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Bien peu d'études sont consacries B la perception que la population se fhit de 

L'hiver- Ceci est encore plus vrai dans le cadre de k plame du Saint-Lamenî, pourtant hm 

des endroits Ies plus enneigés de la planète où ks hivers peuvent durer près de cinq mois. 

Cette &dité ciimaticpe est rappeIée au moyen d k  classincation des 6 ~ u r s  

nivométriques de cette entité géographique et des variabIes météoroiogiques entrant en jeu 

dans cette dynamiCque nivale- Une recoashituton de historiographie hiverde des peupIes 

et de leurs combats contre hiver le long de la pIak laurentiimne au cours des temps se 

termine par une évocation de "L'hiver au Canada fiançaisn de Deffoatstmes. Dam queue 

mesure fa perception contemporaine de l'hiver a-t-de changée? Cette question est 6tudiée 

d'abord par une en~uête: 339 résidants (Montréai, Trois-Rivières et Champlam) ont 

répondu ê un q u e s t i o ~  desth! surtout à vérifier les hypothèses de L'effet du milieu de 

vie, de l'âge et de l'occupation sur ce qu'ils pensent de la saison hide. Ensuite, on 

examine la reprhntation de Phiver daus un j o d  "La Presse" qui traduit une vue encore 

très négative de cette saison. ûn peut & conchne: s i  l'hiver d l e  désormais maÎtrM 

par la technique, 1 reste encore mscnt dans notre perception comme une saison difficile et 

mgrate. 



En dépit d'un grand nombre de recherches efituées sur les aspects phMques de 

Ia neige, la communauté çciaitinpue n'a piutôt qu'efkuré Petude de Phiver, de la neige et 

du h i d  dans une perspective sociale. Ceci est encore PIUS particuliiiianent vrai dans Ie 

cadre de la plame du Saint-Laurent, pourtant I'un des endroits les plus enneigés au monde. 

C'est précisément ce que cette thèse cherche B combler. 

Divisée en quatre chapitres utitisant des méthodes d'analyses différentes, cette 

recherche examine d'abord les rapports honmiesmnier depuis ks tous premiers arrivants 

jusqu'à aujourd'hui. Puis, on étudie en profondeur la perception que la population se fkit 

de la saison hivernale suite aux travaux de Deffontahes (1957) afin de vérifier si i'hiver 

constitue toujours la saison la plus difiide pour eiie compte tenu de son modernisme. 

Deux principafes hypothéses sont vér i f ik9  soit qu'il existe cians le cadre de cette plaine, 

une perception lnbame et ruraie de Phiver et que Pâge des personnes est un & e u  majeur 

dans leur vision de la saison froide. Une sirie de sous-hypothèses Iiées B ces demiires y 

est égdement mise en relief, 

Le premier chapitre reconstitue i'historiographie hivernale des peuples qui se sont 

succédés le long de la plaine du Saint-Laurent et des environs. On y examine & partir du 

Palhindien, en passant par la venue des Vikings, des pêchems et baleiniers européens puis 

de l'installation progresive des habitants de la Nowetle-France et du iënt progrès 

tachdogique menant à ia fh de œ millbnaire, le combat et i'adaptation progressiw de ces 

résidants à i'bxver. 

Le deuxième chapitre, phitot à caractère q w  présente des analyses 

n&riques sur la climatologk nivale de cette p h  On y étucüe les quantités de neige 

accumuiées au sol a du rôk de catanies variables météordogiques régissant cette 

deque M e -  On y notamment b nuaaces cInaatiqoa entre les endroits 1- 

phis enneigés Qdk) et Ees moins CllllOg6s (région de Mont&@. 



Le troisième chapitre est au coeur de ce travaü et on y analyse les réponses 

obtenues auprès de trois cents répondants vivant dans Ies régions de Montteal, Trois- 

Rivières et de Champlani, En p h  de vérifier Ies deux hypothèses centdis déjà 

mentiornées, notre recherche décortique la perception de ces residants seIon cmq 

principaux axes soit : (1) l'hiver connae saison la pius dEci1e et Ies raisons qui justifie 

cette perception, (2) l'hiver et sa d é ~ o n ,  son dénd, sa fin, de même que Ies phases 

perçues et paceptiiles de cette saison, (3) les de passer Phiver, (4) la mémoire 

de la population envers la saison hide  a (5) l'~ue11ce possii!e des journaux sur la façon 

dont on perçoit i'hiver. 

Enfin Ie quatrième chapitre dévefoppe ce demk axe en e xaminanf comment au 

cours des armées le quotidien «La Presse » présente surtout Ies muvais côtés de la 

saison hiverde à ses lecteurs- En effét on note qu'au fur a & mesim que i'on s'approche 

du 21e siècie, Ies arti*cIes traitant du thème de Phiverheige/lnoid se concmtrent surtout sur 

les temp&es et leurs conséquences négatives sur la popuIation, 



AVANT-PROPOS 

Pourquoi s'mtéresser à l'hiver, à la neige et au fioid peut-on se demander? 

Possiblement parce que je suis né dans une région aux gros hivers et que cette saison 

constitue en soi une @on Mique de vivre. ElIe demeure remplie de mystères et 

d'interrogations. L'étude scientifique de la saison h i v d e  et de la perception que les 

gens s'en font devient un vaste champ qui gagne à être davantage COML 
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Merci au professeur Marc St-Hilaire pour ses remarques et ses nombreuses 

corrections apportées au mrmusrrit. 
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niveau du travail de terrah Je hn dois aussi des re~2ei~1*ements pour les innombrables 

vérifications et r e ~ ~ ~ o r n  de calculs à i'htérieur du deuxième chapitre. Sa générosité 
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INTRODUCTION 

Cette thèse cherche d'abord à combIer un vide au niveau de la perception que les 

gens se font de i'biver, de la neige et du fioid et à placer certains jalons à l'intérieur de Ia 

climatologie de la saison hide .  Ceci est particuliérement intéressant cians Ie contexte des 

résidants de la plaine du Saint-Laurentt 

En effet cette population, bien que située dans une plaine de latitude moyenne 

(Montréal est à 45W), doit f i e  face a i'un des enneigements les plus abondants au 

monde : Plamondon (1979) a recensé 1 14 tempêtes de neige pour k région de Québec 

entre 1965 et 1975; dans cette entité @ographique, les précipitations nivaes peuvent 

dépasser 400cm par hiver et son abondant tapis nivaI peut demeurer plus de cinq mois au 

sol On se rend vite compte des nombreux impacts que cela peut occasiomer sur les gens. 

Paradoxalement, ü est étonnant en fotdht  la littératue scientifique, d'ici comme 

d'ailleurs, de constater le peu d'intérêt qu'a suscité le nival dans les recherches. 

Pourtant la répartition de la neige au sol constitue en soi un phénomène fort géographique 

et devrait, dans le contexte canadien, s'inscrire comme une priorité parmi les 

préoccupations des climatoIogues. 

11 ne fàut toutefbis pas se Ie-r : 1 existe de nombreux écrits sur Ies aspects 

physiques de ia neige. A ce sujet, Péguy (1968) afnrme "que k wIirme des pubIicatim 

scientifiques consauées aujourd'hui à la neige &ns me q* de pays double tous les 

cinqousixans"(p.5). Forceestd'admettteqyececiestmomSévidentquardonveut 

examiner Phiver sous mi aspect pIm6t sociaL Après tout, B p i  peut bien Senm la 

climatoIogie si on ne se soucie pas d'abord des gens? Cela s'expiique peut-être par k ntit 



que pour une majorité de persornies, on dot toujours subir l'hiver, ia neige et Ie fioid et 

qu'l vaut anisi rnieux les ignorer cpe de les M e r  dans une perspective « humaine B. 

Lamontagne (1983) abonde certes dans ce seas: "On ne saurait prétendre qu'au s e 3  du 

20e sk ie  on a vaincu l'ber (elle parie de la culture quebecoise). Tout au p h  a-t-on 

appris a vivre son hiver plutôt que de le percevoir tel un Iong hivu à vnire. Bref, c'est la 

crahte de l'hiver qui a été vaincue, non P h i v a  hii-même" (page couverture du dos). Le 

désormais célèbre aphorisme de V o W  au 18e nèck nous hanterabil encore? 

Cependant depuis les trois ou quatre dernoères décennies, on a eu, ici, tendance à 

marquer des points dars ce d o d k  La pubiication d'un Tamibook of Snow" (Gray & 

Male) au Canada anglais en 1981 (776 pages, répertoriant 1358 titres en bibliographie) est 

appréciable. II y a eu de plus qwlques mémoires et qyeIques thèses en fbçais sur des 

nijets connexes. 

Lâ-dessus, Hameh (I 996) précise: 

L'hiver, miiieu de vie pour les uns, saison taboue pour les autres, fiit l'objet de 
recherches. L'année 1932 constitue une date marquante par l'ouverture d'une 
station météorologique au sommet du mont Washington Au cours de la décennie 
suivante, des UnEYershks étrangers m'mt6ressent au sujet. D'une part, surgissent 
les questions du professeur Piare Deffonta;iaeS, emerVein6 de la SatipIe coupe de la 
glace sur les rEviètes et du transport d'énomies charges de biIIots sur le manteau 
&ai; [es h&ts n ' m t  pas que de tek fàiis, phxtôt dépdciés, présentent de 
I'OnCrêt. D ' a m  paa, Ie géographe GntFth TayIor de Toronto ose mntre dans ie 
titre de son ouvrage sur le Canada, Cool EnvWmnmt Étant domit! le prestige de 
ces maîtres, P k  comme thèxœ devient comme d&âîCUliSé, voire m&œ ennobli 
b.220-221). 

C'est préckbmt dans cette optique que s'imd notre rhèse : niire progresser nos 

CO-es sur l'hiver, notamment en maiiérr de perœpti~~ Pius p- le point 

de départ de notre probIémaSique s'articule surtout autour d'un examen de la perception 

de l'hiver depuis les travaux de Deffontaines qui. Caidia la vie h i v d  (surtout en milieu 

Mai ie long du Saint-Laurent) iusqu'jrisqa'8 la fin des aunées 1950. Depuis cette époque, ia 

sociétk s'est modidiée et est devenue massiyernest Prbairie. On c h e r c h  



donc à actualiser Ie savon sur Phiver dans un contexte contemporain s'ajustant à une 

sociéte p1w moderne. Ce fZ conducteur de mtre recherche Mne à quatre objectif5 

principaux : obtenir un regard précis sur i'6voIution des sociétés de cate plaine en- 

l'hiver, mieux cormdtce les régies ~éorologiques et c w u e s  tégissant ses hivers; 

expIora ia perception hivernale de sa population actuelle; enfin, étudier le die médiatique 

de La Presse dans sa xmnièn de présenter Phiver. 

En premier Iieu, il nous est apparu important d'étudier, par k biais de l'histoire, la 

longue &ohition et Padaptatiou des divers peuples aux durs hivers de Ia plame 

Iaurentienue- Cela penaet d'étabk clairemnt qu'il s'agit ià d'une saison qui éprouva 

vivement les populations et permet des comparaisons htQessaates avec aujourd'hui. La 

question principale étant de voir par k suite si la societé actuelle avec tous les progrès 

technologiques accomph perçoit mieux ses hivers? La seconde partie du travail consiste 

justement a prendre conscience de l'âprett des hivers Iaurentiens et de voir ce que les 

popuiations étudiées au premier chapitre vivent encore de nos jours. Le résultat de ces 

deux premières étapes conduit à l'élaboration et à la verification d'hypothèses de travail 

sur la perception de la saison h i d e  par les résidants de la plame du Saint-Lsrtxent. Er& 

après avoir dktemmié i '~uence  @eiie que cette population se fi& de Phiver par le 

truchement des journaux, on montre comment ie j o d  "La Presse" p&ente surtout ies 

dures facettes h i v d e s ,  ce qui n'aide en rien B apprécier davantage cette saison, 

Pour ce fhk, tout en respectant un objectif unique. on a dMse le travail en quatre 

chapitres en employant dans chacun d'eu des metbodes de recherche différentes. Dans le 

premier chapitre, on a d'abord assembIé L'historiographie la plus complète possible sur les 

aspects humaius de l'hiver dans Ia plaine du Saint-Laurent ( t r a .  jemais réaiisé arant 

aujourd%uÏi tout en prenant soin de ne pas négliger ks régions pQ9,h&@es de cette 

entÏt6 geOgtaphiqiLe- Tour à tour sont examniés le passage des êtres hiimains et leurs Kens 

avec I'hiver, à partir de dearrivée des prrmiQes en poissant p Pépopée des 

Vikings, piaf des pêcheiüs et des baLiMs venus d'Europe, a de fa Iente colonkation 

h ç a k  a anglaise des mies du Sgint-Laurent w a u  modernisme de la fin du 20e 



siècle. On y wMie l'hypothèse du Iong cornbai prognsnf et non sans peme des êtres 

humains sur I'hiw. Bien que Phiver y apporte des joies, il n'en demeure pas moins une 

saison qin met à rude @rewe ses habitants et qui pénètre plusiem fkcetîes de Leur vie. 

La vie est graidaiient changée pendant l'hiver et c'est ce que Hamelin (1996) pualine de " 

période socioclimatique la plus dissemblabIe de i'aaaée'' (p221). 

Le deuxième chapitre est à caractére plutôt quantitatif. On examine quelques 

peramétres météorologiques dgissant la climatologie aivale mue de la plasie du Saint- 

Laurent pour la décennie 1971œf980. Hufly (1976) avait dkjk noté que cette p h e  

conmissait plus d'un type chtique en hiver. En utüisant un ensemble de dthodes 
C * *  

quantitatives (analyse univanée, analyse discnmmante et régression muhiple par étapes, 

appliquées à des variables de températures a de précipitations), on a pour l'épaisseur 

nivomitrique nette de janvier au sol détecté trois secteurs d'enneigement difhtie1: la 

région de Québec, la pius emeigée et la phis fioide, le secteur au sud de Montniai, 

Idgérernent moins fioid et moins enneigé, puis un iarge secteur mtermédiaire entre les 

deux Par la suite on examine sur une base j o d è r e  les écarts pouvant exister i'hiver à 

partir de 13 soutvariables météorologiques, entre deux stations opposées: Quebec A et 

Saint-Hubert A On y note des écarts hivernaux assez importants. On confirme 

essentienement I'hypothèse que i'épaisseur du manteau niva1 est modin6e chaque fois 

qu'une ou des variables metéorologiques Îuiem*ennent. 

Le troisième chapitre est au coeur de nos prtocc@om et s'inscrit comme une 

Suse des rCsuttats obtenus dans Ies deux prrmiers chapitres- ConnaisSam le Iong combat 

mné par la population sur les hivers souligné au premier chapitre et des régies climatiques 

dgissant Phiver de la piaine du sanit-Laurent, on a construit un questionnaire cornportant 

14 m~os (annexe F) puis mterrogé 339 personnes (186 B Montréai, II3 à Trois- 

Rivières, e!t 40 à Champh). Les hypoWses centraies cherchent â'abord & v & i k  si, en 

dépit de notre vie mudeme, L'hiver consthe encore de nos jours ia saison qui para& la 

p1us difncie. L'ensembk des réponses pamt de miitter, entre autres, qu'il existe 

effkctivernent une perception urbaine et une paccption rrrrale de I'hmer, œ c p i  indique 



que notre vécu de Phiver dépend passablenmt de notre milieu de vie. La variable de Pêge 

demeure aussi un fàcteur explicatif important dans la diire dont on perçoit la saison 

froide. Par la suite, cinq sous thèmes sont 6tudiés de p h  prés, permettant de jeter un 

regard écM sur diverses composantes üées à la perception de segments précis B 

l'intkrkur de l'hiver. 

Le quatrième chapitre est le hit du résultat d'une partie du chapitre prkédent, où 

Pon détecte qu'à peu prés le tiers de la population échantillonnée se dit influencée 

négativement dam sa &on de percevoir I'hiver par les articles de journaux, Pour ce fiire, 

on a d'abord recensé tous les articles de joumaux (soit un totd de 777) traitant du théme 

de I'hiver/neige/fkoid, publiés par le quotidien "La Presse" au cours de huit hivers. 11 nous 

a été possible de dtvelopper une classincation en regroupant tous ces articles en sept 

thèmes drgërents. 

Par ia suite on a exploré davantage î'évoIution des articles paraissant à L page 1 et 

3 de ce journal (théoriquement les pages les plus lues). On a d'abord remarqu6, au n1 des 

années, le renforcement d'un message très négatif tmnsmis à la population mettant 

i'accent sur Ies dures réalités de i'hiver au travers qui mettent surtout en relief 

des tempêtes de neige, des accidents et des décès qui en résultent. On propose amsi un 

triste büan de I'hiver au lecteur assidu de ce joumaL 

La conclusion du travail rappeIIe I'objectifprincipd fixé pour cette recherche qui 

mise d'abord sur une rneiîieure comakame de la pemption qye se font les résidants de 

la plame du Saint-Laurent sur leur saison hivernaie. On y jauge la validitd des hypothèses 

de t r a d  et des résuitats obtenus. E n h  de m a n i  H coqleiter la boucle de toute étude 

scientifique qui se doit de décrire a de chercher B expliquer une problématique 

partidére, on va aussi chercher B @oir les changements possiIes dans les attitudes 

envers la saison hnianaIe par ia popplation à l'orée dn 21e siècIe. 



EnSTORIQUE DE LA P ~ S E N C E  HUMAINE EN AMÉRIQUE DU NORD ET 
LE LONG DE LA PLAINE DU SAINT-LAURENT: LE CONTACT AVEC LA 

SAISON HIVERNALE 

Sommaire 

Le PaIéoindien et Ie PaMoesquimau remontent possibiement à plus de I0,000 ans 
daas le contexte nord-américain. Les représentants de ces cumires ont éte les premiers ici 
à fithe nice au hici, Ja neige et B l'hiver. Colmnent ont-& vécu lors de cette saison? 
Comncent ont-ils adapté leur nouveau mode de vie de l'hiver? La climatologie nivaIe 
semble avoir causé indirectement des courants migratoires seiwmiim chez ces peuples. 
On fait un tour d'horizon de ces questions en consuitant diverss sources. PIUS modeste 
que les travaux de Memig (1986; 1993) sur 1'étabhsement des cobnies en NoweiIe- 
Angleterre, mais qui négüge du reste le tgk de l'hiva chez ces Mhnts, on se CO- 
sur Les populations de la plaioe du Saint-Laurent, On examine aipsi Pinnuence de l'hiver, 
de la neige et du h i d  sur la vernie des Europeeiis partir d'abord des Vikiags vers I'aa 
1000 et de lems colonies d'explohthn, puis de l'arrivée au 16e siècle des pechcurs et 
des €derniers (notamment Besqries) qui ont biv& le long du Sakt-Latmt Par la suite 
on se concentre srÿ. ia mise ai place de hi NouveIIe-Fme et de son combat contre 
Phiw. Peu à peu on s'adapte à i ' k  et on y oflie une milbeure rCsistence au 18e et au 
19e Skie. Au 2Oe siècle, on assiste B des transfbm~ns mjeures qui changent 
considérabIement la vie hem& de ia population & k plaM du Samt-Laurent Ce 
premkr chapitre nous permet de constater k Iong combat men6 par la populrition sur 
PhMr et k lenis progrés tecbnoIogiques pemienaat une catame h i i n  vis-à-vis de Ia 
saison Eoide. 



Introduction 

QueiIe a bien pu être ia réaction des prerm*ers êtres humninr fàce a la neige, au 

fhid et H l'hiver? On ne pourra peut-être j& répondre avec exaaihide à cette question. 

En o b s e m t  le mode animai, on constate puim bon nombre d'animaux font fàce à l'hiver 

en hiiroant tout sÎmplenient, d'autres migrant vers des régions plus clémentes. Par 

ailleurs, s i  les éIéments de la fioidure ont toujours été des obstacles pour l'homme; et si 

I'hiver est probablement la saison la plus 6prouvanîe pour les ho- ces dernikm ont 

toujours eu une attitude amb'iente à son égard A ce sujet, Clarke (1980) écrit: "Face au 

fkoid, Ü invente les vêtements de f~ufi~lle, le feu, les abris de peaux de M e  et de 

branchages entrexdéses" (p.33). Mais en même temps ü apprend aussi à tirer amtage du 

Eoid et de la neige. C'est amsi qu'a y a pIus de 50 000 a~ls* l'homme de N d e r t a l  utilisait 

Ia neige comme piacière (Reichholfl 1991). Ainsi le surpIus de ses prises acquis lors de la 

chasse était préserve dans des trous qu'a creusait à mêm la neige devenant ainsi un garde- 

manger. 

1.1 La p4riode pré-européenoe: quelques éI6ments de la vie hivernale au 
Paléoiidien et au P a ~ a i m a u ~  

Avant drexamitler les rapports entre les premiers habiitasts et hiver en -que 

du Nord, on doit d'abord chercher ii connaître A <luand remonte sa présence sur ce 

continent aiin d'en retracer un portrait global. Il y a à peme plus d'une chqyantahe 

d'années, on croyait encore que le Nouveau Monde nt&& habit6 que depuis environ 2000 

ans av. J.-C. (Cole Harris et ai., 1987). Mais A mesure que s'accumulent h témoignages 

arc:héoIogiques, cette période s9aiIonge- L'examen des datasions de sites Iilrieris de 

secteurs non glacés de rAIaska et du Yukon dvè1e une p&sence humai& remontant un 

peu avant 12,000 ans av. 1.-C. Ces g- venus =Ion toute 6vÎdence de la S~Urik, migrent 

en terre a la h du Pléistocbe ou &l'aube & PHohcène* IIs sont chasseurs 



(pointes canneIées) de g ï ï e r  préhistorique, ne sont pas nécessairement conscients d'avoir 

atteint un nouveau continent et fbdknt l'hnmsité du territoire à un rythme d'environ 

80 km par géaQation (Brown et al., 1988). 

Dtautres fouilles archéologiques effectuées dans pIusieurs &es aux États-Unis et 

plus au sud laissent croire B une occupation humaine vie* d'au moins 20 000 ans 

(Fhdmark, 1988). Les fouilies de Simpson (1980), dans ks montagnes du Calico à 

proXimit6 de San Bernardino en C&fiorritie, sugght me présence encore pIus ancienne. 

AppeIé a se pencher sur les restes mis B jour dans plus de 120 sites par L'équipe de 

Simpson, Leakey afEme: "the artïkts which have came out oftwo pits coqieteiy satk@ 

me that we have at Calico a site with cIear evidence that toolmakmg maa was here over 

50,000 years ago" (p. 14). D'autres auteurs (Carter, 1980, Bada et aL, 1974, Mochanov, 

1980, Hayws, 1969) rapportent la présence himaiine sur le continent nord-dcah sur 

piusieurs di7anies de miliiers d'années. Force est d'admettre qu'il reste des doutes et des 

a m b f ~ e ' s  sur ces dates. 

Néanmoins la période de -L 1 000 & -12 O00 ans ne soulève pas de tek doutes, Ies 

archéologues ayant découvert des traces humaines, dam presque tous les secteurs 

habitabIes de k&ique, de l'Alaska à rextrémité sud de L'Amérique du Sud (Fladmark, 

1988). En effét sur le p h  archkologîque, Ie contraste demeure firappant entre le silence 

quasi complet avant 12 O00 ans et Ies destatiofls tvidentes et soutenues dbue présence 

humaine après cette date, De même, tout semble indiquer que même s i  certams groupes 

hrmiams ont pu apparaitre en Amérique du Nord ii y a peut-ître 20 CO0 ans, c'est vers -12 

000 ans quime vague rapide de peuplement eilvahit k territoire en moins dbn ou deux 

millbkes, soit aprés Ie retrait des glaces (voir figrire 1). 



FIGURE 1 



1.1.1 L'Ontario méridional 

Daris le contexte du C d  et de l'AIaska, I!esuipe de Cole Hams (1987) afnrme 

pue: "Les pointes de projectiles cam&es datant de 9,500 à 8,îûû ans av. J.-C., 

constituent le témoignage idscutab1e le p h  ancien de la présence humaine en AMrique 

du Nord (planche 2)Y À ce moment, le réchaunement cht ique emraaie la fonte 

graduelle de k calotte glaciaire laddienne et h i  la pénhde ontarieme. 

De même les premiers habibnts du sud de  o on ta rio, VraiSemblabIement les taiJIeurs 

de pomtes canne1ées de Ganiey, s ' M e n t  vers 9 000 ans av. JO-C. QueIques témoignages 

archéologiques laissent supposer qu'ils chassent le cariiu, peut-être méme le mammouth 

et le mastodonte. On sait par aineurs que vers 8 600 ans av. J X .  @elcourt, I981), inie 

forêt boréale d'épmettes et de pins tapisse le sud-ouest de l'Ontario. Il est COMU que Ies 

hardes de m i u s  passeat l'hiver dans la forêt boréale et l'&té daus la toundra un peu 

pIus au nord. Certains représentants du Paiéomdien vont donc suivre ces courants 

migratoires dans l'élaboration de Ieur mode de vie et vivre au rythme de l'ahemance de 

l'été et de l'hiver. 

La mise à jour des sites de Fisher et de Parkiand en Ontario méridionai et de 

Bames au Michigan qui remontent A 8 600 ans av. J.-C. ont fàit l'objet de forEIles 

a t c h é ~ l o g i ~  approfondies. Starck (1982,1984) soutient, entre airtres, I'hypothése que 

des bandes Paiéo~emes de l'@oque migraient & l'arrivée des premières chutes de neige 

du site de Fi, localisé dans la cemture de neige (snowbeIt) des Grands Lacs, vas des 

sites mh enneigés, tel Ie site de ParkTirn a de ceiui de Bernes plus au sub C'est du 

moins ce qu'a soutiCent cians son articIe de 1984: 



Par ailleurs, bien que l'on en ait aucune preuve directe (CoIe Hamis et aL, f987), il 

est permis de conclure que les représentants de PArchatique boucIdrien (des descendants 

des pomtes canneIées) font déjk usage de raquettes à neige f h d h t  Ieur déphcement 

l'hiver, quelque part autour de 4 000 ans av. J.-C (a est possible que l'origine de cette 
L * technique soit asatique, les Amérmdieos d'ici ne l'ayant que &venté, Caqmtkr, 1976). 

1.1.2 Les peuples du Gnmd et de l'Extrême Nord 

Le rythme de vie de ces peuples n'échappe pas à l'alternance des saisons. L'hiver y 

est pius long, l'été est souvent minuscule. Ces popuktions aborigènes doivent dors axer 

leur vie en fonction de cette réalité. 

Au Mme titre que Ies Amérindiens du PaIéomdien, les ancêtres des 

Palmesquimaux sont aussi venus d'Asie. On ignore encore aujourdliui s'ils sont passés en 

Mada, voils. 10 000 ans, en empruntant risthme de BQmg, ou plutôt il y a 5 000 ans, par 

l'hteddiaire de bateau ou directement sur la glace. Les outiIs, tentes et arcs des 

Paléoesquiiwux sont tous calqués sur les vieines traditions de l'Asie septentrionale 

(McGhee, 1984). 

Les premiers vestiges de cette seconde cuhme esqumiaude Som découverts à Cap 

Dom sur L!e de BafFn (Cmwe, 1979). IIs Etbriquent aussi des misons demi- 

souterraines en bois. Ils accroissent leur population et deviennent p h  ddentak. On Ies 

trouve aussi dans h majeure p&e orîéntaie de LrAilctipuc amsdiai, au Groenlard et vers 

l'an 500 de notre ère, iIs d e n t  sur la côte du Labrador et de Terre-Neuve. Ils viennent 

possiblemera en contact avec les Béot6uk et les praaiers expiorateurs eurom ks 

vikings- 



La cuIture donétienne s'étire sur deux milIénaÎres Elle fi& preuve dime étonnante 

adaptation ii la neige et à la giace. Ces gens fihiquent des couteaux a neige en os et ils 

sont possiiIement les inventeurs de la maison de neige (igloo). Ils se servent d'ivoire 

comme crampon sous la chaussure ce qui leur permet de marcher sur la glace iïsse. Ce 

matériau sert aussi B la Mmicaîioon des lunettes à neige. IIs condniismt des traineaux qui 

giissent sur des patins d'os ou d'ivoire. En plus de Pigioo, le Domitien érige des huttes 

partieuement enfouies dans le soi, dont les m m  sont fàits en tourbe et la toiture garnie de 

peaux. On les chauffé en faisant un feu ou en se servant de lampe à l'huüe en pierre. 

Les Dorsétiens se voient forcer de ceder gradueIIexnent ia phce à à migration des 

N é o ~ u x  de l'Alaska vers la fin du p m i  d é n a i t e  de notre ère. La cultirre qui 

émerge porte le nom de Thulé. 

Ces Thuiéens de lrAiaska septentriord sont devenus plus efiicaces que les 

Dorsétiens récents, qu'ils assident ou detniisent. Lls om des techniques manûme C C 

S 

avancées, leur permettant de chasser la baleine en gagnant vers l'est, profitant d'une 

période cht ique  relativement tempérée. IIs seraient ks ancêtres directs des Iwit acnieIs, 

CansAiens et autres (Crowe, 1979). IIs deviennent plus mobiles avec leurs traîneaux à 

chiens. ils combattent I'Ïnsoktion en confdomt des lunettes à neige (en ivoire), se 

protégeant de l'intense r6flexion du rayonwment soiaire. 

Nd doute que Ies Thuiéens imprègnent l'Adiqae canadien d'me cd= 

aiaskienne qui se maintient jtqu'ii l'arrivée d'un refkoàdissement climstique (le petit âge 

glaciaire). Ce p h é n o h e  popsse les baieines vers des régions plus &*dionales et on doit 

se toumer vers une sotirce aiimentnire diffirenteC Certahs groupes se tournent davantage 

vers la chasse au cariilmu et au phoqrie, ce qui engendre des migrations saisonnières. À 

partir de l'an 1600 de notre Qe, l'épaheur de la couche de glace stacct0Ît daas PArctîque 

centrd et les enipêçhe dorhsmî de nwintenir des villages permanents (Co% EIarrk, 

Dechêne, Eccles a ai., 1987). A œ sujet, Crowe (1979) soutient que dans plusÏeurs 

régions de PArctiqrie, I e s  viiiepes de chasserirs de b&ke se transfomknt "peut-être me 



ac:cumulation de glaces marines repoussa-tsile les Mines, ou bien rendit la naaation 

difEciIe (en uxniak a kayak)" @. 40). L'été venu, un boa nombre chasse le caribou et 

pêche vers i7mtaieur. À l'arrivée de l'hiver, ils r e m n t  vers la côte et vivent dans des 

maisons de neige localisées souvent sur Ia glaw marine et chassent le phoque anaeIé. 

Conmie l'indique le tableau 1, on cormaît trois groupes régionaux de h cube thdéenne 

ayant vécu en fonction de Pattemaace des saisons. 

Les vestiges des maisons de Thulé sont encore faciles a trouver dans lrensembIe de 

llArctique. EUes possèdent un phcher de piems plates munis de murs de galets ou de 

crânes de baiemes enrobés de tourbe* 

Vers la h du XVI siècle, les hint du Labrador migrent davantage vers le sud et 

font des échanges avec les pêcheurs européens. Ceux de l'ouest de la baie d'Hudson 

acquièrent des fusils des bafeinim européens, puis gagnent vers l'intérieur de chasser 

le can'bou. 

Tableau 1. Vie des groupes régionaux de La culture thdéenne en fonction des saisons 
Groupe 

Mookik (partie 
septentrionak de Pile 
de Batnn, péoinsuIe 
MeIvilIe, pointe nord- 
ouest du Québec) 1200 
apJtC. 

Labrador (baie 
d'Ungava, Que%c, 
Labrador) 1500 ap. 
J*-C, 

Sai 

Chasse au phoque, au morse, 
au béhiga et au narvaI en kayak 
a partir de camps côtiers de 
tentes; chasse automnale au 
c m i u  à i'mtén*eur 

au phoque et a la 
MeM en kayak ou Pmialt à 
partir de camps côtiers de 
tentes; c h  automnaie au 
caribou et p&he de rivière à 
r ~ ~ u f  

hiver 
Villages permanents de 
maisons en pierre et en tourbe, 
approvisiomements estivaux 
au ddbut de l'hiver,, à la fin de 
Phiver, chasse au phoque à 
partir de mes de nirtsoos de 
neige sur M e  mark 
Idem 



Gmape 

1 J.-C. 1 1 àI'ourssurgiacemarine 1 
(Source : Cole Harris, Dechêne, Eccles et al, 1987) 

Samar (suite) 
été 1 hiver 

Poiaire (côte est de 
L'îie d'É~lesnere et 
côte nord-ouest du 

1 Groenland) 1 100 ap. 

Ainsi, le changement dans Ie mode de vie de L'Inuit setait davantage attniuable a 

une détérioration climatique con- au contact des Européens- Aba que l'on croyait 

encore récemment que son mode de vie fut phdôt forgé sur une adaptation ancienne B 

l'Arctique canadien (Cole Hanis et ai., 1987). On ne peut afiïrmer B quel moment précis 

les habitudes de vie de Thulé devinrent ceiies des Inuit. Crowe (1979) souligne que c'est 

vers i'aa 1.700 de notre ère que Thulé devient Inuii suite a un changement graduel 

Qu'en est4  de la présence PaIéoMenne et de leur réaction à la vie hiveniale sur le 

territoire du Queb? ûn a d6jà niis en lm*&e l'irifluemce hivemaie sur la popuiation des 

Inuit de la baie d'Ungava d'il y a plus de 1,000 ans. Mais Ia présence humaine sur ce 

territoire remonterait à une époque encore plus ancienne (figure 2). 

Chasse aux oiseaux des 
esapmmts  de nidifidon et 
au phoque, au morse et à l'ours 
nn glace mariae 

La découverte en 1990 de campmm~ Paiéohâiens de la phase récente, le long 

d'une terrasse niarme, B i5nitérieur de Ia vilIe de Rimouski relaoce 1ayPOthèse d'Urie 

occupation htmiairre antérieuce k 8 000 ans av. LC. (Chapdekie a Bourget, 1992), suite 

auretraitdelamerdeChamplain(6gure3). DesntessniiilanesontarissiWmisajour 

dans [a région du Bk, en bordure d t e  formations de piage de la mer de 

Goldwaith. ConseS.~eniment les sites de Rimouski et du Bk, de criltra Piano (9 500-7 

000 ans av. constituent, à date, Ies  p h s  anciens connus au Quebec. Ch a d&enniiné 

qu'ii sr- de campermits tempomireq ik ont laisse peu de tmaq maïs on a trowé 

k m  penaaaentes en piene 
et en tourbe; approviaon- 
nements estivaux; chasse 
côtière au phoque, au morse et 





R G m  3 
L A  MER DE CHAMPLAIN 



des outils de pierre et des éclats de taille. Le reste n'a pu résister à ia décomposition des 

sols acides de la région. Aioa, peu d'indices dditï~meIs subsistent en ce qui a trait au 

mode de vie de ces Paiéoindiens. On pense qu'ils se nourrissaient partk du résuitat de la 

chasse, de la pêche et de h c~iüêttê- Ils effectuaient donc de mmbreuses migrations. 

Peut-être cherchaient-& eux aussi à passer l'hiver dans des endroits plus cléments, comme 

il a déjii été noté sur la côte du Pacinque et en Ontario r&idiod? 

À partir du Pdéoindien s'écodent deux principales périodes cuItureIIes, égdement 

présentes au Q u é k  : les peuples de Parchaïïque et du syhricoIe. La première debute vers 7 

O00 ans avant aujourd'hui pour se terminer vers 2 500 avant aujourd'hui dans le sud du 

Quekt  soit juste avant l'&e de la poterie* La seconde s'&e de 2 500 à 500 ans avant 

notre ère (voir figure 2). 

Un bon nombre de sites de la période arch~que ont été identifiés, à la fois le Iong 

du fleuve Saint-Laurent et vers l'intérieur des terres. À la [umière des f b u i k ,  les 

chercheurs croient que certains sites ne fiirent occupés que pendant Ies saisons les plus 

chaudes (Dumais, 1979). Ahsi avec la venue du noid, de Ia neige et de hiver. Ies 

Amérindiens de I'Archaïïque se déphcent vers des régions phis clémentes. Les témoignages 

archéologiques montrent des adki tes liees à Ia chasse, a h pêche, a la traasfomutiion des 

aliments et à i'afibge de la pierre. Les emplacements géographiques de sites indiquent 

phsieurs indices d ' d e s .  "De mmbrews piares cassées et rougies attestent que des 

groupes y avaient aménagé et peut-être bien aussi fimier Ieur viande" (Fortin et 

Lechasseur, 1993, p.67). On a, entre auaes, trouvé de ces Saes dais la zone du Bic. Liui 

des p h  anciens sièges sur une: terrasse Bsséchk sur la rive est du Capà-l'ûrignai, ses 

occupants SV dtaient voilà 4 000 am. II SembIe, selon toute évidence, que ces 

~ ~ t i o i i s  le long du fleuve Saint-Laurent s'activaient B partir dim centre prnicipat 

situé d a u s l e s ~ .  



11 n'en reste pas moins que l'on remarque ici aussi des modes de vie r6g.k 

pasdiement en fonction des cycles saisoMlierSMlierS Pendant Pété, ils expioitent la mer. Du 

début d'octobre à la midécembre, ces Amerindiens pêchent les poissons d'eau douce et 

chassent le petit gibier dans les tenes. Les bandes se divisent en petits groupes lors de la 

chasse à réIan, au moment où rac~umuiation de la neige fiiciiite cette c h .  Au 

printemps, l'on se regroupe sur les lieux de la chasse d'automne afin de poiirsuivre p h  

efficacement le can'bou. A la fonte des glaces, ils retournent vers la côte à 

d'embarcations. Ainsi, "est bouclé le cycle annuel d'exploitation" (Fortin et aL, 1993, 

p.68). 

L'arxivée du sylvicole débute avec 'mtroduction des techniques de poterie en terre 

cuite, issues du sud et de l'ouest américain et se diffiisant ciam Ie sud du Québec, puis le 

long du fleuve Saint-Laurent en gagnant vers son golfe. ûn y observe aussi une 

sédentarisation graduene daiis la plam de Mo- Ceci suppose une nouveiIe adaptation 

A la vie hivernale. Par exemple, un site du Bic d a m  de près de 2 000 ans recèle: 

les restes d'une habitation grâce ii la présence de pierres d'ancrage et de queIques 
pieux punis encore dkeniabks dans le SOL L'aIignement de ces restes a perm& 
de reconstituer le pourtour d'une cabane c p i  poumit abriter une d b h e  de 
personnes. Au centre, se trouvait un foyer de forme mctan@k smant de 
chautr8ge. A l'extérieur on vaquait & diverses activités autour d'un autre foyer; 
dans Ies environs immédiats, on a aussi trouvé des outils de pierre, des restes de 
vases en terre cuite, des é c k  d'afmtage et quelques restes culinaires composés 
d'os de castor (Forth et al, 1993, p.70). 

Plusieurs de ces arteiàcts s'apparentent B ceux qui ont et6 retroweS sur des 

empiacmmts syhricoks Iocatisés dans ie sud-ouest du Quebec. 

En conclasion, depuis pIw de 11 000 années, l'homme compose avec le Coi& la 

neige et Fbiver en AmCnque du N o d  Les fep- du Paîéomdien et du 

PaIéoesquimau ont ét6 tés ptemtCers ici à vMe ni fiI1CtiOn de la saison hide. Ces demiers 

phis que gurionqae ilhritrent i!adeptataon phénoméde de la W hiimeM B l'hiver. Oa va 

&me se saW de la neige pour fiibnqaer son habitation. Ray& a amiak servent de 



moyen de transport en @ode estivale, 1Xwx le trameau à chien sert au déplacement. Les 

lunettes à neige à base d'ivoire dpargnent la vision des occupants de l'Arctique contre k 

forte boiation bée à la neige et à la glace. On note aussi de nombreuses migrations entre 

Pété et l'hiver. Selon ies besoins, catains hivernent sur les côtes et vont se d6pIace.r vers 

PImt&iew des terres l'été venu On met en piaœ, à cataMs époques, des viüages 

permaaents d'hiver r é h t  des maisons en pierre et en tourbe. Les varkitions 

cIimsrtiques touchent assez directement au mode de vie des occupants du nord. 

Dam l'ensemble. les PaIbhdiens peuplent des régions plus au sud. Ils subissent 

aussi les effets de l'hiver du Pacifique A lrAtIantique. L'ait- des saisons mg& des 

migrations chez les animaux et les poissons qui forment I(essentie1 des habitudes 

alimentaires de L'Amérindien de l'époque. Il doit donc s'y adapter, ce qui miplique, dans 

bien des cas, un mode de vie hivernai et estivaL Dans la mesure du possible, on va même 

éviter les r6gions trop neigeuses en sur les côtes ou dam des rdgions plus 

méridionales. D'un autre côté, la neige peut hditer la chasse aux d e r e s  comme 

E h  et Ie catr'bou, qui y trouve son compte Y oh la neige atteint son poitrail a devient 

une proie facile aux mamS de l'-en chasseur. 

1.2 L'influence de Ifhiver, de h neige et du h i d  dans la vie des Vikings de 
rAtiantique Nord, colonies d'erpbitatîon2 

Après les vagues migratoires succesSnres venues d'abord et Iem 

mstaIlations en terre dvAmenque, qui sont ceux qui suivront et connneit aiibntemat-iis il 

Ieur tour l'hiver? Revient-iI d'abord au navigateur et géographe grec Pythéas, PexpIomtion 

de PAtIantique Nord queiipe part entre 330 et 300 ans avant J X ?  Cest du moins ce que 

Pon iui confère aujourd'hui, QPittant MarseilIe, il bngera les &tes du Royaume-Uni, 11 

demeure difficile dC&abk avec précisonjPsquoù il est aIié. NCamiioins on pense qyX se 

sot rendujusqu'en IsIande- Cest du moi& ce que Jams et Ma-& (1981) &rivent. 

Pour un texte plus compkt a a sujet vok I'aanexe k 



On ne doute plus que les Norois vont atteindre Ies côtes o ~ t d e s  du Canada dès 

la tm du p r e m i  millénnne de notre ère et &onteront les hivers d'ici (Beauregard et aL, 

1970). Miis avant d'y arriver ils coEaitront toute une sQie dtévQiements. Un fiut 

demeure: on a très peu expbré Iern mode de vk hÉved Co- fkkaknt-ils fàce à 

l'hiver, au eoid et à Ia neige? La climatologie nivale a podement dicté certames Iignes 

de conduite de km vie. On cherchera ici B établir un tableau synoptique sur la quedon et 

à mieux comprendre k rôle de ces éléments cha eux 

Ces Vikings, peuple nordique, sont déjà aguerris à l'hiver et ils s'en sortent 

innniment mieux à leur arrivée ici que d'autres (Jacques Cartia perdra une bonne partie de 

son équipage lors de L'hiver 1535-36, une bonne partie de la troupe de Champlain connaît 

de graves difncuh6s hivedes au début du dix-septième *le; T d e l  1963, voir plus 

lom). S'il est vrai qu'à l'époque de k colonisation norok, on jouit diin climat pIus doux, la 

sévérité des hivers demeure pr6sente (Mowat, 1990). De même, issus des régions 

septentrionales de l'Europe, les Vikmgs ne rapportent que très rarement des aspects 

négatifk fiés aux glaces et à 1% dans i'ensemble de lem Sagas et de leurs autres écrits. 

De 850 à 880 ans de notre ère, de point en point, d'une ïIe à l'autre, ils atteignent 

ITslande et la colonise. De Ilsiande, iIs parviC&m au Groeniand. C'est qyren 986, 

Erik le Rouge (né Eiik (Eirik) Thorvaldsson Raudi), avec 14 navk  é t a b h  

l'Établissement de l'Est (Brattahlid et ses environs) a plus tard naîtra ~Btablisseraent de 

Pûuest. LI nl aura plus quim pas a h c h i r  afin d'atteindre le Caiiada Cette découverte 

fortuite est créditée B Bjami H e j o b n  qui, vers l'an 986, subissant me tempête, part la 

dérive entre Eyrar (Isiaude) a le Groenland, À son insu, 1 bnge d'zibord les côtes de 

Terre-Neuve, puis ie Labrador (MerW) ,  et ks côtes de 1% de B a 5 1  (HeEuland) avant 

d'atteindre Ie Groenhd (Cok Harrip et d, 1987). Son périple piquera la cwiM6 de Leif 

Eriksson (fils d'Erik le Rouge) qui qbre  et dancmr un ceaaia temps (Leifkbudir, 

cabanes de Leif) au Vrmand (peut-être ks côtes du sudlest de Terre-Neuve, soit  Ie secteur 

actuel de Trmity Bay B proXimit6 de Tidde Cove Bay, du moins sebn MO- 1990). Par 



la suitep Thorfirin et Fredyicr (f%re et soeur de Leif), quittant ie Groenland avec des 

navires, amorcent une tentative de c o l o ~ o n  au VVHiland Ils ne tetrouveront janiais 

i'emplacemeat exact de ce site. On sait niaintenant qu'un campement temporaire fut 

collstniit a i'Anse-aux-Meadows (découvert en 1960 par HeIge Ingstad et excavé sous la 

ditection d'Anne S t k  Ingstad de 196 1 il 1968 (voir Ingstad, 1970, 1977)), sur la pohte 

septentriode de 1% de Tem-Newe. Martm (1995) daCnd l'hypothése que l'e>cpédition 

de Thorfh KarIsehi (de l'an 1004 à 1007 de notre ère) Ies conduira jusqura 

Lremplacement actuel de BaiBaie-Comeau pour y fonder me colonie permanente d'im 

centaine de personnes. Ils devront appammmmt l'abandonner à peine une annk p h  tard 

a cause de la présence de peuples autochtones (Skraehgs). 

Néanmoins, pendant plus de cinq siécles, les Norois vivront au Groenland, ils 

viendront fi6quemmem au Canada (entre autres pour le bois de charpente) au moins 

jusqu'en 1347 pour ie Labrador. Des expéditions noroises hiverrieront dans des huttes à 

Kiagigtorssuaq à plus de 70 N. L'hiver, Ie fioid et la neige seront insrquant dans leurs vies. 

La période de refroidissement climatique coîhcide avec leur disparition vers l'an 1500 

(demo&re trace de ltI?tablissement de lEa groenlandais). 

II nous a été possible d'examiner l'influence de l'ber, de k neige et du h i d  chez 

Ies Vilriogs d'ici sous trois @es: 1) la toponymie et la navigation; 2) lem habitations a 

modes de vie; amsi que 3) sur la noumhne et Ies vêtements- 

1.2.1 Toponymie et  navigation 

Lors des nombreuses explorations a tentatives de colonisation de k part des 

Norois, on a trouve rapidement en face de pays B nommer. Ces derniers seront hfbencés 

par les éléments de ia hidure en ma- toponymique. Étymobgisuement phisieurs 

toponymes ancims et contemporains des fles de l'Atlantique Nord reposent sur ce concept. 



Le classique est iIhistré par le metatoponyme 

premier nom don& à cette L soit "THULE" par b 

Toutefois le Viking Naddod vers 'an 860, devient 

"ISLANDEn. Il est possife que le 

grec Pythéas au IV siècle av. LC. 

officie~ement hm des premiers à 

atteindre les côtes de l'Islande (hormis les missî~maim irbdak)* Parvenu à proXimit6 de 

Reydarfjord (extrémité est de llslaade), il essuie une tempête de neige et il baptise 

P d o i t  "SNAELAND", le pays de la neige. Par la suite Floki Vügadarson vers 865, 

passe l'hiver en Islande- Au printemps il escalade me montagne à proximité de ce qui est 

aujourd'hui Vatnsfjord. Il est vite impression0e par Ia série d'icebergs qu'il observe dériver. 

11 décide de nommer cet endroit "ICELAND", t e m  de glace, traduit chez nous par Islande 

et qui porte ce nom encore aujourd'hui. 

En Islande pIusiem endroits portent Ie nom de "JOKUL" ce qui signifie 

"GLACIER". Le plus grand glacier isiaadais siège dans le sud-est et porte Ie mm de 

VatnajokuL On reconnaît aussi Myrdaljokui, J o b  a fjoiIlmi et Jokulsa a bru (Glacier 

river), JokuInrtha de même que dans Ie nord-ouest DraogajokuL De nos jom ia de 

Snaefellsnes rappelle encore i'éIémt nivsL 

Les toponyms groenlandais anciens (rebaptisés depuis en muitonyme ou 

autochtonyme (cf Hamelin, 1980)) a9 &happent pas non p h  En effét il y a bien un 

MidjokuI dans l'est (maintenant BIaserk). Erik Ie Rouge, explorant les côtes du Groenland, 

se voit h p p é  par la multitude des gIaciers a des neiges de la région, qua mmme SnaefelI, 

lui qui était pgni de Snaefeilsjokul en Isiande. Un autre glacier situé non loin des 

étabIissements fùt nommé Hvaserk @vit si- bIanc et serk, chemise) soit par 

extension k montagne recowerte de oeige. 

11 nl a point de doute que la saison h ide  para& la navigation. On sait par 
- - exempIe qu'il nv a pas de mvetîe mantmr entre la Nonkge et L'Islande l'hiver. Les 

déplacements importants se &nt tous par voie navigable et s'efktaent g é d m h m t  du 

printemps au début de 1Ylbe.r- La distame parcourue en bateau s'exprime en "Do& ce 

Qui qrésmte en gQiéraIe douze heures de course (soit entre quatre-vingt& et cpim 



cent kilomètres de navigation selon les coraditions météorologiques). La saison fiiveniale 

est une @ode d'hivernage à peu près totale (ce cpi nre.xchxt pas toutefois qydtpes 

voyages de pêche pendant IWer). 

On a une bonne des vents et des courants marins, niais les 

dépiacmienis à travers L'Athntique du Nord sont surtout beses sur le prmcipe d'm série 

de points de repères insulaires. En gagnant vers le nord, ce sont dorénavant i'identification 

des sommets enneigés qui permettent aux timoniers d'établir leur positiomement. Ahsi à 

partir du Cap Wrath en Écosse au point le plus court séparant llslande, on devra 

apercevoir le VatPaglackr (Vatnajokd) de ses 2,OO d î r e s  de bautem. Par temps clair ce 

dernier est visiile sur une distance considérabIe. De Ia côte nord-ouest de llsIande à ia 

pIus orientaie du Groenlaad, on pourra repérer par beau temps le Blaserk et ses neiges 

éternelles. La localisation des deux établissements groen3andais se Fait aussi par 

l'identification des glaciers avoisinaatss. Le long de la côte orientale du Canada, il est 

permis de disthguer ia cime emeigée des sommets de l'lie de Batlin (qui soit dit en passant 

serait liée au G r o d d  d o n  Ia croyance des Vikings de i'6p04pe)~ qui contraste d'avec 

les imposants sommets glace des Tomgats qui atteignent ZOO0 mètres (fin du HeUulaad 

et début du Markland). Par ia suite % climat du Labrador &*&onai s'adoucit et les cims 

enneigées se font de p1us en plus me9 en tenant la b m e  h n c  sud on pouna atteindre 

Terre-Neuve et son hypotbktiqye V i i .  Ce type de navigation montre ltimportaece de la 

présence de la neige et de la glace même en étt. II est aussi mtéresant de noter que lors 

des phases expIoratoins, on berne sut les îies pIutôt que le long des fjords de Ia terre 

ferme. Ces sites o f f i t  me vision PIUS grande contre la poss.bilit6 d'attaque et un 

déphcement tous azimuts en cas de déîresse. 

L'hiver wmi, les esvires de-t inirtiles meis on doit luammips les prot6ger- 

Règle gënérale* on Iw tire hors de la plaine drmndaîion, on les renverse (on cabane) et les 

recouvre de manière à ce que la gIace ne prtisse ies endomnager. À 'Anse~Meadows, 

on a excave mi batmient qui servit d'atek de réparah'on pour %s bat- ce qui devait 

être rune des activités bIvernaIes. 



1.2.2 Habitations et modes de vie 

A Ieur arrivée dans ces m w e k  temes, (es Norois ont ddu se construire des 

habitations. Ils ont fabrqué des huttes lors ci' h i v m  temporaires dont on a trouve 

des traces à des latitudes aussi mrdiques que le 77 Nt Wc ie Rouge passe trois hivers au 

Groenhnd avant sa c o I o ~ * o n ,  son fils LeifEriksson passe un hiver au Vrmand où ü dit 

avoir érigé des huttes et même des maisons (Leifbudit). Il est difficile de reconsMuer 

l'ensemble des campements temporaires, mais l1shde et le Groenland regorgent de sites 

archéologiques (incluons aussi le site de l'Anse-am-Meadows de Terre-Neuve au Canada) 

permettant d'avok une bonne idée sur Ies habitations permanentes de cette époque 

médiévale et d'obtenir des indices sur leurs modes de vie. 11 ne tait point de doute que les 

constructions tiennent compte des conditions hivendes, les nombreux témoignages 

archéologiques à cet effet en W t  foi Peu importe l'emplacement, on répète a peu près 

les mêmes techniques de M a t i o n  partout où l'on colonise (Phmet, 1969). 

En générai, les murs possèdent une epaisSeur oscillant entre 1 et 2 mètres. Us 

coasistent en un revêtement mtérïeur a ext&*eur de tourbe (propiete isolame) &par6 par 

des couches successives de sable et de gravier. Les toitures sont ~~~~t recouvertes de 

tourbe soutenue p des charpentes de bois. Elks sont abruptes, ce qui va empêcher, entre 

autres, la neige de SV accumuler. On y prame des ouvernires permettant h la fimiee de 

sréchapper et de f8ne pénétrer la sede source de Mère aanire11e3. Les pièces des 

maisons sont généralement rectangulairrs et Ies  diiriensioas vanLent en fonction de leurs 

utilisations. Dans bien des cas on note que pMeurs xcmisons sont rémies entre e h  par 

un passage étroit parfois cowert O- une protection r luxhak come lés hi& d'6iver. 

A cet e f f i  Jones (1986) mte que "it coIisists ofa number of houses bu& m a chister 

around what seems to be a centrai passage. This bdd& technique deveioped ni 

Greenland, apparentiy to provvle protection agamst the cold weafbern 6.268)- Les portes 

3 Voir Ie üm de Manm (1995, p.119) iuuarpm la raamhtion @calrcalrèretuent cMkice de 
hâtmiaits vikings à l ' ~ ~ - M e a d o w s ,  



d'entrée font souvent fàce au sud mhhkant ainsi l'action du nordet, Les habïïtions sont 

sans f e s  ce qui réduit encore le tioid h i v e d  Certahs maisons possèdent de petites 

pièces oh on passe beaucoup de temps l'hiver ce qui &&te Iqéconom*e d'énergie. II est 

poss1'bIe drhqher des meubles fi& en bois, notamment des tables et des chaises. On 

otilise des algues et des branches d'arbre pour isoler les planchers contre le fioid. On 

utilise aussi ces mat&hux pour rembourrer Ies üts. On se sert du duvet de l'eider et 

d'autres membres de la fime ailée pour ks matelas et les coussins ce qui a m  codon et 

chaleur. On estime qu'une maison noroise de terre durait environ vingt-cinq ans (Wallace, 

1978) et l'hiver demure ltpreuve par exceiience pour la &stance des matériaux en place 

dans Ies habitations. La longévité des résidences pouvait dépendre passabiement de Ia 

dureté de l'hiver et de l'abondance des neiges de même que de l'effet Mien. 

L'me des grandes prioritds l'hiver demeure évidemment le chaufFage. On a trouvé 

des âtres faits en pierre dans ces maisons. Très souvent ils sont érig6s au centre de la pièce 

principale. La cuisine contient égaiement un four assunint la cuisson des alunents. Le 

combustiiIe employé demeure vaR6, mais P est fÔn possible qu'il eUt Cté ddficient lors 

d'hivers plus fioids et plus Iongs ou encore au début de la colonisation. On peut toutefois 

compter sur le bois de flottage qui dQiw à partir des cours d'eau scbQiens car les courants 

marins le transportent jusqu'aux rives groenlandaises. En le Iiiisant sécher, il devient un 

combtisti%le miportant. La tourbe sert de mêm au chauffage- On srnasse aussi une 

quantité Ïmportcinte d'algues et 1 est fbrt possicbIe que l'on utdise également les excréments 

et ks ossements d'animaux pour chauffer les maisons l%berL C'est du moins œ que semble 

révéIer les trouvailles archblogiqyes autour des c h e m h k  des habitations 

noroises (Jones, 1986). Lors des Mds  mrdaats Ies vistes it 1'extQieur sont tenues au 

minimum & de conserver le mawiium de chaleur dans Ies mabns; il n'est donc pas 

etornient qye consacre sowent me pièce h IrÏ6rieur de la d n  pour y niae ses 

besoins persomeIs~ bien @elle ne soit pas consîdaée B titrr de latrines. De pIus Ies longs 

hivers mctumes sous ces bitudes nordiques @rattafilid, résidence d'Erik b Rouge, 

aujourd'hui Qagssjarssuk au Groenland et PeDSembIe des étabIissemenSs groenlardai3 de 

l'époqne, siègent audeià du 60e parSnèk mid) sont peu propices B la vie extérieure. Ii œ 



iàit nui doute que la vie noroise est tittéraIenient paiaSrsee par I e s  conditions hivemaEes. 

L'hiver, on dot berner* La vie A L'intérieur se confine à de longues heures de sonnneil, à 

la préparation de repas, aux longues discussions sur les projets de 1W suivant et a certains 

jeux de société (les échecs et les db). Les femmes passent &dernent du temps h coudre, à 

fk de Ia lanae et B confectionner des vêtements (comme l'indique assez claitement les 

fouiIIes mes dans les petites pièces des maisons du site de l'Anse-aux-Meadows). On 

passe également du temps 8 la r6paration des navires, ce qui a été confimie par les 

troumilles archéologiques de L'Anse-aux-Meadow à Terre-Neuve (pui sot dit en passant, 

seMt probablement de refuge i'hiver, après avoir exploré les environs pendant une partie 

de l'été et l'occupation de ce site est estimée à environ vingt-cinq ans, soit a peu près de 

Iran 1000 B l'an 1025; il comprit au moins 7 types dbbitation, un four et une forge). On 

consacre du temps à réparer des jouets et Ies armes. Il semble que l'on n'ait jamais cherché 

à emprunter aux autochtones leurs modes de vie hivernaux (raquettes, traîneaux ii chiens, 

lunettes à neige, etc.) a h  de se facilier la vie. 

1.23 Noumtwe et vêtements 

L'un des demiers constats que L'on peut examiner chez les Vikings par rapport à 

l'hiver est non négiigeable. II s'agit de la no& et des vêtementsts On imagine déjà quril 

faut emmagasiner une bonne quantité de noumtrire pour Ie bé îd  et les habitants lors des 

longs hivers. Égaiement, la co&don des vêtements deni  obligatoirement tenir compte 

de la rigueur des saisons noides, 

Juste avant l'arrivée de l'hiver, iI est coutume d'abattre queIques anTinaux de 

boucherie. Les -*ers sont dés puis séchés et entreposés. Ils CO ristmient g6néralement 

La réserve principale de noumtirre b i v d e -  Ce t r a d  de boucherie S e h e  aussi 

~ ~ e r & F e x t Q E e ~ ~ l o t s d e p C n o Q s & r e d ~ ~ ~ E o r ~ ~ u e k b e s o h s e n i i t s e n s i r . O n  

doit paraIIè1ement s'assurer pue (byre) contient &&amment de fourrage 

(g-~ement du hm) pour subvenir aux besoins d b m t a b s  du ataiI pendara tout 

l'hiver- Rappefons encore me fois qrie Pbmmie noroise au Groenland, en Isbmk et ik la 



rigueur au Canada est mie économie qui repose sur Ia paysannerie- L'élevage et dans la 

rnesure du possible le produit de lfagrruIture sont à la base de l'-on. 

Conséqumnt  ii est arrivé souvent en Ishde, au Groenland et possiblement au 

Canada, brs d'hivers trop longs ou d'étés trop courts, que la famme hppe %s populations. 

On en compte un bon nombre en Isiande du d& de la coIonisation jusqu'au moins au 

14e siècle, 

Les vaches laitières et les chèvres assurent une réserve de lait fkis, avec lequel on 

peut fàbriquer le beune et le hmage. Les ressources haiieuriques compIètent aussi le 

menu h i v d  des paysans. Des rherves de poissons séchés (on obtient parfois aussi du 

poisson firais lors de la pêche hiveraale), de fi& de mer et même de a d e s  de phoque 

rendent l'alimentation plus variée. Le produit de la chasse sert aussi de compIément. En 

effet on a retrouvé, du moins sur les sites du Groenland, des ossements de lièvre suggérant 

des activités de chasse. En p1us de d e r  Ies viandes, il y a fort B. parier que l'on ait 

possiiIement utüisé, pendant 11Wer, la neige a la giace ii titre de piacière. Au Groenland 

set& on comptera jÜsqut& 300 fermes avec uw population de 5000 habitants à nourrir 

vers le I2e siècle. LTsiande en compte 60,000 à peu près a la mêm époque (Martin, 

1995). On atÉe qu'il y aiirait eu quelques centahes de résidants norois au Canada lors 

des vaines tentatives de colonisation (dont S a o m  le fi de Thorhn Karisefhi et de 

Gudrid, premier Européen à naître en terre canadienne). 

EssentieUement il faut comprendre que les Vilrings sont des Européens. Or ils 

apportent des vêtements &O- strktement européenne le Iortg de L'Atlantique Nord. 

Ces vêtements tiennent aussi compte du caractère norois, soit la tenue vestimentaire du 

guern-er viiciug qui, soit dit en passmt, est issu de lim des peupks ies pius qpsik et des 

phis guerriers du haut Moyen Âge européen. Au Groenland et au Canada, 1 fiudra 

toutefois d o r e r  la qpaM des vêtements, en tenant compte des rigueurs de 1'6iver a de 

Pabondance de ia neige, 



Ii va de soi que ia tenue vestimentake hivemaIe du paysan moyen est bien 

diffërente de celle du guerrier viking. Une f i ,  de bois découverte lors de fouiIIes 

archéoIogiques au Groenland (Jones, 1986 PL 10) permt de visualiser ce qui devait être le 

costume d'hiwr de l'époque. On y reconnaÎt clairement trois parties. D'abord un 

capuchon recoum la tête et les @des; iI descend en pointe jusqu'à la poitriae et couvre 

une partie du dos. Sed k visage faa face au h i d .  Une cape, sorte de manteau ample, 

recouvre le haut du corps jusquawc banches. Un pantaIon que Iton devine d'une épaisseur 

respectable cornpléte le vêtemmt contre Ls rigueurs de l'hiver. Le îainage (on a retrouvé 

des hgments de tissu laineux dans le nord csuisdien; Jones, 1986) et la foumne font 

possiblement partie des matériaux entrant dans la confion de leur Iinge chaud. C'est du 

moins ce que l'on note dans la lecture des Sagas, ce qui rwforce notre hypothèse de 

départ sur l'mfluence de la neige, du h i '  et de l'hiver dans la vie quotidk~e des Norois. 

Toujours au Groenland et fort possibIement au Canada, des manteaux en peau 

d'ours, de phoque et d'otarie ont été codionnés, ce qui démontre bien l'adaptation au 

climat h i v e d  Les Sagas parlent aussi de la confectrCon de sacs de couchage en peau de 

phoque. Il y a fort a parier qye 1'0x1 ait aussi utüw k duvet d'eider (mpIoyé, comme nous 

l'avons déjà observé dans le rembourrage des matek et des coussmS des tésidences 

noroises) et d'autres plumages pour Ieur propriété isolante daris Ja fàbrication des 

vêtements d'hiver. Le laiaage a sûrement été d'usage dans la confection des chaussettes et 

des mitames, de même que dans l'utilisation des bonnets- On enveloppait souvent par 

temps fioid les edmts dam des sacs faits à partir de peau de phoque? de H Ies 

tenir bien au chaud 

Il ne dot  phis y avoir de doute : l'hiver, la neige et Ie h i d  infiuenceront 

grandement ia vie des VJrEgs. Ces 6Kments toucheront diverses par&ies du quotidien 

norois, notam~nent en ce qui a üait B la toponymie ishdak et g~oen imhk ,  aux 

techiqcies de navigation le kmg de PAtlamiqPe Nord, arix types d'habÉtaton et amr modes 

de vie pour s'étendre jusqy'aux habitudes alimentaites et aux vêtemats et peut-être même 

Ieur dispanton complète du Caaada a du Groenland Le refbidissement clinraticpe 



démontni chirement par llandyse de carottes de glace tirées du centre du Groenland par 

lt@uipe de Dansgaard (1979, qui montre d'abord un chat plus chaud de l'an 700 à 1,200 

de notre ère (période qui conespond &ailieurs à PhstalIatiion des VaaagS au GnienIand et 

au C d ) ,  suivi par une détérioration climatique majeure et rapide dès l'an 1,200 et qui 

se pornsuivra pendant qudques si&cIes (la petite ère glaciaire, qui coœhcide avec la 

disparition complète du demîer sigm nnM des Vilongs soit 1'Étab-t de l'Est 

groenlandaû tout juste avant l'an 1,500, 1'ÉtabIissernent de l'Ouest, phis au nord, ayant 

déjà cüspa~ vers l'm 1 400), porte certes des conséquences phis loiades chez Ies 

populations qui dépendent de ll@cuIture et du pâturage (ainsi que de la chasse et la 

pêche) surtout si  Pon se situe à la périphérie d'un climat polaire marithe. II fàut sans 

doute chercher un scénario à caractère synergique pour percer le mystère entourant leur 

disparition. En somme, seule la popdation i s h d a k  tiendra le coup parmi Ies colonies 

noroises étabiies a l'ouest de 1'Islande (McGovem, cité dans Wigley, 1981, Hisiste sur une 

mauvaise gestion sociale de son dite demeurant immuable fàce aux cbangemnts 

environnementaux). 

L'ensemble des textes et des témoignages 8tchéoIogiques, portent à croire qye le 

mode de vie hivernai des Vikings, du moins au Groenland a au Canada, comporte 

davantage d'aspects négatifs que positifs, même s'ils s'en tirent beaucoup miew au début 

que les colonisateurs fiançais et ariglaiP qui les suivmnt. 

1.3. La colonisation européenne 

C'est B partir du I6e siècle que s'installe une volonté défidive chez les Europders de 

s'imphter au Canada Iî taudm néanmoins compter au m o b  un siècle avant d'y voir des 

sites permanents* 

13.1 Le 16e siècle et kr tentatives infkactiieuses de coknisation da Européens 

Au e m e  moment où la demière wlow groenIandaise  établissement de L'Est) 

s'éteint peu à peu vers la fin du qimMàne siècle, deux noareaux évènements survimnent, 



ne laissant pomt de répit au Noweau Monde. D'abord, une sQie d'expIoratew 

européens (aqgb,  nanCais, portugais, espagnol, italim et même danois) siUonnent tour & 

tour les côtes du continent nord-adrirnin avec en tête Jean Cabot en 1497. Ils tenteront 

saris succès, du moins avant le delbut du 17e siècle (1497-1603)' d'établir des cobnies. 

Cesderni*èresdansuwcertamemesures'nlscrivirentàpeuptesaumâne~equeles 

tentatives de colonies d'exploitation des Norois. On conuaÎt aussi Ponpact des hivers sur 

ces amorces de colonies et il y a fort à parkr que la dureté de cette saison fut pour 

beaucoup dans leurs iiisucces du tout début. D'autre part, à la mhne #rio&, une 

multitude de pêcheurs (surtout les Basques) exploitent les ressources haiieuti*ques des 

côtes du Labrador, de Tem-Newe et du fIeuve Saint-Laurent. On note leur présare au 

moins jusqu'à PïIe aux Basques déjà dans I'esniaire sur la rive sud du Saint-Laurent, et sur 

la rive nord jusqu'à quelques kilomètres à i'ouest du Saguenay à ~*É~cbafiiud aux Basques 

(Bélanger, 1971). Certains auteun pensent qu'ils y sont avant l'arrivée de Christophe 

Colomb en 1492. Une chose est certaine, ils y sont lors du mer voyage de Jac~ues 

Cartier en 1534. Leur apogée s'fie de 1530 a 1610 (Lebianc, 1984), mais on peut 

compter à peu près un SiècIe d'exploitation de pêche saisorni,  œ qui pourrait 

correspondre à une centaine d'hivemements possiibIes de la part de ces pêcheurs en terre 

d'Amérique. ûn sait aussi que certains de ces pê&uq mais plus particulièrement Ies 

baieiniers basques, doivent passer l'hiver sur ces côtes et ces îles. 

En effi on y pratique la pêche à la baleine sur deux saisons: de ii septembre 

on y pourchasse La baie& hnck ,  puis d'octobre h janvier, on s 7 ~ w  à la baieine noire 

(opération beaucoup plus risquée). Cette dernière chasse implique donc une partie de 

Phiwr en tare canadiexme- On rapporte me pêche ben& au Canada aussi t6t que 

15544555. On possède queIques indices sur le mode de vie h i v d  de cgtanis de ces 

pêcheurs. D'abord, certairis fiwnt fb& d'y passer I7entSret6 de la saison hide ii cause 

d'hivers p1us rigoureux (entre autres l'hiver 1574-1575 qui est pIus EoÎd et pIus1*eurs 

bateaux (gaiions) se sont ptisdans les gIaces). Des recherches p b  &entes morneid aussi 

que ces p8cheurs et bdeiniers ont profité de Ia traite des fimures pour augmenter kurs 

pronts. Un acte notarS confime l ' h E v e  d'me &pipe basque miplipiumt des 



pelleteries et ce, possi%Iement a à% aux Basques. "Nous avons trouvé la trace d'un 

hivernement au Canada en 15861587: celui de Micheau de Hoyarsabal qui est resté avec 

une pde de son équipage a des victUain.es, mais saas n a m .  À notre co&ce9 il 

est le premier Européen à avoir hiverne dans la v d é e  du Saint-Laurent après Cartier" 

(Turgeon, 1997, p.257). Les f i d e s  archéoiogiqws de ce site rdvdent I'utiIisatïon d'un 

four servant à ia production d'huile de baleine, la mise en place d'abris (recouvertes aussi 

de tuiles) et d'une aire d'habitation- 

On sait aussi qu'ils se sont construits des habitations qui devaient certainement 

tenir compte des rigueurs du climat du mois de décembre et jase (on importait 

notamment des tuiles rouges des pays basques pour la cof]StNction des toitures, Barlrham, 

1978). Par ailleurs, on a égaiement découvert qu'une @e de cette main-d'oem 

mourut ici, On a Fait la découverte de fosses communes à la &on de Red Bay (a 

quelques 80km à I'est de Blanc Sablon). Toutefois, certains corps (au mb treize) n'ont 

pas éte inhumés (LebIanc, 1984). ce qui suggère des décès pendant Yhivtr, au moment oii 

le sol était geié @ossiblement Ion d'hibernation forcée). "Ces pêcheurs basques portaient 

des "paires de bas" en lames, des ''manteaux de marraque" (manteaux du pays), un bonnet 

en tricot de laine, des chaussures a des bottes (beaucoup phis diopendieuses) car 

spéciaiement fabriquées pour les rigueurs du climat de "ces terres ne~ves'~(Turgeon, 

1997, p.267). On sait aujourd'hui que pIusieurs milliers de baleiniers, surtout d'origine 

basque, ont hiverné en partie ou tout au Iong des saisons hivenudes dans ces répions au 

cours du seizième siécle. Ils même au moins trois types d'habitation subvenant à 

leur besoin de pêche et de Iogement Ont-& aussi été victime du scorbut, d'engelure et de 

froid Iors de kms hivemements comme le seront les prrmeWers hivernants de ia Nouvelle- 

France? Il fàudra attendre la d e  de ces recherches, cra force est d'admettre que Pon en 

coimalt peu sur le mode de vie hhmmi de ces piom*ers- 

Hormis les séjours h Ï v m  des pêcheurs et baIeers  de L'Europe le Iong des 

côtes du Labrador et du Saht-Laurer& qui du reste, ne s'nltacsseiit qu'aux ressources du 

fleuve et de la mer a qui n'ont pas ou peu d7amb&n continestalef on essiste en p a d k  



a de vaines tentatives #etablissement permanents- On ne compteni pas moins d'une 

doniraine de tentaiives de coionies sur la partie orientaie de I'Amérique du Nord entre 

1521 B 1603. Seule ceiie de San Augustin (colonie espagnoIe de 1565) survivra à ce 

siècie- semble que la toute première tentative #&lissernent européenne (après les 

Vilrings) revienne au Portugal par rentremise de l'equipe de Fagundes au aientour des 

années 1520 (Groubc, 1966) et ce, au CapBretoa Elle féra long fèu, peut-être m e  année, 

peut-étre Iégèrement plus. Quoi qu'il en soit, Champlain éait en 1607 Tes portugais 

autrefois voulurent habiter cette ide, et y passerent un h y v c  mais la rigueur du temps et 

des froidures lein h t  abandonner lem babitatïons" (dans Tdel ,  1963, p.28). L'hiver 

ou des iuttes avec les Adrindiens ont raison des Portugais en ce premier essai du 

seizième GcIe. 

Alors donc, que pendant qu'une dizaine d'explorateurs longent toujours les cotes 

de 1'Awrique du Nord et que les morutiers et baleiniers exploitent toujours les ressources 

marines du Golfe du Saint-Laurent, du Labrador et de I'AtIantique Nord, la France mettra 

de i'avam pas moins de six tentatives &ennichement en terre d'Amérique. Elles vont 

toutes échouer. DeEontaines (1 957) écrit: "La première adaptation des hommes au climat 

du Canada fbt de momiurir" (p.47). 

II y a d'abord Jacques M e r  qui, a l'hiver 1535-1536, s 7 W e  a l'embouchure 

de la rivière Sainte-Croix, a deux pas de i'empiacement actuel de Qué%mz C'est Ià, oii, 

officieIIement pour la première fois, les Français font fiice à L'Eiiver iaurentien. Habitués à 

des hivers beaucoup p h  doux en France (rntanmemt en Bretagne), i'épreuve devient 

considérable et tome presque a la catastrophe. Sur les 110 membres d ' @ m e ,  à peu 

prés tout Ie monde est mslade vers kt mi-fdvrier 1536, Le scorbut en est La uaw 

principaie et au moins 25 t?quÎpiers en mourront, On est littQaIëment hppé par la neige 

et Ie Eoid Depuis la mi-novembre 1535 @qu'au quiraiemt pur d'ad 1536 ecrit 

Cartier, 



Les vaisseaux se trouvent immobilisés dans Ies glaces, Iesqueks avaient plus de 

quatre brasses &@aisse= et, dessus la terre, y avait la bautew & quatre pieds de 

neige et plus, tekment elle était p1w haute que le bord de nos navites* Les neiges 

ont duré jusqu'au dit temps, en sorte que notre breuvage etait gel6 dans ks 

fûtailes. Et par dedans nos navires, tant de  bas que de haut, était la gkce contre 

Ies bords, B quatre doigts d'épaisseur. Était tout k fleuve, par autant qu'il contient 

de l'eau douce, gelé jusqu'au-dessus de Hochehga.(Trudei, 1963, p.102). 

II devient évident que le 6oid et la neige de ce premier hivernement mettent à rude 

épreuve ces Français mai préparés à Phiver iaurentien, en dépit des avertisseménts éims 

par queIques AnaérSidiens dont Jacques Cartier se moque (Trudel 1963; Lamontagne* 

1983). 

Sa deuxième tentative sera aussi sa dernière et elle ne sera pas pius hctueuse. 

IastalI6s cette fois4 P Charlesbourg-Royal (aujourd'hui I'embouchure de la rivière 

Jacques-Cartier) à l'hiver 1541 -I542,ii s'agit cette fois d'une prerm*ère tentative réde de 

colonisation de la part des Françaist il serait survenu une autre épidémie de scorbut qui a 

raison d'une partie de la seconde équipe de Jacques Cartier. 

Le troisième hivernement fhqik, cette fois sous l'égide de Roberval, a lieu en 

1542-1543 toujours à Chalesbourg-Royal (mais rebaptisé cette f o k i  France-Roy). 

Pendant l'hiver Ie scorbut h p p e  encore. II pQit une cïnq~a~ltaine d'hivernants, soit Ie 

quart de ia popuiation, " L ' k  canadien parut long B ces gens cpi en W e n t  

l'expérience pour la p&&e fois" (Tnidel 1963, p.159). L'auteur de Ia relation 

(Robervai, cité dans TmM, 1963) a soin de remarquer que la glace ne se mit à fondre 

qu'en avrii (1543). L'hiver a été tellement desasbreux qu'on décide de hire rentrer en 

France Ie reste de ia coIoniet 

Bien qu'il fidie admettre <[oe ces b e r s  fiirent souvent nlaaIs aux p-ers 

arrinints fhqais nial adaptés à ce ctimat hem& iIs ne sont toutefok pas afcessaIement 



Ia raison majeure de Ieur échec de coIonisation en Amén'que. En effet des tentatives 

huguenotes h q p k s  ont aussi échoué au Brail(I555-1560) puis en Floride (1 562-1565) 

où pourtant les hivers sont inexistants. Le support de la France n'est que trop fiiibIe 

envers ses premières tentatives . TdeL (1%3) souligne "ce sont les moyens qui font 

défàut. On se rend bientôt compte qu'une compagnie de c o r n e ,  composée de 

queIques mdividus et dotee d'un mompole sans cesse disputé, est incapable de soutenir 

une colonie" (p.276). En cette fh de seizième siècle, deux autres tentatives vont aussi 

échouer au Canada. D'abord celle de La Roche a 1% de Sable où des colons fiançais 

vont chercha à survMe de 1598 à 1603. On néglige de ravitailler la colonie en 1602 et 

cene-ci disparait SmipIement du parsage en 1603. 

L'équipe de Pierre Chauvin de Tonnetuit n'est pas plus heureuse quand, installée à 

Tadoussac à i'hiver 1600-1601, elle doit quitter sa f%Ie mstallation pour se drugier chez 

les indigènes. me trente Européens a terre à Tadoussac en 1600, il n'en reste que 11 au 

printemps 160 1" (Deffontahes, 1957, p.47-48). V o f  un peu comment ce siècle se 

termine pour les Français. Par ailleurs les marhs f h q k  (notamment les Malouins) 

cherchant à garder leur monopole sur les riches côtes poissonneuses du Canada, voient 

d'un mauvais oeiI l'idée de coloniser et crient fort et haut % preuve est m e :  ie Caoada 

est inhabitable" (Tmdel, 1963, p.278). 

Ce siècIe débute un peu à la manimanière dont le seméme s'est teimid. Cole Hams et 

aL écrivent (1987) "En 1600, fa &te nord-est de i ' m u e  du Nord ne compte encore 

aucun &ablissement permanent de bImS" (p.48). 11 s'agit neanmOins du SieCIe oii la 

Noweiie-France naani le bng de la plaM du Saint-Laurent et a en d6pd de den 

rigoureux climat h i v d  "Ainsi k Canada firniçais se présaite comme le pays des durs 

hivers, peut-être les p h s  durs du gbbe" note IMbntaÏnes (1 957, p.49). IIs contniueront 

d'aiUew ii fàire de nombreuses victimes au début de hi cofonisation Les popdations sont 



himme, les épidemies) de la saison hivde. Toutefois Ea vobnté de coIoniser persiste : 

la Fnmce constate le succès des établissements portugais et espagnols en Amérique et 

demeure consciente de l'avenir prometteur qu'ofk le commerce des fourrures. 

En 1604, Pierre Du Gua de Monts débarque 79 hommes à Pembouchure de Ja 

rivière Sainte-Croix (au Nouveau-BrmswiicL) qui y hivernent ~ i b ~  Tes hommes 

de l'expédition passèrent l'hiver dans des conditions si difficiles que de Monts dkide I'été 

suRrant de dérzaénager la colonie à un nouvel emplacement baptisé Port-Royal (Nouvelle- 

  cosse)" écrit Couturier (1994, p.35). À cet e&t Champlain &rit "L'hiver nous surpris 

plus tôt que mus n'esperÎons, et mus empêcha de fsire beaucoup de choses que mus 

nous étions pmpos&s..8 était mal aisé de reconnaÎtre ce pays saris y avoir hiverné, car y 

arrivant en et6 tout y est fort agréable, B cause des bok..if y a six mois d'hiver en ce pays" 

(dans Laverdiike, 1870, p. 40-43). Il ajoute de plus: "II neigea dès le 6 octobre, le 3 

décembre la SSaiiite-Croix chemait déjii des &esn (dam Trudel 1966, p. 37-38). 

Il y mernt à i'hiver 16041605 m e  trentaine d'âmes surtout du scorbut. L'hivernememwt de 

1605-1606 à Port-Royal cause encore des décès dam la jeune colonie. Cette année-là 

Champlain mit sur pied ''l'Ordre du bon temps", ce qui permettait d'organiser des festins 

sur um base &@tire afin de garder le moral de ses troupes (Charbonneau, 1992, voir 

photographie B la page 66). 

En 1608, Champlam mise davantage sur la coIonisation des rives du Saint-Laurent 

plutôt que de l'Acadie. II y H e  "i'hab'ition'' à Que'bec non lom d'oiî Jacques -et 

avait hu-même hiverné p1us de 60 ans auparavant. Sur un total de 27 hommes qui y 

hivernent, 20 sucwmbent au scorbut ou & la dysenterie. Le b i h  de ces trois premiers 

bivers du l i e  siécle totaIisent phis d'une soDrentame de décès hivernaux 

Les @&es fàmüIes commentait a s'installer dans la plaM du Saint-Laurent 

vers 1617 avec la fàmik de Louis H W  (Lapointe et aL, 1995, p.43). II y meurt en 

jamrier 1627 en chutant de son toit glace a enneig6. Les ttcits n'en &kn t  p h  sur les 

nialheurs caDses par P k .  Dès YarSvée des grands hi& 6cnt Lamontagne (K983) "A 



la prise des glaces sur le fleuve, les arrhmts fitient Phiver et s'encabanent. Catauis 

d'entre-eux meurent pendant les premiers hivers, de hid, de famz de xdadk'' (p. 26). 

La saison hivernaie se voit responsable de tous Ies maux selon Champlain: "Elle ressererait 

h chaleur naturelle du corps qui causaait la corruption du sang" (Lamontagne, 1983, 

p.33). En plus des embêtements de L'hiverf la fiimine s 7 ~ e  @ois conmie à Quebec a 

Phiver 1628- 1629 (Lapointe et aLJ995). 

L'une des premières priorités avec le problème de Phabinenient est de se constniire 

des habitations qui tiennent compte & ce chat  fioid. À ce sujet on ne peut rien tirer des 

techniques amérindiennes pour s'accommoder de Phiver. Le père Lejeune (dans 

Thwaites, 1959) nous le demontre chirement : 

Figum-vous donc un grand rond., ou un carré dans la neige, haute de deux, de 
trois, ou de quatre pieds, selon les temps ou les lieux où on cabane; cette 
profondeur mus fiiisait une m d e  bianche qui nous environneit de tous côtb 
excepté par i'endroit où l'on la fendait pour fàire la porte ... Vous ne sauriez 
demeurer debout dans cette maison, tant pour sa bassesse, que pour la fhée qui 
suffoquerait et par conséquent il faut être toujours couché ou assis sur la platte 
terre, c'est la posture ordinaire des Sauvages (p.36). 

Les techniques cornues des Français de l'époque ne pourront non plus être 

exercées en NoweiIe-France car eIies deviendront rapidement inadéqyates k e  aux 

rigueurs de Phiver huremien. "La premiQe génération de maisons qui s'éleva au Caiisda 

fut directement iuspirée des comtmctioris de pienes des p y s  de I'ûttest &in&" écrii 

Deffontaines (1957, p.54). Ce type de Mtmient demeure pIutôt inadéquat fàce à 

i'hU133idite et a i'action du geI et du d6gel du climat hurentîen On doit se tourner sur la 

richesse de Ia forêt pour ériger des niaisons de bois qui perme!ttront un meilleur confOrt a 

une miiieure tési*ance face B Ifabondance de la neige et du hid On bnde Trois- 

&ères en 1634 (i'm de nos site d'étude avec Montréal, voir chapitre m) puis MontrQI 

en 1642. " C'est sedamnt B partir de cette date qu'on voit se disperser autour de ses 

trois piIliers de la m m k  coionisation rm peupie qui p d  vramPnt p o s d n  du p a .  

soutient Bianchard (1949, p.23)- L'oeuvre mlonisatnce 
* .  m k  de i'amt par la 

Compagnie Qs Cent Associés (1627 h 1663) engage un certain dynamisiie 



démographique en NowebFmce. En &et de 117 habitants que compte Ia NouveIle- 

France en 1629 (Lahaise et Valierad, 1977), elIe passe 3007 résidants en 1663 (Trudei, 

1997). 

Campeau (1 974) souligne le handicap du c h a t  fioid dans i'étabksement d i d e  de 

la population: " L'acclimatatinn du nouveau continent est si péniik pour les engagés 

transportés de France pu'& n'en restent normalement qu'une minorité à adopter le 

nouveau monde et à s'y etabIV (p.9-10). Toutdois petit à petit on entre péniiement 

dans ce que Lamontagne (1983) qualifie de phase d'adaptation au c h a t  de I'hiver. Cette 

phaseécrit Lamontagne: 

...qui îraduit Ie résultat des premières expiriences de vie en Nouvelle-France. 
d6fM en même temps un cheminement vers Paccoutumance. La modifkation de 
l'attitude devant les rigueurs du fbid crée un premier rapprochement entre 
I'iadividu et l'hiver. ..on p o d  pder de mode d'ajustement au milieu, car la 
hme pour la m i e  tend à s'amenuiserf ce qui projette dans r a v e ,  ce ne sont 
plus les tourments de rappréhension, mais l'apprentissage de la vie hivernale (p. 
46) 

L'effet des durs hivers ne se d e s t e  pas seulement Ie Iong de (a plaine du Saim- 

Laurent. Dans Ie G o E  du fleuve, soit à Terre-Neuve, Ies xnidres h i v d e s  sont aussi 

sipnaiées, George Caivert, venu s ' M e r  à Terre-Neuve afin de comtdre, de coIoniser 

et de semer q&e "ce pays de misèn ou de mioctobre à mi& le triste visage de l'hnrer 

recowre toute la terre" (CoIe Hanis et aL, 1987, p.48). 

En ce 17e &de, la traite des fourrures constitue la base de i'actnaé &cornmique 

de la Nouvelle-France* Les coureurs de bois wmis de raquettes B neige vont B la qy&e 

des animaux à foumsre pendant Wer (selon Deffontaines (1957), seula Ies fourzutes 

hivernales ont de la valeur). On a e  toutefois Ies i.esidaats & se tourner vers 

laisse présager, chez le mion, rme tedmce B L'adaptation imx saisons. r#s que k cyde 

bernai est re@ il s'établit mit rrlatiDn ditecte eime LXver, Ie peuphnent a i'&t des 

tW écrit Lamontagne (1983, p.48). Ce SiéCIe reste néaimY>iPs très tpFowaat pour Ies 



hivernants venus d'Europe: 'les nombres restent fâiiIes et la dureté du c h a t  éprouve 

auekment les petites coIIectbités instaIIées au bord du Saint-Laurent" (George, 1979, 

PB)- 

3 Le Ise e t  le 19e siècle 

En 1700 la Nouvelle-France compte e n . n  13 000 &nes (elle a quand même 

quasiment doublé par rapport à Pan 1674 dors qu'eue en comptait 8084, unidel 1997)). 

Blanchard (1960) mte We 1700 à 1765, la popdation quintupIe passant de 13 000 à 65 

000 âmes... Par L'effet d'une puissante d 6 ,  dont la moyenne dot se tenir autour de 60 

pour d e n  (p. 70). Les colonies anglaiws en comptent 275 000 : on peut anticiper le pire. 

Au dernier recensement sous k régiine hçaïs,  en 1739, "Ies terres habitées s'étendent 

sur presque 500 Mometres le bng du fleuve. Bordée au nord par Ie Bouclier canadien, au 

sud par les Appaiaches, la vallée forme un espace agricole ddlimitk aux confins de la zone 

climatique propre a la culture cdréalière" (Cole Harris et aL, 1987, planche 46)- Liateau et 

aL (1979) "appellent PdIan dkmographique de cette période oh se vWe, depuis la 

conquête jusqu'à 1850, un doublement de la population à tous ks vingt-cixq ans'' (p.30). 

C'est au cours de cette période que la popdation vient à domestrCquer P h i v a  avec 

d'abord i'appréhension (au 16e et 17e si&), suÎvi p L'adaptation (un peu plus tard au 

17e siécle). Lamontagne (1983) répite que "hi ddlimitaton de cette phase dans le temps 

suit, historiquement, i ' m  dont on a repéré Le message, entacmement entanié au 

Xvme siècle et intensément poursuivi au W[e &den (1983, p.79-80). Au cours de ces 

deux siècles, la population vit au rythme d'abord acc6M du préhiver, décéléré du pIem 

hiwr et de cebi de la fin de l'hiver. DeEontaMs (1957) remarque à cet effet pour ie plein 

hiver: "c'est k priiicipal trait de L'hiver amdien, saison de repos et de vie ralmtew 

@202). Pour le cuhnratein, Ie @-hiver signifie: I'accimrcilation du bois de chaufFige, 

t'abattage d'* de boucherie et sa préparation B rarnrwrtation bivemale par les 

techmqms de congélation ("on ensevelit la viande dans tme couche dpahse de neige et 



qu'on garde ainsi jusqu'au commencement d'avriln (Savarci, 1968, p.354)), le curetage et 

le bianchiment des murs de L'étabIe où dès ia fin de novembre s'entassent Ies animaux, la 

pose des doubles portes et fenêtres, etc. 

Au coeur de I'hnrer (Ie plein hiver) ii y a ralentissement chez l'homme. 'Tant que 

l'@culture ne se voit pas supphté par d'autres secteurs d'actiyités, tek L'expIoitation 

forestiére par exemple, l'habitant demeure rivé à sa ferme pour la longue -ode du pIem 

hiver" (Lamontagne, 1983. p.90). Toutefois il se développe, entre autres, une saison de 

bricolage. 'Te Cauadiien hnçais est un adamable bricoleur et les IoisHs de l'hiver y sont 

pour quelque chose; dans toute maison canadienneT 1 existe un petit bâtiment sepoiré, la 

boutique, qui est essentiellement l'atelier de bricolage" (Deffontk,  1957, p.204). La 

femme, en plus de ses travaux ménagers quotidiens, fiait du tissage et de la confection, ce 

qui la garde bien occupée. 

Peu à peu Péconomie s'étire le Iong de la plame du Saint-Laurent, les habitations 

prennent forme gradueNement. Avant 1800, écrit Léonidoff: 

Le Iong du Saint-Laurent I'habitation Male typique c o d e  en un b â h t  d'un 
sui étage, recouvert de charmu, de phnches ou de bardeaux et consmit par son 
premier occupant. Les techniques de construction peuvent vmCer9 mais Ies 
dimensions de ces petites makons qui ont gQiérsIement deux pièces changent 
relativement peu au cours des années. (Cok Hanis, Dechine, Eccles, et al, 1987, 
planche 55). 

du tissu Mai se ikît sous i'égide des seigneuries et L'tittoÎtesse des 

lots pourraient s'expIQuer par les b e r s  neigeux de ce pays selon DefEoIidames. Ce 

dernier €ait "Si I'on ne veut pas rester compktement isoIè iI faut, non seulement 

entretenir le passage de la niaison ii la route, mais surtout déneiger ceIIe4 sur son trajet 

en limite du lot" (1957, p-89)2 Ce qui expüquerait peut-être i'hitesse du terrah, mais 

Cda n'est pas sans rappeIIer œ que îàî id ci@ Phomme de Neaudertai, voir le dbut de a chapitre 
Lamontagne (1983) -ge I*ocpressîm de u&eiga" par %sement" de la neige P I'aidt de boeu.& 

(p.50)- Notais qu'a Edmontoa, la propriaaires sont toujou~s respwsabIes mt &laiement de Ieur 
traaolr h t a f *  



qui en revanche domiait de h Iongueuf ("I75m de lsrge et I750m de pmfoedeui' selon 

George, 1979, p31) pour r6pod.x~ non seulement aux besoins de familles souvent 

nombreuses, rmis en de longues étendues boisées & de foumir du bois de cbaufQe 

durant les longs hivers ladens p o d  œ dime auteur. 

Montaines iilustfe habilement l'adaptation de Phabitation en fonction du c h n t  

nival: maisons de bois sur soiage, murs de poutre, toitrire en bois et en pente raide, perron- 

gaUerie séparant i'hiwr de la maison, portes et fenêtres doubles coupant le hici, une 

cuisine d'hiver et d'été6, hangar ib bois, etc. (1957). Cateiiier (1955) rench6rit: "une 

maison aux srniples murs de pierres ou de bois serait tout il fâit inhabitable dans notre 

pays, pendant 1'hhm" (p.66). 

Un problème demeure toutefois majeur, soit celui du chauffage. Il y eut d'abord 

l'inefficacité du feu ouvert. Ce foyer est supplantti vers 1730 par un appareil de chadhge 

qui constitue une sorte de révolution, celui du poêle. Faôrïqu6 aux Forges du Saint- 

Maurice et branché ii un tuyau menant à la chemhée, ü devint un système de cbadfàge 

central. Kalm, en 1749, en note ddja la présence daos ses écrÏts (Kahn, 1749, traduit en 

1977). "Jadis, on n'avait chaud que près du Iéu; désormais on peut fiire voyager Ies 

calories à travers Ia demeure, ... grande innovation!" soutient Deffontahes (1957, p.75). 

L'un des grands problèmes de la popdation 1Wer demeure les d6placements. La 

raquette à neige, déj& utüisee par Ies coureurs des bois et trapsmise B la population en 

général, permet en partie de vaincre i'isolement de Ia saison Eoide- Uoe autre technique 

empruntée ib i'Amérindien lui permet eussi de transporter du rilataid (entre autres du bois 

de chauffage), soit cefle de ia tr&e sauvage (et du tra'mau) utiîikk d6jà au mÏns depuis 

1664 selon Pierre Boucher (1964). "Malgré tord m e r  a queIques bons côtes: les 

marécages impmicabr~ wte, ~ h l s s e n t  alors f i i c i l m .  r~ en de m ~ m e   de^ ~acs 

qu'on peut aisément traverser. En fi& ii y a des endroits qu'on ne peut atteindre qu'en 

Certaines maisons i Ia campagne, notamment P  sainte^^, se m - e n t  ai- de CS daa 
types de c u i s m e ~ a p  miIimiIi&tt dës années 1960, 



hivei' écrivent Carle et Minel (1972, p22). II y a donc des chemins d'hiver et des 

chexnius d'eté, Toutefois, aprés chaque tempête ü faut refiiire la trace. Soit de retasser la 

neige pour owrir de nouveau une piste souvent balisée par des branches de sapins7 pour 

que L'on puisse la retrouver fidement d'une pdcipitation nRrale à l'autre (Deffontaines, 

1957, planche XI, p. 176). 

Mais k conquête de l'espace hivernal, ajoute Defontahes, ne sera réeIIe que s i  

l'on peut non sedement a transporter soi-même, mais aussi transporter les produits. 

Ajoutons qu'ene sera encore plus *He Iorsqu'on pourra se deplacer en tout sais et le 

plus rapidement possible (cela ne viendra probabIement qu'au 20e siècle grâce & 

rautoneige et à i'automobile). Le peuplement fut simplement moral au tout d&ut et 

c'est quasi exclusivement vers le fleuve que s'orchestrèrent les premiers dépIacements. II 

n'y eut pas de chemhs carrossables avant la seconde moitié du 18e siècle. L'attelage d'un 

traineau il un cheval dénote encore d'un certain progrés sur le transport d'hiver (Ie cheval 

fait son apparition vers 1685 selon Lamontagne, 1983). Pour la période de 1850 à 1928, 

Catellier (1955) écrit: "En ce temps des voitures et des chevaux, on ne couvrait que 

q b  à vingt milles par jour. On compren& dès lors, que Ie transport était surtout local* 

(p.149). Pour le transport ii distance, le chemin de fkr etait le seul moyen anployé. 

On va même jusqu'à rdussit' à traverser k fleuve Saint-Laurent à raide de canots 

au 18e siècle. Yis Riainfiement, grâce à k connaissance du mouvement des &ces, un 

service de travemCer jnsqu'au printemps" obsewe Lamontagne (1983, p.58) pour le 

secteur de Québec. Dans les mdroits où la marée est absente, Ie passage sur Ie fleuve 

@ont de glace) s'effectue généraIaneet mieux que sin k chemins de neige. 

Au 19e siècle i'mdwtrîe forestiére se d6veIoppe et devient un m h 6  â'empioi 

hivernai appréciable pour i'agrrCcukeurC "On peut aussi ikîIement '.aravailIer dans le bois', 

l'hiver. De 1800 & 1850, le nombre de nouveaux chentiers ne cesse d'eugaiente~h 

Ceci n'est pas saar rappeiia la mise en place de branches sur In bamm d a  terrains des mers 
résidentiefs de T m & R i v Ï ~  avant L*amv& des pfermfermères neiges Lors & tempêtes la d e u s e  a 
neige mmicfpaIe possède des pomts tepèrs 



exploite les forêts près des cours d'eau pour pouvoir faire flotter Ie bois au printemps'' 

constate Rovenck (1988, p.501). 

Avec l'arrivée du printemps (cycle de Ia fin de Phiver) Ies activités changent: 

Pendanî tout k XVIIIe siècle et une partie du XIXe siècle, i'habitant, fort peu 
préoccupé par la producfivif6 du sol, tnaa sur ses traîneaux vers la fin de L'hiver, Ie 
h o e s  accumulé pour le délayer dans les cours d'eau au pr9itemps. Uais p b  on 
avance dans le cours du XIXe &le, p h  I'babibnt hait dans ses tkhes du 
moment i'@mhge d'engrais avec I e s  edoncemerits de la surfâce neigeuse. Aux 
derniers jours h i d s  de la fin de l'hiver, ü coupe, sur un cours d'eau avot'sinant, sa 
réserve de glace pour rété qui vient (Lamontagne, 1983, p. 98). 

L'état des chemins demeure néanmogis misérable l'hiver. "En 1863, les voitures 

d'hiver demeurent toujours très Ctroitcs et les routes fort cahoteuses" écrit Provenchefl 

(1988, p. 519). On se contente tant bien que mal de tasser la neige; dans les villes, on se 

contente souvent de déneiger Ies trottoirs en accumulant ia neige vers Ie centre des nies. 

Cependant L'affivee du tram permet un déphcement plus kile et rapide pour 

la population désirant circuler sur me plus graiide distance. En 1836 Laprairie a Saint- 

Jean sont reliks entre enes. " Q u é k  est & joint a Montréai en 1879. Les grandes 

&es du réseau sont en placem remargue Blanchard (1960, p.215). Cette 6tape s'msCnt 

aussi dans une phase miportante de liraticon par rapport a i'biver. 

En plus des fètes cMxées  a rhtQieur (Noei, Jour de L'an, la Chandeieur, etc.) se 

développent des divertissements extQiCeurs qui &notent d'une adaptation A la saison 

hide .  "La dodcaîion de l'hiver encourage le déve1oppement des activités a des 
sports de plein air" temarque Lamontagne (1983, p.109). Au 18e skie ces activités de 

pieh air tournent autour de glifsades* et aux courses en dies (qu'l taut d'ailleurs 

régiemenfer dès 1708 afin de costrôler les cornses efHdes). II y a aussi des 5LCtiVités de 

patmage déjà vers 1720. 

%voir Rovenc6er (1988, p, 521), une photographie üIustrant une rue de Q&ec P6nrer vers t 870. 



Avec le régime anglais, des chbs et des courses à l'anglaise avec ~ T Ï X  au gagaant 

sont mis de l ' a m  Guay (1977) dans son étude sut Ie S p a  et hi société d e m e  du 

19e siecle pricise "qu'à partir de 1840 ces courses ne se dérouient phis uniquement dans 

les villes, mais aussi dans de nombreux petits villages et qu'elles sont en outre suivies tant 

par les owriers des vines que par les cultivateurs des campgnes" (p.24). Vers 1850 les 

citadius délaissent peu a peu les surfàces glacees du flewe a autres pour se regrouper sur 

des patinoires ouvertes ou encore f d e s  comme à Québec. Le hockey a aussi fIUt son 

apparition. Les nuaux continuent B Ie pratiquer à l'extérieur, et "certains se rendent à la 

messe en patinant quand le pont de glace le permettait" (Massicotte, 1938, p.82-83). Au 

19e siécle la m e  et les raquettes se sont g r a d u e h n t  transfomtks en jeux hivernaux, 

Dés 1840 raconte Lamomagne (1983) "se forme à Montréal % Montreai Snowshoe Club; 

en pIus d'adopter un moyen de tramport h u e  P propre aux natifk du pays, on se vêt & la 

canadienne, avec capot, pantalon, tuque et cemturon de Iaine" (p.116). La pêche sur glace 

d'abord Liée à une activitc! d ' m t a t i o n  complémentaire aux 17e a 18e siècks dewïent 

aussi plutôt une activité sportive hivernale au 19e sikle. Les Etes de 1Wver dénotent 

égaiement une osnose entre kt population et la saison hide. Lamontagne note au 19e 

siècle, à propos de la période des Rois jusqu'au mercredi des Cendres que, "la Rte 

carnavalesque à caractère profâne est vivement c61ébrée dans toutes les campagnesm 

@. 104). 

Dès le dernier quart du 19e &de s'impiante la tradition des réunions autour du 

paiais des glaces (qui peut atteindre 38 pieds de hauteur) dans ie cadre du camavai de 

Que- (le p i u  airien au Canada). Cent ans plus tard, il génère des revenus annuels de 

PIUS de 30 mt'llions de d o h  et attire pius de I,5 mülions de visiteurs wmter Cities, 

1988, cite dans Taupin, 1995). Le premier carnad d'hiwr a Mon- fbt inauguré le 23 

janvier 1883. Un mmiease palais de gJace fbt Cnge sur le Square Domniion comprenant 

40 000 pieds cubes de glace extraÏîe directement du fleuve Sa&-Cament (Wmter CitYs, 

1989, cité dans Taupin, 1995). On hi donne mintenztnt le mm de la "Féte des neiges". 

De nos jours I existe un nombre astrommiipe de mes d'hiver notamment au Qdàec et 



en Ontario ainsi que dans l'ensemble de PAménque du Nord (le p h  ancien remonte au 

18e siMe, et ce, à Anchorage en Aiaska (Wimter Cities, 1985, cité dans Touph, 1995)). 

Ces nombreuses fètes hivedes dénotent d'un certaine intMt à vivre son hiver. Le ski 

alph fkit aussi peu à peu son apparÏtion, mais il connaît son ampkur au 20e siècle avec la 

mise en place de centres de ski modemes qui s'équipent ~ I X E  de systènies d'enneigement 

artificiel CO= au Mont Sainte-Anne B partir de 1983 (Eloucharci, 1989) pour déjouer 

darne nature. 

13.4 Le 20e siècle 

En dépit de quelques progrès techniques enregistrés aux 18e et 19e siècIe et d'un 

atnait pour les sports d'hiver, la population dans l'ensembie demeure assez iirnitée dans 

son déphcement par rapport à cette saison et reste surtout une popdation rurale- Au 20e 

siècle cette popuiation devient urbaine. En 1 871, écrit Blanchard (1966): 

les campagnes comp~*ent  encore près des quatre cinquièmes de Ia population. 
Màïs dès 1901 k bloc nwl ne contenait plus que 60,3% du peuplemnt; a partir 
de 1921 la majorité est urbaine; en 1956 ces nwux ne comptent plus guère que 
3 0%. Enfin au dénombrement de 1961 les campagnes ne représentent PIUS que Ie 
quart de la popuiation @.87). 

Au debut du 20e siècie, on fode encore la neige pour owrir Ies chemins des d e s  

a I'aide de rouleaux attelés à un cheval (Provencher, 1988). Toutefois nous sommes iî 

l'orée d'une grande révolution. C'est sans contredit I'arrïv6e de la mbnkaion cpi va 

changer Phiver. T e  véhicule-moteur a révoiutiod Ies transports" soutient C a t e k  

(1955, p149). II poursuit en &rivant: " Le camion et Pauto se sont joints amc cheminr de 

fa pour rapprocher les ho# (p.149). W k grand progrès acconipE sur 1s routes, 

souiipee Blanchard (1966), "progtes d'une portée hmemep c'est de h s  esok rendues 

p&CabIes I!IiiVer'' (p. 73). 

L'am& 19284929 (Brochu, 1954) nratprie ime Wmtion utcmie par rapport ik 

l'hiver, car c'est @&&nent le premk hiva où fut emftepM le dérieigement des mutes au 



Québec. CateIlier (1955) rapporte: "Cette année-@ 90 d k s  de chemin fiirent entretenus, 

soit 65 milles dans le distEict de MonhéaI et 25 rilines dans cehii de Queaec" (p.IS4-lSS). 

À cette époque, on &it encore néanmoins dans le milieu rurai des trajets à cheval Phiver 

(hippomobiIe (Hamelin, 19%)). 

À llwer 1938-1939 Ia longueur du réseau d'hiver atteint 1381 milles. Les 

@cipales municipalités h profiter de rentretien des routes l'hiver sont Montkd, Québec, 

Chicoutimi, Sherbrooke et Trois-Rivières. Cest à l'hiver 1942-1943 selon Deffontaines 

(1957) que "pour la première fois, la région de Québec ne reste p h  isolde par ses routes, 

elle est reliée à Montréal par l'mtermédiaire de la *nord; il faut attendre 1949 pour voir 

toutes les régions écowmiques reliées les unes aux autres" (p. 172)P 

Parallèlement à la venue du vencule automobile (407 000 vomires en 1920,I 502 

000 en 1944 selon Deffontanies (1957) et 2 520 565 voitmes i'mmatricuItcs en 1994 

(Société de rassurance automobile du Québec, 1995))1° et combinée au déblaiement 

systématique du réseau routier, grâce à la c h e  à neige, au camion gratte et a la 

souflIeuse7 apparaît aussi durant la Seconde Guerre mondiale un transporteur hivernal 

moderne : l'autoneige à chenük a patins aMnt mobües (le génie de Bombardier) qui vient 

d'abord fàciliter le travaiI de la vie forestière l'hiver, puis d'autres régions isolées, 

notamment les rdgions minières (Lacasse7 1988). 

L'autoneige permet aussi à la population d e  de circder pius rapidement l'hiver. 

Dans ma région, ecnt Hamelni (1996), "cet engin à skis et chenines permet B queIques 

passagers de f h k  en cinq fois moins de temps Ie trajet entre Saht-GabrieI et Samt-Didace* 

par rapport au système antériëur par &on aniawle* @.î20). A cette époque ce 

transporteur n'est pas encore vraiment une actiWte sportive a iI n'est pas non plus de tout 



repos, En décembre 1951 polirsuit Hamelin, Uje constate la duteté de ce mode de 

traaspoa: engins bruyants, puants, ballotianis en tout seas suivant la topographie nivale, 

n'ofhnt a des passagers plus ou moins agrippés à des banquettes murales qu'une très 

mauvaise visiiilité et des sorties insufnsaites. Heureuement, l'ère de œ type de véhicde 

n'aura été que cek d'me transition entre le transport par che!vaux et le transport par 

auto" (p220). Traasformée en motoneige, elk devient un sport d'hiver apprécié dans le 

milieu des années 1960 . On compte "1200 Ski-Doo vendus en l%û, 5200 en 1962, en 

1973 on -*que la millionième motoneige" (lacasse, 1988, p.174). Les compagnies de 

fkbrications puIIdent. Depuis on a dû I6giErer et développer des sentiers spécialement 

aménagks à cet effet. 

On a observé une autre métamorphose, en cette fin de 20e siècle, notamment au 

niveau de k besogne du deblaiement de la neige dans les entrées privées des rési*dants des 

municipalités de la plaine du Saiat-Laureni. En se fiant strictement à des observations 

directes, Ia plupart des résidants pelletaient eux-mêmes la neige obstruant leurs entrées 

jusqu'à la fin des d e s  1960. PossiiIement d e  aux précipitations M e s  fort 

abondantes du début des années 197011, on voit dors I'apparition subite de souBleuses 

résidentielles pour effectuer cette tâche. A partir des années 1980 mais encore davantage 

dans les années 1990, on observe de plus en p h  de résidants qui fbm appel à des petites 

entreprises pour Eaire ce travail (dépendamment des entrepreneurs et des surfaces à 

déneiger, iI en coûte une centaine de d o k  par résidant pour effectuer k débIaiemeat par 

hiver). 

Certab autres sports se spécialisent à partir des andes 1970-1980. Par exempk 

Ieskiaipincorinaitdes variantescomme leskide bosses, IeMk surneigeet iaplanc:k a 

neige qui devierment mém des discipiüles oJympi<lues d'fier. Cette saison est devenue 

t t  QuCkc rgoit cqectivemglt pour les hivas 1970-1911, t97Ct972 a 19724973: 410.7,420.5 a 
412.8 cm de neige; dors qii'en moyenne il en tombe 337.0 cm (ûouventemait & Canada, 1993a)- 
Jamais n'avait- ni t a n k  plus dk 400 cm de neige sur trois années cmdatives depuis h premik 
annBedecoHectecn 1943-1944). 



une source de marchandisefiandise Depuis au moins deux décennies un nombre important de 

résidants effectuent des d@urs phis ou moins proIoagCs Phiver daas Ie sud pour échapper 

encore aujourd'hui à cette saison (voir chapitre III). Ce phénomène s'est notamment 

deveioppé grâce aux voyages organises à bon marche combinés au vieillissement de la 

population jouissant encore d'une bonne sant6 et rendant ainsi cette saison m o k  difficile. 

On peut égakment anaiysex l'infiuence de l'hiver à i'intérieur du développement 

culturel de cette population sur au moins deux plans: la littérature et la pemture. Collet 

(1962) a étudié cette question en analysant la place occupée par IEver dans le roman 

canadien-hçak (une centaine de romanciers au total). E k  a d'abord noté que Ies pages 

consacrées à l'hiver par les romanciers sont beaucoup pIus nombreuses que pour les trois 

autres saisons. Elle écrit: " La mauvaise saison joue un rôle prépondérant dans la 

ünérature romanesque au Canadan (p.364). Son d y s e  divisée en trois segments montre 

qu'en dépit d'un petit nombre d'écrivains qui décrivent dans lem romans les joies de 

I'hiver, ï i  n'en ressort pas moins que la majorite des auteun font jouer un rôle fort sévère à 

l'hiver dans leurs ecnts ( engelure, l'hiver saison ennuyeuse, privations et travaux pénibles, 

saison de maiheurs, engourdissement, etc.). 

Au niveau de l'art picturat, Robert (1978) constate quatre grandes périodes dans 

rhistoire du Qudbec: 1) les prémices (avant 1860); 2) ia maturation (1860 à 1920); 3) 

réchtement ( 1920 à 1950); et 4) la prolif&ation (soit depuis IWO). Le thème de i'hiver 

a inspiré chacune de ces époques. Il faut toutefois noter que, au niveau du thème du 

paysage (notamment ruraf), Ia composante hfvemaie apparaîtra tardivement Comme 

i'euit Morïsset (1960): "Pendant pds de deux siècles, le peintre caaadien de la province 

de Québec doit satidkke & deux besomS majeurs: le tableau d'église et le portrait" (p.9). 

Le paysage ne debutera qu'au I8e SieCIe grâce aux soIdats bntanaiques, x.&m s i  on note 

déjà un tableau hivernal (Ex-voto de Dorval) possiiIement de Beaucourt vers 1740. Peu 

de peintrrs quéTbécok s'inténssent aux paysages ruraux de l'ber québécois. Au début du 

19e sÏècIe, K~egboff a peint de nombreux tabIeaux sur L'hiver ( des trappeurs en raquettes, 

les ponts de glace, les courses de chevaux et Ies tempêtes de neige, les chutes 



Montmorency en hiver, etc.). Bien que ses peeatures prennent parfois des airs feerïques, le 

d q u e  Morisset (1960) demeure acerbe à son égard: "ses scénes d'hiver ont un air de 

tristesse qui déçoit. II semble que le peintre n'ait jamais vu I'éblouissaate splendeur du 

soleil hivernai, le scbtdiement de la neige*..& se livrei sans retenue au violent sports 

d'hiver, soit pour m e r  contre k froid. ..@.l45)". Ce mém critique reproche aussi à 

Cuiien et à Gagnon d'avoir surtout montré les aspects négatik de Phiver. 

A la fin du 19e siicIe, après une éciipse d'une chquantaine d'mk pendant 

lesquelles on a préféré vendre un Canada vert et triomphant, on note le retour de l'hiver 

dans la peinture. On ne p o d  passer sous silence, encore une fois, Ies tableaux de 

Cullen (on a dit qu'ü était m e  meilleur peintre de k neige, (Morisset, 1960), Suzor- 

Côté ("c'est surtout dans les paysages de neige que l'artiste parvient à cette poésie de 

l'hiver", Monsset, 1960, p.186)' Morrice et Gagnon. Parfois peinttues hivermies et 

romans s'associent. Gagnon a réalisé des ilhislrations dans le roman de Louis Hémon 

(Maria Chapdelaiae) et de R o m e  en 1928 (Grand Silence Blaac). La pemtre Yvome 

Bolduc (Dubé et Trembiay, 1989) illustre des imeges hivernales dans les r o m  "Menaud, 

maître-draveur" et "Un homme et son #thé". 

Enfb, l'hiver, la neige et le eoid ont aussi influencé la poésie et la chanson d'ici 

Les classiques de Vigneauit en font foi : "Aussi se rencontrèrent et ne se reconnurent ces 

deux êtres dont l'un était le vent et Pau* kt neige* (1961), "Mon pays ce n'est pas un 

pays c'est I'hker" (1964), "Neiges" (1978), et autres. Les vers du poète Neiiigan en font 

autant, 

1.4 Conclusion 

Bien que notre emploi de 1fhistorîographie touchant I'6Ever soit hpdiit et qu'a 

ne présente pas ricessainmmi une grille d , e  syst&mî@e élabot8e des rersitio~s 

hommes/hiver dam cette partie du molde, 1'0bjectXp~er est attemt. Indépendamment 



des forces et des lacunes de ces derni&es, on note que depuis l'arrivée des touts premiers 

habitants et juqu'à nos jorirs, Phiver demeure un combat de tous les hstants; ce fait 

permet d'émettre l'hypothèse que cette saison constitue encore aujourd'hui la PILIS difficile 

pour la major36 de ses résidantsts D'ailleurs, Arcand (1999), propose tout simpfement 

"d'abolir l'hiver" en réduisant au minimum nos activités prof~onnelles. Au fii des 

démires, les peupIes autochtones (notamment les huit) se sont bien acclimatés, mais 

non sans difEcultés, à I'hiver- L'Svrivée progressive des Européens à partir du 16e siècle 

s'accompagne de nombreuses difncuités à s'ajuster aux hivers iaurentiens. Au 17e siécle, 

l'hiver met rudement à I'éprewe la jeune colonie et cette saison faa encore mourir 

plusieurs personnes. C'est au 20e siècle que l'on a assiste au plus grand progrts 

technologique pour apprivoiser Phiver. Si ce pas de géant a été réalisé nrr le plan 

mécanique, i'est-Ïl aussi dans la tête des gens? Comid&rent-ils encore aujourd'hui i'hiver 

comme la saison la plus ciBicile pour la vie de tous les jours? On cherchera à répondre en 

partie à cette question au troisième chapitre* Mons d'abord analyser Ies variables 

physiques en jeu dans Ia climatologie hivernale de la plame du Saint-Laurent pour mieux 

comprendre ensuite comment La perception contemporaine de ses résidants se dessine à 

l'aube du 21 e siécle. 



CHAPITRE II 

LA CLlMATOLOGIE NIVALE DANS LA PLAINE DU SAINT-LAURENT 

Sommaire 

Avant d'examiner la perception des gens k e  B l'hiver, il nous apparait 
d'der examÏner Ies variables physiques dippomibks et qui entrent en jeu dans la dynamique 
de cate climatologie nivale quasi unique au monde. L'empbi de &odes numériques 
appiiqyées à notre méthodologie permet d'identiner trois principaux secteurs 
d'exmeigexmnt différentie1 k bng de cette piaine et d'y reco&e9 entre autres, k rOk de 
la tempQaturr maximie au nnneir & cette dynamique nivale, Par Ia suite on etadie par 
Pintermediaire de deux stations rn6téomloBiques opposees, Saint-Hubert A et Qu&ec A, 
les eSérences daas les types de temps, œ qpi domie droit B l'examen des subtilités de 
f 'hiver. 



Introduction 

Au chapitre 1, Blanchard (1966) et Deffontahes (1957) sont panni ceux qui 

mentionnent la dureté du chat hivernai de la plame Laurentienne et de ses e f f i  sur sa 

population. Examinons maintenant les variables m&éoroIogiques inhérentes a ce ciimat. 

Quand on s'intéresse aux questions nivales, deux aspects se présentent a l'esprit : La 

neige qui tombe et ceiie qui reste au sol Les chutes de neige, bien qu'eues ne 

représentent qu'environ un cinquième des précipitations globales mondiales, se produisent 

sur 80% de la surfhce terrestre (Corbel 1962). De son côté, le tapis nival (combinée à la 

glace) peut cowrir selon les saisons de 30 à 50% des terres ( S c h o w ,  1955). De fait 

Cork1 (1962) remarque que pour le tiers des surfaces 6mrgées, la neige couvre le sol de 

3 à 4 mois et que 20 à 25% de la nirf&ce terrestre conserve ua tapis blanc pour au moins 

la moitié de l'année, 

La neige constitue donc un fait important par ses répercussions sur l'activité 

himiaine notamment aux latitudes tempérées. Tout en ne délakant jamais vraiment les 

précipitations neigeuses, on va plus particulièrement se soucier ici de la neige séjournant 

au soi, car c'est elle qui marque davantage la population comme il a été question au 

chapitre 1. 

il existe une Iitterature particulièrement abondante traitant de la distn'bution de 

l'enneigement au sol La russe Voyeikov (1885) praît à i'origine de la question (du 

m o b  sur le p h  scientifique) en souiignant, entre autres, i'iaiportance du rôle protecteur 

de la neige en milieu agricok? Selon Jimes et Martin (1981)- Voyeikov fût PmPtigateur 

de ce que l'on nomme aujourd'hui la science de la neige (snow science, snegovedeniye), 

Par la suite les techerches se sont a a e n t u k  vers ime compréhension toujours p h  

r&x& de la dynamiCque de l'enneigemnt. L'un des moyens efficaces de corinehrr Ies  

tra..ux IÏés à la cowerture neigeuse est de CO&, entre autres, les comptes rendus de 



la conférence annuelle du "Western Snow Coderence" (depuis 1932) et du "Eastern snow 

Conference" (depuis 1943). Ces documents ofnent une syetbese assez Mèle de i'état 

d'avancement des études portant sur ce thème. Du ceté européen, pour n'en souligner 

qu'un, Ie périodique "Journal of Glaciology" (depuis 1947) livre une mformation détaülée 

sur le sujet. Phu récemment le recours à l'imagerie satellitaire (surtout Landsat et Ies 

satellites météorologiques dans les années 70) permet d'observer h progression de la 

couche de neige tout au long de h saison fioide, particulièrement dans 1s régions d'accès 

difEciIe. Cette technique marque une dtape notable et s'avère prometteuse pour les d e s  

a venir (Meier, 1980). En gros e k  coatniue B mieux saisir les mteractions entre la 

dynamique nivaie et l'environnement (Haekr, 1980) et permet une meilleure gestion de 

son potentiel énergdtique (Spiegel et Giiiepsie, 1980). 

Parmi L'ensemble de ces études, deux auteurs r e t i e n t  plus particulièrement 

notre attention par leur essai d'une première distriiution mondiaie de la couverture nivaIe 

basée sur une dude d'enneigement au sol: Rikhter (1945) et Péguy (1952) (voir figure 4), 

correspondant en quelque sorte au point de départ de i'esquisse de notre méthode 

d'analyse M e e  11 existe d'autres cartes Mliquant la date d'arrivée et de départ de la 

cowemw de neige, les mois où son dpaisseur est maitirnale (du moins pour 1'Amérique 

du Nord, cf. McKay et Gray, 1981. m Handbook of Snow). Lamb (1972) présente quant 

a Iui un type de ciassrfication nivale mondiale bas6 sur le nombre de jours. Enfin ü y a 

certaines esquisses de clessincation de neige au sol relevée par satellites mesnet et 

Matson, 1976, pour i'hémjsphère nord, décennie 1966-1 975) reposant sur les propriétés 

réfiéchissaates de d i g h t s  types de neige. 

2.1 Esquime d'ane méthode pour k QrQbec 

L7ellsemb1e des chdications sur la neige ne tient pas compte de I'épaisseut 

nivométnque et des paramètres Illéféof~logisues~ Elles se concentrent plutôt sur la 

IongévÏté du wwert de neige. Lom de vouloir étabk une cHcation mondiale pIus 

sophistiquée (da s'bsakait bien dans Ie cadre d'une recherche &rieute), ii serait 
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mtéressant à ce stade-ci du moins de chercher à détecter si, à l'intérieur &un secteur où 

l'enneigement est parmi le plus abondant du mide (figure 5) et qui persiste e h n  cinq 

mois, il existe des variations spiitiaes dans Paccwrmlation de neige nette moyerme 

(notamment pour la décennie 1971-1980) pour un mois en particulier (janvier est le plus 

fioid) dans un secteur passabIement homogène: (la plame du Sainî-Laurent : couloir entre 

MontréaI et Québec) en fondon des VariabIles chmîiques dispoaibles, essentieilement les 

températures et les precipitations. Si te1 est Ie cas, quels sont les fkteurs (ou le fàcteur) 

liés à ces enneigements différentieis? Les réponses apportées à cette étape permettront 

î%fabo&on d'hypothèses touchant la perception que devebppe la population par 

rapport a ce type d'hiver assez unique et d'orienta de plus éclairée notre 

recherche (voir Ie chapitre III). 

La colIecte d'une série de doMees à partir de stations métbrologiques (36) en vue 

d'examiner Ieurs kns avec une donnée d'accumuiation neigeuse mus amène à choisir une 

approche basée sur des méthodes d'anaiyses statistiques plutôt que d'envisager une 

démarche touchant a la circulation de Y a k  en gédral On peut assumer, vu I'écheIIe aaez 

restremte et Ia situation géographique du tedoire retenu, que la dynamique 

atmosphérique affecte assez sfmihirement P d l e  des points de cette portion de la 

plaine du Saint-Laurent. On pourra cependant discuter plus loin des limites d'une telle 

orientation- 

II existe une multitude de modèles numériques que le chercheur peut empIoyer. 

Notre choix porte sur des méthodes qui possèdent &id- ks dgonthmes qui 

puissent être compatiiles avec ce que l'on peut espérer compmdre- En premier Iieu, on a 

effec~l6 une clessification regroupant les diffétentes -urs (36) de i'accumulation 

nette moyenne en quatre clssses B i'aide de h d y s e  Unnranee. Après avoir sdeetbrm6 

six variabIes c W q u e s  @a& sur Ia oonnaissruw que mus p o d n s  de ces paramètrrs 

capables de modiner i'acctmulab'on M e  du mariteau), on a in;tn,duit Ia c M d o n  de 

neige (4 groupes de stations) en 0 0 n ~ ~ o n  avec is wukbies cbisïes daris mr amlyse 
* - -  discriminante- Ce type d'opQaciCon permettra, entre autres, de reconnalhc k vatiables 



caractérisant Ies quatre groupes et par k même occasion de juger de Ia de notre 

ciassincatîon. Par la suite, i'aiiaiyse de ia régresion multiple par étapes montrera d'une 

part la corroboration du résultat obtenu par I'aaalyse discrimmante tout en apportant, 

d'autre part, de i ' i n f o ~ o n  addÏtionneiIe. 

23 La région de P h d e  

Le territoire B l'étude cowre une bonne de ia plaiw du Saint-Laurent. II 

s'étaie le long d'un couloir compris entre la région de Montréal et ceiie de Québec* plus 

précisément du 45'10 au 46O 52 parallèle nord et du 70' 45 au 74O 22 &*dien ouest, soit 

une superficie d'environ 25,000 kilomètres carrés (voir figure 6). 

La topographie est plane et relativement unifiorme. L'altitude moyenne est voisine 

de 40 mètres. Large de 110 kilométres au droit de Montréal, cette wfiice plutôt 

trianguLiHe se ferme et se hausse à QueW. En fiiit, iI s'agit d'un large a long wm*dor 

rectiligne orienté dans un axe sud-ouesthorci-est à bords de conwuindement plus ou moins 

raide, avec au centre un fleuve, bras de coumande de I'organisation de tout un espace 

Mal et urbanisé- Le climat de cette plaM correspond, dans ia ciassification de KBppen, 

au type Dfb, soit à un climat continentai humide t e e ,  ou plus exactement au climat de 

type subpolaire et modéré (1 3 C et 23 C) selon Lityaski (1 984). 

Ici la température moyenne annuelie est de 6OC dans la &@on de Montréal et elle 

se refroidit gredueIIenteat vers I'estuaire, pour attemdre 4OC à Québec. Le mois le pius 

h i d  est janvier avec des températures moyennes osciüant entre -9S°C et 43.4OC; juiüet 

constitue le moi& le phis chaud avec des tempéranrres moyemws autour de 20°C. II existe 

une importante vailation de la temphtme #une saison B I'autre. Ahsi les températures 

extrêmes montent a près de 40°C i'été, pour &sce&e -40°C l'hiver. 

Les préc9>itations sont abondantes et réparties assez 6gaIement sur toute L'aunée- 

La précipitation antluek est partout voiPme de I ,O- dont 25% tombe ai neige. Les 





masses d'tir humide, amenées du golfe du Mexique par les vents du sud et se rehidissant 

au contact des masses d'air polaires, sont à I'origiœ d ' a b o d e s  précipitations 

(Grandtner, 1966). Avec pareille dynamique, kt p l a b  du Sa&-Laurent , par sa situation 

gbgraphiqpe, devient l'une des régions les plus enneigées au mode (@tue 5). Eile 

reçoit entre 2 et 3 mètres de neige d'octobre à mai avec un maximum en décembre et 

janvier. La durée de I ' e  au sol vak  du sud-ouest vers le nord-est; elle est de 

120 jours a Montréai contre 140 jours à Quc'bec (Potter, 1965; voir sous Ia section 25 

pour Potter (1965)) . Le vent du d-ouest  prédombe réte; en hiver, c'est cehU surtout 

de l'ouest avec des maximums secondaires pouvant vafier- 

Sur le plan forestier, a l'échelle du globe, le secteur à l'étude se trouve compris 

dans la mw de forêt mixte, formée de feuillus et de coaiferes- En Amérique du Nord, ü 

s'agit de la région forestière des Grands Lacs a du Saint-Laurent comprenant une grande 

diversite d'espèces : pins blanc a rouge, pniche et merisier associé i L'érabIe a sucre et 

rouge, chêne rouge jumelé au bois blanc et à i'onne blanc; s'y trouvent égaiement le 

cédre blanc* k grand tranble, Ie hêtre américain, le chêne blanc, le noyer tendre et le %ne 

bhc. La foret regroupe aussi des essences boniaies comme les épiwttes bianche, noire et 

rouge, le sapin bauxnier, le pm gris, le tremble, le peupfier et le buieau à papier. 

On peut distinguer au moins deux sous-régions à I'échelle du tedoire à Pétude 

(Grandtner, 1966) : i'érablière B cayer, dans la de MontmM, et entourilnt cette 

première à la hauteur de Sorel-Berthierviiie* i'érabiitre laUrentienne- La diver& de la 

v&étan'on a tendance à décroitre du sud-ouest vers le nord-est. Cette distritbuti011 en cône 

dirigé vers i'estuake est fonction du cliniat, du reliec de la nature du sol des cüverses 

pertutbaa0ons naturenes ( h x  a épidémies) et des interventions humaines- Le choix de 

cette @on repose, entre autres, sur k caractère homogène de son o ~ o n  de I'espace 



et sur la p h &  de sa topographie jumelés a un réseau météorologique adéquat ( d e u  

semii)wert) 13. 

Enfi& dans le but d'eIliminer le p h  posnble l'effet urbain pouvant agir sur 

i'accumuiation de Ia neige au SOI, on ne prend pas en corisidération le site de t'le de 

Montréal (ni les îies avoisinantes) et la ville de Québec, Ies deux centres les plus fortement 

irrbanises à i'mtérieu~ de cette région M. 

23.1 La provenance des relevés nivom6triques 

CoIligéeS sur un grand nombre d'années (30 ou plus), les données traitaat de 

l'épaisseur nivale au sol sont peu nombreuses et même boudéest? Dans kt plaine du Saint- 

Laurent on peut compter sur deux sources de relevés: Ies stations méteOrologiques (en 

partkuliier les relevés mensuels du service de I'EnvÏromment atmosphérique 

d'Environnement Canada, car les buletins métdoroIogiques (abrogés depuis décembre 

n'enregktrait la donnée au sol que depuis 1973) et Ies stations nivométriques (ministère de 

PEnvkomement du Québec). 

On compte actuellement, pour L'ensemble du Québec, un peu plus de 200 stations 

nivométriques. Cependam un bon nombre ( e n . n  35%) sont récentes et comprennent 

I3 AinsÏ, dans œ amtexte, m ne casid& plus i'occup~~tiun des terres amme h t  le ptmeiplI hcteur 
expiicatifdms h d i v e d é  de I'SLCCULII~I~~~~~OLI de neige au sol car il demeure passablement b même mais 
phtôt des ctimaîiqws, 
l4 Les staîious du bassm de la BBcancour (7 stations) et de Ta Ymaska (8 stations) sont aussi anises ML 

la densite des p l ~ a n t l l I o a s  versris h supdicie o c q k  
l5 Ea enct dans 18 abie: Wormaies cbatiques canadieanes 1951 i 1980" pubti& par le de 
LtEnvirnnmrent atmosphérique d'EnVgo~ement Can8ds, ou traite & toutes k drJaneeS c l i m a t o 1 ~ ~ e s  
h e s  des rnét6aoI~-cpes (certaines saat ddes  par tmndkmstMn) i L'exception de la neige au 
soi prise H la fbt de chacun des mois neigeux de I'anuée Pour les o6tenirt on dait se dfbz aux. résumdk 
mensueis du même m h k t k  U fiut attendre les relevés de 1961 B 1990 pour fimiement voir apparaitrt 
cette d o m k  a enme. plimeus dimuées mmqaantes y scmt natées. II atüa au& des relevés 
nhomérriques pour cette région. 



moins de vingt aunées d'observation. La raison d'être de ce réseau est de déterminer 

annuellement le contenu hydrique du manteau nnml g h n t  sur le soi des bessm 

hydrographiques que'bécois de même que l'évohaion de ce tapis au cours de la saison 

hivernale. Ces bassins sont d k n t  caracterises 
t .  t par un couvert forestier et le 

réseau nivométrique ne rend donc compte que de L'emmagaSmage neigeux en d e u  bois& 

Chaque station nivométrique comprend une ligne de dnr points-repéres étalée 

iinéajremt à i n t e d e  de 20 mètres. La moyenne de ces dix mesures procure la hauteur 

moyenne du couvert de neige pour l'ensemble de cette staîionI6. 

Un tel type de renseignement peut s'avérer dés plus intéressant. Toutefois, dans 

I'optique de la présente recherche, le traitement numérique de cette mfom*on pose des 

problèmes. D'abord on enregistre trés souvent, pour chacun des mois coucmés, 

i'6paisseur de neige & des dates diffétentes d'une année & I'autre. Il devient alors diilide 

d'établir des moyennes fiables pour une date précise. De phis on doit s'en remettre aux 

stations météorobgiques voismes afin d'obtenir Ies domdes de tanpérature et de 

précipitation. Ces dernières ont le d6savantage d'être bcaiisées dans un envirormement 

bien dafirent (miIieu semi-ouvert) des stations nbométriques (sous couvert forestier, 

tantôt sous feuinus, tantôt sous conifères). On ne possède donc plus la mihe achene de 

référence (Toupin, 199 1). Enfin seuiemwi 17 stations nivométnques sont mcluses à 

i'mtérieur de Ia région étudiée et près de la moi& n'opère que depuis ou aprés 1977. 

Par contre la station mét~orologique donne un reIev6 nivométrique mensuel h é  à 

la d e m i h  joumke des mis neigeux en plus de s'accompagner des domdes de 

tempéraime et de priçipitation, et ce, pour le même endrol Concurremniient ces 

obsenmtions pa&sent être ia nietlleute combmaiso~t possible afin d'espénr pouvoir 

répondre au problème posé. 

l6 EngtoaaImpmdrwdoM6evershfni&j~~dtf~ertimea~eaumiliai&P.Iahdes 
mois de mars et d'avril dans la mesure où Ia neige est enme prknte- 



2.3.2 La @riode d'observation 1971-1980 

Sur un total actuel possible d'une centaine de stations tuétéOrologiques réparties 

sur tout l'ensemble du secteur d'&de retenu, bien peu oflient le relevé nivométrique 

depuis plus de 30 années. Au pIus 11 stationsl? comptent 20 années de cuei11ette ou plus 

(le de Montréai et ville de Québec exclues), ce qui restremt déjà passablement le choix de 

la période d'observation, surtout que ces dernières sont groupées soit près de Montréal ou 

près de Québec ne laissant guère de piacesXhantilIons entre les deux (aucune sur la rive 

sud)+ 

Toutefois un nombre miportant de stations ont entamé l'emegistrement de 

l'épaisseur de ia neige vers la fin des aimées 60, début des années 70. On a considéré la 

décemie 1981-1990 (mais on y trouve seulement 28 stations, annexe B) de même que la 

période 1961 -1 990 (qui n'ofne guère plus de stations avec 30, annexe B)? De plus, en 

SéIectionnant la décennie 19714980, cela permet de retenir 36 stations météorologiques 

distn'buées assez également dans L'espace (voir figure 7 a annexe C). Cette période 

devient donc la plus valable étant donné la gamme diversifiée des di$érents hivers (1971 et 

1972 sont des années avec des précipitations neigeuses importantes, pendant que 1980 fiit 

I'une des années les plus fàibles), on possède ainsi un bon amalgame (cfannexe D, et a w i  

Gouvernement du Québec, IWO) .  

23.3 La sélection du mois de janvier 

Considérant la position géographique et la iatitude de notre secteur, on peut 

envisager la p-ce de la neige au sol à la fin d'au moins cinq mois soit: novembre, 

l7 Par ordre aiphabéa'que 2 s'agit des de: L'AssomptimCDA, Berthimie, Chute P a n q  
Québec-& Saint-Hubert-A, SaMt-HyacU1the2, Saint-Mieu-Lapraine, Sanit-RaphaeT, Shawinigan, 
Trois-RiMh d Val~&cf~ 
I8 Toutefois à ITannexe B a présente me m m  des rédtaîs pour In décennie 1981-1990 a fa 
de 1961-1990 où on nae des résultats 8 peu prk identique àalle m u e  de 1971-1980, œ qui démontre 
une amine stabti6 dans les patmns d'enneigement et dans les varurbIes climatiques qyi Ies explique 





d&Pmbre, janvier, février et mars. Ii d e  à 170ccasïon que l'on puisse en mesurer aussi, 

pour certames stations, à h fin d ' a d  Cons&, ia hauteur de neige Hisfnte B la 

dernière journée de janvier (le 31) conespond en gros à une vaieur représentant le niilieu 

de l'hiver. De mCme le mois de janvier étant le plus h i d  de l'année, il a p p a d  que 

leprocessus de fonte sot ici moins susceptible d ' m ~ e n Ï r  ciam l'amenuisement du 

manteau Enfin les mois de décanbrr et janvier sont Ies phis -eux de i'armte cumulairt 

Eicilemnt à eux seuls 50% des chutes de neige annueiies. En somme Paccumulatioa nette 

caicuiée a la dernière j o d  de janvier (voir tableau 2) par rapport à la demi&e jom& 

de décembre (soit I'accumufation M e  nette pour j-er), alliée aux caractéristiques 

climatiques de janvier7 semble b pdrbde de Phiva la plus istkssante ii tetenir comme 

objet d'étude dans le contexte de cette mai@e. 

Le tableau 2 mdiqw que i'aiccumulation nette varie de 0.0 (Tberdle) à 30.0 cm 

(Saint-Augustin) avec une moyenne de 11.2 cm pour I'ensemble des (écart-type 

de 7.6 cm), La autographie de Paccumuiation nivale nette en janvier (19714980) est 

reproduite a la Qum 8 (extrapolation par symap). On peut détacher, suite à un examen 

de cette distn'buaon, deux &*eux contrastes: d'abord une zone d'accumiilation minmisle 

(infénoeur à 6 cm) concentrée surtout au sud de la région montr&&e puis une zone 

rnaicimaie (supérieure ii 20 cm) englobant le nord-ouest de la région de Quebec, On 

n'observe pas vfaiment de @ent croissant lhkake-t entre ces dernières, on assiste 

plutôt à m e  ahname de secteurs B accumulation diffioeilee 

On cherchera dorénavant à tenter dam un premier temps de c M e r  cette 

information puis de voir B (a compteradte à l'aide de variabIes cIimatiques possiblemnt 

respoasabks d'une tene dynamique. Il s'agit en fàit de mettre à jour uue structure et de 

i'mterpréter. A u p a r a .  iI dememe instnictifde se pencher sur ia wbuti~n spattile de 

i'épaissem nivometriqw au sol B la iin de decemae et de janvîer (figures 9 et IO). Les 

dcia répartitions sont fbrt sembIabk d'im moi$ & I'autrr les secteurs Ls pius abondants 

et les moins abondants se mperposant prcsqrr parfidement et dénotant mie cataine 

stabiIit6 dans la- de i'dgement au SOI au fur et H m*irnew la saipon 









fkoide progresse. Cet état de fKts suggère que Ies mecanismes 
distributions restent I e s  mêmes- 

Tabieau 1. Accumukition nivale nette de ianvier (1971-1980)* 
1 Stititm INeigeaid(cm) INe&eaid(cm)am 

67 

régissant ces deux 

1 a=?.6an 1 
* ïï s'agit ici de vaieta moyenne &ablie pour 10 mindes (19714980) 
**~petttcKamin~fadi~ata'011~akdtl'épaisseurnivaCeausot &[akdedéœuôceet~vier 
(1 97L-Ig8O) B Ta figure 9 et 10, 



23.4 La sélection des v a ~ b k s  

DEërentes vafiabIes c ~ q u e s  peuvent intemenif dans la genèse d'une teiie 

distriibm*on d7accumrllation nette pour janvier- Avant d'étabk une sélection finde' on va 

d'abord examiner celles disponies au niveau des stations météorologiques choisies. 

Comme i'mdique le tabIeau 3, un total de 13 variables peuvent être coiligées à partn de la 

série des N o d e s  climatiques canadie~mes~~. 

D'autres données climatiques telies que le vent (do- mtéressante vue la 

dynamique nivale, n'est toutefois disponible qu'aux stations de Québec-A et Saiut-Hubert- 

A, dom inutilisable ii ce stade), L7~Ia t ion  efféctive, le rayonnement soiaire, etc., parfois 

comptabüisées par quelques stations synoptiques7 ne peuvent être mcluses pour la 

décennie retenue vu le nombre inSuassant de dondes ou le trop petit nombre de stations 

engagées daas ce type d'échantillonnage. De p1us un certain nombre d'éléments lies aux 

caractéristiques physiques (le métamorphisme) de la couverture de neige pouvent être 

signifîcatifS (Ia densité, I'équivalent en eau, la compaction, la misMographie, etc.), mais 

ne sont pas dispomiaes. On dot ainsi se contenter d'effectuer un tri à partir des variables 

accessiiles. 

On m peut pousser davantage la recherche sans fàire appel à diverses techniques 

mathématiques dérivées pour un certain nombre de la physique mathématique9 aiin de tirer 

profit le p h  possiile des compIexes de données météorologiques. Sans elles, ie 

chercheur est restreint i une statistique simpIe, souvent limitée à la comparakon et k ia 

superposition de cartes de @mition de variables dans l'espace, dont le but est d'&a 

une vafiabIe possbement causaië par rapport ii um autte, conduisant fidquemment à une 

soussxpIoitation de Sniformation dispomiIe. 

L'utilisation des méthodes puantntatks, par k biais de L'ordinateur, ne peut avoir 

la pr6tention de répondre à toutes Ies questions posées par Pirrvestigateuc II n'est, ai 

I9 Chaque variable se traduira en une vaietr moyenne caicuiée pour Ca dBcennie 19714980, et q pour 
Ie mois &janvierer 



aucun cas question ki de voit l'am@se nwnér@ue comme devant suppIanter la réfiexion 

géographique sur Ies obsei.Vatioas niétéorol~giques~ Au contraire, on doit L'envisager 

pIutôt comme un support object& mais non excIusif: à une anaiyse approfondie des 

données du pbIème. Il s'agit, encore une fois, de mettre à jour une stnictrne et de 

Pmterprkter, en fXt d'appréhender une réalit6 génetakmnt à &&tes W I e s ,  que I'on 

doit décrire mathéniatiquement. V o P  un peu ce à quoi cet outil peut servir. 

La simple sortie d'ordinateur ne constitue pas en elle-même une conclusion et eiie 

ne peut se substituer Peffort d'interprétation du chercheur. Son emploi dot être 

critique. En effet de nombreuses applications des mathématiques ai géographie ne 

consistent qu'a masquer sous un discours siiyIlm les phdmrnènes naturels que Pon tente 

de comprendre et ce, tout part*cUIièrement depuis que les ordinateurs facilitent l'accès aux 

modè1es quantitatifk. 

L'utilisation d'une méthode plutôt qu'une autre, parmi la panoplie des méthodes 

statistiques, présuppose déjà tme connaissance solide de ceIfes-& quant à I'aciéquaîion 

entre les variables et le problème posé. Dans notre cas, on fait appel a des programmes 

immédiatement disponiik par L'entremise des logiciels BMDP (Biomedical Computer 

Program) et SPSS (StatisticaI Package for the! Social Sciences) 20. 

En uWisant i'entièreté des desaipteurs antérieurement recrutés (13)' on serait 

possiIement confbnté a une donciance de PMiodon réunie. Un pareil 6tat de fàii 

peut aBecter Ies résuhts des anaiyses- IdMement il &ut s'efforcer d'employer un 

minimum de variables pouvant contenir un xnaxhm Gmfodon. II est d'ailIeurs 

ptéfëra€jIe de n'mcIure cp'm petit nombre de variabies d'un groupe décrivant un même 

pheaomèw (RmnmeI, 1970). 

20 Le Iecteur potma tajours se i t f i  amc auteurs Nœusis (1 993) ahsi que Dixan a al (1983) pour en 
ammître damtage sur 1 s  CalcuIs, 



On consid- au depart une matrice de codlatioa (tabIe8u 3) dont 1 s  dimensions 

sont de 36 cas par 13 variabIes (La 14 Ia vafiable dépeadante). Ces demières seront 

réduites en isolant Ies PIUS intéressanies. 

L'analyse des coefficients de c o ~ o n  ($'peut nous éclairer dans cette phase 

exploratoire. En effet le coeikient de conélation est une mesure statistique exprimant la 

force de la relation ou de la lIaison existant entre deux séries de nombres. Cette 

dépendance peut être causale ou non et l'analyse de ia Caus8iit6 reltve pius de la Iogique 

que de la statistique. Ainsi il peut exister une corrélation éIevée mais saos fondement entre 

deux VaRabIes. Ranae et Reymond (1973) p r é c h t  à ce sujet: 'hul n'ignore et n'oublie 

en effet qu'me forte relation statistique n'est pas forcément causale, loin de liL Pour 

Pessentiei, Pariatyse statistique sert B caractériser nWquement les liaisons apparentes 

ou les variations concomitantes, ce qui n'mtùt piis automatiquement un iien de causalité 

entre les variables" (p.27)). A l'opposé iI est poss~IbIe aussi qu'un hile coefficient cache 

une trés forte corrélation non-linéaire. Bref cette statistique nous informe s i  oln ou non 

une liaison linéaire entre deux variabIes d e ,  saas toutefois porter de jugement. 

En examinant le tableau 3, on voit tout d'abord que les V8fi8bIes de la température 

présentent une codhtion assez bonne entre enes ( B  peu prés toujours supérieme B 0.70), 

de même qu'avec l'accumulation m e  de neige (de -0.42 à -0.66). On obsenre égdement 

un lien assez étroÏt (-0.64) entre cette dernière et Ie nombre de jours de dégel (associé à la 

température). Dans ces demiers cas, on est donc en présence de corréfation négative 

(miparfaite). Cela s i m e  que les domiées fortes d'une saie (eccmmilaton) 

correspondent géoéraiement aux données hiiIes de l'autre série (temphtwe)). Quant a 

toutes ks autres variables, aucune n'a une w ~ o n  sUpenCeure B 0.40 avec 

l'su'x:umuiation M e .  





Tabieau 4, Variables &ectio~l~lées*. ** 
TeolpératuremaxïmaIe (Oc) 

T e m p é r a m W e  ("a 
Nombre de jours de dégeI 
Hauteur de pluie (mm) 
Hauteur de neige (cm) 
Coefficient nivométrïaue 

* On trouvera à i'amiexe D, la M e  de données comptabilisées pour chacune des variabIes 
par station. 
** On peut examber la répartition spatiale de ces variables (cartographie parSYMAP) le 
long de la plame du Saint-Laurent à L'annexe E. 

Le tableau 4 rassemble les variables choisies. Cette sélection repose en fait sur la 

comaksance de base qw mus possédons de variables susceptiies d'affecter 

l'accumulation nivale du manteau. En fonction de i'hypothèse émise, on a retenu un 

groupe de paramètres iiés aux températures et un autre couvrant Ies préçipitatioas. Les 

températures maximaies vont avoir tendance a fàire fondre les cristaux de neige, pire 

encore enes pourront apporter de la pluie plut& que de la neige lors des préc@itations. 

Les texnpératures minimaies produiront L'effet contraire. Le nombre de jours de dégel par 

sa plus grande fréquence à présentet la température au-de& du pomt de congélation peut 

certes conm'buer à l'amenuisement de L'accumuiation de neige au SOL De même la 

hauteur de pluie par son apport énergétique (degagement de chdeur) peut fane fondre la 

neige au sol pendant que la hauteur de neige peut coetribuer à produire des hégaütés dans 

I'accumdation au SOL Enfin la fraction nivale par rapport aux p-Mons totdes, soit le 

coefficient nivométrïque, pemet de décrire ie régime de prCcipitab'011 

2.4 Résultats et discassion 

Examimns maintenant ks rédtaîs obtenus à Pabde de i'aneiys mivariée des 

relevés d'accumnratioq de PamiEyse discrmnruini , * C  

e et de la régressicon mn6rq,Ie par étapesetapes 



2.4.1 L'analyse univariée des reievh d'accimuh tion 

En premier lieu on chemk à établir uiie clsssS-*on des différents patrons 

régionalisés d'accumuIation nivale nette pour le mois de janvier. En effectuant une 

classification sur Ies domées de i'accurnuiation (O à 30 cm) selon la méthode de I'anaiyse 

univariée (BMDP2D), on obtient 4 classes princÎpales qui vont intervenir au niveau de 

i'anaiyse discrimmante. 

Ce programme calcule à partk des données de i'accumuiation, la moyenne (3, la 

médiane, le mode, Picart-type ( O ), les quartiles (QI, 42 (Ia médiane), 43)  (voir tableau 

5). Les quatre classes sont établies comme suit la première comprend Ies d e u s  entre la 

p h s  basse (0) jusqu'à 3.6 an (soit le sigma négatif(s- a ), la ciasse 2 s'étend du sigma 

négatifà la moyenne (1 1.2 cm), ia ciasse 3 va de la moyenne au sigma positif(I8.8 cm = j7 

+ a ) enfin la derairaière contient les videurs du sigma positifa la valeur ma>miiale (30 cm). 

La distribution des données (figure 11) présente m e  courbe modérément 

asymétrique (biaiiée à droite), mais i'mtroductïon des quatre c b s  au niveau de 1'anaiyse 
. . .  dimimmante conduit à une cksifi:cation valable, ce qui justifie I'utilisation adkquat d'me 

telle distr%ution. 



Figure 11. Histogramme de Mquence selon Panalyse UIWarïée 



2.4.2 L'anaIyse discriminante 

Dès maintenrint, tenant compte du regroupement des 36 stations en quatre classes 

distinctes op& à Pétap précédente, l'analyse duammmt 
C I C  e (soit le programme 7M du 

logiciel BMDP) permettra d'indiquer si ces groupes incIumt leurs variables (voir tableaux 

4 et 9, sont significativement dBérents en plus d'identifier ies 6Iéments chatiqws 

parvenant Ie mieux B Ies séparer en fonction de la vsiriable C I L  e choisie. 

Le probléme c o d e ,  à partir de la chdication établie a prion, à trouver des 

combinaisons linéaires des variables drscrmMan t C t  tes qui vont marcmiiSer la ciiffice entre 

les quatre groupes tout en t nhbkn t  la variabilité à Pmténeur de chacun d'eux 

L'anaiyse dimmiinante conduit au calcul des fonctions discrmiman * t *  tes. EIle cherche, entre! 

autres, a mesurer la conm%ution rehtive de chaque variable à la discritrrination nnale. Elle 

opère également des fonctions de classificaîion permettant de calculer la probabüité 

qu'une station appartienne a un tel groupe plutôt qu'à un autre. 

2.4.3 Caract&istiqua des groupes 

Notre ciassement initiai, basé sin le résuhat de l'analyse univariée (4 groupes), 
. - -  

s'est avéré foa valable au niveau de I'anaIyse discrmimante puisque celle-ci permet de 

reconiialtre (voir tableau 7) 18 stations sur 36, soit 50%, celasses convenablement selon Ia 

température nuxiide. 



Des quatre groupes créés, seuI le B présente un regroupement i n s a e t  avec 

sedm 25% des stations f k m t  évenfueflenient @e de c e 1 ~ ~  soit 4 sur 16 selon la 

distauce de Mahalanobis. Cebci nous indique que près de la moitié (7 sur 16) devrait 

pIutôt s'inscrire dans Ie groupe A (soit Farnham, Granby' Rougement, Saint-Anicet, Saint- 

Hyacmthe-2 et Sainte- Marthe). Ces stations affichent dans I'ensembIe des épaisseurs 

d'accumuIaiion voisins de kt limite du groupe A, ce qui contniue à montrer que le 

découpage effectué a priori n'est pas, du moins entre la limite de la ciasse A et B 

nécessairement idéal. 

À I'aide du tabIeau 6, présentant les moyennes et les écarts-types, il est p o d e  de 

dégager certaines particularités des groupes obtenus. On note que le groupe A possède 

des valeurs moyennes de températures supérieures aux moyennes générales et des chifnes 

moyens inférieurs aux moyennes généraies pour les hauteurs de pluie et de neige. Ce 

groupe englobe des stations (5)  sises dans la partie sud de Montréai avec: M e ,  

Rigaud (exception), Sainte-CIothiideLCDA, Saint-Hubert-A et SGt-Mathieu-Lapraine 

(voir figure 12). En breE on reconnaît que ce secteur possède ks tenpiératures Ies plus 

douces et que les quantités de neige et de pluie sont infëneures corilpouees à la moyenne 

de I'ensemble du territoire étudié. 

Le second groupe, discute précédemment (B: Assomption-CD& Dlll~~l~~l~ndville, 

Famham, Fleury, Granby, L a M e '  Rougemont, Saint-Anicet, Sainte-Anne-De-La- 

Pérade? Saü~t-Guiaaume~ Saint-Hyacinthe-2, Saint-Jean-Chrysostome, Sainte-hkhe, 

Sainte-Thérèse-Ouest, Scott a S h a . g a n )  de même que le troim'éme (Cd3&mcorir, 

Berthide, Donnacona-2, NicoIet, Saint-CIet-Nord, Saint-RaphaLTi, Sorel, Trois-Riviks 

et VerchQes) ont daris I'ensembIe des moyennes voisines Pune de l'autre. Pareille 

comparaison s'appüque llwc Ies moyennes g-es. 







Enfin, Ie groupe D O& dans l'ensemble les tenipiratures les p b  eoides, les 

hauteurs de phiie et de neige les PIUS considérabIeses Il s'agit d'un secteur couvrant le 

nord-ouest de Ia région de Qu&ec, (Chute Panet, Lavahie-CDA (exception), Quek-A, 

Saint-Alban, Saint-Augusth et Sainte-Catfxxk). 

Le tableau 7 présente cette chssiîïcation où chaqw station a le pius de chance 

d'appartenir à un groupe pIutôt qu'a m autre (fo~l~fi~ons de ~ ~ ~ o a  permettant de 

caiculer ia probabilité qu'une station fisse partie de chacun des groupes). Ce caicul est 

exécuté a partir d'une mesure g ~ ~ e  de cWince au carré d6veIoppée par Mahaîanobis 

Elle permet d'estimer, pour chacun des pomts des stations, sa disiance par rapport B la 

moyenne multidimemionneIIe des échantiiions- 

Le tableau 8, obtenu a la suite d'un test statistique F basé sur i'@se de variarice 

(soit une mesuTe de dispersion d'une variable autour de sa moyenne) pour chacune des 

variables des groupes, montre cek qui va dissocier le mieux les quatre groupes sot la 

température maxiinde moyenne (F=103). Cette demière s'avère egalement Punique 
9 * .  

paramètre intervenant au niveau discnmmant. En f%t, dès c'on la supprime (h 

température)), aucune variable n'est assez discrmmiant * *  e pour dissocier Ies groupes. 

En somme k résuhat de notre anaiyse discnnmumt - - c  

e indique cp'm dépit des six 

variables séIectio&s, u r ~  d e  (Ia temphîme maxhde moyenne) srrfnt pour obtenir 

imc bonne idée (50%) de Paccrrmuiation nivale nette en janvier, ce qui est trts sa t shan  . - 
t* 

Le reste peut être poss'bIement détermine, en du moias, par des îàcteuxs exttkieurs 

à ceux recrutés. 



Tableau 7. Fonctions de classitication 

Gn#pcA 
Rigaud B 0.5 0.34 
Iberviiie 0.1 0.66 
S teCIothilde-CDA 03 0.70 
St- Hubert-A 0.0 0.55 
St-Mathieu- 0.0 0.51 

G-B 
L'Assomption-CDA 
Ste-Anndela- 
Phde 
S t * T h ~ O u e s t  
Shawinigan 
OnrmmondvitIe 
Farnham 
FIeurv 

St-Guillaurne 
St-Hyacinthe 
st-h- 

S  teMartine A 0.0 0.51 
Scott C 4 2  0.05 

Trois-Rivières 1 1 5.4 0.03 



I 

G-D 
Chute-Panet 
Lavaitn'e&DA 
Québec-A 
st-AJban 
st- Augustin 
Ste-Catherine 

Tabieau 8. Test statistique F 

*tape 1 VariabIes 
Température maximale 

Vakar de F , 

103 

Hauteur de neige 1 23 
Nombre de jours de dégei 1 8.5 

La demihe phase du traitement au moyen de i'dyse discsmnnarit - c  

e consistera à 

at coasidaa que les staîims (25) des groupes B a C qui ne sont pas classinées de 
* * 

ntsulrC&e m e  d o n  la température mxirnde- Conséquemment, on ~~ les 

représentant Ls exbémités (A: les accumuMons les p1w Etlcbk a D: Ies 

Coefficient nivamétrique 

Hiwtetff de pluie 
Hautetr de ncÏge 
Nombre de jours de dégel 
CoefEcic11t nivom&ique 

Température minimaie 
Hauteur de pluie 

1.9 

7.5 a 

0.8 

*Aucune variable ne ressort 

1-70? 
121 6 
0.724 
1374 

0.92 
098 
0.22 
0.87 



accumulations les plus fortes) pour mieux se concentrer sur les secteurs possédant 

des écarts moins forts entre eux (de 3.6 à 18.8 un). 

Le résuitat montre dans cette optique que le nombre de jours de dégel parvient à 

dissocier ces deux groupes, et ce, de &on si@xive, soit à pIus de 68% pour le groupe 

B et a plus de 77% pour le groupe C. De fhit seukmmt cinq stations du groupe B se sont 

mal cIassifiées sur seiÿe et deux stations du groupe C sur un total de netf Enfin, l'examen 

de la distance de Mabalanobis sur la probabiliti qu'une station appartienne a un groupe 

plutôt qu'a un autre (en ce qui a trait aux stations bien c M é e s ) ,  indique dans le cas du 

groupe B que trois d'entre elles se situent presque à la Innite de I'autre groupe. Pareille 

observation ne s'applique qu'à une seule station du groupe C, démontrant une bonne 

stabilisation de l'ensemble de cx résubt. 

2.4.4 La régression multiple par 6tapesU 

Alors que Ia corrélation simple (r) donne une mesure de la relation existant entre 

deux variables, la corrClation multiple (R) mesure le degré de relation entre une variable 

dépendante et phsieurs variables mdépendantes. Le "R" précise en bit "le degré de 

ressemblance entre la variabIe expliquée et son estimation linéaire" (Groupe Chadule, 

1974, p.12). 

La régrdon mdîipIe par &tapes est une variation particdière de la régression 

murtipIe- Le caicui de la &gression se en ajoutant au problème une valPi8ble 

indépendante à ia fois. L'ordre dans kque1 Ies variabIes ind@enAantes sont ajoutées 

dépend de Ieur contrWon respectnie à l'explicaiion de la variation dans la vai.iabte 

dépeadante. En fZt le rtsultat nnaI demeure le &me, niais ie choix des miabIes est 

fonction de leur c o ~ o n  p a r t i  avec la variabk dépendante. La part d'expli~gtr*on de 

la variabIe dépendante augmente à mesine qu'me varEabIe explicative s'ajoute au 

probléme. 



L ' e  de régression muitipIe peut donc se& à expliquer Ia variation de la 

variable dépendante (i'accumuhtion nivale nette) Y et aussi ii prédire cette demière B 

i'aide de variables indépendantes, XI, Xz, ..., &. L'un des avantages de la régression 

muhipIe sur la corréMon simple a partielie sera de faHe possiilexnent intervenir un plus 

grand nombre de variabIes explicatives mais surtout de donner le poids explicatif de 

chacune des variables explicatives. On obtient kgaiement une liste des résidus ou de la 

variance non expliquée pour chaque observation (station dtéorologique). 

L'équation de Ia rémon muhipIe prend h forme suivante: 

y = a + b x i + c x z +  ...+-+ r 

où y sont les valeurs prises par la variable &!pendante (accumulation de neige); 

xi. s. .... m sont les valeurs prises par les variab1es mdépendantes; 

a est me constante donnant la position du pian ou de I'hyperplan avec l'axe des y; 

b, c, ... z sont les pentes ou les coefficients de y sur XI, xs, ..., X, où le taux de 

changements de y par rapport à une imite de xi, xz, ..., ; 

r sont les résidus. 

L'explication totale obtenue par le modèle de régression (voir tableau 9) est de 

Pordre de 51% (Rz). Comme pour PanaIyse drscrmmÿmt C . )  
e, la tempérame maxîmde 

constitue la VariabIe expücative Ia phis importante (RZ = 0-45) avec 45%. D'autre part la 

hauteur de Ia pluie suit et t& le rnodtle avec environ 6% d'explication de la variaton 

de i'accufll*on nivaIe.23 

La cartogt;iphie des résidus (Que 13) "pemiet éventueIlement de détecter des 

sous-estimations ou des siirrstimatons systématipues, des arrangemeots spiriiaux, de fàke 

naître de mwek hypothèses et d'ajouter des YaLiabIes pour aflâxx le modèle" (Chadde 





Groupe, 1974, p.89). Bien qu'il n'est pas toujours &Île d'apporter un commentaire juste 

fixe à la répartition de ces &dus on peut, dam notre cas, constater que ce sont surtout 

des stations (5) qui sont localisées vers Québec (Shawinipan, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

Saint-Jean-Chrysostome : beaucoup moins d'accumulation que prévu; Saint-Aiban et 

Saint-Augustin : beaucoup plus d'accumUon que prévu), qui possèdent les résidus les 

plus élevés (dont la variation est ie moins bien expliquk par la tempQature maximale et la 

hauteur de pluie). 

Tableau 9. RésuItats de Pana€yse de régression multiple par &ipso 

En se referant à la carte de distribution des hauteurs de pluie (annexe E), on 

remarque que ses stations sont iocalwes dans les secteurs 09 les hauteurs de pluie Som 

parmi les plus f8ibles. En générai et à I'opposé, les stations aux n%idus hi1es constituent 

des régions avec des hauteurs de pluie maxmiaIes. En somme, Pawmble des ksidus se 

répartit assez bien selon k modèle de Ia districbutrCon des hauteurs de pInie. Le rôIe de la 

pIuie semble donc jouer un rÔIe non dghgeabie daas cette dynamtCque de 

i'enneignemen~ 

Somme toute, le résuftat obtenu par la régressicon muaipIe corrobore ceIui obtenu 

par TanaIyse discnmmant * * *  
e et tenforce le poids du die de la tenpQaRirr maximie- II n'en 

reste pas moins qae cette variabIe intervient au minmnrm à deux niveauxi D'abord elle 

entre en jeu dans Ie cas de la nision @mnuisement ) de I'accunniIation nivale nette à 

cfiaque fois qu'eue atteint mais surtout dépasse le pomt de coagélation; enaite elle 

s'inscrit comme un prédabIe essentie1 dans la Eomatbn des prccq>itasioils neigeuseseuses 

Cutams auteurs, dont Richards (L972), affirnrent B ce T n  fitcteur d i  de 

Variabk 

Température 
masimale 

A~gmentrtion 
dt R~ (%) 
44-77 

6.47 

Bêb 

-0.67 

0.25 
I 

44-77 

VakmrdeFde 
1'4Uatim 
26.56 

SI24 

R 

0,669 

Elauteur de 173 
pluie 

0.7t6 



formation de fa neige est I'exktence d'un rehidissaamt modéré. La température doit 

être égaie ou légèrement Înfërieure au point de congélation, en effet la neige tombe 

rarement par température très basse" (p.69). Dans le même ordre d'idée Ferland (1968), 

sur une étude décennale des &goneS de temp&atures accompagnant les chutes de neige, 

concht que la température la plus critique en ce qui concerne les qyntitds de neige, se 

situe entre -6.7 et -3.g°C pour i'hcienne-Lorette (prés de Québec) et -3.9 à -l.l°C pour 

Dorval (Montréal). 

Déjà en 1952, @dé par son expérience, Péguy d o n n e  pour la pIaine du Saint- 

Laurent que : 

Le rôle principal dans la détermination de cette épaisseur, (il parle de la neige au 
sol) revient à la température: I'épaisseur moyenne du manteau est amsi de 43 cm à 
Québec contre 20 cm sedement pour Montréal qui ne reçoit guère moins de neige 
(MonW reçoit 2 . 8 ~  Que& 32m), mais où le froid est moins vif(2OC environ 
de plus pour chaque mois d'hiver) (p.90). 

Conséquemment, la fin de i'wse numérique vient réafbmx la somme de 

travaux précédents tantôt qualitatrfS tantôt quantkit& et permet d'mdiquer le poids que 

possède I'élément température (muhaie) et le rôle joué par Ie nombre de jours de degel 

amsi que de la pluie dans la variation de l'accumulation nivale nette pour janvier k long de 

la plame du Saint-Laurent. 

2.5 Caract6ririiqaes de Phiver et frCquences de temps. 

Dans Ia mesure où les andyses num&i@es précédentes rév&Ient trois secteurs 

d'emeigernerrt diffërewieIs (groupe A, B-C a D de fa section 2.4.3) on c h e r c h  

maintenant a examiner les caracteristiques de l'hiver aux exûéhités de la planie du Saint- 

Laurent, Pour ce fàire on a choisit d'Mh des comparaiso11~ entre deux 

opposées: Saint-Hubert A qui appartient au SOUS-CW hnremd du sud de Mo- et la 

-on Q u e k  A qui elle se rattache au sotwcInriat de la région du nord-est de cette 

piaïne- 



En examinant les cartes apparaissant en annexe E sur les varisbIes climatiques 

(taiipérature niawliae, temphtme nmiimale, nombre de jours de dége2 hautew & phiie 

(mm), hauteur de neige (cm) et coefficient nivométrique), ii était possible d'y observer des 

dinérences sur i'hiver de ces deux secteurs pour les mois de décanbrr et de janvier. Cette 

fois, nom allons reprendre i'exercice mais pour i'ensembk des mois de i'hiver (du ler 

novembre au 30 avril ). Des donneeS généraies (tabIeau IO) mdipgnt dejà des diffdrences 

entre les deux stations : Québec A connaît des températures moyennes hivernales plus 

fioides et des précipitations nivales et totaies p h  abondantes (332.6 cm contre 233.6 cm 

a Saint-Hubert A); le tapis nival est p h  épais à Qutbec A(rmxhm 79 cm à la fin de 

février contre seulement 26 cm a Saint-Hubert A); les quantités de pluie sont p h  6levées 

à Saint-Hubert A (257 mm contre 218.1 mm à Québec A). La vitesse et la direction la 

phis fréquente des vents sont toutefois très comparabIes. Par aïlieurs, les travaux de 

Potter (1965) sur l'enneigement au sol entre ces dew stations montrent égaiement des 

différences en ce qui à trait à l'arrivée et au départ du manteau niid (mmmium de 2.54 cm 

au soi, tableau I I  j- 

En générai la dude de renneigement au sol est de 140 jours B Québec A contre 

113 jours à Saint-Hubert A, soit une différence de 27 jours. La couvemire de neige se 

forme en moyenne une dizaine de jours plus t8t à Quebec A et y demeure au p ~ t e m p s  

deux semaines pIus tard Les exbêmes montrent des écarts pius co1l~1*dénib1es au 

printemps surtout puisque Ia neige ne fond j d  avant le debut d'ad à QuéTxx dors 

qu'elle peut fondre ies der'ersjburs de février ii Saiut-Hubert, Au totai, c'est surtout au 

phtemps que la différence est significative, ce qpi est miportant pour la pemption de 

1'hEver à un moment où les gens ont envie de le @er* 



T8bk.a 10. VaIem moyennes W6I-f9W pour Ies stations de Q u é k  A et S a b  
HubertA 

- - 

Mkxiqwtidbœ 
QdbecA 2.9 4.9 1 -7.7 
Saint-Hubert A 5.3 -2.7 -5.5 

(cm) I 

Siiipt-Hubert A 25.3 62.6 53.4 
ChPtes & proie 
(mm) 
Qdk A 67.7 1 30.4 

a h t o ~ a t  
Québec A 
Wt-Hubert A 

202 
23.5 

90.0 
74,I 

, 36.5 

108.9 
99.1 

!hht-Hubert A 
Totai (mm) 
QuObec A 
Sht-Hubert A 

0.35 
0.25 

14-0 
20.4 

74.4 
65-1 

74-0 

106.1 
I0I.l 

I 

0.75 
0.63 

I 

32.6 
382 

85.0 
74.2 

0.86 
0.72 

5 3 2  
64.5 

2t8.t 
257.1 

0-87 
0.70 

755 
77.8 

0.60 
0.46 

539.9 
490.7 

025 
0.16 

0.62 
_ 0.48 



vm!&=k 
Québec A 
S&t-Hubert A 
--tren, 
Québec A 
Srrint-Hubert A 

(Source: Goweniemc 

Tableau 11. Dates d'arrivée et de départ de la neige au sol pour Québec A et S a b  
Hubert A 

121 1 - 
28 mars 

I ûate la plus précoce 4 novanbte I 68 I 27 ~ - a  

f Date ta pius tardive 1 1 1s decembre 124 I IO aMil 
I r k 

t Valeur médiane 1 24 novembre 1 113 1 4 ami 



2.5.2 Fréquences de temps 

Afin d'avoir encore une idée p1us détaillée des MErences de temps h i v e d  entre 

ces deux stationsf nous avons empioyb une d o d e  d'anaiyse des types de temps 

précédemment développée par Hufty et Litynski (dans Hufty, 1971) pour ce type d'étude 

daas Ie Q u é k  mQidioliaL II y avait d6j& été noté que les types de temps entre Montréal 

et Québec sont assez homogènes pendant Ia période estivaIe; toutefois, des écarts phis 

importants sont enregistrés p d a n t  1' hiver. 

Fidèle à notre période d'étude de départ (1971-1980), nous avons développé une 

matrice de 13 sous-variables metiorologiques jourdières entre ces deux ( soit 

une d y s e  comparative sur 1632 jours du ter novembre au 30 a d  de chaque année; 

voir tableau 12). Nous avons d'abord comparé (1) le nombre de joiimks de fbid extrême 

(ià oh la température j o d & r e  descend sous -20.I0C), (2) Ie nombre de joumk très 

hides  (Ià où la température j o d è r e  descend entre -15.1°C et -20.0 OC), (3) le nombre 

de jours de gel-dégel (4) Ie nombre de jours sans gel, (5) k nombre de jours sans degel 

(6) le nombre de jours de pluie a sa quantite, (7) le nombre de jours de neige et sa 

quantite, (8) la fiéqwnce du total des chutes nnides extrérnes pour deux journées 

consécutives (sot Ià où les précipitations nivales totaies sont tg& ou supeCneures a IO 

cm par jour pour deux journées coIISéC&es), (9) la m e m e  des jours oii les chutes 

M e s  atteignent ou dépasent 20.1 cm en une jourde, (IO) Ia Wgueace des joiimees*4 

avec chutes M e s  entre 10 à 20 cm, (11) la fkéquence des journées CO*= avec 

précipitations Wes, (12) la wuence des jomnées consécutives avec phue, enh (13) la 

Wcpence de jours avec phae de 10 mm et pius. Comme constat6 ciam l'analyîe de Ht@ 

(1971) ies écarts entre Ies types de temps sont moins acceahits au débuî de P k  

(novembre). Examinons les réputats B Péchelle mensude: 

24 Phmmh (1990) a calculé pue la temm moyenne i QuCbec (période 1965-1975) dure prés h 23 
heures et Iaisse envnOn 19 cm de n a p  



Novembre 

Le tableau 12 ne montre que de petîts écarts entre les deux &ons au cours du 

premier mois de 1Wer : Québec peut obtenir une jouniee de h i d  extrême un hiver sur 

cinq (fiéquence 02), mais non Saint-Hubert. Québec connaît une journée très h i d e  

presqu'ii chaque aimée (0.9), tandis que cette Equence diminue B 7 bers  sur 9 à Saint- 

Hubert. Dans la même logique, 1'8cart est p h  prononcé pour le nombre de jours sans gel 

encore plus hiquents à Saint-Hubert (9.3, soit 84 jours en neuf hivers) qu78 Québec (5.6, 

ou 50 jours en neuf hivers)? soit i'écart le phis grand au cours de t'hiver- Ii en est de 

même pour le nombre de jours sans dégel. (8.8 B Quebec mais 4.7 ii Saint-Hubert). Il y a 

peu d'écart enire la précipWon oivale mais le nombre de jours accompagnés par de la 

neige est déjà plus éIevé à Que'bec (15.4 jours contre 6.4 à Saiat-Hubert). Québec obtient 

déji près de six journées coIlSeCUtives de neige contre à peine deux (2.3) a Saint-Hubert. 

Québec obtient près de cinq journées accompagnées par de la pluie (43,  contre un peu 

plus de trois ( 3.1) pour Saint-Hubert . Il s'agit k du plus grand écart entre ces deux 

stations penâant hiver. 

D9cem bre 

La dynamique est du mâir ordre mais les écarts augmentent. On y trouve les 

écarts maximaux de l'biver cpnt aux trois variables : le nombre de jours gel-dégel (10.2 

jours encore d Saint-Hubert, mais seulement 5.4burs à Québec ), le nombre de jours sans 

dégel (24.7 à Quebec, 18.4 à Saint-Hubert) et, puisqu'ii s'agit du mois le pius neigeux, les 

chutes de neige y sont A k m  paroxysnes pour les deux stations (96.1 cm & Quebec mais 

63.8 cm ii Sa&-Hubert, soit I'eCaa maximm pour l'hiveq 32.3 cm). On compte 10.4 

jours de plus avec chutes nivales B Québec (25.6 jours) qu3 Saint-Hubert (I52jbms). 

Janvier 

C'est le moi$ le pius h i d  de i'année mais ia hidure y est mhs mordante B Saiut- 

Hubert ok on compte huit jmdes de h i d  exüêmes (8.1) contre un peu p h  de 12 

(122) 2) Qucac. Cekconstitue le pIus usfort écart de I'hiver. Le moi9 de@.er est Ie 
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second mois le pIus neigeux de i'mmée (73.6 an à Quek,  57.2 cm à Saint-Hubert),mais 

l'écart entre Ie nombre de jours accompagné de neige demeure ie m i h  qu'ai ciécernbre 

soit 10.4 entre les deux stations (26 jours ii Q u e ,  15.6 jours à SbHubert) .  On y 

remarque aussi le pius fort éaut de tout Phiver entre le mmbre de jours consécutif avec 

neige : 1 1.4 jours à Q u e k  contre 4.4 jours à Saint-Hubert. 

Février 

C'est ici que l'on trouve le pius grand écart au niveau des journées oh les 

précipitations nivales dépassent ou égalent 10 cm par jour sur deux j o d s  consécutives 

(emeigement exceptiomeI). Cette situation survient q ua9mient un hiva sur quatre à 

Québec (0.4), tandis qu'elIe ne s'est d è s t é e  qu'une fois en neuf ans (0.1) à Saint- 

Hubert. Ce mois est égaiement le moins phvieux (Que*: 9.1 mm de pluie, Saint- 

Hubert: 17.5 mm de phiie). Il enregistre aussi les phis forts Ccarts entre le nombre de 

jours où les précipitations nivales se situent entre 10 et 20 cm, phénomène qui se produit 

plus de deux jours en moyenne en fém*er (2.2) à Québec, mais ii peine une jolrmée h tous 

les deux ans a Saint-Hubert (cinq fois en neufans, 0.55). 

Mars 

Même s i  I'ensembIe des écarts se sont quelque peu atténuk, ils demeurent encore 

importants et sont a leur maximum au niveau de trois paramètres. Les journées très 

hides d'abord, (entre -15.1°C a -20.0 OC) puisque Que%c en compte encore pplus de 

cinq par mois (5.1) contre moius de deux à Saint-Hubert (19); exmite les journées à 

emeigement mairimm (20.1 cm et p1w) : Québec reçoit une borne bordée un hiwr sur 

deux (0.6), mais, à Saint-Hubert, ce phénomène ne s'est produit qu'à deux ieprises soit 

une joiirnée à tous Ies cinq ans; enfin, on constate que Ies coefkients n i v o ~ * q u e s  

s'abaissent et sont Ïnfëriem à 50% B St-Hu- où s'obsave le maximum de jours de 

pluie de 10 nmi a p1m. 

AvriI 

Un peu ii Phage du mois de novembre, les écarts sont r e m  EuiIes et iI n'y 

a aucune jotmée de h i d  adrem ou de g d  f i o s  saint-Hubert connaît tmiîjbms de 



plus sans gel (14 contre 10 3 B Quebec) et à p e k  un jour saris dégel contre 2.3 jours à 

QueTbec. II tombe encore 10 cm de neige de pius à Québec (27 aa contre 172 à Saint- 

Hubert), et les Wquences des bordées joiouniaüères sont semblables au mois précédent, 

& Ieur htensite est nettement nioindre. 

Cumulatif 

Les résuhats cmuiatifs (tableau 12) momrent des déniarcanons hivernaies 

appréciabIes entre les deux sites. Les éIénients toucht  au fioid (journées avec froid 

extrême, journées très hides a jom sans d6geI) sont net- supérieurs à Québec. En 

effet les journées de fioid extrême couvrent 16.4 % du temps de Phiver à Québec (sot 

29.8 jours par b e r )  contre 10.7% (19.4 jours) A Saht-Hubert. Les jomées trés fioides 

s'étaient sur 16% à Quebec (29 jours) mais 12% (21.8 jours) à Saint-Hubert. II ne dégèle 

pas pendant p h  de k moitié de i'hiver B Québec (55.6%, soit 100.9 jours par hiver), dors 

qu'a Saï&-Hubert cela ne représente que 43.3% du temps (78.4 jours en moyenne). A 

I'opposé, les fXcpences des jours de gei-&gel et de jours sans gel sont &idemment p h  

élevées a Saint-Hubert (respectivement 38.7%; 70.1 jours par an, et 17.2%; 3 1.1 joins par 

an) qu'à Québec (32.2%; 583 jours par an et 10.4 %; 18.8 jours par an). 

Parallélement tous les éIémnts lies a la neige sont pIus eIevés à Que% (jours et 

quantités de neige, enneigement extrême sur deux jours ou sur une jblÿnée) : 62% des 

journées de l'hiver sont accompagnées de chuta n i d e s  a Québec (112.7 jours 

d'enneigement cumuhot 341 cm de neige avec une fiéquare possiiile de 8.1 jours de 

neige coiisécutifs). Ceci est quashent deux fois pIus élevé qu'à Saint-Huben pui ne voit 

que 33.5% de journées neigeuses (60.8 jours domant 241.1 cm de neige et une fhkpence 

poss1i1e de 3.5 jours de neige consécutï.6). Non sedement les chutes de neige sont plus 

-tes B Qué'bec, mais eIIes sont &galement p h  importantes en teme de jours : 95 

joms reçoivent plus de IOcm de neige contre 56 à St-Hubert- 

Les quantités de phiie sont un peu phis supérieures à Saint-Hubert (270 mm par 

hiver& 231 nnnaQuék) makIesfr@mceset leriombredejousavecpIuieso~tttès 

comperabies entre eux Lem m t d e  est un peu PIUS hrte i SaimHubert, Ce même 



endroit compte 8,O jours contre 6,8 à Québec (@&iode 19714980) pour les pluies de plus 

de 1 h  

2.6 Conclusion 

Dans une région où l'enneigement au sol dine environ cinq mois, la cartographie 

de Paccumuiation nette moyenne de neige du mois de janvier (1971-1980) montre d'abord 

qu'il existe des épaisseurs r i d e s  régionalisees le long de la p h e  du Saint-Laurent. 

Celles-ci demeurent de phis seasiblement les mêmes, d'un mois à l'autre. On ciénote trois 

secteun: la partie au sud de Montréal et ceiie au nord-ouest de Qu6bec constituent 

respectivement la m o k  enneigée et la p1w enneigée; le secteur entre ces deux régions est 

plus disparate. 

La division des épaisseurs nivales de 36 stations météorologiques en quatre classes 
- - *  

obtenue par une -se univariée, puis introduite au niveau de i'analyse dimmimaate (en 

fonction de Vanables climatiques) conduit à une bonne compréhension du problème posé. 

Dans t'ensemble on peut afErmer que la température (maxiide), a elle seule, rend compte 

(a 50%) des dinérences observtks dans les accumulations de neige nette en janvier. II est 

bon de rappeler que ia soustmdon du paramètre tempCranw à Phtérieur de PanaIyse 
- . .  -te empêche une dissociation vaiabIe de groupements des stations, Ies variabIes 

de prtkipitation n'étant pas suaisamment ckimümtes. 

NeeMiob, I'examea du pourcentage correct de la ciassitication des stations en 

qyatre groupes indique une hblesse quant au groupement B, où près de la moitié des 

échantillons devraient plutôt se joindre a la classe A (O à 3.6 cm) pmue Ies epoiisserns 

nivomehRques sont pour la plupart voisines de la valeur 3.6 cm propre a la clesse A. Cet 

état de fait met en d e f  I i a r b h h  des cEasses imposées a priori B Panalyse 
. ) .  

discnmmente. Toutefois, en n'opérant P m  d h r h b m ~  que sur les groupes B et C 

(25 statÎ~ns), on a pu niire ressortir le tôk du nombre de jours de dégeI dans la varhbilité 

de i'accumulaa'on niVaie- ffi les résuhats de i'analyse de la -on muhipIe en phis 

de confimer le résuhat prnripel de i ' a d p e  discriIliinante, a pamip de relever le rôle de 



Ia pluie dans cette dynamique nivométrique. L'examen des résidus justifie davantage cette 

constatation. 

L'amdyse nimierique s'est donc avérée très utile pour traiter et ainsi comprendre, 

en partie du moins, no* problème de départ sur les variatons spatiales de I'accumuIation 

de neige nette moyenne au sol en jmvier. Ceci est aussi particuiièrement vrai dans le 

cadre d'une étude traitant de miables cInnatiques étabiies sur leur moyenne pour une 

décennie (19714980) et ce, dans le contexte de I'écheUe d'une partie de la pkme du 

Saint-Laurent, 

On peut maintenant cormaître le r6le de la teqémture mâirimale dans cette 

variabilité aivale amsi que cel~i  des hauteurs de pluie et du nombre de jours de dégel 

Cependant ü ne fàudta oubüer que l'on ne peut prétendre à une compréhemCon complète 

du problème posé par i'intediaire de méthodes statktiques. Nous sommes aux prises 

avec une réalité se déroulant en trois dimensions dont Ies mecanisnies sont souvent fort 

compIexes et dont ne saurarCent tenit compte dans son entier les modèles ndques. 

Par ailleu~s, la comparaison entre les param&tres climatiques des stations Saint- 

Hubert A et Québec A du mois de novembre à avril (19714980) a permis une meilleure 

compréhension des ciiffiences réenes au cours de I'hiver aux deux extrémités de la plaine 

da Saint-Laurent et a souligné Piinportance de la persistaace de la neige à Québec, qui 

retarde d'autant Parrivée du printemps. 

L'eDSembIe de ces rt5sdtats nous donne une meiiieure c o ~ o n  des mïabIes 

climatiques entrant dans cette dynamiqye mvale unique et permet également de mieux 

circonscrire lt61aboration de notre questionnaire (voir cbapitre III) sur la perception 

possible que les rédants de cette plaioe peuvent se de ia saison hivemak L'Me 

de la distn'bution régionale de l'enneigement, de son abondance, de son arrivée et de sa 

fonte, de rnême p du rblejbué par la tenipénmire, permet d'orienter notre enqyête de 

tarani et de préciser queIqpes hypothèses de travail parnenarit d'obtenir une iimge p b s  



précise sur la fàçon dont la population perçoit réekment i'hiver- En effet, à la hnnière de 

ces nuances régionaies pendant Pbiver, ü apparaît hprtant de cibIer d'abord la 

population montréalaise. II s'agit après tout du milieu mbani Ie p h  dense et le pIus 

peuplé, et il correspond au dghe chtique du groupe k En séIectiOnrwit par hi suite la 

population trifIuvkme, qui elle appartient au régime climatique du groupe C, on pourra 

déterminer si ces variations régionales y sont ressenties. L'échantilionnage de Champlam 

tient d'abord compte de Ta vérEcation de i'hypothese de la perception d e  de l'hiver. 

De pius, la météorologique à peu près la plus rapprochée, Sainte-Annede-la- 

PWe,  appartient déjà au groupe climatique D, ce qui permet de couvrir nos trois 

différents secteurs climatiques. Coméqyemment, même s'ü y a des variatons régionales 

pendant Phiver, on peut se demander si celles-ci sont sufnsantes pour mfhiencer h 

perception de L'hiver. 



LA PERCEPTION DE L'EWER PAR LES RÉSLDANTS DE LA PLAINE DU 
SAINT-LAURENT 

Sommaire 

En dépit de l'historiographie hivernale de ta plame du S&-Laurent et de tout 
i'appareillage statiStiqae sraminant ses hivers, comment cette population perçoit-elle 
vraiment aujourd'hui la saison h e d e ?  Cette questi*on forme le fondement de ce 
chapitre a cherche 1 vérifier deux hypothèses centrales: Ia perception cpe les gens ont de 
['hiver est-elIe dicttk par k lieu de résidence? L'âge des individus est4 aussi un fàcteur 
important dans la dont ils peqoivent Pbiver? Par la suite une fie de sous- 
hypothèses~en~principawaxesestanalysés~ 



Introduction 

A la Iumière des résuitats obtenus a i'mtkrieur des deux premiers chapitres, où on 

constate d'abord k longue progression d'appréhension, d'adaptation et de domestication 

(Lamontagne, 1983) de la population en tappoa avec i'biver, puis I'importance des 

quantités de neige et du Eoid h i v d  affectant cette population, maintenant à dominance 

urbaine et qui jouit d'un niveau de vie parmi les pius kIevés au monde, une questi-on 

centde se pose: qu'en est4 aujourd'hui de sa perception de cette saison? Elle constitue 

tout i'édince principai de ce chapitre où deux hypothèses principales, de même qu'me 

serie de sous-hypothèses seront testées. 

Les études antérieures touchant cette question ne sont pas trés nombreuses et ne 

permettent pas d'y répondre clairemeet, du moins dans Ie cadre de la p u e  du Saint- 

Laurent. Nous avons, dans une publicaîion antkrieure (Toupih, 1994a), jeté un regard 

"sywptique" sur la recherche en matière nivale à i'Bchelle mtemationale et canadienne. Il 

y était assez évident d'observer Ia prédominance des écrits traitant surtout des aspects 

physiques de la neige en comparaison avec Ie moins grand nombre de travaux étudiant les 

préoccupations sociokonomiques de la neige et de ses impacts réels sur les populanons, 

de même que sur la perception que celles-ci développent par rapport ii l'hiver, au firoici, et 

à la neige. Pourîant, sans les êtres humains, i'étude des c h a t s  demeure sans grand 

miportance. 

Péguy (1989) note que: "Le c h a t  change, les hommes aussi" (p.107) dans son 

üm "Jeux et enjeux du climat". Uais daas quek mesine? Cinieusement Labeyrie (1985) 

n'a que deux, peut-être trois chapitres sur un totai de sept, abordant des questions de 

natirrevraimentsociaksmkclimst~unlivrep~mtEtulé"L'bommetk 

climat". De la Soudière (1987) fi& un tour d'horizon intemational sur ies rapports entre 

I e s p o p u l a h ' o t 3 ~ e t P b i v a n i a i S d a n s d e s t a m s ~ g ~  



Certains ouvrages sont p b  compkîs ai la Le 1Me de Halfpery et 

Ozarme (1989,Wmte~ An ecoIogical haodbook) est un bon exemple et mQite mtre 

attention, mais Ià encore, on n'y trowe qu'un sous-chapitre emeurant seulement notre 

-on de base en écrivant : 'ït appears that the hunnui race h m  Iovers of d e r  

to those that fear or even hate it . On a given &y, thne wiü be those who are codortabIe 

and those who shiver aii day long. Uoda some coIiditions, however, almost everyone 

fimis Wnner uncodonable and even dangerous" (p.185-186). 

PIUS près de nous quelques études ont examiné certains rapports entre la 

population et I'hiver. II y a Hmgston (1884) qui examine les Liens possibles entre les divers 

c h t s  du Canada et la santé de ses habitants. Notons également Veyret (1951) et son 

étude sur la répartition nivale au Canada. On note au moins deux thèses de doctorat; 

celle de Brochu (1954) qui s'inWe " L'ho- et i'hiver daas la région de Q u 6 k  * et 

celle de Catellier (1955) dont le titre est " Le problème de 1'hive.r dans les Cantons de 

I'Ea". Deffontaiws (1957) dans "L'homme et Phher au Canada", brosse un tableau 

intéressant de la réalite hivernale au Canada en mettant i'accent sur 1s résÏdants de la 

plaine du Saint-Laurent jusqu'à la moitié du vingtième siècle. Hamelin (1972) pubiie une 

étude (à L'aide d'un questi*onnaire) sur la perception du Canada au premier cycle 

universitaire de géographie (1 13 dpondants) qui montre notamment que le climat fbid et 

kt nordicite canadienne demeurent Ies deux prhc9,aux pmbIèmes liés au Canada, et que 

Phiver à Québec est d'abord perçu en fOnction de la neige. Ce &me auteur apporte aussi 

des précisons sur un bon 1~1mbre de concepts lit% à Phiver (HameIin,1980, 1989,1993, 

1996). Viiieneuve (1980) apporte une contriîution fort vaiabie au niveau de la 

termimbgie nivaEe- Lama- (1983) fi& une bonne 6nde du contact entre Phiver et la 

populadon nirale du Québec du IT au 19' siècIes, de même que Provarhr (1986). Au 

moirisderathésesdemsttrise(ding6esparHiifty&~que qrieIquesmemOkesde 

baccaIauréat sur le Viau, 1976; BéTanger et hipont, 1980; D e W e  et Gimea, 

1981) étudient la neige a mu par& de la population de Qdbec. La preniiQP (Phan, 

1975) montre, entre autres choses qiu chez ks étudiants de l')Univd6 Laval (qyeIqyes 

centaines de répondants* hiver 72-73 et ?3-79, ce cpi est perçu comme 6mt le p h  



djfiiciie 1'hiver demeure un temps non ensoleiné accompagn6 de pluie ou de verpias. À 

i'opposé Ies joiimees ensokillées où tes températtnes se sÏtuenî entre -10' à -20°C 

c o d e n t  le temps idéai l'hiwr. La seconde est celle de Phondon (1979) qui a étudik 

114 tempêtes de neige entre 1965 et 1975 et leur mcidence sur la ckcwon routière à 

Québec. Pepper (1990, dans Touph, 1995) s'est penchée sur les problèmes qu'engendre 

l'hiver chez les pasornes âgées dam la région d'ûttawa-Hd (1000 répondants âgés entre 

65 et 75 ans) en h t  ressortir les princ9,aIes raisons pour lesquelles elles évitent de 

sortir a l'extérieur l'hiver (neige, &ce, fioid, débIaiements tardïfk, problèmes de santé). 

Toutefois, le travail reste à fiure quant à la perception réeile que la popdabon se fait de 

Phiver le long de cette piaine grendement enneigée. 

3.1 Méthodologie 

Afin de pouvoir mieux analyser la perception de I'hiver chez les résidants de la 

piaine du Saint-Laurent, on a développé un questioMaHe (annexe F) avec 14 questions 

pour vérifier deux hypothèses centrales: en soumettant d'abord Ie postulat de base que, 

m h e  après pIus de quatre siècles de présace dans cette phine+ PhIvv demeure encore 

aujourd'hui, pour une grande majorité de la population , la saison qui apparaît la plus 

dificile de l'année-, toutefois la perception de i'hiver va en fonction de Pâge des 

répondants (première hypothèse prhcipaie) et du milieu où L'on Liabite (sot qu'il existe 

m e  perception rnbame et une perception d e  de l'hiwr, deuxième hypothhe). 

Ce questionnaire va ausi pemettre de préciser cinq autres thémes: (1) d'abord 

ceIui de la perception de i ' k  comme saison Ia pius ciifEde a Ies taisons Iiees à ces 

difEcriEtés; (2) L'hiver et sa définition, son début, sa th, de même que ks phases perçues 

et perceptiiIes de cette saison; (3) comment passe-tan Phiver% (4)Ia mémoire de Phiver 

que d6veIoppe la population; et (5) l ' M e  possible des journaux sm la façon dont L'on 

perçoit l'hiver (ce denier axe seni examiné encore p1us en profondeur au dernier 

chapitre). 



Pour ce taire, pIus de trois cents répondants (un total de 339) résidant à Montréal 

(186 personnes), à Trois-RMères (1 13 personnes) et B ChampIain (40 persolmes, mi 

milieu Mal avec une population d'environ 1 600 habitants) rencontrés principalexnent en 

juin 1996 en fonction de n e u f c h  d'âges différentes. La séMon de ces trois milieux 

tient d'abord compte des secteurs cliniatiqyes hnrernaux établis au chapitre précédent, et 

sert aussi à vérins Phypothése du lieu de résidence. MontréaI (4 d o n s  d'habitants en 

1996) et Trois-Rivières (140 O00 habitants en 1996, Gouvernement du Canada. 1996) 

c o d e n t  des zones utbarnes à la fois densément et modérément peuplées. La 

comparaison des résultats entre ces deux villes permettrait d'établir si les écarts entre les 

données climatiques agissent sur les perceptions. Afin de tester égaiement Phypothese de 

Ege comme VariabIe explicative daus les ciifErences de perception de I'twer, on a, lors 

du travail de terrani, ailé pour les vüies : des koles primaires, des UDXVersités, des foyers 

d'âge d'or, et des endrots publics comme, par exempk, Ies centres commerciaux, Ces 

lieux permettant d'obtenir des répondants d'âges d e s .  En niilieu rurai, mk B part 

I'enquète à I'école primairp, iI nous a fiillu compter sur le porte-à-porte puisque ce secteur 

ne comprend ni miversité, ni foyer d'âge d'or important ou de centre commercial majeur. 

L'échantillonnage y est donc restreint surtout quant aux groupes d'âge : les 16-50 ans a 

cause de l'exode rtd, ce qui bite à la prudence au niwau des iésuhats. Toutefois, le 

rapport du nombre de rdpondants (40) versus k population entière de Chempiain (1 600) 

est plus fbrt ici qu'en müieu u r h  (Montréa1 : 186 pour 4 minions d'habitants ou Trois- 

R i e e s  : 1 13 pour I4O 000 habitants). 

Cette méthode comporte déjà des ijmites. D'abord iI engendre des d~séquiliibres 

importants entre les groupes d'âge, la r@ar&ion des témoins selon ie sexe et le surnombre 

des répondants qui ne sont pas nécesahment sur le marché du travail (environ k Zn des 

dponQnts sont aux etudes, en p h  d'une â'individus qui sont B la retraite) ce 

qui hisse peu de place à une analyse des perceptions de î'him en hnction des 

proféssioas hr reste, on remarque peu de ~HEZrence daiis [a perception de L'hiver entre 

Ies répondants du genre niascrilin et f.i?amim (56% des répondants sont des femmes contre 

44% d'hommes). SeuIes qne4ues jeunes mkcs de famtlles (et il ne s'agit quc d'un très 



petit mmbre avec cinq répondantes) trouve l'km phis difficile car eks doivent s'assurer 

de bien vêtir leurs dhts- 

L'un des premiers critères de base de notre méthodologie était de s'assurer que le 

répoidant était natif de la région étudik et qu'il y avait vécu I'ensemble de sa vie. Au 

niveau des écoles priniaites, Ies quesdomiaires finent distriués en salle de classe, en 

irisistant sur le silence des élèves au moment de répondre aux questions de manière B ne 

pas influencer I'ensemble des réponses. Chaque questi0on étant lue à haute voix, Pune à La 

suite de l'autre. En moyenne, les e h t s  ont pris trente minutes pour compl&er le 

questionnaire. Les questionnaires distrib~6s dans les autres endroits b n t  remplis 
* .  individuellement et ceux admmistrés dans les foyers d'âge d'or nécessitèrent parfois que 

Pon écmre nous-mêmes les réponses du sujet, vu son âge ou ses dBicuItes à écrire- Les 

adultes ont pris environ une nDgtaine de minutes pour remplir le questionnaire. C'est 

dans le milieu universitaire que l'on rencontre le moins de résistance à participer à notre 

enquête. Les étudiants sont hiles d'accès et ils ont l'habitude de cet exercice. Mais là 

encore, on n'a pas toujours l'autorisation de distriiuer des questionnaires (comme à 

I'UQAM où cette pratique est contestée). Cene démarche expliqw leur plus grand 

nombre dans notre échantiIl0~8ge. 

L'ensemble de cette démarche d'enquête comporte natureIIement des 

mconvénients? On ne pourra, par exemple, pour un même groupe d'âge, obtenir des 

nombres de répondants néceSSSLirexnent égaux ou nombreux par secteurs géographiques. 

Le problème est amplint! en milieu nuaI car ii est pius difiide de la population. 

En effét, k porte-&-porte engendre pdiois des refus à voubir répondre a une enquête de 

terraiLL sans compter l'absence de nombreux dskhts lors de nos visites. V o P  pourquoi 

noos obtenons un nombre de répondants pius grand chez les écoiiers (prés d'me 

3 L'entrée dans ks dcda pimaires et dans I c s  foyers d'âgcd'ar &ge drr pnnissious sopvent difiTciles 
à abte&. De plus, iI fht parfbis oh& le amsentanent 6mt dcs parents avant de soumettre Ie 
wonnaire aux élèves. 



vmgtaine) et chez les persormes à h retraite (me dizaine) à ChampIain, Étant donné la 

nature inhérente de notre recherchey il devenait difEcïie d'envisager uee autre stratégie de 

terrain conmie par exemple de p H e r  des rendez-vous avec les répondants ws leur 

nombre (339 témoignages), cette approche ne pouvant q u ' h  utüisée en partie que dans 

les écoles et dans les foyers d'âge d'or. Prenant conscience des limites méthodoIogiques 

d'un te1 travail de terrain et de la prudence qu'elles dictent au niveau des résuka& il nous 

est permis de décortiquer i'mformation réunie et d'apporter une contriion appréciable à 

k problémat~*que de départ et d'atteindre nos o b j a .  Sachant que cheque questionnaire 

compte 14 questions (dont certaines sont à double volet) on a donc recueilli plus de 5000 

réponses, ce qui constitue une riche bauque de dounées permettant maintenant de vérifier 

nos hypothèses principales et celles sous-jacentes. 

3.2 Résultats et discussion 
Disons-le tout de suite, notre prémisse de base s'est vdrifïée: 57,8% des personnes 

interrogées ont répondu que c'est l'hiver qui apparaft être la saison la plu5 difliiciIe (voir 

tableau 13). Ce pourcentage (taWu 14) dïfEre selon le &eu (522% pour Montfi; 

64.6% à Trois-Rivières; et 65% a ChamplaSi) et i'âge (tableau 18), mais dans I'ensembIe, 

fi s'agit d'me majorité (prés de 6 personnes an 10) de notre échantillonnage, ce qui 

démontre bien qu'en dépit d'une vie à dominance urbaine et bien outillée contre i'hiverz6, 

on est encore Iom de  pouvoir la considérer comme une saison ordÏnaÏre et qu'eIIe reste 

pius difficile a vivre que Ies autres (prhcipdement a cause du froid, puis de Ia neige, 

tabIeaux 19 et 19.1). 

Déjà en examhant la question en fonction de la région géographique (vox tabIeau 

14) on peut noter queIques différences- On remarque entre autres pour M o W  un 

pourcentage un peu plus nube qynt B Phiver contre un poaccentage un peu p h  fort cians 

26 A h saison 87-88, Montréal amptût il elie sede un budget de pIus de 47 rniUioiis de doliars sfin de 
déoeiger pIus de 3 lOOkm de tmtîok et de PIUS de IWkm & chaussées et plas d'un mtrtiei- d'emptoyés 
pour y e f f i  fe t r a .  (â Ville de McmtmM, MmtrM sous la neige+ 1=88)- A noter que œ budget 
n'était qge de I ' h  d'en.vnrin 9 miîlims au début des années 196û (CE McKay et Adams (1981) dans 
Handbook of S a m  RincipIm Roeesscs, hianagement and Uses, ~9.)- 



la catégorie aucune (22.5%) ce qui, on le verra plus loin, s'explique par les catégories 

d'âges (tableau 18). 

Tabîeau 13. Saison la phis -de pour l'ensemble des rtpoodams. 

Tabkau 14. Saison la p b  difncile (hiver) et I e s  autres selon la région géographique. 

smkm 

Hiva 

Aucune 

Automne 

A i'oppos6, et ceia n'est certes pas une surprise, c'est i'été qui (tableau 15) devient 

majoritairement la saison préféree des répondants avec 59.696 a ce, prnicipiement en 

raison de la cbaIeur (tableaux 17.1 et 17.1.1). Ce fait contraste avec I e s  propos de George 

(1979) qai écrit: " L'automne parle du Québec1 est la Ssison la phs appranée, mohs 

pesante que ia burdeur des étés, trCs ciair, la fin des mowements et des travaux des 

champs..-" (p. 12). 

Pouamtqp 

57.8% 

Aucune 

Automne 
L 

Printemps 
h 

Été 

Combinaison 

Nonibre & tipard8nts 
(~339) 

1% 

Prhtanps 

et6 
L 

Autres (mbinaison de saison) 

22.5% 

102V0 

65% 

16,8% 

10.0% 

7.1% 

62% 

2.1% 

57 

34 

24 

2 1 

7 

42 

19 

12 

9 . m  

t 1.5% 

7.1% 

8.1% 

0.5% 

27% 

44% 

15 

1 

I I  

13 

8 

3 

5 

10?! 

5% 

tOOh 

4 

2 

4 

7.5% 

25% 

3 

1 



Ces chï fks  (tabhu 15) renforcent la position de l'hiver en tant que saison la 

moins aimée, p d  les quatre saisons préfdrées des répoadants, avec un maigre 8.8% (on 

verra qu'il s'agit P souvent d'enîànts (donc la VariabIe &e, tableau 17)). 

Tabieau 15. La saison pdf- (été) pour l'ensemble des iépondaaîs. 

s8hm 
L 

Été 

Tablenu 16. La saison préfiree (été) et Ies autres selon la région géographique. 

Autome 
I 

H i v a  

Aucunbtoute 
k 

Autres (cunbinaisan de saison) 

1 Toute-Aucune 

-me 
59.6% 

Ici encore (tableau X), la e b I e  du milieu géographique fait noter queiqws 

distmctions: h MontrCaI l'été, a titre de saicon @f&, eiie est Egèrement mins 

desirabIe et à Champlain, l'hiver (avec 1?5%), dewnt ia deuxihe saison pr66We après 

i'e<e (60%)). Notons @Iement ( t a b h  17) que c'est chez les 41-50 ans, malgré un ptit 

échantiIionnage, qpe le taux préfae par rapport à Nt6 est le plus fcariie (35% à Mont&& 

Ooh & Champlah et 3% B Tmb Rivières où l'automne ici est B peu près C g a k  8 l'été). 

Nombre de dpoiiduts 
( _ ~ 3 3 9 )  
2M 

11% 

8.8Y0 

4.7% 

35% 

37 

30 

16 

12 



Tabieau 17. Quelle est votre saison préfërée? 

été 
aucune 
print-ps 
hiver 
arrtomae 
éîé-hiver 
4saisons 
été 
priatemps 
hiver 
automne 
dte 
printemps 
automne 
&é 
&é- hiver 
PM~~I~~PS 

hiver 
automne 

printemps 

été 
hiver 

etc 
hiver 

été 
été-hiver 
automne 
hiver 
automne 

éte 
hiver 
automne 
de 
printemps 
hiver 
automne 
&&am-p~t, 
été 
printemps 
automne 
fin printemps 

été 
dé.-aut. 
printemps 
hiver 
autamne 
4 sat-sons 
ét6 
été-print. 
&&hiver 
printemps 
automne 
print.aut,- 
hivn 
4 saisons 
été 
printemps 
été 

ité 
automne 
aucune 

aucune 
hiver 
automne 

- 

éte 
printemps 
automne 
début automne 

- 

&6 
hiver 

printemps 
automne 
4 ~81-sans 

note: 'h" représente k nombre de tépondants par n$ on eti3u par groupes d'âges 



Tableau 17.1 Quelles Som les raisons qui font que l'été vous plaît le plus? 

chaud (8), pas 
d'école (7)' 
baignade (3, 
almiversaire (l), 
etc, 

MonMa1 
(n=lsa) 

baignade (9), chaud 
(6), pas GécoIe (4), 
vacance (3), 
anniversaire (1), 
etc, 

congé (2), chaud 
(11, soleil (1), plem- 
air (1) 

n 

9 

sans raison (l), 
chaieur (1) 

chdeur (9), 
vafame (71, 
soieil (6). 
température (4), 
sports (4) 
chaleur (4), plein air 
(4), vêtement léger 
(31, soleil (21, 
vacances (2). etc. 
plem-air (4), chdein 
(317 
deil  (2) 
chaleur ( I), 
€Jeau ( 1 1 

soleil (1), 
(1 1, 

sortie extérieure (1 ), 
etc* 

2 

3 

3 

O 

d'école (l), 
dmd (1), 
anniversaire (1) 

Régions 

pas d'école (1), 25 
chaud (3), 
baignade (9, etc. 

Champhia 
(040) 

bai@e (419 
b=ge (l), p h  
de chose à fàh (1) 

promede (I), 
vélo ( I), 

n 

12 

chaud (Z), 
soleil (2), 
salaire ( 1 ), activités 
(1) 
cMeur (7), 
vacance (6), 
dei1 (4), 
Iiaerté (3) 

i 

vêtement Eger ( I), 
température (1) 

tempira- (31, 
chakur (2)* 
soleii (1 ), 

chaleur (1) 

- * 
jardmage (11, etc. 
chaud (1) 

note: Un* représente Ie nombre de répondants par région etou par groupes d'âges 

S 

vacance (l), 
soieii (1) 
verdure (3), 

(1) 

IO extérïenre (3), 



1 IO 

Tabieau 17.1.1 S o h  des raisons les phis fi@uestes pour lesqueIles l'été pkît Ie 

Été 

vacance 
su Ieii 
pas d'école 
vêtements 
piw de chose 
à f i e ,  vie 
sociale 

il nous est maintenant possiie d'examiner pIu en profondeur Ies cinq principaux 

thèmes qui ressortent de cette aiiaiyse. 

33.1 Premier thLme: Ies raisons de lp perception négative de Phiver (questions 1, 
2,6,10) 

II s'agit ici d'examiner ks réponses obtenues aux questions : 1 : ( y a-t-il une 

saison qui vous apparalt pius difacile que les autres?, si oui Iaqueffe?) et 2: (qneîIes sont 

les raisons qui font que cette saison vous para& pins di£6ciie?). puis, d'examiner dans un 

processus de redorcement les questions 6: (l'km vous pamisd-ii p1us facile . diEde, 

quand vous *ez pius jeune? Pourquoi?) et 10: (à votre avis i'ége Muence-t-iI sm la 

perception que h n  a de L'hiver? Y a-t-il un âge p h  M e  a plus ditFeile pour Etÿe nice a 

L'hiver?Pornquoi?). L e s r é s u h a t s ~ a u x  tabIeaux 18,19.19.1,20,21 et 21.1. 



Ce premier volet penmma d'abord de montrer que la perception de l'hiver varie 

en fonction de i'âge et du mÏiieu (diffhme entre la ville et la campagne). À la lumière de 

ia compilation des nhhts, ii ne fàit nul doute qu'il existe urte dynamique diffirente entre 

le &eu urbain a niral, et ce, en &action des groupes d'âges (tableaux 18, 19 et figilre 

14). 

Montréal 

En effet à Montréal (tableau 18) on remarque que, chez les 10 ans et moins 

(surtout des éIèves de 9 et 10 ans), aucune saison (76% des répondants) n'apparaît 

difnciie. En seulement 8% jugent l'hiver comme leur pataissrmt plus d B d e  que les 

autres saisons, ce qui les démarque nettement des autres groupes d'âges2? Toutefois 

(figureL4), dès Pâge de I I  ans (3 s'agirait de Pâge critique à Montréai), Phiver devient la 

saison la pius difficile. La sede baisse quelque peu remarquabIe s'obtient chez les 41-50 

ans (ü s'agit d'me classe d'âge assez unique quasi mdépedmte du milieu; nous y 

reviendrons) où on observe qu'un peu moius (47%) d'un rependant sur deux trouve 

Phiver la saison la phis difficile (tableau 18). Nonobstant cette ciasse, on obsmre qu'a 

existe une relation de cause à efet: c'est-&-dire qu'en vieillissant i'ber s'accroit en 

difnculté, notamment chez les 51 ans et plus (r4.63 dique bien la reiation entre f'âge et 

les difficuités avec l'hiver). Si i'on fat abstrsctt0on de la réponse "aucune" (76% chez les 

10 ans a moins et 29% chez Ies I I à 15 ans), i'eosemble des saisons autres que I'hiver 

n'appae jamais cIairement si@catE, c'est donc dire que ia saison hivernaie chez ks 

MontréaIais demeure vraHaent la seule saison apparaissant la p1us dÏfEciIe, sauf 

&idemment chez les IO ans et moins (figure 14). 



Ta bkau 18. Y a-t-il une saison qui vous ap- pIus djfiïcïie que les autres? 

l4lOntrhl 
( ~ 1 8 6 :  

hiva 8% 
aucune 76% 
printemps 8% 
&6 &O 

automne 4Vo 

12 hiver 
printemps 
dt6 
automne 

hiver 57% 
aucune 29% 
printemps 4% 
&& 7% 
automne 4% 

25 hiver 
aucune 
printemps 
automne 

hiver- été 
automne 

hiver 53% 
a u m e  11% 
printemps 8% 
été I I %  
automne 18% 

24 hiver 
aucune 
printemps-hiver 
printemps 
automne 

hiver 79% 
aucune 11% 
automne 5% 
novembre- 5% 

3 P M ~ ~ P S  
aucune 

12 hiver 
aucune 
hiver-été 
éte 

=+TE- hiver 
printemps 
printemps 7=- 8 hiver 

aucune 
prmtmps 
automne 

aucune 12% 
printemps 18?6 
ét6 1 8% 
automne 60/0 

7 hiver 
printemps 
autame 1 : 1 

note: ïi" représente le nombre de répondants par région et-ou par groupes d'âges. 



Figure 14. L'hiver comme saison perçue la plus ditficile par Ies répondants des trois 
milieux géographiques 

SaCaon Ir plus dltficfk: hiver 

Saison. Ia plus difficile: hiver 

Champlain 
F - 0.23 



Saison Ir plus difficile: hiver 

Trois-Rivières 

Trois-Rivières présente des mnüitudes avec Montréal et correspond égaiement a 

ce que l'on pourrait appeler une perception urbaine de Phiver(si on les compare à 

Champlam, le milieu rurai, figtnel4). Les 10 ans et moins ont toutefois plus de difncuhés 

avec l'hiver (67% disent que c'est Ia saison la pIus ficile; remarquons toutefois que 25% 

de ce groupe répond aussi que l'hiver est leur saison préférée, t abku 17). Il y a une 

baisse chez les 16-20 ans ( seulement 40% ont des difficuités avec l'hiver ce qui differe 

d'avec Montréai). Une seconde baisse est signai& chez les 31-40 ans, mais encore plus 

norable chez les 41-50 ans comme ce M le cas avec les montréalais (50°!% B Trois-Rivières 

et 47% à Montréai ) de cette catdgorie. Puis, hdéxWIement par la suite, les pourcemages 

iiés à Phiwr augmentent et se rapprochent du maximum à partir de 61 ans. Cornme à 

Momkî, on remarque a Trois-Rivières qae p h  on vieillit, phis l'hiver est perçu comme 

difficiIe (kt corr6htion calculée à Trois-Rivières est i d e m e  à d e  de Montréal soit 

H.63, figurel4). 



Champiaù 

Pour ce qui est de la perception de l'hiver en dieu nnal il !àut le dire tout de 

suite, elle se démarque du milieu urbain ll est vrai que l'on possède un échantillonnage 

plus restremt (40 dpudants, contre 186 B Mo& et 1 13 à Trois-Rivières ) mais, toutes 

proportions gardées, l'hiver dépiaÎt à me M o n  moiudre de la population moins 

importante qu'en ville. Les raisons pur Iesquenes on cmegistre des diflicultés avec l'hiver 

vont aussi H u e  peu différer du milieu urbain (tableau 19). 

On note un peu avec étonnement les très forts pourcentages de d3Ectrhé avec 

l'hiver dès le jeune âge (78% chez les IO et mi&, et 80% chez les 1 1-15 am, figure 14 et 

tableau 18) ce qui est bien dBirent de Montréai (surtout chez les 10 ans et moins où 

seulement ii peine 8% percevait l'hiver comme la saison la phis diffiide et 57% chez les 

I 1-15 ans), et à un degré moindre Trois-Rivières (dejà 67% chez les 10 ans et moius, déjà 

de beaucoup Superieur B Montréal mais q d  même infieur B Champh, et 60% chez 

Ies 1 1-15 ans). II parait donc d'entrée de jeux que les jeunes en &eu niraI apprécient 

moins l'hiver qu'ailleurs (ajoutons cependant qu'un pourcentage un peu plus élevé ici 

qu'ailleurs, dis aussi que l'hiver demeure Ieur saison p & i k  ( 33% chez Ies 10 ans et 

moins et 30% chez les 11-15 ans, tableau 17) ce qui peut en fa9e des clesses d'âges 

queIque peu ambidentes. L'échantiltonuage est un peu court entre les 16-60 arts (1 1 

répondants seulement) mais l'hiver demeure une saison difiide (sauf chez les 3 1-40 et les 

41-50 (encore une fois) avec une Iégàe pokte pour Ie printemps (figine14, tableau 18). 

Étonnamnunt encore s ' a  I'anaIyse de la perception de l'ber chez les aînés 

qui cette fois nrsuiifèste momS de difitcult~ par rapport & l'hiver qu'en miüeu urbain (71% 

des 61-70 ans et 66% des 71 ans et phis expriment des cliflicuitk avec l'hiver, contre 

respectivement 1Wh et 80% B Mopdal et Trois-Rivières chez ies 61-70 ans contre 80% 

et 90% dans ces milieux urbains chez les 71 ans et plus, tableau 18)- Le d c d  du 

coefticient de wnélaa'on est partktdhment révélateur à cet effét (F - 0.23) : Ie liai est 

assezh~k,mais~~~equandmîmequeI'hnnrestpa~1ieniirilieumtaIcoimrie 

é t a n t m o ~ ~ e à ~ e a v a e X t b s s a n t  0 

q u ' 8 r a ~ , c e q u i  démontrraencpla 



perception que L'on a de l'hnter n'est pas Ia même selon que L'on vive à ia viile ou à ia 

campagne (figure 14)- 

Examieons maniteniant Ies raisons qui font que Phiver constitue la saison paraissant 

la p h  difficile (tableaux 19, 19.1). Ici, il ne fait nui doute que c'est d'abord et avant tout 

le h i d  qui dérange le phis (47% à Trois-Rivières, 36% B Mo& et 25% B Champlam, 

tableau 19.1), puis, en second Iieu, i'abondance de Ia neige (ces deux variabies ont ddjk 

été identifiées comme éléments clés au chapitre précédent). Ces résultats réajustent 

quelque peu ceux obtenus par Hamelin et aL (1972) qui, lors d'une equête auprès 

d'étudiants de i'Universit6 Laval, OU on Ieur demandait d'6vaiuer quatre facteurs (neige, 

glace, froid et vent) par rapport à Phiver de Québec, avaient mis en priorité la neige puis la 

glace. Mais ces résultats rendaient les auteurs perplexes: Teh  étonne (pour la neige) 

mais peut-être les énrdiants avaient-& encore en mémoire un hi-hiver caractérisé par la 

forte tempête de th mars et un tapis nival au sol p h  abondant que d'habinide" (p.7). 

Pour les milieux inbaias, Ia notion de circulation roulitre est également importante (10% à 

MontréaI et 8% a Trois-Rivières) dors qu'elle est assez négligeable a C h a m p h  

(rapportée par un seul répondant, tableau 19.1). 

Jetons un coup d'oeil du côté des deux autres questions (6 et 10) se rapportant à la 

variable de l'âge. Leurs résuhats perniettront de vMer plus avant la vaiidite de notre 

hypothèse de base. On a directement demande aux répondants si l'hiver Ieur parrwait 
C * 

pIus difEciIe ou k i l e  quand ils étaient pius jeunes (questions 6 de notre q u e s t î o ~ )  et 

si, B leur avis (question IO) Pâge f i e n c e  sur la perception que Pon a de l'ber. On Iew 

deniandait égafement si, d'après eux, il y a un âge p h  facile a p h  diiiiciie pour faire 

k e  a l'hiver et pourquoi A la question 6,5g0/0 des gens disent que l'hiwr Ieur paraissait 

p h  M i e  Iorsqu'ils jeunes, contre 12% qui jupent qpe l'hiver &tait phis diEde 

et 15% qui trouvent qu'l n'y a pas de diffërence (tableau 20.1). 







Tabieau 19.1 Sommaire des raisons les plus wuentes pour IesqueUes I e s  saisons 

Régiois 
Champlain SaïSom 

Hiver 

Prin- 
temps 

Ete 

tome 

Raisons 

Eoid 
circulation 
routière 
neige 
noirceur 
long 
&ce 

pluie 
pasdesports 
dergies 
gadoue, 
tempête, tracas, 
fÎu de L'hiver 
chaleur 
humtOdité 
dergies 
moustiaues 
tout semble 

piuie 
transition 







Tabieau 20.1 C u m M  a) l'hiver vous paraissait4 plus nicile, diEiTe quand 
vous étiez uhis ieune? 

Rhponses 

Des observations assez simîIaires sont n o t h  chez les 11-15 ans mais la ptéférence 

est a juger des bers  plus facies quand on était plus jeune (18 nipondauts sur 25 a Trois- 

Rivières; 6 sur 10 à Champlain pour des raisons récréatives; 9 sur 28 réponses à 

Montréal avec encore tine 1Cgère majorité demeurant neutre soit 10 répondants sur 28). 

En vieillissant on se rend compte que les hivers étaient pius m e s  (surtout parce que l'on 

faisait p h  de sports et des activit6s exténeures "on jouait dans la neige"; d'ailleurs, ceci 

va se connniler lorsque ron aaalysera le temps comacd a I'extérieur soit B Ia question 11) 

quasi mdtpenciamment du milieu, l'exception des 41-50 ans qui nous surpmment une 

fois de plus à Trois-&ères et B Champlain en rapportant mur la majorité) qu'ils sont 

pIutôt neutre a lt id& de juger l'hiver phis cMicüe ou fide quand ils étaient plus jeunes. A 

Montréal ce groupe d'âge s'entend davantage pour dire que l%er parak i t  plus M e  

(car on avait pas d'auto, œ qui rejoint des probfèmes de cacriktion automobiie), mais on 

trouve quaad même sept répondants sur &sept exprimaait la neutralitt!. 

hcie (plus) 
difficile (plus) 
na ceil 

En p s ,  pIus on gagne en Hge, phis on admet qye les hivers etaient pius M e s  

étant plus jeune et on introduit des raisons de -6, de p b  grande réshime au noid a 

de circulation matière (pas de voiture) à Montréai, et de soupIesse chez les âmk pour Ie 

jw&r (tableau 20). 

(if186) (n-40) (n=113) Moyeuepoloirit h 

Montrécit 

54% 
11% 
18% 

Champhin 

55% 
25% 
18% 

T r o ~ ~ & r e s  Total 

70% 
11% 
11% 

59% 
12% 
15% 









En fin d'adjm et ceia pemutEni d'obtenir une p h  graride conhmtion sur 

l'hypothèse de l'âge comme b e u r  majeur, et aussi sm h &eu, dans notre f&on de 

percevoir l'hiver, il s'agit d e n a n t  pour ce nine, d'examiner les réponses à la question 

10 (A votre avis, l'âge infiuence-t-il sur la perception que l'on a de l'hiver? Y a-t-il un âge 

pius fade et phis difncüe pour fiire face à l'hiver? Pouquoi?, tableau 21). 

Là encore on observe une bonne correspondance chez les jeunes des trois milieux. 

C'est à Monîréal que l'hiver est perçu comme étant le moins difficile chez Ies 10 ans et 

moins et c'est justement à cet endroit que Ies jeunes considèrent le moins l'âge comme 

étant un d è r e  sur ia perception de R6ver. En effet* 75% de ses répondants disent non à 

la question posée, ce c m  tombe à 58% B Trois-Rivières et n'est plus qu'à 33% à 

Champlam (soit là, O& étant enfant on considkre lluver comme &nt la saison qui paraît la 

pfus ditl[cik parmi Les trois régions à L'Cnide). 

Il y a encore quelques hésitations chez Ies 1 1-1 5 ans à reconnaître l'âge comme un 

critère, mais ü y est ddjk majoritairr: 50% a MontréaI, 64% Trois-Rivières, et 80% a 

Champlain reco-a que l'hiver est plus facile étant jeune et plus dif]EiciIe en vieillissant 

(tabIeau 21). Par la suite, dans tous les groupes d'âges qui suivent, PIUS de 80% des 

répondants admettent (à I'exception d'une petite baisse sot 75% chez les 41-50 de Trois- 

Rivières) que l'hiver est pius îacîle étant jeune, car on proMe davantage des aanrités 

b i v d e s ,  alors que lorsque i'on est pfu vieux L'hiver compüque la vie. 



3.22 Detui6me théme: Phiver et sa définition, son dCbut, sa 5, de même que ks 
phases perçues et perceptibles de cette mison. 

Définition de L'hiver 

Sachant maintenant pue L'hiver demeure pour Pensemble de Ia population la saison 

la plus dBiciie (en considaant l'âge et le milieu), ü s'agit maintenant de déterminer 

comment la population d6fkÎt i'hiver et connaent eue ai reconnaît te début et la fin. Cette 

section permettra Cgdement de vérinet une sous-hypothèse quant aux phases me~urab1es 

et mesurées pendant l'hiver : on admet volontiers que I'hÏver est perçu comme la saison la 

p1us difficile de l'année, mais Pest-elle toujours du début à la fin? À ces fins, nous 

analyserons Ies répouses aux questions 4,5,8 et 9. 

Les tabieaux 22 et 22.1 indiquent assez clairement que l'ber est d'abord et avant 

tout d é f i  par le vocable Ykoid" (47% à Mont&& 42% à Trois-Rivières et 30% B 

Champiah, tabIeau 22.1), puis par la "neige" (40% à Montréal, 28% à Champlain, et 23% 

à Trois-Rivières). 

Concurremment, on note une cliffiErence entre Ies &eux urbain et Mal. A 

Champlain, les gens ont une -on p h  positive et les mots "ag&Ie, beau, aimen de 

même que "paisible" reviennent néquemment au 3e mg7 après bien sûr le "froid" puis la 

%eigeY' (avec 13% et 8%, dors que ces vocabies sont quasi absents en ville) (tabIeau 

22-1). 

A mesure qu'on vieillit à Mont&& et cela est encore phis marque à Trois- 

RMéres, les expressions ubng, dur, vie htérieure" s'instaITent pmgressivemeot daiis le 

vocabuiaÏre hivernal, dors qu'au contrake à Champlain on remarque L mise ai p k e  

d'me certaioe wmphigance vïs-&vis de Thiver (tableau 22). CeIa demeure certes une 

d i f f i e  majeme ~ H W  ces deux d e u x  de résidence- 



Tabkaa 22. Comment pourriez-vous dénnir i'hiver? 

neige (Z), jeux- 
sports CI7), 
fioid (13), Nd1 (9), 
vêtement (4), 
gl= (2). 
rhume (1)- etc- 
neige (19), fioid (1 d), 
glacial (31, 
hockey (21, 
rhume (I), etc, 
ikoid (5), neige ( 1 ), 
ski (1)- etc* 

fkoid (32), neige @O), 
6oid et neige (1 9), 
sport (919 blanc (41, 
hibernation (2), 
maussade (2), 
agréable (Z), etc. 
froid (9), neige (3, 
sport (9, cube (21, 
lonffue (2). etc. 
h i d  (8), neige (3), 
cxkufe (31, fqu (31, 
am- (31, 

dégueui- (2), long 
et pénLbIe (1) 
gIissant (I), froid ( f ) 

noid (31, [mg U)? 
rn- (I), aime (1) 

CiumpirÙi 
(d) 

fioid (1), glacial (l), 
neige (31, bcmhamme 
de neige (1) 

fkoid (6), neige (8)- 
@a= ( U T  parsage 
maose (1) 

période morte mais 
extrêmement vivante 
pour moi (I), beik 
saison mais cause des 
problèmes (I), ii faut 
s'habiIIer mais *son 
des spotzs (1) 
long (2), difficile (1) 

froid (21, npw (21, 
sport (2)F da*e (n 
bi'krnaa'm (1) 
rioid (2), 
ii fiat chaaffer (1) 

(~113)  
froid (7), neige (3)- 

froid (14), neige (1 O), 
N d  (3) 

fiid (S), neige (2). 
tempére (1) 

fioid (91, neige (7). 
enfer (2) 

fioid (3), 
sport d'hiver (3, neige 
bimché (2) 

dur (4), mt&icure (2) 

note: "n" représente le nombre de rép0ncimt.s par région etou par groupes d'âges 



Tabieau 22.1. Sommaire de ce qui definit le p b  Wguemment l ' k  

neige 
jeux, sports 
Eoid et neige 
maussade, 
dégueulasse, 
d r e ,  long et 
pénible 
culture 
vêtement 
bianc 
agréable, beau, 
aime 
paisibte 
repos 

Montréal 
Régions 

Champhin 

Début et fin de 19hiver 

En ce qui a trait à fa longueur de i'hiver, i'astronomie mus enseigne qu'il débute 

officielIement vers le 21 décembre et qu'il fait place au printemps autour du 21 man. 

Mais est-ce la perception réelle de fa population? Quaid commence et nnit vraiment 

Phiver? Là encore on trouve des réponses diff6rentes avec i'âge et le miLeu. Dans 

l'ensemble, trois types de réponses ressortent: 1) la date précise (soit le 21); 2) un mois 

(en génerai novembre, décembre et mars, avril); et 3) un qiirrlificatjf (sotsvent le te- 

aeige" pour i'arrivée de l'hiver et "chaud ou pas de neige" pour sa fin). À Champlam. Ie 

quaiîficatifest m o k  fiéqyat cians les réponses -'à Ia ville (Tabileaa 23). 

On note que les jeunes de M o W  et & Trois-RÎvières (sot les 10 ans et moins, 

de mîme que cha les 11-15 ans), fOnt en majoritte intervenir ks dates précises (@prises à 

m o l e )  pour metquer Ie &ut et la & de I'biver (21 decanbre-21 mars). En miIieu rurai, 

les jeunes du meaie âge aurai*& tendanw B k débater la saibn hivernale un peu 







plus tôt (le mois de dtcembie phitôt que le 21, certains la font &me débuter en octoôre et 

en novembre). Cela expliquaait peut-être en partite Ie fkiî que c'est à Champ- 

pue les jeunes possèdent % pourcentage k p h  élevé au niveau des cW6cuftds avec l'hiver 

(tableau 18) et qu'a leur paraÎt c o ~ e t r m i e o t  p h  long P qu'à la viIIe. 

À quelques exceptions près, on c o m t e  qu'en vieillissant on perçoit la saison 

hivernale comme étant pius longue (elle s'étire volontiers de mvembre B a d  au fùr et a 

nienne que l'on vieillit, tableau 23). 11 faut encore une his noter la place à part de la 

classe des 41-50 ans (qui on le sait ont moins de hautise vis-à-vis de l'hiver considérant 

l'âge). Ils ont, en effe~ tendance à raccourcir l'hiver en le faisant débuter en décembre 

pour se terminer déjh en mars. 

Les réponses aux deux prochahes questions (question 8: Percevez-vous des 

phases différentes pendant l'hiver, si oui IesqueIIes? placée en bas de la première page du 

questionnaire et ne donnant pas ahsi  accès à la question 9 pIacée, ceiIe4, en haut de la 

page suivante: Pendant l'hiver comment percevez-vous ces périodes?; i'&& des 

premières neiges, la période de NoeI, fivner-mm et la piriode de fonte) permettra de 

vérinet une autre sous-hypothèse. Bien qu'iI soit d e n a n t  dtabli que l'ber demeure 

pour I'awmbIe la saison peque conmie étant la plus dBciIeY Ia popdation identifie 

toutefois diverses phases à l'intérieur de cette dernière (nous avions même prévu que Pon 

doit certainement reconmike un debut, un milieu @&iode creuse) et une fin avec 

égdernent la période des Etes de N o Q  Ceci s'apparente d7aüieurs avec les trois phases 

de llWer l a d e n  d i s c d  par Hamelin (1996, p23-224}2* qui divise cette saison en 

"début de l'hiver", Te plcm hiver" a %u de Phiva". CateiIiër (1955) o b e  pour I e s  

Cantons de l'Est quatre phases de Phiver : k debut, le vrai hiver, le déctm et sa fin Nous 

y avons ajouté en sous-hypothèse la mode des &es, qui ctoit-oa, doit être &gaiement 

* qui avec nous, semble êîre L'un des rares imcurr i avoir &di€ les phases perccptiiites de L'hiver, 
Lemontagne (1983) en parlait mais dans ime percepion des hi- d'anîan. En efFét ni k h ç a i s  Péguy 
dans "La nci# de ta coitecb*m Que Saisje?% ni les am6icains W@emy et ûzanne ct ni au Canada 
anglais dmr I'amnge ciimqa "Handbook of sww" & Giay a M e  parIrnt de 1i posst'biütC de 
pacept i~~~&dnmscsp~&~'hEver* 



Phases perçues par ks répondants 

A l'exception des 11-15 ans et des 21-30 ans de Mo- (respectivemenf 50 et 

60% des gens répondent par la négative) des 16-20 ans de Trois-Rivières (60%) et des 21- 

30 ans de ChampIain (niais ü n'y a que deux répondants), la majorité des diverses classes 

d'âges, mais à des degrés diffirents, reconnaissent certaines phases a I'mtérieur de Phiver 

(tableau 24). Co- prévu par notre sous-hypotbése, des phases de debut, & milieu et 

de fin de lliiver sont perçues à des taux d s  par la population des trois milieux (tableaux 

24 et 24.1). S'ajoutent à celles-ci Noël (mais quasi exclusivement en deux urbains) plus 

partiarticuIièrement en bas iige puis, en renforcissant chez les ainés, une présaice un peu plus 

forte est signalée chez les trifiuviens qui emegismnt cette période pres~ue' coup sur coup, 

pour chaque categork d'âges. Seuls les 61-70 ans de Champlain la signalent, S'ajoutent 

aussi des phases de w o d e  plus Eoiden (22 % des 21-30 ans et 31% des 3 1-40 ans de 

Montréaf, 17% et 8% respectivement chez Ies 10 ans et moius et les 1 1-15 ans de Trois- 

RivMes, 100% chez les 3 1-40 rms et les 41-50 ans de Champlam). Notom I'kiement 

"déprime" (32%) chez les 31-40 ans de Montréal et 4% chez les 21-30 ans à Trois- 

f ières,  mais absent a Champlam. 

L'élément "tempête" fait occas ionnei i~  son apparition (il est un peu plus 

d6maqué chez les a'més de champh). Les notions de "chemin fermé'' et m e  

d'ilectficité* chez les ainés de Champlam, mais absent à M o n t a  et Trois-Rivières, 

démarquent encore une fois k milieu Mal du niilieu urbain et présentent Pidée 

d'isoIe~x~nt à k campagne l'hiver, du moins chez b pmomvs Bgées. 



Tabieaa 24. Percevez-vous des phases différentes pdmt Phiver, lesquelles? 

R ions 

T-- ( a 4  
non 
début 
milieu 
fil 

neige 
non 
début 
milieu 
h 
redoux 

(n=113 
Ilon 
fioid 
texnpêîe 
fin 

non 
début 
NoEI 
milieu 
fin 

non 
début 
NoEI 
milieu 
fin 
phis h i d  
tempête 
non 
début 

dieu  
fiIl 

pluie - neige 
non 
début 
Noel 
milieu 
déprimé 
jour court 
tempête 
moins Eoid 
non 
delbut 
Noel 
milieu 
fiIl 

doux - h i d  
jour court 

Clon 
début 
milieu 
fin 

début 
milieu 
fin 
regain 
d'énergie 

non 
tempête 
plus 
fioid 
redoux 

non 
des hauts 
et des bas 

non 
de% 
Noi9 
d i e u  
fin 
p h  
fioid 
d@im6 
non 
début 
NoZti 
milieu 
fin 

phis fioid 



Régions (suite) 
Champhin ( ~ 4 0 )  Montréal 

(n=I13] 
non 
Noel 
milieu 
£in 
piuie - neige 
NoEl 
iis.ival 
jour court 
pluie 
soleil 

(n=u 
tempête 
janvier- 
février 
noirceur 

milieu 
fin 

non 
NoEI 
route fermée 
tenipéte 
panne 
d'électricité 
non 
t e e t e  
pius doux 

non 
Noel 
fin 
tempête 

doux 

non 
soleil, b e k  
journées 
neige - tenipête 
changement 
(c haud-fioid) 

note: ïi" représente le nombre de répondants par région et/ou par groupes d'âges 

Tabku 24.1 Cumulatif des phases dinérentes pendant l'hiver. 

Ph- 1 Régions 

Non 38% 25% 29% 34% 
De'but 11% 15% 21% 15% 
Noël I 1 OYa I 3% I 13% I 10% 
Milieu 1 15% 1 13% 1 25% 1 18% 
Fin 14% 13% 15% 14% 
PIus h i d  12% 15% 4% 9% 
Tempête - 1 4% 1 5% 1 7% 1 5% 
Redoux 5% 8% 2% 1 4% 
Dép* 3% O 1% 2% 
Noirceur 0.5% O 3% 1 1% 



Phases perceptibles par les dpoadaats 

La demière question e x ,  de ce thème cherche a renforcer la notion de phases 

ii I'hténeur de L'hiver. Cette fois-ci [es répondants (question 9) sont invités à exprimer 

leur perception vis-&-vis qyatre realités hivedes: L'arrivée des p-ères neiges, la 

de Noël les mois de février et mars et la période de hnte. 

L9amvie des premières neiges 

L'ensemble de la population voit I'afinrde des premiéres neiges comme mie 

mode positive (soit 69% des répondants). Surtout à C h a m p h  avec 75% contre 65% à 

Trois-Rivières et 7Wh à M o W  (tabIeau 25.1). Le mot "joie" est ceiui qui est le pius 

associé pour décrire la réponse des gens qui aiment cette période (taMeau 25). C'est sans 

contredit chez les 51-60 ans (aucun répondant & Chsmprsiin) que l'on observe une 

perception nkgative de l'arrivée des premières neiges: 0% à Moatréai et 43% à Trois- 

Rivières de satisfaction, ce qui révde un âge critique où l'on se montre plutôt négatif 

envers I'arrivée de L'hiver (tableau 25). Le Ken avec l'âge n'est pas toujours significatif 

mais on remarque qu'en v ie ikmt  le pourcentage d'appréciation diminue. Ce constat est 

plus accentué à Trois-fières (F - 0.59) qu'à Cbampiain (F - 0.44) et qu'a 

Montréal (r= - 0.27). 

Li période de Noel 

Il s'agit de la période la phis djouissante de l'hiver avec 78% de réponses positives 

(tableau 25.1). Encore une fois Champlam exprime une phis grande satisfiLcton qu'à k 

ville: 93% contre 80% à Montrial a 73% à TrokRiviéres (tableau 25.1). En règle 

gémide, on remarque qu'à la vüle, Ia période de NotI devient moins appnkiée en 

viedkmt. Cela est davaatage vrai 8. Montréal où la relation est qyasi parfàite (F -0.95); 

a TroIs-Rivières elle est encore prkme maïs moins fbrte (F - 0.44). A Champlain, la 

perception de la période de Ndl ne vari& pas miment en fonction de l'âge (F 0.26), ce 

qui monire encore une fois les perceptions diffërentes entre k milieu urbain et rmaL Chez 

Ies enh& (10 ans et moh) de mêm que chz  les adolesanis (11-15 ans) c'est le mot 

"cadeau" qrri est Ie p h  associd B cette ce vocabie se transfi,me en pie" chez 



les autres groupes d'&es (tabIeau 25). II est aussi intéressant de constater que déjà aioc 

I8e et 19e siècle cette période de i'année co~fesporulliit égaiement à une période joyeuse 

(Lamontagne, 1983). 

TabIeaa 25- Pendant i'hiva comment percevez-vous ces périodes? a) I'arrÏvée des 
neiges; b) la fiode de Noek c) février-mars; d) la période de 

fonte. 

T r O b M m  
(-113) 

a 
-positif 67% 
(amtent) 
-négatif 33% 
(neige) 

b) 
-positif 84% 
Oi-w 
-n&atif 8% 
(ge0 
aeutre 8?4 
a 
-po~itif 42% 
(bien) 
négatif 33% 
(gel) 
-neuîre 25% 

a) 
r 

qxmitif 75% 
(content) 
-négatif 25% 
WP) 



cl 
-posipositif 
(content) 
-ndgatif 
(plate) 
-neutre 

a 
-positif 
(content) 
-négatif 
(plate) 
-neutre 
-sans réponse 

b) 
-positif 
(joie) 
dégatif 
(argent) 



c) 
-positif 
(profité) 
-négatif 
(mai) 
d) 
-pCtif 
fioie) 
-négaîif 

a) 
-positif 
(joie) 
-amtif 
(déprime) 
-neutre 
-sans 
réponse 
b) 
-positif 
(joie) 
-négatif 
(fioid) 
-neutre 
-sans 
réponse 

c) 

(@bW 
-ndgatif 
(lmg) 
-neutre 
-sans 
ceponse 



(~113 )  
d) 
mf 
(renouveau) 
aégatif 
(plate) 
aeutre 

a 
-positif(joie, 55% 
print=v?d 
-négatif 
(Ie pue) 34Ye 
-neutre 

11% 
8) 3 
-p-tif 79% 
(beau 
excitant) 
-négatif 16% 
(problime) 
-posa&. 5% 
b) 
-positif 68% 
(fimille, 
fëte) 
-négatif 32?4 
(plate) 
c) 
-n€gatif 90% 
(low) 
-neutre 1 0% 

b) 
-positif 
(joie) 
-négatif 



cl 
-négatif 
(déprimant 
1 
-neutre 

-positif 
(printemps) 

bl 
-positif 
(2s beau) 
cl 
-positif 
-négatif 
-p0s111&~ 



a) 
-positif Sm 
(joie) 
-négatif 20% 
-neutre 30% 
b) 
-pCtif 40% 
(rencontre) 
-négatif 10°h 
-neutrie 50% 

c) 
-positif 
-négatif 
W) 
-neutre 
-sans réponse 



Tabieau 25.1 Cumulata Pendant Phiver comment percevez-vous ces p&iodes? 
a) arrivée des premières neiges; b) période de N&b c) février-mars; 
d) la @ode de fonte- 

- 

Montréal 

. négatif 

. négatif . neutre 
sansréponse 

d) . positif 

. négatif 

Régions 
Champlain !h 

a) 
positif 75 

% . négatif 18 
% 

neutre 5% 
sansréponse 2% 

b) 
positif 93 

Y0 . négatif 2% . neutre 2% 
sansréponse 2% 

cl 
positif 

négatif 

neutre 

négatif 

a) 
positif 

négatif 

. neutre 

négatif 
neutre 
sansréponse 
pos~égatif 

c) 
positif 

négatif 

. neutre 

a 
positif 

négatif 

Les mois de février et mars 

Cate période devrait être la plus dEciIe (wmter bhies) et nos dsukats le 

conffrment : 55% de la population totalt peint ce segment de PbMr avec dgatMsm 

(65% B Tmk-RMères, 53% B Monhéal contre dement 35% B ChampIam; tableau 



25.1). C'est un peu comme s i  la période la plus difncile de I'hiver Pétait un peu moins en 

dieu nnal car 35% des répondants à Chaniplain la voient comme positbe, à Montréal ce 

chiffre tombe à 23% et 18% à Trois-Rivières. 

A priori, on p o d  croire que i'âge intedent dans Ja dBicuIté (le P é g a t i k )  

ou la (Ie positivisme) vécue a m  la mode de févier-mars. On croyait que cette 

chse  d'âge devait être plus ditFfile en vieilhant mais les résultats sont quelque peu 

surprenants. On est un peu p h  positif 6tant jeune , mais les calculs des coefficients de 

con&tion montrent qu'il n'y a pas de rapport direct entre cette période a le fait que l'on 

soit négatif (Montréai ~ 4 2 ,  Champrsim d.10,  TrobRnièrrs H i 2 4 )  ou positif 

(Montréal ~ 4 . 1 2 ,  Champlain ~ 0 . 1 6 ,  Trois-&ères r0.19; tabIeau 25). En& 

concernant le vocabulaire dchivmt cette période, on note chez Ies jeunes des mots tek 

%te* (anniversaire de r e f i t )  "content" a "bien" m bas âge (10 ans et m o b  et chez ks 

1 1-15 ans, saufa TroZs-Rivières); en vieilassatit les mots changent: les 16-20 ans parlent 

de b'cüfEciIe", "et~uyerar", "maln; puis "long et déprimant" à 21-30 ans, "long" à 31-40 

ans. Chez Ies 41-50 ans (saufk Trois-RMères où on la décrit comme "long") on demeure 

plus modérés. Les 51-60 ans parient de "déprimant" et "plate" (pas de répondant à 

Champlain daos cette catbgorie d'âge). II n'y a pas de terme dommant chez les 61-70 ans, 

mais la vaste majorité la trouve ndgative. E n h  chez I e s  71 ans et p h ,  les mots de %ngW 

et "dur" priment aussi (tableau 25). 

La période de fonte 

Avec 53% des répondants qui prkntent des conrrientaires positifs vis-à-vis de 

cette phase (47% à Mont* 58 % B ChempIam et 62% a TrobRM&es), elIe est vue par 

l'ensemble de i'écharitüoanage comme étant positive, mais pas autaut que Parrivée des 

premiérrs neiges (69%) ou qne la H o d e  de NoLI (78%)). Même s i  l'on -que 

(tableau 25) que ce sont surtout ks jeunes de Montréd (IO ans et moins de même que les 

i 1-15 aas) qui madkstent ie plus de damtentement par rapport la pCnode de fbnte 

(44% c k k s  IO aaset~IatraEtede"pke~etceiaestpeut~mrmdcatils'sgit 

en fi& de laclassed'âge quia Ie mokd'appr&mbnenvasl'hivcr; et 43%chezTes 11- 



15 ans y voient ph& une etape "dé$ueulasse"), il n ' d e  pas de rapport dnect 

significatif entre la perception de kt période de fhte et I'âge des répondants ( 4 . 3 3  B 

Montréai, dl. 10 à Champlain et &37 à Trois-Rivières). En règle gaiérae, ce cent les 

termes "printemps", "joie" et =te" qui coIorenf les connotations positives de cette 

période. Pour Ies 35% des répondants qui voient ce segment de l'hiver d'un mawais oeii 

(35 % à Mon- 30% B Champlam et 28% B Trois-Rivikes), on note les tenaes 

"dégueufasse", "Ie p W  à Montréal; "eau", "déçu" à champIam, et, "platen et a 

Trois-Rivières. 

Les résultats montrent donc par ordre décroissant que la période de NoEI, l'arrivée 

des premières neiges et La période de fonte sont des phases positives de l'hiver et que la 

période de févriermars (soit toutefois pius de la moitié de la saison hivernale) correspond 

avec quelques nuances & une période difncile. L'âge et le milieu demeurent aussi des 

critères non négiigeabIes sur Ie plan de la perception de ces quatre segments de l'hiver. 

Comme il est dé@ établi que vieillir à la campagne demeure plus apWt qu'à la vine vis- 

à-vis Ilwer, ii n'est donc pas etonnant d'y voir apparaître des diffétences avec les vines. 

Si rien ne vient changer la perception négative que les gens ont de L%et , on peut 

supposer qu'avec Ie vieillisexnent général de k population urb&e, cette saison sera 

probablement vue de de plus en plus dgative au 21e siècle. 

33.3 Troisième thème: commeut passe-t-on l'hiver? 

A cette troisième étape, ii s'agit d'examiner Ies réponses aux @on I I  (a- OU 

passez-vous surtout votre temps h i  (loisirs) pendant l'hiver et b est k 

pourcentage (%) de temps que vous passez à l'extérieur peedant l'hiverv (que Mes 

vous)?), et 12 ( a- Si vous aviez la possiiilit6, préf6riez-vous passer hiver ailleurs? oh et 

pour combien de temps? b l'avez-vous déjà fi& où et quele mode?). 







Où passez-vous surtout votre temps libre (bWrs) pendant Phiver? 

La majorité (55%) des répondants passent leur temps Iibre hivernal OoisÏrs) à 

I'inténeur (surtout à la maison, tableau 26.1). Seulement 29% de notre échantillonnage 

indique des loisir extérieurs (marche et sport: ski et patm nutout), et 12% qui combment 

a ia fois des Ioisirs à l'extérieur et à I'intérieur- 

Toutefois il existe de nettes dinérences entre les résidants des milieux urbains et du 
9 . *  

miiieu rural, et, l'âge en grande menire, devient encore une fois un fefteur discrmiinant au 

niveau des pourcentages (tableau 26). Ainsi, les résidants de champlain consacrent p h  

de temps l i e  à I'exténur l'hiver (50% contre seulement 23% B Trois-Rivières et 28% à 

Montréai) et les gens à la d i e  en consacre davantage à l'intérieur qu'à la campagne (55% 

à MontrtM, 59% à Trois-Rivières contre 40% à Champlam). II fàuî toutefois signaier 

qu'un petit nombre de répondants Montrealais et Trihviens, chez les 10 ans et mnis et 

Ies 11-15 ans, passent du temps à I'& (activité intdrieure; toutefois cela ne fiut pas 

changer les pourcentages). Par conséquent, k pourcentage des a c t i ~ M s  combinées 

(mtérieur et efiérieur) est plus f8i'bIe à Champlam (10%) *'à Montréai (13%) et qu'à 

Trois-hières (12%). Un très hiie pourcentage de gens (3% à Trois-Rivieiires et 1% à 

Montréal) passent leur loi& aüleurs (à la campagne chez les 41-50 ans de Montréai ou 

dans les pays chauds), mais ce chifne est mil chez les résiriants de Champlain. 

A Montréaï, seul Pâge est cowlé, négativement, avec le pourcentage de temps 

passé à l'extérieur l'hiver (~0.77).  

A ChempIain et de fkpn moins marquée à Trois-Rivières, râge est un fkcteur 

miportant quant au temps passé a Pisténoetx (Champlain 14-60, contre r4.47 à Trois- 

Rivières), du temps consacr6 à des acfivités de loisirs à I'extériietr (Champlain F - 0.63, 
Trois-Rivières -.44 donc momS s i p d h t i f e t  se rapproche de M o d  qui est de r- 

OZ' ) ,  ce qui revient B dite qu'en vieilkant on s'occupe davantage par des aCtiYités 

intérieures. 



Tabhu 26.1 CurnuiatE a) Oii passez-vous sirriout votre temps libre (loisrs) pendant 
i'hiver? b) Quel est le pourcentage du temps que vous passez à Pext&eur 
pendant Phnier? 

La vafiable de i'âge est encore plus explicative pour l'exposition au temps 

consacré dehors LIiiver. Ici dans les trois deux, on note une diminution de ce temps en 

vieillissant (ChampIain r-0.89, Montreai -0.77 et Trois-Rivières -0.65) ce qui 

semble respecter le bon sens. 

Régions 

Il y a aussi des distinctions selon les groupes d'iige et le milieu en rapport avec les 

types d'activités k&ieures et extérieures (tabIeau 26). Ainsi & ChampIain, les jetmes de 9 

à 15 ans consacrent Ieur temps à l'extérieur en fiusant davantage des glissades et de la 

motoneige (ii n'y a pas d'atena); de 16 à 40 ans, on park de spoa (saris préciser kquer) et 

chez les 41-50 ans et les 61-70 ans (rappeIons que i'&hantinonnage est faible), on pIe de 

chasse, pêche sur la glace, mqyette et déneigernent- 

Par contre, chez les jeunes de Montréal et de TrobRiMères (IO aas et moins) et 

chez les 11-15 ans, on joue dans la neige, on fàit du ski a du hockey et on consacre du 

temps pour attendre Ifautobus (Trois-R&ks chez ks 1 1-15 ans). Chez ccs urbams de 16 

ans et phis, ies activités de marche sont B l'honneur (soit de santé ou pour ks 

RLponses 

a 
intkneur 
extérieur 
inter-extér. 
aucun 
ailleurs 

isaasrépoase 

Champiah 
(40) 

Montréai 
(186) 

b 
40% 55% 

28Y0 
13% 

1% 
1% 

b 

TrubRivières 
(113) 

200h 

- 

Total 

5û% 
10% 

59% 55% 
29% 
12% 
0.5Y0 
1.5% 
2% 

b b 

l 

24.3% 

I 

34.3% 1 23% 
12% 
2% 
3% 
1% 

20% 



déplacements alimentaires) ainsi que les sports (ski et patin et mois i'aréna). Les 

activités de "peIIetageW, sont assez rares (présents chez ies 16-20 aas de Monhéal, 3 1-40 

aiis et 51-60 ans de Trois-Rivières maïs il s'agit d'une minorité). ll &ut rappeler que 

pIusieurs personnes @ent aujourd'hui pour f i e  déblayer leur entde ce qui peut 

expliquer cette hile participation (voir chapitre 1). En ce qui a trait aux activités de 

loisifi à i'mtérieut (archent les arénar ou Ies centres de bisirs), les personnes âgées (61 

am et plus) parlent de jouer aux cartes et de faite du bénévolat , don que chez les jeunes, 

on parle de regarder la télévision. 

Afin de mieux saisir la perception de la vie des gens l'hiver, analysons en demière 

ligne les rémltats à la qum-on 12 qui est aussi a double volet: Si vous aviez la posiiilité 

a) prefériezz-vous passer 1Ever ailleurs? Oii? et pour combien de temps? b) L'avez VOUS 

déjà fi& où, et pour quefIe miode? Au combiné (tableau 27.1), on decouvre qu'a y a 

une majorité (58%) qui expriment le désir de passer l'hiwr aiiIeurs, et ce, préférablement 

en Floride, lieu souvent @uent& en hiver. Une première distmction est remarquée quant 

au milieu. A Champiah, la majorité des résidants (68%) ne préfmnt pas passer l'hiver 

ailleurs (même s'ils en avaient la possibüité, ce qui contraste beaucoup d'avec le milieu 

urbain où à Montréai 60% répondent par oui et 64% & Trois-Rivières). 

A Champlam i1 y existe une nette relation entre I'âge a le fàit que I'on ait ripondu 

par o l  ou par non à cette question. On note donc qu'en vieilkant I'on désire de moias 

en moins passer l'hiver ailleurs (14-74, l'inverse &nt également vrai pius on est jeune, 

plus on a répondu oui r= - 0.74). Tel n'est pas VramientIecas~Iesmiüeuxur~ 

il n'est pas du tout si significatif à Mon- (d .28  en répondant w n  , et r-0.12 en 

répondant oui3 et iI ne Pest qu'en partie & Trois-Rivières ( H A 8  pour le non et 14-45 

pour k ouri. 



vous aviez la possibilité ptdferie, 
ous deih fait. oii et pow combie 

+'OU 

ide i - 
- 
n - 
9 

- 
10 

- 
3 

- 
2 

- 
3 

passer l'hiver ail :urs? (a) Où et out combien de temps (b) L'avez- 
imps? 

Régie 
Cbrim~ia 

b 8 

n (n4O) 
b 

non (67%) 
oui (33%) 

Ottawa, chalet 

rir (n-113) 
b 

nw (75%) 
oui (25%) 

Floride 2 sem. 

-- 

a 
non (67%) 
oUi(33%) 

chalet, Floride 

non(4i%) 
oui (59%) 

Plmida (27%) 
ski (FA) 

non(l2%) 
mi (88%) 

pays chsud tout 

nari (66%) 
oui (34%) 

Floride, 2 m, 

non(58%) 
oui (42%) 

Floride 2 sem, 

non (40%) 
oui (60%) 

Floride tout 
l'hiver 

non (33%) 
oui (67%) 

rhaud 2 mois 

non (SOgh) 
aii (2PA) 

Florida 2 m, 
E u t o p  2 mois 

non(67%) 
oui (33%) 

Floride I sem. 

1 non(8%) 
oui (92%) 

FIwidc tout 

1 l'hiver 
non(4W) 
oui (60%) 

Pays chaud8 tout 
l'hiver 

nm(8W) 
oui (20%) 

Floride 2 sem, 

pait4tra 
(25%) 
oui(So'!'!') 

diaud tout l'hiver 
* nm(W?) 

oui(clO%) 
2&3sem,, 
Ewqm I mois, 
ski 3 smi, 

non (500h) 
wi (50?! )  

Floride 6 mois 

nai  (33%) 
oui (58%) 

Sud tout l'hiver 

w nm(S8K) 
8 wi (25%) 
Cuba 2 Sem, 

non (84%) 
oui(l6%) 

pays chaud I A 
2 sem. 

non(%) 
peot-etre 
Il(%) 
oui (84%) 

pays chaud, 
Ewapa tout 
l'hiver 

nori (66%) 

oui (33%) 
Floride 3 sem, 

noti (58%) 

oui (42%) 
Floride 3 sem. 

oui (39?!) 
Floride 2-3 
m., 
Europe taut 

oUi(S%%) 
Sud des Écts- 
Unis tout l'hiver 



Moatrb 
I 

non (24%) 
oui (76%) 

pays chaud l 
mois, 4 1s 
C 4 l l l w 8  tout 
l'hiver 
+ nm(66%) 

oui (34%) 
pays &MI tout 

oui (S(r/o) 
Floride tout 
l'hiver 

non (30944 
oui(/(r/s) 

Plaide tout 
l'hiver 

b 
non (35%) 
oui (65%) 

pays chaud I 
mois 

nm(Sû%) 
oui (SOO/o) 

Hollywood I 
mois 

nm (4û?!) 
+ oui(ao%) 
Floride tout 
l'hiivu 

non (86%) 
oui (14%) 

Floride 

nuite) 
lm (n=40) 

b 
non (67%) 
oui(33%) 

Floride, hltc dc 
revenir 

non (57%) 
oui (43%) 

Floride 2 
m a i n t s ,  hbte de 
revenir 

ncm (66%) 
oui(34%) 

Floride, hitc de 
revenir 

nm (29%) 
oui(7l%) 

Sud 3 m, 

llon(Wh) 
oui (4W) 

la chalcur 2 
mois 

non ($Ph) 
oui(SO%) 

Floride, C h  
d'Azur 

rr (0-1 13) 
b 

non (42%) 
* oui (58) 
Des, 3 m. 

non (71%) 
+ oui (29%) 

non (40%) 
oui (60%) 

Floride 1 mois 

non(4IT/o) 
oui (60%) 

A le compipn 
Floride I mois 



En fhit à Mon&& la majorité des réponcWs dans toutes les classes d'âges 

(tableau 27) préfiirent passer L'hiver aiileurs à I'exception des 5160 811s. Ceci est aussi 

vrai à Trois-Rivières, sauf cette f o i s 4  pour les 6 1-70 m. A Champlam seules les 1 1 - 15 

am et les 16-20 am veulent en majorité passer l'hiwr ailleurs. 

Tabieau 27.1. CumuIatX Si vous aviez la possibilité préfériez-vous passa L'hiver 
ailleurs? (a) ûù et pour combien de temps? (b) L'avez-vous déjà nu1? 

oui 1 60% 

Voyons maintenant ce quYiI en est des statistiques au second volet de la question 

12 (b). Au total combiné (tableau 27.1) il s'avére qye 66% des répondants ne sont pas 

allés ailleurs l'hiver, (68% à MontréaI, 68% à Champlam et 64% a Trois-Rivières). Ceux 

qui l'ont fiüt (34% au total; 32% i Mont&& 32% B Champlam et 36% & TrokRiviiviZm) 

se sont surtout rendus en Fbride, et ce, en moyenne pour une durée de deux semameS 

(tabIeau 27). La graide diflknce fodamntak ici entre le miüeu rurai a la die, réside 

daas Ie fait que les personnes @ées de Champh (61 ans a plus, mais ajoutons aussi I e s  

41-50 ans) qui se sont rendus en Fioride (tableau 27) a ~ e n t  hâte de revenir. Urie autre 

partCcularit6 B ce chapitre sont les 71 aiis et p h  de TmkRiviQes, qyi irdir[uent avoir 

passél'hiveirBla~(üsn'ontpe&~phiskchokB-delem@eavand).  

Coimm quoi ceia renforce qye l'hiver est pftis apprdcié dans le milieu mal, du moins m 

Totai 
Ca tégo ries 
de r0pnses 

b 
IIOIL 

oui 

peuî-être 2% 1% 2% 
32% 1 64% 

a 
non 

Régions 

58% 

68% 
32% 

TmW-Rivi9res 
(n=113) 

38% 

Montréal 
(186) 

68Yo 
32% 

Champhin 
(n=40) 

68% 

64% 
36% 

66% 
34% 

35% 40% 



VieiIlissant (3 est d'ailleurs phis agréable de vivre l'hiver à kt cmpagne seIon un petit 

nombre de répondants de Montréai et Trois-Rivières). 

On aurait pu s'attendre à ce qu'en vieillissant, la population passe davantage 1Ever 

aiIIetm. Cene logique n'est respectée véritablement qu'à Trois-Rivières (r0.83 pour 

ceux qui sont déjà allés passer l'hiver ailleurs en vieilüssant et ~ 0 . 7 5  soit le pourcentage 

diminuant en VieiIlisssnt pour ceux qui n'ont jamais passé l ' e r  ailleurs). À Champlain, 

on calcule respectivement dl30 et ~ 0 . 3 0 ,  et a Montréal r-0.25 et 14.25 c'est donc ià 

aussi le cas, mais les Liens sont plutôt hiles (il y a place pour des raisons économiques et 

de santé car le fan d'der L'hiver ainetus miplique des depenses importantes). 

On note par aiUeun la particdaritet encore une fois, des 41-50 ans qui, dans le cas 

de la ville, présentent le plus hile pourcentage pour demeurer en vüle l'hiver (seulement 

35% Montréal et 42% Trois-Rivières). Ils sont conséquemment avec Ies ah&, ceux qui 

sont les plus aiIés passer l'hiver adlem (est-ce le pfiénoméne de 'baby boomers' ou phis 

genédement le développement du tourisme à bon marché depuis 30 ans?). Ils travaillent, 

ont de l'argent, et une bonne santé pour en profiter ainsi qu'une forte campagne 

publicitaire pour Les attirer. 

33.4 Quatriirne thème: ia mémoire de h popahtioa envers Chiver. 

A cette quatrieme étape, vérifions maintenant la mémoire des résidants envers Ies 

hivers du passé avec la @on 7 Vous sowenez-vous d'années oir l'hiver fbt pius 

difficile? Pourquoi? 

On p o d  d'abord supposer que les gens n'ont pas me très bonne mémoire 

quant aux événements météorobgiqnes du passé, sauf peut*, lors & situations 

exceptionneIIes. Encore une fois l'âge et k milieu de vie des rkkhnts restent à v M e r  
. . .  

mume critères discrtmrnants- IL a 6té ppoiIe de chsdier tordes Ies réponses en quatre 



categories: l )wn;2)oir i lyade Ià5années;3)ouilya6ansetpIw;4)0uisaiis 

donner de date précise (et à Montreal 6 % n'ont pas donnt de réponses). 

Au total (tableau 28-1) 42% ont répondu non, contre 32 % gui ont répondu oui iI y 

a & 1 à 5 am, 90/0 ont répondu oui I y a 6 ans et pius, 14% ont dit oui mais sans donner 

de date précise, enfÏn 2% n'ont pas répondu à la question (et ce seulement à Montréai). 

Lorsque I'on regroupe Ies données par milieux, on peut distmguer, encore une bis, une 

différence entre la vile  et le milieu nnaI (tableau 28) 

À Champlam on note une mineure a&noire quant aux hivers passés (30% ont 

répondu non, contre 48% à Montréal et 35% à Trois-Rivieres). En effet, 71% des 

répondants affirment se souvenir d'événements hivernaux particuliers dam le passé (38% 

il y a de 1 à 5 ans, 15% iI y a 6 ans et pIw et 18% avec sans date précise), alors qu'à 

MontrédcechifEebaksea46%(30% a y a  1 àSans,7%iIya6ansetplus,et9% sans 

date précise). A Trois-Rivieres it est de 63% (32% il y a 1 B 5 ans, 11% il y a 6 ans et 

plus, et 20% sans date prkcise). Ceci est d'autant pIus vrai chez Ies personnes âgées du 

milieu rurai (tableau 28) où certains répondants font réfQence 8 des 6vénements qui se 

sont manifestés dans les années 1960 (voir tableau 28 chez Ies 61 à 70 ans de Champlain 

et même en 1930 pour un ah6 de C h a m p h  de 71 ans et ph) .  Dans les urbains, 

on ne descend jamais plus Ioin que dans Ies années 1970 (il y a une exception à Trois- 

Rivières ou un && de 71 ans et p h  fàit r6f6rence aux années 1940). En die, la 

principaIe raison pour IacpeIIe on se sowiint d'hivers plus dif€iciles au cours des cinq 

d e m i  amdes, demeure surtout liée à des "pQiodes très hides" (tabIeau 28), dors 

qu'a Champh, ce sont davantage des raisons de "tempêtes de neige'' et "rues f d e s "  

(tabIeau 28). 

Les souvenirs remontant B six armées et pius se trowent thidemment chez I e s  classes 

d'âges pius avancées (à partir de 21-30 ans & MontrCaI et Trois-Riviàes, et 31-40 ans h 

champh). Ils topment autour de 3empêtes & neige", %op de neige" à Trois-Rbières 





non 
pasdsr*se 
i l y ( i I  U a n s  

b: trts fioid 
ilya6rnsctplua 
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b: trop de neiga, pas sssez 
de neiga pluie 

i l y a I 4 5 a n s  
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b: plus de fioid, plus de 
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non 
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b: pluie 

non 
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b: très fioid 

ilyr6ansdplus 
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b: neige 
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i l y1 i Ià5sns  
b: trts fiaid 
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b: humiditd, neige 
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et MonnéaL Ceci est également valable a Champ& mais on y ajoute également "chemins 

chez les 41-50 ans et p h  

A noter m e  Mérence de perception en fonction de l'âge chez Ies répondants du 

non: pendant que Certams jeunes (1 1-15 ans de Trois-Rivi&es, tabkau 28) ont répondu 

non, mais sous- entendant qu'5 sont toujours fàciIes (les bers), dors que les gens âgés 

(51-60 ans de MontdaI) sous-entendaient a àmverse, qu'ils sont toujours d3üciIes 

(tableau 28). 

Existe4 d'autres liens entre Ies quatre types de réponses données et i'âge des 

répondants? On peut répondre tout de srrite par I ' m t i v e ,  mais les üens ne Som pas 

toujoun significatifk. Ces liens entre L'âge et les diverses réponses sont plus significatifs 

en d i e u  nual qu'à la ville- 

Le nombre de personnes qui ont répondu avoir des souvenirs d'hivers plus 

difliciles au cours des cinq demi&es années diminue passablement en VieiIlissant: Montréai 

r= -0.49, Champlain est tr4s signiscatif avec un r= - 0.71 et Trois-Rnnètes 

~ 0 . 4 5 .  À i'mverse, pour ceux qui ont répondu avoir des souvenirs d'hiver plus diflïciies 

ü y a six ans et plus, cela augmente en vieillissant. Ce Ken est quasi parfi& à ChSmplain 

avec une corrdation de 14-96, il est de 0.56 B Montréal et de 0.83 à Trois-RMères. En 

ville 1 n'existe à peu prés pas de lien entre l'âge des répondants et ceux qui ont des 

souvenirs d'hivers plus difEciIes, mais qui ne peuvent i d e d e r  me année précise (Trois 

&&es ~ 0 . 0 6 ,  r4.28 h Montréel, mais à Champlem on obtiexit ~4.45). 



33.5 Cinqililme thème: Pinlnence possible de joumaar sur h hpn  dont Pon 
pewoit P hiver. 

Examinons Ies réponses obtenues a l'avant dernière question soit: & votre avis ks 

articIes de journaux parlant de l'hiver, de la neige et du fbid ont-ils une mfhience sur la 

@on dont vous percevez l'hiver? Pourquoi? 

Cet axe essaie de vénner la sous-hypothhe selon laquelle la presse écrite pourrait 

avoir tendance à renforcer le message négatif de l'hiver cbez la popdation, Les réponses 

sont partagées, mais il y a certes un influence (négative) des journaux sur Ia @on dom 

certains segments de la population perçoivent l'hiver. Ceci est probablement aussi Mai 

pour la télévision et la radio. 

L'ensemble des répondants (54%, tableau 29.1) disent que les journaux n'ont pas 

vraiment d'idhmce sur eux Notons toutefois qu'un certain nombre d'entre eux pensent 

néanmoins que les artktes de journaux parlant de l'biver, de la neige et du fioid ont 

certainement une influence sur les autres personnes- Ajoutons que chez les celasses de IO 

ans et moins ainsi que chez les I 1-1 5 ans, iI est difEciie de déterminer, chez ceux qui ont 

répondu non. Ie pourcentage qui en réalité ne Iisem pas les journaux, Le pourcentage de 

ceux qui disent ne pas être irifIuencés par Ies journaux est plus élevé en miüeu Mal; ü est 

de 65% à Champlam. Par contre à peu prés k tiers des participaats répondent par oui 

(soit 30%: 33% à Montréai, 28% ii Champiam et 25% à TrokRnncetes). On trouve aussi 

12% qui ne lisent pas les journaun- ce chük est possiiIement pius élevé B cause du 

problème mentionné cL6aut pour les jeunes, 1 serait par exemple assez etorniant que 

sedement 12% des 10 ans et m o k  op Iisent pas les journaux à MontrCal (tableau 29), ou 

sedement 8% à Trois-Rivières, enlin 4% n'ont pas répondu B la m~~ Pour cataiaes 

c h  phis @ées (tableau 29), on note des pourcemges indiquant la majoritk pour 

i'infltmce des journaux dans la dont ks gens pa~oivent l'hiwr (chez Ies  16-20 

anq 21-30 aris et 61-70 ans de Mont&& 16-20 ans, 41-50 ans et 71 ans n pius de Trois- 



Rivières). Il n'y a donc point de doute que les joirrnaux dtèctent une partie de la 

popuIaton. 

À Montréa1 il existe égaiement un assez bon lien (A.47) entre l'âge et L'influence 

des journaux, Aimi, en vieülissant un plus grand nombre de personnes se sentent 

infIuencés par les journaux par rapport à Ieur perception de L'hiver- Cet état de fiias est 

aussi vrai pour Trois-Rivières, mais ii un degré moindre ( 4 . 3 0 ) .  À ChamplaBi ce 

phénomène est renversé (r=0.44), ce qui revient a dire que plus on vieiik, moins on est 

Muencé par les journaux, ce qui respecte bien la cohésion ddjii établi avec les gens âgés à 

la campagne qui ne détestent pas Mamient l'hiver, du moins à un degré moindre que les 

personnes âgées de fa vine. 

Ceci est d'autant plus mtéressant que la majorité de ceux qui affirment être 

influencés par Ies journaux par rapport a L'hiver, Ie sont à cause du négativisme ("ils 

exagerent la réalité", Uils sont trop négatif?', etc. tableau 29) exprimé par les joumaw vis- 

à-vis cette saison. Ce commentaire se Lit égaiement pour ceux qui cornièrent qu'a ne 

sont pas afEectés par Ies journaux (soit ceux qui ont répondu non), mais une assez bonne 

partie de ces répondants admettent quand même que les journaux, Iorsqu'ils abordent 

lWer, Som pessimistes (tableau 29, "ils se trompent"). 



Tabkeau 29 À votre avis, I e s  articies de journaux p a r k t  de l'hiver, de la neige et du 
ibïd ont& u œ  innuence sur h f&on dont vous percevez L'ber? 

non 68% 
b:se 
@c'fwe 
oui 16% 
b: accidents 
nelispas 12% 
S ~ L ~ S  4Ya 
réponse! 
non 64V0 
b: se 
trompe 
oui I I %  
b: négatifk 
ne lis pas 22% 
sans O?'o 

réponse 
ne sais pas 4% 
non 12% 
b: propre 
idée 
oui 38% 
b: morosité 

ne lis pas 50% 
non 41% 
b: mon 
opinion 
oui 47% 
b trop 
négaîiç 
ne Iis pas 12% 
non 68% 
b:peri 
mfl uença- 
bIe 
oui 27% 

ne I l s  pors 5% 

oui 33% 
b tempêtes 
ne lis pas 22% 

non 60% 

oui 30% 
b: négatiÇ 
ne lis pas IO0! 

non 66% 

oui 34% 
b: empirer la 
rédite 

non 50% 
b: I'hiver 
c'est I'hiver 
oui 50% 
b: biaisés 

oui 34% 
b: nigaafS 

non 42% 

oui 8% 
b: décourage 
ne fis pas 8% 
sans réponse 42% 

ne Iis pas 8% 
sans réponse 8% 

non 30% 

oui 60% 
b: grande 
influence négative 
ne lis pas 10% 
non 54% 
b: mon idée 

oui 8% 
b: négati& 

ne I i s  pas 25% 



n m  47% 
b: mon idée 
oui 35% 
6: déplace- 
ments 
ne lis pas 12% 
sans 6% 
réponse 

66% 

oui 34% 
b: tempêtes 
non 50% 
oui 50% 
6: négatif% 
non 50% 

oui 30?? 
b: prévi- 
sions 
ne lis pas 1 Oo!  
sans 10% 
réponse 

non 66% 

oui 34% 
b: ils 
exagèrent 

non 1W/o 

non 66% 

oui 34% 
b: ils 
exagèrent 

oui 50% 
b: hpact 

ne lis pas 13% 

non 60% 
oui 40% 

oui 50% 
b: petite influence 

sans réponse 10% 

Tableau 29.1 Cumulatif: A votre avis, Ies artides de journaux pariant de l'hiver, de la 
neige et du h i d  ont-& une influence sur la @on dont vous percevez 
I'ber? 

RLpoases 

non 

Cela mkite de vérifier au chapitre cette hypothèse sur la presse M e  et 

son négathkm envers l!hber maintenant proposé par mtre dc~rmageC Sachant 

saisréponse 1 2% 
ne sais pas 1 0.5% 

Régions 
Montréa1 
(n=186) 

51% 

i 

O 
O 

oui 
me üs pas 

Cbamphin 
(i40) 
65% 
28% 
7.5% 

33% 
14% 

7% 
O 

4% 
O 

TmbRivi&res 
(a-113) 

58% 
25% 
11% 

Totai 

54% 
30% 

I 

i 12% 
L 



aussi qu'm vieillissant les gens à la ville ont tendance à être plus infhiem:és par les 
I * 

journaux et qye cette ninueme se niit majontammm de inaniire dgative, on pourrait 

alors prévoir, avec le p h é n o e  du vie- de i population des résidants de la 

plame du SaÎnt-Laurent, que de pius en p h  de personnes enmeront dans l'avenir 

l'hiver de maflltère négative en lisant les journaux. Ce sont Ies résuhats et Ia démarche 

suivie du dder cbapitrp qui potmont mus éclairrr davantage sur cette question. 

En demière instance vdrifions si les répondants (question 14) am*ent donné des 

réponses Mirentes h un autre moment do&. Rappelons que la plupart des répondants 

Pon fhit vers la mi-juin 19%. Dans l'ensemble 64% des répondants ont dit non, 23% ont 

répondu oui (surtout chez les en£ants, tabIeau 30), 9% ont dit peut-être, 3% n'ont pas 

répondu et enfin 1% ne savait pas (tableau 30.1). Conséquemment la +ode à laquelle 

les gens ont rempli le questionnaite ne les aflkae pas miment selon eux au niveau de 

leurs réponses. 

Cette manifestation est un peu moins vrai i la campagne où 55% des répondants 

disent non, contre 35% pour le oui (à Montréai on compte 65% répondant non et 65'5% a 

Trois-Rivières). Pour ce qui est de ceux qui esthnt qu'ils amaient répondu différemment 

à une autre période de Sande (soit ouri, on en compte 20.4% à Moneéal contre 22% B 

Trois-RMères (mais il s'agit surtout des 10 ans et moins et des 11-15 ans, (tableau 30). 

Ainsi l y a encore me dB6rence entre le milieu Mal et la ville. II y a é$a%ment des 

distinctions au niveau de l'âge (tabIeau 30)' particuIikement en milieu urbaia De même il 

existe des iiens étroits pour hi ville entre l'âge et le poiÿcentage du non et du oui En 

vieilihanî on répond de pius en phis non à ia qaestion posée (Montréal F0.71, Trois- 

Rivières 4 - 8 3 ,  cela est mohs 6vident à Chempliin anc ~4 .33) .  Comme quoi ai 

vieillissant on devient de p h  en pius fÏx6 sur mtre perception par rapport B i . e r  

HEdependanimentdummentoironledemande. I i ~ t o u t d e S a a e a ~ u t e r q y e i a p h p u t  

des gens qui om répondu oui ont sutout vouiu dire que s i  on ieur avait hit remplit Ie 

questionnaire en hmr, ils aurakmî CtC encore p h  dgaîifpar rapport B la saison hnfemak 



(tabIeau 30), ce qui au fond darirait pas vraiment changé la nature de i'e~l~embIe des 

réponses* 

Tabieau 30 Si on vous avait posé ces q d o n s  à une autre période de i'année (hiver, 
été, etc.) auriez-vous répondu dinéremmeni? b) Expiïquez, 

non 25% 

oui 67% oui 24% 
b:dlfférents 
peut-être 20% 
!am 4% 
réponse 

oui 67% 
b: différents 

ne sais pas 8% 
non 52% non 71% 

b: c'est 
pareil 
oui 29% 
b: change 

non 40% 

oui 40% oui 32% 

peut-être tO% 
sansrépoiw IO% 

peutae 8% 
sans réponse 4% 
ne sais bas 4% 

non 100% 

b: aime 
I'hiver 

non 63% non 60% 

oui 12% oui 30% 
b: pue en hiver 

réponse 
ne sais pas 10% 
non 67% 
b: pareil 
oui 13% 
b: pire eu hiver 

oui 23% 
b: pue en 
hiver 
peut-être 16% 
b: pire en 
hiver 

oui 50% 
b: pire en 
hiver 

peut-être 8% 

sans réponse 12% 
oui et non 1% 



non 63% 
oui 11% 

non 76% 

oui 18% 

sans 6% 
réponse 
non 66% 

oui 34% 
b: tempêtes 
non IW/O 

non 100% 

non 
oui 

Pm- être 33% 
nesais pas 33% 
non 100% 

non 86% 
oui 14% 

non 66% 

oui 34% 

non 75% 
oui 8% 
b: plus négatifk 
enmars 

non 88% 

oui 12% 
b: pleine tempête 

non 100% 
b : n'aime pas 
t'hiver 

non 80% 

sans rhnse 20% 
non 90% 

oui 10% 

Tableau 30.1 Cumulata Si on vous avait posé ces questions B une autre période de 
L'+année (hivn, été, etc.) amCez-vous répondu diffërenmient? 

I i 

1 RIponses 

L 

oui 1 20.4% 1 35% 1 22% 1 23% q 

Régions 
1 J 

Montréai 1 Champlain 1 TrobRivi9m 1 Total 

non 
(n-186) 

65% 

peut-être 
sans dponse 
; ne sais pas 

(n=40) 
55% 

12% 
2% 

O 

(n=Z 13) 
65.5% 

0.5% 
O 
O 

Moyeime pomiér(t 

64% 

5% 
4% 

2.5% 

9% 
3% 
1% 



3 3  Conclusion 

Les réponses obtenues corroborent les hypothèses et les sous-hypothéses exposées 

au début de ce chspiire. Vu notre 6chantiuomiage et les limites du travail de tenain, mus 

sommes conscients de ne pouvoir vérifier, par exemple, des hypothèses sur la perception 

de Phiver seion le &et exercé par les paaicipaats ou selon leurs revenus. On sait déjà 

qu'a n'existerait que peu de diEërence de perception entre les hommw et les femms. La 

comparaison entre les d i n i t s  groupes d'âge par Secfeurs géographiques est @ois 

impdàiite. Toutefois, malgré ces M e s ,  on découvre uae perception smiilairr entre Iw 

résidants de MontrM et de Trois-Rivières, ce qui conespond à une vision urbaine de 

l'hiver et qui démontre aussi le peu d'influence que les vafiabilités climatiques Iodes 

peuvent jouer au niveau de k perception (le fioid et la neige étant les deux variabIes les 

plus reprochés à Phiver). Le scénario mis en relief a Champlaia, et ce compte tenu des 

dÏfiïcuités de l'échantillonnage, comporte sufbmmnt de différences pour que l'on puisse 

démontrer une perception d e  de l'hiver. 

Pour la vaste majonte des répondants, l'hiver est de Iom la saison qui parait la plus 

f i c i l e  (à I'opposé, Pet6 demeure largement la saison préfërée) et ce, principaienient à 

cause du fioid, de la neige et de la cHcuIoition routière (cette dernière étaat pIus prononcée 

en vüle). Ce sont d'deux5 ks termes de Eoi& puis de neige, qui selon Ies ripondants 

déhisent le plus fiéquemrnent i'hiver. 

L ' d .  approfondie de nos rCsuhats montre de plus qu'a existe une perception 

de Phiver diffErente entre Ies résidriats de la ville et ceux de ia campagne et que L'age est 

sans Pombre d'un doute une Yafiabk expkative brt appréciabk dans la dh dont on 

perçoit la saison hide. A la ville, les eanims sont ceux qui mnüèstent le m o h  de 

ddECUh6 vis-à-vis Phiver et ce, plus prtidiérement à Montréat Niammhs, dès i'âge de 

f 1 ans on reconnait déjà avoir majorstairement des dXfiGCClZt& avec cette sSis01t À k 

campagne, ces mÉmejetmes expriment an &ontentement m a q 6  par rapport à I%ber- 



En gros l'hiver demeure de moios en moins appréclC& en vieiIlissant9 tandis qu'à la 

campagne les p e r s o ~ c s  âgées en ont me perception moins eégative. 

Toujours d o n  l'habitat et le groupe d'âge, on note des difErences quant au debur 

et à Ia îin de hiverC La population perçoit B des degrés divers des phases pendant 

Phiver (on y recondt surtout respectivement un milieu, une fi et un début). On 

d e s t e  de la joie l'anivée des premières neiges, à la période de No&l et lors de la fonte 

printanière, mais on est fort négatif envers les mois de février et mars (sauf à La 

campagne). 

La population d e  consacre davantage de temps a l'extérieur I'hiver qu'à la die. 

Cela est encore pius vrai chez ks jetmes. S'ils en avaient la possibilit6, la majoritt des 

citadins préféreraient passer l'hiver fleurs (surtout en Floride), ce qui n'est pas le cas à la 

campagne* 

De kçon généraie les personnes afFrment avoir une assez bonne mémoire envers 

les hivers du passé, et cela est encore plus évident & ia campagne où les soweinrs 

remontant à plus longtemps (chemin fémt, tempete) possident une plus grande 

fiéguence. 

La mauvaise presse faite h l'hiver, à Ia neige et au tkoid sembIe affecter environ le 

tiers des répondants quant A la perception négative qu'üs se font de la saison hivernale. La 

population Male serait I é g ~ ~ t  n l o i i ~ ~  innuencée. À la ville, certahes classes d'âges 
. - 

sont toutefois majocdanement idiuencdes par Pattitude négative des journaux. 

E& en d d è r e  ligne, il nuit noter une attention toute speciale à la classe d'âge 

des 41-50 ans qui quasi indepcndammenr du milieu, se distingue des autres classes d'âges 

notamment par sa moins grande sévéritti envers Phiver- Les répondants de ce groupe sont 

moins fknds de Pété et montrent un certah intérêt pour i'automne. Iis cherchent, emre 

autres, à h k e  plus d'effort pom passer du temps & i'extétkur I'hker- 



CHAPITRE N 

ANALYSE DES ARTICLES TRAITANT DU THÈME DE L'BIVEW 
NELGE/FROID PUBLIÉS PAR LE QUOTIDIEN LA PRESSE (1959-1996). 

Sommaire 

Faisant suite aux réponses domiees à kt question 13 de notre questionnaire 
(chapitre III) qui montrent qu'me partie de la populahon de la piaine du Saint-Laurent est 
influencée (de mamC&re surtout négative) par ies journaux dans sa perception de l'hiver, on 
a adysé l'évolution e? la nature des arti~Ies rraitant de Phiverheigdhid au cours de huii 
hivers (sot du let novembre au 30 a d  pour 1959-60,1965-66,1970-71, 1975-76,1980- 
SI, 1986-87, 1990-91, 1995-96) dans Ie  quo^ ZA PRESSEw (soit k j o u d  
d'expression aançaise possedaat hm des phis fbrt taage en Amérique). En tout, un totd 
de 777 articles ont été dpertoriés et classi& sous sept tMms dBiQents: 1) tempête- 
accident-d&Ces (soit Ie pius fi&-); 2) sport-tornipme; 3) ~orid~-opinion; 4) gnlr; 5) 
noweIie mteTI18fiode; 6) festival; et 7) envin,mrenient Bien qu'au des ami8es Ie 
nombre d'd~Ies parlant de L'hiver ait dÏmÏm16 (de 355 en 195940 B 53 en 1995-96), ils 
prmnerit phrp â'eqace a se co~centrent da-e sur les nnuivais côtés de Ia sabon 
hide  tout en s'aflichiint de plus en phis B Ia page 1 et 3, soit les phis visibles de ce 
3u-L 



Introduction 

Nous avons identifEé au de& thème du chapitre précédent l'influence phnot 

négative que pewent jouer les journaux sur la popuIation quand iis parient de Phiver. Ce 

chapitre cherchera justement à vérifier i'hypothèse que Ie j o d  "La Presse" publie 

surtout les mauvaises nouvelles fiées B la saison &ide. Chaque hiver, les qotidiens font 

la manchette sur les conditions du mauvais temps afRectant Ies diverses régions enneigées. 

Même s'ils traitent de Phiver sous phsieurs aspects (éditoriaux, conditions de fi 
carnavals, etc-), ils semblent d'abord retenir et mettre en valeur ses aspects négaîifk. Par 

exemple le lecteur prendra rapidement conscience du piètre état des routes, du nombre 

d'accidents et des décès causes par la dem*ère tempi3e de neige a être passée chez lui ou 

ailleurs. Cet état de faits pourrait avoir tenàance B d o m e r  la vision déjà passablement 

pessimiste du lecteur vis-à-vis de la saison hiverde- A cet effet, Plamondon (1979) a 

rapport6 que l'on a parfois tendance à i'exagdration dans la couverture de certaines 

tempêtes pour la région de Qu6bec. À plus grande échelle Hufty (1997) montre "que les 

journaux ont contribue B dramatiser la question climatique en martelent quelques thèmes 

avec un vocabiiTrrire restreint" @-65)- De plus, certains de nos répondants (tableau 29) 

disent aussi que les journaux exag6rent et qu'ils ont tendance à être négatifs en parlant de 

l'hiver. Cette première hypothèse a déjà été vérifiée dans une étude antérieure floupin, 

1994b) dans laquelle nous avons montré, du moins pour Pannée 1992, que sept 

sur 10 (70% du total des 92 artides cowrant ce thème , comptabilise dans les deux 

quotidiens "La Presse" et "Le Soleil")portaient des éIéments nuisibIes quant I hiver 

dais leur cowertme jotmahtkp. Cette fois-ci, l'anaiyse est poussée encore davantage 

car elle recoupe huit hivers tirés du j o d  "La Resse" (1959-60, 196546, 197041, 

1975-76, 1980-8 1, 1985-86, 1990-91 et 1995-96), à raison de six mis par année soit de 

novembre B avril inclusivement, ce qui a permis de répertorier 777 artick dont le t h e  

touche à lim des théms de la saison hiv- hiver, neige ou hici. Cme vaste baqpe 

de données mtnaa ultaieurement à d'autres M e s  sur le sujet. Pour fe moment, 1 s'agit 

de voir si Ies résuftats obtenus brs du premier coup de sonde (année 1992) sont 

comparabks A ceux touchant nos huit hivers- De pius L'on prolongera davantage l'examen 



des articIes hivernaux en observant des VaiiiabIes connne leur posaion relative dans 

l'ensemble du journal, 17espace, la ptésarc ou l'absence de photographie, % guadrant 

occupé par ltartic1e sur une page (figure 15), enfia la nature m b e  (le théme exact) des 

artitc1ea 

Le repérage des arti0cIes s'est d'abord fait de &on manuelle à partir de microofil 

du journal "La Presse", car une partie de cette mformation qui remonte dans notre cas 

jusqu'en 1959, n'est pas coîligée par Ies disques optiques compacts (CD-ROM), ce qui 

rallonge passablement le travail de recherche. De même, toutes les pages du journal ont 

été scrutées du premiernier novembre jwp'au 30 avril, et ce, pour nos huit hivers respectifsC 

Tout comme daos notre première étude de 1994(b), l'ensemble des articles (soit un total 

de 777 articles, comptabiiisé pour toutes les pages du j o d  "La Ressen pour les huit 

b e n )  a également pu être aussi chsifié seion notre méthodologie pdddetnment 

développée d'après le titre et les dix premières lignes du texte en sept dEffients themes: 1) 

tempête-accidentdécès (il s'agit du thème le plus muent et le pius négatif; on y traite, 

entre autres, des accidents de la circulation routière) ; 2) sport-tourisme ( soit des activités 

sportives hivernaies et toiiristiques); 3) editorial-opirüon (venant d'un jounialiste ou autre 

qui en général s'acharne contre les maiheurs de Phiver); 4) crime (il s'agit du thème le 

moins fréquent, mais g6néraIement macabre); 5) nouvelle Ïnternationaie ( on y traite 

surtout des tempetes de neige skvisSaat aux États-unis); 6) festivaI (aiticies traitant des 

Etes de Phnrer); et 7) envirommmt (sujet assez vaste mais qui g h é d m a n  se 

concentre aussi sur des aspects négatifk de I'hivec inondations, glaces sur le Sa&- 

taurent, dGversement corrSestabIe de la neige dais ie fieuve, etc.), et ce, en fonction des 

am&s et des mois de l'hiver* Il est donc constaté d'entrée de jeu que la majorité des 

atticIs traitent négativement de P k -  

Notre malyse se concentre sur Ies articIes qui apparaissent en pd&e et en 

troisihne page de ce journal Ce sont, en effet+ Iw pages qyi ret0ennenî le p h  Pattehn 



du Iecteur. Une m e  d ' e  est par la suite développée dans iaqueik on détamine pour 

chaque articIe: la nature de son contenu (posaif ou Degata d'après les mots les pius 

utilisés), absence ou présence dhe photographie, position sur la page (ce qui peut attirer 

davantage l'attention du lecteur) selon cinq quadrants comme imistrt a la figure 15, enfin 

le pourcentage d'espace qu'occupe I'articIe (photographie inchise) dans l'ensemble de la 

page 1 et de la page 3. 

Figure 15. Division des cinq quadrants d'une page de j o d  

1 
Quadrant 5 

Quadrant 4 

Quadrant 2 

Quadrant 1 



4.2 Résultats et discussion 

4.2.1 L'ensemble des articles 

Les articIes traitant de l'hiver, de la neige ou du fioid (total de 777). d'abord réunis 

en sept thèmes, ont été regroupés pour chacune des aimées respectnres a l'&de (tabieau 

31). On note d'abord que Ie thème "tempête-accident-décès* est le phis important avec 

29% du totai de tout les mies  (225 sur 777 publiés pur cette période). V i  ensuite le 

thème "sport-tourisme" avec 25% du total (195 articles sur 777), puis celui de 

"I'enviromement" avec 19.3% (150 articles sur 777), de ''la nouvelle intemati~aale'~ avec 

14.5% (1 12 articles sur 777), de b'i'édaorial~phion" avec 7.9% (61 arti~Ies sur 777). 

enfin du Yestival'' et du "crimen. beaucoup moins nombreux avec respectivement 3.3% 

(26 articIes sur 777) et 1% (8 articles sur 777). 

A cette étape, un fâît est intriguant. Comment expliquer un si grand nombre 

d'mticies traitam de la &a fioide & ilinn 195960 (soit 45.5% du grand totai)? On note 

un déséquiltcbre assez net entre hs armées 1959-60 et 1965-66 et les suivantes, les 

premières cumuiant à elles seules 62.5% de I'ensembIe du sujet, Par la suite (dès l'année 

1970-71, pourtant un hiver très neigeux), le nombre d'articles baisse et demeure constant. 

Cek s'explique-t-iI par des hivers p1w rigoureux ai 1959-60 puis en 1965-66 et qui font 

progressivement p k e  à des hivers plus '"normaux" par la suite? A la Iumière des données 

météoroIogiques (tableau 32), tel n'est pas le cas. Paradoxzilement 1 existe une wnéMon 

quasi nde (d.09) entre le totaI des précip~oas  nivales et le nombre d'artikies pour Ie 

méme hiver- Ce quirrviait &dire qye brs dhhiverneigeuq on éviterade se répéter 

constammenf mais que par contre, Pon pourra fkk  la manchette des journaux si la rareté 

de Ia neige venait ii caractériser un him particuÜer. 



Tabieau 31. Nombre d'articIes par thèmes* 

a 

1959- 102 

60 

1%5- 50 

66 

1970- 18 

71 

1975- 13 

76 

1980- 7 

81 

1985- 17 

86 

1990- 9 

91 

1995- 9 

96 

total 225 



Tablrir 32. Chutes de neige (novembre-ad, en cm) 
1 1 Régions 
4IIVEX Montiéal 

Moyenne de 
birgiics 

(Source: Gouvernement du Canada, 1993a). 

Shawinigan 

3 14.5 

281-3 

1959-60 

1965-66 

1970-71 

1975-76 

p€riodes 
Périodes 

L'explication de ce phénomène réside pIutôt dam le changement des caractères 

physiques des journaux aux cours des années. L'etude approbndie de B o n . e  (1995) est 

très révélatrice h ce sujet. Cet auteur a étudié Ie contenu des journaux montreaIais (dont 

Ta pI.esse") pour la période de 1945 à 1985- ll comme que dans P d I e  les journaux 

publient aujourd'hui moins d'articles (il note une diminution de 25% chez "La Presset'entre 

1945 et 1985) mais que ces derniers sont p1us Iongs (299 mots en moyenne en 1945, 

contre 569 en 1985 pour "La Resse"; en 1945, Ia première page compte en moyenne 17 

artides contre seulement 4 en 1985). Cette tendance serait observabIe B I'kIkIie 

mondiale. 

Québec 

406.7 301 -9 

245.4 

402.1 

304.8 

265.3 

(1881-1993) 

i 435.2 

244 

404.2 

325.1 

324-2 

(1 902-1 993) 

410.7 

355.9 

(1943-1989) 



Tabieaa 33. Évolntion du no* d'ar'cies ttaitant du thème hiver-neige-fioid à 
i'khek mensuelle_ 

Mois a Mois 

Mars60 53 Avril60 

Mus 66 If Avtil66 

Mats71 f[ A d 7 1  

Mois n 

Nov.59 16 

Nov-65 f9  

Nov, 70 12 

NOK 75 7 

Mois 

F k  60 

F k  66 

FCV, 71 

Tnbieau 34. Fréquence des mots Ies p1us d k é s  dans le titre et les doc premières lignes 
du texte par théme (pages 1 et 3; 21 3 articies). 

10 premières lignes 
(a de fois) 

*neige (78) 
tempête (40) 
ckulatinn (lente, paralysée) (34) 
vent (fort) (16) 
fioid (1 5) 
déneigement (1 5) 
accident, accrochage (10) 
fmrt (7) 
ver@= (4) 
piunie Ci'aectricité (4) 
retard, a~lllwon (4) 
b k f i  (3) 
mcendie (3) 

Thèmes 

Te@te-accident-d&ès 
(1 63 articks) 

Titre (i de fois) 



Thèmes (suite) 

Nouvelle internationale 
(19 articIes) 

Sport (12 artrles) 

Festival 
(3 articles) 
Crime 
(3 articIes) 

Éditorid-opmion 
(2 articles) 

T k  (n de fois) 

tempête (IO) 
m a  (IO) 
*neige (5) 
avaJanche (3) 
bluzard (2) 

(6) 
***neige (5) 

fète (2) 

cadavre (3) 
geIé (2) 
retrouvé (2) 
mécontentement (2) 
dur (2) 

tempête (9) 
fwige (8) 
mort (6) 
avalanche (2) 
bhard  (2) 
ski (7) 
s'amuser (4) 
***neige (4) 
glace (5) 
fbid (4) 
neige (3) 
na* (traversier) (3) 
Eau (2) 
1 ~ 1 l l l - h  (3) 
Ete (2) 
gelé (3) 
cadavre (2) 

- - - - - - - - -- 

dur (4) 
mécontentement (3) 

Note: *neige: pris dans ÜÜ contexte péjoratE trop de,. 18 cm de ... 
*%oid: inclus froidement, fkoidure, brrrr. .. 
**tneige: pRs daris un contexte positif: belle, jeux, etc. 

En effet 8 cause de la venue progressive d'autres mkdias (notamment l'arrivée de la 

télévision) et du pius graod nombre de journaux de @on mmenteaée, on a dû fiiw des 

choix. Ctest précisément ce quia constaté Barbier et Be&-Lave& (1996):" A ces 

nouveaux venus, Ies grands journaux répondent notamment en dÏversifbt leur contenu, 

en moltipliant les éditions et en d&eIoppant ks pages spcCialiseesn (p. 16). Le totai des 

anicIes traitant de l'hiver n'aurait donc pas échappé à cette teadance L'anelyse de Bonvilk 

(1995) montre aussi que Ie quotidien "La Presse'', entre 1945 et 1985, a modaié sa 

couvertme joinnalistique en mettant par exemple davantage I'accent sur le tbEme du sport 

(23% de sa cowerture touche au sport en 1985, contre IOo! en 1945) et moins dPmtérêt 

sur un thème connnc îa polOtique (27% en LWS, contre 15% en 1985). Des thèmes comme 

"fiih diversn et "socEét6" qui sont Ies p h  susceptibIes de contenir des sur L'hiver 



ont eux aussi diminué Ieur s&e (en 1945, ils occupaienî respectivement 14% et 5% du 

contenu de Ta Presse" contre 3.3% et 2% en 1985). De p b  Pauteur note que de 1945 à 

1985, ce quotidien priviiégie les nouvelles du Quebx d'abord (seulement 14% de sa 

surfàce en 1945, mais 33.2% en 1985) et moiiis celles internationdes (36.2% en 1945 et 

28% en 1985). 

4.23 Le cas particulier des pages 1 et  3 

Un total de 213 articles (près de 28% du total) paraissent a la première ou à la 

troisième page. Le thème de "tempête-accident-décès* est iargement majoritaire avec 163 

articles ( 77% du total). Pour chacun des articles regroupés selon les sept thémes, on a 

comptabüisé les mots les plus fiéguemment utüisés dails le titre et dans les dix premières 

lignes de L'articIe (tabIeau 34). Amsi on constate que pour cinq t h t w s  sur sept 

("tempête-accident-d&ès*; "nouvelle mtemation&"; "ennio-nt"; "crimew; et 

"édit0 riaI-0 pinion") Ies textes contiennent majoritairement un message négatif par rapport 

à l'hiver* En excluant un petit nombre d'articles pour ces Mmes qui demeurent 

néanmoins po- (9 su=r 163 pour le thème "te@te-accidentdécès" et 3 sm 11 pour 

TenWomement"), les artFcIes (1 8) traitant de la %owek mt4onale", "éditorid- 

opmion" (2) et "crime" (3) étaient tous négatifk (tabfeaw 35 a 42). On note que Ie 

lecteur, pour ces deux pages, se voit donc exposé un totd de 186 articIes sur 213 @Ius 

de 87%) depeignant les dÎEcuItés de i'hivet. Se& les thèmes du "sportw (1 1 artides sur 

12) et du "festival" sont djouissants vis-&-vis la saison froide. 

Les mots Ies PIUS fiéquemmmt utiüsés (tableau 34) daris ks mtîcks du thème 

%@te-accidentdécèS» sont pour le neige (42 fuis, pris cians un contexte pdjoraa 

par exempIe (Cencore de Ia neige"), tempête (37 fois), froid a him (16 Qis chacun). Pour 

Ies dix Ggnes de ces ar~*ck on compte le mot neige (toujours utilisé dans un 

contexte ndgatir; comme par exemple "il est tombe hier sm la dgion montrealaise un autre 

20cm de neige denthant îa la-n automobile", 78 foi@, t-e (%ne autre 

tempête s'est abamie..?, 40 Gk), circilIaton ( pan&&, Lnte, etc, 34 fois). II est 



particuli6rernent mt- de constater que ce sont précisément ces teaaes qui ont aussi 

éte Ies phis utilisés par nos répondants à la quesion sur leurs souvenirs par rapport B des 

hivers qui ont paru p b  cWïciIes pour eux (tableau 28, p h  de tempêtes, p1w hi4 plus 

de neige), de même que sur les raisons pour lesquelles l'hiver paraît une saison p h  

difncile que les autres (tableaux L9 et 19.1), ainsÏ que ciam l em définitions de i'hiver 

(tableaux 22 et 22.1) et ce, pius ~~cuiiérement pour les résidants des vüles. 

Ceux utüws pour la ïmuvelIe Ïntemationale'' sont assez comparables a notre 

premier théme ( surtout parce que l'on traite des tempêtes de neige aux États-~nis). On y 

ajoute aussi ie mot "mort" assez fréquemment (tableau 34). Le thème uenviromementn 

glisse les mots glace, neige et fkoid "L'éditorid-opinionn exprime le 

?&contentement", et le terme "dur" tandis que le "crime" particdiet à i'hiver parle de 

"cadavre", "gelé797 et %trouvé9'. Ainsi seuls les th* du bbsport-tourisme" (par 

exemple : "les sports d'hiver attirent le toinisrne et fom le bonheur des commerçants") et 

du 'YèstÏval" ("le carnava1 de Que'bec bat son plem et réjouit les coeurs") oBent 

finalement aux lecteurs une dose de positivisme. 

Tableau 35. HNer 195960, page 1 et 3. 29 (Voir Idgende a la page 185) . 
Nég. Pho. Pos. Pho. %N& %Pas. Quad 

I 

Moyenne I 
29 II exide mi nCr petit nmhe d'dcies, pc<a tad i'ensemble de la paiode &di& qoi ne umt ni 
positifsnin@ti&psrnppathI'hiwr,ilsmtatmk Parei immmen~s'appi iquepaale~ 
nombre dyartr*cIes qui Ment B h fois pasW5 et négatük sut I ' k .  Deux attiCcIes, B cause de Ieur nature, 
n'ont pu être c i d é s  selon nos sept &&mes, üs mt épiement été omis de notre étude 



Page 3 

Tabieau 36. Hiver 1965-66, page 1 et 3. 

Page 1 

TemMe- 

accident- 

décès 

1 Total 

accident- 

décés 

Page. 

Crime 

1 Festival 

Moyenne F 



Tabieau 37. Biver 1970-71, pages 1 et 3. 

Pb, Pos, Pb- %Nb %Pos. Quad 

Tempête* fO 10 4 O O 100-0 0.0 1 20.1 18.5 ' 
accident- 
décès 

Tableau 38. Hiver 1975-76, pages 1 et 3 

total 

Page 1 
L b 

Tempête- 
accident- 
décés 
sports 

Page 3 

Nég. 

T a n p b  
accident- 
&& 

, 

, crame 
Envitonne- 
meJlt 

Total 
Moyenne 
G-d-20 

%Ne. 

I 

Pho. 

9 

1 .  
t 
1 

: 12 

%Pa- 

1 

Pos. 

O 2 

3 

Envirom+ 1 2 
ment 1 

8 

0 

Pho. Quaci 

0 

5 

Total 
Moyenne 

O 
x 

O 

8 

1 12 
t 

%Pa 

I 

O 

4 

O 

4 

%TOM 

5 . 1  
100.0 O 

0 

89.0 

0-0 

8 

38.0 

l o ~ . o  0 

1oo.o 
0.0 

I 

1 
1 1  O 

0.0 

1 75-0 

O 

O 
, o 

1 

3 

11.0 

100.0 

O 

9 

40.0 i 

62.0 

0-0 

O 
O 

O 

0.0 
100.0 

19.0 

O 

4 

4 60-0 

4et21  17.41 133 

2 

0.0 

14.0 

4 e t 1  

4 

20.0 

4 

100.0 
3.3 

11.0 

2 
5 

%.O 

4et2 

2.0 

273 

20.0 

27.1 

3 3 . 3  

4 

8.3 

20-0 

15.0 

2.0 
1.1 
16.7 

2.0 
2.0 



Tableiii 39. Hiver 1980-8 1, pages 1 et 3. 

total Nég. Pho. Pos. Pb. %Pm. Quad %Pa %Totai 

l I Rien l 

Tableau 40. Hiver 19854986, pages 1 et 3. 

total Nég. Pho. Pos. Pb. %Ne %Pas. Quad %Pa %Total 

i 

accident- 1 s 1 s 1 

22.0 

22.0 

ment I 
Totai 7 6 6 

Tempête 
accidemt- 
decès 
Envirome- 

1 

1 

0.0 

0.0 

ment 

223 

22-3 

IO0,O 

100.0 

Tempête 
accident- 
&ès 
Grriadtotal 

10 

10 

C 

1 

10 

r 

10 

O 

O 

O 

O 



Tabkau 41. Hiver 1990-1991, pages 1 et 3. 

Pho. Pos. Pho. %Pas. Quad - %Pa %Total 

Plgel 

Tempête- 7 7 5 O O 100.0 0.0 1 40.2 23.3 
accident- 
&ès 

sport 1 O O 1 t 0.0 100.0 1-4 13.0 3.3 

TOM 8 7 5 1 I I  
1 

Moyenne 1 87.5 12.5 1 38.0 27.0 

1 totai 

On doit tout de suite noter que ce sont les articles sous le theme "Tempête- 

accident-décès" qui dominent La manchette de la première a de la troisitm page, a cey 

pour l'ensemble des huit hivers avec un pourcentage de 77% du totaL II s'agit en fhii 

souvent du thème Ie plus spectaculaire pour ie lecteur, mais aussi l h  des plus négai&, ce 

qui iiiustre bien jusqu'à que1 poht le quotidien "La Presse" présente au lecteur Ies côtés 

pénibles de Phiver. Les autres thtmes (nowelk mtedonaie : "uw autre tempête s'abat 

sur [es états de la Noweiie-Aiigleterre...", Zme avaianche en Suisse cause la mort...", 

crime : "des voleurs prontem de la tempête pour devaüset un étabksement commeim'at", 

environnement: "le dévctsanent de Ia neige dans le flewe Saint-Laurent pollue", 

édaoriai-opniion) sont aussi msjontananmt L A saveur ndgative. S o m  toute, à Irmtéri*eur 

de ces deux pages, k h e u r  est exposé à 184 articIes (87% du total) montrant ks efféts 

nkgatïik de l'hiver contre dement  un maigre 28 (surtout ceux traitant du sport) 

parlant Mement des bons côtés de L'hiver- Ce n'est qri'aildeurs daas le j o d  (donc dans 

des pages moins hies) où I'on peut espérer Ine et voir Phiver sous un angie parfois 

meiueur. De plno c'est daris le clusQent 1 (soit en haut et a droite de la page (fi- IQ), 



par coIiséquent Ie p h  ViSt'bIe pour le lecteur, que sont positionnés Ie plus souvent I e s  

articles parlant des tempêtesaccidentsdkès. 

T a b k i  42, Hiver 1995-96, pages 1 et 3. 

Tempête 4 4 
accident- 
decès 
Sport 1 O 

Editoriai 2 2 

totaI 

-ende 
Total: 

I 
- 

Nég. 

%N&: pourcentage &artides dont Le titrdcontenu sont négatifk pour œ thhq 
YaPos-: pourcentage &artides &nt le titrJc01ltam sont positiEs pour ce thème; 
Quad: quadrant ocnrp~ par I ~ O ~ - C ~ G  (mit fi- 15) 
%Pa : pour#ntage occupé par LCartiCc1t dans L'ensemble de la page; 
%Ta: pouroaitage du nombre des artides par thème par rappat au total de tous tes artjc1es de la 

mêmeannBec 

Pho. Pos. Pb. %Nb %Pa. Quad %Pa %Total 

33.3 

0.0 

0-0 

Tempête- 
accident- 
décès 

1 5 

4 

1 

Moyenne 

Gndtotai 

Sport 

Environne- 
ment 
Totd 

3 66.6 31.0 

6-7 

16 

1 

2 

6 

2 

11.3 

28.3 

- 
1 

6.0 

2-0 

23.3 

2s-O 12 

1 

2 

5 

2 I 

20.0 

6 

O 

O 

2 

4.0 

75 1 25 

100.0 

100.0 

4 

O 

O 

1 

4 

O 

O 

1 



Ce qui est more phis hppant dans le résdtat de cette étude chronologique est 

que même s i  le nombre d'articles sur hiver dmiinue entre 1959-60 (355) et 1995% (53), 

ce qui est normal d'après les tendances observées par de Bonville (1995), et Barbier et 

Bertho-Lavenir (1996), le pourcentage des articles armueIs inscrits d'abord en première et 

troisième page devient de plus en plus important avec k temps. En effet même si pour 

l!hher 195960 on compte 355 articks, seulement 19% (tableau 35) de ceux-ci sont 

pI.esents dans ces deux pages, il est de 26.5% en 1965-66 (tableau 36), 40.0% en 1970-71 

(tableau 37), 20% en 1975-76 (tabIeau 38), 22% en 1980-8 1 (tableau 39), 553% en 

1985-86 (tableau 40), 53% en 1990-91 (tableau 41) et près de 30% à I'Eiiver 1995-96 

(tabkau 42). II en va de même pour la superficie occupée par ces articles dans ces deux 

pages, Au début (1 959-60) les articles occupent des sinf8ces se situaat autour de 10% par 

page, en 1965-66 (tableau 36), 153%; en 1970-71 (tableau 37), 14.2%; en 1975-76 

(tableau 38), 19.0%; en 1980-8 1 (tableau 39), 22% ; en 1985-86 (tabkau 40), 27%; en 

I990-91 (tableau 41), 35%; et, en 1995-96 (tabIeau 42), 22%. Amj en près de quatre 

decennies, l'espace réservé aux artkles pariant des tempêtes-accidentsdécès a plus que 

doublé cians le cas de ces deux pages. Conséquemment, même s i  le total global des articles 

parlant de IWer a dimimé dans l'ensemble du jo- on observe une nette augmentation 

de ceux-ci dam Ies deux pages les pIus lues et L ofaent pour la phpart une vision 

nettement négative de l'hiver (tableau 34). Kis occupent de mis jours en moyenne (toujours 

pour ces deux pages) uw surîkce de deux à trois fois plus grande qu'A la iÏn des d e s  

1950, ce qui vient renforcer le message pénible de l'hiver- Toute proportion gardéet ce 

sont encore les articles sur k theme wtempête-accident-décèsn qui sont le p1us souvent 

acconipagnis par des photographies (négatives). Leurs propoaio~~~ datives augmentent 

aussi avec le temps, ce qui rend encore p b  claire (une image vaut d i e  mots) la durete de 

Ia saison fkoide. 



4.3 Conciasion 

L'examen de PensembIe des artides (777) traitant de l'hiver/neige//fioid par h 

cpotidien "La Presse" au cous de nos huit hivers a d'abord permis un regroupement en 

sept thèmes. C'est surtout le thème k pIw négatif, Yempête-accident-décèsn, qui alsnente 

le p h  les pages de ce j o d  En fait il contient à peu près le tiers (29%) de tous les 

artic1es répertoriés pour Ia période étudiée. Toutefois ce pourcentage atteint 77% des 

articles pub& en première et troisième page de ce même jounial Au fïi des amiees, on a 

réduit le nomJxe total des artiCcles s t ~  l*er (on en comptait 3 55 à i'hiver 1959-60, contre 

53 à Phiver 1995-96), mais augment6 considdrabIement leur place quant au nombre à la 

surfàce (en gros L'espace a doublé en 35 ans) acconipagn6e de photographie daos les 

pages les plus lues. Somme toute, on expose de plus en plus Ie lecteur au pire scénario de 

I'hiwr, ce qui n'aide certes en rien à améliorer sa vision déjà passablement pessimiste de 

cette saison (chapitre III). II est vrai que la majorité des articles decrivant i'hiver dans "'EL 

Presse* sont sans doute écrits par des urbains (possibkmnt d'âges v&s) de la région 

montréaiaise qui sont déjà ré6actaites à Phiver comme nous Pavons démontré au chapitre 

précédent. Les hypothèses de i'âge et du lieu de mtemiendraient ici selon notre 

thèse, ce qui pounait expliquer cette tendance a daire surtout négativement sur i'hiver. II 

est nécessaire d'ajouter aussi qye le souci de vendre un j o d  est souvent motiv6 par le 

s e n s a t i o ~  (surtout sur sa page couverture) et qu'h ce titre, ks mauvalses nouvelles 

de Phiver (tempête-accident-décès) sont p o s s i i I ~  meilleures vendeuses que les bonnes 

(festival, sport-toiirisne). y a peut-être une consolation car, émit Lemiceux (1997) " Un 

bon journal est un journal qui ressemb1e ii ses lecteurSI, (p. I l )  et, en ce sens, on a 

largement d6montré que Ia majorité des de la pkine du Saint-Laurent 

n'apprécient que très peu L'hiver. 



CONCLUSION 

Cette thèse a d'abord permis d'explorer quatre composantes importantes en 

rapport avec l'hiver et les résidants de la plake du Saint-Laurent. de même que de vérifier 

un certain nombre d'hypothèses. 

L'historiographie h i v e d e  montre d'abord que les peuples qui se sont succédés 

daus la plame du SaÏnt-Laurent et qui y ont berné ont dû subir les effets depCts et 

indirects de gros hivers. L'mgéniosité et la longue expérience des peuples autochtones 

montrent une grande habilete a venir à bout d'une saison dprouvante pour I'organisme 

humah, que ce soit ici, dans le Grand Nord ou en Alsama Les premi&res vagues 

successives d' Européens en terre d'Amérique ont souvent 6ôIé la catastrophe quand 

venait Phiver (rappeIons notamment les premiers hivers de Cartier, de Chauvin, et de 

Champlah). La Mk colonie de la Noweiie-France a el6 rudernient mise à i'dpreuve. 

Toutefois i'hiva est devenu peu peu partie int6grante de la vie des premr-ers Canadiens, 

mais non sans peme- Un très long progrès technoIogique a permis aux habitants de se 

déplacer plus rapidement dinant la saison &ide; Pnilphtation du chemin de fer, 

Pmventïon de la voiture et la mise en place de Pinnastnictrrre routière (et son dahiement 

l'hiver), la venue des machnies de Bombardier, sont tous certes des événemnts marquants 

dans l'histoire des gens pour sortir de I'isoiemmt assoc% à l'hiver. Paraüèiement l'hiver a 

brgC le caractère des populations : ii a en ime grande influence sur f'architectare, la tenue 



vestimentaire, voire le vocabthire. L'hiver s'est imprégné dans ia penohrrr, dans la 

üttératiire, dans les activités sportives et même dans la science. Source de réjouissance, de 

Etes et de rencontres fiunüiales, i'hiver a tissé une bonne @e du folldore. "L'hiver 

caiiadien est bien un état de siège, mais ies eS6gés ont triomphé de i'amemi; malgré sa 

rudesse, la saison fioide est devenue pour eux une saison aimée, peut-être comme on aime 

me victoire gagnée" eCnt Deffootaines (1957, p.224). Toutefois, 1 ne s'agit pas encore 

d'me saison vraiment aimée (certainement pas, du moins, pour 1'ensembIe de la 

population) si on se fie aux résultats du t r o i s i h ~  chapitre. 

Le second chapitre traite de l'enneigement au sol et perznet de vérifier i'miportance 

des précipitations nivales dans cette plame a d'y cksifier, d o n  notre méthodoIogie, trois 

secteurs d'enneigement diffErentie1: le sud de la région de Montréai, puis celui du secteur 

de Qudbec en plus d'un corridor htemiediaire entre Ies deux. Le paramètre de la 

tenipérature m a d e  rend compte en bonne partie de La variabBe du tapis nival, du 

moins dans une situation s'mscrivant au milieu de Phiver (en com*dérant i'épaisseur nivaIe 

nette de 36 stations météoroIogiques en janvier pour la deCemie 1971-1980). L'ewmen 

de 13 sous-variables h i v d e s  qisotidiennes entre deux stations touchant le secteur le 

moins enneigé (Saint-Hubert A) et le plus enneigé (Québec A) montre des dinetences et 

des subtilités bernaies entre ces deux régions. Mais* pfus que ces Variantes régiondes, 

c'est la présence partout dam la pIaine d'un hiver dur, Iong et e~meigé qui reste le 

phénomène essentiel 

L'msécabüite des deux premiers chapitres mène B Pélaboration du troisième 

chapitre où, à partir de ï'élaboration d'un questionmire et des rdponses de 339 réponâants 

répartis entre Mon- Trois-Rivières et Champlain, et compte tenu des ai& et des 

limites de hi métbodoiogie, on ment B démontrer qu'ii existe rme nette difiërence dans 

lapcrceptionquel'onseniadeL'hiver~ksga~~delavüleeteemtdehcampagne~ 

La variabIe du geme ( b o d f - )  n'est toutefois pas un c r i t h  de diff&nththtl de 

cette perception, De plus, la mrtrire de L'échantillonnage (surtout des étudiants) ne permet 

pas de v W e r  l%ypotHèse dir Iim entre la profission des gens a la perception hivede. 



Par CO- i'âge devient un critère majeur dam la variabilnté de cette perception. Pendant 

que Ies  jeunes Montréalais (suit avant Mge de 11 ans) ne perçoivent pas de ciiîlic&és 

réeIIes en hiver, on constate que cette saison devient rapidement la phis ciBicile déjà chez 

1es préadolescents, phémmélne siamplifiant avec l'âge pour atteindre son paroxysme chez 

les &&S. Ce pronl est smiilairr chez les Trifhwkm. Mi&& Ies diflt?cuftés de 

l'échantinonnage en milieu rurai, % profil est dinikmt : on note déjà un degré 

d'appréhension élevé chez Ies jeunes par rapport B l'hiver Chez les amés, on est p h  

conciliant envers cette saison et l'on sait y reconnaître des bons côtés. Dans les deux cas, 

ii fàut rappeIer L'exception de la c k  d'âge des 41-50 ans, qui sont plus modérés et 

savent à leur @on apprécier l'hiver. Ils sont aussi moins aiclins que Ies autres se 

réjouir de i'ktê et apprécient aussi l'automne. 

Compte tenu de l'âge et du milieu (urbain ou niraI) des répondants, cinq thèmes 

ont permis d'élucida des aspects de perception sous-jacents & Phiver. D'abord on note 

que les raisons les plus equentes pour lesqueIles l'hiver paraît la saison la p1m diiFcile 

tournent surtout autour du h id ,  de la circulation routière (pour les urbains) et de la neige. 

Ce qui dé= le mKux l'hiver demeure le froid puis Ia neige, mais les jeux et les sports ont 

leur entrée chez Ies jeunes. Des &nents de gaiet6 tenitent les perceptions h i v d e s  des 

persornies âgées et moins Bgées de la campagne, pendant que des termes acerbes sont 

recueinis chez ces gens du même âge ii la die. On fàit débuter et terminer Phiver à des 

moments différents selon cpe l'on est jeune ou p h  âgé et que l'on soit du d i e u  urbain 

ou MaL Cela est aussi vrai quant aux p b  perçues B Pintérieur de l'hivq on y 

r e c o h  généraiexnent et à des degrés divers un début, un Iniiïeu a une fin. La *de 

de NoeI est aussi notée c6Q les jemes a k s  atds et devient iegeement plus d6mtv~ude a 

T r ~ i s - ~ & e s .  

Pour PensembIk de la popuiation, ce sont Ies  mois de f f i e r  et de mars qui 

maquent la période la p h  diflkik de l'hiker, mais ceia est moins tbrt H Champiain et P 

encore, iI y a des miances en fiIICtiOn des classes d'@es. ûn voit génédement d'im bon 





Ies b8enfiiits de I'hiver (Partrtcipe Action en est un exemple), invitant la population aux 

activités de plein air en présentant leurs &ets bénéfiques pour la santé. Les adeptes de la 

motoneige, du ski et de ses variantes du patin et des Etes de l'hiver en font foi Des 

forfi& sont offerts pour enirer des ciient&s. Dans une catame mesure, ce processus 

pennet de contrecsrrer en @e le message publicitairr (d6jii puissant a convaincant) 

d'der passer les hivers, en partie ou en tout, dans des stations balnéaws chaudes et de 

fuir cette saison. Des progrés sont aussi notes dans le domaine du vêtement, plus léger, 

chaud et confortable l'hiver, de I'alimentation, de I'mMecture et des matériaux de 

construction. Des d e s  developpent des centres commerciaux et des aires couvertes 

rendant la vie plus facile l'hiver- "Pourquoi ne pas se libQer d'une ophion héréditaire 

automatiquement négative?" questio~e Hameh (1989, p9) .  

Le pari est ouvert mais la gageure est Iom d'être gagnee. Force est d'adxmttre 

qu'il ne sera pomt fàciie de changer les attitudes et les perceptions fàce à l'hiver, surtout si 

l'on part de la prémisse que la perception négative s7atnpMe en vieillissant (surtout chez 

les urbains, qui du reste sont majoritaires a comparer à cew de la campagne) et du 

phénomène du VieiIlissernent général de la population. II taudrait compter sur un 

changement d'attitude remarquabIe et sur une mipIication systématique de La part de tous 

les responsabies pour y arriver. Mais la tâche n'est pas impossible. "L'enviro~ement 

cdttmI suggère, voire même mipose, des mod&ks PIUS ou moins appropriés ii la bonne 

vie ... Des hivernants montrent une «exécratiom» de Phiver, I'accusé devenant condam116 

presqw sans procà ... La réalit6 cliniatique et Ia conception sociale n'ont souvent aucun 

rapport" ajoute HameIin (1 996, ~226227) .  

Nous avons, entre autres, démontd au chapitre trois Ls difiicuh6s croissantes de 

l'iiiver pour (es personnes @es résidant en vilIe. Un bon nombre d'Mes 1i8es aux 

besoins des personnes âgées Phiver, que ce soit pour teks qui passent l'hiver au soIeiI 

(Dacink a nhrddi, 1987) ou celles qui le Vnrent (Gaacdinger, 1989; Vadon a Gryfe* 

1989; Pepper, 1989) offient dé@ des éiéments de réponse et rendent compte de 



Phportant travd à r6akr  dans ce domaine afÏn de faciiier davantage la vie l'hner et de 

changer les perceptions. 

11 fàut aussi pointer du doigt le rôle des médias dans le renforcement du message 

négatif de L'hiver. En ce sens, 1es résultats du chapitre quatre (pour "La Presse") sont 

explicites. La quête toujours pressante du p h  grand tirage basé thbriquement sur le 

sensationnalisme exprime bim I'&~nc6 du problème. P o d - o n  renverser la vapeur et 

tirer sensation en exposant en p-ère page les pplaisirs de Phiver? Coup de force aussi 

probidmatique que de demander à la population d'être moins hivemophobe? En ce sens, 

les espoirs de changements de perception de l'hiver, contenus dans le VieiIlissement 

accentué de la population au cours du 2le siècle, risquent peut-on croire, de ne pas être 

davantage au rendez-vous que le véritable réchauffement climatique que l'on nous prévoit 

depuis quelques andes. 
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LTNFLUENCE DE L'HNEII, DE LA NEIGE ET DU FROID 
DANS LA VIE DES VEKINGS DE L'ATLANTIQUE NORD. 

Par 
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L'épopée des Vikings à l'mténeur de I'Atlamique Noni fascine encore aujourd'hui 
Pimagrnation des gens, Une vaste gamme d'auteurs s'est wpbyée, notamment par le biais 
de la lecture anaiytique des Sagas et des témoignages archéoIogiques, à mieux circonscrire 
la Nite de lem dvhements. En dépit de nombreuses recherches et d'ki ts  sur b sujet, un 
bon nombre de mystères plane encore aujourd'hui Ne serait-ce que de songer aux 
tergiversations contemporahes entourant l'emplac-t réel du Vmlsuid, ou même de 
spéculer nu son sens dtymologique v&itabIe? Un m i l l é d e  aprés Ieur t'conquêtet', 
personne n'a encore entièrement expiiqub kur disp&ios surtout celle entourant les deux 
colonies du croissant akridionai du Groenrruid, où jadis* pIus de 5,000 Norois vivaient en 
paysannerie. On sait que Ie ciiinat de répoque aurait faciüt6 leur établissement et qu'une 
d6t&ionttion climatique subséquente d peut-être associée à leur d k h  (Malade, 
I976, in Boyer). Un fàit demeure, on a très peu exploré leur mode de vk hivende. 
Comment fàisaient-ik nice à Lliiver, au fkoid et à la neige? La clPnatoIogie nide a 
possiblmt dicte certames ligaes de conduite de kur vie. Le pr6sent article cherche à 
établir un tableau symptiqrie sur la question et 1 miew comprendre Ie rôle de ces éIéments 
chez eux, 

1- INTRODUCTION 

Aiors donc, après les vagues migratoires successives venues d'abord d'Asie et de 

&onteront-iIs B Ieur tour l'hiver? Revient-il d'abord au na.ateur et géographe grec 

Pyth&s, Parpbration de lrAtlantipue Nord cpel<iue part entre 330 et 300 ans avant J X ?  

C'est du moins ce cpe ron hti CO* au&urd'Inii Quittant MkmeiiIe, ü longera les côtes 



du Royaume-Uni, II demeure difficise drétabb avec précision jkqu'où il est ané. 

Neanm>b on pense @iI se soit rendu juqden Islande. C'est du moins ce que James et 

Martin (1 98 1) suggèrent: 

He also desmi'bed a sea so fidl of ice that it could neither be traversed on fbot mr 
in a boat..How much M e r  north he went is a puzzle, ahhougà he reported on the 
existence of a place cded Thde, six &ys saümg mrth of Great Britah. He is 
quoted as having been to a plrace where the 1- of the longest day was between 
17 and 19 hours, whkh wodd place him 61 N, Hi the nonhamost of the Shetland 
Isian&..At Thde the sun rrmained above the horizon durhg the whole of the 
longest day, which would put this place weB to the north in Nomay or possiiIy 
Iceiand," 

Par aillem ü existe des Iégendes nébuleuses sur les aIIées et venues des 

Carthagmois et des PhQiciens (Brown et ai., 1988). On ignore s'ils ont été capable d'aller 

très Ioin dans I'Atlantique. Ce qui demeure plus siir ce sont les voyages entrepris dés le 6e 

siècle de notre ère (le climat de 1'AtIantique Nord se &ha- Dansgaard, 1975), par 

une série de missionnaires irIandais qui atteignent les îies Féroé et même 11slande 730 ans 

après JiC. (CoIe Harris et ai., 1987). Pd&Iement s'en suit une série de raids de la part 

des Norois qui mènera &entuelexnent à la redécouverte de lrAménque du Nord. 

OIeson (1963) soulève la queaion: "est-ce cpe les Iriandais amient découverts 

i'Adrique avant les N o r v 6 ~ ~ ?  Aurait'-ils même etabfi une colonie fiorissaote dans le 

goffe du Saint-Lainent ou sur %s deux rives du goE? Nulle trace n'a jamais exist6 de cette 

florissante cobnie irhdaise, s i  ce n'est dans l'imapmation peut-être wnfùse des rédacteurs 

de la saga" poinsait I'autewC 

Groubr (1966) ajoute: "qu'ii ne fiit point de doute que des m o k  uhdais ont 

abord6 k îies Farw a EsMe B une date aussi recuk que Ie début du hnitième sièck 

h k k  sont-ils jamais aîfés aude& de I!Isiande? De lW&de serab&-& passés au 



Groenland, et du Groenknd & l'Amérique? Pas un écrit, pes le moindre témoignage 

archéologique ne permettent de IV-'' poursuit Gsoubt Toutefois il est foit p o s s i  

que les Ir- se soient installés au Groenlaod avant la venue des colons norois. En 

effet la mise à jour de sites archéologiques &vèient des stnictures légèrement diffërentes 

de celles typiquement noroises. De plus ii existe certains documents dam Les archives du 

Vatican qui suggèrent une occupation celtique au Gtoenland (mtammnt UIE lettre signée 

par le pape Nicolas V, datant de 1448 indiquant que ce territoire est sous l'autorité 

catholique depuis 6 siècles, soit plus d'un siècle avant rarrivée d'Mr le Rouge, (Mowat, 

1 990)). 

On a plus à douter que 1s Norois vont atteindre les côtes orientdes du Canada dès 

la fin du premier millénaire de notre ère et &onteront les hivers d'ici (Beauregard et ai., 

1970). Mais avant dv arriver üs connaîtn>nt toute une série d'événements- Pendant que Ies 

Suédois envahissent la mer Baitique et la Russie. les Danois s'attaquent au sud et au sud- 

ouest de Wumpe et les Norvégiens, quant à eux, suinont la route de l'Atlantique Nord. 

Leurs explorations et colonisations des iles ocudentaks reposent possiiIement sur 

un terroir se raréfiant m Norvège et par une augmenmion de la densit6 de la populatioft 

Cet état de fàit pousse la recherche d'autres terres où un genre de vie saait possible 

(Groubr, 1966). Une fois capable de fabriquer des vaisseaux (Kn6rr)M &&tant aux mers9 

ceux-ci passeront maltres de la navigation océanique. Toutefois rempire viknig est 

beaucoup moins considérabIe dans rAtlantique Nord. La géographie insulaire, k 

distances et îa climatoiogie hivernale doivent être des facteurs ihimik 

30 L'aa en a retrorrve un d'une Ior~gueur de Zm. fhit pour 32 maas; Le Devous 6 nov. 1965. 



C'est ce quraf3Ïnne aussi Jones (1986): "The retardive effect of high latitudes, long 

wimers, severing distances and a bam'ed laodscape upon the emergence and developmait 

of the No- Kingdom and their society was considerable." 

Néanmoins ces Vikings, peuple nordique, sont déjà aguerris à l'hiver et ils s'en 

sortent mnniment mieux B leur arrivée ici que d'autres (Jacques Cartier perdra une boum 

partie de son équipage lors de l'hiver 1535-36, une bonne partie de la troupe de Champlam 

comraît de graves difncuttés bivedes au début du &-septième tiède, Trudel 1963). Sil 

est vrai qu'à LVpoque de la colonisation noroise, on jouit d'un climat plus doux, la &vérité 

des hivers demeure présente (Mowat, 1990). De même, issus des régions septentrionales 

de Europe, les Vikings ne rapportent que très rarement des aspects négatif% liés atm 

&ces et à l'hiver dans PensembIe de leurs Sagas et de leurs autres 6cnts. 

Conséquemment de 850 à 880 ans de mtre ère, de point en point, d'une îie a 

l'autre, ils atteignent PIslaode et la colonise. De Ilsiande, ils mendfOm au Groailand. 

C'est là, qu'en 986, qu'Erik le Rouge (né Erik (Eirik) ThoIvaldsson Raudii avec 

14 navires etablira l'Établissement de 1'Est (Brattahlttd a ses environs) et plus tard naîtra 

 établissement de i'ûuest. II n'y aura plüs qp7m pas Pas hchir  aiin d'atteindre le Canada 

Cette découverte fortuite est crédÏtée à Bj8rn.i Herjolfsson qui vers l'an 986, subissant une 

tempête, part à la dé&e entre Eyrar (Islsnde) et le Gr~eplaad A son hm, il longe d'abord 

les côtes de Terre-Neuve, puis puis Labrador (hhdhd), a les côtes de L%e de Baffin 

(HeiIuland) avant d'atteiodre Ie GnienIand (Cole Hanis et al, 1 9 0 .  Son périple pi- 

la curiosité de Leif Eriksson (@ d'Erik Et Rouge) qui exp10ra et demnmra ua certain 

temps (Leifkbudir, cabanes de Leif) au V Î i  (peut-être les cotes da sud-est de Terre- 

Newe, soit Ie secteur actuel de Trinoty Bay à proximÏtt5 & =kie Cove Bay, du moins 



seion Mowat, 1990). Par la suite Tborfmn et Fredyis (fi& et soeur de Leiif) quittant Ie 

GroenIand avec des n a .  amorcent une tentative de colonisation au Viniand. IIs ne 

retrouveront jamais l'emplacement exact de ce site- On sait &tenant quZm campement 

tanparaire fit construit à L'Anse-aux-Meadows (découvert en 1960 par Heige Ingstad et 

excavé sous ia direction d'Anne Stine Ingstad de 1961 à I968), sur la pointe 

septentrionde de I ' t  de Terre Neuve. Martin (1995) defend l'hypoth6se que l'-on 

de Thorfh KarIsef5 (de Pan 1004 a IO07 de notre ère) les conduira jusqu'à 

t'empkement actuel de Baie-Corneau pour y fonder une colonie permanente d'une 

centaine de personnes* Ils devront ap-t I'abandonner à cause de la présence de 

peuples autochtones (Skraelmgs) à peine une année plus tard 

PdèIement à ces amorces de colonisation en terre canadienne, on sait que 

d'autres explorateurs norvégiens; Marsson vers l'an 995, Asbtandsson vers 998 et 

Gudlaugsson vers 1022 longèrent possii1ement les &tes de la ~oweJIe-Écosse, et peut- 

être même, ceiles de la Nouvelle-Aqgietene. D'aüleurs certains auteurs situent le V W d  B 

cet endroit. II n'est pas impossible non plus que Ies Vikings cherchèrent à s ' M e r  au 

Markland. Seules les recherches archéobgiques pourront possiblement répondre a ces 

questions. 

NiaMioins pendant pIus de 5 sitcles, Ies Norois vivront au Groenland, ils 

viendront euemmwt au Canada (entre autres pour Ie bois de charpente) au moins 

jusqu'en 1347 pour le Labrador. Des expéditions noroises hiverneront dans des huttes h 

Khgigtorssuaq PIUS de 70 N. L'hiver, le froid et la neige seront marquant dans leurs vies 

La mode  de refioidïssement cIimatique CO-mide a m  leur dkparition vers Pan 1500 

(de* trace de 11Étab1issemeat de Est groenlandais). Phsieurs hypothèses cherchent à 

expiquer Iem extktiion. Toutefois dans le cadre de vie paysanne Ie prolongemmt de 



quelques hivers jumelés à des étés trop courts et fiais peuvent devenir probIéxnatiques. 

C'est ce qu1- Jones (1986): 

The Greenlaod colony was the remotest northern outpost of  European cNilization 
and its extinction on a fiu stand...in worsenhg corditions of coId..of all European 
c o d e s  they were the most YuEnerabIe to c h t i c  change ... for the 
Greenlanders a run of cold wiuters and bad srnmners...tbey sounded a death kneU 

2, LES CONSTATS 

-toponymie et navigation 

Lors des nombreuses explorations et tentatives de colonisation de la part des 

Norois, on se trouve rapidement en face de pays à mmmr. Ces derniers seront influencés 

par Ies éIéments de la Eoidure en matière toponymique. Étymologiquement plusieurs 

toponymes anciens et contemporains des ses de FAtfantique Nord reposent sin ce concept. 

Le ciassique est iiiustd par le métatoponyiae "ISLANDE". II est possible que le 

premik nom donné à cette île soit "THULE" par Ie grec Pythéas au IV sièck av. LC. 

Toutefois le Viking Naddod vers l'an 860, devient officieIIenmt lini des premiers & 

attemdre les cûtes de FIslande (hormis les missionnaires irhdak). Parvenu à pmxhit6 de 

Reydarfjord (ubrémité est de l'Islande), il m e  tempête de neige et iI baptise 

l'endtot "SNAELAND", le pays de la =igee Par la suite FIoki Vïigudarson vers 865, 

passe l'hiver en IsIruide- Au printemps il escalade une montagne à pmximit6 de ce qui est 

aujourd'hui Vatosfjord II est vite impesbnné par la skie d'icebergs qu'il observe dériver. 

CI décide de nomma cet endroit "ICELAND", terre de glace, traduit chez nous par Islande 

et qui porte ce nom encore aujourd'hui. 



En I s h d e  phsieurs endroits portent le nom de "JOKULn ce qui signifie 

"GLACIER", le p h  grand piacier ïshmdais siége dans le sud-est et porte le nom de 

VatnajokuL On reconnaît aussi Myrdaisjokul, Jolailsa a fjoIIrrm et Jokulsa a bru (GIacier 

river), JohEdir de même que dans Ie nord-ouest hangajokd. De nos jours k région de 

Snaefellsies rappefle encore l'6lément nivaL 

Les toponymes groenlandais anciens (rebapW depuis en mukimymes ou 

amérindianymes (c£ Hameih, 1980)) nl &happent pas non p1w. En effet iI y a bien un 

Midjokui dans i'est (maintenant Blaserk). Mc le Rouge explorant les côtes du GroenIand, 

se voit nappé par la multitude des gIaciers et des neiges de la région, qu'iI nomme SnaefeIl, 

lui qui était parti de Snaefèiisjohd en Isiande. Un autre giacier SM non lom des 

établissements fbt nornmé Hvitserk (HMt siBnifiant blanc et serk, chemise) soit par 

extemion la montagne recouverte de neige. 

II va de soi que Ie plus grand paraàoxe toponymique touche le vocable 

GROENLAND, Ie terme anglo-saxon GREENLAND est encore plus aberrant. C'est Ari 

Thotpiisson dans son Islendmgabok qui suggère qu'Erik le Rouge lui donna ce nom dk 

d'attirer Le pIus de gais dans les co1onies.We 6ad the inbom Histincts of a modem reai 

estate promoter" écrit Thorgilsson (Mowaî, 1990). On peut néanmoins se demander 

coniment il a pu n o m  cet endroit, jadis recouvert k 60% par les ghciers, Ie roc à nu et 

d'me minuscule Praÿie tuse terre verte? Mowat (1990) soutient que cela soit peu 

probable et que ce nom existait di@ avant son arrivée. En effi si Erik le Rouge en 986 

cherchait par ce nom B recruter un grand nombre de colons, on s'imagme md comment 

aiiraient pu dagk qye- -amthes de f i h  Nomis & se fàire ampi duper- Il  fàut garder 

à Tesprit que notre 6Qos désÿe non seuiement mIonïser œ territoh, mais I veut en 2tre 

le chef et respect6 de tous. D r ~  Iorsque Bjami Her jobn  quitta l'Islande en 986 en 

route vers le GroenIand (où mi reste, ii n'&tait jamais dé), il fùt phtôt deporte sur Ies 



côtes de Terre-Neuve (pm-er  Européen au Canada). Son équipage iui de& s'il 

s'agissait du Groenland, il dut répondre que non, air on hii avait dit que ce pays &ait 

recowert que de glaciers et de montagnes. 

Son origine serait plutôt issue diine déformation étymologique. Déjà p d  les 

esclaves irhdais et certains Norois circuIaieat le nom de C r o n u s ~  ou Cmniand. II 

e-e par aiIIeus dans les documents de I'Eglise hanovrienne le nom de Cronland. Ceci 

n'est pas sans rappeler le Cmnus ou le CronusJand de l'époque gréco-romaine. Le C ayant 

ét6 mut6 en G, on obtient Gronlard, puis Groenlruid. 

11 n'y a pomt de doute que la saison froide paraiyse la navigation. ûn sait par 

exemple qu'il nl a pas de navette maràtnne entre la Norvège et LTsiande l'hiver. Les 

déplacements importants se font tous par voie navigable et s'effectuent généralement du 

printemps au début de hiver. La distance parcourue en bateau s'exprime en "Doegr" ce 

qui représente en générale douze heures de course (sot entre quatre-vingt-ch et quatre 

c m  küomètres de navigation selon les conditions météc~~bgiques). La saison & d e  

est une période d'hivernage B peu prés totak (ce qui n'excIut pas toutefois quelques 

voyages de p&he pendant 1'hiver). Par aiIleprs Ies moyens utiIisés pour s'orienter m haute 

mer sont assez iimités(Adam a Ramskou, 1976, m Boyer). II y a bien ViIgerdarson qui 

s'est smi de trois c o r k  pour atteindre LTsiande partir de Rogaiand en Norv&ge. On a 

une bonne cunneissance des vents et des corirants mariris, mais les dcpkements B travers 

PAtlantique du Nord sont surtout bases sur m e  &rie de points de repères msulairrs. En 

gagnant vers le mrd, ce sont dorénavant 1WenSifTcation des sommets enneiges qui 

permettent aux tmio~ers d'établir leur positionnementC 

Ainsi a parin du Cap ~ r a i h  en Écosse au point b p b  court sepanmt PIsWe, on 

devra apercevoir Ie Vatriiiglacier (VatnajohiI) de ses 2,OOO métres de buteurIlt Par temps 



ciair ce dernier est visi'ble sur une distance considérable. De Ia côte nord-ouest de l l h d e  

à la phis orientale du Groenlard, on pourra repérer par beau temps Ie Blasak et ses neiges 

étemeIles. La locaikation des deux établissements groenlandais se fait aussi par 

l'identification des glaciers avoisinants. Le long de k cBte orientaIe du Canada, il est 

permis de distinguer k cime enneigée des sommets de l'îie de Ba& (qui soit dit en passant 

serait liee au Groenland selon la croyance des Vikings de l'époque), qui contraste d'avec 

les imposants sommets glacés des Tomgats qui atteignent 2,000 mètres (fin du HeUuland 

et début du Markiand). Par h suite le climat du Labrador méridional s'adoucit et les cimes 

emeigées se font de plus en plus rare, en tenant la bane fiair sud on pourra atteindre 

Terre-Neuve et son hypothétique Vrmand Ce type de navighn montre i ! i i r tance  de La 

présence de la neige et de Ia glace même en été. II est aussi httmsaat de noter que lors 

des phases exploratoires, on hiverne sur les lles plutôt que k long des fjords de la terre 

téme. Ces sites ofEent une vision plus grande contre la possiibüié d'attaque et un 

déplacement tous azimuts en cas de détresse. 

L'hiver venu, les navires deviennent mutiies mais on dot néanmok les protéger, 

règie générale on les tire hors de la plaine d'inondation, on les renverse (on cabane) et les 

recouvre de à ce que la glace ne puisse Ies endommager. A Ph-aux-Meadows 

on a excavé un bât;ment qui servi d'ateiïer de réparation pour les bateaux, ce qui devait 

être lrme des activités hiVerMIes- 

-habibiions et modes de vie 

A leur arrivée dans ces m w e k  terres, les Norois devront maintenant se 

construkent des W i o n s .  IIs Eabnquent des huttes brs cf bivemanents temporaires, on 

a trouvé des traces de leur séjour hivernal B des b d e s  ausi mrdiques qye le 77 N. Erik 

Ie Rouge passe trois hivffs au GroeaIend avant sa coIoni9aton, son fiIs Leif Wrsson 



passe un hiver au Vinland où il dit avoir érigé des huttes et méme des misons (Leifbudn). 

Il est difficile de reconstituer L'ensemble des campements temporaires9 mais L'ishnde a le 

Groenland regorgent de sites archéoIogiques (mcluons aussi le site de L'Anse-aux- 

Meadows de Terre-Neuve au Canada) permettant d'avoir une bonne id& nrr les 

habitations permanentes de cette époque médiévde et d'obtenir des Sidices sur Iem 

modes de vie. Il ne fàit point de doute que les comtmctions tiennent compte des 

conditions hiverdes, Ies nombreux témoignages archéologiques à cet effet en font foi. 

Peu importe l'emplacement, on répéte à peu près les mêmes techniques de fication 

partout où l'on CO Ionise (Plumet, 1 969). 

On a découvert au Groenland des vestiges d'une habitation ayant des murs d'une 

épaisseur de plus de 3 mètres, ce qui est exceptionnel. En gdnérai, Ies m m  possèdent une 

épaisseur osciilant entre 1 et 2 mètres. Ils consistent en un revêtement mtérieur et 

extérieur de tourbe (propriéte isolante) séparé par des couches successives de sable et de 

gravier. Les toitures sont égdement recouvertes de tourbe soutenue par des charpentes de 

bis. Elles sont abruptes ce qui va empêcher, entre autres, a la neige de sv accumuIer. On 

y pratique des ouvertures permettant i& la finnée de s'échapper a de &ire pénétrer la seule 

source de Iumi*ère natureile3I. Les pièces des maisons sont génétaement fectanpuiaires et 

les dimensions varient en fonction de Iem utiüsatioas Dans bien des cas on note que 

phsieurs maisons sont réunies entre e k  par un passage &mit @ois couvert ofbut une 

protection Inaiinde contre les h i d s  d'hiver. A cet effet Jones (1986) note que: "it 

consists of a number of houses bu& in a cIuster a r o d  whaî seems to be a centrai 

passage. This bddmp technique developed m Greenland, apparenily to provide protection 

agahst the cold weather". Les portes d'entrées font sowent fkœ au sud mmimi9ant absî 

L'action du nordet. Les habitations sont sans fénetrrs ce qui réduit encore le &id h e d  



Certaines maisons possèdent de petites pièces ou on passe beaucoup de temps llwer ce 

qui kilite l'économie d'énergie. Il est possibIe d'imaginer des meubies nias en bois, 

notamment des tables et des chaises. On utiIise des algues et des branches d'arbre pour 

isoler les planchers contre le hid On utilise aussi ces mat6riaux pour rembourrer les lits. 

On se sert du duvet de l'eider et d'autres membres de la &une aüée pour les matelas a les 
coussins ce qui assure confort et chaleur. On estime qu'une maison noroise de terre durait 

environ vingt-cinq ans (Wallace, 1978) et l'ber demeure l'épreuve par excellence pour la 

&&ance des matériaux en place dans les habitations. La longévité des résidences powait 

dépendre passablement de la dureté de l'hiver et de l'abondance des neiges de Mme que 

de l'effet éolien, 

L'une des grandes priorités l'hiver demeure évidemment le chau5ge- On a trouvé 

des âtres fi& en pierre dans ces maisons. Très souvent üs sont -6s au centre de ia pièce 

principale. La cuisne contient égalexnent un four assurant la cuisson des aInnents. Le 

combustrcbIe employe demeure mdis il est fort possibe, qu'il eût été dtficient lors 

d'hivers p b  fkoids et plus longs ou encore au debut de la colonisation. II &ut d'abord 

rappeler aux lecteurs que la couvemue arborescente de ces Iles est a peu près inexistante, 

le bois de chauffage peut être importé mis  il demeure une denrée onéreuse. On peut 

toutefois, compter sur Ie bois de flottage qui dérÎve B partir des cours d'eau sibériens, les 

courants ma+ le trarisporte jusqdaux rives groedmhks- En le niisam sécher ü devient 

un combustliIe important. La tourbe sert de même au chauffage. On amasse aussi une 

quantité importante d'algue et iI est fort poss13Ie qne l'on utilise egaiement, les excréments 

et I e s  ossanents d ' a h =  pour cbaufEr les ntajsons l'hiver. C'est du moins œ qye semble 

révtIer ks trouvaines archéologiques autour des anciennes cbemniées des habitations 

noroises (JOIES, 1986). Lors des h i d s  mordants les visites B Pexîérleur sont tenues au 

minmiam f i  de conserver Ie niraommi de chaIem dans I e s  maiSnns, I n'est donc pas 

étonnant que lbn consacre souvent une piew à 15ht6iieur de la mai9on pur y faire ses 



besoins persomeis, bien qu'ene ne soit pas considérée à titre de latrines. De phis les longs 

hivers nocturnes sous ces latitudes nordi~ues (Brattahlid, résidence dErk le Rouge, 

aujourd'hui Qagssiarssuk au Groenland et l'ensemble des étabüssements groenlandais de 

'époque, siègent aude& du 60e parédele nord) sont peu propices la vie extérieure. II ne 

fait nui doute que la vie noroise est Iittéralenient paralysée par b conditions hivernaies. 

L'hiver on doit hiverner. La vie à l'intérieur se confM ii de longues heures de somme& à la 

préparation de repas, aux longues discusstCons sur les projets de l'été suivant et a certains 

jeux de société (Ies échecs et les dés). Les femmes passent également du temps à coudre, à 

mer de Ia hine et à confectionner des vêtements (comme Lrique assez ciairement les 

fouilles daas les petites piéces des maisons du site de Ph-aux-Meadows). 

Parfois on se visite lors de festin organisé afin de rompre la monotonie de la saison morte 

(ceci n'est pas sans rappeler la mise en place de l'ordre du Bon-Temps par Champlam, SÏX 

cents ans phis tard, en Nouvelle-France l'hiver7 on organise amsi des festms permettant 

d'oublier les moments difides de L'hiver, il est estgaiement couhmie de préparer de grandes 

bouffés hiverdes chez les peuples amérindiens (Cade et Mine1 1972), comme quoi 

l ~ o î x e  se répète). Ces longues heures nocturnes passées à L'intérieur auraient forge le 

caractère nationai des IsIandais d'aujourd'hui et des Groedandak de l'époque (Jones, 

1986). Deffontaines (1957) ajoute k ce sujet: "Ltislaiadais (sic) a vraiment &C fàçond par 

son hiver". En Isiande et au GroenIand, la popdation chrétienne se rend a 1'6giise et l'on a 

noté qye pdois  les tempêtes de neige empéchent les M5k de sy radre (ce Eait est 

document6 dans " Le IAnchdmk", Iones, 1986). On passe bgdement du temps B la 

réparation des navires ce qui a été connmie par les ttowsiUes archéobgiques de l'Anse- 

aux-Meadow à Terre-Neuve (qui soit dit en pasant, sma probabIement de refiige 

l'hiver, aprés avoir exploré Ies e 1 1 . 1 1 ~  pendant me partie de l'été et C O-on de ce 

site est estimée à emrirOn vhgt4nq soit à peu prés de Pan IO00 B l'an 1025, I 

comprendra au moi& 7 types dbbimion, un four et mie forge). On consacre du temps & 

réparer des jouets et ies ~UIIES. Par temps c k n t ,  du mohs en Iskde, ion d'biva phis 



doux on va même pdois & la pêche en batea~ On estime en générai que l'hyeène est 

tenue à son strict minmnmi, cet état de fàit jumelé à ltarabanage hivernai minent à des 

maiadies qui à 'occasion dégénèrent en épidémie (un bon nombre est documenté au 13e 

siècle en Islande, on sait ausi que des épidémies hppent les deux établisseribents du 

Groailand). Au Groeniand pour obtenir de l'eau l'hiver, on fait fondre de la neige et de la 

giace. La vie hivemak est dure et l'espérance de vie fkiible. On note niéme des déch 

causés par des avalanches en Islande, qui parfois ensevelissent des Vioages complets. 11 

semble que l'on n'ait jamais cherché à emprunter aux autochtones leurs modes vies 

hivernales (raquettes, traiiieaux a chiens, lunettes it neige, etc.) afin de se fiiciIiter la vie. 

Comme Pon doit se côtoyer plus etrotement l'hiver, il arrive que des batdes 

éclatent entre Ies fiers-&-bras (3 y a eu égaiement des coaflits entre les Vikings et les 

autochtones pendant l'hiver en terre d e n n e ) ,  souvent a La mite de longues discussions. 

Mowat (1 990) k i t :  

It would have bcai faschtmg to kww more about the lité these men led m their 
tiny, dark, stmking sod-and-rock shanties durhg the long vuinter months. They 
were a sensuous race, and they Ioved thek drirk.,T& story-te- and more taIk 
wodd have occupied many of the hours..Jerhaps they bund emotiod refease in 
quai.reiing...We suspect that onIy the exercke of an Wn-nsted discipliru by the 
eltpeditionrs leaders couid have pmoted mayhem. 

Ceci n'est pas toujours possiile, car la Saga d'Erik le Rouge raconte une quede 

parmi les Norois à Terre-Newe: 

"IIs passèrent k troisième hÏver(l'm 1006-1007) & Straumijord @ossIbIemmt 
1'.-atmMeadows, Terre-Neuve). Le groupe se trouva cüvisé en chipes, B 
c a p s e d e s f e m m e ~ . C e u x ~ ~ t ~ v o u h i r r n t ~  lesnnmuSde 
ceux qui mariés, ce qui provoqria Ie phis grend désordre* (MartnZ 1995). 



LlWer (10034004) voit aussi k naissance du premier bhnc au Canada, c'est ce 

que raconte cette même Saga: "C'est toujours à Straumfjord durant Le premier hiver 

qu'&ait né Snorri, le fi de KarIsefiii, Il avait trois ans a leur départ" (Uartni, 1995). 

L'ensemble des textes et des témoignages archéologiques, portent à mire que le 

mode de vie h i v d  des Vikings du moins au Groenland et au Canada, comporte 

davantage d'aspects négatifs que positifS, &me s'ils s'en iwnt beaucoup miew au début 

que les coIoniicateurs firaaçais et anglais qui les suivront. À la rigwur il mettra peut-être fin 

a la vie noroise au Groenlaad . Un passage de la saga d'Erik le Rouge p d e  du problème 

des nialadies menant l'hiver et Mowat (1990) porte une dure concIusion sur cette 

saison: 

Whatever the disease may have beai, that long dark *ter at Lysufiord 
(Etablissement de l'ouest, vers l'an 1000) when people sickened and died m the 
COI& crowded and fïithy sod-walkd houses must have represented an eteniity m 
ben to Gudrid and to the rest who survived it,.,. 

"When the days grew short and the wind-filied nights brought Wmter to the iand, it 
wodd bave nillen over perhaps a score of squalid, chin, trrrf-built sicalas scattered 
h t d e  isoIation abng hundreds of miles of fiozen fiords, wath the great 
mountsins hanghg over them ia somber silencen. 

-nourrke et vêtements 

L'mi des derniers constats que l'on peut chez Ies Vikings par rapport a 

Phiver est non né&&k- Il s'agit de ïa miirntme a des vêtements. Ch imagine deja qua 

fàut emmagasiner m e  boliile q d é  de murritme pour le betaü et les habitants lors des 

longs hivers. La confection des vêtements devra obligatoiremmt tam compte de la 

rigueur des saisons hides- 



Juste avant L'arrivée de l'hiver, il est coutume d'abattre quelques animaux de 

boucherie. Les quarti-ers sont saiés puis séchés et entreposés. Ils constituent génédement 

k réserve principale de la nourriture hivernak Ce travail de boucherie s'effcnie aussi 

pendant l'hiver à 'extérieur lors de périodes de redoux lorsque le besoin se faa sentir- On 

doit parallelement s'assurer que I'étabIe (byre) contienne sdbammnt de fourrage 

(gén6raIement du fom) pour subvenir aux besoins ahnentaires du bétail pendant tout 

l'hiver. RappeIons encore une fois que l'économiWe noroise au Groenland, en Islande et à la 

rigueur au Canada est une konomie qui repose sur la paysannerie- L'élevage et dans la 

mesure du possible le produit de L'agric- sont à la base de l'alimenwon. 

Conséquemment ü est arrivé souvent Ion d'hivers trop longs ou d'étés trop courts 

que la &mine fhppe les populations. On en compte un bon nombre en Ishnde du début de 

la colonisation jusqu'au moins au 14e siècle. Le Landnamabok de même que les annales 

isiandaises (Konuagsanaall) en tdmoignent (CE Jones, 1986). Voici comment est décrite 

l'une d'eue pour lziiver 975-6: 

There was a great fimine-winter in Iceland.,..the severest tben has been in Iceland 
Men ate raveas then and foxes, and many abominahIe things were eaten which 
ought not to be eaten (sous-entendent-ïis des actes de canni-?, voir pIus 
Ioh), ad some had the oM and helpless kiiied and thrown over the clifk. Uany 
starved to desith, while othem took to theft and for that were convicted and slain, 

Drautres actes sugg6rant l'anthropophagie en cas de fiimine se Iisest dans ce 

passage : "Eighty years fater came another year of chth.... and the fkst winter IsIeifwas in 

Iceland (1057-58) tEme was se- mortality here because of htmger. Everythmg was 

eaten then that tooth CO& fàsten on". Un te1 comportement n'aurait en rien de bien 

étonnant car en cas de fimine, ce phémmèrie s'obsemtt aussi chez les peuples 

ar&indiens 1'epOqpe de la NouvelieFnmw (8aits du Père Pierre-Franço&Xavier de 

Charkvok in Cde et M Ï d ,  1972). Méme s i  ce geste est condamné par Ie cInistiamsne, * *  * 



3 y va souvent dime question de vie ou de mort. La fàmine est encore p h  grande lorsque 

les troupeaux meurent à cause des épidémies d'hiver: "The year 1283 ushered m a period 

of plague and EMme: seven of the next ten years saw men and cade die of co14 epidemic, 

or starvation" (Jones, 1986). 

Les vaches Iaïtières et les chèvres assurent une réserve de lait fiais, avec lequel on 

peut fabriquer Ie beum et le fiornage- Les ressources Mieutiques complètent aussi le 

menu hivernal des paysans, Des résemes de poissons séchés (on obtient parfois aussi du 

poisson fhk lors de la pêche hiverde), de finiits de mer et même de viandes de phoque 

rendent l'alimentation p 1 ~  variée. Le produit de la chasse sert aussi de compiément* En 

effet on a retrouvé du moh sur les sites du Groenlaild des ossements de Iièvre suggérant 

des activités de diasse. De plus on sait aussi que les Vikmgs possédaient un terdoue de 

chasse important (nordsetr) au nord de 1rÉtablissement de l'ouest (Cok Harris et aL 1987). 

Us y chassaient pendant la saison clémente et y rapportaient d'importantes provisions que 

l'on pouvait étirer Eisqu'à 11Wer. Plus encore ces chasseurs groedandais hrvdent 

parfiois le long de ce territoire de chasse dans des huttes, en effet on a découvert des nuies 

noroises inscrites dans la pierre datant de l'an 1300 à 1330 à p r o W 6  de Uppernavik 

(Mowat, 1990). En plus de saler les viandes, il y a fbrt à parier que l'on ait possiiernent 

utiiisé pendant lriiver, la neige et la gface i titre de glacière* Au Groenland sed, on 

comptera jusqurà 300 fermes avec une popuiatioa de 5000 habitants à no& vers Ie 12e 

siècle. L'Islande en compte 60,000 B peu piès ii la mCme époqye (Mirth, 1995). On 

estime qu'ii y a u r d  peut-être eu quekpes Centames de résidants norois au Canada (dont 

Snorri, k fils de T h o h  KariSeihi et de Gudrid, pker Européen B naître en terre 

canadienne) brs des Vames tentatives de coionisatt'on. 

E d e l l i  iI fiaut comprendre que les Vikmgs sont des européens- Or ils 

apportent des vêtements k long de lrAtiantÎQue Nord d'orîghe sûktement mopéempe~ 



Ces vêtements tiennent aussi compte du caractère norois soit k tenue vestmientaire du 

guerrier viking, qui sot dit en passant, est issu de lkn des peuples ks p b  agresdk et des 

p h  guemers du haut Moyen Age europden. Au Groenland et au Canada, il fàudra 

toutefois améliorer la qualite des vêtements, en tenant compte des rigueurs de l'hiver et de 

L'abondance de la neige. 

L'image vestimentaire classique du guerrier viking que l'on se fiiit d'eux est assez 

fidèle à la réalité, à L'exception des cornes des casques qui sont le fàit de l'imagination 

populaire (Chartrand, 1993). Ce casque métallique est simple, il est parfois accompagné 

d'une cotte de d e s  (des fkgnmts ont été retrouvés daos le nord-ouest du Groedand et 

sur l'îie d'EiIesmere). Chaque benigérant porte un pantaion de laBie, une tunique, des 

chaussures en cuir souple, une ceinnite egaiement en cuir garnie dim fourreau gardant 

Pépée et complété par un couteau, ü est aussi and d'me hache et d'une lance et peut se 

protkger à Paide d'un bouclier fàit de bois. Par temps fioid, il comp1We son habilkmnt 

a l'aide d'une cape de h e  (Charûad, 1993) épmgiée à l'épaule droite (on a trouve une 

épingle de bronze datant de Iran mil pendant les fouilles de L'établissement vikmg a PAnse- 

aior-Meadows, ces épingies à manteau h n t  popukirrs chez les Vilrings). 

II va de soi que la tenue vestimentaire hivernale du paysan moyen est bien 

différente de ceUe du guerrier vikmg. Une figiniiu de bois découverte lors de fouiIles 

archéologiques au Gioenlaad (Jones, 1986 pLI0) parnet de visualisa ce qui devait être le 

costume d'hiver de l'époque. On y recon&t cianemnt trois pattr0es: d'abord un capuchon 

recouvre la tête et I e s  épauIes, 1 descend en pointejusqu'à la poitrine et couvre une partie 

du dos. Sed le visage iàit fk au hid Une cape, sorte de manteau ampie recouvre Ie 

haut du c o r p s ~ u C ' a w  Ixmck. Un pantaïon que l'on de* dim épaisseur reqectabie 

coqlCte k vêt- contre les rigueuts de l'biver- Le lainage (on a retrouvé des 

ibgnmts de tissu Iabeux dens k nord canadi- JO- 1986) et la fourrure doivent 



possiblement fàjre @e des matériaux enirant dans la confion de Ieur Iinge chaud, c'est 

du moins ce que i'on note dans la Iectlnr des Sagas, ce qui renforce notre hypothèse de 

départ sur l'hfiuence de la neige, du h i d  et de l'hiver daas la vie quotidienne des Norois. 

Toujours au Groenland et fort possibement au Canada, des manteaux en peau 

d'ours, en peau de phoque et d'otarie ont ét6 confèctiods, ce qui démontre bien 

l'adaptation au climat h i v e d  Les Sagas parlent aussi de la confection de sacs de 

couchage en peau de phoque. Il a fort à parier que L'on ait aussi utilise le duvet d'eider 

(employé, comme nous l'avons dejà observé, notamment dans le rembourrage des matehs 

et des coussins des résidences noroises) a de d'autres plumages pour Ieur propriété 

isolante dans la fàbncation des vêtements d'hiver. Le hinage a siirement été d'usage dans 

la conféction des chaussettes a des mitaines, de même que dans l'utilisation des bonnets. 

On enveloppait souvent par temps hi6 les enfiuits dans des sacs ntits B partir de peau de 

phoque, de m * & e  à les tenir bien au chaud 

3. CONCLUSION 

Au moment où la véracité des Sagas s'intensifie depuis queiques décemnies par 

d'importantes découvertes archéologiques et d'essa&(Chatm& 1993, hgstad, 1970, 

1977, l'hypothèse de Martin, 1995, McGhee, 1982, 1984, PI- 1969, 1976, Un@ et 

Stewart, 1979, a Waltllr!e, I978), on est de mieux en mieux en mesure de circomak la 

déniarche des Vhings dans L'Athtiique Nord, ce gui ks conduha mêmejusquau Canada, 

vas ia Eu du premier mWnah de notre ère (Bjanii Herjbbn en Lrm 986). Du 

Groenlaad au Canada, les riguetms de I . e r  s'intendient ( d é m e -  à cette époque p h  

douce qu'aujourd'huii et ces premiers européens en terre dtAmMque devront y tàae faceC 



Tenant compte de sa nordicité d'origine (Ta Sczuldnisrvie), lr accWement du Viking 

moyen à cette nouvefle cnmatoIogie hivende, se fi& giitdement, beaucoup mieux que 

les Français et les Anglais qui arriveront cinq siècles plus tard (peuples moins nordiques, 

ces derniers sont très mal prrtparés à passer au travers de leurs premiers &ers canadiens, 

ils seront, entre autres, la victime du scorbut, d'engeIure, de mabutrition et 

com&pemment d'un fort taux de mortalité hivernai). 

II ne doit plus y avoir de doute, l'hiver, la neige et le fkoid infiuenceront 

grandement kur vie. Ces éIénaents toucheront diverses parties du quotidien norois, 

notamment en ce qui a trait a la toponymie isIandaise et groenlandaise, aux techniques de 

navigation le long de l'Atlantique Nord, aux types d'habitation et aux modes de vie pour 

s'étendre jusqu'aux habitudes ahentaires et aux vêtements et peut-être même leur 

disparition compIète du Canada et du Groenland, Cet ktat de fiiit ira méme jusqur'a forger 

son caractère cultitrel. Il fàudrait donc dorénavaat mieux axer les recherches et espérer 

wuver Ies réponses dans le soa réserve aux Norois au momat oii le climat se refroidit, et 

par conséquent, les hivers s'allongent. Ce refkoidissement climatiqpe démontré clairement 

par t'anaiyse de carottes de glace tirées du centre du Groenhd par 1kpÛpe de Dasgaard 

(1979, qui montre d'abord un clinrat pIus chaud de L'an 700 à 1,200 de notre ère (période 

qui conespond d'aiUeurs B l'installation des Vilongs au Gromlaod a au Canada) est 

subitement suivi par une détérioration cliniatique majeure et rapide dès l'an 1,200 et qui se 

poiirsriivra pendant queIques siec1es (la petite ère glaciaÿe, qui coesihcide avec la 

dispadion complète du dernier signe vivam des Vikhgs soit rÉtab~issement de 1Est 

groenliuiAais tout juste avant l'an I,Sûû, 1IÉtabiissement de Pûuest plus au nord, ayant âéjà 

disparu vers Pan 1,400) porte certes des cons@tmas phis lourdes chez Ies popriIatiom 

<iui dependent de 1'agricufturP et du pâturape En somme, seule la population isIaadaise 

tiendra E coup. 



Ctest la colonisation massive du fameux V i d  (peut-être le sud-est de Terre- 

Neuve, en particulier le secteur de Tickle Cove Bay (Mowat, 1990), la plaine du Sai& 

Laurent ou la côte nord-est américaine) qui n'est jamais venue (possiblement à cause de 

leurs misententes avec les peuples autocfdones) qui aurait été possiblement sahrtaire- 

L1mcapache de se réajuster B des hivers phis longs, phs  finids et pius neigeux en situation 

de paysannerie, à des sols d adaptés à ltagn*cuEture et au pâturage, les condannie à 

disparaître. II aurait fallu changer de modes de vie (peut-être se tourner davantage vers 

des activités de chasse et de pêche), ou encore à imiter 1'ingéniosité des peuples 

autochtones, modèle par excellence d'adaptation aux chats les plus h i &  du monde, tout 

en apprenant à vivre en harmonie avec eux, ce qui aurait pu éviter leur disparition du 

Groenlrind et du Canada, 
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Résuitats des caIculr pour ia décennie 
1981-1990 et 1961-1990 



Hhiologiq 
1'" min, 







SPSS pour MS WINDOWS 6.1 

Résuitats de l'analyse de dgnsrrion multiple par h p e s  

Bêta Variable 

Température 
maxhaie 
Nombre de 
jour de dégel 

R 

0.69 

0.67 

VafeurdeF 
de I'éqyation 
23.79 

21.64 

R~ 

0.48 

' 0.45 

Augmcntatim 
de R' (%) 
O -46 

0.43 





Nom dta stations 
1-  Nicolet 
2- QuCboc-A 
3 -  Rigaud 
4- Rougemont . 

,ci- Scott 

--- - - 

i 9- Saint-Anicet 1 29- '~rois-~iviéres 

2 1 - Saint-Guillaume 
22- Saint-Hubert-A 
23- Saint-Hyacinthe-2 

24 -  Sainte-Annede-La-Pdde 
25- Sainte-Catherine 

6- Shawinigan 
,7- Sorel 
#8- Saint-Alh 

!O- SaintœAunustin 1 30- Vercheres 

26- Sainte-Clothilde-CDA 
27- Sainte-Marthe 
28- Sainte-Thérèse-Ouest 

SPSS pour MS WINDûWS 6.1 

Accuiaahtion actte pour le nioh de janvier (19614990) 

Q u a r t h  

0.554 
0,43 

-0,534 

Quart iles 
Moyenne 
Test de Tuby 

1 95% 1 9.9. 15.0 1 IOR I 8.5 1 1 1 SEKwtoge I 0.83 1 

1,25 
46,6 

6.8 

Erreur type 
Vstiance 

h - t y p e  

Moyenne 
Médiane 

,596 

Quartiles : 95.00 
26.0 

5,O 
2.6 

12.5 
10,o 

12.3 

10.0 
4,O 

Aplatissement 
Applatissunent 
SE 
Kurtw 

Valeur minimale - 
Valeur maximale 

fltmdue 

2 
26,o 

24.0 

25.0 
7.8 

50.0 
10.0 

8.0 1 10.0 16.0 

75 .O 
16*3 

90.0 
247 





Cwdonnées géographiques et altihide des 
36 stations météoroiogiques diectiodes 

1971-1980 



Station 

Assomption-CDA 

Bécancour 

Berîhiedle 

Chute Panet 

Donnacorla-2 

DrummondvilIe 

Farnham 

Fleury 

Granby 

M e  

LamteNille 

Lavahie-CDA 

NicoIet 

Québec-A 

Rigaud 

Rougemont 

S a m t - m  

saint-AmAnicet 

LES STATIûNS MÉTÉOROLOGIQUES 

bîhcie nord Loagaude ouest Altitude (métres) 



Station 

Sainte-Anne-de-la- 

P é d e  

Samt-AugUStm 

Saint e-Catherine 

Saint-Clet-No rd 

Ste-CIothilde-CD A 

Saint-Guihume 

Saint-Hubert-A 

Sanit-Hyacmthe-2 

Saint-Jean- 

Chrysostome 

Sainte-Marthe 

Saint-Mathieu- 

Laprairie 

Saint-Raphaël 

Ste-Wb-Ouest 

Scott 

Sbawinigm 

Latitude nord Longitude ouest 



Station Lathde nord Longmide ouest Aitïtude (métres) 

Sorel 46" 02' 73" 07' 15 

Trois-Rivières 46 22 72 36 53 

Verchères 45 47 73 21 f 5 

Source : Gouvernement du Que- (1 97 1-1979). Bulletins météorologiques, décembre 
et janvier- Ministère des Richesses naturelles, direction gdnéraie des eaux, service de la 
météorologie. 



ANNEXE D 

Calculr des données mCtéomiogiqoes par station 
1971-1980 



DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES DÉCENNALES PAR STATION- * 

ASSOMPTION-C'DA 

f 2 3 4 5 6 

63 .5 39.6 -10-0 -21.3 5.3 66.0 

5.0 23.8 -4.5 -15.7 18.8 28-7 

43.1 35.5 -5.0 -14-6 32.5 32.5 

30.4 35.5 -5.9 -16-4 53.1 30.4 

48.2 26.9 -4.6 -15-0 4-8 70.9 

33 -0 22.8 -9.5 -22.5 56.9 72.9 

1 : neige au sol (cm) au 3 1 janvier 
2: neige au SOI (cm) au 3 1 ddcembre 
3: température maximaie (OC) 
4: tempbttm mihide (OC) 
5: hauteur de pIuie (mm) 
6: hauteur de neige (cm) 
7: nombre de jours de degel 
8: coefficient nivométnqw 









FLEURY 

1971 76.2 79.2 9 1  -21.1 5.1 60.2 6 22 

1972 - - -3.3 4 9  34.3 28.5 13 -45 

1973 - - 42 3 9  353 36.8 13 -51 



GRANBY 

1971 762 66.0 

1972 0-0 27.9 

1973 27-9 55.9 

1974 10.2 S. 1 

1975 25.4 222 

1976 43 -2 254 

1977 78.0 10.0 

1978 43-0 27.0 

1979 55.0 58.0 

t 980 3.0 2.0 





NICOLET 

1971 40.6 O -10.1 -20.4 3.6 67-1 

1972 10.2 15.3 -5.2 45.8 23.1 24.4 

1973 C - -5-4 -14.1 - 17.5 

1974 12.7 152 -6.6 -153 13.3 31.2 

1975 203 10.6 -49 -15.4 1.8 51-6 



1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

RIGAUD 

1971 

1972 



ROUGEMONT 

1971 81-3 

1972 5.1 

1973 45.7 

1974 5.1 

1975 15.2 

1976 152 

1977 71 .O 

1978 25.0 

1979 43.0 

1980 9.0 



SAINT-ALBAN 

1 

1971 88.9 

1972 63 -5 

1973 - 
1974 30.5 

1975 88.9 

1976 50.8 

1977 76.0 

1978 68.0 

1979 86.0 

1980 15.0 

SAINT-ANICET 

1971 63 -5 

1972 2.5 

1973 35-6 

1974 25 -4 

1975 152 

1976 35.6 

1977 61 .O 

1978 104.0 

1979 38-0 



SAINT-AUGUSTIN 

1971 762 43.0 

1972 81.3 63.5 

1973 91-4 66.0 

1974 61 -0 49.6 

1975 762 40.5 

1976 58.4 40.3 



SAINT-CLET-NORD 

1971 45-7 

1972 2.5 

1973 40.6 

1974 40.6 

1975 27.9 

1976 40.6 

1977 61.0 

1978 25-0 

1979 35-0 

1980 1.0 







SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 



SAINT-MATHIEU-LAPRAIRIE 





SCOTT 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

SHAWINIGAN 

1971 66-0 

1972 43.2 

1973 45-7 

1974 35.6 

1975 38.1 

1976 58-4 

1977 58.0 

1978 58.0 



SOREL 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 





ANNEXEE 

Répartition géographique des sis variables stlcctionnCes 
1971-1980 
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ANNEXE F 

Le Questionnaire! 



NOM: 

GROUPE D'ÂGE: 

1Oansetmohs - 11-15 ans 

31-40  an^ - 41-50  an^ 

71ansetphis - 

HOMME 

Où avez-vous surtout habité Occupation 

1. Y a-t-ii une saison qui vous apparalt plus ciEciie que les autres? LaqueBe? 

2. Quefles sont les raisons qui font que cette saison vous parait plus difncües? 

3. Queff e est votre saison Nférée? Pourquoi? 

4. D'après vous quand commence vraiment l'hiver, quand finit-il? 

k%ut: Fin: 

5. Conmient pourriez-vous défhk l'hiver? 

6. L ' k  vous paraissait4 p h  fade, plus difiide, quand vous &iez plus jeune? 

Poinquoi? 

7. Vous souvenez-vous d'armées où L'hiver fût pius diflicile? Pourquoi? 

8. Percevez-vous des phses diBérentes pendant l'hiver, lequeIIes? 



9. Pendant I'hiver comment percevez-vous ces périodes? 

L'arrivée des prem*ères neiges: 

ia période de No& 

fkvrier--mars: 

la période de fonte: 

10. A votre avis râpe inmience-t-il sut la perception que l'on a de l'hiver? Y a-t-il un âge 

plus M e  ou plus diBicile pour fiiire k e  à l'hiver? Pourquoi? 

1 1. Ou passez-vous surtout votre temps libre (Eoisirs) pendant hiver? 

Quel est le % de temps que vous passez à l'extérieur pendant l'hiver? Que faites- 

vous? 

12. Si vous aviez la possiiilit6, préfhoez-vous passer l'hiver ailleurs? Oh? et pour 

combien de temps? 

b) l'avez-vous déjà fàit: o u  période: 

13. A votre avis ks artiiies de journaux parlant de l'hiver, de la neige et du h i d  ont-& 

uipe innuence sur la &on dont VOUS p e w e z  I'hiver? Pourquoi? 

14. Si on vous avait posC ces à tme autre *de de l'anuée (hiver, été, etc.) 

amï~-vous dpondu diff-t? Expkpx- 

Commentaires: 




