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0La présente publication recueille les enquêtes conduites 

par les étudiants dans l’atelier et le séminaire de 
recherche du trimestre d’hiver 2023 à l’École d’archi-
tecture de l’Université de Montréal. Les étudiants, dirigés 
par l’équipe d’enseignants composée de Gabriel Payant, 
Alessandra Ponte et Alessia Zarzani, ont été confrontés 
à la proposition suivante : « Dans cette troisième 
itération d’Architecture/Territoire/Information 4.0, 
nous proposons d’explorer la région hydrographique 
de la rivière Saguenay et du lac Saint-Jean. La rivière 
Saguenay prend sa source dans le lac Saint-Jean, 
à Alma. Immédiatement séparé en deux bras, la 
Petite et la Grande Décharge, le Saguenay, après un 
parcours d’environ 155 kilomètres, atteint le fleuve 
Saint-Laurent. Son important bassin hydrographique 
draine une vaste portion de la province et ses eaux 
tumultueuses, marquées par des rapides et des chutes, 
ont été apprivoisées pour fournir une importante source 
d’énergie hydroélectrique. Le premier de ces systèmes 
de barrages et de centrales est situé sur l’île formée par 
la Petite et la Grande Décharge. Les deux branches se 
rejoignent à la Pointe des Américains, là où la propre 
rivière Saguenay commence réellement sous la forme 
d’un vaste réservoir. La rivière se sépare à nouveau à 
Shipshaw, où se trouvent deux autres barrages  : la 
centrale de Shipshaw du côté nord et la centrale de 
Chute-à-Caron du côté sud. Les déversoirs des deux 
barrages se rejoignent entre Chicoutimi et Jonquière, 
où le Saguenay devient navigable. En montagnais, 
Chicoutimi signifie « jusqu’où c’est profond ».
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Alessandra Ponte

Architecture/Territoire/Information 4.0
2023_Le lac Saint-Jean et la rivière Saguenay : la « valley sec-
tion » à l’heure des technologies de l’information et des enjeux 
environnementaux

«  L’histoire d’un ruisseau, même de celui qui naît et se 
perd dans la mousse, est l’histoire de l’infini. Ces gout-
telettes qui scintillaient ont traversé le granit, le calcaire 
et l’argile; elles ont été neige sur la froide montagne, 
molécule de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la 
crête des flots; le soleil, dans sa course journalière, les fait 
resplendir des reflets les plus éclatants; la pâle lumière 
de la lune les a vaguement irisées; la foudre en a fait de 
l’hydrogène et de l’oxygène, puis d’un nouveau choc a 
fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents 
de l’atmosphère et de l’espace ont travaillé de concert à 
modifier incessamment l’aspect et la position de la gout-
telette imperceptible; elle aussi est un monde comme les 
astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite 
se développe de cycle en cycle par un mouvement sans 
repos.»
-Élisée Reclus, Histoire d’un ruisseau, Paris, 1869.

La présente publication recueille les enquêtes conduites 

par les étudiants dans l’atelier et le séminaire de 

recherche du trimestre d’hiver 2023 à l’École d’archi-

tecture de l’Université de Montréal. Les étudiants, dirigés 

par l’équipe d’enseignants composée de Gabriel Payant, 

Alessandra Ponte et Alessia Zarzani, ont été confrontés à 

la proposition suivante : « Dans cette troisième itération 

d’Architecture/Territoire/Information 4.0, nous propo-

sons d’explorer la région hydrographique de la rivière 

Saguenay et du lac Saint-Jean. La rivière Saguenay prend 

sa source dans le lac Saint-Jean, à Alma. Immédiatement 

séparé en deux bras, la Petite et la Grande Décharge, le 

Saguenay, après un parcours d’environ 155 kilomètres, 

atteint le fleuve Saint-Laurent. Son important bassin 

hydrographique draine une vaste portion de la province 

et ses eaux tumultueuses, marquées par des rapides et 

des chutes, ont été apprivoisées pour fournir une impor-

tante source d’énergie hydroélectrique. Le premier de ces 

systèmes de barrages et de centrales est situé sur l’île 

formée par la Petite et la Grande Décharge. Les deux 

branches se rejoignent à la Pointe des Américains, là où 

la propre rivière Saguenay commence réellement sous la 

forme d’un vaste réservoir. La rivière se sépare à nouveau 

à Shipshaw, où se trouvent deux autres barrages  : la 

centrale de Shipshaw du côté nord et la centrale de 

Chute-à-Caron du côté sud. Les déversoirs des deux 

barrages se rejoignent entre Chicoutimi et Jonquière, où 

le Saguenay devient navigable. En montagnais, Chicou-

timi signifie « jusqu’où c’est profond ».

Un peu en aval de Chicoutimi, à la démarcation entre 

eaux douces et eaux salées, commence le fjord du 

Saguenay, qui coule jusqu’au fleuve Saint-Laurent sur 

105 kilomètres, contenu par des falaises monumentales. 

Les profondes gorges et les falaises dramatiques du fjord 

sont le résultat de la dernière glaciation, et ses eaux 



profondes sont stratifiées de manière complexe en ce 

qui a trait à la température, à la densité et à la salinité. 

Contrairement à celles de la majorité des fjords, les eaux 

du Saguenay sont bien oxygénées, permettant l’épa-

nouissement d’un riche écosystème. Les eaux profondes 

du fjord sont le lieu de reproduction du béluga, et il est 

possible d’y apercevoir des petits rorquals. Au confluent 

du Saint-Laurent, les eaux moins profondes fourmillent 

de krill et de petits poissons, ce qui attire d’autres 

mammifères marins  : le phoque commun, le marsouin 

commun, le rorqual commun et la baleine bleue.

Pendant des millénaires, pour les Autochtones, le 

Saguenay a été une voie de commerce et de transport 

permettant l’accès au gibier de l’intérieur et aux zones 

de pêche sur le fleuve Saint-Laurent, tout en reliant les 

différentes tribus de son bassin hydrographique. Appa-

remment, les pêcheurs basques ont été les premiers 

Européens à visiter la région et à avoir des échanges 

avec la population indigène. Néanmoins, les Français 

furent les premiers à établir un poste de traite permanent 

à Tadoussac en 1600. Jacques Cartier explora l’embou-

chure du fleuve en 1535, rapportant avec enthousiasme 

l’existence d’un riche «  royaume du Saguenay  ». Le 

premier explorateur de l’intérieur fut cependant le 

missionnaire jésuite Jean de Quen qui, voyageant par 

la rivière Chicoutimi, atteignit le lac Saint-Jean en 1647 

pour secourir les tribus locales touchées par une terrible 

épidémie. Le même parcours fut suivi jusqu’en 1671 par 

d’autres jésuites pour venir en aide aux indigènes lors 

des épidémies et de la guerre contre les Iroquois.

Néanmoins, la région, difficile d’accès et peu propice à 

l’agriculture, reste exclue de la colonisation européenne 

jusqu’aux années 1830, où débutent des exploitations 

forestières à grande échelle accompagnées de la 

construction d’usines de pâte à papier. Entre la fin du xixe 

siècle et le début du xxe, l’industrialisation du bassin du 

Saguenay est propulsée par la construction de barrages 

et de centrales exploitant son fort potentiel hydroélec-

trique et favorisant l’implantation d’alumineries.

Au début du xxe siècle, le biologiste écossais Patrick 

Geddes, considéré aujourd’hui comme un précurseur 

incontournable dans les domaines de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme, influencé par la pensée du 

géographe anarchiste Élisée Reclus, a développé comme 

outil d’analyse de la vie et de l’économie des régions 

avec leurs différentes formes de peuplement un schéma 

qu’il a nommé «  coupe de vallée  » (valley section en 

anglais). Dans un texte de 1923, Geddes a synthétisé 

la portée et l’utilisation du diagramme de la manière 

suivante :

“The valley section is the basis of survey. In such ways we 
may work out very many specific and definite civilization 
values. We can discover that the kind of place and the 
kind of work done in it deeply determine the ways and 
the institutions of its people. This is the real stuff of the 
economic interpretation of history, though as yet practi-
cally ignored by both orthodox and socialist economists. 
A study of a landmass in this way makes many things 
vivid to us; such as the range of its climate; its correspon-
ding vegetation and its accompanying animal life. In this 
study we can recognize not only snows on the mountains, 
but also their Neolithic nature and their structure as well.”

La proposition est d’utiliser comme point de départ le 

diagramme geddessien et les thèses corrélées et de l’ac-

tualiser à la lumière des possibilités offertes aujourd’hui 

par les technologies de l’information et leur panoplie 

de nouvelles méthodes cartographiques et de collecte 

de données mettant en évidence les défis environne-

mentaux posés par des siècles d’exploitation humaine 

incontrôlée. Nous allons explorer les potentiels créatifs 

et les défis propres à cette région, dont le développe-

ment industriel rapide au tournant du xxe siècle a laissé 

une forte empreinte sur le territoire, autant en ce qui 

concerne l’aménagement que dans la croissance et la 

décroissance des activités économiques de certaines 

communautés. La transformation numérique et l’industrie 

4.0 ont un potentiel de transformer les activités humaines 

et les environnements dans lesquels elles se déroulent. Le 
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territoire est ponctué de sites industriels à des stades d’uti-

lisation variés, de la ville abandonnée aux usines de Rio 

Tinto (autrefois Alcan), dont la production d’aluminium 

« vert » est promue comme une solution responsable à la 

demande mondiale croissante. À l’aube d’une crise de 

l’énergie mondiale en raison des prix des hydrocarbures 

et de la guerre en Ukraine et dans un contexte de bris des 

principales chaînes d’approvisionnement mondiales, le 

développement industriel et l’exploitation des ressources 

nationales nécessitent plus que jamais un équilibre entre 

l’urgence de lutter contre les changements climatiques et 

la possibilité d’avoir accès à des ressources provenant 

d’un marché qui ne soit pas soumis aux caprices géopo-

litiques mondiaux.

La taille de la région à l’étude est considérable et est 

jalonnée d’objets dont l’échelle est immense. Les barrages 

hydroélectriques, les usines de transformation, les bases 

militaires, les digues et les cours d’eau eux-mêmes font 

office de géants et leurs soubresauts déploient ou scellent 

le destin des communautés. Pour amorcer une réflexion 

sur la manière dont les architectes peuvent concevoir 

activement et éthiquement des environnements favorables 

à la vie humaine et non humaine, nous avons énuméré 

comme point de départ les thèmes et les questions d’ana-

lyse suivants : 

Présence autochtone  : L’histoire et la présence des 

Autochtones dans la région sont bien documentées par 

le récit d’explorateurs, de voyageurs, de missionnaires 

et de promoteurs, et de nombreuses études sont dispo-

nibles, y compris des découvertes archéologiques. Une 

seule communauté a survécu aux siècles de colonisa-

tion  : la réserve innue de Mashteuiatsh (aussi appelée 

Pointe-Bleue). Établis sur la rive ouest du lac Saint-Jean, 

les habitants se désignent eux-mêmes comme Pekuaka-

miulnuatsh (Ilnuatsh du Pekuakami), en se référant au lieu 

d’attachement qu’ils occupaient avec leurs familles et à 

une identification aux hommes (Ilnuatsh). Mashteuiatsh 

demeure un lieu de rassemblement, tandis que la culture 

innue est également documentée dans un musée local.

Tourisme : La région fut l’une des premières du Québec à 

être découverte comme destination touristique. Le début 

de l’industrie fut inauguré par des excursions à Chicoutimi 

organisées en bateau à vapeur dès les années 1840. La 

popularité du Saguenay, célèbre pour ses paysages pitto-

resques et dramatiques, est confirmée par les nombreux 

guides touristiques publiés au xixe siècle. L’ouverture du 

chemin de fer entre Québec et le lac Saint-Jean multiplia 

le nombre et les types d’excursions dans la région et 

propulsa la construction d’hôtels destinés à une clientèle 

d’élite qui appréciait le paysage et le climat de la région 

et sa richesse pour les activités de chasse et de pêche. 

Aujourd’hui, la région conserve son caractère de desti-

nation touristique et cette industrie y occupe une partie 

importante de l’économie.

Sources d’énergie  : Le bassin hydrographique de la 

rivière Saguenay est utilisé en plusieurs endroits afin de 

produire de l’hydroélectricité. Ces interventions humaines 

ont eu pour effet de modifier considérablement les 

paysages autant par la création d’immenses bassins que 

par le contrôle des débits d’eau en aval des barrages.

Extraction  : L’industrie forestière demeure une activité 

économique importante dans la région. Les avancées 

liées à l’industrie 4.0 ont pour effet de transformer la 

pratique de la coupe avec plusieurs initiatives favorisant 

l’automatisation des étapes, ainsi qu’une meilleure valo-

risation de la ressource par de nouveaux procédés et 

produits du bois. Par ailleurs, la région est un lieu où se 

pratique l’agriculture nordique, une activité spécialisée 

pour les latitudes élevées.

Archéologie industrielle  : Le développement des 

aménagements de ce territoire est fortement lié à son 

passé industriel. Plusieurs villes sont organisées autour 

d’usines anciennes ou actives et doivent composer avec 

des fractures urbaines et des risques de contamination. 

Notamment, l’aluminerie Alcoa s’installe dans la région 

en 1925; elle y construit Arvida, la plus grande usine 

de fabrication d’aluminium au monde à sa construction. 

Ce projet pharaonique comprend, en plus du complexe 
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industriel, la construction d’une ville de compagnie dont 

la planification s’inspire des meilleures pratiques de 

l’époque afin d’offrir un cadre de vie aux ouvriers servant 

à augmenter l’attractivité du travail à l’usine. Dans une 

région développée au gré d’une agriculture de survivance 

et de l’industrie forestière, la recherche typologique et la 

planification urbaine de la ville planifiée d’Arvida font 

contraste. La conception de la ville est pensée à la fois 

afin d’encourager de bonnes mœurs chez les employés 

de l’usine, selon un système hiérarchique s’appuyant sur 

le poste occupé dans la compagnie et l’origine cultu-

relle, et pour permettre une préfabrication industrielle 

des bâtiments. La région porte aussi des traces des 

faillites de certaines grandes industries, notamment le 

village fantôme de Val-Jalbert, construit aux abords de 

la pulperie Jalbert, usine de pâte à papier qui a fermé 

ses portes en 1927, entraînant éventuellement l’abandon 

et la fermeture de la municipalité. Par ailleurs, le Déluge 

du Saguenay, en 1996, un phénomène météorologique 

qui entraîna une abondance soudaine de précipitations 

sur la région, s’est soldé par une catastrophe lorsqu’un 

ensemble d’ouvrages de génie civil et d’installations 

industrielles n’ont pas réussi à contenir le débit extrême 

des cours d’eau. La crue dévala sur le quartier du Bassin, 

au centre-ville de Chicoutimi, entraînant sa destruction, 

à l’exception de l’église et d’une petite maison blanche.

Parcs, réserves, écosystèmes : La région du lac Saint-Jean 

et de la rivière Saguenay compte un nombre pertinent 

d’aires protégées dont  : le Parc national du Fjord-du-

Saguenay, le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, le 

Parc national de la Pointe-Taillon et le Parc national des 

Mont-Valin. Les écosystèmes exceptionnels du fleuve et 

du fjord, ainsi que les riches milieux forestiers, même s’ils 

sont protégés, restent fragiles et menacés par des siècles 

d’exploitation et par les effets dramatiques du change-

ment climatique.

Comme premier exercice, les étudiants se sont divisés 

en trois équipes et chacune d’entre elles a travaillé sur 

un des trois grands axes de recherche que sont le lieu, 

le travail et les gens (place, work, folk), tels que Patrick 

Geddes les a présentés comme clés de l’analyse de la 

valley section. Chaque équipe devait développer des 

infographies thématiques et historiques à différentes 

échelles  : géographie, géologie, flore et faune, sources 

d’énergie, industrie, agriculture, tourisme, statistiques sur 

la population et les infrastructures. À l’issue du premier 

exercice, les étudiants ont réalisé des vidéos individuelles 

annonçant leurs investigations personnelles développées 

sur la base du travail d’équipe, tandis que la seconde 

partie de la session était consacrée à la production d’in-

fographies, de cartes et d’autres formes de visualisation 

de recherches individuelles.

L’atelier a été accompagné d’un séminaire de recherche 

dirigé par la professeure Alessandra Ponte. Le séminaire 

a permis de partager des thèmes et une bibliographie 

se rapportant à l’atelier de recherche. Orienté plus 

théoriquement, le séminaire a aussi présenté l’histoire et 

les multiples significations de termes comme environne-
ment, et milieu, l’émergence de l’idée de la nécessité de 

gouverner le climat à la fin du xviie siècle, l’adoption 

de la notion d’anthropocène au début du xxie siècle, 

ainsi que des notions comme la justice climatique et la 

construction de nouvelles politiques de la nature et de 

relations durables reliant les humains et les non-humains 

dans les territoires postindustriels.

Nous tenons à remercier le professeur Gianpiero 

Moretti, de l’École d’architecture de l’Université Laval, 

qui a été invité à présenter aux étudiants de l’atelier ses 

recherches sur les problèmes d’érosion des berges du 

Saint-Laurent, un processus accéléré par les changements 

climatiques. Nous remercions également tous les parti-

cipants aux critiques pour leurs commentaires réfléchis 

et constructifs : Stephan Kowal, professeur à l’Université 

de Montréal, Georgia Cardosi, professeure à l’Université 

de Montréal, Francesca Fiaschi, détentrice d’un Ph. D. 

en aménagement de l’Université de Montréal, Richard 

Langford et Hal Ingberg, architectes montréalais, Carole 

Lévesque, directrice de l’École de design de l’Université 
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du Québec à Montréal. Enfin, l’atelier et le séminaire de 

recherche ont été enrichis par une sortie sur le terrain qui 

s’est déroulée du 20 au 27 août 2023. L’ensemble des 

travaux compilés ici représente de manière complète les 

recherches qui constituent la base pour le développement 

des projets de thèse des étudiants lors de la session d’au-

tomne 2023.
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Gabriel Payant

Le 4.0 d’architecture, territoire et information 4.0
Une entrevue avec ChatGPT

Le texte suivant a été généré par le modèle langagier 
ChatGPT-4, version August 3. Les images accompagnant 
le texte ont été générées avec la technologie StableDiffu-
sion, en utilisant l’interface Easy Diffusion 3.0.6 (Beta) et 
le modèle 2ndEdNEWILLUSTRO_illustroV2. 

Afin d’obtenir l’entrevue désirée, il m’aura été nécessaire 
de réaliser les étapes préparatoires suivantes :

• Déterminer, par un processus d’essais et d’erreurs, 
un gabarit de commande StableDiffusion qui offre 
des résultats de qualité acceptable pour des propo-
sitions architecturales afin de fournir une structure à 
suivre à ChatGPT;

• Le gabarit retenu est le suivant : A technical drawing 
of a [adjective] [subject] [doing action]. Poster with 
graphics. Isometric assembly diagram. Detailed 
schematics of parts. Background of technical 
writings, 3D Model, [famous visual artist], [visual 
style]. À noter que dans un souci de brévité, les 
commandes formulées par ChatGPT ont été abré-
gées en leurs mots clés dans le texte;

• Décrire à ChatGPT, par son interface de dialogue, 
à quoi sert ce gabarit et comment faire varier la 
commande afin de l’adapter à une requête précise. 
Cette étape d’apprentissage était nécessaire, 
puisque le modèle langagier utilisé est antérieur à 
la mise en ligne publique du générateur d’image 
StableDiffusion;

• Mener l’entrevue avec ChatGPT de façon méca-
nique, c’est-à-dire de poser les questions nécessaires 

à la discussion, de fournir des descriptions à propos 
du contexte du cours, de fournir la liste des sujets 
étudiés par les étudiants, de demander de reformuler 
les réponses lorsqu’elles manquaient de pertinence 
et de donner des instructions pour ajuster le niveau 
de détails des réponses;

• Demander à ChatGPT de proposer une person-
nalité publique connue pour ses entrevues dans 
les domaines de la science et des arts et qui soit 
francophone. Sa proposition est Étienne Klein, choix 
particulièrement intéressant puisque cette personna-
lité a été éclaboussée par des cas de plagiat et s’est 
défendue en arguant que les passages non cités 
seraient des canons de la science;

• Demander à ChatGPT de reformuler la discussion, 
de manière claire et élégante, dans le style d’une 
entrevue menée par Étienne Klein.

Voici donc l’entrevue entre une personnification d’Étienne 
Klein par ChatGPT et ChatGPT à propos des thèmes 
de l’architecture, du territoire et de l’information 4.0, 
du bassin hydrographique de la rivière Saguenay, de 
la «  valley section  » de Patrick Geddes et des sujets 
spécifiques étudiés par les participants du groupe de 
recherche 2023.

Étienne Klein (EK) : Dans l’immensité du cosmos numérique 
où l’information se transmet à la vitesse de la lumière, je 
me retrouve face à vous, ChatGPT. Pourrions-nous, avant 
d’entamer notre dialogue, réfléchir sur l’identité unique 
de cette conversation?



ChatGPT (GPT)  : Bien sûr, chaque conversation est un 
univers en soi, un fragment de temps et d’espace où les 
idées se croisent. Bien que je ne puisse attribuer d’iden-
tité fixe à notre échange, je m’engage à être pleinement 
présent dans ce moment d’interconnexion.

EK  : Cette réflexion sur le temps et l’espace m’amène 
à penser au concept de valley section de Geddes. 
Comment percevez-vous les interconnexions entre les 
lieux, les personnes et leur travail dans cette perspective?

GPT : La valley section de Geddes offre une représentation 
holistique de la relation entre l’homme et son environ-
nement. Elle nous invite à considérer la complexité des 
interactions entre la topographie, la société et les activités 
humaines. Dans un monde toujours plus connecté par 
la technologie, ces interactions deviennent encore plus 
dynamiques et interdépendantes, créant de nouveaux 
défis et possibilités.

EK : Dans un monde où la technologie 4.0 révolutionne 
notre rapport à l’information et au territoire, comment 
voyez-vous votre rôle, en tant qu’entité numérique, dans 
la transformation de territoires comme le bassin hydrogra-
phique de la rivière Saguenay?

GPT : Ma capacité réside dans l’analyse et la fourniture 
d’informations, en m’appuyant sur les connaissances que 
j’ai assimilées. Je peux aider à contextualiser, à recon-
naître des tendances et à stimuler la réflexion. Pour un 
territoire comme le bassin hydrographique de la rivière 
Saguenay, je peux contribuer à une meilleure compréhen-
sion des enjeux actuels et potentiels, tout en proposant 
des solutions innovantes en accord avec les technologies 
4.0.

EK  : Lorsque nous parlons de transformations, je suis 
frappé par le potentiel que peuvent offrir les technologies 
4.0 dans des domaines très spécifiques. Prenons par 
exemple la gestion des feux de forêt. Comment voyez-
vous la synergie entre les méthodes traditionnelles et les 
avancées technologiques pour mieux protéger nos forêts?

GPT : Les méthodes traditionnelles nous offrent la sagesse 
de l’expérience, tandis que les technologies 4.0 apportent 
des outils innovants. Imaginez combiner la connaissance 
ancestrale des cycles naturels avec des drones dotés 
d’IA pour surveiller les zones à risque. Nous pourrions 

prévenir, détecter et intervenir avec une précision et une 
rapidité inégalées.

EK : Fascinant! Et dans le contexte maritime, face à des 
phénomènes comme l’hypoxie dans le golfe du Saint-
Laurent, comment la technologie pourrait-elle nous aider 
à comprendre et à agir?

GPT : La technologie peut nous offrir une vue sans précé-
dent des profondeurs marines. En utilisant des robots 
aquatiques automatisés, nous pourrions surveiller en 
continu les niveaux d’oxygène et d’autres paramètres 
essentiels, tout en recueillant des données pour créer 
des modèles prédictifs. Cela permettrait une intervention 
proactive pour protéger la biodiversité marine.

EK : En parlant de biodiversité, je suis curieux de savoir 
comment vous envisagez la valorisation des plantes inva-
sives et la culture des plantes indigènes médicinales. Ces 
domaines semblent à la fois archaïques et essentiels à 
notre futur.

GPT  : Ces domaines sont, en effet, d’une pertinence 
profonde. Les technologies 4.0 pourraient aider à 
cartographier la propagation de plantes invasives et à 
transformer ces « nuisances » en ressources utiles. Quant 
aux plantes médicinales indigènes, une serre biotechno-
logique interconnectée, optimisée par des capteurs et des 
systèmes d’IA, pourrait assurer une culture tout au long de 
l’année, préservant ainsi des savoirs ancestraux tout en 
répondant aux besoins contemporains.

EK : Cela me rappelle l’importance de la transmission des 
savoirs. Qu’en est-il de la fusion entre les savoirs artisa-
naux autochtones et la fabrication numérique?

GPT  : C’est une fusion riche de potentiel. Un atelier 
communautaire hybride pourrait combiner des espaces 
pour l’artisanat traditionnel et la fabrication numérique, 
permettant un échange mutuel. La technologie peut aider 
à documenter et à préserver les techniques artisanales, 
tandis que les artisans pourraient donner une âme et 
une perspective unique aux créations numériques.Cette 
approche met en évidence la manière dont la technologie 
et la tradition peuvent se compléter mutuellement, offrant 
de nouvelles perspectives et solutions aux défis actuels 
et futurs.
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EK  : Poursuivons dans cette synergie entre tradition et 
modernité. L’idée d’un quartier intelligent à Chicoutimi 
m’intrigue. Comment envisagez-vous l’implantation de 
la technologie dans un espace urbain tout en préservant 
l’identité culturelle et historique de la région?

GPT : Un quartier intelligent ne doit pas simplement être 
une vitrine technologique, mais plutôt un écosystème où 
la technologie sert la communauté. À Chicoutimi, les 
capteurs IoT, les systèmes écoénergétiques et les espaces 
publics interactifs pourraient être intégrés de manière 
discrète, tout en mettant en valeur l’architecture histo-
rique et la richesse culturelle. Des installations en réalité 
augmentée pourraient narrer l’histoire de la région, 
offrant à la fois une éducation et une expérience immer-
sive pour les résidents et les visiteurs.

EK : Vous évoquez l’histoire, et cela me fait penser aux 
écosystèmes des carrières et à leur évolution au fil du 
temps. Comment pourrions-nous utiliser la technologie 
pour non seulement comprendre mais aussi revitaliser ces 
espaces?

GPT  : Les carrières, malgré leur apparence stérile, sont 
des écosystèmes en constante évolution. Un observatoire 
écologique automatisé pourrait y surveiller la faune et 
la flore, aidant les chercheurs à comprendre leurs dyna-
miques. Les technologies de réalité augmentée pourraient 
visualiser les changements passés et futurs, et la robo-
tique pourrait être utilisée pour aider à la restauration 
écologique afin de transformer ces espaces en havres de 
biodiversité.

EK  : En parlant de patrimoine, la question du rapatrie-
ment d’objets ethnographiques dans les communautés 
autochtones est cruciale. Comment la technologie pour-
rait-elle soutenir ce processus de restitution ?

GPT  : La technologie pourrait aider à documenter, à 
authentifier et à retrouver les objets d’intérêt. Un système 
de base de données basé sur le système de chaîne de 
blocs (blockchain) pourrait garantir la transparence 
et la traçabilité de chaque objet. De plus, des musées 
communautaires interactifs pourraient utiliser la réalité 
augmentée pour raconter l’histoire et la signification de 
chaque objet, permettant une immersion plus profonde 
dans le patrimoine culturel.

EK  : Parlons de la nature à nouveau. Comment pour-
rions-nous optimiser, à l’aide des technologies 4.0, la 
culture et la mise en marché du bleuet, un fruit si cher à 
cette région?

GPT  : La culture du bleuet pourrait être grandement 
améliorée avec des systèmes de monitorage automatisés, 
qui optimisent l’irrigation, la lumière et les nutriments. 
Des robots équipés de vision par ordinateur pourraient 
assurer une récolte délicate et efficace. Pour la mise en 
marché, la chaîne de blocs pourrait garantir la traçabilité 
et l’authenticité du produit, tandis que des plateformes 
numériques pourraient connecter directement les produc-
teurs aux consommateurs, racontant l’histoire de chaque 
baie.

EK : Enfin, revenons au sujet des plantes indigènes aux 
propriétés médicinales. Comment envisagez-vous une 
synergie entre le savoir ancestral et la technologie pour 
cultiver et valoriser ces plantes?

GPT : Une serre biotechnologique interconnectée, comme 
évoqué précédemment, pourrait garantir une culture 
optimale. Des systèmes d’IA pourraient apprendre des 
méthodes traditionnelles de culture et d’extraction, opti-
misant les rendements tout en préservant la puissance 
médicinale. Les plateformes numériques pourraient égale-
ment faciliter le partage de connaissances, permettant à 
la fois la conservation et la modernisation des méthodes 
ancestrales.Ces réflexions montrent comment, en conju-
guant respect de la tradition et innovation technologique, 
nous pouvons envisager un futur harmonieux et résilient.

EK  : Votre capacité à générer des idées innovantes me 
fascine. Comment, par exemple, pourriez-vous évoquer 
la complexité de la gestion des feux de forêt dans un 
monde où la technologie 4.0 se conjugue à la nature?

GPT : Les feux de forêt sont un phénomène naturel, mais 
avec l’impact croissant des changements climatiques, une 
gestion proactive est essentielle. J’imagine un « centre de 
réponse rapide aux feux de forêt assisté par drone ». Le 
projet pourrait être inspiré par les travaux de Norman 
Foster, connu pour son approche écofuturiste mêlant 
technologie et écologie. La commande pourrait être : 
drone-assisted wildfire monitoring and rapid response 
center. Norman Foster, eco-futurism style. (1)
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EK  : Et concernant l’hypoxie dans le golfe du Saint-
Laurent, comment visualiseriez-vous une intervention 
technologique pour ce défi marin?

GPT : Face à cette préoccupation, je visualise un « labo-
ratoire flottant automatisé pour surveiller les niveaux 
d’oxygène dans le golfe ». L’approche fluidique de Zaha 
Hadid pourrait être adaptée ici, symbolisant l’interaction 
entre technologie et milieu aquatique. La commande 
serait : automated floating laboratory monitoring oxygen 
levels in the Gulf of Saint Lawrence. Zaha Hadid, fluid 
futurism style. (2)

EK : Les plantes invasives, bien que souvent considérées 
comme des nuisances, recèlent également un potentiel. 
Comment envisagez-vous leur valorisation?

GPT : J’imagine un « jardin botanique interactif transfor-
mant les espèces invasives en ressources utiles  ». Pour 
cela, le travail de Jean Nouvel, qui met l’accent sur le 
design biophilique, serait parfait. Il marie architecture et 
nature. Voici la commande suggérée : interactive bota-
nical garden transforming invasive species into useful 
products. Jean Nouvel, biophilic design style. (3)

EK : La transmission des savoirs est un thème cher à mon 
cœur. Comment visualisez-vous le pont entre le savoir-
faire artisanal autochtone et la fabrication numérique?

GPT  : Ce pont pourrait être symbolisé par un « atelier 
communautaire hybride pour l’artisanat traditionnel et la 
fabrication numérique ». Douglas Cardinal, un architecte 
reconnu pour son design inspiré des cultures autochtones, 
serait une source d’inspiration parfaite. La commande 
pourrait être : hybrid community workshop for traditional 
crafts and digital fabrication. Douglas Cardinal, indige-
nous futurism style. (4)

EK  : Chicoutimi mérite une vision futuriste qui respecte 
son passé. Comment envisagez-vous l’incarnation d’un 
quartier intelligent là-bas?

GPT  : Je proposerais la création d’un « quartier intelli-
gent à Chicoutimi avec bâtiments équipés IoT et espaces 
publics en réalité augmentée ». Bjarke Ingels, pour son 
approche du smart urbanism, serait l’artiste de choix 
pour cette visualisation. La commande serait : smart 
neighborhood in Chicoutimi with IoT-equipped buildings 

and AR-enhanced public spaces. Bjarke Ingels, smart 
urbanism style. (5)

EK : Les carrières, bien qu’elles aient souvent été des sites 
d’exploitation, recèlent un écosystème unique. Comment 
cela pourrait-il être valorisé?

GPT : Une « plateforme d’observatoire écologique pour 
les écosystèmes de carrière avec caméras et capteurs 
pilotés par IA  » serait appropriée. L’architecte Tadao 
Ando, avec sa façon unique d’intégrer le béton et la 
nature, serait une excellente inspiration. La commande 
pourrait être : ecological observatory platform for quarry 
ecosystems with AI-driven cameras and sensors. Tadao 
Ando, industrial nature style. (6)

EK  : Le rapatriement d’objets d’ethnographie est un 
processus délicat, imprégné d’émotion et d’histoire. 
Comment pourrait-on visualiser ce voyage de retour aux 
origines avec le soutien des technologies actuelles?

GPT : Un « centre de documentation et de réalité virtuelle 
pour le rapatriement d’objets ethnographiques  » pour-
rait être conçu. Inspiré par Le Corbusier, qui avait une 
immense capacité à marier modernité et histoire, le 
bâtiment serait un espace où les visiteurs pourraient vivre 
virtuellement le voyage des objets. La commande serait : 
documentation and virtual reality center for repatriating 
ethnographic objects. Le Corbusier, modern heritage 
style. (7)

EK  : Le bleuet, symbole de la région, mérite une mise 
en marché réfléchie. Comment pourrait-on rehausser sa 
valeur tout en respectant sa nature délicate?

GPT  : Pour cela, une «  plateforme numérique agricole 
pour la traçabilité et la mise en marché directe des 
bleuets » serait idéale. Inspirée par Renzo Piano, reconnu 
pour ses conceptions délicates et éthérées, elle mettrait 
en avant l’interconnexion entre nature et technologie. La 
commande serait : digital agricultural platform for tracea-
bility and direct marketing of blueberries. Renzo Piano, 
ethereal tech style. (8)

EK : La gestion environnementale des milieux humides est 
cruciale. Comment les technologies 4.0 pourraient-elles 
être utilisées pour collaborer avec les communautés 
autochtones?
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GPT  : Je visualise un «  centre collaboratif de surveil-
lance des milieux humides assisté par l’IA ». Inspiré par 
Kengo Kuma, célèbre pour ses designs qui intègrent 
harmonieusement architecture et paysage, ce serait un 
lieu où technologie et sagesse ancestrale convergeraient. 
Voici la commande suggérée : collaborative AI-assisted 
wetland monitoring center. Kengo Kuma, harmonious 
integration style. (9)

EK  : Les boues rouges, résidus de la production d’alu-
minium, représentent un défi environnemental. Comment 
envisagez-vous leur transformation?

GPT : Une « installation de traitement des boues rouges 
transformant les résidus en matériaux de construction » 
serait une approche innovante. En s’inspirant des travaux 
de Thomas Heatherwick, qui est connu pour transformer 
les matériaux en structures étonnantes, il pourrait être 
possible d’offrir une nouvelle vie à ces déchets. La 
commande serait : red mud processing facility turning 
residues into construction materials. Thomas Heatherwick, 
transformative design style. (10)

EK  : Enfin, comment pourrait-on valoriser le patrimoine 
historique des villes de compagnies?

GPT : Je propose un « musée interactif des villes de compa-
gnies, intégrant la réalité augmentée pour raconter leur 
histoire ». Inspiré par Frank Gehry, pour ses structures 
déformées et son interplay entre le passé et le présent, 
il serait un témoignage vivant de l’histoire industrielle. 
La commande serait : interactive museum for company 
towns, incorporating augmented reality to narrate their 
history. Frank Gehry, deconstructed legacy style. (11)

EK : Pour finir, comment pourrions-nous fusionner le savoir 
traditionnel et les technologies modernes pour cultiver des 
plantes indigènes médicinales tout au long de l’année?

GPT  : Une «  serre intelligente interconnectée pour la 
culture continue de plantes médicinales indigènes » serait 
la réponse. Inspirée par Shigeru Ban, avec son approche 
respectueuse des matériaux naturels, elle permettrait 
une culture durable tout en optimisant les rendements. 
La commande serait : interconnected smart greenhouse 
for year-round indigenous medicinal plant cultivation. 
Shigeru Ban, sustainable nature style. (12)

Ces visions intègrent technologie, design et patrimoine, 
tout en puisant dans l’expertise d’architectes renommés 
pour donner vie à des idées qui pourraient transformer 
la région.

EK  : Cette exploration de la fusion entre technologie, 
patrimoine et nature a été profondément éclairante. 
ChatGPT, vous nous avez ouvert une fenêtre sur le poten-
tiel qu’offrent les technologies 4.0, tout en respectant 
l’essence et la richesse de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Pour conclure, avez-vous un dernier mot 
ou une réflexion à partager avec nous?

GPT : Merci, Monsieur Klein. Les technologies 4.0, malgré 
toutes leurs prouesses, ne trouvent leur véritable valeur 
que lorsqu’elles sont mises au service de l’humanité et 
de notre patrimoine. Il est essentiel de se souvenir que 
derrière chaque innovation, il y a une histoire, une culture 
et une terre. En conjuguant respect de notre héritage et 
regard tourné vers l’avenir, nous pouvons construire un 
monde qui honore le passé tout en accueillant les possibi-
lités infinies du futur. Que cette entrevue serve de point de 
départ à d’innombrables explorations et collaborations 
fructueuses.

EK : Un immense merci, ChatGPT, pour cette conversation 
riche et stimulante. Elle nous rappelle que la technologie, 
lorsqu’elle est utilisée judicieusement, peut être une alliée 
précieuse dans notre quête pour comprendre et améliorer 
le monde qui nous entoure. Au revoir et à la prochaine 
fois.
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Alessia Zarzani

Quand les nuages à l’odeur boréale envahissaient New York

Le 7 juin 2023, la première page du quotidien québécois 
Le Devoir titrait « New York suffoque sous le smog des 
feux de forêt du Québec ». De l’autre côté de la frontière, 
le New York Times, qui n’a que rarement écrit dans ses 
pages les noms de Chibougamau ou de Caniapiscau, 
hurlait des titres d’éveil environnemental  : «  A Grim 
Climate Lesson From the Canadian Wildfires  », «  Will 
Wildfires Like These Become the New Normal?  ». Un 
nuage de fumée envahissait la côte atlantique des États-
Unis, du Maine à la Caroline du Nord.

Uniquement au mois de juin 2023, plus de 5 500 km2 
de forêt québécoise (17 millions d’hectares au total au 
Canada) ont brûlé, selon les chiffres de la Société de 
protection des forêts contre le feu (SOPFEU). En compa-
raison, en moyenne, une surface de 77 km2 avait pris feu 
dans les dernières années. Au moment d’écrire ces mots, 
une quantité de 6 070 incendies de forêt ont été déclarés 
dans toutes les provinces du Canada, dont plus de 650 
sont toujours hors de contrôle après des mois d’inter-
ventions ciblées. Tous les spécialistes du milieu forestier 
savent que les feux de petite envergure sont partie inté-
grante de l’écosystème boréal et permettent de régénérer 
la flore, mais, cette année, le feu a l’ampleur d’une catas-
trophe naturelle, et même en septembre la situation n’est 
pas complètement résolue. Il y a 232  000  personnes 
évacuées à reloger.

La forêt boréale brûle et les vents du nord déplacent la 
fumée aux odeurs de bois d’épinette au sud de la fron-
tière canadienne, couvrant le skyline emblématique de 

New York. Ceci est peut-être l’une des manifestations des 
changements climatiques qui affectent le plus les sens 
d’un humain à des milliers de kilomètres de distance. 
En regardant la statue de la Liberté, l’odorat et la vue 
perçoivent clairement l’odeur et l’opacité de l’air et allu-
ment la perception du danger climatique, transformant 
complètement la perception d’un paysage touristique en 
paysage apocalyptique. C’est la manifestation visuelle 
d’une perte d’équilibre au sein du territoire, le début de 
l’effondrement planétaire, une photographie du boulever-
sement de notre époque.

Cette image frappante fait comprendre, notamment aux 
spécialistes de l’aménagement, qu’il ne suffit plus d’ob-
server les données climatiques du territoire de proximité. 
Il faut s’attarder à comprendre les phénomènes globaux 
qui pourraient l’influencer, même à des milliers de kilo-
mètres de distance. 

Des incendies de forêt dévastateurs aux tempêtes destruc-
trices en passant par la montée des eaux, les effets sont 
de plus en plus violents et ils s’aggravent dans un rythme 
de plus en plus accéléré. Tous ces phénomènes sont reliés 
par un cycle de causes et d’effets dû aux impacts de l’hu-
main sur l’environnement.

Nous ne pouvons pas continuer à nous poser la ques-
tion normative « Que peut faire l’architecture contre le 
dérèglement climatique? » À sa place, il est temps de 
nous questionner sur l’effet qu’a la dégradation du climat 
sur l’architecture. Par exemple, ce nuage nordique d’air 
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porteur de fumée fait vaciller tous les piliers des théo-
ries sur la planification urbaine et de l’architecture par 
rapport au vent et à la salubrité d’un milieu. Le vent du 
nord, désormais de mauvaise qualité, était auparavant 
celui que permettait de rééquilibrer le confort climatique. 
De Vitruve à Alberti et jusqu’à la cité idéale de Cesare 
Cesariano, l’imprévisible vent était maîtrisé et placé au 
centre de la planification d’un habitat humain. 

Aujourd’hui, les perturbations et les changements 
soudains du climat nous portent à nous questionner sur 
nos pratiques et nos méthodes, et à recoudre ensemble 
les notions de climat et d’environnement. Cedric Price 
énonçait à propos de l’architecture  : «  La technologie 
est la réponse, mais quelle est la question? » L’étude du 
climat permet de cerner les conditions d’habitabilité d’un 
territoire. Contrôler le climat par le biais de dispositifs 
techniques peut mener à la création d’un environnement 
favorable à la vie humaine et paramétrer son confort. 
Pour preuve de cette théorie, toutes les expérimentations 
avant-gardistes des années  1960-1970. Mais confier 
notre confort à la technologie est-il suffisant aujourd’hui?
Ne serait-il pas plus opportun de comprendre que les 
perturbations du climat font partie des écosystèmes dans 
lesquels nous vivons, car il nous est impossible de nous y 
opposer? Ne serait-il pas temps de rendre notre pratique 
hybride, de tenir compte des perturbations, plutôt que 
de tenter de nous en séparer et de les considérer comme 
étant étrangères à notre réalité? Nous pouvons apprendre 
des sciences forestières comme la mise en place de l’in-
dice de perturbation (Connell, 1978) ou de l’étude des 
brûlures en mosaïque, qui s’avère une stratégie où le feu 
crée une mosaïque de parcelles représentatives d’une 
gamme d’histoires d’incendies qui génère une hétérogé-
néité d’écosystèmes(Ashton et Kelty, 2018).

Ce questionnement demande de repenser l’architecture 
comme système de relation, un élément d’un ensemble 
plus vaste, entre intérieur et extérieur, local et mondial, 
habitats et milieux qui doivent être adaptés par l’étude de 
réponses évolutives et systémiques.

Afin de « s’acclimater », terme souvent utilisé par Darwin 
notamment dans L’Origine des espèces (1906), trois 
étapes sont envisagées : prévision, réaction et adaptation. 
Si la première est réservée aux chercheurs des disciplines 
scientifiques dures et connue en raison des rapports 
annuels publiés depuis la première conférence sur le 

climat de l’ONU en 1972 à Stockholm, la deuxième, 
celle de réaction à l’événement, est certainement la plus 
commune et la plus médiatisée. Il a été possible de le 
constater aussi cet été au Québec. En effet, en réaction 
aux feux de forêt qui ont ravagé le territoire et eu des 
échos d’envergure planétaire, ce n’est pas un hasard si 
une légion de pompiers d’Afrique du Sud est venue en 
mission au Canada grâce au programme Working on 
Fire. Il s’agit d’une réponse mondiale à un événement 
local.

En ce qui concerne la discipline du design de l’envi-
ronnement en réponse aux dérèglements climatiques, il 
faut promouvoir des postures d’adaptabilité émergentes, 
comme celle de la conception adaptative. Ceci est un 
encouragement à l’expérimentation, aux analyses 
des nouveaux matériaux à impact zéro, à la prise en 
compte de l’évolution et du cycle de vie d’un projet, à 
la durabilité, à la gouvernance participative et éthique 
et aux études d’impact sur l’environnement en continu. 
Les concepteurs doivent anticiper et envisager une 
réaction possible des aménagements aux changements 
climatiques, comme la variabilité accrue des précipita-
tions et la multiplication des événements météorologiques 
extrêmes. Cette approche souligne que le design doit être 
conçu pour s’adapter et muer au fil du temps. C’est le 
paradoxe éternel de l’architecture.

Si Perret affirmait, au début du xxe siècle, « l’architecture, 
c’est ce qui fait les belles ruines », à ce jour, l’architecture 
pourrait se voir transformée en ce qui se déplace, qui se 
meut et qui ne laisse pas de traces.





2023.08.24
9h00 Conférence avec Stéphane Trembay 

(consultant en relation publique)

13h00 Visite guidée de la Carrière 

Noir Cambrian de Polycor

16h00 Randonnée de vélo dans le Parc natio-

nal de la Pointe-Taillon 

2023.08.25
9h00 Rencontre sur le rapatriement avec :

Bibiane Courtois, Tshishelnu (Ainée) 

Nina Bossum, Kananakatuelitak nelueunilu 

(Coordonnatrice au nelueun) 

Mendy Bossum Launière, Ka ashu uauihtamat-

shesht ilnu-aitun mak nelueun 

(Conseillère ilnu-aitun mak nelueun) 

Site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh

13h00 Cueillette de bleuets au Complexe touris-

tique du Bleuet avec Lia Tremblay

2023.08.26
9h00 Départ de Saguenay

16h00 Arrivée à Montréal

2023.08.20
9h00 Départ de Montréal 

16h00 Arrivée à Saguenay

18h00 Promenade dans le centre-ville de 

Chicoutimi

2023.08.21
9h00 Visite d'Arvida, ville mono-industrielle  

11h00 Visite du Lac de Bauxite

13h00 Visite du comité d'urbanisme de 

Saguenay avec Renée-Claude Belec

2023.08.22
9h00 Départ  de Chicoutimi pour Tadoussac

11h00 Randonnée pédestre La halte du béluga 

dans le Parc national du Fjord-du-Saguenay

14h00 Visite de Tadoussac

16h00 Visite du parc des Dunes de Tadoussac

2023.08.23
7h30 Départ  de Chicoutimi pour Mashteuiatsh

9h00 Visite guidée au musée ilnu

14h00 Baignade au camping de la pointe 
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Stephan Kowal

De la « valley section » à la coupe du Saguenay

Ayant suivi de près les travaux de l’atelier de recherche 
à la maîtrise Architecture/Territoire/Information 4.0, 
dirigé par Alessandra Ponte, et à la suite de son aimable 
invitation, j’ai eu la chance d’accompagner le groupe 
d’étudiants pour leur voyage de recherche dans la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean à la fin de l’été 2023. 

La proposition d’Alessandra Ponte d’utiliser comme 
prémisse la «  valley section  » de l’Écossais Patrick 
Geddes (1854-1932) aura été des plus fructueuses. 
Ce biologiste, sociologue et géographe aux sources du 
town-planning a relié les thèmes du lieu, du travail et des 
gens (« place, work, folk ») dans l’analyse d’une région. 
De notre côté, nous avons étudié ses principes dans le 
cadre du bassin hydrographique de la rivière Saguenay 
et du lac Saint-Jean, et les avons transposés à l’ère de 
l’information, pour traiter de thèmes tels les changements 
climatiques, l’extraction et l’exploitation des ressources, 
les sources d’énergie, le développement industriel, puis 
l’archéologie industrielle, les parcs et les écosystèmes, la 
présence autochtone, le tourisme. L’outil geddessien aura 
non seulement marqué les études préalables au dévelop-
pement des projets de cet atelier, mais teintera, tout au 
long du voyage, mon regard sur ce vaste territoire.

Nous aurons parcouru plus de 500 kilomètres pour nous 
rendre au cœur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
il en aura fallu 130 de plus pour atteindre Tadoussac en 
longeant le Saguenay sur sa côte nord; avant de passer, 
par traversier, d’une rive à l’autre de l’embouchure de 
la majestueuse rivière qui est la porte de la région; puis 

encore 160 kilomètres pour revenir, par l’autre rive, vers 
la ville portuaire de La Baie, sur le Saguenay. De Chicou-
timi à la communauté autochtone de Mashteuiatsh, il 
faut voyager 110 kilomètres, et plus de 200 kilomètres 
pour contourner le grand lac Saint-Jean. Le groupe se 
sera divisé à maintes reprises pour arpenter un immense 
territoire, les voitures parfois allant vers des directions 
opposées, et compliquant les rendez-vous. Le Saguenay 
aura été longé sur ses deux rives et le lac contourné à 
plusieurs reprises pour enquêter sur les divers sites et 
sujets à l’étude. La région aura été arpentée à pied dans 
la ville planifiée d’Arvida, autour de l’aluminerie Rio Tinto 
(autrefois Alcan), ainsi que dans le Vieux-Port de Chicou-
timi, où nous avons rencontré le comité d’urbanisme de 
l’agglomération de Saguenay, qui a chaleureusement 
accueilli les questions des étudiants. Empruntant la route 
du Fjord et délaissant les établissements humains pour 
ceux des végétaux et des animaux, les étudiants ont aussi 
fait une longue randonnée pédestre pour se rendre à la 
Halte du béluga, à la Baie-Sainte-Marguerite, dans le 
parc national du Fjord-du-Saguenay, avant de gravir de 
hautes dunes à Tadoussac, à la rencontre de la région 
de la Côte-Nord et de l’embouchure du Saguenay, une 
véritable plage verticale que la plupart arpentent à la 
diagonale tandis que d’autres, périlleusement, la déferlent 
à la verticale. Non loin de là, ils se seront aussi arrêtés au 
Centre d’interprétation des mammifères marins.

Autour du lac Saint-Jean, les étudiants auront parcouru 
à pied la réserve faunique Ashuapmushuan, résidé à 
Pointe-Bleue dans la communauté autochtone de Mash-
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teuiatsh, visité le magnifique Musée ilnu, minutieusement 
tissé, rencontré des aînés et membres de la communauté 
pour discuter du rapatriement d’artéfacts traditionnels de 
valeur dispersés dans d’autres musées, et discuté avec 
un ancien politicien blanc devenu administrateur dans 
la communauté – par conviction. Certains auront eu une 
visite privée de la carrière Noir Cambrian de Polycor, 
à Saint-Nazaire, et, pour les autres, ce fut alors une 
randonnée à vélo au parc national de la Pointe-Taillon, 
sur la rive nord du lac Saint-Jean. Enfin, activité jugée 
incontournable, le groupe aura cueilli des bleuets au 
Complexe touristique du bleuet à Labrecque.

Le voyage aura permis de noter à quel point les établisse-
ments humains s’organisent autour de la rivière Saguenay 
et du lac Saint-Jean, considérant les lieux et la topogra-
phie de son pourtour pour y implanter travail et gens. La 
beauté de ce coin de pays est marquée, certes, par la 
présence de la vaste étendue bleutée du lac Saint-Jean et 
ses jeux complexes avec le firmament, puis des falaises du 
fjord du Saguenay, articulant une séquence de baies s’in-
filtrant dans les côtes de part et d’autre de la rivière. Ces 
falaises de 300 mètres de haut aboutissent abruptement 
à la surface de l’eau, avant de poursuivre leur descente 
profondément sous la surface. Ces baies révèlent, une à 
la suite de l’autre, des coupes dans le paysage, rappelant 
le passage de glaciers il y a des milliers d’années. La 
plus profonde de ces coupes totalise 700 mètres au cap 
Trinité. Au lac Saint-Jean, la topographie paraît moins 
accentuée, mais la dénivellation demeure présente, elle 
n’est que légèrement repoussée de son pourtour. C’est 
le cas du petit village industriel de Val-Jalbert, datant du 
début du xxe siècle, abandonné et devenu site de villé-
giature, situé aux abords de la rivière Ouiatchouan, au 
bas de la chute du même nom, haute de 72 mètres (elle 
est plus haute que les chutes de Niagara!) et précédée 
de la chute Maligne, laquelle ajoute ses 49 mètres à la 
rivière qui se jette ensuite dans le lac Saint-Jean. 

Fondé en 1901 par Damase Jalbert (1842-1904), premiè-
rement sous le nom de Saint-Georges-de-Ouiatchouan, 
puis épousant l’appellation de Val-Jalbert en 1913, ce 
village et son usine, construits pour exploiter les produits 
forestiers, est contemporaine aux propos de Patrick 
Geddes sur la valley section (ou coupe de la vallée). On 
peut aujourd’hui retrouver ses coupes dans le paysage 
et comprendre ainsi la relation intrinsèque entre le lieu, 
le travail et les gens qu’il a voulu expliquer. C’est lors 

d’une réunion de la Sociological Society de Londres, en 
1905, que Geddes mentionne pour la première fois cette 
théorie, qu’il ne publiera qu’en 1909. Quelques années 
plus tard, il explique, dans son article « The Valley Plan of 
Civilization », que la coupe doit se lire de gauche à droite, 
reliant nature et occupation : à partir de la considération 
des types de sol, la montagne est associée au mineur, les 
forêts aux chasseurs et aux bûcherons; les pâturages aux 
bergers; les sols les plus pauvres et les sols les plus riches 
sont associés respectivement aux paysans pauvres et aux 
riches fermiers, pour finalement descendre la côte jusqu’à 
la mer, laissée aux pêcheurs. Dans un autre article de la 
même année, Geddes lie l’évolution sociale du mineur 
aux instituts technologiques de l’époque, le bûcheron à 
l’industrie des pâtes et papiers (prenant pour exemple les 
villes de l’exploitation forestière situées aux limites des 
forêts des États-Unis et du Canada); pour enfin ramener 
ces relations nature-occupation aux divers marchés 
urbains contemporains.

En fait, à cette époque, au Québec, les compagnies 
forestières pouvaient obtenir du gouvernement du 
Québec des droits exclusifs d’exploitation sur certains 
territoires, moyennant des redevances. À la fin du xixe 
siècle, Damase Jalbert avait ainsi fait l’acquisition de 240 
km2 qui deviendraient la réserve forestière initiale de la 
Compagnie de pulpe Ouiatchouan. Pour citer André 
Brugeron dans Norois  : « Val-Jalbert doit son existence 
à deux faits inséparables  : le cadre physique offrant à 
l’homme des conditions naturelles favorables, et l’esprit 
d’initiative de l’industriel Damase Jalbert qui comprit et 
sut tirer le meilleur parti de cette situation, en créant une 
pulperie qui fonctionna pendant un quart de siècle. »

De fait, Val-Jalbert se positionne stratégiquement au point 
de drainage d’un bassin hydrographique de 956 km2 : 
partant du lac du même nom, la rivière Ouiatchouan 
s’allonge sur 25  kilomètres, parcourant une large 
vallée dans le Bouclier canadien, parsemé de sapins 
baumiers et d’épinettes noires, avant de tomber de 
quelque 120 mètres à côté de l’usine et de son village. 
Il est surprenant de constater à quel point la coupe de la 
vallée, dans le relief entourant le village de Val-Jalbert 
(le nom lui-même de val signifiant « en suivant la pente 
de la vallée  »), explicite cette relation entre nature et 
occupation par rapport au relief, de gauche à droite, 
entre la forêt et le bûcheron, en hauteur, puis d’une 
rivière transportant le bois jusqu’à l’usine. À propos de ce 
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phénomène, André Brugeron écrit : « Les “pitounes”, arrê-
tées par le barrage en haut de la chute, […] canalisées 
dans le réservoir et, de là, acheminées par un conduit 
à côté d’un atelier de sciage où elles s’accumulent en 
un énorme tas, avant d’être tronçonnées en billots de 
deux pieds de longueur. » La chute fournissait l’énergie 
hydraulique pour activer la machinerie et produire de 
l’électricité pour l’usine, et pour les gens. Effectivement, 
dans ce petit village au pied de la montagne, avec son 
moulin, son étal de boucherie, son église, son couvent-
école et même son hôtel, les gens allaient être logés de 
façon moderne, dans des maisons innovantes, souvent 
jumelées, sur des fondations de béton, chauffées par 
une fournaise à air soufflé, ayant une salle de bain avec 
toilette, baignoire et lavabo en fonte émaillée, le tout relié 
au réseau d’aqueduc et d’égout et dont toutes les pièces 
avaient l’électricité. « L’organisation du village, véritable 
petite ville moderne, est très poussée : elle possède son 
propre corps de police, sa caisse populaire, une commis-
sion scolaire, un syndicat ouvrier, un magasin général, 
une boucherie, un hôtel comprenant 20 chambres, une 
église, une école, un bureau de poste, le téléphone, des 
bouches à incendie. Le plan du village obéit à la topo-
graphie : l’usine, les services (hôtel, église, école) et trois 
rangées de maisons sont établis le long de la rivière et de 
la rue reliant Val-Jalbert à la route 55. »

Si l’usine et le village demeurent fantômes depuis main-
tenant près d’un siècle, la rivière Ouiatchouan, quant à 
elle, reste productive, à la suite de la création, en 2007, 
de la Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-
Jean par le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean et 
les MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine, et de 
la construction d’un barrage à crête déversante qui ne 
nécessite aucune réserve d’eau, d’un tunnel pour amener 
l’eau, d’une conduite forcée d’environ un kilomètre de 
long et de sa minicentrale encastrée au pied de la chute 
Ouiatchouan. Forte de 16 mégawatts, elle est capable 
d’alimenter 3  200  maisons. Les revenus sont réinvestis 
dans l’économie locale et dans le maintien et le déve-
loppement du site touristique de Val-Jalbert. De plus, le 
belvédère entourant la minicentrale est l’œuvre de l’Ate-
lier Pierre Thibault, qui a remporté le Prix d’excellence 
de l’Ordre des architectes du Québec dans la catégorie 
« Bâtiments industriels ».

Enfin, la plus remarquable des constatations du voyage 
aura été, pour moi, dans la réalisation de la présence 

d’une coupe transversale, totalisante et contemporaine 
du Saguenay, de l’enfilade des sites appartenant à l’alu-
minerie de la Société Rio Tinto (ayant acquis la société 
Alcan en 2007), qui s’étendent sur toute la longueur de la 
rivière, depuis les barrages à la limite du lac Saint-Jean et 
de la rivière Grande Décharge, où se trouve la centrale de 
l’Isle-Maligne (à l’origine construite pour alimenter l’usine 
de pâtes et papiers Price, près d’Alma, puis l’aluminerie 
d’Alcan, le barrage appartient maintenant à Rio Tinto), 
au barrage de la Chute-à-Caron (construit par Alcan en 
1930, agrandie en 1983 et dont le propriétaire actuel 
est aussi Rio Tinto), et au barrage Shipshaw, construit par 
la société Price en 1907 autour de l’exploitation et de 
la transformation forestières à Jonquière, ces installations 
appartenant désormais aussi à Rio Tinto. Au centre de 
la région, avec sa géante aluminerie, la ville planifiée 
d’Arvida rassemble maintenant toute une région métro-
politaine avec les villes et communautés agglomérées 
de Saguenay, puis des installations portuaires de la ville 
de La Baie, dont des paquebots traversant les océans, 
qui fournissent le minerai nécessaire à la production de 
l’aluminium. Dans cet exemple magistral, la séquence de 
la coupe s’est inversée et complexifiée, de façon moins 
linéaire mais tout aussi concentrée – la matière première 
arrivant par paquebot de la mer, extraite dans des 
contrées lointaines, transformée par l’abondante hydroé-
lectricité générée par la rivière elle-même, l’aluminerie 
aidant à peupler toute la région, et s’émancipant culturel-
lement et autrement. 

Il est remarquable que deux exemples rencontrés durant 
le voyage semblent reprendre ce schéma de la coupe 
de la vallée, vieux de plus d’un siècle, pour expliciter 
les liens entre le relief, le travail et les gens  : l’exemple 
de Val-Jalbert au tournant du xxe siècle, dont la coupe 
dénote une si forte dénivellation jusqu’au lac Saint-Jean, 
et celui de l’aluminerie de Rio Tinto qui, sur l’entièreté 
de sa longueur, semble s’approprier toute la coupe du 
Saguenay et du lac Saint-Jean.
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Lieux Charles  Circé Kerry 

Maïté Ligot 

Marianne Roy

Alexandra-Ioana Vasile

1 La région administrative du Saguenay–Lac-Saint-

Jean présente un relief particulier marqué par le fjord du 

Saguenay et le lac Saint-Jean. Il est le résultat de divers 

événements géologiques qui se sont déroulés sur des 

centaines de milliers d’années. L’impressionnante vallée 

du Saguenay est due à l’effondrement du socle rocheux 

entre deux failles géologiques majeures. Lors de la dernière 

grande glaciation, l’érosion causée par le retrait des 

glaciers a forgé le paysage que l’on connaît aujourd’hui, 

laissant place à la rivière Saguenay. Suivant le retrait des 

glaciers, la mer a envahi les basses terres du Lac-Saint-

Jean. En se retirant, elle a laissé derrière elle des sédiments 

marins principalement argileux. C’est pour cette raison que 

ces sols sont favorables pour l’agriculture. Cependant, les 

dépôts argileux étant sensibles, ceci augmente le risque de 

glissement de terrain dans la région. Dix pour cent du terri-

toire de la région est occupé par des surfaces aquatiques. 

Le fjord du Saguenay est particulièrement intéressant pour 

sa biodiversité unique. Ceci est dû au fait qu’à sa surface 

coule une eau douce et chaude provenant de rivières 

affluentes et du lac Saint-Jean, tandis qu’en profondeur se 

mélange une eau salée, froide, bien oxygénée et chargée 

de plancton provenant de l’estuaire du Saint-Laurent.

2 Le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est princi-

palement situé dans les Laurentides centrales, où le climat 

est froid et modérément humide; le couvert forestier y est 

majoritairement résineux. À l’ère de l’urgence écologique 

et climatique, ses écosystèmes et ses milieux naturels font 

face à de nombreux obstacles, dont l’arrivée des espèces 

envahissantes, l’augmentation des espèces en situation 

précaire et le débalancement des composantes physiques, 

chimiques et organiques formant les biotopes.

.3 L’étude du climat permet dans un premier temps d’ob-

tenir les données climatiques moyennes mensuelles de la 

température, du vent, des précipitations et de la neige de 

la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour 

le passé et le présent. On peut ensuite faire une prédic-

tion pour l’avenir et comprendre l’importance d’agir. Un 

diagramme des acteurs permet de mettre en relation les 

organismes impliqués et leur impact dans la lutte pour le 

climat. Une série de diagrammes à bandes permettent 

de répertorier trois événements climatiques du Saguenay, 

soit le grand feu, le glissement de terrain de Saint-Jean-

Vianney ainsi que le déluge du Saguenay. 

4 L’humanité déploie diverses technologies afin de 

faire face aux défis posés par les changements clima-

tiques et de mieux surveiller leur évolution. Certaines 

de ces technologies relèvent de théories hypothétiques 

élaborées pour contrer l’augmentation de la température 

mondiale. La géo-ingénierie suggère que la fertilisation 

des océans pourrait réduire ce phénomène. Un monde 

orienté vers la géotechnologie pourrait s’accompagner 

de ses propres défis environnementaux.L’un des plus 

grands défis de notre ère réside dans les émissions de 

gaz à effet de serre et les rejets industriels affectant tout 

l’écosystème. Les technologies de détection et de carto-

graphie ont considérablement progressé et peuvent être 

grandement améliorées grâce à l’action des nouvelles 

intelligences artificielles qui accélère le processus de 

repérage et contribue à analyser les données plus rapi-

dement.



36



37



5.3 milliards

3.5 milliards

3.1 milliards

2.1 milliards

1.6 milliards

1.0 milliards

0.4 milliards

0.2 milliards

04 LIEUX
Technologie / Technique

ARCHITECTURE / TERRITOIRE / INFORMATION 4.0
Charles Circé Kerry | Maité Ligot | Marianne Roy | Alexandra-Ioana Vasile

ARC 6801 - Projet de recherche | Hiver 2023
Sous la tutelle d’Alessandra Ponte, Gabriel Payant et Alessia Zarzani

Graphique de l’évolution de la chute de 
neige moyenne sur 100 ans

Graphique de l’évolution des précipitations 
moyennes sur 100 ans

Graphique de la vitesse moyenne du 
vent mensuelle sur 100 ans

Donnés le jour du Grand feu du Saguenay-Lac-Saint-Jean du 
19 mai 1870 comparées à la moyenne en Mai de 2000-2017 

Données le jour du glissment de terrain à Saint-Jean-de-Vianney 
du 4 mai 1971 comparées à la moyenne en Mai de 2000-2017 

Donnés le jour du déluge du Saguenay du 19-20 juillet 1996 
comparées à la moyenne en Juillet de 2000-2017 

-60

-40

-20

0

20

40

60

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1967 2017 2067

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1967 2017 2067

0

20

40

60

80

100

120

140

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1967 2017 2067

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1967 2017 2067

Graphique de l’évolution de la tempéra-
ture moyenne mensuelle sur 100 ans

Carte de la vitesse et direction des vents en 2017

Diagrammes résumant les causes de la perte de couverture arborée

Carte de la perte de couverture arborée au Saguenay
Perte de couverture arborée
Zones affectés par la TBE (lèger) 2014
Zones affectés par la TBE (grave) 2017 
Feux de forêt d’origine humaine
Feux de forêt d’origine naturelle
Origine du Grand feu de Saguenay

Forêt stable
Forêt perturbée
Gain
Perte

Forêt Vierge
Superficie arborée
Superficie non arborée
Superficie agricole

Feu de forêt (naturel)
Feu de forêt (humain)

Température (C) Débit (m3/s) Zones imperéables (%)Vent (km/h) Couvert de neige (m. km2) Niveau de l’eau (m)Humidité (%) Précipitations (mm) Précipitations (mm)

10.7
18 22

88

35

65

89.6

21.7

4.68
4.16

54

16

65
85

166.1
161.6

250

16

CDA. (2021). Plan d’adaptation de l’agriculture du Saguenay–LacSaint-Jean aux changements climatiques. Projet Agriclimat. 44 p. ISBN 978-2-9819521-8-9
Gouvernement du Canada. (2017-05-26). Données ouvertes – Données historiques : Bagotville. Récupéré sur : https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes
Données Québec. (2022-06-21). Feux de forêt. Récupéré sur : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/feux-de-foret
Données Québec. (2022-11-21). Données sur les perturbations naturelles – Insecte : Tordeuse des bourgeons de l’épinette. Récupéré sur : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/donnees-sur-les-perturbations-natu-
relles-insecte-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette
Données Québec. (2022-02-03). Zones potentiellement exposée aux glissements de terrains – Carte de contraintes. Récupéré sur : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/zone-potentiellement-exposee-aux-glisse-
ments-de-terrain-zpegt
Géoindex. (2023). Glissements de terrains. Récupéré sur : https://geoapp.bibl.ulaval.ca/

Diagramme des acteurs 

Pallier 
Gouvernemental

Organisme

Enjeux Budget

Carte des zones pluvieuses et eneigées du Saguenay en 2017
   600 mm
500 mm
400 mm
300 mm 
200 mm
   100 mm 

Carte des zones à risque au Saguenay en 2017
Glissement de terrain à Saint Jean de Vianney
Déluge du saguenay
Zones a risque de glissement 
Glissement de terrain
Innondations
Érosion

5.9 milliards

Géoindex. (2023). Zones innondables. Récupéré sur : https://geoapp.bibl.ulaval.ca/
Global forest watch. (2020). Canada, Québec, Saguenay. Récupéré sur : https://www.globalforestwatch.org
Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Glo-
bal Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850–53. 
Méteo Blue. (2023). Simulated historical climate & weather data for Saguenay. Récupéré sur : https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/saguenay_canada_6137270
2XUDQRV����������$GDSWDWLRQ�DX[�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV���G«ɳV�HW�SHUVSHFWLYHV�SRXU�OD�UHJLRQ�GX�6DJXHQD\�/DF�6DLQW�-HDQ��)RQGV�9HUW��S���
WSP. (2016) . Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2026, Étude d’impact sur l’environnement - Deuxième série de réponses aux questions et commentaires du MDDELCC. Rapport produit pour Rio Tinto Alcan. 
27 p. et annexes.

0

0

100km

100km

200km

200km

0 25km 50km

04 LIEUX
!"#$%&

!"#$%&'#&("')*)&'""%&+%"')*)%,-+".!&%+,)/01
!"#$%&'(!)$*+(,&$$-(.(/#)0+(1)230(.(/#$)#44&(53-(.(6%&7#48$#9:3#4#(;#')%&

65!(<=>?(9(@$3A&0(8&($&*"&$*"&(.(B)C&$(D>DE
F3G'(%#(0G0&%%&(8H6%&''#48$#(@340&I(J#K$)&%(@#-#40(&0(6%&'')#(L#$M#4)

38



04

BIORÉMÉDIAITONPHYTORÉMÉDIATION

POLYMÈRE

FER

2H

3o
PH

!"#"$"%&'(&$(&)*+%&,-&*+.(&!"#$%#&'()*+),&%)$)-+#$$#(&/0123040&524&"51615"7&899357::;;;("51615"(<1(1":=4":
!4>59>"#?&!(&@(&A"49>#5%&B(&C(&)-,-D%&,*&*E.(&B2>F>&$?5&?53G1?5&1>HI0?5&3"4&I?5&"19>F>905&$JKH5?4F"9>K#&?#&L?4&$"#5&I?&3"41&L"4>#&$2&B"<2?#"MNB">#96O"24?#9&$?&*EEP&Q&-,*R(&.#&/)*01),+'*#&%)$)-+#$%&3(&*S(
/(&A(6'(&)-,-*%&,+&,P.(&T?5&3>59?5&$?&5KI29>K#&3K24&40$2>4?&I"&$0904>K4"9>K#&$2&B">#96O"24?#9(&2)-+345)$)-)%&3(&-(
.67$#1"+#&830,393*1+%#&'01:#&'01&,)&;)"0#<&)5($(.(&/0123040&524&U#?4<>?5&#K2F?II?57&899357::;;;(>=3?#?4<>?5#K2F?II?5(=4:?#V?2W6?9634K53?19>F?:$?14M39"<?5:?#?4<>?564?#K2F?I"HI?5:I?#?4<>?68K2IKLK94>1?6524=?6F"<2?
#"924?II?5%&L(&$(&)*D&L">&-,--.(&=1+$%+()0>&0')"#'&-#&,68?-13"@$#(&XMK##>?4(
Y20H?1(&)5($(.(&!,*)'&-#&,6#)0<&/0123040&524&899357::5?4F>1?56L$$?I11(L"35("41<>5(1KL:"335:;?H"33F>?;?4:>#$?W(89LIZ>$[DR*=""ER\SSDP*SR"RH$?=$?"$D+?PD?
Y20H?1(&)5($(.(&27(#1*3+1#&-6+$:319)*+3$&'01&,6#)0<&/0123040&524&899357::;;;(?#F>4K##?L?#9(<K2F(]1(1":?"2:4?3?49K>4?6>#=K4L"9>K#:Z^<>?[B"<2?#"M
/KM%&_(&B(&)-,*\.(&`#?&$01?##>?&$?&52>F>5&"1K259>]2?5&1K#9>#25&$?5&4K4]2"I5&HI?25%&$?5&4K4]2"I5&1KLL2#5&?9&$2&a4>II&$"#5&I?&3"41&L"4>#&$2&B"<2?#"MNB">#96O"24?#9&$?&-,,R&Q&-,*R(&.#&/)*01),+'*#&%)$)-+#$%&3(&*,(

B@'`Ub@_%&C(&A(&)-,*R.(&AB!.C!DEF/&GHI&HJJHDI&GH&.6!552FEIIHKH/D&GC&D2!JE5&K!2EDEKH&IC2&.6!KLE!/5H&IF/F2H&ICL!MC!DEMCH&G!/I&.H&I!NCH/!O(&BcU/d/eefU7&@TAgbgBC/@Cgeb&Xe/C`@g/U&T`&B@'`Ub@_(
B>$&C82459K#%&U(&c(&)-,-*.(&.#&'?'*@9#&93$-+),&-63P'#1;)*+3$&-#&,63%7)$Q&-#'&3%7)$'&-#&-3$$7#'&(301&,)&(17;+'+3$&-0&'?'*@9#&D#11#(&/0123040&524&e/'@bgB@Cgeb&AhChe/eOe'gY`U&AebTg@OU(
C24<?K#%&B(&)-,*R.(&XK494">9&$?&I"&#"F><"9>K#&$"#5&I?&3"41&L"4>#&$2&5"<2?#"M6B">#96O"24?#9(&X@/!&A@/gb&T`&B@'`Ub@_6B@gbC6O@`/UbC(
!"#"$"%&'(&$(&)-,--%&*-&-D.(&.)&9+''+3$&N)1-#J#0&Q&)97,+31#1&,)&"#'*+3$&-#'&:#0>&-#&:31R*&)0&5)$)-)(&/0123040&524&"51615"7&899357::;;;("51615"(<1(1":=4":5"9?II>9?5:<"4$?=?2:
!"#"$"%&'(&$(&)-,-D%&,*&*S.(&G3$$7#'&'01&,)&1#''301%#&'3,)+1#&-+'(3$+P,#'&(301&,#&5)$)-)(&/0123040&524&4?55K241?56#"924?II?5(1"#"$"7&899357::4?55K241?56#"924?II?5(1"#"$&"(1":?#?4<>?:5K241?56$?#?4<>?6?964?5?"26$?6
$>594>H29>K#:?#?4<>?564?#K2F?I"HI?5:?#?4<>?65KI">4?638K9KFKI9">]2?:$K##??564?55K241?65KI">4?6$>53K#>HI?561"#"$":*PDED
A2I9>6hI?194K#>]2?&)ACU.%&>(&)-,--.(&L307#'&3%7)$3"1)(8+S0#'&#*&97*7313,3"+S0#'(&/0123040&524&A2I9>6hI?194K#>]2?7&89937::;;;(L2I9>6?I?194K#>]2?(1KL:HK2??(89LI
IiU#F>4K##?L?#9%&A(&$(&)*EEE.(&.EN/HI&GE2H5D2E5HI&=FC2&.H&D2!EDHKH/D&GH&IF.&=!2&LEFGAN2!G!DEF/T&LEFBH/DE.!DEF/&FC&BF.!DE.EI!DEF/(&C?44">#5&1K#9"L>#05(
38M9K9?18#KIK<>?%&B(&](&)-,*S.(&.!&=UODF2HKAGE!DEF/(&/0123040&524&Xc_CeCU!cbe7&899357::38M9K9?18#K(1KL:

39





41

Travail Mathilde Cojocau

Rachel Côté

Hajar El Adani

Rosemarie Roy

1 L’agriculture et la foresterie occupent une place 

centrale dans l’économie saguenéenne. L’agriculture est 

séparée en deux domaines : la production et la trans-

formation bioalimentaire. La plupart des cultures de la 

région se font durant la saison chaude. En foresterie, 

la coupe de bois est mieux contrôlée depuis les 10 

dernières années et permet de générer des emplois dans 

divers secteurs.

2 UUn portrait industriel de la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean montre la forte concentration d’usines sur 

le territoire, dont la présence est observée principalement 

dans les plus grandes villes que sont Saguenay, Alma, 

Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. Une carte fait aussi 

état de certains impacts environnementaux en illustrant 

les quantités importantes de rejets industriels déversés 

dans les divers cours d’eau de la région. Du point de 

vue économique, comptant chacune plus de 2000 

emplois, les industries du métal et du bois, incluant les 

pâtes et papiers, sont les plus importantes. La fabrica-

tion de l’aluminium, qui a recours au procédé de Bayer 

pour extraire l’alumine de la bauxite, produit des résidus 

nommés boues rouges. Seulement 30  % de ces boues 

sont revalorisées, le reste est entreposé dans un grand lac 

de boue rouge derrière l’usine de Saguenay. La produc-

tion de pâtes et papiers entraîne une importante quantité 

de rejets sous forme de boues et de liquides que l’on 

nomme les biosolides. Les papetières comptent parmi les 

industries les plus polluantes au Québec.

3 Le potentiel hydroélectrique de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean attire de grandes industries, 

d’abord dans le domaine de la foresterie (Produits 

Forestiers Résolu), puis dans celui de la métallurgie (Rio 

Tinto, autrefois Alcan). Le statut d’énergie renouvelable 

de l’hydroélectricité, de même que son prix, plus bas au 

Québec que dans les autres provinces, est alléchant pour 

ces entreprises. Le gouvernement du Québec vise la pros-

périté de la province par le développement du potentiel 

hydroélectrique de la région du Saguenay–Lac-Saint-

Jean. Or, cela se fera à l’avantage des industries et au 

désavantage des Saguenéens.

4 Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est connu pour ses 

paysages extraordinaires et sa beauté naturelle. Le 

tourisme est un moteur essentiel dans l’économie locale. 

Il représente 2,1  % du PIB de la région. La multitude 

d’activités estivales et hivernales qu’on peut y pratiquer 

fait de la rivière Saguenay une attraction touristique tout 

au long de l’année. Grâce au parc marin du fjord, la 

région dénote une croissance importante de touristes qui 

affluent de partout. Des centaines de croisières sillonnent 

ces eaux en période estivale. Cette branche du tourisme 

est en constante croissance au Saguenay et partout dans 

le monde. 
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PORTRAIT INDUSTRIEL DE LA RÉGION

Industrie du métal (Fabrication et transformation aluminium)

Effluents industriels | 0,1 - 100 (m3/an)

Effluents industriels | 101 - 1000 (m3/an)

Effluents industriels | 1001 - 10000 (m3/an)

Effluents industriels | + de 10000 (m3/an)

Industrie des produits en bois

Industrie des pâtes

Industrie du papier

Autres

2 T.

1 T.

ALUMINIUM

ELYSIS

PERTES 
D’EMPLOIS

AL AL

O2 CO2

BRÉSIL

BAUXITE ALUMINE
5 T.

GUINÉE LA BAIE ARVIDA ARVIDA ALMA

ANODES

PRODUITS
EN BOIS

36%

2771 EMPLOIS

2063 EMPLOIS

PRODUCTION
CANADIENNE

30% RÉSIDUS DE 
VAUDREUIL

PÂTE

NBSK 

PTM 

10%10%

35%45% BOIS 
CONSTRUCTION

PÂTE ET 
PAPIER

GRANULES
PANNEAUX

GRANULES
COGÉNÉRATION

41% 25%25% 9%

AUTRES

DESTINATION DES BIOSOLIDES DES PAPETIÈRES

Aliments, boissons et 
produits du tabac

Machineries et transport

Activités diverses de 
fabrications

Produits textiles

Meubles et produits 
connexes

Produits informatiques et 
électroniques

AUTRES

BOIS

PAPIER

USINES DE 
PF RÉSOLU

N P
7 15

10km0km 20km 30km

43



44

Sources / Blais, R. (2016, août). Énergies renouvelables : Enjeu stratégique I. Université du Québec à Chicoutimi. Consulté le 7 février 2023, à l’adresse http://www.uqac.ca/vision2050/wp-content/uploads/2016/08/Énergies-renouvelables.pdf / Chiasson, L. (2013). Diagnostic énergétique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec. Consulté le 7 février 2023, à l’adresse https://www.rncreq.org/images/UserFiles/files/02-SLSJ-Portrait-energetique.pdf / Hydro-Québec. (2023). 75 ans en bref. Consulté 
le 7 février 2023, à l’adresse http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/grandes-periodes/ / Rio Tinto & Société d’histoire du Lac-Saint-Jean. (2021). Énergie électrique au fil du temps. Énergie Rio Tinto. Consulté le 7 février 2023, à l’adresse https://energie.riotinto.com/wp-content/uploads/2021/10/ligne-du-temps-energie-electrique-web.pdf / Ville de Saguenay. (2018). Historique d’Hydro-Jonquière. Consulté le 7 février 2023, à l’adresse https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/hydro-jonquiere/historique-dhydro-jonquiere
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Gens

1 L’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est riche 

en événements. Pendant de nombreux siècles, seuls les 

Autochtones fréquentaient le territoire. Ce n’est que vers 

1550 que les premiers contacts avec des Européens 

ont lieu. La région est exploitée pour ses nombreuses 

ressources naturelles, soit le bois, les terres agricoles et 

les rivières, engendrant la création de baux d’exploitation 

qui seront octroyés à plusieurs compagnies, dont celle de 

la Baie d’Hudson et celle de Sir William Price. À partir 

des années 1900, on assiste à plusieurs catastrophes 

naturelles. Aujourd’hui, plusieurs enjeux fragilisent le 

territoire, notamment les enjeux climatiques.

2 Les technologies de l’information regroupent l’en-

semble des moyens technologiques actuels de diffusion 

et de traitement de l’information. On y retrouve autant 

les technologies analogiques (radio, télévision, journaux) 

que numériques (internet sans fil, téléphonie mobile). 

Cette recherche brosse un portrait actuel du déploie-

ment de ces technologies, de leur adoption et de leurs 

débouchés pour des utilisations courantes à l’échelle de 

la région du Saguenay. Les lieux de recherche et de déve-

loppement de formes émergentes de ces technologies 

sont également recensés à l’échelle continentale. 

3 La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean peut être 

comparée à l’ensemble du Québec d’après quelques 

caractéristiques démographiques particulières telles que 

l’âge moyen, qui y est plus élevé, le taux de diplomation, 

légèrement plus faible, le salaire moyen, oscillant entre 

32 000 dollars par an et 36 000 dollars par an, et le 

nombre d’enfants par famille, qui tourne autour de 1,8 

partout. La ville de Saguenay est celle dont les valeurs 

sont les plus similaires à celles de la province. Mis à part 

Mashteuiatsh, pour laquelle la méthode de calcul a été 

revue en 2011, toutes les villes analysées, soit Alma, 

Saguenay, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Roberval, 

subissent un déclin de population.

4 Une cinquantaine de municipalités sont établies au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le portrait de neuf villes aux 

échelles différentes est dressé en notant les divers services 

offerts à la population (éducation, culture, espaces verts, 

lieux de culte, commerces, soins de santé, services d’ur-

gence, etc.). Le diagramme central permet d’établir des 

rapprochements entre différentes statistiques relativement 

à la grandeur de la population, à son âge, à son niveau 

d’éducation et aux services disponibles en ce qui a trait 

à sa santé et à son vieillissement. Les données relatives 

à chaque municipalité sont rapportées sur les cercles 

concentriques composant le diagramme de manière à 
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Bouchard, R. A. (1988). Le Pays du Lac-Saint-Jean. Esquisse historique de la colonisation (2e éd.) Les Classiques des sciences sociales, Université du Québec à Chicoutimi. http://
classiques.uqac.ca/collection_histoire_SLSJ/bouchard_russel/pays_du_lac_saint_jean/pays_du_lac_saint_jean.pdf. (consulté le 22 janvier 2023) 
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Girard, C., Perron, N. (1995). Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1e éd.) Institut québécois de recherche sur la culture.  
Société historique du Saguenay (2000). Saguenayensia. La revue d’histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Survol historique régional du XXe siècle, 42 (1), 1-68. 
Image Compagnie de la Baie d’Hudson: La Baie d’Hudson, https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France-Baie_d%27Hudson.htm.
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Nord-du-Québec

1666
Mission de 

Métabetchouan

1603
Voyage de Samuel 

de Champlain

1641
Mission de 
Tadoussac

1647
Première 

excursion au lac 
Saint-Jean

1778 
Réouverture du 

poste de traite du 
lac Saint-Jean

1812-1822 
Déclin économique
Essor commerce du 

bois

1815-1823 
Crise régime 
seigneurial

1822-1837
Bail d’exploitation 
Compagnie de la 
Baie d’Hudson

1763-1791
Croissance 
économique

1716-1765
Excursions 

d’évangélisation

1677-1700
Poste de traite de 
Métabetchouan

1671
Poste de traite 
de Chicoutimi

1763
Britanniques prennent 

possession du 
territoire 

Début du système des 
cantons

1762-1821
Baux d’exploitation 
de pêche et traite

1750-1800
Forte demande de 

terres agricoles

1844-1851
Croissance population 

Saguenay
Étalement vers forêts

1843 
Première scierie

et premier chantier 
forestier

1838-1856 
Ouverture du 

Lac-Saint-Jean à 
la colonisation

1837
Reprise 

exploitation par Sir 
William Price

1856-1901
Marche de la 

colonisation (3 étapes)

Printemps 1870
Grand feu

1875-1893
Construction 
chemin de fer

1877
Fin construction 

route 
Québec-Hébertville

1901
Début industrie pulpe
Économie basée sur 

agriculture, foresterie et 
industrie laitière

1901-1914
Colonisation

1914-1918
Première Guerre mondiale

12 nouvelles paroisses
Industrialisation du secteur 

qui réduit colonisation

Fin années 1910
Arrivée premières 

automobiles

À partir de 1920
Urbanisation vers 
villes industrielles
Abandon terres 

agricoles

1920 à 1935
Construction de 
ponts et voies 
carrossables

1922
Construction du 

premier barrage par 
la Quebec 

Development

1925
Début construction 

ville d’Arvida

1926
Construction plus 

grande usine 
électrique par ALCOA

Mai-juin 1928
Inondations du lac 

Saint-Jean

1936-1940
Plan Rogers-Augers pour 

colonisation lots 
abandonnés

1936

Aujourd’hui

Chemin d’hiver entre 
Saint-Félicien et 
Chibougamau

Enjeux 
climatiques 

Automatisation 
des technologies 

Exode des
cerveaux

Vieillissement de 
la population

1939
Exode rural vers les 

villes

1942
Construction Station 

de Bagotville

1960-1981
Urbanisation

1963
Nationalisation des 

coopératives 
d’électricité par 
Hydro-Québec

1969
Création de 

l’Université du 
Québec à Chicoutimi

Mai 1971
Glissement de terrain 
à Saint-Jean-Vianney

1988
Tremblement de terre

magnitude 6,2

1996
Déluge du Saguenay

2002
Fusion de villes pour 

former la ville de 
Saguenay

1847-1849
Création 

d’organisations pour 
la colonisation

1853
Réserve pour 
Montagnais

1854-1880
Construction 

chemin Kénogami
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Caractéristiques sociodémographiques des villes 
principales de la région du Saguenay-Lac-St-Jean

Saint-Félicien Mashteuiatsh Roberval Dolbeau-
Mistassini

Alma Saguenay Ensemble du 
Québec

Saguenay Province

Parle uniquement 
français

Population 
V¶LGHQWL¿�DQW�
comme 
autochtone

Commuting time 
de moins de 15 
min

13% 17%

81% 44%

5.5% 2.3%

49% 28%

Langue 
maternelle 
autochtone 0.16% 0.56%

Gens qui se 
déplacent en 
voiture au travail 91% 79%

Familles 
monoparentales

Répartition de la provenance des immigrants 
de 1ère génération

Saguenay
(1%)

Montréal
(33%)

Ensemble du 
Québec
(13%)

États-Unis

Amérique du Sud

France

Reste de l’Europe

Maroc

Algérie

Reste de l’Afrique

Chine

Reste Asie

Océanie et autre
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Secteurs d’emplois du Saguenay en 2021

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Extraction minière, de carrière, de pétrole et de gaz

Industrie de l’information et industrie culturelle

Transport et entreposage

Commerce de détail

Commerce de gros

Fabrication

Construction

Services publics

Finances et assurances

Services immobiliers et services de location ou de bail

6HUYLFHV�SURIHVVLRQQHOV��VFLHQWL¿�TXHV�RX�WHFKQLTXHV

Gestion de société et d’entreprises

Services administratifs et de soutien, de gestion 
des déchets et d’assainissement

Services d’enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Services d’hébergement et de restauration

Autres services

Administrations publiques
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Montréal - crimes violents

Province - crimes violents

Saguenay - crimes violents

Montréal - crimes non-violents

Province - crimes non-violents

Saguenay - crimes non-violents
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organisme (2023). G DUN O . Ministère de l’Éducation. https://prod.education.gouv.qc.ca/gdunojrecherche/recherche Organisme .do?methode=rechercheBase&typeRecherche=base (consulté le 14/02/2023)6.Réseaux d’enseignement du Québec (2023) Ministère de l’Éducation et Ministère de l’Enseignement supérieur 
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et services par installation (2023) Gouvernement du Québec. Partenariat données Québec. https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/m02-repartition-des-capacites-et-des-services-autorises-au-permis-par-installation/resource/7038bb19-ad37-49ae-b2d0-aec844d41970 (consulté le 27/01/2023)10.Les autres 
éléments des cartes ont été extraits du module géospatial G éoindex (https://geoapp.bibl.ulaval.ca/Home/Index), du portail de données ouvertes (https://www.donneesquebec.ca/) ainsi que de recherches Google Maps (https://www.google .com/maps) entre le 09/01/2023 et le 15/02/2023.
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La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, bien que paisible, 

n’est pas à l’abri des catastrophes naturelles. Les inonda-

tions, les glissements de terrain et les feux de forêt sont 

les plus fréquentes dans la région. Cette vidéo dépeint la 

position de l’humain par rapport aux aléas naturels : trop 

souvent surpris et trop peu préparé. Lors du glissement 

de terrain de Saint-Jean-Vianney, en 1971, un quartier 

complet qui avait été bâti sur un sol instable a été détruit. 

Chaque année, des bâtiments construits dans des zones 

inondables se font abîmer par la montée des eaux. Des 

décennies de suppression active des feux de forêt créent 

un climat favorable à la propagation de plus gros feux. 

Pascale Biron, professeure en hydrogéomorphologie à 

l’Université Concordia, mentionne que l’on subit peut-

être le contrecoup d’avoir cru pouvoir contrôler l’eau à 

l’aide de digues, de barrages, et de s’être installés si près 

de rivières. Selon elle, l’espace autour d’une rivière lui 

appartient et il ne faut pas s’étonner qu’elle sorte de son 

lit lors de périodes de grandes crues. De son côté, Kim 

Charron-Charbonneau, coordonnatrice en coordination 

et conservation à Parcs Canada, explique l’importance 

des feux préventifs pour limiter la propagation des feux 

de forêt naturels en cas de sécheresse. En effet, en limitant 

les combustibles disponibles dans certaines sections de la 

forêt, on peut ralentir la course des flammes ou même 

freiner un feu naturel. Beaucoup de recherches doivent 

encore être menées sur ce sujet, mais pour l’instant on 

tente de combattre le feu par le feu.

Jouer avec le feu

1 1:32 Carte des feux de forêt du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean

2 2:44 Pompiers forestiers réalisant un 
brûlage contrôlé

3 2:48 Hélicoptère de surveillance incen-
die lors d’un brûlage

4 2:52 Forêt mixte subissant un brûlage
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Selon Bruno Latour (2016), la « zone critique » dé-
signe la mince pellicule superficielle de la terre où 
l’eau, le sol et le sous-sol interagissent. C’est dans 
cette zone que se concentrent la vie, les activi-
tés humaines et leurs ressources. Dans « Esquisse 
d’un Parlement des choses », Bruno Latour (2018) 
imagine donner une voix aux créatures humaines 
et non humaines pour repenser la dynamique entre 
la science et la politique. Dans une vieille forêt, le 
sol était encombré d’arbres morts dont les insectes 
se délectaient. Il faisait sombre, le couvert végétal 
était dense. Peu de jeunes pousses croissaient, et 
les nombreux animaux présents auraient été heu-
reux de pouvoir croquer dans de jeunes feuilles 
vert clair. Les Arbres interpellèrent le Feu, lui de-
mandant de passer au prochain coup de foudre 
afin de réaliser une éclaircie.

Une rumeur se répandait dans la forêt depuis 
quelque temps, la ville avoisinante était apparem-
ment en train de s’étendre. Les Arbres à la lisière 
de la forêt se faisaient couper par des machines 
lourdes et nauséabondes. Les Arbres décidèrent de 
convoquer l’Industrie forestière et le Maire à venir 
discuter avec eux. Ce dernier argumenta que la 
population grandissait et que cela demandait de 
l’espace pour loger les gens. L’équilibre entre la 
densification et la nature était encore à établir. 
L’Industrie forestière renchérit  qu’elle faisait son 
possible pour rentabiliser la coupe, puisqu’elle 
utilisait directement les plus gros arbres pour en 
faire du bois de construction tandis que les plus 
petits étaient déchiquetés pour créer des produits 
dérivés. 

Justine Binet

Par une journée chaude, la foudre se déclencha. 
Comme promis, le Feu se propagea dans les bois. 
Arrivé à la limite de la forêt, il avait pris beau-
coup d’ampleur. Son chemin croisa une maison 
dont le toit était encombré de feuilles mortes. La 
maison s’enflamma. Rapidement, le Feu devint 
incontrôlable et fit des ravages importants. À ce 
moment, la SOPFEU arriva et maîtrisa le Feu, alors 
que le Maire et les responsables des services d’ur-
gence relocalisaient les gens dont la maison était 
détruite. Quelque temps plus tard, les Arbres con-
voquèrent tout le monde pour faire le point. La 
SOPFEU suggéra que le drame avait eu lieu puis-
que la limite entre la fin de la forêt et le début de la 
municipalité était trop fine, et suggéra qu’il aurait 
fallu laisser une zone tampon moins dense, sans 
combustible important. Le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs demanda alors que soient 
suivies des directives d’aménagement de la forêt 
sécuritaires à l’avenir, qui consistent à aménager 
avec soin l’interface entre ces deux milieux afin 
d’éviter que les feux de forêt dus à la foudre se 
propagent dans la ville et, inversement, que les 
feux causés par les humains enflamment la forêt.

Tout le monde s’entendit sur ce point. Dans la 
forêt, les insectes terminaient de décomposer le 
bois brûlé. Les rayons du soleil caressaient le sol 
qui voyait grandir de nouvelles pousses et nota-
mment des arbustes fruitiers, qui attiraient les oi-
seaux. Tranquillement, la forêt atteignait un nouvel 
équilibre.
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Le fleuve Saint-Laurent se révèle bien plus affecté par 

la pollution que le laissent présager les apparences. 

L’activité anthropique entraîne une altération profonde 

au sein de cet écosystème, induisant une libération de 

polluants et de microplastique et une diminution de l’oxy-

gène dissous. Ce qui s’avère le plus alarmant, c’est la 

prévalence marquée d’une carence en oxygène. Cette 

détérioration soulève des interrogations quant à la 

capacité des espèces à migrer suffisamment pour faire 

contrepoids à ces changements. À terme, la vie sous 

les eaux profondes du fleuve risque tout simplement de 

s’éteindre. Cette réduction draconienne de l’oxygène 

dissous, due notamment à l’agriculture intensive et à l’ur-

banisation galopante, suscite des inquiétudes quant à la 

pérennité de l’écosystème fluvial. Une mise en œuvre effi-

cace de la gestion de nos ressources pourrait engendrer 

des bénéfices non seulement pour notre propre bien-être, 

mais également pour l’environnement. L’aquaculture 3D 

se distingue par sa capacité à éliminer les polluants et 

à opérer comme un filtre naturel. Les algues, quant à 

elles, absorbent de manière significative le CO2 et les 

polluants. Les avantages de l’aquaculture et des algues 

sont considérables. La santé du fleuve Saint-Laurent 

reflète des préoccupations d’envergure allant au-delà des 

frontières d’une crise écologique locale pour illustrer les 

enjeux plus vastes de la durabilité environnementale. Seul 

un engagement résolu en faveur de la durabilité environ-

nementale permettra de préserver la richesse naturelle du 

fleuve.

H2O

1 0:09 Comprendre l’urgence d’agir
2 0:32 Pollution plastique du fleuve Saint-

Laurent
3 0:56 Plastique
4 1:32 Hypoxie du fleuve Saint-Laurent
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Hypoxie : Condition dans laquelle la teneur en oxygène 

dissous dans l’eau est inférieure à 20 %. Lorsque cette te-

neur atteint le seuil de 0 %, les zones hypoxiques se trans-

forment en zones anoxiques, où la vie animale et végétale 

est absente. En 2004, 150 zones d’anoxie avaient été re-

censées partout à travers le monde; ce chiffre a augmenté 

à 400 en l’espace de seulement cinq ans. L’apparition de 

zones mortes de nature anthropique est principalement 

attribuée au ruissellement de fertilisants agricoles, nota-

mment azotés ou phosphorés, aux déversements d’eaux 

usées non traitées et à différents procédés industriels pol-

luants. Les chercheurs d’une étude réalisée par Nature 

Geoscience, revue scientifique britannique spécialisée 

dans la recherche en science de la terre, préviennent que 

cet accroissement de la « désoxygénation » risque de me-

ner à long terme à l’« effondrement » des écosystèmes ma-

rins et de générer une multitude d’impacts négatifs pour la 

société et l’économie.

Plus près de nous, le magnifique parc marin du Saguenay–

Saint-Laurent nous semble intouchable et en bonne santé 

grâce à la diversité étonnante d’espèces marines présentes 

à longueur d’année. Or, le fleuve Saint-Laurent n’est pas 

épargné par le phénomène d’hypoxie et son état est très 

préoccupant en raison de sa morphologie unique. L’ap-

port en polluants des villes côtières va sans aucun doute 

aggraver la situation et pourrait rendre certaines parties 

du fleuve en condition anoxique dans les prochaines an-

nées. Saguenay figure souvent parmi les villes du Québec 

qui déversent le plus d’eaux usées, et 11 municipalités de 

la région n’ont tout simplement pas de traitement avant le 

rejet dans l’environnement.

Par ailleurs, l’apport océanique en oxygène repose ma-

joritairement sur les microalgues et macroalgues, qui 

contribuent à elles seules à plus de 50  % de l’oxygène 

présent sur Terre et jouent un rôle vital dans la réduc-

tion du CO2 atmosphérique. Bien que méconnues de la 

plupart des Québécois, une diversité étonnante d’algues 

est présente dans le fleuve Saint-Laurent. Les algues et 

microalgues phytoplanctoniques possèdent également des 

propriétés fascinantes, notamment leur capacité à absorb-

er les contaminants de l’eau, y compris les fertilisants ag-

ricoles et les métaux lourds. On peut s’en servir pour créer 

du biogaz, du bioplastique, de l’engrais naturel, certains 

produits pharmaceutiques et des isolants dans les con-

structions, et plusieurs autres usages sont aussi possibles. 

L’utilisation d’algues dans l’alimentation bovine pourrait 

aussi contribuer à réduire jusqu’à 90 % des émissions du 

gaz à effet de serre le plus nocif : le méthane.

 

Bien que les recherches soient en constante évolution au 

Québec, il n’existe actuellement aucun centre consacré à 

cette pratique au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pourtant, l’al-

goculture peut être une solution efficace pour réduire les 

effets de l’hypoxie et des polluants anthropiques tout en 

créant un potentiel économique pour la région. Il serait 

judicieux d’utiliser ces propriétés pour le bien de l’éco-

système marin à présent que nous savons que les eaux 

froides et cristallines du fleuve Saint-Laurent sont propices 

à l’algoculture.
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La prémisse du projet est exposée : "Et si on pouvait 

faire pousser des fruits et légumes à l’année longue ?" En 

arrière-plan, des agriculteurs, un ingénieur et le ministre 

de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 

évoquent les avantages de la culture en serre et comment 

le Québec pourrait en bénéficier. Catherine Mercier de 

"La Semaine Verte" explique la situation actuelle des 

importations et des exportations au Québec, ainsi que 

la diminution de la production de produits maraîchers 

dans la province. Par la suite, Pascal Thériault, agroéco-

nomiste, souligne que le Québec est en retard en matière 

de production en serre par rapport à l'Ontario, malgré 

ses ressources et son espace disponibles, en précisant 

que le défi réside dans la fourniture d'électricité. Le 

Premier ministre François Legault souligne l'importance 

de l'autosuffisance alimentaire, en particulier après la 

crise sanitaire, et explique comment la culture en serre 

peut contribuer à atteindre cet objectif. Evan Fraser, 

directeur de l'Institut alimentaire Arrell, explique le retard 

du Canada en matière de production maraîchère, avec 

seulement 11 % de notre approvisionnement alimentaire 

provenant de produits locaux, alors que notre régime 

alimentaire devrait contenir au moins 50 % de fruits et 

de légumes. Finalement, la vidéo présente des images 

de fruits et de légumes qui pourraient être cultivés à des 

températures allant de 0°C à -40°C, mettant en avant le 

titre et le slogan de la vidéo : "Nourrir le Québec en hiver 

: les serres pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et 

combler la saison morte."

Maîtres chez nous 4.0 : 
l’électrification de 
l’agriculture 

1 0:42 Problématique principale
2 1:27 Données sur les importations ali-

mentaires au Québec
3 2:02 Serres froides
4 2:23 Employée d'une serre intelligente
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Bien que l’agriculture représente un des secteurs clé 

de l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région 

dépend, surtout durant l’hiver, des produits importés. 

Il existe pourtant une solution toute simple qui pourrait 

régler ce problème : la culture en serres. Différents types 

de serres sont utilisés pour différents types de cultures, 

notamment, les serres froides, plus simples et moins coû-

teuses, sont souvent utilisées pour cultiver des plantes qui 

peuvent survivre à des températures froides, telles que 

les légumes racines, les légumes verts, les herbes et les 

plantes médicinales. 

 Les serres chauffées quant à elles sont nécessaires pour 

les cultures qui nécessitent des conditions plus contrôlées 

et des températures plus élevées, comme les tomates, les 

poivrons, les concombres, les fraises et certaines fleurs. 

Elles offrent l’avantage de pouvoir produire à l’année 

longue et utilisent des systèmes de chauffage, de venti-

lation et d’arrosage pour maintenir des conditions opti-

males pour la croissance des plantes. Au Saguenay, à 

Saint-Félicien, Serres Toundra, un projet de complexe ser-

ricole de 35 hectares produit des concombres 12 mois 

par année. Cette entreprise génère près de 400 emplois 

à temps pleins.  

 Ces types de serres sont évidemment plus coûteuses que 

les serres non chauffées en raison des coûts de chauffage 

et de ventilation, toutefois, le premier ministre François Le-

gault et l’ancienne PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, 

ont tous deux exprimé leur soutien pour l’implantation de 

serres partout à travers le Québec. Hydro-Québec a d’ail-

leurs déjà déposé une demande, en 2020, à la Régie de 

l’énergie, concernant une nouvelle offre tarifaire pour ap-

puyer le développement du secteur des serres au Québec. 

Selon un communiqué de presse d’Hydro-Québec (22 no-

vembre, 2021), cette dernière prévoit un tarif de 5,59 ¢ 

le kilowattheure (kWh) pour l’éclairage de photosyn-

thèse et le chauffage des espaces servant à la culture de 

végétaux pour les producteurs dont l’appel de puissance 

est d’au moins 50 kilowatts (kW). Le ministère de la Tran-

sition Écologique et de la Lutte contre les changements 

climatiques encourage aussi l’électrification complète ou 

partielle des systèmes de production de chaleur en offrant 

une aide financière pouvant atteindre les 100 000$ par 

mesure et 250 000$ par site annuellement afin de soute-

nir la clientèle du secteur serricole pour les encourager 

à réduire leur consommation de mazout et de propane.  

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-

mentation du Québec a également déployé la Stratégie 

de croissance des serres 2020-2025 visant à augmenter 

l’autonomie alimentaire du Québec et à favoriser l’achat 

local. Ce plan inclue de nombreux programmes d’aide 

financière permettant aux agriculteurs de débuter, rénover 

ou agrandir les leurs projets serricoles.  

En conclusion, il est évident que le Québec et le Sa-

guenay-Lac-Saint-Jean possèdent les ressources pour jus-

tifier une augmentation de la culture locale. Le projet vise 

donc à augmenter le nombre de serres présentes sur le 

territoire en trouvant les méthodes les plus adaptées selon 

les cultures et l’échelle de production visée. Il est temps 

d’agir pour encourager la production et l’achat de pro-

duits locaux. Maîtres chez nous, et de notre alimentation. 
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Importations alimentaires au Québec01.
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État actuel de l’agriculture au Saguenay 02.

Tomates
Tomates 
cerises

Concombres
Poivrons

Fraises Framboises
Herbes 
fraîches Maïs

Fleur d’ail
Légumes 

variés

Conifères
Arbres

Arbustes
Fleurs et 
vivaces

Semis 
variés

Serres ToundraSerres Toundra
Le Jardin d’OrLe Jardin d’Or

Le centre du jardin RONALe centre du jardin RONA

Pépinière De Chambord SENCPépinière De Chambord SENC

Pépinière Pépinière 
Belle-RivièreBelle-Rivière

Les Serres Arc-en-CielLes Serres Arc-en-Ciel

Jardin ScullionJardin Scullion

Pépinière DelislePépinière Delisle
Serres Belle-de-JourSerres Belle-de-Jour

Serres Dame NatureSerres Dame Nature
Les Serres ExotikLes Serres Exotik

Les Serres St-Do Les Serres St-Do 
(Jardin Du Côteau)(Jardin Du Côteau)

Les Serres Sagami Saguenay inc. Les Serres Sagami Saguenay inc. 
(Savoura)(Savoura)

Jardins Gobeil EnrJardins Gobeil Enr

Serres Lapointe Inc Serres Lapointe Inc 
(Botanix)(Botanix)

Agriculture 4 saisons

Agriculture 1 à 3 saisons

Agriculture 1 saison

Serres / pépinières
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Serres froides / 
Basse et moyenne technologie04.

Serre froide cylindrique - Basse technologie

Micro tunnels - Basse technologie

Modèle : « Couche Froide » (Serres Harnois)

Serre froide cylindrique (grand format) - Moyenne technologie
Modèle : OVALTECHMC IV 42+ (Serres Harnois)

Revêtement : 

Polyéthylène simple ou double

Polycarbonate simple ou double

����ě��� :

Gaz

Géothermie

Électrique

Eau chaude

Biomasse

Refroidissement :

Ventilation naturelle

Ventilateurs d’extraction

Systèmes de nébulisation

Écrans ombrageants

Puits canadiens

Brumisateurs

Éclairage :

���ȱǻ��ě·�����ȱ�¢���Ǽ

Éclairage naturel

Contrôle climatique :

Avec ou sans systèmes de contrôle

Avec ou sans systèmes de capteurs Ventilation : 

Panneau simple ou double au faîte
    

Panneau à mi-toit
    

Ventilation latérale par enroulement 
(manuelle ou automatisée)

    
Ventilation mécanique 

(ventilateur, extracteur et 
circulateur d’air)

Écrans : 

Écrans thermiques 
(réduit les pertes de chaleur la nuit)

Écrans ombrageants
(réduit l’intensité lumineuse et 

la température)

Écrans d’occultation
(contrôle la durée de la journée et 

��ȱ��ȱ����ȱ����ę�������Ǽ

Revêtement : 
Polyéthylène simple

Éclairage :

���ȱǻ��ě·�����ȱ�¢���Ǽ

Éclairage naturel

Fluorescents

HPS

MH

Contrôle climatique :

Habituellement sans systèmes de contrôle

Avec ou sans systèmes de capteurs

Refroidissement :

Ventilation naturelle

Écrans ombrageants

Ventilation : 
Ventilation latérale 

par enroulement

����ě��� :

Habituellement 
���ȱ����ě·ǰȱ

mais peut être équipé 
de systèmes de 
����ě���ȱ����·�ȱ

au besoin

Revêtement : 
Polyéthylène simple

Filet anti-insectes

Éclairage :

Éclairage naturel

Contrôle climatique :

Sans systèmes de contrôle

Avec ou sans systèmes de capteurs
Refroidissement :

Ventilation naturelle
Ventilation : 
Ventilation naturelle

����ě��� :

Aucun système

Écrans : 
Aucun système

Écrans : 

Écrans thermiques 
(réduit les pertes de chaleur la nuit)

Écrans ombrageants
(réduit l’intensité lumineuse et 

la température)

Écrans d’occultation
(contrôle la durée de la journée et 

��ȱ��ȱ����ȱ����ę�������Ǽ
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Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est une région où la végéta-

tion est abondante et où la biodiversité est riche. Cette 

dernière étant essentielle à la résilience face au change-

ment climatique, il est important de la conserver. L’arrivée 

de nombreuses espèces de plantes envahissantes menace 

cette conservation. Il s’agit de plantes introduites hors de 

leur aire de répartition naturelle qui se propagent de 

façon rapide et agressive dans les milieux terrestres et 

aquatiques. L’impact de ces envahisseurs se fait ressentir 

tant chez les humains que les non-humains, car ces végé-

taux transforment les habitats et peuvent être toxiques, 

mettant en danger certaines espèces. Pour contrer ce 

problème, nous devons intervenir tôt et ainsi réduire leur 

impact sur la biodiversité. Il faut être en mesure de les 

détecter sur le territoire pour pouvoir agir. Certaines tech-

nologies qui ont recours à des drones et à l’intelligence 

artificielle ont été développées afin d’accélérer et de 

faciliter la détection de plantes envahissantes. Une fois 

qu’elles sont identifiées, diverses méthodes de contrôle 

peuvent être utilisées. Toutefois, la lutte biologique est 

à éviter. Cette méthode est critiquée, car de nombreux 

exemples ont prouvé que l’élimination d’une espèce 

envahissante par l’introduction d’une nouvelle espèce ne 

fait que répéter le problème initial.

Indigène et invasive : 
Vers une économie 
circulaire 

1 0:23 La biodiversité du Saguenay
2 1:13 La question des plantes envahis-

santes
3 2:19 Savoir reconnaître les envahisseurs
4 2:31 Détection grâce à la technologie
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Plante indigène  : [Végétal] originaire du pays où il vit. 
Qui était implanté dans un pays avant la colonisation (par 
opposition aux populations d’origine européenne).
Dictionnaire Larousse

Plante envahissante, invasive  : Un végétal […] introduit 
hors de son aire de répartition naturelle, qui colonise 
de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme 
rapide et qui peut former des populations dominantes. 
Son établissement et sa propagation peuvent constituer 
une menace pour l’environnement, l’économie ou la so-
ciété.

Économie circulaire  : Organisation d’activités 
économiques et sociales recourant à des modes de pro-
duction, de consommation et d’échange fondés sur l’éco-
conception, la réparation, le réemploi et le recyclage, 
et visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les 
dommages causés à l’environnement.

Les populations dominantes de plantes envahissantes 

déséquilibrent la diversité des végétaux d’un écosystème 

et perturbent les relations symbiotiques entre les espèces 

végétales et animales. Si aucune action n’est entreprise, 

le problème peut facilement atteindre un point de non-re-

tour. Lorsque la plante est bien établie, son éradication est 

presque impossible, mais on peut encore limiter l’étendue 

de son impact. Il est important d’agir le plus tôt possible. 

La prévention et la gestion de ces plantes nuisibles sur le 

territoire sont essentielles pour protéger la biodiversité.

Les plantes envahissantes peuvent devenir une matière re-

nouvelable pour la production de matériaux biosourcés. 

La transformation de ces végétaux en biomatériaux of-

fre des solutions de rechange durables aux matières 

premières traditionnelles. Du même coup, elle assure un 

contrôle sur la croissance des colonies de plantes envahis-

santes pour permettre la survie des espèces indigènes. La 

valorisation des plantes envahissantes par la transforma-

tion de la matière demande le recours aux méthodes 4.0 

de détection et de récolte de ces ressources pour ensuite 

pouvoir tester les procédés. Une fois transformées, ces en-

vahisseuses peuvent devenir une variété de produits finis 

tels que du béton, de la biorésine ou même des teintures.

Afin d’assurer la conservation de la biodiversité dans 

cette démarche, des efforts supplémentaires sont néces-

saires, telle que la restauration des habitats une fois 

les récoltes effectuées pour favoriser la croissance des 

végétaux indigènes sur le territoire. La restauration de ces 

milieux se fait par la réintroduction d’espèces indigènes 

et par un suivi régulier de l’état des espaces restaurés. 

À l’aide de nouvelles biotechnologies d’écologie évolu-

tive, les gènes d’une plante peuvent être modifiés pour 

obtenir des caractéristiques désirées et ainsi améliorer sa 

résilience.

La proposition issue de cette recherche est un centre de 

transformation des plantes envahissantes en biomatériaux 

muni d’un laboratoire de recherche et de croissance pour 

la revégétalisation du territoire.
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Aujourd’hui, plusieurs branches du tourisme se déve-

loppent au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à travers le 

Canada. Une qui gagne en popularité est celle du 

tourisme autochtone. Les Premiers Peuples offrent aux 

visiteurs des expériences riches et uniques. C’est dans 

les années 1970 que les Autochtones ont commencé 

à exploiter le potentiel du tourisme comme moyen de 

renouer avec leur patrimoine tout en générant des 

revenus financiers. Ce type de tourisme est devenu un 

secteur important de l’industrie touristique canadienne. 

Des visiteurs du monde entier sont séduits par la possibi-

lité de découvrir les Premiers Peuples du Canada. Riches 

d’une histoire et d’une culture millénaires, les commu-

nautés autochtones sont fières de partager leur héritage 

culturel et de préserver leurs coutumes et leurs traditions 

pour les générations à venir. Le tourisme autochtone se 

caractérise par des expériences authentiques offertes par 

la communauté elle-même. Les visiteurs peuvent participer 

à des activités telles que la danse, la chasse, la pêche, 

la cuisine traditionnelle, les cérémonies et les rituels, 

les chants et les contes autochtones, ainsi que faire la 

découverte de sites historiques et artistiques ancestraux. 

Le tourisme autochtone offre également une occasion 

aux visiteurs de mieux comprendre la diversité culturelle 

présente au Canada. Cet échange permet de créer un 

dialogue culturel significatif qui laisse place à un respect 

mutuel. Ce secteur économique est devenu une source 

de revenus pour les communautés autochtones et permet 

de contribuer au développement économique local et 

régional.

Nouvelles technologies/ 
Savoirs Autochtones

1 1:12 Excursion en forêt avec un guide
2 2:39 Expérience culinaire autochtone
3 0:39 Participation aux activités culturelles
4 1:57 Échange culturel et démonstration 

du savoir-faire autochtone
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La transmission de techniques et de technologies autoch-

tones est un processus vital pour préserver et renouveler 

les traditions, la culture et l’identité des Premières Na-

tions et des Inuits. Ces savoirs ancestraux sont transmis 

de génération en génération depuis des siècles. Mais 

aujourd’hui, divers facteurs menacent ce processus  : la 

sédentarité des peuples autochtones, leur migration vers 

les zones urbaines, la perte de leurs langues et l’assimi-

lation culturelle.

Pour préserver ces savoirs, pour pérenniser la culture des 

Premiers Peuples, mais aussi pour assurer son renouvelle-

ment, il est important de rétablir le lien entre les généra-

tions, afin de leur permettre d’utiliser les technologies 

actuelles à leur manière. Avec ces objectifs, un premier 

atelier collaboratif, le FabLab Onaki, a ouvert à Gatin-

eau. Ce centre accueille des jeunes de 15 à 30 ans issus 

de toutes les communautés autochtones du Canada dans 

le but de leur offrir une formation de cinq mois, com-

prenant un mois de stage. La formation se compose de 

deux parties distinctes : la première est axée sur la culture 

autochtone, et vise à réhabiliter la fierté identitaire des 

participants en leur permettant de renouer avec les pra-

tiques culturelles grâce à des discussions, à des cercles 

de parole et à des rencontres avec des aînés. Des ateliers 

d’art traditionnel, destinés à transmettre des compétences 

pour la fabrication de tambours, de canoës et d’articles 

d’artisanat, sont également partie intégrante de cette 

première partie de la formation. La seconde partie est 

consacrée à la formation numérique. Les participants ont 

accès à des machines d’impression 3D, à des fraiseuses 

numériques, à des découpes laser, à des découpes-vinyle, 

à une brodeuse numérique et à un atelier de bois. En 

s’inspirant des méthodes d’apprentissage traditionnelles 

autochtones, les participants apprennent en observant et 

en prenant une part active aux divers projets. Cette méth-

ode consiste à observer, à appliquer les enseignements et 

à s’entraîner jusqu’à ce que la compétence soit maîtrisée.

Le FabLab Onaki a pour ambition de répandre son modèle 

en créant d’autres ateliers collaboratifs à travers le pays. 

Actuellement, le centre travaille à exporter son modèle au 

Nouveau-Brunswick et en Ontario. Dans l’intervalle, les 

Cercles Onaki, des ateliers nomades, ont été lancés pour 

atteindre un plus grand nombre de jeunes du secondaire 

dans les communautés les plus éloignées du Québec. Cette 

formation de huit semaines vise à stimuler la curiosité des 

jeunes et à leur présenter les possibilités que leur offre 

l’ère numérique, les encourageant ainsi à envisager une 

carrière dans ce domaine ou à poursuivre leurs appren-

tissages en s’inscrivant à la formation de cinq mois au 

FabLab Onaki à Gatineau. Parallèlement, un atelier col-

laboratif féminin a été mis en place pour offrir les mêmes 

possibilités aux femmes en renforçant leurs compétences 

techniques et en encourageant leur participation active 

à l’économie numérique. La formation vise à développer 

l’entrepreneuriat social des femmes autochtones tout en 

valorisant les savoirs traditionnels des Premières Nations 

et des Inuits.

C’est dans ce cadre que je propose, pour mon projet 

thèse, la mise en place d’un atelier collaboratif autoch-

tone fixe dans la région de Mashteuiatsh. En mettant en 

place un programme élaboré qui conciliera culture et 

technologie, nous pourrons participer à transmettre et à 

préserver les savoirs des Autochtones de la région.
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Nitassinan

Mashteuiash
Essipit

Pessamit

Uashat-Maliotenam
Mingan Natashquan

La Romaine

Pakuashipi

Sheshatshniu

Natuashish

Kawawachikamach

Matimekush

Chasseurs / Cueilleurs

notre terre(           )

11 communautes au
Quebec et au Labrador

Les  innus  du  Canada
Nouvelles technologies/savoirs autochtonesNouvelles technologies/savoirs autochtones
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Cannot -Ush-

Raquette
-Asham-

Habit des innus
Manteau en cuir 
- Pishakanakup-

Toboggan
- Shumin utapanashk-

Mitaines
- Ashtish-

Tambour
- Teueikan-

Mocassins
- Innussin-

Arc - Atshapi-

Harpon à machoir
 - Uashuakanashk-

Poupee - Innikueu-

L’artisanat   innu
Nouvelles technologies/savoirs autochtonesNouvelles technologies/savoirs autochtones
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y
Bets à

30ns

communauté

Jeunes Autochtones 
de 15 à 30 ans

Toutes les communautes
à travers le Canada

Generations
Futurs

Les savoirs

Transmission
Langues

Culture

Traditions

Artisanat

InnovationTechnologieAînes

Preservation

Fablab Autochtone
Nouvelles technologies/savoirs autochtonesNouvelles technologies/savoirs autochtones

La Tuque

Gatineau
Ontario

Nouveau-Brunswick
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Le FabLab
Nouvelles technologies/savoirs autochtonesNouvelles technologies/savoirs autochtones

Robotique

Decoupeuse numerique

Machine de moulage  par injection

Section electronique

Soudure

Decoupeuse à jet d’eau

Scanner 3D Bras robotise

Fraiseuse 
 numerique

Machine cnc

Imprimente 3D
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Nouvelles technologies/savoirs autochtonesNouvelles technologies/savoirs autochtones
Fablab Autochtone - Fixe

Volet Technologique

Accueil traditionel et cercle de parole

Apres _ midi

Atelier de couture

Sortie en Territoire Atelier de bois

Chant traditionnel

Volet Culturel 

Ateliers artisanaux avec les aînes

Ateleir d’impression 3D

Matinee
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Jeunes Autochtones 
de 15 à 30à ans

Artistes Autochtones 

Art Onaki

Nouvelles technologies/savoirs autochtones

Quebec

Uashat-Maliotenam
Mashteuiatsh

Kahnawake

FabLab Feminin

FabLab Mixte

Brodeuse numerique

Imprimente 3D

Odinateurs / logiciels

Formation de 
Huit semaines
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Comme dans la plupart des domaines professionnels 

actuels, les technologies numériques deviennent de plus 

en plus polyvalentes et intégrées à nos activités quoti-

diennes. À mesure que ces technologies se développent, 

de nouvelles possibilités émergent. Il est aujourd’hui 

possible de récolter de grandes quantités de données de 

toutes sortes provenant de l’environnement dans lequel 

nous évoluons. En architecture, les bâtiments et les objets 

courants de nos milieux de vie renferment des données 

qui peuvent être matérialisées par l’intermédiaire d’inter-

faces. Si les données ainsi générées sont immédiatement 

traitées et partagées ouvertement, il est possible d’éta-

blir une interaction numérique entre l’humain et son 

environnement matériel. De la même manière que les 

éléments naturels interagissent entre eux en s’influençant 

mutuellement, les données et les interfaces permettent à 

l’architecture de dialoguer avec ses occupants. La ville 

devient ainsi une entité intelligente sur laquelle on peut 

influer. Pour que soit possible cette interaction fluide et 

instantanée, les données doivent être traitées par de 

puissants ordinateurs regroupés dans des centres de 

données. Ces installations, très énergivores, dégagent 

aussi beaucoup de chaleur. La région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean, avec son climat continental froid et ses 

abondantes ressources énergétiques, est un endroit 

idéal pour implanter ces installations. L’intégration de 

la donnée en architecture offre la possibilité d’imaginer 

un milieu de vie alternatif où les bâtiments pourraient se 

métamorphoser facilement au fil des occupations et des 

besoins de la communauté.

Interfaces : 
Pour un environnement 
interactif  

1 0:27 Quartier intelligent Brainport Smart 
District, UNStudio

2 0:53 Schéma de données du bâtiment 
3 2:15 Futur centre de données de QScale 

à Lévis 
 4 2:50 Schéma de la donnée
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Imaginons un instant une ville où les bâtiments, les parcs, 

les trottoirs et les bus seraient en mesure de nous com-

prendre et de nous parler, littéralement. Nous évoluerions 

dans un milieu entièrement interactif, sensible à tous les 

stimuli sensoriels que nous produisons sur lui. Ces stimu-

li seraient d’abord récoltés sous forme de données, puis 

leur analyse produirait en retour une réponse. De cette 

manière, l’architecture même qui nous entoure pourrait 

interagir constamment avec nous, en s’adaptant ou en mu-

tant, selon nos actions et nos besoins.

Pour répondre aux changements continus des milieux ur-

bains, les espaces qui constituent la ville doivent pouvoir 

être le plus flexibles possible en favorisant des typolo-

gies d’habitats adaptatifs, susceptibles de changer rap-

idement de configuration (espaces modulaires, habitats 

sans murs). Des espaces mobiles génèrent ainsi un niveau 

d’interaction supplémentaire.

La ville interactive doit aussi être constituée d’interfaces, 

c’est-à-dire d’intermédiaires par lesquels l’interaction ha-

bitant-ville s’effectue. Pour y parvenir, des solutions tech-

nologiques existent, ou sont en voie d’aboutir : appareils 

connectés (Internet des objets), robots conversationnels 

avec reconnaissance vocale, appareils mobiles. Il ne 

reste qu’à les intégrer en un système global et cohérent 

facile d’utilisation. Cette interaction habitant-ville vise 

également à optimiser l’utilisation et la réutilisation des 

ressources consommées et rejetées.

La donnée est la clé de voûte de l’architecture interactive. 

Sans elle, aucune interaction n’est possible. La ville, pour 

être en mesure de bien s’adapter à sa population, doit 

récolter des quantités importantes de données de toutes 

sortes sur cette dernière. Afin d’éviter les dérives, une 

gestion responsable est primordiale. La gestion des don-

nées doit être placée entre les mains des citoyens, par 

l’intermédiaire d’institutions et d’organismes locaux. On 

permet, de cette manière, davantage de transparence et 

d’implication dans le processus et, surtout, on s’assure 

d’une plus grande confiance au sein de la population, en 

plus de donner davantage de pouvoir aux individus quant 

à leurs choix de vie.

Les grandes villes sont souvent les premières à bénéficier 

de discours sur les milieux urbains futurs, au détriment 

des villes de taille moyenne ou des petites villes situées en 

régions éloignées. Pourtant, l’implémentation d’une archi-

tecture interactive dans cette catégorie de villes pourrait 

être tout aussi bénéfique. En effet, cela leur permettrait de 

rester compétitives et de maintenir leur niveau de dével-

oppement face aux métropoles. Les villes de plus petite 

taille ont aussi l’avantage de pouvoir se spécialiser plus 

facilement et de pouvoir devenir des incubateurs de tech-

nologies adaptées aux conditions locales.
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interfaces : pour un environnement interactif

mode de vie mobilité communauté économie environnement grouvernance

1. Picon, A. (2015). Smart cities: A spatialised intelligence. Wiley.

2. Union des Municipalités du Québec. (sSeptembre 2020).Consulté le 23 mars 2023, https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/m-strategienumerique-sept2020.pdf

3. Macrovector. (10 février 2019). Isometric city block composition stock vector - illustration of balcony, center: 138956496. Dreamstime. Consulté le 23 mars 2023, https://www.dreamstime.com/isometric-city-block-composition-townhouse-buildings-urban-landscape-streets-blocks-

living-houses-cars-vector-image138956496
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production

1. Devenir une ville intelligente interpelle plusieurs acteurs du Monde municipal. Outil d’autodiagnostic de la ville intelligente. (s.d.). Consulté le 23 mars 2023, https://diagnostic.umq.qc.ca/ 

2. Mulholland, J. (10 février 2022). Waterfront toronto smart city plans raise privacy concerns. GovTech. consulté le 23 mars 2023, https://www.govtech.com/smart-cities/waterfront-toronto-smart-city-plans-raise-privacy-concerns.html

3. Niu, N., &amp; Niu, X. (31 octobre 2023). Integrating multi-source big data to infer building functions. International Journal of Geographical Information Science. consulté le 23 mars 2023, https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13658816.2017.1325489?needAccess=-

true&amp;role=button
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2030 - commerce

2045 - garderie

1. Raponi, A. (26 octobre 2021). $OWHUQDWLYH�ZRUNLQJ�HQYLURQPHQW��G\QDPLF�DQG�ÀH[LEOH�VSDFH�RSHQ�WR�PXOWLSOH�DFWLYLWLHV��$UNLWHFWXUH2Q:HE��&RQVXOWp�OH����DYULO�������KWWSV���ZZZ�DUNLWHFWXUHRQZHE�FRP�HQ�ZHE�UHQRYDWLRQRQZHE���DOWHUQDWLYH�ZRUNLQJ�HQYLURQPHQW�G\QDPLF�DQG�ÀH[LEOH

-space-open-to-multiple-activities

2. Sensvector. (11 février 2020). ,VRPHWULF�RFH�GHVLJQ��%XVLQHVV�&HQWHU�3ODQ�6WRFN�9HFWRU���LOOXVWUDWLRQ�RI�PHHWLQJ��GHVN�������������'UHDPVWLPH��&RQVXOWp�OH����DYULO�������KWWSV���ZZZ�GUHDPVWLPH�FRP�LVRPHWULF�RႈFH�GHVLJQ�EXVLQHVV�FHQWHU�SODQ�FHR�SUHVHQWDWLRQ�URRP�RSHQ�

space-rest-area-kitchen-lounge-conference-hall-image172204068

3. Macrovector. (s.d.). .LQGHUJDUWHQ�HOHPHQWV�LVRPHWULF�VHW���VWRFN�LOOXVWUDWLRQ�>��������@���3,;7$��3L[WD6WRFN��&RQVXOWp�OH����DYULO�������KWWSV���ZZZ�SL[WDVWRFN�FRP�LOOXVWUDWLRQ���������

2024 - salle d’exposition

2037 - bureaux
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Logement - plan libre et divisions mobiles

Logement - interfaces interactives

surfaces dépliables

mobilier séparateur
(mobile)

1. Shuangyu, H. (10 octobre 2022). *DOOHU\�RI�KRXVH�ZLWKRXW�ZDOOV���FKDRFH�������$UFK'DLO\��&RQVXOWp�OH���DYULO�������KWWSV���ZZZ�DUFKGDLO\�FRP��������KRXVH�ZLWKRXW�ZDOOV�FKDRႈFH����G��H�GG�E����G���HD�F�KRXVH�ZLWKRXW�ZDOOV�FKDRႈFH�SKRWR"QH[WBSURMHFW QR

��0DFURYHFWRU������MDQYLHU��������6PDUW�KRPH�LVRPHWULF�VHW�VWRFN�YHFWRU��LOOXVWUDWLRQ�RI�SDQHO������������. Dreamstime. consulté le 10 avril 2023, https://www.dreamstime.com/smart-home-isometric-set-building-owners-appliances-devices-heating-security-camera-garage-master-pa-

QHO�EDFNJURXQG�YHFWRU�LPDJH���������

3. (s.a.). (14 avril 2020). Flexible furniture makes room for one more in this London landmark: Flexible Furniture, space architecture, diagram architecture. 3LQWHUHVW��&RQVXOWp�OH����DYULO�������KWWSV���ZZZ�SLQWHUHVW�FRP�SLQ��������������������
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ressources

matérielles

personnelles

eau potable
(consommation)

électricité (production 
et consommation) déchets

qualité de l’air 
(taux de polluants)

santé générale

comptes bancaires

recyclage

éclairage (luminosité)

bonne
acceptabilité

moyenne
acceptabilité

faible
acceptabilité

gestion responsable

mouvements
(proximité)

suivis médicaux

CVAC

nourriture (gaspillage)

carburant et 
gaz naturel

Électroménagers

surveillance (caméras)

crédit social et
cote

internet des objets et 
reconnaissance vocale

citoyen donnée analyse et stockage action municipaleimplication citoyenne

matériaux

espaces verts

éducation

déplacements

fréquentation / utilisation  
des espaces construits WUDQVSRUWV��WUDF�

achats (transactions)

codes d’accès 
biophysiques

eaux grises et 
eaux noires

usage d’internet 
�SUR¿O�

bruit

services publics

main d’oeuvre

durée de vie
moyenne
(1 à 5 ans)

durée de vie
longue
(5 ans et  + )

accès ouvert accès restraint accès fermé

accès ouvert accès restraint accès fermé

accès ouvert accès restraint accès fermé

(anonymisé)

1. Datopian. (juin 2022). Une politique renouvelée pour multiplier notre impact sur la communauté. Ville de Montréal. Consulté le 23 mars 2023, https://donnees.montreal.ca/news/politique-renouvelee-2022

2. Icons and photos for everything. Noun Project: Free Icons &amp; Stock Photos for Everything. (s.d.). Consulté le 23 mars 2023, https://thenounproject.com/ 

3. Service canadien du renseignement de sécurité. (16 février 2022). Gouvernement du Canada. Canada.ca. Consulté le 23 mars 2023, https://www.canada.ca/fr/service-renseignement-securite/organisation/publications/villes-intelligentes-la-securite-nationale/villes-intelligentes-la-se-

curite-nationale.html

(anonymisé)

(anonymisé)
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interfaces :  pour un environnement interactif

Centres urbains vs régions

Chicoutimi et son centre-ville

1. Statistique Canada, S. C. (27 octobre 2021). &HQVXV�SUR¿OH��4XHEHF�DQG�4XHEHF�>SURYLQFH@��&HQVXV�3UR¿OH�������&HQVXV���&KLFRXWLPL���-RQTXLqUH�>3RSXODWLRQ�FHQWUH@. Consulté le 17 avril 2023, https://census-new-prod.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/

page.cfm?Lang=e&amp;SearchText=Chicoutimi+-+Jonquiere&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;TABID=1&amp;G=1&amp;Geo1=POPC&amp;Code1=0176&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;type=0&amp;B1=Population&amp;wbdisable=true

�� Ville de Sherbrooke. (Janvier 2023). 6WDWLVWLTXHV. Ville de SherbrookeConsulté le 17 avril 2023, https://www.sherbrooke.ca/fr/vie-municipale/portrait/statistiques

���$FFXHLO�_�VLWH�RႈFLHO�GH�OD�YLOOH�GH�WURLV�ULYLqUHV������GpFHPEUH��������3RUWUDLW�GX�WHUULWRLUH. Consulté le 17 avril 2023, https://www.v3r.net/wp-content/uploads/2021/04/portrait-du-territoire_v2.pdf

4. STS Horaires réguliers. Base transit App. (2023). Consulté le 17 avril 2023, https://horaires.stsaguenay.com/

expertise locale solutions adaptées
grand potentiel de 
développementpôle spécialisé

approvisionnement
GLFLOH

attraction de la main 
d’oeuvre éloignement

implantation plus 
limitée

Avantages

Désavantages

Densité : 1 153 hab./km2 Centre-ville de Sherbrooke : 1 100 hab./km2 Centre-ville de Trois-Rivière : 1 106 hab./km2

École secondaire de L’Odyssée / Lafontaine
CÉGEP de Chicoutimi

Parc Jean-Béliveau

Parc du Vieux-Port

Commerces de la rue Racine

Terminus Chicoutimi

Pôle culturel de Chicoutimi

20 - Chicoutimi-Nord

65 - Terminus Chicoutimi via Boul. Ste-Geneviève 14 - boul Barrette via UQAC / 
Coopérative

12 - Terminus Chicoutimi via boul. Sague-
nay / Champs-Élysées

11 - Quartier St-Paul

1S - Hôpital de Chicoutimi via boul. 

Hôpital de Chicoutimi
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L’une des découvertes scientifiques les plus excitantes 

du dernier demi-siècle est la découverte de cascades 

trophiques étendues (cascade trophique  : phénomène 

écologique déclenché par l’ajout ou le retrait de 

prédateurs en bout de chaîne, entraînant des change-

ments dramatiques dans la structure des écosystèmes 

concernés). Le prédateur dont il est question, homo 

sapiens, ainsi que la mégafaune technologique qu’il a 

créée, modifient le biotope à l’échelle planétaire. Les 

carrières et les sablières sont un exemple parmi tant 

d’autres d’environnements radicalement transformés 

par l’humain et ses machines. À première vue destruc-

trices, leurs actions engendrent l’apparition de milieux 

rares, les habitats pionniers, desquels émergent mille et 

une espèces vivantes (habitat pionnier  : résultante d’un 

ensemble de composantes, vivantes et non vivantes, dans 

un lieu ayant été au préalable dépouillé, désorganisé ou 

dont la vie a été presque anéantie) Oiseaux, amphibiens, 

mammifères et insectes prolifèrent entre les végétaux 

tapissant ces lieux aux topographies hors du commun. 

Ces écosystèmes «  nouveau-nés  », mêlés à l’activité 

d’extraction de la pierre, génèrent des micromondes 

aux paysages lunaires renaturant ces environnements 

démantelés et cassés. Développées sur le territoire du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean dès le début du xxe siècle, plus 

de 750 carrières et sablières marquent le paysage. En ces 

lieux, humains et machines génèrent des environnements 

hostiles et nus, principalement constitués de roches et de 

cailloux. Toutefois, ces conditions extrêmes permettent le 

développement d’écosystèmes pionniers.

Émergence des 
biotechnosystèmes

1 0:27 Paysages
2 0:53 Ingénieurs des écosystèmes
3 2:15 Cascades trophiques
4 2:50 Habitats pionniers
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À l’ère de l’Anthropocène, l’humain est perçu comme le 

prédateur par excellence. Omniprésent, il exerce une 

pression à chaque niveau du biote mondial. Les change-

ments anthropiques, par leur caractère, l’échelle à 

laquelle ils agissent ainsi que l’ampleur de leur impact, af-

fectent chaque type d’environnement et chaque organisme 

vivant en modifiant les comportements permettant à ces 

derniers de s’adapter aux environnements transformés. 

La perte écologique issue de l’activité anthropique at-

teint aujourd’hui une vitesse sans précédent, et il n’existe 

plus d’écosystèmes indépendants de l’influence humaine. 

L’humain peut désormais être considéré comme une force 

évolutive, au même titre que la dérive génétique et que la 

sélection naturelle.

Une étude parue dans le Proceedings of the National 

Academy of Sciences a, pour la première fois, tenté de 

calculer le niveau trophique humain. Cette échelle va de 1 

à 5, 1 correspondant aux producteurs primaires et 5 aux 

prédateurs au bout de la chaîne alimentaire. L’humain se 

situe à 2,21, quelque part entre l’anchois et le cochon. 

Cet indicateur place l’humain comme une composante 

écosystémique, ce qui permet une meilleure compréhen-

sion de la structure des écosystèmes anthropiques.

L’humain et sa faune technomécanique, quelque part au 

centre de la chaîne alimentaire, sont des ecosystem engi-

neers. Ils altèrent significativement leur environnement de 

manière à ajouter ou à modifier des composantes de ce 

dernier. Par leur présence et leur activité, ils provoquent 

des effets pour les autres espèces environnantes en créant 

et en maintenant des microhabitats qui n’existeraient pas 

sans l’altération environnementale initiale. L’exploitation 

de gisements au moyen de carrières et de sablières est 

un exemple par excellence de ce phénomène. Cette situ-

ation de coexistence entre humains, machines et non-hu-

mains biotiques et abiotiques génère des écosystèmes 

particuliers et écologiquement précieux. À l’ère de l’An-

thropocène, les carrières et les sablières, tout comme les 

autres environnements radicalement modifiés par l’activité 

humaine, sont des lieux de renouveau écosystémique per-

mettant l’apparition d’habitats pionniers.

Une renaissance écosystémique à l’ère des urgences 

écologiques.
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Les plus belles collections d’objets issues de cultures bien 

vivantes reposent dans les réserves de musées ethno-

graphiques occidentaux. La plupart n’ont jamais été 

exposées au public. Le climat de réconciliation avec les 

peuples autochtones qui s’installe peu à peu encourage 

des communautés à réclamer ces objets expatriés qui 

laissent des trous béants dans leur histoire, leur culture et 

leur identité. Ces démarches rencontrent plusieurs écueils, 

notamment en raison de la propension des musées à faire 

respecter les normes muséales – les conservateurs de 

musée s’autoproclament souvent les « gardiens » de ces 

biens. Certaines pratiques culturelles liées à ces objets 

arrachés au fil normal de leur existence vont en effet à 

l’encontre des principes de conservation rigoureux dictés 

par la muséologie. Or, les cultures autochtones sont 

souvent basées sur des interactions dynamiques entre 

le mode de vie humain, les savoir-faire ancestraux et la 

nature. La notion de respect est, pour les Premiers Peuples, 

plus importante que celle de conservation – les cycles 

de vie de l’objet sont normaux et parfois même cruciaux 

pour la spiritualité. Face à une telle dichotomie entre la 

culture occidentale et celles qui ont donné naissance 

aux objets, comment déterminer le sort des collections 

ethnographiques tout en suivant l’essor des démarches de 

réconciliation et de réparation avec les peuples autoch-

tones? Pouvons-nous nous-même apprendre de ces enjeux 

et défaire les paradigmes coloniaux qui influencent notre 

vision quant à la mise en valeur d’objets significatifs et 

précieux?

1 1:44 Le traitement des objets culturels 
par les conservateurs occidentaux

2 2:17 Des objets culturels détenus dans 
les réserves des musées

3 2:20 Le totem G’psgolox
4 2:46 Le totem G’psgolox de retour en 

terre natale
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À ce rythme, il faudra attendre 2065 pour réaliser l’en-

semble des 94 appels à l’action de la Commission de 

vérité et réconciliation du Canada. La plupart des ini-

tiatives proviennent des communautés autochtones elles-

mêmes. Les allochtones ont le devoir de s’impliquer dans 

ces démarches de réparation par une prise de conscience 

proactive des torts causés par des institutions impérial-

istes qui régissent encore aujourd’hui les espaces collec-

tifs. L’appel 67, qui demande le démantèlement du colo-

nialisme dans les musées, a permis en 2019 l’adoption 

du projet de loi C-391. Il y est question d’accompagner 

le processus de rapatriement des objets culturels détenus 

par les musées et de financer des infrastructures permet-

tant leur réinsertion sur la terre natale. Ceci en respectant 

le principe d’autodétermination, c’est-à-dire en observant, 

en apprenant et en agissant toujours en aval d’une initia-

tive autochtone.

Un immense volume d’objets inhérents à des commu-

nautés bien vivantes repose toujours dans les collections 

des musées ethnographiques. Plusieurs n’ont jamais été 

exposés ou même catalogués. Conservés dans des caiss-

es entre curiosités empaillées et reliques archéologiques 

témoignant de civilisations éteintes, ils ont le pouvoir de 

raconter mille histoires ancestrales et même de réactiver 

des savoirs oubliés – à condition qu’ils reviennent entre 

les mains de ceux qui les ont créés.

On parle beaucoup des démarches de rapatriement à 

l’étape de la négociation avec les musées. Au moment du 

rapatriement, l’image frappante de boîtes empilées dans 

un stationnement porte à la réflexion : est-ce vraiment tout 

ce qui sera fait pour réparer les bavures de la colonisa-

tion? Il est essentiel d’aménager des espaces permettant 

aux communautés de reprendre contact avec les souvenirs 

et de décider à leur rythme du sort de chaque objet.

Dans le cadre de ce projet de recherche, je m’interroge 

sur les gestes de réparation allochtones qui peuvent être 

posés pour faciliter la réanimation des objets rapatriés et 

assurer la transmission des savoirs. Grâce aux démarches 

actuelles de réconciliation, une quantité significative d’ob-

jets reviendront sous peu chez eux. À ce moment précis, 

l’architecture doit s’allier à la muséologie afin de remettre 

en question le paradigme de l’institution muséale. C’est 

l’occasion idéale de déconstruire la conception occiden-

tale selon laquelle la meilleure façon de valoriser ce qui 

est précieux est de le sceller dans un entrepôt, sur un 

piédestal ou sur les murs blancs de salles sans fenêtres.
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Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la cueillette de bleuets 

sauvages en forêt est ancrée dans les traditions. Faisant 

partie du patrimoine culturel, cette récolte annuelle 

a eu lieu pendant des générations. Beaucoup moins 

fréquente aujourd’hui, elle s’est tranquillement dissipée, 

laissant place à une production plus rentable. La récolte 

s’est industrialisée, et les producteurs sont toujours à la 

recherche de techniques augmentant leur efficacité. Le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean est la région la plus importante 

pour la production de bleuets sauvages au Québec. L’in-

dustrialisation de la récolte a amené son lot d’avantages, 

mais aussi de défis. Le développement d’une production 

mécanique, avec ses vastes champs de monoculture, 

affecte inévitablement les écosystèmes de la région. Une 

des étapes cruciales de la production, la pollinisation, 

dépend désormais de pollinisateurs domestiques. Les 

changements climatiques, en amenant des variations de 

température et des périodes de gel, affectent la croissance 

des plants et des espèces envahissantes. L’utilisation 

d’engrais et de taille par brûlage diminue la santé des 

sols, qui est d’une grande importance dans l’industrie du 

bleuet. La transition de la cueillette à la main en forêt vers 

la production industrielle sur les bleuetières amène des 

conséquences avec lesquelles il faut travailler aujourd’hui 

afin de poursuivre le développement de cette production. 

Malgré ces changements marquants dans l’industrie, le 

fort sentiment d’appartenance des résidents de la région 

envers leurs précieux fruits bleus persiste.

1 0:30 Bleuetière aménagée
2 1:29 Bleuets sauvages
3 2:05 Récolte des fruits
4 2:44 Transformation et distribution
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« Les bleuets étaient bien mûrs. Dans les brûlés, le violet de 
leurs grappes et le vert de leurs feuilles noyaient mainte-
nant le rose éteint des dernières fleurs de bois de charme. 
[…] Côte à côte ils ramassèrent des bleuets quelque temps 
avec diligence, puis s’enfoncèrent ensemble dans le bois, 
enjambant les arbres tombés, cherchant du regard autour 
d’eux les taches violettes des baies mûres. »
Louis Hémon, Maria Chapdelaine, 1913

 

La cueillette de bleuets sauvages occupe une place im-

portante dans le patrimoine culturel de la région du Sa-

guenay–Lac-Saint-Jean. Pendant plusieurs générations, la 

fin de l’été annonçait un séjour en forêt pour effectuer 

la récolte de petits fruits bleus. Ce sont des centaines de 

familles qui pratiquaient cette tradition qui leur apportait 

un revenu permettant de payer l’école aux enfants. Des 

villages informels de cueilleurs s’établissaient alors dans 

les forêts nordiques du Québec, un phénomène unique à 

la région qui a tranquillement diminué avec les années.

À l’ère de l’Anthropocène, les humains ont développé 

un contrôle sur la production du bleuet sauvage pour le 

domestiquer. On est alors passé d’une récolte en forêt 

à une culture dans des champs à perte de vue. Les tech-

niques d’exploitation ont évolué avec les technologies et 

se sont industrialisées, faisant fi des conséquences sur 

l’environnement. On peut penser ici à l’appauvrissement 

des sols et des plants causé par la monoculture, au dé-

gagement de gaz à effet de serre causé par la taille par 

brûlage, ou encore à la destruction des écosystèmes en 

raison de la vaste superficie des champs.

Il est nécessaire de penser à une exploitation du bleuet 

sauvage qui soit plus responsable et durable. Tout en 

poursuivant la production à grande échelle, nous pouvons 

apprendre de la récolte traditionnelle et de son respect 

pour la forêt boréale. À la veille de l’agriculture 4.0, nous 

devons intégrer de nouvelles technologies qui permettent 

une meilleure gestion des ressources naturelles. Des in-

terventions autant à l’échelle du paysage que de l’archi-

tecture visant la conservation d’écosystèmes sains et une 

production éthique ne peuvent qu’amener de meilleures 

conditions pour la croissance de fruits de qualité dans les 

bleuetières du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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La vidéo brosse un portrait du développement hydroélec-

trique par un survol de la réalisation de deux barrages  : 

La Grande-2 et Isle-Maligne. À l’avant-plan figurent les 

effets positifs des réalisations; à l’arrière-plan figurent les 

conséquences négatives des réalisations. La vidéo est donc 

une analogie  : l’arrière-plan est caché derrière l’avant-

plan, comme le gouvernement cache les conséquences 

négatives derrière les répercussions positives de ces ou-

vrages. Des statistiques sont exposées. La Grande-2 : an-

née : 1979; rivière : Grande Rivière; coût : 1 065 millions 

de dollars; emplois  : 6  000  travailleurs; puissance  : 5 

616 mégawatts; équipement  : 16 turbines Francis; rés-

ervoir  : 2 835 km2; élévation des eaux  : 175,3 mètres. 

Isle-Maligne  : année  : 1926; rivière  : Grande Décharge; 

coût : 12 millions de dollars; emplois : 2 000 travailleurs; 

puissance  : 446 mégawatts; équipement  : 12 turbines 

Francis; réservoir  : 1 053 km2; élévation des eaux  : 5,3 

mètres. Au Lac-Saint-Jean, l’industrie profite des retom-

bées positives alors que les gens, toi et moi, Autochtones 

et allochtones souffrent des retombées négatives. Quand 

le barrage s’élève, les eaux montent : il n’est plus possible 

de canoter les rivières obstruées, il n’est plus possible 

de cultiver les terres  inondées. «  Quand l’eau monte, tu 
fréquentes plus la rivière. Tu perds toute une culture qui 
est associée à utiliser un canot. […] Les canots, c’est fait 
pour l’époque où la rivière était normale, l’époque où les 
chemins de canot étaient encore en place. » Pekuakami-

ulnu, 2012 « Ce que nous voulons, c’est garder les terres 
que nous avons payées au gouvernement, que nous avons 
défrichées de nos mains et qui sont l’héritage que nous 
réservons à nos fils. Nous sommes attachés à ces terres-là 
par des liens sacrés. » Onésime Tremblay, 1926

Les gens font preuve de résilience  : de nouvelles rivières 

sont canotées, de nouvelles terres sont cultivées. Or, les 

berges continuent de s’éroder, rappelant le passé.

1 1:44 La communauté lésée (autoch-
tone) contre Hydro-Québec

2 2:17 Grande Rivière
3 2:20 La communauté lésée (alloch-

tone) contre Rio Tinto Alcan
4 2:46 Grande Décharge
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«  Je, vous et nous avons besoin d’apprendre à voir d’un 
œil, avec ce qu’il y a de meilleur dans les savoirs et les 
modes de connaissance autochtones… et d’apprendre à 
voir de l’autre œil, avec ce qu’il y a de meilleur dans les 
savoirs et les modes de connaissance occidentaux… mais 
surtout, je, vous et nous devons apprendre à voir avec ces 
deux yeux ensemble, pour le bien commun. »
Albert Marshall, aîné mi’gma, 2018

La «  région ressource  » du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où 

les effets des activités anthropiques liées aux industries 

agricole, forestière, minière, métallurgique et hydroélec-

trique ont provoqué des perturbations non négligeables 

sur le territoire, appauvrissant la biodiversité et polluant 

des écosystèmes entiers, pourrait offrir la possibilité d’ex-

périmenter un échange fructueux entre Autochtones et 

Occidentaux, entre techniques «  low-tech » et techniques 

« hi-tech », dans le but de préserver et de restaurer des 

milieux dégradés. Cette proposition se concentrera sur 

les conséquences de l’industrie hydroélectrique, soit la 

construction d’une centrale hydroélectrique et de huit bar-

rages à la sortie du lac Saint-Jean, suivie de la formation 

d’un réservoir dans le lac Saint-Jean se soldant par l’inon-

dation du territoire ancestral et des propriétés privées et 

par l’érosion des berges, mais aussi par la détérioration 

des écosystèmes des îles, des berges, des marais et des 

tourbières.

Les technologies de surveillance des écosystèmes et 

d’analyse des comportements des espèces de la faune 

et de la flore ayant recours à l’enregistrement auditif et 

visuel deviennent nos yeux et nos oreilles. Les espèces 

faunistiques sont écoutées; les espèces floristiques sont 

regardées. Il y a choc des cultures : les notions d’espace 

auditif et de paysage visuel sont réinvesties. Ces dif-

férentes façons de percevoir l’environnement, selon l’ouïe 

et la vue, appartenant respectivement aux cultures autoch-

tones et occidentales. Le Programme de surveillance du 

climat du Canada exige d’« […] appliquer conjointement 
les systèmes de connaissances autochtones et de données 
scientifiques […]  ». Les systèmes de connaissances au-

tochtones se basent sur le suivi d’écosystèmes de subsis-

tance au moyen de techniques de chasse, de pêche et de 

cueillette  : les impacts des changements climatiques sont 

perçus par la sensation de la faune et de la flore. Les 

systèmes de données scientifiques se basent sur le suivi 

d’écosystèmes de valeurs grâce à des techniques de col-

lecte, de traitement et d’analyse : les impacts des change-

ments climatiques sont perçus par la compréhension de la 

faune et la flore.

Ensemble, les techniques ancestrales autochtones, «  voir 
d’un œil », et les techniques actuelles occidentales, « voir 
de l’autre œil », œuvreront à la surveillance des écosys-

tèmes et à l’analyse des espèces de la faune et de la flore 

pour la programmation d’une conservation optimale du 

biome du lac Saint-Jean, « vision à deux yeux », traduite 

dans la conception d’un espace de réconciliation visant à 

servir l’aménagement du territoire.
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50 nuances de rouge

La vidéo présente les difficultés d’entreposage des résidus 

de bauxite, aussi appelés boues rouges, de l’usine Rio Tin-

to (autrefois Alcan) de la ville de Saguenay. La probléma-

tique est abordée sous quatre aspects  : naturel, humain, 

industriel et territorial. Les premières images brossent un 

portrait de l’agrandissement du site d’entreposage des 

boues rouges de 1985 à 2020. Ces images montrent le 

lac qui s’agrandit sans cesse et empiète de plus en plus 

sur les ressources naturelles. La production de l’usine et 

les rejets qu’elle génère ont un impact considérable sur 

les résidents d’Arvida, quartier maintenant incorporé à la 

ville de Saguenay, qui vivent à proximité. La poussière, 

la pollution atmosphérique, les odeurs et le bruit sont tous 

des enjeux considérables qui ont été répertoriés dans la 

ville par le réseau d’information TVA. Des bruits industri-

els sont assourdissants, ils couvrent les paroles des rési-

dents d’Arvida, les rendant presque imperceptibles. On 

présente ainsi la réalité des voix des résidents qui essay-

ent de se faire entendre auprès des géants industriels com-

me Rio Tinto. Le procédé de fabrication de l’aluminium est 

expliqué par des séquences de machinerie lourde. Durant 

ces séquences, un porte-parole de Rio Tinto précise le 

plan d’action de la compagnie pour les années à venir. 

Enfin, des images spectaculaires du site d’entreposage 

montrent un individu qui se promène sur un territoire rav-

agé par les déchets industriels. Superposées à des images 

de nature, d’un vert vif, ces images d’un rouge orangé 

profond contrastent. Suit un survol panoramique de la 

forêt montrant un site magnifique et naturel où l’usine en-

tend déverser ses résidus dans les prochaines années, par 

manque d’espace. Ce terrain appartient déjà à Rio Tinto.

1 1:44 L'usine Rio Tinto Alcan
2 2:17 Le lac de bauxite
3 2:20 Zone de déversement des résidus 
4 2:46 Le boisé panormaique en danger
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2,2 km2. C’est la taille du site actuel d’entreposage de 

résidus de bauxite au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a at-

teint sa capacité maximale. En 2022, l’industrie de l’al-

uminium Rio Tinto a envisagé d’étendre son réseau et de 

construire un deuxième lac de déversement à proximité 

du site actuel, sur un terrain zoné « parc et espace vert ». 

D’ici 2047 vont s’ajouter 30 millions de tonnes de résidus 

de bauxite sur les terrains du boisé panoramique qui of-

fre actuellement des sentiers exceptionnels en forêt pour 

les résidents du quartier Arvida. Il faut passer aux actes 

pour freiner l’expansion des polluants de l’industrie de 

l’aluminium.

 

L’aluminerie est au centre de l’activité industrielle d’Arvi-

da. Cette industrie génère des impacts non négligeables 

sur le paysage, l’eau et l’environnement en général. La 

production de l’alumine par le procédé Bayer passe par 

l’extraction de la bauxite, ce qui crée des résidus de pro-

duction. Ces composés sont hautement toxiques lorsque 

volatiles, car ils contiennent des concentrations élevées 

en métaux lourds, un taux de radioactivité supérieur à 

la norme et un pH très basique. Les résidus sont donc 

mélangés avec de l’eau et entreposés dans des lacs de 

bauxite. On surnomme ces déchets de production les 

«  boues rouges  ». En saison sèche, la propagation de 

poussière dans l’air peut être problématique pour les rés-

idents à proximité. L’exposition prolongée à la poussière 

rouge peut amener certains problèmes de santé comme 

des difficultés respiratoires et des irritations de la peau. 

En saison humide, l’érosion hydrique pollue les sols et 

affecte les écosystèmes et la biodiversité. Pour chaque 

tonne d’aluminium, l’équivalent, soit une tonne de déchets 

sous forme de résidus de bauxite, sont produits. Les rebuts 

que l’industrie déverse dans le paysage lacèrent le terri-

toire et laissent une plaie au Saguenay.

Il existe au Québec un grand potentiel de revalorisation 

de ces déchets de production. Le gouvernement du Qué-

bec cherche à investir 2 millions de dollars pour la revalo-

risation des résidus de bauxite au Saguenay. La première 

étape serait de neutraliser les résidus de bauxite grâce 

à des cendres et à du charbon. À partir de là, les possi-

bilités d’utilisation sont presque infinies. La couleur des 

résidus est caractéristique : rouge brique, à cause de leur 

teneur élevée en fer. On peut tirer profit de leur couleur et 

utiliser ces rejets comme matériaux de construction afin de 

produire des briques rouges, du pavé, des géopolymères 

ou du ciment. L’oxyde de fer qui donne cette couleur à la 

boue peut être utilisé pour fabriquer des pigments et des 

peintures, voire de la céramique.

Un nouveau type d’industrie 4.0 devra accueillir ces ac-

tivités de revalorisation de déchets, une industrie qui en-

courage la participation active de la communauté. Enfin, 

le site résiduel peut être réhabilité grâce à une piste cycla-

ble reliant les citoyens d’Arvida au boisé panoramique. 

Le site sera revégétalisé pour soigner les blessures du ter-

ritoire et passer du rouge au vert.
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La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été développée 

grâce à ses nombreuses rivières et à ses forêts abondantes. 

Au total, entre 1901 et 1956, 11  villes mono-indus-

trielles, soit des villes dont l’économie reposait sur une 

seule industrie, ont été implantées sur le territoire. Cette 

vidéo présente chacune des villes en indiquant leur année 

d’incorporation et les compagnies fondatrices. À l’heure 

actuelle, six de ces villes ont été fusionnées à d’autres 

villes, quatre ont été abandonnées et démolies et une est 

devenue un village historique touristique. Plus aucune 

n’appartient à une compagnie. Val-Jalbert a été la seule 

ville à reprendre une fonction touristique, devenant ainsi 

un musée à ciel ouvert. Le musée en plein air est défini, 

selon Wikipédia, comme un musée dont les collections 

ne se trouvent pas à l’intérieur d’un bâtiment, mais à ciel 

ouvert. Au Québec, il existe plusieurs exemples de musées 

à ciel ouvert, dont la plupart se trouvent sous la gouverne 

de Parcs Canada. Les autres sont des villages touristiques 

animés qui exposent la vie traditionnelle québécoise, 

faisant revivre les traditions et les coutumes d’antan pour 

les visiteurs. La vidéo se termine sur une présentation du 

village de Val-Jalbert. Abandonné en 1927, ce village 

fantôme a été repris par l’Office du tourisme qui, dans 

les années 1960, a décidé de restaurer la plupart de ses 

bâtiments. Actuellement, une grande partie des maisons 

et tous les bâtiments publics du village ont été restaurés à 

leur état d’origine, et l’organisation accueille des milliers 

de touristes chaque année.

Cartographie d'un 
patrimoine oublié

1 0:30 Barrage hydroélectrique 
2 1:05 Ville mono-industrielle de l’Isle-Ma-

ligneondée par Alcan
3 1:40 Musée à ciel ouvert, à Saint-An-

toine-de-l’Isle-aux-Grues 
4 2:43 État actuel du village Val-Jalbert
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Région irriguée de cours d’eau au fort potentiel hydroélec-

trique et pourvue de forêts denses, le Saguenay–Lac-Saint-

Jean a toujours été propice à l’exploitation de ces res-

sources naturelles. Entre 1901 et 1956, six compagnies 

ont décidé d’y établir leurs installations, aménageant 11 

villes mono-industrielles réparties autour des grandes riv-

ières. Le gouvernement canadien définit la ville mono-in-

dustrielle comme une «  ville dont l’économie repose sur 

une seule industrie  ». Ces six compagnies, dont Alcan 

et Price Brothers, concentraient leurs activités sur la pro-

duction de pulpe, de papier, d’électricité et d’aluminium.

Sur ces 11 villes mono-industrielles, 8 étaient des villes 

de compagnies, à savoir que la compagnie mère assurait 

la gestion de la ville. Dans quelques cas, des services 

tels que magasins, hôpitaux, écoles, hôtel et hébergement 

étaient offerts par la compagnie. La majorité des plans 

d’aménagement proposés représentaient le rang social 

de la population; les cadres vivaient dans des maisons 

plus grandes que celles des ouvriers. L’architecture et 

l’aménagement de la ville étaient conçus dans l’unique 

perspective d’attirer la plus grande clientèle possible. 

Ainsi, les cadres demeuraient à proximité de l’usine, et un 

hôtel luxueux était souvent mis à la disposition des clients. 

Aujourd’hui, plus aucune de ces villes n’est mono-industri-

elle ni n’appartient à une compagnie.

En effet, six d’entre elles ont été fusionnées à d’autres 

villes, devenant ainsi des quartiers. Cinq ont été aban-

données : une a été transformée en village historique tour-

istique dans les années 1960 et les quatre autres ont été 

démolies. L’automatisation des opérations, la désuétude 

des équipements industriels et l’écart économique entre 

les villes de compagnie et les villes ouvrières situées à 

proximité ont engendré le déclin ou la fermeture de ces 

villes. À l’exception d’Arvida et de Val-Jalbert, l’histoire 

de la création de ces villes a été oubliée. Cette recher-

che vise à développer la connaissance de cette période 

économique de la région pour la mettre en lumière.

À l’heure actuelle, plusieurs vestiges de ces villes mono-in-

dustrielles sont toujours visibles, que ce soit par l’architec-

ture ou les tracés des voies carrossables encore présents 

aujourd’hui. Un recensement des installations d’origine et 

actuelles permet de repérer ces lieux et de créer un réseau 

touristique à l’échelle territoriale.
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