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Avant-propos

La publication de cet opuscule concretise un r~ve que nous fai
sions jadis au cours de nos annees d'etudes au College de Sainte
Anne-de-la-Pocatierej nous avions alors songe a rediger l'histoire de
notre <l petite patrie ~, Notre-Dame-du-Mont-Carmel. MatS Ie travail
quotidien nous avait amene a,reIeguer ce proiet aux oubliettes iusqu'a
cet ap-pel telephonique de monsieur Real-L. Levesque, President du
Comite du Centenaire, qui, en decembre dernier, nous demanda de
rediger Ie present travail.

Et voila! Nous nom sommes lance a corps perdu dans l'aven
tilre et nous avcm8, en quatre mois et a travers Ie dedale des occu
pations fournalieres, prepare cette plaquette que nous livrons aufour
d'hui au public de notre paroisse et a tous ceux que fhistoire locale
interesse.

La redaction n'en a pas ete facile. Non pas que nous n'ayons pas
eu de collaborationl Bien au contraire, partout ou nous sommes alie,
nous avons trouve la meme comprehension, Ie meme accueil cha
leureux et la m~me aide. Maw le delai trop court ne nom a pas
permis de livrer au public un travail aussi soigne et aussi poli que
nous faurions souhaite. Nous avons aussi du. laisser en plan des sujets
que Ie lecteur aurait aime volr aborder dans un livre du genre. Enfin
nous n'avons pas pu ap-porter au style toute la correction necessaire.
Nous nOttS excusons a (avance de toutes ces lacunes et nous implo
rons la clemence de tous cem: qui Uront ce volume en sachant d'a
vance comb-jen il est imparfait.

Ce n'est pas chose aisee que de rediger l'histoire d'une paroisse,
surtout quand elle n'a que cent ans d'existence. Certains souvenirs
demeurent vivaces d (esprit des personnes tlgees et les ecrits peu
vent parfois s'averer a premiere vue plus ou moins faux. De plus,
certains iugements semblent parfow excessifs. Disons, anotre decharge,
que nous avons mis toute fhonnetete intel1ectuelle possible afin que
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notre recit corresponde au miem: avec la realite historique teUe qu'elle
nous est appame.

De mt2me, nom n'avons pas voulu tomber dans fexces de cer
tains historiens de paroisse pour qui seules des personnes sans defauts
ont vecu cette histoire. Sans passer a iexces contraire pom se
complaire dans f expose des chicanes banales, l'historien se doit de
dire la verite et de presenter les hommes et les faits comme il Ies a
retrouves au cours de ses recherches. Nos andtres n'ei:aient pas des
anges; comme nous, ils avaient leurs qualites et leurs defauts que
nous n'avons pas voulu cacher au lecteur parce que qualites et de
fauts font partie de ihistoire.

Tout au long de notre recherche, nous avons contracte une dette
de reconnaissance a f egard de plusieurs personnes. Les nommer toutes
serait impossible car tous ceux que nous avons deranges se sont em
presses de nous rendre le service demande, meme s'il commandait
parfois beaucoup de travail, Nos collegues du Comite du Centenaire
ont fait preuve en ce sens de beaucoup d'attenuons a notre endroit.

Nom tenons a remercier tout specialement notre frere, rabbe
Hubert Levesqtte, qui a bien voulu consacrer plusieurs heures a redi
ger la presentation geographique et a tracer la magnifique carte hors
texte de ce volume; de plus, les recherches qu'il a efJectuees aQuebec
nous ont perm'is d'erAter des deplacements que nom aunons difficile
ment pu faire. Notre gratitude s'adresse am'si a messieurs les abbes
Franr;ois Gagnon, Roland Michaud et Jean-Paul Caron qui ont si
genereusement consenti a nom faciliter racces am: archives dont iTs
sont responsables. Les rMmes remerciements valent pour messieurs et
mesdames Maurice Levesque et Adalbert Cassi,sta, pour leur sollici
tude anotre egard lors de nos visites ou appels a leur domicile. Sans
le concours de toutes ces personnes - et de combien ifautres que
nous ne pouvons nommer ici pour loiter d'allonger cet avanttJropos,
- le present ouvrage n,aurait jamais pu etre realise.

u.L.
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INTRODUCTION

Presentation geographique

Le cadre

Le site du village de Mont-Carmel a de quoi seduire Ies chas
seurs d'images. Le village, en efiet, semble accroche a la Grande
Montagne et 1a vue sur .)es environs y est splendide. L'ensemble
territorial de la municipalite presente raspect d'un rectangle oriente
Nord Ouest-Sud Est, avec eJargissement vers Ie Nord, Ie tout don
nant une superficie de 27,765 acres. Saint-Pascal, Saint-Bruno, Ie can
ton PaiTliohaud, Saint-Gabriel, Saint-Pacome et Saint-Philippe cein
turent la Municipalite. Ici, pas de frontieres naturelles, sauf peut
etre cene de Mont-Carmel-Saint-Philippe, basee, en partie, sur la
ligne de partage des eaux de la montagne Pelee. N'oublions pas que
Ia Municipalite de Mont-Carmel a ete detachee presque en entier
de la Seigneurie de Saint-Denis I

Les grandes lignes du relief

Pour les geologues et les specialistes de 1'histoire de la Terre, la
locahsation de Mont-Cannel pn~sente un inte'ret tout a fait particulier.
En effet, Ie village meme est bati a la zone de separation de deux
grcmdes regions naturelles elu Quebec, soit les Basses Terres du St
Laurent et les Hautes Terres Appalachiennes. POur bien saisir ceci,
rappelons brit':wement que Ie Quebec comprend trois grandes divisions
naturelles. D'abord l'immense Bouclier Canadien, Ie Nord du Quebec,
forme des plus vieilles roches clu monde et dont on peut apercevoir,
d'un peu par-tout dans la MunicipaJite, Ie rebord ondule de 1'autre
cote du fleuve. La deuxieme region naturelle porte Ie nom de Basses

I Un coup d'oeil a la carle jointe au lravai·' aidera a mieux comprendre.
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Terres ou de Plaine du St-Laurent; regIOn assez etendue dans 1a
Plaine de Montreal, elle se fait de plus en plus coiucer entre Ie Fleuve
et la Montagne vers 1a Gaspesie. C'est 'la grande zone agricole du
Quebec. Finalement, les Hautes Terres Appalachiennes prennent 1'au
tre marceau du Territoire Quebecois. Ces montagnes rabotees et apla
nies par I]es glaciers s'etendent sur 1,000 milles de long depuis Ie
Sud des Etats-Unis, en Alabama, jusqu'a Terre-Neuve, venant cou
per Ie Quebec des Cantons de rEst jusqu'a la Gaspesie. Les cotes
du village de Mont-Carmel franchissent justement Ie rebord nord de
1a region appalachienne. Mais alors, dira-t-on, qu'est-ce qu'on fait de
la montagne PeMe dans cet ensemble car elle ne fait partie ni des
Basses Terres, ni des Appalaches; de fait, elle appartient plutot it
un ensemble propre a la region que les geologues appelJent «for
mation de Kamouraska ) . En voyageant dans Ie camte, on voit beau
coup de ces masses rocheuses, et tres dmes, appelees monadnocks.,
surgies on ne sait d'ou, venant rompre ]a monotonie du paysage des
Basses Terres. Pensez au mont Thiboutot et a la montagne du Co]
lege, a 1a Pocatiere; la montagne PeltJe fait partie de la meme fa mille.

En reswne, Ie voyageur se dirigeant de St-Denis vers Bretagne
traverse d'abord les Basses Terres OU la Plaine jusqu'a St-Philippe,
franchit ensuite la formation de Kamouraska jusqu'a la cote du village
de Mont-Carmel, etablissant ainsi une sorte de transition entre ]a
Plaine et la Montagne. Puis it s'engage resolument vers Ie versant
nord des Hautes Terres appalachiennes. De la, poursuivant sa route
vers ]e Sud-Est, il ,traverse Ie plateau Appa.Jachien entrecoupe de
quelques vallees transversales, au grand bras et a la ,cote de Bayonne,
tout en continuant a manter lentement mais surement; en fait, il
existe 300 pieds de difference en altihIde dans les quelque 7 milles
separant les dernieres maisons du village, sur la cote, des dernie
res maisons de ,la 1·'1 unicipalite, it Bayonne. Par la suite, jusqu'a ]a
limite de Mont-Carmel, ,dans les bois de Bretagne, de relief se presente
d'une fac;on plus calme; nous sommes vraiment sur Ie plateau appa
Jacbien. Voila pour les grandes !ignes du relief: voyons-en mainte
nant les details.

La formation du sol

«A une epoque assez reculee (environ 10,000 ans peut-etre) Ie
comte fut envahi par d'immenses glaciers semblab]es a ceux que ron
voit de nos jours encore au Groenland. Ces glaciers d'un poids im-
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mense, comme de gigantesques robots, broyerent tout sur leur passage,
creusant des vaJlees ou deposant pele-mele des muteriaux de tou
iles sortes et de toutes dimensions -(roches, 'Cailloux, sable, limon
et argile) qu'ils tralnaient dans leurs moraines. Ces dep6ts se recon
naissent aujoul'd'hui dans les tills non remanies, qui recouvrent la
rna jeure partie des Hautes Terres Appa]achiennes, a d.es altitudes
variant de 600 a 2,000 pieds j) .2

Puis ces glaciers, par suite de l'adoucissement du cIimat, vont
fandre et abandonner sur place Ies debris qu'ils ont amasses sur leur
passage. Voila qui explique la presence de grosses pierres dans les
champs et Mont-Carmel, on Ie sait, en a eu plus que sa part. De
plus, «les euux de fonte des glaciers, chargees de materiuux urra
ches a la moraine profonde, s'engouffrerent dans les crevasses ou Ie.>
tunnels sous-glaciaires, qu'elJes remplirent de .dep6ts grossiers»,3 ap
peles kames et eskers~ OU rna teriaux f1uvio-glaciaires. On peu t obser
ver beau-coup de ces materiaux amasses la par les eaux de fusion des
g~aciers entre Ie petit bras ouest et Ie sixieme rang de Mont-Carmel.
La graviere sit·uee pres de la route rumle No I, du cote sud du pont
du grand bras, est un de ces kames.

Mais l'histoire geologique de Mont-Carmel n'est pas encore ter
minee. Sous Ie poids d'un tel arnas de glace, Ie continent s'abaisse
et Ie niveau des Terres est ulors (il y a de cela 10,000 ans) plus
has que celui d'aujourd'hui. La fonte des gluciers amene un relevement
progressif du terrain. Cependant, par suite de la lenteur de 'Ce rele
vement, reau n'hesite pas a envahir toutes les regions basses du
comte, jusqu'a une altitude d'environ 600 pieds; Ie sol repose bientot
saus un bras de l'ocean Atlantique, veritable mer interieure qu'on
a appelee \1er Champlain. S'ajustant au rythme de soulevement du
terrain, reau se retire lentement, laissant sur place des sables, des
argiles, qui font la fertilite des Basses Terres, en recouvrant d'une cou
chc plus ou moins epaisse les depots grossiers des glaciers. Mal
heureusement, les sols de Mont-Carmel ont peu ou pas du tout pro
Bte de cet avantage. Seules les terres plus basses entre la montagne
Pelde et la cote du village semblent avoir rec;u un peu de ces ma-

'R. Baril el B. Rochefort dans Ell/de pedagogique du cornre de Kamouraska
11965), 28.

·'Loc. cil.
'Les Kames presenlenl l'aspect de buttes arrondies, landis que ]es eskers res

semblent plut6t 11 des dos de cheval et peuvent se prolonger sur p]usieurs m-illes.
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teriaux plus £Ins, lorsque, contournant la montagne Pelie par Saint
Pascal, les eaux de la mer Champlain vinrent h~cher ]es depots gla
ciaires et y meIer une couche d'argile et de sable plus ou moins noyee
dans l'ensemble.

La composition des sols

La nature, apres avoir pourvu Mont-Carmel d'un site magni
fique, a ete plus avare des richesses de son sol -car, on s'en doute
deja un peu, les pierres creent un obstacle de taille a l'agriculture
dans toute la Municipalite. -Malgre tout, en 1958, 13,683 acres de ter
rain 6taient en ferme, dont 6,14:3 acres d&friches. 6 Mais faire pro
duire la ·terre n'est pas facile.

«Les sols de cette cJasse ont des limitations tres serieuses qui
restreignent Ie 'Choix des recoltes ou necessitent des pratiques de con
servation speciale et un amenagement mecanique tres soigne. Les
sols Mont-Carmel qui ont ete Iivres a la cuilture ront ete au prix
d'enormes labeurs a cause, lOde l'extreme abondance de pierres qui
formaient parfois un pavage de blocaux, et 2 0 a cause des proprietes
physiques particulieres du sous-sol, dues a ]a presence d'un Ira
gipan moderement dense et tres peu poreux».6

Sur les hautes terres de Mont-Carmel, On a beaucoup de ces
sols jaunes, pierreux, avec une couche de matieres organiques rela
tivement mince. lei Ie drainage s'avere difficile a cause du roe a proxi
mite et les sols fOJ:1tement acides ont besoin d'une bonne dose de ferti
lisants, tels chaux, potasse, azote et phosphate. Par contre, dans les
depressions des rivieres Kamouraska et St-Denis, comme sur les teues
boisees du haut de la :Municipalite, Ie sol, beaucoup plus epais, se
compose de sable et de gravier. Le drainage s'y fait bien et meme
trap bien car la terre retient clifficilement I'eau et les engrais, ce qui,
avec une presence abondante de pierres, cause autant d'obstacles
a la culture. lci et la, on rencontre enCOre quelques ilOts de terres
noires, riches en humus et en matieres organiques. Finalement, Ie
long du Ruisseau Creux, dans les quelques basses terres de la Mum
cipalite, les sols, composes de materiaux plus fins, semblent moins
acides et on peut y cultiver a meilleur couto

'Bmil et Rochefort, op. cit.: t16. Tableau 17.
"Ibid, 93. Le fragipan eSI une couche de sol Ires dur el compact, silue a 18

ou 20 pOlices de Ja surface. II emp&.he J'eau de s'infillrer en profondeur.
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Somme toute, a Mont-Carmel, Ie sol se prete peu a une
culture poussee; Ies rendements restent conditionnes par Ie travail
d'epienement et de fertilisation des champs, h-avail rude et sans cesse
A reprendre. Voila qui n'en donne que plus de merite aux vaillants
pionniers.

Les cours d'eau

({ Le systeme des CaUl's d'eau, ou reseau hydrographique est,
comme Ie sol, etroitement lie a la topographie. Les cours d'eau se
[raient un chemin aux endroits qui leur sont favorables et ils sont
en quelque sorte guides par la topograpbie ) .7

Trois cours d'eau importants se faunIent du Sud-Ouest vers Ie
Nord-Est, donc paraIlelement au f1euve Saint-Laurent, dans les limites
de Mont-Carmel. Deux de ceux-ci prennent naissance dans la Muni
cipalite meme, Ie Ruisseau Creux servant de decharge au Petit-Lac,
la riviere Kamouraska se formant dans la zone depressive comprise
entre Ie sixierne rang, la limite de Saint-Gabriel et Ie petit bras ouest.
Quant a Ia riviere Saint-Denis, c'est au lac Davidson, pres de Holliday,
qu'elle commence reellement a se montrer digne de son statut de
riviere. Malgre tout, Ies trois cours d'eau nnissent par se rejoindre
pour aboutir au Reuve dans la seu]e riviere Kamouraska, ce reseau
hydrographique drainant a lui seul toutes ]es terres de Mont-CarmeL

Toutefois, une timide exception a ce systeme apparait :it la pointe
Sud-Est de .]a MunicipaIite, alars que la Riviere-du-Loup, coupant
a peine ]es limites du territoire, fait cavalier seul dans son coin.

II reste a signaler .]a presence d'une nappe d'eau importante,
Ie petit lac ou Lac St-Pierre, long de plus de deux milles et exer
c;:ant depuis quelques annees uu certain ath"ait touristique.

La vegetation

Toutes les terres de ~10nt-Carme] ont ete arrachees a la foret.
Encore aujourd'hui, on retrouve de vastes etendues de bois debout,
consbtuant les vraies terres a bois de ]a Municipalite. Qu'on songe
aux 20 mi1les canes uniquement en foret, <'J partir de Bayonne jus
qu'a la limite Sud.

'Societe Historique de Kamouraska, La Paroisse de Saint-Alexandre de Kamou
raska, 1852 a1952, 27.

-5-



Quant aux especes d'arbres, on peut noter une certaine varibte
selon Ies endroits. Ainsi, dans Ie bas de ]a municipalite, ce sont res
feumus 'qui l'emportent, brable rouge, erable a sucre, peuplier, bou
leau, formant 'les especes prindpales. II semble meme que nous soyons
ici a la limite Est de la grande zone d'erablibe a sucre du Bas Saint
Laurent.

Par contre, plus on monte vers Ie haut ,de Mont-Carmel, plus on
s'habitue a rencontrer des cOnUeres, comme sapins, .epinettes blanches
et noires, pins, meme si les feuiIlus ne sont pas absents. Nous voila
dans une zone a vegetation mixte ou les coniferes s'insta.}lent dans
les en-droits plus humides et tres acides et ou .}es feuiHus choisis
sent de preference Ies zones mieux drainees et mains acides. Cepen
dant, on constate bien raspect ,bon'lal de Ia Foret dans ces regions
,elevees et un peu plus froides.

Pour completer cette esquisse de la vegetation, ajoutons qu'a
proximite des chemins, des COurs d'eau, des champs, des clotures,
SUI les digues de roches et Ies affieurements rocheux, poussent des
arbustes camme les aulnes, les saules, les harts rouges, 'les noisettiers,
res petits poiriers et merisiers, en plus des fruits bien connus que
sont les framboises, les bleuets et les mtires.

Hubert Levesque, pretre
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CHAPITRE I

La formation de la paroisse

Le voyageur qui laisse la route transcanadienne a Saint-Denis
pour s'enfoncer vers l'interieur des terres et qui, apres avoir Franchi Ie
vHlage de Saint-Philippe-de-Neri, 's'engage dan~ ]e chemin de la mon
tagne peMe, oecouvre, au tournant de la route, Ie charmant village de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, aocroohe au Ranc de la Grande Montagne.
De SOn point d'observation, il n'aper90it qu'une partie de la paroisse,
puisque les terres en culture s'et:endent plus au sud-est, bien au dela
de la G6te de bois franc, jusqu'aux limites de Bayonne. Le territoire
compris dans les limites de lla muni'Cipalite deborde meme Ie terroir
agrico]e et se termine au canton Painchaud.

La paroisse a ete tailJee dans les seigneuries de Ia Bouteillerie
(Riviere-Ouelle), de Saint-Denis et de Kamouraska, et dans une partie
du canton Woodbridge. Le fief et seigneurie de Saint-Denis a contribue
pour la plus grande part, foumissant, sur toute sa la,rgeur, un tenitoire
d'environ dix milles et demi de profondeur; de Saint-Pas'cal (seigneurie
de Kamouraska et canton Woodbridge), On a deta'cM plus des trois
quarts de l'aotuel quatrieme rang, du rang de l'eglise et du petit bras
est; quant a la seigneurie de la Bouteillerie, elle a donne enrviron 1a
moitie du rang de la montagne, du petit bras ouest et du sixieme rang
au moment de l'ereotion de la paroisse; un second demembrement en
1908 a de nouveau agrandi les limites de Mont-Carmel aux dbpens
de la meme seigneurie.

Les origines de Mont-Carmel remontent a Ja premiere moitie du
XIXe siecle. Le domaine agdcole des vieiHes paroisses riveraines etait
surpeupIe et iJ ne suffisait p1us pour absorber une population qui s'ac
croissait a un rythme tres rapide; aussi les fils des cultivateurs devaient
ils quitter ]e foyer paternel pour trouver aiHeurs Ja tene nourriciere.
Un certain nombre d'entre eux se fixment sur Ie domaine forestier de
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la bordure des Appalaches; Ie progres du defrichement amena Ie peu
plement progressif des concessions de l'interieur, suivi de Ia fondation
de nouvelIes paroisses. Il n'en fut pas auh'ement pour Mont-Carmel.

Les premiers habitants

A quand remonte l'arrivee des premiers colons de Mont-Clrmel?
Nous ne POUVOI15 donner aucune r&ponse precise a cette question.
D'apH3s Joseph-A. Lavoie,l un plan de la seigneurie de Saint-Denis,
fait en 1816 par les arpenteurs J.-Baptiste Larue et Charles Fournier,
denombre dix-huit concessions sur Ie dnquieme rang et dix. Sill' le
Sixieffie (H s'agit du bas de Ia Cote et du village actuels); ce pbn
n'indigue pas s'jJ y avait des gens qui habitaient sur ces conct's~ions:

la majorite, pour ne pas dire la totalite, appartenaient sans doute a
des cultivateurs des premiers rangs de la seigneurie, qui se con ten
taient d'ycoupel' leur bois de chaufFage.

Les colons de ,ces concessions, s'il y en avait d'etablis, n'etaient
pas nombreux, puisque Monseigneur Signay, a,dminis-trateur cIu dio
cese de Quebec, ne les a pas inclus dans les Iimites de la paroisse de
Saint-Denis, lors de son erection canonique en janvier 1833; on peut
lire dans Ie texte du decret que rIa nouvelle paroisse est born' «au
sud-est, en paptie par Ie cinquieme rang [ ... ] du dit nef ou sei
gneUTie de Saint-Denis, et en partie par Ie quatrieme rang du dit
fief ou seigneurie de Ia Bouteillerie [ ... ] ».2 Neanmoins, ce meme
Monseigneur Signay ecrit, neuf ans plus tard, qu'i! y a «( 10 ou 15
familIes» etahlies au~dela de la limite sud-est de ~a paroisse de Saint
Denis, en cette ( concession de la Riviere-Ouelle appelee Ie GranJ
Bras» .3 Aces dix ou quinze familles s"ajouterent des nouveaux venus
ear, Ie 6 mai 1848, une «humble requete des pauvres Cultivateurs
residants dans les profondeurs du fief St-Denis, au lieu COnnu et nom
me Grand-bras» contenait trente-six signa,tures OU croix; line autre
requete, datee du 17 juin 1855, etait approllvee par soixante-douze
personnes, et Ie premier resident, Messire Pierre Boucher, denombrait
cent llne famines et six cent vingt-cinq ames en 1860. Ces divers denom
brements ne tiennent pas compte des habitants situes dans Saint-

'ASHCS, dossier 136.
2Cite dans Joseph-A. Lavoie, La famille Lavoie au Callada, 312.
'Mgr Signay 11 M. Edouard Quertier, 6 juin 1842. Cite dans Julienne Barnard,

Memoires Chapais, J: 222. Les t.ermes Liche-pain et GrQ/ld Bras designaient 11 I'e
poque Ie bas de [a paroisse, non Ie rang qui porte actuellemcnt ces noms.
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Pascal et qui seront reunis a Mont-Carmel en 1867; ils etaient vingt
trois residents a signer la requete au ]a ccmtre-requete de 1860,4 On peut
donc affirmer que Ie peuplement de Mont-Camlel, commence avant
1840, fut tres intensif aux environs de 1850,

La quasi-totaJi.te de ces colons provenaient des paroisses «d'en
bas», c'est-a-dire Riviel'e-Ouelle, Saint-Denis et Saint-Louis, D'apd~s

une certaine tradition orale, que ne contredisent pas les documents
ecrits, Ie premier habitant de Mont-Oa'IlTIel serait Fran90is Lebel; Ie
26 mars 1814, i1 se fai:<;ait conceder une terre au bas de b cote du
viJIage; son nom apparalt sur la requete de 1848 et Ie cure Begin a
signale son enterrement en 1853. Pour Ie benefice de leurs descen
dants, nous donnons en appendice la liste, par ordre alphabetique, des
signataires des requetes de 1847, 1848, 1855 et 1860; nous y avons ajoute
]e nom de cewc qui, d'apres les recherches faites par Joseph-A. Lavoie,
ont obtenu des concessions sur Ie territoire de Mont-Carmel entrc
1814 et 1830; certains d'entre eux sont venus resider a Mont-Carme1. 5

Lc cure Quertier DC veut pas se charger de la dcsserte

Ces premiers habitants de la Grande Montagne etaient desservis
par Ie cure de l'a RivU~re-Ouelle, paroisse d'origine de Ia majorite d'entre
eux; Ja tradition orale rapporte qu'ils parcouraient, a chaque semaine,
Ies treize a. quatorze milles necessaires pour assister aux offices rdi
giewc a. l'eglise de la Riviere-Ouelle, On ne peut qu'admirer leur merite,
surtout si ron tient compte de l'etat deplorable des chemins de l'6poque.

Avec l'arrive€ de Messire Edouard Quertier, premier cure resi
dent de Saint-Denis, iI apparut normal a Monseigneur Signay de lui
conner :la desserte de la population du Grand Bras. 6 Mais Ie cure ne
tait pas de cet avis; a peine installe- a Saint-Denis, il avait annonce
au prone qu'i! ne se considerait pas charge du ministere aupres de
cette population, parce qu'elle se trouvait au~dela des limites de sa
paroisse. La lettre du 14 avril 1842, dans laquelle Monseignem Signay
lui connait officiellement Ie soin des habitants au Grand Bras, sc
merita un refus categorique; les gens du Grand Bras, ecrit-il en
substance, ne voulaient meme pas d'egJise a. Saint-Denis et Ie cure

'AESAP, Me, 1: 7, 15, 28, 31.
'ASHCS, dossier ]46; AESAP, Sainl-Pacome, 1: 2; AESAP, Me, I: 7, 15,

28; APMC, Livre de comptes.
"L'es5e-ntiel de cette querelJe est rapporte par Julienne Barnard, op. cit., 1:

218-224.
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de la Riviere-Ouelle, qui a un vicaire pour I'aider, est tout designe
pom desservir ces colons rattaches a 1a Riviere-OueUe depuis toujonrs.

Ainsi, du cote du cure, point de raison de me char
ger de Liche-pain. Du cote des gens, ils sont de la
R.O.; ils s'y sont toujours bien trouves, on ne leur
fait pas d'injusti,ce en ne se ,chargeant pas d'eux.
Je refuse donc [ ... ] Je refuse par justice pour rna
paroisse qui, apres avoir fait tant de saorilices, pour
rait se trouver privee des secours que seu], j'irai por
ter a des etrangers. Notre eglise est petite. Le Bras
peut augmenter rapidement et finir pa'r forcer les
genereux braves de S. Denis a rebatir [ ... ]

En realite, Ie differ-end portait surtout Sur une rivalite personncHe
entre lui et Ie cure Begin de la Riviere-Ouelle, comme nous pouvons
Ie deduire de cette lettre qu'il a,dressait a Monseignern Signay, Ie
9 mai suivant: «( M. B. n'a pas 'obtenu un vicaire, je suppose, pour
lui donner plus d'aisance a voyager, se promener ou exercer son zele
ailleurs [ ... ] Qu'H dmge sa course vers ses anciens enfants du gr.
bras ~ ... ]». Au dbbut de juin, Monseigneur Signay fait encore
appel au bon sens du ,cure, poW' qu'iJ n'oblige pas, par son refus, ces
quelques familles a efFectuer un voyage presque deux fois plus long
afin d'assister aux offices religieux. Nouvelle n§ponse negative! «Je
refuse donc avec respect de me charger de 1a desserte, non pas de
15 famines, mais d'·une concession de 1a Riv.-Ouelle a:ppelee Ie Grand
Bras». Monseigneur Signay dut £nalement Ie menacer de Ie changer
de cure et demander a l'abbe Mailloux d'intervenir personnel1ement
pour obtenir son 'consentement; Ie cure Quertier accepta laconique
ment, dans une lettre datee du 19 aout: «Monseigneur, II but bien,
d'apres, non des or'dres, mais des meMces, me decider a accepter la
desserte du Grand"bras de 'Ia Riviere-OuBlle».

Par Ia suIte, l' « apotre de la temperance» ne menagea pas Sf'S

efforts pour desservir convenablement ces nouveaux fideles; selon Ia
tradition orale, il leur aurait meme offert un Tepas, Ie dimanohe, apres
1'office de 1'avant-midi. Quand il se rendait '1es visiter, il celebrait
les offi-ees chez Remy Lavoie (maison de Luc Saint-Onge).7

Construction d'une cbapeUe

Afin d'ameliorer la situation religieuse de ses £deles du Grand
Bras, Ie cure de Saint-Denis les encouragea a demander I'erection

;D'apres Joseph-A. Lavoie, ASHCS, dossier 132, et la tradition orale.

-10 -



canonique d'u ne paroisse Sur leur territoire; ceux-ci tenterent d'unir
leur domaine a celui du lac Saint-Pierre (Saint-Pac6me) pour s'as
surer la popu'lation necessair'e a une telle erection, La reqllete dite
conjointe porte la ,date du 15 sflptembre 1847. Le commissaire Cazeau,
a une assernblee rtenue en janvier 1848, rejeta les aJlegations de la
requete : on avait neglige d'obtenir 3a signature des gens du lac Saint
Pierre, pour la plupart opposes a cette erection conjointe.8

Sans se decourager, mais avec plus de realisme cette fois, les
gens de Liche-pain ac1reS'serent nne nouvelle supplique, Ie 2 mai
1848, dans laquelle ils ne demandaient que la permission de construire
nne chapeHe en bois; Ies cures Begin de 1a Riviere-OuelIe et Quer
tier de Saint-Denis leIS appuyaient dans Iem projet. Les requerants
avaient meme prepare Ie bois et les autres materiaux necessaires,
cormne Ie note Ie cure Quertier sur une fellille de ]a requete,9 HuH
mois passerent avant que Ie ,cure Routhier de Kamouraska ne vienne
verifier SUI place, au nom de l'Archeveque de Quebec (18 janvier 1849);
il approuva la construction d'une chapeHe « d'au moins soixante piec1s
de long sur pas moins de qnarante pieds de largeur et quinze pieds
de hauteur [ ... ] sur un lopin de terre donne a cet effet pa'r les
Siems Remy Lavoie et Charles Plourde Ie long de la Route du
Gouvernement» .10

Presses d'avoi1' leur chapelle, les habitants de la Grande Monta
gne commirent une erreur de procedure; en effet, les deux cultivateurs,
Hemy Lavoie -et Charles P.lourde, clonnerent Ie terrain a l'Archeveque
de Quebec, qui ne l'accepta pas; il etait beaucou'P plus ,Iogique que
ce soit un corps de Syndics elus par les gens de la place qui se charge
de recevoir ce terrain. Par consequent, il y eut election, Ie 4 mars
1849, de cinq «Syndics de 1a Congregation de la Grande Montagne
du Grand Bras dans Ie flef de St-Denis», qui accepterent Ie terrain,
Ie 10 du meme mois; et Le 25, la Congregation passait un mal'che avec
Louis Langelier, charpentier de Saint-PascaI, reIatif a la construction
d'une chapelle de quatre-vingt-un pieds de long, quarante-deux de
la1'geur et dix-sept de poteau pour la somme de cent louis (environ
cinq cents dollars americains); les Syndics s'engageaient a «foumir et
livrer sur les Heux, tons Ies rnateriaux necessaires en bois brut»;

'Pour la requele cl Ie proces-verbal de la reunion, voir AESAP Saint-Pacome.
I: 2, 5. •

'AESAP, MC, I: 7.
j('AESAP, MC, I: 11. C'est une partie de ('acluel terrain de la Fabrique.
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n'ecoutant que sa gEmerosite, Ie cure Quertier avait ajoute une
somme supplbmentaire de vingt~cinq louis, payable au charpentier
en 1851; ce dernier devait livrer .Ia chapeHe a la Toussaint, ({ excepte
la couvel'ture en bar-deau et Ie lembris du dehors qui serout faits
et livres un an apres».n

Le premier titulaire de la Congregation de la Grande Montagne fut
Saint-Edouaro; ce patron, choisi par l'abb6 Quertier, ne rencon~rait

pas les vues de l'Archeveque de Quebec, pawe qu'il y avail deja
deux paroisses de son diocese qui avaient ce saint comme patron; pour
sa part, i1 aurait prbfere que ce soit «sainte Marthe, vierge, dont
l'office se trouve au breviaire Ie 29 juillet».12 On continua d'utiliser
oe titU'laire, mais, Ie 3 juin 1851, l'ATcheveqlle decida que cette
Congregation serait sous Ie pa'tronage de Notre-Dame-du-Mont-Carmel:
les conditions du lieu, sa devotion a Ia Sainte VieTge et oelle de
ses paroissiens avaient amene Ie 'cure Quertier a proposer Ie cban
gement.13

Arrivee d'un pretre-resident, Messire Pierre Bouc>her

Le 10 juillet 1851, la nouvelle chapelle etait Mnie et ouverte
au cll'Ite dans une cerernonie presidee pa'f l'abbc. Quertier;14 malgre
ses reticences, il continua d'assurer 'Ia desselte de cette mission jus
qu'au 22 septembre 1852, alors que Messire F.-X. Begin, cure de
1a nouvelle paroisse de Saint-Pacome, fut charge de Ie remplacer com
me desservant, avec instmcti.on d'y faire l'office Ie quabrieme dimanche
du mois.15 C'etaient Ies gens de Mont-Carmel qui allaient cbel-cher
Ie cure Begin, lequel se l'etirait chez Remy Lavoie 10rs de ces
visites. l6

Les gens de Mont-Carmel ne taroerent pas a deplorer les incon
venients du systeme. Dans une 'fequete remise a :\1gr Baillargeon,
administrateur du diocese de Quebec, lor'S de SOn passage a la Ri
viere-Ouelle Ie 17 juin 1855, ils se plaignent que plus de cent enfants

"Copies de taus ces documents, ASHCS, dossier 132. On trOllve aussL Ie texle
du premier conlrat a la cure de Mont-Carmel.

"Mgr Signay a M. Quertier, 29 janvier 1849; cile dans Barnard, op. cit., II: 33.
l'D'apres Joseph-A. Lavoie qui se b2sail sur Je document de l'Archeveche de

Quebec. ASHCS, dossier 132.
l<M. Quertier a Mgr Turgeon, 12 jlli\. 185!. AESAP, Saint-Denis, I: 121.
l°AESAP, Saint-Paceme, I: 36.
"'Celte affirmation se base sur le fait qu'en ]855, Mgr BajJ'largeon note, sur

Ie lexte de la requele qu'on lui presenle (cf. infra), que les gens onl demande a
ne pIllS eIre obliges d'aller chercher M. Begin pour les offices.
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de dix a quinze ans n'ont pas fait leur premiere communion oi re<;:u
de Iec;on de ,catechisme durant l'annee ecoulee; que Ie service divin
a lieu it toutes les quatre, dng et meme six semaines, et que, vu les
distances et les mauvaises routes a parcourir pour se rendre a une
eglise, il y a « prejudice notable pour la generatioocroissante » et des
([ consequences demoralisatrkes» pour la population; aussi suggerent
ils a Monseigneur de placer un vicaire dans une pawisse voisine et
de donner au cure de cette paroisse la desserte de Mont-Cannel; de
oette fa<;:on, ils pourraient avoir roffice a tous les quinze jours et Ie
catechisme de premiere communion a chaque ete. Le bien-fonde d'une
telle requete ne faisait aucun doute; mais iJ fallait tenir compte des
realites materielles et demographiques de ]a mission. Voila pourquoi
Monseigneur Baillargeon leur repondit que Ie cure de Saint-Pacome
s'occuperait du 'Catechisme et de 1a premiere communion, mais qu'il
s'averait impossible, pour Ie moment, de leur donner l'office du diman
che plus souvent. l7 «II est regrettable, note l'auteur du proces-verbal
de la visite de Monseigneur Baillargeon a Mont-Carmel, Ie 20 du
meme mois, que cet endroit presente peu d'esperance d'agrandisse
ment» .]8 La faiblesse numerigue de la population et sa pauVTete
etaient des facteurs qui aUaient a I'encontre des demandes de Mont
Carmel.

L'evolution de la situation dans la region failJit amener une
o,rientation nouvelle dans les destinees de Mont-Carmel. En effet, depuis
quelque temps deja, les habitants de la Cote des Beaux Biens (Saint
PhiJippe~de-Nen) pressaient Monseignern Baillargeon de leur per
mettre de batir une eglise; celui-ci hesita~t a donner son adhesion,
parce que cette demande affecterai't I'avenir de Mont-Cannel et que,
par ailleurs, il )]'etait IYas sUr que 1a Cote puisse avoir une population
suffisante. Pour l'eclairer dans sa decision, il pria Messire Celestin
Gauvreau, directeux des ecclesiastiques au Co~lege de Sainte-Anne
cle-Ia-Pocatiere et vicaire general, d'enqufuer aupres des cures inte
resses et de lui donner son opinion personnel1e sur la question. l9 Les
cures se decIarerent contre Ie projet des habitants de la Cote; quant
au grand vicaire Gauvreau, qui partageait leur avis, i[ suggera de
fusionner les gens de la Cote avec ceux de Mont-Carmel pour former
lLne nouvelle paroisse, dont on constnIirait I'e,alise clans la montaane

b 0

'AESAP, MC, I: 15.
"Cite dans Barnard, op. cit., II: 121.
'"Mgr Baillargeon 11 M. Gauvreau. II fev. 1856. ACSAP. Gauvreau 11: LXVI.



Pelee; cette solution plai,rait aux gens de la C(Jte et les habitants de
Mont-Carmel, de leur cote, abandonneraient peu a peu leur chapelle
actuelle pour aller a la nouvelle eglise.20 Gette suggestion n'eut pas
de suite, mais la requ~te des gens de Ia Cote fut r,efll's6e.

De tels evenements, s'ils se reproduisaient, risquaient de reduire
a neant Ies demandes des habitants de Mont-Carmel. Aussi se haterent
ils de revenir a la oharge pour s'assureT les services d'un desservant
moins occupe qu'un cure de paroisse: Ie 2 aout 1856, ils s'engageaient,
par acte notari6, ?I payer annudlement la somme de cinquante louis
a Monseigneur Baillargeon, administrateur du ,diocese, afin de de
Frayer Ies depenses ,cncourues par un desservant Hlgulier.21 Peu de
temps aIJres, ils dernandaient la permission de construire un pres
bytere avec l'aide de la Propagation de'la Foi; Messire Hebert, charge
de fixer Ie site de ,ce presbyter-e, ne decida rien ''Iors de sa visite
sur les lieux en aout 1857, paTce que «la position de l'Eglise et la
construction du terrain ne [permettaient j pas de [Ie1 placer com'e
nabfement» et qu'un grand nombre des habitants avait mauifeste
Ie desir d'acheter la terre l1e l'egHse pour les besoins du cure eventueI'
pro jet auquel Ie d6legue s'avouait favorabJe. 22 I:l s'ecoula neuI longs
mois avant que, Ie 21 mai 1858, ce meme cure Hebert ne 'revienne a
Mont-Carmel et ne determiue ennn les dimensions et Ie site (it. peu
pres a l'emplacement actuel) du presbytere. 23 Avant meme la deci
sion du commissaire officiel charge de renquete, les interesses avaient
signe un contrat de construction avec Ie sieur Narcisse Dionne, maltre
charpentier de Saint-Denis, en date dll 9 avdl 1858; ce presbythe,
termine a la fin de 1859, mesurait quarante pieds de longueur par
trente de Iargeur; Ie contral du 9 avril fut respecte, meme s'il avait
ete signe avant l'approbation officieUe.24 Toutes ces tractations se com
pJeterent p;'U' rachat, en septembre 1858, d'une terre d'eglise.25

Beaucoup d'obstacles avai.ent ete elimines depuis «.l'humble re
quete» de 1848; ]I.'font-Carmel avait sa terre d'eglise, sa chapelle et
son presbytere mais il lui manquait encore son cure et sa fabriqn.e.

"'A ESAP, Soinl-Denis, 1: 159.
"AESAP, MC, I: 17.
"'AESAP, Me. I: 20. M. Hebert a Mgr Baillargeon, 17 aout 1857. La de

mande est dn 21 juin.
"'AESAP, MC, I: 23.
"'APMC, f. eparses. I.e eahier des comptes indique pour 1861 un paiemenL

a Narcisse Dionne pour enlreprise du presbytere.
'"APMC, f. eparses. Contrat de venle d'une terre de Charles Plourde 11 Messire

Fran<;ois Begin, 27 sept. ] 858.
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A ce sujet, !Monseigneur Baillargeon se montrait reticent, parce que
les resSOurces dont disposerait ce cure seraient plutot limitees, car
une centaine de familles pauvres Tie pourraient lui assurer un revenu
convenable; Mes'sire Fran~ois-Xavier Begin evaluaH a environ cin
quante louis les ressources annueUes du cure eventuel; dans la let:tre
ou i1 faisait cette affirmation, Ie cure Begin suggbait nearunoins a
Monseigneur Bail'largeon de tenter l'experience: «desireux comme Ie
sont les habitants de cebte localite, de possooer un pretre au milieu
d'eux, i'ls feront des sacrifices pour lui procurer un bien etre conve
nable. Il seraH bon du moins de l'essayer une annee pour cons
tater par I'experience les ressources de ,cette localite» .26

A 1a grande satisfaction des hUJbitants de Mont-Carmel, Mgr
Baillargeon emit, Ie 17 septembre 1859, une ordonnance dans laquelle
il annon~ait officiellement loa venue d'un pretre-r~ident pour Mont
Carmel et fixait un supplement en patates et en bois a lui etre verse,
en plus des dimes ordinaires, aBn de lui assurer les moyens de vivre
convenablement;27 moins d'un mois plus tard, ce pretre, Messire Pierre
Boucher, ouvrit Jes premiers registres de Mont-Carmel en y inscrivant
l'acte de bapteme de Marie-ArtMmise, fille de Baptiste Chamberla nd
et d'Emilie Sans Terre «de cette paroisse». La suggestion du cure
B~gin avait donne les resultats esperes.

Erection canoniquc de la paroisse

Le missionnaire Pierre Boucher28 arrivait de tvfatane OU iJ avait
etc CUTl~ pendant onze aos et OU il venait de construire une eglise
en pierre, Son temperament plut6t violent - il ne manquait pas de
l'etre en chaire - lui avait attire les critiques de quelques paroissiens,
surtout des marchands contre qui il ,wait deploye beauconp d'ardeur
afin d'eIiminer lcs desorIDes causes par les boissons alcooliques; par
ailleurs, it avait deploye un meme ze1e a l'encouragement de la colo
nisation et de I'agriculture et a la desserte des mi~sions de Sainte
Felicite et de la Riviere-Blanche. 2g

Quelques mois apres son installation a Mont-Carmel, Messire
Boucher se mit a l'oeuvre en vue d'obtellir rerection canoni.que de

""AESAP, MC, I: 27. M. Begin a Mgr Baillargeon, 19 aout 1859.
r.AESAP, Me, I: 26.
"'Le prelre-resident de Monl-Carmel pOrle Ie litre of/iciel de Missionnaire jus

qU'a l'erection canonique de 1867.
""Antoine Gagnon, MOllographie de Ala1ane, 145s.
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la paroisse; la requete a cet eifet fut adressee a Mgr Baillargeon par
Ies habitants Ide Mont-Carmel, Ie 5 fevrier 1860. Cent vingt-trois per
sonnes Idemandaient l'erection canonique d'un territoire comrprenant
une partie du quatrieme rang de la seigneurie de Ia Bouteillerie, Ie
cinquieme rang de la seig·neurie de Saint-Denis -et une partie du
quatrieme rang de Ia seigneurie de Kamouraska, soit quatre milles
de largeur sur une profondeur d'-environ dix milles et demi.so Six
mois passer-ent avant que l'autorite ecclesiastique ne delegue un com
missaire-enqueteur, ce qui trahit les hesitations de Iv[onseigneur Bail
largeon et, sans doute, la 'Conscience du probleme qui allait 5e poser.
Finalement Messire Charles-Felix Cazeau annon9a, au debut de sep
tembre, qu'il allait se rendre a Mont-Carmel, Je 24 du courant, pour
verifier lIes allegations de la requete.

Mais entretemps vingt-huit francs-tenanciers de la partie de Saint
Pascal que ron voulait annexer signerent une contre-requete ou ils
se d6claraient contre leur integration au territoire de la nouvelle
paroisse, parce que, ecrivaient-ils, its venaient de constwire «la belle
et grande Eglise de St-Pascal}} et ne se sentaient pas « en moyens de
contribuer a de nouveaux frais de batisse -d'Eglise ou autres frais en
dependant, sans nuire considerablement aux interets de leurs famil
les» .31 L'opposi'tion fit echouer Ie projet d'erection: « Contre l'attente
de Votre Granileur, note Ie Grand-Vicaire Cazeau dans Ie proces
verbal de la reunion, il est venu des francs-tenanciers de S. Paschal
que ron veut enfermer dans Ia paroisse projetee une opposition tel
Iement forte qu'il faut renoncer pow- longtemps a rerection de Ia
dite paroisse» ;32 des vingt-huit signataires de la contre-requete, a
peine sept T(§sidaient dans Ie territoire en ques-tion; lIes autres n'y
avaient que des lots a bois. Malheureusement pour les gens de Mont
Garmel, les lois admettaient « au meme titre 'l'opposition des francs
tenanciers non-residents}) . Apres avoir decrit comment il avait tente de
convaincre les opposants, en faisant ressortir entre autres !'injustice
de leur attitude, Ie commissaire ajoute qu'il lui etait « rarement arrive,
dans de semblables rencontres, de rencontrer d'oppositions si peu fon
dees en raison» puisque la plupart des opposants qui habitaient 1.1
se Irendaient a. reghse de Mont-Carmel, «( surtout les jours de mauvnis
temps l) • Et l'auteur du proces-verbal de conolure:

'OAESAP, MC, I 28.
"AESAP, Me, I 37.
"AESAP, MC, I 39.
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Rev. Edouard Quertier, fondateur
premier deuervanl, 1B42-1852

Rev. fran,ois·Xavier Begin
de~$ervanT. 1B52-1 B59

la vieille eglise, ;nauguree. ("n 1B5l et demolie en 1906



M. f>terre Boucher
1859-1861

M. Ihl1~o/' Morin
1867

M. J.-M.1gtoire Momau
1884-1896

M. J.-Elzear Michaud
1861-1862

M. frs-X.-Llldger IIlai,
1867-1871

M. J.-GeorgM Goudreau
1896-1898

M. Joseph Hoffman
1862-1867

M. Ediouard Demer.
1871-1884

M. G.-Benjamin Dionne
1898-1905



Si la susdite partie de S. Paschal reste dans Ie statu
quo, il est evident qu'il est imposs~ble de former une
paroisse de la partie du fief S. Denis que ron appelJe
Mont Carmel. En eifet, celie partie du Fief n'a qu'une
demi-lieue de front ct ne ren£erme qu'une minime
population tout a fait incapable de porter Jes charges
propres d'une paroisse. Il est a regretter qu'on y ait
construit une Eglise, car, avec Ia perspective qu ofFre
~e pauvre Mont-Carmel, je dois dire que Votre GTan
denT ne consentirait pas a ce qu'il y en fut consuuit
une, si lachose etait encore a faire.

L'erection canonique s'averait imp<Js'sible pour Ie moment et les
perspectives d'avenir n'etaient pas des plus gaies. Decourage par
cet bchtX', pauvre et oblige de s'endetter porn: vivre, tant ses reve·
nus etaient mooiocres, Ie missionnaire de Mont-Carmel esper-ait bien
« n'etre pas condamne 11 rester au deja de l'annee 1861 » .32 Son voeu
se realisa et iI partit pour BagotviIle; de Sainte-Anne-des-Monts oit
il avait ete missionnaire-n§sident pendant trois ans, Joseph.EoJzea,r Mi
chaud prenait la direction de Mont-Cannel.

Sa sante debHe ne lui permit pas de demeurer longtemps a san
nouveau poste; incapable de vaquer 'convenablemen't a ses occupa
tions pour cause de ma1adie, il fut d'abord decharge temporairement
de sa tache (30 mai 1862), puis remplace definitivement par Ie reve
rend Joseph Hoffman (1ettre de cure, 25 aout 1862), a6n de lui
donner l'<Jccasion de prendre un repos qui dtrra plusieurs moii>. Le
seul ,evenement d'une certaine importance survenu durant SOn admi
nistration avait ete la procuration a lui conferee, Ie 26 avril 1862,
par la C<Jrporation Archiepiscopa'ie de Quebec, pour administrer et
gere:r, conjointement avec Louis Saint-Jean, Bruno Roy et Hyacin
the Plourde, Jes biens et affaires de la ChapEJlle de Ja Mission de
Mont·CarmeI.S'~ Cette mesure tempomire etait destinee a suppleer
a l'absence d'un corps de marguiHiers qu'on ne pouvait creer parce
que l'erootlon de 'la paroisse n'avait pas encore eu lieu.

Le projet d'erection canonique demeurait une preoccupation cons
tante pour Je missionnaire. Ainsi, dans son rapport pour 1862,34 Ie n§ve
rend Hoffman suggerait d'annexer une partie de la Cote Beaur-Biens
et quelques habitants du quatrieme rang de Saint-Pascal, dont un
bon nombre frbquentaient deja ]a chapeil'1e de Mont-Carmel; cette

33APMC. f. eparses.
31AESAP, MC, I: 46.
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solution, d'apres Ie mlsslOnnaire, aurait eu pour avantages de satis
faire les interesses et de regler les difficultes nees de l'agitation de Ia
C6te. EIle manquait cependant de realisme quant aux gens de la
C6te, pour qui il etait beaucoup plus pratique de se rendre a l'eglise
de Saint-Denis - s'ils n'obtenaient pas leur propre eglise - que de
frequenter Ia chapelle de Mont-Carmel, vu les deux fortes cotes ,\
franchi.!- dans ce voyage. La proposition fut don~ delaissee.

La situation ambiglle de ce pretre-missionnaire de Mont-Cannel,
qui exer~ait Ie role de cure sans etre reconnn camme tel par la loi
ecclesiastique et civile, ne pOllvait durer inde£niment; aussi Messire
HofFman redigea-t-il une nouvelle requete, Ie 10 septembre 1866,
pourredemander rerection canonique de la paroisse; ]a quasi-totalite
des habitants de Mont-Carmel, dont vi·ngt-quatre re'sidents du qua
trieme rang, lui avaient donne leur appui. 36 Eille declencha la reaction
redoutee: a peine cinq jours plus tard, nne contre-requete des habi
tants de ]a partie de Saint-Pascal qu'on voulait annexer, s'inscrivait
en faux dans les procedures d'erection; sur les ql1arante-huit signa
taires, seu]s dix habirtaient le territohe en question. Six habitants du
«( petit quatrieme rang» de Saint-Pascal, dont les maisons etaient de
I'autre c6te de la riviere, protestaient a leur tour ]e 13 octobre, Ma.f
gre ces oppositions et, apres l'enquete habitueHe, Monseigneur Bail
largeon decreta l'erection canonique de la paroisse de Notre-Dame
du-Mont-Carmel, Ie 30 octobre 1866.

La victoire sembIait de£nitive. Les procedures pour la recon
naissance civile du decret etaient deFt entamees Jorsque, Ie 21 novembre
1866, Moruseigneur Baillargeon revoqua ~e decret d'erection parce
qu'on avait mnis I'une des formalites prescrites, laquel'le etait essen
tielJe a ]a reconnaissance de Ia paroisse pour les effets civils. Tout
etait a reprendre: Ia meme requete, les memes conbre-requetes fment
de nouveau produites; une assemblee, tenue Ie 11 decembre 1866,
n'eut pas ,de suite. On semblait devoir aboutir a une impasse sem
blable a ·celle de 1860. L'opposition de la partie de Saint-Pascal, dont
l'annexion Mait jugee essentielle pour refection pal' l'Archeveque de
Quebec, ferait-elle de nouveau echouer Ie projet?

Tout semblait l'indiquer. Le 18 janvier 1867, vingt-quatre francs
tenanciers redemandaient a ne pas etre indus dans res limites de
la nouve}l]e paroisse; Ie 21, quatre habitants du petit quatrieme rang

:lOCe paragraphe el les deux suivants s'appuienl sur des documents des AESAP,
Me, I: 44 - 99.
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s'opposaient a leur tour.ao Des contracts personnels avaient certes
eu lieu avec les opposants, car on avait reussi a diminuer leur nomhre
de moitie; mais i'l fallait encore retrancher des noms sur la contre
requHe pOUT atteindre un nombre qui assuTerait la majorite aux pro
poseurs qui habitaient ce territoire. A l'assemblee de verification tenue
1e 24 janvier 1867, ,Ia lutte fut tres serree: pour diverses raisons, on
reussit a faiTe retranohex Ie nom de huit signataires de 1a contre
requete, ee qui assurait la majorite necessaire a l'annexion de cette
partie de Saint-Pascal. L'opposition avail perdu toute possibilite d'en
traver l'obtention du decret. Le 30 janvier 1867, Monseigneur Baillar
geon decretait definitivement l'erection callonique de la paroisse. Deux
autres annees - et de nouvel'les luttes - fU!rent necessaires avant
1a reconnaissance civi1'e de ce decret, survenue Ie 16 mars 1869.37

La victoire couronnait roeuvre 'du Hever-end Joseph HoR:man
a Mont-Carmel; depuis longtemps deja, il avait manifeste Ie desir de
quitter ce poste, comme Ie demontre son rapport pour l'annee 1863: 38

Je suis pauvre, Monsei~neur; il me suffit que vous Ie
sachiez. rai encore presentes a fesprit les beHes pro
messes que vous m'avez faites en me pla9ant a N.D.
du Mont Carmel; VOllS ne les avez pas oubliees, res
pere. (( Vous n'y serez pas longtemps, et je vous recom
penserai » . Quand ,Ie moment de Ia recompense arri
vera-t-il?

L'Archeveque de Quebec avai,t eu besoin, pour realise-r ]'erection
canonique, d'un homme aMiant la dip'lomatie a une certaine fermete,
qualites que possedait Messire Hoffman; voila pourquoi il lui fit
« attendre sa recompense» jusqu'en oetobre 1867, alers qu'iI Ie nomma
au College de Levis dont il devint Ie 'procureu~.

Nous avons assi'ste, tout au long de ce chapitre, a la naissance
penible d'une paroisse; auteur de oe pole que sent l'eglise et Ie pas
teur, el~e s'est deveJloppee lentement, a travers les soubresauts, et
grace au courage et 'aux sacrifices de 1a majorite de sa population.
Pendant que s'affirmait son identite religieuse, ses ecoles, son admi
nistration municipale, ses realites economiques et seciales naissaient

'"AESAP, MC, I: 83, 87, 89s.
"Proclamation d'erection civile dans C.-E. Deschamps, MUflicipa/iles /?r pa

roisses dans fa provine/? de Quebec, J68s.
a'AESAP, MC, I: 48.
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et se developpaient a leur tour: elles serout 'l'objet d'aulres chapitres.
Coutentons-nous, pour Ie moment, de suivre Ie deroulement de sa
vie 'l"eligieuse jusqu'a nos jours.

- 20-



CHAPITRE II

Un siecle de minisiere paroissial

Decrire un siecle de vie religi-euse, c'est essayer de donner a cet
aspect de la vie paroissiale Ie role vital qu'il a jone dans Ies esprits
et dans 1es coeurs des habitants de Mont-Carmel, et de brosser aussi
fidelement que possible revoJution survenue au caurs des annees. Mais
ceci demeure un ideal car il est extremement ,difficile, voire impossible,
de saisir cette partie de la rea'Ji.te qui demeure Ie fait de convictions
personneJI.es. Aussi devrons-nous nous borner a decrire, de Ia vie reli
gieuse, ce que nous pouvons en deceler, c'est-a~dire l'impuision donnee
par Ie pasteur, la personnalite de ce dernier et Jes progres materiels
de la Fabrique. Le plan adopte sera done tIes simple: suivre l'evolu
tion en Ja centrant sur la personnaJite du cure.

Fram;ois-Xavier-Ludger Blais, 1867-1871

Apres l'ephemere nomination de Messire Fran90is Morin a la
eure de Mont-Carmel (du 7 au 17 oetobre 1867), Fran90is-Xavier
Ludger Blais devenait cure de la paroisse. 11 etait ne a Saint-Pierre,
comte de Montmagny, Ie 16 novembre 1832; apres ses etudes clas
siques au College de Sainte-Anne-d.e-la-Pocatiere et ses etudes theo
Iogiques a Sainte-Anne et a Quebec, F.-X.-Ludger Blais avait ete
ordonne a Quebec, Ie 10 mai 1857. Successivement vicaire a Sainte
Croix, puis professeur et assistant-pr6fet des etudes a son Alma Mater,
il oceupa .]e poste de premier directeur de rEcole d'Agriculture de
Sainte-Anne; de nouveau directeur des eJeves, mais cette fois au
College, entre 1861 et 1863, vicaire ,3. Sainte-Famil1e pour un peu plus
d'lll1 an, cure de la Riviere-au-Renard, en Gaspesie, l'abbe Blais
avait finalement pris la route pour Mont-Carmel en 1867, avec une
jeune carriere assez bien remplie jusque la.
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Ce travai'lleur aoharne a resprit methodique etait d'une hospi
talite proverbiale; malgre un temperament nerveux, H etait toUjoUIS
plein de ta'ct et de delicatesse,l Son administration Eut une periode
de progres dans l'organisation de la paroisse.

Apres rerection civile de la paroisse en 1869, Ie cure Blais crea
Ie premier corps de marguilJiers pour remplacer Ies Syndics elus
en 1862; Ie 2 mai 1869, une assemlJ!ee des francs-tenanciers choisis
sait «pour fonner avec Monsieur Ie Cure, Ie corps des marguilliers
de la dite paroif>'Se, les Sieurs Remi Dionne, Joseph Drapeau, Thomas
Rivard, Gennain Soucy, Joseph Belanger, Nazai,re Dionne, Etienne
Levesque et Georges 11igneault» ; ,huit joU1:S plus tard, Monseigneur
Baillargeon emettait une ordonnance confirmant cette election et
nommant Rbmi Dionne, Joseph Drapeau et Thomas Rivard, respec
tivement premier, deuxieme et troisieme marguilliers.2

Le cure Blais savait defendre Ies inten~ts de sa jeune paroisse,
comme H Ie montra lors de iJa signature, par ses paroissiens, d'une
requete en opposition au projet de construction d'une eglise a la
Cilte (aout 1869). Ses 6de]es alleguaient que les gens de la Cote
avaient au maximum un mille et demi a parcouri~' pour frequenter
J'eglise de Saint-Denis ou celle de Mont-Carmel et que les habitants
du petit quatrieme rang, que Monseigneur tenait tant a annexer a
Mont-Carmel et dont l'opposi,tion avait retarde de quah'e a cinq ans
rerection de la paroisse, etaient pour se joindre a la C6te tout com
me les dix habitants du Rocher Blanc; charge de transmettre cette
requete, Messire Blais explique a Monseigneur J'attitude de ses parois
siens, qui voient bien que «leur paroisse, deja si pauvre, en souffrira
necessairement un 'amoilldrissement consiclb:able); dans sa Jettre,
il excuse aussi l'adhesion de ses quao'e paroissiens du petit quatrieme
rang et des habitants du Rocher blanc, qui seront a proximite de In
nouveJle eglise; mais it ne manque pas {Ie prevenir Son Excellence
que, «si Elle autorise la COl1s,truction d'une Eglise a la COte, Elle
detruit d'un trait de plume Ie resu]tat obtenu par neuf ans de demar
ches et de tracasseries de la part des Cures de Mont-Carmel pour
augmentEJI' un tant soit peu sa va]eur » ,3 La demarche n'atteignit pas

I PO'ftrail Irace par Monseigneur Wilfrid Lebon dans A.nn/wire du College de
S{JinIe-A. nne·de-la-PocaTiere, 1.9.25.1926, 89-97.

'APMC, min. I, no l. Copie conforme de I'ordonnance de Monseigneur Bail
largeon, faite Ie 20 mai 1869 par Messire Blais,

JAESAP, MC, I: 110. 9 aOtH 1869.
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l'effet desire puisque les gens ,de .Ja C6te se virent accorder Ia permis
sion de construire lern eg.lise.

En 1871, Ie cure Blais quitta Mont-Carmel pour Saint-Patrice
ou il devait ,demeurer jusqu'a sa mort. 11 manifesta, a cet endroit,
une activite peu commune: achevement et reconstruction de l'eglise,
fondation d'un ,college de Freres, 'de l'hopita:l, et formation des deux
paroisses qui portent ses prenoms. Retire depuis 1907 a l'hopital qu'i!
avait fait nalhe, il y dbcedait le 2 decembre 1925, au milieu des siens
qu'il n'avait jamais cesse de frequenter, au cours de ses promenades
de l'apres-midi entre au tres. 4

Edouard Demers, 1871-1884

Le Sllccesseur de l'abbe Blais fut le premier cure de Mont-Carmel
a occuper son poste pendant plus de cinq ans. Ne 11. Saint-Pierre-Ies
Becquets le 12 decembre 1831, ordonne pretre it vingt-huit ans, il
avait ete vicaire it peine trois ans avant d'obtenir la cure de l'lle
aux-Grues en 1862.

La personnalite de ce pn~tre fait contraste avec ceDe de son
prooecesseur: autant Ie premier fut methodique et soigne dans la
consignation ,des Rctes officiels et dans ses lettres, autant le cure
Demers laissa une documentation en desordre, pleine de ratures, de
renvois, et partant difficile a comprendre, On pressent chez lui l'im
pulsiE, l'homme d'action peu doue pOUl' le travail de bUlfeau, mais
qui n'eu avait pas moins un sens de l'organisation des plus remar
quables et de re-elles qualites d'administrateur, comme en temoignent
les progres materiels de la F<tbrique realises SOliS sa direction,

Des son arrivee a Mont-Carmel, Messire Edouard Demers entre
prit de faire reparer l'eglise, la sacristie et le presbytere; il s'agissait,
en realite, de compU~ter ces constructions que les paroissiens, faute
d'argent, avaient laissees inachevees et qui s'etaient deteriorees rapi
dement par la suite, Ce n'etait pas sans raisons. L'eglise avait besoin
d'un voiHe, de «boisures » interieures, de chassis neuEs et d'un agran
dissemeTlt par la nnition du jube et des galel'ies; l'extel'ieur etait aussi
it n~nover. La sa,cristie, erigee vers 1864 (en meme temps que Ie clo
cher de I'eglise), n'avait pas ete finie a l'exterieur et necessitait quel
ques ameliorations interieures, Quant au presbytere, il demandait
«des reparations assez considerables en dehors et en dedans pour

'AIJ-aire, Dicliortrtaire hiographiqlle dll clerge conodien, VI: Ills.
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en faire une maison simplement convenable») .5 Dans de teUes condi
tions materielles, on comprend mieux pourquoi Jes premiers pretres
residents de Mont-Ca:rmel avaient taus demanele a etre remplaces
apres quelques mois d'upostolat sur place!

Les reparations a effectuer auraient pu decomager un cure moins
ferme que I'a,bbe Demers, mais elles etaient une n&essite; «rai
chante la grand'messe aujourd'hui dans ]a sacristie, ecrit-i:l en janvier
1872, n'ayant pas de bois pour ohauffe.r I'Eglise. Le presbytere, Mgr,
est inhabitabJe dans les grands froids».6 Convaincu de la necessite
et de l\rrgence des travaux, Monseigneur E.·A. Tasohereau decreta
leur execution sous 1a direction du cure et de trois syndics elus a
cette fin par les francs-tenanciers de la paroisse. Les realisations fu
rent lentes; en 1875, seul Ie presbytere avait ete repan~, a la grande
sa'tis.fa'ction du cure.? Six ans plus tar,d, toutes les reparations etaient
terminees; la depense totale atteignait les deux mille dollars. Grace
aux surplus de la Fabrique et a la generosite du cure, qui avait
donne de ses prop-res deniers, Ie tout avait ete realise sans endetter
la Fabrique.s

Toujours sur Ie plan de l'organisation materielle, Ie cure Demers
a fait faire des ameliorations au cimetiere; en septembre 1874, les
paroissiens sont amenes a charroyer « au moins trois pieds de terre
pour une fosse de quatre pieds de proJondeur». Chaque paroissien
a fourni sa part de travail. Quelques annees plus tard, Messire Demers
demanda a l'Admini'stratem du diocese s'il serait bon de creuser
un « siHon» pour y dbposer les -corps ,durant 1a saison hoi-de, vu
qu'il etait impossible d"enterre.r 'les morts en hiver; celui-ci lui re
pondit debMir un charnier;9 la dite construction ne fut probablement
pas realisee. Le cl.U'6 Demers a aussi regIe l'epineux probIeme dn
chauffage de l'eglise, en divisant 18 paroisse en quatre zones clont
les habitants devaient fomnir a tour de role le bois necessaire. lO

"AESAP, MC, I: ] 06. Proci~s-verbal de l'assemblee tenue par M. Pierre Palry
charge d'enqueler sur la requele demandant ccs reparations, 22 dec. J871.

°AESAP. MC, 1: 107. M. Demers a Mgr E. A. Taschereau, 7 janvier 1872.
'AESAIP, MC, I: 116. M. Charles Trudelle, cure de Sainl-Fraot;ois, a Mgr THs

chereau, 15 oct. 1875. L'abbe Trudelle avait etc charge de reocontrer Ie cure cl les.
syndics au sujet des reparations a l'eglise el 11. la sacrislie.

"AESAP, MC, I: 119,123, ]28. Rapports du cure pour 1876, 1878 et 1881.
·APMC, min. I: entre les nos 27 el 28. Mgr E.A. Taschereau 11. M. Demers, 22

aout 1882.
lOAESAP. MC, 1; 115. M. Demers 11. Mgr Taschereau, 19 avril J875. Le 22,

I'ordonnance elait doonee.
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Ce fut egalement SOus son administration que six habitants du qua
trieme rang de la BouteHlerie (rang de Tn montagne) furent rattaches,
pour Ens religieuses, a la paroisse de :.\1ont-Carmel.ll Bref, Ie bilan
de l'evolution materielle et des progres dans ce domaine est large
ment posHif pour les treize ans de cure de l'abbe Demers.

Des dHBcultes avec quelques-uns de ses paroissiens assombrirent
les dernieres annees du cure Demers a Mont-Carmel; en 188S, une re
quete signee par quelques individus n§clamait l'aboJition du supple
ment de «bois et de patates » ,cree lors de I'installation du premier
resident, sous pretexte que les dimes ordinaires fournissaient suffi
samment de revenus pour faire viVIe un cure. Messire Demers ne
taTda pas 11 reagir: dans une lettre du ler mars, il ·e:..-pliqua a l'~che
veque qu'un revenu annuel de $309. etait loin e1'etre exagche; il ayaH
certes raison 1 Trois jours plus tard, une asse111lbl~e de paroisse adopta
une resolution dans Jaquelle Jes paroissiens deploraient la conduite des
deux proposeills de ,Ia requete, laissaient a Monseigneur Ie som de
decider quand il abolirait Ie supplement et reconnaissaient publique
ment les bienfaits de leur cure.12

Depuis quelque temps deja, Ie cure Demers avait demande a
changer d'endroit, demande qu'i] reitera dans sa lettre du ler mars
1883; l'immensite de 1\1ont-Carmel ne convenait plus a un pretre de
cinquante et un ans. L'excellente reputation de ses vertus et de son
devonement aJliee 11 son sens de I'organisation amena ses superieurs
11 ne le depla-cer que de deux milles et il prit Ja cure de Saint-Philippe
de-Neri au il est deced6 le 9 juin 1892.

Joseph-Magloire Moreau, 1884-1896

L'abbe Joseph-~1agloire Moreau recueillait line paroisse que son
predecesseur avait reorganisee et dans laqnelle tout sembJait se deron
ler normalement. Natif de Saint-Jean-Port-Joli, ancien eleve du College
de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere, il avait obtenu sa premiere cure en
1868, a Saint-Modeste, une annee 11 peine <tpres son ordination. Sa
deuxieme fut celie de Mont-Carmel, ou il demeura douze ans. Ces:
faits denotent a la fois la confiance que manifestait l'Archeveque de
Quebec a l'enchoit de ce jeune pretre - il avait vingt-sept ans lars

"APMC, feuilles eparses. D6crel du 30 aoOt [879.
"AESAP, MC, I: 130; APMC, min. I, no ~9. 4 mars )883.
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de sa nomination a Saint-Modeste - et la relative facilite avec laquelle
il savait se fa ire accepter de se'S ouaHles.

Si l'admin~stration materieJile du cure Demers avait ete cha'rgee,
celle du cure Moreau Ie fut beaucoup moins: adhesion a la Societe
a'Assurance Mutuelle entre les Fabriques (1886), construction d'un
chemin couvert reliant la sacristie a Ja ch8!pelJe (vers 1888), achat
par souscrirption's d'une «voiture des morts» pour transporter les
corps jusqu'a l'eglise (1890), reparations ala d6ture du cimetiere (1893),
tels sont les faits Ie'S plus importants consignes aux archives de la
CUTe de Mont-Carme,J,1s De plus, c'est sous son administration qu'un
decret du Cwdinal Taschereau obligea les Fabriciens de Mont-Carmel
et ceux ,de Saint-Philippe a faire tirer la ligne entre les deux paroisses
conformement aux cadastres qu'on venait de terminer,14

Sa derniere annee de cure a Mont-Carmell fut tres pemble, car
Ie brave 'cure s'etait tue a la ta'che afin de des$ervir convenablernent
sa vaste paroisse. En fevrier 1896, il mait tres mala'de et devait recevoir
l'aide d'un pretre du College pour les offices du dimanche; comme il
Yecrivait lui-meme au Grand Vi,caire, Monseigneur C.-A. Marois, Ie
21 fevrier, il souhaitait changer de cure par'ce que, meme si la po
pulation n'aUeignuit pas un nombre excessif, Je soin des fideles de
!',·1ont-Carmel commandait beaucoup de travail par 'suite des distances
et des mauvais chemins. 15 Son etat de sante ne s'ameJliorant pas de
fas:on sensible, Ie cure Moreau res:ut d'abolld l'aide d'un vicaire, Mes
sire T. Dumas (nomme Ie 21 aout 1896), puis l'abbe Joserph-Georges
Goudreau Ie remplas:a, Ie 25 aout 1896. Un l'erpos de deux ans lui
permit de reprendre Ie ministere paroissial a Fortierville.

Joseph-Georges Goudreau, 1896~1898

Originaire des Grondines, d'une fa mille de meunier, Joseph-Geor
ges Goudreau avait ete ordonne paT Ie Cardinal Taschereau, Ie 30
mai 1885; vicaNe successivement a Saint-David-de-l'Auberiviere, Sillery
et Saint-Victor-de-Tring, il fut nomme, en 1889, au Co1!ege de Sainte
Anne-de-la-Pocatiere ou il enseigna l'anglais et occupa Ie paste de
prefet des 'etudes commerciales avant de se voir conlier la curc de
Mont-Carmel en 1896. 16

lSAPMC, f. eparses. Certificat d'assurance; APMC, min. I: nos 50, 53, 565., 65.
"APMC, min. I, no 54.
lOAESAP, MC, I: 142.
'"Anonyme. Notice biographique dans Ann. du College de Sainte-Anne-de-la

Pocot;ere, 1916-1917, 895.
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Son passage y a ete de courte duree, mais Ie cure Goudreau ne
manqua pas de susdter chez ses paroissiens une sincere estime a
sonegard. La brievete de son sejour 'lui permit peu de realisation
materie1'le: seule une a}longe fut faite au jube pour installer seize
banes de plus. 17 Par contre l'esprit de conci1iation et Ie devouement
du cure Goudreau en imposer-ent a ses paroissiens et son ,depart pre
cipite a Ia fin de 1898 Ies amena ~ rediger une requete signee par
cent quat.re~vingt-dix-neufpersonnes et appuyee par une resolution du
Conseil Municipal «pOur obtenir la faveur de cOnserver a la tete
de notre paroisse notre digne estime et populaire Cure» ,18 lui qui
avait su effacer Ie malaise parmi eux pour q, faire place a la paix et
a l'union» .19 II fut nlpondu: «Impossible» a oette demande.

L'abbe JosBph-Georges Goudreau alia terminer son oeuvre a Saint
AIphonse-de-Thetford oli il exerr;:a Ie ministere pendant vingt ans;
cure d6missionnaire depuis quelques semaines, il s'eteignit Ie 19
avril 1917.

Jugement porte par les cures
et missionnaires sur les paroissiens de Mont-Carmel

Arretons-nous un instant pour faire Ie point et nous interroger sur
ce que nollS pouvons connaitre de In pratique reIigieuse des habitants
de Mont-Oarmel durant ce premier demi-siecle, en prenant commc
reference ceHe source incomparable de renseignements que consti
tuent 'Ies rappor'ts annuels du cure.20

Les gens frequentaient regulierement l'eglise Ie dimanche; ils
sc l'endnient a Ia messe et assistaient aux 'catechismes qui se faisaient
chaque dimanche, sauf en mver. Rares etaient ceux qui manquaient
au precepte ,de ]a confession aunuelle et .Ies gens communiaient en
moyenne trois fois par annee; seuls deux OU trois paroissjens ne fai
saient pas leurs Pugues. Les paroissiens avaient a coeur l'entretien de
lenT pasteur et payaient s'cmpuleusement leur dime et ]e supplement
vers 1860, mais Ie :cure Demers notait, apartir de 1875, qu'une trentaiDe
environ omettaient de s'acqurtter de cette obligation par pauvl'et~ ou
par negligence.

"APMC, min. I, no 77, Assemblee de Fabrique, 20 mars 1898,
"AESAP, MC, I: 148. Requele du 7 decembre 1898.
lOAMMC, II: 53. Resolution adoptee Ie 5 decembre 1898.
"Nous ayons retrouye treile rapports annue1s pour line peri ode allant de 1859

a 1883. AESAP, MC, T: 31,48,102,114,118-120, 123-125, 128s., 132.
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Quelques carences sont aUSSl consignees dans ces rapports annuels.
De fac;on genera Ie, Ies cures ne remarquent aUCUl1 desordre notable
dans la paroisse; si Ia majorite des habitants se disent de Ia Societe
de Temperance, tres peu par contre pratiquent l'abstinence totale.
« lci comme ailleurs, lit-on dans Ie rapport pour 1882 - 1883, Ie grand
nombre qui voyagent, oCC<'l.sionnent quelques miseres dans la pa
roisse }). Les elections, surtout municipales, se derou:lent generale
ment de fac;on edifiante, mais Ie cure constate, en 1881, que les parois
siens manquent de charite entre ,ew(, En somme, Ie tableau fort incom
plet que nous venons de tracer demontre que les paroissiens de Mont
Carmel donnaient a leur cure ou missionnaire, pour emprunter les
expressions de l'abbe Hoffman, beaucoup de ({ consolations spiri
tuelles» malgre Ie peu de <,{, consolations materieHes» (allusion aux
maigres revenus du cure).

Guillaume-Benjamin Dionne, 1898·1905

Le cure Dionne n'a pas connu des jours heureux Ii Notre-Dame-du
Mont-Cannel; malgre un jugement assez sUr, son franc-parler dans des
circonstances it la verite assez speciales lui a suscite des adversaires
acharnes qui obtiendront d'ailleurs son renvoi. Ne a Saint-Denis Ie
24 juin 1849, Guillaume-Benjamin Dionne avait ete ordonne pretre
a .rage de trente anSi vicaire a Saint-Raymond, Sainte-Marie, Saint
Sebastien-de-Beauce, Cap Sante et Saint-Charles-de-Be'l'lechasse, i1 avait
finalement accooe Ii une cure, celle d'Armagh, qu'i'l avait conservee pen
dant nne decennie (1888-1898).

A peine un an et demi apres son arrivee a ~Mont-Cannel, l'abbe
Dionne se vit ofhir la cure des Saints-Anges (Beauce) qu'il refusa
pour ne pas encourir les depenses d'un nouveau d,emenagement (son

-aepart d'Armagh et son installation a Mont-Carmel lui avaient cOUte
$300.). :Mais Ie cure Dionne avait d'autres motifs pour refuser Ie poste;
en efFet, il avait souleve contre lui quedques-uns des paroiss,iens d'Armagh,
«,ses ennemis» comme il Ies appelait, et il ne voulait pas, pour cette
raison, 1'etourner dans la meme region. Ses difficultes du moment
l'amenaient parfois jusqu'au decouragement: «La vie est courte, ecrit
n Ie 9 fevrier 1901 a son ami, Alphonse-Andronique Beaudet, cure de
Saint-Pascal; si lla fin peut arriver une bonne fois - Quel bon debauas
[ ... ] » .21 Malgre Ia meilleure volonte du monde, il ne parvenait pas

"'AESAP, Me, I: J52.
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a dominer un temperament colerique qui devait lui attirer encore beau
coup d'ennuis.

Peut-etre pour l'eloigner de Mont-Carmel, au moment ou ron
commen~ait a parler de la construction de ]'eglise, de la sacristie et
du presbytere, Monseigneur L.-N. Begin lui offrit 1-a cure de Saint
Damien au debut de 1905; encore une fois, Ie cure Dionne refusa:
« Saint-Damien est trop proche de St-Cajetan, mes ennemis d'Armagh
vivent enCOre et ne cesseront de me calomnier r ... J Ils m'ont pour
suivi jusqu'a N.-D. du Mont-Carmel r, .. A Saiot-Damien, its vont
continuer] a faire circuler les calomnies les plus atroces sur mon
compte pour la plus grande gloire de Dieu » , L'abbe Dionne n'ignorait
pas « 'les miseres du regrette Mre Guimond, comme cure de St-Damien »
et refusait, malgre {( sa gene exh'eme» a Mont-Carmel; iI savait par
ailleurs qu'un certain M. Brousseau serait tres mortine de Ie voir
cure a Saint-Damien: «Dans tous les cas, ce bon Mr Brousseau, s'il
me faisait ce qu'il a fait au cure dMunt, je me ferais justice moi
meme ,) .22 Nous avons dans ces quelques lignes Ie personnage,
tout d'une piece, pret a l'aotion brusque et sans detour; ce n'etait
certes pas Ie diploma te qu'i1 aurai t fallu dans la crise de la recons
truction de I'eglise qui s'annon~ait deja!

La crise de 1905-1906

Raoul Blanchard a ecrit, dans son abrege de geographie de Ja
province de Quebec, que la p[upart des paroisses canadiennes ont
connu des difficultes, au moment de leur fondation, a propos du site
de l'eglise; chaque rang un tantinet peuple voulait l'avoir dans ses
limites, meme si, clans bien des cas, l'empJacement choisi etait loin
du centre de ]a paroisse. Mais les cas de querelles au sujet du site
d'une eglise a reconstruire sont beaucoup plus rares, car on s'habitue
a un endroit, on y retrouve les autres b;1tisses de la fabrique, Ie cime·
tiere, de sorte que Ie probleme de ]a localisation de la nouvelle eglise
ne se pose generalement pas.

Mont-Carmel a connu Ie probleme; au debut de ce sieele, il s'est
pose avec tout son bagage de rancunes et d'animosites que seu! Ie
temps a pu effacer. Les gens ages s'en souviennent et les jeunes en ont
enten-du parler. Pour notre part, nous avons essaye, dans les pages
qui suivent, de Ie presenter tel qu'il nous est apparu a travers les docu-

"AESAP, Me, L 165. M. Dionne 11 Mgr L.-N. Begin, 15 fevrier 1905.
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ments d'archives que nous avoD's constrltes. Nous esperons que notre
expose refletera avec Ie plus de reali'sme possible .Jes evenements de
cette crise majeure dans l'histoire de Mont-CarmeL

Le tout commence par une assemblee des marguil'liers et francs
tenanciers, en date du 5 mars 1905, au cours de laquelle on decide
de construire un nouveau presbytere, moyennant une somme de deux
mille dollars prise sur les « argents de la Fabrique»; la resolution
re<;oit l'approbation de l'Archeveque de Quebec, Monseigneur Louis
Nazaire Begin, Ie 9 mars suivant. 23 Cet aiCte, en apl?arence assez anodin,
recelait une querelle en genne depuis quelques annees deFt. A peine
deux jours plus tard, Thomas Michaud, Louis Beaulieu fils B., Joseph
St-Onge et Pitre Beaulieu, a nnstigation de Louis P. Levesque, fai
saient signer une requete, a laquelHe adherai-ent quatre-vingt-six per
sonnes, pour denoncer les procedures suivies par Ie cure au sujet de
la construction projetee;24 Ie cure avait d'abord reuni les paroissiens a
la sacristie, Ie 26 fevrier, apres annonce faite au prone, et leur avait
demande une reponse immediate au sujet de la dite construction;
aucune decision n'avait cepeooant ete pris,e a cette reunion. Le diman
che suivant, Ie cure les avait de nouveau rassembles et avait obtenu, par
un vote sans discussion, Ia somme de $2000. 'pour '1a construction du
presbytere. Les protestataires ne refusaient pas de reparer ni de cons
truire, mais apd~s avis d'experts et au COllt Ie moins eleve, 'IU la pau
vrete des gens. Les quatre protestataires principaux avaient par Ia
suite annexe au texte de ~a requete une lettre pour se plaindre d'une
violente sortie faite en chaire par Ie ,cure, Ie dimanche 12 mars, au
cours de laqueHe il avait meme profef(~ des menaces de poursuites
devant les tribunaux civils.

Un tel brouhaha provoqua une action rapide de Monseigneur
Begin; des Ie 26 du meme mois et apn'~s les delaislegaux, Ie Reve
rend Alphonse-Andronique Beaudet, cure de Saint-Pasca1 et commis
saire designe par l'Archeveque, allait se rendre compte de l'etat du
presbytere qu'il dec!ara inhabitable et irreparah'le; en consequence,
il se prononc;a pour la reconstruction immooiate. Au cours de l'apres
midi, il rencontra 'Ies marguiHiers du banc dont un seu! etait reticent.
Pour verifier les plaintes de 1a requete, i,l interrogea quelques parois
siens; tous s'accordaient a dire que Ie but de l'assemHlee du 5 mars
etait connu depui:s Ie dimanche precedent et qu'une centaine de pa-

'"AESAP, Me, I: 176.
;'Loc. cil.
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rOISSlens avaient vote pour la proposition du cure et une quinzaine
contre, dans Ie vote tenu, il est vrai, sans discussion. Quant a la vio
lence de langage en chaire, Ie commissaire mpporta qu'an s'accor
dait a dire :\ peu pres ceci: «On s',a;ttendait a une grosse ,c01ere de la
part de Mr Ie Cure; mais il nous a etonnes par la moderation de son
lang~ge, disant 'ce 'qu'il fallaH dire, mais sans blesser personne, sans
faire de mauvais souhaits a qui que ce soit» . II avait menace «des
tribunaux civils ceux qui, aupres de Votre Grandeur, fausseraient 1a
verite dans l~ narration de tout ce qui s'etait passe au sujet de l'as
semblee susdite » . Les gens interroges auraient prefere qu'on attendit
]a visite de Sa ~andeur, mais Messire Beaudet Jeur avait repondu
que, vu l'etat ,du presbytere, 'Monseigneur ne risquerait pas de Jaisser
un pretre passer un autre hiver dans un tel ]oca.J.25 La Iettre adressec
Ie 27 mars par Monseigneur Begin aux marguiJiIiers de Mont-Cannel
ne laissait subsister aucune equivoque: Ie rapport du cure Beaudet
ayant con.6nne ]es explications du pasteur de Mont-Carmel, il ordon
nait de se mettre ~u travail tout de '$uite.26

Malgrecet oT'dre, malgre une nouvelle requete pour la cons
truction du presbytere (6 avril-HI signatures), malgre une demande
de deux marguiNiers (21 avril),27 Ia construction ne debuta pas im
mediatement. L'opposition au cure et Ila visite attendue de Monsei
gneur Begin €taient sans doute pour quelque cho.ge dans ce retard, mais
independamment de ces facteurs, Je p[()bh~me avait maintellant pris
sa portee veritable. En realite, 'c'etait Ia loca'Hsation de l'eglise et
de ses dependances qui preoocupait Ies gens et aesdivisait a ce POillt.
Puisque tout mait a reconstruire - comme en temoigne une requete
presentee Ie 16 juiHet 1905 pour la reconS'truction de I'eglise, de
la sacristie et du presbytere,28 - les habitan~s du haut de .Ja paroisse
desiraient qu'on reconstruise plus pres du centre geographique, c'est
a-dire au petit bras. La demande etait logique, mais elle rencontrait
l'opposition des habitants du faubourg et des autres rangs qu'elle
aurait pour effet d'eloigner de l'eglise. Dans cette optique, on s'ex
plique mieux l'opposition a Ia recons>truction immediate cit! pres
bytere, qui, si elle avait eu lieu, aurait enleve aux promoteurs du
site du petit bras toute opportunite de faire triompher leur point de
vue.

"'A ESA P, MC, I: 177.
""APMC, f. eparses. 27 mars 1905.
:l7AESAP, MC, I: 177, 180.
"'AESAP, MC, I: 160.
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La deuxleme phase du conllit debuta elle aussi a une assemblee
de paroisse tenue pour l'execution des ordonnances laissees par Mon
seigneur Begin au cours de sa visite de rete 1905. Voiei Ie recit
de cette assembI6e, tel que mpporte dans une requHe -de protesta
tion au sujet de h dite assembIee tenue Ie 21 juillet 190.5.29 Apres avoir
Iu :Ie texte des ordonnances, Ie cure Dionne y avait fait suite en de
mandant Ia signature d'une requete 'pour la 'construction d'une eglise
en pierre ou en bois; on lui avait demande de rayer Ie mot pierre
puisque tous Ie:; pawissiens vou~aient une eglise en bois, mais Ie
cure avait refuse sous pretexte que, si on retranchait ce mot, l'as
sembh~e serait nulle parce que Ie texte ,de 'la requete n'aurait pas
ete confonne a celui de 1'0rdonnance; iJ avait ajoute que ce choix
des materiaux se ferait a nne autre assemblee. n s'etait Hche «tout
rouge», rapporte Ie texte de la requete de protestation, et, par Ia
suite, il arretait les gens au passage, Ies pressait, les contraignait
et Ies mena9ait meme, en ,leur repetant que ceci n'engageait en rien
quant aux materiaux. La requete cono]uait que ron avait &puise
taus Ies moyens de s'entendre avec Ie cure et demandait pour Mont
Oarmel un autre pretre avec lequel «it soit possible de donner ses
raisons sans s'exposer aux tempetes». Leur demande fut acceptee
sans trop de -difficultes car Ie cure avait deja donne sa -demission et,
dans un teIegrnmme envoye Ie 15 aout 1905, il aoceptait «avec
reconnaissance la cure de St-Elzear)); des terres lointaines de Saint
Thuribe (Comte -de Portneuf), paroisse qu'il venait de fonder, cr'abbe
J.-E.-Olivier Martin acceptait, Ie 31 aout, la cure de Mont-CarmePo

Le nouveau cure repondait aux besoins de I'heure. Son prede
cesseur n'avait pa's su creer '1'unite dans sa propre paroisse pour de
multiples raisons, entre autres ses exces de langage et son manque
de diplomatie; iJ avait affronte des problemes auxquels il n'avait
pas su faire face. Le chef religieux s'etait heurte a une opposi
tion menee par des hommes decides et certes tres exigeants a l'en
droit de leur cure. Quant au nouveau cure) il possedait plusieurs
atouts, notamnnent son tact, sa moderation et sa sagesse, pour calmer
]es esprits et realiser lesconstrll'otions projetees.

Le Moot entrait dans sa derniere phase. Le 8 septembre 1905,
Ie meme commissaire Beaudet revenait sur place pour verifier les
a'l'legationsde 'Ia requete du 16 juillet; il presida une des assemblees les

'"AESAP, Me, I: 184.
'OAESAP, Me, I: 191. Le cure Dionne ne parI qu'en seplembre.
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plus hou]euses que la paroisse ait jamais connue. Pourtant, son proces
verbal, signe en presence du cure et de quelques temoins, ne denote
rien de bien particulier: i] a ·choisi, pour les futures constructions, un
emplacement de Ila terre de la FaJbrique, situe sur un terrain <Sleve,
a environ huH arpents au sud de l'eglise actuelle et a un arpent de ]a
route centrale; 'le choix du site a re<;u l'adMsion de la majorite et
contente les gens; ]e <lepbcement n'affecte pas trop Ies vingt maisons dll
village ni ]es batisses de la Fabrique, qui sont a refaire; ceci eIimine
Ie prob]eme amene par la necessite de deplacer de quelques pieds vel'S
Ie sud l'eglise nouveHe si on ]a laissait sur -Ie site achlel, et elle se
trouverait alars sur un terrain bas et marecageux. Le commissaire a
aussi fait promettre aux paroissiens d'a,ccepter «( sans recrimination,
ni opposition» la decision finale de Monseigneur Begin, Archeveque
de Quebec, « tant pour la place de l'Eglise, sacristie et presbytere
que pour les dimensions et mode de cons'Uuction » .3l

De retour a Saint-Fasca.J, le cure Beaudet redigea un autre texte,
y consignant ce qu'il n'avait pas ins'('1"it au proces-verbal offi.ciel. Ce
texte merite d'etre cite in extenso, tant son contenu traduit l'atmos
phere de cette crise:

rai l'honneur de transmettre a Votre Grandeur le rap
port de l'assemblee de N-D. du Mont-Carmel tenue
ce jour, assemblee tres orageuse, qui a dun§ 3~

heures, A un moment donne quant il s'agissait du
site de l'Eglise future, fai cm qu'il aHait y avoir une
prise genera.]e, une bataille bien con<litionnee. 80 vo
taient pour Ie ·b·ansfer de l'Eglise sur le beau plateau
mentionne dans mon proces-verbal et 39 contre. fai
fait Ie fache, je leur ai dit comme ils etaient et seraient
la risee du pays, s'ils continuaient a se chicaner, que
Votre Grandeur les laissel'ait 'inde£iniment languir avec
leur vieille Eglise tant qu'ils ne s'entendraient pas ,com
me des freres. « Enfin, leur ai-je dis, vous voulez demeu
reI' catholique et vous reconnaissez Monseigneur Votre
Archeveque comme votre tete, vous avez conBance a
Lui, vous entendez lui rester unis. Eh bien! decidez
pal' un vote unanime que vom vous en rapportez a son
jugement» . Et ce vote pris a donne la Masse de l'As
semb'lee dans Ie sens affirmatif, et seulement 7 ou 8
qui n'ont pas voulu adherer a rna proposition. Et ce
qui me paralt penible a dire: ce semble etre un pel!

"'AESAP, Me, I: 160.
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Ia faute du cure Dionne, S1 ces 7 ou 8 sont montes de
Ia sorte. II a avoue que Ie porte-etendaJ1d de ce petit
~oupe etait un des ~Ireilleurs gar9011S de sa paroisse,
qu'il regrettait d'avoir parle a I'assembIee aussi folle
ment qu'il I'avait fait. M. Ie Cure Dionne etait si monte
avec ses amis pour Ie site actuel de la future e~lise

qu'iI ne vouIait pas meme qu'on parltl.t dans I'assem
bIee d'aucun site pour la future Eg'lise. fai obtenu
avec Ia plus ~rande misere qu'il JIaissat l'assemblee
pour me perrnettre de b'aiter librement avec les pa
roissiens. II aurait ete bien preferable d'attendre apn~s

son depart pour tenir cette assembJee.
Dans tous 'Ies cas, je conseille bien a Votre

Grandeur de ne pas lancer de decret tant que Mr
Dionne sera ]a. Et meme, S1 Ies circonstances ne se
compliquffit pa$ davantage, apres Ie depart de I'an
den cure et avant I'arrivee du nouveau, je laisserais
hbre un dimanche ou deux ou Ie 'cure de St Pascal
pourrait aller faire 1'0ffice et lire Votre Decret de
construction et de site adopte par la grande Majorite,
et je serais bien surpris si on ne remportait pas alors
nne victoire complete.sz

Pris par surprise, res parolsslens avaient accepte ]a suggestion
du commissaire re'lative au nouveau site de reglise; mais Ie premier
moment de stupeur passe, Ia solution, possible dans l'abstrait - entre
deux extremes, on choisit Ie -centre, - s'averait d'une realisation un
peu utopique, Aussi 'lme requete demandant de ,conserver Ie site ac
tue! de l'eglise fut-elle envoyee, Ie 11 septembre 1905; on y exposait
Ie manque de solidite du terrain propose, l'isolement de cette eglise
- elle serait en plein bois, - }.es proble-mes du faubour~, l'absence
d'eau, Ie besom d'acheter du terrain pour pouvoir se rendre a l'e
gIise, Ia necessite de reconstruire «batiments, hangars et autres de
pendances» du cure et Ie peu d'avantages reels pOUT ]es paroissiens
Ies plus eIoignes de l'eglise de oee c6te. Cent deux personnes avaient
appose leur signature ou croix,sa Pour sa part, Ie cure Martin, encore
a Saint-Thuribe, se montra fort surpris de ce changement de site
et demanda a Monseigneur Begin d'attendre sOn arrivee a Mont
Carmel avant de prendre nne decision (14 septembre).S4

""Lac. cit·
S,'Loc. cit.
"'Loc. cit.
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On attendit son arnvee et, ]e 17 octobre 1905, il pouvait ecrire
a Monseigneur Marois, V.G., que les gens ~ui pamissaient des mieux
disposes; d'apres lui, la proposition du cure Beaudet emit illegale,
quoique faite dans une assembIee legale, parce que l'avis de con
vocation ne mentionnait pas cette question; Monseigneur pouvait ce
pendant suivre ocette suggestion car l'assemblee lui avait donne toute
autorite. Quant aux materiaux, il s'etait produit it. ce sujet un revi
rement d'opinion et les gens penchaient maintenant en faveur de
la pierre.SG

L'optimisme du cure Martin etait peut-etre exagere, paJ:ce que
l'agitation se poursuivait encore dans ]a paroisse; certains craignaient
que ]a dedsion de l'assemb'1ee de constru.ire sur .)a cote ne soit pas
respectee. Pour regler La question, l'abbe Martin suggera une decision
rapide pOllr Ie meme site:

Ma conviction profonde, basee sur l'opiruon de ei
toyens impartiaux de la Paroisse, est qu'il est mieux
que l'eg-lise ne chang-e pas de place. L'orage, si orage
il y a, sera moins forte en laissant les ohoses dans Ie
statu quo. Que Monseigneur declare que tout pese
et considere il s'en tient a la decision donnee il y a
qua'tre ans, Jusqu'a l'assemblee tenue par Mr Beaudet
on ne s'attendait a auoun changement.
Le plus ·tot le decret du site viendra, Ie mieux ceIa
sera, demain si e'est possible. II me sera d'un grand
secours pour decider definitivement Ia question des
materiaw(, en presence d'un entrepreneur que j'attends
demain.36

L'abbe Martin fut ecoute et, Ie lendemain, 4 novembre 1905,
MOl~seigneUT Louis-Nazaire Begin, Archeveque de Quebe'c, decre
tait ce qui suit:

A tous ceux qui les presentes verront savoir faisons
que [ ... ]
Ie Tout bien pese et murement considere, nous croy
ons devoir Nous en tenir a la decision que Nous avons
donnee B y a quatrc ans sur Ie site de la dite eglise:
cette eglise sera construite au meme endroit que 1'an
cienne, avec fa<;ade sud-ouest [ ... ] 87

"Loc. cil.
""Loc. cil·
"Loc. cit.
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A une assemblee de paroisse tenue Ie 12 novembre 1905,88 Ie cure
&tait ~utorise a choisir lui-meme les materiaux necessaires: il choi
sit de construire en pierre.

MaJgre l'ordonnance de l'Ar~heveque de Queb~, de nouvelles
tentatives furent Iaites en vue d'obtenir un changerllent de site; Ie
6 £evrier 1906, une requete approuv6e par cent tre0te-neuf habi
tants du haut de la paroisse reclamait ce changement; d'abord com
muniquee a l'entrepreneur de l'egl1se, Joseph Gosselin ,de Levis, afin
desavoir s'i'! consentirait a construire sur la cote, non en bas, elle
fut ensuite remise a Monseigneur Begin, Ie 23 mars suivant; une
lettre assez acerbe l'accompagnait:

Ci-point une requete signee et dattee du sept Fevrier
demier, et qui avait de suite ete con£e'e a Mr Gosselin
entrepreneur. Dans sa r€ponse Mr Gosselin nous dH
n'avoir pu voir votre Grandew- mais que Mgr Tetu
aurait dirt en toute lettre que Monseigneur apres avoir
visiter -les Heux, decide de barn a l~ meme p~'a'Ce. Le
meme decret ,disait aussi Monseigneur que l'Eglise
serait construite en bois.
[ ... ] La majorite est en haut et un~nime a deman
der justice. La majorite demandait de bahr en bois,
nous batissons en pierre. La majorite demande ,de
bam sur Ia cOrte, nous batlssons en bas, pourquoi donc
Monseigneur Ia majorite est-elle toujours ignon~e;

i~i au Mont-Carmel Ies hommes disparaissent et les
injustices une fois consacrees res tent pour etre sup
porter par ceux qui restent.39

La reponse, qui est de la plume du secl'etaire De l'Archeveque,
coupa coulta tourte dis'cussion:

Sa Grandeur ~ deja donne a cette affaire la meilleure
a,ltrt:ention possible, ,et ce n'est qu'apres avoir mure
ment pese les divers projets qui ont ete soumis, qu'EHe
a jugepreferahle de maintenir Ie site actue! de l'Egli
se 'Pour y placer la nouvelle. E'lle a, en ,consequence,
wane son decret et EHe ne voit pas dans votre nou
velle requete de raison de modifier la decision, attendu
que taus les motifs invoques ont ete l'objet du plus
serieux examen.40

"APMC, min. I, no 89.
"'AESA'P, MC, I: 165 .
•oAPMC, f. €parses. M, Lindsay it M. L.P. Levesque, 5 avril 1906.
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Cette reponse mit un point £nal a la querelle de 1905-1906;
fa decision de I'Archeveque etait irrevocable et on devait s'en ac
commorler. Le ler juillet 1906, Messire J .-R. Desj'ardins benit ]a
pierre angubire de I'eglise noU\;eJile en pres,ence d'un grand nom
bre d'habitants de la paroisse et des cures de la region; l'abbe Louis
PhiL-ppe Delisle, cure de la Riviere-Ouelile, donna Ie sermon de cir
constance.41 Cette nouvelle eglise fut ouverte au culte a ]a £n de
I'automne, soit Ie 8 decembre, mais aucune ceremonie speciale ne semble
avoir marque l'evenement, et pour cause ...

L'eglise mesure cent soixante et un pieds de longueur et cin
quante-six de largeur (dimensions exterieures et environ quarante
cinq pieds de hauteur « des lambourdes a ]a voute»; les architectes
Ouellet et Levesque de Quebec en ont trace les plans et Joseph Gos
selin, entrepreneur de Levis, a dirige les travaux de charpenterie et
de ma90nnerie. La pierre provient du quatrieme rang et du rang
de la montagne, et est d'une assez bonne qualite; ,Ie tTansport a ete assure
pal' corvees.

La vieiEe egJise fut dep]acee plus au sud durant ]es travaux de
construction; elle a ete demolie par .]a suite. La Fabrique a vendu
la saCl'istie ;\ Jean Langlais de Saint-Denis, en novembre 1906. Quant
au presbytere, on fa demoli presque en entier et on l'a reconsb·uit
sur Ie meme emplacement. Nous n'avons pas pu retrouver Ie cout
exact de ces 'constTuctions qui se situe entre $20 000 et $25000; on
en a defraye une partie au moyen de billets garantis (souscription) et
Ie reste fut emprunte par Ie cure a des particuliers plus fortunes de
la paroisse, La dette ne fut compJetement eteinte qu'en 1958.

I.-E.-Olivier Martin, 1905-1910

L'orage passe, ]a vie paroissiale reprit son train normal. Quant
a rabbe Martin, il put en-fin respirer a raise. Ne '<\ Saint-Denis-de
la-BOll teillerie, Ie 29 janvier 1870, il avait etndie au Co.jl]ege de Sainte
Anne et ;\ Quebec ou avait eu Heu son ordination par Monseigneur
Begin, ,Ie 27 mai 1893; l'exel'cice de ses fonctions l'avait amene ~l

Saint~Georges-de-Beauce et Saint-Casimir, d'Oll i.J etait parti en 1897
pour occuper sa premiere cure, cel!e de Saint-Thmibe, paroisse dont

"APMC, min. I, no 92. ACle de la benediclion de la pierre angulaire. Elle se
lrouve sur Ie core nord du portique central, la sixieme depuis Je bas,
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il fut Ie fond-at-eur. C'est lA qu'il avait appris sa nominat~on comme
cure de Mont-Oarmel.

«Le bon Dieu, note .J'auteuT de sa notice biographique,42 l'avait
doue d'une voix riche et cha,ude; i'l savait en user avec art r·.·]
pour cnanter les divines louanges et faire executer les cbants liturgi
ques qui attiraient les ames a la priere et Ies elevaient harmonieu
sement verS Ie Ciel ) . Ces aptitudes et cet amour de la musique I'a
menerent a doter I'bglise de son premier harrmonium, achete chez
P.T. Legare de Quebec au cout de $60.00.43 SOD. ame sensible Ie tour
nait vers les enfauts pour qui i] avait une soHicitude toute paternelle.
De plus, Ie 4 septembre 1907, il obtellait ]e dip-lOme pour une Con
gregation d'Enfants de Marie.44

Le cure Martin se meJa tres intimement a la vie de ses fidbles,
A l'epoque, les lots de colonisation et.aient redames par les colons
des pa'rolsses, et Mont-Carmel ne faisait pas exception; Ie ,cure Martin
se chargea de faire, aupres du gouvernement provincial, les pressions
necessaires a leur obtention. II s'occupa aussi tres activement des
problemes d'ecoles, surtout pour regler a rami'able les nombreux dif
ferends qui survenaient et pour ameliorer quelque peu Ie niveau de
l'instruction dans la paroisse; il fut meme President de la Commission
$:coJaire de 1908 jusqu'a son depart.

Par souci de bien renseigner ses fide]es, Ie cure }''1artin ne man
quait pas de s'informer aux autorites lorsque certaines questions etaient
confuses dans son esprit. Nous avons retrouve llne de ses lettres qui
donne un aper9U ,des moeurs electorales de I'epoque et nOns revele
un preh'e bien conscient de son role de guide de son troupeau.
« Le £leau d'une 'election partielle, ecrit-H a Monseigneur L.-N. Begin
Ie 23 novembre 1909, nous est annoncee pour Ie six de decembre pro
chain, Pour prevenir les ravages, en donnant ames paroissiens une
direction aussi saine que possible, je crois opportun de soumettre it
Votre Grandeur les quelques cas suivants» ; suit une serie de ques
tions sur ]a corruption 'electorale (argent, boisson), SUI la respon
sabilite morale du oandidat qui donne boisson ou argent, sur l'obliga
tion de rendre les effets re<;us si ron n'a pas vote pour Ie candidat; et

<tNotice anonyme publiee dans Ann. du College de Saifl.1e-Anne-dc-!n-PocaliiJre,
1923-1924, 101-105.

"ASHCS, dossier 132. eet bannonium tut raRe en 1917 et gagne par mademoi
selle Exilda Dumais; racbete paT Ie cure pour $25., iI fut donne a mademoiselle
Apolline Morin, institutrice.

"AAQ, 4 sept. 1907. X.P. 172 Yo.
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Ie cure ,de conclme: « Est-ce mal de dire aux gens, du haut de Ja
chaire: « Pren€z l'argent qu'on vous donnera et votez camme bon vous
semblera ? ) .46 Autres temps, autres moeurs, dit Ie proverbe; c'est
diffici'lement veriSable dans Ie cas present!

Le cure !...1artin quitta Mont-Cannel en 1910; il allaH poursui
vre son oeuvre au paste de Directeur de l'Ecole c1'Agriculture de
Sainte-Anne. L'auteur de sa notice biographique rapporte que la « sci
ence de IIa terre qu'iJ a beaucoup aimee etait pour lui la science pra
tique du devouement a nos populations, Ie moyen de les atta'c;her
par tous leurs meilleurs inten~~ts materiels ,et morau.x a ,]a vie agri
cole, nourrice des !Taces saines et des fortes vertus»). Nomme ins
pedeur des Ecoles Menageres de h Province en 1914, il devint un
grand voyageur devant rEterneI, toujours ,entre deux courses. Sa
vie exempl:aire lui merita iCet e]oge du Cal'dinal Begin: «J'avais une
grande estime pour cet excellent pretre, si pieux, si sage, si devoue» .
Ce fut a Saint-Denis, Ie 3 aout 1923, qu'iJ partit recevoir Ia recom
pense de son devouement.

Joseph-Alphonse Lessard, 1910-1923

Joseph-Alphonse Lessard naquit a Broughton, comte de Beauce,
Ie 6 aout 1874, dans une famiUe assez a l'aise. Sans ~tre Ie premier,
it a toujours su se classer parmi 'les premiers de sa classe aux Colleges
de Sainte-Anne et de Levis qu'il frequenta. Ordonne pretre en juiJIet
1899 puis vicaire a Saint-Epmem-de-Tring, l'abbe Lessard exer9<l en
suite son mjni~tere aux cures de Saint-Fabien et de Saint-Marcel, deux
paroisses de colonisation ou iJ se devoua sans relache aSn d'ameliorer
les conditions materielles de ses fideles en leur obtenant lots, routes
et chemins, en ,plus du ministere paroissiaI.

Aussi la cure de Mont-Carmel lui apparut-elle de tout repos en
comparaison des deux precedentes, puisque, a son arrivee, l'organi
sation paroissiaIe etait parfaite; iJ n'a eu qu'a continuer l'oeuvre de
ses predecesseurs, devoir qu'iI remplit avec un remarquable devoue
ment.

Sur Ie plan materiel, quelques realisations cl'une certaine portee.
En 1911, il incita Ies Fabriciens a changer Ie systeme de chauffage
de l'eglise qui ne donnait pas un bon rendement; un nouveau syste
me a air ,chaU'd et ,charbon, 'a:'Chete 'Chez Vandry et Matte de Quebec

'OAESAP, Me, I: 194.
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au cout de $2162 Ie rempla9a;46 lIe meme mode de chau£fage fut ins
ta1'1e au presbytere vers 1920. Le cure Lessard procura egalement ill}

orgue it vent pour l'eglise vers 1917. La voute de l'eglise subit des re
parations majeures en 1918 et, deux ans plus tard, Joseph Collin de
Riviere-du-Loup 'construisait les galeries attenantes au jube, pour aug
menter Ie nombre des «places de banc».

« Sans etre un orateur, ecrit un de ses collegues, M. l'abbe
Lessard savait toujours donner a ses paroissiens un solide enseigne
ment. Partout ou il a passe, i\ fut aussi un administrateur habile et
prudent. La Caisse Populaire de Mont-Carmel, qu'il a fondee et di
rigee lui-meme, est encore tIes florissante. Profondement attache a
sa p~roisse qu'il quina rarement et jamais pour longtemps, 11,'1. l'abbe
Lessard avait su gagner J'estirne et la veneration de ses paroissiens
par un infatigable devouernent et sa grande bonte. Sa piete exem
plaire a laisse des souvenirs edifiants partout ou il a exerce Ie mi
nistere » .47

En juin 1920, un jeune pretre, l'abbe Joseph-Laun§at L'Heu
reux, vint raider dans sa tllche; a peine age de quarante-six ans, Ie
brave Cure commen9<lit a ressentir Ie poids des annees, tant son
activite 'debordante avait mine ses forces. Le 8 fevrier 1923, il decedait
dans son presbytere, apres quelques jours seuaement de maladie. Sa
Grandeur, Monseigneur Paul-Eugene Roy, eveque-coadjuteur, descendit
presider lui-meme a la ceremonie des funerailJes « pour tt§moigner son
estime a la memoire de ce bon pretre » . ~1ont-Carmel perdait un de
ses pasteurs les plus estimes.

Fran~ois Saint-Pierre, 1923-1937

Le successeur du cure Lessard, Messire Fnn90is Saint-Pierre,
sut se faire accepter raprclement par ses paroissiens. II etait ne a Sainte
Helene, Ie 2 avril 1886, du nQtaire Paul Saint-Pierre et d'Eugenie Che
na.rd. Apres ses etudes classiques au College de Sainte-Anne, ou il
se r€Nela eIeve brillant, docile, studieux, jovial et d'une exquise urba
nite, il £t un an au Grand Seminaire puis revint terminer ses etudes
thcologiques a Sainte-Anne. Ordonne priHre en 1912, il demeura en
core onze ans professelU' au Col'lege.

•OAPMC, min. II: 2-6.
<1D'apre.s Frs-Ph. L., p~re, Feu /'abbe i.-A. Lessard, dans Aunuaire du College

de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere, 1922-1923, 94-96.
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Vabbe Saint-Pierre quitta Sainte-Anne en 1923 pour occuper la
cure de Mont-Carmel. « II y a ,laisse Ie souvenir d'un pasteur devoue,
affable et excellent a tous egards». Le cure Saint-Pierre «ne man
quait pas de talent ni de facilite de paroIe. II preparait vite ses ser
mons et il pn~chait tres bien. Ses prones etaient clairs, precis, pra
tiques, toujours marques au 'coin de ['experience» et du savoir-faire.
Ce sympathique cure «etait vo'lontiers aimable et brillant. On ne
pouvait que jouir du charme de sa personne, de sa courtoisie exquise
et de sa belle hospitalite. II etait natl1l'ellement gai, affable et d'un
humour delicat [ ... ] Ajoutons que si son esprit etait clair, son bon
coeur saV'ait aussi consoler et reconforter: les malades en ont fait Ia
douce experience» .48

Bon administrateur et amateur ,de beau, Ie 'CW"e Saint-Pierre re
haussa Ia valeur des biens de la Fabrique et y ajouta des choses sus
ceptibles d'orner Ies realites materielles. En juilJet 1924, il benit un
calvaiTe dans Ie cimetiere; Ie Christ et les statues de S<l.int Jean et de
la tres sainte Vierge avaient ete donnes par des paroissiens;49 on de
voila deux statues dans I'eglise, Ie 8 septembre 1932, rune de Notre
Dame-du-Mont-CarmeI, l'autre de Ia Bonne Sainte Anne.5o Mais la
re<'1lisation ]a plus importante de Messire Saint-Pierre fut l'installation
d'un carillon de trois cloches dont 'la benediction eut lieu Ie 28 juin
1925, par Monseigneur Auguste Boulet, procureur du College de Sainte
Anne; elles pesaient au total 3864 livres et donnaient les notes fa
diese, sol diese et la diese. En 1927, la. cloche la diese fut changee pour
une plus gross'e, qui donnait Ia note mi.61 NOlls avons ajoute en ap
pend ice d'aurres renseignements sur ces cloches encore en usage au
jourd'hui. Ma'lgre 'ces depenses et maIgre la crise, la Fabrique n'etait
pas plus endettee en 1937 que quatorze ans plus tot.

Sous son administration, deux vicaires se sllccooerent a ]a tache;
il s'agitdes abbes P.-G. Emond, nomme en 1927, et Albert Dionne,
nomme en 1930. En 1937, Ie cure Saint-Pierre se voyait conEer Ia
cure de Saint-Pacome; son sejour a cet enchoit flit marque par la for
mation de Ia paroisse ,de Saint-Gahriel-Lalemand, deta'Cllee de Saint
Pacome. Le reverend Fran90is Saint-Pierre demenagea a Saint-Fran90is
Xavier de ]a Riviere-du-Loup en 1943; c'est ]03. que ,la mOrt Ie faucha

"'Exlrait de Ia notice de Camille Mercier, ptre, dans op. cit., 1949-1950, 109·114.
"APMC, min, II: 26.
LOAPMC, min. 11: 47.
·'APMC, min. II: 26·28; 32s.

- 41-



en 1949; j:) Y fut inhume Ie 5 deeembre, au cours d'une ceremonie tres
solenneIle presidee par Monseigneur Maurice Roy, Archeveque de Que
bec.

Amedee Caron, 1937-1952

L'nbbe .I\medee Caron est ne a Saint-Jean-Port-Joli, Ie 13 juin
1885, dans une exeellente et nombreuse famille de curltivateurs. Ses
etudes terminees, il rec;ut l'ordination sacerdotale a Sainte-Anne-de
]a-Pocatiere, Ie 29 juin 1915. Vicaire a Saint-Victor de Beau'Ce, cure
de Saint-Nazaire de Dorchester, iI quitta ce derIDer endroit pour
Mont-Carmel ou la eeremonie cl'instalJation se del'oula Ie 27 jan
vier 1937.

Tous se souviennent de la personnalite de 'Ce saint pretre. «Avec
des qualites natureBes qui ne s'elevaient pas au-dessus ,de la moyenne,
il a ete sans bruit, un pretre fide Ie, tres devoue, tres 'bon». Aueune
realisation materielle d'envergure sOus son administration; a peine peut
on noter nne reparation faite a l'eglise en 1941, a la ,demande des
pai"Oissiens,02 Le cure Caron avait Ie sens du devoir bien rempli et
son ministere s'est toujours exerce de falt0n diS'Cl'ete mais efficace.
Nous ne pouvons que citer ces quelques '!ignes d'un de ses confreres,
qui. n~sument tres bien sa personnalite: « U a occupe trois postes.
Cette stabi]ite a ete chez lui, comme il arrive souvent, Ie signe sen
sible de sa fidelite. Etre au devoir, seulement cela, mais tout cela,
echappe parfois a l'observation desireuse ,de trouver du pittoresque
ou de l'edat. Mais pour eeux qui estiment tout au poids du sanctu
aire, cette determination est la fine Heur de l'apostoJat. N'en doutons
pas, l'abb€ Caron l'a mise tout entiere au confessionnaI, aupres des
malades comme dans la preparation laborieuse du catechisme et de
la predication. Naturellement bon, parfois peut-etre jusqu'a. l'exces,
il &tait d'avis, 'Croyons-nous, que Ie Mvouement guerissait la faiblesse
humaine parce que, branche sur la Redemption, iI touchait a la
Misericorde de Dieu » .53

La cure de Mont-Carmel devait etre sa derniere. Au COurs de
sa retraite en aout 1949, il fut frappe par une paralysie eerebrale; les
medecins pratiquerent une trEpanation qui ne procura pas 'l'am€lio-

"APMC, min. II: 715.
"'Exlrail d'une notice biographique signee «un confrere ~ parue dans AlZIlliaire

du College de Sainle-Anne-de-Ia-Pocaliere, 1956-1957, 755.
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ration souhaitee. Malgre des efforts surhumains pour continuer son
ministere paroissia], Ie cure Caron fut force d'abandonner son paste
en 1950 et demeura hospitalise pendant de longues annees durant
lesquelles il endura une alternance de mieux et de pire, «La souf
france physique et morale a done ete l'ultime action sacerootaIe de
ce pretre deja plein de merite par son ministere». Le 21 octobre
1956, i1 decooait a l'Hopital de la Riviere-du-Loup, en laissant a ses
paroissiens, dont plusieurs allaient regu1lierement Ie visiter, Ie sou
venir d'l1n pasteur simple, devoue et tres gen&reux.

II avait rec;u a Mont-Carmel l'aide de plusieurs vicaires; mention
nons messieurs 'les abbes Albert Dionne, Maurice Bois (1946) et Leo
Blanchet (1949). En aout 1950, l'abbe Antoine Levesque, un £'ls de
la paroisse, s'amenait dans son patelin ,comme vicaire-substitut, avec
l'assistance de monsieur Adrien Forgues; a l'automne de la meme an
nee, monsieur Piene Dumont se chargea d'assurer }'interim jusqu'a 1'ar
rivee du nouveau cure en titre, monsieur Arthur Bi'lodeau, intro
nisc Ie 28 aout 1952.

Monsi,cur Arthur Bilodeau, 1952-1965

~donsieur Arthur Bilodeau est ne a Saint-Fran9ois de Montmagny,
Ie 19 janvier 1901; apres ses etudes c1assiques au College de Sainte
Anne et tMologiques a Quebec et a Sainte-Anne, i,l fut oJ'donne pretre
dans la chapelle du College, Ie 29 juin 1926. Vicaire a Sainte-Anne
de 1926 a 1928, il occupa ensuite la meme charge pendant treize ans
a Saint-Alexandre de Kamouraska; a ce dernier endroit, monsieur
Bilodeau se distingua par son ardeur a developper, sur des bases
solides, Ie chant de Solesmes; il donna aussi des cOurs de franc;ais, d'an
glais et de latin a des ecoliers qui devaient a~ler au Co'1'lege; son
succi~s comme organisateur de Ia lE,C. attira l'attention du Cardinal
Vil'lenenve qui songea a Ie nommer aumonier diocesain de ce mou
vement.6~ La Providence l'appelait aiHeurs et c'est a la cure de
Sainte-EupMmie qu'il passa ]a periode 1941-1952.

Le 19 jui}.]et 1952, Son Excellence Monseigneur Bruno Desro
chers, eveque du nouveau diocese de Sainte-Anne-de-'la-Pocatiere, Ie
nommait cure de Mont-Calmel. Son activite s'y deploya pendant treize
ans, jusqu'a ce moment ou un rideau de tenebres s'abattit devant ses
yeux, Ie rendant incapable de vaguer a ses occupations curjales.

"'Societe Hislorique de Kamouraska, Saini-Alexandre, 1852 a 1952, lOOs.
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Malgre des demarches nombreuses qui I'ont conduit jusqu'a Boston,
monsieur Bilodeau n'a pas recouvre la vue. Depui's 1905, il vit retire
a Ia Villa Saint-Jean de Ja Pocatiere.

Doue d'tme voix superbe, qu'il utiJisait avec art pour chanter
les Iouanges du Seigneur, monsieur Bilodeau savait aussi precher brie
vement et avec une langue toujours precise; ses appels a Ia charite rece
vaient toujours un accueH empresse. Une reeUe bonhomie et un hu
mour mordant en rendaient - et en rendent encore - Ia compagnie
cles plus agreables.

La lecture des minutes de Ia Fabrique fait decouvrir un des
traits les pIuS' marquants de sa personnalite: ses qualites d'adminis
trateur hors pair. II ne s'est pas passe une annee ou ne furent pas en
treprises des ameLorations materielles. En 1953, un orgue electro
nique Consonata rempla9ait Ie vetuste argue n vent de 1917; en oc
tobre 1961, monsieur Bilodeau organisait d'importants travaux de reno
vation a i)'eglise, qui ont transforme cet ooifice en un endroit qui incite
veritablement a la priere. Monsieur Bilodeau a dbclenche en 1954 1'0
peration embellissement du C'imetiere et y a fait construire, I'annee
suivante, un charnier public en blocs de ciment. 66 Ce cimetiere est
aujourd'hui un des mieux entretenus de la region.

En depit de toutes ces ameliorations, monsieur Bilodeau n'a pas
endette la Fabrique; bien au contraire, il a efface la vieHle dette de
la construction de reglise en 1958 et, en 1964, Ie bilan se soldait
par un actif de $3978.50 sans qu'il ne reste aucune dette au passif.
Le 15 mai 1954 deja, Monseigneur Bruno Desrochers avait consigne
au registre de Ia Fabrique cet eloge tout a l'honneur de Mont-Carmel
et de son cure: « Le bilan de 1953 est particuli&rement brillant: les
recettes ordinaires ont depasse les depenses ordinaires cle $3027, ce
qui est l'indice d'une excellente administration [ ... 1 J'en felicite
les paroissiens, les marguilhers et partkulierement M. Ie Cure» .66

Ses qualites de chef et d'organisateur lui valurent I'ath'ibution de
certaines responsabilites extra-paroissiales; diredeur des Ligues du
Sacre-Coeur pour Ie Vicariat Forain no 6 (1952), Vicaire Forain (1956)
et, confirmation de ses capadtes, Ie titre de Chanoine (1959).

A ]'epoque de monsieur Bilodeau, un certain nombre de vicai
res partagerent avec lui Ie travail du ministere paroissial; voici la

~"APMC, min. 111: 6 sept. 1953,25 juil. 1954, 19 jujn J955, 22 ocl. 1961.
··APMC, min. ill.
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jjste de ceux qui sont venus a Mont-Carmel comme vicaires officieJs.
L'actue] cure, monsieur Roland Mi'chaud, de septembre 1952 a mars
1955; monsieur Jean-Paul Roussel, de septembre 1955 a septembre
1956; monsieur Mar'tin Simoneau, de septembre 1962 a juiHet 1963;
monsieur Dominique Gosselin, de juin 1964 a janvier 1965; mon
sieur Antonio Castonguay, de mars a juillet 1965.

Monsieur Roland Michaud, 1965.

L'a'ctuel cure, monsieur Roland Michaud, est ongmaire d'une
paroisse fondee par un ancien pasteur de Mont-Carmel, l'abbe Blais;
en eJIet, il est ne a Saint-Fran<;ois-Xavier de ]a Riviere-du-Loup, ]e
23 f&vrier 1912. Apres ses etudes classiques a Sainte-Anne-de-Ia-Po
catiere, monsieur Michaud s'est oriente vers ]es Missions Etrangeres
et fut ordonne pn~tre de cette communaute en 1937. n entra bientot
dans ]e cIerge diocesain et entreprit une carriere qui devait ]e mener
a la grandeur du diocese.

A Saint-Fabien en 1938-1939, il fut ensuite vicaire a Saint-Prosper
(1939), Sainte-Perpetue (1939-1944), L'Islet (1944-1948) et Sainte-Anne
(1948-1951); desservant a Saint-Aubert (1951-1952) avant de faire un
premier sejour a ~1ont-Carmel (1952-1955), il traversa a Saint-Bruno,
comme desservant pendant quelques mois, puis comme 'cure (1955-1962).
Apres avoir ete cure de Saint-Germain en 1962-1963, iJ s'occupa de
l'Oeuvre des Vocations (decembre 1963-janvier 1965) jusqu'a cet acci
dent qui Ie mena a l'hOpita'l puis a la Villa Saint-Jean, en repos; il prit
Ia cure de ~{ont-Carmel a la fin de mai 1965.

L'oeuVTe de monsieur .Michaud ,1 Mont-Carmel n'a pas encore
clure assez longtemps pour quon pLlisse en degager Ies principaux
traits. Contentons-nous de souligner l'affabilite avec laqllelle il re<;oit
Ie visiteur et lIe devouement qu'j} met a lui apporter aide et assistance;
monsieur Michaud sait aussi parler eJoquemment au cours de ses
preches. Notons enBn qu'il est J'instigateur du mouvement en vue
de celebrer Ie centenaire de Mont-Carmel.

Chaque annee, a Ia nn de decembre OLI au debut de janvier, les
francs-tenanciers de ]a paroisse choisissaient celui qui, pour une pe
riode de trois ans, administrerait les biens de Ia Fabrique en com
pagnie du cure et des deux autres marguilliers. Leur role se resumait
parfois a peu de choses, se~on ]es CUTeS et les circonstances; Ie cure
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Dionne, par exemp}e, n'a reuni les marguilliers qu'une seule fois
dLrrant ses sept aIlS de cure. Le choix de ces representants fut pres
que toujours unanime; les proces-verbaux ne contiennent que qua
tre cas ou les elections ont ete ne.cessaires, et tous ces cas sont ante
rieurs a 1892, II a cependant pu y en avoir d'autres. Nous avons
indique Ie nom de tous ,celL''':: qui ont occupe effectivement Ie poste.
meme ceux qui ont ete elus en remplacement d'un marguillier de
missionnaire, decooe ou qui a quittt': 1ft paroisse; nous n'avons ce
pendant pas tenu compte de ceux qui n'ont pas accepte la charge,
La date indique I'annee d'entree en fonction du marguil'!iel', non pas
celie de I'election.

- Liste des marguiHiers -

Edouard Santerre, 1870 - Remi Lavoie, 1871 - Igna.ce Chapais,
1872 -Edouard Michaud, 1873 - Hi'laire Bosse, Syfroid Levesque,
1874 - Franc;ois-Xavier Voisine, 1875 - Bruno Saint-Onge, 1876 
Jean-fuptiste Chamberland, 1877 - GuiHaume Migneault, 1878 - Hya
cinthe Beaulieu, 1879 - Edouard Berube, 1880 - Belonnie Lavoie,
1881 - Georges Beaulieu, 1882 - Cyprien Levesque, 1883 - Prudent
Plourde, 1884 - Louis Santerre, 1885 - Marcel Dumais, 1886 - Fran
c;ois Lavoie fils, 1887 - PMippe Saint-Onge, 1888 - Paul Saint-Jean,
1889 - Louis Lavoie, 1890 - Charles Levesque, 1891 - Michel Jean,
1892 - Syfroid Levesque, 189357 - Pierre Saint-Onge, 1894 - Marc
Theriault, 1895 - Louis Gagnon, 1896 - Jean-Baptiste Beaulieu His de
Louis, 1897 - Hegesippe Masse, 1898 - Pa ul-Joseph Rivard, 1899 - Jo
seph Desjaf'dins, 1900 - Louis Saint.Onge, Thomas Soucy, 1901 - Achil'le
DeSjardins, 1902 - Luc Chamber'land, 1903 - Louis-Chs Levesque, 1904
- Jean-Baptiste Desjardins, 1905 - Henri Dufour, 1906 - Charles
Martin, 1907 - Edouard Lebrun, Dieudonne Soucy, 1908 - FranC;Ois
Lebel, Fran90is Plourde, 1909 - Antoine DeSjardins, 1910 - Elzear
Levesque, 1911 - Jean Dionne, 1912 - Philippe Francoeur, 1913 - Cy
prien Rivard, 1914 - Michel Jean, 1915 - Joseph Saint-Onge, 1916 -

"'APMC, min. T, no 63. Void une noLe de l'abb6 Moreau cont:ernant cctle
eleclion: «N .B. Dans celIe dire assemblee, il y a eu desordre, Un certain nombre
<.Ie paro.issiens ont voulu insulter Ie resle de In paroisse, el <.Ie plus les dits pa'roissiens
par I'election du Sieur Syfroid Uveque ont deroge aux coutumes etablies dans la
pa'roisse par Ie corps des Margui'lliers des la formation du dit CO'fpS en mil huit cenL
soixante-neuL De plus Ie Sieur Syfroid Leveque n'esol elu pa,r une voix j'JIegale,
paree que un paroissien n'ayant pas droit de voter a donne sa voix pour Siellf Syfroid
Leveque. J'ai sigoe ces remarques ce jour Ie 31 d6cembre 1892 a N.D. du MonL
Carmcl. los Magloire Moreau Ptre" .
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Jean Plourde, 1917 - Paul Dumais, 1918 - Victorien Saint-Onge, 1919
- Napoleon Saint-Onge, 1920 - Odilon Drapeau, 1921 - Louis Dra
peau, 1922 - Pierre Lavoie, 1923 - Jacob Dumais, 1924 - Pitre Beau
lieu, 1925 - Denys Barbeau, 1926 - Jean Dionne fils, 1927 - Polydore
Saint-Onge, 1928 - Ludger Saint-Onge, 1929 - Joseph Cote, 1930 
Louis Beaulieu fi'.ls de Jean-Baptiste, 1931 - Arthur Masse, 1932 
Joseph Jean, 1933 - Emile Drapeau, 1934 - Luc Rivard, 1935 - Tho
mas Dufour, 1936 - Gratien Jean, 1937 - Fran90is Roy, 1938 - Pierre
Dumais, 1939 - Joseph Drapeau, 1940 - Louis Desjardins, 1941 - Jo
seph Germain Levesque, 1942 - Joseph Hector Drapeau, 1943 - Tho
mas Lavoie, 1944 - Marc Dionne, 1945 - Didier Fmncoeur, 1946 
SyLvio Saint-Onge, 1947 - Wilfrid Levesque, 1948 - A'lphonse Leves
que, 1949 - Thomas P. Lavoie, 1950 - Edgar Voyer, 1951 - Adelard
Michaud, 1952 - Alphonse Langelier, Louis Saint-Onge, sept. 1952 
Jean-Baptiste Rivard, 1954 - Marc Lebel, 1955 - Jean-Leon Drapeau,
1956 - Albert Paradis, 1957 - Armand Levesque, 1958 - Andre Dra
peau, 1959 - Louis Masse, 1960 - Wilfrid Saint-Onge, 1961 - Isidore
Desjardins, 1962 - Gerard Dionne, 1963 - Maurice Levesque, 1964 
Gerard Levesque, 1965 - La nouvelle loi des Fabriques, prenanrt force
Ie ler janVier 1966, a amene des modifications dans Ie systeme elec
toral et Ie nombre des marguvl!liers; desonnais, les marguilliers sont
au nombre de six, pour un mandat de trois ans; les six marguilliers
elus lors de l'assemblee du 12 clecembre 1965 sont: Gerard Dionne,
Maurice Levesque, Gerard A. Levesque (les trois marguilliers du
banc), Leonard Roussel, Ernest Masse et Alvin Rivard. L'election
de 1966 a amene messieurs Regis L. Saint-Onge et Gerard Roussel
en remplacement de messieurs Gerard Dionne et Alvin Rivard.

- 47-





CHAPITRE III

La vie municipale

Lorsque, Ie 10 juilIet 1855, un avis public elu registrateur du
Comte de Kamouraska annonya la tenue d'une assemblee, Ie 21 du
courant, en vue de «prooeder la et aIors a relection de sept conseil
lers» pour ]a Muni-cipalite de Mont-Carmel, Ie systeme municipal,
Sous Ia forme qu'D possede aujourd'hui, fonctionnait depuis a peine
queJ.ques semaines dans la province.!

Le regime municipal

« On sait que ohez nous Ie regIme feodal a prevalu longtemps.
SOllS Ie Tegime fran~ais, lIes seigneurs etaient presque tout-puissants.
SU'bordonnes au gouverneur, ils d irigeaient tout dans 'l'ordre civil
et militaire. [ ... ] Apres 1760, ils garderent encore longtemps leurs
privi,leges puisque ,]a tenure seigneuriale fu t abolie seuIement en 1854.
Mais l'administTation civile se modifia peu a peu SOus l'inBuence
des institutions britanniques Ainsi, avec la constitution de 1791, les
deputes eUIent dans toute ~a province 1<1 meme juridiction civile
et judiciaire que ,Ies juges de pave En 1840, nOus avonS deja ]a
forme approximative de nos consei'Is de comtes. Pendant les deux an
nees prec6dentes, Sir John Colborne avait divise Ie Bas-Canada en
vingt-deux districts dont les autorites, nommees par lui, avaient Ie
droit ,de taxer Ie peuple. Lord Sydenham conserva cette division admi
nistrative, mais etabIit a 1a tete de cha-cune d'eJles, a cote d'un pre
fet et (Ie quelques officiers nommes par lui, un conseil elu par Ie
peupIe» .

'AMMe, feuilles eparses. A l'avenir nous n'lindiquerons pas ces references a
des documents conserves chez Ie secrelaire-tresorier. Voir la bibliographie pour de
plus amples precisions.
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« En 1845, sous Metcalfe, nouveau progreso Dne ordonnance emet
que toutes les circonscriptions ecclesiastiques deviennent dans leurs
Jimites des municipalites civiles distinotes. Les corps civils elus qui
]es dirigent xestent enCOre sous l'autorite du prefet de comte, mais
elles peuvent mener tout en matiere d'administration municipale. Mal
hemeusement, nos gens, taxes pour la premiere fois en 1840, et peu
sympathiques a rordonnance qui leur imposait cette oharge, virent
dans ]e systeme municipal une machine a taxer plus exigeante. Au
bout de deux ans, les imperfections de Ia 10i aidant, les conseils de
paroisse furent remplaces par Ies conseOs de comte dont tous Ies
membres etaient elus par Ie peuple».2

L'Acte des Municipalites et des Chemins adopte en hlvrier 1855
vint modifIer a nouveau Ie systerne, Dorenavant, 'Ies paroisses auraient
un conseil compose de sept conseiMers elus pour trois ans qui se
choisissaient eux-memes et a l'interieur du conseil un maire ou un
chef de 'consei!. Les elections se tenaient 'Ie 'lundi qui suit Ie der
nier mercredi de janvier, mai ou juillet; Ie choix du maire par les
conseillers suivait lors de la premiere reunion du 'COnsei!. L'assem
blee des maires des divers conseils municipaux de paroisses consti
tuait une corporation municipale de corn'te, centre administratif qui
s'occupait entre autres de questions interessant plus d'une corpo
ration de paroisse.

Les principales attributions des conseHs municipaux de paroisse
etaient les suivantes: en premier lieu et comme regie generale, Ie
main-tien de la paix publique, la nomination des inspecteurs de voirie
charges de l'entretien des fosses, pants, cl6tures, trottoirs; l'evaluation
des proprietes des oCQntribuabIes; la r&glementation du commerce local;
l'obligation de faire observer les lois de l'hygiene, de s'occuper des
salles publiques, de l'aquedUic. Ils avaient en outre Ie pouvoir de pre
lever des taxes et d'en utiliser les revenus. Bref ces conseils munici
paux etaient des gouvernements en miniature.

Le premier conseiJ

L'incorporation de la Municipalite de Notre-Dame-du-Mont-Car
mel, en vertu de I'Acte des Municipalites et des Chemins de 1855,
est entree en vigueur Ie ler juHlet 1855. La juridiction de cette Muni
cipaHte dUe de Iocalite s'etendait approxirnativement sur Ie territoire

'Societe Historique de Kamouraska, Sainf-A lexandre, 1852 a1952, 155s.
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de la desserte de Mont-Carmel. Par 'la proclamation du 16 mars
1869, eHe prenait les memes hmites que In paroisse, a l'exception du
quatrieme rang de Saint-Denis (partie de Ia montagne PeMe) qu'elle
englobait a10rs, mais qu'elle a perdu presque en entier lors de l'incor
poration ,de la Municipalite de Saint-Philippe-de-Neri, Ie 29 d6cembre
1875. En 1908, quelques habitants de Saint-Pac{}me s'annexaient a
leur tour a la Municipalite de Mont-Carme1.3

Le 25 juiHet 1855, Ie premier conseil elu pretait Ie serment d'u
sage devant Jean-Charles Chapais, juge de paix du Comte de Ka
mouraska:

Nous, Hyacinthe Hudon, Louis Anctil, Joseph Dra
peau, Jean Caron, Magloire dionne, Remy dionne,
pere, et Joseph Laplante, ayant ete dtiment elus
conseiUers du Conseil Municipal de la localite de Mont
Carmel, faisons serment que nous remplirons fidele
ment les devoirs de notre charge, et cela au meilleur
de notre Jugement et capacite.

A la premiere deliberation que nOus avons retrouvee, a la date
du 4 aout 1855, Fran90is-Xavier Anctil fournissait ses cautions com
me secretaire-tresorier. En decembre de la meme annee, Ie Conseil
Municipal obtenait Ia permission de puhlier ses resolutions, avis et
reglements en fran9ais s€ulement.4

Regie interne

Les premieres reunions eurent lieu dans des maisons pnvees,
jusqu'a !'inauguration de la salle paroissiaIe en 1947. D'apres Ie pro
ces-verbaux du ConseiI Municipal, ill a tell:U ses seances tantat chez
Ie maire, tantat chez Ie secn3taire-tTesorier ou un consejJ]er, mais Ie
plus souvent dans un local loue ,f! cette fin d'un particulier; nous
avons retrouve 'le nom de quelques proprietaires chez qui Ie Conseil
a loue un tel local Les voilci: Paschal Langlais (1855, 1860), A. Mi
gnault (1870), Hyacinthe Berube (1872), Rerny Lavoie (1882 et seq.),
Louis Saint-Onge (meme maison que Remy Lavoie, 1898 et seq.) ma
dame Joseph Dumais (1916-1942), Napoleon Theriault (1942-1946).
La Commission Scolaire tenait habituellement ses sessions au meme
endroit.

'C.·E. Deschamps, Municipaliles el paroisses dans fa province de Quebec, 168s.,
)029. Pour Sflint-Pacome, voir Gazelle Officielle de Quebec, 1908, 643 et )711.

'Deschamps, op. cir.: IX. Le 7 £lout 1961, Ie ConseH Municipal adoptait une
resolution dans Ie meme sens.
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Le premier reglement fuant Ie lieu, l'heille et Ie nombre des
sessions 'feguilieres porte Ia date du 19 janvier 1860; il decrete qu'a
l'avenir ,Ie Conseil s'assemblera chez Pascha'l Langlais (ce dernier
met gra-tuitement une piece a la disposition du Conseil); les sessions
generales, qui debuteront a neuE heures du matin, se tiendront Ie
premier lundi de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
En mai 1872, Ie Conseil a aboli ce premier reglement et decide de se
conformer aux exigences du Code Municipal quant au jour et a l'hem€
de ses sessions generales. L'heure des sessions regU'lieres a ete de
nouveau £xee a six heures du soir (1915) et a huit heures du soil'
(pour mai-octobre) ou dix heures du matin (pom les autTes mois), Ie
5 janvier 1953.

Le personnel politique

Les elections aux pos-.tes de conseiUers n'ont pas suscite de con
testations serrees durant les premieres annees du Conseil Municipal,
Le cme 1e notait dans ses mpports et les mises en nomination n'ame
naient generalement pas de contestations. Les deux demieres de
cenni'€s du XlXe siecle ont vu s'animer la politique municipale: les
elections sont devenues plus nombreuses. Par la suite, a Mont-Carmel
comme dans bien d'autre~ municipalites, la politique s'est faite selon
les lignes des partis provinciaux et les changements de gouvemement
a Quebec amenerent souvent un changement dans Ia composition
du Conseil Municipal de Mont-Carmel, suivi d'une acalmie plus ou
moins longue.

Les hommes publics improvises issus de ces elections ont dirige
Ia Municipaute avec des connaissances parfois limitees, mais leur
bon sens a compense dans bien des cas, et leur experience pratique
les a gUides dans 1em rechel"che du bien commun. Nous ne pouvons
passer SOus silence Ie f(~le joue par les maires de Mont-Cannel, ces
chefs de gouvernement miniature dont I'influence fut souvent pre
ponderante dans I'evolution de Mont-Carmel; en voici la Iiste:

Jean CaTon, 1855, 1858, 1859
Remy Lavoie, 1860
Jean Caron, 1864, 1866, 1868
Georges Michaud, 1870
Louis Lavoie, 1872
Jean Caron, 1873, 1874, 1875, 1878.
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Pour etablir la liste precedente, nous ne disposions que de documents
epars et nous nous sommes bornes a indiquer l'annee pour laquelle
nous avons rencontre Ie nom accompagne du ti1re; Ie reste de la
liste est plus precis:

Etienne Levesque, 1879-1885
Louis Levesque, 1886
Fran90is Lavoie 1887
LOllis Levesque, 1888-1904
Michel Jean, 1904-1905
Napoleon Saint-Onge, 1906-1907
Louis Saint-Onge, 1908·30 aout 1915
Thomas Soucy, 20 sept. 1915-1916
Bruno Saint-Onge, 1917-1920
Arthur Masse, 1921-1928
Thomas Lavoie, 1929-1938
Amedee Masse, 1939-5 juil. 1943
Allred Plourde, 20 juil. 1943-1960
Andre Drapeau, 1961-mai 1962
Rene J. Levesque, mai 1962-1964
Gerard Dionne, 1965-1966
Jean-Claude Plourde, 1967-

Compagnons du mai.re et symb6les de la continuite de ]a vie
municipale, ]es secretaires-tresoriers ont consigne au jour Ie jour l'ac
tivite des ediles municipaux; voici leur nom:

Fran90is-Xavier Anctil, 1855-1859
C.-Theophile Anctil, 4 avril 1859-1879
Cleophas Beaulieu, 1er sept. 1879·1880
Louis Lavoie, 1881-1898
Maxime Sirois, 6 oct. 1898-1908
Thomas Jean, 1909-1915
Andre PlouI1de, 1915-1926
Napoleon Theriault, 1927-1943
Maurice Levesque, 1944-1961
Adalbert Cassista, 4 avril 1961-
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Depenses, taxe fonciere et role d'evaluatioD

Comme tout administrateur public, Ies Consei1lers de Mont-Carmel
ant utilise des fonds publics. Quel en fut l'emploi? et l'importance?
Le fardeau fisca'l ecrasait-il Ie proprietaire de biens fanciers? Nous
ne pouvons donner de r&ponse precise pour les premieres annees,
faute de documentation; mais nous pouvons etablir une breve com
paraison enh'e un bilan de 1893, pour Ie preIeve des argents noces
saiTes afin de rencontrer les depenses encourues durant l'annee ecouIee,
et les previsions budgetaires pour 1934.

Bilan de 1893

Salaire du secretaire-tresorier
Conseil de camte
Loyer de la salle du Conseil
Confection du role d'evaluation
Voyages faits par Ie maire
Une amende
Blanes de r61e
Fonds de batisse (?)

Total:

$ 25.
9.17
2.50
4.
4.83
2,
1.

12.

60.50

Ce qui frappe dans ce bilan, c'est la large partie des depenses pour
frais administratifs; i1 n'y a pas d'entreprises. A l'epoque, les depenses
pour l'entretien des routes n'entraient pas dans Ie bilan annuel; d'ail
leurs, la plupart des voies municipales etaient entretenues par les pro
prietaires.

Budget pour 1934

Salaire du secretaire-tresorier
Conseil du comte
Loyer de la saHe
Entretien des routes d'hiver
Pension des vieillards et indigents
Entretien de fosses et olotures
Papeterie
Divers

Total:
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$125.
75.
35.

120.
200.

40.
15.
75.
~



Periode
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920&
1921-1925
1926-1930
1931-1935b

1936-1940

Ce budget fait voir des depenses onze fois plus elevees que celles
de 1893; la valeur des frais fixes a augmente dans Ie ton general du
budget. Le pourcentage des frais administratifs a diminue par rap
port a la masse totale des depenses et des preoccupations d'ordre socia.]
sont apparues. A noter que ce budget est inferieur a la moyenne des
vingt annees pr&cedentes: c'est lacrise!

Pour 1967, la somme a payer par les contribuables atteignait
$ 2 606, mais Ie Conseil Municipal administrait un budget total de
$ 22 398, que ,detrayaient en grancle partie les octrois gouvernemen
taUK.

De 1889 a 1966, revaluation des biens imposables est passee de
$ 102 625 environ 'a $ 225 315 (1920), $ 451 805 (1953) et $ 888 440
(1966); ma'lgre les fluctuations du mode d'eva~uation, res chillres
denotent une progression constante, aoce).eree au COUTS des demieres
annees. Le tableau suivant montre les sommes payees par les pro
prietaires de Mont-Carmel au cours des quatre-vingt-cinq dernieres
annees,

Tableau du taox de la taxe fonciere et des revenus fonciers, 1881·1967
Moyennes annoelles poor des periodes de cinq ans

Moyenne du taux Revenu moyen annuel
de la taxe fonciere de l-a taxe fonciere ($)

0.06 60,60
0.058 61.03
0,0625 73.13
0.084 129,51
0.091 126.67
0.127 195,27
0.432 801.47d

0.725 1420,
0.614 1505.
0.46 1246.70
0,273 713.50e

0.33 922.10

'Chiffres pour 1916 et 1919 seulemenL
. hM~nque 1932. Passage du paiement des depenses faites 'lUX previsions budge

lalres,
"La corporation prend 11 sa charge Ies roules muaicipaJes.
·La crise.
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1941-1945° 0.525 1456.19
1946-1950 1.07 3832.63
1951-1955 0.82 3561.20
1956-1960 1.21 6852.2Qf
1961-1965 1.26 8687.
1966-1967 0.50 4477.

Les chemins

La voirie a ete, sinon la principale, du moins rune des plus impor
tantes preoccupations des Conseillers Municipaux de Mont-Carmel au
XIXe siecle. Le territoire a organiser etait vaste, traverse de pIusieurs
cotes et de trois rivieres assez larges; Ies progres du peuplement et
l'annexion d'une pa'rtie du quatrieme rang en 1869 amenerent d'au
tres sources de souds car i'I FallaH surveilJer l'ouverture des chemins et
planifier Ie tout, si possible, en plus de regler Ies inevitables querelles.
D'apres Ies coutumes de l'epoque, chaque proprietaire devait entre
tenir son chemin de front, sous Ia surveillance de l'inspecteur de voi
rie et du Conseil Municipal; J'eno'etien des routes entre les rangs et de
certains bouts de chemin plus difficiles a rendre carrossables se fai
sait par repartition des tacJles ou, a defaut, Ies depenses occasion
nees etaient payees par Ies seuls interesses, Tous ces chemins et rou
tes etaient en terre, sans gravelage.

Les documents epars des premieres annees ne nous permettent
pas de fixer de fac;on precise l'annee de l'ouverture des chemins et des
routes, d'autant plus que certains existaient deja avant J'incorporation
de la Municipalite. Ainsi, en 1832, il Y avait une route ouverte depws
Ie chemin de Saint-Denis jusqu'aux environs des limites de Ia sei
gneurie, soit sur une distance nord-sud de seize milJes. 5 Le chemin
du quatrieme rang est converti en route en 1861. La route Norbert
Lavoie est construite en 1872 (il s'agit de la section du rang de 10
montagne qui fait suite a Ia route du petit lac); Ie Conseil de Comte
avait fixe en 1848 la section plus a rest dn chemin de ce rang; un
chemin reliant cette section a l'eglise (rang ouest de I'eglise) fut
tra-ce vel'S 1857. On prolongea Ie chemin de l'eglise (nord-est de 1'e
glise) jusqu'u Ia ligne seigneuriale de Kamouraska en 1862, mais on

'Manque 1942.
'La cOlJ)oration prend 11 sa charge l'entretien dcs chemins d'hiver.
"ASHCS, dossier 146. Joseph-A. Lavoic se base sur 105. Bouchetle. The Bri/ish

Dominion in North America. vol. III.
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ne continua pas vers Ie nor,d jusqu'au chemin de front de Saint-Pascal,
comme il avait d'abord ete prevu, L'ouverture d'un chemin de front
au petit bras eut lieu en 1857; neuf ans plus tard, on prolongea celui
du petit bras oucst, sans fa ire la route vers Ie nord-ouest, qui devait
joindre Ie rang de la montagne. Le trace du sixieme rang (une partie
est route, l'autre, chemin de front) se fit en 1876.

De tous les soucis du Conseil Municipal relaJtifs aw{ voies de
communication, celui de fixer et de surveiller l'entretien de la Route
Centrale fut sans contredit Ie plus exigeant. Le probleme provenait
surtout de ce que, sur la huitieme concession du fief Saint-Denis
(rangs grand bras et Bayonne), l'orientation des terres est differente
de celle des autres concessions, de sorte que, dans cette section, les
proprietaires n'avaient qu'un demi chemin de front a entretenir
(c'est un rang double) sans route entre les rangs; aussi les pro
prietaires des autres rangs tenaient-ils a ce que ceux de la huitieme
concession contribuent pour une plus grande part dans l'enh-etien du
reste de la Route Centrale. Un premier reglement municipal fut adopte
en 1859; il modifiait un reglement du Conseil de Comte promulgue
anterieurement. Apres l'annexion d'une partie de Saint-Pascal en 1869,
trois annees de demarches et contre-demarches furent necessaires pour
refaire une nouvelle repartition des taches quant a 1'entretien de cette
route_ Le Canseil dut intervenir souvent par Ja suite pour rappeler aux
interesses et aux inspecteurs de voirie leur obligation de bien entre
tenir la Route Ccntrale,

Lorsque, au debut de ce siecle, l'automobiile commen9a a circu
ler sur Ies routes de la Province de Quebec, Ie systeme seculaire d'en
tretien des chemins et des routes disparut devant les necessites dll
prognk6 Les voies de terre, peu carrossables les jours de pluie, l'etaient
encore moins pour les premieres automobiles. Le Gouvernement Pro
vincial se preoccupa de legiferer, notamment pour prevoir Ie gra
velage des chemins et routes, et aider nnanderement .Jes Mllnicipahtes a
s'acquitter de cette obligation. Le 3 mars 1913, Ie Conseil Municipal
de Mont-Cannel decida de se charger, conformement au Code Mu
nicipal et a la loi de 1908, des «chemins mllnicipaux, locaux et de
comte» situes dans les limites de sa juridiction; il entreprit des de
marches pour graveJer une partie de ]a Route Centrale la meme annee,
Mais des probh~mes de procedures et des irregu]arites invo]ontaires

"Bruno Saint-Onge, Fran~ois Roy et Polydore Desjardins onl achete les pre
mieres Il1llomobiJes vers 1915.
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dans Ie reglement qui municipalisait les voies de communication de
Mont-Cannel, retarderent Ie debut des travaux jusqu'en 1916, alors
qu'on ,commen9a a graveler Ia deuxieme division de la Route Cen
trale (du village jusqu'au petit bras); les travaux se poursuivirent
pendant plusieurs annees et se terminerent au debut des annees "30.
Entretemps, Ie 4 mai 1927, Ie Conseil avait manifeste son intention
de profiter de la nouvelle ]oi de la voirie en ,demandant au Mini'S
tre de ]a Voirie de s'occuper, a l'avenir, de l'entretien de tous Jes
chemins ameliores de la paroisse. Le systeme avait pris sa forme
actuelle.

En hiver, chaque proprietaire deblayait son chemin de front; les
routes et certains bouts de chemin, Ie Conseil les confiait a des en
trepreneurs a ses propres frais. La Corporation 1Mtmicipale octroyait
neuf contrats du genre, soit les trois premieres divisions de la Route
Centrale (jusqu'au sixieme rang), deux cotes de Bayonne, la section
des lots, dans Ie sud de la Municipalite, et trois tron<r0ns de routes
secondaires. En 1952, un Comite d'entretien des chemins d'hiver de
Mont-Carmel, compose de particuliers interesses ,s. communiquer avec
l'exterieur en automobile, fut mis Sur pied et finan<ra 1'entreprise, pour
la circulation des vehicules-automobiles, de la route vers Saint-Phi
lippe et de quelques rues du viHage; par son regilement numero 35,
adopte en 1956, Ie Conseil Municipal decida de se charger lui-meme
de l'entretien, 'pour Ia circulation des automobiles, des chemins d'hi
Ver de Mont-Carme1.

Le village

Tous seront d'a'Ocol'd pour af£rmer que Ie Village de Mont-Carmel
a connu une expansion considera'ble au cours des dernieres decen
nies; des rues ont ete tracees, des maisons sont venues s'ajouter aux
maisons deja existantes pour doubler la superficie occupee par Ie
village.

Au XlXe siecle, Ia situation etait toute differente. L'abbe Demers
ins'crivait carrement dans son rapport pour 1874: «pas de village»;
en 1877, il notait la presence pres de l'eglise {( d'un forgeron et de
trois famHles pauvres», auxquels s'adjoignait un marchand en 1878.
Meme en 1905, au plus fort de la querelle autour du site de reglise,
Ie faubourg renfermait it peine une vingtaine de maisons.7

"AFSAP, Me, I: 114, 120, 123.

- 58-



Neanmoins, les premieres annees du XX:e siecle ont vu naitre
les premiers serykes organises pour Ie village. L'aqueduc d'abord.8

Le 4 septembre 1906, Leon TIoy, de Saint-Pas'cal, obtenait du Con
seil la permission de creuser les chemins du viHage pour poser un
aqueduc, qui prenait sa source sur la terre de Bruno Saint-Onge
(aujourd'hui Alphonse-D. Levesque). Leon Roy en vendit une premiere
moitie' a Alexandre Jean et Ludger Saint-Onge en 1912, et .J'autre a
Thomas Saint-Onge (1915), qui la revendit a son frere Ludger 1a
meme annee; en 1919, ce dernier rachetait ]e dernier quart de David
Desjardins. En 1912, Alexandre Jean et Ludger Saint-Onge obtenaient
une permission semblable a celie de 1906 pour un aqueduc dont ]a
source etaH sur la terre de Theophile Anctil; Ludger Saint-Onge
en devenait l'unique proprietaire en 1919. Final.ement, en 1923, Andre
Plourde et Ludger Saint-Onge en construisaient un troisieme, sur la
terre de la Fabrique; apres beaucoup de tractations, la part d'Andre
Plourde revenait au meme Ludger Saint-Onge en 1927.

Cet aqueduc desormais unifi6 demeura tel jusqu'en 1948, lors
que monsieur Antoine Levesque, propri6taire de l'aqueduc depuis
1939, ]e vendit a monsieur Herve Meunier. Le ler decembre 1952, Ie
Consei'! Municipal adoptait ]e reglement numero 33 J'autorisant a
se porter acquereur du reseau d'aqueduc et creant un arrondisse
ment d'aqueduc; Ie Conseil pouvait emprunter jusqu'a concurrence de
$35000. Un comite d'arbitrage fut cree pour regler Ie probleme de
l'evaluation de ce Teseau; en conformite avec ]e rapport de ce comite.
la Municipalite acheta I'aqueduc au prix de $21940, ]e 24 janvier
1955. Depuis ce temps, beaucoup d'argent a ete utilise pour prolon
ger l'aqueduc vers ]es nouvelles residences et surtout pom obtenir un
plus important debit d'eau; acette fin, des travaux de l'ordre de $60000
furent entrBpris en 1962 'Pour alimenter l'aqueduc a partir de SOlLfces
situees au sud-ouest du vmage; on dut equiper Ie reseau d'un appa
rei'l hypo-chIorateur quelque temps apres la fin de ces, tra vaux parce
que I'eau contenait trop de soufre.

Le premier trottoir aete construit en 1907; d'autres suivirent et,
en 1910, la Fabrique decidait d'en 'construire un du cote nord, sur Ie
terrain de la Fabrique. Le Consei1 Municipal re,fusa de se charger
des trottoirs deja construits ]e 13 mars 1911) mais, ]e 24 avril 1917,

SPour Jes lractations anterieures a 1928, voir ASHCS, dossier 133; Jes autres
renseignements proviennent de monsieur Antoine Levesque et des minutes du Con
seil Municipal.
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iI se rendait responsabIe d'une partie des trottoirs qui etaient faits.
Ces premiers trottoirs - 'Ies anciens s'en souviennent - etaient de ma
driers de bois cloues sur des b'avers. Le ciment apparaitra dans leur
construction un peu plus tard.

L'eclairage des rues du village n'arriva que longtemps apres !'ins
taUation de l'electricite, puisque ce fut seulement en 1951 que Ie
Conseil Municipal, apres une demande en ce sens presentee par des
contribuables, adopta Ie reglement numero 31 qui prevoyait l'instal
lation d'au moins vingt-quatre unites d'eclairage avec Iampes de deux
cent cinquante bougies; Ie cout d'operation en est defraye a parts egales
par la Municipalite et par les residents de 'Ia zone desservie par Ie
n§seau. L'installation se fit durant Ie premier semestre de 1952,

Un peu plus tard, soH Ie ler decembre 1952, Ie Conseil Municipal
franchissait un nouveau pas dans la voie du progres en votant Ie n~

glement numero 32 qui donnait un nom aux rues du village. Ce reg!e
ment, dont ['adoption ne s'est ma1heureusement pas encore mate
rialisee par des indications dans les rues memes, est un autre indice du
developpemenl recent du village. Cinq anciens pasteurs de Mont-Car
mel, soit les cures Martin, Lessard, Saint-Pierre, Caron et Bilodeau,
sont gratifies d'une rue de leur nom; les famHles des premiers arri
vants du village ou celIes des residents pionniers de leur rue, ont
aussi contlibue au vocabulaire de ces rues: ce SOllt les rues Levesque,
Masse, Saint-Onge, Plourde, BIondea'll et Jean. Quelques noms geo
graphiques comph~tent Ie tableau: Ies rues de Ia Montagne, de la
C6te, ou de la Fabrique. Dommage qu'on n'y retrouve pas Ies noms
du vocabulaire local, tel celui de Ia C(lte de bois franc, OU les noms
des premiers missionnaires comme Ie cure Quertier ou Ie cure Boucher!

Les services municipaux et les utilitt~s publiques

Le service des incendies a commence a preoccuper les habi
tants de Mont-Carmel, du moins si I'on en juge par Ie.> documents
ecrits que nous avons pu relrouver, aux environs de 1929; cette annee
la, un Com-ite d'incendie du Mont-Carmel, initiative de quelques indi
vidus, patronnait un mouvement visant a procurer aux gens de !'-'[ont
Carmel un service ndequat de protection contre les incendies. Le Con
seiI decida bientot de prendre la chose en main et autorisa, Ie 4 jan
vier 1932, Eugene Levesque a acheter une pompe a incendie; a la
meme session, les marguilliers votaient un Reglement concernant les
meil7eures precautions a prendre pour prevenir les incendies, dont
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quelques-uns des seize articles meritent d'etre resumes; chaque pro
prietaire devait avoir cinq seaux a in<:endie et une echelle elu sol au
toit et du toit au faite de Ia maison (art. 1); Ie ramonage annuel des
cheminees etait d'obligation (art. 6) et personne ne pouvait garder
en depot plus de cinquante gallons de petrole ou gazoline (art. 8).
La pompe et les accessoires furent achetes de Ia maison Rene Talbot
Limitee de Quebec, selon Ies recommandations de l'ingenieur Ahern;
Ie Consej.} £t amenager 'line batisse et deux citernes. Eugene Leves
que devjnt Ie chef de Ia «Brigade du departement du feu ) , creee en
mars de la meme annee. En 1955, une nouvelle pompe de plus grande
capacite rempla9a la premiere, avec de plus une sirtme, une remor
que et d'autres accessoires, Ie tout representant une depense de plus
de $ 5 500. Au moment d'ecrire <:es Jignes, une <:aserne de pompiers
vient d'etre construite et la decision a ete prise d'a,cheter un camion a
jncendie, conjointement avec Saint-Phi'lippe-ele-Ncri.

La salle paroissiale ,de Mont-Carmel n'existc que depuis vingt
ans. Mais Ie projet a'Vait ete soulev& bien avant cela. Des 1927, line
assembIee de marguilliers suivie d'une assemblee de paroisse ayaH pris
l'initiative de construire une «salle publique a en-e erigee a l'ouest du
cjmetiere, au nord du chemin public» ; Ia construction projetee etait
d'un etage, d'une longueur de soixante-cinq piecls 'Par trente-cinq de
largeur, (( avec rembris en amiante et couverhue en tole». Le 23
janvier 1928, les autorjtes ecclesiastiques avaient approuve la resolution
de la Fabrique et autorise un emprunt de $ 2 500 pour financer la
construction.!) Malheurensement pour Mont-Carmel, Ie projet n'eut
pas de suite; Ie boi'S deja pret fut utilise a une autre depense priori
taire, soit Ia construction d'une grange neuve Sur la terre de 'Ia Fabri
que, ce qui retarda la consh'uchon de ,Ia salle paroissiale.

Douze ans plus tard, l'idee revenait sur Ie tapis; cette fois, la
Fabrique 10uaH a la Caisse Populaire un terrain destine a servir d'em
placement pour une salle municipale. Des delais nombreux, dm a
la guerre surtout, retarderent ,Ie projet j'usqu'en 1945, alors que 'Ie Con
sei! \1unicipal adopta, en septembre, un reglement, approuve par une
majorite ecrasante d'electeurs-proprietaires (106 conh'e I), autor,isant
la construction de cette salle.

'APMC, min. II: 33-35. Assemblees du It el du 18 dec. 1927; AESAP, MC,
I: 202: M. Frs Saint-Pierre 11 M. Ie Chanoinc Perron, 27 dec. 1927; AAQ. Q. I 69vo.
Approbalion du 23 janvier 1928.
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M, Joseph Santerre de Saint-Pacome a prepare Ie plan original,
que Ie Conseil a modifie de fa<;on sensible a sa session de juin 1946,
en decidant de consb:uire ,un ediEce a deux etages plutot qu'a trois
et en decretant la construction d'une allonge au sud, assez grande pour
recevoir deux locataires. C'est mOllsieur Wilfrid-J. Plourde qui a dirige
l'exe'cution du projet durant rete et l'automne 1948. Le coOt des tra
vaux a depasse les $ 18000. Bien que ,Ia salle ne fOt pas complete
ment terminee, une premiere seance eut lieu -Ie 25 decembre 1946 et
l'inauguration officielle suivit, Ie 5 janvier 1947, a l'occasion d'une
soiree de cartes.

Vel'S 1903, la Compagnie de Telephone de BeUechasse fit son
apparition dans laparoisse; Ie premier telephone fut installe chez
Louis Saint-Onge (Luc Saint-Onge actuellement). Jusqu'en 1914, un
« Central» existait a Mont.JCarmel, dans J.a meme maison; il fut tenu
successivement par mesdemoiselles Julianna et Marie-Alice Saint-Onge,
Lorsque Ie tout fut transfere a Saint-Phi.lippe-de-Neri, il existait une
vingtaine de boites telephoniques dans iia paroisse.

L'electricite, elle, a commence d'ec~airer Mont-Cannel a la £n
de 1930, au village. Deja, Ie 3 novembre 1930, Ie Conseil avait accorde
a ]a Quebec Power Company la permission de pro]onger sa ligne de
distribution de l'electrrcite dans les limi,tes de la Munieipalite, apres
avoir refuse de s'associer, en 1926, au projet de la Kamouraska Hydro
eleetrique Limitee paree que personne n'etait dispose a prendre Ie
« courant) et que Ia Municipalite se gardait Ie choix entre cette
compagnie et la Quebec Power Company. A la messe de minuit de
1930, ce fut fete pour Ies paroissiens; lisons cette note consignee au
registre de la Fabrique par ,Ie ,cure Saint-Pierre: «Le vingt-cinq de
cembre, mil neuf -cent trellte, Ies marguilliers ont fait installer la
lumiere electrique, a reglise et au presbytere. L'inauguration 5e fail
a .]a messe de minuit, a la grande satisfa.ction de tous les paroissien$,
Le village sort des tenebres et presente un aspect fMrique»). Les
rangs tarderent a s'illuminer a leur tour: :Ie rang de la montagne, puis
Ie nord-est de J'eglise (1932), Ie petit bras (un peu avant la deuxie
me guerre mondia'le), Ie quatrieme rang, ]e grand bras et Bayonne
(vers 1946) « sortirent enfin ,des tenebres». Un pas nOuveau vel'S Ie
progTes venait d'etre 'realise.tO

"'D'apres les reponses au questionnaire eL les APMC, min. H: 40.
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Le service postal s'implanta dans ·la paroissc 1e premier avril
1862. Remy Lavoie cumula pendant trente-quatre ans Ies fonctions de
maitre de poste et de postillon charge d'aIIer chercher Ie courrier a
Saint-Philippe-de-Neri. Par la suite, Louis Saint-Onge (189G-1897), Eu
gene Lavoie (1897.1901), Antoine Langelier (1901-1912), Polydore Des
jardins (1912-1923), Andre Plourde (1923-1928), Georges Paradis
(1928-1931), Victor Saint-Onge (1931-1935), Georges Paradis puis
madame Georges Paradis (1935-) ont tenu Ie bureau de poste, dans
des maisons privees. Quant au transport de la malle, il fut assure
apres 1896 par Louis Saint-Onge, Antoine Langelier, de nouveau Louis
Saint-Onge, Sylvio Saint-Onge, Johuny Dionne, Albert et Fernand
Dionne. Vers 1930, la mal1e ruraIe a ete etablie et Joseph Meunier
en a ete ,Ie premier entrepreneur; lui ont succede Thomas T. Levesque,
ses deux 615 Fernand et Henri, puis Adalbert Cassi'sta, Georges Paradis
et Ernest Beaulieu.u

Reglementiltions diverses

Au nombre des attributions d'un Conseil Municipal se trouve
Ia regIementation de tout :commerce qui s'eIfeotue dans Ie territoire
ou iI a jurididion. A Mont-Carmel, cette question n'a interesse les
Consei1lers que trente-trois ans apn~s la naissance de la Corporation,
sans doute parce que Ie 'commerce, dans 'Ies debuts, n'etait pas assez
developpe pour qu'on s'en preo'ccupe. Le 5 mars 1888, Ie Conseil Mu
nicipal imposait une taxe de $ 20. a Stanislas Dionne, marchand de
Saint-Denis qui faisait des a1fa-ires a Mont-Carmel; six mois plus tard,
Ie Conseil se ravisa et abaissa lecout de la licence a $ 10. Ce sont
les premieres resolutions que nous ayons rencontrees a ce sujet. Par
la suite, Ie cout des licences varia it entre $ 10., $ 6" $ 10., $ 4, et
$ 5. pour les ann€:,es 1888-1893 et a l'enclroit du meme negociant.
Certaines licences ·coutaient aussi peu que $ 0.25 suivant l'impor
tance de rentreprise.

Au debut de ce siecle, les marchands utiliserent cette compe
tence du ConseiJ pour tenter d'etablir un «protectionnisme muni
cipal »; en eifet, Ie 13 mars 1904, les Conseillers, SOliS la pression
des marchands de la place, adopterent un Teglement discreminatoire
a l'egard des negociants et co1porteurs eb'angers: les Ih:ences obli-

"ASHCS, dossier 133. M. Victor Saint-Onge, Mesdames Sylvio Saint·Ooge et
Georges Paradis nous ont fourni les renseignements complementaires.
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gatoires coutaient annuellement $ 1.00 pour toute «personne reSl
dant et vendant actuellement » dans ]a Municipalite et $ 50.00 pour tout
vendeur ou colporteur etranger; ce reglement excluait ]es vendeurs
de produits alimentaires et d'objets de 'confection domestique. Cette
reglemenrtation etait sans doute trop severe et Ie cure Dionne s'e
chargea de faire prepareI, par un avoca't, un nouveau texte adopte
SUI division et grace au 'Vote preponderant du maire, pour abroger
Ie precedent: Ie coM de I.a licence etait abaisse a $ 20.00 pour les
etrangers. Son application ne fut pas 'reguliere puisque ]es mar
chands et 'commerc;:ants de Mont-Carmel durent intervenir, en 1909,
pour amener Ie Consen a Ie faire appliquer immooiatement, decision
que prit Ie ConseD. Aujourdbui, il n'y a pas de licence payee par
Ies mar·chands.

Le dimancLe, jour du Seigneur, beaucoup de paroissiens pro
fitaient de leur passage au village pour acheter divers articles dont
ils avaient besoin. Le Conseil interdit, a la demande du cure, un
pareil usage par une resolution du 7 fevIier 1916.

Le Conseil ,de Mont-Carmel a aussi rempli son role de gardien de
I.a paix publique. N'a-t-il pas, en aout 1907, fait avertir un paroissien
qui avait profer,e Ides blasphemes et maltraite publiquement ses ani
maux? Le ConseH a d'aHIeurs toujours donne son appui aux cam
pagnes regionales OU provinciales pour Ie respec1: de la moralite, te]]e
celle de Jean Drapeau contre la litterature obscene en 1955-1956.

C'est surtout dans !Ia lutte contre la distribution des boissons
aJ.cooliques que la reg]ementation fut minutieuse. Sans doute Ie Con
seil suivait-i.J en ce]a I'exemple trace par Ie fondateur de Mont-Carmel,
Ie cure Quertierl Le premier reglement que nous ayons retrouve porte
la date du 15 avril 1873 et interdit toute licence pour Ia vente des
liqueurs enivrantes a Mont-Carmel. Est-il 1e premier qui ait ete
vote? Nous n'en savons nen, mais un fait est certain, et les rapports
des missionnaires et cures apres 1860 sont formels sur ce point, il
n'y a pas eu d'auberge a cette €poque.

Ce premier reglement etait renouvele par Ia slute, a des interva'lles
irreguIiers. De temps a autre, Ie Conseil se chargeait d'avertir un
paroissien qui vendait illegalement des boissons fortes. 12 Mais en 1906,

ULe 22 sept. 1909 (AMMC, Ill: lOis.), les officiers de la ].igue ~nlialcoolique,

par la voix de leur President, Ie cure Martin, adressent au C<luseil une plainle wntre
Severe Thbberge: Ie dimanche precedent, quelques personnes etaient entrees chez
lui et en etaienl parties, iv·res, a. une heure avancee de la nuit. Le Conseil interrompt
sa seance, convoque Ie dit Theberge, lui fait promettre de ne plus recommencer et
se declare satisfait de la promesse obtenue, saus aucune aulre forme de sanction.
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Ie Conseil accorda deux permis, run a David Roy, rautre it Louis
Levesque fils de Charles, pour vendre du vin Canadien d'apres une
licence obtenue du Gouvernement. I!legale, parce que contraire au
reglement municipal, cette pennission fut revoquee l'annee suivante et
David Roy resta avec son stock de vin canadien.

Ce fut la seule exception. Le 30 avril 1921, un nouveau reglemenl
reiterait la defense (no 9). Elle demeura la regIe jusqu'a une epoque
toute recente, alors ql1'un vote leva l'interdit it ce sujet et mit fin au
regime sec.

La sante pubIique Televait aussi de Ia Corporation Municipale,
dont faction fut decisive au COurs des epidemies de variole (la picotte)
assez frequentes nn XlXe-d6but XXe sieeles, L'obligation de se pre
occl1per d'epidemies avait ete rappeI6e aux Conseillers Municipaux
en 1885 et ceux-ci avaient decide de conseHler aux gens de se faire
vacciner. II fallut cette serie d'epid6mies, entre 1899 et 1913, pour
que Ie Conseil prenne des mesures radicales. A .chaque fois, il repe
tait Ie meme processus: On pla.cardait les maisons ou il y avait de Ia
variole, fermait les ecoles aff.ectees, nommait des gardiens, les « gar
de-malades» selon l'expression de l'epoque, pour veriner si Ies gens
observaient la quarantaine, Un mooecin surveiUait les evenements.
Quand la vadole semblait passee, j] fallait encore desinfecter les lieux
avec elu soufre. L'epidemie de 1899 semble avoir ete tres dure; par Ja
suite, Ie ConseiJ ?vfunicipal a adopte des reglements pour la vacci
nation obligatoire (1902, 1911), reglements qui ne valaient que pour
les retardataires peu nombreux, puisque la majorite se faisaient vac
ciner. Apres 1913, aucune trace de ces epidemies.

Preoccupations extra-paroissiales

Le Conseil ne s'est pas toujours pr60ccupe uniquement de ques
tions relatives aux affaires municipales; assez souvent - et c'est sur
tout vrai pour Ie XXe siecle - il a d6borde Ie cadre de la paroisse pour
s'integrer a des mouvements Tegionaux, provinciaux, voire canacliens.
En voici un exemple des plus typiques, qui traduit l'attitude du Con
seil, et partant d'une partie de la population de Mont-Carmel, envers
Ies Juifs, les Communistes et les Temoins de Jehovah,

Une recrudescence de -certains mouvements nationalistes cana
diens-fran9ais a marque les annees de la crise au Quebec; ces natio-
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nalistes, groupes autour de rAction Nationale entre autres, accusaient
Ie regime capitaliste, domine par les Americains et les Juifs, d'8tre
a l'origine des ,problemes de r&poque. En 1933, une campagne exis
tait en vue d'obtenir )'intervention de l'Etat et la suspension de l'im
migration. Le mouvement atteignit Ie Conseil Munkipal de Mont
Carmel qui adopta, Ie 4 decembre 1933, une resolution adressee au
Premier-Minime du Canada lui demandant de « tenir les frontie
res de notre pays strictement fermees a toute imigration non chre
tienne et a toute imigration d'ou qu'elle vienne». Cette resolution
visait les Juifs, juges indesirables en Allemagne et qui comptaient une
forte proportion de communistes et d'antl-chretiens ... Quelques an
nees plus tard (1938), une nouvelle resolution anti-juive etait adoptee,
suivant de quelques mois une autre resolution pour ,prohiber «toute
propagande et conference communiste 1>. Semblable resolution fut
aussi votee Ie ler mars 1943 pour demander au Federal de resister
aux pressions du parti communiste 'canadien qui aurait voulu faire
:lever l'interdit porte contre lui. En 1947, autre campagne, autre
resdlution, ,cette fois pour inviter «Ie Procureur General a poursuivre
la ,campagne entreprise pour combattre les theories pernicieuses des
Temoins de Jehovah 1>. De telles resolutions ne denotent pas force
ment une preoccupation majeure du Conseil, mais elles traduisent,
en 1:ermes de souhaits, des pensees et des s'entiments ancres au
fond des esprits et des coeurs; en ce qui concerne l'interet souleve,
les questions d'ordre loca[ incitaient beaucoup plus a la discussion ...

Quelles conclusions tiTer de cette etude fort sommaire du Con
seil Municipal de Mont-Carmel? Le lecteur peut en degager quel
ques-unes. Pour notre part, nous en considerons trois qui semblent rem
porter sur les autres. L'inexperience d'abord, qui a souvent donne
lieu a des erreurs de procedures, sources de delais nombreux et de
querelles parfois aussi nombreuses. La situation est allee en s'ame
[iorant avec les annees et c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Deuxieme
constatation: Ie passage d'unsysteme individualiste a celui ou Ie con
trole municipal et, au dessus de celui-ci, etatique, est devenu pre
ponderant. Jadis, Ie proprietaire faisait Je 'travail; pour ne pas payer
de taxes, il entreprenait son bout de chemin, ete comme hiver, par
ticipait aux corvees. Puis les automobilistes ont commence a circuler; Ie
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fardeau .fiscal d6passait les capacites de j'individu et meme de la
MUnicipa1He: rEtat s'en est charge. La necessite des services s'est
fait sentir et Ie proprietaire a commence a payer de plus en plus
cher pour des besoins de plus en plus grands. Un dernier trait, non
Ie moin-me: Ia relative jeunesse des divers services municipaux dans
la paroisse: la salle municipaIe, l'instalJation de l'electricite, l'eclairage
des rues, 1e service des incendies, voilo). autant de services relativement
recents, du moins si on compare Mont-Carmel a d'autres paroisses.
Ce retard ne traduit-t-il pas la profonde pauvrete des habitants de
Mont-Carmel jusqu'a une epoque qui n'est pas tres eJoignee de nous?
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CHAPITRE IV

La vie scolaire

L'instruction a fait un bond considerable au cours des dernie·
res annees; on n'en attendait pas moins a l'epoque du Rapport Parent,
de la regionaJisation sco]aire et du renouveau p6dagogique. Ce deve
loppement recent fera paraltre bien faibles les efforts deployes par
nos ancetres pour doter la paroisse d'un reseau d'ecoles bien organi
sees pour Ie primaire car la comparaison entre une ecole regionale
et une modeste ecole de rang semble a premiere vue disproportion
nee. Mais tout cela demeure une question de contexte; en effet, les
sacrifices qu'ont pu consentir jadis les colons peu fortunes de Mont
Carmel peuvent se mettre ,en parallele avec ceux de la g6'neration
travaillante a,ctuelle, d'autant plus que nos ancetres ont consenti ces
sacrifices a une epoque Otl Ie besoin sodal de l'instruction n'etait pas
aussi aigu qu'il ne rest de nos jours.

Histoire de I'instruction dans fa province de Quebec

Pour bien saisir cette reilute de l'instrudion a Mont-Carmel, il
convient d'en situer la naissance dans Ie contexte plus general de
revolution scolaire au Quebec depuis Ie regime fran<;ais.l Entre 1608
et 1760, l'enseignement elementnire fut assure par quelques maitres
ambulants, quelques cures et surtout des congregations religieuses,
dans de trop peu nombreuses «petites &coles»; lIes decennies con
secutives a la Conqu~te marquerent un recul dans ce domaine, par
suite de la disparition complete de l'aide de l'Etat et de Tabsence de
maitres competents; une bonne partie de la population surtout rurale
sombra dans 1'analphabetisme.

'La majeure partie de ces paragraphes generaux provient de I'aper~u hislorique
donne par Ie Rapport Pare,,', I, chnpitre I.
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Le reveil commen9a de se produire au debut du XIXe siecIe.
L'[nstitution Royale de 1801 pro£ta peu aux canadiens fran9ais qui y voy
aient lll1e menace d'anglicisation et de protestantisation de meme, Ia loi
des ecoles de Fabriques (1824) qui permettait aux Fabriques de consa
crer Ie quart de leur budget a Ia fondation d'une ou de plusieurs ecoles,
ne reussit pas a susciter un nombre eleve de fondations a. cause de
l'apathie de la population et de Ia pauvrete des Fabriques. Le reveU
vb,itable se produisit apres que l'AssembJee Legislative du Bas-Canada
eut vote sa ires liberaIe loi de 1829 « pour encourager l'ed.ucation
eIbmentaire »; Ia 10i prevoyait qu'en chaque paroisse ou canton, les
proprietaires fonciers pouvaient elire une commission de syndics char
ges dyS ecoles qui recevait de l'Etat des subventions importantes
pour l'achat OU Ia construction des ecoles, Ie paiement du salaire des
maltres et maltresses et l'instl'uction des enEants pauvres. Resultat: en
1835, iI Y avait 1 372 eccles de syndics. Leur nombre diminua Iors
qu'en 1836, Ie Conseil Legislatif reEusa de voter Ie renouvellement de Ia
Joi et, partant, des subventions.

Par la loi scolaire de 1841, Lord Sydenham crea Ie poste-de de
Surintendant de I'Insb'uction Publique pour Ie Canada-Vni, dont Ie
premier htuIaire fut R. Simpson Jamieson; la meme annee, il divisa Ia
Province de Quebec en vingt-deux districts municipaux diriges par
un conseil compose d'un iresorier, d'un prefet et de plusieurs COn
seiller elus, a qui il donnait juridiction. dans Ie domaine scolair'e.
« Chaque district, ecrit M. Gerard FHteau, etait une sorte de bureau
d'roucation auquel etait con£ee Ia mission de creer des arrondisse
ments s'Colaires,de disuibuer aux ecoles les subventions accordees par
Ie gouvernement, de preIever des taxes, de M.tiT les ecoles, de les
entretenir, de Eournir Ies manue-Is scolaires, Dans chaque arrondisse
ment, des commissaires elus par Ies contri.buahIes avaient comme
Eouction de surveiller les ecoles, de regler Ie cours d'etude, engager
des mstitl1teurs et nommer des visiteurs)).2 En plus d'etre neun-e,
!'instruction mena9ait done de devenir un Simple rouage de I'adminis
tration civile OU Ie jouet des politiciens.

C'est alors qu'intervint le Dr Jean-Baptiste Meilleur, nomme as
sistant-adjoint pour Ie Bas-Canada au premier Surintendant, et qui
entreprit de conquerir l'autonomie et du Surintendant et du regime
scolaire de sa Province, Pour modifier Ies structures locales et dissocier
Je municipal du scolaire, il dmssit a faire voter les lois scoIaires de

ZCite dans Societe Historique de Kamouraska, Saint-Alexandre, 1285.
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1845 et 1846, veritable charte des commISSIOns scolaires locales. «Les
proprietaires fonciers et habitants de chaque munkipalite etaient ap
peles a elire chaque annee», Ie premier lundi de juiUet, « parmi les
personnes possedant des biens d'une valeur nette d'au mains £ 250 dans
la provi,nce, cinq commissaires d'ecoles choisis pour trois ans. Ceux-ci
etaient autorises a prendre possession de toute ecole deja erigee en
vertu d'une loi de l'lnstruction publique, a en construire de nouvelles,
ales entretenir, alecruter des maiues, a determiner Je cours des etudes,
a prelever des taxes foncieres et a percevoir une retribution mensuelle
pour chaque enfant en age de frequenter l'ecole, Cette derniere mesure,
applicable aux enfants absents de l'ecole, etait un moyen detourne d'im
poser la frequentation scolaire».3 Le £nancement des ecoles publi
ques se uouvait assure par une subvention gouvernementale et par
une somme au moins egale a la subvention et peIC~ue au moyen d'une
taxe sur les proprietes fonci€:res et d'une retribution mensuelle des
parents pour chaque enfant en age de frequenter .l'ecoIe. Cette taxe
scolaire declencha chez nos encetres, peu habihH~s a payer des taxes
scolaires, la fameuse « guerre des eteignoirs» qui se traduisit par !'in
cendie de quelques ecoles et la fenneture de quelques autres. La
part du gouvernement fut toujours faible jusqu'en 1930: elle repre.
sentait a peine 20% des depenses en 1855 et 10%, en 1873 et apnk

Les memes lois de 1845 et 1846 reconnaissaient I'autonomie pw
vinciale sur ,Ie ~an scolaire en prevoyant deux postes de Surintendant,
un pour chaque province. Dans Ie Bas-Canada, Ie premier Surintendant,
Ie Dr Meilleur, chercba a donner au poste qu'il occupait une autorite
sans cesse grandissante et des pouvoirs de plus en plus etendus sur
l'education. En 1857, Ie Departement de !'Instruction puHlique etait
vraiment organise.

Une loi de 1851 avait adjoint au Surintendant un corps d'ins
pecteurs regionaux qui etendirent son action en lui permettant de
mieux surveiller l'enseignement dans toute oJ'btendue de la Province.
Malgre resprit de Ia loi, on essaya, dans les debuts, de nommer a
ces postes d'inspecteurs d'eco!es des creatures politiques; Ies pre
mieres nominations laissent voir des traces de ces tentatives. Mais Ie
comte de Kamouraska fut des mieux servis dans Ie choix de son premier
inspecteur; l'inspecteur Georges Tanguay fut, en effet, une des per
sonnalites de son temps, et ses rapports minutieux, detailles et bien

"Rapport Parent, edition Fides, I: 9.
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rediges constituent une mine de renseignements sur !'instruction dans
son district.

Les debuts de la vie scolaire a Mont-Carmel

C'est precisement dans un de ses rapports, en date du 25 no
vembre 1852, que nous avons retrouve les premieres mentions de
Mont-Carmel en ce qui concerne la vie scolaire. L'inspecteur Tan
guay note, dans sa description de l'etat des ecoles a Saint-Denis, qu'il
«reste dans les Hmites de la municipalite s'colaire de St-Denis mais
separee des autres habitations par une suite de montagnes, une pe
tite coHine appelee Mont-Carmel privee jusqu'a present d'ecole, et
qui pourtant en a grandement besoin». 11 ajoute que c'est «une
pauvre localite qui a droit au privilege aceorde par Ie 5eme section
de la 12eme Vidoria».~ L'appel de l'inspecteur Tanguay ne resta
pas sans reponse puisque, en 1853-1854, un premier corps de commis
saires btait constitue pour Mont-Carmel; iI comprenait Messire Fran
~ois Begin, cure de Saint-Pacome et desservant de Mont-Carmel, Jean
Caron, Honore Chamberland, Pierre Beaupre et Hyacinthe Hudon; Ie
secretaire-tresorier etait Joseph Garon." Vne demande en erection offi
cieUe £Out adressee en decembre 1853;6 nous n'avons pas la date exacte
de rerection de 1a municipa'liM scolaire, mais elJe dut survenir vrai
.semblab1ement a la fin de 1853 ou au debut de 1854.

Cette Commission Scolaire contr6lait deja deux ecoles, comme en
temoigne Ie ,rapport de Tinspecteur Tanguay redige apres ses vi
sites de I'automne 1854:

Notre-Dame du Mont-Carmel a toujours ouvert ses
deux petites ecoles qui £onctionnent aussi bien qu'on
peut raisonnablement esperer dans cette localite 150
lee, pauvre, et disseminee sur une grande etendue,
II serait grandement a desirer qu'on put y ouvrir
une troisieme ecole, mais les moyens dont peut dis
poser la paroisse ne lui ont pas permis de reaIiser ce
voeu.
Environ 70 enfants frequentent les deux ecoles eta
blies. Il y a quelque £ois de nombreux vides sur les
bancs, dans les mauvais temps et dans la saison

----
'JALC, 1852-1853, appendice II.
"APQ, Erection de Municipnlites sea/aires de 1849 U 1857, Munieipalids seo

/aires erigees, separees e/ annexees e'~ vertu de la 1e clause da Scholl Acl 12 Vier.:
50. Q.B.C. 27-283. Lisle page 318-329.

"Loc. eil.
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d'hiver, a. raison de l'etendue des arrondissements, et
des haillons dont sont converts p'lusieurs de ces en
fants. Ges deux ecales ont deja fait beaucoup de bien
et revele deux talents superieurs qu'on a places a
de bonnes ecales primaires, en attendant que quelques
ames charitables et amies de leur pays leur ouvrent les
portes d'institutions d'un caractere plus releve. Pau
vres enfantsl sans ces deux petites ecoles, ils €-taient
condamnes it 'livre dans !'ignorance et la miserel Les
heureuses dispositions dont ils sOnt doues devaient
rester enfouies sous l'enveloppe epaisse et tenebreuse
que la Iumiere et l'intelligence qui brillent deja. sur
leurs fronts font tomber peu-a.-peul Et combien d'au
tres sont ainsi ignores et condamnes a l'obscmite
contre Ie voeu de la providence et par Ie fait d'une
legislation insuffisantel Ohl que n'avons-nous entre
les mains l'argent, ce talisman qui changerait tant
de natures priviIegiees, mais ignore'es, en flambeaux
destines a ec1airer Ie mondel 7

Ou etaient situees ces deux premieres classes? Si 1'0n s'en tient
aux numeros d'ordre des arrondissements, la premiere aurait et€ au
viUage et l'autre au petit bras. L'absence d'archives scolaires pour
cette epoque ne nous pennet pas de donner plus de precisions. Dans
son rapport pour l'annee 1856, l'inspecteur Tanguay signale qu'une
troisieme ecole a ete ouverte mais son existence fut de courte duree;8
elle ne rena'ltra qu'en 1862.° Cette troisieme eco1e etait probable
ment celIe du grand bras. Bayonne a eu la sienne en 1868. Notons
aussi qu'il y en avait une autre, depuis au moins 1862, dans cette
partie de Saint-Pascal que I'on ann,exera a Mont-Carmel lors de
l'hection de la paroisse. Toutes ces ecoles etaient tenues dans des
appartements loues 'chez des particuliers; Ie premier registre que
nous avons retrouve dans les aI'chives de la Commission Scolaire de
Mont-Carmel donne Ja liste suivante des locaux d'ecole pour 1871
1872:

7JALC, 1854-1855, appendice B.
"JALC, 1857, appendice no 58; Rapports de /'instruction publique, 1855-1857,

166. L'inspecteur Tanguay signale trois ecoles en operation en 1856, mais deux
seulement en 1857. Les difficultes economiques de l'epoque (deux mauvaises re
colles de suite) et une nouvelle taxation organ1see par la creation de la Municipalite
semblent elre les raisons de celle eclipse partieUe de la troisieme ecole.

°A..ESAP, MC, I: 46. Rapport du missionnaire pour 1862. Le missionnaire si
gnale I'existence d'une lroisieme ecole, en plus de celle de la partie de Saint-Pascal
qui sera annexee.

-73 -



Arrondissement

- No 1 (village)
- No 2 (petit bras)
- No 3 (grand bras)
- No 4 (Bayonne)
- Nouvel arrondisse-
ment,'· (4e rang)

Local

la chambre de Paul Anclil
la chambre d'Augustin Lavoie
la chambre de Charles Roussel
la chambre d'Hyacinlhe DupenS
la maison de Thomas Rivard

COld

3..0 0 (environ $12.00)
20 0 (environ $ B.OO)
2..0..0 (environ $ 8.00)
2..2.. 0 (environ $ B.40)
1..50.0 (environ $ 7.00)

Des l'automne de la m~me annee, la classe de 1'arrondissement nu
mero 1 passa chez Theodore Lebel, parce que l'autre local etait
crop froid; cclle du numero 2 fut tenue l'annee suivante chez Joseph
Levesque puis ohez Isaac Dumais.

Nous aurions aime trouver des renseignements sur les premie
res enseignantes de Mont-Cannel, mais ceci fut impossible. Tout ce
que nous savons, c'est qu'H y a peut-~tre eu un instituteur en 1853,
un -certain Hyppolite Lausie;]l par la suite toutes les classes sem
blent avoir ete tenues par des institutrices. L'enseignement se limi
tait «a la leoture pour tous, l'ecriture pour un quart des eIeves,
quelques notions de grammaire et de calcul, et I'orthographe avec
Ie catechisme et les prieres».12 Le nombre d'eIeves inscrits variait
d'<annee en annee - une moyenne de 35 par classe en 1854, 55 en
1861, 51 en 1864, 43 en 1867 et 45 en 1873 - mais Ie nombre d'eleves
assidus etait encore plus faible puisqu'il representait un pourcentage
toujours inferieur a 75% des inscrits; il y avait generalement plus
de filles que de ganrons a l'ecole. Par suite de leur manque d'as
siduite et de livres, les enfants realisaient de faibles progres que l'ins
pecteur Tanguay considerait comme satisfaisants vu les circonstances.

Les arrondissements et leur ecole

Aces dnq arrondissements d'origine vinrent s'ajouter les quatre au
tres qui formeront la totalite du territoire scolaire de Mont-CarmeI.13

'''eel arrondissement est nouveau, non parce qu'on vient de le creer, mais par
ce qu'i1 vient d'etre inclus dans les limiles de la Commission Scolaire de Mont
Carmel apres rerection civile de 1B69.

"ASHCS, dossier 134. Joseph-A. Lavoie donne ce nom pour 1853, sans
indiquer ses sources.

"Rapports de i'instruc/ion publique, 1860-1861, 15
"La plupart des renseignements necessaires a la redaction des paragraphes sui

vants proviennent des minutes de la Commission Scobire de Mont-Carme1; aussi
n'indiquerons-nolls, 1t I'avenir, que les renseignements tires de sources aulres que
celle-ci.
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Les Commissaires deciderent de fractionner l'arrondissement no 1
en deux sections,soit les nos 1 et 6, a leur seance de jilin 1884; Ie
10 juiIlet 1893, celui du sixieme rang (no 7) prenait naissance, mais
une classe existait depuis 1887. Les deux derniers arrondissements
furent decoupes sur des territoires d'arrondissements deja constitu&s,
soit Ie no 2 qui donna Ie no 2 (petit bras ouest) et Ie no 8 (petit bras
est) en 1906, et Ie no 3, ou furent decoupes les arrondissements DO
3 (bas du grand bras) et no 9 (haut du grand bras) en 1912. En
1948, a la suggestion de monsieur J.-Amedee Duval, inspecteur d'e
coles, .]es Commissaires changerent Je numero des arrondissements pour
leur donner une suite logique, non plus historique. Le tableau suivant
donne la concordance des numeros.

Topographie Nllmero depuis 1948 Numero avant 1948

Village 1 1
Quatrieme rang 2 5
Rang de la montagne 3 6
Petit bras est 4 8
Petit bras ouest 5 2
Sixieme rang 6 7
Grand bras, bas 7 3
Grand bras, haut 8 9
Bayonne 9 4

L'histoire des maisons d'ecoles n'est pas facile a tracer parce que
lIes documents manquent pour la faire; neanmoins, comme il ne
semble pas y avoil" eu de maisons d'ecoles appartenant a Ja Com
mission Scolaire avant 1875, nous allons essayer de donner ]es gran
des ]ignes de cette histoire de 1875 a nos jours.

Le Commissaire Joseph Drapeau a<:heta, en 1879, un empla
cement avec maiSOD sus-erigee, de Theodore Lebel, cordonnier, pour
serviT aux: fins d'ecole de l'arrondissement no 1; deja, depuis au moins
1871, la Commission Scolaire olouait cette maison en tout ou en
partie. Apres la division de l'arrondissement en 1884, cette maison
d'eco'le fut demenagee a peu pres au centre de "'arrondissement, sur
un terrain achete de Georges Plourde, Condamnee en 1903, elle fut
remplacee par une nouvelle batisse construite par Alexandre Jean et
Joseph Roy, au coM de $1120, sur un terrain achete d'Alfred Mo
reau. Cette maison d'ecole a deux etages servit jusqu'a l'ouverture du
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Couvent en 1953. Les Commissaires y placerent d'abord deux classes,
puis trois (1914), quatre (1950) et cinq (1952). Monsieur Luc Ri
vard s'en est porte acquereur en 1954.

Le petit bras construisit sa premiere ecole durant rannee scolaire
1875-1876 pour environ $ 100. On la reconstruisit en 1906 sur la terre
de Louis Roussel 'pour 1a somme de $590 et de nou~eau, en 1947,
Sur la terre de Joseph Moreau, au nord du chemin. Quant a la
partie ouest du meme rang, elle a suivi 1e me-me rythme de cons
truction: 1908 et 1947.

Le grand bras, pour sa part, envisagea de se procurer une ecole
en 1881 par l'a'chat d'une maison - ·prohablement celie qui ser
vaH de local loue - qu'on demenagea et reconstruisit au cen·
tre de l'arrondissement, A peine seize annees plus tard, elle
Mait condamnee depuis quelque temps deFt et Ie Gouvernement
avait enleve ses octrois a la Commission Scolaire de Mont
Carmel pour forcer les interesses a reconstruire cette ecole; Hege
sippe ,Masse se chargea de I'ouvrage pour $310. Ames quelques an
nees (1910), des francs-tenanciers de l'arrondissement signerent une
requete pour qu'on divise I'arrondissement ann d'y amt'mager deux
ecoles; Ie projet trulna en longueur parce que d'autres eontrihuahles
du rang s'y opposaient etant donne que l'arrondissement &t:ait pauvre
et n'avait «que 2 milles de longueur». Finalement, la maison d'e
cole du bas du rang fut amenagee par roB. Beaulieu en 1913-1914;
de leur cMe, les contribuables du haut du rang construisirent la leur
en meme temps, Les deux subiront cl'importants travaux de renova
tion en 1946.

En decembre 1882, Ie secretaire avait note aux minutes de la
Commission Scolaire que les gens de l'arrondissement de Bayonne
devaient se construire une maison d'ecole. Fut-cUe construite? Nous
ne Ie crayons pas car en 1901, il Y eut achat, demenagement et repa
ration d'une maison qu'on dut rebatir en 1915-1916; la maison d'ecole
fut de nouveau construite en 1947.

L'arrondissement no 5 (quatrieme rang) avait 'line ecole tenue
dans une maison louee en 1871-1872; il semble qu'on rait cons
truiteen 1877 puisque la Commission Scola ire versa une somme
de $13 pour aider les habitants du rang a se construire une maison
d'ecole. La Commission Scolaire forc;a les gens a la remplacer. par
une nouvelle, en 1911; eette derniere fut construite sur Ie terrain
d'Elzear Levesque. Dne troisieme maison d'ecole fut erigee en 1949,
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plus a fest que la deuxieme, sur un terrain appartenant a Albert
Rivard.

La premiere maison d'ecole du rang de la montagne ouvrit ses
portes en 1884; vingt-trois ans plus tard, on en batit une nouvelle
sur Ja terre de Pierre Lavoie au sud du chemin public, construction
menee Jtlalgre de se,rieux problemes financiers qui en retarderent
I'achevement jusqu'en 1909. Monsieur Raymond Anctil la reba tit en
1950 eo face de l'ancienne ecole, au nord du chemin.

Au sixieme rang, Ie local de recole se trouvait sur la terre de
Maxime Sirois en 1894; il s'agissait vraisembla'blement d'une maison
deja existante qui sera reparee par Hegesippe Masse. En 1914, Na
poJeon Theriault 1a reconstruisit sur la terre d'Arthur Masse, au
caut de $793.50; on y fit des reparations importantes en 1952.

Ce bref historique des constructions d'ecoles fait voir que Ie
mouvement d'appropriation d'ecoles a ,commence vers 1875 'e1 qu'il fut
suivi de deux phases de construction ou reparation, soit vers 1910 et
vers 1950. Nous avons insiste quelque peu sur cet aspect de la vie
scoJaire parce que, dans Ja paroisse de Mont-Carmel, la base de J'ins
truction elementaire s'est toujours situee au niveau de l'arrondisse
mcnt quant aux charges .fiscales imposees par les constructions ou
repara tions d'ecoles.

Une des obligations importantes des contribuables Mait Ie chauf
fage de leurs ecoles durant la saison froide, Pour en !fixer les normes,
1a Commission Scolaire a adopte, tout au long de son histoire, un
grand nombre de reglements dont nous donnerons main tenant Jes
principaux, Le premier qui soit venl1 a notre connaissance date du
8 decembre 1879 et oblige chaque chef de famj]]e qui a des enfants en
age de frequenter l'eco!e a porter a recole de son arrondissement
une demi-corde de bois sec pour Jes deux premiers enfants et une
cOl·de s'il a plus de deux enfants en age; In maltresse peut se servir
du bois de l'arrondissement sur semaine, mais doit se challffer a
ses frais si eUe passe la fin de semaine a I'ecole. Nous sommes loin
des preoccupations sociales qui existent de nos jOurs.

Des arrangements particuliers vinrent par la suite modifier cc
reglement pour repondre aux souhaits des contribuables des arrondis
sements interesses a adopter un systeme un peu different. Le 13
mars 1894, les Commissaires emirent lin nouveau H~glement relatif aLL
chauffage des ecoles: chaque chef de famiHe, dont les enfants etaient
en age de frequenter recole (7 a 14 ans) OU 'la frequentaient sans
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etre dans les !imites legales quant a l'~ge, devait verser une demi
corde de bois ou, a defaut, un doBar lorsque le Commissaire Ie lui
demanderait, son tour venu. Illegale, cette resolution fut remplacee
en 1900 par une contribution fixe de 0.05 par mois, payable en bois ou
en -argent avant Ie premier decembre de chaque annee.

Les inspeeteurs d'ecoles durent ]"evenir souvent a Ia charge pour
modifier des habitudes ,prises par les contribuab1es. En 1906, l'ins
pecteur J.-Z. Dubeau, de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere, ordonna de ces
ser la pratique etab!ie qui consistait a faire chauffer Ies classes par
les seuls contribllables qui envoyaient des enfants a l'ecole; cette re
commandation visait a @miner l'absenteisme qui resu1ltait de rex
emption aecordee aux parents qui n'envoyaient pas d'enfant a l'ecole,
me-me s'ils en avaient qui etaient en age. Vingt-deux ans p1us tard, il
demandait qu'on eesse de faire chauffer l'ecole par Ies gens de l'ar
rondissement paree que ce systeme btait injuste pour les petits ar
rondissements et reeommandait a Ia Commission Scolaire d'aeheter
elle-meme Ie bois necessaiI'e pour tous les arrondissements. Mais
la coutume etablie avait de l'emprise puisque monsieur J.-Amedee
Duval dut recommander Ia meme chose en 1944 et que la decision
demandee ne fut prise gu'aux environs de 1953. Pendant plllsieurs
annees, Ie systeme avait done ete illegal.

L'organisation materieUe des classes a toujours ete un problome
pour l'enseignement jusqu'a une epoque qui n'est pas tellement Ioin
taine. Dans Ies debuts, et c'etait alors normal, l'inspecteur Tanguay
notait que les ecoles etablies etaient ({ mal pourvues de materiel, meme
du plus indispensable, tel que banes et tables» .14 La situation s'ame
!iora par ],a suite, mais la pauvrete et peut-etre une certaine indifference
vis-a.-vis de l'instruetion elementaire, oeeasionnerent de nomhreuses
semonces de Ia part des inspeeteurs d'~oles, et ce, meme au debut
du present sieele; en 1904 par exemple, l'inspeeteur notait dans son
rapport 'ce qui suit:

Le mobHier des eeoles Nos 1, 2, 4, 6 et 7 est en
tres mauvais etat. II manque 20 pupitres pour l'ecole
No 1; 10 pour Je No 2; 15 pour Ie No 3; 8 pour
Ie No 4 et 8 pour Ie No 6; 'Ie tableau noir de l'ecole No 7
n'est pas satisfaisant. II faut une carte d'Amerique pour

"Rapporls de /'instruction publique, 1860-1861, 159.
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l'ecole de l'arroo'Clissement No 7, une carte d'Asie pour
les ecoles des arrondissements Nos 4 et 6.16

Encore en 1945, l'inspecteur Duval consta1ait que les classes
n'avaient que Ie strict minimum. Cependant apres cette date, 1es rap
ports des inspecteurs sont generalement beaucoup plus favorables,
parfois meme louangeurs, a ce point de vue. On s'imagine facilement
quel merite ont pu avoil institutrices et e]eves a travailler dans de
telles conditions materiellesl

Les administrateurs scolaires

La responsabilite qui incombait aux titulaires des charges d'ad
ministrateurs rendait ces postes peu attrayants et de na-ture a rebuter
un bon nombre de conlTibuables. Chaque anoee, au moment de l'en
gagement des institutrices, ou aux periodes de graves problemes com
me lors des constructions generalisees d'ecoles, Ia t~:che exigeait beau
coup des Commissaires en fonction. Aussi convient-il de rappeler brie
vement leur role et de donner au moins Ie nom de ceux qui ont dirige
les destinees de la Commission Scolaire de IMont-Carmel.

AdminislTaient-ils de fortes sommes? La reponse peut elTe oui,
compte-tenu des circonstances particulieres a chaque epoque. Le mon
tant en a varie au cours des annees, pour suivre Ie niveau de la vie.
En hausse vers 1870 (environ $200. par annee), les depenses passerent
a $527.13 en 1889-1890. Le taux de la taxe S'colaire qui etait C1Jlors
de .30 par ceut dollars d'evaluation passa a .60 vers 1910 et $1.00
vers 1915. La -crise £t degringoler Ie taux d'evaluation a .55 en 1936,
mais ceIui-ci grimpa rapidement pour atteiudre $1.00 en 1942 et
$2.30 en 1955. II est demeure a ce uiveau jusqu'aux recentes com
pensations gouvernementales pour les taxes scolaires des cultivateurs.
A remarquer que la Commission Scolaire a toujours commande un
fardeau £scal plus lourd que l'admiuistration muni-cipa'1e.

Avant 1959, la majorite des sommes depensees servait a payer Ie
salaire des institulTices clout nous reparlerons un peu plus loin. Les
Commissaires utilisaient aussi l'argent perc;u pour fournir aux eco'les
Ie materiel scolaire et dMrayer les depenses occasionnees par les frais
d'administration. A tilTe d'exemple, disons gu'en 1889-1890 les salai
res des instituui'ces representaient 67% des depenses; les nais d'ad·

"ACSMC, II: 366s. Depuis mai 1902, les Secrelai.es-Tresoriers deva.ienl trans
crire aux minutes de la Commission Seolaire les rapports de l'inspecteur d'6coles.
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ministration, 9%; les depenses contingentcs pour les maisons d'ecole
(mat~ri'el didactique), 4%; les arrerages dus au Secretaire-Tresorier,
20%. Les francs-tenanders devaient en outre voir au chauffage des
ecoles et aux reparations ou constructions dont les depenses etaient
pr~levees au moyen d'une taxe speciale n'affectant que I'arrondisse
ment, ce qui pouvait amener une surtaxe de l'ordre de $2.00 ou
$3.00 par cent dollars pendant quelques annees.

La Commission Scolaire renait ses sessions au mfme endroit
que Ie ConseiI Municipal, tres souvent f! !'issue de la grand-messe du
dimanche. A partir de janvier 1918, les seances regulieres eurent lieu
Ie premier mardi de chaque deux mois, frequence que l'Inspecteur
Dubeau jugeait inacceptable. En novembre 1926, on fixa les reunions
au premier samedi du mois puis, en 1928, au premier dimanche du
mois apres la grand-messe. Les Commissaires choisirent de6nitivement
Ie mardi soir, a 8 heures p.m., Ie 3 mars 1953.

Le paste de President de la Commission Scolaire ne fut pas
un des plus accapares; seuls quelques titulaires 'l'ont oceupe pendant
plus de deux ou trois ans. Nous donnons iei la liste des Presidents
apres 1870, c'est·f!·dire pour la periode couverte par les minutes con
servees aux archives scolaires: 16

Remi Lavoie, 1870-1871
Elisee Jean, 1871-1873
Xavier Roy, 1873-1874
Ti,tuJaire inconnu
Remi Lavoie, 1876-1879
Etienne Dionne, 1879-1880
Remi Lavoie, 1880-1881
Etienne Levesque, 1881-1887
Philippe Saint-Onge, 1887-1888
Benjamin Beaulieu, 1888-1889
Louis Levesque, 1889-1890
Joseph-Magloire :\1oreau, cure, 1890-1892
Jean-Baptiste Beaulieu, 1893-1898
Louis Beaulieu, 1898-1900
Nazaire Anctil, 1900-1902

I°Les elections aux postes de Commissaires se ten~ljenl en juillet et Je President
etait elu par les Commissa ires a la reunion qui Sllivalt les elections. Voil·a pourquoi
il y a deux dates d'indiljuees pour chaque President.
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La v,iei,lIe ecole du village

Quand nos parent's allaient en c1asse ... Photo prise lors d'une exposition scolaire tenue en 1922



L' ecole des gartOn.

Eh\ves, in.rilulrices, monsieur Ie cure Bilodeau ef son vicaire, devanr Ie couvent (avril 1954)



Louis Saint-Onge, 1902-1905
Antoine Levesque, 1905-1907
Olivier Martin, cure, 1907-1910
Andre Barbeau, 1910-1913
Antoine Lavoie, 1913-1914
David J. Desjardins, 1914-1915
Joseph Michaud, 1915-1916
Odilon Drapeau, 1916-1919
Joseph Levesque, 1919-1920
Jean-Baptiste Beaulieu, 1920-1922
Alexandre Jean, 1922-1925
Napoleon Theriault, 1925-1926
Emile Drapeau, 1926-1928
Wilfrid Plourde, 1928-1929
Amedee Masse, 1929-1930
Thomas B. Saint-Onge, 1930-1931
Alphonse C. Levesque, 1931-1933
Alfred Berube, 1933-1934
Pierre J. Dumais, 1934-1936
Joseph Masse, 1936-1937
Gratien Jean, 1937-1938
Thomas P. Lavoie, 1938-1939
Pierre Dumais, 1939-1940
Alphonse Theriault, 1940-1943
Gustave Barbeau, 1943-1955
Alphonse Masse, 1955-1957
Ernest Masse, 1957-1963
Leonard Roussel, 1963-1966
Laurent-Pau'l Levesque, 1966-

Mont-Carmel a connu 'line lignee de Secretaires-Tresoriers dont la
perseverance dans l'occupation de Ia 'charge est une des principales
caracteristiques, en plus du soin que nous avons renconh-e dans Ia
confection des minutes et des aotes de la plupart d'entre eux; en
voici la liste.

Joseph Garon, 1853-1855
1nconnu
Jean Caron, 1870-1876
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Fran90is-Xavier Anctil, 1876-1879
Louis Lavoie, 1879-1898
Maxime Sirois, 1898-1908
Thomas Jean 1909-1910
J.-Desire Lavoie, 1910-1915
Andr~ Plourde, 1915-1926
Napoleon Theriault, 1926-1944
Maurice Levesque, 1944-

Les institutrices

Les institutrices ont communie a la pauvrete generale de la popu
lation; aces epoques OU Ies salaires des travaillants ne depassaient guere
.10 a .15 de l'heure, il etait difficHe pour les Commissaires de payer a
leurs institutrices des appointements proportionnes a leur devoue
ment a la cause de I'6ducation.

Dans son rapport pour l'annee 1856, l'inspecteur Tanguay con
signait ces quelques observations Sur les institutrices malheureuse
ment inconnues aujourdbui qui faisaient alars la classe aMont·Cannel:

Le salaire est tres faible, neanmoins, Ies institutrices
se sont efforceesde remplir leur devoir avec Ie plus
grand zele et la plus grande attention. Dne d'entre
elles, bien que non-diplomee, me semble tout a fait
capable de remplir son poste, et ne peut certainement
pas manquer de gag-ner Ie mina'ble salaire de £ 8
[environ $30. J , qui est tout ce qu'elles gagnent,17

Ces remarques de l'inspecteur Tanguay, on peut les appliquer a
l'ensemble du personnel enseignant de Mont-Carmel pour Ia majeure
partie de son his loire.

Les maigres appointements payes aux institutrices n'ont que tres
peu augmente au cours du XIXe siede. En 1872-1873, ils etaient
respectivement de $30, $32.50, $44, $50 et $62. Le tableau d'enga
gement des insti tutrices pour 1889-1890 ne fait voir qu'une faible
progression:

'"JALC, 1857, appendice no 58.
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Arrondissement Nom de I'institumce Salaire ($)

No 1 MIle Adele Lebel 80.
No 2 Mlle Clara Dionne 50.
No 3 Mile Georgianna Berube 66.
No 4 Mme Celine Lebel-Martin 52.
No 5 MIle Marie Chamberland 45.
No 6 Mlle Jacqueline Bosse 72.

Au cours de l'annee 1903-1904, Ie salaire des institutrices variai1 de
$75. a $95, avec une moyenne de $82.50. La faiblesse des retributions
poussait parfois certaines mattresse a quitter leur cw.sse avant Ia fln
de l'annee pour aIler travail'ler «aux etats ou ai1leurs » durant la belle
saison, de sorte que la Commission Scolaire dut intervenir, en avril
1881, pour reprimer cet abus. Durant cette premiere periode, Ies
appointements des institutrices augmentaient parfois selon l'experience
acquise, mais Ia hausse etait apparemcrnent beaucoup plus conditionnee
par les revenus de Ia Commission Scolaire que par l'acquisition de
rexperience. Ainsi Ie salaire de Glycerie Berube, qui etait de $50 en
1882-1883, passa sucessivement a $51, $50, ?, $53.50, $55 et $57 pour
l'enseignement dans la meme classe; Ies $72 d'AdeIe Lebel (1888-1889)
s'eleverent a $76, $80, $80 et $92. On constate done qu'aucune regle
fixe ne prevalait dans ce domaine.

Le salaire des institutrices, Exe a $100 en 1909-1910, double en
1920-1921, n'etait -encore que de $225 en 1930; il subit la courbe de
Ia crise, au grand desespoir des inspecteurs d'ecoles, en 'passant de
$235 a $150 (1932) puis a $125 (1934). Lorsqu'en 1937, Ie Gouvernement
offrit des octrois aux Commissions Sco'!aires qui porteraient Ie sa
laire de leurs institutrices a$300, ceUe de Mont-Carmel refusa et se con
tenta de Ie hausser de $25; il fallut l'ordonnance no 4 (1940) pour qu'elle
Ie porte a $300. Par Ia suite, da progression a ~e plus rapide: $500 en
1945, de $1000 a $1300 en 1957. Au mois de jilin 1958, Ia Commis
sion Scoluire de Mont-Carmel acceptait de signer sa premiere con
vention collective pour un salaire de base de $1200.

Malgre leurs faibles appointements, les mattresses d'ecole n'ont
jamais cess& de se devouer pour meubler Ies intelligences de leurs
6leves, comme Ie consignaient les inspecteurs d'ecoles dans leurs rap
ports annuels. Le contrat d'engagement donnait a leurs employeurs,
les Commissaires, une autorite absolue sur dIes: « Je, Soussignee, m'en
gage aux Commissaires de la paroisse de N.D. du Mont-Carmel, pour
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l'ecole No a piastres pour l'annee sca1aire, m'obligeant
a me conformer en tout a ceux qui doivent me diriger » .18 Les Com
missaires n'ont generalement pas abuse des clroits que leur donnait
un tel contrat, meme si celui-ci leur permettait tout, meme d'obliger les
institutrices a se presenter a l'ecole une heure avant les eleves pour
chaulfer ]a dasse en hiver (resolution adoptee en 1885).

COte .discip'Lnaire, les institutrices ont generalement re9u l'appui
de la Commission Scolaire, bien qu'i! y ait eu - et c'est normal 
des plaintes port.ees contre elles par un ou des habitants de rarron
dissement et clont certaines ont cause Ie congediement. Prenons en
exemple cette resolution du 22 decembre 1893, qui montre une reelle
approbation des Commissaircs:

II est resoIu qu'un enfants devront oMir au Reglement
de -l'ecoIe!>, La maltresse devra avertir les parents de
ces enfants et les parents qui ne corrigeront point
leurs enfants pour oMir et etre obeissant Ia dite mal
tresse devra 1es mettre a la porte et quand ]'en
fant am"a de bon sentiment la maitresse reprendra 1e
dit eleve.

Discipline! TeUe a ete pendant longtemps la regIe primordiale
pour reussir dans I'enseignement eIementaire. 11 en fallait sans doute,
comme il en faut enrore aujow-d1lUi, mais cette regle fut pendant
longtemps la loi de fer du succes en education et les punitions cor
porelles ne manquaient pas.

On comprend mieux cet imperatif Iorsqu'on songe aux carences
dans les moyell's d'interesser l'eleve, surtout Ie garyon, aux le90ns
qu'i! suivait. Les recompenses etaient pratiquement inexistantes. Dans
les debuts, seul l'inspecteur pouvait accordBr qUEilqlle chose, comme
ces six prix accordes par l'inspecteur Tanguay en 1864. Quanta la
Commission Scolaire, son apport dans ce domaine fut tn~s limite: des
« 'cahiers de calligraphie canadienne» en 1883, des «Lvres de re
compense» en 1913. Comme il y a loin entre cette epoque et la
situation actuelle! Depuis 1948, en elfet, la Commission Scolaire dis
tribue des -recompenses pour une somme sans cesse croissante, qui est
passee de $50 en 1948 a $250 en 1965,

lSD'apres Ie contrat d'engagement de Ciothi'lde Gagnon, Ie 28 juin 1879.
ACSMC, II: 34.
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La lecture eLIe-meme n'etait pas orgamsee dans 1a paroisse. La
premiere bibliotheque scolaire fut organis€'e a ]'ecole du village en
1946 d'apres h~ plan soumis par Ie Dbpartement de l'Instruction Pu
blique; Ies Commissaires s'engageai,ent a fournir un meuble et a ache
ter ohaque annee ,des liwes de lecture pour une valeur de $5.00, et
ce, pendant dix ans. En 1954, toutes les ecoles etaient dotees d'une
bibliotMque du genre.

Les inspeoteurs ont maintes fois souleve Ie probleme du frequent
changement du personnel enseignant a Mont-Carmel. Les institutrices
se mariaient au encore 'la Commission Soolaire peu fortunee ne pou
vait pas payer des salaires tres eleves de sorte que les institutrices
ne demeurai'ent generalement pas tres longtemps a Mont-Carmel. Cer
taines annees, il n'et:ait pas rare de voir plus de la moitie des ins
titutrices enseigner pour la premiere fois dans la paroi'Sse; la qua lite
de l'enseignement, au dire des inspectell'rs, Iaissait panois a desi
rer par suite de l'inexperience des «maih'esses d'ecoles». La si
tua-t'ion a change depuis cette epoque,

Nous ne saurions terminer ces notes sans mentionner quelques
unes de ces personnes qui se sont devouees pour instruire les jeu
nes de Mont-Carmel. II convient de souligner Ie travail de made
moiselle Alvine Masse, a la retraite depuis deux ans, qui a euseigne
pendant trente-dnq ans, dont trente-qua tre a Mont-Carmel, et qui
a travaille dans plus de ]a moitie des arrondissements de Mont
Carmel. Nous pourrions ajouter d'autres exemples de merite, mais
nous nous contenterons de donner Ja Jiste complete des institutrices qui
se sont merite la gratification de $20. accc)T(lee par Ie DepaJtement
de l'Instruction Publique aux institutrices qui ant obtenu des suc
ces marques dans l'enseignement; ceHe recompense est Ie meilleur
des temoignages qu'on puisse leur rendre.

Celanire Lavoie, en 1898; Victoria Bouohard, en 1907; Eugenie
Bouchard en 1909; Valooa Levesque, en 1912; Alice Bienv,enue, en
1916; Catherine Ouellet, en 1918, 1919, 1920 et 1924; Maria Barbeau,
en 1920, 1922 et 1923; !Yr.-Anne Berube, en 1921; Eugenie Saint-Onge.
en 1923, 1925, 1931 et 1961; Germaine Barbeau, en 1927; Armanda Ga
ron, en 1928, 1929 et 1931; M.-Rose Berube, en 1932; AlpMda La
marre, en 1933, 1934 et 1936; Berthe Morin, en 1934; Alvine Masse,
en 1935, 1937, 1945, 1947, 1952, 1954, 1956 et 1960; M.-Ange Plourde,
en 1938; Carmelle Anctil, en 1939; Imelda ParadiS, en 1940; Gertrude
Levesque, en 1941; Yvonne Gagnon, en 1942; Berthe-Alice Anctil, en
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1942, 1943 et 1945; Josaphine Alexandre, en 1944; Lucie Saint-On-ge,
en 1946, 1948 et 1949; Fran90ise Masse, en 1949; Aline Levesque,
en 1950; Madeleine Duval, en 1951; Yvette Raymond, en 1952 et 1953;
Marcelle Masse, en 1955; Ange-Aimee Barbeau, en 1955; Carmen
Bembe, en 1957; Soeur-Lucie-de-Jesus, en 1958; Soem Vital-Marie, en
1959; Laurette Courcy, en 1959; Soem Marie-Cise1e, en 1960; Cecile
Roussel, en 1961; Soeur Ste-Anita, en 196I.l9

La periode modeme

Mont-Carmel n'a conou que de l'enseignement blementaire pen
dant pres de cent ans dbistoire scolaire; il n'y eut ni Ecole Modele,
ni Couvent, ni College, ni Ecole de Garc;ons avant une epoque assez
recente. Depuis 1953, la situation s'est grandement amelioree.

Pourtant, en 1912, Ie Surintendant avait demand& « de changer Ie
titre de i'ecole No 1 Elementaire en ecole modele, pom avoir droit
a une subvention de 66.00 du gouvernement qui aura 'Pour nn d'aug
menter Ie salaire des institutrices» .20 Les Commissaires refuserent
d'accbcler a cette demande, dont la consequence indirecte auroit
ete sans doute l'implantation de l'enseignement secondaire; une as
semblee de contribuables ratina la decision des Commissaires.

Les annees suivantes n'amenerent aucun changement d'attitude
quant a l'Ecole Modele. On continua de donner, a 1'ecole du Village,
Ie cours eJementaire, dont les &leves se repartissaient en trois grot!
pes: ceux de la «petite classe» pour Ie cours preparatoire, la pre
miere et la deuxieme annees; la «c1asse moyenne», pour la troisie
me et la quatrieme, et la «grande classe» paUl' les annees termi
nales de cinquieme et sixieme. DUTant les annees "30, Ie Departe
ment changea la denomination de ces divisions ell remplac;ant Ie
cours preparatoire par la premiere annee et en graduant ,les autres
annees a. la suite, mais Ie COurs modele ne commen9a a se donner
que vers 1940, a quelques rares eleves. En 1942, d'apres ]e rap
port de J'inspecteur, il n'y avait que quatre inscriptions en huitieme
et deux en neuvieme.

"Liste pour 1898-1931 d'apres ASHCS. dossier 134; liste pour 1932-1961, oble
nue de monsieur J.-Amedee Duval, i.e. A noter que, durant Ja crise, les institutrices
meritantes n'ont pas re~u la gratification de $20. pendant quelques annees, meme
si les inspocteurs continuaient de signaler ,leur nom. En 1961, Ie Gouvernement a
cesse de gratifier les inslitutrkes meritanles.

"'ACSMC. III: 233. Session de juillet 1912.
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Etait-il question de consl:ru.ke un Couvent? Probablement que
si, mais Ie probleme financier, toujours si epineux dans de tels pro
jets, n'etait pas fadle a resoudre. Les autorites religieuses se mon
traient tout a fait favorabIes a un tel projet, comme ~e fait voir un
texte redige par Son Eminence Ie Ca~dinal Rodrigue Villeneuve lors
de sa visite pastoraLe de juin 1944 et consigne aux minutes de la
Fa.brique de Mont~Carmel; son Eminence souhaitait qu'on reprenne
l'id6e d'avoir un couvent pour ies religieuses enseignantes et qu'on
ait un maitre pour enseig.ner aux gar90ns de plus de dix ans.21 A
quelques annees d'intervalle, ces deux voeux al1aient recevoir leur
conoretisation.

Vers 1950, 'la vieille ecole du vitlage demandait des reparations et
Ie nombre des inscrits augmentait sans cesse. Aussi les Commissai
res deciderent-ils, en 1951, de demander au Surintendant de !'Instruc
tion Publique Ja permission de construire un couvent a Mont-Car
mel; Ie projet re9ut un accuei:l favorable et permission leur fut ac
cmd6e de consb"uire un couvent et de n~parer l'ecole du village
afin de Ia convertir en ecole de gar90ns.

C'est La Sabliere Emg. de Saint-Pac6me quia bati Ie cou
vent d'apres Ie plan et devis, Serie M1951, du Departement de !'Ins
truction Publique; 'Ies uavaux se nrent au cours de l'annee 1952 et
au debut de 1953; Ia depense pour 1a seu'le construction, qui s'ele
vait a $112400, a ete defrayee par un octroi du Gouvernement et
pa~ un don de $16 500 de la maison Plourde & Freres Inc. Les
Commissaires ont achete l'ameublement (pupitres et chaises) de la
Mont-Carmel Furniture Co Ltd.

Sur la demande de monsieur 'Ie Cure Arthur Bilodeau, les Reve
rendes Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie ont accepte !'invitation
de Mont-Carmel et sont venues occuper lecouvent a rEM 1953. Les
premieres arrivees se nommaient Soeur Marie-Constance (Marie-Ange
Bounn), suphieure de 1953 a 1959, Sr Melanie-de-la-SaiIette, Sr Saint
Jean-Bosco, Sr Saint-Athanase, Sr Saint-Thomas d'Aquin, Sr Marie
Amedee, Sr Marie-Assumpta et Sr Marie-Florence. L'acte d'erection
canonique porte la date du 28 aout 1953et se lit comme suit:

Acte d'erection canonique [ ... ] Le Conseil Gene
ral s'est reunt [ ... et] a proced& it l'erection cano
nique de la Communaute des Soeurs Servantes du
Saint-Coeur-de-Marie a Mont~Ca.rmel.

"APMC, minutes IT: 84.
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Dans cette oeuvre, nos Soeurs s'occuperont de !'ins
truction et de l'education des enfants. Cette Com
munaute sera sous 1e vocable de Nohre-Dame-du
Mont-Carmel [ ... ]

Les au lIes superieures de ce couvent sont Soem Marie-du-Bou-Con
sell (Soeur Therese Boutin), de 1959 a 1965, et Soeur Monique Moi
san, superieure actueUe.22

Le probleme de l'enseignement pOUT les garc;:ons s'averait de plus
en plus grave parce que Ie 'couvent etait rrempli et qu'on manquait
de Iocaux pour loger les eleves. Voila pourquoi, en novembre 1958,
Ia Commission Scolaire prit la decision de principe de consITuire
une ecole de garc;:ons prevue d'abord pour avoir quatve classes avec
logement pour une Communaute de Freres Enseignants que mon
sieur Ie cure Bilodeau devait essayer de trouver. Mais ses demar
ches furent vaines. Les Commissaires ne revoquerent pas leur deci
sion de construire et ils accorderent au meme contracteur, La Sa
bliere Enrg., un conlIat de $55300 pour Ia construction d'une ecole
a cinq classes devant servir aux fins de !'instruction des garc;:ons.
Les lIavaux se terlminerent en decembre 1960 et Ies eleves purent
enlIer dans leur ecole au debut de I'annee 1961. Mont-Carmel avait
main tenant son «college».

Deja, 8. 'ce moment-la, l'evolution que -connait actuellement Ie.
Province de Quebec dans Ie domaine de l'enseignement etait com
mencee ,8. Mont-Carmel. La Commission Scolaire payait, en 1961, pour
des eleves aux etudes secondaires en dehors de la paroisse. En juin
1962, elle adoptait Ie principe du transport a Saint-Pascal des eleves
de dixieme et onzieme annees et accordait des contrats a cette fin.
Le 3 mars 19G4, elle votait la resolution d'adherer a une Commission
ScoIaire Regionale, avec pole a Riviere-du-Loup, Commission dite
du Grand Portage formee Ie meme annee par I'arrete en Conseil
numero 2 119. Apres avoir de peine et de misere organise un ensei
gnement secondaire, celui-ci passait entre Ies mains d'une adminis
tration plus vaste.

Notre tour d'horizon sur la vie scolaire de Mont-Carmel s'arrete
lao Il nous a permis d'assister a la formation laborieuse d'un ensei-

lIIRenscignements fournis par Soeur Monique Moison, supbrieure actuelle, d'a
pres les archives du Couvent.
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gnement elementaire en milieu rmal et a son evolution tout aussi
laborieuse au cours des cent treize ans d'existence de la Commis
sion Scolaire de Mont-Carmel. Nous avons ete a meme de cons
tater les conditions au milieu desquelles enseignaient les institubices,
vaillantes ouvri.eres de I'intelligence, qui ont forme des generations
de jeunes gr1'Lce a leurs sacrifices et a leur devouement. Notre tour
d'horizon nous a nnalement fait assister a la recente arrivee des
Religieuses et a I'acquisition de locaux plus adaptes aUK besoins d'un
enseignement 'progressif, fait tout a lnonneur des actuels habitants
de Mont-Carmel.

- 89-





CHAPITRE V

Economie et populat ion

Agriculture et foret, telle est la base de I'economie de Mont-Car
mel. Camme dans beaucoup d'autres paroisses situees sur la bor
dure appalachienne, elles se sont conjuguees pour offrir a la popu
lation locale les ressources essentielles a sa survie. Aussi apparait-il
normal d'en etudier revolution a Mont-Carmel, en nous basant, pour
les donnees gen~ales, sur les recensements du Canada publies depuis
1861.

LA POPULATION

Evolution generale

Mais avant d'aborder l'etude de la vie economique, renseignons
nous sur revolution demographique de Mont-Carmel. Nous avons
deja vu au chapitre 1 qu'il y avait dix a quinze familIes d'etablies a
Mont-Cannel en 1842, soit environ une soixantaine de personnes.1

Le tableau suivant, tire des recensements decennaux du Canada, montre
revolution generale de cette population apres 1860.

Annee du recensemen,t

1860-1861
1871
1881
1891
1901
1911

Nombre d'habitants

598
985

1168
1075
1084
1282

Variation
en pourcentage

+64.7
+18.6
- 7.1
+ 0.1
+18.3

'Notre evaluation lient compte du fait qu'j( s'agit de colons pour la plupart
nouvellement arrives et qui n'avaient sans doute pas encore une tamille nombreuse.
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1921
1931
1941
1951

(1956)
1961

1346
1356
1576
1761

(1971)
1895

+ 5.0
+ 0.7
+16.7
+11.7

(+11,3)
+7,6 (-3.8)

En premier lieu, on decouvre dans ce tableau une forte augmen
tation de la population dans Ies debuts, puis une diminution mar
quee durant ]a periode 1881-1891. N'est-ce-pas ]a Ie Hlsultat de Ia
crise economique des annees "80 avec Ie fort courant d'emigration
qu'elle a cause? La reprise demographique du debut du siecle s'est
poursuivie jUSqU';1 Ia grande ,crise de 1929; ralenti en 1931, l'ac
croissement reel de 1a population s'est accentue en 1941 pour se
poursuivre jusqu'J. nos jours si l'on s'en tient aux recensements de
cenllaux. Parconrre, Ie recensement de 1961 ,compare a celui de 1956
demontre une diminution sensible de population. Serait-ce Ie signe
que Mont-Carmel a atteint son optimum de population? Nous som
mes porte a Ie croire: une paroisse rura]e peu industrialisee ne peut
pas faire vivre une population tres dense et il est a prevoir que la
population de Mont-Carmel va decroi'tre enCOre pendant quelques
annees par suite de l'abandon de certaines fennes, du depart des
jeunes gens de plus en plus instruits qui n'y trouveront pas de tra
vail et de ]a disparition progressive du role de residence l'urale jow~

jusque la par Mont-Carmel.

Les migrations temporaires et permanentes

L'agricuIture, m~me doubIee de rapport forestier, n'a jamais suf
fi a faire vivre toute la population de Mont-Carmel; depuis les tou
tes premieres annres jusqu'a nos jours, des residents de Mont-Carmel
ont dil s'exiler pour trouver ailleurs les ressources necessaires. Deja,
Ie rapport du missionnaire Hoffman pour rannee 1863 denotait ces
migrations et l'insuffisance des revenus des habitants de Mont-C'lfmel:

Vorre Grandeur aimera peut-etre connuitre comment
mes paroissiens s'y prennent pour vivre. La reco]te
suffit a peine a un tres petit nombre; les autres ven
dent ou charroyent du bois de chauffage, des pieux
et piquets, du bois de construction et font du bardeau.
Le printemps ils font du sucre, et rete ils vont en grand
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nombre a Quebec pour travailler, Tous mes gens sont
pauvres, et cE'pendant je n'ai pas un seul mendiant
de profession,2

Voila deja Ia fonction comp16mentaire - et parfois essenticlIe - de
1a fOJ,et qui perce a travers la vie a,gricole des gens!

Ce rapport nOllS j'(~vele des migrations de travail vers Quebec;
d'autres rapports nous font voir des migrations permanentcs vers
l'extericur par suite des pauvres possibilites oHertes par :t\,10nt-CarmeI.
Nous n01ls sommes permis de 'citer plusieurs extraits de ces rapports des
premiers missionnaires ou cures pour montrer ,comment cette emi
gration permanente ou temporaire etait une regIe <]uasi-generale a
Mont-Carmel, meme dans les debut.s de la paroisse (Ie chiffre entre
parenthese indique Ia periode couverte par ces rapports, dont 1cs
donnees s'etendaient du Ier septembre d'une annee au 31 aout sui
vant),

1859-1860 « 3 familles ont Iaisse la paroisse pour d'autres endroits
dans Ie Canada [ ... ] 3 nouvelles familles [les] ont
remplacees "

1862-1863 « 5 pauvres famjlJes ont laisse Ia paroisse pour alIer
se fixer dans Ies paroisses voisines»

1867-1868 « Pendant fannee, 5 jeunes gens ont quitte Ia paroisse,
1 pour les Etats-Unis, 2 pour Ie Haut-Canada, 2 pour
les mines de Maisie [?] , 20 a 25 autres jeunes gens
partent d'ici, taus les automnes pour Ies chantiers de
la Riviere St-Jean, Ils reviennent ordinairement au prin

temps, aider leurs parents a ensemencer leurs terres» .

1869-1870 « Une vingtaine de jeunes gens ant passe ]'hiveJ: dans
Ies chantiers de la Riviere St-Jean» .

1873-1874 « Un nombre considerable voyagent pour travaiHer et
y rester quand ils trouvent leur chance» .

1874-1875 « 10 families ont etc travailler iei et 13. 5 ou 6 mois.
Les jeunes gens partent Ie plus souvent, sans que fen

'AESAP, Me, [: 48. Rapport pour l'annee 1863.
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puisse rien savoir, ils partent, Levis, Quebec pour un
mois ou deux, et vont ailleurs D •

1875-1876 ,,10 familles environ sont parties pour quelques mois
et une centaine de jeunes gens, filles et gar90ns, pour
Montreal, Quebec et Ies Etats-Unis. Un bon nombre
de ,ceux qui partent, reviennent".

C'est la meme rengaine dans les rapports jusqu'au debut des an
nees "80 aIors que Ia situation devien t tres peni.ble; Ia paroisse se
depeuple, consequence du depart de familles ou d'individus qui vont
chercher aiHeurs de quoi vivre durant cette periode de crise et de
mauvaises recoltes.

1879-1880 « 15 families ont quitte la paroisse, trois ou quatre veu
lent revenir. Aucune famille etrangere n'est revenue D •

1880-1881 «Depuis Ie ler septembre dernier 40 familles sont par
'ties pour ]es Etats-Unis D •

1881-1882 «Depuis Ie ler septembre dernier, 10 familIes sont par
ties pour Jes Etats-Unis, 5 doivent revenir D •

1882-1883 «12 ou 15 familles ont quitte pour les Etats; « Est-ce
pour toujours? Non.» Aucune nouvel'le famille n'est
arrivee D ,8

Ces rapports indiquent que Mont-Carmel, a peine surgie des pro
fondeurs de la foret, redeversait vet's rexterieur une population labo
rieuse incapable de trouver sur place son gagne-pain. Quelques- uns
se dirigeaient vel'S d'autres paroisses de la region Caspesie-Rive-Sud,
au sol plus accueillant; d'autTes se rendaient vcrs Quebec et Mont
real, ann de jouir du confort de la vie urbaine; mais ]a majorite
d'entre ewe emigraient aux Etats-Unis. Cette saignee de la popula
tion de Mont-Carmel vel'S les Etats-Unis fut d'ailleurs constante dans
l'histoire de Mont-Oarmel jusqu'a la crise de 1929 qui. ralentit l'ac
tivite economique de la Nouvelle-Angleterre et ramena au ber'cail
d'anciens habitants de ]a paroisse, tout en cessant d'attirer les autTes.

'AESAP, Me, I: 31, 48, lOis., 114, 118s., 125, 1285., 132.
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Un certain nombre de ces emigres revenaient. Quelques-uns d'ail
leurs ne faisaient qu'un sejour de travail, comme bucherons des chan
tiers de la riviere Saint-Jean. D'autres voyageaient durant leur vie de
jeunesse, puis venaient s'installer Sur une terre apres leur mariage.
Mais un grand nombre trouvaient leur c1wnce en dehors de Mont
Carmel ou du Canada et ne revenaient plus y resider. Lorsqu'il etait
CUTe de Mont-Carmel, l'abbe Fran90is Saint-Pierre a note, en re
crait de racte de bapt~me de certains de ses anciens paroissiens, la
date et I'endroit de leur mariage quand ces mariages sont survenus
aux Etats-Unis: ces notes se rencontrent a peu pres a chaque page
des registres. Consi'derons aussi Ie nombre impressionnant de parents
americains qui reviennent chaque annee visiter Ie lieu de leur enfance.
On poun-ait enfin demander combien d'actuels habitants de \.1ont
Carmel sont alles cravailler dans les £Iatures de Ia Nouvel1e-Angle
terre ou «a Ia brique», selon l'expression conservee dans Ie langage
populaire de la paroisse.

De nos jours, les courants migratoires ont ,evolue. On n'emigre
plus aux Etats-Unis. Les jeunes vont travailJer a Montreal, Quebec OU

dans les autres villes quebecoises; quant aux bilcherons qui ne trou
vent pas de travail sur place, ils prennent la route de l'Abitibi. Les
fins de semaine et les vacances d'ete en ramenent un certain nombre en
visite chez des parents. N'est-ce pas Ie sort de toute paroisse rurale
que de revoir a l'occasion une bonne partie de ceux qui y sont nes et
y ont veeu leur enfance?

L'EVOLUTION DE L'AGRICULTURE

L'agriculture des premieres annees

A l'epoque de la fondation de la paroisse, la nourriture etait plu
t6t simple: la fameuse galette de sarrasin completait Ie menu com
pose principalement de soupe aux pois, de pain, de pommes de terre
et de lard sale. Les vetements etaient presque tous confectionnes a
la maison avec la laine des moutons, Ie lin et Ie chanvre des cultures, et
Ie cuir provenant du betail. Aussi l'agriculture traduisait-elle ces pre
occupations des gens. Seule la vente d'un peu de ble, de foin, de pa
tates, de beurre et, vente importante pour Mont~Carmel, de bois,
procurait quelque argent sonnant dont on se servait pour payer ses
taxes municipales et scolaires et ses comptes ,chez Ie marchand ge
neral.
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La section eonsacree a I'agriculture dans Ie recensement de 1860·
1861 traduit ces preoccupations des premiers ha'bitants de Mont
Carmel. La paroisse comptait alors 90 familles qui logeaient dans
83 maisons de bois a un seul etage. Le nombre des occupants de
terre depassait celui des familIes puisqu'il atteignait 98, dont 18
cultivaient des terres de moins de 50 acres, 63 des terres ayant de
50 a 100 acres et a peine 17, des fermes ,de plus ode 100 acres. La
r6colte 'de 1860 avait ete la suivante: 1314 minots de ble, 1346 mi
nots d'orge, 1214 minots de seigle et 1055 minots de pois; on avait
recolte 7 197 minots de patates. Pas mains de 10687 Iivres de SUCre
d'erable avaient ete fabriquees au printemps. Aux 783 livres de laine
des moutons s'etaient ajoutees 486 !iVTes de lin et de chanVTe; Ie
tout avait permis de fabriquer 1 041 verges de drap, 1 367 verges de
flanel1e et 1392 verges de toile. Le oetai! se composait de 152 boeufs
et bovillons, 159 vaehes a Iait (meme pas deux par ferme), 79 veaux
et genisses, 87 chevaux de plus de trois ans, 21 poulains et pouliches,
381 moutons et 189 pores. :H s'etait fabrique - et probab1ement vendu
- 5367 Iivres de beurre, 67 barils de 200 livres de viande de
boeuf et 95 barils de viande de pore. Des 8 198 acres de terre occu
pee a peine 1232 etaient de£riches, dont 812 servaient a 1a cul
ture et 416 au p~turage. La Foret dominait done encore Ie paysage de
Mont-Cannel. La valeur estime des fermes s'elevait a $ 48 350.

Tronsfonnation de ragriculture

Depuis ce temps, l'agriculture a gTandement ev01ue dans 1a pa
roisse. Entre 1861 et 1911, la surface cultiv6'e a triple pour attein
dre 3750 acres; Ies cinquante annees suivautes n'ont rien ajoute a
cette etendue cultivee. C'est dire que, des 1911, Ie tenoir effecti
vement consacre aux cultures avait atteint rextension actuelle; il
suffit de constater comment 1a Foret regagne certaines terres aban
donnees au negligees actuellement pour saisir ce phenomene.

Le nombre des cultivateurs a ega'lement diminue par rapport
a ce premier recensement. Vers 1860, tout Ie monde ou pl'esque se
disait cultivateur; meme Ie missionnaire avait sa terre, En 1911, 53
menages sur Ies 190 exer9aient une profession non-agricole. Trente
ans plus tard, ]a proportion de la popuJation agricoIe n'elait plus que
de 989 habitants sur 1579. Le phenomene s'est accentue par la suite
puisqu'en 1961, a peine 591 personnes sur 1 895 vivaient sur une
ferme.
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On peut y voir Ie resultat des difficultes croissantes rencontrees
par Ie petit agriculteur pour vivre sur une fefme a l'epoque actuelle.
L'etendue moyenne des espaces en culture tradllit ce remembrement
des fermes. En 1860-1861, 98 paysans cultivaient chacun en moyenne
12,5 acres; cette moyenne passa a 18 (1871), 28 (1911), 32.1 (1931),
35 (1941) et 36,5 (1951). De nOs jours, la tendance a l'agrandissement
des etendues en culture s'est poursllivie puisque la moyenne des ter
res en culture etait de 43,3 acres en 1961 et On peut presumer qu'elle
s'·est encore accrue depuis ce temps. En somme, sur une etendlle cul
tivable limitee, Ie nombre des paysans a climinue mais par contre
chaclln cllltive des etendues plus grandes et qui s'aocroissent sans
cesse.

Les cultures ont aussi change. Nous l'etrOuYons, en 1871, une
production de hIe qui a double, une rE~colte d'orge legerement aug
mentee avec une production beaucoup plus importante qu'en 1861
de sa.rrasin, d'avoine et de foin tandis que Ia culture du seigle et
des pois diminuait de 25%, La recolte de 1910 donnait Ies resultats
suivants: apeine 100 boisseaux de bIe (2804 en 1871) et 351 de sarrasin
(1033 en 1871); par contre, Ia recolte de fain atteignait 2195 ton
nes (486 en 1871), ·celle d'avoine, 17423 boisseaux (1342 en 1871).
Seigle et orge s'etaient maintenus au meme niveau, Ia culture des
pommes de terre avait augmente alars que Ia reco'he du lin etait deve
nue quantite negligeable. L'indllstrie laitiere basee sur une forte pro
duction de foin et sur la culture de l'a voine comme cereale pour
regenerer Ie sol commen<;ait donc a percer clans l'economie agricole.
Au rencensement de 1961, Ia specialisation etait elevenue evidente;
12 acres de ble, 1 acre d'orge, 51 de seigle, 106 de mais d'ensilage
et 60 de pommes de terre; a l'autre extreme, l'avoine occupait 1 113
acres et Ie foin, 2433,

Semblable evolution s'est aussi produite dans Ie betail, Le tableau
suivant permet au Iecteur ele tirer d'evidentes conclusions.

Betail 1860·1861 1931 1941 1961
Chevaux, poulins, pouliches 108 264 290 105
Veaux, genisses, vaches 238 1594 1635 1840
Taureaux 152
Moutons 381 1016 487 87
Pores 189 725 551 1138
Poules et poulets 2854 2933 3585
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Malgre les conditions penibles du sol, I'agriculture de Mont-Cannel
a done evolue vers la situation actuelle, que ron peut qualifier de
progressive. Les cultivateurs de la paroisse font aujourd'hui un effort
serieux de modernisation de routiIlage et des techniques qui ne peut
que donner des resultats satisfaisants. Au recensement de 1951 
celui de 1961 ne donne pas ces renseignements - Ia valeur des fermes
atteignait $1375082, chiffre qui a probabIement depasse les $2000 000
aujoilld'hui. En 1961, 57 cultivateurs possedaient un vehicuIe-auto
mobile, Ie meme nom'bre avait un tradeur et toutes Ies fennes etaient
electri.6.ees.

Le Cerc1e Agricole

Seul, Ie .euItivateur peut difficilement evoluer et satisfaire aux
exigences croissantes dans Ie domaine des techniques et des services
necessaires a une agriculture prospere; aussi convient-il de jeter un
coup d'oeil sur les associations et services divers qui ont existe a Mont
Cannel au coms de son histoire.

Un Cercle Agricole etait en operation a Mont-Carmel en 1913,
comme l'atteste une lethe du Secretaire du Conseil d'Agrku}ture,
Oscar Lessard, a. Thomas Jean, Secretaire du Cercle Agricole de
Mont-Carmel, Ie 12 mars 1913.4 Etait-il en operation depuis longtemps?
Nous n'en savons rien parce que les minutes du Cercle pour les
premieres annees ont Me perdues.

Ce Cercle a contribue a. I'amelioration de l'agriculture a Mont
Carmel. 11 a encourage l'elevage par l'achat de Mtes enregistrees
grace aux octrois gouvernementaux. Des coucours agricoles divers
lui doivent aussi leur reussite. Ce fut, pendant un certain temps, par
son intermediaire que les cultivateurs pouvaient se procurer de bon
nes graines de semence. De plus, Ie Cercle a longtemps possed6 des
rouleaux, des pelles a cheval, voire des charrues qu'iI pretait a ses
membres; ces instruments ont ete vendus en 1948.

Nous n'avons pas Ie nom des Pre'sidents de ce Cercle avant 1944;
par Ia suite, ce furent, dans I'ordre, messieurs Alphonse Thhiault et
Jean-Baptiste Rivard. La liste des Secretaires est plus longue parce que
nous avons pu les retrouver dans les dossiers finanoiers du CercIe;
ce sont, depuis 1913, messieurs Thomas Jean, Andre Plourde, Alfred

'Cette lettre se lrouve dans les documents divers des Archives de la Municipa
lile; Jes au(res renseignements prov·iennent du livre des membres et des finances de
puis 1916 ainsi que du cahier des Millutes du Cercle Agricole depuis 1944.
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Berube, SylviO Saint-Onge. Messieurs Antoine Levesque et Laurent
Saint-Onge sont aujourd'hui respectivement President et Secretaire
du Cercle Agricole.

L'U.C.C.6

Le syndicalisme agricole a tarde a s'implanter dans la paroisse.
L'Union Catholique des Cultivateurs, fondee en 1924 par Noe Pon
ton, Firmin Letourneau et Laurent Barre dans Ie but d'unir les cul
tivateurs aRn de les aider a dMendre leurs droits et a Mudier leurs
problemes, avail deja plus de vingt ans lorsqu'e]]e £t son apparition
a Mont-Carmel.

Ce fut, en effet, a une assemblee tenue a la sacristie, 1e 27 fevrier
1945, que la section paroissiale vit Ie jour. Monsieur Paul Masse fut
alors choisi President et monsieur Alvin Rivard, Secretaire.

Par la suite, 1a section a connu des hauts et des bas jusqu'a. 1a
prise de conscience a laqueDe nous assistons aujourd'hui. Sans doute
nos cu1tivateurs - comme ceux de beaucoup d'autres paroisses - n'a
vaient-ils pas enCOre senti la force que l'union peut representer dans
I'amelioration des conditions de l'agr.icu1turel

Depuis quelques annees cependant, Ie reveil des agriculteurs
a marque la vie de la section paroissiale. Ses 42 membres sont im
pregnes du souci de mettre leur travail sous Ie signe de runion.
Le President actueL est monsieur Elphege Levesque, et Ie Secretaire,
monsieur Richard Levesque.

Fromageries et beurreriesG

La premiere fromagerie a ete construite au village en 1891 par
Georges, Charles-Po et Joseph Roy, tous trois originaires de l'Ile
aux-Grues. Cette fromagerie opera telle queUe jusqu'en 1906 alors
qu'on rempla9a la fabrication du fromage par ceDe du beurre. A la
meme epoque, les Roy, auxquels s'etait joint Fran90is, nouveau venu
du groupe, ouvrirent une fromagerie au petit bras (en face de chez
monsieur Oharles Raymond); eUe n'opera que quelques annees avant
de fermer ses portes vers 1915.

Pendant quelque temps, la beurrerie du village desservit toute
la paroisse. Mais en 1917, une nouvelle fromagerie fut amenagee au

"RenseignemenlS fournis par monsieur Richard Levesque, Secrelaire.
"ASHeS, dossier 133. Nous avons verifie Ie conlenu de ce dossier aupres des
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grand bras, sur un terrain actuellement possede par monsieur Martin
Drapeau. Le 26 octobre 1920, Ie syndicat obtenait une charte du
Gouvernement sous Ie nom de « La Societe des Patrons de la Froma
gerie de la pawisse de Notre-Dame du Mont-Carmel». Les 48 so
ci<~taires etaient des gens du hant de Ia paroisse. Le premier con
seil de direction se composait de messieurs Arthur Masse, J. Masse,
J.-A. Levesque, J. St-Onge, Victorien St-Onge, J.-G, Mi'chaud et Phi
lippe Francoeur; Ie gerant etait Arthur Masse. Cette homagerie de
meura en operation pendant une quinzaine d'annees.

Apres sa disparition, toute la production laitiere s'orienta vel'S
Ie viilage. Mais en 1944, la beurrerie de Franc;:ois Roy passa aux
mains ,de Ia «Societe Cooperative Agricole de Beurrerie», organisee
par Wilfrid Plourde et Joseph-G. Levesque. Le syndicat se composait
a l'origine de 83 societaires qui fournirent cbacun $50, Le premier
conseil de direction etait constitue de messieurs Alphonse Theriault,
President, Jean Beaulieu, Vice-President, Joseph-G, Levesque, Paul
Masse et Jean-Baptiste Rivard, Directeurs. Monsieur Wilfrid Plourde
occupait Ia gerance et monsieur Fernand Belanger, ~e secretariat.

Des sa premiere annee d'operation, Ia «Societe Cooperative Agri
cole de Beun-erie» atteignait un chiffre d'affaires de $81 298, divise
en deux sections, soit $56998 pour Ia beurrerie et $24 300 pour Ia
meunerie que la « Societe» avait fait construire.7 On avait fabrique
129826 livl"es de beurre durant cette premiere almee,

Par Ia suite, la « Societe» a connu de beJles rec'1lisations. En
1961 par exemple, elle a produit 189159 liVl"es de benne et realise
un profit d'operation de $1910.07. Les besoins de Ia regiona!isation
et l'attrait d'un gain plus substantiel amenerent progressivement les
societaires a envoyer leur lait ou creme a I'exterieur de sorte que
la beurrerie ferma ses portes ell fevrier 1966.

La liquidation demontra l'accroissement du capital au COUTS des
vingt-deux ans d'operation, Apres 1a liquidation de l'actif et Ie regle
ment d u passif par messieurs Alphonse-D. Levesque, Ernest Saint
Onge et Gerard-L. Levesque, les 77 actionnaires re9urent chacun $310,
pour un capital initial de $50, en plus ,des $7130.48 payes en divi
dendes au cOtlrs des dix dernieres annees. C'est la Ie resultat d'une

gens ages et nous avons compJe(e en oblenant de monsieur Alphonse-D. Levesque
les inIormations sur la ~ Societe Cooperative Agricole de Beurrerie».

;PoW' eviLer la concurrence sur la vente des moulees, la «Societe Cooperative
Agricole de BeW'rerie» a vendu la meunerie II !'Ideal Cooperative en 1950; cene
dernihe s'en est debarrassee recemment.
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oeuvre fructueuse que Ia regionalisa tion a fait disparaitre au pront
d'une unite d'operation plus vaste et plus susceptible de rencontrer
des exigences plus grandes et plus couteuses. Les cultivateurs de
Mont-Carmel vendent actuellement Ie lait a la «Cooperative de la
Cote-du-Sud » •

Moulins it furine et meunerie

Les cultivateurs purent aussi utiliser les services de meuniers
au cours de J'histoire de Mont-Carmel. D'apres Joseph-A. Lavoie,s un
premier moulin 11 farine (moulin banal) aurait ete construit vers
1840 par Ie seignew' Blan~het sur la riviere du gra:nd bras (chez Paul
E. Drapeau); il aurait ete d6truit par Ie feu en 1860 en meme
temps que Ie moulin a scie qui etait bati a cote.

Le 7 janvier 1873,9 Bruno et Norbert Saint-Onge achetaient Ie
domaine ou emplacement de ce moulin avec Ie pouvoir d'eau, dix
sept arpents de front et quarante et un arpents de profondeur du
notaire Pouliot, agent des seigneurs; Ie 10 juillet de la m~me annee, ils
vendirent a Charles Pelletier de Saint-Pacome un terrain avec pouvoir
d'eau poW" y construire un moulin, une «chaussee» et des ecluses
en vue d'ouvrir un moulin a farine, qui fut elfectivement construit par
l'acquereul' du terrain.

Ce moulin, qui occupait une partie de J'ancienne maison de PauI
E. Drapeau, changea souvent de proprietaires, sans doute parce qu'iJ
etait de moins en moins rentable. Charles Pelletier Ie vendit a Bruno
Saint-Onge, Ie 12 fevrier 1883. Ce demier Ie Iegua a sa femme en
£evrier 1894; elle Ie donna 11 son fils. Lazarre, Ie ler octobre 1894,
qui I'echangea Ie meme jour 11 Noel Saint-Jean pour une terre. A tour de
role, Paul Dionne, Joseph Rossignol et Vital Dumais racheterent. Fina
Iement, Joseph Morin s'en porta acquereur en 1907, et Ie vendit 11
son fils, monsieur Euclide Morin, Ie 5 novembre 1930; celui-ci Ie
demolit presque immediatement.

Ce role pIut6t mouvemente fut repris par Ia suite par Ia meu
nerie, organisme de type cooperatH, dont nous avons parle plus haut.
En somme, pourrait-on dire, la paroisse de Mont-Carmel n'a que dif
ncilement entretenu son moulin a farine et sa meunerie, surtout a

BASHes, dossiers 1)3 eL 135.
"Loc. cil. Nous nvons eonlrole el complete ces informations llupres des gens

ages de III paroisse.
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une bpoque de plus en plus rapprochee de nous, faute sans doute
d'une production agricole adaptee.

Autres societes cooperatives

Au COurs de son bistoire, Mont-Cannel a eu et a ·encore d'autres
societes cooperatives. Quelques-unes ont eu une existence plut6t ephe
mere, mais certaines se sont revblees durables et continuent d'operer
aujourdbui.

Un exemple d'organisme epMmere est la «Societe Cooperative
Agri·cole de N.D. du Mont-Carmel» qui re9ut J'approbation gouver
nementale Ie 17 decembre 1917.10 Ce syndicat cooperatif avait pour
objets «1'amelioration et Ie developpement de ragriculture ou de rune
ou de quelques-unes de ses formes, Ia fabrication du beurre ou du
homage, ou des .deux, rachat et la vente d'animaux, d'instruments
d'agriculture, d'engrais commerciaux et d'autTes objets uti]es a la classe
agricole, l'achat, ]a conservation, 1a transformation et ]a vente de pro
duits agricoles}).l1 Initiative tres louable et de vaste envergure, cette
societe cooperative ne depassa guere Ie stade du petit magasin, qui
fut tenu dans la maison appartenant aujourd'hui a monsieur Antoine
Levesque (avec entrep6t chez monsieur Michel Plourde). Vers 1920,
la societe cessa ses operations.l2

L'orgarusation d'une cooperative de vente ressuscita en 1948 avec
la creation par monsieur Rene Lavoie et autres de «L'IdeaI Coope
rative }) . Malgf(~ certaines difficultes, ce magasin cooperatif s'est main
tenu et continue toujours ses operatiOns au vi!llage de Mont-Carmel.

Un aub"e exemple de cooperation nous est fourni par la « Societe
Coopemtive Agricole d'Amelioration des Terres de Mont-Carmel}),
dont Ie siege social est a Mont-Carmel, mais qui groupe aussi quelques
sociHaires de Saint-Philippe-de.Neri et de Saint-Denis. 18 On rappelle
communement «La Fronde 1> • Depuis 1949, cette societe pOUl"suit son
but, soit «l'ameJioration et ragrandissement des fermes ainsi que 1'a
chat et l'usage d'un tracteur deblayeur (Bulldozer) et accessoires pour
fins de travaux d'amelioration des fermes". Ce bulldozer a travaille

,.ASHCS, dossier 13 3.
"Loc. cit. Texte dactylograpbie d'apres la Gazelte Officielle de la Province de

Quebec, 22 decembre 1917, 283l.
"'Renseignement fourni par monsieur Antoine Levesque.
"'D'apres Ie livre des Minutes de la Societe. L'abbe Maurice Bois, secretaire

par interim au moment de la fondation, a eonsigne un lOllg historique de cette fon
dation qui est un modele d'ecrit susceptible de faeiliter Ie travail de l'historien.
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pendant des milliers d'heures pour faire Ie drainage, l'epierrement
et Ie niveIage des sols ambles de Mont-Carmel et les n~sultats sont
aujourd'hui visibles sur la plupart des fermes de Ia paroisse.

L'INDUSTRIE FORFSTIERE

L'industrie forestiere a toujours contribue largement Ii l'economie
de Mont-Carmel, Nous savons deja que, dans les debuts, la Foret
fournissait l'essentiel du revenu necessaire Ii In population locale. En
COre aujourd'hui, la totalite des cuJtivateurs coupent du bois de pulpe
et du bois de construction sur leurs boises de ferme ou leurs lots
en hiver et durant les temps morts de Ia saison estivale; Ie revenu
d'appoint ainsi obtenu compense pour la faiblesse du revenu agricoIe.

Les moulins a scie

II fut un temps ou iI existait, dans Ies limites de Mont-Carmel,
de nombreux moulins a scie qui servaient a decouper Ie bois buche
par Ies fermiers ou par les ,entrepreneurs forestiers. Notre pretention
n'est pas de retracer l'histoire de tous ces moulins - nous reparlerons
de quelques autres lorsqu'il sera question du Lac de rEst, - mais
nous nous bornerons a decrire l'origine et l'evolution de ceux qui
ont opere dans les limites de la Municipalite.

Le seigneur Blanchet en aurait fait construire un sur la riviere
de Bayonne vel'S 1840 et Ie moulin aurait ete incendie une vingtaine
d'annees pIus tard, en meme temps que Ie moulin a farine construit
a cote.14 Par 10. suite, Eusebe Levesque se oonstruisit en 1876, sur Ie
meme emplacement, un moulin a oou qu'il vendit a Vincent (Fidele)
Plourde et Florien Dumais vers 1896; devenu l'unique proprietaire,
Vincent Plourde mourut Ie 19 mai 1900 et sa succession vendit ce mou
lin a Norbert Saint-Onge qui Ie ceda, Ie 6 decembre 1909, a Frangois
Beru:be de Kamouraska. Acquis par Joseph :Morin Ie 1er decembre
1912, iI brula en 1917.

Aux nns de Ia reconstruction devenue necessaire, Joseph Morin
se porta acquereur d'un moulin Ii vapeur construit au petit bras par
Michel Jean et Jules Paradis vers 1894 et Ie demenagea a Bayonne en

HASHCS, dossiers 133 et 135. L'Auteur de ces compilations a releve tous les
contrats d'echanges, ventes et donations jusqu'en 1930, et ee, pour la plupart des
mou1ins de la paroisse. Nous avons verifie l'existenee du moulin et DOUS nous sommes
fie n ces releves pour preciser les dates.
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1917. Joseph Morin vend it ce moulin a son £]s, monsieur El1clide Morin,
en 1930. Monsieur Benjamin Drapeau en devint l'unique proprietaire
en 1939 et Ie vendit a son frere, monsieur Paul-E. Drapeau, en 1947.
Par suite du ralentissement du rythme d'operation et de la necessite de
faire d'importantes reparations, ce dernier cessa toute activite a rau
tomne 1960. On a demoli ce moulin quelques annees plus taro.

Un autre mouJin a scioe fut amenage en 1898 par Thomas Para
dis au huitieme rang, sur Ia riviere de Bayonne. Peut-~tre s'agissait-il de
ce moulin a scie que ~on pere, Etienne Paradis, operait sur la riviere du
petit bras de 1868 a 1898. Lorsque Ie bois qui falimentait devint plus
I'are, on ferma Ie moulin du huitieme rang (vers 1915).

II Y eut aussi un moulin a scie construit sur la terre de mon
sieur Louis Saint-Onge; Joseph Pelletier de la Riviere-OueUe avait
d'abord bati ce moulin sur la Riviere-du-Loup en 1893. Deux ans
plus tard, Edouard Dupere s'en porta acquereur et Ie descendit a son
nouvel emplacement. Repare apres J'explosion de sa chaudiere vers
1902,15 Ie moulin fut vendu a Joseph Morin, Ie 27 septembre 1914,
et il brula l'annee suivante.

Alexandre Jean a amenage un moulin mu par Ia vapeur au vil
lage vers 1905. II cessa d'operer en 1920 et Alexandre Jean vendit la
machinerie a J. Begin de Sainte-Anne et Ia b:hisse a SOn frere Gratien
Jean, qui reouvrit Ie mouIin en 1922. Le 7 janvier 1929, messieurs Tho
mas et Joseph Santerre s'en portaient acquereurs; res deux heres cons
truisirent une nouvelle batisse pour abriter une manufacture de boites
a beurre, qu'on fabriquait deja a. au marteau et au maillet» dans
I'ancien moulin. En septembre 1938, monsieur Joseph Santerre ache
tait Ia part de 'son frere et revendait Ie tout it monsieur Edmond Masse
Ie 9 juin 1942 (contrat date du 22). Le moulin passa au feu en 1948;
monsieur Masse recons'truisit un petit moulin qui servait uniquement
a preparer Ie bois necessaire a Ia fabrication des boites it beurre. Ce
systeme fonctionna jusqu'en 1964 alms que permission fnt donuee aux
beurreries d'expedier leur production dans des boites de carton moins
dispendieuses, ce qui obligea monsieur Masse a fermer sa manufac
ture et son moulin. L'entreprise empIoyait huH hommes au moment
de fermer ses portes. 16

'fiLes vieux se souviennent que eet accident faillit coG tel' [a vie 11 Adelard Du·
pere qui y perdit lme jambe.

"'Renseignemenls communiques par monsieur Edmond Masse d'apres ses con·
trals et souvenirs.
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Beur~rie de Fr8n~ojs Roy
(vers 1920)

Inh~rleur du moulin
de Paul·E. Drapeau (1957)

Boutique de forge
de monsieur

J01eph-l. leve$que



La Monr-Carmel Furniture Co. Ltd

Peinture de
madame Victor Pelletier
(lea nne P'lourde)
representant
Ie dernier mou·lin
du lac de I'Est

Mon!ieur Alfred Plourde, maire (1943-1960)
et depute de Kamouraska a I'assemblee Legislative (1948-1962)





Le petit Lac nu Lac Saint-Pierre
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D'autres moulins de courte duree ont aussi existe a Mont-Carmel,
tel Ce moulin a «chasse» qu'il y await eu au XIXe sieele sur la
terre actuellement possedee par monsieur Thomas Dupere.l7 On pour
rait aussi nommer Ie moulin de monsieur Paul Jean, qui, tout recemment,
a opere pendant quelques annees sur Ie terrain achete de monsieur
Maurice Anctil.

Aujourd'hui, seu! Ie mouLn qui alimente ]a Mont-Carmel Furniture
Co. Ltd est encore en operation. Les autres sont tous disparus, a cause
notamment du deelin des sources d'approvisionnernent en bois et de
l'abandon progressif par les cultivateurs de la coupe de billots au
proHt de ]a coupe de bois de pulpe.

Le Lac de rEst

Cette description de l'apport de la foret a l'economie de Mont
Carmel serait nettement incomplete si. nous ne parlions pas du do
maine forestier 'situe au dela des limites de la Municipalite; en
effet, ces etendues boisees ont contribue a ressor de la paroisse en
fournissant du travail a une importante partie de sa populabon et
en permettant aux £Teres Plourde .cl'y exercer leur activite.

Nous savons ,deja que, vers 1862-1863, des jeunes gens de Mont
Cannel se rendaient a la riviere Saint-Jean (Maine), pour travailler clans
les chantiers. On ne peut s'empecher d'admirer leur courage si ron
tient compte uniquement du trajet a effectuer pour s'y rendre puisqu'ils
devaient voyager a pied faute de chemin carossable.

Par la suite, d'-autres chan tiers s'ouvrirent dans les hautes terres
du comte. La premiere exploitation d'envcorgure fut celIe des freres
Julius et Victor Fawrs du Nouveau-Brunswick qui ouvrirent un chan
tier verS 1894 au Lac de rEst et Ie maintinrent en operation pendant
quelques annees; ils faisaient ill'aver leur bois sur la riviere Saint
Jean. Apres eux, Bony et Towers s'installerent dans la region: un
bureau (office) 'existait au Lac de l'Est en 1898. Au ruisseau d'eau
claire, ils operaient un petit moulin pour «donnants» de chemin de
fer qui etaient draves sur la Riviere-du-Loup jusqu'a ]a ville de ce
nom; Ie bois de ,construction etait expedie par la riviere Saint-Jean.
Ils operaient aussi un moulin au chemin de front ou Tache.18

17D'apres monsieur Benjamin Drapeau qui Ie tenait de Joseph Morin.
1.8ASHCS, dossier 605. Joseph-A. Lavoie mentionne aussi Ie nom de Towers

Leclerc-Levesque-D'Anjou conune nom de la ou des entreprises.
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A l'epoque, Ie peuplement permanent du Lac de rEst etait fort
limite. Depuis 1880 environ, il y avait une famille d'etablie la, celle
de Louis Dionne. 19 Avec l'ouverture des chantiers des Fawrs et ceux
de Bony et Totc;ers, Ia population augmenta en periode hivernale, de
sorte qu'il fallut songer a organiser certaines visites du pretre aupres
des bucherons. Nous avons retrouve a l'Evechc une lettre de messire
Joseph-Georges Goudreau a monseigneur Begin, en date du 8 fe
vrier 1897; Ie cure de Mont-Carmel demandait un autel portatif pour la
mission uu Lac de l'Est et se proposait, apres l'invitation re9ue du
maitre de chantier, un protestant, de monter au Lac la semaine suivante
poW" visiter les travailleurs.20 D'ores et deja, Ie Lac de l'Est etait de
venu une preoccupation poW" Ie pasteur de Mont-Carmel. II semble
cependant que ]e peu de duree de ces operations n'amena pas tene
ment de population permanente au Lac de l'Est.

Au debut du sieele, la Riviere-QueUe Pulp Lumber Co. ouvrit un
chantier sur l'emplacement futur du Transcontinental; on y coupait
un peu de bois de pulpe et surtout du bois de 'construction qui ali
mentait son monlin a scie en operation a Powerville ,depuis 1904 et
qui employait une quarantaine de personnes.21 En 1910, les freres
Demers de Saint-Agapit de Lotbiniere couperent du bois de pulpe en
bas de Powerville pendant environ trois ans; ils l'expediaient par Saint
Philippe~de-Nclio

A l'autornne de 1925, la Compagnie Fraser, qui coupait deja de
puis quelques annees sur les limites de la Eaton Land Co., ouvrit un
moulin au Lac de I'Est.22 Ce mouJin brula en 1932 et la compagnie ne
Ie reconstruisit pas. A l'epoque, Ie Lac de l'Est etait devenu un lieu de
residence permanente. Depuis la construction ,du mouhn des Fraser,
Ie cure Fran90is Saint-Pierre desservait Ia mission; il s'y rendait une
fois par mois (lui OU son vicaire) et i] disait Ia messe dans un local de
la compagnie. En 1927, Ie cure fit consh'uire une chapelle-ecole avec
l'aide du Gouvernement Provincial; il y avait alors quarante familIes

"Ce Louis Dionne, originaire de Sainte-Anne, nvait epouse une sauvngesse, Ma
rie Launiere. Apres avoir vecu pauvrement sur une petite terre du haut de la parois
se, il s'6tablil avec sa famille au Lac de l'Est vers 1880. Chasse et pecbe leur
procurajent l'essentiel. L'ete, ils se logaient dans une tente 11 Lichepain et fabri
quaient des paniers, des raquetles, etc. (ASHCS, dossier 132).

,oAEiSAIP, MC, I: 148.
2lD'apres Joseph-A. LaYoie, La /amille Lavoie Gr.t Canada, 135s. La date est

corrigee d'apres Pierre-Yves Pepin, La mise en valeur des ressources naturelles de
fa regiol! Gaspesie-Rive-Sud, 173.

"'ASHCS, dossier 605.
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ayant cinquante-cinq enfants en age de frequenter les classes qui
commencerent en seplembre 1927.23 La population etait de trois cent
cinquante personnes en 1930, mais eile diminua quelque peu entre
l'incendie du mou~lin de Ia compagnie et la construction du moulin des
heres Plourde.

Lcs rreres Plourde

Les dernieres cMcennies de I'histoire du Lac de rEst furent gran
dement marquees par l'activite des quab.'e freres Plourde, Albert, Alfred,
Joseph et Michel. :Monsieur Alfred Plourde fut aussi depute de Ka
mouraska entre 1948 et 1962.

Ces hommes s'etaient sentis tl'es tot attires par l'industrie fores
tiere. Peu a peu, ils avaient commence a faire couper du bois comme
entl'epreneurs forestiers notamruent pour la Power Lumber Co. Ltd.
A J'automne de 1934, monsieur Michel Plourde loua Ie moulin de
Denis Garon au chemin de front et opera une coupe sur les limites
a bois de la Compagnie Power; a l'automne de 1935, ses heres se
joignirent a lui et on utilisa un deuxieme moulin a Painchaud pour
scier Ie bois buche' sur une coupe de bois achetee de la Eaton Land Co.
A l'automne de 1936, les heres Plourde acheterent pour dix ans Ie
droit de coupe sur la limite de Ia dite compagnie, qu'avaient eue les
Fraser avant ell X, et ,consttuisirent un moulin a scie sur Ie bord du
Lac de I'Est tout en continuant d'operer celui de Painchaud pendant
encore une couple cl'annees. Le Lac de I'Est entrait dam sa phase la
plus brillante.24

En 1941, les heres :Ylourde se porterent acquereurs du reste des
limitE'S et autres biens de la Power Lumber Co. Ltd, aux milins de ]a
Banque Canadienne Nationa]e depuis la faillite de J.a compagnie en
1932, et opererent la scierie de Saint-Pacome jusqu'en 1952 alors qu'iIs
furent dans l'obligation «de limiter leurs operations au Lac de l'Est,
les terrilins forestiers alimentant la scierie de St-Pac6me etant epuises
ou trop eloignes pour fournir un rendement profitable» .

«Le moulin -cIu Lac de rEst devint donc 1'artere principale vers
laquelle s'achemina Ie 'bois coupe sur les limites de Power Lumber
et de Plourde & Freres ", Deux incendies, l'un Ie 17 novembre 1945,
l'autre dans la nuit du 21 au 22 mars 1954, obligerent les proprietaires

"ASHCS, dossier 132.
"Renseignements obtenus de monsieur Michel Plourde.
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a reconstruire ce moulin, toujours dote' d'un equipement des plus
complets et des plus modernes.

« us freres Plourde ont aussi fonde en 1954 une autre compagnie
enregistr·ee sous la raison sociale de East Lake Lumber Co. Cette der
niere s'occupe de mettre sur les marches canadiens et americains la
production du Lac de rEst, que 1'0n achemine vers Ie moulin de
preparation de Chamy» .25

En 1950, Plourde & Freres Ltee se porta acquereur des !imites
a bois de Ia Eaton Land Co. de Calais, Maine, soH 196 mines cam~s

pour Ie prix de $315000 a part les frais de transaction. Ils possedaient
alors une reserve forestiere de pres de 400 milles canes, A cette epoque,
Plourde & Freres fournissait de 1'0uvrage aplus de cent personnes en ete
et a pres de deux cents en hiver sans compter l'usine de Charny qui
donnait du travail a plus de trente employes a l'annee longue.

Cinq ans apl"(~s I'achat des Iimites de Ia Eaton Land Co" Ie do
maine forestier de Plourde & Freres Ltee passa aux mains de Ia
Donohue Brothers; les vendeurs se reservaient Ie droit de couper trente
millions ,de pieds de bois de 1955 a 1980. Apres 1960, loa compagnie a
poursuivi ses operations a Saint-Just, en achetant Ie bois rond des
contraeteurs et en Ie faisant seier a contrat. Monsieur Alfred Plourde
acheta et repara ensuite une sci-erie en plus d'obt-enir des droits de
coupe de bois dans Ie Maine. Apres In mort accidentelle de monsieur
Alfred Plow-de et l'incendie de son moulin, ses freres, messieurs Albert
et Michel Plourde, dont les transactions se font surtout sous Ja rai
son sociale de East Lake Lumber Co., ont continue Ies operations
forestieres et ont fait couper environ quinze millions de pi-eds de bois
durant la recente saison d'operations forestieres. 26

De nos jOUIS, Ie Lac de rEst est devenu un centre touristique et
de villegiature sous l'egide du Conseil d'Amenagernent et d'Expan
sion de la Cote-du-Sud. Les camps de bueherons sont remplaces par
les chalets et Ies baigneurs se rendent nombreux dw-ant les belles
journees d'ete pour jouir de b plage. Par contre, il ne s'anime qu'au
COurs de rete; Ie symbOle de cett,e desertion des Heux est la chapelle,
vendue aux Peres du Saint-Esprit en juin 1962 et qui menace ruines
aujourd'hui. Le nouveau role du Lac de rEst fera sans doute oubUer

""La Societe HistoI'ique Imlllslrielle Inc. ed. Le Pays de fa BealJce, Le Bas dll
Ffeuve el fa Gaspesie, 317.

"'Renseignements obtenus de monsieur Michel Plourde.
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qu'il a ete pendant un certain temps Ie centre d'une aetivite forestiere
qui s'amenuise de plus en plus avec Ies annees.

La Mont·Cannel Furniture Co. Ltd21

La reaJite forestiere de l'economie de Mont-Carmel s'incarne ac
tuellement dans l'oeuvre de la Mont-Carmel Furniture Co. Ltd. C'est
en septembre 1945 qu'eut lieu la premiere assembl6e de citoyens inte
rcsses a l'etablissement de cette industrie, dont l'inibative venait de
monsieur Allred Plourde. La fondation eJIe-meme se fit en janvier
1946 apres l'obtention de la charte emise Ie 19 decembre 1945. Le
premier bureau de direction se composait de messieurs Joseph San
terre, Benjamin Drapeau, Emile Berube, Armand Levesque, Florent
Buer, Lucien Beaulieu et Rene Lavoie. IJ s'agit d'une compagnie limi
tee avec parts communes de vingt ou privilegiees de cent dollars.

La construction commen9a en juin 1946, d'apres des plans el
devis tra'ces par monsieur Joseph Santerre; monsieur Lucien Beau
lieu dirigea les travaux de construction qui prirent fin en octobre
1947. La manufa·cture commen9U a produire en juin 1948 dans des
conditions tres penibles par suite du manque de main-d'oeuvre expe
rimentee et de ressources nnancieres. Elle employait a I'origine 10
personnes.

Depuis ·ce temps et grace au courage des premiers dirigeants,
l'usine s'est considerablement developpee. La dette a ·ete efface'e en
1958 et la valeur de L'entreprise depassait les $300000 a la fin de 1965.
Le Conseil de Direction secompose actuellement de mes'sieurs Albert,
tvlichel, Jean-Claude et Ri.chard Plourde, de madame Odette Plourde,
de messieurs Emile Berube et Fernand Blier.

L'usine mesure 200 pieds par 55 et est en blocs de ciment; l'en
trep6t a 45 pieds par 50. La Compagnie garde a son service 33 em
ployes. E.J]e bbrique seulement des mobiliers de chambre qu'elle expedie
en majeure partie par freight du C.N.R. via Saint-PhiJippe~de-Neri; son
marche se situe surtout dans les Maritimes et en Ontario (80%).

"D'apres les indications fournies par messieurs Lucien Beaulieu ct lean-Claude
Plourde.
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.DIVERS

Nous ne saurions terminer cette esquisse sur l'economie de Mont
Carmel sans parler de deux entreprises tres florissantes, la Connserie
Sportsman Inc. et Ia Caisse Populawe. L'une et l'autre temoignent,
a leur fal;on, d'une reussite.

La Confiserie Sportsman Inc,Z8

Apres avoi.r opere son mou]in a scie pendant quelques annees,
monsieur Benjamin Drapeau dut abandonner parce qu'il avait perdu
Ia vue. Sans se decourager, il entreprit de se batir une affaire aujour
d'hui florissante, que son inRrmite ne I'empeche pas de bien diriger.

L'idee de cette fondation lui est venue de discussions tenues lors
de ses visites chez un specialiste des yeux. '" Le bonbon, c'est payant" ,
lui avait-on dit. Aussi decida-t-il de transformer un local qu'il avait
fait construire pour louer a loyer en une fabrique de bonbons qui
commenl;a a produire en 1950. Apd~s avoir fabrique du bonbon pen
dant trois 'ans, il changea de ligne et se mit a produire sitop et me
lasse,

Le modeste local de 26 pieds par 28 est dev,enu une construc
tion de 180 par 35. Le bilan de 1966 indiquait des ventes pour
$ 275000 et une production de 90000 gallons de sirop et 80 000
gallons de melasse. Le territoire de vente s'etend de Lotbiniere :\
Gaspe. Monsieur Drapeau emploie regulierement deux personnes,

La Caisse Populaire de Notre-Dame-du-Mont.CarmeF9

L'annee 1913 marqua pour la paroisse une date memorable de
son histoire: c'est en effet Ie 28 septembre 1913 que Ie Commandeur
Alphonse Desjardins vint en personne pour fonder la Caisse Popu
laire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, line ,des premieres de la region.

L'initiative d'une telle fondation venait du cure, Ie Reverend J.
Alphonse Lessard, qui ayaH fait les contacts necessaires et lance l'idee
aupres de la population. Voila pourquoi il fut President-Gerant du
premier conseil d'administration, qui comprenait aussi messieurs Joseph
Masse, Vice-President, Antoine Langelier, Secreta ire, Bruno Saint-Onge

"'Les informations sur celle entreprise nous ont ele donnees par monsieur Ben
jamin Drapeau.

2OD'apres I'Album Souyer,ir publi6 lors du einquanlieme anniversaire de In
Caisse Populaire de Nolre-Dame-du-Mont-Carmel.
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et David Levesque, administrateurs. Messieurs Louis Saint-Onge, Marc
Theriault et Andre Barbeau etaient membres de la Commission de
Credit tandis que le Conseil de Surveillance comprenait messieurs
Thomas Jean, Michel Jean et Arthur Berube.

L'instirution a rendu d'insignes services a la population, ne serait·
ce que par l'epargne qu'elle a favorisee. Les conditions penibles des
premieres annees de la paroisse avaient developpe chez les gens I'ha·
bitude de l'economie et de l'epargne; la Caisse Populaire leur of
frait l'occasion de prooter de cette habitude et de faire fructmer leur
avoir. Au 31 deeembre 1913, soit a peine trois mois apres la fondation,
la Caisse Populaire avait 293 societaires dont 77 'deposants, qui avaient
place $1 641.45 en capital social et $4 719,60 en epargne. Par la
suite, les progres furent constants, comme en temoigne Ie tableau
suivant:

Capital social Avoir
Annee et epargne Actif Prets en coors propre

1923 - $ 115337.19 $ 126030.69 $ 106142,17 $ 5464,55
1933 - 203683.53 226411.33 216619,77 22727.80
1943 - 279204.93 316 698.139 46464,91 37619.67
1953 - 721945.55 778850.22 251933,79 56 904.67
1963 - 782998.18 877351.05 352336.47 94352.87

Depuis la fondfltion, les Presidents ont ete les Beverends loA.
Lessaro, Franryois Saint-Pierre et Amedee Caron, tous pretres-cures,
et messieurs J,-Emile Berube et Jean-Baptiste Rivard. Les deux pre
miers cures furent aussi gerants, avec comme assistantes mesdames Henri
Walsh (Apolline Morin) et Michel Plourde (Maria Barbeau); par la
suite, monsieur Albert Theriault a occupe ce poste. Monsieur Andre
Drapeau est Ie President actuel et monsieur Marius Levesque, Ie
gerant.

La vie economique de Mont-Carmel s'est done flxee sur deux piliers,
l'agriculrure et la foret. L'une et l'autre furent longtemps tres pauvres
et leur complementarite n'a pas toujours sum a gaIder dans la paroisse
une population ~ns cesse excedentaire. Aujourd'hui cependant, l'agri
culture s'oriente dans la voie du progres tandis que I'bconomie fores
here ,decline entrainant avec e]]e 101 population dans une lente dimi
nution. II semble que laparoisse soit entree dans une periode de tran
quillite apres avoir ,connu un essor au cours du dernier demi-siecle.
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Conclusion

Des pages pnkedentes se degagent les pdncipales phases de
l'evolution de Ia paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, que nous
pourrions resumer ainsi: 1es origines (des debuts a 1869), Ia sta
gnation (de 1869 ,ft 1905), la crise relative a la reconstruction de 1'e
glise et la reprise du developpement {de 1905 a. 1940), l'essor (de
1940 a 1960) et 'Ie ,calme depuis 1960.

La premiere periode est celle des vaiUants pionniers, de ces
hommes courageux qui ont du quitter un terroir agricole surpeuple
pour s'etablir dans Ia bordure appalachienne et y defricher, de peine
et de misere, des 'terrains boises recouverts de pierres. 11s arrivent
d'abord 'lentement, puis par groupes de plus en plus nombreux apres
1850. Leur arrivee marque les debuts de l'organisation religieus,e,
avec l'implantation d'une desserte, puis la -construction de l'eglise et
du presbytere, l'arrivee du premier pretre-resident et enlin rerec
tion canonique suivie de rerection civile. C'est aussi a cette epoque
que se tracent les chemins et que prennent forme la Commission
Scolaire et la Municipalite.

Apres ces debuts difficiles mais prometteurs, revolution se ra
1entit et s'arrete meme lors de la crise economique des annees "80.
L'espoir qu'avait fait naHre l'illusion de l'inconnu se dissipe et Ia rea
lite se decouvre, pleine de miseres dont on ne peut sortir. Mont
Carmel se vi:de de sa population a un rythme accelere. Malgre tout,
quelques progres se font comme I'achat ou la construction des pre
mieres maisons d'ecole. Les dernieres annees du siecle ne changent
rien a ,cette situation difficile.

La troisieme periode s'ouvre sur une crise grave autour de la
reconstruction de J'eglise; ce mauvais presage n'a pas de lendemain
puisque Ie prOgIeS se traduit ensuite dans tous les domaines: la Com
mission Scolaire reIoge ses ecoles, la Muni,cipaIite, avec raide du
Gouvernement, dote Ia paroisse de routes graveIees, Ie village se
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developpe: on y construit des trottoirs et des aqueducs et on y
introduit l'electricite en 1930. Neanmoins remigration se poursuit.

L'avant-derniere phase debute au ,lendemain de la crise econo
mique, en meme temps que la deuxieme guerre mondiale. Les gens
ont cesse de fuir vers les Etats-Unis; plusieurs en sont revenus. Le
Lac ,de l'Est fournit de plus en plus de travail aux bucherons de
la paroisse. Apres la guerre, l'evolution s'accentue; construction de
la salle paroissiale, du Couvent et de l'ecole des gar90ns. L'agri
culture entre dans la voie de la modernisation; ,cooperatisme et syndi
caIisme s'installent dennitivement. C'est Ie grand essor.

Le tournant de 1960 est b'Op jeune pour qu'on puisse en degager
toutes les lignes de force. Notons en passant Ie dl:clin de l'activite
forestiere, la fermetme de la beurrerie, de la meunerie et la regiona
lisation scolaire. Mont-Carmel demeure une paroisse progressive, en
agriculture par exemple, mais desormais san deveJoppement s'ins
crit dans un ·contexte de 'plus en plus regional. C'est sans doute une
des caracteristiques des temps presents que de vouer ainsi de petites
unites locales telles que les paroisses a une perte progressive de leur
identite propre en les fondant dans des unites plus larges de carae
tere regional.

II etait temps d'ecrire l'lUstoire de rna paroisse avant qu'eUe
ne se dilferencie plus de ses voisines ...

La Pocatiere, 22 mai 1967
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APPENDICE "A"

Habitants de Mont-Carmel
entre 1847 et 1860

Cette liste n'est probablement pas exhaustive parce qu'il est
impossible d'en coustituer une qui soit tout a fait complete; de
plus, certaines personnes dont les noms apparaissent sur la liste ne
sont probablement jamais venues a Mont-Carmel.

Pour b,itir Ia liste suivante, nOuS avons utilise Ie nom des signa
taires de trois requNes, ceHes de 1847, 1848 et 1855; nous avans
ensuite ajoute, a partir des actes ,cansignes aux registres de la cure
de Mont-Carm~l en 1859-1860, Ies noms des habitants dits de Mont
Carmel et ceux de quelques autres personnes que Ie missionnaire Bou
cher designe comme etant de Saint-Pas{:aI ou de Saint-Pac6me, et
qui sont en n§alit-e des habitants du quatrieme rang et du rang de
la montagne, annexes a Mont-Carmel au moment de rerection cano
nique ,de 1867.

Voici la signification des abreviations: les requetes de 1847, 1848
et 1855 sont indiquees par r47, r48 et r55; les habitants de 1859
1860, dits «. de cette paroisse)l, par b, m au s suivi de 59 OU 60,
selon que nous aVOnS retrouve leur nom dans un acte de baptl~me,

de mariage au de sepulture a l'annee 1859 ou 1860; 'ceux dits de Saint
Pac6me 'OU de Saint-Pascal par SP60 et SrPe60; la lettre T indique que Ie
nom apparait sur Ies trois requetes et au registre de la cure.

-A-
Anctil dit Saint-Jean,

Bruno : r55
Anctil dit Saint-Jean,

Fran~ois-X. : rS5, b60
Anctil dit Saint- Jean,

Louis : r55, m59

Anctil diL Saint-Jean,
Noel

Anctil dit Saint-Jean,
Prudent
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B -H

Beaulieu, Fran!;ois r55 Hudon, David r47, r48
Beaulieu, Georges r55, b60 Hudon, Joseph r47, r48
Beaulieu, Honore r55, b60 Hudon, Louis r47, r48
Beaulieu, Hyacinthe b60 Hudon, Parfait r55
Beaulieu, Maxime SP60 Hudon, Thomas : r47
Beaulieu, Romuald b60 Hudon, voir Beaulieu
Beaulieu, voir Hudon

r48, b60 JBeaupre, Guillaume
Beaupre, Louis r47, r48 Jean, Elizee b60
Beaupre, Maximin r47, r48 Jean, Ferdinand b60, s60
Beaupre, Pierre (pere) r55 Jean, Fran90is r47, r55
Beaupre, Pierre : r55
Beaupre, Regis :T LBelanger, Joseph ; r48
Berube, Auguste ; r55 Lafrance, Thomas r47, r55
Berube, Edouard :T Landry, Joseph b60
Berube, Edouard r55 Langlais, Joseph r55
Berube, Edouard r55 Langlais, Paschal r55, b60
Berube, Etienne r55, b60 Laplante, Fran!;ois b60
Berube, Fran90is r47, r55 Laplante, Joseph r55
Berube, Honore r47, r55, b60 Lavoie, Alexis r48
Berube, Luc b60 Lavoie, Augustin r48, r55, b60
Blanchet, Germain r55 Lavoie, Bruno b60
Bosse, Hilaire r55 Lavoie, Hyppolite r55
Bouchard, Etienne r48 Lavoie, Jean-Baptiste 5P60
Boucher, Felix b60 Lavoie, Louis r48
Boucher, Hilaire r55, b60, 560 Lavoie, Remy r48
Brasselet, Clement r47, r55 LeBel, Fran,:;ois r48

LeBel, Jean (J oanem) r48, r55, m60
C Lebrun, Joseph b60

Lemelin, Jean (pere) r55
Caron, Jean r55, b59 Lemelin, Jean (fils) r55
Chamberland, Jean- Levesque, Charles b60,SPe60

Baptiste r47, r55, b59 Levesque, Clement 5Pe60
Chamberland, Honore r48, b60 Levesque, Fran!:ois r47, r55
Chamberland, Remy r55, b60 Levesque, Fran!:ois-
Chapais, Ignace r48, r55 Honore r47

Levesque, Georges b59
D Levesque, Jean r48

Levesque, Jean-Fran~ois r47
Desjardins, Antoine T Levesque, Joannem r55, b60
Desjardins, Louis r48, r55, b59 Levesque, Joseph r47, r55
Desjardins, voir Roy Levesque, LoUIs r47
Dionne, Charles r48, r55 Levesque, Martial s60
Dionne, Hyacinthe r47, r55 Levesque, Paschal r47
Dionne, Magloire r47, r55 Levesque, Pierre r47, r48, r55
Dionne, Na7.aire r48. r55 Levesque, Pierre r48, r55
Dionne, Pierre : r55 Levesque, Pierre ; r55
Dionne, Remi : r48. b60, m60 Levesque, Pierre (fils) ; r55, m60
Drapeau, Hector r55 Levesque, Stanislas : r55
Drapeau, Joseph r55 Lizotte, Joseph : b60
Dube, Charle& r47, r55
Dumais, Joseph (pere) r55 M
Dumais, ifseph r55, m59

r47, r48, b60Dumais, arcisse r55 Martin, Alexandre
Dumais, Narcisse r55, m59, s60 Martin, Baptiste b60
Dumais, Pierre m60 Martin, Eusebe r47
Dupere, Hyacinthe s60 Michaud, Firmin m60

118 -



Michaud, Georges : b60 Roy dit Desjardins,
Mignault, Jean r55 Germain SP60

0
Roy, voir Desjardins

Ouellet, Pierre : r48 S

p Santerre, Edouard :T
Saint-Onge, Bruno : b60

Paradis, Etienne : r47, r48 Saint.Onge, Jean-
Paradis, Ignace : r55 Baptiste : r55, b60
Paradis, Louis : r47 Sain t-Onge, Joseph : b60
Pellerin, Benjamin : r47 Saint-Onge, Norbert : 0160
Pelletier, Fran~ois : r47, r48 Saint-Onge, Philippe : b60
Pelletier, Jean : r47 Saint-Pierre, Cyriac : SP60
Pelletier, Olivier : b60 Saint-Pierre, Fabien : r47
Peltier, Theodore : r47 Saint-Pierre, Nazaire : SP60
Plourde, Charles : r48 Simon, Pierre : r55
Plonrde, Hyacinthe : r55 Sirois, David : r55
Plourde, Michel : r47. r48, r55 Sirois, Joseph : b60
Plourde, Pierre : r47, r55 Soucy, Barthelemy r48
Plourde, Pierre-D. : r55 Soucy, Germain r55, b60

R -T
Roussel, Baptiste b60 Thibault, Jean-Baptiste r55
Roussel, Lambert b59 Thibeau, Joseph r55
Roussel, Joseph T Thibault, Magloire SP60

Pour completer cette >liste des habitants de Mont-Carmel, DOUS
donnons ici Ie Dom de ceux qui ant obtenu des concessions dans
la seigneurie de Saint-Denis entre 1814 et 1830, d'apres Ia liste
conservee aux Archives de Ia Societe Historique de Ia Cote-du-Sud
(dossier 146). Le premier cbifhe indique Ie numero de Ia conces
sion au se trouvait Ia terre en question, Ie detLxieme, Ia date au
elle fut concedee. Si Ie nom est precede d'UD asterisque, c'est signe
qu'on Ie retrouve dans Ia Iiste precooente; s'ii est precede de deux
asterisques, c'est que nom et prenom apparaissent dans la dite Iiste.
A remarquer que certaines terres ant ete concedees a deux individus
qui en avaient Ia possession conjointe.

.. Beaulieu, Henri 6-1814 "* Dionne, Henri et Remi 6-1828
"" Beaulieu, Louis 6-1814 " Dube, August-in 6-1814
"" Beaupre, Louis 6-1828 :;; Dube, J.-B. 6-1814

Boisbrillant, Frs el Prosper 7-1827 .. Dumais, Charles 5-1827
.. Bouchard, J. (avec Germain '''0< Jean, Fran'Yois 5-1827

Martin) 5-1814 Lagace dit Mignie, J. 7-1828
" Chamberland, Jean et Simon 6-1816 "'" Langlais, Paschal S. 5-1814

"" Desjardins, Ant. 6-1814 ,~ Lavoie, Marcel 0-1828
.. Desjardins, Jean 6-1814 i,ni= Lebel, Frs 5-J814
'" Desjardins, J.-B. 6-1814 ::: ~: Leclerc, J. 6 el 7-1824
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"'~ Levesque, P. Miville, Maximin 6-1827
(avec Ls Roy) 5-1826 '" Ouellet, Aug. (avec

* Martin, Germ. Hypp. Tardlf) 7-1827
(avec I. Bouchard) 5-1814 Raymond, An!. 7-1827

" Ma'rtin, Paschal 5-18[4 ~ .. Roy, Louis (avec P.
,~ Michaud, Hypp. (avec Uvesque) 5-1826

I. Lagace dit Mignie) 7-1828 Tardif, Hypp. (avec
'" Michaud, Li~andre 6-1819 Aug. Ouellet) 7-1827

Miville, I.-B. 5-1814 Voisine, Jean-Benoni 6-1814
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APPENDICE "B"

Vocations sacerdotales et relig ieuses
de Mont-Carmel

Nous avons mis beaucoup de ,tem'Ps et de soin a rediger cet in
ventaire des vocations saceroota'les et religieuses de Mont·Cannel
et nOus esperons qu'j} ne s'y est pas glisse d'erreurs ou d'omissions.
S'il s'en rencontrait quelques-unes, nous prions ]es interesses de bien
vouloir nous les pardonner. A noter que nous n'avons donne que Ies
noms de personnes nees a Mont-Carmel.

PRETRES DE MONT-CAR:'vfEL

a) C/erge diocesain

Fils deNOM

Beaulieu,
Beaulieu,
Drapeau,
Lavoie,
Levesque,
Levesque,
Masse,
Masse,
Pelletier,
Saint-Onge,

abbe Honorat oj<

Jacques
Antoine
Albert ~

Antoine ~

Hubert
Florent
Jules
Jacques
Charles-Eugene

Hyacinthe
Lucien
Odilon
Joseph
Antoine
Camille L.
Ernest
Ernest
Luc
NapoIeon

Ordination

31 rnai 1890
8 juin 1963

29 juin 1930
7 juio 1941

25 mai 1918
16 juio 1962
11 juin 1960
25 juin 1965
12 juin 1954
19 mai 195]

R.P. Vincent-Marie
(Guy Pelletier)

R.P. Louis Lavoie
R,P. Leon Masse

" dicede

b} Clerge regulier
1) Chez les Dominicains (c.p,)

Luc

2) Chez les Jesuiles

Louis
Arthur
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3) Chez les Missionnaires du Sacre-Coeur

R.P. Lucien Jean ~

R.P. Robert Langlais
R.P. Epipbane Ploll'rde

Michel
Jean-Baptiste
Wilfrid

3 juillet 1932
24 juin 1936
16 juin 1938

4) Chez les Oblals de Marie-Immacutee (o.m.i.)

R.P. Lionel Levesque
R.P. Robert Paradis
R.P, Alfred Sirois *

Edmond
Adelard
David

TABLEAU RECAPITULATIF

7 juin
20 juin
19 mai

1953
1937
1894

Dix-neuf pretres: 10 du clerge diocesain
9 du clerge regulier

2 etudiants en theologie
Clerge diocesain 10
Dominicains I
Jesuites 2
Missionnai·res du Sacre-coeur 3
Oblats de Marie-Immaculee 3

Total: 19
Scolasticat dominicain I

N.B. Nous n'avons pas indique sur cetle lisle Ie nom de 'l'abbe Maxime Hudon
dit Beaulieu, fils de Maxime Huron dit Beaulieu ct de Rosalie Utvoie,
ordonne pretrea Mont-Carmel Ie 11 jui1kt 1869, Son pere etait de la
partie de Saint-Pascal annexee a Mont-Carmel et nous ne savons pas si tous
ses fils sont nes a cet endroit.

FRERES DE MONT-CARMEL

I) Chez les Freres. Missionnaires du Sacre-Coeur

Nom de religion

R.F. Gerard Plourde
(Frere Louis-Roger)

R.F. Jean-Paul Paradis
R.F. Joseph Uvesque

Prenom

Gerard

Jean-Paul
Joseph

Nom du pere

Jean-Baptiste Plourde

Delimn Paradis
Ignace Levesque

2 Chez les Freres de Sainte-Croix

R.F. Joseph Desjardins *

* Decede

Josepb

- 122-

Joseph Desjardins



TABLEAU RECAPITULATIF

4 keres
Fl[eres Missionnaires du Sacre·Coeur 3
Frere de Sainte-Croix 1

2 communautes - Total: 4

RELIGIEUSES DE MONT-CARMEL

1) Chez les AU/jus/ines Hospi/alieres de I'Hofel-Dieu de Qrdbec

Nom de religion

Sr St-Alphonse-Rodriguez
Sr St-Gregoire-<le-Nazianze ...
Sr St-Jean-Marie
Sr St-Jude ...
Sr St-5imon .;.

Prenom

Cedulie
Marie-Anne
Mathilda
Marie
Ida

Nom du pere

Jean-Baptiste Desjardins
Louis Lavoie
Ire nee Desjardins
Franl;Ois Lebel
Bruno St-Onge

2) Chez les Soeurs du Bon-Pasteur de Quebec

Sr Georges-Leon
Sr Marie-Francine
Sr Marie-<le-Sainte-Marine ...
Sr Marie-de-Sainte-Thais ...
Sr St-Louis-Albert ...
Sr SI-Thomas-du-Sacre-eoeur

Charlotte
Monique
Elise
Marie
Marie-Louise
Therese

Joseph-Thomas Levesque
Paul Masse
Louis Lavoie
Louis Lavoie
Maxirne Lavoie
Joseph-Thomas Levesque

3) Chez les Soeurs de Charite de la Providence de Montrial

Sr Aglae Lavoie ...
Sr Arthur-Alphonse
Sr Marie Desjardins ...

Aglae
AdeJi.a
Marie

Louis Lavoie
Alphonse Langelier
Joseph Desjardins

4) Chez les Soeurs de fa Charite de Quebec

Sr Sle-Marie-Justine
Sr Claudette Saint-Onge
Sr Marie-<le-la-Croix
Sr Marie-Louise ..
Sr Marie-de-Pellevoisin ..
Sr Myriam Pelletier
Sr Ste-Alda ...
Sr Ste-Cecile-de-Jesus ...
Sr Ste-Clementine ..
Sr Ste-DeHcie

... diddle

Antoinette
Claudette
Albertine
Celanire
Marie-Valeda
Myriam
Therese
Cecile
Anna
Ernestine
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Arsene Saint-Onge
Wilfrid Saint-Onge
Jean-Baptiste Beaulieu
Elisee Jean
Antoine Levesque
Luc Pelletier
David Levesque
Jean-Baptiste Beaulieu
Franc;ois Lebel
Antoine Levesque



Sr St-Fran!fois .. Regina
Sf St-Jean-Leon Carmelle
Sr Ste-Marceline ... Marie-Louise
Sr Ste-Marie-Ange-de-l'Eucharistie Marie-Ange
Sr SteoSeraphine Alberta
Sr St-Edmond Yvonne

Nom de religion Prenom Nom du pere

Fran!fois Lebel
Thomas-B. Saint-Dnge
Louis Desjard'ins
Louis-H. Levesque
Achille Desjardins
Amooee Masse

5) Chez les Soeurs de la COl/gregation NOIre-Dame

Sr Ste-Anne de l'enfant-Jesus
Sr Celine Beaulieu
Sr Gaelane Clout,ier
Sr Laurette Beaulieu
Sr St-PhHias

Anna
Celine
Gaetane
Laurette
Jeanne

Joseph-G. Levesque
Lucien Beaulieu
Gerard Cloutier
Lucien Beaulieu
Ernest Rivard

6) Chez les Soeurs de la Congregalion de Sainle-Croix

Sr Marie-de-Saint-Desire .. Delima Jo~ph Desjardins

7) Chez les Soeurs Frallciscaines Missionnaires de Marie

Sr Marie-Jean-Michel
Sr Marie-Rollande
Sr Mal-ie-de-Saint-Baride
Sr Marie-de-Saint-Seraphin

Marie-Louise
Marie
Therese
Rose

Michel Plourde
Paul Masse
Louis-H. Levesque
Joseph Cote

8) Chez les Soeurs Grises de la Croix d'Ollawa

Sr Louis-Camille Rachel Edgar Voyer

9) Chez les Soeurs de NOlre-Dame-de-Cfrarile du Bon-Pasteur d'Angers

Sf Marie-du-Saint-Sacrement Leda Wilfrid Plourde

10) Clrez les Soeurs de Notre-Dame du Perpeluel-Secours

Sr Saint-Colomban
Sr Ste-Ursule

Andrea
Alice

Isidore Masse
Lazare Saint-Dnge

I I) Chez /es Soeurs de NOIre-Dame tiu Saint-Rosaire

Sr Marie-des-Saints-Anges

,.. decedee

Merilda
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Nom de religion Prerlom Nom dll pere

12) Chez les Soeurs de No/re-Dame du Sorlrire de Man/real

Sr Marie-du-Cenacle Colette Napoleon Saint-Onge

13) Chez les Pe/i/es Fi/le,f de Sainl-loseph de Monlreal

Sr Marie-Clothilde Jeanne Louis Beaulieu

14) Chez les Pe/iles FranciscaiJL(!s de Baie-SI-Paul

Sr Victoria Cole Victoria Joseph Cote

15) Chez {es Soeurs Redemplorislilles

Sr Gerard-Marie
Sr Marie-de-l'Inearnalion

Cecile
Marie-Ange

Ernest Saint-Onge
Albert Plourde

16) Chez {es Soeurs de Sainte-leanne-d'Arc

Sr Eveline du Sacre-Coeur Oliva Adelard Paradis

17) Chez les Soelirs des Sainls-Noms de JeSIiS el de Marie

Sr Marie-Damase
Sr Marie Raymond-Joseph

Olivine
Marie-Anne

Polydore Levesque
Joseph Berube

18) Chez les Soeurs Servailies dll Saill/-Coeur-de-Marie

Sr Cecile Roussel
Sr Helene Masse
Sr Jacqueline Sante-rre
Sr Madeleine Lebel
Sr Pierrelle Jean

Ceeile
Helene
Jacqueline
Madeleine
Pierrelte

Telesphore Roussel
Alphonse Masse
Thomas Santerre
Marc Lebel
Louis Jean

dont 3 sont decedees
dont 3 sont decooees
dont 2 sont decedees
dont 7 sont decedees

decedee

TABLEAU RECAPITULATIF

Cinquante-hu·it religieuses - 58
Dix-huit communaules - 18

Augustines Hospita1ieres de l'Holel-Dieu de Quebec 5
Soeurs du Bon-Pasteur dc Quebec 6
Soeurs de Charite de la Providence dc Montreal 3
Soeurs de la Charite de Quebec 16
Soeurs de la Congregation NoIre-Dame 5
Soeurs de la Congregation de Ste-Croix I
Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie 4
Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa [
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Soeurs de Notre-Dame de
Cbaril6 du Bon.!Pasteur d'Angers 1

Soeurs de Notre-Dame du Perpetuel-Seeours 2
Soeurs de Notre--Dame-<lu-Saint-Rosaire 1
Petites FiUes de SI-Joseph de Montreal 1
Soeurs de Notre-Dame du Sourire de Montreal I
Petites Franciscaines de Baie-Sl-Paul I
Soeurs RCdemploristines 2
Soeurs de Sainte-Jeanne-d'Arc 1
Soeurs des Sllints-Nom~ de Jesus et de Marie 2
Soeurs Servantes du Saint-eoeur-de-Marie 5

Dix-huit communautes - Total: 58
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APPENDICE "C"

Les cloches de M onl-Carmel

La premiere cloche fut achetee par Ies habitants de Mont-Carmel
en 1860; elle avait ete fondue en 1852 chez Le Royer a Paris, Lors de
!'installation de Ia deuxieme en 1906, eIle devint ina,ctive dans Ie
cIocher; elle fut pr~te'e a Ia chapelle de Ia Riviere-Manie en 1927.
Son poids est de 100 Iivres.

La deuxieme cloche a ete achetee en 1906 et installee en 1907
par Ie cure Martin. Elle avait ete fondue chez McShane, a Baltimore,
Etats-Unis. Son pOids est de 1,739 livres. Lors de l'achat du carillon
en 1927, elle fut donnee en echange pour Ie prix de $630.

Un carillon de trois cloches fut aohete Ie 27 septembre 1924 par
Ie cure St-Pierre chez C. Emile Morissette Limitee, representant it
Quebec de Ia fonderie de cloches « Les fils de Georges Paccard»,
d'Annecy-Ie-Vieux, Haute-Savoie, France. Le rout total atteignait $2,732.
tous travaux compris; Ie carillon pesait 3864 IiV'res. Void Ies details
de ces cloches, dont la benediction eut lieu Ie 28 juin 1925,

10 Nom; Jesus
Inscriptions; Sa Saintete Pie XI, Pape regnant A.D. 192,4

S.E.L.N. Begin, cardinal Quebec
Rev. M. Frs Saint-Pierre cure de Notre-Dame-du
Mont-Carmel
Laudo Deum verum pJebern voco defunctos pIoro

nubem fugo festa decoro [Je loue Ie vrai Dieu,
je convoque Ie peup]e, je 'Pleure Ies defunts, je
fais fuir la nuit, j'agrbmente res fetes joyeuses]

Bienfaiteurs: M. Jean-Baptiste Desjardins
M. Bruno St-Onge
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Effigies: Le Christ, Notre-Dame-du-Mont-Cannel, Ie Pape Pie
XI, Monseigneur Louis-Nazaire Begin

Poids : 1 780 ]ivres
Note: Fa diese

2° Nom: Marie

Inscriptions: Sa Grandeur Mgr P.E. Roy Archeveque coadju
teur Quebec
Tota pulchroest Maria et macula non est in te

[Tu es toute belle, 0 Marie, et aucune tache
n'est en toi]

Marguilliers: M. Louis Drapeau
M. Pierre Lavoie
M. Jacob Dumais

Bienfaitrices: Mme Arthur Berube
Mme Jean-Baptiste Desjardins

Effigies: Le Christ, La Vierge Immaculee, Saint-Pierre, Monsei
gneur P.-E. Roy

Poids: 1 261 livres
Note: sol ruese

3° Nom: Joseph (cloche de 1925)

In~riptions: Mgr J.A. Langlois, ev. auxiliaire Quebec
Rev. Messire Geo. Guy, VF.
Arthur Masse, maire

Bienfaileurs: M. Alph. Theriault
M. Ls-P. Levesque
M. Pierre Lavoie

Effigies: Le Christ, Mgr Langlois, Saint-Joseph, rAnge Gardien
Paroisse fondee en 1857 [sic1
Poids: 823 livres
Note: la diese

Cette troisieme cloche fut changee en 1927 chez Emile Morissette
qui fa revendit, Ie 7 octobre 1927, au Reverent N. Savoie, cure de
Saint-Polycarpe du Petit Rocher, Co. Gloucester, Nouveau-Brunswick.
La benediction de la nouvelle cloche eut lieu Ie 1er o'ctobre 1927.
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Nom: Joseph, A.D. 1927
Inscriptions: Mgr R.M. Rouleau, Archeveque de Quebec

Hev. Geo. Guy, V.F.
Mgr 1.0. Cloutier, V,G.
Mgr L.A. Paquet, V.G.
M. Arthur Masse, maire

Marguilliers: M. Jean Bte Beaulieu
M. Denys Barbeau
M. Jean Dionne

Bienfaitems; M. Alph. Theriault
M. Ls Levesque
M. Eugene Levesque

Effigies: Le Christ, Mgr Rouleau, Archeveque de Quebe:e,
Saint-Joseph, rAnge Gardien

Paroisse fondee en 1857 [sic l
Poid-s: 2570 Iivres
Note: mi

(D'apres APMC, min. II: 26-28, 325.; Contrat et factures conserves
a la cure; ASHeS, dossier 132; nous avons veri6e les inscriptions sur
les doches actuelles)
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APPENDICE "D"

Sacrislains el organisles

SACRISTAINS

Avant 1900, nous ne pouvons rien affirmer de bien precIs; nous
avons retrouve certains noms dans nos recherches; la tradition orale
nous en a donnes d'autres; une liste des ASHCS (dossier 132) a
fourni Ie reste. Apres 1906, il y a une certitude plus grande, quoique,
pour les dates, nous nous soyons base Sur les ASHCS.

Alexandre Martin; Louis Chamberland: 1859, 1860; Joseph Le
brun, 1862; Etienne Levesque, 1867; Joanem Levesque (ce dernier a
pu Eltre bedeau avant ou apres cette date); David Desjardins, 1877;
Maxime PeHetier, 1880-1885; Pitre Beaulieu fils Hyacinthe, 1885-1889;
Jean-Baptiste Plourde, 1889-1892; Joseph Guerette (de Sainte-Hel€me),
1892-1895; Paul Levesque (de Riviere-OuelIe)?, Edouard Lavoie, Jean
Baptiste Plow'de, 1895-1904; Jean-Baptiste Saint-Onge, 1904-1906; Alfred
Bc&rube, 1906-1910; Alexandre Theberge, 1910-1916; Albert Theriault,
1916-1918; Paul Dumais, 1918-1919; Albert Theriault, 1919-1923; Theo
dore Saint-Jean, 1923; Joseph-Thomas Levesque, 1923-1956; Raymond
Beaulieu, 1957-

ORGANISTES

Ont touohe I'orgue, de 1908 a nos jours: M.-Anne Martin, Anna
Berube, Apolline Morin, Maria Jean, madame Eugene Levesque (An
na Berube de nouveau), Cecile Raymond, M.-Ange Roy, Candide Saint
Onge, M.-Ange Plourde, Monique Plourde, Lucie Plourde, Monique
Plourde (madame Ernest Drapeau, organiste actuelle).
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APPENDICE HE"

Les croix de chemin

La premiere croix fut elevee a l'endroit ou se trouve l'eglise ac
tuelle. C'est au pied de cette croix que se rendaient les colons avant
d'avoir l'eglise, Iorsqu'ils ne pouvaient pas aller a Ia messe au dehors.
Elle avait ete e]evee par Ies colons. L'eglise la fit disparaitre.

Quatrieme rang

Une croix a ete erigee sur la terre de monsieur Napoleon Saint
Onge, don de Ia famille Saint-Onge et des gens du rang. La bene-,diction
eut lieu en 1929 par Ie cure Martin de Sainte-HeI€me. Elle a ete r6110
vee en 1951 par Ia famille Saint-Onge pour marquer l'ordination de
monsieur l'abbe Charles-Eugene Saint-Onge.

Pres de chez monsieur Jean-Baptiste Lavoie

Vers 1860, la famille d'Isaac Berube erigea une croix au sud de
la petite riviere, parce qu'un des fils Berube etait mort ecrase par un
voyage de bois. Elle n'existe plus aujonrd'hui.

Rang de Ja montagne

Du temps du cme Moreau, une croix fut elevee sur la teue de
Prudent Plourde aBn de combattre Ie :aeau de Ia mouche a patate.
Elle fut de nouveau refaite vers 1917 par les gens du rang et surtout
monsi.eur Wilfrid Plourde; l'abbe Eugene Pelletier de Saint-Philippe
pronon~a Ie sermon de circonstance et Ie cure Lessard benit la croix.
Renversee par Ie vent en 1929 et reparee la m~me annee, eIJe fut de
nouveau benite par monsieur Emile Martin, cure de Sainte-He]€me, Ie
7 septerrlbre 1930, Elle se trouve sur la terre de Monsieur Marcellin
Plourde.
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Au petit bras

En 1937, Ies citoyens du rang erigerent une 'croix a la demande
du Pere Lucien Jean, M.S,C., ne dans ce rang. La benediction eut
lieu Ie 22 aout 1937 par Ie cure Amedee Caron. Elle est sur la terre
de monsieur Roger Masse.

Au grand bras

Vers 1896, l'abbe Ludger Dumais, professeur au College de Sainte
Anne-.de-Ia-Pocatiere, benit une croix erigee par les gens du rang sur
Ia terre de Joseph Beaulieu. On l'a restauree et deplacee plus au nord,
sur la terre ,de monsieur Lucien Drapeau, vers 1948.

Au sixierne rang

En 1914, Ies gens du rang eleverent, a l'instigation d'Arthur Masse,
une croix -clont ]a benediction par Ie cur'e Lessard se fit la meme annee.
On l'a erigee pour ·rappeler la mort de trois enfants d'Eugene Lavoie,
survenue plusieurs annees auparavant, qui avaient ete bruIes vifs
pendant que leur mere ,etait allee couper du sapin pour brosser son
plancher. Cette croix a ete restauree vers 1940, Elle est sur la terre de
monsieur Gilbert Drapeau.

A Bayonne

Les gens du rang payerent une croix faite par Bruno Saint-Onge
en 1892. L'abbe Ludger Dumais, du College de Sainte-Anne, la benit
en juiHet de la meme annee et Ie cure Moreau donna Ie sermon. Cette
croix se trouvait 'sur ]a terre d'Alphonse Desjardins. Frappee par la
foudre peu apres 1930, elle ne fut remplacee que vers 1960, dans la
COill' de recole.

La croix Desjardins
En ,pleine foret, sur Ie neuvieme rang (a environ vingt arpents au

nord de la routed'Holliday), Ia famille Desjardins fit eriger, vers 1920,
une croix en souvenir de la mort de Jean-Baptiste Desjardins qui y
brUIa dans son camp, Ie 20 janvier 1920. Le cure Lessard se chargea
du 'sermon et de Ia benediction de cette croix. Elle existe encore
aujourd'hui.

La croix de Bretagne

Apres Ie feu de 1934, les gens erigerent une croix a cet endroit pour
remercier Ie ciel d'avoir protege Bretagne. On peut Ia voir encore.
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APPENDICE ~Fn

Quelques noms de lieux particuliers

Nous donnons ici l'origine de quelques noms geographiques de
la place; Dotons que, dans certains cas que nous avons indiques, d'au
tres explications sont aussi possibles; dans ces cas, nous avons pris la
plus probable.

MONTAGNES

Pelee: Le nom lui a ete donne parce que les arbres y sont courts
et clairsemes. Comme on dit generalement plee a Mont-Carmel, i1
convient de remarquer qu'il y a ]a une contraction de langage, qui
a amene la suppression du e dans 'Ie langage usue!.

La Grande Montagne: On a longtemps designe la montagne dll
village par ce nom aujourd'hui peu utilise.

RIVIERES

Petite riV'iere ou ruisseau creux; Cette riviere coule entre les deux
premieres montagnes de Mont-Carmel et sert de decharge au lac Saint
Pierre qu'on desi:gne generalement SOus l'appellation de petit lac, Le
premier nom de la rivit'::re s'explique de lui-meme; quant au second,
il provient sans doute de ce que ]a riviere coule dans une vallee
ou, si ron veut, au creux d'une vallee.

Rivieres du petit bras et du grand bras (cette derniere est sou
vent ,dite de Bayonne): II y a deux explications possibles pour ces
noms. La premiere veut que ]es rivieres tirent leur nom du fait qu'el
les cou]ent dans ]es rangs qui portent ces noms, Quant a ]a deuxieme
explication, plus « hydrographique» si Yon veut, eUe serait Ia sui
vante: rune des deux est plus courte que l'autre, mais toutes deux
se rejoignent a Saint-Pascal pom n'en former qu'une dite riviere
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Kamouraska. II apparait done logique de designer rune comme etant
Ie petit bras de la riviere, l'autre comme etant Ie grand bras. Les
documents que nous avons consultes rendent plausibles les deux expli
cations.

RANGS

Rang de la montagne: II porte ce nom parce qu'il Ionge une mon
tagne. La derniere section de ce rang s'appelait jadis la ruette car
on n'y retrouvait que trois maisons. On Ie designe SOlivent comme Ie
sorois de la montagne.

Grand bras et petit bras: L'explication de ces deux noms se rattache
a celle des deux rivieres dont' nous avons parlees plus haut. II s'agit
de savoir si l'appellation provient du nom des rivieres ou si ce sont
les rivieres qui ant emprunte Ie nom des rangs. Les deux petits
bras rappellent vaguement la forme d'une ,croix centree sur Ie grand
bras.

Lichepain (nom donne aussi au grand bras): Le terme Liche
pain rappelle Ia pauvrete des premiers colons et designait a 1'0ri
gine tout Ie territoire habite de Mont-Carmel. Voir dans Ie texte
rutilisation qu'en fait Ie cure Edouard Quertier. De nos jours, il
s'appli.que n un rang; il faut sans doute voir dans ce phemomene la
transposition du nom verS un rang jadis plus pauvre que les autres.
On nous reprochera peut-ch'e d'ecrire Lic!wpain, nOn Lichepin car
Ia tradition orale rapporte d'autr,es explications a rorigine de ce
nom, qui justineraient l'orthographe Lichepin, comme ]a presence, d'un
pin que JI;6laient les voitures au passage, OU Je gaspilJage des pins du
rang qui :aurait donne carnme n§sultat qu'on devait ensuite s'en passer,
ou encore .l'histoire de ce paysan du rang qui aurait refuse de vendre
son pin malgre de bonnes conditions et n'aurait pas reussi a Ie vendre
plus tard ..Ces dernieres explications se rattachent a remplOl du terme
l-i{Jher dans Ie sens de s'en passer. Pour notre part, nous croyons que
rexJPlication par la pauvrete est la seule waie, en nous basant sur
l'utilisation qu'en faisaient les gens du XlXe siecJe et sur l'orthographe
rencontree dans les textes.

Bayonne: C'est la derniere partie habitee de la paroisse. Cet
endroit est si eleve qu'on peut apercevoir Ie Reuve. Le nom lui auraH
ete donne, dans les premiers temps de la paroisse, par analogie avec
un Bayonne de France situe dans '1es Pyrenees (chaine de montagnes).
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AUTRES LIEUX

Bretagne; Le nom de la gare demolie il y a peu de temps lui
a ete donne en 1911, a la demande du cure Lessard, parce qu'il y a
un Mont-Carmel situe dans la province de Bretagne en France.

Lac de fEst: Le nom provient, d'apn~s Ie Notaire L.-A. Dupuis,
du fait que ce lac se trouve it. l'est du lac Sainte-Anne.
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APPENDICE "G"

Un feu de fore!

Note: Joseph-A. Levesque, l'auteur de ce texte, a wit plusieurs
manuscrits encOre inedits pendant les deux ans q<u'il a passes loin de
sa paJroiss-e, Mont-<Carmel. 11 a l"edige un roman, un conte de Noel et
deux courts textes, Mes douleurs et Mon domaine. L'extrait suivant
est tire de ce dernier recit. 11 montre comment Mont-Carmel a pu
avoir des hommes qui, sans instruction, n'en avaient pas moins de reels
talents. Nous nous sommes contente de carriger les fautes gramma
ticales et d'indiquer la ponduation.

En l'annee 1894, une grande secheresse se continua iusqu'au temps
des r&oltes et, un peu partout, on voyait des feux que les habitants
avaient aUumes pour faire bruler quelques branchailles et qui vauTaient
courir S'ur les terres. Mon pere dit: « Si le vent prend, il va se faire de
grands brules ~ . En etfet, mr le midi, le gros vent faisait rage et on
1J0yait les feux prendre de grandes courses. On vint chercher mon pere
pour proteger du feu la maison de la veuve Magloire Dionne [mai.$On
actuelle de monsieur Charles Raymond] - le feu etait dans la savane
et sa maison etait tout pres du bois - et aussi pour i empecher de
traverser la rOtlte, ce qui aurait lite dangereux pour les btltisses de
notre rang.

Apres avoir fait bruler tout ce qui potlvait alimenter le feu autour
de la maison, iis purent arreter le feu qui s'en venait de la course d'un
cheval et i empecher de traverser la route.

Et le soir, le ciel etait rouge; il y avait du feu dans tous les rangs
de la paroisse et le feu montait dans les sapinages et se rwit par fa
force du vent a des arpents plus loin. Sur presque toutes les terres, il y
avait ,des brules. Pour notre part, on en avait une qU'inzaine d'arpents
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de brilMs. Les ieunes arbres, pour la plupan, etaient renverses. Les
saules et les aulnes etaient deracines par Ie feu.

C'est a cette occasion que man pere commenga a defricher le
domaine at;ec l'aide de mon frere Xavier qui avait 13 ans. n se 'mit a
faire de l'abattis et il fit dire aux gens de St-Philippe que ceux qui
voulaient aooir du bois n'avaient qu'd veTlir s'en bucher, POUfVU qu'ils
buchent assez pres du sol pour que ron pttisse faire de la terre neuve.
Plusieurs en profiterent et sont venus faire leur bois de chautfage;
Us montaient leurs provisions pour la semaine et se retiraient chez nous.
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APPENDICE "H"

Bouchers, cordonniers, ferblaniiers,
forgerons ei marchands

Notre liste n'est probablement pas complete. Nous I'avons eta
bUe rapidement en nous basant sur la tradition orale, quelques notes
compilees au cours de nos recheI'ches, Ie dossier 133 des ASHCS et
l'enumeration donnee par Joseph-A. Lavoie dans La Famine Lavoie
au Canada, 377. Pour eviter les difficultes de retrouver 1es noms, nous
avons classe les personnages par ordIe alphabetique.

BOUCHERS

Albert Dionne, Gerard Dionne, Leon Jean, Michel Lavoie, Jo
seph Roussel, Telesphore Roussel.

CORDONNIERS

Joseph DuM, Nazaire DuM, Isaac Dumais, Joseph Dumais, Ma
rie Dumais (iMme Napoleon Plourde), Zebedee Jean, M. et Mme Rlrrni
Lavoie, Theodore Lebel, Antoine Levesque, Mme Pierre Plourde, Firmin
TMria'UJ.t, Raoul Barbeau.

FERBLANTIERS

Al'bert Drapeau, Albert Plourde, Andre Plourde, Treffle Raymond.

FORGERONS

Andre Barbeau, Octave Bard, Lucien Beaulieu, Louis-Etienne
Dionne, Fran~ois Boucher, Simon Lavoie, Joseph L. Levesque, Bernard
Martin, Elzear Martin, Noel Masse, Vaillancourt.
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MARCHANDS

Leopold Anctil, Georges Beaulieu, Gerard Beaulieu, Jean Be
langer, Alfred Berube, Georgina Berube (Mme J.-B. Dumais), Joseph
Berube, Luc Chamberland, Jean-Charles Chapais (de Saint-Denis),
P.-E. Cote (il n'avait qu'une succursale a Mont-Carmel, qu'ont tenue
messieurs Polydore Drapeau et Max.ime Sirois), David Desjardins,
Stanislas Dionne (de Saint-Denis), Emile Duval, Philias Francoeur
(vendeur de terrines), M. et Mme AJfred G~gne, Simon Gagne, Elie
Joseph et Gabriel Khazoom, Hermenie Lavoie, Phydime Lavoie, Ro
land Lebrun, Armand Levesque, Benoit Levesque, Orner Levesque,
Stanislas Levesque, Henri Martin, Fran90is Mercier, Andre Plourde,
Jean-Baptiste Plourde, Charles Raymond, Joseph Roussel, Paul Rous
sel, M. e1 Mme Emile Saint-Jean, Armand Saint-Onge, Thomas San
terre, Severe Theberge, Eugene Levesque.
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Index

Le present index se rapporte aux personnages, aux Heux et aux
sujets traites dans Ie volume, soit dans Ie texte, soit en bas de page.
Nous ne pouvons pas toujours garantir, dans ]e cas de references
multiples a un meme nom, s'il s'agit toujours du meme pel'sonnage
car nous n'avions ni Ie temps ni ]es moyens de verifier toutes ces reU:
rences; dans ces cas, nous avons donne 1a reference au meme person
nage quand il n'y avait apparemment pas de raison valable de croire
qu'elJe S€ rapportait a un autre personnage.

NollS nous sommes egaJement permis d'utiJiser certaines a:bre
viations courantes, comme M. pour !\1aric, Frs potu" Franc;ois, afin
d'abrbger Ie texte.

-A

Abilibi (region): 95
Ac!e des Municipali!es el des Cbemins

(1855): 50
AOlion Nalionale, J'; 66
Agricu!llu,re; 91, 92s.; des debuts; 95s.;

transformations: 96-98; comment faiTe
de la terre neuve (fin XIXe s.): 136s.;
progressive de nos jours: 98, 1J ) .
Voir aussi Beurreries, Cercle Agricole,
Fromageries, Fronde. Meunerie, Mou
lins a farine, Societe Cooperative Agri.
cole de Beurrer.ie, 50ciete COOpeT~

rive Agricole de N. D. du Mont-Car
mel.

Ahern, ingenieur: 61
Alabama (Eta!s-Unis): 2
Alexandre, Josepbine: 86
Al'laire, abbe J.-B.-A.: XV, 23
AI·lemagne: 66
Americains, les: 66
Amerique: 78

Anctil, BeJ"'lhe-Alke: 85s.
Anctil dit 5t-Jean, Bruno: 117
Anctil, CaTmelle: 85
Anctil, C.-Theophile: 53
Ancti'l, Frs-Xavier: 51, 53, 82, 117
Anctil, Leopol.d: 139
Anctil di-t 5t-Jean, Louis: 17, 51,\17
Anctil, Maurice: 105
Anctil, Nazaire: 80
Anctil dil 5t-Jean, Noel: 101, 117
Anctil dil 5t-Jean. :Paul: 74
Anct,jI dit 5t-Jean, Prudent: 1 [7
Anctil, Raymond: 77
Anctil, Theophile: 59
Appalaches (chalne de montagnes): I,

2, 7
Aqueduc: 59
Arrcheveche de Quebec: XIll
Armagh (St-Cajetan d'): 28, 29
Arrondissements d'ccoles: 735., 83; Ies

arrondissements et leurs ecoles: 74-79;
table-au de concorda,nce des numeros
avant e! apres 1948: 75
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Arthur-Alphonse, Sr: 123
Asie: 79
Automobiles: 57
Atlantique: 3

-B-

Bagolville: 17
Baillargeon, Mgr Chs-Prs: 12, 13, 14,

16, 18, 19, 22
Banque Canadienne Nationale: 107
Barbeau, Andre: 81, Ill, 138
Barbeau, Ange-Aimee: 86
Barbeau, Denys: 47, 129
Barbeau, Germaine: 85
Barbeau, Gustave: 81
Barbeau, Maria: 85, 111
Barbeau, Raoul: 138
Bard, Oetave: [38
Baril, Roger, auteur: XV, 3, 4
Barnard, Julienne, auteur: XV, 8, 9,

12, 13
Barre, Laurent, co·fondateur de ['U.C.c.:

99
Bas-Canada: 49, 70, 71
Bas du Pleuve (region): XV
Bas St-Laurenl (region): 6
Basses lerres du St-Laurent: Is., 3
Bayonne (mng): 2, 5, 7, 57, 58, 62,

73, 74, 75, 76, 132, 134
Bayonne (riv;iere): 101, 103, 104, 133s.
Beauce: XV
Beaudet, Alph.-Anloine, cure de St·Pas-

cal: 28, 30, 3 [, 32s., 35
Beaulieu, Sr Albe'rtine: 123
Beaulieu, Benjamin: 80
Beaulieu, Sr Cecile: 123
Beaulieu, Sr Celine: 124
Beaulieu, Cleopbas: 53
Beaulieu, Ernest: 63
Beaulieu, Franl;ois: I 18
Beaulieu, Georges: 46. 118. 139
Beaulieu, Gera rd: 139
Beaulieu. Henri: 119
Beaulieu, abbe Honorat: 121
Beaulieu, Honore: 118
Beaulieu, Hyacinthe: 46, 51, 72, 118, 121

Bealll·ieu, abbe Jacques: 121
Beaulieu, Jean: 100
Beaulieu, J.-B. (fils de Louis): 46, 76,

80, 81, 123, 129
Beaulieu, Sr Jeanne: 125
Beaulieu, Joseph: 132
Beaulieu, Sr Laurette: 124
Beaulieu, Louis: 80, 125
Beaulieu, Louis (fils de J.-B.): 30, 47
Beaulieu, Lucien: 109, 121, 124, 138
Beaulieu, abbe Maxime: 122
Beaulieu, Maxime: 118, 122
Beau.Jieu, Pitre: 30, 47, 130
Beaulieu, Raymond: 130
Beaulieu, Romuald: 118
BeauIieu: voir aussi Hudon
Beaupre, Guillaume: 118
Beaupre, Louis: 118, 119
Beaupre, Maximin: 118
Beaupre, Pierre: 72, 118
Beaupre, Pierre: [18
Beaupre, Regis: 118
Bedeaux: 130
Begin, Charles, cure de Riv.-Ouelle: 10,

II
B'egin, FTIi.-Xavier, desservanl: 9, 12

IS, 72
Begin, J.: 104
Begin, Mgr Louis-Nazaire: 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 106,
127, 128

Belanger, Fernand: 100
Belanger, Jean: 139
Belanger, Joseph: 22, 118
Berube, Al fred: 81, 98s., 130. 139
Berube, Anna: 130
Berube, Mme Arthur: 128
Berube, Auguste: 118
Berube, Carmen: 86
Berube, Edouard: 46, 118
Berube, Edouard:118
Berube, Edouard: 118
Berube. Emile: 109, 111
Berube, Etienne: 1 \8
Berube. F'ran<yois: 103
Berube, Foran<yois: 118
Bembe, Georgianna (Georgina): 83, '39
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Mrube, Glyc6rie: 83
Berube, Honore: 118
Berube, Hyaeinthe: 51
Berube, Isaac: 131
Berube, Joseph: 125, 139
Berube, Lue: 118
Berube, Sr M.-Anne: 125
Berube, M.-Anne: 85
Berube, M.-Rose: 85
Betai!: en 1860: 96; evolution: 97
Beurrenes: 99s.
Bienvenue, Aliee: 85
Bilodeau, Mthur, eure: 43-45, 60, 87,

88
Blais, Frs-Xavier-Ludger, cure: 21-23,45
Blanehard, R'aoul, geogropbe: 29
Blanchet, Germain: 118
Blanchet, Leo, vicaire: 43
Blanchet, Leo, vicaire: 43
Blanchet, seigneur de St-Denis: 101, 103
Blier, FIorent: 109
Bois: voir foret
Bois, Maurice, vicaire: 43, 102
Boisbrillant dit Hebert, Frs el Prosper:

119
Boissons alcooliques: 64s.
Bony et Towers: 105, 106
Bosse, Hilaire: 46, 118
Bosse, Jacqueline: 83
Boston: 44
Bouchard, Etienne: 118
Boucha'l'd, Eugenie: 85
Boucbard, J.: 119,120
Bouchard, Victoria: 85
Boucher, Felix: 118
Boucher, Fran<;ois: 138
Boucher, Hilaire: 118
Boucher, Pierre, missionnaire: 8, 15, 17,

60, 117
Bouche'rs: 138
Bouchelte, Joseph, auteur: 56
BoucHer Canadien, Ie: 1
Boulet, Mgr Auguste: 41
Bouteillerie (seigneurie): 7, 8, J6, 25.

Voir aussi Riv,ie.re-OuelJe
Bouti,n, Sr M.-Ange: 87
Boutin, Sr Therese: 88

Brasselet, Clement: 118
Bretagne (ga,re): 2, 132, 135
Broughton (dans la Beauce): 39
Brousseau, M.: 29

-c

Caisse Populaire: 40, 61, I10s.
Cllnllda: 66,91,93,95; Canada-Uni: 70
Cantons de I'Est: 2
Cap Sante: 28
Caron, Amedee, eu,re: 42s., 60, III, 132
Caron, Jean: 51, 52, 72, 81, 118
Caron, abbe Jean-Paul: VIII
Ca5!Yista, Adal'bert: VIII, XIV, 53, 63
CastongullY, Antonio, vicaire: 45
Cazeau, Chs-Felix, G. V.: 11, 16
C. Emile Morrissette Ltee: 127, 128
Cercle Agricole: 98s.
Cbamberland, Honore: 72, 118
Chamberland, Jean et Simon: 119
Chamberland, L-B.: 15, 46, 118
Chamberland, Louis: 130
Chamberland, Luc: 46, 139
Chamberland, Marie: 83
Chamberland, M.-ATth6mise: 15
Chamberland, Remy: 118
Chllmp'lain (mer): 3s.
Chapais (famille): XV, 8
Chapa~s, Ignace: 46, 118
Chapa is, Jean-Chs: 51, 139
ChapelJe: voi r eglise
Charny: 108
Chemin de front: 105, 107
Chemins: 54, 56-58: chemins d'hiver:

58; croix de Chemin: 131s.
Chenard, Eugenie: 40
Cimeliere: 24, 26, 41, 44
Cloutier, Sr Gaetane: 124
Cloutier, 1.-0., V.G.: 129
Colbome, Sir John: 49
College: voir Ecole de Gar<;ons
College de Levis: 19
Coll~ge de Ste-Anne-de-Ia-'Pocatiere: VII,

XlIl, XV. 2, 21, 25, 26, 37, 39, 40,
41, 43, 45, 132

Collin, Joseph, entrepreneur: 40
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Comite d'entretien des cbemins d'hiver:
58

Comite d'incendie: 60
Comm~ce: Iicenses: 63s.; lisle de m~r

chands: 139
Commissaires d'ecole6: 72, 79-82
CommiSS'ion Scolaire: XIII, 38, 39, 51,

89; la fondalion: 72; assiduite: 72s;
depenses et taxes scolaires: 79s.; eco
les: 72s., 74, 75-79; inslit1J.t.rices: 82
86; lieu et heure des ,reunions: 80,
matieres cnseignees: 74; presidents:
80s.; recompenses: 84; secret<lireS-lre
soriers: 79, 8Is.; p&iode moderne:
86-88

Commission Scolllire Regionale du Grand
Portage: 88

Commufllistes: 66
Conseil Provinci~l d'AgricuHure: 98
Compagnie de Telephone de Bellechasse:

62
Confiserie Sportsman Inc.: 110
COrlSeil d'Amenagemenl et d'Expansion

de la Cote-<lu-Sud: 108
Conseil de Cornte: 50, 56, 57
Conseil Municj.pal: XDIs., 27, 49; p,re

mier Conseil: 51; d6pel16e5, taxes fon
cieres, role d'evaluation: 54-56; elec
tions: 52; juridicbion: 50s: lieu et
heure des lI'eunions: SIs.; maires: 52;
secretaires-tresoriers: 53, 55; et les
Commun,istes: 65s.; et les Juifs: 65s.;
et les Temoins de Jehovah: 65s. Voir
aussi les divers domaines d'aclion de
ce Conseil sous les item comme che
mins, salle paroissiale, e.tc.

Coopera~ive de la Cote-du-Sud: 101
Cordonniers: 138
Cote de bois franc: 7, 60
COte des Beaux-Biens: voir SI-Philippe-

de-Neri
Cote, Joseph: 47, 124, 125
Cote, P.-E.: 139
Cote, Sr Rose: 124
Cate, Sr Victoria: 125
COll'l"cy, Laurette: 86
Couvent: 76, 86, 87s.

Oroix de chemin: 1315.
Cures de Mont-earmel: demarches des

habitants pour avoir un pretre-resi
dent: 14, 15; jugement sur les parois
siens de Mont-Carmel: 27s. Voir Ie
nom de chaque cure.

-D

Davidson (lac): 5
De la montagne (,rang): 7, 25, 37, 56,

57, 62, 75, 77, 117, 131, 134
Delisle, Louis-Phil'ippe, cure de Riv.-

Quelle: 37
Demers, £douard, cure: 23-25, 26, 58
Demers, les freres (contracteurs): 106
Dtpartement de l'Instruction Publique:

71, 85, 86, 87
Deschamps, C.-E., au leur: XV, 19, 51
Desjardins, Achillc: 40, 124
Desjardins, Sr Alberta: J24
Desjardins, Alphonse: 132
Desjardins Alphonse, fond~leur des

Caisses Populaires: 110
Desjardins, Antoine: 46
Desjardins, An,toine: 118, 119
Desjardins, Hruno: 17
Desjard,ins, Sr Cedulie: 123
Desjard,ins, D'<lVJid: 59, 81, 130, 139
Desjardins, Sr Delima: 124
~jardins, Irenee: 123
Desjardins, Isidore: 47
Desjardins, Jean: 119
Desjardins, I.-B.: 119
Desja'rdoins, J.-B.: 46, 123, 127, 132
Desjardins, Mme I.-B.: 128
Desjardins, abbe J.-'R.: 37
Desjardins, R.F. Joseph, f.s.c.: 122
Desjardins, Joseph: 46, 75, 122, 123,

124
Desja'rdins, Louis: J 18, 120, 124
Desjardins, Louis: 47
Desjardins, Sr M.-Louise: 124
Desjard:ins, ST Matb~1da: 123
De~jardoins, Sr Marie: 123
Desjardins, Polydore: 57, 63
Desrochers, Mgr Bruno: 43, 44
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Dionne, Albert: 63, 138
Dionne, Albert, Yicaire: 41, 43
Dionne, Cha des: I 18
Dionne, Clara: 83
Dionne, Etienne: 80
Dionne, Fernand: 63
Dionne, Gerard: 47, 53, 138
Dionne, G.-Benjamin, cure: 28-34, 46,

64
Dionne, Hyacinthe: 118
Dionne, Jean: 46
Dionne, Jean (fils): 47, 129
Dionne, Johnny: 63
Dionne, Louis: 106
Dionne, Louis-Etienne: 138
Dionne. Magloire: 51. 118
Dionne, Mme Magloire: 136
Dionne, Marc: 47
Dionne, Narcisse, charpentier: 14
Dionne, Nawire: 22, 118
Dionne, Paul: 101
Dionne, Pierre: 118
Dionne, Remi: 22, 51, 118, 119
Dionne, Slanislas: 63, 139
Donohue Brothers: 108
Drapean, Albert: 138
Drapeau. Andre: 47, 53, 111
Drapeau. abbe Antoine: 121
Drapeau, Benjamin: 104, lOS, 109, 110
Drapeau, Emile: 47, 81
Drapeau, Mme Ernest: 130
Drapeau, Gilbert: 132
Drapeau, Heclor: 118
Drapeau, Jean: 64
Drapeau, Jean-Leon: 47
Drapeau, Joseph: 22, 51, 75, 118
Drapeau, Joseph: 47
Drapeau. Joseph-H.: 47
Drapeau, Louis: 47, 128
DrapeRll, Lucien: 132
Drapeau, Marlin: 100
Drapeau, Odilon: 47, 81, 121
Drapeau. Paul-E.: 101, 104
Drapeau. Polydore: 139
Du be, A.ugustin: 119
DUbe, Charles: 118
Dube, J.-B.: 119

Dube, Joseph: 138
Dube, Nazaire: 138
Dubeau, J.-Z., inspecteur d'ecoles: 78, 80
Dufour, Henri: 46
Dufour, Thomlls: 47
Dum~is, CharJe's: 119
Dumais, Ex..ilda: 38
Dumais, Florie·n: 103
Dumais, Isaac: 74, 138
Dumais, Jacob: 47, 128
Dumais, Joseph: 138
Dum<ris, Joseph. 118
Dwnais, Mme Joseph: 51
Dumais, abbe Ludger: 132
Dumais, Marcel: 46
Dumais, Marie: 138
Dumais, Narcisse: 118
Dumais, Narcisse: 118
Dumais, Paul: 47, 130
Dlunais, Pierre: 118
Dumais, Pierre: 47,81
Dumais. Pierre J.: 81
Dumais, Vital: 101
Dumas, T, yjcaire: 26
Dumont, Pierre, vic,-subsl~tUl: 43
Dupere, Adelard: 104
Dupere, Edouard: 104
Dnpere, Hyacinthe: 74, 118
Dupere, Thomas: 105
Dupuis, L.-A" notaire: 135
Duval, Emile: 139
Duyal, J.-Amedee, inspecteur d'ocoles;

75, 78, 79, 86
Duyal, Madeleine: 86

-E-

East Lake Lumber Co.: 108
Eaton Land Co. (de Calais, Maine): 106.

107, 108
Eau claire (ruisseau): 105
Ecole d'Agricll'lture de Sainte-Anne-de-

la-Pocatjere: 21, 39
Ecole de Gar90ns: 86, 87, 88
Ecole Modele: 86
Ecoles: les premieres: 72s.; bibliotheques

scolaires: 85; chauffage: 775., 84: dans
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chaque rang: 75-77; discipline: 84; du
Lac de rEst: 106s.; materiel scola,ire:
785., 84s. Voir allSsi Couvent, Ecole de
Gar!(ons, regionalisation scolaire

Ecoles Menageres de la Province de
Quebec: 39

Economie: voi·r agriculture, commerce,
foret, popul·at'ion et Ie nom des d'i
vers organismes et industries

EgIise: la premiere: constnlction: ] Is.;
projet d'une eglise dans la montagne
pelee: 135.; reparations: 235.; chauf
fage: 24, 26; aHonge au jube: 27; de
molie: 37; la deuxieme: crise ,relative
au site de cette eglise: 29-37; sY5teme
de ehauffage: 395.; reparations et reno
vations: 40, 42, 44; cloches: 41, 127
129; statues de N.-D. du Mont-Cannel
et de Ste-Anne: 41; chapelle du Lac
de l'Est: 107, 108.

Elections: se font bien: 28; moeurs clec
torales (1909): 385.; de marguilliers:
46; de conseilJers: 52

Eleclricite: 62
Emigration: voir population
Emond, P.-G., vicaire: 41
Enfanrs de Marie: 38
Erection canonique: lentative eonJolOle

avec St-Pacome: 11; tentarive de 1860:
15-17; tractations de 1866-1867 et
SuCCl~S: 17-19

Erection civile: 19, 74
Etats-Vnis: 2, 83, 93, 127; emigration

aux Elats-Vnis: 945.
Evikh€ de Ste-Anne-de-la-Pocatiere:

XlII
Eveline du Sacre-Coem, Sr: 125

-F

Fabrique: XIV, II, 14, 26, 43, 44,
45-47, 59, 61, 70, 87

Fawrs, Juluus et Vietor: 105, 106
Ferblantiers: 138
Filt.eau, Gerard: 70
Foret: 91, 92, 93, 96, 103-109, II J.

Voir mouJ.ins a scie, Lac de J'Est

Forgerons: 138
Forgues, Adrien, vicaire: 43
Forlierville: 26
Fournie,r, Charles, arpenteur: 8
France: 134, 135
Francoeur, Didier: 47
Francoeur, Philias: 139
Francoeur, Philippe: 46, 100
Fraser Co.: 106, 107
Freres Enseignants: 88; nes a Monl-Car·

mel: 122s.
Fromagerie5: 995.
Fronde: 102s.

-G-

Gagne, M. el Mme Alfred: 139
Gagne, Sjmon: 139
Gagnon, abbe Antoine, auleur: XV, 15
Gagnon, abbe Fran~ois, archiv,isle: VIII
Gagnon, Clolhilde: 84
Gagnon, Louis: 46
Gagnon, Yvonne: 85
Gagnon, Amanda: 85
Garon, Denis: 107
Garon, Joseph: 72, 81
Gaspesie: XV, 2, 94, 110
Gauvreau, Celestin, G.V.: LXVI; Sllg

gere de construire une egJise dans la
montagne peJee: 13S.

Geographie: 1-6, 133-135
Georges-Leon, Sr: 123
Gerard-Marie, Sr: 125
Gosselin, Dominique, vicaire: 45
Gosselin, Joseph, entrepreneur: 36, 37
Goudreau, J.-Georges: 26s., 106
Gouvernement Federal: 66
Gouvernement Prov,inoial: 57. 76, 83,

86, 87, 100, 106
Grnnd bras (mng): 2, 3, 8. 57, 62,

73, 74, 75, 76, 100, 132, 134. Voir
aussi Lichepain

Grand bras (riviere): 13 3s. Voir aussi
Bayonne (rivicre) el St-Denis (ri
viere)

Grande MonLagne: J, 7,9, 133
Grand Seminalirc de Quebec: 40
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Groenland: 2
Grond-ines: 26
Guerette, Joseph: 130
Guimond, cure de Sl-Damien: 29
Guy, Georges, V.F.: 128, 129

-H-

Habitants: enlre 1847 et 1860: 117-120;
voic aussi population

Harmonium: 38. Voir orgue
Haut-Canada: 93
Hautes Terres Appalacrnennes: Is., 3
Hebert, Nicolas-T., CUTt~ de Kamouras-

ka: 14
Hoffman, Joseph, missionrnaire: 17, 18,

19, 92
Holliday (gare): 5, 132
Hudon, David: 118
Hudon, Joseph: 118
Hudon, Louis: 118,119
Hudon, Parfait: 118
Hudon, Thomas: 118
Hudon: voi'l' Beaulien

1-

Idea[ Cooperative: 100, 102
lle-aux-Grues: 23, 99
Jncendies, seniee des: 60s.
[nstitutjon Royale (1801): 70
Institutrices: 74, 79, 89; conLrat: 835.:

discipline: 84; frequent changement:
85; mateniel dida·ctique: 845.; m-eritan
tes: 855.; sa[aires: 82s.

Inslruction dans In Province d·e Quebec:
69-72

-J

Jean, Alexandre: 59, 75, 81, 104
Jean, Sr Celanire: 123
Jean, Elisee: 80, 118, 123
Jean, FeTdinand: 118
Jean, Franc;ois: 118, 119
Jean, GraLien: 47, 81, J04
Jean, JoseJ?h: 47

Jean, Leon: 138
Jean, Louis: 125
Jean, R.P, Lucien, m.s.c.: 122, 132
Jean, Maria: 130
Jean, Michel: 46, 53. 103, 111, 122
Jean, Panl: t05
Jean, Sr Piercette: 125
Jean, Thomas: 53, 82, 98, III
Jean, Zebedee: 138
Juifs: 65s.

-K-

Kamouraska (CornIe): XV, 2, 3, 49,
5I, 71, 107

Karnouraska (paroisse de St-Loui'S): 103
Kamouraska (riviere): 4, 5, 133s.; voir

petit bras (riviere)
Kamouraska (seigneuIlie): 7, 16, 56s.
Ka'rnouraska Hydro-eleetrique Ltee: 62
Khazoom, Elie, Joseph et Gabdel: 139

-L-

Lac de rEst: 103, 105-109, 135
Lafrance, Thomas: 118
Lagace, dit Migni6, J.: 119
Lamarre, Alpheda: 85
Landry, Josepb: 1[8
Langelier, Sr Adelia: 123
Langelier, Alphonse: 123
Laogelier, Alphonse: 47, 124
Langelier, Antoine: 63, 110
Langelier, Louis, ehaflJentier: 1t
Langelier, Sr Merilda: 124
Langlais, Jean: 37
Langlais, J.-B.: l22
Langlais. Joseph: 118
Langlais, Pasebal: 5 I, 52, L18, 119
Langlais, R.P. Robert, 'OJ.S.C.: 122
Langlois, Mgr J.-A.: 128
Lapl,101e, Josepb: 51, 118
La'rue, J.-B., aflJenleur: 8
La Sabl iere Enrg.: 87, 88
Launiere, Marie, sauvagesse: 106
Lausie, Hyppolite, instituteur: 74
Lavoie, Sr Agla~: 123
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Lavoie, abbe Albert: 121
Lavoie, A1exiB: 118
Lavoie, Antoine: 81
Lavoie, Augus~in: 74, 118
Lavoie, Belonoie: 46
Lavoie, :Bruno: 118
Lavoie. Celanire: 85
Lavoie, EdouaTd: 130
Lavoie, Sr Elise: 123
Lavoie, Eugene: 63, 132
Lavoie, Famille: XV
Lavoie, Fran..ois (fils): 46, 53
Lavoie, Hermenie: 139
Lavoie, Hyppolite: It 8
Lavoie, J .-B.: 131
Lavoie, J.-B.: 118
Lavoie, Joseph: 121
Lavoie, J.-Desire: 82
Lavoie, Joseph-A.. auleur: XIV, XV,

8, 9, 10, 12, 56, 74, 101, 105, [06
Lavoie, Louis: 46, 52,53,82,118,121,

123
Lavoie, RJP. Louis, s.j.: 121
Lavoie, Marcel: 1J9
Lavoie, ST Marie: 123
Lavoie, Sr M.-Anne: 123
Lavoie, Sr M.-Louise: 123
Lavoie, Maxime: 123
Lavoie, :M)ichel: 138
Lavoie, Phydime: 139
Lavoie, Pierre: 46, 77, 128
Lavoie, Remi (Remy): 10, II, 12, 46,

51, S2, 63. 80, 118, 138
Lavoie, Rene: 102, 109
Lavoie. Rosalie: 122
Lavoie, Simon: 138
Lavoie, Thomas: 47, 53
Lavoie, Thomas-P.: 47, 81
Lebel, Adele: 83
Lebel, Sr Anna: 123
Lebel, CeJ.ine (Mme Martin): 83
Lebel, Fran..ois: 9, 118, 119
Lebel, Fran..ois: 46, 123, 124
Lebel, Jean (Joan~m): J 18
Lebel, Sr Madeleine: 125
Lebel, Marc: 47, 125
Lebel, Sr Martie: 123

Lebel. Sr Regina: 124
Lebel, Theodore: 74, 75, 138
Lebon, Mgr Wilfrid: 22
Lebrun, Edouard: 46
Lebrun, Joseph: 118, 130
Lebrun, Roland: 139
Leclerc, J.: t 19
Lemelin, Jean (pere): 118
Lemel,jn, Jean (fils): 118
Le Royer (fonderie de Paris): 127
Les Fils de Georges Paccard (fonderie de

France): 127
Lessard, J.-Alphonse, cure: 39s., 60, 110,

Ill, 131, 132, 135
LessaTd, Oscar: 98
Letourneau, Firmin, co-fondaleur de

I'U.C.C.: 99
Levesque, Aline: 86
Levesque, Alphonse: 47
Levesque, Alphonse C.: 81
Levesque, A'J·phonse D.: 59, 100
Levesque, Sr Anna: 124
Levesque, Antoine, vicaire-subst-itut: 43,

121
Uvesque, Antoine: 8 I, 121, 123
Levesque, Antoine: 59, 99, 102,138
Uvesque, Anloine: 59, 99, 102. 138
Levesque, Armand: 47, 109, 139
Levesque, Benoit: 139
Levesque, Cam31Ie L.: 121
Levesque, Charles: 46, t 18
Levesque, Sr Charlotle: 123
Levesque, Clement: 118
Levesque, Cyprien: 46
Levesque, David: Ill, 123
Levesque, Edmond: t 22
Levesque, Elzear: 46, 76
Levesque, E[,phege: 99
Levesque. Sr Ernestine: 123
Levesque, Etienne: 22, 53. 80, 130
Levesque, Eugene: 60. 61, 129, 139
Levesque, Euscbe: 103
Levesque, Fernand: 63
Levesque, F'ran..ois: 118
Levesque, Frs-Honore: t 18
Levesque, Georges: 118
Levesque. Gerard-A.: 47

148 -



Levesque, Ger~rd-L.: 100
Uvesque, Gertrude: 85
Levesque, Henri: 63
Levesque, ~bbe Hu·berl: VIII, 6, 121
Levesque, Ignace: 122
Levesque, Jean: 118
Levesque, Jean-Frs: 118
Levesque, Joannem: 118, 130
Levesque, R. F. Joseph, rn.s.c.: 122
Levesque, Joseph: 74, 118
Levesque, Joseph-A.: 1DO, 136s.
Uvesque, Joseph-G.: 47, 81, 100, 124
Levesque, Joseph-L.: J38
Uvesque, Joseph-Thomas: 123, 130
Levesque, Laurent-P.: 81
Levesque, R. P. Lionel, o.m.i.: 122
Uvesque, Louis: 118
Uvesque, Louis-C. (dit aussi Louis-P.)

30, 36, 46, 53, 65, 80, 128, 129
Levesque, Louis-H.: 124
Levesque, Sr M.-Ange: 124
Uvesque, Sr M.-Vah~da: 123
Levesque, Marius: J J 1
Levesque, Martial: 118
Levesque, Maurice: VIII, XIlJ, 47, 53.

82
Levesque, Sr Oliwne: 125
Uvesque. Orner: 139
Levesque, Paschal: 118
Levesque, Paul: 130
Levesque, 'Pielffe: 118
Levesque. Pierre: 118, 120
Levesque, Pie,rre: 1J8
Levesque, Pierre (fils): 118
Levesque, Polydore: 125
Uvesque, Real-L.: VlI
Levesque, Rene-J.: 53
Levesque, Richard: 99
Levesque, Stanislas: 118. 139
Levesque, Syfwid: 46
Levesque, Sr Therese: 123
Levesque. Sr Therese: 123
Uvesque, Sr Tberese: 124
Levesque, Thornas-T.: 63
Levesque, Valeda: 85
Levesque, Xavier: 137
Levesque, Wilfrid: 47

Levis: 36, 94
L'Heureux, J .-Laurent, VICaITe: 40
Lichepain au Liebe-pain (rang): 8, 106,

134. Voir aussi grand bras (rang)
Ljgues du Sacre-Coeur: 44
Lirnites territoriales: 7
Lindsay, M., secretaire de I'Archevc-

que de Quebec: 36
L'Islet: 45
Lizotte, Joseph: 118
Lotbiniere (cornte): II 0
Louis-Camille, Sr: 124
Lou is-Roger, R.F., m.s.c.: 122
Lucie-de-Jeslls, Sr: 86

-M-

Mailloux, abbe Alexis: 10
Maires: 525.
Marchands: 139. Voi,r aussi commerce
Ma'l'guillie·rs: syndics de [a Congn!ga-

tion de la Grande Montagne: 11; syn
dics de 1862: 17; prem,ier corps de
rnarguilliers: 22; role et lisle: 45-47

M.-Amooee, Sr: 87
M.-Assumpr.a, Sf: 87
M.-Clothilde, Sr: 125
M.-Constance, Sr: 87
M.-Darnase, Sr: 125
M.-de-1a-0roix, Sr: 123
M.-de-rJnC<lrnation, Sr: 125
M.-de-PeJ.levoisin, Sr: 123
M.-de--S~-B'3Tide, Sr: 124
M.-de-St,D6gi:re, Sr: 124
M.-de-St--Seraphin, Sr: 124
M.-de-Ste-Mafli-ne, Sr: 123
M.-de-Ste-TIl'ais, Sr: 123
M.-des--Sts-Anges, Sr: 124
M.-du-Bon-Conseil, Sr: 88
M.-d u-CeOiac Ie , Sr: 125
M.-du-SI-Sacrernenl. Sr: 124
M.-Florenre, S:r: 87
M.-Francine, Sr: 123
M.-Gisele, Sr: 86
M.-Jean-Michel, Sr: 124
M.-Louise, Sr: 123
M.-RaYffiOl1!d-Joseph, s.r: 125
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M.-Rollande, Sr: 124
Maritimes: 109
Maroi.'>, Mgr C.-A., G. V.: 26,35
Martin, Alexnndre: 118, 130
Martin, Bap~is~e: 118
Martin, Bernard: 138
Martin, Charles: 46
Martin, E1:ziar: 138
Martin, abbe Emile: 131
Martin, Eusebe: 118
Martin, Germa!in: 118
M'l·rtin, Henri: 139
Mar~in, J.-E.-Olivier, cure: 32, 34, 35,

37-39,60,64,81, 127
Martin, M.-Anne: 130
Martin, Paschal: 119, 120
Masse, Alphonse: 81, 125
Masse, Alvioe: 85
Masse, Amooee: 53, 81
Masse, Sr Andrea: 124
Masse, Arthur: 47, 53, 77, 100, 121,

128, 129, 132
Masse, Edmond: 104
Masse, Ernest: 47, 81, 121
Masse, abbe Florent: 121
Masse, Fran~lse: 86
Masse, Hegesippe: 46, 76, 77
Masse, S, Helene: 125
Masse, Isidore: 124
Masse, Joseph: 81, 100, 110
Masse, abbe Jules: 121
Masse, R.P. Leon, s.j.: 121
Masse, Louis: 47
Masse, Marcelle: 86
Masse, Sr Marie: 124
Ma~e, Sr Monique: 123
Masse, Noel: 138
Masse, Paul: 79 100, 123
Masse, Paul: 124
Masse, Roger: 132
Masse, Sr Yvonne: 124
Matane: XV, 15
McShane (fondel"ie de Bal~imore): 127
Meilleur, Dr Jean-Baptiste: 70, 7J
M6larme-<le-Ia-oaletle, Sr: 87
Mercie.r, abbe Camille: 41
Mereier, Fran,<ois: 139

Me~calfe, Lord: 50
Meunerie: 100, 101
Meunier, Herve: 59
Meunier, Joseph: 63
MichaUd, Ade'lard: 47
M~chaud, Edouard: 46.
Micbaud, Firmin: 118
Michaud, Georges: 52, 119
Michaud, Hyppolite: 120
Michaud, Joseph: 81
Michaud, Josepb-G.: 100
Michaud, J .-EI:ziar, missionnaire: 17
Michaud, Leandre: 120
Michaud, RoI'and, vicaire, cure: VIII,

45
Michaud, Thomas: 30
Mignault, A.: 51
Mignaull, Ge«ges: 22
Migneault, Guillaume: 46
Mignault, Jean: 119
Missions Etrangeres: 45
MiviHe, J.-B. et Maximin: 120
Moisan, Sf Monlque: 88
Mont-Ca,rmel Furniture Co. Ltd: 87,

IDS, 109
Montreal: 2, 94, 95
Moreau, Alfred: 75
Moreau, Joseph: 76
Moreau, J.-Magloire, cure: 25s., 46, 80.

131, 132
Morin, Apolline: 38, III, 130
MOTin, Ber~he: 85
MOTin, Euc1ide: 101, 104
Morin, Fnln,<ois, cure: 21
Morin, Joseph: 1OJ. 103s., 105
Moulins a farine: 101
Moulins 11 scie: 103-105, 106, 107s.

-N-

Norbert Lavoie (rollte): 56
Nordest de l'eglise (rang): 7, 565., 62
Notre-Dame·du-Mont-Carmel: devien~

patronne de la paroisse: 12
Nouveau-Brunswick: 105
Nouvelle-Angleterre: 94, 95

- ]50-



-0-

Ontario: 109
Ouellet, Catherine: 85
Oeuvre des Vocations: 45
Organistes: 130
Orgues: 40, 44
OueHel, Aug.: 120
Ouellel, Pierre: 119
Ouellet et Levesque, architectes: 37

-p

Painchaud (canton): I, 7
Painchaud: 107
Pa,ix publigue: 64
Paquet, L.-A., V,G, 129
Paradis, Adelard: 122, 125
Pa:radis, Albert: 47
Paradis, Delium: 122
Pa,radis, Etienne: 104, 119
Paradis, Georges: 63
Paradis, Mme Georges: 63
Paradis, Ignace: 119
Paradis, Imelda: 85
Paradis, R. F. Jean-Paul, m.s.c.: 122
Paradis, Jules: 103
Paradis, Louis: 119
PMadis, Sr Oliva: 125
Pa,radis, R. P. Robert, o.m.L: 122
Paradi,s, Thomas: 104
Parrent, Rapport: XV, 69, 71
Patry, ,abbe :p,jerre: 24
Pelee (montagne): I, 2, 3, 4, 7, 51,

133; projet d'une eglise 11 I'a monta
gne pelee: 13s.

Pellerin, Benjamin: 119
Pelletier, Charles: 101
Pelletier, abbe Eugene: 131
Pelletier, Fran!;ois: 119
Pe])etier, Guy (R.P. Vin,eent-Marie),

o.p.: 121
Pelletier, abbe Jacques: 121
'Pelletier, Jean: lL9
Pelletier, Joseph: 104
Pelletier, Luc: 121, 123
Pelletier, Max,ime: 130

Pel-klier, Sr Myriam: 123
Pelletier, Olivie;r: 119
Pelletier, Theodore: 119
Pepin, Pierre-Yves, auteur: XV, 106
Peres nes .a Mont-Carmel: 121s.
Peres du Saint-Esprit: 108
<Perron, Chanoine: 61
Petit bras (rang): 3, 5, 7, 31, 57, 58,

62, 73, 74, 75, 76, 99, 103, 132, 134
Pelit bras (.riviere): 104, 1335. Voir

Kamouraska (riviere)
Petit Lac: 5, 56, 133
Petite ri",iere: voir ruisseau creux
Pie XI, pape: 127, 128
Plourde, Albert: 138
Plourde, Alberl: 107, 108, 109, 125
Plourde, Alfred: 53, 107, 108, 109
Plourde, Andre: 53, 59, 63, 82, 98,

138, 139
Plourde, Charles: 11, 119
Plourde, R.P. Epiphane, m.s.c.: 122
Plourde, Fmn!;ois: 46
P'lourde, Georges: 75
Plourde, R. F. Gerard, m.s.c.: 122
Plourde, Hyacinthe: 17, L19
Plourde, J.-B.: 122, 130, 139
Plourde, Jean: 47
Plourde, Jean-Claude: 53, 109
Plourde, Joseph: 107
Plour<!e, Sr Looa: 124
IPlourde, Lucie: 130
P.Jourde, Marcellin: 131
Plourde, M.-Ange: 85
Plourde, Sr tM.-Ange: 125, 130
Plourde, Sr M.-LoUJise: 124
Plourde, Michel: 119
Plourde, Michel: 124
Plourde, Michel: 102, 107, L08, 109
Plourde, Monique: 130
Plourde, Mme Odette: 109
Plourde, Pierre: 119
Plourde, Mme Pierre: 138
Plourde, Pierre~D.: 119
Plourde, Prudent: 46, 131
Plourde, Riehard: 109
Plourde, Vineent (F'idele): 103
Plourde, Wilfrid-J.: 62, 81, 100, 122,
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124, 131
Plourde & Freres Inc.: 87, 105, 107-109
Ponton, Noe, co-fondateur de l'v.c.e:

99
Population: 8s" 96; origine: 9; migra

tions: 92-95; tableau de I'evolution:
91s.

Poste, la: 63
Poufiiot, I.-B., notaire: 101
Power Lumber Co. Ltd: 107
PowerviUe: 106
Presbytere: 14, 23s., 37, 40; decision de

conslruire un nouveau presbytere en
1905; 30s.

Pretres nes a. Mont-Carmel: 121s.
Pyre'nees (monla'gnes): 134
P.T. Legare (de Quebec): 38

-Q-

Quatrieme rang: 7, 37, 56, 62, 73, 74,
75, 76s., 11 7, 122, 131

Quebec (diocese): 8, 127, 128, 129
Quebec (province): XIV, XV, L 2, 52,

57, 70, 88, 102; histoire du regime
municipa,1: 49s,; de l'instruction: 69
72; mouvements nationalistes durant
1a crise de 1929: 65s.

Quebec (ville): VIll, 21, 37, 38, 39,
43, 93, 94, 95, 127

Quebec Power Co.: 62
Quertier, Edonard, desservant: 8, 12, 60,

64, 134; refuse de se charger de la
dessene: 95.; se devoue pour les ha·
bitants de Mont-Cannel: lOs.

-R-

Rangs: voir bayorme, de [a montagne,
grand bras, nordest de l'eglise, petit
bras, qualrieme rang, sixieme rang,
vilIa.ge

Raymond, Ant.: 120
Raymond, Cecile: 130
Raymond, Charles: 99, 136, 139
Raymond, Treft1e: 138
RaYmond, Yvette: 86

Regime municipal (Province de Que-
bee): histor,iquc: 49s,

Regionalisation scolaire: 88
Relief; Is.
Rehigieuses nees a. Mont-Carmel: 123-126
Rene Talbot Ltee (Quebec): 61
Rivard, Albert: 77
Rivard, Alvin: 47, 99
Rivard, Cyprien: 46
R'ivard, Ernest: 124
Rivard, J.-B,: 47, 98, 100, 111
R'ivard, Sr Jeanne: 124
Rivard, Luc: 47
Rivard, Luc: 76
Rivard, Paul-Joseph: 46
Rivard, Thomas: 22, 74
R,ive Sud (region): XV, 94
Riviere-au-RenaTd (Gaspesie): 21
Riviere-BJoanche (Gaspesie): 15
Riviere du Loup, la: 5, 104. 105
Riviere-du-Loup (villc): 40, 43, 88
R'iviere-Manie: 127
Ri\'iere-Ouelle (paroisse): 9, 12, 37, l04

130
Riviere-Ouelle (seigneurie): voir Bou-

teillerie
Riviere-Ouelle Pulp Lumber Co.: 106
Rochefort, Bertrand, auteur: XV, 3, 4
Rocher Bla'nc: 22
Rossignol, Joseph: 101
Rouleau, Mgr R.-M.: 129
ROllssel, Sr Cecile: 86, 125
Roussel, Baptiste: 119
Roussel, Chades: 74
Roussel, Gerard: 47
Roussel, Jean-P·aul, vicaire: 45
Roussel, Ioseph: 138, 139
Roussel, Joseph: 119
Roussel, Leonard: 47, 81
Roussel. Lambert: 119
Roussel, Louis: 76
Roussel, Paul: 139
Roussel, Telesphore: 125
Roussel, Telesphore (.liils); 138
Route Centrale: 57. 58
Routes: vO'ir chemms
Routhier, J.-Honore, cure de Ka-
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moura~ka: 11
Roy, Charles-Paul: 99
Roy, David: 65
Roy, F'l"an~ois: 47, 57, 99
Roy, Georges: 99
Roy dil Desjardins, Germain: 119
Roy, Joseph: 99
Roy, Leon: 59
Roy, M.-Ange: 130
Roy, Mgr MaU'l"ice: 42
Roy, Mgr Paul-Eugene: 40, 128
Roy dil Desjardins, Xavier: 80
Roy: voir Desjardins
Rues (du viJojage): eclairage: 60; noms:

60
RueHe: 134
Ruisseau creux (ou petite rjviere): 4,

5, 131, 133

-5-

Sacrislie: la premiere: 23s., 26, 31, 37
Sacrislains: 130
Sl-Agapil-<le-Lotbiniere: 106
St-Alexandre (Kamouraska): XV, 43
Sl-Alexandre-de-Thelford: 27
St-Alphonse-Rodriguez, Sr: 123
St-Athanase, Sr: 87
St-Aubert: 45
St-Bruno: J, 45
St-Casimir: 37
St-CharJes-de-BeUechass.e: 28
St-Colomban, Sr: 124
St-Damien: 29
St-David-de-I'Auberiviere. 26
SI-Denis (paroisse): XIII, 2, 7. 8. 9,

10, 18,22, 28, 37,39, 56, 63, 72, 102
Sl-Denis (riviere): 4, 5; voi'l" Bayonne

(riviere)
St-Denis (soigneune): 1, 7, 8, 9, 16,

17, 51, 57, 119
S. Edouard, palron: 12
St-Edmond, Sr: 124
St-Elz.ear: 32
St-Bphrem-<le-Tring: 39
St-Fabien: 39, 45
St-Fran~ois, Sr: 124

Sl-Pran~ojs-de-Montmagny: 24, 43
Sl-Fra n~ojs-Xavier-de-!a-Riv.-du-Loup :

41, 45
St-Gabriel-Lalemant: 1, 5, 41
St-Georges-<le-Beauce: 37
St-Germain: 45
St-Gregoire-de-Nazianze, Sr: 123
St-Jean, M. eot Mme Emile: 139
St-Jean, Paul: 46
St-Jean, Theodore: 130
St Jean (riviere): 93, 95, 105
Sl-Jean-Bosco, Sr: 87
St-Jean-Leon, Sr: 124
St-Jean-Marie, Sr: 123
St-JeanJPort-JO'li: 25. 42
St-Jean: voir Anctil
SI-Jude, Sr: 123
SI-Jusl: 108
St-Laurent (fleuve): 5
St-Louis-<le--Kamouraska: 9
St-Louis-Albert, Sr: 123
St-Marcel: 39
St-Modeste: 25, 26
St-Nazaire (Dorchester): 42
St-Onge, Sr Alice: 124
St-Onge, Sr Antoinette: 123
SI-Onge, Armand: 139
SI-Onge, Arsene: 123
SI-Onge, Bruno: 46, 53, 57, 59, 101,

110, 119, 123, 127, 132
SI-Onge, Candide. 130
SI-Onge, Sr Carmelle: 124
St-Onge, Sr Cecile: 125
St-Onge, abbe Chs-Eugene: 121, 131
St-Onge, Sr C1audeUe: J23
St-Onge, Sr .colette: 125
St-Onge, Ernest: [00, 125
St-Onge, Eugen~e: 85
Sl-Onge, Sr Ida: 123
Sl-Onge, J.-B.: I J9
St-Onge, J.-B.: 130
St-Onge, Joseph: 119
St-Onge, Joseph: 30, 46, 100
St-Onge, Julianna: 62
St-Onge, Laurent: 99
St-Onge Lazane: 101, 124
St-Onge, Louis: 46, 51, 53, 63, 81, III
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St-Onge, Louis: 47, 104
St-Onge, Luc: 10, 62
St-Onge, Lucie: 86
St-Onge, Lu~ger: 47, 59
SI-Onge, M.-Alice: 62
St-Onge, Napoleon: 47, 53
St-Onge, Napoleon: 12], 125, 13r

SI-Onge, Norbe'rt: 101, 103, 119
St-Onge, Philippe: 46,80, ] 19
SI-Onge. Pierre: 46
St-Onge, Polydore: 47
St-Onge, Regis-L.: 47
St-Onge, Sylvio: 47, 63, 99
St-Onge, Thomas: 59
St-Onge, Thomas-B.: 81, 124
St-Onge, Victor: 63
St-Onge, VietOTien: 47, 100
St-Onge, Wilfrid: 47, 123
St-Pacome(ditlac St-Pierre 11 I'origine):

XIII, 1, 9, 11, 41, 51, 62, 72. 87,
10J, 107, 117

SI-Pascal (paroisse): 1, 4, 7, 8s., 33,
57, 59, 88, 117, 122, 133; opposition
des gens qu'on veut annex~ a Mont
Carmel: 16-19_ Partie annexee: voir
qualrieme rang

St-Patri,ce-de-~a-Riv.-du-Loup:23
St-Philias, Sr: 124
St-Phij'ippe-de-Neri (Cole des Beaux

Biens ou Beaubiens 11 l'origine): 1,

2, 7, J3s., 17s" 22s., 25, 26, 51,
58, 61, 62, 63, 102, 106, 109, 131,
137

SPP,ierre (lac): voi'f petit lac ou St-
Pacome

St-Pierre, Cyrioac: 119
St-Pierre, Fabien: J 18
St-Pierre, Fran!rois, cure: 40-42, 60, 61,

62, 95, ]06, 111, 127
St-P,ie·rre, NazaJire: 119
St-Pierre (Mon-lrnagny): 21
St-Pierre, Paul, notaue: 40
St-Pie'l1fe-Ies-Becquets: 23
St-Polycarpe-du-'Petit-Rocher (Nouv.-

Brunswick): 128
St-Prosper: 45
St-R'aymond: 28

St-Sebast..ien-de-Beauce: 28
St-Simon, Sr: 123
St-Thomas-d'Aquin, Sr: 87
St-Thomas-du-Sacre-Coeur, Sf: 123
St-Thuribe (Portneuf): 32, 34, 37
St-Vlictor-de-Beauce: 26, 42
Sie-Alda, Sr: 123
Ste-Anita, Sr: 86
Sl.e-Anne (lac): 135
Ste-Anne-de-la-Pocatiere: 42, 43, 44, 45,

78, ]04, 106
Sle-Anne-de-I'Enfant-Iesl1s. Sr: 124
Sle-Anne-des-Monts: 17
Sl.e"C6ciJe-de-Jesus, Sr: 123
Ste-016ment..ine, Sr: 123
Ste-Oroix.: 21
Ste-Dehcie, Sr; 123
S,te-Eupbemie: 43
Ste-FamiHe: 21
Ste-Fe1icite: 15
Sle-Helene: 40, 130, 131
Ste-Marcelin,e, Sr: 124
Sle-M.-Ange-de-l'Eucharislie, Sr; J24
Ste-Marie-de-Beauce: 28
Ste-M.-Justine, Sr: 123
S. Marthe (palronne suggeree): 12
Ste-Perp6tue: 45
Ste-Seraphine, Sr; 124
Ste-Ursule. Sr: 124
Sa,ints-Anges (Beance); 28
Salle paroissi.ale: 51, 61 s.
Sante publique: 65
Santerre, Edouard: 46, 118
Sans TeITe, Emilie: 15
Santerre, Sr JacqueJ.ine: 125
Sanole-rre, Joseph: 62, 104, 109
Santerre, Louis: 46
Santerre, Thomas: 104, 125, 139
Savoie, abbe N.: 128
Secretaires-Tresofliers: voir Commiss·ion

Scolaire, Conseil Municipal
Servantes du St-Coeur-de-Marie, RR.

SS.: 87, 89
Signay, Mgr Joseph: 8, 9, 10, 12
SilIefY: 26
Simon, Pier;re: 119
Simoneau, Ma,rtin, vicaire: 45
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Simpson Jamieson, R.: 70
Sirois, R.P. Alfred, o.m.i.: 122
Sirois, David: 119, 122
Sirois, Joseph: 119
Sirois, Maxime: 53, 77, 82, 139
Sixicme rang: 3, 7, 57, 58, 75, 77, 132
Societe Cooperative Agr,icole de Beur-

rerie: 100
Societe Cooperative Agricole de N.-D.

du Mont-Carmcl: 102
Sociele d'Assurance MnluelJe enlre Ies

FalJrique..~: 26

Soc. des Palrom de l~ Fronlagerie de la
paroisse de "J.-D. du Mont-Carmel:
100

Sociele de Temperance: 28
Societe 1-1 iSlorique de Kamouraska: XV.

5, 43. SO, 70
Soci61e Hislorique de la Cole-du-Sud:

XIV, 119
Societe Historique Jndllstriellc Inc.: XV

108
Sols: 2-5
Soucy, Barthelemy: 119
Soucy, Dieudonne: 46
Soncy, Germain: n, 119
Soucy, Thomas: 46, 53
Surintendanl de rIn51rucrion PuhlilJue:

70s., 86, 87
Sydenha m. Lord: 49. 70

-T-

Tache (chemin): voir chenlin de fronl
Tangu~y, Georges, impeclcur d'ccoles:

7Is., 73, 74, 78, 82. 84
Tardif, HyppoJile: 120
Taschereau, Mgr E.-A.: 24, 21i
Telephone: 62
Temoins de Jehovah: 66
Terre-Neuve: 2
Telu, Mgr: 36

Theberge, Alexandre: 130
ThebCJTge, Severe: 64, 139
Theriault, Alberl: 111, 130
Theriault, Alphonse: 81, 98, 100, 128,

129
Theriault, Firmin: 138
Theriault, Marc: 46, 111
Theriault, Napoleon: 51,53, 77, 81, 82
Thibault, L-B.: 119
Thibeau, Joseph: 119
Thib'lUll, Magloire: 119
Thiboulot (mont): 2
Towers-Leclerc-Levcsque-D'Anjou: 105
Transcontinental: 106
Trolloir: 595.
Trudelle, Charles, cure de St·Fr,s (Monl

magny): 24
Turgeon, Mgr Flavien: 12

-u-
U.C.c.: 99

v-

VaiJiancourt: 138
Vandry el Malle: 39
Vegetation: 5s.
Vijlage: I, 2, 3. 8, 58-60, 62, 73, 74,

755., 86-88, 99s., J04
ViHeneuve. Cardinal Rod'r,iglle: 43, 87
Vincenl-Mar-ie, R.P.: 121
Vilal-Marie, Sr: 86
Voisine, Jean-Bel1oni: 120
Voisine. Frs-Xavier: 46
Voyer, Edgar: 124
Voyer, Edgar: 47
Voyer, Sr RllChcl: 124

-w-

WOQdbl'idge (canton): 7
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