets qui retiennent son attention sont: l'émigration, la politique 

coloniale, les missions chrétiennes, les activités de la Commission de la Frontière, de la 

compagnie de la baie d'Hudson ainsi que la collecte d'informations concernant la topographie de 

l'endroit visité"'. Le volume de Bigsby se veut à la fois un recueil d'informations concernant le 

développement social et économique des colonies britanniques ainsi qu'un ouvrage destiné à 

mettre en valeur la beauté et la pureté des paysages canadiens. il présente une vision très 

idéalisée du Canada, à travers la grandeur et la majesté du paysage et l'abondance de ses 

ressources naturelles. il met également en évidence l'urgence de coloniser les vastes étendues de 

terres disponibles au Canada. 

114 Voir le  chapitre 2. 
JI5 Bigsby, John J., ( 1  850): me Shoe and Canoe or oictures of travel in the C m .  Vol. 1, Paladin Press. pp. 
186-241. 
386 Ibid., p. vi. 



«My humble but earnest wish is (and most disinterestedly) to show my 
feUow-countrymen that Western Canada in particu1a.r is a pleasant land; that it 
presents a variety of enjoyments - sport to the sportsman, inspiration to the 
poet, exciternent to the brave, and health to the &kate; while, at the same 
Ume, it offers unfailing abundance to the destitute, and a haven to the 
horneless ... 1 beg to recornmend and urge a large planned emigration, under 
the auspices, though not altogether at the expense, of Government.» 317 

L'air pur et I'eau cristalline de la région des Grands Lacs sont pour lui le refuge tout indiqué 

contre la misère et les crimes de la ville'. Il dépeint dans son volume ce qu'il définit comme 

certains aspects f i e s  de la coIonie (son milieu naturel et le mode de vie de sa population) à 

travers une chronique fidèle des incidents du voyage, des fait. et des sentiments qu'il éprouve en 

certaines occasions. Quant à son style littéraire, il le définit ainsi: «The cheerful get-dong style 

which 1 desire to adopt is now achowledged to be the m e  descriptive.rm Bigsby emprunte le 

style littéraire scientifique privilégié au XMe siècle: la description de faits et d'événements sous 

une forme narrative. Le styIe du récit de voyage s'inscrit nettement dans la tradition Romantique 

par la place allouée aux anecdotes, aux rencontres et aux sentiments de Bigsby face au paysage. 

L'une des caractéristiques du Romantisme émergent du milieu du XIXe siècle est justement de 

donner vie au quotidien, aux gens ordinaires et à leur espace, ainsi qu'à l'individu: ses idées, ses 

convictions et ses ~entiments'~. Le volume de Bigsby est truffé de jugements, d'impressions et 

de préjugés. Ces jugements reflètent une mentalité de classe et d'ethnie et en cela ce volume est 

révélateur d'une certaine représentation de la société canadienne-française du XIXe siècle par les 

membres de la haute société britannique. L'analyse qui suit, centrée sur la description de Bigsby 

du paysage charlevoisien, est riche en éléments de cette représentation. 

5.1.5.2 Charlevoix en tant que représentation de la société rurale bas-canadienne 

La description du paysage charlevoisien s'étale sur 43 pages et est illustrée par 5 

lithographies, dont l'une d'elles est placée en page frontispice du volume". Signalons 

également que les illustrations du paysage charlevoisien constituent 5 des 8 gravures que compte 

le volume. Il présente égaiement une carte de la géologie de la vallée de saint-Étienne à la 

Malbaie. C'est plus que l'attention accordée à Québec et sa région qui occupe 36 pages ... et 

Montréal et sa région seulement 23 pages. ii semble donc que Bigsby ait trouvé dans 

3 n Ibid., p. vi-vii. 
JI1 Ibid., p. vii. 
II9 Ibid., p. x. 
190 Rosenthal. 1982, p. 74; Cogniat, 1966. pp. 42-44. 
391 11 s'agit de I'illustration Village of St. Paul. ANC, Ottawa, C-11696. 



CharIevoix une abondance de matériel permettant de mettre en valeur les paysages grandioses du 

Canada et le mode & vie pittoresque de ses habitants canadiens-français. Cette narration résulte 

des voyages effectués dans la région en 18 19 et en 1823. La représentation du paysage réalisée 

par Bigsby n'est donc pas contemporaine à la date de parution du volume. Sa narration du 
paysage comporte certaines affinités avec celles de Joseph Bouchette et George Hériot avant lui, 

notamment dans sa description du milieu naturel, qui comporte de nombreux détails quant au 

relief, à la géologie, au climat et à la végétation particulière des lieux visités. Il parle cependant 

très peu de l'économie régionale. Les seules activités économiques signaiée sont l'agriculture et 

la pêche. A Baie-Saint-Paul, il affirme que le commerce est insuffisant pour faire vivre une 

auberge ou un médecin" et que la visite d'étrangers est rare3=. 

La description des villages et des rangs est cependant beaucoup moins détaillée et précise 

que celle de Bouchette, et même de George Hériot, qui accordent une plus grande importance à 

l'économie et à l'aspect extérieur des femes et des villages. Ce fait s'explique par l'absence de 

sources rigoureuses dans le récit de Bigsby qui se réfère uniquement à ses observations et aux 

informations livrées par ses hôtes. Son obsemation du mode de vie et de la culture locale est 

cependant beaucoup plus fine que celle des deux auteurs précédents. Les descriptions du milieu 

physique de Bigsby sont souvent agrémentées d'une touche d'exotisme. Il s'attache notamment 

au caractère grandiose et poétique des paysages et à l'allure pittoresque des établissements: 

«the seignory of La Petite Rivière is a group of small farms in a break in the 
mountains, through which runs a gentle Stream. The scene, overhung by 
Cape Maillard, 2200 feet high, is rural and more than pretty. The level 
ground consisted principaily of hay-fields, and the people were busy 
gathering in their crop. White houses are dotted about; and far up the valley I 
espied a church-steeple. An Englishman is as seldom seen at this place 
almost as in Timbuctoo (in my time).» 394 

Cet exemple est typique des descriptions d'ensemble des établissements charlevoisiens effectués 

par Bigsby, dont les principaux commentaires sont liés à la présence d'une église, de fermes, de 

fonctions particulières comme la milice, de services, de magasins, de boutiques, etc.: «[à la 

Malbaie] The inhabitants ar wholly without school-education. There is no medical men, lawyer, 
395 or tavern-keeper, but two or three shoemakers, and five shopkeepers (I823).» Il exprime 

Y 2  
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cependant un vif intérêt pour Ie mode de vie de la population locale et ses conditions mi+térielles 

d'existence: 

<<(La Malbaie) The priest has the love and respect of his flock, although he 
does not permit dancing. The peasantry live hard, but are active, cheerful, 
and obliging. Mariages are early and prolific. [...] It is not uncornmon for 
aged people to give up their Little property to theu children, reserving a rent. 
[...] 1 saw a good deai of itch in the place; and now and then the sivvens, a 
very disgusting disease makes it appearance. They are a dirty race. Milk, 
black or brown bread, and soups, fom the staple diet of the people ail the 
year round; but in the months of August and September they iive rnuch upon 
bilberries, raspberries, and thin milk.»"" 

Quant à ses jugements sur la moralité et les manières des habitants, ses impressions et opinions 

laissent souvent transparaiaraitre son éducation et les valeurs de la société bourgeoise britannique de 

la première moitié du XIXe siècle. La vision de Bigsby de la spiritualité et du tempérament des 

habitants liés à leur mode de vie rural est par contre très idéalisée: 

«In St. Paul's Bay they are rather a good-looking race-spare, active, with a 
quick eye, both men and women. The French Canadian has lively affections, 
great excitability; his feelings play freely, and are aimost explosive. He is 
fond of money, shrewd in its acquirements, and retentive when he has 
it ... The Lower Canadian acquires land easily; and there is plenty of roorn for 
his children after him. The frugal and industrious man, who lives within ten 
or fifeen miles of a town, is rich in coin also, numerous as a rule. His 
market is remunerative ... His spiritual director is commonly his adviser- 
generai, and is taken from his own rank of Iife. St. Paul's Bay is so heaithy 
as not to require a medical man..although there are more than 3000 people in 
the vicinity.»"' 

La glorification du mode de vie traditionnel de cene petite communauté rurale et des vertus qu'il 

suscite est très évidente dans cette note. On y retrouve égaiement des éléments du mythe 

géorgique des campagne anglaises qui est intégré au discours romantique britannique du premier 

tiers du XIXe siècle. Bigsby exalte les vertus des paysans bas-canadiens à phsieurs reprises 

dans son récit. À ce discours ruraliste correspond égaiement chez les romantiques un discours 

anti-urbain marquC. Ce discours est présent non seulement chez les inteIlectuels britanniques, 

mais également chez les américains dont la vague débute avec Thomas Jefferson à la fin du 

XVIIIe siècle et se continue chez des écrivains et intellectuels comme Henry David Thoreau au 

XfXe siècle. Le discours romantique est marqué par son opposition à l'urbanisation croissante 

de l'Europe et de l'Amérique du Nord au XIXe siècle. La ville est perçue comme responsable 
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de la détérioration des moeurs. EUe est synonyme d'artificialité, d'immoralité et de 

superficialité. Elle est coniraire à l'idéal poétique de l'époque, cent& sur la contemplation de la 

nature en ce qu'elle a de plus sauvage et dans l'exaltation des vems du monde 

On retrouve une partie & ce discours chez Bigsby tant à travers le texte que les 

illustrations qui l'accompagnent. La nature et le milieu sauvage du Canada occupent en effet 

une grande place dans le texte, centré sur l'observation du relief, de la géologie, de la végétation 

et des accidents naturels particuliers. II avoue d'ailleurs à un moment être à la Malbaie a h  the 

murky air of an Arnerican wildernessa". il n'exprime cependant pas & dégoQt particulier pour 

les villes. il en parle cependant très peu et s'attache plus à son côté mondain et civil qu'à son 

paysage. il préfere nettement décrire Ies paysages sauvages de ses excursions en canot dans la 

région des Grands Lacs et de sa marche à trztvers la côte de Beaupré et le Littoral jusqu'à 

Charlevoix. Comme nous le verrons plus loin égaiement, le milieu sauvage occupe plus de 

30% du contenu des images de Bigsby réalisées dans Charlevoix. 

Un autre élément important présent dans la narration de Bigsby est l'influence de son 

éducation bourgeoise qui oriente également ses jugements de valeur sur les habitants de la 

région. La distinction de classe sociale est très importante. Les termes qu'il emploie pour 

décrire les gens rencontds sont: membres de la «cIasse plus élevée», «pure native» et 

«respectable famer». il s'attarde beaucoup plus longuement sur ses rencontres avec les 

membres des «classes plus élevées» de la région, notamment à travers la narration d'une soirée 

chez le représentant de Baie-Saint-Paul au parlement provincial, M. de Rouville Pothier. Il 

définit les Canadiens français des classes plus élevées comme étant ceux possédant une certaine 

éducation. ils sont souvent réfléchis et aiment les discussions politiques. Même s'ils possèdent 

peu de livres, et plusieurs de ceux qu'ils possèdent viennent de vieilles écoles, ils ont l'esprit 

agile. Ils passent la plus grande partie de leurs hivers ensemble à discuter de sujets divers". Le 
ton qu'il emploie cependant dans sa description est paternaliste et condescendant. Quant aux 

apure natives», il manifeste de nombreux préjugés à leur égard. Voici un extrait de sa 

description de son séjour chez les Brassard, où il passe quetques jours à la Malbaie: 

«Following my stout hostess and one or two stumpy Iaughing daughters, 1 
ascended into the cock-loft, where was rny bed for that nonce ... the more 
vehernendy as the dim light showed that the chocolate-coloured sheets had 

39: White, M. et L., (19771: The Intellectual Versus The City. From Thomas Jefferson to Frank Llovd Wright. 
Oxford University Press. New York, pp. 21-35. 
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never been washed since the days of Montcalm; and that Granny, on rising 
promptly to the call, was a most mummified mature, whose parchment skin 
reminded me of Ziska's when it headed a h m .  Yet 1 afterwards found that 
this extremely aged and decrepit wornan, weary of life perhaps, had no small 
share of feeling and intelligence; and as is usud, vastly to the credit of all 
semi-civilised or barbarous people, was kindly and respectfuily treated.~ rot 

Les termes employés par Bigsby démontrent clairement le rang inférieur qu'il assigne aux 

cultivateurs peu instruits. Il s'attarde à l'apparence sde des habitations et au caractère primitif 

de leur mode de vie. Il va même jusqu'à les comparer à des semi-civilisés et des barbares. Il 
termine cet épisode par le fait que, malgré leur saleté, il aime bien les «paysans» simples et 

aimables de La Malbaie. m the peasantry live hani, but are active, cheerful and ~ b l i ~ i n ~ . , , ~  Le 

regard paternaliste du britannique sur le colonisé est clairement exprimé dans ce commentaire, 

qui encore une fois revient souvent chez Bigsby, tant envers les paysans du Haut que du Bas- 

Canada. Nous pouvons encore une fois relier cette conception de la paysannerie robuste el 

besogneuse au mythe géorgique. 

5.1.5.3 Des identités nationales opposées définies en termes politiques 

Le dernier aspect que nous désirons souligner ici est la préoccupation de Bigsby pour la 

politique coloniale et les revendications constitutionnelles de la majorité canadienne-française. il 

retranscrit en entier sur 12 pages une conversation entre M. de Rouville Pothier, le représentanl 

de la Baie-Saint-Paul à la Chambre d'Assemblée, qualifié de modéré par Bigsby, et le docteur 

Wright, directeur du bureau de la médecine du Canada qu'accompagnait Bigsby. L'échange 

porte sur le débat concernant le gouvernement responsable et l'éventuelle indépendance du 

Canada. Bigsby loue à ce moment le goût de la discussion politique chez les canadiens-français 
403 

«of the better class, who have been more or less educated.~ Le but de Bigsby est de 

représenter le plus fidèlement possible l'opinion des Canadiens français de l'époque et de 

demontrer «How deeply and universally the Canadiens had at heart the great privilege of self- 

government. Most, if not al1 the great public grievances then existing, have since been removed 

( 1  849). They have self-government enough.rm À l'instar de la bourgeoisie britannique donc. 

Bigsby juge que l'octroi du gouvernement responsable résout les problèmes des canadiens- 

français. 

401 i'bid. pp. 225-226. 
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La discussion, qui prend place en 1823, est instiguée par Pothier. Celui-ci profite de la 

visite de membres du gouvernement britannique dm de plaider la cause de son partia' pour 

l'obtention du gouvernement responsable. Ses arguments sont orientés vers la nécessitk pour 

les canadiens-français de se gouverner eux-mêmes afin de mieux répondre aux besoins de leur 

société, Les fonctionnaires britanniques, selon Pothier, sont au mieux mal informés et au pire 

incompétents et malhonnêtes. Ils se soucient p u  du bien4tre des Canadiens françaisa. Wright 

est choqué de cette attaque et réplique que les Canadiens français, sous le couvert du 

gouvernement responsable, désirent en fait l'indépendance totale face à l'Angleterre. Celui-ci 

affirme que la colonie n'est pas en mesure de s'administrer par elle-même. Il souligne alors le 

peu d'education des classes populaires, et le peu de citoyens en mesure d'assumer les lourdes 

charges administratives d'une nation indépendante. Il mentionne également la faiblesse de 

l'économie canadienne-française. Bref, les Canadiens français ne sont pas prêts à se gouverner. 

«You are not ripe yet for self-government; when you are, 1 trust England will understand her 

duty, and part with you in an amicable s p i r b m  Pothier ne croit cependant pas que l'Empire 

accordera de son plein gré l'indépendance à quelque colonie que ce soit. ii cite alors l'exemple 

des États-unis. Le ton s'envenime alors que Wright souligne d'une façon paternaliste les 

bienfaits de l'empire britannique pour la société canadienne-française, tant au plan économique 

que politique, notamment pour la protection militaire du territoire, les tarifs commerciaux 

préférentiels, et le soutien économique de l'Empire. Ce passage révèle de façon explicite le 

discours de l'administration britannique sur la question d'une éventuelle indépendance de la 

nation canadienne-française: 

<<I made use of the word 'gratitude' just now. How beautiful was the 
kindness of the home Govemment shewn a few years ago in this remote spot! 
Your crops barely suffice for your population; you have scarcely any other 
ressources. At the time to which 1 allude, a deficient harvest brought you to 
the brink of a famine. Your sovereign supplied al1 your wants, and asked for 
no return. Perhaps your own (Pothier) hand drew up the petition for this aid. 
1 doubt whether the Canadas in a state of independance would have done so 
much, for the western people are not overfond of their French compatriots. 
The authorities of Washington, 900 miles from you, would not have sent you 
a dollar.»40' 

ros  M. Pothier est un réformiste modéré, membre du parti Canadien. 
4 O6 
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Le ton est paternaliste et loue lit générosité du gouvernement britannique face à Ia détresse d'un 

coin reculé de l'Empire, et son rôle de protecteur de la nationalité canadienne-Française. Il met 

également celle-ci en garde contre une éventuelle indépendance qui la laisserait sans protection 

aux inains de leurs voisins canadiens, ou américains dans le cas d'une annexion aux États-unis. 

Wright sous-entend tout au long de son discours que seul l'Empire britannique est en mesure de 

protéger la nation comme elle l'a fait avec magnanimité depuis la Conquête. II affirme également 

à plusieurs reprises l'incapacité économique et sociale de la nation à se gouverner elle-même. 

Nous retrouvons ici l'essence du discours britannique face aux revendications du parti 

Canadien à cette époque. C'est un discours qui tente de justifier l'ingérence et le contrôle des 

politiques coIonides par les britanniques, sous le couvert d'un paternalisme condescendant. La 

réplique de Pothier est la même que celle de son parti, à savoir la présence d'une nouvelle classe 

de jeunes professionnels prêts à assumer des postes dans l'administration coloniale d'où ils sont 

écartés par les règles du patronage britannique. Il fait égaiement allusion à la menace d'un appui 

des Canadiens français aux américains lors d'une invasion s'ils sont insatisfaits face à Ieur statut 

et à leur traitement dans l'Empire. À leur sortie de chez Pothier, Wright et Bigsby parlent de la 

possibilité d'une insurrection armée sous peu. Wright mentionne qu'il ne s'attendait pas à une 

telle attaque de la part d'un homme dont il n'avait jamais entendu parler à la Chambre 

d'Assemblée. 

«(Wright) It shews that there is not only discontent, but power, out of sight. 
The worst of it is, that there is much truth in what he says. Do you think they 
wiil ever try an open insurrection? Yes, sir, 1 said (Bigsby); the men who are 
planning it are known even now. Politicians and soldiers spring up in a new 
country before philosophers and poets. They have seventy thousand tainted 
militamen, and a hardy peasantry.» 409 

Ainsi Wright reconnaît la légitimité des revendications des Canadiens français, et exprime sa 

peur d'une insurrection armée, déjà perçue comme presque inévitable chez certains membres de 

l'administration britannique. Cette discussion révèle les tensions alors présentes entre les deux 

groupes ethniques de la province. Il est également surprenant que celles-ci se manifestent dans 

a n  des coins les plus reculés de l'Empire», selon les mots de Bigsby. Ce débat politique 

portant sur l'avenir de la nation canadienne-française qui prend place à Baie-Saint-Paul en 1823 
entre cependant en contradiction avec un des messages principaux du récit de Bigsby dans 

Charlevoix et les illustrations qu'il en donne. Ceux-ci sont axés sur l'isolement et le côté 

sauvage du paysage régional. L'implication de citoyens de la région comme Pothier dans le 



grand débat politique sur l'avenir de la nation dément l'idée d'isolat et de primitivisme de cette 

region. Nous avons également vu (chapitres 3 et 4) que d'autres faits soci&onomiques 

démentent cette représentation. Bien sûr, l'impiication dans les débats politiques est le fait des 

membres les plus instruits de la société. Mais il n'en reste pas moins qu'elle existe. De plus, 

ceux-ci s'affirme à cene époque comme les leaders & Ia société. 0s jouissent donc d'une 
certaine infiuence auprès de la population. 

5.1.5.4 L'iconographie de Bigsby 

John Jeremiah Bigsby a réalisé plusieurs croquis de la région de Charlevoix au cours de 

la période 18 19- 1823. Certaines indications de l'auteur nous portent cependant à mire qu'elIes 

ne nous sont pas toutes parvenues. il publie cinq images du paysage régional sous la forme de 

lithographies dans son volume The Shoe and Canoe. Ces images viennent compléter les 

commentaires de Bigsby sur sa représentation du milieu régional. Trois d'entre elles sont 

centrées sur les villages de La Malbaie et Baie-Saint-Paul (figure 5.2)' l'une d'entre elles illustre 

une partie des terrasses des Éboulements et la dernière a pour objet la vallée agricole le long de la 

rivière Malbaie. Ces représentations sont donc concentrées sur le milieu littoral et les plus 

grands centres villageois de la région. Bigsby ne traite pas de l'arrière-pays qui relève d'une 

dynamique socio-économique différente du littoral. 

Les éléments majeurs qui se dégagent de l'iconographie de ~ i ~ s b y " '  (graphique 5.3) 

sont le caractère sauvage du milieu et son relief accidenté (32'3% des éléments représentés), 

l'église catholique (12.9%). le fleuve (12,9%) et Ia navigation (9,68%). Ces illustrations, dont 

celle présentée ci-haut constitue un bon exemple, viennent appuyer les messages de sa 

description textuelle en suggérant un paysage relativement sauvage et isolé, dont le 

développement économique demeure rudimentaire et axé sur l'agriculture de subsistance. Dans 

la composition des oeuvres, Bigsby place l'église au centre de la vie sociale de la région. 

L'attention accordée au vilIage et aux détails architecturaux des habitations sont égaiement 

révélateurs de son intérêt pour le genre de vie de la population. Le réseau de communication est 

axé sur le fleuve comme le suggère la place que celui-ci occupe dans les représentations de 

Bigsby qui n'accorde aucune attention au réseau routier, pourtant bien développé dès 18 15. il 

est intéressant de noter par ailleurs que ces commentaires et ces illustrations sont le résultat de 

voyages réalisés plus de 25 ans plus tôt. Pourtant, ils se distinguent très peu des vues 

410 Signalons que nous avons déterminé la présence de 24 descripteurs dans les quatre images dont nous disposons 
pour la période 18 19-23 et de 31 pour les cinq images datées de 1850. 



contemporaines réaiisées par Warre et Bainbrigge qui soulignent à peu près les mêmes traits di 

paysage (voir graphique 5.1 ). 

Soulignons égaiement la différence dans le style et dans les éléments représentés dans 

ses croquis disponibles pour 18 19 et ses lithographies de 1850. Les croquis de 18 19 sont 

beaucoup pIus précis quant à la morphologie du paysage et l'état de développement de 

l'agriculture et de l'occupation des terres en général (graphique 5.3). Le paysage représenté en 

1850 rkpond beaucoup plus à un besoin d'exotisme et de romantisme destiné à embellir le récit 

de Bigsby qu'une représentation prkcise du paysage et des activités qui s'y inscrivent. 

Les repdsentations de Bigsby intègrent les techniques du Picturesque présentées à la 

première partie quant à la subdivision des plans, l'emploi de silhouettes et de repoussoirs (figure 

5.2). Nous y voyons &galement des éléments de la théorie du paysage de Ruskin par l'attention 

qu'il porte à ['architecture et aux éléments individuels composant l'image (les maisons, les 

arbres, Ies clôtures. etc.). 11 tente de fournir une vue unifiée, harmonieuse du paysage. Il place 



Graphique 5.3 
Thèmes privilégiés par J. J. Bigsby dans Charlevoix 

à la période 1819-1823 et en 1850. 

l'église au centre de toutes ses lithographies charlevoisiennes, comme si elle constituait le facreui 

premier d'unité à l'intérieur du paysage, autour duquel s'agencent les autres éléments (figure 

5.2). Tout comme Ruskin, il place la foi comme caractère premier du «genre de vie» de k 

campagne. À un niveau supérieur, ses représentations s'appuient sur les principaux uaia 
évoqués par les britanniques pour définir la société canadienne-française de la première moitiC 

du XD<e siècle: le caractère primitif des établissements ruraux, la religion catholique, le viIlage 

et le manoir seigneurial. Ces éléments sont réunis dans des vues romantiques du paysagc 

naturel grandiose et sauvage entourant les établissements humains centrés sur l'église. Le: 

lithographies de Bigsby réunissent les messages de base présents dans l'iconographie de cem 

période sur Chadevoix. 



5.1.5.5 Le récit charlevusien de Bigsby en tant que représentation de la société canadienne- 
française & la première moitié du XIXe siècle 

L'oeuvre littéraire de Bigsby s'annonce comme représentative de cet engouement pour 

les arts romantiques qui s'exprime en Europe à la première moitié du XIXe siècle et qui vont 

contribuer à faire de Charlevoix un paysage mytchique du Québec. Eiie intègre également le 

système de représentation utilisé par les britanniques afin de comprendre et de décrire la sociét4 

canadienne-française, ainsi que celui servant à décrire leur propre paysage et leur paysannerie. 

Ce système de représentation traduit la vision des bourgeois britanniques concernant le rôle et le 

statut des paysans. Il témoigne également de la supériorité économique, militaire et politique de 

l'Empire sur les colonies, et leur perception du peuple canadien-français et de sa culture. Tous 

ces éléments en viennent à former un système de représentatioi! complexe, à l'origine d'une 

vision très eurocentrique du paysage charlevoisien. 

5.2 L'utopie amiculturiste de Jose~h Légaré 

Joseph Légaré (1795-1855) of ie  une représentation crès différente du pa 

charlevoisien. Cette représentation prend la forme d'une huile sur toile datée entre 1830 et 1843 

et intinilée ~aie-.Sad- ad" (figure 5.3). On ne s'entend pas sur la date exacte de cette toile. 

Selon le dépôt du Séminaire de Québec, elle daterait d'environ 1830. Dans une thèse de doctorat 

récente, Didier ~rioul"' la date plutôt de 1842-43 en raison de son style par rapport à l'ensemble 

de l'oeuvre de paysage de Légaré. Cette toile a pour thème principal l'intérieur de la vallée de 

Baie-Saint-Paul. il s'agit de l'un des paysages les plus achevés de l'artiste. Elle illustre 
l'étendue de la campagne dont les champs s'étirent sur toute la largeur de la vallée et remontent 

sur le fianc des terrasses fluviales. Les champs s'étendent jusqu'à la limite du fleuve à 

l'horizon. Légaré accorde presque toute son attention au parcellaire de la vallée du Gouffre. Les 

lots perpendiculaires à la rivière et aux versants de la vailée sont délimités par des clôtures. 

Egaré marque également le front des terres au bas des versants en y plaçant de petites 

habitations. L'ne-aux-Coudres constitue la limite de ce panorama. Le relief est doux, composé 

de formes arrondies, notamment Ie long des versants. Seuls quelques bâtiments de ferme 

viennent interrompre l'ondulation de la plaine. On aperçoit au premier plan un bassin d'eau 

sombre où se reflètent les arbres et les bosquets. De petites collines apparaissent sur les coins 
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inférieurs de l'image. Ces derniers éléments agissent comme des repoussoirs servant à oriente 

le regard vers la plaine agricole. 

À un deuxième niveau, l'arrangement des formes de cette toile révèle une volonté d 

traduire un espace agricole organisé et relativement prospère. En témoignent notamment I'aspec 

propre et géométrique des lots et des fermes ainsi que l'étendue des terres en culture. Egar  
s'attache à l'aspect organisé, domestiqué et humanisé du paysage. L'orientation de Ia vue, ver 

le fleuve, traduit égaiement le caractère central accordé au fleuve comme principai moyen d 

communication dans la valIée du Saint-Laurent. 

Nous pouvons remarquer dans cette vision particulière du paysage diverses influences 

D'abord la présence d'une anaiogie avec les paysages panoramiques des peintres Hollandais di 

XVIIe siècle qui se manifeste dans le point de vue particulier de l'image, le discret repoussoir i 

gauche, la vaste perspective, le quadrillage des champs au plan médian et le reflet des arbres su 

la nappe d'eau au premier plan"'. B est possible que Ugaré ait eu accès A ce style par cenaine: 

gravures provenant d'Europe, mais Pnoul postule qu'il l'a probablement appris des travaux dt 

James Duncan qui a importé ce style d'Angleterre où il est alors très populaire414. Nous ) 

voyons également l'influence du Picturesque et de l'oeuvre des topographes britanniques dans 1i 

structure du tableau en trois plans séparés par des tonalités différentes (l'avant-plan très sombn 

notamment), l'utilisation des coulisses formés d'arbres emprunté aux peintres classiques et dan: 

l'aspect carré et net des bâtiments. 

Contrairement au contenu des paysages des topographes cependant, celui de Légaré 2 

pour thème exclusif la vallée agricole de Baie-Saint-Paul. Les représentants de I'Empirc 

britannique s'attardent plutôt à saisir dans Charlevoix la majesté des panoramas formés par le: 

montagnes et les hameaux pittoresques et romantiques qui s'étendent à leurs pieds 

L'agriculture y est représentée en tant que partie constituante du paysage, dominé par h 

grandeur des montagnes sauvages qui surplombent les basses ternes. Légaré accorde toute sor 

attention à la place occupée par l'agriculture ainsi qu'à la forme privilégiée d'occupation du sol 

qu'on retrouve dans les basses terres de la vailée du Saint-Laurent, le système seigneurial 

Celui-ci, en plus de constituer un mode d'occupation du sol, traduit également un type de 

rapport entre l'homme et la nature, un «genre de vie», celui relié à la pratique de l'agriculnue 

familiale. Voyons plus en détail les emprunts stylistiques de Légaré. 

4 1 3  Ibid., p. 106. 
"'Ibid. 



Figure 5.3: Légaré, Joseph: Baie-Saint-Paul, ca 1830. Musée de la civilisation, Dépôt du 
Séminaire de Québec, Québec, 1994.24989. Photographie de Pierre Soulard. 

5.2.1 Les paysages de Ugaré: Une vision nationale traduite à l'aide de références européennes 

La carrière artistique de Joseph Légaré est jugée intense et novatrice par les critiques d'art 

actuels41s. Porter souligne la différence entre l'oeuvre de Légaré et celle de ses contemporains 

canadiens-français comme Antoine Plamondon et Théophile Hamel. Le peinture de cette époque 

au Bas-Canada a pour objet principal les scènes religieuses et le portrait. La variété et l'audace 

de l'oeuvre de Légaré était très avant-gardiste. Cet avant-gardisme est attribué à l'aisance 

matérielle de Légaré, qui lui permettait de peindre les sujets de son choix sans se préoccuper 

réellement des ventes. Il peignait non seulement des paysages, mais également des tableaux 

religieux, des portraits et des scènes représentants des événements historiques, à coloration 

sociale ou politique. Une grande partie de son oeuvre fut d'ailleurs boudée, ses paysages 



notamment. Certains tableaux le furent en raison de leur style particulier, mais d'autres le furen 

en raison de ses positions politiques. Il connut ses plus grands succès avec la clientèlt 

étrangère. ii a également effectué plusieurs expositions. 11 obtiendra les deux premier prix i 

ll&vosition industrielle de Québec en 1854. 

Ii ouvre la première galerie d'art du pays en 1833 dans sa toute nouvelle maison de la rut 

Sainte-Angèle à Q u e k  où il expose sa collection. Les journaux de la ville louent alors (<SOI 

bon goût. sa persévérance et son patriotisme.>;" Ii agrandit cette galerie en 1838 en s'associan, 

à l'avocat Thomas Arniot. La collection de la nouvelle Galerie de Peinture & Québec était don 

constituée d'une centaine de tableaux appartenant pour la plupart à Légaré*". Elle accueille 

égaiement une école de dessin et de beaux-arts. La galerie est alors qualifiée de «temple des 

beaux-arts» en raison de la qualité de sa collection. Elle ferme cependant ses portes en 1840. 

Légaré fera par la suite la promotion d'une galerie nationale à Québec. Le projet n'obtiendra 

toutefois pas l'appui des dus municipaux. L'artiste continue à exposer sa collection dans une 

salle attenante à son domicile. À partir de 1852, il publie même un catalogue de sa collection (en 

anglais) et ouvre sa galerie gratuitement au public. Les citoyens de Q u e k  ignorent son 

exposition. Sa clientèle était principalement composée d'étrangers de passage, des britanniques 

en particuiie;'a. 

L'oeuvre de paysage de Légaré compte une soixantaine de tableaux réalisés entre 1827 et 

1855"~. Ii est le premier artiste paysagiste canadien. On retrouve diverses influences 

stylistiques dans son art du paysage. D'abord ceLie des tableaux religieux qu'il a réalisés au 

début de sa carrière. Pour Prioul, Ies premiers essais de Ugaré dans le domaine du paysage 

sont en continuité avec son oeuvre religieuse. Il imite dors les compositions de peintres 
religieux comme Rubens. Ses premiers paysages servent de toile de fond aux personnages qui 

apparaissent au premier planBP. Sa seconde influence lui vient de sa propre collection. Cette 

collection était formée d'abord des tableaux de la collection Desjardins, mais égaiement de 

tableaux et de gravures acquis lors de ventes annoncée dans les journaux comme le Québec 

Mercury par exempieu'. La plus grande influence que l'on perçoit dans l'oeuvre de iégaré est 
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celle de i'artiste italien Salvator Rosa. Ces t a b l e .  présentaient des paysages très ordonnés et 
idéalisés. Selon Prioul, c'est l'imitation qui caractérise l'oeuvre de paysage de Légaré. Celui-ci 

procédait par emprunts et parfois par imitation ou copie directe d'oeuvres auxquelles il avait 

accès. «Il ne fait que modeler ses propres mises en pages sur la vision de ceux qu'il estimait et 

qui eux pouvaient posséder quelque savoir théorique.P Ses emprunts sont donc nombreux. 

Ils relèvent à Ia fois du Picturesque élaboré par des artistes comme Wiiliarn Gilpin, Richard 

Payne Knight ou Sir Uvedale &ce, de peintres européens de l'époque comme William Turner, 

de classiques et de topographes comme Cockbum et les autres membres du Groupe de 1838~". 

On postule que Légaré a été orienté vers le style de Rosa par le topographe britannique 

James Pattison Cockbum avec qui il eut des contacts à partir de 1829 et qui était un admirateur 

de   os au'. Celui-ci ainsi que les autres artistes topographes britanniques de la première moitié 

du XIXe siècIe exercèrent une infiuence importante sur le style de Légaré. Prioul identifie en 

effet «d'étonnants paralIèles» entre l'oeuvre de iégaré et celle de Cockbum, Celui-ci aurait initié 

Légaré à la technique de la carnera lucida. Cette influence ne transparaît véritabIement que six 

ans après le départ de Cockbum. Elle prend la forme d'une vision ordonnée de la nature, 

«rectifiée mentalement afin de l'accorder à un idéal de composition et un travail d'atelier 

procédant par additions de beaux motifs pour augmenter le pittoresque du site naturel.? I1 

affiche une prédilection marquée pour les chutes, les rivières, les forêts, les maisons de 

campagne, certains paysages urbains et les vues pittoresques. 

Selon Ann Davis, LRgaré rejetait les critères européens en matière de paysage digne 

d'être représenté. Il se référait à sa propre conception de la campagne, liée à ses fortes 

convictions nationalistes. «For Légaré, the land, his environment, was important primarily as 

the location for contemporary social struggles, not merely a battieground but a symbol of the 

disputed possession, freedom.? Légaré voit dans les paysages qu'il traite le symbole de 

l'appartenance et de l'identité de la nation lié à sa forme particulière d'occupation du sol. Ce 

paysage est également le terrain de I'expression de la culture du groupe et de ses luttes 

politiques. Cette conception de l'espace est nourrie de l'expérience personnelle de Ugaré à 

4- 
"Prioul, 1993. p. 89. 

423 il s'agit notamment de Philip John Bainbrigge, Henry William Barnard, James Hope Wailace et de quelques 
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travers son engagement social. JI considère la peinture comme un outil social et politique, 

pouvant améliorer le sort de ses compatriotes. J. R. Porter le caractérise comme un individu 

épris de renouveau4n. En cela il embrasse l'idéologie de Ia petite bourgeoisie libérale de 
l'époque qui tente alors de construire une culture canadienne-française en référence à ses racines 

françaises et catholiques428. 

Une analyse sémiotique des paysages de Lkgad4" permet de c o n f i e r  la présence de ces 

nombreuses influences. On y retrouve en effet des toiles abordant des thématiques et traduisant 

des représentations épousant l'idéologie libérale de l'époque. On y retrouve également 

beaucoup d'imitations et de copies non seulement au niveau stylistique mais égaiement de sujets 

typiques de peintres topographes britanniques comme en fait foi la comparaison entre les 

éléments shiotiques de l'oeuvre québécoise de George Hériot avec celle de Joseph Légaré 

(graphique 5.4). Les symboles picturaux présents dans les toiIes québécoises de Légaré font 

référence dans des proportions presque égales à I'agriculture, au milieu urbain, aux paysages 

forestiers et montagneux ainsi qu'à l'hydrographie représentée par le fleuve et les rivières. Si 

l'on ajoute les chutes à l'hydrographie cependant, cet &ment devient le plus récurrent dans les 

tableaux de L k g d M .  La représentation de figurines humaines est également très fréquente 

(10.6%). Loin derrière se trouvent les symboles relatifs aux villages et à la navigation (43% 

chacun). aux infrastructures de transport et aux amérindiens (4.2%)"'. Ces éléments respectent 

à peu de chose près ceux recherchés par George Hériot. Tout comme lui, Légaré semble s'être 

livré à une certaine recherche expressive du paysage et de son unité à travers les principes du 

Picturesque, comme en témoignent ses nombreux tableaux illustrant des chutes et des paysages 

de type classique. Les ruines ont égaiement attiré l'attention de Légaré à l'intérieur de quatre 

tableaux représentant l'incendie des faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch à Québec en 1845. 

Ces caractéristiques de l'oeuvre de Légaré confirment la place des emprunts divers 

identifiés par Porter et Prioul. À travers ces emprunts stylistiques et thCrnatiques divers qui ont 

A-. Art Gallery of Hamilton, p. 7. 
411 Porter. 1978, p. 5. 
'" Voir Bouchard. 1993. 
41s Nous avons r€alisd une analyse de contenu à partir de 38 toiles représentant des paysages dalisds par Joseph 
Légaré. 
a30 Les symboles picturaux relatifs à I'agnculture représentent 13.2 96 des 189 symboles retenus. la ville 12,7 9%. 
la forêt et les montagnes 11.6 %, l'hydrographie 11,6 5% également. Si on y ajoute les chutes, l'hydrographie 
occupe 18 8 des symboles picturaux de Ugaré. 
431 Signalons toutefois que de nombreuses toiles de Légaré sont consacrées à des pomaits d'amdrindiens. Nous ne 



donné lieu à des paysages peu différents de ce= des topographes britanniquesu2, on retrouve 

dans certaines de ses toiles une vision particulière du paysage et & la vie sociale qui y es! 

présente. Ces tableaux relèvent d'une vision plus personnelle à l'artisg3. Cette conception di. 

paysage est nounie de l'idéologie nationaliste à coloration fortement libérale de I'kpoque 2 

laquelle Legaré adhère avec une conviction profonde. À la manière des idéologies dkfinitrices de 
la nation, l'art de Légaré est fortement imprégné d'emprunts européens. 

Graphique 5.4 
Thèmes privilégiés par George Hériot (1792-1812) 

et Joseph Légaré (1826-1854). BasCanada 

S E 2  
* - 

E E = =  - 3  g g e . s $ . $  = E $ z z  I .- 5 . = - s g g g ;  e g , , >  t 2 2 
E z $ g e f I E  = s z Z  c 3 g r g g I 5  = - r  - - - - a B = $ < E  f - - 2 m - " - - 

9 .. 
Thtmes - 

C - 

Source: Base de donntes Iconographie. Laboraroirc de gkographie historiqueICIEQ. 

Cette représentation de l'espace à saveur nationaliste à partir de références artistique! 

européennes est flagrante dans le tableau Baie-Saint-Paul. Légaré interprète ce milieu comme ur 

paysage rural et agricole, marqué par la présence de la petite agricuIture familiale organisée selor 

tes avons pas inclues dans nom échantillon qui concerne le paysage. 
41 2 . . Comme par exemple le tableau intitulé e t  de la Petite riviPre 
Saint-Charles vers 183L. Musée du Séminaire de Québec, Québec (Archives, Cartable 159-G, p. I l ) .  
413 9 .  

Les toiles Scène d Plections à Chatgu-Richer. vers 1851 et la Fête-Dieu B Nicolel vers 1832 par exemple. 



Ie système seigneurial. Cette activité domine la vie sociale et économique qui s'inscrit dans 11 

paysage. Les topographes britanniques considèrent plutôt ce territoire comme un espaci 

sauvage et picturesque. ils accordent une grande importance aux montagnes et à la forêt (voi 

graphique 5.1) alors que ces éliments sont absents de l'oeuvre de Légare. Le village es 

igalement absent de la toile dors que les topographes britanniques l'intègrent la plupart di 

temps à leurs vues, qui sont centrées sur Ia zone littorale de Baie-Saint-Paul. Celle de Légaré sc 

situe au centre de la vaiiée et regarde vers le fleuve, principale voie de communication dei 

habitants avec t'extérieur de Ia région. L'agriculture, dans les vues des topographes, es 

représentée comme une composante du paysage global qui ajoute au picturesque des scène: 

forrnkes d'une alternance de vdlées et de hautes montagnes dors que Légaré en fait l'essence dc 

la personnalité du paysage charlevoisien. Une analyse de I'implication sociale et politique dc 

Légaré simultanément à Ia pratique de son art suivie d'une présentation du contexte idéologiqur 

global du Bas-Canada à la première moitié du XIXe siècle mettra mieux en perspective If 

discours sur l'espace qui se profile demère la toile Baie-Saint-Paul. 

5.2.2 Joseph Légaré ( 1795- 1855) 

Joseph Légaré est né à Québec le 10 mars 1795. IJ est l'aîné d'une famille de six enfants 

Son père était alors cordonnier sur la rue Saint-Jean. Il assura sa promotion sociale par dei 

succès en affaires qui en firent un marchand assez prospère vers 1815. Joseph Egaré nt 

fréquenta le Séminaire de Québec que pendant trois ans, d'où il se retire en 18 1 1 avec un gradt 

de sixième. Il entre par la suite comme apprenti chez Moses Pierce en mai 18 t 2. II apprent 
alors le métier de peintre et vitrier. Ce métier consistait à peindre des meubles et des voitures 

des enseignes, des appartements, effectuer des travaux de dorure et à 1'0ccasion de restaurer de! 

tableaux. En 18 17, Légaré possède son propre atelier de peintre et vitrier. On croit que c'est i 

ce moment qu'il commence Ia restauration des tableaux de la Collection ~ e s j a r d i n s ~ ~ .  Antoini 

Plamondon devient son apprenti en 18 19. Légaré est alors peintre. Il commence à travailler à dt 

grandes copies de tabIeaux religieux européens, destinés à des paroisses et B des communauté: 

religieuses. Ii en produit une trentaine entre 1820 et 1825'~~. Ses plus anciennes oeuvre! 

A 34 Il s'agit d'un ensemble d'une trentaine d'oeuvres, présentanr des sujets religieux pour la plupart Ces tableaux 
furent saisis par lstat pendant la R6volution française et achetés en 1803 par I'abbé Philippe-Jean-Louis 
Desjardins. Ii sont expédiés au Bas-Canada en 1816 dans le but de les exposer dans les dglises de la province. Ces 
tableaux constituent le point de départ da la colIection européenne de Légaré. 
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connues datent de l'année suivantew. Iï peint par la suite des scènes historiques ainsi que des 

paysages dans le district de Québec. Son m a u m  privilégie est l'huile sur toile. Peu après son 

mariage en avril 1818, Légaré reçoit une offre du gouverneur pour d e r  se perfectionner en 

Italie, offre qu'il refuse. II n'est d'ailleurs jamais allé en Europe. 

L'engagement social de Légaré occupa non seulement une part importante de sa vie, mais 

elle se manifeste également dans son art. Voici comment J. R. Porter exprime cet engagement: 

«Fidèle à ses principes et convictions, il se montrera toute sa vie soucieux du 
bien-être de ses concitoyens et du progrès moral et matériel de son pays. 
Notable respecté, il jouera le rôle de précurseur et de pionnier dans le 
domaine de la diffusion des beaux-arts. Sa production artistique personnelle 
est d'ailleurs indissociable de ses muitiples activités sociales, politiques et 
culturelles.»'" 

L'éveil de la conscience sociale de Légaré débute avec l'épidémie de choléra qui ravage Que'bec 

en 1832'%. ïi fait alors partie du Bureau de la m r é  de Québec et d'un comité de bienfaisance 

afin de venir en aide aux démunis. II est élu en 1833 au conseil de ville comme représentant du 

quartier du Palais. Par la suite, il devient grand juré pour Ies assises criminelles en 1835. En 
1842, il est l'un des membres fondateurs de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. La 
société a alors pour but de cqréserver la nationdité franco-canadienne et de promouvoir les 

intérêts industriels et sociaux de la population du pays en général et de la ville de Québec en 

particulier.>~3g Le progrès économique et social de la nation canadienne-française sera l'objet de 

toutes ses prises de position libérales. Elle sera également sa motivation principale à l'intérieur 

de son implication active dans la politique bas-canadienne. il se préoccupe d'abord d'éducation: 

«Il voulait instruire le peuple [et] le mettre au niveau des autres populations qui l'environnent, 

pour qu'il puisse lutter avec la même chance de succès.»a Son implication dans la Société 

d'Éducation de Québec de 1841 et 1849 s'inscrit dans le même effort afin de pourvoir les 

classes populaires des connaissances leur permettant d'être compétitives sur le plan économique 

avec les citoyens britanniques. La promotion de l'éducation constitue le fer de lance de 

l'idéologie libérale de la première moitié du MXe siècle. Ii a aussi pris une part active aux 

Troubles de 1837-38, ce qui lui a valu une mestation en janvier 1837. il s'est opposé à l'Acte 

436 Ibid.. p. 10. 
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d'union en 1840 et il a milité pour l'obtention du gouvernement responsable en 1847. Il s'es 

présenté comme candidat Rouge à l'élection partielle de 1848 mais a été défait. Sa seconde e 

dernière défaite en politique date de janvier 1850 sous la bannière Annexionniste cette fois. ii 

colonisation des Cantons de l'Est en 1848-49 est également l'objet de son implication active. 1 

s'est prononcé en faveur de l'abolition du Régime seigneurial en 1853 et a été nommé Conseille 

législatif du Bas-Canada peu de temps avant son décès en 1855. 

5.2.3 La première moitié du XIXe siècle: l'émergence de l'idée d'une «nation» canadienne 

Joseph iégaré était un membre actif de la nouvelle élite sociale du Bas-Canada de I; 

première moitié du XIXe siècle. Cette petite bourgeoisie en ascension était celle des profession 

libéraies et des intellectuels issus du peuple et formés dans les collèges classiques. Elle utilisai 

la Constitution et les institutions parlementaires comme levier afin de prendre le leadership de 1; 

société. Elle ne pouvait y parvenir autrement en raison de son absence presque totde de 1; 

sphère économique. Ce groupe tentait de prendre le pouvoir et s'instituant comme porte-paroli 

du peuple face au gouvernement et comme garant de sa cultureu'. La première moitié du XLXi 
siècIe au Bas-Canada est marquée par des luttes constitutionnelles intenses entre anglophones e 

francophones à la Chambre d'assemblée ayant pour enjeu le contrôle du pouvoir politique. Ce: 

luttes politiques deviendront cependant rapidement une lutte pour le contrôle du leadership socia 

de la part de la nouvelle bourgeoisie canadienne-française. On rêvait en fait de construire unc 

société idéale, qui maîtrise l'ensemble de ses ressources et dont la grande bourgeoisie soutien 

l'essor de la culture". L'idéologie elaborée par cette petite bourgeoisie en ascension était i 

refIet de sa propre situation et de ses intérêts particuliers. Joseph Ugaré éiait le parfai 
représentant de ce groupe et un grand admirateur des politiques de Louis-Joseph Papineau 

L'implication de Légaré au niveau social témoigne de son adhksion h cette idéologie. Lr 

programme du parti Canadien n'a pu que confirmer chez Légaré l'importance de la promotion dc 

cette idéologie à travers le militantisme social et politique ainsi que le développement de 12 

culture. 

44 t 
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La société québécoise de la première moitié du XIXe siècle traverse non seulement uni 

période de transition à l'intérieur & sa socio-~conornie~~, mais également dans 1'6laboration di 

discours sur son identité. L'évolution de ce discours est marqué par des continuités, de. 

ruptures et de multiples contradictions. La première définition de la nation et tant que coiiectiviti 

date des années suivant l'application de l'Acte constitutionnel de 1791. Celui-ci sépare le Hau 
et le Bas-Canada et Ies dote chacun d'un régime constitutionnel. Dès les premières années di 

l'application du régime une définition essentiellement politique de la collectivité s'élabore che: 

les politiciens et les intellectuels francophones. Fernande Roy les qualifie de «réformiste! 

adeptes des idées libéraies, convaincus de la supériorité de la démocratie comme mode dc 

Il sont dirigés à la Chambre d'assemblée par Louis-Joseph Papineau et It 

parti Canadien. Leur idéologie est basée sur une idéalisation des institutions parlementaire! 

britanniques que l'on perçoit comme démocratiques et égalitaires. En fait, le pouvoir repost 

dans les mains d'une oligarchie formée du gouverneur, des membres des Conseil exécutif e 

législatif nommés par la Couronne ainsi que des députés anglophones de la Charnbrt 

d'assemblée. Ainsi, l'élite politique et intelIectuelle définit le peuple bascanadien comme une 
collectivité formée de tous les individus vivant sous le régime Constitutionnel britannique aL 

Bas-Canada. L'ethnie n'intervient pas dans cette définition. Les tensions eh iques  qui 

s'expriment de plus en plus à l'assemblée sont interprétées par Papineau et ses libéraux comme 

des abus de l'oligarchie qui gouverne selon ses intérêts propres et non pour le bien-être du 

peuple et selon la volonté du Roi. Ces tensions ethniques ne sont pas considérées comme un 

symptôme d'un malaise social et économique profond, mais comme le résultat d'une anomaiie 

de l'organisation politique coloniale qui place le pouvoir entre les mains d'un petit groupe de 

fonctionnaires britanniques qui dirige l'État selon ses propres intérêts. On propose de rétablir la 

situation en rendant l'exécutif responsable et en le soumettant ainsi au jeu des partis. On réclame 

égaiement un Conseil législatif électif et le contrôle des dépenses gouvernementales. 

5.2.3.1 Une radicalisation du discours à l'aube de la décennie 1830 

Des doutes s'installent peu B peu à l'égard du régime Constitutionnel qui soutient toujours 

l'oligarchie dénoncée avec tant de vigueur. De plus, cette oligarchie s'appuie sur des bases en 

pleine expansion. il s'agit de l'immigration britannique et bientôt loyaliste qui déferle sur le 

Bas-Canada depuis le début du siècle. On se retrouve face à la menace de l'assimilation forcée 

sous le poids du nombre. La représentation de la société en termes politiques demeure, mais 

443 Voir le chapitre 4. 



apparaît également près d'eile celie d'une dualité nationale. C'est dans ce contexte que le pan 

Canadien &vient le parti Patriote en 1827. En plus de ses revendications constitutio~elIes, b 

parti Patriote élabore un projet de développement économique intégral du Bas-Canada au profi 

de la majorité. Ce programme favorise le maintien du Régime seigneurial et affiche un ne 

penchant pour l'agriculture. Celle-ci est d'une importance capitale pour les patriotes en raison ; 

la fois de son rôle de gardienne des valeurs ancestrales ainsi que de l'opportuniti 

d't~chissement qu'elle peut apporter à Ia population, moyennant de la part de ceux-ci uni 

amélioration de leurs techniques et une croissance de la production. De plus, le fait de favorise 

systématiquement les intérêts de la classe agricole en Chambre pemet aux patriotes dc 

contrecarrer les projets de développement des capitalistes britanniques. Ils ne sont pas opposé! 

au commerce qu'ils considèrent comme une marque de civilisation"'. Us déplorent son contrôli 

par un petit groupe de capitalistes britanniques. Les 92 Résolutions de Papineau en 1831 

accusent un virage du discours libéral vers un nationalisme francophone où l'on récupère It 

passé et l'héritage institutionnel français de la société et on en fait la base de l'identité du groupe 

On revendique le contrôle des leviers du développement économique. On menace même dc 

quitter l'Empire. Peu à peu donc, les liens avec le gouvernement britannique se relâchent sous 1: 

frustration politique et sociale des canadiens. L'idée d'une république canadienne naît à a 

même moment, 21 l'instar d'autres nations d'Europe et surtout du voisin américain. Papineau sc 

fait alors le promoteur d'une république A la grandeur de l'Amérique. Selon lui, ce régime est lt 

mieux adapté au contexte américain où la nouvelle société est nettement plus égalitaire que le! 

anciens régimes d'Europe. Il le perçoit égaiement comme la consdquence normale du statu 

politique consacré par Ia Constitution de 1791 qui est une étape vers une plus grande démocratir 

au canadaw. Joseph Lkgaré appuie ce virage de Papineau. Il participe activement à la signaturi 

de la pétition en faveur des 92 Résolutions. 

Les revendications politiques nationalistes des libéraux extrémistes se conjuguent à ur 

mécontentement populaire. Au plan économique, la province subit d'importants changement! 

structuraux provoqués par une expansion démographique sans précédent sur le territoire de I'axt 

du Saint-Laurent. Sa conséquence la plus importante est l'explosion de fabriques et milieu m a  

et la multiplication rapide du nombre des villagesY". Les régions rurales du Bas-Canada st 

trouvent intdgrées en quelques décennies dans la vaste économie de marché commandée par le! 
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grandes puissances coloniales, principalement l'Angleterre. Cette économie encore largemen 
rurale, récemment intégrée à l'économie mondiale, doit subitement faire face à la concurrenci 

agricole du Haut-Canada et B la baisse du prix du blé sur les marchés internationaux en plus dei 

épidémies qui frappent cette culture. L'immigration massive des loyalistes à la fin du XVIIIt 

siècle suivi de d e  des irlandais dans les premières décennies du XIXe sièclee rendent 1i 

concurrence économique encore plus lourde et accentuent Ia pression de la minorité anglophoni 

pour l'abolition du droit civiI h ç a i s  et du d g h e  seigneurid, ainsi que pour l'union des deu~ 

Canadas. Ces facteurs conjoncturels attiseront Ies conflits et les revendications des deui 

groupes. Ces positions ùréconciiiables culmineront dans l'insurrection armk de 1837. 

5.2.3.2 L'Union et la redistribution des rôles 

La révolte a été une défaite cuisante et a entraîné la disparition du parti Patriote et de se: 

dirigeants. Plusieurs de ceux-ci, dont Louis-Joseph Papineau. sont réapparus sur la scèm 

poIitique sous le régime de l'Union dans Ia décennie 1840. La fusion des deux Canadas 2 

également enrraîné une réorientation des partis et des groupes sociaux qui gravitent autour du 

pouvoir. Les idéologies ont égaiement évolué. Deux tendances extrémistes s'affirment qui 
s'affrontent tout au long du XIXe siècle au Bas-Canada, Ies Ul~amontaim d'un côté et les 

Rouges de l'autre. Les Rouges s'inscrivent dans le sillage des patriotes radicaux. Iis fondeni 
I'lnstitut c d i e n  en 1844 afin de se donner une tribune. Le journal L'Avenir fondé en 1847 

leur permet de diffuser leur pensée. Le retour d'exil de Louis-Joseph Papineau vient sceller le 

regroupement politique des jeunes miIitants. Ils sont connus pour leur orientation nettemeni 

nationaliste et démocrate, tout en conservant le programme économique et social des patriotes. 

Ils se positionnent contre l'Union et s'appuient sur le droit des peuples 2 disposer d'eux-mêmes 

pour réclamer l'indépendance de la nation. C'est dans cette foulée qu'apparaît le parti 

Annexionniste qui propose I'indépendance du Canada et son annexion aux États-unis. L 

régime républicain est considéré par Papineau comme le seul qui puisse garantir les Libertés de la 

nation et favoriser son essor économique. L'admiration inconditionnelle des patriotes ei 

particuliérement de Papineau pour la republique américaine et l'opposition des réformistes à 

l'acte d'Union est B la base de cette orientation. Encore une fois Légaré suit l'orientation 

politique et idéologique de Papineau et s'oppose également avec vigueur à l'acte d'Union. En 
184 1, ii est membre d'un comité en faveur des exilés politiques. En 1842 il est membre d'un 

comité chargé d'une adresse au gouverneur Charles Bagot. Cette adresse denonce Ies décisions 

u t  Plus de 10 000 immigrants entrent dans la colonie chaque année entre 1823 et 1827. Ce nombre s'éléve à 50 



de son prédécesseur. En 1847 il est élu vice-président du Comité constitutionnel de la réfonne e 

du progrès. Ii se présente aux élections & 1848 et 1849 sous la bannière Rouge e 

Annexionniste. 

L'une des conséquence de la re'beiiion a été de renforcer la position de l'Église catholique 

au sein de la société canadienne-française. A partir de la décennie 1840, elle tente d'exercer k 

pouvoir aux côtés de l'élite ~ o c i o - ~ o l i t i ~ u e ~ ~ .  Elle pratique un aationalisme de conservation> 

qui place la religion comme première valeur de la nation. Elle se porte également garante de L 

protection de la langue française et des institutions héritées de la   rance'^. Elle reconnaît 1; 

monarchie de droit divin. Elle prêche la loyauté envers la monarchie britannique et l'obéissancr 

à l'autorité. Tout comme les libéraux, elle considère la Conquête comme providentielle e 

libératrice. L'église voit d'un mauvais oeil l'envahissement de la socitté par les idée! 

démocratiques étrangères véhiculées par les intellectuels et les membres des profession! 

libérales. Le libéralisme des membres du parti Canadien, et plus tard Patriote, s'oppose aL 

respect des autorités en place ... et même au paiement de la dîme et des redevance! 

seigneuriale?'. Le faible nombre de laïcs au début du siècle les empêchent d'obtenir unr 

mainmise complète sur la société. Cette situation change 1 l'aube de la décennie 1840'". Dès lt 

début du siècle toutefois, le clergé catholique réclame le contrôle de l'éducation afin de préserve1 

le peuple du protestantisme ou pire encore du libéralisme dont les idées se propagent rapidernenl 

dans la société. Il accepte findement l'Union après des appréhensions. Il s'aliie aux réformiste: 

modérés qu'elle juge moins dangereux que leurs adversaires rouges. Mgr Bourget fait venir ur 

grand nombre de communautés religieuses d'Europe afin d'assurer l'encadrement religieux el 

l'éducation.  église se donne également une visibilité populaire par des rassembIements et de: 

manifestations. Son influence s'étend peu à peu à tous les domaines de la vie sociale el 

culturelle. Dans la seconde moitié du siècle, eile participe activement à l'élaboration et à k 

diffusion de la nouvelle idéologie nationale dominante au Bas-Canada, celle de la Missior 

providentielle du peuple canadien-français en Amérique du ~ord*'. Cene expansion dc 

l'influence du clergé est attribuée à deux raisons principales: d'abord le vacuum créé par 12 

000 en 1831 et 1832, et à environ 22 000 entre 1833 et 1837 (Dumont, 1993, pp. 104105). 
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4JO ibid. 
" ' R O ~ ,  1993. p. 22. 
4s: Au sujet du pouvoir politique et social de 1'Cglise bas-canadienne au D e  siècle voir également Hardy, R., 
(1996): "Catholicisme et culture dans le Québec du MXe siécIe." Centre interunivenitaire dYCtudes québécoises. 
Université du Qdbec à Trois-Riviiires. 
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défaite des patriotes et ensuite par le relâchement du contrôle semé de l'Empire sur celle-ci, qui la 

tenait sous tutelle depuis la Conquête. 

Des groupes plus modérés sont également présents. D'abord les réformistes, qui 

abandonnent l'idée d'une indépendance i court ou moyen terme mais qui continuent toutefois 

d'affsrmer la spécificité de la nation canadienne-française. Les modérés comme Étienne Parent et 

Louis-H. Lafontaine accepteront finalement l'Union et s'allieront à leurs vis-à-vis anglophones à 

la Chambre afin de continuer à réclamer le gouvernement responsable, dans l'espoir d'obtenir 

plus de pouvoir pour la minorité francophone. Les conservateurs quant à eux regroupent Ies 

membres de la bourgeoisie coloniale, tant francophone qu'anglophone. Des Iibéraux très 

modérés en font également partie. Ils souhaitent un développement économique de type libéral, 

axé sur les privilèges de la propriété privée tout en demeurant fidèles à l'Angleterre. 

Diverses tendances idéologiques émergent donc au Bas-Canada dans le premier tiers du 

XIXe siècle et plusieurs tendances se précisent vers la décennie 1840. À cette époque, des 

polarités se dessinent de même qu'une base commune du discours. Même si la coloration 

idéologique des groupes politiques et intellectuels different, ils ont tous la même volonté: 

«aménager sur le territoire québécois un espace francophone doté des institutions nécessaires à 

sa survie et dont ils seraient les titulaires légitimes.»'" Plus on avance dans le siècle, plus la 

lutte entre le clergé et la petite bourgeoisie s'intensifie pour l'obtention du pouvoir social et 

culturel. Des intellectuels et des artistes comme Joseph Légaré prennent position dans le débat et 

traduisent leur représentation du paysage et de la société canadienne-française à travers leurs 

oeuvres. Une partie des paysages de Légaré témoigne de ses fortes convictions nationalistes 

libérales. Son attachement profond à sa patrie ainsi que les traits originaux de la nation 

s'expriment à travers ces toiles, particulièrement ceUe intitulée Baie-Saint-Paul. 

La création du mvthe 

Les représentations des artistes étrangers de la première moitié du XIXe siècle 

contribuent à faire de Charlevoix un paysage mythique du Que& rural. Comme nous l'avons 

expliqué au premier chapitre, l'artiste ou l'observateur constitue un véhicule de transmission de 

valeurs, d'idées et plus largement d'idkologies. Les représentations iconographiques révèlent 

d'abord l'énorme influence des arts européens sur la façon de représenter le paysage bas- 

454 Bouchard, 1993, p. 5. 



canadien pendant la première moitié du XIXe siècle. L'arrangement panîculier des forme 

présentes sur les images est lié au mouvement Romantique qui imprègne non seulement les arts 

mais la pensée européenne à partir du de'but du XIXe sikle. II en résulte un paysage idéalisé 

où sont mis en valeur les traits culturels associés aux campagnes bas-canadiennes en particulie 

de la part des deux groupes cuIturels. Ces images cimilent principalement auprks de l'éliu 

sociale de la colonie. Ces gens sont en contact les uns avec les autres et échangent de manièn 
informelle à l'intérieur de leur milieu professionnel et de leurs cIubs de loisirs. Des artiste: 

comme George Hériot à la fin du XVme et au de'but du XIXe sihle ainsi que John Jeremid 

Bigsby ont pris connaissance des caractéristiques du paysage de Charlevoix à travers Ieur! 

relations sociales et professionnelles. Les images qu'ils en ont donné ont par la suite contribué i 

diffuser le mythe, de manière plus ou moins formelle, ?i travers des rkits de voyage personnel! 

ou des publications, ou encore par l'exposition de leurs oeuvres charlev~isiennes"~. 

L'Angleterre est alors un empire transcontinental qui domine à cette époque une par 
importante de la planète aux plans mifitaire, commercial, industriel et cuhrel. Lez 
représentations des artistes de cette nation intègrent le regard du vainqueur, du détenteur di: 

progrès économique et indusmei ainsi que de la richesse sur une coIonie étrangère. L'instinct de 

supériorité des repn5sentants de l'Empire les incite à porter un regard tantôt paternaliste et tant61 

sévère sur les moeurs et les pratiques de cette société française. Ainsi, il n'est pas surprenant 

que les représentations du paysage chadevoisien de l'après rapport Durham mettent l'accent sui 

les traits jugés <<retardataires» de la société qui constituent en fait l'essence même de la d6finition 

de celIe-ci par la minorité anglophone: sa base ruraie et agricole, la religion catholique, son peu 

d'education, sa culture primitive et son désintérêt pour le progrès économique456. Rappelons que 

les artistes britanniques sont les plus nombreux à avoir représenté Charlevoix dans Ia première 

moitié du XIXe siècle. 

45s  Plusieurs images du paysage charlevoisien ont circulé à l'époque. Outre les cinq lithographies publiées de 
John Jeremiah Bigsby, l'une l'a été par George Heriot dans son volume publié en 1807 (Travels through the 
Canadas). il s'agit de View ar St. Paul's Bav. on the River St. J a m e .  1802 ANC. Omwa. C-12784. Selon 
Victoria Baker (1981, p. IS), TraveLF Through rhe CrurndaF atteignit un vaste public tant au Canada qu'en Grande- 
Bretagne, à un moment où la région de Charlevoix était encore physiquement isolée et recevait peu de visiteurs. 
L'artiste d'origine écossaise James D. Duncan expose trois toiles des paysages de Charlevoix à la seconde moitié 
du siècle. Deux le sont en 1868 à la premihre exposition montréaiaise de Ia Sociefy of Canadian Artisrs. intitulés 
mv Bu et Jhe V i l w  of Murrav Bay et la troisikme est exposée en 1881 h 1'Acudémie Royale du Canada. 
intitulée Baie-Saint-Pd Ou€-. (Baker, 198 1,  pp. 17, 65). 
456  Dumont, 1993. pp. 126-127. 



Joseph Légaré constitue la seule exception à cette règle. D &ait un membre actif de la 

petite bourgeoisie canadienne-française et appuyait les politiques des Patriotes de la première 

moitié du siècle. II intègre au paysage de Baie-Saint-Paul sa vision de l'identité et du devenir de 

ce groupe. La valiée de Baie-Saint-Paul devient un exemple de campagne bascanadienne telie 

que se la représentent les membres de la petite bourgeoisie fibérale canadienne-française: un 

paysage caractérisé par une domination de l'agriculture comme principai mode de subsistance, 

de droit français, prospère, organisé et ouvert sur l'extérieur. Légaré présente également son 

paysage en respectant les critères dictés par l'art du paysage européen. 

Les idéologies nationales canadiemes-françaises alors en pleine définition conjuguées à 

celles des britanniques et de Ieur reprgsentation sociale de la majorité canadienne-française se 

sont associées sur Ie temtoire chadevoisien. Les emprunts muruels sont nombreux. Les 

britanniques ont intégré à Ieur représentations les symboles de la définition de la collectivité 

française élaborés par sa propre &te alors que Joseph Légaré integrait plus ou moins 

consciemment Ies théories esthétiques et les normes qu'elles commandaient dans sa 

représentation de la campagne de Baie-Saint-Paul. Au milieu du siècle, les symboles associés à 

la définition de la collectivité canadienne-française de la part des britanniques sont la religion 

catholique, l'agriculture de subsistance et le droit français visible à travers le mode de tenure 

seigneuriale. Ces thèmes deviennent récurrents dans les représentations du paysage. Les signes 

comme l'église, le manoir seigneurial et le village se sont multipliés dans les aquarelles. 

C'est cette intégration des deux systèmes de représentation du paysage qui est à l'origine 

du paysage mythique de Charlevoix. Les deux visions s'élaborent à partir des mêmes signes du 

paysage, du même contenu. Les artistes interprètent ces signes en fonction de leurs propres 

référents culturels, où reposent des mythes, des idéologies nationales et des utopies. ï e s  

britanniques ont vu dans Ies signes extérieurs de l'identité canadienne-française inscrits dans le 

paysage l'image de la campagne romantique et pittoresque où perce une pointe d'exotisme, 

remède tout indiqué contre les maux de la vie urbaine. Cette reprkentation correspond à 

l'image idyIlique des campagnes élaborée en réaction à la croissance accélérée des villes et de 

l'industrie en Angleterre et aux États-uni<n, Cette représentation tire également ses racines du 

mythe géorgique des campagnes britanniques du X W e  siècle4s8. 

"' White. 1977. 
451 Rosenthal. 1982, pp. 15-16, 



Les représentations du paysage charlevoisien de la période 1830-1858, autant celles 

véhiculées par le texte que par l'image, s'éloignent de plus en plus de la réalité sociale et 

économique de cet espace. Elles idéalisent le paysage et les humains qui l'occupent en y 

intégrant des idéologies nationales et des mouvements artistiques étrangers. Elles font de moins 

en moins de pIace aux éléments de modemité qui émergent à l'époque. Il est d'aiI1eurs 

significatif que les symboles utilisés afin de représenter le paysage charlevoisien au milieu du 

XIXe siècle s'enlisent dans l'immobilisme et le passéisme dors que Ia région de Charlevoix 

entre dans une période de changements économiques et sociaux majeurs. L'expansion de 

l'économie urbaine industrielle, la restructuration de l'agriculture au Q u e k  ainsi que 

I'ouvemire de la région voisine, le Saguenay, à l'immigration, ont bouleversé la structure 

interne de ce Des éléments de continuité avec le passé y subsistent. certes. mais les 

changements demeurent importants. Signalons seulement la croissance du village et la 

diversification de ses fonctions qui viennent bouleverser la vie socide et économique du bas de 

la vailée du Gouffre. Les représentations sont cependant muettes sur ces mutations profondes. 

Celles-ci se sont concentrées à partir du milieu du XMe siècle sur la continuité et ont occulté le 

changement qui prenait place dans le paysage. Elles se distinguent de plus en plus par un 

caractère anti-urbain et industriel, qui s'inscrit en réaction à I'industrialisation rapide du Bas- 

Canada à partir du milieu du siècle. 

Nous verrons dans le chapitre suivant comment cette identité particulière conférée au 

paysage charlevoisien et à ses occupants a été intégrée à l'identité canadienne en pleine définition 

à partir de la décennie 1860. Les artistes de Toronto et Montréal sont alors encouragés à 

représenter ce nouveau pays et ses paysages différenciés afin de participer à la construction 

d'une identité canadienne basée sur l'idée d'une nation unie d'un océan A l'autrew. Nous 

verrons également comment ce paysage sera transformé par le mythe alors qu'il devient l'objet 

d'une popularité croissante parmi la bourgeoisie nord-américaine. 
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Chapitres 3 et 4. 
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CHAPITRE VI 

LA SECONDE MoITIÉ DU MXe S ~ C L E :  DE L'APPROPRIATION SYMBOLIQUE À 
L'APPROPRIATION PHYSIOUE DU TERRITOIRE 



Le chapitre pré&dent a démontré comment les représentations du paysage charlevoisien à 

la période 1830-1858 ont conmibu6 à définir un paysage mythique dans Charlevoix. Les 

symboles qu'on associe au paysage charlevoisien sont d'abord le charme et la majesté de ses 

paysages sauvages. On illustre ensuite la simplicité et la pureté du mode de vie des habitants des 

campagnes à travers la place occupée par I'agricuIture et l'église. On artnbue ces valeurs à 

l'environnement plus sain et à la vie religieuse plus intense des campagnards par rapport aux 

citadins. On enrichit cette représentation des symboles associés au mode de vie des canadiens- 

français tels que perçus par la minorité anglophone du territoire bas-canadien. Ainsi, après les 

éléments liés au caractère grandiose et au charme du paysage sauvage, l'agriculture de 

subsistance, la religion et le village dominent les représentations de cette période461. 

Nous verrons dans un premier temps que ces représentations romantiques du paysage 

charlevoisien perdurent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Leurs thèmes de prédilection 

changent légèrement. Le caractère sauvage du paysage domine de plus en plus les 

représentations de l'époque. Ce changement est lié au mouvement romantique lui-même qui 

réagit à l'urbanisation croissante de L'Amérique du Nord et son industrialisation rapide. La 

nouvelle idéologie nationale canadienne qui apparaît dans la décennie 1860 influence également 

les représentations du paysage charlevoisien. 

D'autres influences émergent dans la représentation culturelle des charlevoisiens. Elles 

sont liées aux arts et A la sociologie française. Elles sont illustrées par l'oeuvre du peintre 

d'orgine écossaise William Bryrnner, qui a été l'un des premiers artistes canadiens, avec 

Frederick Marlett Bell-Smith, à s'imprégner de I'art français à partir de la fin du XIXe siècle. 

Les toiles de Bryrnner dans Charlevoix traduisent les influences de l'école de Barbizon. La 

seconde de ces influences est illustrée par l'émde socioIogique de Charles-Henri-Philippe 

Gauldrée-~oilleau~62. En pius d'influences européennes, cette vision de la société 

charlevoisienne reflète les éléments principaux du paradigme de la survivance qui sous-tend les 

idéologies liées à la définition de la nation canadienne-française à partir de la décennie 1840363. 

Cette période marque également Ie début de l'appropriation physique du paysage charlevoisien 

par la grande bourgeoisie industrieHe. Nous présentons en dernière partie Les modalités de cette 

Voir graphique 5.1. 
46qo ir  chapitre I . 
463 Bouchard, G., (1995): "Le Québec comme collectivirk neuve. Le refus de I1am6ncanitt5 dans le discours de la . . 
survivance. " Dans Bouchard, G., Lamonde, Y., (dirs.): O u é W c o i s e t n c ~ .  La culture québécoise aux 

e et Xxe s i t c l ~ .  Fides. Québec, pp. 15-60. 



appropriation et la façon dont eue témoigne des nouveaux rapports étabiis entre le centre et la 

pdriphérie par le capitalisme industriel. 

6.1 L ' a ~ o ~ é e  du Romantisme dans Charlevoix: 1862-1 898 

Nous disposons pour ce groupe de représentations de 22 toiles, aquarelles et gravures 

qui se divisent en deux catégories. I1 y a d'abord les tableaux réalisés par des artistes 

professionnels destinés à être exposés et vendus. Les expositions artistiques se multiplient à 

Montréal et à Toronto à partir de la décennie 1860 sous l'impulsion d'institutions artistiques 

provinciales et nationales comme I'Association des beaux-arts de Monthl  créée en 1860, de 

l'Ontario Society of Arts qui apparaît en 1872 et de L'Académie royale du Cmrada fondée en 

1880. Ces associations avaient pour but de promouvoir l'art canadien et d'aider les artistes à 

diffuser leurs oeuvres. Elles ont grandement contribué à stimuler l'intérêt du public bourgeois 

pour les oeuvres d'artistes canadiens. Nous avons retrouvé 12 tableaux réalisés par six artistes 

différents pour les décennies 1860, 1870 et 1 880. Presque tous ces artistes (Charles Jones 

Way, Frederick Martlett Bell-Smith, William Raphaël, Otto Jacobi et Lucius O'Brien) ont eu une 

influence importante sur l'histoire de l'art au Canada, tant par leur talent que par leur implication 

dans la promotion des arts. Un autre est moins connu, Daniel Wilson. Il s'agissait d'un artiste 

amateur, professeur d'histoire et de littérature anglaise au University College de Toronto. Ii a 

également été président de la ['Académie ruyale du Cmtada en 1885. Daniel Wilson (1816- 

1892) rédise deux aquarelles dans Charlevoix en 1865 et en 1867. On retrouve également E. 

Wyly Grier (1862-1957) qui réalise une toile dans les environs de La Malbaie. Cet miste est 

originaire de Toronto, tout comme Lucius O'Brien et Frederick Marlett Bell-Smith. Comme eux 

égaiement, il est parrainé par Edward Blake, un avocat éminent de Toronto impliqué dans le 

milieu politique fédéral. Blake était égaiement un passionnb de l'art et le mécène de plusieurs 

artistes canadiens464. Z1 recevait ces artistes dans sa luxueuse villa d'été des environs de La 

Malbaie. Les artistes avaient ainsi tout le loisir de dessiner et de peindre dans les environs. 

Selon Victoria Baker, ils furent à l'avant-garde des invasions touristiques qui ont déferlé sur La 

Malbaie après 1860. «De nombreux amateurs et peintres du dimanche, partageant leur désir de 

capter les beautés du paysage durant leurs loisirs, venaient grossir leurs rangs.»465 Ces artistes 

ont donc eu un effet d'entraînement important chez les artistes et les touristes de l'époque. Ils 
ont contribué à populariser le paysage charlevoisien à travers leur art. D'autres artistes 
-- - 

* Baker, V. A., (1981): unages de -voix 1784-195Q. Musée des beaux-arts de Montréal. Montréal, pp. 17- 
22. 



canadiens réputés à I'époque ont dgakment peint dans Charlevoix, notamment Robert Harri: 

(1 849-1 9 19) et Homer Watson (1 855- l936)466. 

Le deuxième groupe d'iiiustrations est forme de gravures et de lithographies publiée: 

dans les journaux et les revues de i'époque, à des fins publicitaires. Ces dessins gravés ont éti 

réalisés par des illustrateurs comme Edward Jump qui a havaillé pour l'opinion Publique ei 

leCanadian IlZustrated News. Nous disposons de sept gravures tirées de ces journaux dans le: 

années 187 1, 1 872 et 1 88 1. D'autres illustrations proviennent des guides & voyages. Le plus 

célèbre d'entre eux est sans conteste Picturesque Cmirrda, édité par George Monro Grant ei 

Lucius O'Brien en 1882. La revue compte trois gravures du paysage charlevoisien. La partie 

suivante présente une anaiyse du contenu de ces deux groupes d'illustrations et des systèmes de 

représentation dont elles sont issues. 

6.1.1 Agriculture et nature grandiose: les deux grands thèmes des artistes professionnels dans 
Charlevoix 

Les artistes professionnels de la période (à l'exception de William Bryrnner), qui sont 

d'origine britannique, canadienne-anglaise et allemande, se sont inspirés du Romantisme dans 

leur illustration du paysage charlevoisien, selon différentes tendances liées à leurs écoles 

respectives toutefois. Ces écoles furent toutes très influencées par une nouveIIe technique qui 

révolutionne les arts durant la seccnde moitié du XIXe siècle: la photographie. Certains de ces 

artistes, notamment Charles Jones Way, Otto Jacobi et Frederick Martlett Bell-Smith467, ont 

d'ailleurs été des employés du Studio Notman à Montréal dans les décennies 1860 et 1870. Ils 

ont participé à Ia confection des albums photographiques de Wiarn Notman. D'autres artistes 
étaient employés au coloriage et au montage de photographies sur fond peint, technique nouvelle 

à l'époque, dans laquelle William Notman était passé maître. Celui-ci était alors un chef de file 

incontesté dans le domaine de la photographie, alors qu'elle est considérée comme un art au 

même titre que la peinture468. Les deux médiums s'influencent alors mutuellement. Les 

photographes tentent de capturer des paysage dont l'apparence se rapproche de celle illustrée par 

- -- p~~ - 

465 Ibid., p. 18. 
466 Robert Harris a présente deux peintures 3 l'huile ayant pour thème Charlevoix A l'exposition de I'Académie 
Royale de 1897. Une huile sur toile de Watson intitulée Dans les Laurentides. 1882, a servi de morceau 
d'admission pour cet artiste à l'Académie Royale en 1892. Selon Victoria Baker, cette toile pourrait bien être une 
vue de la pente occidentale de la vallée du Gouffre au nord de Baie-Saint-Paul. (Baker, 198 1, p. 66). 

Reid. D., (1979): Hotse ~atrie le C d .  Galerie nationale du Canada, Ottawa, pp. 28-143. 
468 hid. 



les peintres romantiques de 1'6poque et les artistes s'efforcent de traduire la précision du détail r 

les effets de lumière que permettent la photographie. 

Cette technique a eu une influence considérable à la fois sur le processus d'élaboratio 

des tableaux, sur le style ainsi que sur la composition des oeuvres. Les objets étaient désormai 

représentés en fonction de leur impression visuelle, selon la lumière qu'ils reflétaient ou qu'il 

absorbaient, et non plus par la convention ou l'image conceptuelle de ceux-ci. Les paysagistes 

partir de la décennie 1660 ont tenté de fxer la lumière en mouvement469. Ce nouveau style sl 

prêtait également à merveille à la repdsentation du paysage selon la théorie de John Ruskin 

L'utilisation de la photographie permettait en effet d'atteindre Ie niveau de détail qui rapprochai 

le paysage de son apparence réelle470. Otto Jacobi est l'artiste ayant port6 cet art à sa qua 

perfection. Il est renommé pour son souci du détail dans les jeux de lumière et les effet 

d'optique. 11 peignait d'ailleurs souvent d'après photographie471. 

Les artistes d'inspiration romantique de cette période ont affiché une nette prédilectioi 

pour les paysages sauvages qu'ils découvraient le long du tout nouveau chemin de fer canadien 

Les forêts, les rivières et les falaises peuplent leurs paysages. Ces thèmes sont également ceu: 

privilégiés dans Charlevoix. Les montagnes, les forêts et l'hydrographie représentent 42.94 

des signes présents sur les 12 huiles et aquarelles dont nous disposons pour cette périodc 

(graphique 6.1). L'agriculture y occupe également une place prépondérante avec 18,696 dei 

signes. L'habitat régional, sous Ia forme de fermes et de maisons occupe 10% du contenu dt 

ces images. La navigation vient ensuite avec 7,196 des signes. On y retrouve égalemen 

quelques personnages dont la fonction est plutât décorative. Un quai et un phare son 

représentés sur la toile de Raphaël. 

Ces artistes s'attachent à représenter Charlevoix comme une campagne isolée au mode dt 

vie demeuré rural et traditionnel, entourée d'une nature grandiose et sauvage. Cette impressior 

est accentuée par la composition des oeuvres, qui privilégient des vues très localisées plutôt qut 

les panoramas qui sont caractéristiques des iIIustrations des époques précédentes. Les artiste! 

de la période 1865 à 1898 s'attachent plutôt 3 représenter des fermes encadrées par la forêt 

469 Reid, 1979. p. 7. 
470 ibid., p. 63. 
471 ibid.. p. 68. 



comme dans trois des quatre toiles de C. J. wa972 (figure 6.1) ou des maisons adosskes à la 

falaise, en bordure du fleuve, comme illusrd par Lucius O'Brien473. Ces images tduisent 

l'unité du paysage et surtout sa nature encore sauvage et I'isolement de ses occupants. Wiarn 

illustre le littord malbaien selon une cornposition typique de cette époque. Un cap 

rocheux domine le côté gauche de la toile. L'avant-plan est dominé par un campement 

amérindien sur la grève. La partie droite est allouée au fleuve, où deux personnages s'affairent 

autour d'un canot. À l'arrière de cette scène apparait un phare et la côte nord-est de Charlevoix à 

l'horizon. 

Graphique 6.1 
Thèmes priviiégiés par fes artistes professionnels. 

Charlevoix, 1865 à 1898. 

Source: Base de donnies Iconographie. Labararoirc de gtognphie hisioriqueKIIEQ. 

Quelques toiles ont pour objet le paysage sauvage des environs de La Malbaie. C'est le 

cas de la seule toile que nous ayons retrouvé d'Otto ~acobi475. Comme son tiire I'indique, la 

toile a pour thème un rocher abmpt, où les détails de la végétation et du roc sous la lumière 

472 Way, Charles Jones: Wsaee de Charlevoix. 1872. Power Corporation du Canada, Monu€ai, inv. 419. Way, 
Charles Jones: Cap-à-L'Aigle. Musée du Qutbec, Québec, 78.51. 
473 O'Brien. Lucius Richard: Jour de _- - au - Pic. 1890 . Art Gailery of Hamilton. 

S .  

474 Raphaël, William: -ment rndien sur le Bas-Saint-1 murent 1879. Musée des beaux-arts du Canada, 
Ottawa 59. 



ambiante sont étonnants. Le souci du ciémii photographique y est bvident. Way et O'Brien 

présentent les deux seuls panoramas dont nous disposons pour la période. Ils présentent chacun 

une vue marine du littoral malbaien476. L'aquarelIe de Way est caractéristique de ce style très 

populaire à la fin de la décennie 1870 et au début de la décennie 1880 chez les romantiques. Un 

mur rocheux s'élève à gauche, tandis que la forme annulaire du fleuve épouse le littoral à la 

droite du cap. La présence d'une goélette se détachant du relief de la rive à l'horizon ajoute une 

touche romantique à la vue et en accentue le côté majestueux. O'Brien s'intéresse plutôt à 

l'immensité du fleuve plat qui est l'objet principal de son aquarelle. Une mince bande littorale 

est illustrée à l'avant-plan alors que le relief de la côte nord-est occupe un espace restreint à la 

gauche de l'image. Le ciel occupe plus de la moitié de l'aquarelle. Signalons que toutes ces 

toiles sont réalisées dans les environs du littoral de La Malbaie et Pointe-au-Pic. Plusieurs 

d'entres elles furent présentées dans Ies grandes expositions canadiennes et provinciales. 

6.1.1.1 La campagne romantique de Charles Jones Way 

Charles Jones Way (1835-19 19) est un artiste d'origine britannique, né dans le 

Devonshire en 1834 ou 1835477. Il a étudié les beaux-arts à la South Kensington School à 

Londres une année seulement en 1855. Il est anîvé au Canada en 1858 et s'est installé à 

Montréal. C'est un artiste professionnel qui commence i exposer ses oeuvres en 1863 à la 

National Academy of Design à New York. ii jouit à partir de ce moment d'une excellente 

renommée au Canada et aux États-unis. Il a d'ailleurs influencé plusieurs autres artistes 

canadiens et étrangers. Douze reproductions photographiques d'aquarelles de Way ont été 

publiées par Notman l'année suivante dans un volume grand format intitdé North Arnerica~ 

Scenery, being selectionsfrom C. J.  Way's srudies 1863-64. 11 rentre ensuite en Angleterre où 

il peint des aquarelles qui son exposees à la Royal Society of Brirish Artists et à la Royal 

Academy en 1865. Il devient rapidement célèbre à Montréal suite à la publication de ses oeuvres 

en 1864. Il expose également à Montréal en 1865 à I'une des premières expositions de 

l'Association des beaux-arts de Montréal. Douze de ses oeuvres européennes ont été publiées 
par Notman en 1865 dans son Phutographic Selections. Notman fait également exposer quatre 

dessins originaux à la sépia de Way à l'exposition de l'Association des beaux-arts de Montréal 

475 Jacobi, Otto R.: W r  de de La -. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 
1 SM8. 
476 Way, Charles Jones: ÇapBlanc. Ja Malbaie. 1882. ColIection privée, Montdal. O'Brien, Lucius R.: b 

1894. Collection privée. Toronto. 
477 Voir Reid, 1979, pp. 38-40. 13 1-133. 



en 1867. Way rentre à M o n M  à l'automne 1868. 11 peint par la suite plusieurs paysages 

européens et continue d'exposer au début de la dkennie 1870. 

Son oeuvre est appréciée en raison de l'éclat et de l'intensité & ses couleurs, résultant de 

l'influence de la photographie. Son souci de réalisme et d'exactitude dans le détail est égaiement 

remarquable. On peut y reconnaitre la vision naturaiiste et thbocentrique de John Ruskin. 

Dennis Reid décrit ainsi le talent de Way: ~ W a y  est un artisan & grand talent qui maîtrise la 

couleur et la texture avec beaucoup d'habileté; chaque image est orchestrée comme une 

symphonie qui chante l'énergie et la puissance de la nature.»478 Ses influences lui proviennent 

des grands peintres romantiques anglais de l'époque comme Wfiam Turner. C'est le caractère 

sauvage et indompté du paysage qui domine ses toiles, où il cherche à mettre en valeur 

l'harmonie et la majesté inhérentes à la nature. 

Nous avons retrouvé quatre toiles de Charles Jones Way ayant pour thème le paysage 

rural de Charlevoix, réalisées après son retour en Angleterre en 1864. Il a probablement visité la 

région en 1863, lors de la préparation de ses aquarelles publiées en 1864 par Notrnan. Ce 

volume contient en effet des illustrations de paysages de la région de Québec et de I'embouchure 

du Saguenay. Les toiles réalisées à Charlevoix n'y figurent cependant pas. Il a toutefois exposé 

certaines de ses toiles des environs de La MaIbaie479. Trois des quatre toiles de Way dans 

Charlevoix ont pour thème des scènes campagnardes. Elles scnt en cela différentes de la 

majorité des quelques toiles que nous avons pu reaouver de l'artiste, qui ont pour thème des 

chutes spectaculaires comme celle du Niagara, des mers démontées ou encore des rivières 

cascadant le long de parois rocheuses. Une grande quiétude se dégage des toiles de Way dans 

Charlevoix. Ses vues intègrent les éléments humanisés du paysage à la nature environnante. 

L'aspect qui s'en dégage est celle d'une unité des formes et d'une harmonie entre les diverses 

composantes de la toile. En fait, l'habitat et les personnages sont à peine visibles, ils semblent 

s'effacer devant la beauté et la majesté de la nature environnante. 

Sa toile intitulée Cap-&l'Aigle (figure 6.1) représente I'aspect de la campagne tel 

qu'entrevue par un promeneur débouchant d'un sentier boisé. On y voit une maison de ferme et 

des clôtures au plan moyen en couleurs cIaks. Les champs représentés en carrés de différentes 

couleurs sont séparés par des bouquets d'arbres disposés en diagonales qui créent un contraste 

478 Ibid.. pp. 38-40. 
479 En 1872, Way a exposC six oeuvres ayant pour thérne des VUS de Cap-A-l'Aigle (figure 6.2), de La Malbaie et 
des environs ?I la septième exposition annuelle de la Society of Canadian Artisis. (Baker. 1981. p. 66) 



et rompent l'aspect homogbne de la campagne. Les monmes et le fleuve h l'arriére-plan 

accentuent l'encadrement sauvage de ce paysage, &limité de chaque côté par un large écran 

d'arbres, et surmonté par le ciel d'un bleu clair parsemé de nuages. Way sépare sa vue par des 

diagondes croisées, technique qu'il utilise également dans la toile Paysage de Chrievoir, 

1872480. Selon Marc-André Bluteau481, cette technique permet de ponctuer la progression vers 

les lointains et d'adoucir la trouée centrale formée par la campagne. Cette campagne n'est 

qu'entrevue. Les fermes et les champs constituent des détails minuscules, traités avec soin 

certes, mais le sujet principal de ce paysage est la végétation à l'avant-plan. Celle-ci est 

représentée de façon très détaillée non seulement dans ses formes, mais dans les effets de 

lumière qu'elle crée sur le sol, technique dans laquelle Way est passé maître. La petite ferme et 

ses champs clôturés s'harmonisent à cette nature au charme bucolique. 

Nous pouvons identifier plusieurs influences stylistiques dans cette toile. L'influence de 

la photographie est évidente par le soin accordé aux détails très précis de la végétation 

(notamment l'herbe et le feuillage des arbres) et le jeu d'ombrages que le soleil y produit. 

L'esthétique de Ruskin, basée sur une étude détaillée des formes et l'harmonisation de celles-ci à 

l'intérieur de l'image est égaiement perceptible. Finalement, Way tente de traduire le côté 

paisible de cette campagne qui semble tout droit sortie du XVTIe siècle. Toute l'attention est 

accordée au sous-bois verdoyant et à la campagne agricole qui apparaît devant celui-ci. Le jeu 

des couleurs vert sombre et clair, disposées en alternance, contribuent à l'unité de l'ensemble du 

paysage. La campagne est baignée par la lumière du soleil qui lui confère une impression de 

gaieté et de quiétude. Sa limite est marquée à l'horizon par la touche bleutée du fleuve et le bleu 

sombre des montages au-dessus desquelles passent des nuages blancs. Cette toile s'inscrit dans 

le mouvement romantique de l'art du paysage britannique, qui revêt un nouveau style inspiré de 

la photographie, popularisé par les écoles picturales européennes et américaines. Ces différents 

styles convergent vers une plus grande attention accordée au détail et l'accentuation du caractère 

majestueux des paysages. Le style campagnard adopté par Way dans Charlevoix contraste 

cependant avec ses sujets habituels et le traitement qu'il leur accorde. Au lieu de s'attacher à 

dépeindre la grandeur du paysage sauvage, c'est sa campagne agricole qui a retenu son attention. 
Way fait ici preuve d'une sensibilité particulière face au paysage. Encore une fois, les traits 

culturels prêtés B la minorité française du Canada sont le sujet principal recherché par l'artiste. 

480 Collection Power Corporation du Canada, Montrdal. 
481 Bluteau. M.-A., (1989): w û e s  c d i e n s  de la collection Power Corporation du Canada. La Sociétt du 
Musée du Séminaire de QuEbec. Québec. p. 95. 



Figure 6.1 : Way, Charles Jones: Cap-à-l'Aigle. Musée du Quebec, Quebec. 78.5 1 

6.1 -2 L'émergence du tourisme bourgeois 

Les artistes professionnels canadiens de la seconde moitié du XIXe siècle s'affairent 

également à illustrer des ouvrages à grand tirage ayant pour thème le paysage canadien. Ces 

ouvrages sont rendus possibles par l'amélioration des techniques d'imprimerie et de gravure. 

Ces nouvelles techniques, qui intègrent même la photographie au processus de gravure, 

permettent une plus grande précision du détail. Le grain obtenu par des techniques comme le 

Leggotype est plus fin et la texture plus aérée. Ii s'agit d'une technique de gravure utilisant des 

traits fins plutôt que la similigravure, pour rendre les variations de tons. Elle est utilisée pour 

reproduire des dessins à l'encre et à la plume à partir desquels on éxécute les gravures sur 

bois482. On retrouve également des gravures effectuées sur acier, comme celle ayant servi à 

reproduire un tabIeau céIèbre de Lucius O'Brien imprimé sur la page frontispice de Picturesque 

Canada483. 

482 Reid. 1979, pp. 1 14-1 17. . . 
483 s'agit du tableau Quebec J dvis. collection Power Cornoration du Canada (ibid.. p. 325). 



La seconde moitié du X E e  siècle voit proliférer des publications diverses destinées à 

répondre à la demande d'information des voyageurs sur les sites d'intérêt et à présenter les 

différents circuits et équipements touristiques du pays. Les guides de voyages américains et 

canadiens proliferent. D'après une étude effectuée par France Gagnon, on ne retrouve qu'une 

quarantaine de guides de voyages publiés entre 1825 et 1849, Ils sont américains pour la 

plupart. À partir de 1850. il en paraît Ie même nombre par décennie et les guides canadiens 

s'affirment de plus en p l ~ s ~ * ~ .  L'industrialisation capitaliste du milieu du XIXe siècle crée une 

nouvelle bourgeoisie urbaine issue du commerce et de I'industrie. Cette classe est à la recherche 

de grands espaces et de paysages pittoresques. En cela, ils reproduisent la tradition des voyages 

initiée par la bourgeoisie anglaise à partir du XVIIIe siècle. À cette époque, les voyages au pays 

et à l'étranger sont partie intégrante de l'éducation du «gentleman» anglais. 

La popularité croissante des ~Tours» à partir de la seconde moitié du siècle est liée en 

partie à l'amélioration des moyens de transport. La décennie f 840 au Bas-Canada est celle de 

l'agrandissement des canaux et de l'amélioration de la vitesse des navires à vapeur, dont les 

liaisons avec l'aval de Québec demeurent cependant sporadiques. C'est également la décennie 

de la construction de la première ligne de chemin de fer de la province avec la ligne Saint- 

JeanLaprairie inaugurée en 1836485. Les décennies 1850 et 1860 sont celles de l'intensification 

des liaisons maritimes avec le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay et la Gaspésie alors que les 

grandes liaisons de chemin de fer débutent486 en 1853 vers le Maine et les Cantons de l'Est. Ce 

réseau se ramifie au cours des décennies 1850 et 1860 notamment avec la construction du 

Champlain and Sr. Lawrence Railroad entre Montréal et les états de New York et du Vermont, 

ainsi que de la ligne du Montreal and New York Railroad qui rejoint le Plattsburg and Monrreal 

Railroad. Le Grand Tronc construit une ligne entre Montréal et Ottawa en 1854 puis de 

Montréal à Toronto en 1856. Vers l'est, Ie Grand Tronc est prolongé jusqu'à Rivière-du-Loup 

en 1860487. Ce développement du rail au Que- trouve son écho dans le reste du pays alors 

qu'il est étroitement associé à l'expansion de la frontière canadienne et à la constitution d'un 

vaste pays d'un océan à l'autre. L'inauguration de 1 'lnrercolonial en 1875 permet d'atteindre 

484 Gagnon, P., (1992): "Du cheval au rail: l'évolution des circuits touristiques québecois au XlXe siècle." Dans -. Courville, S., Rober, J.-C,. Sbguin. N.: J t pavs laurentien au siecle. Cahier 1. Université Laval. 
Université du Québec B Monuéal. Université du Québec à Trois-Rivières. pp. 105-106. 
48S~bid.. pp. 106- 108. 
486 La liaison ferroviaire complète entre Longueuil et Portiand est inaugurée en 1853. Elle sera complétée par 
l'embranchement Richmond-Québec en 1854. (Gagnon. 1992. p. 1 16.) 
487 Gagnon, 1992. pp. 1 16-12 1. 



l'est du pays jusqu'au Nouveau-Brunswick. Ce sont ensuite les territoires de l'Ouest dt 

l'Amérique du Nord britannique qui sont convoité#. 

Le développement des réseaux de transport et l'amélioration de la vitesse des déplacement! 

ont grandement facilité les voyages tant chez les famiues bourgeoises du Canada et de b 

Nouvelle-Angleterre que chez les artistes à la recherche de nouveaux paysages où expérimente1 

leur art. Les arnélorations techniques apportées par le grand capital industriel ne sont toutefoi! 

pas les seules influences ayant poussé la classe bougeoise urbaine à voyager. Les mode! 

particulières bées à l'esthétique romantique et l'hygiénisme d a i n  s'allient pour orienter le! 

migrations saisonnières des voyageurs. Ce sont les sources d'eau minérale et les chutes qu: 

constituent les attraits touristiques principaux du Québec à partir de la décennie 1870. Ce: 

éléments représentent le côté sublime et pittoresque de la nature. Au niveau social, c'esi 

l'histoire et l'architecture qui fait l'objet de la curiosité des voyageurs de cette fin de siècle489. 

La fuite des bourgeois vers les campagnes s'intensifie à l'aube de la décennie 1840 sous 

I'impuIsion d'un mouvement social particulier, celui de l'hygiénisme. L'industrialisation rapide 

des villes bas-canadiennes et nord-américaines en général crée des conditions de vie difficiles. 

L'insalubrité du milieu urbain et les nouveaux problèmes sociaux générés par cette concentration 

humaine (criminalité, violence, pauvreté, désordre, etc.) ont contribué à accentuer la vision 

idyllique des campagnes. La littérature américaine de l'époque est très révélatrice de cc 

phénomène. La campagne est alors associée à la nature originelle, même à l'Éden chez des 

auteurs comme Henry David Thoreau (1 8 17- 1862)' qui se retire dans la solitude sur les bords de 

l'étang de Walden afin de méditer et d'écrire sur les merveilles de la nature. Son ami et 

phiIosophe Rdph Waldo Emerson (1 803- 1882) fait de Ia campagne le siège de la raison. Son 

paysage romantique et naturel incite à la méditation et A la réflexion. La ville au contraitire est 

dominée par la compréhension. Les lois empiriques, celles des mathématiques et de la science 

en générai sont à la base de sa création490. 

touristique dans la classe bourgeoise témoigne 

choléra à Québec en 1 832 joue à cet effet un rôle 

Au Bas-Canada, la montée du phénomène 

de cette recherche de pureté. L'épidémie de 

déterrninant491. Cene volonté de se libérer de 

488 Reid. 1979, p. 3. 
489 Gagnon. 1992. p. 1 1 1. 
490 White. M. et L., (1977): T h e e c t u a l  venus the Citv. F r o m m a s  Jefferson to Frank Llovd Wriehi. 
Oxford University Press, Oxford, pp. 24-35. Voir égaiement Bureau, L., (1984): Fntre l'Éden et I 'Utm.  Les 
fondement-aues de Y-- - . .  . Les Éditions QuébedAmtrique, Montrkai. pp. 45-72. 
491 Gagnon, S., (1996): J.'émergence du tourisme au XTXe si8cle: I ' e w I e  de Charlevoix. Mdmoire de 
maîtrise. Département de geographie, faculte des Lettes, Université Laval, p. 3. 



l'angoisse provoquée par les malaises de la vie urbaine pousse les bourgeois à quitter la ville, di 

moins de fqon temporaire pendant les mois d'été. La campagne devient alors un refuge contn 

les maux créés par la société urbaine industrielle. Le discours romantique intègre alors unt 

polarisation de pIus en plus marquée des représentations de la ville et de la campagne à partir dt 

milieu du XlXe siècle492. 

L'hygiénisme et le romantisme urbain ainsi que les améliorations techniques dans le: 

transports vont ensemble contribuer à stimuler le goQt du voyage chez les membres de la classc 

aisée des métropoles ~ m d i e ~ e ~  et américaines. Le tourisme est issu de ces changement! 

entraînés par le capitalisme industriel du milieu du XIXe siècle. La région de Charlevoix es 

alors citée dans les guides de voyage présentant les grands circuits touristiques qui vont de: 

Grands Lacs au Saguenay493. Il faut toutefois attendre la décennie 1870 avant que n'apparaisse 

une iconographie ayant pour thème les attractions touristiques du paysage régional. Cette 

iconographie est d'abord présentée dans les journaux de l'époque494. Cette publicité mettail 

surtout en évidence, en plus de la majesté du paysage naturel, les zones littorales et les activité: 

récréatives qui y étaient associées, y compris l'arrivée des bateaux à vapeur au quai de Pointe- 

au-Pic. La publicité était axée sur les aspects récréatifs du paysage à La Malbaie, encadrés par 

un environnement naturel grandiose (figure 6.2). La plus importante des publicités réalisées 2 

des fins touristiques date cependant du début de la décennie 1880. L'article de 14 pages publié 

dans l'ouvrage d'envergure nationale de Picfuresque ~anada~95  est venu en quelque sorte 

consacrer la position de Charlevoix comme centre de villégiature majeur en Amérique du Nord. 

La partie suivante présente le contexte entourant la rédisation de cet ouvrage ambitieux 

comportant deux volumes et consacrk B la grandeur des paysages canadiens. 

492 ibid. 
493 Dubé, P., (1986): Peux cents ans de vill@ature dans Charle - , .  . 

voix. L histoire du pavs visité. Les Presses de 
I'Universitk Laval, Québec, p. 57. 
494 NOUS avons retrouvé cinq gravures publiées dans I'Opinion Publique et ie Canadian Iflusrrated News au cours 
des années 1871. 1872 et 1881. 
495 O'Brien, L., Grant. G. M., (dirs), (1882): Pic turwe  Canada: the countrv as it was and is. Vol. ii. Belden 
Bros, Toronto, pp. 697-71 1. 



Figure 6.2: Jump, Edward: The Beach at Murray Bay, 1871. Canadian illusuated News, 
vol. 14, no. 7, Aug. 12, 1871, p. 97. Bibliothèque Nationaie du Canada, Ottawa. 

6.1.3 Picturesque Canada: Un nationalisme canadien à saveur romantique 

Picfuresque Canada constitue un vaste ouvrage d'envergure nationale destiné à 

promouvoir les arts canadiens et à représenter la nouvelle nation à travers ses paysages 

différenciés. Dennis Reid le caractérise de «volumineux répertoire des ressources, visuelles et 

matérielles, que la bourgeoisie victorienne du Canada s'enorgueillit de posséder ... ~ 4 9 6  Cette 

publication est destinée à un public initié, celui des bourgeois des centres métropoIitains du 

Canada. «Our way lies not among, though perforce to some extent with, the tourists. 

Picturesque Canada is not a guide book; its random sketches attempt to show but a few scattered 

gems from among the treasures ready to artist's brush and writer's pen.u4g7 Cene citation de 

Grant présente l'objectif principal de la revue qui est de fournir une vision du pays à travers ses 
-- - - - - - 

496 Reid, 1979, p. 302. 



différents milieux. Elle iraduit également les limites imposées dans l'accessibilité à ses différent! 

paysages, liées au transport. Les artistes de Picmresque Canada ont en effet parcouru le pays er 

suivant les principaux réseaux de transport de liepoque (maritime et ferroviaire). Tout comme le 

touriste, l'artiste doit compter sur un réseau de transport bien organisé afin de parcourir le pays 

La revue comprend plus de 500 illustrations, oeuvres d'artistes américains pour la plupadg8. 

La direction en est confiée à George Monro Grant et Lucius O'Brien. 

Picturesque Canada est nd de l'initiative de deux américains, les fdres Belden. La 
publication s'inspire directement de Picnuesque Arnen'ca, publié en 1872-73 et de Picturesque 

Europe réalisé entre 1875 et 1879499- Les américains veulent donner une coloration canadienne 

à l'entreprise et prévoient engager les artistes canadiens les plus renommés. Ils s'assurenr 

d'abord de la présence de Lucius O'Brien, premier président de l'Académie royale du Canada, 

en tant que directeur artistique. il est secondé par George Monro Grant, doyen de l'université 

Queen's à Kingston depuis 1877. Grant est à la fois ministre presbytérien, éducateur et auteur 

de renom500. Sa foi religieuse est à l'origine de son implication sociale, en faveur des oubliés 

du boom industriel de la seconde moitié du XIXe siècle. critique d'ailleurs le mouvement 

industriel en raison de ses conséquences néfastes sur le mode de vie des classes défavorisées. II 

est qualifié par Barry Mack d'évangdique romantique, en raison de son insistance sur 

l'introspection et l'engagement dans le monde pour les tenants de la foi évangéliste501. Il est 

l'un des fondateurs de l'Église presbytérienne du Canada, qu'il dirige à partir de 1889. Il a 

transposé cette vue unitaire de la foi à la nation canadienne naissante. Dans son volume Ocean to 

ocean publié en 1873, il parle du rôle que pourrait jouer l'unité spirituelle dans l'apaisement des 

dissensions linguistiques, culturelles et raciales du Canada502. Ce volume a eu un impact 
important sur la représentation du Canada par ses élites. Il a d'ailleurs motivé les frères Belden à 

choisir Grant comme éditeur de Picturesque Canada. Le but était de constituer un ouvrage de 

luxe alliant les plus beaux échantillons de l'art et de la littérature canadienne, au service de 

l'impérialisme britannique de l'époque, afin de traduire la grandeur et la prospérité de la nouvelle 

nation à travers ses richesses naturelles. 

497 O'Brien et Grant, 1882, p. 702. 
498 Reid. 1979, p. 301. 
499 Ibid., p. 299. 
500 Voir la note biographique de Mack, B., (1994): "Grant. George Monro." T i d  du Bictionnaire bio-ohiaue du 
Çanada volume m. de 1901 à 191 0. Les Presses de l'Université Laval, Qubbec, pp. 437-443. 
soi Ibid., p. 438. 
So2 Ibid., p. 439. 



En pratique toutefois, sur les 543 illustrations que compte au total l'ouvrage, seulement 89 

sont effectués par des artistes canadiens, dont 79 par Lucius O'Brien lui-même503. Le autres 

oeuvres canadiennes sont de William Raphaël, Robert Harris, F. M. Bell-Smith, John A. Fraser 

et Henri Julien. Quant aux 454 autres, elles ont été effectuées par des illustrateurs américains 

engagés spéciaiernent pour ce travail. Le plus important est Frederick B. Schell, avec 2 13 

illustrations, dont l'une ayant pour thème La Malbaie. Les influences stylistiques sont en 

conséquences marquées par les écoles romantiques américaines, notamment la Hudson 

 ive r5O4. 

De la même manière que les autres revues de voyage de l'époque, l'ouvrage est réalisé 

dans l'esprit du romantisme victorien du temps. L'accent est mis sur les campagnes 

traditionnelles du Canada et leur protection contre l'empiètement de l'industrie. Nous verrons 

quelques exemples de cette orientation idéologique dans les descriptions du paysage 

charlevoisien à la partie suivante. Cette orientation se répercute également sur les illustrations où 

dominent les paysages ruraux et le mode de vie traditionnel des habitants5O5. Cette philosophie 

de conservation associée au romantisme506 et qui fait également écho au nouvel hygiénisme en 

milieu urbain, s'inscrit en réaction à l'ère industrielle et aux dtsordres qu'eue introduit dans 

l'espace et les sociétés. Cette orientation est privilégiée par George Monro Grant. Cette 

coloration B la fois romantique et nationaliste des paysages transparaît dans l'article et les trois 

illustrations publiées par Picmresque Canada sur Charlevoix. 

503 bid.. p. 301. 
ii s'agit de la prernitre école paysagiste authentiquement américaine du continent Elle rassemble les 

paysagistes amtricains spécialisés dans les paysages de la côte est américaine. À la suite du peintre d'origine 
française RCgis Gignoux, lui-même formé auprès de Paul Delaroche et Horace Vernet, ces peintres tentent de 
reproduire une esthdtique alpestre dans les massifs nord-amdricains. Ils se distinguent des peintres de l'école des 
Rocheuses, liée au peintre Albert Bientadt fomd h 1' Acadtrnie de Dusseldorf, qui reproduit l'académisme allemand 
dans la représentation des Rocheuses américaines. (Karel. 1995.) 
s05 Ramsay. E., (1992): "Picturing the Picturesque: Lucius O'Brien's Sunrise on the Saguenay." Dans Simpson- 
Wousley, P.. Norcliffe, G., (eds): A Few Acres of -. Dundurn Press, Toronto, Oxford, pp. 167-168. 
So6 bid. 



6.1.4 Charlevoix: Un paysage mythique du Canada français 

Le récit se déroule autour de la description de la géographie physique du temitoire et de 

l'histoire de son peuplement. Ces deux thèmes principaux sont agrémentés de commentaires sui 

le mode de vie pittoresque et traditionnel des habitants, leurs coutumes et leur folklore. Le styIe 

Littéraire utilisé ainsi que le contenu de la narration rappellent ceux des autres récits de voyage 

que nous avons analysés depuis le début du siècle, notamment ceux de George Hériot et John 

Jeremiah Bigsby. Rappelons que Grant est dors une sommité de la littérature romantique 

canadienne et qu'il a précédemment rédigé un récit de voyage à travers le Canada qui eut un vif 

succès507. 

Les descriptions du paysage charlevoisien soulignent son côté sublime, mais égalemeni 

hostile. Les communications routières difficiles à travers le relief accidenté de [a région foni 

également l'objet de commentaires- Voici un extrait du passage concernant Ie paysage de Baie- 

Saint-Paul: 

«Boucher exactly describes Baie St. Paul when he speaks of it as "enfoncée 
dans les terres." It is just a great cleft in the rocks, through which a torrent 
fed by cascades from the surrounding mountains pours an impetuous Stream. 
[...] Soft is the murmur of the many waterfails, and sweet the smelI of the 
new-mown hay in the green fields that stretch for miles dong the winding 
Stream. Clusters of houses, groves of trees, and shining church-spires 
diversify the scene. It is not always so peaceful. [...] Rocks, trees, and 
bridges are swept into the turbid flood of the Gouffre, which, raging Iike a 
demon unchained, destroys everything that impedes its headlong course.» 508 

L'auteur fait souvent référence au récit de Boucher et de témoins de l'époque comme le père 

Jérôme Lalemant et Marie de l'Incarnation. La publication met en évidence les caractères de 

permanence des paysages et des sociétés avec ceux de l'ancien régime, afin de donner un air 

plus romantique au paysage509: «Times have changed since Boucher's day, but the north coasi 

has changed little. The scattered villages serve but to emphasize the savage grandeur of the 

stem line of cliffs rising sheer from the water.»510 Cette description traduit parfaitemeni 

l'esthétique romantique de l'époque, privilégiant des vues intégrant Li Ia fois les villages et les 

507 Reid, 1979. p. 300. 
508 O'Brien et Grant. 1882, pp. 703-704. 

Ramsay, 1992. p. 168. 



hautes montagnes qui les surplombent. Ch rappelle également les hauts faits de la Conquêti 

dans la region. Des cléments du folklore régional sont kgalement décrits: «Every island, cap 

and bay has a story of shipwreck, miracle, or wraith ne long du littoral du Bas-Saint 

Laurent].»5ii On présente notamment une légende montapaise propos du Cap ai 

Corbeau512 qui explique l'orgine des tremblements de terre qui secouent périodiquement 1; 

région. 

Les pages concernant Charlevoix s'inscrivent dans la phitosophie générale dt 

conservation des paysages naturels du Canada La beauté du milieu n a m l  et le caractèn 
traditionnel du mode de vie de la population, encore peu touché par l'industrialisation, son 

souvent mentionnés: «The influence of the scene [entre l'ne-aux-Coudres et le Cap au Corbeau: 

must be more than a passing imagination, for to this day the people of Isle aux Coudres an 

noted fort their preservation of the simplicity and integrity of life that distinguished the habitam! 

of former generations, and for their devoutness.»513 Ce passage révèle, en plus d'une visior 

romantique d'un mode de vie ancestral des habitants, le caractère déterminant attribué ai 

paysage sur la mentalité des populations. Cette théorie était fort répandue dans Ie d i e l  

scientifique (en particulier en géographie) à la deuxième moitié du XMe siècle. Elle rejoini 

également la philosophie du mouvement romantique qui recherche la présence dans le paysage 

d'une harmonie entre Dieu, l'homme et la nature. La description de la paysannerie s'apparente 

curieusement aux jugements formulés par les voyageurs de passage dans la région depuis le 

début du siècle. 

<<The people of the river and p l f  are a curious compound of voyageur, 
farmer and fishennan. They are full of energy and character, bold and hardy, 
simple-minded, honest and hospitable, superstitious, as al1 fishermen are, and 
abounding in wonderfull legend, but pious and brave withal. They preserve 
many oId ideas and habits, for down here the earliest settlements in French 
Canada are side by side with the latest.dl4 

La vision romantique des habitants des campagnes de la part des citadins du XIXe siècle est 

encore une fois reproduite. Grant insiste sur la permanence des traits culturels d'ancien régime, 

en accord avec la philosophie générale de conservation de l'ouvrage. La population 

O'Brien et Grant., 1882, p. 703. 
Ibid., p. 700. 
Ibid.. p.704. 
Ibid.. p. 708. 
Ibid.. p. 700. 



charlevoisienne est présentée comme typique des campagnes canadiennes-fi-ançaises. Ses traits 

culturels et son mode de vie sont selon Grant demeurés à peu près les mêmes qu'au temps de la 

Nouvelle-France. 

Le récit de Picruresque Canada parle très peu de la socioéconomie locale. La pêche au 

marsouin à l'ne-aux-Coudres est la seule activité économique faisant l'objet d'une présentation 

détaillée. On souligne le caractère ancien de sa pratique, dès l'époque amérindienne. L'auteur 

fournit également des indications sur le nombre de prises annuelles et les produits divers qu'on 

en tire. II consacre presque une page complète à cette chasse. L'agriculture n'est abordée qu'en 

tant que partie constituante du paysage entourant les agglomérations, ajoutant au pittoresque des 

sites. L'auteur y consacre une ou deux lignes par localité. Les villages sont présentés comme 

de petits établissements pittoresques, sis au pied des majestueuses montagnes, au milieu de 

champs agricoies verdoyants (figure 6.3). On y retrouve également un commentaire d'une 

ditaine de lignes sur la fonction touristique du secteur littoraI de La ~albaieSl5. L'industrie 

forestière est complètement ignorée, et pour cause, les descriptions ne touchent que les 

paroisses littorales de Ia région. L'arrière-pays et même la partie nord des deux grandes vallées 

sont absents. Tout le texte est consacré au paysage littoral sublime et aux faits historiques 

marquants ayant eu heu dans la région, particulièrement ceux entourant Ia Conquête de 1759. 

Cette référence aux origines, particulièrement à partir de la Conquête, a pour but d'accentuer le 

romantisme conféré au paysage. Nous pouvons également y voir un certain impérialisme, les 

faits de la Conquête étant beaucoup plus détaillés que ceux relatifs à Ia Nouvelle-France, qui se 

limitent à la découverte de Jacques Cartier en 1535 et à quelques commentaires sur la culture 

amérindienne. 

Cette gravure prise du haut de la terrasse des Éboulements (figure 6.3) présente le 

panorama qui s'offre à la vue du promeneur. Un bosquet d'arbres au milieu d'une prairie 

herbeuse à l'avant-plan fait office de coulisses et rappelle les techniques des peintres classiques. 

II fait fonction d'écran protecteur entre l'observateur et le panorama en même temps qu'il dirige 

le regard sur le village à sa droite. Le détail accord6 h la végétation et son apparence plus réaliste 

temoime de l'influence de la photographie dans la peinture de la seconde moitié du XlXe siècle. 

Le village apparaît au bas de la terrasse, illustré par l'église autour de laquelle se blotissent les 

habitations et denière lesquelles s'étirent les lots clôturés montant à l'assaut de la colline. Le 

point de vue élev6 de i'artiste permet de rendre toute la grandeur et la majesté des montagnes qui 

Ibid., p. 702. 



s'élèvent le long du littoral au sud-ouest, derrière l'échancrure de la Baie-Saint-Paul. Le fleuve 

sur lequel on peut apeqevoir quelques embarcations à voiie et l'ne-aux-Coudres B l'horizon 

complètent ce paysage majestueux, surmonté par le ciel nuageux, donnant une impression de 

grandeur à la scène. Ce type de panorama est fréquent dans le volume et est typique de l'école 

picturale de l'est américain. 

Figure 6.3: O'Brien, Lucius Richard: Isle aux Coudres, and the Sr. Larrwnce, from LRs 
Eboulernents, 1882. ANC, Ottawa, C-85478. 

6.1.4.1 Les images du paysage charlevoisien 

À la manière du texte, la représentation iconographique du paysage charlevoisien traduite 
par les auteurs de Picturesque CaMda met en valeur le c8d sublime du paysage naturel et le 

mode de vie pittoresque de ses habitants. En cela, le p o e t  presenté par la revue récupère le 

mythe élaboré par les artistes précédents comme John Jeremiah Bigsby et Philip John 

Bainbrigge. On y ajoute un style artistique en vogue privilégiant les vues littorales, les 

«marines », et les panoramas montagneux. Ces vues intégrent les grands contras tes 

topographiques. La navigation occupe également une place importante dans ces vues et en 

accentue le côté pittoresque et romantique. Le ciel ennuagk (figures 6.3 et 6.4) vient accentuer le 



côté sublime des hautes montagnes. Le point & vue est généralement élevé, de manière i 
renforcer le caractère picturesque du paysage. Ce style est alors très populaire tant en Amérique 

du Nord qu'en Europe. 

L'une des trois illustrations de l'article fut réalisée par l'illustrateur américain Frederick 

B. Schell et une autre par le peintre canadien le plus en vue de l'époque, Lucius O'Brien (figure 

6.3) qui est également le président de l'Académie royale du Crmada et l'éditeur responsable des 

arts de la revue. Les trois gravures publiées viennent appuyer les descriptions textuelles, Elies 

illustrent le paysage littoral de CharIevoix et ses montagnes majestueuses. Chacune d'elles est 

centrée sur une activité économique et un genre de vie traditionnels du milieu: d'abord 

l'agriculture extensive, centrée autour de I'aggiomération villageoise (figure 6.3). ensuite Ia 

navigation et la pêche sur le fleuve516 et la fonction récréative du littoral de La Malbaie (figure 

6.4) qui trouve également son écho dans le texte. «Murray Bay and its adjoining villages are the 

resort of those who want grand scenery, and a quiet country life with a spice of gaiety.»517 

Cette citation confume la fonction touristique de la Malbaie à l'époque, qui constitue déjà un 

centre de villégiature majeur en Amérique du Nord avec ses grands hôtels campés sur la fdaise 

de Pointe-au-Pic. 

La gravure de Frederick B. Schell a pour thème le littoral à La Malbaie (figure 6.4). 

Cette image illustre le caractère sauvage et bucolique du milieu riverain. Les montagnes 

sombres et distantes, le ciel ennuagé ainsi que le fleuve plat à la droite de l'image conferent une 

grandeur et une majesté Zi l'ensemble. Cette vue embrasse la rive sud-ouest jusqu'à la baie. On 

aperçoit au loin le village de La Mdbaie oh se distingue clairement le clocher de l'église. Le 

petit hameau du Cap-à-l'Aigle est accroché à flanc de montagne du côté nord-est de la baie. 

L'artiste accentue le caractère sauvage du littoral à l'avant-plan par sa vue prise du haut d'un cap 

rocheux, qui sert égaiement de repoussoir vers la petite baie et le voilier au centre de l'image. 

Le village de La Malbaie, qui constitue cette époque un centre de services important pour la 

région, est dissimulé à l'arrière-plan. On n'y distingue que son église et les quelques maisons 

qui l'entourent, à la manière des villages représentés par Warre, Bigsby et Dumford à la période 

1841-1858. 

Anonyme: Baie St. Paul. 18Q. ANC. Ottawa, C-85478. 
O'Brien et Grant, 1882. p. 702. 



Figure 6.4: Schell, Fredenck Boley: Murray Bay, 1882. ANC, Ottawa, C-85479, 



L'aspect sauvage du paysage et sa fonction récréative dominent I'image, grâce à 

l'illustration de bateaux de plaisance sur le fleuve, d'un hôtel au centre et d'une villa touristique. 

Les activités industrielles ainsi que le fait urbain sont absents. En accordant toute l'attention au 
littoral sud-ouest de La MaIbaie dans Ies environs de Pointe-au-Pic, ScheIi dissimule habilement 

le vdiage au fond de la baie. Seul le clocher de l'église émerge, entouré de quelques habitations. 

C'est l'encadrement majestueux des montagnes, accentué par un ciel sombre et ennuagé, qui 

marque la iimite de cette vue maritime. 

Une structure de paysage caractérisée par un cap rocheux à l'avant-plan et une étendue 

d'eau parsemée de voiliers est typique d'un style artistique très prisé à cette période, les marines. 

Ces vues ont été portées à une quasi-perfection par des artistes de renom comme Lucius 

O'Brien. Ainsi, Schell apprête la vision romantique et dcdative du littoral malbaien au goût 

artistique du jour. Ce style est typique des illustrations des paysages canadiens de Picturesque 

C a . ,  mais également de Picturesque Arneriia et Picturesque Europe, et probablement 

d'autres publications du genre. Fredenck Schell est un illustrateur commercial américain qui a 

d'ailleurs travail16 prkédemment pour Picturesque Europe. Rappelons qu'il est l'auteur de 

presque la moitié des dessins de Picturesque ~anada518. 

6.1.5 Picturesque Canada et Ia formation d'une identité canadienne 

La seconde rnoiaé du XIXe siècle est marquée par la création d'une identité proprement 

canadienne, axée sur le développement des sciences et de l'économie. Les artistes contribuent 

alors à diffuser les images de ce nouveau pays. Malgré sa coloration romantique et ami-urbaine, 

Picruresque Crmada constitue le reflet de cette nouvelle classe bourgeoise issue de 

l'industrialisation. ln représente les valeurs profondes de ce groupe et lui transmet une image 

idéalisée du nouveau pays qu'il est en train de créer. La contradiction apparente entre un pays 

en piein processus d'urbanisation et d'industrialisation par rapport à sa représentation 

romantique et-rurale révèle cependant une forte association des deux idéologies. C'est l'époque 

de I'utiIitarisme, cette adulation de la science, que l'on présente comme le remède à tous les 

maux de I'espèce humaine. On répertorie et on classifie tous les êtres et les phénomènes 

observables à Ia surface de la terre. Au Canada, la géologie, la météorologie, le magnétisme 

Reid. 1979. p. 302. 



terrestre et la botanique font l'objet d'inventaires exhaustifs519. On en fait des instruments du 

progrès social et économique du pays. Ces nouvelles découvertes viennent e ~ c h i r  les 

connaissances qui devraient permettre d'améliorer les conditions de vie de la population et 

d'accélérer le développement économique. Au Québec en particulier, des initiatives comme ceUe 

de l'inventaire géologique du Canada étaient justifiées, à la fin de la décennie 1830, dans la 

foulée du rapport Durham, par la nécessité de palier au retard économique du Québec par la 

découverte de minéraux industrieIs520. 

Les fonctions unificatrice et explicative de la science du XMe siècle521 ont contribué 

largement a élaborer une idéologie articuiée autour de l'idée de la construction de la nation à 

partir d'un regroupement d'espaces différenciés. «The tasks of identification, inventory, and 

mapmaking gave forrn to the idea of a transcontinental national existence; they imparted to 

Canadians a sense of direction, stability, and certainty for the future.»522 La nouvelle science 

foumit un cadre d'explication de la réalité et élargit la vision des élites sociales. Elle rejoint 

également le système de représentation des groupes religieux protestants, particulièrement celui 

des évangélistes comme Grant. La science, par sa recherche de principes communs, permet de 

mettre en évidence l'unité à travers la diversité. Selon Suzanne Zeller, les promoteurs de la 

Confédération présentent la nouvelle nationalité comme basée sur une communauté d'intérêts 

plutôt que de culture523. Ces intérêts tendent vers le développement économique qui résulte des 

progrès de la science. 

La construction des vastes réseaux de transport maritimes et ferroviaires contribuent à œ 

développement en unifiant les territoires disparates qui allaient bientôt former le Canada. Ils sont 

également la manifestation tangible de ce progrès économique apporté par la science. Les arts 

canadiens sont étroitement associés à cette manifestation de la grandeur du pays à travers ses 

progrès techniques. Les artistes canadiens de la seconde moitié du XIXe siècie comme Lucius 

Voir Zeller. S., (1987): bventing Canada: Earlv Victonan Science and the Idea of a Transcontinental Nation. 
University of Toronto Press, Toronto. 

Ibid., pp. 34-35. 
521 Les sysrémes de classification élaborés à partir de la nature comme ce!ui de Cari Linnaeus ou Alexander Von 
Humboldt aux XVme et XiXe siècles marquent le début d'une recherche de l'ordre B travers un chaos apparent en 
tentant de découvrir des règles univenelles de la biologie végétale. La recherche de principes universels à partir 
desquels la réaiité pouvrait êue expliquk sous-tend €galement la science victorienne de la seconde moitié du XIXe 
siecle. Voir h ce sujet Pratt, M. L., (1992): Eves: Travel Writipg and Transculturatioq. Routledge, 
London, pp. 23-37. 

&lier, 1987, p. 9. 
523 Ibid., p. 8. 



O'Brien sont en contact avec les élites canadiennes et m6tropolitaines qui constituent leur public 

et pour qui ils exécutent quelques-unes de leurs plus grandes oeuvres. Ils sont appelés i 

constituer les premières images du vaste pays qui s'étend de I'Atiantique au Pacifîque à k 

décennie 1880. Certains d'entre eux sont même directement commissionnés afin de popularise1 

les nouveaux paysages ouverts par la nouvelle ligne de chemin de fer du Pacifique à la décennie 

1880524. Des études comme ceUe de Dennis Reid ont démontré la présence d'une associatior 

d'intérêts entre les artistes et la grande bourgeoisie525. 

Les artistes deviennent donc, à travers leurs oeuvres, les premiers bâtisseurs de mythe du 

pays. «They have projected the perceptions and values of their sponsoring society; and some 
artists, mindful of the cultural and national implication of their work, have consciously 

expressed a corporate sense of cultural or national identityd26 Le paysage charlevoisien tel que 

représenté par des artistes comme Charles Jones Way, Lucius O'Brien ou Frederick B. Schell 

est revêtu d'un aura national canadien. Charlevoix devient l'un des paysages traditionnels du 

Canada français intégrant à une nature grandiose un mode de vie hérité des paysans de la 

Nouvelle-France. L'iconographie de cette région contribue à nourrir chez la bourgeoisie 

canadienne des grands centres métropolitains l'image d'un État aux paysages et aux origines 

historiques diffdrenciés, tous unis cependani autour d'une destinée commune. «La Malbaie 

ressemble autant à un paysage suisse qu'à un paysage canadien; eue participe de l'un par la 

majesté, de l'autre par le groupement harmonieux des constrastes.»5*7 On retrouve la m e  de 

ce mariage entre l'esthétique romantique européenne et le nationalisme canadien dans Ie paysage 

charlevoisien jusque sous la plume du chroniqueur québécois Arthur Buies. ii assimile les 

hautes montagnes B celles dzs Alpes, dont la popularite s'affirme chez les artistes europiens à la 

seconde moitié du siècle. Il intègre ensuite ce paysage l'esthétique européenne à la mosaïque 

des paysages canadiens. 

524 Reid, 1979, p. 6. 
575 ibid. 
526 Osborne, B. S., (1988): "The iconography of nationhood in Canadian art." Dans Cosgrove, D., Daniels. S.. 
(dirs.): n e  i c o w h ~  of landscape. Cambridge University Press. Cambridge, p. 162. 
527 Buies, A., (1878): Petites chroujgyes pour 1877. Imprimerie de C. Darveau, QuCbec, p. 63. 



6.2 J3es influences francaises 

Les sciences et la culture françaises pénètrent égaiement les représentations du paysage 

charlevoisien au cours de la seconde moitié du siècle. La première de ces influences provient de 

la sociologie. Celie4 est dors en plein développement en Europe. Les mouvemenk 

révolutionnaires et la recherche d'une nouvelle forme de gouvernement qui en découle ont indui 

des changements sociaux importants. La Révolution indusirielle vient ajouter à ces mutation! 

profondes des sociétés occidentales du XIXe siècle. Ces changements se manifesten 

notamment dans les nouvelles relations sociales créées par le capitalisme et dans une 
redistribution & la richesse à travers les nouvelles couches sociales issues de la division di 

travail. Des théoriciens comme Frédérick Le Play, Patrick Guiness et Ernile Durkeirn tentent de 

comprendre le mode de fonctionnement des sociétés occidentales. 

Un éIève du premier, Charles-Henri-Philippe Gauldrée-Boilleau, effectue une étudc 

sociologique d'un ménage d'habitants de Saint-Irénée de Charlevoix en 1862528. Elle fu 

publiée pour la première fois en 1875 dans le cinquième tome de la revue Ouvriers des detu 

mondes. Sa vision de la population et du mode de vie régional est largement tributaire de! 

observations effectuées sur les sociétés françaises par Le Play et ses disciples. Il caractérise 1; 

famille Gautfiier comme une famille souche canadienne-française, fortement enracinée dans sor 

milieu. La soci&onomie familiaie est analysée sous l'angle privilégié de i'agriculture de 

subsistance. Les emplois et les investissements hors ferme sont négligés et jugés peu important: 

pour l'économie familiale. La représentation de Gauldrée-Boilleau est fortement teintée dc 

l'idéologie ultramontaine. Boilleau y intègre les principaux éléments du paradigme de 1: 

survivance Iié aux repdsentations de la collectivié canadienne-française de la part de ses élites 1 

partir de la décennie 1840 en paniculier. 

Des influences françaises dans l'art du paysage émergent également à la toute fin di 

siècle avec le peintre canadien d'origine écossaise William Brymner. II a ttudié à 1'Acadérnii 

Julien de Paris en 1879. La mode est alors au tableau nanatif. Le sujet doit mettre en scène de! 

personnages, suggérer une histoire, une action. Brymner visite Charlevoix pour la première foi! 

à l'été 1885 où il peint certaines de ses oeuvres les plus réussies. Les thèmes de Brymner dan! 
Charlevoix privilégient les scènes domestiques rattachées au travail des champs. Le! 

s28 Gauldrée-Boilleau, C.-H.-P., (1862): "Paysan de Saint-idnée de Charlevoix en 1861 et 1862." Pavsans et 
p u ! ' !  

- l . Les Cahiers de l'Institut d'Histoire. no. 11 .  Les Presses de I'Université Laval, 
Québec, 1968, pp. 19-76. 



personnages y jouent un rôle central, leur attitude et leur action étant au centre de la toile. C'est 

le côté rurai et traditionnel du paysage et surtout du mode de vie de la population locale qui est 

I'objet des toiles de Brymner. 

6.2.1 La sociologie française de C.-H.-P. Gauldrée-Boilleau 

L'étude sociologique de BoilleauS29 est centrée sur la description des conditions 

matérielles d'existence d'un ménage de la paroisse de Saint-Irénée. Eue est divisée en quatre 

volets principaux à la manière de la méthode elaborée par Frédéric Le Play. La première partie 

est consacrée à la défuition du lieu, de l'organisation industrielle et de la famille. La seconde 

dresse un inventaire complet de ses moyens d'existence matérielle. La suivante s'intéresse à son 

mode d'existence (l'alimentation, les pratiques sociales et la moralité). La dernière partie traite 

de l'histoire de la famille et du cadre institutionnel assurant son bien-être moral et physique. 

Dans la première partie, Boilleau localise la paroisse et dresse un bref historique de son 

occupation. Il présente également la structure de l'habitat, divisé en exploitations familiales 

appelées concessions. L'architecture des habitations et des bâtiments de ferme sont égaiement 

décrites, de même que la géographie physique de Saint-Irénée. L'apparence générale du 

paysage dont il souligne la beauté et la variété des formes, la nature du sol et sa fertilité agricole 

ainsi que les caract6ristiques de l'agriculnire locale (cultures, productivité, commercialisation) 

constituent l'essentiel de cette description. À ce sujet, Boilleau caractérise cette agriculture 

comme reposant sur le blé, la pomme de terre, l'orge, le seigle, l'avoine et le pois. La plupart 

des produits agricoles sont consommés dans la paroisse. Le blé constitue la principale richesse 

de cette a_giculnire. Il fait l'objet de la commercialisation la plus importante (environ le tiers de 

la récolte)530. La seule culture industrielle présente est la graine de lin531. La fibre est utilisée à 

des fins domestiques. 

Boilleau présente ensuite l'état de la population de la paroisse (nombre d'habitants, 

naissances, mariages, décès) et leur occupation. Cette introduction s'étend sur quatre pages. 

Boilleau introduit ensuite brièvement la famille Gauthier pour se pencher sur la religion et les 

habitutes morales de celle-ci qu'il détaille sur un peu plus de cinq pages. La ferveur religieuse et 

la moralité presque irréprochable de la famille et de la paroisse entière sont garanties par 

sZ9 Pour plus de dCrails sur l'auteur et le contexte entourant la rtalisation de I'Ctude de Boilleau voir le chapitre 1 .  
530 GauldrCe-Boilleau, 1862. p. 2 1. 
53I Ibid. 



l'autorité et l'encadrement sociai du curé: d 'es t  au ministre du culte que les habitants 

s'adressent dans toutes les affaires importantes, soit civiles, soit religieuses. Son intervention 

prévient les procès ou les termine, apaise les haines, réconcilie les ennemis, décide les mariages 

et règle les rapports individuels, aussi bien que les intérêts de la paroisse entièred32 C'est 

l'autorité du clergé qui assure la cohésion socit.de de la paroisse. Selon Boilleau, la religion est 
le seul fiein capable de retenir les «mauvaises passions» des habitants des campagnes franco- 

canadiennes qui, comme leurs cousins français, sont réfractaires aux autorités civiles. La 
recherche d'une parenté sociale entre les paysans de Saint-Irénée et ceux de la France transparaît 

égaiement dans les commentaires de Boilleau. 

Le clergé est présenté comme le seul responsable du maintien de la nationalité canadienne- 

française et un facteur de ralliement national. Le caractère fortement égalitaire de la communauté 

est exprimé en ces termes: <<Tous les habitants, riches ou pauvres, se regardent comme égaux. 

Iis ne reconnaissent d'autre supérieur que Ie curé.»533 Selon Boilleau, la hiérarchie sociale de la 

communauté est dominée exclusivement par les membres du cIergé. Il caractérise la classe 

sociale à laquelle appartient Ia famille Gauthier de cette façon: «La famille Gauthier appartient à la 

classe des propriétaires. Elle cultive elle-même ses domaines sans avoir besoin de l'assistance 

d'autrui [...] La famille Gauthier ne se distingue pas, par la nature de ses occupations, du 

commun des cultivateurs; si elle jouit d'une considération exceptionnelle, elle le doit à la 

prudence et à I'honnêteté du père, aussi bien qu'à la bonne conduite de sa femme et de ses 

enfant~.»53~ Le critère de jugement de Gauldrée-Boilleau quant au rang sociai de Ia famille 

d'Isidore Gauthier réside donc dans ses qualids morales, et non dans sa richesse matérielle. 

D'ailleurs, le colon canadien-fiançais n'accumule pas de capital dans un objectif de profit. «Le 
chef de famille s'applique Zt réaliser des économies et acquiert une terre pour chacun de ses fils 

en âge de la cultiver.»535 Gauldrée-Boilleau touche ici le mode de reproduction sociale des 

milieux ruraux en contexte de peuplement. II ne perçoit cependant pas la dynamique sociale qui 

en découle, caractérisée par une grande mobilité de la population et Ia pratique d'activités 

secondaires en dehors de l'expioitation f~imiliale5~6. 

532 Ibid., p. 24. 
5331bid-, p. 26. 
s41bid., p. 29. 
535~bid., p. 30. 
536~oir le chapitre m. 



GauIdrée-Boilleau termine la première partie en passant en revue l'hygiène et les 

conditions & santé liées au climat et à l'eau ainsi que le rang social occupé par la famille 

Gauthier dans la paroisse. Les conditions d'hygiène et & santé générale de la population sont 

jugés excellents. Ii souligne toutefois Ie peu d'accessibilité des médecins qui sont peu nombreux 

et chers. La famille d'Isidore Gauthier est jugée représentative de la moyenne des cultivateurs de 

la paroisse. Le chef est préoccupé par le bien-être & sa famille. Selon l'auteur. ce bien-être 

découle d'une saine gestion de l'exploitation agricole, notamment en évitant le morcellement. 

L'établissement de ses fils au mariage est la préoccupation principale d'Isidore Gauthier. 

La seconde partie est consacrée aux moyens d'existence de la famille. Boilleau dresse 

alors un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles de la famille Gauthier et souligne 

le caractère égalitaire des niveaux de fortune des habitants de la paroisse: «Il n'y a point ici de 

petits ni de grands propriétaires. Le plus riche estime son avoir à 30,000 f.»537 Les journaliers 

font toutefois exception «ils forment une classe à part, qui n'exerce aucune influence. Ils vivent 

de leur salaire et des dons des cultivateurs aisés.»538 Leur sort n'est toutefois pas inquiétant, 

l'entraide communautaire assurant leur bien-être. Gauldrée-Boilleau tente ici de souligner le 

caractère fortement égalitaire et l'entraide communautaire qui règne entre des habitants d'égale 

condition. Son affiiation dément cependant ce postulat. II parle de «cultivateurs aisés>> et de 

l'aide prodiguée aux pauvres de la paroisse. Cette contradiction revient ailleurs dans l'étude de 

Boilleau. 

L'auteur dresse également l'inventaire des tâches de chacun des membres du ménage, 

selon le sexe et l'âge. Ce travail est consacré presque entièrement B l'exploitation de la 

propriété. «Les industries que la famille entreprend pour son compte propre sont: la culture de 

ses domaines agricoles, l'élevage des bestiaux et des volailles, enfin les travaux manufacturiers 

qu'exigent l'élabortttion du lin et de la Iaine, et le tissage de la flanelle et du drap du pays.~539 

L'industrie textile pratiquée par les femmes de CharIevoix était réputée partout dans la province à 

cette &poque. Le secteur de Saint-Mn& possède notamment l'une des quantité moyenne de 

laine par producteur les plus élevées de l'axe du Saint-Laurent en 185 1540. Selon Michel 

Boisvert, une part importante de cene production &ait certainement destinée à la 

53' Gauldrée-Boilleau, 1862, p. 31. 
538 ïbid.. pp. 31-32 
539 Ibid., pp. 33-34. 
5 4  Voir Boisvert, M., (1996): "La productian textile au Bas-Canada. L'exemple laurentien. " Les Cahiers de 

e du O u k ,  vol. 40, no. 1 11. p. 428. 



comrner~ialisation5~1. Gauldrée-Boilieau est muet à ce sujet. Les travaux lourds de la fern 

sont assignés au chef de ménage alors que l'entretien domestique et la confection des vêtemen 

est l'apanage de l'épouse et des grandes filles. Boilleau termine cette partie en caractérisant Ir 

industries de Ia f a r d e  par la primauté de l'agriculture à laquelle s'ajoute quelques travau 

secondaires comme le textile et la vente de pelleteries. Ces activités ne procurent toutefois q~ 

des revenus négligeab1es542. 

Le mode d'existence de la famille prend la forme d'une description de la diète du ménagi 

La nourriture accessibie à la moyenne des cultivateurs est jugée abondante et variée. C 

souligne l'importance de la pomme de terre dans cette alimentation. L'obéissance à la religiu 
quant aux jours maigres et aux boissons alcooliques ainsi que Ies écarts de certains paroissier 

sont également mentionnés. Boilleau passe en revue l'architecture de la maison des Gauthier ( 

leurs possessions en mobilier, ustensiles de cuisine, vêtements et leur valeur. «LE mobilier n 

contient aucun objet qui attire l'attention. Ii est même d'une simplicité qui ne semble pas e 

harmonie avec l'aisance du propriétaire de la mai~on.»5~3 Encore une fois Gauldrée-BoilIea 

souligne la simplicité et Ia modestie de la famille, ainsi que son peu d'intérêt pour les bien 

matériels. 

Les loisirs de la communauté sont jugés fort simples. Ce sont des visites entre amis et de 

soirées de cartes. Les danses sont restreintes par l'Église. A Saint-Irénée, les habitants n 

célèbrent pas les fêtes du Royaume-Uni, en raison de leur peu de sympathie pour le drapea 

britannique. 

«L'habitant de Saint-Irénée trouve sa récréation la plus ordinaire dans le 
plaisir d'assister aux offices religieux de son église. Il y a émulation le 
dimanche et les jours de fête, au sein de chaque famille, pour se rendre à la 
grand'messe et aux vêpres; c'est à qui pourra jouir de la vue des cérémonies 
du culte. Rien ne plaît aux fidèles comme la prédication; rien ne les intéresse 
comme le récit de quelque fait emprunté à la vie des Saints, ou à l'histoire de 
Franced44 

"' Ibid. 
542 Gauldrée-Boilleau, 1862. pp. 33-34. 
543 ibid,, p. 36. 

Ibid., p. 40. 



Encore une fois la vertu des paysans et la place centde qu'occupe l'Église dans leur mode de 

vie sont soulignés. Au sujet de Ia mentalité, Gauldrée-Boiileau mentionne la grande méfiance 

des habitants envers les ministres en possession du pouvoir civil. 

«Ils traitent volontiers les ministres en possession du pouvoir d'ambitieux ou 
de gens avides des deniers publics. L'esprit d'opposition règne aussi à un 
haut degré parmi les Franco-Canadiens [...] depuis l'établissement du régime 
parlementaire au Canada, elles (les élections) sont fortement contestées [...] Ia 
moralité publique en aurait souffert, et l'appât de l'argent, de la boisson 
même, aurait actuellement acquis dans la répartition des suffrages une 
influence malheureuse. »545 

Ce thème revient souvent dans l'historiographie du Que'bec du XMe siècle. Ce phénomène 

serait dû en partie au discours de l'Église catholique, qui est en général hostile à la politique. 

Les conséquences de la Re'bellion de 1837-38 ainsi que la distance entre le discours des élites 

socio-politiques et la réaiité du peuple serait égaiement à l'origine de cette méfiance à l'égard des 

politiciens. Il faut sûrement voir dans ce commentaire l'influence du curé de Saint-Irénée, 

l'informateur privilégié de Boilleau. 

L'étude sociologique se temine par l'histoire de la famille. Les thèmes abordés sont 

l'histoire familiale d'Isidore Gauthier, l'établissement et l'éducation de ses enfants. Boilleau en 

profite alors pour accentuer la représentation simple et vertueuse des Gauthier et présenter les 

préjugés en vigeur sur les méfaits de l'éducation sur les populations rurales: «Il faut reconnaître, 

en effet, que les moeurs des personnes indépendantes de fortune ou exerçant des professions 

libérales contrastent, jusqu'à un certain point, au Canada, avec le caractère simple et les pieuses 

croyances des culti~ateurs.»5~~ Plus loin, il cite Gauthier qui parle de la malhonnêteté de 

certains administrateurs municipaux instruits. Boilleau présente par la suite un compte-rendu 

complet présenté sous forme de tabIeau des recettes de l'année de la famille Gauthier et de ses 

dépenses diverses, relatives à la propriété, aux industries diverses et au ménage. Ce tableau 

occupe 14 pages et démontre une faible épargne chez les Gauthier (284f 89 sur un revenu de 

3,630f 64). Ces calculs entre revenus et dkpenses vient donc appuyer la description d'une 

agriculture axee sur la subsistance de la part du sociologue français. 

En conclusion, Boilleau formule des remarques sur l'organisation générale de la société 

charlevoisienne et ses particularités. Il traite notamment des richesse minérales de la paroisse, 

545 Ibid. 
546 Ibid., p. 42. 



composées de fer, de graphite et même d'or. Les habitants sont toutefois trop pauvres pour le: 

exploiters47. L'auteur revient ensuik sur l'organisation de la propriété et de la fardle la plu: 

courante dans les territoires situés entre Québec et la Côte-Nord: «L'existence de la famiiit 

repose essentiellement sur I'agricuture, et la base & son organisation est encore le systèrnt 

patriarcal. Le p&re est maître absolu chez lui; il dirige les affaires comme il l'entend, et disposc 

librement de ses propriétés, sans que la loi mette aucune entrave à l'exercice entier de cx 

droit.d48 Il revient encore une fois sur l'importance de l'agriculture familiale dans la vie dei 

habitants: «Un trait caractéristique de la f d e  canadienne, c'est la ténacité avec IaquelIe eilc 

tient à la terre qui lui a été transmise de génération en génération.»549 Gauldrée-BoilIeau insisu 

tout au long de son étude sur le rôle essentiel de l'agriculture dans la cohésion sociale du miliet 

rural au Bas-Canada. Cette cohésion est assurée au niveau spirituel par l'Église catholique. 1 

fait également la promotion des mouvements de colonisation qui connaissent un deuxièmr 

souffle dans la décennie 1860 sous l'impulsion du clergé. «C'est le clergé qui, dans le? 

paroisses canadiennes, est à la tête de l'oeuvre de la colonisation. On voit les prêtres explore1 

eux-mêmes la contrée, choisir et désigner les endroits qui semblent les plus favorables i 

l'établissement de nouveaux centres de population, et prêcher d'exemple en s'y instaIIant eux- 

mêmes au milieu de privations de plus d'un genre.»550 Ce mouvement de colonisation a éti 

formulé et dirigé largement par le clergé soutenu par les élites intellectuelles, afin de contrer Ir 

mouvement d'émigration des canadiens-français vers les manufactures de la Nouvelle- 

Angleterre et les diriger vers Ie nord québécois, objet d'une utopie de reconstruction nationale 

s'appuyant sur le passé mythique du peuple canadien-français551. 

Selon le discours dominant, l'ouverture de nouvelles terres agricoles dans l'arrière-pays 

permettrait de contrer le mouvement migratoire des populations rurales vers les villes. Ce 

processus s'installe à la suite de la saturation des vieux terroirs de la vallée du Saint-Laurent, de 

l'arrivée de forts contingents d'immigrants en provenance des îles britanniques et de l'emprise 

croissante de la bourgeoisie mgIophone sur l'économie bas-canadienne. Ce mouvement donne 

lieu à la création d'un nouveau mythe identitaire canadien-français, le mythe du Nord 

québécois552. Ce mythe puise au coeur des origines historiques du peuple et de ses racines de 

547 Gauldrée-Boilleau, 1862. p. 58. 
S48 Ibid., p. 59. 
5491bid.. p. 60. 
S50~bid., pp. 61-62. 
551 Voir Bouchard, 1993 et Momsonneau. 1979. 
552 Morrissonneau. 1979. 



coureurs des bois et de défricheurs. ii présente le nord de la vdée du Saint-Laurent comme la 

«Terre promise» des canadiens-fiançais, un vaste territoire B conquérir qui deviendrait un lieu de 

ressourcement pour la colIecrivité et la préserverait de l'envahissement physique et culturel des 

anglophones. II s'inscrit dans ce paradigme de la survivance qui présente la préservation de 

traits culturels hérités d'un passé français mythique comme une garantie de la survie de la 

nation. Un refus profond de I'américanité est au coeur de cette idéologie identitair653. 

L'auteur souligne égdement la fonction unificatrice de la religion catholique pour les 

Franco-Canadiens, de même que les bienfaits de son influence dans les campagnes: 

«La moralité qui règne dans les campagnes et qui contribue puissamment aux 
progrès de la population est en partie son oeuvre (le clergé). Dans les villes, 
la parole des prêtres, quoique fort écoutée, commence à ne l'être plus autant 
que dans les districts ruraux. Au point de vue de la nationalité française, c'est 
un fait A regretter, parce que le clergé s'est constamment montré le défenseur 
de Ia langue, des institutions et des coutumes traditionnelles de l'ancienne 
mère patrie.»554 

L'hégémonie du clergé en tant que gardienne des valeurs profondes de la nationalité canadienne- 

française dans le Canada du MXe siècle est ici clairement exprimée. il conclut sa monographie 

en définissant la famille Gauthier comme un assez bon type des «habitants» du BasCanada, 

dont il souligne la très grande homogénéité: 

«Leur homogénéité (les Franco-Canadiens) a puissamment contribué au 
maintien de leur race et de leur nationalité; ils sont aujourd'hui ce qu'ils 
étaient en 1760 au lendemain de la capitulation de Québec, et peut-être serait- 
ce à désirer pour eux que les idées modernes ne les entamassent pas avant 

qu'iIs n'eussent eu le temps de doubler leur population?»s55 

Le postulat de Ithomogén6ité de la «race>> est Iargement répandu à l'epoque et fait partie du 

discours de l'élite socioculturelle bas-canadienne. Boilleau (et probablement le curé Maiiley) 

associe également l'industrialisation à l'éloignement des valeurs religieuses, et en conséquence à 

la perte des qualités morales de la nation. Ce processus met sa survie en danger. Ii continue 

plus loin: «Tant que [es Franco-Canadiens conserveront leurs habitudes rangées et laborieuses, 

qu'ils resteront fidèles à leurs sentiments religieux, qu'ils prêteront l'oreille aux directions 

amicales de leurs prêtres [...] ils demeureront les maîîs du terroir que leur ont légué leurs pères 

553 Voir h ce sujet Bouchard. 1995, pp. 22-26. 
Gauldrée-Boilleau, 1862, p. 62. 

Ss51bid., p. 75. 



et s'étendront même constamment par de nouvelles conquêtes sur la forêt.»ss6 Le Lien est ici 

clairement établi entre la survie de la «race», les vertus de la religion catholique et la pratique de 
t'agriculture familiale. Ces éléments sont ?t la base de la définition de la nation canadienne- 

française au XIXe siècle. On présente la survie de la collectivité comme liée B la foi religieuse et 

aux racines historiques du peuple, héritées de la France du m e  siècle. L'étude de BoiIleau est 

également fortement teintée de l'idéologie ultramontaine qui gagne en popularité à la seconde 

moitié du siècle. Cette idéologie aff i ie  la suprématie du spirituel sur le temporel et veut étendre 

l'autorité de l'Église catholique A tous les niveaux de la vie économique et sociale du Bas- 
Canada. 

6.2.2 Une repksentation sous-tendue par l'idéologie ultramontaine 

L'~tramontanisme constitue un emprunt idéologique direct à la France. Les milieux 

ultra-catholiques bas-canadiens s'alimentent des écrits de l'ultramontain français Louis Veuillot 

consignés dans son journal L'Univers. Dans ce journal, il prennent connaissance des 

01 ues. événements européens et surtout romains. Il y puisent également leurs arguments idéo10,'q 

L'idéologie ultramontaine a f f i i e  la suprématie de llfiglise sur l ' fa t .  Comme leur idéal de 

société serait un État officiellement catholique, ils dhoncent les dangers de la démocratie et 

s'insurgent contre le principe de souveraineté du peuple. Ils condamnent également toutes les 

libertés modernes. La Révolution française qui a apporté toutes ces nouveautés, représente à 

leurs yeux le mai absolu557. 

Avec ce principe de suprématie de l'Église sur l'État, les ultramontains se donnent le droit 

et le devoir de surveiller l'action des gouvernements, de se mêler des élections et d'intervenir un 

peu partout dans la société. Ils valorisent l'autorité et l'obéissance, l'ordre et la hiérarchie. 

Chaque individu occupe une place dans la société et doit la garder. L'éducation ne doit pas 

changer cet ordre des choses558. Par leur mainmise sur l'éducation, ils maintiennent une sorte 

d'immobilisme social. Ils favorisent la famille traditionnelle, hiérarchisée elle aussi et soumise à 

l'autorité paternelle. Ils s'opposent au changement dans l'économie également. Cette oeuvre de 

colonisation dans laquelle s'engage le clergé dans les décennies 1840 et 1850 est perçue comme 

le salut de la nation. «Inquiets des effets perturbateurs de l'urbanisation et de l'industrialisation, 

les ultramontains, insistant sur le caractère étranger des nouvelles activités économiques. 

ss61bid.. p. 75. 
557 ROY, 1993, pp. 35-36. 



préferent que les Canadiens français se consacrent à I'agricuIture, sous la houlette de leurs 

pas t e~r s .»5~~  ~*glise aspire au contrôle absolu de la société. On commence à tracer il cette 

période les grandes lignes d'un discours opposant la campagne à la ville5m. L'ultramontanisme 

québécois met Ia religion au coeur de la nation. Il s'oppose catégoriquement au mouvement 

libéral qui se développe au Québec au cours du XiXe siii.de. 

L'étude de GauIdrée-Boilleau est clairement marquée par cette idéologie. Tout au long de 

sa monographie, il souligne le rôle dominant du clergé dans la vie sociale de la paroisse et son 

rôle essentiel dans la protection de la nation depuis la Conquête. Son étude tente de valoriser le 

mode de vie agricole comme &tant le seul adapté au caractère profond de la nation canadienne- 

française et le seul capable d'assurer sa survie. II ne parle pas de la socioéconomie des aires 

villageoises, de l'économie agro-forestière, des marchés locaux, des exportations régionales. 

etc. La commercialisation de I'économie régionale est presque totalement absente de l'étude. il 

ne mentionne que brièvement quelques activités secondaires pratiquées par la famille Gauthier, 

mais il les juge d'importance mineure par rapport à l'agriculture. La seule allusion qu'il fait aux 

marchés est pour mentionner que ceux-ci ne sont pas importants dans la région et que 

l'agriculture locale est faiblement commercialisée. Un certain rejet de l'économie industrielle est 

perceptible. 

Son association étroite avec l'abbé Mailley est également très révélatrice de l'orientation de 

son étude. Mailley constitue l'informateur privilégié de Boilleau concernant les renseignements 

généraux sur Ia société et l'économie de la paroisse. Il lui a 6galement désigné la famille 

d'Isidore Gauthier comme la plus représentative de sa paroisse. A ce sujet. on peut constater 

avec étonnement que jamais les opinions de cette famille ne sont exposés. ils constituent le sujet 

de l'étude mais on ne Ieur donne jamais la parole, ni à d'autres habitants d'ailleurs. Cette 

caractéristique est typique de Ia méthode scientifique de I'époque, axée sur l'analyse de données 

statistiques. Le style de rédaction est narratif et autoritaire. Les informateurs privilégiés sont les 

membres des élites socides, que l'on juge plus instruites et possédant une meilleure 

connaissance de leur société. 

La conséquence de cette méthode est I'introduction de biais idéologiques majeurs. Ces 

élites en position de pouvoir ont une vision particulière de leur communauté, médiatisée par 

558 Ibid., p. 36. 
559 Ibid.. p. 38. 
560 ibid. 



leurs valeurs et leur orientation idéologique. Les études comme celles de Gauldrée-Boilleau 

présentent la vision d'une société telle que construite par l'élite, et non ceUe vécue par ses 

habitants. Ceci explique l'incompréhension majeure de la part de Boilleau de la dynamique 

sociale de la campagne charlevoisienne & la deuxième moitié du XIXe siècle. Ii la présente 

comme une société d'enracinement, alors que son mode de reproduction sociale y induit une 

grande mobilité géographique561. Il transpose directement au Que- le cadre conceptuel des 

campagnes françaises, caractérisées par un terroir plein et qualifié par Boucfiard de «système 

closm, qui induit un fort enracinement des ménages ruraux ainsi qu'un taux élevé d'émigration 

chez les jeunes découlant d'une exclusion des non-héritiers de l'exploitation562. Au Québec, le 
terroir est de type ouvert. Il est caractérisé par une expansion sans frontière définitive, liée à 

l'établissement du plus grand nombre d'enfants possible. Le patrimoine est donc instable et la 

mobilité des individus et des familles y est importante563. Quelques années après le passage de 

Gauldrée-Boilleau, sa famille typique du terroir de Saint-Irénée à quitté la région pour le 

Saguenay. Isidore Gauthier y a acheté une vaste superficie de terre pour y établir ses fils. Rien 

ne subsiste de la famille Gauthier à Saint-Irénée. La maison ainsi que les bâtiments de ferme ont 

été détruits après de leur déparP. 

6.2.3 L'influence des arts français dans le paysage charlevoisien 

À partir de la décennie 1880, l'art du paysage français fait sentir son influence à travers un 

artiste canadien d'orgine écossaise, William Bqmner. Il est le fils de Douglas Bryrnner, qui fut 

président de la Tribune parlementaire de la presse à Ottawa dans les années 1870. 11 a également 

été chargé par le gouvernement canadien d'établir un dépôt d'archives du Dominion565. La 
famille Brymner quitte l'Écosse en 1857, deux ans après la naissance de William. Elle s'installe 

sur une ferme à Melbourne dans les Cantons de l'Est jusqu'à la fin de la décennie 1860, puis la 

quitte pour Montréal. William y reçoit sa première formation artistique à l'École des Arts er 

Métiers et fait un stage chez l'architecte R.C. Windeyer à 15 ans. Son père est alors rédacteur au 

Munrreal Herald. La famille déménage à nouveau, à Ottawa cette fois, au cours de la décennie 

Voir à ce sujet Bouchard. 1996, pp. 198-276. Voir kgalement dans la prksente étude Ie chapitre 3, partie 2. 
562 Bouchard, G., (1987): "Sur la reproduction farniliaie en milieu rurai: systèmes ouverts et systèmes clos." 
Pecherches s o c i o m ,  vol. XxvIU, nos. 2-3. p. 23 1. 
563 Ibid. 
564 Gauthier, S.. (1986): "Léon Gérin B Saint-Ir&née: un sociologue au pays de Charlevoix." Revue de la Sauélé 
d'histoire de Charlevoi&, vol. 1, no. 3, p. 5.  
565 Braide, J., (1979): William B m n e r  1855-1925.  AD^-ctif de l 'dste .  Agnes Etherhgton An 
Centre, Queen's University, Kingston, p. 15. 



1870, où Douglas obtient un poste à la Tribune parlementaire de la presse. Douglas Brymner, 

homme de lettres, avait des relations au sein des communautés politiques, rdigieuses et 

intellectueiies du Canada. William et son père entretenaient des liens étroits. Le père conseillait 

le fds et «tous d'eux s'énorgueillissaient des réussites de l'aurre.»566 Les deux partageaient les 

mêmes opinions, au plan artistique notamment. Ils désaprouvent l'utilisation de la photographie 

en peinture. Le père et le fils ont entretenu une correspondance soutenue A partir de 1878, date à 

laquelle William quitte le foyer familial. 

Rappelons que cette époque est d i e  d'un développement rapide du Canada à tous les 

niveaux, notamment celui des arts dors que les grandes associations artistiques canadiennes sont 

créées567- Cette effervescence donne lieu égaiement à l'ouverture de plusieurs galeries et la 

tenue d'un grand nombre d'expositions. C'est dans cette atmosphère que le jeune William 

débute sa carrière artistique, sous les encouragements de son père. Après un conbat important 

avec la Société St. Patrick en 1875 qui consistait à préparer un discours illustré pour le maire de 

Dublin, William décide d'entreprendre un voyage d'études en France et en Grande-Bretagne. Il 

souhaitait obtenir du travail à la section canadienne de t'Exposition de Paris. Ii quitte Ie Canada 

en 1878. En Angleterre, il prend connaissance des oeuvres des peintres paysagistes de 

l'époque, notamment celles de Turner et de ~uskin568. Ii travaille par la suite à l'Exposition de 

Paris pendant environ deux mois. Il réalise plusieurs dessins pour les présentoirs de 

I'exposition, le tracé des parcours, etc569. Il prend des cours du soir en arts. À travers 

l'exposition et les musées parisiens, il continue son observation des techniques des artistes de 

différents pays. II entre à 1'Acudémie Julien en octobre de la même année. Il est l'élève de Jules 

~efebvre570. C'est une période de travail intense mais les critiques sont encourageantes. 

L'année suivante, en plus de l'Académie Julien, il prend des leçons d'anatomie à llÉcole des 

Beaux-Arts. 

Au début de la décennie 1880, Brymner expérimente les intérieurs. Ses sujets de 

prédilection sont des ateliers de campagne et les ouvriers paysans qui les occupent. II envoie 

régulièrement des toiles à son père au Canada afin qu'il les achemine aux expositions de 

L'Académie royale. Celui-ci deviendra d'ailleurs son agent au Canada. II expose également aux 

Ibid. 
56711 s'agit de ['Art Association de Monrréal fondée en 1860, I'Onrario Society of Arts en 1872 er l'Académie 
royale du Cana& en 1880. 

Braide, 1979, pp. 18-19. 
569 Ibid., p. 19. 



États-unis et tente d'être exposé en Angletme, mais sans succès. En fait, il vend très peu dc 

tableaux. À partir de 1884, B-er s'intéresse aux scènes pastorales dans les campagne: 

anglaises (Yorkshire) et bas-canadiennes à Baie-Saint-Paul. Brymner et son ami Fred W 

Jackson, un paysagiste américain, s'intéressent alors aux sujets narratifs, très en vogue chez le! 

patrons d'art victoriens. Selon Braide, c'est parce que son père souhaitait que William vende 

ses oeuvres à des canadiens que celui-ci peignit des sujets narratifs privilégiant des titre: 

~entirnentaux5~1. Les tabIeaux de Brymner de cette époque ont souvent pour thème de jeune: 

enfants dans des scènes campagnardes où abondent les champs verdoyants et les prés fieuris 

L'oeuvre marquante de Brymner pendant cette période s'intitule Une Gerbe de fleurs; le! 

Giroflées. Elle met en scène des petites fdes dans un pré. 

Bryrnner est forcé de rentrer au pays en 1884 en raison de problèmes financiers. Il passe 
l'été 1885 à Baie-Saint-Paul où il peint quelques-unes de ses meilleures oeuvres. Quame jeune3 

filles dans un pre', ia version charlevoisieme d' Une gerbe de fleurs, est la plus réussie. Selon 

Janet Braide, il peignit au moins cinq tableaux cet été là dans Charlevoix. L'un d'entre eux, La 

femme au métier, oeuvre bien connue de Bryrnner, aujourd'hui déposée au Musée du Québec à 

Que"bec572, fut exposée en 1886 à l'exposition de l'Ontario Society of Arrisrs à Toronto. Un 

autre, La courtepoinre573, fut présenté à l'Exposition coloniale indienne du Musée South 

Kensignton à Londres également en 1 886574. Les tableaux de Bryrnner sont de plus en plus 

appréciés par les connaisseurs pour leurs nuances douces de couleurs et la précision des clairs 

obscurs, particulièrement dans les 

Bryrnner gagne ensuite I'Ouest Canadien ouvert par le chemin de fer du Pacifique. Entre 

1886 et 189 1, il voyage et peint à travers le pays. Ses sujets sont principalement formés de 

scènes et de portraits d'amérindiens. il obtient un poste d'enseignant à l'école de l'An 

Association de Montr6ai en 1886. Trois ans plus tard, il retourne en Europe et reprend ses 

études chez Julien. Tout comme d'autres artistes professionnels de t'époque comme Lucius 

O'Brien et Frederick Marlett Bell-Smith, il est engagé par le Canadien Pacifique en 1892 afin de 

dépeindre les paysages des Rocheuses traversées par le chemin de fer. Un grand nombre de ces 

tableaux furent exposés pendant les années suivantes à l'Art Association de Monrréal, à 

570 Ibid. p. 21. 
ni ibid., p. 68. 
n2 NO. 34.10-P. 
573 Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. 309. 
574 Braide, 1979, pp. 32-33. 



l'Académie royale du C d  et h Chicago. Il s'intéresse au paysage et aux habitants de la Côte 

de Beaupré à l'été 1896 et 1897 en compagnie de Maurice Cullen et Edmond Dyonnet Il y 
réalise des tableaux d'une grande qualité. 

L'enseignement occupe une grande partie de son temps en hiver alors que ses étés sont 

consacrés au voyage et à la peinture. I1 expose à chaque printemps son travail de l'année 

précédente. Au fil des ans, son style se perfectionne à travers ses nombreuses expérimentations. 

L'une de ses réalisations marquantes en 1899 et 1900 est sans aucun doute les murdes dc la 

maison d'été de Charles Porteous B l'ne d'Orléans. Ces murales sont centrées sur des scènes 

pastorales de l'île. Elles utilisent le style et la pdette caractéristique d'un tableau effectué à Baie- 

Saint-Paul à cette même période576. Cette palette est dominée par des bruns gris, des bleus et 

des verts tendres, avec des touches de rose. 

Au début des années 1900, Bryrnner réalise une série de tableaux de Venise où il se rend 

avec James Wilson Momce et Maurice CulIen. Cullen devient d'ailleurs son associé en 1905 

dans un atelier à Saint-Eustache. Il est également en relation avec Horatio Walker qui réside à 

l'ne d'Orléans et Monet qu'il visite lors & ses passages en France. il a notamment enseigné à 

Clarence Gagnon avant son départ pour Ia France. Bryrnner jouit d'une grande renommée dans 

les arts canadiens et exerce une certaine influence sur la relève. La consécration ultime lui vient 

en 1909 alors qu'il est élu président de ['Académie royale du Canada577. Il démissionne en 

décembre 1917 à la suite d'une congestion cérébrale qui le laisse paralysé. Ii prend sa retraite 

définitive du monde des arts en 1921, quatre ans avant son décès. C'est surtout son 

enseipement qui retint l'attention de la communauté artistique. Bqmner aurait en effet 

contribué à former des centaines d'artistes de son temps en plus de tenir des conférences 

publiques et de publier des articles d'information sur les arts. Son oeuvre artistique est 

cependant d'une grande qualité et a toujours constitué son intkrêt principal, devançant de loin 

l'enseignement578. 

William Brymner a affiié toute sa vie I'importance de peindre directement d'après nature. 

de comprendre la vie de son temps et le monde dans lequel vit l'artiste. Selon lui, iI faut éviter 

les trucages de studio et la sentimentalité. Il faut se fier à l'émotion ressentie face au sujet el 

- - - -  - 

575 Ibid.. p. 33. 
s76 Brymner. WiIIiam: Baie w - P a u l .  vers 190Q. Collection privée. 
577 Braide. 1979, p. 57. 
578 Ibid.. p. 65. 



l'exprimer de la façon qui la fera le mieux ressentir. La fonction de l'artiste est de transmettr~ 

une émotion dont il fait I'expérience579. Cet extrait d'une l e m  qu'il fait parvenir à son an 

Clarence Gagnon en septembre 1904 témoigne de cette vision: «Peins le tableau avec force, el 

faisant des fautes mais en y sauvegardant la vie. Evidemment, si l'on peut y sauvergarder la vil 

sans faire de fautes c'est mieux, mais laisses-y I'aiiant et la vie, coûte que coûte, ainsi qul 

l'unité. La vie et l'unité sont les nécessités fondarnentales.»580 Le tableau doit donc no1 

seulement dépeindre des objets, mais leur donner vie, transmettre une émotion, suggérer uni 

histoire. 

Brymner, même s'il n'a jamais adhéré à l'impressionnisme, a reconnu les mérites de a 

style qui permet de créer des effets de couleurs et de formes d'une grande beauté581. De. 

influences comme celles de James Wilson Momce et Maurice Cullen582 sont parfois perceptible 

dans ses toiles par les jeux de lumière délicats qu'il y introduit. Les artistes de ce mouvement si 

différencient des peintres académistes de l'époque par «Une interprétation intime et hautemen 

subjective de la nature, sur l'expression des effets fugitifs de lumière et d'atmosphère, renforcé 

d'un chromatisme aigu et de touches libres du pinceau, et sur la description de la vii 

contemporaine.»583 L'artiste traduit une impression plutôt que l'expression directe des formes 

Pour certains critiques d'art de l'époque: «Monet et ses semblables [...] se borneraient ; 

enregistrer ce qu'ils ressentent devant le spectacle de la nature: des sensations personneHe. 

certes, parfois transcrites avec une liberté de ton et de touche inédite, mais aussi un trop gram 

mépris de la représentation du site pour qu'on y puisse lire une réelle intention expressive.n58' 

Certains critiques leur ont attribué en dérision le surnom de peintres des taches. 

William Brymner partageait avec les impressionnistes leur recherche d'émotion face ai 

paysage, et leur volonté de la traduire sur la toile plutôt qu'une stricte obéissance aux formes 

Le style de Brymner reste toutefois lié l'académisme français. Son style est naturaliste, associi 

à des thèmes campagnards et sentimentaux. En cela, il est plus près de peintres comme Horati( 

579 Ibid.. p. 42. 47 et 54. 
580 ibid., p. 65. 

ibid.. p. 41. 
582 Selon Carol Lowey (1995, p. 3), I'impressionnisme a constimé la prernitre étape du modernisme dans les 
arts au Canada, servant de lien crucial entre l'académisme du XIXe siècle et l'oeuvre des paysagistes nationalistes 
connus sous le nom de Groupe des Sept. 
583 Lowrey. 1995, p. 3. 
584 Smith. 1995, p. 8. 



Walker et ceux de 1 'École néo-Barbizon585. L'influence de l'impressionnisme paraît toutefois 

par l'utilisation d'une palette plus claire qui traduit des effets de lumière parfois surprenants, 

comme dans le tableau Baie Saint-Paul vers 1900. L'oeuvre de Brymer rejoint également les 

goûts du public victorien pour les scènes campagnardes très en vogue à l'epoque. 

6.2.3.1 La vie campagnarde dans Charlevoix 

Nous avons retrouvé six tableaux ayant pour thème des paysages réaiisés par William 

Brymner dans Charlevoix au cours de la période 1885-1900. La plupart de ces tableaux 

illustrent des scènes campagnardes, souvent A contenu narratif. Les prés, les fermes, les 

enfants, les cultivateurs et leurs charrettes peuplent les tableaux. Deux d'entre eux sont datés de 

la première visite de Bryrnner dans Charlevoix à l'été 1885 et quatre datent de la période 1 896- 

1900. On perçoit une certaine évoIution des thèmes et des paysages privilégiés par l'artiste entre 

ces deux périodes. Les deux tableaux de 1885 sont centrés sur des personnages, cadrés dans 

des scènes à contenu narratif, tels que privilégiées par l'artiste à cette époque. Ils mettent en 

scène des enfants jouant dans les prés à proximité de la ferme familiale ou du village586. Ceux 

de la dernière période ressemblent aux scènes pastorales d'artistes comme Horatio Waiker à l'ne 

d'Orléans. Les oeuvres sont centrées sur le paysage et le mode de vie rural. L'un des tableaux 

met en scène un cultivateur fumant la pipe près de sa charrette au bord du fleuve587, un second 

présente une scène illustrant un troupeau de bétail dans un pâturage588. Le troisième présente un 

paysage littoral, où prédomine le fleuve et le relief côtier de Baie-Saint-Paul589. Il rappelle les 

oeuvres des grands peintres canadiens d'inspiration romantique de l'époque (graphique 6.2). 

Les paysages typiques de la région, intégrant le fleuve, la montagne, la forêt et les terres 

agricoles leur sont communs. L'oeuvre de Bryrnner se distingue par la plus grande importance 

accordée aux personnages et aux éléments relatifs à l'agriculture qui constituent souvent le centre 

du tableau alors que les romantiques s'en servent surtout comme élément décoratif. À l'inverse, 

il s'agit d'une adaptation américaine du style français Barbizon qui apparaît au milieu du XIXe siècle sous 
l'influence de Jean-François Millet. Le mouvement néo-Barbizon est initié par William Morris Hunt à la suite de 
son séjour à Barbizon en 1852 en compagnie de Millet et de ses disciples. Ces peintres cherchent A illusmer un 
certain réalisme pastoral. Le peintre d'origine arntricaine Horatio Walker est assimilt A ce mouvement. Selon 
David Karel toutefois, celui-ci tient plutôt son style de I'kole de La Haye, une autre école européenne dérivée de 
ceile de Barbizon. (Karel. 1995. pp. 200-201.) 
586 il s'agit de ~rdans. 188.5. Collection privée, Ottawa et 
ruisseaux fuvants. 1885. Collection privée. 
5g7 çharlevoix, 1896. Localisation inconnue. 
588 - au1 vers 19W. Collection privée. 



le paysage sert chez Brymner à camper l'action des personnages. Le tableau Baie Saint-Paul vec 
1900 rassemble les diverses influences de Brymner à la frn du XIXe siècle. La montagne 

surplombe une scène pastorale et le clocher de I'église apparaît dans l'horizon lointain à Ic 
gauche du tableau. Le premier plan est occupé par la prairie verdoyante. Les animaux vienneni 

agrémenter le paysage et en définir la fonction agricole au plan médian. La composition dr: 

tableau est formée d'une superposition de lignes horizontales. Elie est réaIi.de selon la palem 

caractéristique de Brymner formée & bruns, de verts tendres et de touches de rose. Cette 

couleur rosée est particulièrement apparente dans les nuages, représentant une lumière de 

crépuscule. EIIe donne une image paisible et romantique de la campagne charievoisienne, en 

même temps qu'elle suggère son caractère immuable. 

Tout comme l'ensemble de l'oeuvre de William Brymner, cette toile est marquée par de 

nombreuses influences, acquises au cours de ses années d'étude et d'observation de I'art 

européen. Rappelons que cette oeuvre est réalisée pendant la période des grandes fresques 

murales de Brymner à la maison Porteous de l'ne d'Orléans. ElIe s'accorde très bien au style et 

aux thèmes de ces murales. Elle se rapproche beaucoup des tableaux d'Horatio Walker, ami de 

Brymner qui réside à l'ne d'Orléans. Le romantisme de toiles comme celles de Turner en 

Angleterre émerge dans cette vue composée des terres agricoles surplombées par les hautes 

montagnes baignées par la lumière du crépuscule. Le clocher de l'église est le seul élément 

humain illustré dans cette vue pastorale. Cette composition rappelle égdement certains tableaux 

d'artistes européens du temps comme Millet et son Angélus alors que l'on tente de souligner le 

côté spirituel et vertueux de la vie paysanne dont le rythme est modulé par le travail des champs 

et la prière. Les influences plus diverses de Bryrnner sont, à la manière des artistes d'inspiration 

romantique Ce l'époque, mises au semice d'une vision passéiste des campagnes telle que 

recherchée par le public. Ces représentations privilégient les traits traditionnels des campagnes 

et dissimulent les déments de modernité qu'elles revêtent à l'aube du XXe siècle. 

- - - - 

589 Brymner, WiIliam: ne-aux-Coudra. vers 1900. Galerie nationale du Canada. Ottawa, 1888. 



Graphique 6.2 
Thèmes privilégiés par William Brymner et les autres artistes. 

Charlevoix, 1865 à 1900. 

6.3 Vers une a~uro~riation uhvsiaue du ~avsage: - l'émer~ence du tourisme dans Charlevoix 

Les représentations passéistes du paysage et du mode de vie de la population 

charlevoisienne depuis le début du XIXe siècle sont liées à des courants esthétiques et 

idéologiques européens B forte tendance conservatrice. La vision mythique élaborée par ces 

membres de l'élite sociale coloniale ou étrangère a par la suite été récupérée par des 

nationalismes en définition qui cherchent à s'approprier l'espace national - de façon picturale 

notamment - et à définir les traits originaux de cette nationalité à travers son paysage. Les 

descriptions texuelles - même celles reposant sur des postulats et une méthode scientifique 

comme l'étude de Gauldrée-Boilleau - sont venues accentuer cette représentation de Izt société 

chadevoisienne vue à travers ses racines françaises et catholiques, son mode de vie reposant sur 

l'agriculture de subsistance et son isolement à la fois gdographique, économique et social. Les 



idéologies projetées sur l'espace charlevoisien en ont fait le paysage typique de la campagne bas- 

canadienne dont le paysage et le mode de vie sont directement hérités de la Nouvelle-France. 

Les changements économiques et sociaux qui surviennent dans le monde occidental du 

milieu du XXe siècle viennent accentuer l'écart déjà apparent entre les représentations de la ville 

et de la campagne. L'industridisation capitaliste de l'époque et l'apparition d'une nouvelle 

classe bourgeoise qui s'impose bientôt comme le leader politique, économique et social de le 

colonie, est à l'origine d'une forte croissance urbaine qui génère de nouveaux besoins face aux 

campagnes. Ces besoins sont d'ordre esthétiques et hygiéniques. C'est dans ce contexte que 

débute la vague de tourisme de villegiature dans Charlevoix, dont la notoriété des panorama 

grandioses et des eaux pures sont déjà connus de la bourgeoisie de l'époque590. 

6.3.1 Charlevoix dans le circuit touristique québécois de la seconde moitié du XIXe siècle 

Le milieu du XIXe siècle, avec ses innovations dans les transports et la multiplication des 

publications de voyage, en est une de forte croissance et d'importante ramification du circuii 

touristique québécois, auparavant limité aux environs immédiats des villes de Montréal el 

Que'bec591. Les circuits touristiques vers le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay apparaissent dans 

les guides touristiques vers 1840. Les liaisons par vapeur ne sont toutefois qu'occasionnelles. 

Ces régions n'ont cependant pas attendu la navigation à vapeur pour connaître un début de 

développement592. Le premier centre de villégiature important au Quekc à partir de 1850 est 

Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent qui, tout comme La Malbaie sur la rive nord, a une 

renommée qui date de l'époque où son seigneur recevait des membres éminents de Ia 

bourgeoisie de Québec et Montréal. Selon France Gagnon, l'amélioration de la navigation à 

vapeur vers cette destination vers 1850 s'inscrit en réponse à un besoin de la clientèle qui est 

déjà présente dans le secteur: &ette rkgion existait en tant que territoire touristique, dode de 

stations en puissance et d'une dienele réelle et potentielle certaine; la navigation à vapeur est 

venue stimuler considérablement un développement déjà arnorcé.»593 Cet énoncé vaut 

également pour La Malbaie et d'autres régions offrant un potentiel touristique important déjà 

590 John Nairne. le seigneur de Murray Bay. accueillait des visiteurs à son manoir dès la fin du XVIIle siècle. Des 
artistes amateurs et professionnels comme George Hériot y ont sdjourné et ont réalisé plusieurs aquarelles dans les 
environs. Les chapitres 2 et 5 font état des représentations du paysage charlevoisien de la première moitié du 
m e  siècle. 
59' Gagnon. 1992. 
592 Ibid., p. 108. 



remarqué par des visiteurs dès la première moitié du siècle. Il confirme également la place des 

représentations, picturales et autres, sur l'attrait qu'exerce les paysages ruraux de l'époque. Les 

descriptions et les représentations d'artistes d'origine britannique comme George Hériot ou John 

Jeremiah Bigsby étaient donc très probablement connues par la bourgeoisie de l'époque. 

Autre élément important: les innovations dans les transports et la ramification de certains 

circuits vers les régions périphériques sont issues d'un besoin cr6é par ces représentations. Les 
représentations peuvent donc modifier profond6ment un paysage. Le symbolisme qui y est 

associé crée un besoin, une demande qui se répercute non seulement à l'échelle régionale, mais 

également à ceUe de la nation. Certains circuits apparaissent cependant suite à l'arrivée du 

chemin de fer, comme dans les Cantons de l'Est qui deviennent populaires au cours de la 

décennie 1850, après l'ouverture du tronçon Richmond-Québec du Grand Tronc en 1854594. 

Dans les années 1860, le temtoire touristique s'élargit vers l'est en Gaspésie et au Nouveau- 

Brunswick grâce à la nouvelle désserte maritime de ces régions. Dans les années 1870, les 

réseaux de communication - ferroviaires particulièrement - et les guides de voyage, sont plus que 

jamais à l'origine de nouvelles destinations touristiques qui s'enfoncent de plus en plus loin à 

l'intérieur des terres, vers la vallée de la Matapédia, la Beauce, le Lac-Saint-Jean, etc. Le secteur 

de La Malbaie jouit donc d'une renommée touristique importante à partir de la décennie 1850 liée 

à ses eaux salées jugées très bénéfiques pour la santé selon la nouvelle mode du thermalisme de 

l'époque. L'intensification des liaisons maritimes pendant la saison estivale à partir de Québec et 

Montréal ainsi que le prolongement du Grand Tronc jusqu'à Rivière-du-Loup placent le secteur 

du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay au rang de principal circuit touristique québécois pendant 

la seconde moitié du XlXe siècle595. 

6.3.2 Le développement du tourisme dans Charlevoix à partir de la décennie 1850 

Cette vocation hâtive de Charlevoix, et plus précisément des terres face au mouillage de 

Pointe-au-Pic, est confirmée par la présence d'une spéculation foncière sur ces terres à partir de 

1848596. C'est leur potentiel en tant que site de villégiature qui est l'objet de cette spéculation. 

Leur appropriation foncière par la grande bourgeoisie débute avant même l'abolition du régime 

593 ibid., pp. 103-104. 
594 ibid.. pp. 1 16-1 17. 
595 Ibid.. p. 121. 



seigneurial en 1854. En 1846, Wfiarn Bushy Lamb, un avocat de Montréal, aurait éré sédui 

par la beauté du site lors d'une escale imprévue. Il achète les terres des cultivateurs Warren 
McNicoI et Blackburn. En un cours laps de temps, les acquisitions de ce dernier auraien 

englobé presque tout le secteur de pointe-au-fic5g7. Cette réserve foncière aurait ensuite servi i 

la mise en valeur touristique de la région. C'est là que les grands hôtels de Pointe-au-Pic se son 

installés à partir de 1870, notamment le célèbre Manoir Richelieu. 

Les liaisons maritimes s'intensifient. Cette aiTuence des touristes, voyageant sur de! 

vapeurs de gros tonnage, nécessite bientôt la construction d'un quai en eau profonde qui débutt 

dès 1853 (figure 6.5). Les frais sont entièrement assumés par le gouvernement de Londres. Lt 

village des Éboulements obtient également la constniction d'une jetée sur pilotis la même année 

Signaions que Baie-Saint-Paul ne se verra accorder un quai qu'en 1875, malgré ses fonction! 

socio-économiques importantes pour la régions98. Selon Arthur Buies. trois bateaux SC 

rendaient à La Malbaie à chaque jour en 1872599. Les services d'hébergement se développen 

d'abord sous la forme de petits hôtels farniIiaux et de villas à partir de 1860. «Dans les année: 

postérieures à 1860, les villas et les hôteIs poussèrent comme des champignons et tous Ie5 

villageois aménagèrent leur maison pour accueillir des pensionnaires.»600 Selon Philippe Dubé 

le premier mouvement de vacanciers était intéressé principalement par la nature vierge et le rnilie~ 

physique plus sain à Pointe-au-Pic. IIs recherchaient alors la vie rustique de l'habitant. Cem 

formule était parfaite pour les séjours estivaux: «L'abitacle rustique devient dors le home parfaii 

pour la saison d'été, au beau milieu d'un univers paysan et naturel où l'on espère refaire ses 

forces.n60l Cette nouvelle activité fut accueillie comme une manne par la population locaIe, qui 

y voyait une nouvelle source de revenus lui permettant d'assurer son maintien et se 

reproduction. On louait alors pour quelques doIlars la maison familiale, un petit pavillon ou 

encore une chambre à ces touristes de la ville. 

596 Gagon, S., (1996): L'érnaggwe du to- au XIXe siecle. 1 exem~ie de Ch& ix. Une malvs -. . , vo e 
mprphologiaue. dvnamiaue et ~ o t i a u ç  

. . . Mémoire de maîmse. dépanement de géographie, Université Laval. 
Q u k c .  p. 1 1 1 .  
597 ibid.. p. 112, cité de Simard, L.. (1987): La ptite histoire de Charlevoix. Club Lions de Clermont-La 
Malbaie-Pointe-au-Pic Inc. 
Sg8 ibid., p. 120. 
5g9 Britre. R., (1967): "Les grands traits de l'évolution du tourisme au Québec." &&lin de I'Ass- . . 

-es de 1'Amériaue franc&, no. 1 1. sept., p. 90 " Ibid. 
601 Dubé. P.. (1995): "La villégiature dans Charlevoix: une mdition séculaire. un pammoine encore vivant." 
Téoros, voI. 14. no. 2. p. 5. 
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Figure 6.5: Jump, Edward: Le vapeur Union accosté au quai de Pointe-au-Pic avanr son 
retour à Québec, 1872. L'Opinion Publique, 29 août 1872. ANC, Ottawa, C-58762. 

Les premiers grands hôtels luxueux apparaissent dans la décennie 1870, avec la mode du 

thennalisme qui fait de La Malbaie, ou encore Murray Bay, une station balnéaire de renom. 

John Wiiam Charnard fait ériger le Chamard's Lome House en 1872, au bas de la falaise de 

Pointe-au-Pic, non loin du site du futur Manoir Richelieu. Le Chamard's Lome House possède 

90 chambres. D'après Brière. «En 18721, il y avait déjà cinq grands hôtels d'une capacité de 

700 touristes et toutes les maisons étaient louées à des étrangers ou avaient des pensionnaires. 

Au-delà de 3000 estivants, formant une véritable petite ville, se réunissaient là pendant l'été.»602 

Buies renchérit en 1878: 

«On ne vit jamais pareille invasion, pas même à Cacouna, le resort autrefois 
sans rival, où se faisaient des courses, et dont le grand hôtel a compté jusqu'à 
six cent pensionnaires pendant plusieurs semaines d'un même étd. La 
Malbaie a été littéralement encombde cette annéeci; ses hôteliers ont été sur 
les dents, et ses nombreux caléchiers n'ont pas connu de chômage un seul 
jour.>W 

Brière. 1967. p. 90. 
603 Buies. 1878, p. 62. 



À cute époque. la mode du thermalisme et de la villégiature de luxe donne l'impression aux 

bourgeois d'Ottawa, Toronto, New York, PhiladeIphie, Boston, MontréaI et Q u h x 6 ~  d'être 

de grands aristocrates. Pointe-au-Pic est alors le principal centre de villégiature du Québec, et 

certainement l'une des plus importants de I'Aménque du Nord. La liste des visiteurs du 
Charnard's Lome House renferme les noms de Dow, Caverhili, Dmmmond et Molson de 

Montréal; les Sewell, Price, Garneau et Lemesurier de Québec et les Blake de ~oronto605. Des 
visiteurs encore plus illustres visitent ce site à la fin du siècle, dont Ie président des Étatsunis 

William Howard Taft qui érige sa propre villa d'été sur la faiaise. 

La troisième étape du développement touristique de Pointe-au-Pic de'bute à la fin de la 

décennie 1870 alors que le grand capital canadien commence B s'intéresser au site. La 

compagnie de navigation du Richelieu and Ontario acquiert le monopole de la navigation de 

pIaisance des Grands Lacs à l'Atlantique au cours de cette décennie. La propriété de grands 

hOtels de villégiature leur permettrait d'augmenter leurs profits en fournissant l'hébergement en 

plus du transport aux touristes. Ce désir se concrétise frnaiement en 1899 avec la construction 

par la Richelieu and Ontario du Manoir Richelieu sur les hauteurs de Pointe-au-Pic. 

Les infrastructures d'hébergement, de transport et de loisir, qui sont en début de période 

assurés principalement par la population locale, passent graduellement aux mains du grand 

capital industriel au cours de la seconde moitié du siècle. Ce processus est semblable à celui qui 

a eu Iieu dans l'exploitation des forêts du Saguenay, d'abord investies par les petits 

entrepreneurs forestiers de Charlevoix, qui sont graduellement dépossédés par William Price. 

La seconde moitié du siècle voit donc la population charlevoisienne déjouée dans ses entreprises 

économiques par le grand capital canadien qui monopolise le développement économique du 

pays. Le manque de capitaux constitue certes l'un des facteurs majeurs de cet échec de la part 

des petits entrepreneurs. En cela, ces petits entrepreneurs sont le symboIe même des problèmes 

économiques des Canadiens français qui n'arrivent pas - à de rares exceptions près - à pénétrer 

les sphères du grand capital. Nous pouvons également nous interroger sur le poids des 

représentations projetées par l'élite sociale canadienne-française sur la paysannerie dans cette 

incapacité à dépasser le stade artisanal dans ses entreprises et à délaisser l'agriculture familiale et 

la pluriactivité comme mode privilégié de reproduction sociale. Nous pouvons également y voir 

la manifestation de la distance qui sCpare le système de représentation des urbains et celui des 

Brière, 1967, p. 90. 
Gagnon. 1996, p. 121. Cité de Dubé, P., (1986): Deux c e m s  de vill&iantre dans Charlevoix. L'histoire 

d'un oavs visite. Les Presses de l'université Laval, Québec, p. 88. 



ruraux à la seconde moitié du siècle. Bref, tous ces éléments révèlent le fossé qui se creuse de 

plus en plus entre la ville et Ia campagne. 

La seconde moitié du XIXe siècle, plus particulièrement la décennie 1870, marque le début 

des nouvelles relations entre centre et périphérie induites par l'ère capitaliste qui utilise Ies zones 

rurales 5 ses propres fins de loisirs, et ce au mépris des besoins du développement local. Cette 

nouvelle fonction touristique du paysage riverain dans Charlevoix, qui s'accentue au début du 

XXe siècle, a imposé & pIus en plus de limites au développement économique régional. 

L'esthétisme, le folklore, et plus tard l'écologie devront primer sur le développement urbain et 

industriel. La population locale est donc mise au service de ce développement touristique en 

fournissant le cadre champêtre et pittoresque ainsi que les services divers nécessaires aux 

touristes. L'industrie touristique charlevoisienne vient donc modifier profondément le paysage. 

où plutôt le figer dans ses formes et ses fonctions historiques, au nom d'une représentation 

mythique forgée par les élites urbaines du milieu du XIXe siècle. 

6.3.3 La spatialité du phénomène touristique dans Charlevoix 

Au début du mouvement, dans la décennie 1860, Ies touristes se mêlent à la population 

paysanne dans leur désir de retrouver la vie simple et saine de ces gens. La mode de la 

villégiature de luxe à partir de la décennie 1870 ennaîne une ségrégation spatiale du phénomène 

touristique, même si une partie des villégiateurs continuent de loger chez l'habitant. Certains 

auteurs comme Serge Gagnon parIent même de l'existence d'une frontière entre la population 

locale et les vi l légiateur~~~~,  symbolisée par l'aménagement d'un golf en 1876: 

«Le quartier Rivière-Mailloux touche à la fois, en ses extrémités, la 
municipalité touristique de Pointe-au-Pic et le viIlage m a l  de Sainte-Agnès. 
Il offre ainsi une composition contrastée à la fois urbaine et toute proche du 
monde agricole. Dans le secteur dit "de l'Accul", en raison de sa proximité 
avec la montagne, ks maisons presque centenaires sont blotties les unes 
contre les autres, prises dans une sorte d'étau natureI. La modeste rivière 
Mailloux, qui traverse le territoire, et l'impressionnant Murray Bay Golf 
CIub, inauguré en 1876, accaparent un vaste espace qui ne peut être habité. 
En montant la côte du chemin Maiiloux, on croise le rutilant boulevard des 
Falaises, où s'élèvent les maisons de villégiature de la Pointe-au-Pic 
[...] .>>6*7 

- - -  - 

606 Gagnon. 1996. p. 121. 
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En plus de marquer une séparation physique du domaine urbain par rapport au rural, le terrain de 

golf marque, selon Dubé, la présence d'un point de contact entre deux réalités, celle de la ville 

qui cherche un lieu de récréation et celle du monde paysan qui réagit alors en terme de besoins 

vitaux, devant l'immense surface cultivable monopolisée par ce golf qui est alors l'un des plus 

vastes d'Amérique du ~ o r d ~ O 8 .  L'espace situé au sud-ouest du golf devient réservé à cetce éiite 

urbaine qui y construit petit à petit un monde idéal, dont I'architecture se veut en harmonie avec 

le milieu ambiant, formé du vaste panorama offert par le fleuve et les terrasses fluviales qui le 

surplombent. «En disant que les touristes semblent avoir exclu les aborigènes de la Maibaie, 

ceci ne doit s'entendre que de la Pointe-au-Pic; car le village proprement dit, autour de l'église, 

près du pont et le long de la rivière Murray, en gagnant l'intérieur, est fort populeux.»609 

Lemoine parle explicitement d'une exclusion de la population locale, désignée sous le nom 

<<d'aborigènes», du site de Pointe-au-Pic. Ils sont relégués au rang de pourvoyeurs de services 

aux touristes pendant la belle saison. Le village ne fait pas l'objet d'un intérêt particulier au plan 

Les données des recensements nominatifs de la période 1851-1871 relatives à 

l'hébergement et la domesticité révèlent également cette ségrégation spatiale du phénomène 

touristique à Pointe-au-Pic, même si de nombreux habitants de la région ont pu bénéficier 

d'emplois reliés à cette industrie. La publicité de l'dpoque publiée dans les journaux et les 

chroniques d'Arthur Buies montrent l'importance prépondérante accordée au secteur La Mdbaie 

- Pointe-au-Pic au plan touristique. Les Éboulements, Baie-Saint-Paul et l'ne-aux-Coudres 

reçoivent une attention marginale, particulièrement dans l'iconographie. Les routes régionaies 

difficiles expliquent peut-être en partie le faible débordement du tourisme vers le sud-ouest de la 

region, qui offre pourtant des points de vue et des sites spectaculaires: 

<<Un autre désavantage de la Malbaie, c'est qu'il est à peu près impossible 
d'aller en voiture aux paroisses voisines, soit en descendant, soit en 
remontant le fleuve, à moins de se résigner à se faire broyer les os et à revenir 
en capilotade. Les côtes de ce pays sont effrayantes et on ne s'y hasarde, la 
conscience tranquille, que lorsqu'on est candidat libéral ou qu'on porte des 
pilules aux malades. Cependant, l'intérieur est fort praticable [...]»611 

ibid.. p. 122. 
609 Buies, 1878, p. 76. Cite de Lemoine. M.J.M.: J.'Album du touriste. pp. 355-358. 
6'0 Briére, 1967, p. 90. 
611 Buies, 1878, p. 73. 



L'absence d'un quai à Baie-Saint-Paul constitue certainement un désavantage pour cea 

paroisse, compte tenu des routes inter et inira régionales difficiles. L e  relief contribue donc 

restreindre les d&placements des touristes à travers la région. L'amélioration des moyens d 

transport au XXe siècle et la construction du quai en 1875 a cependant remédié à ce problèmi 

Le phénomène touristique est donc circonscrit à Pointe-au-Pic et ses environs au cours de 1 

seconde moitié du XIXe siècle. Les hôtels et villas de luxe, conçus afin de procurer l'ensembl 

des besoins et des divertissements de ces touristes, n'y sont sans doute pas étrangers. Le 

principaux sites d'intérêt pour les touristes sont localisés dans un rayon de quatre à duc milles d 

la Pointe-au-Pic. Ces attractions sont les chutes Fraser, le Trou, le Grand Ruisseau et le Gran 

Lac au nord de la paroisse de Sainte-Agnès. D'autres territoires du nord sont égalemer 

recherchés par les sportsmen pour la pêche. 

6.3.4 L'intégration du tourisme à la socio-économie locale 

La participation de la popuIation locale aux nouvelles activités économiques générées par I 

tourisme en plein essor à partir de la décennie 1850 s'inscrit dans le cadre de la pratique de 1 

pluriactivité. Les Canadiens français sont exclus des grandes infrastructures touristiques qr 

s'implantent à partir de la décennie 1870 dans Charlevoix, et ce tant comme clients que comm 

entrepreneurs. Ils sont cependant omniprésents dans les infrastructures diffuses et no 

officielles, notamment comme fournisseurs de services612. Ils fournissent l'hébergement che 

l'habitant, Iouent des bateaux, les services de pilotes, de caléchiers (figure 6.5) et ils semer 

égaiement de guides pour la chasse et la pêche. Cette répartition des revenus liés au tourism 

n'est pas exclusive à Charlevoix. Elle se vérifie dans toutes les nouvelles régions qui s'ouvrer 

au tourisme au cours de la seconde moitié du XIXe siècle613. Un examen des données d 

recensements relatives à l'hébergement et à la domesticité dans Charlevoix à partir de 185 

permettent de constater une concentration graduelle des services requérant un certai 

investissement en capital vers la grande bourgeoisie. 

Le nombre d'hôtels croît rapidement dans la région et particulièrement dans le secteur L 

Malbaie-Pointe-au-Pic à partir de la décennie 1860. Les quelques hôtels présents dans la régio 

en 1852 et en 1861 sont de taille modeste et emploient peu de main-d'oeuvre. Un seul hôteliei 

Alexis Trernblay, est présent dans la région en 1852. Il est localisé au sud-ouest de la rivièr 

Murray près de Pointe-au-Pic. En 1861, on retrouve 2 hôteliers, l'un est localisé au village d 

Gagnon, 1992. 



Baie-Saint-Paul. li s'agit d'un denommé Aug. Simard. Son petit hôtel n'a qu'un étage et s 

valeur est de m$. L'hôtel de William Riverin père est par contre plus important. Il a deu 

étages et empIoie trois personnes, deux femmes et un homme. Sa mise de capital fut de 1200 

et sa valeur en 186 1 était de 800$. En 187 1, on retrouve neuf de ces petits hôtels dans la régi01 

dont quatre à La Malbaie, trois à Saint-Urbain le long de la route menant au Saguenay et deux 

Baie-Saint-Paul, I'un au village et l'autre à Saint-Benjamin, probablement le long de la roui 

reliant Québec à Baie-Saint-Paul sur le plateau. Les premiers grands hôtels apparaissent peu d 

temps après cette date. Ils sont de taille considérable et emploient beaucoup de personnel. Le 
petits hôtels familiaux sont donc rapidement supplantés par les grands hôtels luxueux qi 

s'installent le long de la falaise de Pointe-au-Pic. Ces établissements attirent une part croissant 

de la clientèle touristique des grands centres. De petits hôtels de taille plus modeste s 

développent égdement. Ce phénomène témoigne d'une augmentation des besoins e 

he3ergement pour la population générale. Ces petits hôtels s'installent dans les villag 

évidemment, mais également aux carrefours routiers à l'entrée de la région en provenance d 

nord et du sud-ouest. Les mouvements migratoires de l'époque, en plus des besoins liés a 

commerce et à la circulation générale, ont rendu ces services nécessaires. 

Il est plus difficile d'évaluer la part de la population régionale qui occupe des emploi 

directement ou indirectement Liés au tourisme. La nature saisonnière et souvent temporaire d 

ces emplois accentue ïa difficulté de la tâche. De plus, ces emplois se situent dans le cadre de 1 

pratique de Ia pluriactivité et ne font pas l'objet de déclarations professionnelles précises. 

devient alors dificile d'évaluer le volume d'emplois et Ia part du revenu des ménages qui peut e 

découler. Nous pouvons toutefois postuler que la forte croissance de certaines production 

alimentaires et artisandes comme le beurre et le textile observés entre 185 1 et 187 1 614 réponda 

à une demande générée par cette clientèle saisonnière. Cette affluence de touristes pendant I 

belle saison augmentait certainement la consommation de certains produits, et également I 

recherche de souvenirs typiques de la paysannerie de ce coin de pays, à offrir aux parents c 

amis. Les produits du tissage des femmes de Charlevoix gagnent une renommée croissante 

travers la province h partir de la seconde moitié du siècle. À la manière du mode de vie et d 

paysage régiond, ils sont perçus comme typiques des sociétés paysannes du Canada français. 

Du côté de la main-d'oeuvre, deux professions au moins peuvent être reliées directemer 

au tourisme. Il s'agit de celle des charretiers, affectés notamment au transport des touristes entr 

613 Ibid. 
614 Chapitre 4. 



le quai de la Mdbaie et les hatels ainsi que dans leurs promenades en voiture dans la campagne 

environnante. Cette profession n'est présente qu'en 187 1. On en retrouve dors 13 au 

recensement. Six d'entre eux sont localisés dans la paroisse de la Malbaie. Les domestiques 
représentent le groupe le plus important. En 1 85 1, année de leur apparition au recensement, la 

région en compte 213 dont 97 (45'54%) résident dans la paroisse de La Mdbaie. Les 

domestiques comptent alors pour près de 10% de la main-d'oeuvre de la paroisse (tableau 6.1 ). 

Ce sont des femmes dans une proportion de 66.2%. Elles sont plus âgées que leur collègues 

masculins (29,2 ans contre 24,4 ans pour les hommes). Beaucoup d'adolescents de 16 à 20 ans 

sont recensés comme domestiques. En 1871, les hommes constituent 43% des domestiques. 

Leur âge moyen differe toujours autant. Les hommes ont en moyenne 23.9 ans dors que les 

femmes ont 27.6 ans. Cette pratique s'inscrit probablement dans le cadre du service familial des 

enfants avant le mariage, qui contribuent ainsi au revenu familial en attendant leur établissement. 

L'âge moyen plus avancé des femmes témoigne d'une occupation à caractère beaucoup plus 

permanent pour celles-ci, qui remplissent cette tâche de façon saisonnière à côté de leurs 

occupations familiales. 

Tableau 6.1 
Les domestiques dans la main-d'oeuvre des paroisses. 

Charlevoix, 1851 B 1871. 

Paroisses 1851 
N. % 

La Malbaie 97  9.54 
BaieSaint-Paul 34  2,15 

aint-lrénbe 

ainte-Agnés 
ettrington 

aint-Fidéle 
aint-Urbain 

Saint-Sirneon - 
'Total 213 4.98 

Source: Recensements nominatifs de Charlevoix, 1851, 1861 el 1871 

Le nombre de domestiques diminue cependant de manière constante dans la région en 

1861 et 1871, alors qu'ils ne sont plus que 77 sur l'ensemble du tenitoire à cette date et 



représentent moins de 3% de la main-d'oeuvre régionale- En 187 1. c'est Baie-Saint-Paul qui 

possède le pIus grand nombre de domestiques, avec seulement 19. Cette brusque diminution de 

ce groupe lié à l'hébergement et aux services peu être due B l'interprétation du recenseur quant au 

statut de cette main-d'oeuvre gravitant autour des services, qui aurait été recensée plus volontiers 

en 1852 comme domestiques, servant(e)s et serviteurs. Elle peut également être le reflet de la 

concentration progressive de l'hébergement et des loisirs dans le secteur de Pointe-au-Pic. Les 

grands hôtels engageaient peut être une partie de leur personnel à la ville, la haute bourgeoisie 

étant probablement habituée à une certaine qualité dans les services. 

Les revenus importants générés par le tourisme dans Charlevoix sont donc récupérés par 

le grand capital dès la décennie 1870. La population locale continue cependant de fournir 

certains services aux touristes. La base saisonnière de ces emplois permet aux habitants de les 

intégrer facilement à la gamme de productions et de petits emplois hors ferme typiques de la 

socio-économie régionale6I5. L'éclosion du tourisme de villégiature dans Charlevoix contribue 

au maintien du mode de reproduction sociale de la population basé sur l'agriculture familiale. 

Les occupations diverses fournies par le tourisme (transport, hébergement, guides, etc.) 

s'insèrent très bien dans des pratiques socio-économiques caractérisées notamment par le service 

familial des enfants avant leur établissement. Jk jeune âge des hommes employés comme 

domestiques confirme cette tendance. De plus, plusieurs de ces occupations sont assurées par 

des femmes et des jeunes fiIIes (domestiques, fabrication artisanale, etc.), leur fournissant ainsi 

de l'emploi dans Ies secteurs villageois. Les touristes des grands centres urbains de l'Amérique 

du Nord y gagnent l'opportunité de catoyer des paysans typiques des campagnes canadiennes- 

françaises du XMe siècle. L'intégration de la population locale à l'industrie touristique dirigée 

par le grand capital bourgeois accentue le cachet pittoresque que revêt un séjour dans la 

campagne charlevoisienne. En plus des paysages grandioses et des eaux purificatrices, l'urbain 

a l'occasion d'entrer en contact avec la culture locale en côtoyant des caléchiers, des 

domestiques, des guides et des artisans du terroir. 



6.3.5 Le tourisme dans Charlevoix: la manifestation de nouveau rapports sociaux et 
économiques 

Les caractéristiques de cette association sur un même temtoire entre le grand capital et la 

population rurale rappelle celle observée dans d'autres espaces et dans d'autres secteurs 

économiques à la même époque. Un modèle de cette association économique entre les deux 

groupes sous le contrôle du grand capital a 6té développt5 par Gérard Bouchard à la fin de la 

décennie 1980 au sujet de la socio-éconornie saguenayenne de la seconde moitié du X K e  siècle 

et du début du XXe siècle. II s'agit de la ceintégration. Ce modèle a kté élaboré dans le but de 

fournir un portrait des économies agraires qui entretiennent des relations étroites avec I'économie 

capitaliste sans en épouser les objectifs et se convertir totalement à ses règles. Selon 

Bouchard616, la CO-intégration permettrait également de rendre compte des causes de l'échec de 

la proto-industrialisation dans certaines régions. Eiie constitue également une critique des 

modèles économiques appliqués jusque-là aux économies paysannes (capitalisme classique, 

proto-industrialisation, économie paysanne). Bouchard souligne le peu d'importance accordé 

par ces modèles aux motivations individuelles des acteurs par rapport à l'économie de marché. 

Les économies agricoles CO-intégrées sont caractérisées par une croissance lente, inégale 

ou nulle. Elles doivent faire face à de nombreuses difficultés, notamment de transport, en raison 

de leur éloignement. Leur technologie est peu développée. Elles se signalent également par la 

pratique d'activités diverses, plus ou moins rentables, structurées autour de l'exploitation 

agraire6I7. La CO-intégration se définit au moyen de six énoncés618: 1) La société locale est 

animée par une dynamique de la reproduction centrée sur les solidarités et les interactions 

familiales et communautaires. Cette dynamique vise à préserver un maximum d'indépendance 

ou d'autonomie collective par rapport à la société globale; 2) La société locale parvient à se 

perpétuer en tirant profit des sources d'emploi et de numéraire offertes par l'économie exua- 

régionale (travail saisonnier ou à temps partiel, vente des produits du travail domestique). Cette 

stratégie se traduit par la pluriactivité, caractéristique principale de ce type d'exploitation 

paysanne. Elle fait référence à la fois au caractère mixte de l'agriculture et à l'ensemble des 

activités non agricoles. Elie se traduit aussi par une grande mobilité géographique de la main- 

616~ouchard G.. (1994): "Trois chemins de l'agriculture au marche: Capitalisme. prolo-indusmalisation, co- 
intkgration." Histoire et socidte rurale, no. 2. 2e semestre. pp. 69-90. 

617Bouchard G., (1992): "Modes d'intigration au marche et disparités spatiales dans l'agriculture québécoise 
(1921-1951)." Texte transmis par l'auteur. 
618~bid., pp. 13-14. 



d'oeuvre familiale; 3) L'économie paysanne en vient à entretenir des relations étroites et durable: 

avec I'économie capitaliste par le biais & ia pluriactivité, sans toutefois se convertir vraiment i 

son esprit et à ses structures; 4) La piuriactivité est rendue possible par l'existence d'une main 

d'oeuvre familiale nombreuse et relativement soumise, qui accepte de se sacrifier pendan 

plusieurs années au profit des aînés. Le «service familial» est partie intégrante d'une dynarniqut 

communautaire plus large619; 5) L'ensembIe des revenus d'appoint tirés des travaux «extemes) 

permet à la société paysanne d'assurer son intégration, sa reproduction et même SOI 

développement. En même temps, le travail et les produits à bon marché qu'elle fournit ai 

secteur industriel et à t'économie capitaliste en général contribuent également à la reproduction e 

à l'intégration de ce secteur. Les deux systèmes assurent leur survie et leur croissance 

respectives mais dans la réciprocité ou l'interdépendance. A l'échelle locale, la pluriactivité er 

est l'expression économique, la dynamique communautaire son expression sociale et l'éthique 

familiale son expression culturelie; 6) Grâce aux tiens établis avec le système économique dr 

type «modeme», la société paysanne parvient à perpétuer pendant un temps ses traits les plu! 

traditionnels (fécondité élevée, solidarité familiale et communautaire, scolarisation rudimentaire 

etc.). 

Le modèle est valable lorsque, pour des raisons qui varient selon le contexte particulier, le! 

exploitants ne subviennent pas à Ieurs besoins à même Ieurs seules activités agricoles. Le! 
rapports qui s'établissent dors entre l'économie paysanne et l'économie capitaliste sont dits dt 

CO-intégration dans la mesure où ils permettent aux deux systèmes d'assurer, chacun de leu 

côté, leur intégration et leur croissance comme s'ils s'utilisaient mutuellement, er 

interdépendance (ou en CO-dépendance). D'un côté, l'économie extra-régionale tire profit de! 

faibles coûts du travai1 paysan et de ses producuons; de l'autre, le groupe familial s'accommod~ 

des maigres revenus de Ia pluriactivité puisqu'ils suffisent à assurer sa reproduction et même soc 

expansion physique (en contexte de colonisation). Les deux systèmes sont étroitement relié: 

mais ils sont axés sur des logiques très différentes de fonctionnement et de développement. 

Les économies CO-intégrées mettent en oeuvre une allocation de ressources en fonctior 

d'une rationalité sociale propre aux collectivités rurales selon leurs contextes particuliers. Pou] 

Charlevoix tout comme le Saguenay, le système social axé sur les solidarités familiales 

l'entraide communautaire et l'importance de l'agriculture familiale non seulement comme moyer 

6 1 9 ~ o i r  8 ce sujet Bouchard G.. (1986): "La dynamique communautaire et l'évolution des socittts rurales 
québécoises aux 19e et 20e siècles. Construction d'un modèIe." m. vol. 40, no. 1 ,  pp. 51-7 1 .  



de subsistance mais comme mode de reproduction sociale620, rendrait compte en partie dc 

l'appropriation des activités génhtrices des plus importants revenus (l'hébergement er 

I'occurence) par le grand capital. Pour les habitants, le tourisme n'était pequ que comme unt 

source de numéraire parmi d'autres, géré dans le cadre et l'esprit de la pluriactivité, destiné à 1i 

reproduction familiale et l'établissement du plus grand nombre possible d'enfants sur des terre: 

neuves621. Ainsi les mohvztions individuelles des agriculteurs de la région et leur sysème dt 

représentation très différent du monde urbain les aurait empêché de saisir I'opportunitt 

économique qui s'offrait à eux. Ce modèle founit un cadre d'explication supplémentaire de 1i 

stagnation économique de la région de Charlevoix à partir du milieu du XIXe sièclc 

conséquence de son incapacité à s'insérer dans le nouveau contexte capitaliste. L'exemple di 

tourisme vient éclairer ce phénomène. Nous poumons également le constater du côté dt 

l'industrie forestière. Nous n e  nions pas que des problèmes liés à la concentration du capita 

industriel entre les mains de la grande bourgeoisie britannique, au peu de capitaux disponibles e1 

région et à l'éloignement aient constitué des difficultés de taille pour le développement industrie 

régional. Nous croyons cependant que le système de représentation des sociétés rurales bas 

canadiennes construit par les élites, ajouté à celui des occupants qui résulte d'une longu< 

adaptation aux conditions du milieu, ont certainement joué en défaveur d'une prise de conscienci 

des opportunités offertes par les nouvelles règles économiques. 

6.4. De I 'a~~ro~riat ion svrnboliaue à l ' a ~  uriation phvsiaue du territoire 

La seconde moitié du XlXe siècle voit donc non seulement une appropriation symboliqui 

du paysage B des fins esthétiques et idéologiques, mais également son appropriation physiqui 
par la grande bourgeoisie urbaine. Le paysage devient un archétype, celui de la campagne idéali 

du Canada français, présenke des méfaits de la ville et de l'industrie, pollueuses tant de l ' h i  

que du corps. Cette représentation tire ses racines du milieu du siècle, alors que les deu: 

grandes ethnies canadiennes tentent de définir leur identité en tant que nation. Le mythi 

agriculturiste est au coeur de cette définition. La façon dont on l'insère dans les deux idéologie 

varie cependant. Du côté de l'identité canadienne, l'agriculture représente l'héritage du passé 

On lui superpose maintenant la science et la technique, garantes de la prospérité et di 

l'épanouissement de la nation. Le Romantisme et les courants artistiques qui en sont dérivé 

récupèrent ce mythe et lui donnent une coloration nostalgique. Du côté canadien-français pa 

contre, le mythe est transposk en utopie. Il est partie intégrante du caractère original de la natioi - 
620 Chapitres 3 et 4. 



et garant de son devenir. La grande bourgeoisie s'approprie le paysage par le biais de l'industrit 

touristique à la seconde moitié du siècie, aiors que l'urbanisation et l'industrie pèsent plu: 

lourdement sur le mode de vie bourgeois. La campagne devient dors un lieu de ressourcemen 

physique et spirituel. Les courants artistiques mettent encore plus nettement en valeur le côh 

traditiomei et immuable du paysage, tant recherché par les bourgeois à la recherche de grandi 

espaces. Cette appropriation physique du paysage par la grande bourgeoisie s'inscrit donc er 

réponse à ces représentations idyllique des campagnes chadevoisiemes à partir de la décennir 

1830. EIle est également liée à l'urbanisation croissante du Canada, sous l'impulsion dr 

l'industrie capitaliste. Ces facteurs sont à l'origine d'une polarisation des représentations di 

monde urbain et du monde rural, en réponse aux tensions qui s'expriment de plus en plus entrt 

les deux milieux. Cette appropriation exprime également I'emergence des nouveaux rapports qu 

s'installent entre le milieu urbain et le milieu rural, celui-ci étant de plus en plus dépendant d~ 

premier. La ville draine les surplus démographiques des campagnes et en fait un cenm 

d'extraction des matières premières (bois et minéraux). Par le tourisme, elle en fait égaiemen 

son lieu de récréation. 

La nature des rapports établis entre le capital industrie1 et la population locale s'exprimr 

également à à I'échelle régionale. Par le biais de I'hôtellerie de luxe et du transport par vapeur, 1( 

grand capital impose les modalités et les flux touristiques, et concentre la plupart de ses revenus 

La population locale devient la pourvoyeuse des services de second ordre aux touristes. Ils son 

guides, caléchiers, domestiques, artisans, hôtes, etc. il est toutefois très difficile de les repérei 

dans les données socio-professionnelles fournies par les recensements en raison des nombreur 

biais que celles-ci comportent. Le tourisme vient s'ajouter à la gamme de productions et dt 

petits emplois qui s'insèrent dans leur mode de reproduction sociale, caractérisé par la partiqut 

de I'agriculture familiale en association étroite avec la pluriactivité. À travers cette activiti 

d'origine urbaine et industrielle, la r6gion de Charlevoix est intégree à la nouvelle économir 

capitaliste qui émerge au Québec à partir du milieu du XIXe siècle. La population y particip 

routefois sans modifier de manière fondamentale son mode de reproduction sociale traditionnel 

Ce mode de reproduction est basé sur une logique interne liée aux conditions géographiques d~ 

milieu ainsi qu'à la dynamique sociale particulière de ce groupe, où prédominent les solidarité! 

familiales et communautaires, sous la supervision de l'institution retigieuse catholique. Deur 
modes de représentation de l'espace s'y superposent: celui de l'Autre, le bourgeois urbair 

d'origine britannique issu de la ville et celui de l'occupant, marqué par des impératifs de survit 

et de reproduction dans ce paysage résultant de deux siècles d'interaction avec le milieu. 

6 z ' ~ o i r  Bouchard , 1993. 



CONCLUSION 



Le paysage charIevoisien est soumis B de nombreuses mutations au cours du XIXe 
siècle, tant dans la territorialité qui y est inscrite que dans les représentations qui en ont été faites. 

Notre objectif dans cette thèse était de rendre compte de l'évolution de ce paysage à travers ces 

deux grandes composantes et la façon dont elles se sont influencées mutueilement. Nous avons 

choisi le concept de paysage comme cadre global d'analyse de la socio-économie charlevoisienne 

du XIXe siècle. Nous l'avons choisi en raison de sa globalité, de sa possibilité de saisir à la fois 

le matériel et l'imaginaire. Le paysage est en effet défini à la fois comme un support matériel, un 

témoin des structures spatiales et des faits de circulation qui s'expriment dans l'espace et comme 

un moyen d'expression cuIturelle, une matière première perçue et décodée en fonction de 

systèmes symboliques divers élaborés par les cultures622. aiandscape is a medium of exchange 

between the h u m  and the natural, the seIf and the other. As such, it is like money: good for 

nothing in itself, but expressive of a potentiaily hi t less  reserve of value.»623 11 revêt non pas 
une, mais plusieurs significations qui varient selon les cultures, les individus et le temps. Il est 

tributaire des idées élaborées sur l'espace et en est la manifestation tangible. Cette définition 

révèle l'association étroite entre les formes matérielies et les diverses représentations dont le 

paysage est l'objet. Celles-ci possèdent un pouvoir réel sur l'espace, celui de le transformer et 

d'orienter son évolution morphologique. Nous avons tenté de traduire ces deux grandes 

composantes et leur actualisation dans Charlevoix au XJXe siècle. 

Les représentations à la base de l'appropriation physique du territoire charlevoisien sont 

tributaires de codes symboliques européens. Cette première appropriation a imprimé une 

marque durable sur le paysage régional. L'exploitation économique des ressources naturelles du 

temtoire de la Nouvelle-France - te bois et la fourrure notamment - a constitué la première 

motivation de la métropole à investir le territoire charlevoisien. Cette appropriation était le fait de 

l'élite politique française, qui voyait dans ce territoire encore vierge la possibilité de construire 

une industrie prospère au service de la France. Le clergé français a ensuite investi le même 

temtoire à partir d'une utopie basée sur un renouveau mystique européen. Cette ferveur 

religieuse jumelée à l'apparition du mythe du bon sauvage suite à la découverte du nouveau 

continent, ont mené à l'élaboration d'un projet de société idéale en Nouvelle-France. Cette 

société reposait sur I'évangélisation des amérindiens et Ia constitution de petites communautés 

agricoles autour de ceux-ci, dont l'église assurerait la cohésion et le développement. Le clergé a 

ainsi participé à la mise en place de mécanismes de coIonisation agricole en Nouvelle-France qui 

se sont actualisées dans Charlevoix à partir de 1675 sous I'instigation des prêtres du Séminaire 

Mitchell, 1994. p. 1-2. 
623 Ibid., p. 5.  



de Québec. Ces représentations ont comrnandk le choix du système de possession du sol, de 

contrôle social et institutionnel ainsi que les activités économiques pnncipaies du temtoire 

charlevoisien. Même si ces deux utopies ont été un échec, Ies formes et les fonctions qu'eues 

ont générées ont déterminé le sens du développement économique et social dans Charlevoix. Le 
mode de division des terres typique du système seigneurial y est toujours visible. L'agriculture 

familiale et l'industrie forestière ont constitué les moyens d'existence privilégiés de cette 

population jusqu'au XXe siècle. 

La popdation locale a adapté ce mode initial d'exploitation du territoire à sa situation et à 

ses besoins. Elle a développé un genre de vie reposant sur une pluriactivité centrée autour d'une 

agriculture familiale de type extensif, très diversifiée dans ses cultures et ses produits. La 
nécessité d'assurer sa survie en produisant la pIus grande partie de sa consommation et ceile 

d'assurer l'avenir de ses enfants dans une région relativement isolée des grands centres 

coloniaux ont mené à ce développement socio-économique. Les solidarités familiales et 

communautaires ont été centdes dans le mécanisme de reproduction de cette société où 

l'encadrement institutionnel était minimai. Celui-ci était asswé en grande partie par le clergé, qui 

déterminait l'éthique sociale à observer et assurait ainsi la cohésion de la communauté. Les 

nécessités de la survie et l'éthique sociale ont médiatisé les relations des habitants avec le 

territoire, lesqueIles en retour dépendaient ultimement des caractéristiques de celui-ci 

(disponibilité, localisation, coût). Il en est résulté une temtorialité caractérisée par une grande 

consommation d'espace à des fins de reproduction sociale. La nécessité d'établir un nombre 

important de jeunes ménages en agriculture à chaque génération a mené à une saturation rapide 

du terroir agricole plutôt restreint de Charlevoix. La population a par la suite débordé vers les 

marges du territoire laurentien, s'enfonçant de plus en plus loin à l'intérieur du plateau, suivant 

de près ia progression de I'indusme forestière, qui a agi comme catalyseur de la colonisation 

agricole à partir du début de l'occupation du territoire charlevoisien au XVIle siècle. Ces 

migrations à caractère largement familiai sont également dirigées vers le village, comme en fait 

foi l'augmentation rapide de la population villageoise, h Baie-Saint-Paul et La Malbaie 

notamment, au milieu du siècle. Les migrations vers les grands centres bas-canadiens et en 

Nouvelle-Angleterre s'inscrivent également dans ce mouvement. Cette croissance de la 

population villageoise et éven~euement urbaine, généralisée au Bas-Canada de l'époque, 

s'inscrit en réponse h une expansion dgmographique rapide du temtoire bas-canadien et à la 

croissance de l'échange liée au développement de I'économie de marché d'abord, puis de 

l'éclosion du capitalisme au milieu du siècle. Cette montée de l'échange est également visible 

dans Charlevoix dors que la petite i n d u s ~ e  croît en nombre et que le profil professionnel de la 



population se diversifie, particulièrement à I'intérieur et à proKimité des viIlages. Elie aur; 

également pour effet d'accentuer la mobilité géographique et sociale de la population par le: 

nouveaux emplois générés par l'industrie et le commerce. 

Loin d'être statique, Ie paysage évolue au cours du siècle. Des structures spatiale: 

découlant de la temtorialité locale se dessinent graduellement. Vers 187 1, nous pouvoni 

identifier la présence de trois grandes zones socio-économiques dans la vallée du Gouffre6Z4 

D'abord le village de Baie-Saint-Paul et les rangs environnants, qui concentrent les fonction! 

d'échange du sud-ouest de la région. L'industrie, le commerce et les services y son 

rassemblés. Sa population y est kgalement plus âgée et offre un profil socioprofessionne 

nettement plus diversifié. Les grands axes de communication convergent également vers a 

secteur, point d'entrée et de sortie de la région. Le second secteur se situe en périphérie di 

premier et s'étire vers le nord à l'intérieur des basses terres de la vallée du Gouffre. C'est 1; 

zone de grande production agricole et artisanale. Les grandes propriétés y sont concentrées et 1: 
plus grande partie des surplus agricoles et artisanaux y sont générés. Le troisième secteui 

regroupe les rangs occupés récemment sur le plateau intermédiaire, soit après 183 1. Les rang: 
de ce secteur offrent un portrait beaucoup plus marginal. Les SOIS y sont beaucoup moins 

propices à l'agriculture. Leur occupation récente est également en cause. la mise en valeur de! 

terres y étant nettement moins avancée que dans les basses terres d'occupation ancienne. L; 

superficie des terres en culture y est réduite et les récoltes y sont faibles. Certains indice: 

permettent également d'affirmer que la forêt occupe une place importante dans la socio-éconornie 

de ces secteurs, comme c'est souvent le cas dans les zones de colonisation récente. Cette 

structure spatiale, déjà présente en 183 1, se précise et s'accentue après le miLieu du siècle, aiors 

que la pénurie de terres agricoles se fait de plus en plus sentir et que l'emploi hors ferme, en 

forêt particulièrement, devient plus accessible. Le courant migratoire qui déleste la région d'une 

part importante de sa population à partir de la décennie 1840 accentue également le clivage socio- 

économique entre les basses terres et le plateau. 

Les paramètres de cette territorialité changent cependant de façon sensible au cours du 

siècle, s'adaptant aux nouvelles règles économiques bascanadiennes qui apparaissent vers le 

milieu du XIXe siècle. Les changements sont visibles à I'intérieur du système de culture, qui 

délaisse le blé pour s'appuyer de plus en plus sur l'avoine et la pomme de terre. La superficie 

moyenne des terres, l'une des plus élevées au Bas-Canada en 183 1, diminue sensiblement. Les 

624 La même structure a Cté observée l'intérieur de la vaIlCe de La Malbaie en 183 1 .  Voir Villeneuve. 1992. 



petites propriétés (50 arpents et moins) et les trks grande propriétés (150 arpents et plus) 

croissent en proportion au détriment de celles de taille moyenne. Cet dément reflète un clivage 

qui s'accentue chez les petits producteurs axés vers la subsistance et les gros proprietaires visant 

la production de surplus importants. On observe également une croissance de certaines 

productions artisandes comme le beurre et le textile qui témoigne de la croissance des marchés. 

Le fort mouvement migratoire observ€ dans la région à partir du milieu du XlXe siècle déleste la 

région d'une part importante de jeunes ménages qui ne trouvent pas à s'établir dans les basses 

terres. Les migrations saisonnières sont également de plus en plus fréquentes et sont dirigées 

aussi loin que la Nouvelle-Angleterre. L'éclosion du tourisme de villégiature qui entraîne une 

forte demande en hébergement et en services vient égaiement introduire de nouvelles sources 

d'empIois et une pression supplémentaire sur le sol charlevoisien, particulièrement au sud-ouest 

de La Malbaie sur les terrasses dominant le fleuve à Pointe-au-Pic. Le tourisme niarque 

également un contact direct de la population locale et de la bourgeoisie urbaine. Le paysage en 

sera modifié en profondeur tant dans son identité que dans ses formes et ses fonctions. D'une 

campagne agricole typique du XIXe siècle, à l'image de celles des basses terres Iaurentiennes de 

l'époque, la région se voit conférer une identité romantique et folklorique. Toutefois, ces 
mutations n'ont pas altéré en profondeur la temtorialité rtkultant de deux siècles d'interaction 

entre l'homme, la société et le te~toire.  La population ne fait qu'adapter son mode de 

reproduction aux nouvelles contraintes et aux nouvelles opportunités économiques qui 

surgissent tout au long du siècle. 

Une lecture particuhère de ceue territorialité et du genre de vie qui en est tributaire a 6été 

effectuée tout au long du siècle par les visiteurs de passage dans la région qui viennent goûter le 

milieu naturel et la richesse de la faune régionale déjà réputés à l'époque, sans doute grâce au 

seigneur John Naime de Murray Bay. Des fonctionnaires coloniaux et des officiers militaires 

ont sillonné le territoire charlevoisien à la première moitié du siècle. 11s ont traduit ses formes de 

façon picturale à partir de leurs références européennes, où les critères de beauté des paysages 

sont dictés par des règles esth6tipues très strictes, mettant en valeur les grands contrastes 

naturels. On a également tenté de traduire l'identité culturelle de ses habitants à partir du milieu 

du siècle. On y a alors transposg un melange de mythe agricuIturiste européen et de 

représentation de la collectivité canadienne-française de la part de la rinorité britannique de la 

première moitié du XMe siècle. Parallèlement à cette définition de l'identité cultürelle 

canadienne-française de la part des britanniques, Ies Canadiens français eux-mêmes élaborent un 
discours identitaire s'abreuvant également aux racines françaises, rurales et catholiques du 

groupe. Ce discours est visible dans Charlevoix à travers les représentations du peintre Joseph 



Légaré dans la première moitik du XIXe siècle et du sociologue français C.-H.-P. Gauidrée 

BoiIleau dans la seconde. Ces deux systèmes de représentation dlaborés au moyen d'empmna 

id6ologiques mutuels se sont actuaiisés dans les représentations du paysage charlevoisien. Ils er 

ont fait un paysage mythique du Canada français caractérisé par un milieu naturel grandiose et ur 

mode de vie rural centré autour de l'agriculture de subsistance, de l'aire villageoise et de l'églisc 

catholique. Certaines de ces images ont circulé à travers l'Arn6rique du Nord et l'Angleterre 

notamment les quatre lithographies publiées par John Jeremiah Bigsby en 1850 et deur 

aquarelles peintes par James D. Duncan qui furent présentées la première exposition de 1: 

Sociezy of CanadiCui Arrists à Montréal en 1868625. Ces images ont sans aucun doute contribué 

à populariser la région chez les bourgeois à la recherche d'air pur et de grands espaces. 

Ceuxci commencent à affluer dans la région au cours de la décennie 1850, venant ains: 

accentuer un mouvement initié par les asportsmenm depuis le début du siècle. Non seulement les 

touristes, mais des artistes canadiens réputés de la seconde moitié du siècle participent à a 

mouvement. À leur tour ces artistes viennent enrichir les représentations du territoiir 

chadevoisien en tentant d'y traduire une identité culturelle typique des campagnes canadiennes- 

françaises. Ces artistes qui parcourent alors le pays tentent de saisir la diversité des paysages 

canadiens en accord toutefois avec les goûts esthétiques de leur époque, centrés sur unc 

recherche du romantique et du sublime. Ces images de la campagne charlevoisienne grandios€ 

par ses paysages naturels et pittoresques par son aspect agricole ont contribué à diffuser une 

certaine imagerie du Canada français à travers le pays et à l'étranger en renforçant les traitc 

traditionnels du paysage et en délaissant ses traits modernes. Ce mouvement se poursuit au 

cours de la première moitié du XXe siècle avec des artistes comme Clarence Gagnon et le 

Groupe des Sept qui tentent de plus en plus de définir l'identité des paysages canadiens ei 

québécois à travers leurs traits ruraux traditionnels. En conséquence, le paysage présenté 2 

travers l'iconographie et le texte ne témoigne que très peu de la territorialité locale. Celle-ci n'es1 

traduite qu'à travers ses formes les plus évidentes en accord avec l'esthétique romantique et la 

représentation culturelle des Canadiens-français de la part des britanniques. II en résulte un 

paysage réduit à ses formes les plus anciennes, celles qui témoignent des origines historiques du 
paysage. Elles renvoient à ses traits ruraux, français et catholiques d'origine. 

Les représentations ne témoignent pas de l'évolution des liens homme-territoire au cours 

du siècle. Bien au contraire, elles réduisent ceux-ci à leur plus simple expression, à travers teurc 

&raits passéistes. Elles ont toutefois +nétré ette tenitoriaiité à partir du milieu du siècle. b 

625 Baker, 1981, p. 65. 



recherche de paysages sauvages et grandioses ainsi que de milieux maux pittoresques chez les 

bourgeois de l'époque ont créé non seulement l'identité folklorique du paysage et de la culnue 
locale mais ils ont égaiement orient6 son développement économique. La vocation touristique de 

Charlevoix se précise à partir de la fin du siècle alors que Ia région est l'objet d'un intérêt 

croissant non seulement chez les touristes, mais kgdement chez les anthropologues et les 

artistes. Cette fonction socio4conornique a eu un effet certain sur I'6volution des traits du 

paysage et de la territorialité de la population. Ces transformations ont été dirigées vers une 

conservation des traits ruraux et agricoles du paysage incompatibles avec l'implantation de la 

grande industrie. Le paysage charlevoisien a été ûansfomé en un espace de loisirs pour les 

habitants aisés des zones urbaines de la fin du XIXe siécle. La seule activité industrielle qui 

persiste est l'industrie forestière qui se développe dans I'anière-pays agro-forestier durant la 

seconde moitié du siècle. Cet espace disparaît toutefois des représentations à partir du milieu du 

siècle. Les activités économiques du littord (pêcheries, constniction navale, agriculture) 

demeurent confinées au stade artisanal contribuant ainsi à accentuer le caractère pittoresque du 

paysage régional. 

Cette andyse d'un paysage de la périphérie laurentienne du XIXe siècle à travers ses 

formes et les systèmes symboliques qui y ont été projetés a permis de I'appréhender d'une façon 

plus globale. Elle a mis en évidence des mécanismes importants de sa dynamique d'évolution, 

tributaires des idées qui y ont été formulées et de la façon dont elles se sont actualisées sur le 

territoire, au gré de I'évolution de Ia conjoncture historique du pays, des normes esthétiques en 

vigueur, des luttes de pouvoir, de l'émergence des nationdismes, des mouvements 

idéologiques, etc. Ces idées se sont parfois heurtées et ont été réinterprétées par une territorialité 

construite par les charlevoisiens pendant plus de deux siècles. Il en est résulté une integration de 

cette identité culturelle de la part de la population locale à ses propres fins de reproduction sociale 

sans toutefois épouser la logique capitaliste qui sous-tendait cette nouvelle vocation économique. 

Loin de répondre à toutes les questions cependant, cette thèse soulève certaines interrogations 

qui mériteraient une plus grande attention dans des etudes ultérieures, Ces questions se situent à 

l'intérieur des modaiités internes de I'adaptation de la sociwkonornie charlevoisienne aux 

besoins du marché en fonction des mécanismes culturels évoqués dans cette analyse. Par 
exemple, où se situent les gros producteurs agricoles dans ce schéma: quel est leur degré 

d'intégration au marché et quelle est leur logique socio-économique? Représentent-ils 

l'émergence d'une classe d'habitants entrepreneurs ou y voient-ils tout simplement une façon 

plus rentable d'assurer leur reproduction sociale? La place des représentations de ce paysage 



dans la formation de la représentation cultrtreUe de la société canadienne-française de Ia part de 

l'élite anglophone mériterait également une analyse spkifique. 

Le paysage constitue une M t é  mouvante au cours de I'histoire, tant dans sa définition 

que dans son évolution morphologique. Cette thèse constitue un essai d'analyse historique d'un 

paysage à la lumiére de cette nouvelle définition qui affirme Ia place centrale des représentations 

dans la dynamique interne de celui-ci. Audelà des grandes lignes de son évolution historique, 

c'est la complexité des mécanismes d'adaptation au changement que nous pouvons y déceler. 
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3 1. Jump, Edward: The Beach at Murrav Bav. 187 1. Canadian Illusrrated News, Aug. 12, 
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37. Way, Charles Jones: La Malbaie. Collection privée, Toronto. 
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39. Raphaël, William: Carnuement indien sur le Bas-Saint-Laurent. 1879. Musée des beaux- 
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ANNEXE B 

SECTEURS GÉOGRAPHIOUES 



Secteur du bas de la Baie 

No. Nom (figure 3.2, carte 2 )  

14 Rang du Bras-du-Nord-Ouest 

15 Rang de l'Église 
16 Côte du Moulin 

17 Côte du Fond 

18 RangdelaBatue 

19 Rang du Cap-aux-Corbeaux 

Secteur vallée du Gouffre 

Côte Saint-Antoine 

Côte Saint-Gabriel 

Côte Saint-Jérôme 

Côte Saint-Lazare 

Côte de la Mare-à-la-Tmite 

Ier et Iie rangs de la Goudronnerie 

Ier et Iie rangs du Cap-Martin (Baie-Saint-Paul) 

Rang Sainte-Croix 

Ier et Ile rangs du Cap-Martin (Saint-Urbain) 

Ter et IIe rangs Saint-George 

Ier et IIe rangs du Racourcy 

Rang Saint-Urbain 

Rangs occuds entre 183 1 et 1852 

Côte Saint-Fiavien 

Côte Saint-Joseph 

Côte Saint-Jean 

Rang Saint-Pamphile 

Ier et Ile rangs du Gouffre 
Rang Sainte-Marie 

Rang Saint-Ours Sud 

Rang Saint-Ours Nord 



Rang Saint-Jérôme 

Ranes occuDés entre 1852 et 1871 

Côte Saint-Félix 
Côte Saint-Benjamin 

Rang Saint-Pierre 

Rang Sainte-Catherine 
Ier et IIe rangs du Cran Blanc 

Rang de la Décharge 
Rang Saint-Thomas 
Rang des Crais-Crais 



ANNEXE C 

CATÉGORIES PROFESSIONNELLES 

BAIE-S AINT-PAUL ET S A N - U R B  AIN. 183 1 À 187 1 



Cultivateurs, éleveurs et assimilés 

- Cultivateur 

- Habitant 

- Fermier 

- CuItivateur fermier 

- Cultivateur + chasseur 

- Jardinier 

Manoeuvres 

- Journalier 

- Navigateur 

- Cultivateur -t- navigateur 

- Pilote 

- Voilier 

Artisans 

- Menuisier 

- Charpentier 

- Forgeron 

- Cordonnier 

- Meunier 

- Cardeur 

- SeIlier 

- Chaurnier 

- Charretier 

- Charron 

- Ferblantier 

- Modiste 

- Couturier (ère) 

- Laveuse 

- Brideur 

- Boulanger 

- Maçon 

- Peintre 

- Plâtreur 

- Tailleur 

- Tanneur 

- Statuaire 

- Boucher 

- Potier 

- Chap. femme 

- Apprenti 

- Apprenti forgeron 

- Apprenti charron 

- Apprenti tanneur 

- Apprenti cordonnier 

- Cardeur + cultivateur 

- Forgeron t cultivateur 

- Cultivateur + charron 

- Meunier + cultivateur 



Petits commerçants 

- Marchand (e) - Voyageur 

- Commerçant - Seigneur 

- Négociant - Marchand + hôtelier 

Professions libéraies et services spécialisés 

- Prêtre 

- Rêue vicaire 

- Prêtre et curé 

- Religieuse 

- Religieuse supérieure 

- Garde-malade 

- Huissier 

- instituteur (trice) 

- Maître d'écoIe 

- Médecin 

- Dentiste 

- Messager moteur 
- Maîtresse musique 
- Notaire 

- Photographe 

- Commis 

- Avocat 

- Arpenteur 

- Dit instituteur 

- Docteur 

- Chirurgien 

Domestiques 

- Domestique - Serviteur - Servante 

Ouvriers spécialisds 

- Foreman - Gardien phare - Gardien quai 

Autres professions 

- Bedeau - Pêcheur 

- Rentier (ère) - Chasseur 

- Bourgeois rentier - Mendiant 

- Ancien cultivateur 
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