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LA CHAUMIERE QUEBECOISE 
* 

par P i e r r e Rastoul 

Jusqu'à présent, l e s spécialistes q u i ont étudié l ' a r c h i t e c t u r e 
t r a d i t i o n n e l l e du Québec ont pour l a pl u p a r t considéré l ' u t i l i s a t i o n du 
chaume comme un phénomène marginal: s ' i l s acceptaient que ce matériau de 
couverture a i t pu connaître une c e r t a i n e popularité pour l e recouvrement 
des dépendances a g r i c o l e s , i l s n'admettaient guère, par contre, que l e 
chaume a i t été autre chose qu'un accident de parcours dans l e cas des 
maisons. Les recherches que nous poursuivons depuis près de t r o i s ans^ 
sur ce s u j e t nous ont cependant révélé une toute autre image du phénomène. 
En e f f e t , d'une p a r t , i l semble que l e chaume, c'est-à-dire tout assemblage 
de t i g e s végétales utilisé pour l e recouvrement d'une t o i t u r e , a connu une 
préférence marquée sur tous l e s autres matériaux de couverture pour ce q u i 
est des dépandances a g r i c o l e s , et ce, jusque vers l e m i l i e u ou l a f i n du 
XXX e siècle au Québec; d'autre p a r t , et ce sera là l'un des p r i n c i p a u x 
propos de c e t t e communication, i l nous apparaît désormais presque c e r t a i n 
que ce type de t o i t u r e s a coiffé l e comble de maisons r u r a l e s dans une 
pro p o r t i o n j u s q u ' i c i insoupçonnée, puisque selon toute apparence, sa 
popularité dépassa même largement c e l l e du bardeau pour l e s maisons de 
b o i s , au moins jusqu'aux premières décennies du XIX siècle. 

! . P p r S p e c t i v e e t b n o - h i s t o r i q u e : nrlpliu» et u t i l i s a t i o n s 

L ' o r i g i n e de c e t t e u t i l i s a t i o n du chaume, qui a l l a i t s'avérer s i 
fréquente dans l e s h a b i t a t i o n s québécoises des X V I I e et XVIII siècles, ne 
semble r i e n devoir à l'Amérindien, bien que son emploi dans l e s h a b i t a t i o n s 
des autochtones a i t été signalé au moment de l'arrivée des Européens en 
Amérique. En e f f e t , dès 1558, l e f r a n c i s c a i n André Thevet consigne dans 
ses écrits l a d e s c r i p t i o n de " c e r t a i n e s maisons, f a i t e s à l a façon d un 
demy c e r c l e , en grandeur de v i n g t à t r e n t e pas, et d i x de l a r g e u r , couvertes 
d'écorces d'arbres, l e s autres de i o ^ m a r i n s " . S i ce témoignage est 
véridique, i l p o u r r a i t s ' a g i r d'une h a b i t a t i o n du type "longue maison 

* Chercheur à l a pige actuellement à l'emploi du Musée d'Archéologie 
de l ' E s t du Québec, Rivière-du-Loup, P-Q-
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c o u r t e de grandes herbes indigènes qui s e retrouvent en abondance l e 
ong es principaux cours d'eau de nos regions; mais nous croyons que 

1 influence indigène à cet Igard se s o i t limitée, tout au plus, au C h o i x 

de certains matériau, Iocau x, t e l l e l'herbe-a-lien, u t i l i s e s plus tard 
dans l e s habitations des colons. 

Le colon oui débarque en Nouvelle-France apporte avec l u i un riche 
eritage de t r a d i t i o n s techniques séculaires, dont c e l l e s concernant 

on „ T b " Γ d " C h a U " e P ° U r U S t 0 l t U r e S » 1 - « * - » . . 
n nombre des provinces d'origine des colons français, notamment l a Bretagne 

l a Normandie et l e Poitou, f a i s a i e n t un usage abondant au temps de l a 
C O l o n l t l f d e s t l g e s v S g é t a i e s i e ^ 

rurales U est par conséquent probable que ces t r a d i t i o n s techniques 
aient ete transplantées t e l l e s quelles en terre d'Amérique, π „ e semble 

clima u abondance des ressources ligneuses en Nouvelle-France aient 

Γ"" P r é C ° " " e " t y P e α ' " " ™ " ' » » ™ «- - p 
d nombre de témoignages de contemporains ,„i semblent indiquer tout-a-

r a i t l e contraire. 

f o i ' ' T 8 ' d " C h a U m e ' â n 0 " e C 0 , m a l S — · « " « · » " pour l a premiere 

ο s T " ' d d a n = " r e l a t l ° n " 1 6 3 5 " - ^ u n e 

T o r d i s 1 TTZIT;5""18^ --• - - — -

Î T T a b î T P ° r t e S C r ° i r e 1 3 m a l S O n ~™"" « « — correspondait 
â u n e ab issement temporaire, ce qui n'est sans doute pas très éloigné de 

'epTriuTn o u s u v e r r o n s p i u s a v a - M a i s -
.sqiT i T T ; ™ T;: r : s e r s p ë t e n t 

temporaires, d'une part T a " ' ' " ^ « " 
précoce du I h a ^ " U l * " a l t â l'abandon précoce du chaume pour l e s maisons. I l est vrai „s 

i l est v r a i , néanmoins, que des colons 
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ont continu! de s'établir en de nouveaux endroits Jusqu'i une époque f o r t 

tardive de notre h i s t o i r e , ce qui n'exclut pas, par !e f a i t mime, que l e s 

habitations couvertes en chaume aient de tous temps abrité des logements 

temporaires. 
Quoi q u ' i l en s o i t , p l u s i e u r s f a c t e u r s m i l i t a i e n t en faveur de l'emploi 

du chaume par l e s colons, autant pour l e s maisons temporaires que permanentes. 
En e f f e t , l ' h a b i t a n t q u i c h o i s i s s a i t ce type de t o i t u r e s réalisait a coup 
sûr une économie considérable de temps et d'argent, car l a c o n f e c t i o n d une 
t o i t u r e de chaume ne requérait pas nécessairement l'engagement d ' a r t i s a n s 
spécialisés, et de p l u s , l e s matériaux nécessaires à cet e f f e t ne coûtaient 
strictement r i e n , étant d i s p o n i b l e s en abondance dans l'environnement 
immédiat. Par a i l l e u r s , et c e l a peut a v o i r été déterminant dans l e cas 
des établissements temporaires, l e recouvrement pouvait s ' e f f e c t u e r beaucoup 
plus rapidement qu'avec d'autres matériaux, surtout s i l'on t i e n t compte 
que l e s t i g e s végétales n'exigeaient aucun traitement préalable au recouvre
ment (exemple: sciage de l a planche, f a b r i c a t i o n du bardeau, e t c . ) . Ce^ 
genre de t o i t u r e s comportait également d'autres avantages q u i ne sont guère 
négligeables, s i l'on veut apprécier justement l e s motivations q u i 
enjoignaient l ' h a b i t a n t à u t i l i s e r l e chaume. A i n s i , entre a u t r e s , l e 
chaume c o n s t i t u e l'un des matériaux de recouvrement l e s plus isothermes q u i 
s o i e n t , qualité f o r t appréciable dans un climat comme l e nôtre, et q u i , en 
f a i t , l u i a v a l u une popularité notable pour l e recouvrement de bâtiments 
qui exigeaient une i s o l a t i o n maximale, t e l s l e s logements d'animaux, l e s 
l a i t e r i e s et l e s glacières, pour ne r i e n d i r e des maisons. 

On a souvent reproché à l a t o i t u r e de chaume sa f a i b l e résistance aux 
intempéries de nos h i v e r s pour j u s t i f i e r l'hypothèse de l a d i s p a r i t i o n 
précoce de ce matériau dans l e recouvrement des maisons québécoises; l e 
géographe P i e r r e Deffontaines, pour l'un, e x p l i q u a i t ce q u ' i l présumait 
être un emploi des plus r e s t r e i n t s du chaume au Québec par l e f a i t que l e s 
longs enneigements p o u r i s s a i e n t rapidement l a p a i l l e et l e s gels et dégels 
s u c c e s s i f s a r r a c h a i e n t l e s b r i n d i l l e s " . 3 Qr i l ne semble pas que ce presume 
problème a i t beaucoup préoccupé l e s u t i l i s a t e u r s de ces t o i t u r e s , car n i 
l e s témoignages de contemporains, n i même l e s informations que nous avons 
r e c u e i l l i e s par voi e o r a l e auprès des propriétaires a c t u e l s de bâtiments 
couverts en chaume, ne font état de c e t t e détérioration h i v e r n a l e des 
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8 d U r e c o n s i ^ r a b l e m e n t plus longtemps moyennant un e n t r e t i e n ΓΡΡ,,Ι-ΪΡ*· ^ngcemps, 
«!les de tôle I κ " * ™ ^ d « ' " ^ ' » 

t e l e . I l semblerait qu'une t e l l e t o i t u r e , confectionnée par un 

I l e T ^ ^ ' P 6 U t d U r " P r t S " ~ - ~ i 
Zq •I a P P O r t M " C é P a r a t l M S ^ ~ » « . « P l » * cinquante avant qu on ressente l e besoin de l a r e c o u v r i r â neuf 4 

•···••'""•·: 1 1 " - - , - ™ : ™ r ; - - -
ï ï ï r u r r — : - ~ - ='~ι™·. 

r t e S l l m i t e s o n extension sur notre 
t e r r i t o i r e , tout au moins dans une c e r t a i n e mesure. D e tous l e s f a c t e 
qux ont pu i n h i b e r l ' u t i l i s a t i o n du chaume pour l e s t o i t u r e d 
tout au moins en Nouvelle-France IP T 1 „, ^ 1 * ° ™ ' 
l a ^ France, l e r i s q u e d'incendie occupe sans doute 
l a première place: en p f f P r τ ui-, . aoute 
Η ν · · o b l i g a t i o n constante de chauffer l e s 
h a b i t a t i o n s durant une bonne p a r t i e de 1 W . 
* da„ger d,nce„die dans J m a J V " l ~ 
des nombreux c o n f l i t s auxquels l a c o l o n i e se trouva me e t t Γ*. 
ebaume s'avérant une c i b i e de choix pour un ennemi incend a i e L - · 
Charlevoix r e l a t e ,m j ^ u t e n a i a i r e . Le jésuite d» mn« s : enWet ordre ™ *• ,»« 
n'étoient " ' " ^ 1 « " - « · » . Oui 
n e t o i e n t couvertes que de n a i l l p A ·.· τ t ι -, 4 

- « - t ^ o l ^ i f ^ f ' o . u t : p o u r Μ ρ " η β Ι q u e 1 , l n c e n d i e 

C h e v r e u i l , . f a i r e de 8 r a n d 3 " Γ " '"™ 5 * 

r r i a — » d e 

l e u r t o i t u r e s'enflammer par l a f u i t e d'étincelles 
Le danger était t e l , et n u l doute que l'expérience s'en répéta , 

Plu s r e u r s r e p r i s e s , que l e s autorités n'hésitèrent n», - · 
™ j u r i d i q u e s pour i o t e r d i r e l e s toiJlITch'III ::;rr dVueiqu'1-—• <* - — - ^ u t l m . 
oL8:::L f e \ 1 1 e s t ~ e - - ~ — 
X V I I e „ ä , Proclamées durant l a seconde moitié du 

s l e c l e , mars malheureusement, nous n'avons pu l e s r e t r a c e r m 

™ e - ces textes a i e n t été détruits dans ^ Γ 
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!•intendant a Québec en 17X3), l e seul « t . Juridique que nous possédions 
portant spéciflouant sur l'usage du chaume est l'ordonnance du 22 Janvier 

1722 de l'intendant Bégon, 
nui f a i t défenses a toutes personnes qui ont 

d i s p l a c e m e n t s sur lesquels i l s feront bâtir ou 
qui rétabliront l e s couvertures des maisons qui 
Lnt· H f l n s l e f o r t de l a Pointe-aux-Trembles de 
M 0ontr dé arde eco°uvrir l e s di t e s maisons de chaume et 
d'y élever des cheminées de terre a penne contre 
l e s contrevenants de l a démolition des d i t e s 
cheminées et couvertures. 

De semblables mesures avaient f a i t l ' o b j e t , depuis déjà longtemps, 
d'interventions royales en Europe, et i l n'est pas i n t e r d i t de penser due 
ces règlements aient été étendus aux t e r r i t o i r e s coloniaux: des 1 an 1212, 
l e r o i d'Angleterre dean sans Terre i n t e r d i s a i t formellement 1 usage du 
chaume dans l a v i l l e de londres, a l l a n t Jusqu'à p r e s c r i r e des 
pour les toi t u r e s déjà e x i s t a n t e s , 7 alors qu'en France, une i n t e r d i c t i o n 
royale du XVI e siècle prohibait de t e l l e s t o i t u r e s dans toutes l e s 
agllomérations du royaume. 8 Par a i l l e u r s , i l semble ,ue toutes l e s 
ordonnances i n s t i t u a n t des mesures contre l'incendie en ^ . l l . - * . » » . 
dont c e l l e de l'intendant Dupuy sur l a construction des maisons en matériaux 
incombustibles, 9 v i s a i e n t implicitement l ' u t i l i s a t i o n d'un matériau comme l e 
chaume; sans doute que l e s mesures antérieures avaient été respectées par 
l a population, puisqu'on ne Juge pas nécessaire de réitérer une defense 
formelle à l'égard du chaume. 

U conséquence l a plus évidente de ces mesures contre l'incendie f u t 
de confiner l e chaume, de même que l e s autres matériaux Jugés plus ^ 
combustibles t e l s l e bardeau ou l'écorce, aux seules régions r u r a l e s ou 
!'éloignement des habitations et l a paix indienne semblent avoir amoindr, 
à tout l e moins dans l ' e s p r i t des habitants, les risques d'incendie, 
a i n s i que, motivée par les avantages économiques, l a confection f a c i l e et 
rapide a i n s i que par l e s autres a t t r a i t s de l a t o i t u r e de chaume, une bonne 
pa r t i e des habitants ont quand même opté pour ce type de couverture pour 
leurs maisons. S i l'on en c r o i t l e voyageur Peter Kalm, qui parcourt l a 
région montréalaise en 1750, nombre de maisons conservent encore i cette 
époque leur t o i t u r e de chaume, 'Most of the farmhouses i n t h i s neighborhood 
are of stone, p a r t l y of the blacK limestone, and p a r t l y of other stones i n 
the neighborhood. The roof i s made of shingles or O f J t r a 2 . ' ' Environ dix 
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ans plus t a r d , M. de La Pause, nans un texte q u l p a r a î t s , a p p l l q u e r p l u s 

largement a toute l a c o l o n i e française, décrit a i n s i l e s établissements 
ruraux des habitants du Canada: 

Les bâtiments sont en b o i s et couverts avec du 
ΐ " . 1 " ! " — *™ l a P l - grande" nart--,Q ö„ u · F -*-"1 P j· 1 1 3 grande 

p a r t i e en b o l s aussy et couvertes de chaume ou 
de planches et l e s cheminées de t e r r e ou de p i e r r e s . 11 

Plan . C 0 U V r l r ™U°"S r U r a U S " ° t S t » Chaume, tantôt en 
Planches, p a r a i t a v o i r persisté jusqu'aux premières décennies du X I X e 

siècle puisque l e voyageur a n g l a i s Joseph Sansom, remontant l e fl e u v e de 
Quebec a Montréal vers 1820, remarque c e t t e particularité au passage du 
Lac Saint P i e r r e : 

Passing through the Lake, and among the woody 
Islands of St. P i e r r e , the weather being hazy 
we almost l o s t s i g h t of the main land; Ld when 
wîth g ah. n C a m e ± n Τ' 6"' W e W e r e S t i 1 1 t a n t a l i z e d w i t h the perpetual r e p e t i t i o n of house a f t e r house 
Zh* a f t G r h U t ( f o r t h e l o S hovels oTihe 
h a b i t a n t s , square hewn and n e a t l y white-washed as 
they are even to the r o o f s , which are clapboarded 
and sometimes thatched w i t h a species of l o n g grass 
whxch grows on s o m e of these i s l a n d s , c a l l e d 1'£erbe-
hucs Γ:.?2 W i l d g r a S S ' a r e l l t t l e b i g g e r tin **** 

I l semble t o u t e f o i s que l ' u t i l i s a t i o n du chaume pour l e recouvrement des 
- x . c n . a déjà commencé a régresser depuis l'époque de l a conquête, puisque 
S a _ p r e c . s e que I O c c u r e n c e de c e s maisons est oooasionnelle ( ' W t i m e s 

Cette régression du chaume p o u r r a i t ê t r e d u e à d e f & 

maxe noue sommes encore trop mal documentés sur c e t t e période du X I X e ' 
sxec l e pour nous r i s q u e r i c i à l a évaluer. I l se peut, en e f f e t , que l e s 
me sures ,u r i d i q u e s de p r o t e c t i o n contre ! ' M e n d i e a i e n t été étendues 
les - niques aux régions r u r a l e s , ou encore, q u e des changements dans 
l e s c o n d i t i o n s techno-économiques de l'habitan.- <=0 , 
f i n du XVITT e

 β - , habitant se soi e n t implantés vers l a 
ce r t a η Γ ' ^ ^ ^ <*>~ semble c e r t a i n e a p a r t x r du troisième quart du X I X e

 s i e c l e , u p l u g 

— n e n u l l e part que l e s maisons de oette époque étaient J e r t e s en 
haume, b l e n q u e c e l a s e p r o d u i s e ^ ^ 

dépendances a g r i c o l e s . 

http://-x.cn
http://Sa_prec.se




Po
rc

he
ri

e 
co

uv
er

te
 e

n 
he

rb
e-

à-
iι
 

Gr
an

ge
 
e
t 
re

mi
se

 c
on

ne
ct

ée
s,
 
Fe

rm
e 

H
P 
M 

M 

=
 

«
S

1
-

- 
™

 
- 

=
 
"

^
"

^
^

r
^

^
j

x
^

 
1

9
7

5
. 



27 

Quoi q u ' i l en s o i t , s i l'on en c r o i t nos informations o r a l e s , de t e l l e s 
d i s o n s auraient survécu exceptionnellement a quelques e n d r o i t s : 1 une 
d ' e l l e s a u r a i t été aperçue, par l'un des chaumiers que nous avons rencontres, 
dans l a région de B e r t h i e r vers 1925, tandis qu'une autre a u r a i t ete 
démolie vers 1945 a Yamachiche. I l est cependant d i f f i c i l e d'ajouter f o i 
à ces témoignages, surtout compte tenu q u ' i l nous a été impossible de 
r e t r a c e r l a moindre photographies d'une maison couverte en chaume, maigre 
q u e l e s photographie de dépendances a i n s i couvertes ne soi e n t pas très ra r e s . 

J'en a i déjà vu des maisons c o ^ e r t ^ s
Α ^ Δ ν ' a n 

A l a c6te B a l c e r , dans l e détour avant d a r r i v e r au 
p e t i t restaurant "La Rose" (Yamachiche): d r e t t e en 
face I I y a v a i t un phare là, d r e t t e en fa c e , avant 
aê descendre l a p e t i t e côte. La maison de ce c o t e - l a 
é t a i t couverte en herbe. Ca f a i t pas encore b i e n b i e n 
des années que ça a été défait: 25, 30 ans que u _ 
chose de même. E l l e était couverte en he -a l i e n s , 
e l l e dépassait p a r e i l , p i s bien couvert, t o u t . . . . 

j'en a i vue une autre dans B e r t h i e r , j e s a i s pas 
à'quelle place. J'étais jeune dans ce temps-la, et 
K v a i s été par là. La maison était f a i t e : des 
chas s i s dans l e pignon, des lucarnes. E l l e était bien 
f a i t e couverte en herbe. E l l e était f a i t e quasiment 
comme'une maison; au l i e u d'être «touree en pepxer-
b r i c u e c'était en clap-board blanc, en déclin. I l s 
avaïen; b l a n c h i ça, eux a u t r e s , p i s l a couverture en 
herbe. Cétait beau!... l i 

Tous « s témoignages et ces hypothèses ne nous en apprennent pas hien 
iong sur l a configuration des maisons couvertes en chaume, et moins encore 
sur l a condition des gens qui habitaient ces maisons. Et qui p i s est 
cette information n'offre aucun in d i c e quant à l'importance r e l a t i v e du 
chaume par rapport au, autres matériaux de couverture. Pour p a l l i e r 
partiellement â ces lacunes, nous nous sommes livrés S un examen aussi 
minutieux que possible des données que pouvaient révéler l e s archives 
n o t a r i a l e s au sujet de l a maison de chaume. Evidemment, ce t r a v a i l ne 
pouvait guère apporter d'éléments très concluants aux questions que nous 
nous posions, compte tenu de l a nature même des actes notariés et des 
lacunes inhérentes a notre échantillonnage. I l reste, t o u t e f o i s , que l e s 
indications assez précises que nous ont révélé ces documents à certains 
points de vue, n'ont pas manqué de nous étonner. 
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2 · L e S caractéristiques de I a maison d e ^ h a n n l c 

Par l e s d e t a i l s qu'elles contiennent quant aux matériaux, aux 
dimensions et aux modes de construction, l e s descriptions de maisons 
consignées dans l e s actes notariés peuvent s'avérer d'un grand intérêt 
lorsqu'on cherche à définir l e s caractéristiques de t e l ou t e l type 
d habitations, en p a r t i c u l i e r c e l l e s couvertes en chaume. Ce genre de 
document présente également l'avantage de se répéter pour un nombre 
important de maisons, f i x a n t par écrit dans un langage relativement 
uniforme les p r i n c i p a l e s variantes de chacune. I l est dès l o r s possible 
moyennant certaines réserves, de dégager d'un échantillonnage s u f f i s a n t ' 
de t e l l e s descriptions quelques données s t a t i s t i q u e s , plus ou moins 
pertinentes sur l e plan s c i e n t i f i q u e selon l a représentativité de 
l'échantillonnage, sur un type d'habitation p a r t i c u l i e r . 

Dans un domaine comme c e l u i dont nous discutons i c i , ou l a documentation 
disponible s'avère d'une pauvreté pour l e moins décevante, cette approche 
des actes notariés peut suggérer nombre de f a i t s qui demeureraient autrement 
ignores; en ce sens, i l nous est apparu J u s t i f i a b l e dans l e cas présent de 
tenter une expérience de cet ordre. On trouvera en annexe 1 cet a r t i c l e 
différents tableaux qui reproduisent numériquement l e s données que nous 
avons extraites d'un échantillonnage important d'actes notariés, regroupant 
l e s principaux aspects de l a maison qu'on trouve consignés dans de t e l s 
documents. Evidemment, l'interprétation de cet t e information d o i t ae f a i r e 
avec beaucoup de discernement, car l a véracité des conclusions q u ' e l l e 
suggère dépend largement d'une estimation juste et objective des lacunes et 
es l i m i t e s inhérentes à l'échantillonnage sur lequel se fondent nos données 

s t a t i s t i q u e s . A f i n de nuancer adéquatement l a représentativité de nos 
échantillonnages, i l sera donc préférable de prendre connaissance des 
remarques qui accompagnent nos tableaux; c'est toujours avec ces réserves 
en tete que nous procéderons dans ce qui s u i t , 1 l'interprétation de nos 
données. I l va sans d i r e que nous ne considérons pas l e s échantillonnages 

p a r t i r desquels nous avons travaillé comme étant suffisamment 
représentatifs de l'ensemble du phénomène, particulièrement a i on l'aborde 
a 1 échelle du t e r r i t o i r e québécois en son en t i e r . I l reste t o u t e f o i s que 
1 écart important qui apparaît dans l e s c h i f f r e s entre l e s diverses 
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catégories, sans donner pour autant une image exacte de l a réalite, 
reflètent ä tout l e moins c e r t a i n e s tendances q u i p o u r r a i e n t , ä n o t r e 
a v i s , S t r e tout a f a i t réelles. On observera, du r e s t e , que ces tendances 
q u i se dégagent de l'examen de nos données concordent singulièrement, pour 
l ' e s s e n t i e l , avec l a p l u p a r t des témoignages dont nous avons f a i t e t a t p l u s 

haut. 
Notre premier tableau tente d'évaluer l'importance du chaume par 

rapport aux autres matériaux de couverture. P r i s e dans son ensemble, U 
période de l a Nouvelle-France semble a v o i r connu une préférence marquee a 
l ' e n d r o i t de l a planche pour l e recouvrement des t o i t u r e s : en e f f e t , plus 
des deux t i e r s des bâtiments de notre échantillonnage étaient couverts de 
planches "chevauchées" à déclin, "embouvetées", à " c o u v r e - j o i n t " ou 
assemblées d'autres manières. I l est p o s s i b l e que cet état de choses s o i t 
dû en grande p a r t i e aux avantages q u i caractérisent ce matériau, et pour 
l e s q u e l s l ' i n t e n d a n t Dupuy ne t a r i t pas d'éloges dans son ordonnance du 
7 j u i n 1727: 

...ces sortes de couvertures coûtent beaucoup moins 
que l e bardeau, et durent b i e n davantage, e l l e s sont 
d'un boi s q u i résiste aux étincelles qui so r t e n t des 
cheminées, ce que ne f a i t pas l e bardeau, q u i se réduit 
en mousse, et j o i n t à ce, ces planches ^ r e n t 
exactement l e s maisons, et l e s défendent de l a p l u i e , et 
de i H o u a r e r i e pendant l e s neiges, e l l e s ont encore ces 
feux avantages, que dans l e s ^ c e n d i e s p a r t i c u i e r s ou 
généraux, on l e s peut f a i r e sauter aisément a 1 aide de 
l a hache, et que quand on aura un j o u r 1 usage de 
l ' a r d o i s e ou de l a t u i l e , on pourra facilement sans 
r e f a i r e l e s combles des maisons, clouer l ' a r d o i s e ou l a 
t u i l e sur l a première couche de planches embouvetées q u i 
sont l e s premières mises, en supprimant seulement c e l l e s 
de dessus! auxquelles on s u b s t i t u e r a l ' a r d o i s e et l a 
t u i l e . 1 4 

On s'étonne ensuite de constater que l e chaume occupe l e second rang 
avec plus du quart des t o i t u r e s de maisons de b o i s : sans doute que l e s 
f a c t e u r s dont nous avons parlé plu s haut ont beaucoup contribué a c e t t e 
popularité, et en p a r t i c u l i e r son f a i b l e coût. I l est d ' a i l l e u r s remarquable 
que l a p r o p o r t i o n des d i v e r s matériaux v a r i e assez peu durant toute l a 
période 1640-1760: à notre a v i s , l a planche et l e chaume caractérisaient 
peut-être deux niveaux d i s t i n c t s de l'échelle socio-économique q u i prévalait 
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i::"Lii;re daria coionie- nous ~ ^ - — s des a r a c t e r i s t i q u e s l e s plus marquées de l a maison de chaume n'infirment 
guère c e t t e hypothèse. m n r m e n t 

La p r o p o r t i o n des t o i t u r e s d'écorces S ^ 
même s i l'on considère 1 . ' 8 e X p l i « u e d ' ^ l e -

consxdere I e caractère éphémère d'une t e l l e t o i t u r e · 
vraisemblablement réqe™So s A Λ C U R E » 

ment réservée a des logements temporaires; cependant n n¬
va pas de même, de toute évident cependant, il. n'en 
se peut f o r t h ^ ™ ^ l e b a r d e ^ Π 
l a a i 1 n ' n 0 U S n ' e n t — - ^'autres possibilités, que 

l e occurence du bardeau dans notre échantillonnage s o i t 
au f a x t que nous n'y abordons que l e s maisons de bois- i l est 7 , 
probable que l e bardea,, H 0 - . t O U t 3 f a i t 

q l e bardeau, de même que d'autres matériaux de coût et de 
co n f e c t i o n plus élaborés t e l l e s l ' a r d o i s e et l a tôle · 
l e s combles de maisons de p i e r r e étant do ^V"" eurtout 

En e f f e t l e - · ΐ 6 ϋ Γ C ° G t p l u s c o n s i d e r a b l e , e f f e t , l e propriétaire d'une maison de p i e r r e lorscm ' n n 
point l e s ouvrages de maçonnerie pouvaient s'avé ^ 3 ^ 
France, d i s p o s a i t sans doute des 17221 " ^ 1 " " 

- — « un matériau ZZZ^Z^ Γ " 
4 " c , ec c e r t e s , plus p r e s t i g i e u x . 

avec c Q e T e V d
U l d l m e n S l 0 n S " " " " · " " » ~ · * « « 

<e l'un e t r a u e 1Γ α 3 η 3 " 0 t r e d 8 U X l ê m e t a b l M " ^ 
- S r a n d e u , p r i a 0 u ~ — 

- - - a J t i J Z i s ^ I ^ ^ " ^ dont l a plus grande Ain · " g o n e s , l a premiere pour l e s maisons 
Pius grande dimension est inférieure 3 ?n „,· A 

c e l l e s de moins de 30 pieds et . f· , ' Ρ ° " Γ 

aéraient supérieures a l e d Z ^ ^ 

P r o p o r t i o n de très p e t i t e s ' . s ^ ^ « » " 
termes dans l e s actes „„ f - ^ " " ^ e n = e s 

d i s o n s de ̂ JxrzzJTt r ~dans ie "s -
" - i e que c e t t e ,JZlJl^ZZ ^ ^ * 

au long du régime relativement s t a b l e tout 
l'ensemble ten 1 t " T " " " " ' " - " » " d ' - * · »«1. dans 
l a conquête. * — » « « a'approche 

Le même phénomène s'observe à A a i „ m r > a i a lumière de nos n o n a n n n -pour ce qui est H P C m a«.- · échantillonnages, 
des mater.au, q u i composent l e s cheminées de ces maisons. 

http://mater.au
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En e f f e t , dans l e cas des cheminées, l a disproportion est encore plus 
fiagrante one pour l e s dimensions des maisons. Alors que pour 1 ensemble 
de l a période, l a maison de bois en general tend à préférer l a 
de p i e r r e , i l semble eue l a maison couverte en chaume f a i t bon menage avec 
!.. cheminées de terre ou de bousillage; ce oui explique peut-être que 
!•ordonnance de l'Intendant Bégon, citée plus haut, a v a i t l ' a i r de suggérer 
une t e l l e possibilité de façon peu équivoque. 11 est par a i l l e u r s asse* 
notable, lorsqu'on compare les deux vo l e t s de notre troisième ta Ieau «ue 
l a maison de bois tend 1 éliminer progressivement les cheminées e te 
au p r o f i t de c e l l e s de maçonnerie, tandis que pour sa part l a maison de 
chaume conserve sensiblement l a même proportion de l'un et l'autre 
matériaux. 

Enf i n , notre quatrième tableau aborde l a question des modes de 
construction de l a maison couverte en chaume, sans toutefois l a comparer 
» l a maison de bois; i l nous est apparu qu'une t e l l e comparaison n aurai 
guère apporté d'éléments très intéressants, puisque chacun de ces types de 
L s o n s u t i l i s e l e s mêmes „odes.de construction a quelques différences pres. 
La seule variante digne de mention réside dans l e f a i t que l e nombre de 
U s o n s de chaume construites de pieux ("pieux debout", "en t e r r e " ou "pieux 
de travers") semble sensiblement plus important que dans l e s maisons de 
bois en général. Mais l e p r i n c i p a l intérêt de ce dernier tableau es 
souligne l a rareté des constructions de p i e r r e couvertes en chaume (1 sur 
140); pour vérifier l a justesse d'une t e l l e disproportion, nous avons 
également consulté l'échantillonnage de maisons de p i e r r e assemble au 
Centre Documentaire en C i v i l i s a t i o n T r a d i t i o n n e l l e de l'Université de Q e 
à Trois-Rivières, pour finalement constater qu'aucune de ces maisons n 
couverte en chaume. 

N„us aurions pu élaborer notre analyse des caractéristiques de l a 
maison de chaume de façon plus détaillée, tant en i l l u s t r a n t chacun des 
aspects que nous avons abordés » l'aide de mentions plus spécifiques, 
qu'en examinant d'autres particularités de ces maisons, par exemple en 
qui a t r a i t 1 leurs planchers, 1 l'aménagement de leur espace intérieur 
( c l o i s o n s ) , ou 1 d'autres égards. I l est f o r t possible que 1 examen de 
ces autres caractères aur a i t confirmé plus encore l e s tendances que nous 

a V o n s observées j u s q u ' i c i . Mais, compte tenu des lacunes bien evidentes 

http://%e2%80%9eodes.de
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de nos échantillonnages, et dans une c e r t a i n e mesure d. , -
nous avons jugé préférable d. * m e t h o d o l ° g i e , 

J ge p r e f e r a b l e de soumettre l e s hypothèses que suggèrent nos 
informations a l a c r i t i a u e H*«= - "ëgerent nos 

cette demarche. * »""=·4« ^ 
3* Conclusions p r o v i s o i r e 

te„ter°eU
s
rtr!eSrr;.1,iM8e ̂  " * '''"̂" *" — -™ '· P Τ ο m a l S ° n ^ C h a U m e " d l m e n S l < , n S Ŝralement assez - ^ r r i T ^ r r r d e bois et—-°ia - -

- t™ de l a » m l l , F I ; ; : X l p Z i T r t a n t e d u, p a y s a g e 

~ a t», u .,s , ê PoTTTTco~ e T T T t e 

i i semblerait que l e s t r a ^ c „ -; ι P - L U S , - a- --=T^rrrl-Jn: :ιτττâ 

après plus d'un siècle d'implantation en Nouvelle-France. ' 
SPPareTTTnt * " """" " " «< adoucissement apparent de leur condition socio-économique ,ue semblent connaître progressivement les propriétaire . nnaitre ,„„„ . , Propriétaires de maisons de bois durant le réeime français, n'aurait pas tout bonnement négUgé les habit , / couvertes en chaume. Ia maison de chaum en L".t 

•Wnaçant r i Τ Τ Τ Τ Γ * "°P ~ 
^ — ^ - ^ T ^ r TserTT 

-ne forme de stratification socio-éconTT TITTTI^"" 
= T T p T T e T h e l l e ™ ? — - - h I T l 
-mparaTaTT uTI I T T T " ^ « ^ 

exerce de nos j o u r s en terme de p r e s t i g e s o c i a l ? 
I l y a u r a i t tout l i e u de l e c ro i™ Bretons, Normands ou Auvergnats ρ eTT T T """" 

e x e m P l e · l a maison couverte en chaume 



C η T
f 

» rr
 

H·
 

O 



C B O
 

3 

Re
mi

se
 c

ou
ve

rt
e 

en
 h

er
be

 
à 

ι 
ι 

£
£

Γ
,

Γ
Ζ

£
3 

—
 

^
¾

¾
*

«
-

. 
—

. 
co

. 
S

a
l

n
t
-

M
a

u
r

l
c

e
j 

p
r

o
c

ë
d

é 

Gr
an

ge
 
ou

 R
em

is
e 

co
uv

er
te
 
de

 
na

in
 «

 A
 

co
nt

ra
ir

em
en

t 
au

x 
to

it
ur

es
 H

1
L

J 
» 

f
.

8
e

i
g

l
e
' 

F
e

r
m

e 
d

e 
Er

ne
st

 
La

io
ie

 
Sa

in
f 

Ti
rK

,·
 

es
t 

ma
in

te
nu

 
en

 p
la

ce
 
pa

r 
un

 
''

3
' 

l
e

n
S 

d
e 

l
a 

r
e
^ 

du
 L

ac
 S

ai
nS

if
rr

e 
£ 

?'
 

C
°
' 

c
h

a
r

l
e

v
o

i
^ 



35 

parle l e langage des «,al nantis, au point que les maisons autrement 
couvertes sont p a r f o i s désignées sous l e nom de "château". Nous avons 
,,.ailleurs rencontré plusieurs propriétaires, l o r s de nos enquêtes^orales, 
qui étaient d'avis qu'une t o i t u r e de chaume, "ça a l ' a i r pauvre... , même 
sur l e comhle d'une dépendance a g r i c o l e . Tout compte f a i t , i l se peut hien 
que l'une des causes majeures de l a d i s p a r i t i o n des maisons de chaume 
réside dans l e caractère dégradant qu'ont affixé l e s mentalités québécoises 
è l a to i t u r e de chaume. Comme l'écrivait l e géographe Marc-Aimé Guerin: 
••Avec l'enrichissement des colons est apparue l a mode des matériaux 
dispendieux, mais élégants, orgueilleux: on v o i t de dix m i l l e s » l a ronde 
un t o i t de tSle ou d'aluminium qui b r i l l e au s o l e i l comme un diamant dans 
un e c r i n . 

Quoi q u ' i l en s o i t , i l se peut également que l a maison couverte en 
chaume a i t été une so l u t i o n privilégiée pour l e s premiers établissements 
oes colons, une réponse temporaire au besoin de se loger en attendant que 
les journées bien remplies du défrichement et des autres travaux d implantation 
dans un t e r r o i r vierge, leur l a i s s e n t e n f i n l e l o i s i r de mieux pourvoir a 
leur confort. I l est bien d i f f i c i l e , en contexte québécois, de perdre de 
vue que les phénomènes de col o n i s a t i o n ont persisté Jusqu'au début du XX 
siècle- i l n'est pas impensable par conséquent, que l a maison de chaume 
a i t toujours constitué un logement temporaire, remplacé dès que l'occasion 
s'en présentait au bout de quelques années par une demeure plus spacieuse, 
plus permanente et plus....présentable. 

Nous croyons, pour tout d i r e , que des questions comme c e l l e s que pose 

l a maison de chaume au Québec méritent une atte n t i o n particulière. Peut-

être que l e s réponses qu'on leur trouverait contribueraient ä f a i r e de nos 

biens c u l t u r e l s tout autre chose ,ue ces éléphants blancs pour t o u r i s t e s 

qu'on nous propose trop souvent. 
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ANNEX: TABLEAUX 

Remarques p r é l i m i n a i r e 

4 . 

L. Les tableaux # 1 2A Ρ Γ u f , 

é c h a n t i l l o n n a g e de p r è s de llZV0**^** 3 P3rtir d'un 

couvrant l a période H i ^ 7 M « . ? 6 8 " 1 ^ 1 ° ° 8 ^ m a i S O n S d e b o i s 

Centre Documentaire L C iv I i s a ^ ^ ^ ^ 6 ° ' î ? f 0 n d S a S S 6 m b l ê a u 

Québec à T r o i s - R i v i è r e s . Jet Î Ï S n t î Î Î Î Μ β - 1 β ^ r i j n i v ^ s i t e du 
s y s t é m a t i q u e des greffes de nota i res du d U d e P o u i H e m e n t 
cependant, n 'es t pas encore c o m p l è t e - ϋ£ JJT^5' l e q U e 1 ' 
consequent, q u ' i l p r i v i l o a •Z, n d e n o t ^ , par 
l e d é p o u i l l e m e n t esPt L h S 6 Zn^TT" .***°* M ° n t ' é a l > °* 
zone d 'exerc ice des nota i res dont Ï. l a ^ g l 0 n d e Q u é b e c 

- H e ) , p r i s o n s q u e S ^ 1 V Z r T J ^ e T ^ ™* 

• - a n ^ ^ i r autre 
couvertes en chaume, couvrant n r w T ι e n t i o n s de maisons 
Plus quelques mentions ZTrlVe™?^\? ****** 1640-1760, 
couvertes en chaume d i f f è r e du nr J w o - u n ° m b r e d e m a i Sons 
que n o u s avons a j o u t é aux L n M é c h a n t i l l o n n a g e , c 'es t parce 
P lus ieurs mentions L s e m o l L Τ Τ Ι Τ Ζ ^ Ί **** ^ du C'D'C^ 
r é g i o n s que c e l l e s couvertes par % î * c u e i l l e " e dans d'autres 
Π s'ensuit, par c o n s é q u e n t que cet IlnTl • i T " 3 U C - D - C - T ' 
s p é c i f i q u e m e n t à l a r é g i o n d e ^ o n t r é a l ! S a p p l i « u e ^lns 

^ ¾ ¾ ^ des 2 0 n e s r u r a l e s , 
propos d'y i n c l u r e l e s zones urbaines ^ ^ P 3 S j u g e à 

j u r i d i q u e s contre l e chaume d a n T l Z ν χ Ι ^ Γ ^ Γ ** ^ 8 " " 8 

mesure contre l es cons t ruc t ion" H * κ V l l l e s ' e t d a n s une moindre 
b i a i s é l a va leur c o m p a r a t i v e ^ π ο ^ ΐ η ^ ^ Γ ^ " ^ 

L ac no SmpCÎèteUs,t l ^ ^ ^ > P l " desc r ip t ions sont 
cer ta ines par t icular isés ' S ° U V e n t d e s P e c i f ^ r 
c o n s u l t é e s pour l e s - L o n s Ϊ Γ ο ο ί β ^ η Τ Ϊ · ^ ^ ° ° n e n t i o M 

m a t é r i a u x des couvertures alT-Tn 3 7 1 T 6 u l e m e n t P r é c i s e n t l e s 
les dimensions; i l est Σ i o t î r ,ΓαΤίΤ ™ s P " i f i e n t 
l e s m a t é r i a u x de couvertures nè sont III l e S m e n t i o "-S inc luant 
c e l l e s qui p r é c i s e n t l es ï i m e n s i o n f o P ? n e c e s s a l r e m e n t l e s mêmes q u e 

Ce sont l à des lacunes i n h é r e n t e s à Ta Itt m a t e ^ i a u x d e s c h e m i n é e s ' 
« ,ue de toute é v i d e n c e , i l ^ L a T i ^ L ^ e - - - - - r i e s , 

ϊ ί ί ο " ; . ^ ; ^ Î^n n es^ e uve e r te d r n ê e S H n e S ' a p p l i ^ ^ a u x 
c o n s i d é r é l es maison de p ie r re i l " Λ ^ T * ' S i n O U S a v i o n ^ 
respect ives de chaque p a r t i c u l a r i t é LT °W

 l e S P r o P ° " i o n s 
m a t é r i a u x des Couver tuLsordLchemSr m e n t ~ " q U ± 3 t r a i t a u x 

d i f f é r e n t e s . Une maison de p L L W ne , 6 t 6 c o n « i d é r a b l e m e n t 
forcement é t é d o t é e d'une c h e m i n é e ' ^ ' 6 Γ q U U n exemple, aura i t 
ne s 'ag isse d'une cheminée cent ra le ^ 8 " 6 ' * ^ P e u t ^ t r e q u ' i l 
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TABLEAU ii 1 

MaisonsdeJpodjL^^ 
f ^ r - i a , , y de couverture 

A. Perspective diachronique 

- Planches 
- Chaume 
- Ecorces 
- Bardeau 
- Autres 

Total des mentions: 

B. Perspective synchronique 

252 mentions 
95 mentions 
14 mentions 
10 mentions 

aucune mention 

371 

1640-1685 
1686-1710 
1711-1735 
1736-1760 

CHAUME 

11 (19%) 
13 (24.1%) 
22 (27.2%) 

49 (27. 

PLANCHES I EC0RCES 

40 (69%) 
35 (64.8%) 
52 (64.2%) 
125 (70.2%) 

4 (6.9%) 

0 
6 (7.4%) 
4 (2.2%) 

67.9% 
25.6% 
3.8% 
2.7% 

BARDEAU 
3 (5.1%) 

6 (11.1%) 
1 (1.2%) 

TOTAL 
= 58 
= 54 
= 81 
= 178 

Tot a l des mentions 3 7 1 

TABLEAU # 2 

ρ,-,τη^-ΐηη* des maisons en Nouvelle-

A. Maisons de bois en général 

- 20 pds - 30 pds + 30 pds TOTAL 

1640-1685 

1686-1710 

37 (53.6%) 

33 (39.3%) 

24 (34.8%) 

35 (41.7%) 

8 (11.6%) 

16 (19%) 

69 

84 

1711-1735 

1736-1760 

15 (28.3%) 

50 (38.1%) 

27 (51%) 

72 (55%) 

11 (20.7%) 

9 ( 6.9%) 

JJ 
131 

TOTAL 135 (40.1%) 158 (46.8%) 44 $13.1%) 337 
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(Su i t e du Tableau //2) 

B. Maisons couvertes en chaume 

- 20 pds* 
1640-1685 
1686-1710 
1711-1735 
1736-1760 
post-1760 
TOTAL 

3 + 8 (73.5%) 
4 + 6 (62.5%) 
5 + 9 (73.7%) 

1 4 + 9 (67.6%) 
1 + 4 (50%) 

27 +36 (67%) 

- 30 pds ** 

4 + 0 (26.5%) 
5 + 0 (31.25%) 
1 + 3 (21.1%) 
4 + 5 (26.5%) 
2 + 1 (30%) 

1 6 + 9 (26.6%) 

+ 30 pds 

(6.25%) 
1 
2 

(5.2%) 
(5.9%) 
(20%) 

6 (6.4%) — 1 " KV.HAJ 

^Tiiiîtîirit Ä gsî-s-™ia
 * · - — e 

Pie d s , et 1. second ceïÎeTd'e Ä V 2 0 ΤΓ " ^ " 1 5 

•kik τ · 

TOTAL 

15 
16 
19 
34 
10 
94 

TABLEAU # 3 

Matériaux de« ^ l i i n f es en N o u v e n p - E v n n r r 

A. Maisons de b o i s en général 

TERRE OU 
BOUSILLAGE PIERRE TOTAL 

1640-1685 14 (61%) 9 (39%) 23 
1686-1710 
1711-1735 

21 
18 

(51.2%) 
( 

20 (48.8%) 41 

1736-1760 
TOTAL 

49 
102 

\ -Jf /0) 
(31.4%) 
(37.4%) 

35 
107 
171 

(66%) 
(68.6%) 
(62.6%) 

53 
156 
273 
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(S u i t e du Tableau #3) 

Maisons couvertes en chaume 

1640-1685 
1686-1710 
1711-1735 
1736-1760 
post-1760 
TOTAL 

TERRE OU 
BOUSILLAGE 

(72%) 
5 (62.5%) 

11 (78.5%) 
42 (75%) 
4 (100%) 

"67 (75.3%) 

PIERRE 
(14%) 
(12.5%) 

3 (21.5%) 
14 (25%) 

19 (21.4%) 

INDETERMINE 

2 

_0_ 
0 

(14%) 
(25%) 

(3.3%) 

TOTAL 

14 
56 
4 

~89 

TABLEAU H 4 

M a i c n n s couvertes en r ho„n, Q - modes de c o n s t r u c t i o n 

TOTAL 
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NOTES 

1· André Thevet Les Sine Ί ' 
réédition, ( P a T i s - l ^ T S T ? ^ ^ (1558), 

2' ^ ¾ ! ¾ : it1- d e 1 6 3 5 * • *«* L - ™ . . 

= " " » » 1 « . i > = e ^ i v e r j u J s a i i â ( p a r i s i 9 5 7 ) p 5 9 

que nous avons menées auprès de sept c L , ^ l n t e S r a l e d e * entrevues 
Samt P i e r r e ; toutes les InfnrL?· chaumiers de l a région du Lac 
i c i Proviennent de ces InlfeTe3 " d ° n t ° ° u s **«>ηβ élit 

6' P x W e 1 τ ' 8 0 " ' "° r d o nnance qui f a i t défenses « 27 · · 

7· p - 5 r D a v e - ^ ^ o u u d ^ ^ ( L o n d o n 1 9 6 5 ) c h a p > λ 

8* v C n S : r 1 g L ~ T j ^ c o l l . 

9. Claude-Thomas Dupuv "fb-Hr,™* 
des Maisons, en L S r W P - l a c o n s t r u c t i o n 
du 7 j u i n 1727"; reproduit dans EdîtÎ ô r d o " ^ 1 1 " d e l a C o l o n i e 

1Ö56 (3 v o l s ) I I , p.314. concernant l e Can aH a, n „ r n r r 

• SS,* ^ . B f f e ^ S Î U f f i . . V e r s i o n angiaise de !770. (New Y o r l t 

• J e a n Guillaume Charles Pi ~ ^ 
l a c u l t u r e des t e r r e s ^ u T o T ^ T e ^ h ^ ' ̂  ^ 
ie_0uebeç, X I V f i 9 3 3 - 3 4 , r .^--^g^-ai-LArchiviste de Ta Ρ ^ · η „ Γ 

• Joseph Sansom, Travel« i„ τ 
^ ° ) P.16. J â S l s _ i j U i 5 ; e r _ c ^ ( l o n d r s s 

Communication de M r n „ , „ j « 

^ ««« £ 1 ¾ ¾ ¾ « - Jointe-
D u P u y , i b i d . 
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15. V o i r à ce sujet l'ouvrage de Fréal et Quiruel, Malsons de Bretagne, 
pp.23-24 r r " — 

16. M a r c - Α « Guérin, "La Maison de chaume des basses terres du Saint-
Laurent", P e v u e C a n a d i e n de Geograph 1C XI, no. 1 


