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Les auteurs rendent homma
ge aux pionnlers et it lous
les parolssiens en reconnais
sance de leur devouement
pendant un slecle el deml de
dur labeur.



Souvenirj d~utre/oij

Ce dessln est une conceptlon orlglnale de Monlque Coulombe. A la page
sulvante, Ie lecteur trouvera les explications concernant cette Illustration.



"nJb/"eLJ inanimlj} atJez-tJouj

done une ame ?"
(clamarline)

Dans chacun de nos esprits, il yale grenier de nos
souvenirs; tout y dort jusqu'a ce qu'un jour, a cause de la
f~te du passe, des visages s'eclairent de nouveau, des eve
nements revivent, des objets surgissent de I'ombre et s'ani
ment; ceux-ci, de compagnons de nos anc~tres qu'ils furent
se transforment en temoins et nous transmettent des mes
sages du passe... Hier encore, tres silencieux, ils se font
tout a coup tres loquaces_

Et nous percevons d'abord Ie ronronnement du rouet; il
raconte a sa fac;:on Ie travail acharne et amoureux des an
ciennes sur les planchers de bois, a la lueur timide de la
lampe.

II Y ales murs qui ont longtemps ecoute (n'ont-Ils pas
des oreilles?); maintenant, ils parlent du courage des an
ciens qui les ont edifies.

On trimait dur, d'accord! mais on savait aussi se dis
traire: c'est I'archet qui recommence a danser sur les cordes
du clair viol on et qui temoigne des "belles soirees" d'antan.

On travaillait, on s'amusait et on priait aussi: tel est Ie
message de la croix de bois. C'etait I'epoque ou la foi etait
encore un sou tien!

Par-dela Ie temps, nous parviennent ces rumeurs et bien
d'autres... Et Ie soleil a la fen~tre, qui brille sur ces te
moins du passe, maniteste bien que ce passe eclaire et
explique encore notre present.

Monique Coulombe.





Pre/ace

Cette monographie sur Saint·Fabien nous permet d'observer
['evolution de celte communaute rurale au cours d'un siec/e et demi,
et meme davantage. Deja la, e/le rend un immense service ii sa po
pulation. Elle devient doublement precieuse, lorsqu 'e/le nous permet
de comprendre et Silisir les manieres d'etre, les pratiques, les fonds
de sentiments et d'idees de ses habitants qui leur viennent du passe
et lorsqu 'e/le nous devoile Ie monde meme dans lequel ils se meuvent
et celui que leur ont tegue leurs ancetres et ou its n 'ont pas apporte
les changements qu 'on croirait imposes par de nouvelles aspirations
et de nouvelles techniques. La campagne de Saint-Fabien conserve
les traces fraiches de ce passe: les champs avec leurs formes carac
ujristiques, les mutes secondaires avec leurs sinuosith incomprehen
sib/es, /'habitat aligne sur les anciens traces des rangs.

Grace a cefte monographie, nous nous mettons a I'ecole du reel
par I'approfondissement systematique, progressif de la connaisSilnce
de ce coin de terre: de la seigneurie a la paroisse, de la mise en place
de la structure municipale a celie de I'ecole, de la vie quotidienne Ii
la vie politique, des realites physiques a celles de I'economique, en
pasSilnt par I'evocation "d'evenements" tragiques ou heureux, Silns
oublier les tegendes, les contes, les poetes, les personnalites qui ont
vecu et travailte pour Ie bonheur de cette communaute.

A In satisfaction de connaitre et de comprendre s'ajoutera la joie
d'aimer qui en est inseparable, En effet, comment, quand on etudie
de pres un ''pays'', ne pas s'attacher a ceux qui y onl vecu, qui y onl
peine, qui I'onl aime plus ou moins secretement, meme quand il leur
est arrive de partir et de s'exiter?



Par ailleurs, cette monographie peut apporter un aide preciellX
aceux qui croient ala renovation pedagogique. La classe ii huis clos,
qui se deroulait derriere des fenetres a carreaux brouilles, qui n 'ad
mettait guere du reel que des images oil se diffusait un enseigne
ment bourre de lerons generales, cede peu a peu fa place ii 10 c/asse
oil les activites dirigees, les travaux pratiques, les enqui?tes person
nelles ou de groupes initient les etudiants des regions les plus diver
ses ii I'acqu;s;tion intelligente d'un savoir fonde sur un support
reel - donc local, comme cet ouvrage en est I'il/ustration. Dans
cette perspective, cette monographie leur revele quelle singuliere et
passionnante nouveaute que cette petite paroisse oil ils passent leur
vie, oil ont peut-etre vecu et travaille leurs ancetes a - tout comme
Ie Canada et Ie Quebec - une histoire! Celle-ci ne peut provoquer
chez eux qu'etonnement, interet, enthousiasme, sentiment de la res
ponsabilite, souci d'exactitude, appetit de la trouvaille, certitude de
fortifier leur bagage de connaissances, la volonte de tenter de nou
vel/es experiences.

Nous en avons dit suffisamment, pour faire sentir au lecteur
tout ce que ce beau livre apporte a notre region. Oeuvre de recher
ches consciencieuses, il se presente ii 10 fois comme un ouvrage de
methode et comme Ie temoignage de ce que peut faire I'histoire re
gionale. Le portrait qui nous est trace, non seulement de 10 structure
institutionnelle de la paroisse, mais d'une societe "urale particuUere
dans ce vaste secteur de I'Est du Quebec, qui etait jusqu 'alors pres
qu 'une "terra incognita ", demeurera exemplaire dans sa finesse et sa
dans sa fermete. Les techniques que I'equipe a reussi a mettre au
point sont porteuses de promesses pour la realisation d'autres ou
vrages. Au-dela de cette passionnante communaute, aux richesses
documentaires et humaines illsoupronnees, au-dela des paysages ex
ceptionnels qui I'entouren.t, Ie "modele" qui nous est propose aidera
grandement les equipes de chercheurs, nous I'esperons dans Ie meil
leur avenir, a faire surgir a I'echel/e de toute la region, des mono
graphies aussi seduisantes que celie qui vous est presentee au
jourd'hui.

Jacques Lemay
Module d'histoire
Universite du Quebec.
ii Rimouski
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~(Jant-propo:J

Raconter I'histoire de Saint-Fabien: deti ambi
tieux et passion personnel Ie. Ce fut un projet dif
ficHe mais enthousiasmant a plusieurs reprises!

II n'etait pas facile de reconstituer I'histoire
de Saint-Fabien. II n'existait pas d'archives muni
cipales pour les annees anterieures a 1940, les
quels documents furent detruits lors de I'incendie.

La Bruyere a ecrit: "C'est un rude metier de
faire un livre. On accomplit rarement seul son tra
vail." Je puis assurer que la collaboration de plu
sieurs personnes a facilite notre tache. Je tiens a
souligner Ie magnifique travail de Monique Cou
lombe et Claire Fournier.

Nous avons puise abondamment chez nos pre
decesseurs, dont les oeuvres restent des pieces
maitresses. Avec les annees qui se sont ecoulees,
nous avons decouvert des documents et des faits
nouveaux. II nous a fallu reexaminer certains faits,
completer, rajouter, rectifier, effacer et combler
les lacunes et les vides.

Au dela de ces difficultes, ce fut pour nous
un plaisir de refaire I'histoire de Saint-Fabien.



Dans Ie present ouvrage, nous avons regroupe
Ie tout en dix themes. Nous traitons de la situation
geographique de notre paroisse qui se caracterise
par son paysage des pi us pittoresques. Pour faire
suite, nous relatons les evenements religieux, mu
nicipaux, scolaires et economiques qui ont mar
que notre beau coin de pays. Nous ne pouvions
pas concevoir une monographie sans y ajouter des
informations sur les tendances politiques de nos
gens, leurs coutumes, ainsi que quelques legen
des ou anecdotes plutot comiques. Vous pourrez
aussi lire avec beaucoup de fierte la biograph ie de
certaines personnes qUi ont laisse leurs traces
dans notre milieu.

A tous mes collaborateurs, je dis MERGI! Ma
reconnaissance est acquise a Michel Lavoie qUi
s'est fait, en quelque sorte, Ie superviseur de la
publ ication de ce volume.

Marielle Coulombe
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Yntroduction

Le meridien passant par Ie 70° degre de longitude ouest
sectionne la province de Quebec en deux parties, peut-~tre

serait-il plus juste d'ecrire en deux entites nettement dis
tincles. En effet, ce meridien n'est pas principalement la
limite d'un fuseau horaire qui fait, qU"3. I'ouest, on est de
cinq heures en retard sur Ie Greenwich, alors qu'a I'esl, Ie
decalage n'est que de quatre heures. C'est bien davantage
une frontiere entre deux mondes tres differents.

La partie occidentale du Quebec fait partie integrante de
la civilisation industrielle nord-americaine. C'est la, plus
precisement a Levis, que debute Ie grand axe urbain et in
dustriel du Canada, qui s'etend jusqu'a Windsor en Ontario.
La victoire de l'homme sur la nature est beaucoup plus
complete, peut-~tre m~me trap car, dans sa h~te a dompler
celie nature, a la maitriser, il a oublie certaines lois dont les
consequences nefastes commencent a se faire sentir.

Quand, venant de l'Ouesl, on franchit cette ligne ima
ginaire, on est encore dans la riante vallee franlfaise du
Saint-Laurent. Mais on a quitte Ie domaine de la civilisation
Yankee. Ici, point de grandes agglomerations industrielles,
point de grands travaux de genie qui retiennent I'attention
du touriste, des comptes en banque moins eleves, moins de
medecins, de dentistes, de lits d'hopital par habitant.
L'Anglo-Saxon se fait sl rare, si discret, qu'il devient une
abstraction alors que Ie Juif, qui foisonne a Montreal, est
invisible dans Ie Bas Saint-Laurent. L'influence de la nature
est partout presente, parfois decisive puisque I'occupation
humaine esl discontinue. C'est un peuplement en chapelet,
comme diraient les geographes, et presque uniquement Ie
long du littoral. Pour certains, ce meridien marque Ie debut
du Tiers-Monde canadien qui comprend egalement la Gas
pesie et les Provinces Maritimes.

Pourtant Ie voyageur qui n'est pas uniquemenl ou prin
cipalement interesse par les grandes realisations materielles,
qui sait apprecier un rythme de vie moins trepidant que celui
qu'imposent les grandes metropoles, qui veut prendre con
tact avec un genre de vie dont certains elements sont en



voie de disparition, qui tente de fuir des lieux definitivement
conquis par la pollution, celui-Ia ferait bien de sejourner
dans notre Bas Saint-Laurent. II a Ie choix des lieux, depuis
Kam'ouraska jusqu'i:\ Matane. Partout, il rencontrera cette
fa<;on de vivre, sera enveloppe par cette ambiance, humera
ce parfum propre au Bas du Fleuve. Mais pourquoi per
drait-il son temps a chercher I'endroit ideal qui d'ailleurs
n'existe jamais? Saint-Fabien est la qui peut tout devoiler,
tout livrer a celui qui prend Ie temps de regarder, d'ecouter,
de comprendre. Ce village de la rive sud du Saint-Laurent
situe a I'est de Quebec, peut s'averer pour I'observateur
averti un miroir de notre region aussi fidele que celui que
pourrait constituer n'importe quelle autre agglomeration.

Taillee a m~me la Seigneurie Nicolas Rioux, concedee
par Ie Marquis de la Jonquiere, Ie 6 avril 1751, la paroisse
de Saint-Fabien re<;oit son decret d'erection canonique Ie 11
decembre 1828. Sept ans plus tard, soit Ie 12 fevrier 1835,
Ie decret d'erection civile confirme son existence juridique.
Sous Ie regime fran<;ais Ie territoire est, a quelques excep
tions pres, inhabite. II faudra attendre la seconde moitie du
XIXe siecle pour que s'etablisse definitivement une popula
tion stable. Ce phenomene de peuplement n'est que la re
sultante de la poussee demographique nee du surpeuple
ment de la grande region de Quebec, Ce n'est qu'a partir de
ce moment que I'on peut parler veritablement d'implantation
de nouveaux colons Ie long du littoral sud du fleuve Saint
Laurent. En 1870, la municipalite de Saint-Fabien compte
neuf cents communiants. Un siecle plus tard, on y retrouve
quelque 2,500 habitants. Qui sont-ils? Comment vivent-ils?
Telles sont les questions que nous nous sommes posees.

Afin de trouver des elements de reponse a ces ques
tions, nous verrons dans un premier temps comment Ie
cadre naturel et la situation geographique influencerent I'eta
blissement de la population.

Dans un deuxieme temps, nous analyserons I'aspect re
Iigieux, municipal et scolaire de notre paroisse. L'organisa
tion religieuse qui fut la base m~me de I'evolution de notre
paroisse, s'accomplit definitivement lors de la construction
d'edifices religieux et I'arrivee d'un premier pr~tre resident.
La formation d'un premier conseil municipal et la construc
tion des premieres ecoles accelerent I'evolution socio-pollti
que de notre paroisse,
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Pour bien en comprendre I'evolution historique, il fallaH
faire I'analyse des activites economiques qui ont joue un
rOle determinant dans notre societe. Ceci nous permet de
voir que, malgre la grande misere qu'ont connue nos pre
miers colons, Saint-Fabien a ete et demeure toujours pros
pere. Nous pourrons voir que I'agriculture, I'elevage, I'acti
'lite foresliere furent les pillers de notre economie.

Par la suite, nous avons cru bon de faire une etude de
l'heritage culturel de notre population. Pour ce, il nous a
fallu rechercher Ie genre de vie de nos anc~tres, la fac;on
dont ils se sont adaptes au milieu, aux changements et inno
vations. L'alimentation et Ie vetement font aussi partie de
notre culture. Plus tard, les gens sentirent Ie besoin de se
regrouper, ce qui explique la naissance d'associations de
toutes sortes. Meme la polilique ne laissa pas notre popula
tion indifferente. Le fait que nos gens etaienl assez conser
vateurs, serait peut-etre une raison, parmi bien d'autres, qui
explique pourquoi Saint-Fabien a pratiquement toujours ete
une forteresse liberale.

Dans un dernier temps, nous toucherons une autre
partie de notre heritage culturel. Les reunions entre parents,
amis et voisins etaient tres frequentes. De ces rencontres,
sont sorties de nombreuses histoires que la tradition orale
s'est, par la suite, chargee de transformer. Les legendes et
anecdotes font donc partie integrante de notre folklore et de
notre culture. De plus, certaines personnes se sont distin
guees d'une fac;on particuliere et ont contribue a I'evolution
de notre paroisse et a enrichir notre patrimoine culturel, lo
cal, regional, provincial et national. Voila la raison pour
laquelle nous leur avons reserve un chapitre.

Le lecteur pourra peut-etre remarquer certaines repeti
tions qui lui paraTtronl inutiles. A notre avis, il nous fallait
proceder ainsi pour bien mettre en evidence les points forts
de notre histoire. Plus particulierement pour Ie chapitre V,
il etait difficile de ne pas se repeter, considerant qu'un seul
et meme edifice a pu voir se succeder trois, quatre et m~me
cinq commerces differents. Certains lecteurs trouveront
peul-etre ennuyeux quelques tableaux concernant les
habitudes politiques de nos gens. II nous a fallu Ie faire afin
d'eliminer toute ambiguite dans I'esprit de I'eventuel lecteur,
suite a nos nombreuses allegations. De plus, ayant €lIe four
nis par les presidents d'elections, nos chiffres sont veri
diques.
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cfe6 fjeno de mon pa'J6

(~tgj lAgnpaMh)
1

Les gens de mon pays
Ce sont gens de paroles
EI gens de causerie
QUI parlenl pour s'entendre,
Et parlen I pour parler.
II faut les ecouter,
C'est parfois verite,
Et c'est parlois mensonge.
Mais la plupart du temps,
C'esl Ie bonheur qui dit
Comme il faudrait de temps
Pour saisir Ie bonheur.
A travers la misere
Emai lie de plaisir
Tant d'en r~ver tout haut,
Que d 'en parler a I'aise.

2
Parlant de mon pays
Je vous entends parler;
Et j'en ai danse aux pieds
Et musique aux oreilles.
Et du loin au plus loin
De ce neigeux desert,
OU vous vous ent~tel

A jeter des villages.
Je you s repeterai:
Vos parlers et vos dires,
Vos propos el pari ures
Jusqu'a perdre mon nom.
o voix lant ecoulees
Pour qu'il ne reste plus
De moi-meme qu'un peu
De votre echo sonore.

3
Je vous en tends jaser
Su r les perrons des portes;
Et de chaque cOte
Des cleons des clOtures,
Je vous entends chanter.
Dans la demi-saison,
Votre trop court ets
Et votre hiver Sl long
Je vous entends rever
Dans Jes solrs de doux temps,
II est question de bois,
Des ventes et de grements,
De labours a finir,
D'espoir el de recolles,
D'amou r et du voisin
Qui va marier sa lille.

4
Volx noi res, vo ix durcies,
D'ecorce et de cordage,
Voix des pays plein-chant
Et voix des amou reux
Douces voix altendries
Des amours du village,
Voix des beaux airs anciens
Dont on s'ennuie en vi lie.
Piailieries d'ecoles,
Palabres et sparages,
Magasin general,
El restaurant du coin,
Les ponts, les quais, les gares,
Tous vos cris maritimes
Alteignenl ma fen~lre

EI m'arrachent I'oreilte.

5
Est-ce vous que j'appelle
Ou vous qui m'appelez?
Langage de mon pere
Et patois dix-septieme
Vous me faites voyage
Mal et melancolie.
Vous me failes plaisir
Et sagesse et folie.
II n'est coin de la terre
Ou je ne vous entende;
II n'est coin de ma vie
A I'abri de vos bruits;
II n'est chanson de moi
Qui ne soil loute faile;
Avec vos mots, vos pas,
Avec votre musique.

6
Je vous enlends rl!ver
Douce com me riviere;
Je vous entends claq uer
Comme voiles du large.
Je vous entends grander
Comme chute en montagnes;
Je vous entends rouler
Comme baril de poudre.
Je vous en tends grandir
Comme grain de quatre heures;
Je vous en tends cogner
Comme mer en falaise.
Je vous enlends passer
Com me glace en debacle;
Je vous enlends demain
Parler de liberte.
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Chapitre

Un iardin de monlafJnej)

de tacj el de riuie'rej

S'il est, dans Ie domaine des influences geographiques,
une loi qu'on puisse considerer com me a peu pres stable,
c'est bien celie qui veut que la nature d'une region don nee
conditionne les occupations de ses habitants et, par la
meme, agit sur leur caractere et determine en partie leur
destinee. Des les premiers defrichements de Ja paroisse, la
population doit compter sur les possibilites d'exploitation du
terroir. Par la suite, Ie genre de vie des individus sera etroi
tement marque par I'utilisation des ressources premieres.
L'essor de la collectivite se ressent toujours de J'influence
du cadre geophysique et du climat. L'homme, cependant, ne
cesse de vouloir ameliorer son sort et modifie son environ
nement selon ses besoins et les necessites de son temps.
L'histoire s'inscrit dans les lignes meme du paysage ou
I'etat des amenagements, des constructions et des habita
tions temoigne de I'anciennete du patrimoine paroissial.
L'homme prend possession graduellement du territoire non
seulement en Ie transformant mais aussi en Ie nommant.
Ces appellations sont autant de messages laisses par nos
pionniers sur ce qui les impressionnait, a mesure qu'ils de
couvraient un aspect nouveau de leur coin du pays. Pour
toutes ces raisons, il convient done de decrire l'habitat qui a
vu naTtre et grandir nos aneetres et dont nous sommes
aujourd'hui les joyeux Mritiers.
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LOCALISATION HISTORIOUE
La paroisse de Saint-Fabien est taillee dans la pEminsule

Bas Saint-Laurent-Gaspesie, a quelque cent quatre-vingts
milles en aval de Quebec. Sa facade nord donne sur Ie fleu
ve Saint-Laurent, alors qu'elle est entouree a I'est par la
paroisse de Sainte-Cecile, au sud par Saint-Eugene-de-La
driere et bornee a I'ouest par Saint-Simon.

Nous proposons d'abord de relater quelques faits qui
permettront une meilleure comprehension de I'evolution
historique de notre localite a ses debuts et meme avant.

La Seigneurie de la Baie du Ha! Ha! ou de Nicolas
Rioux a ete concedee en 1751. II faudra cependant attendre
encore plus de cinquante ans avant que nos pionniers s'eta
bllssent dans la partie qui deviendra en 1828 la paroisse de
Saint-Fabien. Malgre I'apparition tardive du peuplement, on
doit toutefois reconnaitre que notre region a ete designee
sous divers vocables des les debuts du XVle siecle. En 1541,
Jean Alphonse de Xanctoine, pilote du sieur de Roberval,
parle du "Cap de Marbre" pour designer Ie "Pic" baptise
ainsi par Champlain en 1603 et qu'il nomme desormais Ie
"Bic", a compter de 1626. Par la suite, la variete des topo
nymes ne cessera d'augmenter pour designer des 1I0ts tou
jours plus restreints de notrEl patelin.

La plus ancienne denomination qui servit proprement a
localiser notre territoire est Ie toponyme "Bic" auquel il
convient de redonner son importance d'antan. Pour bien
comprendre, il importe de retourner loin en arriere dans
I'histoire de notre pays, a I'epoque des premieres conces
sions, Ie long des rives du Saint-Laurent.

En 1675, Ie sieur Charles Denys de Vitre, conseiller au
Conseil Souverain de la Nouvelle-France, obtient la con
cession d'une seigneurie, destinee a des entreprises de
p~cheries, qui comprend Ie territoire ou se deversent les ri
vieres H~tee, du Bic et du Sud-Ouest. L'espace, alors con
cede, prit Ie nom de Seigneurie du Bic, en raison de la
proximite de la Montagne du Bic bien que celle-ci ne soit
pas comprise dans les limites de la concession. Quelques
annees plus tard, en 1696, deux agriculteurs de I'lie d'Or
leans, Jean Rioux et Rene Lepage viennent prendre respec
tivement possession des seigneuries de Trois-Pistoles et de
Rimouski, qu'ils obtiennent en echange de leurs terres.
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Enfin, en 1711, Jean-Baptiste Cote quitte l'lle d'Orleans et
prend possession de la Seigneurie de l'lle Verte. Le sieur de
Vitre n'a jamais habite sa seigneurie du Bic, tandis que les
seigneurs Lepage, Rioux et C6te s'installent en veri tables
pionniers de Ja colonisation en defrichant les premieres
terres de notre Bas Saint-Laurent.

Venus avec la determination de rester et de faire oeuvre
qui dure, its onlfait preuve de beaucoup de tenacite et d'une
admirable patience devant les len/eurs et les difficultes du de.
but, surtout devant Ie grand obstacle de I'isolement. Car its
ont ete presque seuls et dans I'obligatian de ne camptet que
sur eux-memes pendant de nombreuses armees. A Trais-Pisto
les, par exemple, if 11.:y avait que des Riaux apres vingt-cinq
ans: ii Rimouski, Pierre Saint-Laurent et Pierre Gosselin
etaient encore les seuls cens/wires apres vingt-deux ans, et ii
!'lIe Verte, Jean-Baptiste Cote a dD attendre pendant dix ans
{'arrivee d 'un premier colon. (IJ

Malgre ces debuts difficiles, la population de Rimouski
et de Trois-Pistoles commenga a s'etablir lentement il est
vrai, mais de fagon continue et progressive. Le territoire
compris entre ces deux noyaux de population, demeura
totalement inhabite jusqu'a la fin du XVltle siecle. Les voya
geurs qui traversaienl cette region deserte parlaient alors du
Bic ou du Long-Bic, sans qu'il soit fait distinction entre la
seigneurie du Bic el Ie territoire non concede entre cette
seigneurie jusqu'a celie des Trois-Pistoles, Cette denomina
tion devait persister longtemps dans la tradition des pion
niers du Bas Saint-Laurent et ne sera fortement attenuee
qu'au moment de la fondation de nos paroisses. En 1751,
Nicolas Rioux acquiert I'espace non concede, situe entre la
seigneurie du Bic et des Trois-Pistoles, sous Ie nom de sei
gneurie de la Baie du Hal Ha! Comme il n'a jamais defriche
ses terres, la nouvelle de son acquisition sous Ie vocable de
la Baie du Ha! Hal tarda a se repandre et les habitants du
Bas Saint-Laurent, ainsi que les pilotes et les navigateurs
c6tiers, continuerent a parler du Bic ou du Long-Bic pour
designer la region comprise entre Rimouski et Trois-Pisto
les. Le territoire commenga a se peupler, avec la venue des
piloles et des premiers defricheurs, et on utilisa d'autres
toponymes pour localiser des endroits plus precis de ce ter-

1. Leo Berube, "Ouverture du Bas St-Laurent a la colonisation", dans la Revue
d'hlslolre du Bas St-Laurent, pp 16-19.
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ritoire. On parla du Vieux-Bic, pour la Pointe a proximite du
Havre du Bic) parce que c'est la que s'installerent les pre
miers squatters et les pilotes du Saint-Laurent. Le Cap-a
I'Orignal et la Baie du Ha! Ha! re9urent tres t6t la visite du
colon-pilote, Joseph Mignot dit Labrie, a qui revient
I'honneur d'avoir entame I'immense for~t qui couvrait la sei
gneurie du Bic et d'avoir jete dans la terre, les premieres
poignees de grains. Un peu plus a I'ouest, Ie pilote Antoine
Petit et sa famille s'installerent a I'endroit dit de l'lslet-aux
Flacons vers les annees 1780-1785. Enfin, les premieres re
qu~tes demandant la construction d'une route pour relier les
premiers etablissements parlent du Portage pour designer la
hauteur des terres du premier rang de la seigneurie de Nico
las Rioux. Toutefois, malgre la diversite des toponymes,
tous ces endroits etaient tacitement entendus comme fai
sant partie de la region du Bic au du Long Bic. C'8St ce qui
explique que quelquefois on lit, dans des actes de sepultu
res notamment, la localisation "residant dans Ie Bic aux
Trois-Pistoles", c'est-a-dire Saint-Fabien au Saint-Simon
d'aujourd'hui. On pense que I'appellation du Bic, qui a toute
sa force a proximite de I'lie du Bic, du Havre du Bic et du
Pic Champlain (c'est-a-dire la Montagne du Bic), perd, en
importance, a mesure que I'on se rapproche de Trois-Pis
tales. Apres la division des seigneuries en paroisses, Ie
toponyme Bic a e18 ramene a sa designation actuelle, soit Ja
paroisse de Sainte-Cecile du Bic qui epouse justement les
limites de la seigneurie du Bic. Par ailleurs, notre paroisse
prit Ie nom de Saint-Fabien du Ha! Ha! parce qu'elle fut
taillee a m~me la seigneurie de la Baie du Ha! Ha!

LA TENURE SEIGNEURIALE
Notre premier seigneur, Ie sieur Nicolas Rioux, etait Ie

fils arne de Jean Rioux, second seigneur de Trois-Pistoles.
Ce dernier etait cultivateur a l'lle d'Orleans quand il echan
gea sa terre en 1696, pour la seigneurie de Trois-Pistoles qui
avait ete concedee en 1689 au sieur Charles Denys de Vitre.
La seigneurie de Trois-Pistoles avait deux lieues de front, de
la Pointe-a-Ia-Loupe au lieu occupe par I'eglise actuelle de
cette paroisse. Jean Rioux acheta, en 1712, une seigneurie
supplementaire, concedee en 1701 au sieur de la Minotiere,
et qui mesurait une Iieue de front, bornee a I'est par la pa
roisse actuelle de Saint-Simon (2). II se trouvait donc pro-

2. Alphonse Fortin. "Les Seigneuries du comle de Rlmouski. I La Se\gneurle NI
colas Rioux". p. 25.
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prietaire de trois lieues de front qui furent partagees entre
ses fils, a sa mort, survenue entre 1700 et 1710. (3)

Nicolas Rioux avait Mrite de la moitie de la seigneurie
de son pere. II semble toutefois qu'i1 ne s'en trouva pas suf
fisammen1 pourvu puisque tres tot, il presente une requete
aux autorites de la Nouvelle-France disant que "se trouvant
a I'etroit pour etablir sa nombreuse famille, il sollicitait une
nouvelle concession de terre, c'est-a-dire l'espace non con
cede qui se trouvait entre sa seigneurie et celie du Bic, ce
qui formait trois lieues de front sur quatre lieues de pro
fondeur, ou douze lieues de superficie." (4). On fit droit a sa
demande. C'est ainsi que la seigneurie de la Baie du Hal
Ha! ou de Nicolas Rioux, fut concedee par Ie marquis de
la Jonquiere, gouverneur de la Nouvelle-France, a Nicolas
RiOUX, Ie 6 avril 1751.

Voici comment se lit I'acte de concession:
Vu fa Requete a nous presentee par Nicolas Rioux. pro

prietaire en partie de la Seigneurie des Trois-Pistoles, conte
nan! que 11 'ayant pour tout bien pour les faire subsister. et
une fa mille nombreuse, dont il est charge, que cette partie de
Seigneurie, il nOlls sllpplie de vouloir, bien lui accorder et
conceder l'etendue de terre qui se trouve non concedee entre
fa dite seiglleurie en descendant Ie long du .fleuve et les terres
appartenant aux representants de monsieur Auber de la
Chenaie ce qui peut faire environ trois /ieues de front sur qua
tre lieues de prodondeur. Nous, en vertu des pouvoirs a nous .
accordes par Sa Majeste. avans concede et concedons au dit
Nicolas Rioux I'etendue du te1Tain qui se trouve entre fa Sei
gneurie des Trois-Pistofes et les terres appartenant aux. repre
sentants de M. de la Chenaie. avec droit de chasse, peche et
traite, avec fes sauvages dans la dite etendue de terrain . ..

Fait et donne a Quebec Ie sixieme jour d'avril mil sept
cent cinquante-un.

Ie marquis de la Jonquiere
Bigaud (5)

L'espace entre les seigneuries du Bic et des Trois-Pis-

3. II nous est 1m possible de fixer une date precise pour la marl du seigneur Jean
Rioux. les regislres de la parolsse de lrois-Pisloles sonl perdus pour celte
peri ode.

4. Roben, "La Seigneurie N;colas RioUX" dans l'Ecno du Bas Salnl-Laurant. 17
juillet 1936. p. 1.

5. "Noles sur les selgneurlas du district de Rlmouski." Dans Bulletin des Recner
cnes Hisloriques, Vol. XVIII, AoCJ11911. No 8, pp. 239-240.
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toles etant reellement de plus de six lieues, on ne tarda pas
a constater que les "trois lieues de front", ne concordaient
pas avec les bornes assignees. La nouvelle seigneurie com
portant douze lieues de superficie, j'acquereur opta alors
pour I'etendue en largeur sur les bords du f1euve: six lieues
de front sur deux lieues de profondeur. La seigneurie com
prenait I'etendue de terrai n occupee par les paroisses actuel
les de Saint-Fabien, Saint-Simon, Saint-Mathieu et de
Sai nt-Eugene-de-Lad riere. .

Hormis quelques concessions de terres, Ie premier sei
gneur de la Baie du Hal Hal s'interessa tres peu a son do
maine. Au reste, il mourut quelques annees plus tard, Ie 3
janvier 1766, a I'age de 73 ans. Les enfants de Nicolas Rioux
ne marquerent guere un interet plus prononce pour Ie do
maine du Ha! Ha! En 1790, i1s preferent vendre la seigneurie
a Joseph Drapeau, riche negociant de Quebec. Voici quel
ques renseignements concernant ce nouveau seigneur:

Joseph Drapeau, grand negocian! a Quebec, propn'etaire
de dix ou douze seigneuries. .. qui laissa line fortune consi
derable, etail.trls d 'un pauvre cultivateur. don! la ferme peut
encore se voir dans un des villages de Saint-Joseph-de-Levis.
Il avail fail d 'heureuses speculations comme importateur et
e.xportateur de denrees tropicales, qu'il alia;t chercher aux
"fles d'Amerique", c'esi-fJ-dire aux Antilles. A cette epoque,
la supreme ambitr:on etait de df!Venir grand proprihaire, et
surtout proprietail'e de seigneuries, a cause des avantages so
ciaux que le titre comporta;t, Drapeau se rendit compte, avec
son sens des aj/aires. et d'apres ses informations particulieres,
de l'embarl'as de certains proprifitaires de seigneuries. Dispo
sant d'une belle quantite d'ecus sormants, il les convertit en.
bonnes terres canadil?flnes. (6).

Joseph Drapeau fit done aborder, par ses agents, les
heritiers de Nicolas Rioux, qui se trouvaient comme embar
rasses d'une grande seigneurie qui ne leur rapportait rien.
Ceux-ci ne devaient pas etre f~ches non plus de trouver
acheteur pour leur seigneurie encore inhabitable et qui
devait attendre encore plusieurs annees avant de recevoir
des tenanciers. Joseph Drapeau s'aboucha donc avec eux
ou leurs representants, et bient6t la grande seigneurie passa
entre ses mains.

6. Alphonse Fortin, Op. ell, p. 25.
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Nalls ne savons guere de quelle faron s 'effectua la tran
saction. Mais nous savons deja que ces successions de {'ancien
temps, etaient parfois embrouillees. surtout lorsqu'il etait
question de partage,. des terres non arpentees. Quai qu'r:! en
ail ete, nous soupronnons quelques dijJicultes. car, cent ans
apres 1790, Ie notaire Charles-Arthur Gauvreau, dans son
"His/oire des Trois-PislOles ", signale qu 'il y avait encore des
menaces de revendications. d 'heritages. dont it semble que
personne n 'a tenu eomptejusqu 'a cejour. (7).

Quoi qu'il en soit, nous savons que Drapeau, en prenant
possession de son nouveau domaine, fit ce que faisaient les
seigneurs "pratiques" de ce temps. 1/ augmenta les rede
vances, II en crea m~me une nouvelle: la corvee en "argent".

Ie seigneur Drapeau, en exigeant cette redevance de 10
parr du censitaire faisait. dans cette partie du pays, Ie servage
sous sa forme la plus odieuse. II est wai que la corW2e en
nature ne fut exigee que lors de la construction du moutin ii
farine du Pore-Epic (I844·45J. mais avant, comme apres cette
construction, ta corvee en argent fut prelevee. ,_ et cepen
dant. it n y eut jamais de "bfiti" aucune autre "bfitisse" dans
Ie domaine de la Baie-du-Ha! Ha! aucun de ses detenteurs
n y ayanl Jamais reside. (8).

Joseph Drapeau mourut en 1810, laissant I'usufruit de
sa fortune et de ses seigneuries a sa femme. Bient6t, ses
six filles heritaient de la propriete des domaines, et chacune
devenait seigneuresse pour un sixieme des seigneuries.
L'une d'elle devait mourir avant Ie partage; les cinq autres
devinrent "Ies seigneuresses Drapeau". La seigneuresse
Luce-Gertrude, epouse de Thomas Casault, notaire, devait
par la suite administrer les seigneuries rimouskoises pen
dant plus de quarante ans apres la mort de son pere.

Lorsque lut decrelee I'abolition du regime seigneurial au
Canada, les censitaires de la Baie du Ha! Ha! demanderent
a ~tre delivres de cette corvee "en argent"; les Mritiers du
sei gneu r Drapeau, eu x, demanderent que I'on respecte la
corvee qui avait eM creee comme I'une des conditions es
sentielles de la cession des fonds. II semble que ces der
niers aient eu gain de cause puisque Ie Bill prive presente

7, Ibid, p, 25,
8, "Notes sur les seigneurles du dlstricl de R,mouski", dans Bulletln des Recher·

ches Hlslorlques, Vol. XVIII, Aoul 1911, No 8, PP, 239-240.
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en 1870 a "effet de liberer les censitaires de la seigneurie
Nicolas Rioux des journees de corvees a ete repousse.

Le journal rimouskois, La Voix du Golfe, com mente
comme suit \'evemement:

1/ n 'en pouvad elre au trement. ii mains que La legisLature
eul decide que ['on peut en saine moraLe et justice priver Les
Dames Drapeau, Seigneuresses des fiefs et Seigneurie NicoLas
Rioux, de droits stipuLes et aneleS par Les contrals de conces
sion el dument reconnus et sanctionnes par Le cadastre de La
dile Seigneurie. fait, depose et c/os. en 1862. (9).

L'abolition de celte redevance qui accablait nos pre
miers censitaires fut oblenue au temps de I'administration
politique du Gouvernement liberal de Alexandre MacKenzie,
de 1873 a 1878. Le reglement de la question des corvees,
dernier vestige de notre tenure seigneuriale, represente Ie
paiement d'une somme de $10,000., alors exempte aux cen
sitaires de la seigneurie et dont Ie Gouvernement MacKenzie
s'est charge. (10).

L1MITES DE LA PAROISSE
La paroisse de Saint-Fabien a ete delimitee a I'occasion

de I'erection canonique survenue Ie 11 decembre 1828. Elle
comprenait alors

f. . .) une etendue de territoire d'environ 9 milles de front
sur environ 7 milles de profondeur, contenant fes six premiers
rangs ou concession de terre de La seigneurie NicoLas Rioux
ou de fa Baie du Ha.-Ha, Le susdit territoire bome comme
suit: vers Ie nord- ouest, au fleuve Saint-Laurent, et les isles et
islets vis-a-vis de la dite paroisse: vers Ie nord-est iJ la ligne
seigneuriale du Bic, vers Le sud-est au cordon qui separe La
6eme concession des terres de la 7eme. et vers Ie sud-ouest. iJ
ta ligne paroissiale de Saint-Simon de la Baie du Ha-Ha; unis
sant de plus a Ladite pamisse toutes les terres en seigneurie
au-de/a de la susdite borne sud-est, et cela jusqu 'Ii ce que Ie
defrichement des terres et la population de ces lieux permet
tent d'y eriger une ou pLusieurs paroisses Ii part celle de
Saint-Fabien. fII}.

9. "NIcolas Rioux", clans L. Volx du Golle, 18 janvier 1870, p. 2.
10. Antonio Lechasseur, "Debals poliliques et moeurs electorales dans Ie comle

de Rimouskl en 1891", dans Revue d'hlslolre du Bas Sell'll-Laurent, Vol IV, No
1, Mai 1977, pp. 23-26.

11. Robert, "Un peu de geographie", dans l'Echo du Baa Saini-Laurent, 21 no
vembre 1937, p. 1.
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Depuis sa fondation, les limites de la paroisse de Saint
Fabien ont ele modifiees a quelques reprises. En 1885, un
territoire d'environ dix-neuf arpents de front et d'une pro
fondeur egale a celie des terres du deuxieme rang de la
paroisse de Saint-Simon fut annexe a la paroisse de
Saint-Fabien pour des fins religieuses et civiles. Nean
moins, Ie changement Ie plus notable dans les limites de
la paroisse provient de I'erection civile de la nouvelle pa
roisse de Saint-Eugene-de-Ladriere Ie 17 avril 1962. Saint
Fabien couvre une superficie de 21,404 acres comparative
ment a 41,472 acres auparavant. II s'agit de la borne sud
est qu i a ete deplacee. Saint-Fabien se limite aujourd'hui au
sud-est, au cordon qui separe la 3eme concession des ter
res de la 4eme, ce dernier territoire etant maintenant inclus
dans les limites de la paroisse de Saint-Eugene-de-Ladriere.

LES COMTES
En 1791, lors de I'etabl issement du regime parlementai

re, Ie territoire de la seigneurie Nicolas Rioux fit partie du
comte de Cornwallis, qu i s'etendait de Sainte-Anne-de-Ia
Pocaliere a Sainte-Anne-des-Monts. Depuis 1829, Saint
Fabien fait partie du comte municipal de Rimouski.

Concernant les divisions federales et provinciales du
recensement electoral, Saint-Fabien a connu quelques chan
gements mineurs depuis J'epoque de leurs fondations en
1867, I'annee de la Confederation et de la creation du sys
teme provincial-federal encore en vigueur. Nous avons tou
jours fait partie du comle de Rimouski pour ce qui regarde
I'administration provinciale; concernant Ie gouvernement
federal, la municipalite de SainI-Fabien fait partie du comte
de Rimouski jusqu'en 1968 et depuis cette date elle est
integree au com Ie de Riviere-du-Loup-Temiscouata. Notre
municipalite sera a nouveau reunie au comte de Rimouski a
I'occasion des prochaines elections tederales ce qui, aux
dires de nos administrateurs locaux, nous sera sOrement
plus profitable parce qu'il est plus facile de faire affaire avec
Rimouski qu'avec Riviere-du-Loup, a cause de I'eloignement
de cette derniere.

LA TOPOGRAPHIE
La beaute de nos paysages est due a I'incontestable

variete de reliefs locaux qui s'harmonisenl pour produire un
cadre geophysique toul a fait pittoresque. Aussi, vaut-il la
peine que I'on tente de decrire Jes differents attrails de ce
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tableau rupestre et champ~tre afin de mieux en saisir Ie
charme et la subtilite.

les monlagnes

Aperc;:u de nos murailles et de 1'lmpoSlinte montagne du Pic Champlain.
Vue inlltressante sur Ie "Lac des Gagnon".

Les montagnes sont sans contredit un des elements les
plus remarquables de notre decor et lui conferent un carac
tere de force et de majeste.

Elles sont au nombre de deux, comprises entre Ie fleuve
et la limite sud du premier rang.

Parlons tout d'abord des Murailles qui, par leur aspect
imposant, ont de lout temps, attire I'attention et suscite
I'admiration des voyageurs.

Pendant longtemps, depu is les debuls de la colonie
jusqu'a la construction de nos premieres routes, Ie fleuve fut
la principale, sinon I'unique voie de communication des pre
miers colons fran9ais. Aussi, jusque vers la fin du XVllle
siecle, ne connaissait-on de notre territoire que ce qu'on
pouvait en voir de la mer, c'est-a.-dire une etroite lisiere de
terrain surplombee d'une imposante falaise rocheuse. Cette
montagne esl generalement boisee, mais aussi denudee par
endroits, presentant alors I'aspect d'un enorme mur de
pierres d'ou ce nom de "Murailles".

Dans la realite, cette muraille ne se presenle pas com
me un bloc uniforme, mais plut6t comme une serie de deux
a trois dorsales paralleles. II y a des chaTnons tres etendus,
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d'autres ont une longueur de quelques arpents seulement.
S'il arrive qu'il y ait discontinuite dans la montagne qui
borde immediatement Ie rivage, un deuxieme chaTnon, qui
est a. proximite, fait ecran et ainsi la Muraille, vue du large,
paraTt etre d'un seul tenant.

Celle forteresse rocheuse s'etend du Bic jusqu'a. Trois
Pistoles. Elle fait partie de la longue chaIne de montagnes
"Les Appalaches" qui borde Ie fleuve Saint-Laurent de la
Pointe-Levis jusqu'aux Mechins.

Dans un premier temps, on designait seulement par
"Muraille" Ie chalnon qui s'etend de la Pointe-a.-la-Cive jus
qu'a. la Pointe-a.-Mercier. Ce chaTnon est tres abrupt et pre
sente, en de nombreux endroits, des pans de roc vif peints
par Ie temps couleur d'ocre. C'est Ie massif Ie plus imposant
de la Muraille, exception faite du Pic Champlain. Par la
suite, Ie terme de "Murailles" s'est etendu a. to ute la chaine
cotiere depuis I'est de la Pointe-a.-Mercier, ou elle se pre
sente sous forme de nombreux caps et baies a dentelures
profondes, jusqu'aux environs de Trois-Pistoles ou elle
s'abaisse graduellement.

La seconde montagne a etre comprise dans les limites
de Saint-Fabien est constituee d'un chalnon a la hauteur des
terres du premier rang. C'est la Montagne du Sud ou la
Montagne des Belzile. Haute d'environ 90 metres (300 pieds)
au-dessus du sol, elle est parallele au littoral et s'etend de
Saint-Simon jusqu'a. environ 1 kilometre et demi (1 mille) a
l'ouest de I'eglise de Saint-Fabien.

Rendons hommage maintenant au pic Ie plus eleve de
toutes les Murailles, soit la montagne du Aha, mieux con
nue aujourd'hui sous Ie nom de "Pic Champlain". C'est une
montagne tres massive et tres large a sa base et jusqu'a la
moitie de sa hauteur qui est de 346.6 metres (1,137 pieds).
"Son sommet est surmonte d'une petite montagne qui lui
fait comme une couronne et qui est bien visible, meme de
tres loin." (12) Un guide pour les navigateurs, Ie Sf-Law
rence Pilot, I'appelle aussi "Bic Hill", c'est-a-dire "Monta
gne du Bic". Le guide dit aussi de notre montagne du Aha
que sur son cote nord, qui fait face a la mer, on peut voir

12. Robert. "Saint-Fabien. sa greve", dans l'Echo du Bas Salnl-Laurenl, 13 de
cembre 1935, p. 1.
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de remarquables bandes de granit ayant la forme d'un
grand V, (13).

Cette montagne a eu, par Ie passe, plusieurs noms: au
temps de Cartier, on I'appelait Ie "Cap de Marbre", au temps
de Champlain, on dit d'abord Ie "Pic" et ensuite Ie "Bic".
Les marins du XVllle et XIXe siecles diront generalement
"Montagne du Bic". Plusieurs documents historiques corro
borent ces affirmations.

En 1541, Jean Alphonse de Xanctoine, qui tout comme
Jacques Cartier etait pilote du roi, commandall un navire
destine a porter des colons en Amerique. Dans son journal
de bard, le Roulier, II ecrit Ie Cap de Marbre pour signifier
Ie Pic Champlain, II y mentionne egalement l'lle de Raquelle
que I'on appelle aujourd'hui l'lle du Bic.

L lie de Raquelle est une ffe tres basse, proche de fa cote
du Sud, el pr<~s d'Ull Cap-de-Marbre, Oll if n y a aucun dan
ger: el entre {'ffe Raquelle et fe Cap-de-Marhre, if peut y pas
ser Navires. Et depuis rIle jusqu '11 fa cote du Sud, il n y a pas
pfus d'lIne lieue, et depuis l'J fe jusqu 'a fa cote du Nord, en vi
ron quatre fieues. (J4).

Au temps de Champlain, on parla d'abord du "Pic" puis,
peu a peu, Ie nom changea pour celui de Bic. Ainsi, au
cours de son premier voyage en Nouvelle-France en 1603,
aux environs des 22 ou 23 mai de cette annee, il ecrira dans
son journal:

D /ldict Mantanne, 110US vinfmes prendre congnoiffance du
Pic, ou if y a vingt lieues, qui eft ii faditte bande du SU,'
dudic/ Pic, nOlls traverfafmes fa Riviere f ufques a Tadoufac,
o~1 if y (l quinze fieues, Tautes ces dittes tl?lTeS font fort hauf
tes eIevees, qui font fterrilles, n 'apportant aucune commodi
ui. (J 5),

Quelques annees plus tard, en 1626, Champlain notera
egalement au sujet de notre montagne:

De fainct Bamabe au Bic, if y a quatre lieues, c'eft vue

13. Ibid,

14. Jean Alphonse de Xanctolne, La Roullar, p. 84.

15. Samuel de Champlain, Oau~res de Champlain, p. 68,
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montagne fort haute & pointue, qui par paro{ft au beau
temps de douze aquinze lieues, & eUe eft feule de cefte hau
teur. au refpecl de quelques autres qui font proche d·el/e. (J6)

Champlain utilisera ce terme assez frequemment au
cours de ses differents voyages, pour que Ie nom s'attache
fermement a I'histoire de la region et serve de point de
repere pour de nombreux pilotes et navigateurs du Saint
Laurent.

Le Pic Champlain a egalement servi de poste d'obser
vation lors de la conquEHe anglaise. En effet, durant les
guerres de la conquete de 1755 a 1760, des observateurs
etaient postes sur la Montagne du Bic pour suivre Ie mou
vement des flottes qui entraient dans Ie fleuve et en faire
rapport.

La situation de la Montagne du Bic convenait exception
nellement d ce role et if eUt ele d~jficile de trouver un plus
bel observatoire. Du sommet, du pic principal, "Le Pic",
d'une altitude de 1.470 (Sic) pieds au-dessus elu niveau de la
mer, on domine Ie fleuve Saint-Laurent sur foute sa largellr
et dans un rayon de plusieurs lieues. (J7).

Enfin, lorsq ue se fit I'organisation paroissiale et que
furent delimitees les paroisses du Bic et de Saint-Fabien, il
se trouva que la Montagne du Bic etait comprise dans les
limites de la paroisse de Saint-Fabien. On comprend alors
facilement que du m~me coup, la montagne perdit son nom:
"parler, en effet, de la Montagne du Bic, ce serait imman
quablement la faire chercher dans les limites de la paroisse
du meme nom." (18)

On tenta par la suite de lui redonner son ancien nom de
Pic, en y joignant celui de Champlain. Celle appellation est
juslifiee et se recommande a plusieurs titres.

En disollt "Le Pic", on entend bien designer une seule
montagne et I'on n'a plus la cminle de la voir se transporter
par la pellsee dans les limites d'une autre paroisse. De plus.
Champlaill a donne UIW attention remarquable d celie mon-

16. Ibid, P 1092.

17. J.D Michaud. Le Bic, Tome I, pp. 141-142.
18 Robert, "Le Pic, vu el decrit par Champlain", dans "Echo du Bas Saini-Laurent.

23 oclobre 1936, p 1.
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tagne, iL La menlionne pLusu;/Jrs jois dans ses relations, et
c 'est bien grace iJ la description qu'il en donne que ['on peut
la localiser d'une maniere precise. (19).

A I'est du Pic Champlain, se trouve la montagne Am
broisienne. Elle doi1 son nom a Mgr Medard Belzile qui
I'appelle ainsi, en souvenir du Pere Ambroise Rouillard, qui
fut missionnaire de toute la rive sud du Saint-Laurent, de
1727 a. 1768. II dut sans cesse parcourir ces lieux, par Ie
chemin de la greve, pour les besoins de son ministere, qui
s'etendait de Kamouraska a. Gaspe. L'Ambroisienne a une
altitude de 152 metres (500 pieds) au-dessus du niveau de
la mer. Elle est vis-a.-vis de Saint-Fabien pour un tiers de
son e1endue, tandis que Ie Pic Champlain, etant plus a
I'ouest, est completement dans les limites de notre pa
roisse. (20).

La tradition orale accorde egalement un nom tout aussi
pittoresque, a la montagne Ambroisienne: les habitants du
Cap-a-I'Orignal appellent cette montagne "La Citadelle" et
cette denomination leur est tout a fait coutumiere. Nous
n'avons pu retracer I'origine de cette appellation. Monsieur
Philippe Michaud, qui est ne et a grandi au Cap-a-I'Orignal,
utilise Ie terme "La Citadelle" depuis son enfance et nous
dit que ce nom lui vient sOrement de sa ressemblance avec
la montagne "La Citadelle" de Quebec. Un chemin de bO
cheron traverse cette montagne, et va rejoindre l'anse de la
riviere du SUd-Ouest; c'est ce que I'on appelle Ie "chemin de
la citadelle", qu'il ne faudrait pas confondre avec Ie "chemin
de la greve".

Entre la montagne du "Pic Champlain" et "La Citadel Ie"
se profile Ie chemin qui conduit au site de villegiature du
Cap-a-I'Orignal. En suivant ce chemin, un peu avant d'at
teindre la route nationale, nous apercevons du cote ouest de
la route un pic rocheux tres preeminent surmonte d'une
vieille croix de bois. C'est ce que nos gens appellent Ie
"Cabouron de la barlette" (21) ou plus simplement Ie "Piton
de la barlette". Cette appellation lui vient d'une vieille fem
me surnommee la "barlette" qui habita autrefois au pied de

19. Ibid, p. 1.

20. Ibid, P 1.

21. Le mot cabouron n'exlste pas dans la langue franCaise internationale; c'est un
canadianisme qui signlfie "Petite eolline, monlleure", d'apr~s Louis-Alexandre
Belisle. Dlctionnalre general de la langue franCaise au Canada.
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ce rocher. Cette dame avait dO etablir ses penates un peu a
I'€lcart de la civilisation qui la tenait en opprobre parce
qu'elle etait femme de moeurs legeres, dit-on.

Poursuivons maintenant notre periple vers la Baie du
ria! Ha! qui tres tot retient I'attention des navigateurs. Cette
profonde echancrure du littoral etait I'un des attraits les plus
pi1ioresques du territoire. Avant la colonisation, on designait
d'ailJeurs sous ce nom, I'ensemble de la region, car, tout
comme les Murailles et la Montagne du Bic, la Baie du Hal
Ha! consUtuait dans les premiers temps, un excellent point
de repere, facilement visible de la mer par les navigateurs.

Situee entre la montagne du rivage et Ie tombolo du
Cap-a-I'Orignal, la Baie du Hal Ha! porte parfois Ie nom de
Baie du Cap-a.-I'Orignal, ou l'Anse-a.-Dumas a cause des
anciens proprietaires riverains. Elle a donne son nom a la
seigneurie de Nicolas Rioux dite "Seigneurie de la Baie du
Hal Hal" De meme, au debut de la fondation de notre pa
roisse, on se plaisait a identifier celle-ci sous Ie vocable de
Saint-Fabien du Ha! Ha!

On a tente a plusieurs reprises, au cours de notre his
toire locale, de donner une explication de ces Ha! Ha!

Pourquoi fUI-elle ainsi l1omnu!e? Des chroniqueurs ripon
dC/lit a celie question. mais (lU sujet d'une autre baie du
meme 110m, situee sur la rive nord dll jleuve. disent que cette
appel/alion lui vient du cri d 'admira tioll qui s 'cchappe des
levres de taus les excursionnistes. a l'aspeCl de celte belle
nappe c/'eau qu 'encadrent de pittoresques paysages. (22).

1/ Y a cependant d'autres versions pour expliquer cette
appel/ation. Ainsi, Sir James Lemoine, s'inspirant de tra
ditions locales, dit que ces Hal Ha! sont les plaintes de
nombreux naufrag€ls des navires echoues sur les recifs a
proximite de I'I/e du Bic et sur Ie roc Alcide. D'autres disent
qu'on a plutot voulu decrire Ie bruit caracteristique ressem
blant a une plainte, que produisent les vagues, lorsqu'elles
se ruent sur Ie recif "Alcide".

Enfin, une derniere explication provient encore du
monc1e legendaire:

22 J D Michaud, Le Blc, Tome \1. p 222.
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La scene se passe ii l 'epoque o£i Ie rivage de la mer avec
ses caps battl.ls par lesflots. filai/la seule voie de communica
lion entre Ie village de Rimouski et celui des Tro is-Pistales.
Ul1e femme, porlan! dans ses bras 111I petit enfant, avait tenle
de passer au pied du Cap-a-I'Orignal au du Cap Enrage, a
l'heure de la monNie des eaux. La malhel.lreuse avail rius5i
mais au prix d 'un dur sacrifice, Pendant qu 'elle se crampon
nait aux asperites du rocher, pour iviter de rouler dans l'ab/
me, son en/emt. s 'echappant de ses bras, tomba dans les flats.
II disparul pour l1e plus revenir.

Et pen.dant que l'in/ortunee, folie de dOl/leur, demandait
a l'ollde perfide de lui rendre Ie corps de son enfant. elle en
tendit, dominant le bruit des vagues. des accents etranges. ..
Ha' Ha.! Hal Ha, ... disaient les jlots dechafnes. Le lende
main, Ie ciel etait radieux et la mer apaisee. Mais, venal1t au
lurge. une voix douce et caressante chantait encore, avec Ie
rythme d'une berceuse: Hal Ha! Ha r Hal . .. Les I'Ggues en
dor!l1(Jient son enfant. (23).

Le cote nord de la Baie du Ha! Ha! donne sur une pres
qu'lIe, qui comprend la Montagne des Anglais et Ie Cap-a
l'Origna!. "On dit qu'un orignal, poursuivi par un chasseur,
etant parvenu a la cime de ce cap, se jeta a la mer; de la
serait venu ce nom de Cap-a-I'Orignal". (24).

Sur Ie versant sud-ouest de la Baie du Ha! Hat s'eleve
la Montagne des Moutons. C'est une petite colline qui
atteint environ 90 metres (300 pieds) d'altitude, Elle est
appelee ainsi parce qu'il y a quelques annees, on gardait des
moutons dans Ie voisinage de la coulee et ceux-ci sem
blaient aimer particulierement a brouter sur la montagne, car
c'est la qu'ils passaient la plus grande partie de leur ete.

Au sud de la Montagne des Moutons, il y a la Coulee
a-Ernest que surplombe la Montagne du Pic Champlain.
Cette vallee porte Ie nom de son proprietaire, depuis de
nombreuses annees, M. Ernest Roy. La coulee est traversee
par un chemin qui va jusqu'au Cap-a-I'Orignal; c'est Ie
"chemin des Dion", Autrefois, entre 1870 et 1930, M. Octave
Dion el ses fils construisaienl des goelettes avec Ie bois
provenant des fon~ls avoisinanles. lis avaient leurs chantiers

23. Ibid, pp. 222-223.

24. Robert, "Le Pic vu et dl!cril pal C~amplain". dans I'Eeho du Bas SainI-Laurent,
23 oetob!e 1936, p. 1.
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pres de I'ancien quai a Sainl-Fabien-sur-mer mais ils de
vaient utiliser ce chemin dans la coulee pour transporter leur
bois de construction.

Au commencement de la coulee, il y a un petit lac d'une
quinzaine d'arpents d'etendue. On I'appelle Ie "Lac carre", a
cause de sa forme; parfois aussi Ie "lac des quenouilles"
parce qu'il y en a en abondance; ou plus frequemment
encore Ie "Lac des grenouilles" parce qu'on y rencontre
beaucoup de ces batraciens.

Le Lac Carr~.

Un peu plus a I'ouest, on rejoint l'Anse-du-nord-est,
l'Anse-a-capelan et l'lslet-aux-Flacons.

L'Anse-du-nord-est est appelee ainsi tout simplement
parce qu'elle s'ouvre en direction nord-est vers Ie Saint
Laurent. L'Anse-a-Capelan, pour sa part, doit son nom au
fait que Ie printemps il y a en abondance la venue des petits
poissons appeles "capelans" qui viennent sur la gr~ve pour
frayer. On notera toutefois qu'aujourd'hui a Saint-Fabien,
Ie capelan donne a cet endroit mais qu'il donne egalement,
et en plus grande quantite, de I'autre cote de l'Anse-a
Mercier, dans la partie ouest du littoral de Saint-Fabien
sur-Mer.

La presqu'lle de l'lslet-aux-Flacons ferme I'Anse-a-
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Mercier dans sa partie est.

Elle fut, paralt-if, un paradis des flibustiers a l'epoque
lointaine au les eel/meurs des mel's pouvaient encore donner
la chasse aux galions espagnols emportanl en Europe les ri
chesses du Nouveau-Mohde.

L 'un d'eux, dur parmi les durs, y avail etabli son fief

L es vieux racontent encore qu 'au moment de partir pour
de nombreux abordages, if y avait enfoui ses tresors et les
avail confies ilia garde d·1.I11 de ses hommes qu'il avait enter
re vivant, Puis if avait marque l'endroit de tessons de bouteil
les. D 'ou l'lle tire son nom.

Les chasseurs de tresors de:vront toutefois s 'armer de pa
tience. Smile la date du 11 aout saurait leur etre propice. Its
se rendront dans l'ile il maree montante et y debarqueront en
silence. A chaque parole prononcee ce jour-ld, Ie gardien du
tresor s 'enfonce un peu plus dans Ie sot.

Si bien qu 'aujourd 'hui, il faudrait peut-etre creuser. . ,
creuser. (25).

Ce toponyme de "Islet-aux-Flacons" est tres ancien. Au
temps du regime franyais, un bateau aurait fait naufrage a
proximite de I'islet. Le nom "Islet-au x-Flacons" est claire
ment mentionne dans les documents de I'epoque.

Le 30 septembre 1749, l'intendant avisait par note, Rene
Ovide Hertel de Rouville, lieutenant general des Trois-Rivie
res, d 'aller il I'lle Verte pour veiller sur les o~iets sauves du
nUlIfrage du nuvire Ie "Cer]'. Ce demier, sous Ie commande
ment de Jean-Fran~oisMorel, etait venu s'evenuer peu aupa
ravant sur I'lslet-au-Flacon, non loin de !'lIe Verte. (26)

Monsieur Jean Lafrance, dans son ouvrage Les epaves
du Saint-Laurent 1650-1760 situe l'lslet-aux-Flacons, a l'lle
Rouge, pres de l'lle Verte. Ainsi, s'explique-t-il:

La petile lIe-au-Flacon n 'e.xiste pIllS sous ce nom, et les
recherches doivent s 'orienter vel's deux i/ots situes a proxim ite

25. "Sainl·Fablen-sur.mer", dans l'Echo du Bas Saint-Laurent, 11 revrier 1965, p. 17
26. Jean Lafrance, Les lIpaves du SainI-Laurent 1650-1780, p. 96.
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de !'fIe verte. mais diametralement opposes. On note la pre
sence de I'fle-aux-Pommes au nord. mais sa position rappro
circe du rivage permet de lui objec/er qll 'eUe se situe loin des
chenaux de navigation. done, hoI'S d'atteinte d'un vaisseau
naviguant all large. Par contre, fa seconde lIe, surnol11mee
/'fle Rouge, occupe le milieu du fieuve. Le haut-Jond qui {'en
toU/-e, surtout du cote nord. represente un veritable danger
a la maree haule pour les batiments qui remontent Ie Sainl
Laurenl. Le terme anglais de "Red Islet" indique qu'il s'agit
d 'un i/ot et non d 'une fie (island); ces indices et la petite di
mension de !'fIe Rouge. suJfisent pour aJfirmer que !'Islet
au-Flacon et Ule Rouge ne sonl qll 'un seul et meme en
droit. (27).

Cependant, dans son volume, Le Saint-Laurent et ses
lies, Damase Potvin cite:

"lle-aux·Flacons. Dans l'Anse-a-Mercier, Sf-Fabien de Ri
mallski. C'est ulle petite fie basse all un /lal'ire, Ie "eer} , a
fait nail/rage veTS 1700. naufrage qui donna lieu a un Jameux
proces dans Ie temps". (28)

Pour notre part, nous pensons que I'islet ou vint s'even
Irer Ie navire Ie "Cerf" est bien notre Islet-aux-Flacons que la
tradition orale a d'ailleurs conserve dans nos souvenirs sous
ce nom. Au debut de la colonie, les premiers navigateurs de
meme que les premiers habitants de la Nouvelle-France
connaissaient, sans doute assez mal dans ses details, notre
topographie locale, et d'ailleurs plusieurs anses et ilots de
notre littoral n'avaient, a cette epoque, pas de nom. Au
jourd'hui encore, excepte les quelques specialistes, les gens
de Quebec et m~me plusieurs personnes de notre region
seraient bien en pei ne pour designer par son nom chaque
islet, cap ou baie, qui se trouve sur notre littoral. L'igno
ranee de nos reliefs devait etre encore plus marquee a I'epo
que de la Nouvelle-France, et nos paroisses actuelles ne
datant que du debut du XIXe siecle, il devait eIre tres dif
ficile de situer precisement les lies et ilots d'en bas de Que
bec. On les situait alors, sans aucun doute, par rapport a ce
qui etait Ie mieux connu en ce temps-la, par exemple, en
venant de Quebec vers Ie bas du fleuve, c'etait I'lle Verte,
endroit facilement reperable, qui se Irouvait Ie plus proche

27 Ibid, pp. 97·98
28 Damase POtvlll, La SainI· Laurent at ses i1es, p. 416.
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de notre Islet-aux-Flacons. D'ailleurs, en ces annees du
debut de colonie, pour les navigateurs transatlantiques ha
bitues aux grandes distances, il parait tres probable que la
presqu'ile aujourd'hui surnommee l'lslet-aux-Flacons, se
trouvait pour eux non loin de l'lle Verte.

Enfin, concernant la notion de islet qui est une petite
lie, notre presqu'ile porte bien Ie nom de l'lslet-aux-F lacons.
II est permis de penser, qu'en 1749, cet islet etait alors
entoure d'eau, puisque l'etroit filet de sable qui Ie relie
aUjourd'hui a la cote, est bien peu large et que Ie niveau du
fleuve Saint-Laurent n'a cesse de s'abaisser de nos rives
ainsi que cela se fait depuis des siecles. Egalement, cette
etroite bande de terre qui relie I'lslet-aux-Flacons au conti
nent ressemble bien a un tombolo que les annees se sont
chargees de recouvrir d'un mince tapis de verdure. La for
mation de ce tambala, dans les annees qui ont suivi Ie
naufrage du "Cerf", est facile a imaginer puisque, depuis Ie
retrait de la mer de Goldthwait (29), Ie continent n'a cesse
de se relever et Ie fleuve de s'abaisser et que Ie fal;onnement
des tom bolos par la mer "est dO a la refraction des vagues
derriere "ife, soit a leur diffraction de chaque cote de I'ile et
au depot des materiaux au point de rencontre des deux
trains d'ondes diffractees et amorties." (30),

Cette action de la mer sur l'lslet-aux-Flacons est tres
plausible puisque Ie tombolo est oriente d'est en ouest et
que les vagues venant de l'Anse-a.-Mercier vont frapper en
direction nord-est Ie tombolo alors que de I'autre cote, Jes
vagues vont frapper en direction sud-ouest, ce qui explique
bien I'accumulation de sable et de galets qui rattache au
jourd'hui l'lslet-aux-Flacons au continent.

II est interessant de noter ce que contenait Ie navire, ce
qui contribua surement a perpetuer I'appellation historique
deja connue de "Islet-aux-Flacons":

Le "Cerj"' venait de France, ce qui signifie qu'il y avait a
bard quantite de marchandises autres que les balfots de four
rures des navires partant du Canada: it pouvait donc contenir
des objets fabriques destines aux negociants de Quebec et de

29 On appelle "mer de Goldlhwail" la grande transgressIon marine qUI deborda,t
apres la ton Ie des glaciers, sur les rives de notre Saini-Laurent qUI se trouve
d'ailfeurs aUjourd'hu, son herll,er

30, Gauthier, Poulin et Theriault. Blc, p 17.
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Montreal. D 'apres deux proces-verbaux d'inventaire de la car
gaison recuperee. Ie "Cerf" amenait dans ses flancs de pleines
barriques de vin et d'eau-de-vie. .. C'etait un peu la chaine
du commerce des fourrures car il est certain que cet alcool
etait disITibue aux Indiens en echange de peaux de castor. _ .

Voici la lisle des effets rapportes a Quebec par la gabare
du roi et cOllsignes dans Ie premier proces-verbal d'invenlaire:

Trente barriques de Yin rouge de Bordeaux
Quatre barn'ques idem blanc
Dix-neuf quarts d'eau-de-vie
Trente-huit paniers de liqueur, garnis de deux flacons
c,:nquante bouteilles remplies de \lin Muscat
Cinq barils de plomb et de balles
Seize livres de bougies blanches
Six morceaux de plomb en plaque
Deux plombs de sonde, don! un gros et un petit
Un tas de differentes ferrailles, comme claus de di;[ferentes
especes, barre de panneou d'ecoutille, etc. ..
Canon de quaITe livres de balle
Trente- trois boulets

Le reste se compose evidemmerlt de divers dibles, et de
voiles: un petit hunier, une grande voile, une misaine et une
pinadiere, ce qui peut donner une idee approximative sur les
dimensions du "Cerf".

Les resultats de la seconde tenlative de sauvetage semblent
avail' ete mains encourageants, puisque ['on ne retira que dix
huit quarts d'eau-de-vie, contenant ell moyertne seize veltes.
II est tres interessant de noter que ces bouteilles furent recu
perees en 1750 et inventoriees Ie 29 mai 1750 alaI'S que Ie pre
mier inventaire se faisait Ie 13 novembre 1749. On en dedllit
aisement que la carcasse du "Cerf" ne flit pas totalement
submergee lars de ['accident et qu 'elle offrait encore, apres
['hiveI', une facilite d 'acces aux chercheurs. Cette hypothese
doit etre retenue par d'eventuels chercheurs qui desiraient si
rater quelques bouteilles provenant du "Cerf'. (31).

Puisque Ie loponyme de l'lslet-aux-Flacons est bel et
bien mentionne dans Ie rapport de l'lntendant en 1749, il
faudrait retourner plus avant dans I'histoire de notre pays
pour expliquer I'origine de cette appellation. L'etat de nos

31 Jean Lafrance, Op. cit" pp. 96-97.
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recherches ne nous permet pas actuellement de fournir plus
amples informations sur I'origine de ce !oponyme; esperons
que les futurs historiens de la paroisse pourront combler
cette lacune.

Au sud-ouest de l'lslet-aux-Flacons, se decoupe l'Anse
a-Mercier Ie long de laquelle s'etend tout un village de cha
lets; c'est Ie si te balneaire de Sai nt-Fabien-sur-mer repute
pour son panorama magnifique. Une pointe rocheuse, bien
visible a maree basse, terme la baie dans sa partie ouest. La
pointe ou l'Anse-a.-Mercier doit son nom a. une generation de
families qui cultivaient les terres avoisinantes. Le premier a.
s'y etablir en 1838 fut Bernard Mercier, et par la suite, ses
descendants continuerent de culliver ses lots. Aujourd'hui,
ces terres sont la propriete de monsieur Elie Belzile.

Vis-a.-vis de ces lieux, ~ environ trois kilometres (deux
milles) du rivage et huit kilometres (cinq milles) ~ I'ouest du
Cap-a-I'Orignal, emerge Ie "roc Alcide". Ce recif est bien
connu des navigateurs, "C'est une pointe de roc qui a six
pieds de longueur et deux de largeur, et qui est presque a
fleur d'eau: a. maree basse, Ie relief est couvert seulement
de cinq pieds d'eau," (32). II Y a deux opinions sur I'origine
de ce nom "D'une part, il rappellerait Ie souvenir du vais
seau du roi, 1"'Alcide" qui, sous Ie regime fran<;ais, se brisa
avec Ie "Lys" dans Ie fleuve Saint-Laurent." (33). D'autre
part, J.D. Michaud fournit une explication plus satisfaisante.

D 'apres /e capitaine E/zear Heppe/. du Sic, un des p/us
I'ieux navigateurs du fleuve, ce recif doit son nom a un brick
jranr;ais nomme I"'A/cide" qui vinl y perir en 1854 a/ors qu'i/
montait /e Saint-Laurent, sous /a conduite du pi/ate Joseph
Lavoie, de Sainte-Luce. (J4),

Ce recif, cause de bien des naufrages, fut tres tot repe
re par les navigateurs qui ont senti Ie besoin de I'indiquer au
moyen de panneaux visibles de tres loin, et que I'on appelle
des "amer", Laissons parler Mgr Medard Belzile qui utilise
les termes de "semaphores" ou de "bekines" (35) pour si
gnifier ces reperes pour les navigateurs,

32 Robert, "Saint-Fabien, sa grave", dans I'Echo du Bas Sainl-Laurenl, 8 novem-
bre 1935, p. 1.

33. Damase Potvin, Le Salnt-Laurenl el ses iles, p. 210.
34. J.D. Michaud, Le Sic, Tome I, p. 125
35. Le mOl "bekines", tel qU'ortographle par Mgr Medard 8elzile, est inexact;

I'orthographe angla,se ecrlt "beacons".
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L 'e( ueU eSI indique par des semaphores, que ron appe/le
ordilluiremeJll du 110m ang/ais de "bekines", L 'lIll de ces se
maphores est sur /e ril'age: c 'est un grand panneau en .forme
de /osange. d'ulle quinzaine de pieds de cote. et b/anchi a /a
chaux. Ce semaphore de /a rive sud illdique la directioll slid
ct liard, ou se {rouve Ie rec(f landis qu 'un semaphore sem
Mab/e sur la poilile ouest de I'fle dl! Bic, en illdique la direc
rioll est et ouest: /e roe Alcide se trouve a 10 rencontre de ces
deux /ignes. Les I!.al'igateurs habitlles de la cote se dirigel1t
(fussi sur /.Ine coche qll 'il y (/ vis-a-l·is de la montagne_ Depllis
que/ques annees, Ie ({feLj est aussi indique par une bouee, el
I 'Oil se guide sur les hek illes pour /a mettre en place au prin
temps. (36).

Rejoignons maintenant
Ie rivage pour visiter Ie lit
toral a I'ouest de la Pointe
a-Mercier, passe la zone
des chalets. Cette region
est moins bien connue, par
ce que les Murailles y sont
abruptes et fort elevees, On
ne peut explorer ce terri1oi
re en su ivant la battu re
puisque la montagne inter
cepte Ie passage. II faut
emprunter Ie chemin du
Porlpic (peut aussi s'ecri
re Porpic) ou utiliser la voie
maritime pour decouvrir un
paysage d'une beaute sau- La boul1e du reclf Alcide.

vage. II y a deux versions pour expliquer I'origine du mot
Port pic : Mgr Medard Belzile pretend que c'est une deforma
tion du mot porc-epic; par ailleurs, monsieur Georges D.
Belzile nous assure que ce toponyme derive de I'expression
Ie "Port du Pic". Des la seconde moitie du XIXe siecle, les
capitaines de goelettes connaissaient les principaux points
d'eau naturelle, Ie long de nos rives, lis frequentaient l'Anse
de la Pointe-a-Ia-Cive el du Portpic ou ils se ravitaillaient en
eau potable, a la source qui vient du Lac-a-Landais. L'aspecl
rocheux du cap incila sans doute les capitaines a parler du
port du pic, d'ou ce nom de Portpic.

36, Robert, "Salnt·Fabien. sa greve", dans l'Echo du Bas SainI-Laurent, 8 novem
bre 1935, p, 1
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Les montagnes du Portpic et de la Pointe-a-Ia-Cive sont
tres escarpees, presenlant des pans de roc en pente vert i
cale de pres d'un ki lometre et demi (mille pieds) d'allitude.
On remarque quelques cavernes et des anfractuosites dans
les rochers qui font I'etonnement des explorateurs. Ainsi,
note Alphonse Leclaire dans son Saint-Laurent historique,
legendaire et topographique,

Les bards du fleuve S/ll'(OIlI, reservenl de rOlltes poniclilie
res impressions ii ceux que n 'effraie pas !'immense harriere
de pies el de rochers s'e!evon{ sur fa rive meme, lei, les flats
bal/enl des "mllrailles" cninetees qui bravent leurs attaques
i/lu liles; Iii, ifs 5 'eng01~[rrelll avec fracas dans une caverlle.
que so voille gothique a fait szmwmmee "La chapelle". Plus
loin, ils viel1nenl mOllrir sa/1S bruit dans des anses profondes.
comme celie de to cive. pres de laquel1e Ie pere Ambroise
tl'oZ/va la morl, ou bien, COIIIOlirnenl avec respect de longues
poinles hardies. fJ7)

La description de monsieur Leclaire demeure, toutefois,
incomplete; aussi, il nous parait interessant de fournir une
description plus detaillee de ce coin pittoresque de notre
littoral. A quelque distance du Portpic, qui est compris dans
la paroisse de Saint-Simon, se trouve la Pointe-a-Ia-Cive.
Elle est appelee ainsi tout simplemenl parce que des cives,
ou petits oignons sauvages croissent a cet endroit. "Elles
sont petites, il est vrai, n'ayant pas la culture de nos jardins,
mais ce sont bien des cives veritables." (38). Deux autres
appellations sont egalement employees pour designer cet
endroit, soit Cap-a-Ia-Care ou Cap-a-Ia-Gare.

Celle pointe, orientee vers I'ouest, donne nalurellement
lieu a une anse, qu i a une ouverture d'une quinzaine d'ar
pents et une profondeur un peu moindre. "Le roc de la
pointe se continue sous I'eau jusqu'a une autre pointe en
face, et forme, a mer basse, un petit barrage qui fait de
toute l'anse, un vaste etang, ou il y a environ un pied d'eau:
c'est Ie sejour prefere des petits poissons, particulierement
de la plie." (39). En 1928, il Y eut un quai de construit sur
la Pointe-a-Ia-Cive pour Ie chargement des goelettes qui

37. Alphonse Leclaire, Le Sainl-Laurenl his!orlque, legendalre et lopogrephlque,
p. 255

38 Raben. "Saml-Fablen, sa greve", dans l'Echo du Bas Saini-Laurent, 8 novern
bre 1935, p 1

39 Ibid, p 15
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transportaient Ie bois de pulpe provenant des forets avoi
sinantes. Ce chantier ne fut en activite que durant les etes
1929 et 1930. (40).

Enfin, en continuant vers I'est, a quelques metres plus
loin, on arrive a I'endroit appele "La grotte de la chapelle".
C'est une grotte creusee sous la montagne. Son entree res
semble a une porte d'eglise
ou de chapel Ie gothique,
d'ou ce nom de chapelle, et
c'est la I'unique raison de
cette appellation. line fau
drait pas penser que cette
grotte aurait pu servir au
cu Ite religieux en un temps
quelconque; cela n'est nul
lement Ie cas. Environ
1,500 pieds plus a t'est, on
retrouve fa "grotte aux pi
geons". Ce dernier nom
s'ex pi ique assez faci le
ment: I'ete, a I'exterieur de
la grotte, i I y a des galets
sur la montagne qui la sur
monte et les pigeons de la
mer viennent frequemment
pour s'y nicher. En ce sens,
on parle egalement de la La grolla des pigeons.

"grotte aux pigeons". L'ouverture de cette grotte a une
hauteur de quarante a cinquante pieds et a I'interieur, la
voOte s'abaisse jusqu'a une hauteur de qu inze pieds.

Dans I'ensemble, Ie littoral de la paroisse expose des
paysages d'une grande beaute. Le site de Saint-Fabien
-sur-mer, toujours tres achalande durant la saison estivale,
temoigne du charme de notre localite. C'est ainsi que les
touristes et les estivants viennent de differents coins de
la province pour admirer notre pittoresque decor maritime
et profiter des vertus tonifiantes de I'air salin.

40. Nous lenons ce renseignement de monsieur Georges O. Belzile de Saini-Fa
bien. M. Belzile a travaille au chanlier de bois de pulpe de la Po.nte-a-Ia-Cive
en 1929.
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Sa i01· Fabl enos ur-mer.

Les terres continentales.
Au-dela des Murailles, on penetre dans Ie continent

d'ou la mer est alors cachee par ces montagnes. Le paysage
que nous apercevons se compose de plateaux, de petites
vallees et de col lines plus ou moins aecentuees, cernees iei
et la de bourrelets montagneux. (41).

Le relief de la parolsse vade de 122 metres jusqu'a 300
metres d'altitude (400 a 1000 pieds). Plus on s'eloigne de
la mer pour remonter vers Ie sud, plus Ie niveau d'altitude
augmente.

La structure plissee du terrain demontre bien que Ie
relief est du type appalachien. En elfet, les plateaux et les
valises se succedent invariablement. Ces tableaux sont des
amoncellements de terre que Ie temps a aplanis, aussi,
ont-ils I'aspect de plateaux arrondis. Entre chacun de ces
monts, il y a un val que traverse Ie plus souvent une riviere.
Ces monts et vaux ont la meme orientation que les mon
tagnes et se trouvent ainsi paralleles au fleuve.

Au premier rang, on retrouve trois plateaux; deux au
sud et /'autre au nord. Le premier situs au sud traverse la
paroisse depuis Saint-Simon jusqu'a la cote a Gendreau,
ainsi nommse a cause de la famille Charles Gendreau qui
habitait non loin de la. Ce plateau a une etendue de plus de
quatre kilometres et demi (trois milles) et fait corps avec la
montagne du sud.

41. Nous nous ,nsplrons forlemenl de I'artlcle de Mgr Medard Belzile, "Un peu de
geographie. Relief et nature du 50/", dans l'Echo du Bas Saint-Laurent, 3 de
cembre 1937, pp. 1 at 55
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Un deuxieme plateau double cette montagne a son cote
nord de quelques arpents pour former une petite vallee, au
milieu de laquelle, coule un ruisseau. "Cette vallee n'a qu'un
defaut: celui de n'avoir pas une etendue plus grande; elle a
bien quatre a cinq milles de longueur, mais seulement
quatre ou cinq arpents de largeur." (42).

On rencontre aussi, au premier rang, une elevation de
sable et gravier sur laquelle se trouvent baties I'eglise et la
plus grande partie du village.

Plus a I'est, a partir du site de I'eglise, s'etend un troi
sieme plateau. D'une longueur d'environ un kilometre et
demi (un mille), il presente une pente generalement douce.
A l'extremite est de la paroisse, depuis la cote-a-Gendreau
jusqu'au Bic, Ie terrain est valonneux.

Vu dans son ensemble, on peut dire que Ie relief du
premier rang est accidente , mais avec une certaine harmonie
cependant. Les Murailles et la montagne du Sud sont de
chaque cNe, au fronteau des terres , les plateaux en sont
peu eloignes, et ainsi, montagnes et plateaux laissent place
a- une belle vallee qui a parfois plus d'un kilometre et demi
(un mille) de largeur. C'est d'ai!leurs dans cette vallee que se
trouvait Ie "chemin royal" donc, les premieres habitations et
les principaux champs en culture.

Le terrain au pied des Murailles, sur les rives de la
riviere Portpic du premier rang, est en partie d'excellente
qualite. Par contre, Ie versant oppose qui fait face au nord a
la grande vallee de la riviere Portpic, est rocailleux, fait Ie
plus souvent de pierres vives ou concassees.

En general, on retrouve au premier rang une proportion
egale de terres hautes et de terres basses, ce qui permet les
differentes varietes de culture. Le sol est d'une bonne pro
fondeur; on ne voit pas atfleurer Ie tuf, et, generalement, les
terres peuvent etre mises en culture dans leur presque tota
lite. Neanmoins, pour les terres hautes surtout, la mise en
culture est parfois rendue difficile par I'abondance des pier
res et des cailloux.

Tuulelvis. IIl1e terre - jr parle de celIe du premier rang-

42 Ibid.
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n 'est jamais rocheuse dans loute son etendue, Au reste. une
terre rocheuse peul etre amelioree. Aux premiers defriche
mellfs, Ie pionnier qui est presque tOlljours seul Ii sa charrue,
cOfltourne Ie plus Sal/vent les cail/oux: mais plus tard, lars·
qu'it a avec Ill; 1111 ou plusieurs grands gart,;ons, les pierres et
cailloux sont enleves et charroyes ades endroits all ils ne peu
venl plus Iwire. Alljourd'hui, dans UII terrain racheux d'autre
fois, 0/1 peltl voir Ie labourellr se willer line piece de plusiellfs
arpenls de longueur, et les chevaux aller d'lIlI pas alerte d'un
h01l1 a I'all/re. l/ en est de merne s'il s'ogit de moissonner au
de fa ire la .lel/aison. (43).

Le deuxieme rang est fait d'un seul coteau, lequel s'e
tend, est et ouest, d'un bout a I'autre du rang et, dans la
direction nord et SUd, d'un fronteau a I'autre, en formant
toutefois a son sommet un beau plateau. C'est en quelque
sorte une montagne de tuf recouverte de terre jaune.

La partie ouest du deuxieme rang, ou I'on doit gravir
une longue cote avant d'atteindre Ie sommet du plateau, est
designee sous Ie nom de "Belle-Corne". Les anciens I'ont
appelee ainsi parce que cette cote du deuxieme rang ouest,
comprise entre Ie lac Saint-Fabien et Ie Grand MaloMs
d'une part, et plus a I'est entre les deux rivieres qui descen
dent de ces lacs, epouse la forme d'une grosse corne.
Aussi, dit-on, Ie deuxieme de la Belle-Corne.

Ici, la proportion des terres hautes I'emporte. Bien que
rocheux a plusieurs endroits, Ie sol y est de premiere qua
lite; "il suffit de dire que cette cote du deuxieme, - et sur
ses deux versants - etait autrefois boisee d'erables. J'ai
entendu dire que Ie ble qui y est recolte est d'excellente
qualite." (44).

Pour ce qui est du troisieme rang, il presente bien des
similitudes avec Ie deuxieme rang. C'est une grosse colline
dont Ie sommet presente I'aspect d'un plateau. II faudrait
aussi ajouter que I'ensemble de ce plateau est valonneux. Le
terrain est en plusieurs endroits rocailleux et Ie sol n'y est
pas de premiere qualite. Plusieurs de ces terres autrefois
defrichees sont abandonnees aujourd'hui. La for~t domine la
plus grande partie de ce territoire.

43. Ibid.
44. Ibid.
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Quelques mots main tenant, au sujet d'un aspect bien
specifique de notre region, soil la presence de plusieurs
savanes marecageuses. Deux de ces savanes se lrouvent a
I'extremile ouest de la paroisse et s'etendent jusque dans la
paroisse de Saint-Simon. EJles occupent une superficie
d'environ un kilomelre et demi (un mille). Trois autres lour
bieres, egalemenl au premier rang, sont situees a I'est du
village. La premiere d'environ un kilometre et demi (un mille)
de superficie, est siluee de chaque cote de la route qui
mene a Saint-Fabien-sur-mer, depuis la riviere Portpic jus
qu'au pied des Murailles. Les deux autres, un peu moins
etendues que la premiere, se trouvent aussi au pied des
Murailles, non loin du Pic Champlain.

On rencontre encore deux autres savanes dans la pa
roisse; une, au deuxieme rang a I'ouest du grand lac
Malobes; I'autre, au quatrieme rang au sud du Lac des
Joncs.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le reseau hydrographique constitue un des elements les

plus importants de notre territoire et prouve par plusieurs
de ses caracteristiques que Ie relief de la region en est bien
un de type appalachien.

Un premier trait de ce reseau est d'abord Ie nombre et
I'importance des cours d'eau. L'orientation de ceux-ci cons
titue une autre caracteristique evidente. lis "coulent toujours
paralleles a I'estuaire comme pour s'attarder a travers Ie
pays, cheminant paresseusement en meandres presque a
fleur de sol, jusqu'au moment ou une subite fureur les fait
se precipiter en cascades par dessus un banc de roches
dures." (45).

Les rivieres de la paroisse de Saint-Fabien sont: la ri
viere Porlpic, la riviere du Sud-Ouest et celie du Bic; elles
se deversent toutes les trois dans Ie Saint-Laurent. En ar
riMe, vers Ie sud, Ie terrain est draine par la riviere Petit
Rimouski.

Au pied du Pic Champlain, il se fait un partage en
deux: un petit ruisseau commence a couler vers I'est, pour
atteindre bien tot la riviere du Sud-Ouest, tandis qu'un autre

45. Raoul Blanchard. Le rebord Sud de l'Eslualre du Salnl-Laurenl, p. 34.
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prend la direction du sud-ouest, et coule ainsi a. rebours de
notre Saint-Laurent; c'est Ie commencement de la riviere
Portpic. Apres un parcours d'une vingtaine d'arpents, cette
riviere formait autrefois un lac. II disparut a la suite du creu
sage de la riviere Portpic en 1933. II fut d'abord connu des
anciens so uS Ie nom de "Lac Marcheterre", a cause de la
famille Marcheterre qui etait alors proprietaire des lerres
avoisinantes. Quand celle-ci vendit son domaine a. la famille
Gagnon, les gens prirent I'habitude de parler du "Lac-des
Gagnon".

Beaucoup plus loin, a ['ouest de la paroisse, Ie volume
d'eau de la riviere Portpic est double par un affluent qui lui
arrive du sud-ouest: c'est un ruisseau tres limpide, qui
coule dans une vallee etroite, entre la montagne du Sud et
un coteau qui lui est parallele. Ce ruisseau a sa source a un
lac qui se trouve au commencement de Saint-Simon et que
nos gens appellent Ie "Lac-a.-Catherine". Ce lac doit son
nom a. une vieille femme nommee Catherine qui gardait des
moutons non loin de Ia.. A partir de ce confluent, la riviere
traverse, sur un parcours d'environ quatre kilometres (deux
milles et demi), des terres completement en culture. Elle
coule d'abord sur une pente douce, puis, peu a. peu, la pente
s'accentue. La riviere reprend ensuite son debit regulier,
semblant dormir, et traverse une grande savane, et enfin
arrive a. I'endroit nomme Portpic. De la., la riviere prend la
direction nord, vers la mer, d'abord a. travers Ie bois, ensuite
a travers les rochers et ravins. La riviere termine son cours
sous la montagne. "A la greve, a la base de la montagne, on
peut voir une caverne d'ou sort une eau bouillonnante: ce
sont les derniers soubresauts de notre riviere." (46).

Un ruisseau, en provenance des Murailles et donc du
cote Nord, vienl deverser ses eaux dans la riviere Portpic
en passant par Ie Lac-a.-Landais. Ce lac doit son nom au
fran<;ais Paul Landais qui se fit conceder une terre de quatre
arpents dans les montagnes. Ainsi, ce colon laissa son nom
au lac qui devait se trouver non loin de sa propriete. Bien
que situe sur les montagnes, Ie Lac-a.-Landais a une lon
gueur de plus d'un kilometre. Hormis Ie petit ruisseau dont
nous venons de parler, on affirme que ce lac deverse la plus
grande partie de ses eaux du cote nord, directement vers

46. Robert. "Un peu de geographle. Rlyieres et Lacs .... dans I'Echo du Bas SainI·
Laurent, 24 decembre 1937.
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Ie fleuve, par des fissures a travers la montagne. (47). Un
peu plus au sud du Lac-a-Landais se trouve Ie "Lac Rond"
ainsi appeJe a cause de sa forme. C'est un tout petit lac qui
deverse ses eaux dans Ie Lac-a-Landais_

La riviere du Sud-Ouest, comme son nom I'indique,
vient du sud-ouest et se jette a la mer dans la paroisse du
Bic, a I'endroit appele Anse-a.-Doucet au pied de la COte
de-repose. (48).

Autrefois on disait "Riviere-du-Bic-du-sud-Ouest" tandis
qu'on disait "R iviere-du-Bic-de-l 'Est " pour celle qui am've au
fleu ve plus a ['est, au milieu de la paroisse, au village meme;
aujourd 'hui on dit simplement "Riviere-du·Sud-Ouest" et
"Riviere-du-Bic ". (49).

Cette riviere a une longueur d'environ quarante kilome
tres (25 milles), donc, Ie triple de celie du Portpic. Elle
a son parcours dans les paroisses de Sainte-Fran90ise et
Trois-Pistoles, Saint-Mathieu, Saint-Simon et Ie Bic. Elle a
sa source a Sainte-Fran90ise ou plusieurs ruisseaux I'ali
mentent. Elle est ensuite tant6t riviere, tant6t lac. Les
grands lacs de Saint-Mathieu et de Saint-Fabien couvrent
plus du tiers de son parcours.

A la d~harge du lac Saint-Mathieu, elle re{:oit un affluent
important: la riviere Accores, qui a un debit d'eau assez
g.' md pour actionner un moulin a farine. Puis les eaux sont
dormantes sur un long parcours. Apres avoir refu sur sa rive
sud un autre affluent, qui a sa source au 3e rang de Saint
Fabien, elle re{:oit sur sa rive nord la decharge du lac des
Coulombe, qui en est separe par un rocher d 'une altitude de
50 pieds. (50),

Le lac des Coulombe dolt son nom a une generation de
families qui cultivent les terres avoisinantes depuis I'etablis
sement de la paroisse de Saint-Fabien. A partir de ce
confluent, la riviere fait encore plus d'un demi kilometre

47. IbId.
48. La COle-de-repose est Ie premier nom ettribue actuellement a la COle de l'Au

berge du Franc;:ais, On dit que les voyageurs, fallgues de la longue traversa du
Portage, arriHaienl se reposer au plad de celte grosse cole avant de pour$uivra
leur route jusqu'a Rlmouski.

49. Robart, "Un peu de geographla. Rlvillras at lacs,", dans l'Echo du Bas Saint·
Laurent, 24 decambra 1937, pp. 1 at 55.

50. Ibid,
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puis, forme Ie lac de Saint-Fabien. Ce dernier est aussi
connu sous Ie nom de "Lac-de-la-Station" en raison de la
prox;mite de la gare du chemin de fer du Canadien National.
La riviere continue ensuite son parcours sur une distance de
plus d'un kilometre puis rel;oit la decharge du "Lac Malo
bes" ou "Grand Malobes". Ce lac s'etend sur une longueur
d'environ trois kilometres et sur environ un quart de kilome
tre de largeur. Nous pouvons difficilement expliquer I'origine
du terme Malobes. On sait cependant que ce nom fut donne
par les Indiens Micmacs. Plusieurs raisons portent a croire
qu'il y avaH des lndiens etablis sur les rives du lac. Par
ailleurs, la tradition orale rapporte que vers 1850 et meme
plus tard, on pouvait voir s'elever les tentes des Indiens
Micmacs a la decharge du lac Saint-Fabien, au sud-est du
pont qui traverse actuellement la riviere.

Apres avoir rel;u les eaux du Lac Malobes, la riviere suit
un parcours regulier et ne sera alimentee que par les quel
ques ruisseaux qui s'y deversent, pour atteindre les limites
de la paroisse du Bic.

A SOn entree dans to paroisse du Bic, it y a une belle chu
te de 15 pieds de hauteur, au sud de /aque1/e it y a line fosse
projonde. sejour prejere des saumons qui viennenl du fleuve
et qui remontent /0 riviere jusque-/ii. 0 n dit que durant I'ete,
on peut parjois en compter des cel/taines. On a jait /0 peche
un bon nombre d'annees avant I'etablissement des parois
ses. ((51).

La chute de la riviere du Sud-Ouest comprend deux pa
liers: Ie premier a une hauteur d'un peu plus de trois metres
(dix pieds), Ie deuxieme atteint a peu pres un metre et demi
(cinq pieds) en hauteur. Au pied de la chute, ce que I'on ap
pelle la "fosse aux saumons", il y a une profondeur d'eau
d'environ deux metres (huit pieds). On dit que Ie saumon est
capable de sauter les chutes quand la profondeur d'eau de la
fosse egale la hauteur de la chute. Ainsi s'explique pourquoi
Ie saumon ne remonte pas la riviere du Sud-Ouest passe cet
endroit. On dit que Ie saumon parvient a sauter Ie premier
palier de la chute mais ne va pas plus loin parce qu'il n'y a
pas assez d'eau sur Ie deuxieme palier pour remonter la
riviere. Cette (osse a saumon etait la propriete de Stephen
Douglas Cantlie depuis Ie 4 janvier 1957. Ce dernier avait

51. Ibid.
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avait acquis un sixieme de la fosse par donation en 1929.
Les autres proprietaires furent: dame G. Frances Meighen,
Mme Frank S. Meighen, Mme G. Allen Jones, Dame Vve
William Campbell, Dame Vve Arthur Campbell. Le Gouver
nement du Quebec a fait I'acquisition de cette propriete
en 1975.

La riviere du Bic a sa source dans les rangs superieurs
de la seigneurie Nicolas Rioux, en arriere de Saint-Mathieu.
Partant de Sai nt-Mathieu, la riviere traverse la paroisse de
Saint-Eugene-de-Ladriere, et y est alimentee par des ruis
seaux assez importants. II n'y a que la partie est de cette
riviere qui se trouve a I'interieur des limites de Saint-Fabien.
Toutefois, venant du nord, elle est alimentee par des lacs
qui eux sont compris dans les limites de la paroisse. II
s'agit des lacs, "Petit Malobes", "Pichtnin" et Ie "Lac-des
Jones".

Le lac "Petit Malobes" se trouve dans les limites de la
paroisse de Saint-Fabien mais deborde un peu, a I'ouest,
dans la paroisse de Saint-Mathieu. Ce lac s'etend sur une
distance d'environ deux kilometres. Un petit ruisseau,
partant de ce lac, mene les eaux dans un second, Ie "Lac
Pichtnin". Ce dernier s'appelle aussi "Lac Mi-Chemin" et
"Lac Pichemin". On remarque sur la carte du reseau hydro
graphique que Ie Lac Pichtnin se situe a mi-chemin, entre Ie
Petit Malobes et Ie Lac-des-Joncs, d'ou ce nom de Lac Mi
Chemin. Quant a Pichtnin, ce nom lui vient d'un nomme
Letourneau que les gens surnommaient "Pichtnin" et qui
cultivait les terres a proximite du lac. Lac Pichemin serait
done une deformation de mi-chemin et pichtnin. Notons que
Ie Lac Pichtnin sert actuellement de reservoir pour appro
visionner en eau les habitants du village de Saint-Fabien.

Partant du Lac Pichtnin, un ruisseau conduit au Lac
des-Jones. Celui-ci s'appelle ainsi tout simplement parce
qu'il est couvert de "jones", tout particulierement dans sa
partie est. Ce lac s'etend sur une distance de pres de trois
kilometres de longueur et deverse ses eaux dans la riviere du
Bic qui poursuivra, a peu de distance de la, son cours dans
la paroisse du m~me nom.

Finalement, pour completer la description du reseau
hydrographique, mentionnons un autre lac de petite eten
due: Ie "Lac Vaseux". Situe au sud du Grand MaloMs et
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au nord du Lac-des-Joncs, Ie Lac Vaseux est un lac ferme
el vaseux comme son nom l'indique.

LA FLORE ET LA FAUNE.
La flore et la faune de Saint-Fabien ne presenle pas

d'interM particulier par rapport a celie du Bas Saint-Laurent,
sauf quelques rares especes que nous mentionnerons.

La sylve couvre pres du tiers de I'etendue de la pa
roisse. Elle com porte des forAts a aiguilles et des for~ts

mixtes. Elle est entrecoupee de marais, de lacs, de clairieres
et parcourue par de nombreux cours d'eau.

Les principales especes de coniferes sont: Ie sapin,
I'epinette blanche, Ie cedre, Ie pin blanc, et exceptionnelle
ment, Ie pin rouge, Ie meleze ou "epinette rouge" et Ie
cypres.

Parmi les bois feuillus, les plus importanls sont: I'era
ble rouge, Ie bouleau jaune, Ie merisier, Ie cormier, Ie
peuplier, Ie tremble, Ie frAne, I'orme et de rares chAnes. Les
botanistes afflrment que Ie chene se rencontre exception
nellemenl dans Ie Bas Saint-Laurent, passe Riviere-du-Loup,
parce que la rigueur du climat ne lui permet pas de survivre.

II existe egalement une grande variele de plantes et
d'arbustes. (52). Mentionnons Ie Groseillier, Ie framboisier,
Ie noisettier, Ie chevrefeuille, I'oseille, les myrtilles ou
"bleuets", les fralses sauvages, les cives, les joncs, les
nenuphars, les quenouilles et une grande variete de fleurs
sauvages, de fougeres, de champignons et d'algues marines.

Parmi les plantes remarquables herborisees a Saint
Fabien, mention nons I'erigeron compose, I'androsace sep
tentrional et la saxifrage penchee recoltes en montagne; la
surranecie pourpree, la drosere a feuilles rondes et la tofiel
die glutineuse recoltees dans une tourbiere; enfin, on a re
cueilli sur une dune pres du fleuve un botryche a feuilles de
matricaire. (53).

52. L'abondanle variete des aspeces nous Inclla ~ ne nommer qua les plus repan
dues el les mieux connues. Ce tableau demeure necessalrement fort Incomplal.

53. Cas precleux renselgnemenls pour les amateurs de bolanlque nous sonl four
nis par M. Gregoire Rlou, prlltre archlvlste ~ Rlmouskl. II les a recuailiis de
MM. Jacques Rouasaau at Ernest Rouleau, da I'lnstitut Botanlque de Montreal
qui ont harborlse A Saint-Fablen-sur-mer durant I'ete da 1936 ainsl que des
abb~s A.A. Da Champlain at Ernast Lepage qui ont auss; harboriee ~ Salnt
Fabian, da 1940 ~ 1950.
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La faune ne presente pas d'interEH primordial. C'est du
petit gibier: ecureuil roux, suisse, lievre, pore-epic, mouf
fette, loutre, vison, hermine (belette), martre, renard roux,
renard argente, lynx, raton-Iaveur, rat-musque et chauve
souris. Occasionnellement, on peut rencontrer un ours brun,
un elan d'Amerique (orignal) ou un chevreuil (cerf de Vir
ginie).

Saint-Fabien ne possede pas non plus d'especes d'oi
seaux qui lui sont propres. On voit passer dans Ie voisinage
des lacs, I'outarde et Ie canard sauvage; la becassine, Ie
pluvier, Ie cormoran, Ie goeland, Ie butor, Ie heron et
I'alouette frequenlent les battures decouvertes a mer basse;
la becasse se dissimule dans les aulnes; la perdrix grise et
la perdrix de savane, sujettes, comme Ie lievre, a des dispa
ritions periodiques, viennent se faire tuer un peu partout; la
perdrix blanche, son plumage se confondant avec la neige,
se montre discretement certains hivers. La tourte, tres po
puleuse il y a cent ans, est completemenl disparue.

Le bois et les campagnes sonl peuples de petits
oiseaux parmi lesquels on comple quelques chanteurs inte
ressants: Ie merle, Ie pinson, la fauvette, I'hirondelle, Ie
chardonneret ou "serin", I'engoulevent, I'etourneau, Ie mar
tin-pecheur, Ie pic ou "pique-bois", Ie colibri ou "oiseau
mouche", la mesange, vulgairement appelee "besingue", Ie
rouge-gorge, etc. Le moineau est un immigrant ici comme
ailleurs.

Leurs ennemis regionaux sont I'aigle-pecheur, I'aigle a
tete blanche, Ie faucon, la chouetle, Ie hibou et I'epervier.

Les amateurs de poissons, notamment ceux qui aimenl
non seulement ales deguster, mais aussi a les capturer
eux-memes, sont royalement servis par I'abondance des
especes qui vivent aussi bien dans les eaux c6tieres, que
dans les eau x interieu res.

Le long du rivage on peut capturer de I'eperlan, du pou
lamon, de la plie et du maquereau. II est permis de capturer
I'eperlan et Ie capelan a I'epuisette et au carrelet durant les
mois d'avril et de mal. C'esl durant celie periode que I'eper
Ian remonte en eau douce pour se reproduire, el que Ie
capelan s'approche du bord pour frayer sur les brisants et
est rejete en grande abondance sur Ie rivage par les vagues.
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On dit alors que Ie capelan raule. C'est une aubaine pour les
gens de la region, qui a/ors Ie recueillent en grande quan
tite. On dit populairement que Saint-Fabien est la capitale
du capelan pour Ie Bas Saint-Laurent. En eftet, a chaque
printemps a Saint-Fabien-sur-Mer, c'est devenu une tradition
de recueillir Ie capelan a I'aide de seine et les gens viennent
de toutes les paroisses avoisinantes pour y faire leur pro
vision.

Les pE!cheurs qui tendent des filets sur nos cotes affir
ment que I'on peut aussi capturer du hareng, du saumon, de
la morue, de I'aiglefin, du turbot, du flelan, de la raie, de la
sardine et de la petite poule de mer.

Parmi les poissons qui passent la majeure partie de leur
vie en mer el qui viennent frayer en eau douce, il convient
de mentionner I'alose, la lamproie, la truite de mer, la truite
saumonnee et la truite arctique ou omble chevalier.

M. Hermel Rioux expose Iltlremenl sa p~che.

L'anguille est Ie seul poisson qui descend vers la mer
pour frayer. Autrefois, il s'en pE!chait beaucoup a Saint
Fabien. Les anciens ont vite repere ce poisson dans nos
lacs. Des 1816, Angelique Petit (Ia fille de notre veuve Petit)
demanda une concession de terre (lots 166-167) sur Ie pre
mier rang pour obtenir les droits de pE!che a I'anguille du
Lac-de-Ia-stati on.
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3 mai 1816
Dame Angelique Petit, veuve de Pierre Bous. ...

. . une terre sise et situee en la dite seigneurie de Nicolas
Rioux au lieu nomme l1slel au }lacon, contenanf quatre ar
pents de.!ronl sur trente de profondeur, et ce prendre Ie front
vis-a-vis la peche Ii anguille qui est dans un lac, avec ensem
ble Ie droit de peche vis-a-vis et sur Ie front de la dUe terre,
e' bornee par devant Ii fa dite peche a anguille. .. , depuis fa
dite peche a angui/le a aller au trait quare soit de la premiere
soit de fa seconde concession joignanf des deux cotes aux tel'
res non concedees. (54).

M. Marlin Dionne est actuellement proprietaire de cette
peche a anguille qui n'a jamais ete rachetee par Ie Gouver
nemenl. II en a fait I'acquisition pour avoir les droits de
passage des deux c6tes du lac, vis-a.-vis cette concession,
pour Ie dravage du bois approvisionnant jadis son mou
lin. (55).

Parmi les especes que l'on peut capturer en eau douce,
la truite mouchetee est evidemment la plus populaire. On
peut egalement pecher la truite rouge, la truite arc-en-ciel, la
carpe, Ie "cordon" et plusieurs petites especes commune
ment designees sous Ie nom de "menes".

On retrouve egalement plusieurs mollusques Ie long des
battures, tels que, des moules et des palourdes; quelques
crustaces s'aventurent dans nos eaux cotieres, ainsi que Ie
crabe commun, Ie crabe araignee et les petites crevettes;
difterentes varietes de batraciens fn§quentent nos marais et
nos cours d'eau, tels les grenouilles, les crapauds et les
salamandres; et enfin, quelques reptiles com me les lezards
et les couleuvres.

Pour conclure, rappelons qu'il existe une grande variete
d'insectes, depuis les papillons diurnes et nocturnes, les
nombreux coleopteres, les abeilles, les bourdons et diffe
rentes especes de mouches et de moustiques tels nos desa
greables petits maringou ins.

54. Le lexle de la conceSSion de terre no US esl fourni par M. Gregoire Rlou. archl
viste a Rimouski.

55. M Dionne possede les conlrals authenliques de celIe peche a angulile accor
dee a la Dame Pellt.
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Rue de I'eglise, vue du sommet de "Ia cole de Ie banque" vers 1915. A
remarquer, les magnlllques arbres que I'on pouvait voir toul Ie long de la
rue. A I'horizon, nous pouvons voir la montagne du nord. C'etail iI
I'epoque des Irottolrs en bois...
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Lhapilre II

Par definition, la paroisse comprend Ie territoire sur le
quel s'etend la juridiction spirituelle d'un cure. Au Canada
FranQais toutefois, la realite oblige a considerer cette insti
tution comme une entite beaucoup plus complexe qui de
borde largement Ie cadre religieux, bien que celui-ci joue un
r61e fondamental dans sa definition. Aussi, pourrait-on dire,
la paroisse definit les limites de I'organisation religieuse,
municipale et scolaire de la communaute. Par ailleurs, les
diverses associations pieuses, culturelles, recreatives et
sportives ont generalement pour cadre la paroisse. L'union
des fideles sous I'egide du cure fut pendant de nombreuses
annees I'organisation communautaire la plus vivante de no
tre localite. L'etude des principaux facteurs de changements
et d'evolution de ses institutions fournira donc un excellent
moyen de retracer I'histoire de la paroisse et de rappeler Ie
modele d'organisation collective etabli par nos ancetres.

LES PREMIERS CONCESSIONNAIRES
L'observation attentive des allees et venues des pre

miers concessionnaires et les changements d'occupants, sur
des terres souvent achetees et revendues, indique qu'il y eut
du desappointement et de la desesperance durant les pre
mieres annees de notre colonie. Du reste, on peut affirmer
que certains d'entre eux n'avaient pas en vue des projets de
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colonisation mais etaient attires chez nous pour d'autres
raisons. De 1785 a 1821, la majorite de ceux qui se firent
conceder une terre par Ie seigneur de la Baie du Ha! Ha! ne
defricherent jamais leur fief et on peut douter que ces con
cessionnaires aient songe a s'y etablir de fagon permanente.
Esquissons I'histoire de ces precurseurs de la paroisse.

A la fin du XVlIle siecle et au debut du XIXe siecle, une
famille demeurait sur Ie littoral de Saint-Fabien-sur-mer. II
s'agit de la famille Petit ou les Lap'tits, comme disaient
certaines gens.

Antoine, l'aTne de la famille, dut arriver chez nous entre
1780 et 1785. II etait pilote du Saint-Laurent. En 1762, Ie pi
lotage sur Ie fleuve avait ete reglemente. L'Tle du Bic devint
Ie point de depart du pilotage pour les valsseaux qui remon
taient Ie fleuve, comme aussi Ie lieu OU Ie pilote laissait Ie
bateau lorsqu'il revenait de Quebec. Antoine Petit, demeu
rant sur notre greve, pouvait donc facilement voir les ba
teaux passer au large de I'Tle du Bic et aller a leur rencontre.
C'est I'unique raison de son sejour sur notre littoral et du
reste, il n'y demeurait que durant la saison de la navigation,
ayant etabli sa residence fixe a l'lsle-Verte.

La mere du pilote, Dame Jean Petit, ne tarda pas a venir
rejoindre son fils et a etablir sa demeure sur notre greve.
Tout Ie monde, dans Ie bas du fleuve, connut bient6t "Ia
maison du repos" de la veuve Petit. Vers 1785, un "fermage"
de huit arpents de front, dans la seigneurie Nicolas Rioux,
avait ete concede a Jean Petit. La demande avait probable
ment €lie faite par sa femme, Marie Carette, puisque celui
ci etait deja decede depuis plusieurs annees. Marie Carette
habita son auberge jusqu'a sa mort survenue en hiver 1810.
Nous reparlerons dans un autre chapitre de la tenanciere
Petit et de sa legendaire maison de repos. II s'agit pour Ie
moment de retenir que Ie fief Petit fut la premiere conces
sion de terre accordee dans notre paroisse.

Le 7 septembre 1792, Ie seigneur Drapeau accorde a un
nomme Philippe Whahenman une deuxieme concession dans
sa seigneurie de la Baie du Ha! Hal, soit:

Quatre arpents de terre de front sur le fleuve Saint-Lau
ren.t sur quarante deux de profondeur icelle profondeur d
prendre sur Ie meme R umb de vent que court la dite Seigneu-
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rie, et Ie front des dits quatre arpents d commencer au bout
sud-ouest des huit arpenls de front don! feu Jean Petit el sa
vel/ve ant joui jusqu 'd p"esent d titre de fermage et venant du
nord est jusqu 'aux terres non-concedees, avec droit de peclte
au devant en payant au dit Seigneur aux susdits jours et Ma
nair chaque dixieme poisson qu ';Z y prel1dra, et droit de chas
se en l'etendue des dils quatre arpents et de leur profon
deur. (l)

Ce censitaire ne semble pas avoir occupe veritablement
Ie territoire qui lui est concede puisque, outre I'acte de con
cession, on ne retrouve aucune indication de ses activites a
Saint-Fabien,

Le 18 octobre 1793, une nouvelle concession de terre
est accordee au frangais Paul Landais. L'acte de concession
se lit comme suit:

Paul LCl1ldais,
18 octobre /79J

Concession par M. Joseph Drapeau, seigneur du fief de fa
baie du haha, demeurant d Quebec, place du Marche., d Paul
Landais, quatre arpents de terre de front sur Ie jleuve Saint
Laurent, sur quarante arpents de profondeur, courant meme
ligne que la dite seigneurie et dependans dicelle, lesquels qua
Ire arpenls de terre seront bornes par leur cote sud-ouest au
pied /lord-est de la montagne de la dite seigneurie en descen
dant du dit pied de la montagne vers Ie nord-est jusqu 'aux
dits quatre arpents de front. (2).

Cette propriete devait comprendre dans une part ie de
son etendue Ie "Lac-a-Landais", ou ce dernier devait se
trouver a proximite de ce territoire puisque la tradition
orale lui a conserve Ie nom de "Lac-a-Landais". En outre, on
pretend que Paul Landais s'etait construit une cabane de
chasse su r les r iv es du lac.

La venue de ce censitaire dans nos contrees est facile a
expliquer. Depuis Ie 7 avril 1777, la veuve de feu Jean Pe
tit, notre Dame Marie Carette, s'etait remariee a Paul Lan
dais devant Ie notaire Michel Saindon a I'lsle-Verte. Ce ma
riage ne semble pas avoir eu beaucoup de succes puisque

1. Roberl, "Concesslons de terre", dans I'Echo du Bas SainI-Laurent, 1935.

2 Ibid.
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I'acte de la concession de terre accordee a Paul Landais est
Ie seul document qui nous autorise a parler de son sejour
chez nous. Par ailleurs, la tradition orale a toujours conser
ve Ie nom de veuve Pet it pour designer la tenanciere de la
maison de repos. Paul Landais avait dO abandonner sa fem
me depuis plusieurs annees, pUisqu'i1 n'assiste pas aux
funerailles de Marie Caretle et que rien n'indique, dans
I'acte de sepulture, qu'il etait lui-m~me decede.

Le mouvement d'immigration dans Ie Bas Saint-Laurent
s'est intensifie graduellement, d'abord, a la suite du prolon
gement du chemin royal jusqu'a Sainte-Luce en 1792, - et
surtout apres Ie lancement de I'industrie forestiere dans la
region vers 1820 - les Price fondent leur premier etablisse
ment sur la riviere Rimouski -. Plusieurs colons reclament
alors des concessions dans I'etendue de la seigneurie de la
Baie du Ha! Ha! Ainsi, les terres du premier rang de Saint
Fabien, furent pour la plupart concedees de 1810 a 1827.
Voici la liste de ces premiers concessionnaires, la plupart
originaires de l'lslet ou des Trois-Pistoles. (3)

11 aoOt 1810
3 mai 1816

27 aoOt 1816
29aoOt1816
29 aoOt 1816
27 aoOt 1818
20 juillet 1820
29 juillet 1820
29 juillet 1820
27 janvier 1821
27 janvier 1821
7 fevrier 1821

26 mars 1821

20 aoGt 1821
6 octobre 1821
6 octobre 1821
6 octobre 1821
6 octobre 1821
6 octobre 1821

Jean-Felix Theberge, l'lslet
Dame Angelique Petit, veuve de Pierre
Bous
Jean Baptiste Turcotte, Trois-Pistoles
Jacques Cloutier, Trois-Pistoles
Anselme BeHle, Trois-Pistoles
Joseph Sai nt-Lau ren t, Tro is-Pis toles
Augustin Michaud, Trois-Pistoles
Joseph Caron, Trois-Pistoles
Pierre Tondreau, Trois-Pistoles
Isaac Roy dit Lauzon, Trols-Pistoles
Joseph Hion, Trois-Pistoles
Louis Roy dit Lauzon, Trois-Pistoles
Germain Levesque dit Petit, Sainte-Anne
de-Ia- Pocaliere
Raphael Plourde, Trois-Pistoles
Pierre Tondreau, Trois-Pistoles
Pierre Normand, l'lslet
Ignace Lavoie, pere, Trois-Plstoles
Ignace Lavoie, fils, Trois-Pistoles
Hi1ai re C6te

3. On trouvera Ie taxte de I'acte de concession pour chacun de ces censllaires en
se referanl a Robert. "Concessions de terre", dans l'Echo du Bas Saint·Laurant,
1935.
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6 octobre 1821 Augustin Michaud, Trois-Pistoles
8 oclobre 1821 Pierre Roy dit Lauzon, Trois-Pistoles
6 septembre 1824 Jean-Baptiste Hudon, Trois-Pistoles

23 juillet1827 Pierre Normand, I'lslet

On remarquera qu'a cette epoque, la concession d'une
terre n'est pas necessairement suivie de son 0ccupation im
mediate par son proprietaire. On vient y travailler une pre
miere fois, on y revient une deuxieme et une troisieme fois,
pour continuer les defrichements et construire les premieres
habitations. Ce n'est ordinairement qu'apres trois ou quatre
ans que les colons viennent s'etablir de fayon definitive sur
leurs terres. Neanmoins, il arrive quelquefois que Ie colon
reside sur sa terre des la premiere annee de sa concession.
En outre, plusieurs ne viennent jamais s'etablir sur les terres
qu'ils se tirent conceder et les revendirent apres un temps
plus ou moins long. Parmi les neuf families installees sur
notre territoire en 1825, au bord de la mer com me au pre
mier "rang", la plupart appartiennent a des families nouvel
les. Une liste des trente-quatre cultivateurs etablis au pre
mier rang en 1832 ne rappelle pas non plus, sauf quelques
exceptions, les premiers concessionnaires. II faut croire
qu'ils ont €lte rebutes par les difficultes de la t~che du de
frichement, surtout a une epoque ou il n'y avait pas encore
de route. Un fait est certain, la plupart de ces terres ont ete
rachetees et defrichees par d'autres colons. (4).

Finalement, une constatation generale s'impose: les
colons tardent a venir s'etablir sur leurs concessions de
Saint-Fabien. Les espoirs de colonisation sont vite deyus
par la difficulte du defrichement et I'eloignement des autres
colonies organisees.

LA MARCHE DU PEUPLEMENT
Le premier colon a s'etablir de fayon definitive sur Ie

territoire de Saint-Fabien fut Isaac Roy, venu de Trois-Pis
toles, en I'annee 1821. Une tradition pretend qu'il arriva ici
par voie-maritime puisque, en ce temps, Ie "chemin royal"
etait inacheve et impraticable. La terre concedee a Isaac Roy
se trouvait sur Ie premier rang de la paroisse, soit une eten
due de sept arpents et demi de front sur quarante de pro
fondeur, compris du c6te ouest de la route qui mene actuel-

4. Alphonse Fortin, Texte hlstorique pUblie dans Ie Programme-Souvenir Cenlenal
re de Saini-Fabien, p. 55.
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lement a Saint-Fabien-sur-mer.

Apres 1821, d'autres colons viendront, sans tarder,
grossir les effectifs de la population. Un recensement, da
tant de 1825, donne un total de neuf families, formant une
population de 39 ~mes. Les noms des chefs de famille, avec
Ie nombre des personnes dans chaque famille, sont enume
res comme suit: (5)

LE PORTAGE:
Regis Michaud
Ignace Lavoie
Pierre Michaud
Laurent Michaud
Augustin Michaud
Joseph Michaud
Charles Dandurant Marcheterre
Isaac Roy
Louis Roy

6
3
7
3
5
3
7
2
3

39

En 1832, on retrouve trente-quatre families etablies,
pour la plupar1, sur Ie premier rang de la paroisse. Cette lis
te de families a ete dictee, en 1910, au Reverend Pere Josa
phat Jean, par sa grand-mere, madame Abraham Boulanger,
nee Clarisse Gagne. Notons que madame Boulanger n'a pas
tenu compte des families qui demeuraient a la greve de
Saint-Fabien. D'apres cette liste, on estime la population de
Saint-Fabien a environ 200 ~mes en 1832.

L1STE DES MAISONS DE SAINT-FABIEN, 1832 [6]
Proprietaires des maisons Proprietaires des maisons
en 1832 en 1910
Philippe Coulombe Michel Coulombe
Siriac Rioux Marcellin Rioux
Alexandre Morais Samuel Belzile
Mere Gauvin Vve Frs. Fournier
Berger Mousse Ancline Berger

5. "Retour de la populallon depuls Ie bas de Rimouskl jusqu'aux premieres habl·
tatlons de Trois-Plstoles, Ie Portage compris, dans Ie comle de Cornwallis."
Caple deposee dans Ie d it lieu de Rimouskl. entre les mains de Messlre Marc
Chauvin, pretre et cure de Rimouski. Rlmouski, 19 septembre 1825. Cite par
Robert, "Concessions de terre", dans l'Echo du Bas SainI-laurent, 1935.

6. llste dictee par Mme Abraham Boulanger ~ son petit fils, Ie Pere Josaphat Jean,
publiee par Robert, "l'etabllssemenl de la parol sse", dans I'Echo du Bas Salnt
laurent, 21 octobre 1938.
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Pere Le$tain
Prudent Fortin
Sixte Gagnon
Carlo Gagnon
Isaac Roy
Jean-Marie Gagne
Benjamin Roy
Abraham Boulanger

Simeon Turcotte
Jean-Baptiste Turcotte
Bonhomme Marcheterre
M. Longchamp
Gar90n Rioux
Fabien Boulanger
Thomas Boulanger
Baptiste Thibault
Luc Martel
Fran90is Jac
Bourdon St-Pierre
Gustave Gagne
Petot Michaud
Hilaire Rioux
Coliche Barneche
A. Morin
Jean-Baptiste Lallemand
Frederic Chretien
Gustave Michaud
Louis Gagne
E. Lavoie

Ernest Ouellet
Zephirin Dastous
Emile Belzile
Adolphe Gagnon
Louis C6te
Vital Roy
Vital Roy
Fabien Boucher, Pere pm

Chatte
Julien Michaud
Fabien Coulombe
B. C6te
B.C6te
Gosselin

Octave Boulanger
Louis C6te
Claus Gagnon
Fortunat Belzile
Gendreau
Magloire Gagne
Jos Thibault

Louis C6te
Arthur Belzile
Thomas Michaud

Les premieres decades de I'etablissement de la popu
lation a Saint-Fabien furent temoins des rudes travaux de
defrichement. Ce fut d'abord un morceau d'abattis que I'on
faisait chaque annee et bient6t une ou plusieurs portions de
terre nouvelle agrandissaient les champs deja en culture.

Vne chose est certaine, c 'est que dans ces terres neuves
les recoltes etaient tres bonnes. On cuLtivait ['orge, Ie hLe. Ie
seigle et autres cereale.s. Dan.s le.s ahattis, sur Les terrains ele
ves. on cultivait ordinairement l'orge, parfois Ie hie, et sou'
vent on hersait une dellxieme fois l'annee suivante pour une
culture de seigle qui donnait toujours un fort rendement.
L 'epi etait long, lourd. faisait Ie croche comme on di.sait. On
employait la paille longue de seigle pour couvrir les grange.s.
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Dans les terres basses apres une rl3colte d'avoine Ie join ve
nait en abondance. (7)

II y a cependant un fait a remarquer dans I'etablisse
ment de la population, et qui persistera pendant un bon
quart de siecle, c'est que la majeure partie des habitants est
etablie dans la partie est de la paroisse. Sur les neuf famil
Ies etablies depuis 1825, une seule vit a I'ouest du site de
la future eglise, et a un mille plus loin_ Sur ces trente-quatre
families de 1832, etablies au premier rang, sept seulement
habitaient la partie occidentale et m~me Ie colon Ie plus
eloigne, Philippe Coulombe, vivait a trois milles du centre,
et a un mille du premier voisin.

Cette curiellse disparite NOUS semble s 'e;xpliquer aisement
si on considere la nature du terrain. La plupart des sols du
centre et de rest etaient assez faciles a egoutter, alors que
roues, etail constitue essentiellement par une cedriere, dOll
blee dans Ie "haut" de la paraisse d 'une tourbiere manka·
geuse. Ie premier trace de la route oiJicielle evilait ces fon
drieres; on passait sur les coteaux du sud jusqu 'aux limites
de la paroisse voisine. .. II est done naturel que les terres les
plus aisees a egoutter et a defricher aient ete les premieres a
recevoir des colons. D 'autant mieux qu 'elles etaient plus faci
les d'acces, que les nouveaux arrives vinssent du Bic, au par
la "route de la mer" qui montait du jleuve au centre de la
paraisse: Isaac Roy, Ie premier cololl de chez-nous, occupait
justemenl la terre voisine de cette route, du cote ouest. En
fait. les terres des cedrieres de ['ouest du premier "rang" ne
furent dejinitivemerrt assechees et dejrichees qu 'Q partir de
1850. (8)

Apr~s 1832, I'accroissement de la population suivra une
progression reguli~re, On peut dire que c'est veritablement a
partir de ces annees que s'etablira une population stable et
croissante dans notre paroisse. Ce phenomene de peuple
ment resulte du surpeuplement des anciennes paroisses voi
sines qui incite les colons a s'implanter sur de nouvelles
terres. Neanmoins, un facteur important orienta ces migra
tions internes dans Ie Bas Saint-Laurent.

Vers 1827, Mgr Panet, ev~que de Quebec, erige plu-

7. Robert. "L'elablissement de la parOl sse", dans I'Echo du Bas Salnt·Laurent, 11
novem bre 1938.

8. Alphonse Fortin, op. cll., p. 56.

- 66



sieurs paroisses nouvelles dans la province du Bas-Canada.
C'est de cette epoque que datent les paroisses de Trois
Pistoles, Saint-Simon, Saint-Fabien, Sainte-Cecile et plu
sieurs autres dans la province. En 1828, Saint-Fabien comp
tait a peine une centaine d'tlmes. Comment peut-on justifier
I'erection d'une paroisse dans un territoire aussi faiblement
peuple? Les decisions de I'evl§que s'expliquent tacilement.
Le gouverneur qui, jusqu'a ce temps, ne s'etait jamais occu
pe de I'erection des paroisses qui relevait alors uniquement
de I'evl§que, pretend maintenant pouvoir s'en m~ler. Une loi
allait bien tot l§tre votee autorisant Ie gouvernement a inter
venir dans la creation des paroisses. Mgr Panet, craignant
d'l§lre incommode par les decisions gouvernementales, se
depecha d'eriger plusieurs paroisses nouvelles. De ce nom
bre, on compte la paroisse de Saint-Fabien. Cet evenement
est tres important dans la vie des colons.

Nos ancetres ont certes besoin de terres nouvelles, et its
ne craignent pas de s 'aventurer dans les forets pour s y tail
ler un don1Oine et se preparer un foyer. Cependant. eleves
dans un milieu organise. catholiques assidus alIX ceremonies
du cu/le, participants d'une religion sacramentelle qui exige
la presence du pretre, les colons ont bien{ol 10 nostalgie de
la vie paroissia/e, et aspirent a recol7stituer autour d 'eux Ie
cadre social accoutume a posseder leur clocher, feur eg/ise,
leur cure - en un mot leur paroisse1 (9)

Ainsi, meme si la paroisse n'a pas encore son .3glise et
son cure resident, les colons ont deja I'espoir de ces reali
sations et cela determine la marche du peuplement dans la
paroisse. On s'en rend bien compte si on regarde les chif
fres de la population. En 1828, la paroisse comptait environ
cent t\mes. En 1832, cinq ans seulement apres I'erection
canonique, la population a double. Dix ans plus tard, en
1842, la population a encore double et atteint alors un total
de 400 times.

A ce moment, les terres du premier rang sont toutes
occupees et c'est Ie debut de I'etablissement du deuxieme
rang. Une lettre de cette annee-Ia, adressee par Ie cure de
Saint-Simon, monsieur Simeon Marceau, a I'ev~que de
Quebec, a la suite d'une mission a Saint-Fabien, mentionne
qu'jl se trouve "deux jeunes habitants" etablis sur ce terri-

9. Alphonse Fortin, Op. cit , p. 57.
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toire. L'etabllssement de ce deuxieme rang se fera done au
cours de la prochaine decennie. Le recensement de 1851
donne a la paroisse de SaInt-Fabien une population de 988
~mes. (10). D'apres Ie cadastre de la seigneurie fait en 1858,
toutes les terres des trois premiers rangs et une partie de
celles du quatrieme rang etaient concedees. On estime la
population a 1180 habitants pour I'annee 1855.

Toutes les terres des trois premiers rangs se trouvaient
alors occupees.

Ie fait peut nous surprendre. Il faut. se rappeler qu'd cet
te epoque il y avait tellement d'asp;rants-cultivateurs que
presque tous les terrains trouvaient. preneur, et qu 'on dejri
chait meme les parce1les les moins avantageuses. Citons ii ti
tre d'exemple Ie cas assez celebre chez-nous des colons de ce
"bout de rang" perdu entre Ie deuxieme "rang" de Saint-Fa
bien et la paroisse de Saint-Mathieu, que les anciens connais
saient sous Ie nom de "Fonderie", On comprend mal au
jourd'hui que des familles aient pu s'accrocher pendant de
longues annees ii ce secteur ingrat entre taus et qui, malgre
['opinilitret.e de ses detenteurs, dut etre jinalement abandon
ne. (l1).

Hormis I'agriculture, une des raisons importantes qui
justitie I'essor de notre paroisse et I'accroissement soudain
de la population a partir des annees '40 au XIXe siecle, re
sulte de la floraison des moulins a scie installes sur nos
principaux cours d'eau. Une lettre du cure Marceau de Saint
Simon, datee du 28 octobre 1846, dans laquelle il demande
la permission de construire un presbytere a Saint-Fabien qui
servirait temporairement de chapel Ie pour les gens de Saint
Fabien et du Bic, fait deja etat de la situation.

Saint-Simon, 28 ocwbre 1846

Ce presbytere pourraftre comme de 60 et quelques pieds
de long sur 40 de large - ['on se reserveroit un petit loge
ment pour Ie cure.

Si votre Grandeur approuve ce plan, ces pauvres gens pour
ront avoir Ie mefme hiver prochain et les habitants du Bic pour-

10. Robert. "l'etabllssement de la paroisse" dans "Echo du Bas Saint-laurent, 4
novembre 1938.

11. Alphonse Fortin, Op. cit., p. 57.
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rant y etre desservis a Saint-Fabien. C'est peut-etre Ie seul
moyen pour prefser les chases, c 'est qu'il y a un chantier de
bois plus 2 etablis dans Saint-Fabien. ce qui necessitera bien
tot 10 residence d'un pretre a Saint-Fabien. D 'ailleurs 10 des
serte de Saint-Simon sera tres difficile l'automne et Ie prin
temps accause des chemins presque impossifble. La chose
pourra se fa ire pendant un an au deux, en mettant un pretre
de plus a Saint-Simon, ces deux paroifses sont susceptibles
d 'agrandissements et vont augmenter rapidement a cause des
chantiers, qui pafseroit une partie de l'automne et du prin
temps a Saint-Fabien eela s'entends si les gens du Bie y sont
adjoints pour la deserte, Seulement pour la deserte sans les
obliger ii foumir car its seront bientot obliges de batir eux
memes. Voila Man Seigneur ee que )'ai a suggere a votre
grandeur, e 'est a elle ii decide de tout toujours il faut pren
dre les moyens les plus prompts pour faire desservir les pau
vres gens de Saint-Fabien et du Bie qui sont depuis long
temps. presque abandonne a eux-memes par l'eloignement
des eglises comme its sont. (J2),

On aurait tort de I'ignorer; I'exploitatlon forestiere cons
titue I'industrie motrice de la paroisse au debut de la colonie
et favorise considerablement Ie progres de notre localite.
L'industrie du bois fournissait un revenu d'appoint sans le
quel nos pionniers, qui exer9aient habituellement les deux
metiers d'agriculteur et de bOcheron, n'auraient pu assurer
la subsistance de leur famille en ce temps ou I'agriculture
vivriere fournissait encore de bien maigres revenus. II ne faut
pas s'y tromper, les pivots de j'economie sont alors, presque
a part egale, I'agriculture et I'exploitation forestiere.

Finalement, on peut dire qu'a partir des annees 1855,
la concession des lots dans notre paroisse arrive a son
terme. Par la suite, I'accroissement de la population ne sera
pi us Ie fait des nouveaux arrivants mais la conseq uence de
I'accroissement naturel de la popu lation. Saint-Fabien par
vient alors amplement a fournir la main-d'oeuvre necessaire
pour travailler dans les moulins a. scie et il ne manque pas
de colons pour mettre en culture I'ensemble de nos cam
pagnes.

Pour conclure sur la marche du peuplement, il est inte-

12. Leltre de I'abbe Simeon Marceeu de Saint-Simon edressee ~ Mgr Signay Ie 26
oClobre 1646. Conservee aux archives de l'Archev~cM de Rlmouski.
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ressant de se rappeler Ie lieu d'origine des premieres famil
Ies. On sait que Ie premier colon, Isaac Roy, etait originaire
des Trois-Pistoles. D'autres colons vinrent sans larder re
joindre ce premier pionnier. Parmi les concessionnaires du
premier rang, ceux des noms de Theberge, Coulombe et
Normand elaient de l'lslet et ont pris leurs terres a I'ouest de
la paroisse, pres de Saint-Simon; un quatrieme, Germain
Levesque, etait originaire de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere.
Tous les aulres concessionnaires etaienl des Trois-Pistoles.

Trois-Pistoles etait alors tine paroisse deja bien organisee:
outre les terres du premier rang. celles des rangs vers l'inte
rieur etaient aussi en culture. En 1825. les chantiers Price
etaient en activite, la population. d 'apres Ie recensement de
ceUe annee etait de 1633 ames, et de 2525 en 1844. La plu
pal'! des familles etaient a l'aise, et fon petit penser que les
cololls originaires de Trois-Pistoles eurent de l'aide de leurs
parents. OJ).

Par la suite, d'autres vinrent les rejoindre et venaient de
differents endroits, particulierement les families Boulanger,
Gendreau et Gagne de Saint-Thomas de Montmagny, Fortin
et Boulanger de 1'lsle1, D'Astous de Saint-Jean-Port-Joli,
Sixte et Charles Gagnon de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere,
mais la plupart venaient encore de Trois-Pistoles.

Maintenant que nous connaissons les principales elapes
de I'elablissement de la population a Saint-Fabien, il con
vient de parler des differentes phases que connut I'organi
sation de la vie paroissiale de notre patel in.

L'ORGANISATION PAROISSIALE
Au debut de notre colonie, il y avait peu d'organisation

collective veritable sur notre terri loire. Les pionniers s'ins
tallaienl sur les terres propres a la culture et se trouvaient,
de ce fait, eloignes les uns des autres. La dispersion des
habitants, echelonnes Ie long des rangs, a vite suscite en
eux Ie desir de s'unir et de se rassembler en se donnanl une
forme d'organisation communautaire semblable a celie de
leurs paroisses d'origine. C'est avec ardeur que nos ance
Ires reclamaient de I'eveque la permission de batir les
edifices religieux et demandaient la venue d'un cure resi-

13. Robert, "L'elablissemenl de la paroisse", dans I'Echo du Bas Salnt-Lauren1, 11
novembre 1938, p. 6.
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dent. Ces evenements qui nous paraissent anodins rev~

taient une importance extr~me pour les anciens. Symbole de
la communaute, "eglise etait pour eux un sujet de fierte
sans egale. Les nombreuses ameliorations et renovations
que subit par la suite Ie temple paroissial, Ie presbytere,
J'embell issement du cimetiere et du parterre de I'egl ise te
moignent de I'attachement des habitants pour leurs instal
lations religieuses. Cet interet des fideles s'explique sans
peine. Pendant de nombreuses annees, les edifices religieux
etaient tout ce qu'ils possedaient pour manifester leur im
portance sociale. Les paroissiens nourrissaient donc un
leger sentiment d'orgueil qui les incitait a ameliorer et res
taurer leurs proprietes, cherchant sans doute a demontrer
qu'ils jouissaient d'une certaine aisance. Rappelons ici les
etapes importantes qui marquerent I'evolution de nos insti
tutions paroissiales.

Le premier evenement qu'il faut retenir est I'erection de
la paroisse de Trois-Pistoles dont Mgr Panet fixe les limites
selon les regles canoniques Ie 7 septembre 1827. Tous les
colons de la seigneurie Nicolas Rioux, excepte ceux de la
partie annexee aux Trois-Pistoles, se trouvent alors detaches
de la paroisse-mere. lis s'en plaindront a leur ancien cure,
monsieur Pierre Bourget, qui ecrira, en fevrier 1828, a I'ev~

que pour exprimer Ie desir des colons:

Les habitants de fa seigneurie des hahas qui a six fieues
de front et quatre de profondeur, qui a toujours fait partie
de fa paroisse des Trois-Pistofes, se voyant par fe decret ec
cJesiastique separes de fa paroisse de Trois-Pistoles, deman
dent la permission de batir une chapelle dans leur seigneurie,
dans l'esperance d'etre desservis par Ie cure des Trois-Pisto
les. lls m 'ont prie defaire conna/tre leurs desirs a votre Gran
deur et de fa supplier d'avoir pitie d'eux; a la verite, ils SOn!
bien eloignes de l'eglise, et la population augmente rapide
ment dans cette seigneurie. (4).

Le 21 juin de cette annee, les habitants tenanciers de la
seigneurie Nicolas Rioux adressaient a I'ev~que de Quebec
une requ~te demandant I'erection d'une paroisse dans cette
seigneurie ainsi que la construction d'une eglise ou chapel Ie
et un pr~tre residant au milieu d'eux. lis alleguaient que la
population etait de 625 ~mes, qu'i!s pourraient fournir an-

14. Robert, "L'organlsalion de la paroisse", dans l'Echo du BS8 Salnl·Laurenl, 1937
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nuellement pour la subsistance du prEltre, la quantile de
deux cent quarante minots de froment, cinquante minots
de pois, quinze d'avoine, soixante d'orge et vingt de sei
gle. (15).

Les signataires, au nombre de 79, elaient ceux qui re
sidaient dans la future paroisse de Saint-Simon.

Mgr Panet chargea monsieur Viau, cure de la Riviere
Ouelle et Vicaire-general de l'Archidiocese de verifier les
faits enonces dans la dite requ~te sur I'etablissement d'une
ou plusieurs paroisses, s'il Ie jugeait a propos.

L'assemblee pour rencontrer les requerants eut lieu a
Saint-Simon, Ie 14 octobre 1828. Monsieur Viau, en retour
nant chez lui, s'arrElta Ie m~me jour a l'lsle-Verte, d'ou il
adressa a I'ev~que son rapport attestant que les etablisse
ments des petitionnaires comprennent une etendue de dix
huit milles de front sur six milles de profondeur, ce qui
nous semble renfermer un territoire assez vasle pour former
deux paroisses de trois lieues de profondeur. II accompagna
son rapport d'une lettre dans laquelle il disait:

fai fait aujourd 'hui mes operations a la Baie des Ha/ Ha,'
sans aucune opposition. D 'apres les informations prises sur
les lieux, fai divise en deux la seigneurie de Sr. Nicolas
Rioux. (16).

C'est ainsi qu'on suggera a I'autorite episcopale de di
viser Ie territolre libre de la seigneurie Nicolas Rioux en
deux sections susceptibles de former deux paroisses d'eten
due convenable. La reponse de l'evElque ne tarda pas. Le 10
decembre suivant, Mgr Panet portait son decret erigeant la
paroisse de Saint-Simon, et Ie lendemain, 11 decembre, ce
lui de Saint-Fabien; ces deux paroisses ayant chacune trois
lieues de front et s'etendant, I'a premiere jusqu'a la paroisse
des Trois-Pistoles, et la seconde jusqu'a la seigneurie du
Bic.

Quelques annees plus tard, Ie 12 tevrier 1835, Ie decret
d'erection civile confirme I'existence juridique de notre pa
roisse. On dit que Ie gouvernement anglais du temps eta it

15. Ibid.

16. Ibid.
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favorable aux Canadiens-franc;ais, ce qui explique Ie nombre
important de paroisses qui furent alors reconnues legale
ment.

Ce petit noyau paroissial n'avait pourtant alors aucune
organisation materiel Ie, si ce n'est que I'acquisition d'une
terre de fabrique par Ie cure Faucher des Trois-Pistoles.
Monsieur Faucher, en effet, acheta Ie 16 janvier 1830 une
terre de deux arpents de front sur quarante de profondeur,
au centre de la paroisse, sur Ie chemin royal, pour consti
tuer un "bien de fabriq ue".

Ce terrain que monsieur Faucher avail en vue pour l'egli
se a Saint-Fabien est precisement celui qui en definitive, 13
ans plus tard, a ete choisi. Et il semble que ce site s'imposait
de lui-meme. On ne pouvait manquer de remarquer cette pe
tite eminence de terrain qui etait sur Ie bord du chemin royal:
une eglise sur Ie sommet de cette elevation serait bien en evi
dence, bien degagee aussi des constructions qu'iI pourrait y
avoir dans Ie voisinage. En outre, tout considere, l'eglise de
vait etre au premier rang. sur Ie grand chemin de communi
cation entre les paroisses. et par une heureuse colncidence,
Ie terrain se trOllvait bien au centre de 10 paroisse. (I7)

Les choses en resterent la pendant une dizaine d'an
nees. La population n'etant pas considerable, on continuait
a aller aux paroisses voisines pour les devoirs religieux, a
Trois-Pistoles, ensuile a Saint-Simon a partir de 1837, alors
qu'il y eut un cure resident.

Le 3 novembre 1839, presq ue dix ans apres I'achat de la
terre de fabrique, les habitants de Saint-Fabien font deman
der par Ie cure de Saint-Simon la permission de b~tir une
chapel Ie. Mais il arriva que Ie site en vue pour I'eglise n'etait
pas bien accepte par I'archeveche.

A I'archeveche on agissait avec lenteur, on etait pru
dent, en vue d'eviter les difficultes qui accompagnent tou
jours un changement de site d'eglise. On se demandait s'il
ne serait pas mieux de placer "eglise au deuxieme rang de la
paroisse, ou semble-t-il, les terres etaient plus favorables a
I'agriculture.

17. Ibid.
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A Saint-Fabien. on commen(fait a desesperer de ces re
tards, La premiere demande faite en 1839, fut reprise Ie 8
septembre 1842, par une requete portant 57 signatures, et
demandant a Mgr l'Archeveque, alors Mgr Signay, la permis
sion de construire une eglise ou chapelle, soit en pierre soit
en bois, en tel lieu qu'il lui plaira d'assigner et sur telles
dimensions qu'il voudra prescrire, (18).

Avant de proceder sur celte requ~te, Mgr Signay de
manda des informations a monsieur Ie cure Marceau de
Saint-Simon, et ce dernier lui repondit Ie 29 novembre par
la lettre suivante:

l'ai peu I-etre retarde a vous repondre, mais suivant votre
lettre, .ie voulais laisser mediter vas conseils aux gens de Saint
Fabien, Mais je suis jliche de dire a Votre Grandeur que les
habitants regardent comme impossible de btitir ailleurs que
sur Ie rang qui est habite. II n y a que deux jeunes habitants
au troisieme rang au volre Grandeur paraft desirer y fLXer la
place de la chapelle, Ie toul en bois debout. Ie troisieme et Ie
quatrieme rang sont remplis de montagnes et de lacs, Le cin
quieme et Ie sixieme sont plus beaux, dit-on, et habitables et
pas d 'apparence qu 'ils Ile Ie soielll de sitot. 1l jaut remarquer,
Monseigneur, que la place de l'eglise, presbytere, se trouve sur
Ie haul de fa seconde concession: it y a deja rinq au six habi
tal/ts sur Ie rang qui borne a la mer et c 'est Ie second rang
qui est elltierement habitli. et c 'est sur ce rang que l'on de
mande la place de l'eglise. Et c'est environ 80 habitants qui
la demandent, quoique taus ne soien.t point d 'accord sur la re
quele presentee a Votre Grandeur, On a cru qu 'il y en avait
assez pOllr pal/voir certifier la majon'te de la paraisse de Saint
Fabien, Mais tOilS sont prefS a signer un.e nouvelle requete, si
Votre Grandeur ['exige, D 'autres places seront probablement
presentees au Commissaire, mais taus sont d'accord a travail
leI' all Ie Commissaire fLXera la place, pourvu que ce soit sur
Ie second rang. V(?7'S Ie milieu de la paroisse, et la place proje
tee esl Ie centre de la paraisse; il y a poinf de rocher. il l/ Y a
point de meillellr terrain pour Ull cimetiere et il y a de l'eau
bien pres en abondance, les voisins peuvent en rendre temoi
gnage, Que Votre Grandeur, si elle ne veut pas .fLXer dejiniti
vemellt la place de l'eglise, determine les dimensions d'une
chapelle en bois ou d 'un presbytere qui devra servir de cha
pelle, aJin que les babitants tirent ce bois.chez-eux et lorsque
Votre Grandeur passera sur les lieux, elle fLXera elle-meme

18. Ibid.
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la place, et moi je me chargerai du reste. et Votre Grandeur
ne sera pas troublee dans l'erection de cette paroisse, Je sais
bien que ce 11 'est pas mon avantage que l'erection d'une cha
pelle a Saint-Fabien soil hatee, cependanl j'irois conlre rna
conscience si je ne fa pressllis pas, j'en connais fa necessite
urgenle. Pour La desserte. tant que j'aurai la sante ef que
l'Eveque me laissera aSaint-Simon. je pourrai donner quel
quefois dans l'annee l'office public a Saint-Fabien, et y con
fesser et y dire La basse-messe en visitant les malades. ce qui
.5eraif d 'un grand avanlage pour eux. et surtout d'y enterrer
leurs morts, et y fa ire Les Pdques. (19).

La lettre appelle premier rang les terres de la greve et
des montagnes voisines, tandis que Ie cadastre de la sei
gneurie les designe par "lots avant du premier rang" et c'est
cette derniere designation qui est generalement suivie. Par
la suite dans la lettre, il faut entendre premier et deuxieme
au lieu de deuxieme et troisieme,

Le 17 septembre 1843, eut lieu a Saint-Simon une as
semblee des francs-tenanciers de la paroisse de Saint-Fa
bien, pour I'election de trois marguilliers. Furent elus: Phi
lippe Coulombe, marguillier en charge; Denis Gagne et
Joseph Michaud, deuxieme et troisieme marguillier.

Puis, . , , c'est un autre silence de quatre ans... On
ignore la raison de ce nouveau retard mais, semble-HI, les
dissensions a I'interieur m~me de la paroisse pourraient
expliquer dans une certaine mesure la lenteur des decisions
de I'ev~que, Celui-ci avait rec;u, en effet, Ie 10 novembre
1843, une seconde petition offranl un autre terrain pour les
edifices religieux, "vingt arpents plus bas". Les requerants
alleguent alors que "Ie terrain donne par M. Faucher est trap
petit et convexe, alors tres dangereux pour les avertis, sur
tout en hiver". (20). Mgr Signay prit des informations aupres
du cure de Saint-Simon, qui repondit Ie 21 novembre. "II
ne faut pas s'y tromper. La place de I'eglise est fixee au
centre de la paroisse, quoique moins habitee en dec;a, tou
tes les terres sont concedees et de nouveaux habitants vien
nent y travailler". (21)

19 leltre de M. Marceau. cure de Saint-Simon. adressee a Mgr Signay, 29 novem
bre 1842. Conservee aux archives de I'Archeveche de R,mouski el cite par RO
BERT "l'organisaLion de la parol sse".

20. Robel. Gp. cil.

21. Alphonse Fortin, Op. cit., p. 61.
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Enfin, ce qui est certain, c'est que Ie 27 mars 1847, Ie
cure de Saint-Simon ecrit a Mgr Signay qu'il va s'occuper de
la chapel Ie a construire a Saint-Fabien. La teneur de cette
lettre laisse croire qu'une nouvelle requEHe a ete adressee a
I'ev~que, qui aurait repondu favorablement en donnant ses
instructions au cure de Saint-Simon. Ce dernier exprime
d'aiJleurs dans sa lettre toute la joie et la reconnaissance
des paroissiens de Saint-Fabien pour les bontes de I'eveque.

Le 11 avril 1847, une reunion des marguilliers decide
des dimensions de la future chapel Ie. II fut resolu de redui
re les dimensions de la chapelle a 60 pieds de longueur, 40
de largeur et 15 de hauteur, au-dessus du solage.

Pour la construction de cette chapelle on a dO suivre
la marche indiquee par monsieur Marceau lui-m~me. Durant
I'hiver 1847, les gens ont dO, chacun pour leur part, prepa
rer et rendre sur place les materiaux qu'il fallaiC particulle
rement Ie bois. La b~tisse fut construite en pieces sur pie
ces, avec un solage en pierre. La porte d'entree etait au c6te
nord, sur Ie chemin royal; I'autel etait au sud, pres de la
sacristie.

Cette chapelle fut benite et inauguree Ie 6 fevrier 1848.
II semble que la messe de ce jour-Ia fut la premiere qui ait
ete celebree dans la paroisse. Elle fut chantee par monsieur
Marceau qui devenait "desservant" de Saint-Fabien, tout en
demeurant cure de Saint-Simon. Le 7 septembre de la m~me

annee, une petite cloche fut "baptisee" par Ie cure Louis
Proulx, de Riviere-du-Loup, sous Ie nom de "Marie-Adele".
La marraine en etait Marie-Adele Kelly, epouse de I'avocat
Ulric Tessier, et niece des seigneuresses "Drapeau". (22).

Les paroissiens voulurent par la suite accroTtre leurs
inter~ts. En 1850, il etait question a. I'archeveche de nommer
un cure pour desservir les paroisses de Saint-Fabien et de
Sainte-Cecile, avec residence dans I'une de ces localites.
Les habitants des deux paroisses s'empresserent de faire
valoir leurs avantages respectifs. Finalement, I'abbe Lazare
Marceau avait ete nomme cure de Sainte-Cecile avec charge
de desservir Saint-Fabien. Le 7 octobre suivant, les gens
de Saint-Fabien adresserent une plainte a I'ev~que qui ne
changea rien a sa decision. 1\ est interessant de rappeler que
depuis quelques annees deja, Ie clerge essayait de conci-

22. Ibid., p. 61.
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lier les deux groupes. En 1842, I'abbe Simeon Marceau,
alors cure de Saint-Simon et desservant de la colonie de
Saint-Fabien, avait propose a Mgr Signay de faire disparaitre
Sainte-Cecile du Bic et de I'annexer au territoire de Saint
Fabien. Celte proposition avait €lIe reiteree sans plus de
succes en 1846 et 1848. La decision, en 1850, de fixer la
residence du cure a Sainte-Cecile ne fut pas sans deplaire
fortement a nos gens. Le chantier des Price en activite,
depuis 1845, au Bic, avait attire de nombreux immigrants
et cette paroisse avaH mis peu de temps a compenser Ie
retard demographique qu'elle accusait precedemment com
parativement a Saint-Fabien. (23). N'ayant pas obtenu satis
faction, nos andHres recommencerent leurs petitions trois
annees plus tard. Une nouvelle demande, Ie 9 aoOt 1853,
est adressee a l'ev~que pour obtenir un cure resident. Enfin,
Ie 6 novembre suivant, on signe une autre requ~te adressee
a Mgr Turgeon, Ie successeur de Mgr Signay, pour deman
der la permission de b~tir une eglise, la chapelle de 1848
etant devenue trop petite pour I'assistance normale.

Cette fois on est entendu. Le 6 mars 1854, Mgr Turgeon
emet un decret autorisan! La constmction d'une eglise de 100
pieds de longueur, 50 de 10rgeur, ainsi que d'une sacnst;e
conligile de 30 pieds par 25. La nouvelle constntction se fit,
cornme en 1848, par souscriptiol1s volontaires. les paroissiens
appurtant pLus de bois. .. que d 'argent, et pour cause! Hilai
re Fournier, cultivateur qui avait des talents rernarquables de
charpentier dirigea les travaux. J -B. Belanger. menuisier de
Trois-Pistoles. confectionna les bancs de l'eglise a quinze
chelins piece. (24).

La benediction de notre eglise eut lieu Ie 18 juillet 1855,
presidee par Mgr Baillargeon, ev~que de Tloa et coadjuteur
de Mgr Turgeon. C'etait la premiere visite pastorale dans la
paroisse. A la suite de la messe, Ie prelat donna la confir
mation a 139 enfants.

Enfin, on vit tous les voeux realises, quand arriva, quel
ques semaines plus tard, monsieur Augustin Ladriere
com me premier cure resident. II prit son logement dans la

23. D'apres les slatisliques de l'ArChev~che de Rlmousk, en 1842, II Y avail 371
habitants a Saint-Fabien et 203 au Sic; en 1860, on compte 1300 habitants a
Saint-Fabien et 2200 au Sic.

24. Alphonse Fortin, Op. cit., p. 167.
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chapel Ie de 1848, qui fu1 amenagee a cet egard et servit de
presbytere jusqu'en 1906.

Avec I'arrivee du premier pr~tre resident, commence
vraiment la vie paroissiale pour les pionniers de SaInt-Fa
bien. Avant d'aller plus loin pour I'histoire de notre 10
calite, disons quelques mots de nos cures desservants.

Lisle des cures desservants
Abbe Pierre Bourget, cure des Trois-Pistoles
Abbe Edouard Faucher, cure des Trois-Pistoles
Abbe Louis-TMophile Fortier, cure des Tr.-Pistoles
Abbe Paschal Pouliot, cure des Trois-Pistoles
Abbe Modeste Demers, vicaire des Trois-Ptstoles
Abbe Germain-Simeon Marcec1u, cure de St-Simon
Abbe Lazare Marceau, cure de Sainte-Cecile du Bic

1822-29
1829-31
1831-35
1835-37
1837
1837-50
1850-55

A I'exception de monsieur Fortier, les cures de Trois
Pistoles qui ont desservi Saint-Fabien, nous sont deja con
nus par I'aide particuliere qu'ils apporterent a I'organisation
de la paroisse. Monsieur Bourget s'est occupe de I'erection
canonique de la paroisse; monsieur Faucher a mis a la dis
position de I'eveque un terrain pour les edifices religieux;
monsieur Pouliot est venu presider I'assemblee pour I'em
placement de la chapel Ie. II faudrait egalement mentionner
I'abbe Modeste Demers qui fut vicaire a Trois-Pistoles en
1837. C'est pourquoi plusieurs de nos anceHres ont ete bap
tises par lui, puisqu'il n'y avait pas encore d'eglise a Saint
Fabien.

Ces premiers pretres desservants de Trois-Pistoles de
vaien1 aussi venir a Saint-Fabien de temps a autre pour
I'assistance aux malades, et aussi, probablement, pour la
visite annuelle de la paroisse, bien qu'aucun document ne
I'indique.

Du cote de Rimouski, on trouve dans les registres de
cette paroisse, a partir de I'annee 1825, et pendant une dou
zaine d'annees, des actes de baptemes dans lesquels les
parents sont indiques comme demeurant dans "Le Portage",
ou dans la seigneurie du Hal Hai, ou plus tard a Saint-Fa
bien, ce qui fait penser que I'on se rendit, la aussi, pour les
offices religieux. En outre, Ie recensement de 1825 men
tionne "Le Portage", du moins, dans sa partie est comme
dependant de la paroisse de Rimouski.
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Le premier cure de Saint-Simon, monsieur Germain-Si
meon Marceau, contribua dans une grande mesure, a I'orga
nisation de la paroisse. Par sa correspondance avec l'Arche
veche, on voit qu'il s'y interessa beaucoup. Enfin, monsieur
Lazare Marceau du Bic fit les demarches necessaires pour
que I'eglise soit construite a Saint-Fabien. (25).

Poursuivons I'histoire de notre paroisse, en rappelant
les difterents ministeres de nos cures residents.

A I'arrivee de monsieur Ladriere, I'eglise etait construite,
avons-nous dit; quant a I'ancienne chapelle, elle etait deve
nue presbytere.

Le premier presbylere de la paroisse et I'eglise avant les agrandissements
de 1898. Ce presbylere a servi de chapelle de 1848 a 1855. L'eglise a subi
plusleurs modifications Imporlantes depuis sa construction en 1855: clo
cher central, clocherli laleraux, sacrlstie_ II esl inleressanl de comparer
la meme eglise a deux perlodes dillerenles, avant et aprils 1898.

L 'edifice se pretait d 'autant plus (I cela qu'il avail ele
construit dans ce but. Avec ses 60 pieds de longueur sur 40
de largeL/r, on peu t lrouver dans SO/1 principal etage l'espace
sujJlsanf pour bureau, cuisine, f(~Iecloire el 501011, ces appar-

25. Les renseignements sur nos cures-desservanls nous sonl fournis par Robert,
"Les cures, les vlcaires. I Les Cures-Oesservanls", dans fEcho du Bas SainI·
Laurent, 11 aoOt 1939, p. 6.
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tements etant taus de tres bonnes dimensions; avec en plus
six chambres, dont quatre au cote est et deux a ['ouest. La
porte d 'entree principale etait all cote nord. Ie bureau etait
a la suite, vers fest et avait deux grandes jenetres. Le salon,
a['ouest, avait trois jenetres au nord et une a fouest, n 'hait
ce pas queLque peu royaL? Le rejectoire et La cuisine etaient
au elite sud. Taus Les murs, a l'interieur, etaient recouverts
d'un enduit de platre, selon Ie gout du temps. Quant a ['eta
ge superieur, sous Ie toit. it aurait pu aussi etre amenage. en
tout au en partie, mas on en ressentit jamais Le besoin et it
demeura toujours un vaste grenier. L 'ancienne sacristie, de
35 pieds par 26, servait de cuisine d 'ete. A l'exterieur, it y
avait Lambris en planches. bLanchi a La chaux. Jl y avait aussi
gaLeries au nord et au sud-ouest. Par la photographie que
nOlls avons de cet ancien presbytere, on peut voir que Le tout
avait bonne apparence. (26).

L'eglise actuelle de Saint-Fabien.

Monsieur Ladriere eut a s'occuper du parachevement de

26. Robert, "Les cures, les vlcaires", dans l'Echo du Bas Salnt·Laurenl, 18 aout
1939.

- 80-



I'interieur de I'eglise. Une heureuse co'lncidence Ie favorisa.
On venait alors de construire une nouvelle eglise a Rimous
ki, et on etait a transformer I'ancienne en college. Au mois
d'aoOt 1862, la Commission scolaire de la paroisse de
Rimouski ceda aux marguilliers de Saint-Fabien, "toute la
boiserie de I'ancienne eglise de Saint-Germain, ainsi que la
voCJte, les ornements de sculptures, dorures, statues et tout
ce qui fait maintenant partie de I'eglise". (27).

On garda a Rimouski, Ie tabernacle du Pere Barbel, la
garniture des chandeliers en bois sculpte qu i est aujourd'hui
au maTtre-autel de la cathedrale, Ie tableau de Saint-Germain
et les bancs de la nef et du jube.

Vue interieura da I'eglise: jube at porllque.

Furent apportes a Saint-Fabien: Ie tom beau de I'autel et
son palier, les stalles du choeur et la balustrade, les portes
de la sacristie, Ie grand retable du maltre-autel, les lambris
des murs et la voCJte avec leurs ornements, la chaire, Ie banc
d'oeuvre et son retable, deux colonnes cannelees au devant
du jUbe, avec leurs chapiteaux, deux statues, I'une de la
Sainte-Vierge et I'autre de Saint-Joseph. (28).

27. Ibid.

28. Ibid.
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Vue int~rieure de I'eglise: choeur.

Les petits autels ont ete faits a Saint-Fabien par mon
sieur Pierre Belanger. La garniture de chandeliers en bois et
dores, qui a longtemps ete au mailre-autel, venait de I'eglise
de Levis.

Les sculptures de I'eglise de Saint-Fabien sont dans la
tradition canadienne-fran9aise, qui remonte aux premiers
temps de notre pays. Le premier artisan de la decoration de
I'ancienne eglise de Rimouski, aujourd'hui Ie Musee, fut Ie
grand architecte-sculpteur Thomas Baillarge, de Quebec. II
executa en effet, en 1833, Ie tabernacle et la partie supe
rieure du maTtre-autel, avec six chandeliers et un crucifix en
bois sculpte. Ces ornements sont demeures a Rimouski. La
decoration generale de I'edifice fut cependant I'oeuvre d'un
ancien eleve dec; Baillarge, Louis-Xavier Leprohon, architec
te-scutpteur, du Faubourg Saint-Roch de Quebec. (29). Tous
les ornements d'eglise apportes de Rimouski a Saint-Fabien
avaient ete executes par cet architecte-sculpteur, selon la
tradition des Baillarge. Cetle famille de sculpteurs et d'ar
chitectes acquit une grande renommee au Canada-fran9ais
au cours du XVllle et XIXe siecle. On peut sans pretention af
firmer que notre eglise actuelle renferme des tresors d'archi-

29. Leo Berube. "La premiere eglise de Rimouskj", dans La Re~ua d'hlslolre du
Bas Saint-Laurent, Vol. 1, No 2. juin 1974. pp. 3-4.
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leclure.

Avant de terminer I'histoire des edifices religieux, a
I'epoque de monsieur Ladriere, jetons un coup d'oeil sur
I'interieur de la premiere sacristie, telle qu'elle existait en
1870.

Les murs sonl de couleur verte. Ie pia/and est blanc, fim'
avec suliveaux. Au cote nord-est, deux petits panneaux qui
ouvrent sur UI1 foyer ou l'on peut entre/enir du feu pOllr ren
censoir; cefoyer est au centre d'une cheminee en pierre, qui
va. du soljusqu 'au toit. A l'angle est et sud lin confess/annal.
Au cote sud une serie d'armoires. pour bibliotkeque parais
siale, omements sacerdotaux et habits de ckoeur; les deux
derniers panneaux vers l'ouest. s'ollvrent pour laisser para/tre
un autel. pour les offices sur sernaine durant l'hiver. Au cote
sud-ouest un grand b1~[fet (. . J Toute cette menu/serie a ete
l'oeuvre de monsieur Denis Gagne. (lO).

Monsieur Ladriere voulait
que les ceremonies du culle
soient faites avec exactitude
et dignite. Aux jours de fete,
il voulai1 que I'eglise soil de
coree avec profusion; on
mettait a contribution la ver
dure et les fleurs des jardins,
des champs, des forets.

II Y eut toujours a I'eglise
un bon nombre de chanlres.
Les premiers furent Teles
phore Goulet et Michel For
tin, ensuite Louis Fortin,
Vital Roy (fils de Benjamin),
Hippolyle Martel, Desire
Bou langer, Samuel Belzile,
Phi I ias Pelletier, Damase
Morin, Joseph Coulombe. La M. LadriMe.

Fabrique n'avait pas encore d'instruments de musique, mais
il y avait un harmonium dans la paroisse et il elait trans
porle a l'eglise aux jours de fetes. (31).

30 Robert, "Les cures. les vlcalres". dans l'Echo du Bas SainI-Lauren', 25 aoul
1939

31. Ibid.
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Au temps du ministere de monsieur Ladriere, il y eul la
translation d'une relique de "saint" Fabien, rapportee de
Rome par I'abbe E. Methot du Seminaire de Quebec. Cet
evenement solennel eul lieu au cours de I'ete 1861. Nous
reportons les details de cette ceremonie imporlante pour nos
paroissiens a un chapitre ulterieur.

On dit que monsieur Ladriere avait un beau talent ora
toire. II parlait plut6t simplemenl, sans recherche de grands
mots ou de grandes phrases. Sa voix etait toujours energi
que, chaque mot bien accentue, et ainsi il etait entendu et
compris de tous. Le geste etait aussi de la partie, mais c'est
surtout !'ame qui donnait de la vie a la parole. (32).

Au mois de septembre 1870, monsieur Ladriere fut pro
mu a l'lsle-Verte et remplace par monsieur Pierre-Celestin
Audet, alors cure de Metis.

Apres la premiere organi
sation paroissiale, les edifi-
ces religieux suivent ordinai
rement Ie cours de I'evolu
tion. II est rare qu'une pre
miere construction d'eglise
puisse suffire longtemps aux
besoins du culte; il faut y
faire des ameliorations, par
fois des agrandissements;
parfois des constructions
nouvelles s'imposent.

Ainsi pour Ie presbytere,
en 1871, I'annexe qui servit
de sacristie jusqu'en 1855 fut
remplacee par une b~tisse

plus petite a un seul etage.
En outre, la partie ouest du
salon fut convertie en deux M. Audet.

chambres.
En 1875, on renouvela Ie solage de I'eglise. On posa

des contre-fenetres a I'eglise et a la sacristie et un revEHe
ment de briques a I'exterieur.

32. Ibid.
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En 1879, il Y eut la construction d'une petite annexe
chapelle, au cote sud de la sacristie, de 12 par 13 pieds, et
d'un chemin couvert de la sacristie a I'eglise.

En 1881, les fideles assistent a. la benediction solen
nelle d'un tableau donne par monsieur Charles Gagnon. Cel
te peinture represente Saint Leon Le Grand, Pape de 440 a
461, repoussant Attila a Saint-Pierre de Rome. (33). Cet eve
nement nous fait remonter a des temps tres anciens. Vers Ie
IVe siecle apres Jesus-Christ, on assiste a la decadence du
grand Empire romain des Cesar. En effet, Ie royaume est
attaque de toutes parts par les peuples des steppes orienta
les que I'on dit "Barbares". Vers 445, Attila etait Ie roi des
Huns, II se crut appele a. gouverner Ie monde. II voulut s'em
parer de tout I'empire romain et de sa capitale Rome. L'em
pereur Romain Valentinien III fuyait devant I'envahisseur et
c'est alors que l'evE'!que Leon Le Grand negocia la retraite
d'Attila. Charge d'or, de butin et de prisonniers, I'armee des
Huns regagna les steppes germaniques, (34). On dit que ce
tableau, qui est place au-dessus du maitre-au tel dans notre
eglise, est peint a la main, Les amateurs de peinture pour
ront toujours verifier ces allegations; Ie tableau est signe
Senecal Frechon 'et Cie.

Les ameliorations les plus remarquables datent de 1890
a 1898.

Ell 1890, 0/1 cO/lsidere comme a propos et presque mices
saire de redoubler Ie plancheI' de la nef, de remplacer par des
bancs neuis les lIllciens qui sont peu convenables et dont un
grand nombre sonl brises, de refaire les fonts-baptismaux, de
j'aire deux petits aulels pour les chapeltes taterales de l'eglise.
de prepareI' sur l'avant)ube un espace pour y placer un ins
tmmenl de musique, de peilldre ii neZ/f tout l'interieur de
I'eg[ise et de la sacr/stie. el d 'ajouter un peu de dorure sur
/es omemenls du choeur et de la voute. OS).

En 1898, I'eglise est rallongee de 30 pieds du c6te de
I'ouest et Ie clocher est refait; il y eut aussi vis-a.-vis du bas
choeur, agrandissement des chapelles laterales pour donner

33. Ce precieux renselgnement nous est lournl par monsieur Georges,David Bel
zile. qUI a recuelili plusieurs notes hls!oriques inleressantes sur noire paroisse.

34. Pierre Riche, Grandes Invasions at amplres, pp. 96-97.

35. RObert, "Les cures, les vlcaires", dans I'Echo du Bas Saint-laurent, 6 octobre
1939,
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plus d'espace aux petits autels; la sacristie est aussi
agrandie de 50 pieds du cote sud. Enfin, la brique qui avait
ete uti Iisee a I'exteri eu r pou r ces d ifferents travaux venai t
d'une briqueterie des Trois-Pistoles; en vue de I'uniformite,
on enleva alors toutes les briques du lambris de 1875, qui
venaient d'une briqueterie de Rimouski.

I
f

NoIre eglise paroissiale.

En 1898, trois cloches neuves sont installees dans Ie
nouveau clocher de I'eglise. Elles portent les noms de
"Leon", "Andre-Albert" et "Pierre-Celestin", en hommage au
Pape Leon XIII, a Mgr Andre-Albert Blais, ev~que du dioce
se, et Pierre-Celestin Audet, cure de la paroisse. La cloche
"Marie-Adele" avait alors ete installee au clocher de la
sacristie.

II y eut trois changements mineurs concernant la des
serle religieuse de certains paroissiens, au temps du cure
Audet. En 1870, les families du Cap-a-I'Orignal, qui font
partie de la municipalite du Bic, sont autorisees a se ratta
cher a I'eglise de Saint-Fabien. En 1875, les gens du 3e
rang est, du 4e et du 5e, qui n'ont pas de bons chemins
pour se rendre a Saint-Fabien, obtiennent la permission
d'etre desservis par Ie cure du Bic. Enfin, en 1885, les famil
Ies de I'extremite ouest du 2e rang, la "Fonderie", sont an
nexees a Saint-Fabien pour fins religieuses et civiles.
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Le changement Ie plus interessant a mentionner pour
cette periode est neanmoins I'apparition d'un village au cen
tre de la paroisse a la fin du XIXe siecle En effet, les
rapports annuels du cure Audet, conserves a l'Archev~cM,

nous renseignent a cet egard. Avant 1890, Ie cure repond
negativement a la question, "Est-ce qu'il y a un village
autour de I'eglise?" En 1892, Ie cure note toutefois Ie com
mencement d'un petit village, soit dix-huit families etablies
autour de I'eglise. Le nombre des villageois se multiplia par
la suite assez rapidement. Voici les statistiques qui font etat
de la situation.

1892 18 families etablies pres de I'eglise
1893 20 families etablies pres de I'eglise
1894 18 families etablies pres de I'eglise
1895 25 families etablies pres de I'eglise
1896 30 families etablies pres de I'eglise
1897 Aucune reponse
1898 46 families etablies pres de I'eglise
1899 57 families etablies pres de I'eglise
1900 60 families etablies pres de I'eglise
1901 58 fam ilies etabl ies pres de I'eg lise
1902 75 families etablies pres de I'eglise
1903 75 families etablies pres de I'eglise
1904 70 families etablies pres de I'eglise
1905 68 families etablies pres de I'eglise
1906 72 families etablies pres de I'eglise

Apres 1906, Ie cure neglige de repondre a la question,
considerant, sans doute, que I'on sait alors tres bien, a l'Ar
chev~che, qu'il ya un village constitue a Saint-Fabien.

II n'existe aucun document (36) qui puisse nous indi
quer les raisons de I'apparition du village a cette epoque.
Les pionniers ayant vieillis, il y avait sans doute plusieurs
rentiers etablis au village. Par ailleurs, on devait compter
plusieurs etablissements commerciaux (37): Ie magasin
Achille Berube (38), I'epicerie et Ie depOt de boissons de

36. Les rapports annuels du cure ne fournlssent aucun commentaire sur I'appari
tion du village, el les archives munlclpales pour celIe periode ont ele br()lees
lors du feu de \940.

37. Nous fournirons des details plus precIs sur nos elablissements commerciaux
dans un chapilre ullerieur. II ne faudrait pas s'elonner que I'expose ci-dessus
SOil incomplel pour la periode 1890-1910.

38. Autrefois Ie magasin D'AnJou, plus lard I'HOlel au Toft Blanc; en face de la
clin,que medica/e.
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Partie ouest du village vers 1890. Nous pouvons voir la ferme de mon
sieur Ernest Ouellet.

Partie ouest du village vers 1915.

Aperyu de la rue de I'eglise, vis-a-vis du magasin J.F. Belzile vers 1915.
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Joseph Belanger (39), Ie magasin J .-F, Belzile (40), Ie ma
gasin Alphonse Bellavance (41), I'etablissement d'Albini (42)
qui fut, tour a tour, manufacture de cercueils, manufacture
de meubles, hotel; l'h6tel de la veuve Emilien Bernier et la
boulangerie de son second mari, Joseph Belzile (43), l'h6tel
de Jos C6te (44), Ie moulin a scie Michaud et Freres au
Faubourg (45), la manufacture de portes et ch.!lssis Bernier
et Freres (46), Ie commerce de chevaux de Jean Bellavan
ce (47), la ferblanterie de Elzear Gauvin (48), la beurrerie
(49); il y avait egalement plusieurs cordonniers, forgerons,
meuniers, Ie medecin Omer Lacerte et plusieurs journaliers,
Le vi Ilage comprenait bien sOr l'egJise, Ie presbytere, la salle
municipale ou se reunissaienl nos officiers municipaux et ou
se faisait la criee, I'ecole, Ie bureau de poste, tenu chez
Edouard Jean, de 1889 a 1900 el, de cette date a 1911, dans
Ie magasin de Achille Berube, Nous pouvons assurer la pre
sence de tous ces commerc;:ants et villageois pour la periode
allant de 1890 a 1910, soit I'epoque de la formation du vil
lage,

Apres cette digression qui nous permlt d'expliquer un
peu I'allure du village vers 1900, poursuivons notre expose
du ministere du cure Audet.

On dit que monsieur Audet s'interessa beaucoup a I'a
griculture et ful un excellent conseiller pour les fermiers,

Quand c 'etl/it Ie temps de labourer fa terre, il rappe/ait

39. L'eplcerie etalt dans la malson de rapport appartenant aujourd'hul a. Maurice
Cote, et Ie depot de bOlssons dans une Mtlsse en arriere de la maison; au
lourd'hui Ie garage a ete deplace,

40. Plus lard, Ie magasln de Ernest Ouellet, dlt "Dada".
41 Plus lard, magasln de Leon Pelletier, puis "La Famillale", c'esl-a.-dlre I'anclen

ne Coop; aUJourd'hui matson de rapport de Henri Theberge.
42. Nous parlons ici de son premier elablissemenl qu'il habit a de 1885 a. 1910 en

viron el silue a. I'emplacemenl actuel de la plomberie de monSieur Roland Four
nier, en face de la "Coop".

43. Cel etabllssement elal! situe a I',ntersecllon de la rue de I'egllse el de la 1ere
rue ou se trouve aUlourd'hui Ie monument des plonnlers. L'holel se trouvait au
prem,er etage et laisaH face a. la Hire rue; la bouJangerie etaH en arriere au
second etage de cet edifice, mais elanl donne la construction dans la pente,
I'entree donnall sur la terre ferme sur la roule de I'eglise.

44. Cel elablissement etall silue en lace de I'actuel gare du Canad ien National;
I'holel avail ete ouvert vers 1875 apres la construclion du chemin de fer Inter·
colonial par Fenelon Belzile, ce qUI fut vendu par la suite il. John Cote. Ce der·
nier vendit a Jos Cote qui I'habita de 1905 a 1915 environ.

45. Appartient actuellemenl a Martin Dionne.
46. A I'emplacemenl acluel de la Coop.
47. AUJourd'hui I'atelier de portes el chassis de Lazare Canuel.
48. Maison de rapport de Donal Theberge, en face de I'egllse.
49 En arriere de la maison appartenant aUJourd'hui a mademoiselle Eva Beaulieu.
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comment if fallait fa ire un bon fabour. II disait aussi qu 'il fal
lait semer du bon grain et pour cela ne pas manquer de fe
repasser all crib/e. Au temps de fa fenaison au de fa rnoissol1,
il y uvait aussi des col1seils approprifis. (50),

II s'est aussi interesse activement a promouvoir la coo
peration, particulierement dans Ie domaine agricole. C'est
gr~ce a lui que fut etablie la premiere fromagerie de la pa
roisse. Enfin, monsieur Audet s'est aussi occupe, avec
beaucoup d'interet, des ecoles. Aussi nos paroissiens vou
lurent qU'il fit partie de la Commission scolaire. II fut elu
president Ie 14 juillet 1884 et il Ie resta jusqu'a sa mort en
1905.

Le 1er avril 1904, alors qu'il voulut aller lui-m~me cher
cher les Saintes-Huiles a la gare du chemin de fer, monsieur
Audet monta dans Ie train des passagers et lorsqu'il en des
cendit Ie convoi etait deja en mouvement, et, en mettant Ie
pied sur Ie quai de la gare, il tomba a la renverse et demeura
un bon moment inconscient. Cet accident lui fut fatal. II
demeura malade jusqu'a sa mort survenue Ie 27 janvier 1905
et Jut inhume Ie 2 fevrier suivant, a I'eglise de Saint-Fabien.

Vous savez que M. Ie chanoine Pien'e-Celestin Audet, cure
de Saint-Fabien pendant plus de trenle-quatre ans, repose
sous Ie maitre-aute! de SOli egfise. fa tete au-dessous des
pieds dll prf}.tre qui commence fa messe, comme il I'avait ex
pressemen t demande dans son testament. (51)

Pendant la maladie de monsieur Audet, ce fut mon
sieur Pierre Lafrance, alors vicaire, qui s'acquitta du minis
tere dans la paroisse.

Monsieur Joseph Henri Lavoie succeda a monsieur Au
det en 1905. Trois ans apres I'arrivee de ce dernier, en 1908,
on proceda a la construction du presbytere actuel pour
remplacer Ie premier qui comptait deja 53 ans d'existence.
Ce sera, a n'en point douter, I'oeuvre capitale du court mi
nistere de monsieur Lavoie qui prend fin, en 1912, avec la
nomination, par Mgr Blais, ev~que de Rimouski, de mon
sieur l'Abbe Eugene-Elzear Pelletier.

50. Robert, "Les cures. les vicaires", dans l'Echo du Ba& Saint-Lauren!, 13 oclo
bre 1939.

51. Lellre de Pierre Lafrance. DrEHre. assistant-cure au lemps de la maladle du cure
Audet. adressee a Mgr Medard Belzile. Ce dernier I'a publlee dans son article
ROBERT "Les cures. les vlcarres", dans l'Echo du Bas Saint-Laurent, 27 oc
lobre 1939.
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M. Lavale. M. Pelletier.

Presbytere de Saint-Fabien, construil en 1908.

Les faits marquants du ministere de ce quatrieme pas
teur sont nombreux. II y a d'abord la reparation de la toiture
de I'eglise, en 1915, puis en 1919 la construction d'un per
ron en beton a I'entree principale En 1921, iI Y a I'erection
du monument du Sacre-Coeur qui orne actuellement Ie par
terre de I'eglise. En 1927, les edifices religieux sont dotes
d'un nouveau systeme d'eclairage dQ a I'avenement de
I'electricite dans notre paroisse et, I'annee suivante, on
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installe un systeme de chauffage a air chaud dans I'eglise.
En 1928, il Y eut aussi la construction de la chapel Ie Notre
Dame de Lourdes a Saint-Fabien-sur-mer. Monsieur Pelletier
y celebra la premiere messe. L'annee 1930 marque I'ouver
ture de la desserte de Saint-Eugene-de-Ladriere. Encourages
par Ie cure Pelletier, les paroissiens de Saint-Fabien con
tribuerent grandement a I'organisation de cette paroisse.
C'est egalement cette meme annee que fut construite notre
"Salle paroissiale".

lntllrleur de I'egllse vers 1915. On aperl;olt Ie tuyau pour Ie chauflage ainsl
que la chaire.

II ne faudrait pas oublier que monsieur Pelletier fut tres
interesse a I'agriculture et qu'il fut un precieux conseil
ler pour les cultivateurs de Saint-Fabien. II avait sa pro
pre ferme experimentale ou il travaillait a ses moments
de loisirs, laissant a monsieur Oscar Belzile la respon
sabilite de I'entreprise II esl a I'origine de plusieurs orga
nisations agricoles de la paroisse. De plus, il fit venir un
nombre sans cesse accru d'agronomes et de conferenciers
pour instruire les gens.

Monsieur Slanislas Roy tut nomme a la cure de Saint
Fabien Ie 18 septembre 1937. Le 5 decembre suivanl,
les paroissiens assisterent a I'inauguration d'un orgue elec
trique dans I'eglise. Au cours de I'ele 1938, on repara la
toiture de J'eglise et de la sacrislie et Ie cimeliere est con
siderablemenl ameliore. L'annee suivante, on apporle des
ameliorations au presbytere. Le 11 oclobre 1942, la Fabrique
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de Saint-Fabien cede la cha
pelle et son emplacement,
les vases sacres et les orne
menls religieux a la paroisse
de Saint-Eugene qui vienl
de recevoir son premier cure
resident. De 1943 a 1945,
monsieur Ie cure Roy voit a
I'amenagemenl d'un beau
parterre autour de notre egli
se. On couronne les tra
vaux par la benediction d'un
monument des Saints-Mar
tyrs Canad ien s, Ie 25 sep
tembre 1945. En 1949, on
installe un systeme de haut
parleur dans I'eglise. Enfin,
en 1950, on pose une pein
ture caoutchoutee sur la bri
que de notre temple paroissial. M. Roy.

Monsieur Joseph Gauvin succede a monsieur Roy Ie 23
aoOt 1954. L'evenement Ie plus remarquable de son regne fut
la celebration du Centenaire de I'eglise qui, a cette occa
sion, lut restauree Monsieur Gauvin est decede Ie 12 aoOt
1955 et fut inhume dans notre cimetiere paroissial.

La sacrislle.

Monsieur Leo-Pierre Bernier fut noIre cure de 1955 a
1963. II n'y a pas de realisation materielle importante a si
gnaler au cours de son ministere, les edifices religieux
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Le parterre de I'eglise paroissiale.

ayant subi une restauralion complete a I'occasion des fetes
de 1955. Mentionnons toutefois que c'est au temps de son
ministere Ie 31 aoOt 1958, que recommence la publication
du "Bulletin Paroissial"; ce n'est que depuis la tin des

Monument des Salnls Marlyrs Canadiens.

annees c;nquante que ce pamphlet porte Ie nom de "Feuil
let Paroissial". Ce bon pasteur s'occupa des fonctions or
dinaires de la desserte religieuse de la paroisse. Rappelons
que I'abbe Bernier a contribue, a sa falion, a I'histoire re
gionale de notre Bas Saint-Laurent. II fut d'abord un rouage
important dans Ie mecanisme mis en place pour la reali
sation des plans Gordon et Vautrin. II a agi comme inter-
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M. Gauvin. M. Bernier.

mediaire entre les cures des "vieilles" paroisses du Temis
couata et Ie gouvernement provincial, dans Ie but d'etablir
des colons sur des terres neuves. II fut intimement lie aux
problemes socio-economiques des annees de depression
et s'efforc;a d'y apporler une solution a laquelle on croyait

M. Hudon. M. Simard.
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alors fermement. En somme, c'est surtout comme mission
naire-colonisateur que I'abbe Bernier a realise une t~che

dont I'ampleur est inscrite dans Ie paysage du Temis
couata. (52).

Monsieur Bernier a ete remplace en 1963 par monsieur
Leo Hudon. Les principales realisations de ce pasteur sont:
I'embellissement de notre cimetiere en 1966-67, I'erection
d'une croix lumineuse sur la montagne, a I'ouest du village,
en 1968, les reparations de l'arriere-juM pour y recevoir Ie
nouvel orgue, en 1968, et I'installation d'un systeme de
chauffage a I'huile dans I'eglise, en 1971.

Depuis Ie 15 novembre 1971, notre cure est monsieur
Ernest Simard. Ce dernier fit amenager, en 1974, une salle
de reunions dans la sacristie surnommee Ie "Vieux D~me",

ainsi qu'un local au sous-sol de la sacristie pour Ie Cercle
de l'Age d'Or, appele "Le Petit Pignon". Enfin, on fait un
nouveau revtllement de briques a I'exterieur de I'eglise au
cours de I'ete 1977 pour preparer les fetes du cent cinquan
tieme anniversaire de I'erection canonique de la paroisse.

Nous proposons maintenant de menltonner quelques
renseignements supplementaires concernant I'organisation
de notre paroisse.

LES CHEMINS DE CROIX
Nous pouvons d'abord parler de nos chemins de croix

eriges dans la premiere chapelle et dans I'eglise. Le 6 aoOt
1853, les paroissiens assistent a la bElnediction d'un che
min de croix installe dans la chapelle, construite en
1848. Le 6 avril 1856, un chemin de croix est installe dans
I'eglise. En 1891, il Y a I'erection d'un nouveau chemin de
croix dans I'eglise, et en 1899, on installe celui de la sa
cristie. Finalement, Ie 24 juin 1946, une messe est celebree
a la Montagne du Nord et on procede a la benediction d'un
chemin de croix inslalle dans Ie flanc de la montagne.

NOS CIMETIERES
Notre cimetiere paroissial a toujours ete situe a peu

pres au meme endroit, quoique avec de legeres variantes
concernant les limites de son emplacement. Le site en fut

52. Noel Belanger, "Beaux comme mes en/ants. .", dans La Revue d'Hlslolre du
Bas Saini-Laurel'll, Vol. II, No 3 et 4, Decembre 1975, p. 5.
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determine en 1843, par un accord entre nos trois premiers
marguilliers et Ie cure Simeon Marceau de Saint-Simon.

Le premier clmetiere paroissial: /I remarquer qu'il etalt SitU8 plus pres de
1'8911se et pius /I I'ouest que Ie cimetlere actuel.

Au debut de I'organisation paroissiale, Ie cimetiere se
trouvail situe juste au sud de I'eglise, soit a peu pres au
milieu de I'aire de stationnement actuel. En 1874, il Y eut
un petit agrandissement avec un terrain acquis de monsieur
Desire Boulanger. En 1894, il Y eut un deuxieme agrandisse
ment du cimetiere, aussi vers Ie sud-est, avec un terrain
acquis de monsieur Edouard Jean. Cette fois on retrancha
la partie du cimetiere la plus rapprochee de I'eglise. En
1925, Ie cimetiere est juge trop petit et trop pres de I'egli
se; on procede done a nouveau a son agrandissement et,
une permission est accordee pour exhumer les corps de la
partie du cimetiere qui sera alors desaffectee. Au temps du
cure Stanislas Roy, en 1938, il Y eut aussi de grands tra
vaux faits pour I'amelioration de notre cimetiere.

En effel, dans une corv€e memorable de trois semaines.
avec chevaux, pelles el niveleuses. I'on recueillit taus les osse
ments d'une partie du vieux cimetiere pour les placer dans une
fosse commune, al'extremite Sud. Puis 1'011 remonta 10 cfotu
re du cimetiere neuf. pour la metlre en ligne droite, de l"Est a
rOuesl. Ie vieux CALVAJRE - don de feu Ernest Bellavan
ce - occupe a peu pres Ie centre du premier cimetiere, Et la
croix de gran it, faite d 'une seule pierre, don de feu Xavier
Jean, fixe Ie centre de la partie netlve. (53).

53 "Le Bullel in Paroissial'·. Vol no 27, 22 novem bre 1953.
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Enfin, au temps du cure Hudon, en juillet1966 et 1967,
on ameliora I'amenagement ella proprete du cimetiere et on
installa un nouveau tapis de gazon.

Mais la greve a aussi son cimetiere. Au debut de I'ete
1874, un navire irlandais jeta I'ancre a Saint-Fabien en face
de l'Anse-a-Mercier. Un accident mortel etait arrive. Le fils
d'un ami du capitaine faisait la vigie du haut de la hune. II
perdit pied et tomba sur Ie pont.

Apres I'ancrage, on mit une chaloupe a la mer et on y
deposa Ie corps de William Hayes, ~ge de 16 ans. II etait
ne a Cork, un port assez important de l'lrlande.

Du haut de leur promontoire, les membres de la famille
Mercier virent I'ancrage du navire et la chaloupe qui se diri
geait vers la greve. lis se haterent d'aller a leur rencontre.

M. Norbert Mercier fabriqua Ie cercueil en pin et la croix
en chene. II donna egalement Ie terrain pour la sepulture de
ce jeune mousse.

Avec un couteau, un marin du bateau incrusta sur la
croix les mots suivants:

Wm Hayes
A XVI
R.1. P.
CORK

Le corps du jeune homme fut inhume au sud du chemin
du four a chaux, au pied de la montagne, a environ cent
pieds de la greve.

Pendant plusieurs annees, nos bonnes families de
Saint-Fabien se sont rendues a la mer pour prier sur la
tombe du jeune mousse. Nos meres de famille eprouvaient
beaucoup de sympathie pour ce jeune catholique romain
inhume loin de son pays natal. Le dimanche apres-midi etait
la journee toute designee pour se rendre prier pour "ame de
ce jeune homme. (54).

Ce fut donc la premiere sepulture a Saint-Fabien-sur-

54. Ces renseignements venant de M. Fortunat Roy lurenl confirmes par Samuel
Mercier. pel'l-fiIS de Norbert. el I'abbe Raoul Roy. arriere-petl\-[iIS de Norbert
Mercier
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mer et aussi Ie premier lieu de pelerinage. Les gens de
Saint-Fabien continuerent a respecter cet endroit; ils renou
velerent la croix et I'inscription, puis poserent une palissade.

LES MARGUILLIERS
Dans louie. desserte ou paroisse erigee par l'Eveque d'un

diocese. sous la direction d 'un pretre-desservant ou cure, il y
a aussi un corps de syndics ou de marguil/iers pour ["adminis
tration des biens temporels. Ce corps est elu par les francs
tenanciers du lieu et prend Ie nom de FABRIQUE, avec Ie
desservant ou Ie cure comme president. lis administrent les
biens temporels au nom de l'eveque qui en re(:oit chaque an
nee. un rapport financier. (55).

Notre paroisse, erigee canoniquement depuis Ie 11 de
cembre 1828, demeura pendant assez longtemps sans mar
guilliers. Ce n'est qu'en 1843 que I'on admet la "desserte"
sur notre territoire. C'est donc a ce moment seulement que
res habitants de Saint-Fabien sont autorises a se constituer
un corps de syndics. Ainsi, Ie 17 septembre 1843, les 57
francs-tenanciers de Saint-Fabien qui voulaient des edifices
religieux et un pr~tre resident, se rendirent a Saint-Simon 
"firent la moitie du chemin" - pour rencontrer Ie cure de
Trois-Pistoles, I'abbe Paschal Pouliot, et faire I'election des
trois premiers marguilliers de la paroisse.

Le 27 du meme mois. M. Ie cure Pouliot se rendit, cette
fois. aSaint-Fabien meme - delegue de Mgr Joseph Signay.
Eveque de Quebec - pour discuter avec les marguiltiers re
cemmenl efus du site de la premiere chapelle. de fa premiere
sacristie, de fa residence du pretre ainsi que du cimetiere. (56)

Et depuis ce temps, nos marguilliers, en collaboration
avec Ie cure de la paroisse, deciderent tous les travaux
concernanl I'amenagement et I'installation de nos edifices
religieux.

Le mode de remplacement des marguilliers est simple.
A chaque annee, de 1845 a 1965, il Y a un nouveau mar
guillier nomme; celui-ci prend Ie titre de 3e marguillier. Le
marguillier qui etait en charge, cede son poste au 2e mar
guillier qui devient automatiquement Ie marguillier en char-

55. "Les marguliliers 1843·1853" dans Ie Bulletin parolsslal, 20 decembre 1953.

56. Ibid.
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Romain Berube
Pierre Morest (Morais)
Vjncent Rioux
Abraham Boulanger
Honore Rioux
Euloge Rioux
Pierre Coulombe

Johnny Bellavance
Charles Gendreau
Olivier Roy
Clovis Berger
Paschal Roy
Elie Gagnon (Belzile)
Pierre Morin
Joseph Belanger
Romuald Gagnon
Vital Roy
Theophile Fournier
Louis Fortin

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1885
1886
1887

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

ge. Le 3e marguillier de I'annee precedente devient alors Ie
2e marguillier de I'annee en cours. Ainsi, jusqu'en 1965,
il Y eut toujours trois marguilliers qui s'occupaient des
affaires de la Fabrique, en collaboration avec Ie cure de

la paroisse. A la fin de 1965, suite a la nouvelle loi des
Fabriques, on double Ie nombre de marguilliers; cette
annee-Ia, on nomma trois nouveaux marguilliers. Les annees
suivantes, on continua simplement Ie systeme rolatif en vi
gueur depuis les debuts de la paroisse, mais en nommant,
celie fois, deux nouveaux marguilliers chaque annee. Voici
la liste de tous ces vaillants paroissiens qui travaillerent
benevolement a I'organisation de la paroisse, depuis les
debuts de la colonie jusqu'a nos jours.

Les marguilliers (57)

1843 Philippe Coulombe, 1864 Pierre Levesque
marguiller en charge; 1865 Hilaire C6te
Denis Gagne, second 1866 Zephirin D'Astous
marguillier; Joseph 1867 Jeremie Berger
Michaud, Iroisieme 1868 Edouard Pelletier
marguillier.
Louis Rioux
Charles Gagnon
Jean -Bapt iste Michaud
Simeon Turcotte
Benjamin Roy
Alexandre C6t~

Jeremie Scheffers
(Berger)
Luc Marlel
Joseph Roy (Lauzon)
Xavier Gagnon (Belzile)
Andre Morin
Olivier Simon
Thaddee Roy
Augustin Gagne
Thomas Boulanger
Marcel Rioux
Barthelemie Caron
Jean-Baptiste Turcotte
Remi Gagnon (Belzile)

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

57. Le tableau ci-dessus ind.que I'annee d'electlon du marguliller. Rappelons que
les marguilliers sonl toujours elus a la fin de decembre el commencent leur
exerClce Ie ler lanvier suivanl. II laut donc comprendre que Ie marguililer qui
eSI elu en 1954, Louis Fournier, par exemple. asl lroisieme margullrier en 1955,
deuxieme marguillier en 1956 el margulilier en charge en 1957; II est remplace
en decembre 1957.
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1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Fabien Coulombe
F.-X. Vaillancourt
Fabien Ouellet
Sifroy Gagnon
Joseph Roy (Lauzon)
Louis Gagnon (Belzile)
Vital Roy
Israel Hammond
Noel Fortin, pere
Louis Cote
Jean Cote
Remi Gagnon (Belzile)
Joseph Cote
Ferdinand Fortin
Malcolm Rioux
Theophile Belanger
Napoleon Roy
Joseph Belanger
Magloire Dastous
Samuel Belzile
Pierre Roy (Lauzon)
Clovi s Berger
Zephiron D'Astous
Joseph Cote
William Bellavance: Ie
8 sept., Louis Cote
remplace Joseph Cote
decMe
Joseph AI bert
Frederic Gagnon
Andre Bellavance
Telesphore Morais
Fortunat Belzile
Edouard Gagnon
Cirice Belles-Isles
Salomon Gagne
Theodore Dumont
Ernest Bellavance
Arthur Belzile
Ernest Fournier
Noel Fortin, fils
Emile Belzile
Auguste Berger
Jean Bellavance
Ernest Belzile

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Desire Rioux
Fabien Rioux
Aime Coulombe
Narcisse Cote
Hermel Rioux
Joseph Thibault
Joseph Cimon
Desire Jean
Fabien Roy
Phileas Fortin
Noel Theberge
Alphonse Belzile
Charles Bou langer
Elzear Belzile
Leon Cote
polycarpe D'Astous
J.-Ernest Pelletier, Ie 21
avril, Joseph Jean-Bap
tiste Cote, pour rempla
cer Leon Cote, decede
Antoine Gagnon
Arsene Fournier
Gonzague Belanger
Ernest Canuel
Joseph-R. Belzile
Ernest Ouellet
Fabien Coulombe
Louis Fournier
Irenee Roy
Joseph-Hilaire COte
Joseph Gagnon
Jos. Pierre Roy
Jean Gagnon
Raymond Rousseau
Jean-Baptiste Roussel
Joseph Voyer
Zenon Fournier
Theophile Fournier
Joseph Voyer, Ze-
non Fournier et Theo
phile Fournier demeu
rent marguilliers; les
nouveaux elus sont a
lors Camille Roy, Er
nest Roy et Desire Rioux
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1966 Philippe Vignola, 1972 Andre Coulombe, Lau-
Antonio Rioux ren t Clou tier

1967 Eugene Bernier, AI- 1973 Gerard Dumont, Sylvain
phonse Cimon. Jean- Roy
No~1 Hammond rem- 1974 Mmes Dominique Rioux
place Theophile Four- et Patrice Belzi Ie; nos
nier qui donna sa de- premiere marguilieres.
mission. 1975 Henri Theberge, Ray-

1968 Aime Coulombe, CyricE mond Fournier
Cloutier 1976 Alcide Bellavance,

1969 Henri Albert, Irenee Auguste Boucher

Thibeault 1977 Mmes Omer Fournier

1970 Martin Dionne, Louis et Regis Belanger.

de Gonzague D'Astous
1971 Aurele Gagne, Lorenzo

Pelletier

LES EVEQUES

Au debut de la colonie, notre paroisse relevait de l'Ev~

che de Quebec. Ainsi, Mgr Bernard-Claude Panet de Quebec
fut notre ev~que de 1825 a 1833; il signa Ie decret d'erection
canonique de la paroisse en 1828. Mgr Joseph Signay lui
succede jusqu'en 1850. II permit la construction de la cha
pelle de 1848. C'est Ie premier archev~que de Quebec (1844).
Mgr Pierre- Flav ien Tu rgeon sera I'ev~q ue de 1850 a 1867.
Apres une attaque de paralysie en 1855, I'archev~que dut ce
pendant remettre l'administration a Mgr Charles Franc;ois
Baillargeon, qui etait ev~que titulaire de Tloa, et coadju
teur, depuis Ie 23 fevrier 1851. C'est Mgr Baillargeon qui fit
les trois premieres visites pastorales, en 1855, 1860 et 1865.

Apres la creation de l'Ev~cM de Rimouski, en 1867, la
paroisse sera simplement rattachee a ce nouveau diocese.
Voici donc la liste de nos ev~ques pour la periode corres
pondante jusqu'a aujourd'hui.

Mgr Jean-Pierre- Franc;o is Laforce-Langevin (1867-1891)
Mgr Andre-Albert Blais (1891-1919)
Mgr Joseph-Romuald Leonard (1919-1928)
Mgr Georges Courchesne (1928-1950). II fut Ie premier ar

chev~que de Rimouski.
Mgr Charles-Eugene Parent (1951-1967)
Mgr Louis Levesque (1967-1973)
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Mgr Gilles Ouellet est notre archevElque depuis 1973.

Mgr Courchesne. Mgr Parent.

Mgr Levesque. Mgr Ouellel.

LES ASSISTANTS ET VICAIRES
M. Pierre Lafrance, assistant-cure du 12 avril 1904 au

1er fevrier 1905, puis desservant jusqu'au 23 septembre 1905.
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M. Georges Gauvin, vicaire
M. Wilfrid Gauthier, vicaire
M. Ulfranc St-Laurent, vicaire
M. Georges Gagnon, vicaire
M. Jean-Baptiste Morin, vicalre
M. Adjutor Lamontagne, vicaire
M. Albert Lamontagne, vicaire
M. Laurent Beaulieu, vicaire
M. Wilfrid D'Amours, vicaire
M. Jean-Baptiste Caron, vicaire
M. Hildebrand Roy, vicaire
M. J. Ed. Pilote, vicaire
M. Alcide Cote, vicaire
M. Emile DuM, vicaire
M. Robert Godbout, vicaire
M. Daniel Beaulieu, vicaire
M. Emile T. Belanger, vicaire
M. Jean-Fran<fois Drapeau, vicaire
M. Jean-Marc Gendron, vicaire
M. Charles Anctil, vicaire
M. Jean-F ran<fois Drapeau, vicaire
M. Paul-Emile Labrie, vicaire
M. Adelme Parent, vicaire
M. Raymond Fortin, vicaire

M. A. Poirier en 1904.
M. Alex Brand, 1906, suppleant.
M. J.R. Leonard, 1905-1906 (plus
mouski).
1907-1910
1910
1911-1912
1923-1925
1925-1937
1931-1933
1933-1937
1936-1939
1936-1937
1937
1937-1939
1939-1942
1939-1942
1942-1943
1943-1952
1952-1954
1954-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1968
1968-1969
Ele 1969
1969-1971

tard Mgr Leonard de Ri-

Les vicaires demeuraient habituellement peu de temps
dans la meme paroisse. Signalons qu'a certains moments, il
y eut deux vicaires en m~me temps dans la paroisse; I'un
d'eux s'occupait alors plus expressement de Saint-Eugene
de-Ladriere. Ces vicaires changeaient ordinairement de pa
roisse a I'automne. Ces pretres furent de precieuses aides a
nos cures de paroisse debordes, a I'epoque, par la desserte
religieuse d'un grand nombre de fideles alors assidus aux
offices du culte.

LE coa DU CLOCHER
Le coq de bronze qui domine Ie clocher de notre eglise

fut installe en 1898, lors de la restauration de notre temple
paroi ssial. At in d'ag rementer notre reci t nous avons pense
terminer ce chapitre en vous entretenant un moment de I'his
toire des coqs qui surmontent nos clochers.
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Certains Ie fOllt remonter
a St-Pierre qui, dit-on. ne
pouvait supporter. pour les
raisons que I'on d~vine, de
croiser un cuq dans une ve
nelfe. et encore mains de
I'entendre cocailler. Quand
I'un de ces mafheureux vola
tiles. se risqllait dans son vai
sinage imn1(~dia(, if I'empa
fait afin que les autres se Ie
tiennent pour dill . .. (58)

L'explication est amusante
a defaul d'EHre convaincante.
On crait plutot que les An-
ciens ont estime Ie coq pour Notre clacher paroissial.

son courage, pour sa vigilance, pour son ardeur et, aussi,
parce qu'il annonce la fin de la nuit, la fuite des voleurs, Ie
soulagement des malades. C'est pour toutes ces raisons,
estiment les chroniqueurs, qu'il a fait son chemin. "II a fi
gure sur les fresques, sur les sarcophages, sur les medail
les, jusqu'au jour ou, d'un coup d'aile, il s'est perche sur un
clocher et y est reste." (59).

Pour l'Abbe Eugene Martin, les qualites ornementales el
les verlus du coq lui ont valu d'etre promu au rang de gi
rouette parce que, dil-il:

If symbolise fa religion, fa bravoure, fa fermete en face du
danger et, aussi. fe sacrifice consenti parce que, lil aLI il est.
if attire un jour immallquablement Ie fell de I'injlni, et c 'est
Jinalemellt grace a la foudre el a ses m~raits que nOllS avons
les rellseigllemellts les plus pN?cielix sur les girouettes du
Moyen-Age. (60).

Sur ou sous la croix? ... Le coq a souleve un probleme
de preseance assez serieux pour que les docteurs de I'egli
se, en total desaccord, essaient de Ie resoudre chacun a sa
maniere.

Ce differend a ete envenime au XVle siecle par Charles

58. Marie-Madeleine Beaufort. D'un coq iI I'autre. Dans Hisiorla, fevner 1974. p. 2

59. Ibid.

60. Ibid.
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Borromee qui dit que Ie coq, fortement attache a la pointe
de la fleche, servirait a maintenir la Croix qui la surmonte
rai!. "En effet, pour les mystiques, rien ne doit dominer la
Croix et, puisque coq il y a, il pivotera autour de la tige qui
Ie soutient." (61)

Pour les logiciens, I'oiseau, dont la qualite essentielle
doit e1re la mobilite, n'acceptent pas qu'il soit ainsi embro
cM dans la tige, gene dans ses mouvements. II doit avoir
ses aises.

Finalement, les logiciens I'emportent et dans la plupart
des cas, Ie coq est installe triomphalement au-dessus de la
Croix.

Les valeurs representatives de ce gallinace, au sommet
de nos clochers, sont, en plus de son courage et de sa vigi
lance, I'embleme du pasteur des ames, du predicateur de la
verite et, ajoute Saint-Epiphane, celui de la resurrection.

Tout cela est peul-bre un peu oublie aujourd'hui; peu
1I0mbreux sonl ceux, en eifel, qui. consultant Ie coq en tant
que girouette. pensent en meme lemps aux vertus pnidomi
nantes qu 'on lui prete: rares sont ceux qui, revenanl au pays
/latal apres une longue absence. ressentent encore les grandes
.ioies sur lesquelles les poetes du siecle dernier insistuient,
"celles qui son' donnees a /'homme lorsqu'il revoit enjin Ie
coq de SOli clocheI'. " (62).

61. Ibid.

62. Ibid.
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Ckapitre III

elJ
'evolution municipale

Nous savons que la paroisse canonique de Saint-Fabien
a ete erigee, par decret episcopal, Ie 11 decembre 1828.
Le decret d'erection civile venait confirmer I'existence juri
dique de notre paroisse Ie 12 fevrier 1835.

La premiere municipalile fut constiluee Ie 1er juillet
1845, sous Ie nom de "municipalite du Bic", en vertu d'une
proclamation du 18 juin 1845, sous I'autorite de la loi muni
cipale, 8 Victoria, chapitre 40. En vertu de cette proclama
tion, la "municipalite du Bic" comprenait les paroisses de
Saint-Fabien de la Baie du Hal Ha! et de Sainte-Cecile du
Bic, avec I'etendue de terre en arriere d'icelles, bornee au
nord-est par une ligne tiree vers Ie sud-est, depuis I'angle
sud-est de la dite paroisse de Sainte-Cecile du Bic, et au
sud-ouest par la municipalite de Saint-Simon de la Baie du
Ha! Ha! (1).

Le 1er septembre 1847, la municipalite du Bic cessait
d'exister et son territoire devenait partie de la municipaJite
du comte de Rimouski, premiere division, constituee par une
nouvelle loi municipale, soit 10-11 Victoria, chapitre 7.

1. Cas renseignemants nous sonl lournlS par Ie Ministere des Affalres Munlclpales
du Quebec.
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Le 1er juillet 1855, une nouvelle loi municipale entrait
en vigueur, qui cn~ait des municipalites locales et des muni
cipalites de comte. Les paroisses et les cantons qui avaient
une population de 300 ~mes et plus devenaient, a compter
de cette date, des municipalites de plein droit ou automa
tiquement. Or, la paroisse de Saint-Fabien comprenait une
population de plus de 300 ~mes; elle devenait donc auto
matiquement la "municipalite de la paroisse de Saint-Fa
bien". (2).

Nous proposons d'abord un bref historique rappelant la
creation de nos institutions municipales au Quebec afin de
mieux expliquer I'histoire de notre municipalite.

L'ORGANISATION MUNICIPALE
Pendant tout Ie regime franc;ais, les institutions muni

cipales etaient inexistantes "parce que I'autocrate de droit
divin qu'etait Louis XIV ne pouvait souffrir, meme en terre
coloniale, la presence d'une institution qui pretendait parler
au nom du peuple". (3) Au debut de la colonie les habitants
de la Nouvelle-France relevent directement du gouvernement
de I'epoque qui est alors Ie Conseil Souverain compose du
gouverneur, de I'intendant, de I'eveque et des conseillers.

L'intendant etait I'officier qui, a la tf~te de I'administra
tion civile a travers la colonie, cumulail alors, dans sa per
sonne, les fonctions, les pouvoirs attribues aujourd'hui au
maire et aux conseillers ou echevins. En un mot, a peu pres
toute I'administration civile et municipale relevait de j'in
tendant.

L'unite paroissiale constituait alors I'institution par ex
cellence qui regroupait les habitants et Ie regime seigneurial
fournissait les cadres de I'assise economique de la commu
naute civile.

Apres la conquEHe anglaise, Ie mode d'administration
de la colonie varia peu a ses debuts Jusqu'en 1840, la
province de Quebec ne jouissait d'aucun droit municipal,
de quelque nature que ce soit. Ce fut, comme Ie pretendait
Lord Durham dans son celebre Rapport, la principale cause
des troubles de 1837.

2. Ibid.
3. Julien Drapeau. Hisloire du regime municipal au Quebec, MinislMe des Aflaires

Munic,pales. p. 9.
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Apres 1840, a la suggestion de ce dernier, il y eut quelques
tentatives d'organisation municipale. Le 29 decembre 1840,
sur I'ordre du gouverneur Durham, un Conseil special dotait
Ie Bas-Canada de ses premieres institutions municipales et
une proclamation du 15 avril 1841 creait vingt-deux districts
municipaux au Quebec. Celle premiere legislation m:.Jnici
pale ne permettait pas toutefois la formation de conseils
municipaux semblables a ceux que nous connaissons au
jourd'huL La plupart des officiers etaient nommes par Ie
gouvernement, a commencer par Ie "prefet" qui avait la di
rection des conseillers elus, dans chacun des districts. Mais
celte loi fut loin d'etre re<;ue avec enthousiasme par Ie
peuple qui sortait d'une insurrection et etait alors gouverne
par un Conseil special qui avait rem place Ie gouvernement
representatit de 1791 et allait etre bientot supplante par Ie
gouvernement de I'Acte d'Union.

La loi de 1840 resta a peu pres lettre morte. Elle fut
d'ailleurs, abrogee en 1845, par la loi 8 Victoria, chapilre 40:
les conseils de districts furent alors abolis et les habilants
de chaque paroisse etaient constitues en corporation, dont
les pouvoirs devaient etre exerces par un conseil forme de
sept conseillers elus par la population, pour trois ans, dont
I'un etait choisi comme president ou maire. C'est de la
qu'origine notre premiere organisation municipale, connue
sous Ie nom de "municipalite du Bic"

Le 1er septembre 1847, une nouvelle loi municipale,
10-11 Victoria, chapitre 7, enlrait en vigueur et abrogeait
celie de 1845. Celte loi rempla<;ait les municipalites de pa
roisse par des municipaliles de comle, avec un conseil
compose de deux conseillers elus pour chaque paroisse,
sous la direction d'un pretet nomme par Ie gouvernement.
C'est a partir de ce temps que la "munici palite du Bic" cessa
d'exister et son territoire devint partie de la "municipalite du
comte de Rimouski". Mais cette loi n'eut pas lout Ie succes
escompte. Le peuple ne vit dans celte mesure qu'un moyen
deguise de taxer les contribuables. Les deputes du Bas
Canada, pi us parlicul ierement, Louis-Hi ppolyte Lafontai ne,
suggererent alors la double organisation par paroisse et par
comle. En 1854, on pn3para alors une nouvelle loi municipa
Ie qui fut adoptee par la Chambre. Contrairement a la pre
cedente, elle laissait aux habitants des paroisses, Ie droit de
choisir, non seulement leurs representants, mais Ie prefet du
district lui-meme. Finalement, en 1855, il Y eut l'Acte Drum-
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mond ou Loi erigeant les paroisses en municipalites. G'est
la loi municipale encore en vigueur, bien qu'amendee con
siderablement. Gette nouvelle loi, tout en maintenant Ie
conseil de district ou de comte, autorisait toutes les parois
ses a se constituer en municipalites distinctes et a elire
elles-memes tous les officiers de leur conseil. (4). G'est de
cette loi qu'origine Ie Gonseil Municipal de Saint-Fabien
lequel est rattacM au Gonse;1 de Gomte de Rimouski.

II est tres difficile de retracer les diverses activites de
nos anciens Gonseils municipaux ainsi que les travaux qu'ils
ont accomplis. Les archives et les vieux documents qui au
raient pu nous guider dans cette tElche ont tous ete detruits,
lors du grand feu de Saint-Fabien en 1940. L'expose concer
nant I'organisation municipale de notre paroisse sera donc
Incomplet et moins detaille que celui presente pour les au
Ires domaines. Nous tenterons de pallier a cette lacune en
approfondissant davantage la question des anciennes reali
sations au niveau de la voirie.

'.,
/'

Vue de I'egllse et de la premiere salle pUblique avant la conflagrallon
de 1940.

4 Tous nos renseignements sur I'hlsloire de I'organisation municipals sont inspi
res de Julien Drapeau, Histolre du 16glme municipal au QU6bec, pp. 29-32.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Pour ce qui concerne notre paroisse, Ie premier corps

d'officiers municipaux rut forme Ie 20 juillet 1855. II se com
posait alors de monsieur Bernard Mercier de Saint-Fabien
sur-mer qui lut nomme maire de la paroisse; les conseillers
choisis furent: messieurs Alexandre Cote, Xavier Gagnon
(Belzile), Joseph Michaud, Fran<;ois Turcot, Magloire Gagne
et Abraham Morin; fut nomme comme secretaire-tresorier,
monsieur Georges-Theophrase Mercier.

L'edifica municipal avant las reparations de 1974-75.

Voici maintenant la liste des maires et des secretaires
tresoriers qui se sont succedes, au Conseil municipal, de
1855 jusqu'a nos jours.

1855-1857
1857-1858
1858-1860
1860-1864
1864-1866
1866-1871
1871-1887
1887-1889
1889-1891
1891-1892
1892-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1902
1902-1907
1907-1911
1911-1916

Les maires
Bernard Mercier
Xavier Gagnon (Belzile).
Olivier Roy (Desjardins).
Xavier Gagnon (Belzile).
Joseph D'Anjou.
Vital Roy.
Joseph D'Anjou.
Lo uis Cllte.
Elzear Mercier.
Vital Roy (fils de Benjamin).
William Bellavance.
Telesphore Morais.
Philippe Coulombe (Charles).
J.-Achille Berube.
Frederic Bernier.
Ernest Bellavance.
Joseph-F. Belzile.
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1916-1917
1917-1921
1921-1931
1931-1941
1941-1949
1949-1951
1951-1959
1959-1965
1965-

1855-1857
1857-1885
1885-1898
1898-1905
1905-1920
1920-1923
1923-1940
1940-1960
1960-1965
1965-

J .-Arthu r Belzile.
Emile Belzile.
William Bellavance.
Desire Jean.
J .-Omer Belanger.
J .-Pierre Roy.
Ernest Pelletier.
Jean Gagnon.
Emmanuel Roy.

les secretaires-tresoriers
Charles-Theophrase Mercier.
Charles Gagnon.
Vital Roy.
Joseph Bellavance.
J.-Achille Berube.
Emile Gagnon.
J.-Louis Gendreau.
Emmanuel Roy.
Alcide Bellavance.
Roland Roy

Parmi les principales realisations du conseil municipal,
nous pouvons d'abord mentionner I'electrification des rues
du village, vers 1927-28, a la suite de I'arrivee de I'eleclricite
sur notre territoire. l'eclairage des rues se fera par la suite
graduellement, a mesure des agrandissements successifs.

Pour ce qui est de l'installation du systeme d'egoQt, les
travaux s'effecluent egalement par etape a partir de 1930.
Mais encore aujourd'hui, a mesure que Ie village s'agrandit
et que de nouvelles maisons apparaissent, Ie reseau de
systeme d'egoOt ne cesse de s'accroHre au m~me rythme.
Avant l'installation du systeme d'egoOt, les habitants de
Saint-Fabien devaient se contenler des puisards, c'est-a-dire
de puits pratiques pour recevoir et absorber les eaux-vannes.

En 1964, la paroisse de Saint-Fabien possede enfin son
camion-cilerne se procurant ainsi une plus grande protection
contre les incendies. Avant Ie camion-citerne, Ie moyen de
protection contre Ie feu elait une auto-pompe qui, lorsqu'il y
avait un feu, devait se rendre aux differents endroits du
village ou se trouvaient les puits permeltant de s'approvi
sionner en eau. Ces puils se trouvaient chez messieurs
Omer Rioux, Paul-Emile Rioux, sur Ie terrain de la fabrique
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et enfin, I'ancien puits du Canadien-National. Les premiers
chefs-pompiers a Saint-Fabien furent messieurs Ambroise
Roussel, Jos. Jean et Antoine Michaud. Ce poste est au
jourd'hui comble par monsieur Roland Fournier qui est en
fonction depuis 1962.

En 1966, la municipalite de SainI-Fabien organisait un
service de vidange. La premiere personne, preposee a ce
service, ful monsieur Raoul Theberge qui occupa ce poste
de 1966 a 1969. De 1969 jusqu'a nos jours, c'est monsieur
Noel Gagnon qui a cette charge. Avant I'existence de ce ser
vice, les citoyens devaient transporter eux-m~mes leurs
vidanges a des endroits prevus a cette fin.

En 1966, commencerenl egalement les travaux pour la
construction d'un systeme d'aqueduc qui devait se terminer
au mois d'avril 1967. La source d'approvisionnement en eau
potable pour les gens de Saint-Fabien se trouve au lac
Pichtnin. La realisation de ce systeme etait necessaire pour
assurer une plus grande securite en cas d'incendie. Cela
reglait egalement bien d'autres problemes occasionnes par
les puits artesiens gr~ce auxquels les gens se procuraient de
I'eau avant Ie systeme d'aqueduc. Ce systeme represente un
investissement de $360,000.

Enfin, en 1974-1975, la paroisse possedait son systeme
d'epuration des eaux. Ce systeme a pour fonction de pro
teger la riviere contre la pollution. II s'est effectue au coOt
de $753,000.

Nous relatons egalement, que Saint-Fabien a deja eu
ses agents de police et de circulation. De 1945 a 1965, mes
sieurs Anioine Belzile el Carol Michaud detenaient Ie
poste d'agent de la circulation alors que Ie poste d'agent de
police etait tenu par monsieur Jean-Baptiste Gendreau. lis
n'etaient pas engages par la municipalite, mais par Ie gou
vernement provincial, par qui ils etaient payes. Par la suite,
la municipalite engagea a temps partiel, cette fois-ci, mes
sieurs Jos. Jean et Ambroise Roussel afin d'occuper ces
postes. Aujourd'hui, nous n'avons plus, ni agent de police,
ni agent de la circulation, parce que nous sommes, pour ces
services, desservis par fa SOrete du Quebec, section
de Rimouski.
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LA VOIRIE
Sous Ie regime franc;ais, au commencement du regime

anglais et ce pendant assez longtemps, Ie principal fonc
tionnaire du gouvernement pour la voirie etait Ie Grand
Voyer.

Vers 1820, Ie Grand Voyer avait I'aide de Comissaires
nommes dans les differentes regions par Ie gouvernement et
qui, de leur cote, choisissaient des inspecteurs de chemin et
des sous-voyers au besoin. En 1822, il Y avait trois commis
saires pour Ie comte de Cornwallis, lequel inclut, dans ses
limites, la region du "Portage".

Le Grand Voyer faisait Ie trace des chemins, avec Ie
concours des interesses, et voyait a la distribution des
travaux a faire pour leur confection et leur entretien, car
dans Ie temps, Ie chemins etaient uniquement a la charge
des proprietai res des terres su r lesq uelles i Is etaient faits.
On volt aussi par des documents que les proprietaires de
seigneuries etaient aussi appeles a faire leur part pour les
terres qui n'etai ent pas concedees. (5).

En 1798, Ie Grand Voyer du district de Quebec fit Ie
trace du chemin royal depuis I'Anse-aux-Coques de Sainte
Luce jusqu'a Trois-Pistoles, a la requ~te des seigneurs de
Rimouski, de Sic, de Drapeau et de l'lsle-Verte et aussi d'un
grand nombre d'habitants de la region pilote et autres parti
culiers de Gaspe, Quebec et d'ailleurs.

La requ~te de la marquise d'Albergatti-Vezza, proprie
taire de la seigneurie du Sic est datee du 7 mai 1783, et
celie du seigneur de Rimouski du 20 mai 1785.

Jean Renaud, Voyer de District, term ina son travail par
un long proces-verbal dont nous allons citer la derniere
partie:

A la riviere du sud-ouest du Bic qui passe cent pieds de
large pres de la mer. se trouve un bel endroit pour etablir un
bac pour passer iJ maree haute, mais la dite riviere est guea
ble pour des voitures iJ maree basse; poursuivra Ie dit chemin
toujours selon les plaques I'espace d'une lieue et demie Ie
long d 'une montagne sur un bon terrain planche jusqu 'iJ une

5. Rober!. "La voirle", dans I'Echo du Bas SainI-Laurent, 31 d~cembre 1937.
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cedriere d'lIn arpent et demi; 0 quatre arpents plus loin est
un bourbier d 'un demi-arpent qu 'il faudra panter; continuera
Ie dit chemin suivant les plaques sur un terrain de gravier
pour deux lieues et environ demie lieue dans les terres au

sud de madame Petit, au il faudra une route de descente pour
arriver i1 la greve: poursuivra Ie chemin pour trois lieues jus
qu 'au lac Calaf (6); continuera Ie long de ce lac pour quinze
arpents; cinq arpents plus haut se trouve un ruisseau sur Ie
quel il faudra un pont de vingt pieds, continuera Ie chemin
selon les plaques pour une heue au nord et Ie long d 'un cap,
nomme Ie Cap Maranville (7) qui a environ quinze arpents de
long: ensuite un espace de cinq arpents 0 fossoyer: poursui
vra ensuite une lieue sur un bon terrain jusqu'o une cote
d'une pente douce de trois arpel/.ts de mantee et de dix ar
pents de descente, Ie dit chemin continuera selon les plaques
Ie long des prairies pour une beue sur un bon terrain jusqu 'd

la riviel'e de l'Anse aux Coqs des Trois-Pistoles sur laquelle
il sera fait un pont de vingt pieds. et continuera un quart de
lieue de plus jusqu 'au desert de J. -Baptiste Rioux, premier
habitant de la Seigneurie de Trois-Pistoles.

Comme ce chemin est d'une tres grande uti/ite non seu
lement au public en general mais plus particulierement aux
Seigneuries de la Pointe aux Peres et de Rimouski et que les
terres depuis Louis Canuel ne sont pas encore concedees, je
suis d 'opinion que les dits habitants doivent l'ouvrir de neuf
pieds de large et ft/ire les pants jusqu '0 la riviere du Nord-Est
du Bic, ce qui leur fera environ cinq arpents chacun, et que
les Seigneurs du Bic et de Drapeau ouvriront a leurs frais Ie
surplus du dit chemin au prorata de ce qu'ils ant de terrain,
aussi de neu! pieds de large, qu 'ils feront les pants et bac ci
dessus designes dans l'epace de deux annees de cette date:
il est bien entendu que ce chemin sera dans la suite elargi.
et perfectionmi par ceux qui pourront prendre des terres en
concession aux dits lieux, cOllformement a la tenure des 01'

donnances. (8).

A la lecture de ce document, on peut se demander si Ie
chemin royal a ete fait dans Ie temps determine et aussi
si Ie trace mentionne a ete suivi dans tout son parcours.

6. Le lac Calal est appele aujourd'hul Ie Lac-a-Landals. D'apres cette indication et
celles qui precedent, Ie premier trace du chemin royal se profllait au coeur m~

me de nos Murailies tout en sulvanl les vallees et en se tenanl Ie pluS pres
pOSSible du fleuve.

7 C'est I'ancien nom de la pointe du Portplc.
B Robert, op. ell.
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II semble que non.

Le 23 novembre 1808, une nouvelle requl\te des "habi
tants et tenanciers de ta Rive Sud du Fleuve Saint-Laurent et
autres notables du District de Quebec" (9) fut fait a Sir
James Craig, gouverneur du Canada, demandant qu'il soit
ouvert un chemin entre Rimouski et Trois-Pistoles.

Ce document laisse entendre que, pour ce qui concerne
Rimouski, en y comprenant Sainte-Luce, Ie chemin etait deja
fait: les terres ou passait Ie chemin etaient toutes conce
dees et occupees pour la plupart; en outre, lors du trace du
chemin en 1792, il Y avait des bouts de chemin qui etaient
roulants et clotures, et des sentiers entre ces tron<{ons; et il
faut, de plus, tenir compte que Ie chemin etait facile a faire
dans toute son etendue, tandis que pour Ie Bic, Saint-Fa
bien et Saint-Simon il n'y avail, en 1808, que quelques re
sidents au Vieux-Bic, au Cap-a-I'Orignal et a la greve de
Saint-Fabien, et m~me, aucune concession de terres n'avait
encore ete faite la ou Ie chemin devait passer. En outre, un
document subsequent mentionne que Ie chemin en ques
tion, entre Trois-Pistoles et Rimouski, s'etend de Trois
Pistoles a la Iigne seigneuriale entre Rimouski et Bic, c'est
a-dire jusqu'a la riviere Ht%tee.

Quinze ans plus tard, en janvier 1823, Ie Grand Voyer
du District de Quebec, a la demande de messieurs Alexan
dre Fraser, Augustin Trudel et Pierre Sirois, Commissaires
du comte de Cornwallis, vient Fixer et regler les travaux ne
cessaires pour I'entretien du chemin de communication
entre Trois-Pistoles et Rimouski et des ponts et cotes qui se
trouvent Ie long de la dite voie de communication. Le pro
cEls-verbal de J'assemblee de 1823 indique bien que Ie
chemin royal etait ouvert cette annee-Ia.

Un autre document permet de reculer au moins de deux
ans J'existence de ce chemin: c'est un contrat de conces
sion de terre Faite Ie 20 aoOt 1821. L'acte donne pour borne
nord-est de cetle terre, un pont erige sur la riviere du Sud
Ouest. Cette annee-Ia, en 1821, les terres du premier rang
se concedaient, mais il n'y avait encore aucun resident, de
sorte que Ie pont mentionne ne peul etre autre que celui du
chemin royal. De plus, ce pont qui etait a peu pres a I'en-

9. Ibid.
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droit au se trouve celui d'aujourd'hui, indique que Ie chemin
vers I'est, passait au sud de la riviere, s'ecartant ainsi du
trace fait au pied de la montagne en 1792,

A la partie ouest de la paroisse, tigalement, on s'est ecarte
du trace de 1792. Depuis Ie ruisseau qui se Jette dans la rivie
re Portpic, et jusqu 'd Saint-Simon, c 'est sur Ie sommet de la
cote qu'il y a pres de ce ruisseau que Ie trace a du etre fait,
puisque Ie chemin devait longer Ie lac Calaf' neanmoins c'est
au pied du versant nord de la cote que se sont faits les pre
miers etablissements apres 1821, la tradition sur ce point est
constante, C'est ce bout de chemin, avec une lieue a la suite
de Saint-Simon, que l'on a longtemps appeIe Ie portage, et
qui a eu une ceIebrite, non pas toutefois celie que peuvent
avoir nos routes nationales d'aujourd'hui. Un document du
temps peut mieux nous renseigner. En 1850, Monseigneur
l'Archeveque de Quebec accordait un pr&tre pour desservir
Ie Bic et Saint-Fabien, et les gens de cette derniere paroisse,
desirant que Ie pretre resid/lt au milieu d 'eux, adresserent d
l'autorite religieuse une requete dans ce sens. Entre autres
considerations, ils alleguent que les gens du Bic ont toujours
eu une distance relativement peu considerable pour se rendre
aRimouski et aussi un bon chemin, tandis que les premiers
etablissements de Saint-Fabien datant d'environ trente ans,
pendant vingt ans desquels les habitants, pour remplir leurs
devoirs religieux, et obtenir les secours de la Religion, ont tite
forces defranchir toute et chaque fois, une distance d'environ
neuf lieues, pour les plus eloignes, pour atteindre Trois-Pis
toles, ayant a traverser un portage immense, etroit, tortueux
et d'autant plus mauvais que Ie mauvais etat de son chemin,
en ete meme, qu'il etait eminemment dangereux dans les
rudes saisons de l'hiver, printemps et automne. (10).

En 1872, un bout de ce chemin, environ un mille et de
mi, fut change et fait au nord du chemin de fer, a une dis
tance de cinq ou six arpents. Quelques proprietaires avaient
deja leurs Mtisses, y trouvant plus d'avantages pour la cul
ture de leurs terres. Pour se rapprocher du chemin, au lieu
d'aller a lui, ils Ie firent venir a eux. A la suite, vers Saint
Simon, un autre demi-mille de chemi fut aussl descendu au
pied de la cOte jusqu'au sud du chemin de fer.

Ces dernieres annees, des ameliorations ant ete appor-

10. Ibid.
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tees au trace general de la route. Tout d'abord, en 1973, un
chemin fut construit au nord du village en vue de detourner
de la paroisse Ie plus gros de la circulation. En 1974 et
1975, on ameliora I'ensemble de la route depuis I'est du
village jusqu'a la cote a Gendreau. En 1975, on construit,
a cet endroit, un nouveau pont sur la rlviere du Sud-Ouest.
II y eut egalement des travaux d'amelioration qui se firent
dans Ie bout du Portage, soit du cote ouest du village. Ges
travaux furent interrompus par Ie glissement de terrain de
1976 mais se sont poursuivis au cours de I'ete de 1977.

Telle se presente donc, en resume, I'histoire de I'ancien
chemin royal qui traversa notre paroisse et que I'on nomme
aujourd'hui "Ia Route des Pionniers".

Nous procMerons, a present, a un petit historique con
cernant la construction et I'entretien des routes qui servirent
au developpement de notre paroisse.

II serait tout d'abord utile de mentionner que pendant
la periode de 1847 a 1855, toutes les routes verbalisees ont
ete des realisations du Gonseil de comte du district de Ri
mouski, auquel appartenait la paroisse de Saint-Fabien.
Apres cette dale, c'est-a-dire a compter de 1855, la cons
truction des routes releve entierement du Conseil munici
pal de Saint-Fabien. Pour ce qui a trait a I'entretien des
routes, seules celles du village etaient entretenues par la
municipalite. Les habitants des rangs devaient s'occuper,
pendant I'hiver, d'entretenir chacun leur bout de chemin.

Jusqu'en 1965, pour les routes presentant des cas par
ticuliers, on procedait alors a ce qu'on appelait lOla criee
des routes". G'etait ordinairement Ie secretaire-tresorier de la
municipalite qui procedait a cette tache. La "criee" se fai
sait, au debut du mois de novembre, d'abord sur Ie perron
de I'ancienne salle municipale et apres Ie feu de 1940 sur
Ie perron de I'eglise. Le crieur nommait la route a entretenir;
celui qui etait interesse a pourvoir a son entretien pour
I'hiver suivant faisait sa soumission. La criee s'effectuait
ainsi pour les routes de Saint-Fabien-sur-mer, Saint-Eugene,
celie de la fromagerie et celie du Cap-a-I'Orignal, c'est donc
dire les routes communes a tout Ie monde. Mals a peu pres
en mE:lme temps que Ie systeme de la criee, la municipalite
prit peu a peu en charge I'entretien de toutes les routes de
la paroisse. C'est un fait accompli depuis 1965.
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A propos de la criee, un excellent article de monsieur
Leo Berube, preHre a la procure de l'Archev~che de Ri
mouski, resume bien Ie sujet. Ainsi, dit-il:

D u haut de sa tribune, Ie crieur donnait ordinairement en
premier lieu les avis se rapportant aux services de {adminis
tration municipale. C'eta,:{ tel chemin ii reparer. te/le cloture
ii relever, tel ponceau ii reJaire, telle route ii baliser, tel cours
d'eau a redresser, tel Josse ii creuser; ou encore, des ani
Inaux errants a renJermer. Ie couvre-Jeu ii observer apres
telle heure, les chiens a attocher, l'exces de vitesse a bi
ter dans Ie village, etc. Puis. venaient les annonces particu
lieres, comme celle d'une vente judiciaire. d 'un encan public,
de la tenue d'une assembtee politique ou agricole, de fa visite
du notaire ou du dentiste, de la translation ou de la Jenne
ture de tel bureau. d'une soiree recreative, d'une partie de
cartes. d'un objet perdu ou trouve, etc, (]1).

Com me on peut facilement Ie concevoir, Ie systeme de
la criee constituait alors un moyen de communication tres
en vogue, La criee etait, en effet, Ie principal et presque
I'unique media d'information; elle servait surtout aux avis et
aux annonces de toutes sortes,

Elle remplar-ait pour Ie mains la radio, fa television et
plusieurs imprimes que nous avons de nos jours. /l s 'ensuit
donc que son phenomene suscitait un grand interet chez les
paroissiens, /l arrivait meme parJois que sa cote d'&:oute
l'ernportait sur celie du prone Jait par Ie cure. Les gens y
trouvaient en eJJet des instructions pratiques pour la conduite
de leurs aJJaires ainsi que des renseignements et des nou
velles qui les tenaient au courant des activites de la paroisse,
C'elait en quelque sorle la gazette officielle de l'endroit. (12),

La criee est une des nombreuses coutumes que nos
anc~tres ont apportees de France. C'etait d'abord la "criee
pour les ames". Elle se praliquait, d'abord, Ie jour m~me de
la Commemoration de to us les fideles defunts appele com
munement jour des Morts. A I'issue de la messe, ce matin
la, Ie crieur attitre de la paroisse vendait a I'enchere, a la
porte de l'eglise, tout ce que les paroissiens avaient bien
voulu apporter: des produits de la ferme et du potager, des

11 Leo Berube, plre, "Au temps des cnees".
12 Ibid.
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ouvrages domestiques et toute autre chose qui avaient
fail generalement I'objel d'une promesse envers les ~mes du
purgatoire. Le produit de cette vente elait remis au cure de
la paroisse qui Ie consacrait a des messes pour les de
funIs. (13). Cette criee a bientot fait de s'etendre a plusieurs
autres dimanches de I'annee et pour differenls propos, C'est
de la que nous vienl cette tradition

LES ROUTES DE SAINT·FABIEN
Nous procederons maintenant a une enumeration ainsi

qu'a une localisation des routes de Saint-Fabien.

Le 3 novembre 1856, Ie Conseil municipal de Saint-Fa
bien ordonnait I'ouverture d'un chemin de front depuis la
route de I'eglise, au sud de la riviere, au cote nord du coteau
de bois franc (14), courant nord-est et a I'est jusqu'au mou
lin a scie des Bellavance, en traversant la riviere sur I'ecluse
du moulin. (15). Voila pour Ie chemin qui conduit au 2e
rang est de la paroisse. II semble toutefois, selon Robert,
que Ie chemin de front du 2e rang ouest, fa "Belle-Corne",
avait ete verbalise par I'ancien Conseil du comte de Ri
mouski.

Le chemin de front du troisieme rang qui a sa partie
centrale, au sud du lac Malobes, et la route qui y conduit,
ont €lIe verbalises en 1861, et celui du cinquieme rang avec
la partie du quatrieme qui y est jointe, Ie sont en 1873.

Le 19 novembre 1860, Ie Conseil municipal de Saint
Fabien nommait avec Ie procede de la criee des inspecteurs
pour les routes de la paroisse:

Route de la greve,
Route de la Baie du Ha! Ha!
Route de I'eglise,
Rou te Bellavance,
Route du moulin a farine,
Route seigneuriale.

La route de la greve a son point de depart au chemin
royal a environ huil arpents a I'est de I'eglise. Cette route

13. Ibid.
14. Ce coteau de bois franc n'esl nul autre Que Ie coteau au mont Que conslllue

Ie 2e rang IUI-meme.
15. Robert, "La voirle", dans l'Echo du Bas Saint-Laurent, 31 decembre 1937.
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remonte au tout debut de la paroisse; elle a ete aussi en
partie fixee par Ie Conseil de comte de Rimouski. Un ancien
proprietaire de la greve, dans un echange de terres qu';1 fait
en 1829, mentionne "qu'il donne aussi un chemin de cha
rette a prendre depuis Ie dit ruisseau, en courant au SUd,
jusqu'au chemin du Roi". (16). Si ce chemin de charette
n'etait pas a I'endroit ou est aujourd'hui la route, il ne
devait pas en ~tre bien eloigne.

La route de la Baie du Ha! Ha! ou du Cap-a-I'Orignal
a ete verbalisee Ie 1er octobre 1860.

La route de I'eglise va du chemin royal vers I'interieur
des terres, et originairement, elle passait a la ligne nord-est
de la terre de la Fabrique.

En 1877, elle a ele deplacee vers ['ouest de trois arpents.
depuis Ie chemin royal jusqu 'il la cote. et de Iii rejoignant
Ie premier trace a la traverse du chemin de fer. A quelques
arpents au sud du pont de la riviere du Sud-Ouest, la route
devient d 'un cote Ie chemin de front du deuxieme de [,ouest,
de ['al/tre cote vers Ie nord-est, elle passe d'abord sur Ie haut
des terres du premier rang, pour e,Jiter ce qu 'on appelait Ie
Coteau de Bois-Franc, puis se dirige vers Ie sud jusqu 'au che
min de front du 2e rang. e 'est ee qu 'on appelait la route Bel
lavance. Le pont sur Ie ruisseau qui vient du lac Malobes
etait eonstruit sur l'ecluse du moulin. La route de l'eglise se
poursuit maintenant jusqu 'au 5e rang, en passant pres du
lac Malobes, et plus loin a la tete du lac des Jones. (17).

L'ancienne route de l'egHse dont parle icl ROBERT est
Ie chemin D'Anjou, En effet, monsieur Joseph D'Anjou,
marchand dans notre paroisse de 1855 a 1885, avait ouvert
une route qui menait a son magasin et qui fut, dans les
premiers temps de la paroisse, davantage utilisee que la
route actuelle de I'eglise. Cette route etait cloturee comme
un chemin de campagne, partait a I'ouest de la Clinique Me
dicale, remontait la cote a peu pres a I'est du terrain de
"baseball" actuel, puis rejoignait Ie trace initial de la route
de l'egJise. Rappelons, qu'autrefois, la route qui conduisait
au "Village de la riviere" traversait la voie ferree a I'est de la
gare du Canadien National, descendait en une pente tres

16. Ibid.
17. Ibid.
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abrupte dans Ie trac~ actuel de la route qui passe au nord
des maisons de monsieur Leo Levesque et de madame
Gerard Fournier. Ce n'est qu'en 1926, que I'on a pratique Ie
tunnel actuel Clu-dessous de la voie ferree. Ces travaux
furent realises par les bons offices de Sir Eugene Fiset,
d~pute liberal rimouskois a Ottawa, qui preparait sa reelec
tion. II est interessant de mentionner que I'ancien pont en
fer qui traversait la riviere au "Faubourg du Moulin" s'appe
lait Ie "Pont Tessier". Ce fut une realisation du depute
liberal Auguste Tessier, fils, elu a la Chambre des Commu
nes en 1912.

Conslruclion du tunnel en 1926.

Autrefois, il Y eut un chemin de communication entre Ie
1er et Ie 2e rang sur la terre actuelle de monsieur Patrice
Belzile. C'etait la route du moulin a farine de monsieur
Lucien Belanger. II y avait aussi un pont sur la riviere du
sud-ouest, a proximite de ce moulin. Cette route a eu la
m~me existence que celie du moulin soit de 1855 environ
jusqu'en 1866.

La route seigneuriale, entre Ie Bic et Saint-Fabien, allait
d'abord du chemiH royal au chemin de front du 2e rang;
en 1921, elle a ete continuee jusqu'au chemin de front du 3e
rang et la route Longchamp, qu'il y avaH, a quelques arpents
a I'ouest, a ete abolie.

La route Marquis a son point de depart au chemin de
front du 3e rang, et a quelques arpents a I'ouest de la route
seigneuriale, et va jusqu'au 4e. Une autre route, plus a
I'ouest de la route seigneuriale va jusqu'au 4e. Une autre rou
te, encore plus a I'ouest, conduit jusqu'au chemin de
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front du 5e.

La route de la Montagne a ete verbalisee en 1867. Elle
condu it du cherni n de front du 1er rang ouest aux residen
ces situees au nord de la Montagne des Belzile.

Vers Ie milieu du chemin de front du 2e rang de I'ouest,
part une route qui se rend jusqu'au troisieme rang et qui est
appelee route du Gouvernement, ou mieux encore, la route
de la fromagerie. En effet, "La Societe des Patrons du 2e
rang de Saint-Fabien" operait une des plus importantes fro
mageries de la paroisse sur Ie sommet de la "c6te" de la fro
magerie, c'est-A-dire de la route de la fromagerie. En 1892,
elle a €lie verbalisee pour etre continuee jusqu'au 5e rang.
Enfin, vers la m~me epoque, la route "a Bernard" relie Ie
premier rang ouest au 2e rang.

La route de la Fonderie va du 2e rang ouest de Saint
Fabien, traverse la riviere du Sud-Ouest et finalement con
duit au 2e rang est de Saint-Simon, ou a la route "a Ber
nard". On appelle les terres de la "Fonderie", cette portion
de territoire de la paroisse de Saint-Simon annexee A notre
paroisse, en 1885, pour fins religieuses et civiles. La tra
dition rapporte qu'un colon venu de France aurait installe
une petite fonderie au creux de cette vallee profonde, vers
1875. On dit qu'il fondait de menus articles tels que, des
ustensiles de cuisine, des outils pour les Cultivateurs et
autres petits objets courants de ferblanterie. (18). Cette fon
derie a dG exister pendant tres peu de temps, puisque I'eve
nement tut peu repandu. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs
que la legende s'est empressee de donner une version tan
taisiste a cette appellation dont on ignore la provenance.
Ainsi, dit-on, quand la route "a Bernard" fut construite, les
ouvriers laissaient leurs outils au lieu de travail et pendant la
nu it, les objets d isparaissaient, fondaient... Une autre
version pretend que Ie nom de "Fonderie" fut donne par les
premiers habitants parce que la region est constituee de
fonds plats.

La route de I'erabliere part du chemin de front de Saint
Eugene, traverse Ie 3e rang ouest et se termine au sud du

1B. Ce renseignemenl nous est fourni par monsieur Gonzague Fournier, ne au 3e
rang de Saint-Fabien a la fin du siecle dernier. II lenail lui-m~me celte in for
mation de son pere qUI a vecu fOule sa vie a peu de distance des terres de
la Fonderie.
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lac Pichtnin. Elle a ete verbalisee en 1963. Une autre route
beaucoup plus ancienne conduit aux erablieres du 3e et 4e
rang et est appelee la "route du 3e au 4e". Elle existait au
temps des activites du moulin a scie de Florian Bernier.

Pour conclure ce sujet des routes de notre paroisse, il
nous paraTt bon de signaler que les chemins prives condul
sent a la plupart de nos lacs et sites de villegiatures fre
quentes, notamment au nord et au sud du "Lac-des-Joncs",
aux lacs "Grand Malob~s" et "Petit MalobM", et, une route
conduit egalement au sommet du Pic Champlain.
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Chapilre IV

L'histoire des institutions scolaires, a Saint-Fabien, re
flete I'evolution generale du systeme scolaire au Quebec.

L'amelioration graduelle de I'enseignement et du reseau
scolaire a toujours ete en rapport etroit avec Ie developpe
ment economique et social de la collectivite. Comme nous
Ie verrons dans ce chapitre, I'education fut envisagee diffe
remment selon les preoccupations et necessites de I'epoque.

A Saint-Fabien, nombreux furent ceux qui, a force de
perseverance et de dynamisme, contribuerent a ameliorer Ie
systeme scolaire local et ce depuis Ie temps ou I'on se reu
nissait dans une maison pour y faire un peu de "classe".

II suffit pour s'en convaincre de regarder ce que nous
possedons aujourd'hui, tant du point de vue des batiments
et de leur equipement moderne, que de la qualite de I'ensei
gnement qui s'y dispense.

LE REGIME SCOLAJRE
Dans I'histoire de la Nouvelle-France, I'enseignement

etait dispense par les pr~tres et les religieuses qUI avaient
leurs Institutions d'enseignement, a Quebec et a Montreal.
Ce n'est qu'apres la conquete anglaise de 1760, que I'en-
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semble de la population commen((a a sentir Ie besoin de
s'instruire, desir d'ailleurs fortement inspire par Ie gouver
nement en commun accord avec Ie clerge du temps.

Mais les debuts furent lents et difficiles. Plusieurs ten
tatives turent taites de doter Ie Quebec d'un systeme scolai
re constant qui permettrait I'alphabetisation de tout Ie mon
de, par I'acquisition de rudiments essentiels tels: savoir lire,
ecrire et compter.

En 1824, Antoine Parent, superieur du Seminaire de
Quebec, declare qu'en plusieurs paroisses "a peine cinq ou
six personnes sont capables d'exprimer passablement leurs
pensees par ecrit et de faire les regles les plus communes
de I'arithmetique, Ie quart environ de la population sachant
lire de ta90n passable, un dixieme tout au plus en etat
d'ecrire son nom assez miserablement a la verite". (1).

En 1850, a Saint-Fabien, on constate que bon nombre
de personnes ne savent pas ecrire leur nom et apposent, en
guise de signature, une croix vis-a.-vis leur nom deja inscrit.
C'est ainsi que dans une requete datant du 7 septembre
1850, ou les habitants de Saint-Fabien demandent que Ie
cure reside a Saint-Fabien et non au Bic, on compte qua
torze (14) signatures et cent-six (106) croix. Le 6 octobre
de la meme annee, une autre requete est adressee a I'eve
que pour protester contre I'etablissement du cure a Bic; on
y retrouve dix-huit (18) signatures et cent-trente-neuf (139)
croix. (2).

Cet analphabetisme, com me Ie demarrage lent et peni
ble de I'instruction au Quebec, est imputable a plusieurs
facteurs. Tout d'abord, on manquait de martres qualifies et
competents. Les documents de la municipalite scolaire de
Saint-Fabien font roi de cette penurie (3):

En 1886, cinq ecoles sont sans institutrice.

En 1906, des institutrices diplomees sont introuvables
pour les ecoles numeros 2 - 6 - 8 - 9.

1. louis-Philippe Audet, Hlslolre de I'enselgnemenl au Quebec, p. 341.
2. Requeles adress~es a Mgr Turgeon Ie 7 septembrs at Ie 6 oclobre 1850, docu

ments conserv~s a I'Archevech~ de Rlmouski.
3. Documents de la Municipallt~ Scolalre de Saml-Fabien-de-Rimouskl et du "D~

parlement de I'lnstruction Publique" de la province de Quebec. Pieces conser
vees aux "Archives Natlonales du QuElbec".
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En 1907, il est impossible de trouver des institutrices
dipl6mees pour les ecoles numeros 3 - 8 - 9.

Le gouvernement se voyait alors force de permettre
I'engagement d'institutrices non diplomees, la plupart d'en
tre elles etant trop pauvres pour poursuivre leurs etudes et
obtenir un diplome d'enseignement.

Par ailleurs, I'instabilite du personnel enseignant aggra
vait cette penurie de maitres. Dans les premiers temps, Ie
corps enseignant se composait de jeunes filles celibataires.
La plupart d'entre elles se mariaient jeunes et comme il
n'etait pas dans les moeurs du temps que la femme mariee
travaille a I'exterieur du foyer, celles-ci abandonnaient I'en
seignement pour vaquer exclusivement aux affaires du me
nage. Aussi, fallait-il regulierement remplacer les institu
trices qui partaient.

Les professeurs etaient aussi tres peu remuneres. Vers
les annees 1829, leur salaire variait de $60. a $100. par
annee. M€'lme si I'on compare Ie coOt de la vie actuelle avec
celui de ce temps-la, ce modeste revenu leur donnait a peine
de quoi vivre.

L'une des principales caracteristiques du climat dans
lequel ont evolue les premieres ecoles, est Ie peu d'inter€'lt
manifeste par la plupart des gens a l'egard de I'instruction.
L'apathie quasi generale de la population, voire m€'lme, un
certain sentiment de mefiance pour les "petites ecoles",
s'explique facilement.

Deux obstacles serieux s'opposaient a I'etablissement
d'ecoles dans les localites nouvelles: Ie besoin toujours
pressant de main-d'oeuvre et Ie manque d'argent. La plupart
des colons n'avaient tout juste que ce qu'il fallait pour sub
venir aux besoins indispensables et on avait besoin du profit
qu'un enfant en ~ge d'€'ltre utile pouvait apporter. Aussi,
I'ecole privait-elle les parents de cette aide precieuse dont
ils ne se departissaienl que difficilement.

Dans les rapports paroissiaux de Saint-Fabien, on peut
cons later ce fait. Dans son rapport annuel sur la paroisse
en 1879, Ie eure mentionne que "Ies parents envoient assez
assidOment leurs enfanls a Feeole, tanl qu'ils n'ont pas fait
leur premiere communion mais, ensuite, plusieurs les en-
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voient au travail et les retirent de I'ecole". (4). II est dit
aussi, dans Ie rapport paroissial de 1892, que "Ies parents
negligent d'envoyer leurs enfants a I'ecole dans la saison
des travaux". (5). C'est ainsi qu'au debut de la colonie,
"l'ecole tenait beaucoup moins de place dans Ie systeme
d'education que la vie en famille, Ie travail a la ferme et la
parole du cure". (6).

En plus de se voir prive du secours de leurs enfants
dans I'exploitation de la ferme, plusieurs gens voyaient d'un
mauvais oell les frais supplementaires que I'ecole occa
sionnait. Ainsi, en 1847, la tres grande pauvrete des gens a
suscite Ie mouvement connu dans I'histoire sous Ie nom de
la "guerre des eteignoirs". Ce soulevement contre la legis
lation scolaire fut provoque par la loi de 1841 qui avait fait
du Conseil municipal de chaque district, Ie bureau d'educa
tion charge de prelever les taxes pour fin municipale et
scolaire de leur territoire et de reclamer des subventions
destinees a chaque region. La reaction des gens a cette loi
fut alors tres vive. HLes habitants ne virent plus dans Ie
pouvoir central ou dans les organismes qu'il voulait creer
que des machines plus ou moins deguisees pour lever des
imp6ts". (7). La population dans plusieurs paroisses fit
brOler des ecoles pour ex primer son desaccord avec cette
loi. Le mouvement s'est toutefois resorbe de lui-meme. Les
habitants ont fini par s'habituer au paiement des taxes sco
laires. Peu a peu, des ecoles mieux amenagees fonction
nerent sous I'egide d'une administration scolaire acceptee
de tous.

La loi de 1841 devait egalement instituer la fonction de
commissaire d'ecole, elu par Ie peuple. Chaque paroisse
nommait ses commissaires qui s'occupaient de I'ecole sous
la direction du "Surintendant de I'education", fonctionnaire
qui avait pour mission la haute surveillance des etablisse
ments d'instruction publique dans la province. De 1842 a
1855, Ie surintendant etait Jean-Baptiste Meilleur a qui suc
ceda Pierre-Joseph-Olivier Chauvreau jusqu'en 1867.

Cette loi de 1841, qui creait Ie poste de surinten
dant de I'lnstruction publique et les fonctions de commis-

4. "Rapport annuel du cure 1879".
5. "Rapport annuel du cure 1892".
6. Leon Gerin, La typa economiqua al social des Canadians, p. 122.
7. LouiS-Philippe Audel. Hlslolre de I'anselgnement au Quebec, p. 59.
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saire d'ecole, a ete completee par la loi de 1846 qui fut
finalement acceptee par la population, En 1846, en effet, fut
creee la Commission Scolaire autonome rev~tue de la per
sonnalite civile, avec pouvoir de lever et de repartir des taxes
pour Ie maintien des ecoles, C'est Ie regime qui a dure jus
qu'a la "revolution tranquille" des annees '60. Le Bill 60
de 1964, concretise les recommandations du rapport Parent,
en mettant l'instruction a la portee de tous. On assiste alors
a la creation des polyvalentes, des C.E.G.E,P. et des Uni
versites du Quebec de m~me qu'a I'institution du systeme
des Pr~ts et Bourses, Depuis ce temps, I'education du Que
bec releve presqu'entierement du gouvernement et non du
clerge. (8),

L'ORGANISATION SCOLAIRE LOCALE
Au debut, existait la corporation scolaire de la "muni·

cipalite du Bic" qui comprenait alors les paroisses de Saint
Fabien de la Baie du Ha! Ha! et de Sainte-Cecile du Bic,
Cette organisation scolaire resultait de la loi municipale de
1845 qui avait fait du Conseil municipal de ces deux parois
ses, Ie bureau central charge de prelever les taxes munici
pales et scolaires du territoire et de reclamer les subventions
pour la region,

Le 10 mai 1850, la corporation scolaire de la munlCI
palite du Bic fut divisee en deux municipalites scolaires dis
tinctes: celie de Saint-Fabien et Sainte-Cecile. Chacune
comprenait alors les m~mes limites que celie de la paroisse
dont elle releve. Ces limites ont cependant ete modifiees a
quelques reprises. En 1863, il Y eut un detachement partiel
de Saint-Fabien vers Sainte-Cecile pour une ecole mitoyen
ne. Un autre detachement en direction de Sainte-Cecile se
fit en 1878. On assista aussi a des annexions partielles: la
premiere, en 1876, en provenance de Saint-Simon, la secon
de en 1965, venant du Bic,

En 1868, il Y avait cinq ecoles en activite a Saint-Fa
bien: trois d'entre elles etaient situees au premier rang et
les deux autres etaient au deuxieme rang. Bien que la docu-

8. Nous prevenons que ce somma;re sur I'hlslolre de l'educallOn au Ouebec est
Ires Incomplel. Par exemple, nous avons neglige complelement I'epoque du
premier mlnistere de I'educallon qUI dura de 1667 a 1675, parce que celte lor
mule lut rapidemenl abandonnee, En 1875, on revlent a I'ancien systeme des
commissaires et d u Oepartement de l'lnslructlon publ'que qui s'esl perpelue
lusqu'au debut des annees '60. Pour plus d'informallons sur Ie sUJet, conSUlter,
Louls-PhlJippe Audet, L'hlslolre de I'enselgnemenl au Quebec, 2 lomes.
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mentation soit incomplete sur ce point, il semble bien que
ies maisons des arrondissements numeros 1 et 2 se trou
vaient construites en 1850 et peut-etre meme avant; Ie re
censement de 1850-51 mentionne I'existence de deux mai
sons servant d'ecoles dans la paroisse; Ie rapport scolaire
de 1861 nous apprend qu'il y avait 116 ganions et 116 filles
frequentant les ecoles. Ce dont nous sommes assures, c'est
que "I'ecole de I'arrondissement no. 3 est tenue dans une
maison privee, chez Abraham Belzile, et, celie du no. 4 dans
la maison de Louis Cloutier". (9).

L'ecole de I'arrondissement no. 1 etait sur la terre
d'isaac Roy, au sud du chemin royal. (10), En 1860, on en
construisit une nouvelle au centre de la paroisse, et, la porte
faisait face a I'eglise. Cette maison, a qui on a fait subir
plusieurs reparations, servait par la suite de salle publique
et fut Ie siege du Conseil municipal jusqu'en 1940.

Le 27 novembre 1898, les classes du village sont trans
portees dans une ecole construite grace au devouement du
cure Audet, au nord du chemin royal, un peu a I'ouest du
presbytere. (11). Cette maison de deux etages a ete cedee

l'ecole dlJ clJre Audet, conslrulle en 1898.

9 Mgr Medard Belzile, "Les ecoles" dans Texles et notes pour I'hlslolre de Selnt
Fabien, Vol II, Non pagine.

10, On peul penser que la classe se donnail dans une malson privee construlte
a peu pres sur I'emplacement actuel de la manufacture de pierre de monsieur
Pierre Theberge

11 Maison de rapporl appar1enant aUlourd'hui II monsieur Raynald Voyer.
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I'annee suivante, en pleine propriete a la Corporation scolai
re de Saint-Fabien pour servir d'ecole, "3 la condition que la
dile corporation cede I'ancienne 3 la Fabrique". (12). Selon
Mgr Medard Belzile, il y aurait eu une batisse servant d'eco
Ie, construite quelques annees apres la salle publique, mais
plusieurs annees avant celie du cure Audet; c'est d'ailleurs
ce dont il tait mention implicitement dans la citation qui
precede. Nous ne pouvons fournir aucune information sup
plementaire concernant cetle ecole de village, depuis long
temps disparue.

Apres plusieurs annees, I'ecole du cure Audet elait de
venue insutfisante pour contenir les nombreux ecoliers qui
etaient alors en age de s'instruire. L'ecole fut alors agrandie
du c6te de I'est, vers 1918, par la construction d'un edifice
a trois etages, pouvant contenir six classes additionnelles.
En 1923, apres avoir demoli I'ecole de 1898, on proceda a
I'agrandissement du cote ouest. L'inauguration officielle de
I'ecole modele eut lieu Ie 23 septembre 1923.

L'ecole du village vers 1918.

Enfin, vers 1928, de nouvelles reparations s'imposent,
ayant pour but de remplacer I'ecole par un couvent. Le 23
aout 1928, s'ouvre la mission des Religieuses de Notre
Dame-d u-Sai nt-Rosai re.

Apres I'arrivee des Religieuses dans noire paroisse, Ie

12. Mgr MMard Belzile. "Les ecoles". op. cit.
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nombre d'eleves s'accrOt sans cesse, de m~me que Ie niveau
d'instruction dispense. Les statistiques qui suivent ne tien
nent compte que des tilles. (13).

Apres I'agrandissement, vers 1923.

Le couvent en 1955.

En 1929 existait une 6e annee avec 7 gan;ons et 19 filles.
En 1930 existait une 7e annee avec 13 rilles.
En 1932 existait une 8e annee avec 4 tilles.

13. Rapports scolalres du Couvenl de Saini-Fabien radiges par les Rellgieuses de
Nolre-Dame-du-Sainl-Rosaire. Documents conserves au dapartemenl des archi
ves a la Residence des Soeurs du Salnl-Rosalre a Rlmouskl.
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En 1940 existait une ge annee avec 6 tilles.
En 1940 existait une 10e annee avec 3 filles.
En 1956 existait une 11 e annee avec 4 tilles.

Le couvent etait alors divise en deux parties: I'aile A
comprenait les appartements des religieuses, les classes
mixtes de I'elementaire ainsi que les classes du secondaire,
occupees par les fjlles seulement; I'aile B, situee dans la
partie ouest du couvent, etait reservee aux garc;ons du se
condaire dont I'instituteur rut, d'abord, monsieur Charles
Aime Poirier, premier professeur de Saint-Fabien, en 1943,
a qui succeda monsieur Aurele Laplante, en 1948.

En 1953, il Y eut la construction d'une ecole pour gar
c;ons; c'est I'ecole Saint-Stanislas, ainsi nommee en
I'honneur de notre ancien cure Stanislas Roy. Face a la
hausse de la clientele scolaire et devant de nouveaux be
soins, on construisit, en 1962-63, une annexe. C'est au
jourd'hui I'ecole secondaire de la paroisse. EI/e est adminis
tree, depuis 1967, par la Commission Scolaire Regionale du
Bas Saint-Laurent, dont Ie president actuel est monsieur
Emmanuel Roy et Ie directeur-general, monsieur Gerard
Grenier, tous deux de Saint-Fabien.

l'ecole Saint-Stanlslas en 1955.

En 1958, il Y a la construction de I'ecole Chanoine Pel
letier; son nom rappelle notre cure Eugene-Elzear Pelletier.
Cette annee-Ia, I'ancienne ecole modele est desaffectee et
les classes elementaires sont transportees dans la nouvelle
ecole qui a coate $170,000. En 1963, on procMe a la cons
truction de la maternelle, au coat de $54,000. De septem
bre 1965 a juin 1967. tout Ie cours secondaire atait dispen
se par cette ecole. Avant 1965, Ie cours secondaire que
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donnait cette ecole, etait reserve aux filles. En 1969, il y eut
la construction du gymnase au cout de $154,000. C'est ac
tuellement I'ecole primaire de la paroisse administree par la
Commission Scola ire La Neigette, dont Ie president est
monsieur Emmanuel Roy.

L'Ecole Chanolne Pellelier en 1958.

Groupe de professeurs en 1959. tere rangee: de gauche Adroite, Carmen
Berger, Madeleine Lemieux, Lucille Roy, Gemma Voyer, Nicole Voyer.
2eme rangee: Sr M. de Ste-Madelelne-de-Bethanle, Sr Marie-Ange-de-Ia
Palx, Sr M. de Sl-Joseph-de-Ia-Provldence, Sr Marie de Ste-Lucle-de
Jesus, Sr M. de SI-Donallen.

Disons aussi quelques mots de nos ecoles de rang. En
1944, on compte 13 arrondissements scolaires dans notre
paroisse.

-136 -



Groupe d'llieves en 1957-58. De gauche 1I droile: 1ere rangee: Gerard
Grenier, professeur, Gilles Berger, Cyprien Belanger, Robert Cole,
Raymond Roy, Lucien Belanger, Jean-Marie Rouleau. 2eme ranglle: Lean
dre Theberge, Germain Belzile, Gilbert Gaudreau, Rodrigue Blais, Philippe
Levesque, Fernand Belanger.

L'ecole modele a toujours ete I'ecole de I'arrondisse
ment no. 1, qui comprenait deux parlies, soit A pour les
filles et B pour les gan;ons. recole 1C etait celie de I'arron
dissement du Village de la riviere.

L'ecole no. 2 etait siluee au 1er rang ouest.
L'ecole no. 3 elait situee au 1er rang est.
L'ecole no. 4 etail situee au 2e rang ouest.
L'ecole no. 5 etait situee au 2e rang est.
L'ecole no. 6 elait situee au 2e rang est.
L'ecole no. 7 etait siluee au 2e rang ouest.
L'ecole no. 8 elait situee au 3e rang.
L'ecole no. 9 etait situee au 5e rang ouest. (1930)
L'ecole no. 10 etait situee au 5e rang est. (1915).
L'ecole no. 11 etait situee au village de Saint-Euge
ne. (1926).
L'ecole no. 12 etait situee au 5e rang ouest. (1940).
L'ecole no. 13 etait situee au 4e rang. (1944).

Le rapport de I'inspecteur donne presque toujours une
note favorable pour la tenue des ecoles a Saint-Fabien.
Pendant de nombreuses annees, I'enseignemenl qui s'y dis
pensait demeurait elementaire: la lecture, I'ecriture, Ie calcul
et Ie catechisme etaient les matieres principales. Rappelons
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que I'enseignement de la foi religieuse recevait une attention
toute speciale, particulierement en vue de preparer la Pro
fession de Foi. On disai1 que I"'on marchait au catechisme"
pour parler de la periode intensive pendant laquelle, ceux
qui se destinaient a faire leur "profession de foi solennelle",
recevaient "instruction religieuse durant des journees entie
res pendant plus d'un mois. On enseignait aussi un peu de
geographie, I'hisloire du Canada, I'histoire sainte et la
grammaire. Les plus ages qui voulaienl poursuivre leurs etu
des devaient cependant se rendre a I'exterieur. Ainsi, de
1864 a 1967, 264 jeunes de Saint-F abien ont eludie a I'ex
terieur de la paroisse. Parmi eux, 175 onl suivi un cours
classique, 36 ont etudie en agriculture, 19 ont choisi les
cours de commerce et plusieurs jeunes filles se retrouve
rent dans I'enseignement ou devinrent religieuses. Certains
poursuivirent leurs etudes au Seminaire de Rimouski, au
Couvent des Ursulines ou des Soeurs du Saint-Rosaire;
d'autres allerent a I'ecole d'agriculture de Sainte-Anne-de
la-Pocatiere. Certains de ces etudiants ont complete leur
instruction a Quebec, Montreal et meme en dehors du pays,
specialement en France et aux Etats-Unis.

De nos jours, les etudiants de Saint-Fabien frequentenl
en grand nombre les polyvalentes, les C.E.G.E.P., les Uni
versites d'un peu partout dans la province et plusieurs de
nos gens terminent des etudes superieures a I'etranger.
L'instruction est de plus en plus specialisee. Par ailleurs,
c'est davantage par goOt que par necessite, que nos etu
d iants s'instruisent el non pas seulement pour se hisser
dans un echelon social plus eleve. L'instruction et la culture
sont devenus un phenomene de masse au meme titre que la
prosperite economique du plus grand nombre.

Voici la lisle des presidents de la Commission Scolai
re qui se son I succede depuis 1850 et celie des secrelaires-
(

Groupe d'tlltlves en 1956-57. De gauche a droile: 1ere rangtle: Jocelyn
Thtlriaull, Rosaire Rioux, Raynald Fournier, Jean-Guy Rioux, Jean Pigeon,
Magella Rioux, Gilles Bernier, Pierre Voyer. 2eme rangtle: Richard Cou
lombe, Louis Dube, Fernand Boulanger, Gaetan Fournier, Claude Belan
ger, Claude Devost, Rodrigue Beauchesne, Roger Boulanger. 3eme ran
gee: Jacques Roy, Evail Gagnon, Reginald Gagnon, Arthur Dube, Serge
Gagnon, Jean Belzile, Herve Gagnon, Christian Rousseau, Rosaire Vail
lancourt. 4eme rangee: Jean Chamberland, Marcel Belzile, Jean-Luc MI
chaud, Raymond Boulanger, Louis Therriault, Jacques Roy [Ls-Ph.l
5eme rangee: Patrice Theberge, Marcel Lafrance, Georges-Yvon Roussel,
Jean-Claude D'Astous, Roger Gagnon, Raynald Roy.
Instltutrice: Mile Lucille Roy.
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tresoriers en fonction, a partir de 1855. (14).

1850
1861
1862
1866
1868
1878
1884-1905
1905-1912
1912-1922
1922-1931
1931-1935
1935-1938
1938-1957
1957-1958
1958-1960
1960-1961
1961-1963
1963-1970

1855-1857
1857-1885
1885-1898
1898-1905
1905·1920
1920-1923
1923-1940
1940-1960
1960-1961
1961-1970

Les presidents
Hilaire Fournier
Amable Boucher
Michel Gagne
Hyppolite Martel
Xavier Gag non-Belzi Ie
Vital Roy
Le chanoine Audet, cure.
Le chanoine Lavoie, cure.
Le chanoine Eugene-Elzear Pelletier, cure.
Joseph-Samuel Belzile
Jean Bellavance
Joseph R. Belzile
J.A. Gendreau
A If red Perreau It
Omer Rousseau
G.E. Fortin
Eugene Bernier
Emmanuel Roy.

Les secretaires-tresoriers
Charles-Theophrase Mercier
Charles Gagnon
Vital Roy
Joseph Bellavance
J .-Achille Berube
Emile Gagnon
J .-Louis Gendreau
Emmanuel Roy
Marguerite Fournier
Lucien Bellavance.

14. NOire Commission Scolalre locale a ele dlssoule en 1970; elle se rallache
maintenanl a la CommissIon Scolalre Regionale du Bas Salnt·Laurent et a la
Commission Scolaire de la Nelgetle.
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Lhapill'e v
c1e pain fjuotidien

Le voyageur charme se pame at s'extasle
Au spectacle IMriQue et plein de poesie,
QUI de to us cotes frappe ses yeux surpfls.
II est loin, oul, bien loin de S8 douler du prix
Que ces bourgs populeux, ces campagnes prosperes
El leurs riches moissons couterent ~ nos peres.

LouIs Frechelle,
La legende d'un peuple.

L'activite economique occu
pe une place importante et
ml§me determinante dans la
vie d'une societe. Pour bien
connallre notre paroisse et
dans une certaine mesure
comprendre son evolution
historique, il est necessaire
de jeter un regard sur la vie
economique des citoyens. A
cette fin, ce chapitre se pro
pose de faire une etude des
principales occupations des
travailleurs de Saint-Fa
bien.

"l'homme au travail!" M. Daniel
Roy 1I I'age de cinq ans.
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LA VIE AGRICOLE
La localite de Saint-Fabien fut longtemps consideree

comme une paroisse essentiellement agricole. Quoique cette
affirmation ne soit pas tout a fait exacte aujourd'hui, il n'en
demeure pas moins vrai que I'agriculture reste un facteur
non negligeable de notre economie. Comparativement aux
paroisses avoisinantes, Ie nombre de fermiers que I'on re
trouve a Saint-Fabien fut, de tout temps, nettement supe
rieur aux autres localites. En 1973, on denombre 98 fermes
a Saint-Fabien, 44 a Saint-Simon et seulement 22, a Saint
Eugene-de-Ladriere. Si on recule dans Ie passe, on peut
facilement verifier cette affirmation; ainsi en 1878, Saint
Fabien comptait 250 agriculteurs alors qu'il n'y en avait que
114, a Saint-Simon.

La vie champelre li la lerme de M. Reml Coulombe.

La vie agricole depuis Ie debut de la paroisse a subi,
comme partout ailleurs, des transformations profondes.
Pour bien s'en convaincre, revivons, un moment, ce passe
digne d'eloges. L'abbe Gregoire Riou, autrefois de Saint
Fabien, a compose pour nous un texte tres colore pour il
lustrer la vie agricole des Temps Anciens.

Les premiers colons de Saint-Fabien ant emport€, dans
leur memoire, dans leur coeur et dans leurs bras. Ie souvenir
des methodes de culture qu'ils avaient vues et utilisees dans

-142 -



les paroisses de leur naissance. Ainsi, on remonte aux Trois
Pistoles. ala Riviere-Ouelle. a la belle lle d'OrLeans. et meme
a 10 lointaine Normandie et au riche sol de Perche.

Qucmt a Saint-Fabien. il faut se souvenir dujugement pre
mature d'lIn explorateur de la region, qui vers 1800. a designe
notre sol, comme un terrain de cedrieres, de marecages, enjin
un terrain impl'Opre a la culture.

Son coup d'oeil superjiciel 11 'avail pas sonde sous les ar
bres immenses la terre qui ava;t produit ces geants. Le tapis
epais des savanes cachait un sol de belle argile dans les ce
drieres. Nos cotea u.x, couverts d 'erables gigantesques, prote
geaient de leur ombre un sol acide propre it faire pousser de
beaux epis de ble. d ·avoine. de seigle et d ·orge.

Au ternps oi, notre territoire a ete envahi par les fils des
habitants de 10 Riviere-Ouel/e, cette paroisse regorgeait de
travailleurs de la terre et les greniers etaient templis. jusqu 'au
toit, de gerbes genereuses, el les fenils etaient combles de
fourrages. Pourtant, la aussi, c 'etait un. pays de savanes et de
mar&:ages,

Vigoureux. muscles par les travaux executes pendant leur
jeunesse. nos colonisateurs se mirent cOllrageusement ala be
sogne. Les premieres annees. ils s'attaquerent a la foret, afin
de se lail/er un domaine propre a la culture.

Les labours il la mode d'aulrelols,
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Le travail des boeufs aUeles etait la seule force mecanique
lItilisee par les premiers arr/vants. Mais la race vigoureuse
culbulait les sOl/cl1es de cedres et, sur la neige, les traines
lourdes de "billots", amenaient ii l'eclaircie de la maison ce
que les hommes armes de longues scies ii chasses. transfor
maient en madriers et en odorantes planches que les mites
jityaient. Le bois de construction ne coutait que du temps et
des efforts musculaires. 0 n batissait de solides maisons de
pieces carrees, lambrissees de larges haies de pin au de cMre.

Comme ii la Riviere-Ouelle et ii l'Ile d'Orleans, un potager
foumissait Ie garde-manger de Legumes juteux. Les fruits sau
vages emplissaient des seaux de bois. Les confitures gamis
saient la depense. La boucherie de 1'A vent comblait les tinet
tes et les jarres de morceaux de pore. Les viandes de boeuf et
de volailie etaient preparees lars de la venue de l'hiver qui
constituait Ie seul entrepot frigor£fique. Que de cretans, de
boudins, de tourtieres ainsi conserves dans des plats, furent
engloutis par les estomacs de ces travailleurs.'

De plus, Ie sol permettait. avec son lin afIeurs bleues. de
fabriql/er des tissus b/anchis par l'exposition au soleiI. Les
moutons voyaient leurs cbaudes toisons l1abilier les heureux
proprietaires et toute la maisonnee. L e rouet, Ie devidoir, Ie
cannel/ier. Ie metier a tisser formaient une fabrique de beaux
lainages colores avec les ecorces de nos bois. Tout semblait
sortir du sol (;omme par magie. On travail/ait rondement,
dans les champs, dans Ie "buche". et dans la maison. Les
femmes habituees des leur enfance a aider la maman, con
naissaient taus les secrets de la bonne menagere et meme
avaient aussi les secrets des herbes medicinales qui arretaient
les maladies ben ignes.

If I1:Y avait pas de marche pour les produits, sauf certaines
matieres chimiques que l'on obtenait par Ie residu des abattis.
La cendre devenait une potasse que 1'on vendait en gros sacs:
potassium et magnesium. Le four ii chaux, alimente par un
feu de bois, foumissait un engrais chimique pour les terres
acides. Sur la greve. ell 1925, on trouvait encore trois de ces
fours. maintenanl demolis entibement par l'usure des ans,
SQuj. celui cache sous les arbres. le long du chemin qui con
duit al'Islet-aux-Flacons.

Ce breI historique de la vie agricole, de l'abbe Riou,
nous permet d'affirmer que les temps ont bien change. La

-144 -



rupture avec Ie passe est presque radicale.

Scene campagnarde au trolsl&me rang de St-Fablen.

Le type d'agriculture familiale est desormais remplace
par I'agriculture commerciale. Les fermiers modernisent
leurs entreprises. Les nouveaux moyens techniques permet
tent d'agrandir, augmentant, par Ie fait m~me, la rentabilite
de I'entreprise agricole. On assiste, depuis quelque temps
deja, au pMnomene de consolidation ou de regroupement
des terres.

La superficie totale des terres est de 21,404 acres dont
12,510 sont defriches. (1). Depuis quelques annees, on as
siste a une migration du milieu rural en milieu urbain. Plu
sieurs cultivateurs abandonnent la culture permanente. Par
ailleurs, si Ie nombre d'agriculteurs diminue, la superficie
des terres cultivees est peu rMuite. Les quelques 2,067
acres en culture negligee, diminuent a 10,443 acres la sur
face en culture disponible et exploitee. Les terres delaissees
graduellement se situent surtout aux 2eme et 3eme rangs
de la paroisse; quelques-unes de ces fermes sont reboisees.

Pratiquement, la diminution des terres allouees a I'agri
culture peut ~tre consideree comme benefique. L'etude de la
qualite des sols de la paroisse indique clairement que tout
Ie territoire n'est pas necessairement propre a "agriculture.

1. Ces renselgnemants sont tires de la "Cerla des posslbilites agrlcoles des Sols",
Municlpall\e de Saint-Fabien, dressee par Armand DubS, Mlnistere de I'agrlcul
ture du Quebec, 1970.
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Aujourd'hui, les exploitants se specialisent dans certains
domaines, en fonction du terrain qU'ils possMent. Gr~ce

aux cours offerts aux agriculteurs el aux conseils d'agrono
mes, les cultivateurs peuvent davantage identifier les types
de culture efficace sur leur ferme el ainsi tirer meilleur parti
de leur entreprise.

L'arriere-pays de la region ou les terres sont difficile
ment cullivables retourne a la foret. Le reboisement devient
un des objectifs principaux pour les prochaines annees.
Pour ce faire, il faudra delimiter des zones de for~t qui ser
viranI de cadres a I'amenagement el enfin etablir une for~t

experimenlale et des for~ts de demonstration, dans Ie but
d'experimenter de nouvelles techniques sylvicoles et de pro
mouvoir un meilleur amenagement des fon~ts privees.

II ne faudrait pas negliger I'etude de notre agriculture
moderne. S'il est un domaine de la vie agricole ou I'on a
completement rompu avec Ie passe, c'est celui de I'outillage.

Rien de plus complet, de plus neuf. de plus perfectionne
que la machinerie agricole d 'une exploitation rurale canadien
ne; tout ce qu 'ont pu imaginer de mieux les grands construe
leurs americains. vous Ie trouvez ici dans les hangars et a tra
vers le champs. (2)

Le temps des loins chez M. Elle Belzile

2. Raoul Blanchard, le Rebord Sud de l'Estualre du Saint-laurent, p. 60.

-146 -



La modernisation de l'equipement est accompagnee du
perfectionnement des grains de semence et des engrais de
plus en plus varies, s'adaptant a chaque type de terre et de
culture. La qualite du cheptel subit egalement une neUe
amelioration.

Saint-Fabien compte actuellement 79 producteurs agri
coles, pour la majorite, producteurs de lail. L'industrie laitie
re conserve la priorite parmi toutes les activiMs agricoles.
Ce phenomene est facilement explicable si on considere
I'ensemble du pays. En ettet, les provinces du Quebec et de
l'Ontalio durent, tres tot, se speciallser dans cette industrle
puisque la production des cereales Atalt alors largement
concurrencee par les provinces de l'Ouest.

L'heure de la lraile, chez M. Elle Belzile.

En 1974, les 98 cultivateurs de la paroisse se parta
geaient un total de 1,549 vaches dont la production annuelle
moyenne par vache se situait aux environs de six mille 'ivres
de lait par tete. AUjourd'hui, avec I'insemination artificielle
et les contr61es laitiers, I'eleveur peut falre une selection
plus approfondie de ses genisses de remplacement et donc
obtenlr des bovins qui lui donneront de meilleurs resultats.
Les fermiers lenteront d'ameliorer Ie rendement de chaque
vache jusqu'a 10,000 livres de lait par t~te.
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Le temps du moissonnage chez M. Elie Belzile.

Scenes de la vie rurare au deuxieme de la Belle-Corne.
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L'elevage des bovins de boucherie commence egalement
a s'implanter puisque deja plusieurs fermiers Ie pratiquent.
Deux cultivateurs font I'elevage d'ovins. Cet elevage se tait
sur des terres moins tavorables a la culture. On constate
que cette derniere activite a subi une regression au profit de
I'industrie laitiere. Entin, I'elevage des porcins et de la vo
laille conserve encore un certain attrait pour quelques cul
tivateurs de la paroisse.

Pour completer cet apen;u de la vie agricole dans notre
patelin, nous vous proposons, pour ce qui suit, quelques
articles tres specialises sur I'histoire de I'agriculture dans
notre paroisse, fournis par un agronome originaire de Saint
Fabien, monsieur Louis de Gonzague Belzile. Ces textes de
monsieur Belzile constituent, a notre avis, un excellent
complement a notre etude de I'agriculture et apportent des
connaissances concretes sur diverses formes d'organisation
que connait Ie monde rural de chez nous.

LES DEBUTS DE L'AGRICULTURE A SAINT-FABIEN
La plupart des anc~tres colonisateurs de la paroisse ve

naient des comtes de L'lslet, de Kamouraska et de Riviere
du-Loup, suite a une surpopuralion dans ces regions qui ne
pouvaient plus pourvoir a des etablissements agricoles dans
leur milieu.

La premiere famille Petit obtient un droit d'occupation a
Saint-Fabien-sur-mer, en 1785, mais ce n'est pas Ie debut
de I'agriculture dans notre paroisse. Les actes de
concessions des terres du premier rang datent de 1810 et
1830. Cependant, la grande majorite des lots etaient alors
acquis par esprit de speculation et passerent bient61 a d'au
tres occupants. (3). Un recensement de 1825 donne une po
pulation de 39 ames pour neuf families. Isaac Roy serait Ie
premier colon a demeurer en permanence sur sa terre acqui
se en 1821. La population passe a 400 ames en 1842. Tou
tes les terres du premier rang sont alors occupees et deja
deux families s'etablissent au deuxieme rang. En 1858, tou
tes les terres des trois premiers rangs ainsi qu'une partie

3. A ce sujet, monsieur Belzile contredit I'oplnlon emise precedemment par Mgr
Alphonse Fortin qui disall que les premieres concessions n'avalenl pas ete ac
quises par espnl de speculation mals que les premiers concesslonnaires avaient
plutot ete rebules par les difllculles de la tache du defnchemenl. Les positions
de monsieur Belzile et Mgr Fortin apporlent une explication dlfferente mais tout
aussi Interessante et valable pour Ie moment !I nous est acluellemenl impos
sible de verif,er les allegations de ces deux auleurs, mais II no US a plu de slgne
ler a votre attention deux aspects possibles de ce phenomene de colonisation.
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de celles du quatrieme rang sont concedees sans necessai
rement ~tre habitees. Entin, les deux premiers colons du
cinquieme rang, Bonaventure Berger et Franyois D'Astous,
s'y etablissent en 1871.

Neanmoins, Ie defrichement des terres est plus rapide
que la technique de conservation des sols. En 1851, on de
plore une diminution considerable dans Ie rendement des
recoltes: avoine 15.1 minots a I'acre, I'orge 11.5 minots, ble
7.4 minots, seigle 7.4 minots, pois 8.7 minots et sarrazin
10 minots a I'acre. L'habitant s'enlise dans la routine. On
n'utilise ni engrais, ni fourrage vert. L'egouttement est ne
glige. Les prairies, comme les paturages, sont pauvres. Les
vaches de la region du Bas Saint-Laurent ne produisent que
la moitle de celles de la region du sud de Montreal. (4).

II fallait donc reagir afin d'ameliorer Ie sort de l'agricul
ture. Le Gouvernement de I'Union nomma un comite parle
mentaire pour s'enquerir des ameliorations a taire pour
sauver les cultlvateurs qui se decourageaient et abandon
naient leur exploitation pour s'expatrier ailleurs.

En 1851, la Societe d'Agrieulture du Bas Canada accepte
de donner des prix pour les fermes les mieux fertilisees, pour
les terres les mieux tenues, suggere /'impression de traites ele
mentaires d'agriculture et un journal d'agriculture. Ces re
compenses pour les terres les mieux cultivees creeraient un
esprit d 'emulation dans toutes les regions d 'ou s 'en suivraient
des ameliorations des cultures et des troupeaux. C'etait l'en
tree de la science agronomique dans la province. (5).

Depuis 1848, William Evans pUblie Ie "Journal d'agri
culture et procedes de la Societe d'Agriculture du Bas
Canada" qui atait une traduction de "Farmer's Journal" par
Michel Bibeau et Ie Dr. Louis Girard. En 1857, ce journal
devint Ie "Journal du cultivateur et procedes de la Chambre
d'agriculture du Bas-Canada".

Apres Ie deces de W. Evans, F.-X. Perreault Ie rempla
va. Celul-ci est Ie premier agronome canadien-franyais et
journaliste agricole. II exerce une influence marquante dans
I'agriculture quebecoise, de 1857-70, alors que Edouard-

4. Jean Hamelin et Yvas Aoby, HI.lolre 6conomlque du QU6bec, p. 11.
5. Firmin Letourneau, HI.lolre de hgrlcullure, p. 113.
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Andre Bernard, d'origine anglaise, devint directeur du Con
seil d'agriculture et redacteur du Journal d'Agriculture publie
jusqu'en 1937.

Ce journal mensuel fut sans doute la meilleure source
d'informations que pouvait posseder Ie cultivateur et qui a
contribue au progres de I'agriculture, depuis sa fondation,
car tout membre d'un cercle agricole Ie recevait gratuite
menl.

Grace au devouement des cures Pierre-Celestin Audet et
Eugene-Elzear Pelletier, I'education agricole etait associee a
I'enseignement religieux. Deja on invitait des conferenciers
etrangers et on insistait sur Ie besoin de la lecture des
revues agricoles. En 1875, Edouard-Andre Bernard publie un
petit traite d'agriculture dont un exemplaire est donne a
Emile Belzile comme prix de bonne conduite en 1878. Ce
cadeau est bien caracteristique de la mentalite de I'epoque.

LE CERCLE AGRICOLE DE SAINT-FABIEN
Le Cercle agricole de Saint-Fabien est probablement

I'organisme qui a Ie plus contribue au developpement de
I'agriculture dans notre paroisse. Les proces-verbaux de
reunions du Cercle, depuis 1893 a 1900 et de 1928 a 1974,
furent conserves. Dans Ie livre des minutes d'une assem
blee, on retrouve les membres du Conseil: President, Rev.
Pierre-Celestin Audet; Vice-president, Louis Belzile; secre
taire, Noel Fortin; les directeurs, Remi Belzile, Louis C6te,
William Bellavance, Hermenegilde Berger et Andre Bella
vance.

Les reglements sont faits pour convenir Ie mieux pos
sible aux membres. La contribution est fixee a $2.00, mais
Ie Gouvernement donne un octroi egal a la demie de la co
Usation. C'est pourquoi les peres de famille et plusieurs fils
etaient inscrits comme membres, ce qui augmentait Ie mon
tant de la subvention. C'est ainsi, qu'en 1894, on compte
238 membres. A I'assemblee generale annuelle, I'assistance
varie de 150 a 200 membres. Le programme de I'annee com
prend l'achat des grains de semence, I'achat de reproduc
teurs de race pure qui etaient revendus a un membre (au
plus haut encherisseur) qui devenait alors proprietaire de
I'animal, lequel demeurait cependant au service des culti
vateurs de I'arrondissement, membres du Cercle. Exemple:
un verrat et une truie d'elevage sont adjuges au prix de
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$5.50 a Octave Boulanger, tandis que Fran~ois Cimon paie
$1.00 pour un male. Les races porcines favorisees etaient
alors la "Burshire" et la "White Chester", remplacees, plus
tard, par la race a Bacon "Yorkshire" qui devint plus popu
laire. La race ovine "Shropshire" recommandee au debut est
remplacee par les "Leicester" et "Oxford", La race bovine
"Ayrshire" est restee en demande jusqu'a aUjourd'hui.

Les directeurs se reunissaient cinq a six fois par annee.
Lorsqu'un conferencier invite etait au programme, les mem
bres y assistaient en grand nombre. Ainsi, monsieur P.L.P.
Nantel de Saint-Jer6me vint, Ie 15 aoOt 1893, traiter des
avantages offerts par Ie Cercle, du soin a apporter aux va
ches laitieres, de I'utilite de l'eclairage des etables et d'au
tres sujets. Le 21 janvier 1894, monsieur Joseph Roy, an
cien chef de pratique de l'Ecole de Sainte-Anne de la Poca
Here parle de rotation, de fourrage vert et des caracteristi
ques d'une bonne vache laitiere. C'etait I'assemblee generale
ou fut elabore Ie programme de I'annee, comprenant I'achat
de cinq beliers dont la vente a I'encan rapportait $5.30 au
cercle, de six porcs donnant $16.25 de revenus au cercle.
L'octroi du gouvernement au montant de $166. devait ser
vir a I'achat d'engrais commerciaux et de grains de semence.

27 janvier 1895. - Assemblee generale - M~me programme
que pour I'annee 1894, concernant I'achat des grains de
semence, et pour les races d'animaux. II est question
d'achat de volailles et d'oeufs d'incubation, ainsi que
d 'essai s de chau lage et de fert iIisat ion.

En 1896, on ajoute aux programmes des annees preceden
tes, un concours de fourrage vert et de cultures sar
clees. Pendant l'ete, 22 concurrents ont re~u des prix
variant de $3.00 a .50c.
Le 30 avril 1896, Ie conferencier monsieur O.E. Dallaire,
traite de labour, hersage, egouttement et de cl6tures.
Le 30 octobre 1896, Ie president Rev. Pierre-Celestin
Audet parle de fertilisation et explique Ie r61e de I'azote,
des phosphates, de la potasse, des amendements cal
caires (chaux) et de I'utilisation rationnelle du fumier
et de sa conservation.

En 1897, on lance des concours de jachere et d'enfouisse
ment de sarrazin.

En 1898, sont au programme des concours de ble, foin,
navet, fourrage vert, patates, trefle pour la graine, patu
rages et jardins potagers qui permirent de distribuer
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$61. a 85 concurrents.

Deja, a cette epoque, il existait une emulation qui con
tribuait aux succes des cultivateurs serieux. Cet elan n'a ja
mais cesse dans les annees suivantes de sorte, qu'en 1928,
on retrouve pratiquement les m~mes programmes que dans
les annees qui suivirent la fondation du Cercle. Le nombre
de membres diminue mais descend rarement en bas de la
centaine. A cette epoque, les conferenciers et les agrono
mes prechent la cooperation, introduisant des expositions
de moutons et de pores, des concours d'alimentation de
veaux et de pores, Ie controle laitier, Ie criblage des grains
de semence et divers autres sujets.

En 1929, la visite de Mgr Georges Cou rchesne jeta les bases
du Cercle de I'U.C.C., a une reunion du Cercle agricole.

En 1930, Ie propagandiste federal en industrie animale, Ro
land Belzile, agronome originaire de Saint-Fabien, or
ganise un Club d'eleveurs de genisses "Ayrshire".

En 1931, les eleveurs de pores a bacon ont leurs concours
auxquels 26 cullivateurs participent et I'exposition de
moutons interesse 29 producteurs. Treize (13) membres
du Cercle s'inscrivent au controle laitier.

En 1932, une demande est faite au Conseil d'Agriculture de
la province de Quebec en vue de participer a la Federa
tion des cercles agricoles du comte de Rimouski. La
reponse fut favorable. Celle-ci permettait au president
et au secretaire de faire partie de la Societe d'Agricul
ture de Rimouski et de representer Ie Cercle de Saint
Fabien. Cetle meme annee, on acheta un crible selec
tionneur pour I'usage des membres. On contribue a
I'achat d'un crible "alveole" par la Cooperative agricole
jusqu'a concurrence de $100. Les m~mes expositions
d'animaux se repetent ajoutant celie des taureaux de
deux ans et demi et plus.

En 1933, un concours de luzerne est au programme, en plus
des autres concours et expositions.

En 1934, on organise des concours de ble et orge sur pied,
ainsi qu'un concours d'egouttement de terrain.

En 1936, on localise les instruments appartenant au Cercle:
pompe a blanchir chez J. P. Belzile, baignoire a moutons
chez Arthur Belzile a Saint-Fabien-sur-mer, les cribles
chez Omer Cote, Theodore Dumont, Augustin Berger
et Louis Albert, Ie coupe-corne chez Ie secretaire du
Cercle. Une serie de graines de jardins est distribuee
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aux membres donI la contribution est payee avant Ie
jardinage.

M. Louis de Gonzague Fortin, agronome, transportant de ferme en !erma
la baignoire il moutons.

Jusqu'en 1950, on suit les m~mes programmes. Les
agronomes assistent a I'assemblee generale et y vont d'une
conference. En 1958, on inscrit au programme des primes
d'achat de $5.00 pour taureaux pur sang et de $3.00 pour
celui des beliers pur sang. Les gardiens de reproducteurs
porcins beneficiaient d'une prime d'entretien de $15. a $25.
depuis plusieurs annees. Les memes programmes se pour
suivent d'une annee a I'autre. En 1961, on inscrit Ie con
cours de paturage permanent. En 1962, on preconise un
concours d'embellissement des batisses. En 1966, I'agrono
me Paul Plourde assiste a I'assemblee generale et parle du
club de gestion de ferme qui demande dix participants au
depart pour I'organiser.

Jusqu'en 1974, les memes activites se poursuivaient. A
I'assemblee generale de cette m~me annee, Ie president Elie
Belzile fait part de la formule de dissolution du Cercle agri
cole qui avait vecu 81 ans et rendu d'enormes services a de
nombreux agriculteurs.

Les instruments possedes par Ie Cercle (une herse a
paturage, deux semoirs a chaux et a engrais chimiques, une
pompe a blanchir et les cribles) furent laisses aux gardiens
de ces equipements.
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Secretaires
No~1 Fortin 1893
Louis J. C6te 1899
Jos Sam Belzile 1927
Arthur Belzile 1954
Camille Roy 1964-74

Une cinquantaine de membres ont continue de faire
partie de la Societe d'Agricullure de RirT,louski. Les concours
d'avoine et d'orge, Ie concours de desinfection et chaulage
des etables, Ie contr61e laitier sont au programme pour
I'annee 1977.

Acluellement, il faut cinq membres dans une paroisse
pour avoir un representant a la Societe de district compre
nant les comtes de Rimouski, Matane et Matapedia. Le
delegue de Saint-Fabien est I'ex-president du Cercle agri
cole, monsieur Elie Belzile.

Presidents
Rev. P.C. Audet 1893
Rev. Jos Henri Lavoie 1905
Rev. Eugene Pelletier 1912
Aime Coulombe 1927
Desire Jean 1929
Alphonse Belles lies 1940
Jos Sam Belzile 1954
Camille Roy 1959
Elie Belzile 1964-74

II taut conclure que les officiers du Cercle ne chan
gealent pas souvent et qu'ils jouissaient d'une permanence
de longue duree donnant satisfaction a cet organisme.

LE MERIlE AGRICOLE
C'est en 1889 que furent rediges les reglements de I'or

dre du Merite agricole par Edouard-Andre Bernard alors se
cretaire du Conseil d'Agriculture de la province.

On visait a creer des recompenses honorifiques aux
meilleurs praticiens agricoles.

Quatre categories de concurrents sont determinees par
Ie Conseil d'Agriculture qui nomme les juges du concours
qui sont genMalement d'anciens laureats.

1 0 Le candidat qui conserve 90% des points a droit a la
medaille d'or, avec Ie degre de "Tres grand merite".

2 0 Celui qui obtient un pointage de 85% a droit a Ja
medaille d'argent avec mention de "Grand merite".

3 0 Celui qui se classe avec 75% des points reyoit la
medailJe de bronze.
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4 0 Celui qui n'atteinl pas 75% rec;oit un dipl6me de
merile.

La Province est divisee en cinq (5) districts, de sorte
que Ie meme territoire est visite a tous les cinq ans par les
juges attitres.

II semble que ces reglements n'ont pas ~te SUIVIS au
debut, car des medailles d'or ont ete decernees avec moins
de 90% des points obtenus.

Les trois premiers decores de la "medaille d'or" se par
tagent $2,000. dont $1,000. accordes au titre de Comman
deur, $600. au deuxieme et $400. au troisieme. La categorie
"medaille d'argent" offre des prix de $600. au premier, $500.
au deuxieme et $400. au troisieme. La categorie "medaille de
bronze" offre $250. pour Ie premier, $150. pour Ie deuxieme
et $100. pour Ie troisieme.

En 1977, la refonte des reglements rend admissibles
aux concours les eleveurs d'animaux de ferme et les exploi
tants agricoles, formes en association, et a aussi pour but,
de creer une nouvelle categorie de concurrents. (6).

Le but du concours annuel etait de valoriser I'agricul
ture, d'encourager les cultivateurs par des honneurs, des
recompenses et une certaine publicite pour les exploitations
les plus valables au point de vue de tenue remarquable.

Nous avons releve 18 cultivateurs de Saint-Fabien, qui
ont eu I'honneur de recevoir la decoration de ce concours.

En voici la liste:

1892- LOUIS BELZILE, laureat de la Medaille d'argent
86.5%. Dipl6me de tres grand merite.
Ferme d'une superficie de 105 arpents, dont 93 en
culture et 10 en paturage. Bon systeme de rotation.
La maison est bien adaptee aux besoins de la famille
et les autres batisses sont bien entretenues. Le chep
tel comprend: un etalon croise, trois juments pouli
nieres, un cheval de travail, un poulin d'un an et un
de I'annee; deux taureaux dont un Ayrshire, 23 va
ches laitieres dont trois canadiennes et 20 croisees,

6. Jean-8aptisle Roy, Revue Agriculture, juin 1977.
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quatre animaux de boucherie, un d'elevage de deux ans
et cinq veaux de J'annee; un belier, 27 brebis el 26
agneaux. (7).

Louis Belzile, laurea! du Ma
rile agrl/!ole, en 1892.

1892- REM! BELZILE, deuxieme laureal de la Medaille d'ar
gent et Diplome de tres grand merite. 86.1 %.
Ferme de 160 arpents doni 110 labourables, 18 non
labourables et 32 en fore\. On suit un bon systeme
de rotation. II utilise des engrais et 25 barriques de
poissons comme fertilisanls. Bonnes batisses dont
grange-etable neuve. Le betail en partie canadien se
compose de trois chevaux de travail, un poulin de
deux ans, un taureau d'un an, vingt vaches laitieres,
dont deux canadiennes et dix-huit croisees, onze
genisses et vingt-trois agneaux de races croisees. (8).

1892- ELZEAR GAGNON, troisieme laureat de la Medaille
d'argent et diplome de tres grand merite. 85.2%.
Ferme de 100 arpents en culture. Systeme de rotation
satisfaisant. Bonne maison. Grange-etable modele
qu'il a construit lui-meme. Le cheptel se compose:

7. Pour plus de renseignements. consulter Ie Concours du Merlte Agrlcole, 1892,
p. 11.

8. Ibid, p. 13.
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un etalon, une jument pouliniere, trois chevaux de tra
vail, un taureau canadien enregistre, onze vaches lai
tiMes dont six pur sang enregistrees, trois animaux
de boucherie, trois d'elevage de deux ans, un de l'an
nee, un belier, quinze brebis et quinze agneaux, de
races croisees. (9).

1892- DAME ADOLPHE GAGNON, quatrieme laureate de la
Medaille d'argent et diplOme de tres grand merite.
Ferme de 120 arpents dont 100 en culture. Systeme
de rotation plutOt defectueux. La maison est bonne
et bien adaptee aux besoins de sa famille. La grange
de forme octogonale, qui comprend I'etable, I'ecurie,
la bergerie, la chambre ~ harnais et cave ~ fumier,
est tres complete selon les examinateurs du Merite
agricole. Elle elait a considerer comme grange mo
dele. (10).

La grange octogonale de monsieur Adolphe Gagnon, construlle en 1888.

1897- REMI BELZILE, laureat de la Medaille d'Or, DiplOme
de tres grand merite. 89.25%.

LOUIS-CYRICE BELZILE, laureat de la Medaille d'Or,
diplOme de tres grand merite. 85%.

SAMUEL BELZILE, laureat de la Medaille de bronze.
78.25%.

J. NOEL FORTIN, laureat de la Medaille de bronze.

9. Ibid, pp. 18-19.
10. Ibid, pp. 19 et 55.
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76.35%.

Nous n'avons pas de rapport des jugements pour I'an
nee 1897.

1934. GEORGES-EMILE FORTIN, laureat de la Medaille d'ar
gent. 86.2%.
Propriete de 145 arpents dont 87 en culture, situee a
I'ouest du village. Bonne rotation et surtout I'egout
tement est bien fail. Partout on pratique Ie labour Ri
chard. On chaule et fertilise Ie sol et les recoltes sont
bonnes. Les bovins laitiers appartiennent aux deux ra
ces Ayrshire et Canadienne; des sujets croises et des
sujets de race pure. Un excellent taureau Canadien,
prime a I'exposition du comte, troisieme prix a I'ex
position de Quebec, est a la t~te du troupeau. Deux
vaches de pure race sont inscrites aux Livres d'Or.
Bonnes b~Hisses, excepte la grange-etable tres agee.
Monsieur Fortin est agronome de la premiere promo
tion en 1913 a Sainte-Anne de la Pocatiere et repre
sente la troisieme generation sur cette ferme. (11).

1934- EMILE BELZILE, laureat de la Medaille d'argent.
83.8%.
Cette ferme est situee dans Ie village de Saint-Fabien;
superficie cultivable de 70 arpents. Cheptel: com
prend 18 a 20 t~tes de betail laitier Canadien, six bre
bis et leurs petits, deux truies d'elevage et quelques
pores, vingt-cinq poules et quelque trois cents pou
lets, trois ou quatre chevaux dont un poulain. Les
vaches sont bien nourries, ont de la profondeur, de la
finesse, des aptitudes laitieres prononcees. Tout Ie
betail est de race pure. Cinq vaches sont inscrites
aux Livres d'Or, soit Hirondelle, Corneille, Fabienne,
Alouette, Sotte. Le troupeau de moutons est de race
Oxford Down. Les pores sont de race Yorkshire. II
emploie 10 tonnes de pierre calcaire et deux tonnes
d'engrais chimiques. Bon systeme de rotation. Bonne
grande maison aux allures de manoir, h6tellerie de
I'endroit, tres bien tenue par Ie personnel feminin de
la ferme. Ce concurrent exploite aussi une erabliere
de 1,600 arbres. (12).

11. Merlle agricola, 1933-34, pp. 66-70.
12. Ibid, pp. 103-104.
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1934- CHARLES GAGNON, Dipl6me de merite. 72.4%.
II a de la bonne terre cultivee de fac;on routiniere. Le
chiendent et d'autres mauvaises herbes envahissent
ses champs, qui sont insuffisamment assaines. Les
grains ont ete semes tard sur un terrain a peine esso
re et ne pouvant donner qu'un faible rendement. Dans
les prairies et les paturages, on voit plus de margue
rites, de chiendent et de "franc foin" que de bonnes
herbes. Le concurrent a d'assez bonnes vaches lai
tieres, un taureau pur bien race. Ses moutons, de race
Shropshire, ne sont pas assez developpes. II n'a qu'u
ne quinzaine de poules et quelques pores de qualite
moyenne. Madame Gagnon a une maison tres bien te
nue. Les beaux tapis qui couvrent ses planchers ant
ete faits de ses mains expertes. Elle entretient aussi
un beau jardin et s'occupent a d'autres ouvrages uti
les a la famille. (13).

1934- LOUIS ALBERT, laureat de la Medaille d'argent. (Nous
n'avons pas Ie rapport de ;ugement).

1944- ARTHUR BELZILE, laureat de la Medaille d'argent.
87%.
Fermee exploitee a Saint-Fabien-sur-mer de 400 ar
pents dont 120 arpents en culture et Ie reste en boise
montagneux. Malgre un sol plut6t sablonneux, il reus
sit a garder une vingtaine de t~tes de betail laitier
Ayrshire pur sang enregistrees - dont cinq sujets
ont plusieurs records a leur credit. - Ses brebis pur
sang Oxford donnent de bons types de reproduction
qu'jJ vend facilement. La culture de la pomme de terre
occupe huit a neuf arpents et est partiellement ferti
lisee avec du varech et du capelan. On achete trois
tonnes d'engrais chimiques et plusieurs tonnes de
chaux. Les batisses sont spacieuses et en bon etat.
II a harnache un ruisseau qui fournit I'electricite pour
tous les besoins de la ferme. (14).

1949~ REMI COULOMBE, laureat de la Medaille d'argent.
87.9%.
Son exploitation est situee a trois milles a I'ouest du
village et comprend une superficie de 111 arpents en

13. Ibid. p. 143.
14. Merlle agricola 1934. pp. 68-69.
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culture sur une totalite de 187 arpents. Sol d'une bon
ne fertilite naturelle encore augmentee par les amen
dements calcaires et les fertilisants. L'epierrement et
I'egoutlement sont a point. L'assolement est de qua
tre ans. Les n~coltes sont au-dessus de la moyenne.
Une erabliere de 2,500 entailles au quatrieme rang
est exploitee et reconnue pour des produits de haute
qualite. Le troupeau laitier de type Canadien compte
dix-sept vaches, neuf jeunes sujets et un taureau en
registre. Ces animaux sont de belle qualite et ont as
sez de poids. Le rendement moyen des laitieres est
de 6,800 livres de Jail. Le cheptel comprend en plus
trois chevaux, deux truies, dix-sept pores, douze
brebis, dix-sept agneaux, soixante poules P.R.B. et
deux cent dix poulets Hybrides.
Les b~tisses sont bonnes et bien entretenues. Un silo
a I'interieur de la grange sert a I'ensilage du foin et
du fourrage vert. Un fils est diplome de I'Ecoie
Moyenne d'Agriculture et un autre fait ses etudes a
Sainte-Anne de la Pocatiere. (15).

1954- JOSEPH-THEOPHILE BELANGER, laureat de la Me
daille d'argent. 86.6%.
Ferme de 160 arpents, cultivee sur 135, sise sur la
route nationale. La partie nord est d'un bon sol plan
tandis que la partie sud commence par une pente
abrupte et de qualite mayenne.
On cultive des cereales et des herbages, plus quatre
arpents de cultures sarclees: pomme de terre, ma'is
et choux-de-Siam. A part Ie mal"s, ces recoltes sant
d'assez belle venue, gr~ce a des fa90ns culturales
soignees et a I'usage genereux d'amendements cal
caires et de fumier, completes par quelques tonnes
d'engrais chimiques. Son cheptel se compose de vingt
vaches de type Ayrshire, trois chevaux de travail, 30
porcs d'engraissement et une centaine de paules.
Les b~tisses sont classees excellentes. Un silo inte
rieur est rempli d'ensilage de foin vert et de mais
faurrager. Nombreuse famille de quinze enfants pour
assurer la releve. (16).

1959- ELiE BELZILE, laureat de la MedailJe d'argent. 85.5%.

15 Marila agricola 1949, pp. 84 et 55.
16. Merlla agricola 1954, p. 142
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Ferme situee a Saint-Fabien-sur-mer comprenant 410
arpents dont 130 arpents en culture. Le reste est mon
tagneux et sert de reserve forestiere. Le sol est sa
blonneux mais avec des amendements et fertilisants
en grande quantite, les recoltes sont bonnes, surtout
la luzerne qui se defend mieux des secheresses. Le
silo regoit une partie de la recolte du foin et Ie reste
est rempli de mais fourrager. Le cheptel laitier, peu
nombreux, est I'un des meilleurs de la region. II est
de race Ayrshire, de la lignee Burnsike Thorncrotl.
Une vache, Beaurivage Josette, a decroche Ie cham
pionnat du Canada a trois ans avec 13,611 livres de
lait et 670 livres de gras. Son troupeau de moutons
de race Oxford compte vingt brebis et trente-cinq
agneaux vendus en grande partie pour la reproduc
tion. On engraisse une trentaine de pores et on hiver
ne vingt-cinq pondeuses. Monsieur Belzile est diplo
me de l'Ecole Moyenne d'Agriculture. Famille nom
breuse pour assurer la releve. (17).

1974- ANDRE COULOMBE, laureat de la Medaille d'argent.
81.4%.
II exploite la ferme paternelle sur laquelle son pere,
Remi Coulombe, fut laureat d'une medaille d'argent
en 1949. Depuis, on s'est applique a I'egouttement
des terres basses. Les recoltes sont bonnes, surtout
celie de la luzerne. Cheptel de vingt vaches laitieres
d'une moyenne de production annuelle de 9,000 livres
de lail. On pratique I'insemination artificielle pour
ameliorer Ie troupeau. On trouve un cheval de trait
et une cinquantaine de poules pondeuses.
Maison centenaire offrant toutes les commodites mo
dernes. A la grange-etable recemment amelioree se
dresse un si 10 moderne de 16' x 30'. La laiterie est
d'une proprete lrreprochable. La bonne tenue de la
ferme a permis a ce concurrent d'etre gestionnaire
d'une ferme norme dans la region. Esperons qu'il trou
vera une releve parmi ses fils pour assurer I'avenir de
cette ferme prospere. (18).

1974- VIATEUR COTE, laureat de la Medaille d'argent. 78.9%
Ce concurrent represente la cinquieme generation des

17. Marile agricola 1959. pp. 133 el 55.

18. Marile agricole 1974, pp. 58 et 55.

- 162-



Cote sur cette ferme. Sur un total de 140 arpents, il
en cultive 130. Soixante-dix pour cent de cette eten
due est constitue de sols francs et la difference, de
sols argileux et legers. Le drainage et I'epierrement
ont €lIe les principales ameliorations des dernieres
annees. Le cheptel se compose de vingt-quatre va
ches croisees avec production moyenne annuelle de
8,200 livres de laiL Insemination artificielle des meil
leurs sujets.
Depuis 1944, on s'inleresse a I'elevage des poulettes
pour la ponte jusqu'a I'~ge de ving1 semaines. On de
taille 20,000 poulettes par annee de race Leghorn
blanche. Bonne maison. Grange-etable ~gee. Lailerie
de construction recente. Son poulailler peut abriter
11,000 oiseaux. Une generatrice actionnee par Ie trac
teur permet de parer aux inconvenients d'une panne
d'electricite. C'est une exploitation avec une specia
lite de volailles qui semble satisfaire Ie proprietaire
doue de bonnes initiatives. (19).

Le prochain concours de Merite agricole dans la region
se poursuivra en 1979. Souhaitons que les concurrents se
ront nombreux car il y a un certain profit a retirer de cette
experience.

Pour des raisons inconnues, d'autres cu/tivateurs aussi
meritants que les participants, auraient pu figurer aussi bien
que plusieurs laureats enumeres ci-haut. Plusieurs agricul
teurs possedaient des exploitations comparables a celles qui
ont conduit les proprietaires a des decorations enviables.

LES EXPOSITIONS AGRICOLES
Depu is 1915, les gouvernements provincial et federal

ont toujours conlribue a developper l'emulation des produc
leurs agricoles en les conviant a diverses expositions.

Les expositions sco/aires, avec un but d'education,
furent une heureuse iniliative commencee en 1915, dans Ie
comIe de Porlneuf. Celle-ci s'elendit a 10ule la province.

Le 26 septembre 1919, avail lieu la premiere exposition
a Saint-Fabien, reunissant une vinglaine d'exposants. Le re
cipiendaire du premier prix, monsieur Louis de Gonzague

19. Concours pro~lnclal du MlIrite agrlcole 1974, pp. 218-219.
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Belzile, rec;ut un dipJ6me qu'il conserve encore, et avait droit
a quatre pommiers donnes par Ie Ministere d'Agriculture et
a une douzaine d'oeufs d'incubation, a prendre chez I'avicul
leur Louis de Gonzague Belzile, notaire, pour faire couver au
printemps de 1920. Sont issus de ces oeufs, cinq poulettes
et quatre cochets "Rhode Island" rouges et une poulette
canadienne. Mademoiselle Anne-Marie Voyer et I'abbe Gre
goire Riou ont aussi participe a celte exposition. Par la
suite, Jos. E. Theberge obtienl, lui aussi, un dipl6me des
concours des jardins scolaires.

La Societe d'Agriculture de Rimouski inaugurait, Ie 12
fevrier 1915, les expositions de grains de semence. Charles
Gagnon obtient quatre "premier prix" pour Ie ble, J'orge,
I'avoine "Abondance" et J'avoine "Banner", avec une mention
honorable pour I'avoine "Abondance" qu'il a fournie pour
composer I'exhibit envoye par Ie Canada a une exposition
internationale de Saint-Louis, aux Etats-Unis.

Le 4 fevrier 1921, a cette exposition internationale,
Charles Gagnon rem porte Ie premier prix pour I'orge et Ie
quatrieme, pour Ie mil, tandis que son epouse recolte trois
"deuxieme prix" d'art culinaire et un quatrieme prix de pain
"Ievain royal aux pommes de terre" Monsieur Joseph Roy
decroche un premier prix d'avoine "Toutes qualites"

A I'exposition agricole du 3 octobre 1919, Charles Ga
gnon rec;oit trois prix avec ses moutons "Shropshire" el
deux premiers prix pour volailJe P.R.B. et pour son sucre
d'erable. Emile Belzile figure premier avec un taureau Ca
nadien de deux ans.

Jusqu'en 1932, it n'y avait
que Ie cure Pelletier qu i pre
sentait un troupeau Ayrshire
et Emile Belzile son troupeau
Canadien. lis en rapportaient
plusieurs trophees.

C'est avec I'arrivee du Club
d'eleveurs d'Ayrshire que la
presentation d'animaux aug
menta en 1934. Ainsi Jos.
TheophiJe Belanger retira Ie
grand championnat avec sa Grange de la Fabrique.
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vache, a I'exposition de Rimouski. Elle avait une production
de plus de 12,000 livres de lait en 1933. La meme vache
obtint Ie deuxieme prix a l'Exposition provinciale, en 1934,
ou figurait Ie troupeau du cure Pelletier qui revint egalement
avec des championnats. De Quebec, Alphonse Belzile rap
porte aussi des championnats avec une vache laitiere, sa
jument percheronne et une pouliche. Puis d'autres eleveurs,
tels Cami lie Roy et Arthur Belzile, montaient leur troupeau
pour devenir de serieux exposants qui meriterent des cham
pionnats et plusieurs trophees. En 1976, Saint-Fabien etait
represente par Elie Belzile et Patrice Belzile qui firent bon
ne figure avec leur troupeau Ayrshire.

Les moutons de Elie Belzile se classerent premier dans
leur categorie de race Oxford.

Les porcs de J .-H. Belanger, de 1950 a 1960, meritent
les premiers prix de la race Yorkshire. De plus, en 1955,
il rem porte pour la deuxieme annee consecutive Ie grand
championnat provincial pour I'excellence de son troupeau.

En 1976, les freres Rousseau avec la race "Limousine"
relirerent championnats et trophees dans les diverses clas
ses. Adrien Roussel figure aussi bien avec ses "Hereford".

Les dames fermieres ont aussi participe aux expositions
de Rimouski et a I'exposition provinciale d'ou elles ont reti
re plusieurs prix et mentions honorables, pour leur artisanat
et leur art culinaire.

On peut dire que la foire annuelle de I'Exposition regio
nale de Rimouski est un grand stimulant pour les eleveurs
qui s'enrichissent d'experience et de popularite a cette oc
casion.

LE CLUB D'ELEVEUR D'AYRSHIRE
En 1929, a la suite d'une conference de I'agronome Ro

land Belzile, propagandiste du gouvernement federal, a une
assemblee du Cercle agricole, quelques cultivateurs deci
derent la fondation d'un club de jeunes eleveurs.

En 1930, on avail recrute dix interesses a ce program
me d'acheter des genisses saillies de deux ans et demi.
Pour completer Ie nombre necessaire a la fondation de ce
club, il fallait Ie concours de I'achat d'un sujet par Georges-
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Emile Fortin qui avait deja un troupeau pur sang Canadien.
C'etait un gros prix a payer pour ces b~tes, soit $200. cha
cuneo A leur arrivee, Ie nom du proprietaire fut tire au sort.
Le contrOle laitier federal etait obligatoire ainsi que I'enre
gistrement des progenitures.

Ces eleveurs ont d'abord profite d'une production lai
tiere plus elevee a mesure qu'augmentait la descendance de
ces sujets choisis. Les veaux males etaient vend us a des
prix eleves pour la reproduction, suivant les records eleves
de la mere. Les genisses etaient gardees pour amelioration
des troupeaux. Aux expositions agricoles, ces animaux se
classaient avec les meilleurs prix. C'est dire que I'arrivee de
ces b~tes de choix a contribue a une amelioration conside
rable de la production laitiere dans la paroisse et dans la
region. Un cultivateur mentionnait, qU'a la suite de IJachat
d'un taureau de cette descendance, une genisse doublait la
production de sa mere. La plupart des cultivateurs actuels
de Saint-Fabien comptent des descendants qui sont des
souches de ce club et realisent I'utillte apportee par cette
initiative qui date de 47 ans.

Trois troupeaux de cette orlglne ont particulierement
reussi des records remarquables dans la production laitiere,
ce sont ceux de messieurs Camille Roy et des freres Elle et
Patrice Belzile.

Voici la liste des cultivateurs qui risquaient cette heu
reuse initiative en 1930:

Pere
Joseph Theophile Belanger
Ernest Canuel
Alphonse Gagnon
Paul Gagnon
Arthur Belzile
J.N. Roy
Joseph Voyer
Jos Sam Belzile
Alphonse Belies-lies
Georges-Emile Fortin

Jeune ~Ieveur

Andre Laplante (fils adoptif)
Albert
Maurice
Anne-Marie
Elie
Maurice
Roland
Antoine
Lionel
Noel-Yvon

Le premier president ful Maurice Gagnon et Ie premier
secretaire Antoine Belzile.
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LE CERCLE DES JEUNES ELEVEURS
En 1971, naissait, a Saint-Fabien, un cercle de jeunes

eleveurs qui comptait une vingtaine de membres. Le groupe
se reunissait sous la direction du regrette Paul-Emile C6te,
agronome originaire de la meme paroisse, qui savait sou
lever I'enthousiasme de la jeunesse agricole.

En 1972, Ie cercle se merita Ie championnat provincial
des cercles en operation, - ce qui valut une bourse de
$500. au president du cercle, Bernard Belzile, qui se dirigea
a /a Faculte d'agronomie de /'Universite Laval ou il obtient
Ie titre de Bachelier en Agriculture, en juillet 1977. Paul
Belzile, Ie premier president du cercle, est devenu techno
logiste agricole a Trois-Pistoles. Le pre.sident actuel est
Regis Belzile.

Exposition en 1975: Alain, Bruno, Gilles Belzile, Simon Roy.

Le 3 juillet 1977, avait lieu la derniere exposition du
cercle ou Gilles Belzile decrochait Ie grand championnat des
huit concurrents. L'assistance s'elevait a 500 personnes au
cours de I'apres-midi, sur la ferme d'Elie Belzile de Saint
Fabien-sur-mer.

On peut s'attendre a ce qu'une nouvelle formule soH
trouvee pour continuer a cultiver I'amour de la ferme et
des animaux chez les jeunes cultivateurs qui devront pren
dre la releve de ceux qui vieillissen1 plus vite qu'ils Ie
souhaiteraient. (20).

20. A noter que Ie Cercle des Jeunes Ruraux de Sainl-Fablen et Ie Cerc/e des Jeu
nes Eleveurs son I une seule el oneone assoc,alion
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LA COOPERATIVE AGRICOLE
Les cultivateurs de Saint-Fabien avaient deja developpe

I'esprit de cooperation dans les syndicats de beurrerie et de
fromagerie dont I'existence remonte a 1882. lis etaient pre
pares a s'unir pour proteger leurs interNs.

En 1927, on commenga par un entrepot de criblage de
patates afin d'obtenir un meilleur prix pour ce produit dont
la production depassait une centaine de chars par annee.
D'autre part, on realisait que I'achat des moulees et de farine
en commun permettait d'avoir la meme qualite a des prix
avantageux. L'achat du premier char de gru et de son fut
un encouragement a entreprendre un veritable commerce de
ces denrees dont Ie prix de revient etait beaucoup plus bas,
que celui des marchands generaux. II en fut ainsi pour Ie
commerce des fertilisants et des amendements calcaires.

Les agronomes Florian Champagne et J.N. Albert fu
rent des specialistes, dans la fondation des Cooperatives
dans Ie Bas Saint-Laurent et suivirent les debuts de ces or
ganisations en insistant pour que les cultivateurs prennent
leurs affaires en main. Apres quelques conferences, deja
en 1927, annee de la fondation de notre cooperative, on
comptait 192 societaires qui devinrent des clients qui s'en
gagerent a vendre leurs produits a cet organisme, en consi
gnation, mais aussi a y acheter les denrees necessaires a
leur exploitation.

La cooperative pouvait vendre les moulees et autres
produits a des prix defiant toute competition. D'autre part,
les animaux et autres produits de la ferme, surtout les pom
mes de terre, vend us en consignation, rapportaient des prix
superieurs a ceux que les commergants pouvaient offrir.
Cependant, I'education de la vente en consignation fut dif
ficile. Un ancien gerant rapporte que certains cultivateurs
preferaient etre payes avant I'expedition des animaux. Ceci
fut fait a quelques reprises, mais a la stupefaction du
vendeur qui prenait connaissance du cheque que la Coope
rative avail regu pour tel sujet qu'il avait refuse de cons i
gner. La legon servait pour I'avenir.

Cette societe acMte, pour ses membres, des engrais
chimiques et alimentaires, des insecticides, des fongicides
et de la ficelle d'engerbage; elle vend des patates, des oeufs
et des animaux.
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Le developpement de I'entreprise amena la necessite de
se pourvoir d'un centre de criblage. Celui-ci s'organisa, vers
1940, et fonct;onne encore aujourd'hui malgre la forte com
petition que livre la Cooperative du Bas Saint-Laurent du
Bic. Le balancement des moulees avec la mouture du grain
de ferme et les supplements proteiniques sur place, sans se
rendre a la paroisse voisine, est un attachement a conserver
chez les societaires. Par ailleurs, en septembre 1943, la
cooperative avail aussi organise un service de meunerie
pour preparer la farine.

Du 4 janvier 1935 au 25 octobre 1943, la Societe coope
rative agricole de Saint-Fabien a fait $12,020. de profi1s;
elle a verse aux reserves $4,000.00, elle a paye $2,302.67
en rislournes et elle possede alors, en profits non divises,
une somme de $5,718.06.

La montee en tleche des chiffres d'affaires indique bien
que Iss cooperateurs se sonl interesses a leurs affaires.

\/oici quelques releves des bilans de I'entreprise:

Chiffre d'affaires
1931 $ 28,307.
1941 $ 50,989.
1951 $212,140.
1961 $247,690.
1971 $506,712.
1974 $703,790.

Profi ts nets
$ 1,006.80
$ 1,818.
$ 5,044.
$11,442.
$17,520.
$40,572.

Depuis les debuts, la vente des produits agricoles et
des animaux a diminue en raison de la specialisation de
I'industrie laitiere.

En 1939, on expediait 32 chars de patates.
En 1950, aucun.
En 1939, on expediait 15 ehars d'animaux, "pores, mou
tons, bovins".
En 1960, on expediait 20 chars ou eamions d'animaux.
En 1972, on expediait 2082 sujets.
En 1974, on expediait 1092 sujets.

L'elevage du mouton est reduit a deux troupeaux encore
importants. L'elevage du porc est aussi rendu au point qu'll
reste tres peu d'eleveurs qui possedent plus d'une truie et
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que les reproducteurs sont tres rares. La production du
pore, jadis prospere, ne suffit plus a la consommation lo
cale. Quant aux bovins, ce sont les sujets a remplacer,
quelques veaux et quelques animaux de races de boucherie,
qui vont au marcM de la region.

La cooperative agricole subit donc un decroissement
considerable et inevitable dans Ie commerce des animaux.

Notre Cooperative agricole est actuellement associee a
la Cooperative Federee du Quebec. En 1974, on comptait
100 membres, ce qui est tres representatif, puisqu'iI n'y
avait alors que 98 cultivateurs dans la paroisse.

Lisle des presidents de la Cooperative agricole
Emile Belzile 1927-1934
Desire Jean 1934-1939
Jos Sam Belzile 1939
Alphonse Gagnon 1940-1945
Fabien Coulombe 1945-1947
Camille Roy 1947-1949
Arthur Belzile 1949-1951
Camille Roy 1951-1959
Louis Cimon 1959-1969
Albert Canuel 1969-1973
Leopold Belzile 1973-1975
Patrice Belzile 1975- actuellement.

Lisle des secrcHaires-gerants
Albert Gagnon
J.N. Roy
Amedee Roy
Elisee Michaud
Alphonse Michaud
Joseph E. Theberge
Jean Robert Belanger

1927-1929
1929·1931
1931-1933
1933-1935
1935-1937
1937-1976
1976- actuellemen t.

On complail cinq employes dont deux a la meunerie
en 1975.

La bonne administration de cetle entreprise, a conduit
a un succes incontestable. Esperons qu'elle pourra sur
vivre encore et rendre d'enormes services a ses societai
res.
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LE SYND1CAT DES CULTIVATEURS
En 1929, la visite de Mgr Georges Courchesne, ev~que

de Rimouski, jela les bases du Cercle de l'Union catholique
des cultivateurs (U.C.C.), lors d'une assemblee du Cercle
agricole de la paroisse. Le Syndicat de I'U.C.C. de Sain1
Fabien a donc fonctionne sans existence legale pendan1 de
nombreuses annees puisqu'il ne fut incorpore que Ie 15
avri I 1946.

Au moment de son incorporation, Ie Syndicat comptait
61 membres de I'U.C.C. pour 165 cultivaleurs.

Voici Ie nombre de membres de I'U.C.C. a differentes
annees.

1936
1946
1955
1965
1970

15 membres
61 membres
56 membres

100 membres
76 membres

(201 cui tivateu rs en 1932)
(165 cultivateurs en 1946)
(143 cultivateurs en 1955)

(98 cultiva1eurs en 1973)

Le Syndicat de I'U.C.C. de Saint-Fabien a ete dissous,
Ie 20 avril 1974, et fait partie depuis cette date du Syndicat
de l'Union des Producteurs Agricoles (U.P.A.) du Cap a
l'Orignal.

En plus de Saint-Fabien, Ie Syndical de I'U.P.A. du
Cap a l'Orignal regroupe les paroisses de Sainte-Cecile du
Bic, Saint-Simon, Saint-Mathieu, Sain1-Valerien, Saint-Eu
gene. II compte au total 281 membres.

Les effectifs pour la paroisse de Saint-Fabien sont, au
premier janvier 1977, de 78 membres pour 79 producteurs
agricoles. (21).

QUELQUES STATISTIQUES DE PRODUCTION
Production laitiere
En 1976, a Saint-Fabien, on comptait 58 producteurs

de lait dont cinquante-quatre ont fourni une production in
duslrielle de 7,801,851 livres de lait a la Cooperative du Bas
Saint-Laurent. La moyenne par producteur etait de 144,448
livres de lait et quatre producteurs de lait nature avaient un

21. Tous les renseignements sur les Syndicats de ru.c C. et de I·U.P.A. nous sont
fournis par "La Federation de I·U.P.A. du 8as Saint-Laurent". siege social a
Rimous~i.
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quota de 575,000 livres. Douze producteurs de Saint-Eugene
ont produit 1,873,839 livres de lait industriel, a la m~me en
treprise, avec une moyenne de 156,150 livres par troupeau.
En supposant une moyenne de vingt vaches par troupeau,
on arriverait a une production moyenne de 7,100 livres pour
Saint-Fabien et de 7,700 livres pour Saint-Eugene.

Les troupeaux sont de predominance Ayrshire a cause
des effets produits par la fondation du Club des jeunes
eleveurs d'Ayrshire, en 1930. Les sujets pur sang de cetle
race provenant des troupeaux du cure Pelletier et de Camille
Roy ont eu leurs influences. Deux troupeaux pur sang de
race Canadienne appartenant a Emile Belzile et Georges
Emile Fortin ont fourni des vaches de cette race. L'ancien
laitier, Zenon Michaud, a vendu des reproducteurs "Hol
stein" a certains cultivateurs qui ont releve leur production
laitiere.

Troupeau de vaches Ayrshire de M. Elle Belzile.

L'insemination artiflcielle se pratique aujourd'hui dans
plus de 60% des troupeaux.

Production bovine
Un certain nombre de cultivateurs ont abandonne I'in

dustrie laitiere, pour s'adonner a I'elevage d'animaux de
boucherie.

Monsieur Jean-Noel Hammond fut Ie premier eleveur de
"Hereford" pur sang. 1/ aurait 75 tEHes, depasse par Henri
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Viel avec 80 t€ltes et Adrien Roussel, du troisieme rang, avec
100 sujets de meme race. Maurice Berube, Robert Belanger,
Laurent Cloutier et Emmanuel D'Astous possedent des trou
peaux moins considerables. Quelques autres cultivateurs ont
des reprod ucteurs pur sang avec d'anciennes vaches lai t ie
res. Les freres Rousseau, du deuxieme rang est, possMent
un troupeau "Limousin" d'une quarantaine de tetes dont
trois a quatre pur sang.

Le rationnement des quotas de lait fut la cause de cette
orientation nouvelle chez les eleveurs de la paroisse.

Production ovine
II ne reste que deux troupeaux de moutons d'importan

ce; celui de Urbain Coulombe avec une centaine de sujets
croises et celui de Elie Belzile avec cinquante sujets pur
sang "Oxford".

Un Iroupeau de moutons appartenanl AM. Elle Belzile.

L'avicultu re
La fondation d'un couvoir, a Rimouski en 1934, reveilla

I'attention de certains cultivateurs qui organiserent la pro
duction d'oeufs d'incubation. Les eleveurs de volailles
etaient assez nombreux dans Ie comte. A Saint-Fabien, on
en recruta six donI les noms suivent: Jos. Pierre Belzile,
Alphonse Gagnon, Joseph Voyer, Raoul Fournier, Louis
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Albert e1 Georges-Emile Fortin.

Vers 1945, lorsque Ie couvoir de Rimouski demenagea a
Bic, les producteurs de Saint-Fabien abandonnerent leur
elevage d'une centaine de poules chacun. La race "Plymouth
Rock Barre" perdait de sa popularite.

Un eleveur nouveau, Louis Cimon du quatrieme rang,
releva Ie defi et construisit un poulailler d'une capacite de
1,800 poules de race Leghorn blanche et P.R.B., pour ali
menter Ie couvoir de Bic jusqu'a sa fermeture vers 1973.

D'autre part, Joseph Voyer, construisit son propre cou
voir vers 1940 et garde a ce moment-Ia 1,500 pondeuses
P.R.B., mais il ne peut suffire a la demande. II importait des
poulet1es du Couvoir Royal de Saint-Judes de Saint-Hyacin
the. II vendait plus de 150,000 poulettes sexees de race
P.R.B., Hybrides rouges, noires, blanches et grises. Sa
clientele s'etendait jusqu'en Gaspesie - garanlissant a 95%
sa selection de poulettes qu'il faisait pour Ie plumage e1 Ie
duvet de I'oiseau -. II fit ce commerce de tevrier a juillet,
pendant douze ans. Le manque de main-d'oeuvre Ie contrai
gnit finalement a abandonner cette entreprise pour s'occuper
uniquement de sa ferme laitiere.

Viateur Cote est encore aujourd'hui interesse a I'avicul
lure. Depuis 1944, il fait I'elevage des poulettes. Son pou
lailler abrite 1,100 oiseaux de race Leghorn blanche, prove
nant du couvoir Desy de Quebec. Illes eleve jusqu'a vingt
semaines. C'est rage ou la ponte commence et il trouve un
marche pour plus de 1,500 sujets par annee. Son exploita
tion semble prospere et voue au succes dans I'avenir.

STATION DE DEMONSTRATION
La Ferme experimentale de Sainte-Anne de la Pocatiere

inaugurait, en 1914, des stations experimentales dans di
vers comtes, afin de promouvoir des essais de culture dans
les regions eloignees pour fin de comparaison avec les
resultats obtenus a la ferme experimen1ale. La ferme des
"Albert", occupee aujourd'hui par Daniel, fut designee pour
I'une des stations de demonstration dans Ie Bas Saint
Laurent.

On s'appliquait a ameliorer Ie rendement des champs et
des troupeaux.
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La ferme de Jos. Albert avait une superficie de 140 ar
pents dont 110 en culture. On gardait 17 vaches croisees
avec une moyenne de 4444 livres de lait par tete. La meil
leure productrice avait atteint une lactation de 5,655 livres
de lait et 260 livres de gras.

Le premier propagandiste fut Hary Tremblay, suivi de
Roland Belzile. Un champ de demonstration provinciale de
deux acres etait dirige par Leo Brown. II comprenait un acre
de choux de Siam et un acre de grande culture. Ces expe
riences durerent de 1914 a 1930.

Auiourd'hui, la meme ferme compte 25 vaches avec
une production moyenne de 8,500 livres de lait.

Cette information confirme que la technique agricole a
produit ses fruits. Une medaille d'argent meritee par Louis
Albert en 1934 est aussi un indice du progres accompli sur
cette ferme.

FERME DE DEMONSTRATION
En 1930, Ie gouvernement provincial organisa des fer

mes de demonstration dans divers comtes. Dans Ie comte
de Rimouski, la ferme de monsieur Alphonse Gagnon de
Saint-Fabien fut designee pour jouer ce role. Celie ferme
comprenait une superficie de 120 arpents dont 110 en cul
ture.

Le gouvernement provincial fournissait les fertilisants,
les amendements calcaires, les grains de semence pour la
premiere annee. Les experiences durerent, de 1930 a 1937,
sous la direction de I'agronome Ernest Dube, specialiste en
grande culture jusqu'en 1935; son successeur fut Louis de
Gonzague Belzile suivi de Hector Banville.

En 1932, une vache Ayrshire de trois ans a etabli une
production de 12,136 livres de lail avec 522 livres de gras.
Monsieur Roch Gagnon qui succede a son pere affirme,
qu'actuellement, son troupeau de 26 vaches a une produc
tion moyenne de 7,500 a 8,000 livres.

En 1935, on gardait sept a huit truies d'elevage pro
duisant 150 pores d'engraissemenl. Un poulailler de 150
pondeuses P.R.B. fournissait des oeufs au Couvoir de Ri
mouski.
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II faut realiser que les ameliorations faites jadis ont
porte des fruits dont profite Ie successeur de monsieur Al
phonse Gagnon.

FREDERIC GAGNON
Ne a la Riviere-Ouelle, fils de Sifroy Gagnon et de Ma

thilde Michaud, Frederic Gagnon arriva a Saint-Fabien en
1856, a I'age de deux ans. II acheta, vers 1880, la ferme
d'Abraham Gagnon d'un arpent et demi par quarante de pro
fondeur. En 1897, son pere lui aurait cede la m~me super
ficie formant 140 arpents dont 110 en culture. II epousa
Henriette Cote, en 1880, dont naquirent 17 enfants. Le ca
det de la famille, Jean, exploite encore la ferme.

L'entreprise agricole de Frederic Gagnon se distinguait,
des autres cultivateurs, par une specialite horticole. Sa terre
etait ensemencee de legumes sur une superficie de trois a
quatre arpents et autant pour la culture de la pomme de
terre. Monsieur Gagnon reussit a s'etablir une clientele a Ri
mouski ou il allait detailler ses produits de porte en porte.
De ce commerce, il pouvait retirer un revenu supplementaire
de $500. a $600. annuellement. Sa meilleure annee fut 1916
ou il atteint $1,300.

Les legumes etaient cueillis la veille. Des six heures du
matin, Frederic Gagnon se dirigeait vers la ville avec deux
charges de produits, pour arriver a destination vers neuf
heures, une a deux fois par semaine, du 15 aoOt au 15 octo
bre. Lorsque les recoltes etaient abondantes, son fils, Jean,
declare qu'une expedition de 100 sacs de legumes se faisait,
par chemin de fer, a la gare de Rimouski. On profitait de
cette bonne recolte pour faire une deuxieme journee de
"pedlage", avant Ie retour au domicile, vers 10 heures du
soir. Heureux de son voyage, il chantait en s'approchant de
son foyer -. II avait raison d'~tre fier de revenir avec un
porteleuille bien gami qui lui permettait de tenir quatre fils
au Seminaire de Rimouski dont deux, Charles et Fortunat,
furent des vocations religieuses, tandis qu'Albert et Jean de
vinrent de bons cultivateurs. Sa lille, Zulema, put, elle aus
si, poursuivre ses etudes et devint une institutrice remarqua
ble. II etait egalement Ie pere de Pierre Gagnon, ex-depute
du comte de Kamouraska.

Frederic Gagnon mourul en 1938, a l'age de 85 ans.
Son fils, Jean, lui succeda, mais Ie manque de main-d'oeu-
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vre l'obJigea a reduire I'exploitation du potager pour deve
lopper d'autres cultures et I'industrie animale. Celui-ci fUI
maire de sa paroisse, de 1960 a 1968. Ce digne successeur
fait honneur a ses anc~tres. Deja trois fils sont de bons cul
tivateurs etablis et il lui en reste deux, pour s'assurer la
releve.

Le travail acharne de Frederic Gagnon I'a conduit au
succes qui merite une mention, dans I'histoire de sa pa
roisse.

HISTOIRE DES AGRONOMES
Les agronomes ne sont pas d'une generation spontanee.

Mille et une raisons serieuses les ont voues a la tAche qu'ils
accomplissent aujourd'hui. "L'agronome n'est-il pas un "ha
bitant" qui s'est specialise dans I'etude des problemes agri
coles, afin d'aider les autres "habitants"? (22).

Arrivee a une certaine epoque de son evolution, notre
agriculture avait besoin de chercheurs, d'experimentateurs,
de professeurs et de guides; elle en a forme.

C'est en 1914, que Ie gouvernement provincial engagea
les premiers agronomes de comte au maigre salaire de $800.
par annee, a condition que les Conseils de comte contri
buent a payer la demie des honoraires. En 1916, Ie comte de
Rimouski accepta I'experience. La liste des agronomes qui
ont oeuvre a ce titre sont:

Wilfrid Deloney
J.E. Pintal
Ulanie Phaneuf
J. Rodolphe Gauthier
Arthur Rioux
Arthur Riou x
Paul Plourde

1916
1918
1922
1927
1938-1940
1947
1962-1965

Les paroisses de Saint-Fabien, Saint-Eugene, Saint-Si
mon, Saint-Mathieu, Sainte-Cecile du Bic et Saint-Valerien
eurent les services d'un agronome de district.

Georges Emile Fortin 1938 a 1942
Lucien Roy 1942 a 1947

22. "Prolesslon agronomlQue. Son orlglne.", dans Ie Progrh du Golfe, 21 janvier
1949.
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On revient ensuite a I'ancien systeme d'agronome de
comte avec Arthur Rioux, decede en 1962, et remplace par
Paul Plourde jusqu'en 1965, alors que revinrent les
agronomes de divisions. Se succederent: Edmond Couture,
Gilles Saint-Louis et Serge Thibault jusqu'a ce jour.

Le premier agronome regional fut J.N. Albert de 1927
1937, remplace par J. Ernest Dube de 1936 a 1940. Monsieur
Albert reprit son poste de 1940, jusqu'a son deces en 1947.
II ne fut pas remplace avant 1965, alors que monsieur Adrien
Martin de l'lsle-Verte fut Ie premier coordonnateur du district
numero 1, suivi de monsieur Jerome Arcand, en 1968, et
de monsieur Laurent Bouchard de 1971 a 1976, puis, rem
place par Real Gendron, economiste.

Tous ces hommes se sont devoues au service des agri
culteurs avec d'autres specialistes, sans compter leurs heu
res et leurs peines. La plupan des conferences se donnaient
Ie soir ou Ie dimanche pour accomoder leur auditoire.

Liste des agronomes originaires de Saint-Fabien
1913 ADHEMAR BELZILE, fut au service des Fermes expe

rimentales federales particulierement a Normandin de
1937-62.

1913 LOUIS-PHILIPPE BELZILE, fils de Gonzague, specia
liste en grande culture qui devint directeur de la sec
tion des amendements calcaires au Ministere de l'a
griculture provincial.

1913 GEORGES-EMILE FORTIN, fils de Noel, cultivateur
j usq u'en 1933 et special iste en elevage pendant Ie
reste de sa carriere.

1914 J. ROMUALD BELZILE, fils d'Emile, fut paniculiere
ment au service de la Cooperative Federee du Quebec.

1915 J.N. ALBERT, fils de Joseph, d'abord agronome de
comte, devint agronome regional de 1927 jusqu'a son
deces en 1947.

1915 LOUIS DE GONZAGUE FORTIN, fils de NMI, specia
liste en industrie animale, tut au service de I'ensei
gnement a Sainte-Anne de la Pocatiere. II rut auteur
de deux volumes d'agriculture et redacteur de la "Ga
zette des campagnes" pendant 15 ans d'existence.

1916 ZENON BELANGER, fils de No~H, d'abord cultivateur
a Amqui, regisseur d'une terme d'elevage de moutons,
agronome de division a Causapscal en 1937 et agro
nome du comte de Gaspe depuis 1940.
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1926 ROLAND BELZILE, fils d'Emile, fut propagandiste fe
deral (Fondateur du Club d'eleveurs de genisses Ayr
shire de Saint-Fabien en 1930).

1930 PIERRE ANTOINE SOUCY, fils de Octave, fut au ser
vice de l'Office du Drainage du Quebec a La Pocatie
re et Saint-Hyacinthe.

1933 LOUIS DE GONZAGUE BELZILE, fils d'Arthur, d'abord
etudiant diplome a la Station experimentale de
Farnham, professeur a l'Ecole Moyenne d'Agriculture
de Rimouski de 1936 a 1942. Representant de l'Office
du Credit agricole de 1942 a 1971.

1939 PAUL-EMILE COTE, fils de Louis J. Cote, d'abord as
sistant-regisseur a Normandin jusqu'en 1945, fut dans
la suite propagandiste federal dans Ie district du Bas
Saint-Lau rent jusq u'a son deces accidentel en 1974.

1941 GERARD VOYER, fils de Cleophas, comment;(a sa car
riere en Gaspesie comme inspecteur de la colonisa
tion jusqu'en 1948. De 1948, fut au service de l'lmpot
federal jusqu'en 1953. Depuis, il exerce sa profession
a son compte a titre d'agronome-conseil et Evalua
teur agree a Quebec.

1977 BERNARD BELZILE, fils de Patrice, commence sa
carriere a Rimouski, au service des Clubs de jeunes
eleveurs.

Monsieur Louis de Gonzague Belzile compl~te son etu
de de I'agriculture dans notre paroisse en nous livrant les
secrets de deux tentatives originales d'elevage, a Saint
Fabien.

lES RENARDIERES
Quelques citoyens de Saint-Fabien se sont fait prendre

a I'appat de revenus fantastiques a realiser avec I'elevage du
renard. Des propagandistes habiles reussirent ales convain
cre que des profits exhorbitants etaient possibles dans cette
entreprise.

Les premiers couples se vendaient $600.00 en 1928
et pouvaient produire de deux a six renardeaux par an
nee. II s'agissait de renards argentes de haute qualite, avec
un marche assure pour les peaux de ces carnassiers. Pen
dant deux ou trois ans, celles-ci pouvaient rapporter faci le
ment $100. chacune, mais les annees suivantes Ie prix tom
ba de $30. a $40. chacune.
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L'experience dura 10 a 12 ans et disparut.

Liste des eleveurs
Albini Cloutier
Gonzague Michaud
Omer Cote
Madame Alphonse Gendreau
Arthur Belzile
Felix D'Astous
Mathias Brillant et
Philias Rioux.

7 a 8 couples.
2 couples
2 couples.
2 couples.
1 couple.
3 couples.

10 a 12 couples

Le prix du renard argente n'a jamais repris sa popularite
de sorte que les peaux de renard jaune sauvage ont surpasse
celles recoltees dans les renardieres. M~me aujourd'hui, la
demande du renard jaune jouit d'une plus grande popularite
que celie du renard argente.

L'APICULTURE
Les abeilles n'ont pas joui d'une grande populari1e a

Saint-Fabien. Vers 1935, on comptait trois apiculteurs:

Albini Cloutier
Georges-Emile Fortin
Albert Canuel

24 ruches
20 ruches
6 ruches.

Les "mouches a miel", com me disait Albini, rapportant
100 livres de miel par ruche, auraient dO interesser plusieurs
citoyens car c'est un produit naturel recherche et d'une sa
veur superieure a celie du sucre commercial. On nous assure
que noire climal se pr~1ait tres bien a I'elevage des abeilles.

LES ENTREPRISES ARTISANALES
L'etude de notre economie rurale eclaire plusieurs as

pects tres pittoresques, concernant les entreprises artisa
nales de jadis.

Des les debuts du XXe siecle, les fromageries et beur
reries de nos campagnes constituaient deja un des elements
traditionnels du decor paroissial. Formes en societe coope
rative, nos syndicats de fromagerie et de beurrerie, regrou
pant tous les cultivateurs de la paroisse, illustrent une forme
d'organisation economique, tres populaire a la belle epoque.

L'exploitation des erablieres constitue un autre type
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d'entreprise familiale, caracteristique de la vie rurale. Etant
donne I'importance que revet encore actuellement cette ac
tivite ancestrale dans notre paroisse, nous attacherons un
interet particulier a cette industrie artisanale de chez nous,

Enfin, les scieries familiales et les moulins a farine re
presentent un autre type d'entreprise bien significatif de la
vie d'autrefois, Quoique ces entreprises soient, de nos jours,
totalement disparues, un retour en arriere permettra d'eva
luer Ie r61e important qu'elles ont joue dans Ie passe.

Les Fromageries et les Beurreries
L'agriculture dans notre paroisse avail besoin, pour se

developper, du support d'organismes de production et de
mise en marche pour la commercialisation' des produits de
la ferme. A cet effet, une premiere fromagerie est construite
sur la terre de Charles Adolphe Gagnon, (23) au centre de
la paroisse. Le cure Audet fournit de precieux renseigne
ments ace sujet aux officiers du Merite agricole en 1892.

Notre fromagerie a etl~ etablie en /882 par une societe de
/4 cultivateurs de fa paroisse. J'ai contribue beaucoup aI'eta
bfissement el a la direction, 1es premieres annees. C 'est enco
re moi qui m 'occupe de fa vente du fromage et de 1a distribu
tioll de ['argent aux patrol/s. Je crois que depuis ['etablisse
ment de fa fromagerie fe l10mbre de l'aches a dOl/bIe et leur
produit a triple. Les patrons ne paient que 15% sur 1e prix de
vente pour les frais de fabrication, Les premieres annees nous
ne faisiol1s qu 'environ 50,000 lbs. et celte annee nous avans
fait 114.600 lbs. sans avoir plus de patrons. (24).

On sail que Ie premier maTtre-fromager de cette entre
prise fut Augustin Burns, assiste de J. Salomon Gagne.

Quelques annees plus tard, on construisit la premiere
beurrerie, en 1889, sur I'emplacement actuel de la maison
de rapport, appartenant a monsieur Edilbert Morin. (25),
Avant la fondation de cette premiere beurrerie, chaque cul
tivateur fabriquait son propre beurre pour la consommation

23. Ce cuilivateur a loujours ele connu sous Ie nom de Charles Adolphe, mais son
nom de bapleme est'Charles, lils de Adolphe Gagnon; les gens parlaienl done
de Charles a Adolphe el generalement ils ometlalenl I'artlele de liaison. Son
I,ls, Charles, habite au/ourd'hui la malson paternelle, I'aneienne Iromagerie
ne devail pas en eIre Ires elolgnee.

24. Concours du Merlta agricola 1892, p. 20.
25. Renseignemenis lournts par monsieur LOUIS de Gonzague Belzile, agronome.
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domestique. Nous ne possedons aucun renseignement sup
ph~mentaire concernant Ie mode d'organisation et Ie fonc
tionnement de la premiere beurrerie. Nous pensons qu'il
s'agissait d'une societe cooperative, une "association de pa
trons", comme c'etait la mode a I'epoque, pour ce genre
d'entreprise.

Une deuxieme fromagerie est construite au deuxieme
de la "Belle Corne", a peu pres vers 1903, et terminera ses
operations en 1960. (26). On doil la fondation de cette
deuxieme fromagerie dans notre paroisse, a I'initiative d'un
citoyen du Bic. En effet, monsieur Adelard Blais du Bic
revienl, vers 1902, avec un diplOme de l'Ecole de laiterie de
Saint-Hyacinthe et la medaille d'or offerte par Ie lieutenant
gouverneur, comme c'etail la mode a I'epoque, parce qU'il se
classe premier, parmi les fjnissants de son annee. La pre
miere tache de monsieur Blais fut d'abord de reunir les cul
tivateurs des deuxieme et troisieme rangs ouest de la pa
roisse de Saint-Fabien, et de leur proposer un marche. Ada
lard Blais s'engageait a construire une fromagerie au deuxie
me de la "Belle Corne" et les cultivateurs de cette partie de
la paroisse promettaient de lui vendre leur production laitiere
pour l'annee en cours. On construisit la fromager;e au prin
temps de 1903. (27). La fromagerie connut sa premiere an
nee d'operation au cours de I'ete 1903. A I'automne de cette
annee, monsieur Blais rend compte de sa comptabilite, qui
etait excellente, aux cultivateurs fournisseurs et leur propo
se de former un syndicat pour devenir proprietaire de leur
propre fromagerie. Ainsi naB "La Societe des Patrons du
deuxieme rang de Saint-Fabien" qui recevait Ie lait de 35
cultivaleurs etablis, pour la plupart, aux deuxieme et troi
sieme rangs ouest de la paroisse.

Un peu plus tard, en 1906, monsieur Blais renouvelle la
meme experience au cinquieme rang de la paroisse, au
jourd'hui Saint-Eugene-de-Ladriere. La "Fromagerie du cin
quieme rang" desservait les cultivateurs etablis aux qua
trieme et cinquieme rangs de la paroisse et quelques culti
valeurs du troisieme rang est. Adelard Blais vendit son en
treprise a monsieur Napoleon D'Astous. La production to
tale de fromage fut de 124,339 livres en 1937. La fromagerie

26. Renseignemenls fournls par monsieur Irenee 8rillant.
27. Nous lenons ce renseignement de I'abbe Gregoire Riou Qui I'avail recueilli

lui-meme de Philippe Blais, prelre, ne en 1903, il Saint-Fabien, au temps Oll
son pere. Adelard, organlsall la fromagene de la "Belle Corne".
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desservait alors 38 cultivateurs. En 1935, Ie Syndicat de
Fromagerie de Saint-Eugeme-de-Ladriere acquiert cette en
treprise qui terminera ses operations en 1954.

On sait que les cultivateurs de I'est de la paroisse, fre
quentaient les fromageries du Bic. Ainsi, plusieurs cultiva
teurs des deuxieme et troisieme rangs est de Saint-Fabien
portaient leur lait a la fromagerie du deuxieme rang ouest du
Bic, construite par monsieur Adelard Blais, probablement
en 1902. Cette fromagerie etait exploitee par monsieur Vital
Roy Elle etait alimentee par 36 cultivateurs du Bic et 12
de Saint-Fabien. La production est estimee a 120,000 livres
de fromage, en 1931.

Plusieurs cultivateurs du premier rang est de Saint
Fabien, se rendaient a la fromagerie de la "cote-de-repose".
Elle atait batie, au sud de la riviere du sud-ouest, en bas
de la "cote-de-repose", en face de l'Anse-a.-Doucet. (28).
Cette fromagerie, fondee en syndicat vers 1905, venait cher
cher 15 patrons ou societaires, a Saint-Fabien. Le dernier
maitre-fromager de I'entreprise lut Henri Roy, fils de Au
guste.

Par ailleurs, plusieurs cultivateurs de Saint-Fabien fai
saient partie de la "Societe cooperative des Fromagers" eta
blie, en 1910, et qui deviendra, plus tard, I'importante
cooperative federee du Bas Saint-Laurent. Cette association
avait, a "origine, pour president, Frederic Boucher (maire du
Bic); Adelard Blais (Bic) etait Ie secretaire-tresorier, et Char
les Chenard (Bic), Emile Belzi Ie (Saint-Fabien), Cleophas
Voyer (Saint-Fabien) en etaient les directeurs.

La "Societe cooperative des Fromagers" prend rapide
ment figure d'institution nationale au Quebec. Ainsi Ie note
Robert Rumilly,

.. .trois de ces cooperatives: ta Societe cooperalive des Fro
magers de fa province de Quebec. fa Societe des producteurs
de grains de semence. et Ie Comptoir cooperatij de Montreal.
uf/iliaien/ des coopera/illes locales et prenaienf des allures de
.federation. La societe cooperative des Fromagers. fondee en
1910. por rilliliatille persol1l1elle du minislre, mettait sur Ie

28. Celte fromagene a ele demol,e au moment de I'amelloratlon du trace de la
roule nalionale 132. Elle eta,l conSlrulle exaclement sur Ie trace acluel de la
nouvelle route.
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marche Ie lait, Ie beurre et Ie fromage de ses adherants. ..
elle disputait la maitrise du negoce au Board of Trade of
Montreal. .. si longtemps libre de fixer les prix a sa guise et
s 'efforrait d'obtenir pour les fromages de la province, un clas
sement equitable sur Ie marche anglais. (29).

Le 26 juin 1947, on devoile un monument, erige pres du
chemin royal aux limites de Saint-Fabien et du Bic, (30)
en I'honneur de Frederic Boucher, initiateur de cette premie
re cooperative d'envergure, dans Ie Bas Saint-Laurent. Jean
Charles Magnan note a ce sujet: "Louis Hebert, premier
cultivaleur a Quebec, a son monument pres de I'Holel de
Ville de la capitale quebecoise. Frederic Boucher fut Ie
deuxieme a meriter cet honneur." (31).

Enfin, la beurrerie de Saint-Fabien ful completement
reorganisee en 1913. Le premier aoOl de celte annee, en
effet, plusieurs cultivateurs de la paroisse se reunissaient
chez Ie cure Eugene Pelletier et fondaient, sous son inspi
ration, Ie Syndical de beurrerie de Saint-Fabien. On cons
truisit une nouvelle batisse pour cet usage au nord de la
maison appartenant aujourd'hui a mademoiselle Eva Beau
lieu,

Derniere beurrerie.

29. Robert Rumllly, Hisloire de la Province de Quebec, Tome XVIII, pp. 124-125,
30. Le monument est Silu8 11 proximlle du "Motel Colibri", Ie long de la route na

lIonale, II est erlge sur la lerre mlime qu'avall dMrichee monsieur Frederic
Boucher.

31. J.C. Magnan, La Monde Agrlcole. p. 15.
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Inlerieur de 18 dernlere beurrerie. De gauche a d rolte: Vialeur Morisselle,
beurrier, Jules Cou lambe, Arthur Belzile.

L'entreprise eut pour premier secretaire-tresorier, mon
sieur Emile Belzile, a qui succede Joseph a Samuel Belzile,
puis Arthur Belzile, Lucien Bellavance, et finalement Herve
Bellavance.

L'entreprise connail sa plus forte annee de production,
en 1969. En 1972, on a vendu 306,000 livres de beurre com
parativement a 387,732 livres en 1969.

En 1972, la fromagerie a termine ses operations et Ie
tout est main tenant entre les mains du bassin laitier de
Trois-Pistoles.

Les ~rabli~res

Au Quebec, Ie printemps apporte, avec lui, une activite
rurale bien caracteristique, plus particulierement pour les re
gions de feuillus, du sud de I'estuaire du Saint-Laurent. Le
degel de la nature permet, en effet, de recolter la seve de
I'erable et de produire, apres ebullition, un sirop, ou un su
cre dore qui fait Ie regal du pays et la renommee du Quebec,
a I'etranger. (32).

L'erable a toujours ete m£!le a la vie canadienne. Les
anclltres en adopterent la feuille comme embleme national:

32. Lessard at Marquis, Encyclopedle de la malson quebecolsa. Trois slecles d'ha
bltalion, p. 643
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L'erabliere de M. Andre Coulombe

I'erable representait, pour eux, un symbole de vigueur, de
force, de survivance. Mais I'exploilation du sucre d'erable n'a
pas commence avec la decouverte du Canada. Le sucre
d'erable elait inconnu dans les premiers temps de la coloni
sation. Les Indiens et les Franyais avaient remarque que la
seve qui s'ecoulait de cet arbre, donnait une liqueur au gOOt
exquis et un breuvage tres salulaire; ils I'utilisaient aussi
com me remede pour guerir les ecorchures. (33). Ce n'est
que vers 1700, a la suite d'un voyage du docteur Michel
Sarrazin, a Paris, que prit vraiment naissance au pays, la
fabrication du sucre d'erable. Cette industrie n'a alors pas
tarde a devenir I'une des ressources du Quebec.

A Saint-Fabien, on a commence I'exploitation du sucre
d'erable, dans la seconde moitie du XIXe siecle. Pendant
quelques annees, au debut de I'etablissement de la parois
se, on fit d'abord Ie commerce du bois de I'erable. Puis,
vers 1870-75, on a commence a comprendre qu'une erablie
re vaut mieux que du bois a vendre ou a brOler.

C'est alors que 110S habital1ts improviserellt au beau mi
lieu de leur embliere une pelite cabane Ires rudimentaire.
dOllt Ie toit deva/t etre perce d'un Cafe pour la/sser echapper
la fUll/de el fa vapeur. Car, ell ce temps-la, all II 'avail pas
les ClJII11110difes d'al(jourd'hui: I'cI'aporcrteur II 'ex/slait pas. On
laisail Ie sucre dUll!> des c!1uudrolls. 011 eMa/flu it a vec des

33 Le Bullelin parolssial, 28 mars, 1954
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joints de bois el des casseaux d'ecorce. De plus on courait
les erables avec des chiens. (34).

L'exploitation des erablieres occupe depuis ce temps
une place importante, dans notre economie rurale, comme
c'est Ie cas pour plusieurs localites de la province. Selon Ie
ministere de l'Agriculture et de la Colonisation, la valeur des
produits de I'erable du Quebec atteint annuellement quel
que 12 millions de dollars. C'est une des productions les
plus payantes de la ferme. "Les f~tes aux sucres, aussi
populaires que les vendanges europeennes, ont un attrait
particulier, qu'apprecie Ie touriste, ce dont beneficie tout Ie
Quebec." (35). Le sirop et Ie sucre d'erable sont typique
ment quebecois; plus de 90% du sirop et du sucre d'erable
fabriques au Canada, Ie sont au Quebec. En fait, Ie temps
des sucres est une periode de grandes rejouissances pour
tous les Quebecois, et I'economie rurale en beneficie gran
dement.

L'erable a sucre croit dans plusieurs sols differents,
mais c'est dans les terrains de gravier, de type rocheux et
sec, qu'il vit Ie mieux; il atteint une hauteur de 125 pieds
et un diametre au tronc de trois ou quatre pieds. On Ie
rencontre en peuplements purs, mais Ie plus souvent, asso
cie a d'autres essences feuillues, telles que Ie h~tre, Ie
bouleau jaune, I'erable rouge et quelques essences resineu
ses comme Ie sapin baumier et I'epinette blanche.

L'aire geographique de I'erable a sucre couvre toute la
partie sud-est du Quebec, c'est-a-dire la region qui va de
l'Outaouais jusqu'aux limites des Appalaches et de la Gas
pesie, region limitee, au nord, par la foret boreale, Cepen
dant, les grandes erablieres sont situees dans l'Estrie et
dans les regions riveraines du fleuve Saint-Laurent. (36).
Dans Ie comte de Rimouski, les paroisses de Saint-Fabien
et de Saint-Mathieu sont, sans contredit, les localites qui
comptent Ie plus grand nombre d'erabliEHes. Dans notre pa
roisse, c'est au quatrieme rang ouest que se trouvent Ie plus
grand nombre d'erablieres. II y en a aussi beaucoup d'autres
qui sont dispersees, ici et la, dans les premier, deuxieme
et troisieme rangs, "On dit qu'aligner toutes les sucreries

34 Ibid.
35. "Les dellces de I"Erable". dans Ie Progres-Echo. 31 mars 1971.
36. Re550urces, Gouvernement du Ouebec, Min,slere des richesses naturelles.

Vol IV, No 2, Mars 1973, p 10
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de la paroisse elles formeraient une chaine de quatre milles
de long sur deux arpents de large". (37).

La production du sirop d'erable est quelque chose d'uni
que et qui differe de toute autre production naturelle. Pen
dant I'hiver, I'arable est comme en pariode de sommeil. Avec
I'arrivee du printemps, la seve commence a circuler, montant
et descendant a travers la partie de I'arbre qui est en crois
sance, juste au-dessous de I'ecorce. C'est cette couche que
l'on incise, lorsque la circulation de la seve atteint son
maximum. Plusieurs facteurs influent sur la circulation de la
seve et determinent la qualite du produit fini.

Durant ta saison des sucres. Ie temps lui-meme a une im
portance primordiale. Des nuits avec geLees (25° a32°) et des
jours chauds (45° a 50°) sont m3cessaires pour provoquer la
circulation de la seve. Par les nuits fro ides, la seve cesse
temporairement de couler, puis elle se procipite des que Ie
soleil la delivre de I'etreinte du froid durant Ie jour. 5i les
changements de temperature sont peu marques et graduels
durant la saison, Ie mouvement de la seve sera lent. D 'autre
part, Ie meilleur cycle jour-Iwit peut se trouver chambarde
par des sautes brusques de temperature. Par un jour des plus
ensoleilles, un vent froid qui siffle dans les hautes branches
peut reduire la "coulee" d un mince filet, au meme l'arreter
completement. (J8).

Le type d'arbre, !'~ge, I'etat de sante et la taille, de
meme que I'etendue du feuillage de I'erable durant !'ete pre
cedent, et I'etal des racines sont autant de facteurs qui de
terminent aussi la quantite de la seve et la qualite du sirop.

L'arable a sucre met entre 35 et 40 ans pour atteindre
un tronc de huil a dix pouces de diametre, grosseur maxi
mum pour une bonne production. Les incisions pratiquees
dans I'arbre pour permettre a la seve de couler, ont peu
d'effet nocif sur la croissance ou la vie de I'arbre. La teneur
en sucre peut varier de un a sept pour cent, mais ce dernier
pourcentage est rarement attelnt.

La saison des sucres commence ordinairement durant
la seconde moitie de mars et peut se continuer pendant six

37. Le Bulletin parois8lal, 28 mars 1954.
38. Lellre commerclale. Toronto, Edition du printemps, avril 1962. p. 4.
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semaines, tant qu'il y a alternance de nuits froides et de
jours chauds. Les premiers jours de I'exposition sont em
ployes a inciser les erables, c'est-a-dire y percer des trous,
gros comme une piece de dix cents et d'un pouce ou deux
de profondeu r, a en foncer dans ces trous de pet its tu bes
metalliques et a y suspendre des seaux de deux gallons.
Peu apres, la seve commence a couler, lentement d'abord,
puis plus vile a mesure que Ie solei I rechauffe les arbres.
Lorsque les seaux sonl pleins, on les vide dans des reser
voirs ou tonneaux de 90 gallons, en chene, reposant sur un
tralneau special tire par un cheval.

Ce travail n 'est pas une tache facile tant pour Ie cheval
qui en.fonce jusqu 'aux genoux dans la neige ramollie par Ie
chaud solei! d'avril et de mai que pour l'homme qui dod
transporter deux pleines chaudieres dans un equilibre insta
ble sur ses raquettes. dans une lourde neige mouilleuse. (39).

De nos jours, la force musculaire du cheval qui tire les
trafneaux, est remplacee, peu a peu, par des moyens plus
modernes, leis que Ie tracteur ou meme la motoneige. En
1974, sur un total de 43 exploitants, a Saint-Fabien, 25 ou
plus utilisaient encore les chevaux et les autres se servaient
des tracteurs et des motoneiges.

Un nouveau principe pour recueillir I'eau d'erable a e1e
recemment mis au point. II s'agit de fixer a chaque erable un
tuyau conducleur qui acheminera I'eau dans de grands re
servoirs qui seront places en quelques endroits de I'erablie
re, selon la pente du terrain. Ces derniers reservoirs sont
eux-memes relies, par d'autres tuyaux, au grand bac d'em
magasinage de la cabane, via I'evaporateur. Ce systeme
opere tres bien et reduil considerablement Ie travail de la
cueillette de la seve. II n'y a que quelques exploitants a
Saint-Fabien qui utilisent actuellement ce systeme. Nean
moins, on prevoit, pour un avenir assez rapproche, qu'un
plus grand nombre s'equipera selon ces dernieres techni
ques, etan! donne les nombreux avantages qui en decou
lent.

Lorsque I'eau d'erable est ramassee dans les tonneaux,
on regagne la "cabane" ou la seve incolore est versee dans
de grands bacs d'emmagasinage qui acheminent I'eau a

39. Lessard et Marquis, Op. cit .. P 643.
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I'evaporateur destine a produire Ie sirop. On allume alors un
grand feu de bois sous I'evaporateur; il s'agit de I'alimenter,
sans arret, avec Ie bois recueilli a cet effet. "II faut beau
coup de soin et d'adresse pour transformer de 35 a 40 gal
lons de seve en un gallon de sirop et celui-ci a son tour, si
on Ie desire, en 10 livres de sucre." (40).

On retrouve dans no1re province, environ 25,000 erablie
res exploitees par des cultivateurs proprietaires, avec I'aide
de leur famille. On en releve acluellement 43 a Saint-Fabien.
On y compte a peu pres 2,000 erables par erabliere.

II existe, depuis 1924, une cooperative regroupant la
majorlte des producteurs de sucre du Quebec. Cette asso
ciation est connue sous Ie nom de "Les Producteurs de
sucre d'erable du Quebec". A SainI-Fabien, sur un total
de 43 exploitants, 37 en font partie. En 1972, on expediait
137 barils de sirop a Plessisville, la ou se trouve etablie
I'usine commerciale de la cooperative des producteurs de
suc re' du Quebec.

Le temps des sucres souleve un enthousiasme remar
quable dans nos paroisses rurales. "En caravane, allons a la
cabane", voila Ie mot d'ordre que se donne la population, a
I'arrivee du printemps. Le rendez-vous a la cabane a sucre
est devenu une tradition dans la region et a chaque annee,
au mots d'avril, jeunes et moins jeunes se retrouvent pour
deguster de la succulente tire sur la neige. C'est dans une
atmosphere de gaiete et de fraternite que se deroulent ces
joyeuses randonnees de printemps. En 1974, la population
de Saint-Fabien fit honneur a la tradition, en organisant
pour la premiere fois, un "Festival des sucres", lequel fut
tres bien reussi.

Les moulins a scie et les moulins a farine
Sous Ie regime feodal, Ie seigneur etait tenu de cons

truire un moulin a farine pour ses censitaires: "c'etait Ie
moulin banal, auquel les censitaires etatent tenus de porter
moudre ses grains, d'en payer la mouture au dit seigneur
quoique moulu ailleurs." (41).

Ce moulin, pour les censitaires de la seigneurie Nicolas

40. lellre commerc;ale, op. cil . p. 4
41. Robert. "RIYleres et lacs", dans I'Echo du Bas Saint-laurenl. 24 decembre 1937
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Rioux, fut construit au Portpic, vers les annees 1844-45. II
etait a environ un mille du chemin royal, c'est-a-dire, pour
nous aujourd'hui, la route 132. L'ecluse etait un banc de
rocher, laissant passer par une breche, I'eau de la riviere. La
grande roue qui actionnait tout Ie mecanisme avait une bon
ne hauteur; un volume d'eau, dit-on, de la grosseur d'une
chaudiere, suffisait pour Ie mettre en mouvement. "Au reste,
Ie mecanisme a I'interieur etait de premiere classe, et, par la
suite, la farine sassee par Ie bluteau etait aussi de premiere
classe." (42).

A peu de temps d'intervalle, un individu du nom de
Jos. Menier dit Lagace construisit un second moulin a farine
dans la seigneurie Nicolas Rioux, et il Ie fit marcher vers
I'annee 1845. D'apres Mgr Medard Belzile, ce moulin devait
E}tre celui occupe, plus tard, par Lucien Belanger, sur la
riviere du Sud-Ouest. "II ne devait pas E}tre a Saint-Simon,
ou il y avait celui du Porpic, non plus a Saint-Mathieu, dont
l'etablissement a commence plus tard, vers 1860." (43).

Le moulin de Lucien Belanger etait bati sur la terre,
appartenant aujourd'hui a monsieur Patrice Belzile. On
pense que ce moulin fut en activite jusque vers 1865. Par
ailleurs, Ie moulin du Portpic, quoiqu'il perdit son privilege
de banalite en 1854, continua a moudre les grains pendant
encore une trentaine d'annees; II n'en reste aujourd'hui que
les pierres des fondations.

Depuis I'etablissement de la paroisse, il y eut aussi,
sur nos rivieres, plusieurs meuneries et scieries.

Nos premiers moulins a scie, et celul construit sur la
riviere Portpic, com me aussi celui construit au cinquieme
rang sur la riviere du Bic, etaient des moulins a chasses.
C'est vers 1870, qu'apparaissent les scies circulaires.

Ie moufill a chfisses est bien sans COlltredit de toutes les
scieries mecaniques Ie plus rudimentaire. Ce n 'est pas autre
chose que la scie de long actionlH?e par l'eau. Ce pouvoir, il
est vrai. ne se fatigue pas. il peut ell outre donner a fa scie.
dans un meme temps. un plus grand nombre de va-et-vient
que les bras de l'homme, loutefois ce petit moulin n 'est ja-

42. Ibid.
43. Robert, "Bic et Long-Sic". dans l'Echo du Bas Sainl·Laurenl, 1937.

- 192-



mais comparable aw: perfectionnements que nous avons de
nosjours. la marche du chariot est toujours bien lente. Nean
moins, dans les grandes scieries qui avaient a leur disposition
un fort pouvoir d 'e.au, on ajoutait des jew; de scies (gangs),
qui faisaient un bon travail. (44).

Ce fut, sans doute, la riviere du Sud-Ouest qui compta
Ie plus grand nombre de moulins, Ie long de son parcours.

Une tradition pretend que les messieurs Price ont fait
chantier sur la riviere du Sud-Ouest, probablement vers 1825
et les annees suivantes. (45). Joseph Bouchette, dans son
ouvrage Topographical Dictionnary of lower Canada, 1832,
mentionne un moulin a scie dans la se;gneurie du Bic. II
s'agissait, sans doute, du moulin des Price, etabli a la limi
te de la seigneurie du Bic. Selon Mgr Medard, on trouve
sur la copie de concession de la derniere terre de Saint
Fabien, voisine de la seigneurie du Bic, la note suivante:
"C'est sur celte terre, je pense, qu'est situe Ie moulin a scie
ci-devant occupe par monsieur Price. Riviere du Sud
Ouest". (46). Le moulin, construit en 1845, par les Price,
sur la riviere centrale au Bic, serait ainsi Ie deuxieme eta
blissement de cette societe dans Ie territoire du Long-Bic.

Vers 1856, Ie moulin a scie des freres Ambroise et
Johnny Bellavance, etait bati sur la riviere du sud-ouest,
sur la terre de Salomon Gagne, non loin de la limite sei
gneuriale.

II Y eut egalement sur la riviere du SUd-Ouest, un mou
lin a larine, un moulin a scie, vers 1865, et un peu plus
tard, un moulin a bardeaux, Ie tout en activite pendant 25
ans environ. Le tout etait la propriete de monsieur Euloge
Rioux. Ce sont les moulins du pont de fer, situes a un mille
a I'est de la gare du Canadien National, eriges sur la terre
appartenant aujourd'hui a monsieur Hector Gagnon.

II Y eut vers 1872, dans la partie ouest de la paroisse,
un moulin a scie actionne par I'eau de la riviere Portpic,
construit sur la terre de monsieur Octave Berube. (47). Ce

44 Raben, "Rivieres el Lacs", op. cit.
45. Roben, "Bic el Long-Blc", op. cit.
46. Ibid.
47. A I'encontre de Mgr Medard, I'abbe GregOire Riou pretend que ce moulin elail

ball sur la terre de Fabien Rioux.
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moulin fut en activite pendant une dizaine d'annees.

En 1888, monsieur Etienne Michaud construit un mou
lin a scie. a l'extremite est du lac "Petit Malobes". Ge mou
lin est incendie en 1891. Gette m~me annee, monsieur Mi
chaud construisit un nouveau moulin a la decharge du "Lac
Saint-Fabien", sur la rive nord de la riviere, actionne par la
vapeur produite par un feu de debris de bois. Monsieur
Etienne Michaud avait loge ce moulin pour ses gar90ns,
Achille, Gonzague et Theophile, et Ie moul in operait sous la
raison sociale de "Michaud et freres". Achille Michaud de-

Moulin II scie des Michaud & Freres.

meura I'unique proprietaire, ses freres s'etant desinteresses
de I'entreprise. II I'opera avec ses fils. Ge moulin connut

Aper,.:u du "Faubourg du Moulin" ou Village de la riviere, vers 1920.
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une longevite remarquable. On lui doit, d'ailleurs, I'appel
lation locale de "Faubourg du Moulin" que les gens utilisent
couramment, pour designer la partie du village au milieu
duquel Ie moulin est batl. Monsieur Elisee Michaud acheta
Ie moulin en 1937. En 1955, I'entreprise est vendue a Fortin
et Vaillancourt qui font faillite deux ans plus tard. En 1958,
monsieur Martin Dionne rachete I'entreprise. On y sciait en
viron 1,500,000 pieds de bois par annee: madriers, plan
ches, bardeaux de cedre, dormants "slippers" de bois franc
ou de cedre. Cette entreprise fournissait du travail a une
vingtaine d'ouvriers, durant la saison estivale. Faute d'une
reserve forestiere importante, cette industrie dut se resoudre
a fermer ses portes en 1975. (48).

II Y eut egalement, a cet endroit de la riviere, c'est-a
dire au nord-ouest du pont du "Faubourg du Moulin", un
moulin a farine actionne par la vapeur, construit en 1891
par monsieur Etienne Michaud. (49). Ce moulin fonctionna
jusque vers 1915. M. Michaud I'operait avec ses trois gar
90ns, Theophile, Gonzague et Achille. Le mecanisme de cet
te entreprise etait celui de I'ancien moulin banal du Port
pic, lequel a ete ensuite transporte au moulin Lavoie du
Bic. (50).

De I'autre c6te de la riviere, soit au sud-ouest du pont
du "Faubourg", monsieur Fran90is Vaillancourt construisit,
a la fin du XIXe siecle, un moulin a scie. (51). Le moulin
Vaillancourt livra done competition a I'entreprise Michaud
et Freres, pendant plusieurs annees. (52).

Enfin, vers la m~me epoque, un autre moulin a farine
etait bali dans celte partie du village, au c6te sud-est du
pont qui traverse la riviere du sud-ouest. (53). Ce moulin
avait ete construit, vers 1897, par monsieur Fran90is Vail
lancourt qui Ie revendit, quelques annees plus tard, a mon
sieur Chrysologue Harton. On se plaignalt du c6te de Saint
Mathieu, que Ie barrage a la decharge du "Lac Saint-Fabien"

48. Les renseignements concernant ce moulin sonl fournls par messieurs Elisee
Michaud et Marlin Dionne.

49. Le moulin a farine !!tait situ!! pr~s de I"emplacemenf acluel de la mal son de
madame Ad!!lard Caron et de Adnen Gagnon.

50. Renselgnemenls fournis par monsieur Ellsl!e Michaud.
51 Le moulin a scie !!Ia,f situ!! sur I'emplacement de la mai-son apparlenant au

Jourd'hui a monsieur Jean-Baptiste Tardif.
52. Renseignements lournis par monsieur Ells!!e Michaud.
53 Ce moulln a farine elait conslru,t sur I'emplacement actuel de la malson de

monSieur Her'lle Fortin.
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faisait refouler I'eau sur les terres en culture, et il y eut des
pourparlers pendant plusieurs annees. Vers 1933, on depla
ga Ie moulin a quelques arpents plus bas, sur la terre ap
partenant, aujourd'hui, a monsieur Alphonse Boulanger.
Monsieur Maurice Deschesnes etait alors proprietaire du
moulin. On dit que ce dernier modernisa I'entreprise et en fit
un moulin capable de moudre Ie ble en farine de haute qua
lite, aussi belle que celie que I'on rapportait auparavant d'un
moulin du Bic. Vers 1940, monsieur Deschesnes demena
gea son elablissement dans un nouveau local situe a I'est du
magasin Bernier. (54). Ce mou/in disparut lors de I'incendie
des magasins Bernier et Michaud en 1962.

Comme on aura pu Ie cons tater, Ie village de la riviere
merita plusieurs fois son appellation de "Faubourg du Mou
lin" II y eut, cependant, plusieurs autres moulins etablis a
differents endroits dans la paroisse.

Vers 1880, un monsieur Nadeau construisit une scierie
sur les bords de la riviere du Bic, au cinquieme rang. Vers la
meme epoque, monsieur Jean-Baptiste Bellavance construit
son mou/in a la decharge du lac "Grand Malobes", a I'en
droit ou ce cours d'eau traverse la route du deuxieme rang.
En 1920, on voyait encore, dit-on, I'ecluse abandon nee et Ie
gril du moulin des Bellavance, pres du pont du deuxieme
rang.

Le moulin qui fut bati en 1896, par Angers et Freres
sur les bords de la riviere du Bic, au quatrieme rang, sciait
Ie bardeau. II fut la proie des flammes en 1902.

Monsieur Albini Cloutier posseda, lui aussi, un mou
lin a scie. II erige son etablissement en 1900. Situe sur
les rives de la riviere du Bic, ce mou lin sera en activite
pendant de nombreuses annees. Cette scierie fut succes
sivement brCJlee et reconstruite en 1907, 1909 et 1912.
Monsieur Leon Pelletier, marchand general de Saint-Fabien,
achete Ie terrain du moulin incendie en 1919, et alimente Ie
moulin neuf avec la foret de la compagnie Price et de la
compagnie des Brown.

54. AUIDurd'hUI ce seral! en arriere de la maison apparlenanl a monSieur Em Ilien
Pelletier.
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Moulin a scie de M Leon Pelletier.

Monsieur Adelard Gendreau a une scierie au sud du
"Lac des Jones". Monsieur Florian Bernier rebatit apres I'in
cendie. Ce meme monsieur Bernier organise, plus lard, un
moulin dans la partie ouest du troisieme rang.

Monsieur "Bebe" Theophile Michaud, jadis societaire de
Michaud et Freres, organise son propre moulin au lroisieme
rang, pres du chemin des "cabanes a sucre" du rang. II au
rail construit sa scierie sur I'emplacement du premier moulin
a scie de monsieur Albini Cloutier, incendie a la fin du XIXe
siecle.

Au village, Bernier et Freres (Frederic, Napoleon, EI
zear) organisent, en 1885, un moulin a scie actionne par une
eolienne. La scierie des Freres Bernier fut, d'abord, en
operation dans la maison aujourd'hui demenagee, et qui
etait situee entre I'ancien magasin J.E. Ouellet et notre
magasin Coop. En 1892, on demenagea tous les equipe
ments dans Ie nouveau moulin construit sur I'emplacement
actuel du magasin Coop. L'entreprise Bernier s'est specia
lisee dans la fabrication des meUbles, portes et chassis,
decorations el materiaux de finilion de maisons.

Terminons notre enumeration par Ie moulin de mon
sieu r Charles Belanger et Fils.

En 1923, monsieur Charles Belanger, de Saint-Simon,
erige sur un emplacement, pres du lac, une usine de boftes
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Vue exlerleure de I'enlreprlse Bernier el Freres.

P.E. Bernier el son fils Maurice.

a beurre el de boTtes a fromage. Cette usine fonclionne jus
que vers 1939 alors que les boBes a beurre en bois sont
remplac~es par les bones de carton.

Les droits de coupe de bois, achet~s de la Compagnie
Brown qui possMe une elendue de territoire, au sud de
Saint-Mathieu, donnent de I'emploi a 25 bOcherons; de
30 a 35 hommes travaillent au moulin, a I'entreposage du
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bois commercial et au transport.

Vers 1941, monsieur Belanger decide de construire un
moulin 3 preparer Ie bois. II opere ce moulin avec ses fils
Conrad et Jean jusqu'en 1951. A la mort de son mari, la
veuve Conrad continua a faire partie de I'entreprise.

En 1952, ce moulin passe aux mains de messieurs An
dre Morin et Emmanuel Roy. Ces derniers operent en socie
te pendant trois ans. Par la suite, monsieur Morin cede ses
inlerels 3 monsieur Emmanuel Roy. Ce dernier s'associe a
monsieur Paul-Emile Rioux et font fonctionner Ie moulin
jusqu'en 1961. Devant Ie probleme d'alimentation en bois,
les activites cesserent.

Concernant I'exploitation de nos ressources forestieres,
signalons deux entreprises originales a Saini-Fabien, dis
parues depuis longtemps deja.

LE COMMERCE DU BOIS DE CORDE
L'industrie du bois de corde semble avoir connu, dans

notre localite, une popularite inegalee par les nombreuses
paroisses avoisinantes, au cours de la seconde moitie du
XIXe siecle.

Ie bois de chauJJage est mesure a la corde, de la Ie nom
de "bois de corde" et ce nom semble avoir ete accapare par
['bable, parce que pendant bien 10ngtemps, ce jut a peu pres
Ie seul bois de ch auffage qui hait {'objet de commerce. L e
merisier etait UI1 peu moins remunerateur, et on y avait re
cours seulement lorsque ['erable manquait. (55).

Le bois de I'erable a une tres bonne valeur; c'est une
des essences les plus dures que nous possedions. II est fort
recherche pour les travaux d'eMnisterie; iI a aussi une su
periorite incontestable, comme combustible. Avant la cons
truction du chemin de fer, I'erable fUI, pendant environ
vingt-cinq ans, Ie principal, sinon Ie seul commerce d'ex
portation de bois, qui se faisait a Saint-Fabien. II etait trans
porte a la greve et de 13 expedie 3 Quebec par les goelettes.

Ie charroyage demandait beaucoup de temps. La longueur

55. "Le bois de corde. L'onduslrle de la potasse", dans "L'elabllssemenl de Ja pa
rOlsse", dans J'Echo du Bas Salnl·Laurent, 1937.
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du chemin etait d'au mains trois milles et de cinq au six mil
les pour les plus eloiglles. Au premier rang on avail un che
min en raccourci: a partir du bout de la montagne on sui
vait Ie petit ru.isseau et ensuite la riviere Porpic. puis on pour
suivait par la savane jusque sur les cotes de la mer; if n y
avail aucune montee. c 'est ce qu 'on pouvait appeler un beau
charroyage. landis qu 'au.x autres rangs if faUait monter au
descendre les versants des rivieres. Il y avait aussi un che
min en raccourci pour ceux qui prenaient leur bois au troi
sieme de l'ouest: la coulee qui. du lac Malobes. conduisait a
la route de l'eglise. a la hauteur des terres du premier rang.
En outre que ce chemin etait plus court. la mantee de la cote
etait moins forte. (56),

On faisait ordinairemenl un voyage par demi-journee et
parfois un troisieme, a la veillee.

Le temps ou I'exportation du bois de corde baWt son
plein dut Elt re a la decade de 1860 a 1870, alors qu'on en
expediait de 1,000 a 1,200 cordes par annee. On cite Am
broise Bellavance, com me ayant fait 145 cordes, durant un
hiver. II semble que ce record est demeure inegale.

Un moment de replt pour nos bucherons! Quelques-uns se reconnaltronl
peul-etre ou quelques parents ou am Is.

II y avait des erablieres de grande etendue au premier
rang, au sud des Murailles, et sur les autres rangs vers

56. Ibid.
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I'interieur; au deuxieme et troisieme rangs de I'ouest, c'etait
Ie tiers des terres, et parfois davantage, qui elait boise en
erables, On alia aussi chercher de I'erable au cinquieme
rang, lorsqu'il lut devenu plus rare sur les autres rangs.

La construction du chemin de fer Intercolonial a ega
lement donne un grand essor au commerce du bois.

En plus, durant les premieres annees, les locomotives
etaient chau,tfees au bois, et Fan metlait Ie merisier sur Ie
meme pied d'egalite que l'erable. La corde de bois etait alors
payee quatre piastres, tandis qu 'auparavant on avait mains.
et que les marchands mettaient toujours la condition ''paya
ble en marchandises prises au magasin ", Mais bien tot Ie
charbon jiJI utilise dans les locomotives. et aussi pour Ie
chaul/age des maisons, et des lars it ne resta plus a notre
bois de chauHage que Ie commerce local. (57).

L'industrie de bois de corde fut alors peu a peu rem
placee par la production de nos scieries locales, fabriquant
du bois de construction, et les habitants de la paroisse
devinrent aussi plus soucieux de conserver leurs erablieres,
pour la production sucriere.

LA CONSTRUCTION DES GOELETTES
II Y eut deux chantiers de construction de goelettes a

Saint-Fabien-sur-mer, au debut du XXe siecle,

En 1902 et 1903, Joseph Dion et son pere Octave,
construisirent deux goelettes, avec du bois provenanl, en
partie, de nos montagnes de l'anse a I'lslet, La goelette
"Elzear Heppel" fut pr~te, a I'automne 1902 et la "Ernest
Heppe!" a I'automne suivanl.

Les Dion, de pere en fils, Octave, Joseph et Philippe,
construisirent aussi des goelettes, durant la periode, allant
de 1875 a 1920 environ, lis eurent des chantiers a Bic, Trois
Pistoles, Rimouski et, evidemment, a Saint-Fabien.

Vers 1916, monsieur Fortunat Roy construisit sa propre
goelette, sur I'ancien chantier de Saint-Fabien-sur-mer, situe
a proximite de I'ancien quai. En 1918, la "Saint-BenoTt" de

57. Ibid.
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Goll-Ielle "SainI-Benoit" construile en 1916
par M. Fortunat Roy de Saint-Fabien. De
boUI, MM. Joseph Roy, I'un A Napoleon,
I'aulre a Vital.

de Fortunal Roy vo
guait en direction de
la cote nord. (58).

Un brin de legende
a cours, dans notre
paroisse, selo n la-
quelle Fortunat Roy,
decede en 1934, se
rail venu chercher sa
goeletle et sa maison
dans la semaine qui
su ivi t son deces.
Nous savons mainte
nant, que les faits
contredisent, en par
tie, la tradition popu
laire. En effet, la mai
son de Fortunat, a
Sai nt-Fabien-sur-mer,
fut incendiee au cours
des quelques jours,
suivant Ja mort de son proprietaire. Toutefois, concernant la
goeletle, ce n'est qu'a I'automne suivant qu'elle disparut et
sans trop de mystere. Les heritiers de Fortunat Roy brOle
rent simplement la "Saint-BenoTt" parce qu'elle etait devenue
dangereuse et qu'il etait impossible de la reparer.

A propos des goeleltes, il nous parait interessant de
rappeler brievement quelques souvenirs concernant ce
moyen de transport frequemment utilise par les anc~tres.

II fut un temps, en effet, ou les goelettes a voiles etaient les
seules a effectuer les transports dans Ie Bas Saint-Laurent.

II est de fait qu 'elles en etaient I'unique moyen avan.t
I'ouverture du chemin du Roi, et par 10 suite, meme apres La
construction du chemin de fer, Ie moyen Ie plus pratique et
Ie plus economique. C'est seulement vers 1925 ou 1930 qu 'eL
les ont cesse de fa ire regulierement Ie cabotage Ie long de nos
cOtes el de ravitaifler les centres echeLonnes sur les deux ri
ves. (59)

58. Ce renseignemenl nous est lournl par monsieur Georges D. Belzile qui a en
sa possession Ie journal de bord du voyage de 191 B sur la Cole Nord, consi
gne dans un pelit calepin.

59. Tire de I'excellent article de monsieur Leo Berube, plre., "Les goelettes a voi
les", dans La Revue d'hlslolre du Bas Saint-Laurent, Vol 2, No 2, OClobre
1975, p. 10.
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II Y avait, jadis, des goelettes equipees dans presque
tous les villages du littoral. Le mouvement des goelettes
etait generalement suivi de pres. C'etait toujours un evene
ment nouveau que de les voir appareiller pour un voyage, ou
revenir a leur port d'attache. L'arrivee d'une goelette suscitait
immanquablement Ie rassemblement de plusieurs villageois.
On accourait au quai pour la voir accoster, pour en saluer
I'equipage, desireux surtout de connaltre la nature de son
chargement et de constater, si elle apportait Ie courrier ou
de la marchandise attendue.

A Saint-Fabien, les goelettes devaient mouiller a. une
petite distance du rivage, dans l'Anse-a.-Mercier, puisque Ie
quai ne fut construit qu'en 1928, a. la suite de I'election de
Sir Eugene Fiset dans Ie comte de Rimouskl. Au baissant de
la mer, les goelettes s'inclinaient sur un c6te, mais elles
reprenaient leur position normale, avec Ie montant. "Leur
dechargement, commence a maree haute au moyen d'un
grand radeau ou d'un chaland, se continuait a. maree basse
par des voitures, ordinairement des charrettes ou des lom
bereaux". (60).

D 'une maniere generale, les goelettes naviguaient depuis
les premiers jours de mai jusqu'iJ la Toussaint. Le reste du
temps, on les voyait au repos, en etat d 'hivernement, leur
coque montee sur Ie n'vage et depourvues de leurs voiles. Au
printemps, c 'etait toujours a la joie et au consentement de la
population qu 'elles reprenaient la mer. Bien des gens avaient
deja a souffrir de leur inaction. Des marchands par exemple.
les attendaient pour refaire leur provision de marchandises;
des cultivateurs, pour din'ger vers la ville certains produits
de leur ferme ou des ouvrages d'artisanat,' d'autres encore,
pour effectuer un voyage d'affaires ou une promenade. (6l).

Les goeletles de nos eaux n'etaient pas d'importation
etrangere, mais de fabrication domestique comme ce fut Ie
cas pour celles construites a. Saint-Fabien.

De ces chantiers navals. il y en avait jadis dans presque
toutes les paroisses de la cote. et fon pouvait y voir, tout Ie
long de fannee. quelque goelette en construction ou en repa
ration. (. . .) C'etait I'usage de donner un nom a toute nou'

60. Ibid., p. 10.
61. Ibid., p. 10.
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velie goelette; les ceremonies de son bapteme et de son lan
cement dOllnaient lieu ordinairement a des r~iouissances po
roissiales. (62J.

Le commerce par voie de goelettes fut particulierement
populaire dans notre paroisse a I'epoque de I'exportalion du
bois de corde. En 1929-30, il Y eul du chargement de bois
de pulpe, au quai de la Pointe-a-Ia-Cive. Monsieur Ernest
Bellavance construisit ce quai, en 1928, pour ecouler sa
production de bois.

Generalement, apres la construction du chemin de fer
terminee en 1873, les citoyens de la paroisse trouverent plus
avantageux d'utiliser Ie transport ferroviaire pour les besoins
du commerce, de m~me que pour I'expedition du courrier.
Le commerce de la pomme de terre, autrefois si florissant,
se faisait uniquement par chemin de fer. Nous pen sons que
chez nous, Ie commerce, par voie de goelette, comblait
certains inconvenients inherents au trafic ferroviaire et sur
tout, servait a assurer la liaison avec certaines localites de la
Cote Nord, pour les commodites du commerce du bois.

Autrefois si populaire, Ie cabotage des goelettes fut
donc progressivement declasse par suite de la construction
du chemin de fer et I'amelioration du reseau routier dans Ie
Bas Sai nt-Lau ren t.

LES TOURBIERES
Etablie dans la region depuis plus de trois decennies,

I'industrie des tourbieres constitue une des rares industries
de Saint-Fabien et des centres avoisinants. La plupart de
ces entreprises sont de dimensions reduites et leur rende
ment est moyen, si on les compare a celles du Nouveau
Brunswick ou du Manitoba. Cependant, a I'echelle quebe
coise, elles s'averent importantes. On trouve, dans la region
de Saint-Fabien, huit tourbieres en exploitation, alors que la
province en compte trente-neuf, concentrees surtout dans Ie
Bas Saint-Laurent.

Celte entreprise revElt une importance particuliere dans
I'economie quebecoise. En elfet, les tourbieres, en exploi
tation au Quebec, sont concentrees dans des regions tres
peu industrialisees. Le Bas Saint-Laurent, region consideree

62.lbld.,p.ll.
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comme peu developpee, regroupe a lui seul, 80% des tour
bieres du Quebec. Cette entreprise offre donc I'avantage de
creer de I'emploi dans une region sous-industrialisee et de
plus, ne requiert pas les services d'ouvriers specialises.

Sauf quelques exceptions, les tourbieres du Quebec
sont exploitees selon les m~mes methodes, qu'il s'agisse de
I'extraction ou du traitement de la tourbe. Depuis quelques
annees, les techniques artisanales d'exploitalion sont pro
gressivement remplacees par Ie recours a la mecanisation.

Ou'est-ce que la tourbe?
La tourbe est un produit naturel qui fournit des mate

riaux pour fins agricoles et industrielles. C'est une matiere
semi-decomposee qui s'accumule dans des endroits mal
draines des zones temperees et froides. (63).

La plupart des tourbieres se trouvent dans les plaines
basses, des endrofts marecageux, d'anciens fonds de lacs
ou les- eaux n'ont qu'un ecoulement lent et forment une
nappe d'une faible epaisseur. L'eau, en se retirant, laisse en
place un terrain compose de mousses, de lichens et de
sphaignes qui sont les composantes de la tourbe. Ces
plantes meurent par la base, en se decomposant pour
donner de la tourbe, d'abord fibreuse, puis compacte; elles
continuent de croitre par leur sommet et ainsi, les tourbieres
ne cessent de s'elever et de se renouveler tant que les con
ditions ambiantes sont favorables, c'est-a-dire principale
ment une grande humidite. Ainsi, peut-on dire, la tourbe
se renouvelle, par elle-m~me, des tranchants egouttes.

Plus exactement, la tourbe est un intermediaire entre la
fibre vegetale et Ie charbon. Si les conditions de surface de
la tourbiere restent inchangees, il y aura toujours de la
tourbe. Par ailleurs, si elle est soumise a la chaleur et a la
compression, la tourbe se transformera en Iignite, en rouelle
grasse, ou en charbon dit bitumeux, et entin, en anthra
cite. (64).

II existe differents types de tourbe, suivant les vege
faux dont ils derivent et suivant Ie degre de decomposition.
On divise la tourbe, en tourbe mousseuse, pauvre et tourbe

63. Les lourbiiHes du Bas Sainl·Laurenl. Bureau d'Arnenagemenl de l'Est du Que
bec. Seplembre 1965, p 5.

64. Ibid., p. 5.
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de marais, plus riche. Les tourbes mousseuses compren
nent la tourbe sphaigne, brun clair, laquelle est tres repan
due dans nos tourbieres de Saint-Fabien. On distingue, Ie
plus souvent, trois especes de lourbe, generalement dispo
sees en couches superposees dans une meme tourbiere: La
tourbe blonde qui est la plus superficielle, ulilisee princi
paiement comme litiere pour les bestiaux, la tourbe couleur
de chocolat, et la tou rbe noire formant la couche inferieure
qu'on utilise comme combustible.

En fait, plus Ie degre de decomposition de la tourbe est
eleve, plus la couleur est foncee. Ainsi la tourbe de mousse
est de teinte jaunatre a brun clair, tandis que la tourbe plus
decomposee est de teinte brune a noire. Plus Ie degre de
decomposition aug mente, plus Ie pouvoir d'absorption d'eau
diminue. La tourbe de mousse se caracterise essentielle
ment par son grand pouvoir d'absorption d'eau, sa decom
position peu avancee et son acidite.

Exploitation et traitement
Les travaux d'exploitation des tourbieres commencent

habituellement vers Ie mois de juin et se terminent en oclo
bre. C'est donc une entreprise saisonniere. Les methodes
d'exploitation sont encore assez rudimentaires chez nous,
malgre la modernisation recente de I'equipement de plu
sieurs de nos tourbieres. Ces entreprises conservent nean
moins un caractere artisanal tres marque.

On distingue deux etapes principales dans la production
de la tourbe commerciale: I'extraction du materiel a I'etat
brut dans la "savane", la pulverisalion et I'emballage a
I'usine.

Tout recemment, plusieurs de nos exploitants se sont
munis d'aspiratrice a tourbe pour faciliter la cueillette de la
mousse qui est aspiree, aussit6t qu'une certaine epaisseur
de tourbe est seche et prete a etre ramassee. Neanmoins,
certains producteurs utilisent encore, en partie, I'ancienne
technique d'extraction manuelle. Rappelons brievement les
principales etapes suivies pour la recolte de la tourbe, telles
qu'elles se faisaient jusqu'a ces dernieres annees, dans
toutes nos tourbieres.

On procede tout d'abord a la coupe de la tourbe a I'aide
d'un louche!. On coupe la tourbe en briques de huit pouces
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de largeur, par dix-huit pouces de longueur et six pouces
d'epaisseur. On aligne ces briques en cheminee Ie long de la
tranchee, de laquelle on les a retirees, pour les faire secher.
Une cheminee compte environ 42 briques de longueur.

On coupe la tourbe au printemps, quand elle est de
gelee. Lors de la coupe, la tourbe est humide, presente une
couleur brun fonce, presque noire et jaunit en sechant.

La tourbe qui est a/ors alignee en cheminee Ie long de
la tranchee, est par la suite mulee afin de continuer Ie
sechage. Autrefois, il y avait de tres petites mules mais
elles sont actuellement remplacees par des mules de gros
seur moyenne qui comprennent, environ chacune, 72 bri
ques. Enfin, il y avait autrefois la grosse mule qui prenait
les dimensions de 12 pieds de largeur, par 12 de hauteur,
par 16 a 25 de longueur. Cette derniere etait habituellement
construite pres de I'usine. Ainsi, si on n'avait pas Ie temps
de moudre cette tourbe au temps propice, elle pouvait E§tre
moulue pendant I'hiver et au printemps suivant. De nos
jours, on emmagasine la tourbe de provision dans les han
gars ou meme dans certaines pieces de I'usine.

Au moulin, la tourbe passe dans une "moulange" pour
etre engrainee. Elle est ensuite pressee dans des sacs. Ces
emballages sont de differentes grosseurs, soit 3/4 pied 3,

1 pied 3 , 1112 pied 3
, 2 pieds 3 , 3 pieds 3 , 4 pieds 3 , 5.5 pieds 3,

et 6 pieds 3 . On remarque, par Ie passe et encore aujour
d'hui, que les emballages de 6 pieds 3 sont les plus em
ployes pour la manufacturation. Par ailleurs, on pretend
que, d'ici quelques annees, les emballages de 6 pieds 3

n'existeront plus, mais seront remplaces par les sacs de 4
pieds 3 . Ce changement s'explique par la manutention et de
la, la vente plus facile du con tenant plus petit.

Quand la tourbe est ensachee, elle est prete a etre
expediee sur les marches. A Saint-Fabien, on transporte
generalement les sacs du moulin a la gare du Canadien
National ou elle est expediee par trains, aux Etats-Unis.

La vente se fait par contrat, generalemenl signe en juin
entre Ie producteur et les compagnies americaines. L'expe
dilion meme de la tourbe, aux Etals-Unis, a lieu en hiver,
vers Ie 15 tevrier, parce que les compagnies preferent la
recevoir en ce temps aux Etats-Unis, ou la vente s'effectue
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dans les marches locaux durant cette peri ode. Les cultures,
aux Etats-Unis, commencent plus t6t qu'au Quebec, ainsi la
tourbe qui arrive vers tevrier-mars peut etre vendue imme
dialemenl aux consommateurs, evitanl ainsi aux compa
gnies Ie coOt de I'entreposage.

La plupart des producteurs de tourbe signent des con
trats a I'avance avec les compagnies, pour s'assurer la vente
de leur produit. Les producteurs qui n'ont pas signe de
contrat ne sont pas assures de vendre leur produit en
periode de surproduction ou regoivent, Ie cas echeant, un
prix moindre. Cependant, en cas de penurie, c'est a eux que
la vente profile Ie plus, n'etant pas tenu par contrat, ils
beneficient alors d'un prix plus eleve.

Les methodes d'exploitation et de traitement de la tour
biere ont connu quelques changements depuis les debuts de
cette entreprise, a Saint-Fabien. Ainsi, la methode d'extrac
lion manuelle traditionnelle est releguee au passe, par suite
de I'usage des aspiratrices a tourbe. Au moulin, les equi
pements se sont sensiblement amelfores, mais Ie principe
d'ensachage demeure Ie m~me. Le changement Ie plus evi
dent par rapport au passe se remarque dans la nature des
emballages dans lesquels la tourbe est ensacMe.

Les premiers con tenants de tourbe etaient fabriques
avec des planches minces en bois et des lattes, reliees en
semble, avec de la broche. lis furent peu a peu rem places
par des sacs en plastique, desormais en usage dans les
usines. Les premiers emballages en bois furent complete
menl discontinues en 1962. Les sacs de papier apparurent
en 1955, pour se maintenir dans certaines usines jusqu'en
1970. Enfin, les sacs de plastique commencent a ~tre uti
lises vers 1963, et sont aujourd'hui employes dans toutes
les tourbieres. Les sacs de plastique sont evidemment plus
pratiques, parce qu'ils se manipulent mieux lors du pressage
de la tourbe el de son transport.

Usages de la tourbe
Le principal usage de la tourbe de mousse est comme

agent d'ameliora1ion du sol en agriculture, en horticulture,
par exemple dans les jardins, sur les pelouses, les terrains
de golf, de basebal', les pepinieres d'ete, etc. Bref, on I'utili
se dans les endroits qui ont tendance a s'assecher rapide
ment et que I'on ne peut arroser tres souvent. Elle ameublit
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alors les sols argileux, augmente la capacite de retention en
eau de ceux qui sont sablonneux, enrichit ceux qui man
quent de matieres organiques; on la retrouve aussi melangee
a des fertilisants chimiques. Cette tourbe de mousse sert
aussi comme litiere dans les basses-cours, les porcheries,
les etables. Le melange de tourbe et d'excrements, donne un
excellent fertilisant riche en azote. Elle est egalement utili
see pour I'emballage et I'emmagasinage des fruits et legu
mes, afin de conserver I'humidite. (65).

Plusieurs essais et etudes ont ete tentes avec la tourbe
dans I'industrie locale du Mtiment comme isolant thermique
et amortissement du son, apres lui avoir donne une resis
tance a I'eau et au fer au moyen de produits chimiques. On
I'utilise dans I'industrie chimique pour la fabrication de
graisse, de eire, dans les fonderies pour un alliage du nom
de "castex", dans la fabrication de planches murales, de
papier d'embaliage et Ie linoleum comme matiere de rem
plissage. (66).

L 'utilisation de la tourbe comme agent liant ii la place de
bentonite, dans la preparation des boulettes de fer (pellets)
pourrait developper un marche interessanl ic; meme au, au
Quebec, sur la Cote Nord. Cette utilisation serait due a la
propriete qu 'a la tourbe de ne pas laisser de cendres en bn'J'
lanl; moins de 5% pour la l.ourbe de bonne qualite. /l se fait
actuellement des recherches d ce sujet au Conseil National
des Recherches d'O ttawa. (67),

On affirme que la plus grande partie de la tourbe pro
duite a Saint-Fabien sert principalement en horticulture.

les producteurs de tourbe de Saint-Fabien
L'industrie des tourbieres debute, a Saint-Fabien, vers

1946. II existe deux hypotheses pour expliquer la naissance
de cette nouvelle entreprise chez nous. Les uns disent que
ce sont des gens de Riviere-du-Loup, ayant deja une expe
rience des tourbieres, qui voulurent promouvoir cette entre
prise chez nous. Par ailleurs, monsieur Emmanuel Roy, ac
tionnaire de la premiere compagnie apparue dans notre pa
roisse, affirme que ce sont des hommes d'affaires ameri
cains qui vinrent chez nous, en 1942, dans I'intention d'a-

65. Ibid., p. 6.
66. Ibid., pp. 6-7.
67. Ibid., p. 7

- 210-



cheter les terres con tenant des gisements de tourbe. Jusqu'a
ce moment, personne ne s'etait interesse aces terres qui
apparaissaient incultes et sans valeur. Quelques citoyens de
Saint-Fabien se sont donc renseignes sur la valeur de ces
proprietes et apres reflexion, deciderent de developper eux
m~mes ces richesses naturelles et de ne pas vendre aux
Americains ces territoires. C'est a peu pres dans ces cir
constances que nalt la premiere industrie de tourbe de notre
localite, en 1946, sous Ie nom de La Tourbiere de Saint
Fabien Inc. On y construit une usine et on y installe la
machinerie de telle sorte qu'en 1947, les premiers wagons de
tourbe sont expedies aux Etats-Unis par C.N. Par la suite,
d'autres citoyens voulurent, a leur tour, imiter cette premiere
entreprise et ainsi se developpa, au fur et a mesure des
annees, l'industrie des tourbieres dans la region de Saint
Fabien. On y compte actuellement huit tourbieres en exploi
tation.

Tourbl~re SainI-Fabien Inc. Celie b1itlsse fut la proie des Uammes Ie 7
seplembre 1977. De plus, de la machlnerie, du stock Important de tourbe
prele il Atre explldlee, onl ete detrulls. Les pertes furent de I'ordre de
$100,000.00.

La plupart de nos tourbieres sont localisees sur les
premiers rangs, est et ouest, de la paroisse et c'est la, pre
cisement, que I'on retrouve les plus vieilles exploitations,
notamment, les tourbieres Saint-Fabien Inc., Daniel Roy et
Napoleon Belanger. Les gisements de tourbe les plus con
siderables de notre localite sont compris a I'extremite ouest
de notre paroisse et debordent m~me dans la paroisse de
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Saint-Simon. II existe loutefois deux autres tourbieres de
grandeur un peu moindre sur notre territoire: I'une se trou
vant a l'ouest du lac "Grand MaloMs" et I'autre, Ie long de
la riviere du Bic, un peu au sud du "Lac des Joncs".

On peut dire que m~me si I'exploitation des tourbieres
rev~t un caractere saisonnier, son apport a I'economie du
village demeure important, puisqu'elle fournit du travail a
plus de cinquante families el donne de I'emploi a plu
sieurs etudiants pendant la saison estivale. L'exploitalion
des tourbieres en 1973 a fourni du travail durant I'ete, a plus
de 158 personnes a Saint-Fabien.

Nombre de travail/eurs dans chaque tourbiere pour I'ete 1973
Tourbiere Napoleon Belanger 12
Tourbiere Raymond Berger 12
Tourbiere Paul Gagnon 12
Tourbiere Daniel Roy 35
Tourbiere Saint-Fabien Inc. 40
Tourbiere Guillaume Theberge 15
Tourbiere Henri Theberge 12
Tourbiere Paul Theberge 20

On peut affirmer que I'industrie des tourbieres est de
plus en plus prospere dans notre localite. L'utilisation re
cente des aspiratrices a tourbe permet une production
accrue, alors m~me que la demande sur Ie marche americain
ne cesse de s'accroHre. Chaque annee, les producteurs s'ef
farcen! d'augmenter Ie rendement de leur entreprise. La
production de tourbe atteint actuellement un niveau fort
important. On a vendu durant I'annee 1977, environ 400
chars de tourbe. De plus, la valeur marchande de ce pro
duit subit une hausse nettement sensible. En 1963, un sac
de tourbe de 6 pieds J se vendait $1.45; il en coOte actuel
lement $2.40 pour la m~me quantile et $1.80 pour Ie sac
de 4 pieds J .

Finalement, on peut affirmer que I'exploitation des tour
bieres est Ie type d'industrie qui reussit Ie mieux dans notre
municipalite et entraine chaque annee une entree de capi
taux tres appreciables. II semble cependant, que la produc
tion a atteint son maximum et qu'elle devrait se maintenir
dans les prochaines annees. (68).
68 Les renselgnements sur I'exploilalion des 10urb,eres a SainI-Fabien onl ele

loumls par les proprrelalfes de ees enlreprrses qui anI taus ele eantaeles
pour la reallsallon de eel arllele
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LA MINE DE SAINT-FABIEN

Le sous-sol de Saint-Fabien renferme certaines riches
ses minieres. On a tente, par Ie passe, de meltre en valeur,
soit la mine situee a I'ouest du village, soit tout Ie sous
sol avoisinant. On distingue donc deux phases d'exploi
talion

La creation d'une compagnie miniere en 1956, sous Ie
nom de "La Compagnie Miniere Roy et Ross Inc.", souligne
officiellement Ie potenliel minier de la region. Faute d'ex
perience et de possibilites financieres, la compagnie dut ce
pendant abandonner ses activites avant d'avoir reussi a sou
lever I'interet des grandes compagnies d'exploitation minie
reo Un deuxieme mouvement se dessine, avec la reapparition
de la prospection miniere dans les annees 1971-1972. La
prospection geochimique et geophysique du terrain devait
alors confirmer ou infirmer )'hypothese, selon laquelle la
region de Saint-Fabien contient des gisements de plomb, de
zinc, d'argent et de barytine exploitables avec rentabilite.

II est difficile de retracer les evenements qui permirent
de decouvrir "existence de gisements mrniers a Saint-Fa
bien II semblerait, que vers 1923, une compagnie ontarien
ne, serait venue faire des travaux de forage. Seton monsieur
Georges D. Belzile, la Compagnie Noranda Mines aurait
egalement fait des travaux de forage pendant quelques
annees de suite.

Toutefois, I'evenement Ie plus susceptible de faire la
lumiere sur cette decouverte daterait de 1950. En effet, cette
annee-Ia, les paroissiens voulurent rendre hommage a I'un
des leurs, monsieur Fran90is-Xavier Belzile qui venait d'etre
regu pretre. A cette occasion, on decida d'eriger une grande
croix de bois, sur la montagne a I'ouest du village, en
I'honneur de "ordonne. Pour enfoncer la croix dans Ie sol, il
fallut creuser un trau assez profond dans la terre pour per
mettre a la croix de s'y maintenir. C'est ainsi qu'en creusant
Ie sol, on decouvril des fragments de plomb et d'autres mi
nerais. On trouva la decouverte interessante mais rien, pour
Ie moment, ne laissait supposer I'existence de ressources
exploitables.

Quelques annees plus tard, monsieur Philippe Roy,
prospecteur minier en Abitibi, ecrivit a son frere, residant a
Saint-Fabien, de lui faire parvenir des echantillons de mine-
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rais pour fins d'analyses. Messieurs Pierre et Camille Roy
reeueillirenl done des eehantillons et les lui expedierent. De
la, les echantillons furent envoyes a Quebec. Les resultats
se revelerent convaincants. II y eut, a ce moment, un fait
assez cocasse: les speculateurs, croyant que les echantil
Ions avaienl ete preleves en Abitibi, s'y rendirent en Mle.
Pendant ce temps, quelques citoyens de Saint-Fabien, suj
vant I'avis de Philippe Roy, s'empressaient d'obtenir les
droits miniers pour "claimer" Ie terrain. Ainsi naB, a Saint
Fabien, la premiere compagnie miniere qui tentera de rendre
exploitable ces gisements. (69).

Les Mines Roy et Ross Inc.
La compagnie miniere "Les Mines Roy et Ross Inc." a

ete constituee en corporation, par lettres patentes, Ie 19
novembre 1956, sous I'autorite de la "Loi des compagnies
minieres de Quebec". Les principaux promoteurs de la so
ciete miniere sont messieurs Philippe Roy, Bertrand Ross,
Joseph Berube, BenoH Sylvain et Jean-Eudes Lepage.

Les Mines Roy et Ross Inc. detiennent les permis d'ex
ploitation miniers couvrant les lots 134 a 161 inclusivement,
dans la paroisse de SainI-Fabien, formant ainsi une super
ficie de 850 acres.

Sur les chanllers des Mines Roy & Ross Inc. en 1962.

69. Ces renseignements sur les debuts de la prospection minlere 11 Saint-Fabien
nous sont fournis par monsieur Camille Roy.
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Cette propriete est situee a proximite de toutes com
munications. La mine est sise a un mille a I'ouest du village
et I'on s'y rend facilement par la route Trans-Canadienne,
soit la route 132 a partir de Riviere-du-Loup. La ligne,
Montreal-Halifax, du chemin de fer Canadien National passe
sur la propriete, de m~me qu'une ligne de transmission
electrique a haute tension. Enfin, la localite de Saint-Fabien
se situe sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Toutes ces
facilites peuvent contribuer a diminuer Ie coOt d'installation
et d'operation advenant, un jour, Ie succes de la mise en
marche de cette entreprise.

La premiere occupation de la corporation fut, inevita
blement, de s'assurer de la rentabilite de cette exploitation.
A cet effet, un tunnel fut aussit6t pratique dans Ie flanc de
la montagne, sur une longueur d'environ 300 pieds, dans Ie
but d'atteindre, par dessous, la veine de plomb localisee a la
surface. Cette veine fut atteinte a 160 pieds. II s'agissait
alors d'en determiner la largeur. A cet egard, vingt-quatre
heures par jour, des equipes se relayaient, a la foreuse a
diamant, pour pratiquer des trous ici et la, sur la montagne,
et prelevaient des echantillons de minerais. (70). Apres etu
de, on se rend compte que la valeur de cette propriete doit
~tre basee sur trois facteurs distincts: la barytine, Ie plomb
et la proximite des marches de concasses. Les tranchees
effectuees Ie long du flanc de la montagne, indiquent
clairement I'existence de plusieurs zones tres riches en
barytine. A certains endroits, les veines de barytine, qui
atteignent deux ou trois pieds de targeur, sont extremement
pures et blanches. Le plomb, cependant, n'a aucune valeur
en soi, c'est-a-dire que la teneur assez basse du plomb et Ie
fait qu'aucune zone continue ne fut rencontree, soit dans Ie
forage, soit dans Ie tunnel, ne permet pas d'estimer un
tonnage avec une teneur reguliere. Neanmoins, si la con
centration de barytine s'avere economique, Ie plomb
deviendra alors un sous-produit enviable. Enfin, la region de
Rimouski a actuellement un marche tres interessant pour les
concasses. La propriete de la mine se trouvant situee a
quelques milles de ce marche, il y aurait certainement une
grande possibilite d'ecouler sur Ie marche local, sous forme
d'agregats, tout Ie materiel sterile qui proviendrait d'une
operation miniere a Saint-Fabien. Le materiel, con tenant de
la barytine et une certaine quantite de plomb, pourrait ~tre

70. La Progrils du Galle, 10 mal 1957
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exploite par methode a ciel ouvert, et les revenus de la vente
des concasses defraieraient en totalite Ie coOt de minage
du minerai. (71).

Apefl,U des ballmenls des Mines Roy & Ross Inc.

De I'avis de monsieur Laurier Juteau, ingenleur dipl6me
de l'Ecole Polytechnique de Montreal, I'exploitation de cette
mine aurait pu se faire comme suit: la consommation des
concasses dans la region de Rimouski etant un facteur pre
dominant a I'etablissement d'une operation miniere a Saint
Fabien, il considere que la fayon la plus economique de
construire une usine pouvant fabriquer des concasses de
barytine, serait d'elablir une usine de concassage en premier
lieu. Le materiel qui alimenterait cette usine, provenant de la
zone ouest de barytine, fournirait I'occasion de produire de
la barytine a tres bon marche et de tres bonne qualite. Le
materiel contenant de la barytine, provenant de l'exploitation
et demandant un stage de nettoyage, pourra, a ce moment,
~tre entrepose et nettoye par la suite. Si I'economie de la
concentration s'avere interessante, a ce moment la compa
gnie pourra envisager la construction d'un petit concentra
leur pour Ie plomb et pour la barytine, tout en continuant la
production de concasse et de la barytine pure provenant de
la zone ouest de la mine.

Neanmoins, malgre toutes ces perspectives interessan
tes et I'enthousiasme des premiers temps, la compagnie

71. Prospectus de6 Mines Roy el R066 Inc.
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ne tarda pas a ralentir ses activites. L'echec de cette pre
miere tentative serait dO, en bonne partie, a I'absence de
possibilites financieres necessaires pour mener a bonne fin
cette entreprise. Toutefois, Ie peu d'inter~t manifeste jusque
la, par Jes grandes compagnies d'exploilation miniere, sup
pose que I'exploitation de la barytine et du plomb a Saint
Fabien exige un taux d'investissement trop considerable
pour exploiter ces gisements avec rentabilite. Ainsi, mon
sieur Gilles Dionne, geologue diplome des Universites Laval
et McGill, apres avoir effectue une visite sur les lieux des
Mines Roy et Ross Inc., considere que c'est bon pour une
entreprise familiale mais ne peut devenir, en aucun cas, un
complexe industriel rentable.

La prospection miniere en 1971-72: un nouvel espoir. ..
La sombre perspective engendree par I'echec des Mines

Roy et Ross Inc. ne devait pas en rester la. En effet, les
annees 1971-72 apportent un renouveau d'espoir. Un geolo
gue australien, monsieur John Schupp, visite la propriete
des Mines Roy et Ross Inc.; sur ses recommandations, la
Compagnie Northgate Exploration Limited decide de prendre
une option sur la dite propriete afin de continuer les travaux
de mise en valeur. Les travaux de prospection miniere cou
vrent alors une etendue de territoire beaucoup plus consi
derable que celie detenue par les Mines Roy et Ross Inc.
Suivant I'initiative de Northgate Exploration Limited, plu
sieurs compagnies minieres et m~me quelques particuliers
ont ;alonne tous les terrains, s'etendant Ie long du fleuve a
partir du village de Bic jusqu'a Saint-Simon et du cote sud,
a Saint-Eugene-de-Ladriere. La paroisse de Saint-Fabien de
meura neanmoins Ie point central de toutes les activites. (72)

Plusieurs equipes de techniciens ont parcouru tout Ie
terrain, durant l'automne 1971, pour prelever des echantil
Ions du sol. Plus de 36,000 acres de terrain furent ainsi
jalonnes par differentes compagnies minieres. A la fin de
I'annee 1971, on estime que plus de 3,000 analyses de geo
chimie ont ete faites dans un laboratoire de Toronto, et
jugees tres excellentes et delimitant plusieurs anomalies
susceptibles a la mineralisation.

Avant de pousuivre I'observation des travaux mlnlers
realises a Saint-Fabien, il est utile de rappeler les princi-

72 Le Rimouskois, 29 mars 1972
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pales compagnies qui concourent alors a la realisation de
ces pro jets.

La prospection miniere dans la region, en 1971-72, est
d'abord due a I'initiative de la compagnie Northgate Explo
ration Limited. Cependant, cette compagnie, apres quatre
mois d'activites, decida de discontinuer toutes les opera
tions minieres au Canada, pour concentrer tous ses inten~ts

en Irlande, ou elle possede de gros gisements en exploi
tation.

Une autre association se chargea alors de poursuivre les
recherches. La Dasson Copper Corporation Limited, qui
possede des droits sur une grande superficie dans les voisi
nages des Mines Roy et Ross Inc., s'est associee a cette
derniere, dans Ie but de constituer Ie capital necessaire a la
poursuite des travaux d'exploration recommandes par la
Northgate Exploration Limited.

Entre temps, un groupe de citoyens de Rimouski, for
maient une deuxieme corporation, Ie Syndicat minier, qui
entreprit d'acquerir les droits miniers sur les terrains entou
rant Ie territoire de 630 acres detenu par les Mines Roy et
Ross Inc. Le Syndicat minier de Rimouski, dont Ie presi
dent est monsieur Sylvio Charest, detient 132 "claims", soit
approximativement 5,280 acres, qui avoisinent la propriete
miniere de la Dasson Copper Corporation et des Mines Roy
et Ross Inc. II est a noter que Ie Syndicat minier possMait a
I'origine 340 "claims" mais vendit a la Dasson Copper 208
"claims" ne conservant lui-m~me que 132 "claims" sur Ie
territoire mentionne.

Ayant precise les principaux detenteurs de permis d'ex
ploitation dans la region, poursuivons maintenant notre
observation.

Un montant minimum de $100,000. fut investi, par ces
difterentes compagnies, pour poursuivre les travaux.

Un programme d'exploration geochimique realise par la
Northgate Exploration Limited determina d'abord des resul
tats interessants. Par la suite, I'exploration electromagne
tique du terrain allait devoir confirmer ces hypotheses. Une
etude geologique et un releve electromagnetique furent ainsi
realises pendant les mois de janvier et fevrier 1972, sur
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une section des propriEltEls minieres de Dasson Copper Cor
poration Limited. Une anomalie de grande dimension luI
indiquee Ie long des gisements de plomb, d'argent el de
barytine au sud-ouest de la propriete des Mines Roy et Ross
Inc. Cette anomalie fut verifiee a nouveau par S.C. Far
quharson, geologue conseil de la compagnie. Les resultals
furent aussi encourageants que consistants. En resume,
cette anomalie fut detectee dans une structure geologique
favorable pour determiner I'existence de gisements de sulfa
te dans Saint-Fabien et la region. D'apres Ie geologue, il est
raisonnable d'anticiper que d'immenses gisements d'une
valeur economique soient presents. (73).

Au debut de mars 1972, un programme de sondage au
diamant, par la compagnie Inspiration, etait a I'oeuvre afin
de verifier I'anomalie. Trois trous de sondage ont perce la
zone de mineralisation sur des longueurs de plusieurs cen
taines de pieds. Par ail leurs, Ie Ministere des Richesses
naturelles du Quebec confirma I'existence de plusieurs af
fleurements de plomb, de haute teneur, sur la propriete du
Syndicat minier de Rimouski.

Voila que se termine notre observation. En effel, en mai
1972, tous les prospecteurs quitterent la region sans que
la population soit davantage informee sur la nature des re
sultats concernant la prospection. Le depart premature des
differentes compagnies est dO, semble-t-i1, au manque d'ar
gent. Ayant epuise les ressources mises a leur disposition
pour effectuer les recherches, les compagnies cesserent
toutes les activites. Neanmoins, on est porte a croire que
I'essentiel des travaux de prospection avait ete acheve.

II n'existe, actuellement, aucune hypothese de source
sOre qui puisse nous indiquer la nature veritable des resul
tats conserves secretement par les compagnies. On pourrait
facilemenl penser que les projets miniers de Saint-Fabien
sont definitivement classes non rentables. Toutefois, cer
tains responsables nous assurent qu'on aurait tort d'antici
per, pour I'avenir, une telle conclusion et que I'on pourrait
bien assister, dans quelques annees, a un rebondissement
de cette affaire.

lE TOURISME ET lES PETITS COMMERCES
L'activite touristique occupe une place non negligeable

73. Le Rlmouskols, 19 avril 1972.
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dans I'economie de notre municipalite. Un regard superficiel
ne permet pas d'apprecier correctement I'importance de cette
activite. Neanmoins, une observation plus attentive apporte
un eclairage nouveau permettant de jauger avec plus de
precision cette activite du secteur terliaire.

Un second aspect de notre economie rurale, qu'il im
porte de rappeler, est Ie pullulement des petits commerces
depuis les debuts de notre paroisse et principalement au
cours des dernieres decennies. Un peu d'histoire nous per
mettra de rememorer les activites commerciales d'autrefois
et, dans une certaine mesure, d'expliquer I'origine de cer
tains commerces actuels.

LE TOURISME
Quoique notre paroisse ne soit pas specialement orga

nisee pour accueillir Ie !ouriste, on ne peut nier I'influence
de ce dernier dans notre localite.

Avant 1973, la route 132 a partir de Riviere-du-Loup,
passait a l'inMrieur du village. Cette meme annee, on cons
truisit une nouvelle route au nord du village pour detourner
la circulation a I'exterieur de notre localite. Peu de temps
apres, deux garages demenagent leurs penates Ie long de la
nouvelle voie de circulation. C'es! donc dire que ces deux
etablissements ont besoin du tourisme et des voyageurs
pour etre rentables.

Une seconde observation qui nous permet d'affirmer que
Ie tourisme ne joue pas un role negligeable dans notre
localite est bien Ie rayonnement de nos stations de villegia
ture de Saint-Fabien-sur-mer, du Lac-des-Joncs, des Lacs
Grand et Petit Malobes et du Lac Saint-Fabien.

Chaque ete, de nombreux tourtstes viennent respirer
I'air frais de la campagne et jouir des nombreux attraits na
turels de notre municipalite. Ainsi en 1976, on denombre
309 chalets d'ete, repartis sur les rives de nos lacs et sur Ie
littoral du fleuve Saint-Laurent. Plusieurs de ces residences
estivales appartiennent a des gens de Saint-Fabien mais un
grand nombre sont aussi la propriete des citadins venus de
Rimouski, Riviere-du-Loup, Quebec, Montreal, Thetford
Mines et de bien d'autres villes de la province. Quelques
Americains font egalement partie du flot d'estivants que I'on
accueille chaque an nee.
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Saint-Fabien-sur-mer, avant la construction des premiers chalets.

Notre site balneaire Ie plus repute est sans contredit Ie
littoral de Saint-Fabien-sur-mer. Cette plage, situee dans
l'anse qui va de l'lslet-aux-Flacons au-dela de la "Pointe
Mercier", jouit en ete, d'une bonne animation et cela, depuis
pres de soixante-dix ans.

Le chien de mer, a Sainl-Fabien-sur-mer.

En 1908, monsieur Joseph Martin, firs du notaire Jean
Baptiste Martin de Saint-Simon, se construisit, a la mer, un
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chalet d'ste. La tradition orale affirme que la famille Martin
fut une des premieres de notre histoire a s'etablir, sur notre
greve, a titre d'estivants. lis furent bient6t rejoints par
d'autres citoyens qui voulurent a leur tour gouter Ie charme
pilloresque de notre greve. Saint-Fabien-sur-mer comptait a
I'ete 1929, vingt-trots chalets. L'architecture, Ie decor, la
nomenclature de ces residences estivales proclamaient bien
deja Ie goOt, I'art et la poesie de ce groupement fidele a
profiter de la belle saison.

Par la suite, Ie nombre de chalets n'a cesse d'augmen
ter. On compte actuellement 197 maisons d'ete dont les
noms esthetiques ne manquent pas de retenir I'attention des
visiteurs. II serait trop long d'enumerer tous ces chalets,
aussi contentons-nous de citer quelques-unes des epigra
phes les plus pittoresques: la "Gazouilliere", la "Char
meuse", Ie "Chalet-des-Rochers", la "Marquise", "Au P'tit
Bonheur", Ie "CM-to-Gai", "Au Castel Joli", la "Mouette",
"0 Grand R".

Finalement, on se doit de mentionner que cette station
de villegiature prend veritablement I'aspect d'un village de
chalets avec la construction d'une chapel Ie en 1923, la
"Chapelle de Notre-Dame-de-Lourdes". Beaucoup de gens
permirent la realisation de ce projet, ainsi la famille Martin,
messieurs Ernest Roy, Antonio Bernier, Georges Dube et
bien d'aulres citoyens de I'endroit meritent un hommage
particulier pour leur initiative. Mademoiselle Marie-Louise

La grolte de Saint-Fabien-sur-mer.
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Martin se dislingue particulierement par I'ardeur et I'enthou
siasme qu'elle manifesle alors pour la construction de la
chapel Ie. On lui doit d'ailleurs I'idee en 1915 d'avoir fait
eriger la "Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes" adossee a un
rocher naturel a quelques pas de la chapelle. (74).

Le decret d'erec1ion canonique de Saint-Fabien-sur-mer
a ete accorde Ie 20 juin 1944. La station de villegiature de
la plage existait alors en tant que desserte religieuse sans
fabrique, rattachee a la paroisse de Saint-Fabien. En 1971,
la desserte religieuse avec fabrique a ete accordee et , de
puis ce temps, Saint-Fabien-sur-mer releve directement de
l'Archeveche de Rimouski. L'abbe Marc Parent est depuis
1974, Ie pret re-desservant de la chapel Ie Notre- Dame-de
Lourdes. II avail ete precede ace ministere par Mgr Fortunat
Gagnon, de 1929 a 1955, Ie chanoine Raoul Thibault de
1956 a 1968, I'abbe Raynald Bri Ilant de 1969 a 1973. Les esti
vants de Saint-Fabien-sur-mer beneficient du service lele
phonique, depuis environ 1946, et de I'electricite, depuis
environ 1948. Un bureau d'ete pour la poste existe depuis
Ie 12 aoGt 1935. Voici la liste des maHres de poste de la
plage depuis la fondation du bureau d'ele:

Monsieur Lorenzo Boucher 12-08-35 a 30-09-36
Madame Yvonne Fortin Bernier 07-06-37 a seplembre 43.
Madame Antoinette Cimon 15-06-43 a 21-01-59.
Madame Yvonne Fortin Bernier 15-06-59 a 17-05-60.
Madame Gerard Roy depuis Ie 27 juin 1960.

Les bureaux d'ete sont tenus dans les chalets des
maltres de poste. La residence eslivale "Cha-to-Gai" a
Mberge pendant long temps Ie bureau de poste de la plage.
Madame Yvonne Fortin Bernier etait la soeur de madame
TeJesphore Morais qui lut proprietaire du chalet pendant
de nombreuses annees. Aujourd'hui, Ie bureau se trouve
dans la maison d'ete de monsieur Gerard Roy, situee a
quelques pas de la route qui conduit a Saint-Fabien-sur
mer.

INDUSTRIES ET COMMERCES
Nos habitants canadiens ont appris, Ires tot, a se con

tenter de peu e1 a ne compter que sur leur ingeniosite. lis
se rendirent vile comple que les methodes apportees de la

74. Raoul Thibault, ptre, Sainl-Fabien-sur-mer, p 28.
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France n'etaient pas toujours bien appropriees au climat
canadien.

Avec I'accroissement de la population, les commerces
et les industries commencerent a apporter Ie necessaire pour
la survie de nos colons.

Les premieres annees, Ie petit morceau de terre defri
chee ne produisait pas assez pour nourrir convenablement
une !amille. C'etait la misere et presque la famine. Pour se
sauver la vie, Ie colon se rendait chez Ie marchand g€meral,
demandait Ie strict necessaire pour assurer sa survie. L'a
cheteur promettait de payer plus tard en bois, en potasse ou
autres produits de la ferme. Cette derniere ne produisait pas
assez pour couvrir les dettes. Le marchand devait alors sup
porter beaucoup trop de credit pour ses capacites.

Vers 1870, avec la construction du Chemin de fer Inter
colonial, arrive une prosperite de tres courte duree, soit en
viron trois ans. D'une part, ce nouveau moyen de transport
ameliora lentement Ie sort des pauvres colons; d'autre part,
il !avorisa I'exode de plusieurs des n6tres vers les Etats
Unis, fuyant du m~me coup la misere.

Le colon se rendait chez Ie marchand general et lui di
sait: "Je pars chercher fortune aux Etats-Unis. Je te donne
ma lerre pour payer mes dettes. Je te demande de me la
garder el a mon relour, je pourrai loul payer". Helas! beau
coup ne revinrent jamais et Ie marchand restait avec ces ter
res abandonnees qui I'appauvrissaienl d'annee en annee.

On vit m~me des marchands (Ex.: Arsene C6te) et des
industriels (Ex.: Napoleon Gendreau) tout liquider pour sui
vre leurs concitoyens dans cet exil. D'autres plus courageux,
plus confiants, resisterent a cette tentation et fjnirent par
connaTlre la faillile.

Ces trenle ans d'exode furenl egalement les trente an
nees de plus grand developpement de notre paroisse.
Jamais, Saint-Fabien n'a vu naitre autant d'aleliers, de ma
nufactures, de scieries, de fonderies, de chantiers de cons
truction de goelettes, etc... que durant celte periode.

L'annee 1914 apporla la premiere guerre mondiale et
1939-1945 la seconde guerre mondiale, et Saint-Fabien n'a

- 224-



pas ete epargne. Malgre tout, nous avons connu une pros
perite qui se continue encore aujourd'hui.

Les marchands
L'histoire nous laisse tres peu de renseignements con

cernant les commerces qui ont existe avant 1860. Cepen
dant, dans une requ~te de 1850, on retrouve la qualification
de "marchand" a la suite du nom de Joseph Bradley. II sem
blerait que ce dernier fut Ie premier marchand general a re
pondre aux besoins de la population. Plus tard, s'ajouterent
les freres Joseph et Magloire D'Anjou, originaires de Riviere
Ouelle, ainsi qu'un denomme Rouleau dont on ne retrouve
aucune trace.

Joseph D'Anjou, ne a Riviere-Ouelle Ie 30 aoOt 1835,
vint tres jeune s'etablir a Saint-Fabien. Mgr Medard Belzile
Ie qualifie de "marchand" en 1855. Son regne de marchand
aurait ete de 30 ans environ. Son magasin etait situe en face
de l'actuelle Clinique Medicale de Saint-Fabien. C'etait Ie
magasin general de la municipalite. On rapporte que mon
sieur D'Anjou etait un homme tres ambitieux en affaires.
Son commerce fut tres florissant. Le nom de monsieur
D'Anjou revient tres souvent dans les actes notaries sous
la qualification de "negociant". Monsieur Joseph D'Anjou
etait Ie pere de monsieur Emmanuel D'Anjou, depute du
comte de Rimouski au federal.

La tradition orale ne vehicule pas un tres bon souvenir
de ce marchand. Ainsi, dit-on, en ce temps, plusieurs ci
toyens se procu raie nt a cred it la marchand ise do ntil s
avaient un pressant besoin. Monsieur D'Anjou, loin de reje
ter ce systeme de paiement, Ie facilitait. Ainsi, quand il
savait qu'un de ses debiteurs etait dans une situation finan
ciere precaire, il en profitait pour reclamer son dO. Ne pou
vant payer, Ie debiteur se voyait dans I'obligation de lui ce
der ses biens et plus particuli~rement sa terre. De cette fa
yon, d'apr~s Ie r61e d'evaluation de 1881, notre marchand
se retrouva proprietaire de cinq terres au premier rang, neuf
au deuxi~me rang et quatorze au troisieme rang.

Les terres acquises par Ie marchand demeuraient im
productives puisqu'il ne pouvait pas les cuI liver. II devait
cependant payer a la municipalite les taxes sur ces proprie
tes. Or, il arriva qu'a un certain moment, monsieur D'Anjou
ne pouvait plus payer ses taxes el ful lui-m~me departi de
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tous ses biens. II dut quitter Saint-Fabien sans un sou, lui
qui fut, jadis, I'homme Ie plus riche de la paroisse.

La somptueuse demeure dans laquelle se trouve au
jourd'hui la Clinique Medicale avait €lIe construite par ce
marchand vers 1870. Les dimensions imposantes de celte
somptueuse demeure, comparativement a celles des autres
citoyens, lui valurent I'appellation de "CMleau D'Anjou".

Chateau d'AnJou qui fut longtemps la plus belle rl!lsidence de la parolsse.

Apres des ameliorations recentes, Ie Chateau D'Anjou perd sa magnifi
cence de jadls.
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Magloire D'Anjou, ne a Rivi~re-OuelleJ Ie 21 decembre
1837, vint trouver son fr~re Joseph. II s'etablit sur une terre
et op~re, en meme temps, un magasin general pendant
trente ans environ. Apres la faillite de monsieur Joseph
D'Anjou, Ie 12 juin 1885, madame Mag,loire D'Anjou achete
Ie manoir, Ie magasin et la terre, Ie 31 mai 1889, D~s Ie 10
juin 1889, la veuve D'Anjou revend I'ensemble de ses pro
prietes a monsieur Louis Gagnon dit Belzile. Son fils, Emile,
acquiert la propriete de la terre et ses etablissements Ie 8
juillet 1894. (75).

Vers 1895, monsieur Emile Belzile vendit a monsieur
Achille Berube Ie magasin general qui fut jadis si prospere.
En plus de son magasin, monsieur Berube etait maitre de
poste. Monsieur Berube decida de fermer son magasin, en
1920, pour aller vivre a Montreal avec sa famille.

Magllsin de monsieur Achille Berube vers 1900_

En 1921, la veuve Adelard Gendreau achete Ie magasin
qui fut aussit6t converti en hOtel et connu sous Ie nom de
"HOtel Gendreau", Madame Gendreau conserva ce commer
ce jusqu'a sa mort en 1935, En 1936, monsieur Charles

75 Les renselgnemenls concernant la propriele D'Anjou sonl lourn is par monsieur
Paul-Leon BelZile, qui posse.:le les conlr31s depuis sa succession Ie 15 mars
1938.
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Coulombe acMte I'hotel et y ajoute un troisieme etage En
1946, monsieur Alphonse Michaud se porte acquereur de
I'etablissement et lui donne Ie nom de "Hotel au Toit Blanc".

Holel au Toil Blanc.

En 1950, monsieur Henri Vaillancourt devient Ie nou
veau proprietaire. Quelques annees plus tard, monsieur Vail
lancourt s'associa a monsieur Noel-Yvon Fortin pour faire
tonctionner un commerce de bois qui fut florissant dans ses
debuts. Monsieur Vaillancourt dut hypothequer son hotel
pour maintenir son commerce qui declinait lentement, pour
finalement connaftre la faillile. L'hotel passa alors aux
mains des creanciers. Un monsieur Lizotte acheta plus tard
I'immeuble qu'il habita quelque temps a titre de residence
privee. De nos jours, cet edifice est la propriete de monsieur
Guillaume Theberge et on y retrouve des logements.

VOila ce qu'est devenu Ie tres prospere magasin de
. monsieur Joseph D'Anjou Ecuyer pendant ses cent ans
d'existence,

En 1880, un nouveau magasin, propriete de monsieur
Emilien Bernier ouvrit ses portes, C'etait un tres grand edi
fice a trois etages. Situe pres de I'eglise, avec fac;:ade sur la
premiere rue, (76) ce commerce ful tres prospere, Apres la
mort de monsieur Bernier en 1889, son epouse Aurelie Ca
ron, liquide toute la marchandise, renove I'etablissement
qu'elle convertit en hotel un an plus tard. Connu sous Ie
nom de "1'Holel de la veuve Emilien", ce commerce s'est

76. AUJourd'hul Ie rand pOlnl a l'lntersectlon de la Hre rue et de la 7eme avenue.
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merite une tres grande renommee chez les voyageurs de
commerce. Le 7 fevrier 1891, elle se remaria a monsieur Jo
seph Gagnon dit Belzile, boulanger de son metier. II ame
nagea la partie sud du premier etage en boulangerie. Ce fut
probablement la premiere boulangerie de Saint-Fabien. Les
clients continuerent a frequenter "1'H6tel de la veuve Emi
lien" sans s'habituer a son nouveau nom de madame Bel
zile. Le 15 decembre 1920, madame Belzile rendit I't!.me a
Dieu, ce qui obligea monsieur Belzile a discontinuer ce
commerce. Vers 1922, il vendit I'etablissement aux freres
Coulombe, Alphonse, Philippe et Seraphin. Ayant obtenu la
franchise des automobiles "Ford", ils en firent un garage.
L'entreprise connut peu de succes pendant environ cinq ans,
ce qui les obligea a fermer I'etablissemenl.

En 1928, monsieur Hermel Rioux (pere de Gregoire)
acheta I'edifice qu'il convertit en maison de rapport. La
grande salle d'entree de l'h6tel, transformee en restaurant,
fut administre par monsieur Emmanuel Roy, fils de Josa
phat. Pierre-Emile Roy lui succeda comme barbier et res
taurateur. Par la suite, monsieur Aurele Michaud Ie rempla<;a
comme restaurateur, jusqu'au 6 avril 1940, date memorable
du grand feu qui a reduit Ie tout en cendres.

Vers 1930, monsieur Philippe Rioux installe, au deuxie
me etage, une manufacture de chocoJat sous la raison
sociale "Maplex". Les bonbons produits etaient de sucre
d'erable enrobes de chocolat. Ce commerce connut une
assez bonne prosperite; il fournissait du travail a plusieurs
jeunes filles. Ces sucreries etaient excellentes et en tres
grande demande dans la reg ion.

Le troisieme etage etait occupe par madame Thomas
Bellavance qui fut maitre de poste pendant plusieurs an
nees. (77).

Au debut du siecle, les etablissements commerciaux les
pI us en vogue etaient Ie magas in general de J. F. Belzi Ie et
celui de Pelletier et Belanger.

Monsieur J.F. Belzile debuta comme marchand general

77. Les renseignements concernant I'etablossemenl de la veuve Bernier et de mon
sieur Rioux sont lourn,s par monSieur Georges 0 BelZile et conllrmes par
plusieurs ciloyens de la parOlsse.
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a I'ouest de I'ecole modele. En 1902, il vendit I'edifice a
monsieur Marcellin Rioux. II avail achete Ie magasin de mon
sieur Joseph Bellavance en face de I'eglise et garda Ie com
merce jusqu'en 1924, annee de son deces. C'est a ce mo-

Le magasln de J.F. Belzile au d~but du sillcle [vers 1905].

ment-Ia que madame Belzile vendit la marchandise a mon
sieur J.S. Gagne. Ce dernier lransporta Ie toul a son propre
magasin. Madame Belzile transforma les 2eme et 3eme eta
ges en hotel el loua Ie magasin a monsieur Florent Jean,
marchand de Saint-Simon. En 1932, I'edifice est vendu a
monsieur J.E. Ouellet, boulanger de Saint-MoIse. Le tout
debuta avec une epicerie pour devenir plus tard un magasin
general. A sa mort, son fils Louis-Paul continua jusqu'en
1964, date ou ce dernier decedait. Sa veuve, madame Ra
chel Ouellet, s'associa alors a messieurs Emmanuel Roy et
Gerard Roy. Depuis 1977, Ie magasin appartient a monsieur
Robert Bari I.

A la fin du XIXeme siecle, monsieur Napoleon Gen
dreau a construit une manufacture pour la fabrication de
voitures a traction animale, commerce qui connut des mo
ments de gloire pendant quelques annees. Monsieur Gen
dreau discontinua son commerce pour aller vivre aux Etats
Unis et n'en revi nt jamais. II vendit la manufacture a mon
sieur Edouard Ouellet qui la convertit en magasin. Par la
suite, monsieur Alphonse Bellavance s'en porte proprietaire
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et la vend vers 1910 a
messieurs Leon Pelle
tier et Omer Belanger.
(78). Vers 1925. mon
sieur Belanger demeure
I'unique proprietaire et
continue a operer Ie
magasin dans I'edifice
appartenant a monsieur
Pellet ier. Ce dern ier. en
1933, reclamait sa mai
son pour ouvrir une epi
cerie. Monsieur Belan
ger s'installa donc chez
monsieur Desire Bou
langer dans Ie local oc
cupe anterieurement par
monsieur Edmond Bou
langer.

Le 10 mai 1947, mon
sieur Pelletier vend I'e
difice a une societe co- Magasin de monsieur Alphonse Bella-

vance.
operative connue sous
la raison sociale "La Familiale", dont Ie premier gerant fut
monsieur Omer Bellavance. En 1957, la societe acMte la

La Familiale vers 1950.

78. Malson de rapport appartenant aUjourd'hul a Henri Theberge.
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manufacture de Bernier &. Fn3res pour la demolir et cons
truire un nouveau local. A la mort de monsieur Bellavance
en 1961, monsieur Bernard Gagne est nomme gerant du
magasin Coop. Depuis 1975, monsieur Lionel Ouellet oc
cupe cette fonction.

On se souviendra aussi d'un autre magasin general qui
etait situe a I'endroit OU se trouve actuellement Ie "Salon
Maryse". Ce commerce fut fonde, vers 1915, par messieurs
Elzear Belzile et Salomon Gagne, sous la raison sociale de
"Belzile et Gagne". Quelques annees plus tard, monsieur
Gagne resta Ie seul proprietaire operant sous la raison so
ciale "J.S. Gagne". En 1936, monsieur Gagne vendit Ie tout
a monsieur Eugene Bernier. L'entreprise connut un bon suc-

Magasln Eugene Bernier en 1937.

Entrepl'lts appar1enant II Eugene Bernier en 1942.

- 232-



Magasin Eugene Bernier avant 1962.

ces puisque Ie chiffre d'affaires etait de $250,000.00 par
annee, ce qui etait trElS appreciable pour I'epoque. Malheu
reusement, Ie 22 janvier 1962, une defectuosi!e se produisit
dans Ie systeme electrique, ce qui provoqua I'incendie.
Apres Ie feu, monsieur Bernier fit la vente de meubles et
accessoires electriques au sous-sol de sa residence.

Monsieur Bernier reconstruisit en 1966, un nouveau
magasin de meubles et accessoires electriques sur la 4iElme
rue. Monsieur Bernier possMe la franchise des appareils
de marque "Zenith".

Durant I'incendie du 22 janvier 1962, Ie feu se propagea
a la ferblanterie de monsieur Antoine Michaud, detruisant

..............,.

M8gasin et maison de monsieur Antoine Michaud avant Ie leu de 1962.
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commerce et residence. Le 10 mai de la melme annee, mon
sieur Michaud commenc;:ait les fondations du nouveau ma
gasin, Le 12 aoOt, les activites reprenaient. On ajouta a la
ferblanterie, une epicerie, une boucherie, la ferronnerie et
materiaux de construction. En 1963, monsieur Michaud fut Ie
premier paroissien a detenir une licence autorisant la vente
de boissons alcoolisees. Monsieur Aurele Michaud obtint
egaJement son perm is en 1963, II est interessant de rappeler,
qu'avant ce temps, tous nos hoteliers ne possedaient aucu
ne attestation officielle leur permettant de vendre de la bois
son. Les proprietaires d'h6tels et de dep6ts beneficiaient
alors de ce que l'on appelait jadis une "tolerance de bois
son". Neanmoins, ;1 ne serait peut-eltre pas faux d'affirmer
que plusieurs de nos concitoyens, a I'epoque, debiterent de
I'alcool sans aucune autorisalion legale. Depuis 1976, Ie ma
gasin Michaud se specialise dans la vente de la quincaille
rie et materiaux de construction,

Au debut du siecle, Ie commen;ant Albini (Albany)
Cloutier connaissait deja une tres grande popularite. Mon
sieur Cloutier aura essaye tellement de projets differents
dans sa vie, que I'on parvient difficilement a se les rappeler
dans la totalite De 1885 a 1910, son etablissement etait
situe sur I'emplacement actuel de la plomberie de monsieur
Roland Fournier, (79). Cet etablissement fut d'abord une
manufacture de meubles, de cercueils et, plus tard, converti
en h6tel. Pendant tout ce temps, monsieur Cloutier etait
toujours entrepreneur de pompes funebres, II possedait trois
corbillards: un gros corbillard pour les grandes ceremonies,
un corbillard pour la classe moyenne et un petit corbillard
pour les enfants. Par ailleurs, on pretend qu'Albini s'etait
confectionne un autobus a cheval (omnibus) pour organiser
des randonnees qui permettraient a nos concitoyens de visi
ter la plage de Saint-Fabien-sur-mer. Ce projet ne con nut
aucun succes puisque les gens refusaient de monter dans la
berline d'Albini, craignant les fantaisies de cet original, (80).

En face de \'eglise, monsieur E\zear Bernier, apres son
retour de Saint-Leon-Le-Grand, construisit un grand edifi
ce. (81). Au premier etage, il amenagea un restaurant. Au

79. Le premier etatliissemen\ de monsieur Cloutier est disparu lars de la confla
gration de 1940.

eo. Plus,eurs renseignements supplementaires serant fournis dans la tliagraphie
d'Albini Cloutier, dans Ie chapilre de "L'Echo des aieux".

81. Maison appartenant actuellemenl a monsieur Leon Pelletier.
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deuxieme etage, on retrouvait la residence de monsieur Ber
nier et Ie salon de chapeaux de madame Bernier. Une grande
salle aux tables bien astiquees, un comptoir net comme un
sou neuf, une balance a peser les "boursagues", bonbons
sillonnes de veines rouges, des etageres ou les cigarettes
"Gloria" tentaient les gamins qui avaient un petit cinq cents,
des "palettes" de chocolat "Caravan", et autres objets bien
desirables attiraient les regards. Monsieur Bernier, bien mis,
surnomme "Le P'tit Prince", servail la clientele avec cour
toisie et amabilite. II etait Ie pere de Jovette-Alice Bernier,
notre poete et romanciere.

Vers 1935, monsieur Bernier vendit son domaine, au
docteur Pierre Begin, qui en fit une clinique medicale et une
pharmacie. Par la suite, les docteurs J.E. Martineau, Rosaire
St-Pierre acheterent cet edifice. Apres cette vente, mon
sieur Bernier se partit une epicerie sur la premiere rue
au demeure actuellement madame J,C. Beauchesne, En
1938, il vend son etablissement a monsieur Arsene Thibeault
et monsieur J,C. Beauchesne l'acMte en 1950,

En 1948, monsieur Leon Pelletier achete la propriete du
docteur Rosaire St-Pierre. Malgre ses 91 ans, monsieur Pel
letier gere encore ce magasin, en 1978.

En 1916, monsieur Ernest Godbout ouvre une petite
epicerie dans sa maison au "Faubourg du Moulin" et orga
nise une boutique de barbier. Les proprietaires furent, par
la suite, messieurs Emile Roussel, Jean-Baptiste Roussel,
Alphonse Jean et finalement Adeodat Vaillancourt. Ce der
nier a organise une lingerie dans une partie de la maison et
ce commerce existe encore aujourd'hui.

De I'autre cote de la rue, faisait face a la boutique de
monsieur Godbout, I'epicerie ouverte par monsieur Domi
nique Rioux vers 1947. Les autres proprietaires furent mes
sieurs Philippe Rioux, Bertrand Rioux, Jean-Louis Turcotte.
En 1977, monsieur Ubald Beaulieu s'est porte acquereur de
I'epicerie.

Vers 1905, monsieur Edouard Ouellet ouvre un nouveau
magasin sur Ie sommet de la cote de la septieme avenue. En
1911, il ouvrit une succursale de la Banque Nationale. II est
remplace en 1926 par son neveu, Hilaire Ouellet. Ce dernier
jugea bon de partir une entreprise funeraire en 1935. C'est
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depuis ce temps que les gens de Saint-Fabien parlent de "la
cole de la Banque" pour designer ce versant du plateau que
ron doit gravir avant d'arriver au sommet du village.

Vers 1916, monsieur Louis Rioux avait un magasin situe
dans sa residence au nord de la maison appartenant actuel
lement a Martin Dionne. Aujourd'hui, cet emplacement sert
de terrain de stationnement a la Coop.

Monsieur Theophile Fournier a ete marchand, vers 1926,
dans I'ancienne manufacture d'Albini Cloutier (aujourd'hui
la plomberie de Roland Fournier) pour demenager, vers 1930,
a I'emplacement occupe actuellement par Jean-Noel Thi
bault. Le magasin est incendie lors du grand feu de 1940.
Monsieur Fournier reconstruit simplement sa residence pri
vee qui est aujourd'hui la propriete de monsieur Thibault.

Vers 1918, monsieur Joseph Fournier ouvrit un maga
sin general dans une maison construite par monsieur Michel
Jean. Ce dernier I'avait habitee quelques annees. Ne con
naissant pas une tres grande popularite, ce magasin devint
une epicerie et ferma ses portes vers 1936. A compter de
1937, monsieur Edmond Boulanger y installe son commer
ce. Enfin, en 1939, monsieur Hermel Rioux achete I'etablis
sement et organise un restaurant dans la partie arriere de la
maison alors que I'entree donne sur une salle de jeu et une
boutique de barbier. En 1935, monsieur Rioux avait organise
un premier restaurant dans une petite maison (82) qui se
rait aujourd'hui entre la maison de rapport de monsieur
Donat Theberge et celie de monsieur Gabriel Belanger. Mon
sieur Rioux avait surnomme son premier restaurant "Le
Ch~teau des pauvres".

Le restaurant "Ti-Pierre aThadose" (Pierre, fils de Theo
dose Gagnon) etait dans I'ancien magasin de monsieur Ar
sene Cote. On y retrouvait les memes vitrines et les memes
comptoirs. Cette maison incendiee a I'occasion du feu de
1940, etait situee sur Ie site actuel de la residence privee de
monsieur Guy Lepage.

Un vieil etablissement etai! si!ue sur I'emplacement ac
tuel de I'edifice municipal. Cette grande maison a to it
pointu, avait ete construite par Ie menuisier Arthur Larrivee.

82. Celte mal son avail apparlenu a monsieur Elzear Gauvin.
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Le rez-de-chaussee etait un atelier de fabrication et de repa
ration de meubles. Le deuxieme etage etait la residence pri
vee de monsieur Larrivee. Vers 1925, monsieur Desire Bou
langer acheta celle propriete et transforma Ie rez-de-chaus
see en epicerie pour son fils Edmond. Apres I'avoir rehaus
see d'un etage, monsieur Boulanger en fit une maison de
rapport qui fut incendiee au feu de 1940.

Vers 1935, monsieur Edmond Boulanger commence son
commerce d'occasion dans une dependance appartenant a
monsieur Ludger Bernier. En 1937, comme nous I'avons dit
precedemment, il s'installe dans I'etablissement appartenant
a monsieur Hermel Rioux. Par la suite, monsieur Boulanger
s'installe dans un entrepot de la rue Cote, au sommet du
village. En 1941, il demenage a I'emplacement actuel sur la
rue Caron.

Les hotels
Vers 1875, monsieur Fenelon Belzile dota notre parois

se du premier Mtel situe a I'ouest de I'ancienne gare du
chemin de fer Intercolonial. Cet hotel etait au sud du chemin
de fer. John Cote lui succeda pendant quelques annees au
debut du siecle. Monsieur Jos Cote acMte I'hotel vers 1905.
En 1915, monsieur Jos Beaulieu est Ie nouveau proprietaire.
F inalement, monsieur Salomon Gagne, apres la vente de son
commerce, devint Ie dernier h6telier de I'etablissement de
1936 a 1950.

En 1934, monsieur Emile Belzile amenage un hotel pour
accueillir les voyageurs dans I'ancien "Chateau D'Anjou". On
parlait a I'epoque du "Manoir Belzile".

Vers 1930, monsieur Hermel Rioux restaurait sa resI
dence privee pour en faire un hotel sur "emplacement actuel
de I'HOtel Central. Ce dernier etablissement a ete construit
apres Ie feu de 1940, par monsieur Aurele Michaud. A
compter de 1963, monsieur Michaud y a tenu un restaurant
licencie. En 1968, monsieur Henri Bellemarre acMte I'eta
blissement et Ie revend a monsieur Guy Lepage en 1971.

L'h6tel "Manoir de Saint-Fabien" fit son ouverture vers
1945. La proprietaire etait madame Alcide Langis, fille de
notre ancienne h6teliere, "Ia veuve Emilien", Madame Lan
gis vendit son etablissement a Luc Dionne en 1969. A l'au
tomne 1970, Gerard Bellavance devint Ie nouveau proprie-
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taire, suivi de Reginald Gagnon depuis 1973.

En 1963, monsieur Laureat Bouchard organise une salle
de quilles et un restaurant, dans la partie est du village. Un
peu plus tard, il diminue Ie nombre des allees pour faire
place a une salle de danse. L'entreprise de monsieur Bou
chard connait la faillite en 1965. Monsieur Raynald Voyer,
bien connu sous Ie nom de "Pointu", achete I'etablissement
en 1967 et organise "1'Hotel Rayon d'Or" en 1969. Depuis
1975, monsieur Gilbert Boucher en est Ie nouveau proprie
taire.

Autres commerces
II y eut plusieurs autres petites epiceries dans notre

paroisse. II serait trap long de faire I'historique de chacune.
Ainsi, nous nous contenterons d'en taire une breve enu
meration.

Parmi nos epiciers, il nous taut mentionner: messieurs
Andre Rioux, Camille Jean, Leo Brillant, "Lachobec Inc." de
monsieur Guy Gagnon, I'epicerie-boucherie de Claude
Canuel, la boucherie de Jean-Louis D'Astous. II y eut aussi
la boucherie de monsieur Philias Rioux qui opera jusqu'en
1948. Par la suite, monsieur Omer Rioux continua I'epice
rie seulement, jusqu'en 1963. Cette epicerie etait situee dans
la residence actuelle de monsieur Omer Rioux.

Saint-Fabien-sur-mer a connu trois pe1ites epiceries,
genre depanneur: celie de Charles-Eugene Beaulieu vers
1925, celie de Lorenzo Boucher vers 1930 et celie de Gerard
Roy vers 1965. Madame Isidore Rioux acheta celie de mon
sieur Lorenzo Boucher en 1941. Depuis 1976, monsieur Paul
Rioux est proprietaire.

Lingeries et magasins de tissus
Vers 1930, mademoiselle Marie Belzile operait un ma

gasin de confection pour dames. Son commerce etait situe
ou demeure actuellement monsieur Charles Gaudreau. Ma
demoiselle Belzile etait egalement couturiere. Elle cessa ses
activites avec Ie feu de 1940.

"Royal Textile" propriete de madame Jean-Yves Lepa
ge, fonctionne depuis 1959. Les debuts furent chez madame
Louis-Philippe Lepage de 1959 a 1961, chez monsieur Char
les Gaudreau de 1961 a 1962; depuis cette date Ie com-
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merce se continue a la residence actuelle de madame Jean
Yves Lepage.

Mentionnons aussi les magasins de tissus de mesda
mes Andre-Albert Fournier et Lazare Canuel.

Parmi les lingeries, on releve I'ancien magasin de ma
dame Denis Rioux, "La Boutique des Jeunes" de madame
Raymonde Michaud et "Prygo" de madame Yvon Rioux.

Restaurants
On compte egalement plusieurs restaurants. Le res

taurant "Au Rendez-vous" appartient de 1950 a 1960, a mon
sieur Alphonse Michaud. En 1960, monsieur Henri Theriault

Restaurant de monsieur Alphonse Michaud.

achete Ie mobilier et les accessoires et installe Ie restaurant
dans une partie de sa maison. 1/ s'en occupe pendant plus
de cinq ans.

Le "Jasmin" a d'abord appartenu a monsieur Denis Vail
lancourt, puis a monsieur Gilles Coulombe et il est au
jourd'hui la propriete de monsieur Richard Duchesne.

Le restaurant "Au p'lit Cabanon" construit sur la pre
miere rue, appartenait a monsieur Benoit Boulanger. II lut en
activite de 1964 a 1972.

Le restaurant amenage sur la route 132, en 1973, ap-
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partenait a monsieur Leonard Jean. Sa raison sociale etait:
"Au Relais de la mer". Depuis 1976, monsieur Jean-Eudes
Beauchesne en est proprietaire. Sa raison sociale est main
tenant: "Restaurant Bon Voyage Em.".

II Y eut aussi Ie restaurant appartenant a monsieur
Marcel Rioux.

Depots de boissons
A la fin du siecle dernier et au debut du siecle, il

existait deux depots de boissons alcooliques dans notre pa
roisse. Monsieur Joseph Belanger, marchand, construisit
un depot pour la vente du
"P'tit Blanc". Monsieur Be
langer avait son magasin a
I'endroit ou se trouve actuel
lement la maison de mon
sieur Maurice Cote. Son de
pot de boissons se trouvait
en arriere de sa maison a
I'ouest de la route de la
beurrerie.

Le second depot de bois
sons appartenait a monsieur
Louis Cote. II etait situe au
coin de la route de la mer,
pres de la maison de rapport
de Mario Gagnon.

Les boulangers
II y eut plusieurs boulan- Mademoiselle Ernestine Gaudreau,

fille adoptive de M. Joseph Belan
geries dans notre paroisse. ger, etait commis au magasin de
Monsieur Joseph Belzile ou- son pere vers 1895.

vrit la premiere boulangerie en 1891.

Apres 1915, monsieur Ernest Rioux, "Ie suisse", cons
truisit une boulangerie sur la septieme avenue. II enga
geait des boulangers a salaire. En 1922, il vendit aux
freres Gagnon. Le 23 oclobre 1924, monsieur Antoine
Fournier ach8te la boulangerie de monsieur Wilfrid Ga
gnon. Cette maison, au etait situee la boulangerie (19,
septieme avenue), est plus que centenaire car elle fut
construite une des premieres dans la rue principale.
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Monsieur Fournier a ete boulanger pendant une perlode
de quarante-trois ans, durant lesquels il fut seconde par son
epouse. Cette periode fut d'octobre 1924 au 15 ao(lt 1967.
II abandonna pour cause de maladie. II est decede Ie 4
juillet 1969.

La boulangerie avait toujours ete a I'emplacement
designe ci-haut, jusqu'au moment ou Ie conseil munici
pal exigea une nouvelle construction, un peu plus eloignee
de la rue principale. On craignait Ie feu, car Ie chauftage
de la boulangerie se faisait au bois. On construisit la
nouvelle boulangerie en 1951, dans la 6eme avenue, ou il y
avait tres peu de maisons, ce qui etait moins inquietant en
cas d'incendie.

La nouvelle boulangerie mesurait 65' x 35' et etait equi
pee de machineries modernes et, aussi, d'appareils sortis de
I'imagination du proprietaire.

Un peu plus tard, monsieur Martin Dionne acheta la
boulangerie. II loua la partie arriere aux deux freres Gagnon,
Adrien et Benoit qui firent de la "pizza". La partie avant fut
louee a monsieur Jean-Louis D'Astous qui en til une epi
cerie-boucherie.

En 1975, la bou langerie fut transportee sur I'emplace
ment de I'ancien garage Boucher, au coin de la sixieme ave
nue et de la premiere rue, pour faire place au nouveau Bu
reau de Poste. Cette boulangerie sert maintenant de local
pour I'epicerie-boucherie de Claude Canuel.

La boulangerie de monsieur Edouard Cloutier, situee ou
demeure aujourd'hui monsieur Gerard Boulanger, avait livre
pendant plusieurs annees competition a la boulangerie
Fournier. Commencee vers 1943, la boulangerie Cloutier
ferma ses portes en 1964.

Les ferblantiers
Notre paroisse a egalement compte quelques ferblan

tiers. Vers 1885, monsieur Elzear Gauvin fut Ie premier fer
blantler. II operait dans la maison aujourd'hui disparue, et
qui etait situee entre Donat Theberge et Gabriel Belan
ger. Vers 1920, Conrad Gauvin succeda a son pere. II de
menagea dans I'annexe de la maison occupee aujourd'hui
par monsieur Alphonse Michaud. II pratiqua sa profession
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jusqu'a sa mort en 1924. En 1925, madame Gauvin vendit
a monsieur Ernest Fournier. En 1928, monsieur Antoine
Michaud acMte I'entreprise. En 1933, ce dernier acMte la
maison de monsieur Fran90is Levesque et continue depuis
ce temps son metier.

Vers 1915, monsieur Rodolphe Rioux, fils de Ernest Ie
"suisse", exer9ait Ie metier de ferblantier. II occupait une
maison aujourd'hui disparue, mais qui sera;t situee entre Ie

Maison de monsieur Ernesl Rioux. Rodolphe 'J p05sedalt son atelier pour
son travail de ferblanlerie.

Salon Maryse et monsieur Seraphin Cote. Monsieur Rioux
ferma ses portes environ dix ans plus tard, lorsque la mai
son fut vendue a monsieur Raoul Lemieux, telegraphiste
au C.N.R.

Les plombiers
Depuis plusieurs annees, nos ferblanteries sont rem

placees par les plomberies, quincailleries et ferronneries.

La Plomberie Michaud, fondee en 1928, par monsieur
Antoine Michaud est sans aucun doute la plus vieille. En
1966, Raymond se joint a Claude et Real qui travaillaient
deja pour leur pere. En janvier 1970, ils acMtent les ac
tions de leur pere pour fonder la "Plomberie Michaud Inc."
En juin 1970, la "Plomberie Michaud" ouvrait son nouveau
magasin dans I'ancien local de monsieur Jean-Noel Thi
bault, situe au 145 est, 1ere rue. L'exterieur de la batisse
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fut r~nov~, en 1975, et I'int~rieur, en 1977.

II y a aussi la plomberie de monsieur Roland Fournier,
situee sur ia septieme avenue, qui foncHonne depuis 1942.
Monsieur Fournier debuta a son compte en 1941 dans un
hangar loue de monsieur Hermel Rioux. Monsieur Julien
Fournier avait construit sa plomberle a I'est du village. Plus
tard, ii vendit I'entrepot a monsieur Lucien Boucher, qui Ie
transforma en garage. Apres avoir construit son nouveau ga
rage sur la route 132, il vendit son ancien a monsieur Daniel
Roy qui i'utilise com me remise pour les instruments d'ex
ploi tat ion de ia tou rbiere.

Les cordonniers
Plusieurs cordonniers desservirent notre paroisse. Le

Role d'Evaluation de notre municipalite pour I'annee 1881
rei eve la presence de deux cordonniers, messieurs Georges
Cote et Majoric Sirois. On sait que ce dernier exen;ait son
metier dans la maison qui appartient aUjourd'hui a made
moiselle Eva Beaulieu.

Messieurs Michel Cote et son fils, Seraphin, sont les cor
donniers qui ont pratique Ie plus longtemps dans notre pa
roisse. Monsieur Michel Cote a commence son metier en
1890, dans la maison qui appartient aujourd'hui a monsieur
Richard Couiombe. (83). Au d~but du siecle, il am~nage sa

Un homme qui n'a pas les deux pleds dans III m~me bottlne: monsieur
Seraphln C61e.

83. L'ancienne maison de monsieur Ambroise Girouard.
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cordonnerie dans la petite boutique (84) au sud du magasin
de monsieur Antoine Michaud. En 1919, monsieur Seraphin
C6te succede a son pere. Depuis quelques annees, monsieur
C6te, qui est pourtanl septuag€maire, continue d'exercer son
metier dans une boutique qu'il a amenagee dans une annexe
de sa residence prlvee. II y eut aussi un autre cordonnier du
nom de Michel C61e. Les gens I'appelalent Ie "P'tit Michel
C6te" pour Ie distinguer de Michel C6te, pere de Seraph In.

La maison qui appartlent aujourd'hui a monsieur Jean
Louis Voyer, au sommet du village, a appartenu a deux
cordonniers. Monsieur Napoleon Michaud fut Ie premier, a
qui succeda a peu pres vers 1925, monsieur Isidore Jean.

Vers 1920, monsieur Leon Berube operait sa cordon
nerie dans la malson de monsieur Elzear Gauvin.

Monsieur Albert Gagnon (frere de I'ancien maire Jean
Gagnon) a deja ete cordonnier au deuxieme etage de I'eta
blissement appartenant aujourd'hui a monsieur Roland
Fournier. Vers 1925, monsieur Georges C6te etait cordonnler
dans la maison qui appartlent actuellement a monsieur
Orner Rioux. Monsieur TMophile Cloutier fut cordonnier
dans la maison situee au nord de I'edifice municipal (au
jourd'hui salon funeraire Roger Rioux Inc.). Monsieur Elzear
C6te avait sa cordonnerie dans la maison de monsieur Ray
mond Berger.

Monsieur Louis-Philippe Gagnon, debuta en 1941 a
Saint-Fabien. Son commerce etait situe chez monsieur Her
mel Rioux, aujourd'hui la propriete de monsieur Maurice
C6te (village). En 1942, II construit sa premiere cordonne
rie. II se lance alors dans la sellerie. En 1946, il construit
son magasin actuel avec sa residence au second plancher.
Sa premiere boutique fut alors demenagee, en arrlere, com
me annexe a son magasin. Toujours en 1946, il debute dans
la vente de chaussures d'ouvrage. En 1962, apres Ie feu du
magasin Eugene Bernier, il commence la vente de chaus
sures de toilette pour hommes, femmes et enfants.

Las forgerons
L'ancien metier de forgeron con nut egalement une

grande popularite. Vers 1855, monsieur Prudent Blanchet
fut notre premier forgeron, etabli sur la terre situee a I'est

84. C'est auJourd'hul Ie local de "La BOutique des Jeunes".
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de la route qui conduit a Saint-Fabien-sur-mer. II fut rem
place, quelques annees plus tard, par monsieur BenoH Des
chesnes, qui etablil sa forge a environ trois milles a I'esl de
I'eglise. Quelques decennies plus tard, Ie ROle d'Evaluation
de 1881 mentionne, a titre de forgerons, messieurs Martial
Rioux, Louis Beaulieu et Athanase COte.

Martial Rioux etait forgeron dans la maison qui appar
tlent aujourd'hui a monsieur Alphonse Roy. Monsieur Atha
nase COte avail sa forge sur Ie chemin de I'ancienne beur
rerie, a I'ouest de la maison de mademoiselle Eva Beaulieu.

Nicolas Lecras etait avant tout cultivateur, mais II ren
dait service a ses voisins avec son feu de forge, soit en
fournissant les clous et Ie materiel necessaires a la cons
truction des ba.tisses, ou en reparant Ie fer des voltures et
des instruments agricoles. Monsieur Lecras cultivait la terre
qui appartient aujourd'hui a monsieur Lionel Fournier.

Monsieur Ernest Levesque et plus tard, monsieur Char
les Rioux, avant 1910, eurent une boutique de forge dans
un edifice qui serait situs aujourd'hui, pres de la maison de
monsieur Edgar Voyer. Vers la m~me epoque, Alphonse
Levesque puis Edouard Berger furent forgerons dans la
maison qui appartlent actuellement a monsieur Yvon Ouel
let.

Au sommet du village, II y eut la boutique de forge qui
a appartenu successivement a messieurs Godlose Caron,
Alphonse Jean et son fils, Pierre-Emile Jean.

Au Faubourg du Moulin, la boutique de forge qui ap
partient encore a monsieur Lorenzo Pelletier avait ste cons
trulte par son pare, monsieur Ernest Pelletier, en 1913.
Monsieur Arthur Lebel auralt eu une forge, a peu pres a cet
endroit, avant monsieur Pelletier.

II y eut une petite fonderle au "Village de la Riviere",
si tuee du cOte nord-est dupont qui enjambe la riviere
sud-ouest. Louis-Octave Bedard en etait Ie proprietaire
vers 1890.

Jardin d'hiver
Au debut du siecle, monsieur Thomas Ouellet amenage

une serre pour la culture de semis et plants de legumes et
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de fleurs pour les jardins. Monsieur Ouellet s'occupa de son
"Jardin d'hiver" pendant plusieurs annees. En 1926, lors
de la construction du tunnel qui permet de passer sous la
voie ferree, pour se rendre au village de la riviere, Ie "jardin"
de mon sieu r Ouellet fu t demoli.

Commerce d'animaux domestiques
Vers 1900, monsieur Jean Bellavance etait bien connu

dans tout Ie comte, comme commen;:ant de chevaux. Mon
sieur Bellavance allait lui-mAme dans les Cantons de l'Est
choisir ses chevaux. Ces derniers etaient transportes dans
des wagons de chemin de fer. Vingt-et-un chevaux par
wagon pouvaient Atre transportes a Saint-Fabien. Monsieur
Bellavance pouvait acheter deux et mAme trois wagons
d'animaux a la fois. Monsieur Bellavance achetait aussi des
vaches qu'il revendait aux cultivateurs de la region. Ce com
merce prospere fut discontinue a la mort de monsieur Bel
lavance. (85).

Entreprises de menuiserie
En 1885, les freres Bernier (Frederic, Napoleon et EI

lear) possedaient leur entreprise de menu iserie dont nous
avons parle anterieurement. Ce commerce connut une pros
perite exceptionnelle. L'expedition des meubles, portes et
cMssis, se faisait par chemin de fer.

Vers 1925, monsieur Wellie Jean eut egalement son
entreprise. En 1948, monsieur Lazare Canuel debute a son
compte. II avait transforme I'etable de monsieur Jean Bel
lavance en une manufacture de meubles, portes et chassis.

Egalement, en 1948, monsieur Georges Jean commen
ce une manufacture de portes et chassis. En avril 1956,
I'atelier est incendle au complet. Monsieur Jean reconstruit
la mAme annee. En 1962, il y eut un agrandissement en
vue de I'installation du "planeur". En 1974, monsieur Jean
se construit un moulin a scie portatif. Joseph-Etienne Jean
travaille avec son pAre.

Vers 1950, monsieur Deslauriers Voyer part sa propre
entreprise. Le 31 mars 1953, il est incorpore sous la raison
sociale de "Saint-Fabien Industriel Inc.". Un agrandisse-

85. Monsieur Bellavance habltalt la malson appartenant aujourd'hul a monsieur La
zare Canuel et gardait les anlmaux dans une etable II I'ouest de sa residence.
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ment fut effectue dans les annees 1954-55. Dans les dix
annees qui suivirent, I'entreprise se specialisa dans I'ameu
blement scolaire, et Ie mobilier pour Ie Ministere des Appro
visionnements et Services a Ottawa. En 1964-65, la partie
avant, la plus vieille de I'usine, fut demolie et reconstruite
en blocs de beton. Avec I'avenement des polyvalentes, I'en
treprise a change sa production. On fabrique de I'ameuble
ment integre dans la construction d'edifices publics comme
les comptoirs de laboratoires et armoires diverses. En 1975,
I'entreprise changea de main. Les nouveaux proprietaires
depuis ce temps sont: Gervais Rioux, president, Denis
Rioux, vice-president, Raynald Belanger, secretaire-tresorier.
Un projet d'agrandissement et de renovation fut realise
en 1977.

Depuis mai 1975, Jean-Gabriel Voyer opere une entre
prise sous Ja raison sociale: "Ebenisterie Janot Inc.". Ses
debuts se firent au sous-sol de sa residence. L'atelier actuel,
situe sur la route 132, tut construit en 1977. On y fabrique
tout ameublement domestique.

Manufactures de pierre
En 1903, monsieur Magloire Jean commence la premie

re entreprise de ce genre a Saint-Fabien. Son commerce fut
cede a son fils Xavier. Ce dernier achetail la pierre non polie
et s'occupait de la finition: la forme de la pierre, Ie polis
sage et Ie lettrage. Monsieur Jean est decede au travail dans
son usine en 1935. Son fils adoptif, monsieur Omer Rous
seau, vendit a monsieur Louis Lafresnaye, de Riviere-du
Loup. Ce dernier opera quelque temps a Saint-Fabien, pour
finalement transporter Ie tout a Riviere-du-Loup.

En 1939, monsieur Omer Rousseau reconstruisit une
nouvelle usine qui pril une expansion exceptionnelle.
La clientele provenait de tout I'est de la province. En
1948, monsieur Rousseau ajouta a son entreprise, la taille
de granit et pierre et, en 1959, ;1 se lanc;a dans la pierre
artificieJle. En juin 1963, monsieur Lucien Belanger devient
Ie nouveau proprietaire. Depuis 1971, madame Lucien Belan
ger et son fils Alain perpetuent I'entreprise. En 1975, il yeut
la discontinuite de vente de monuments funeraires pour ne
garder que la construc1ion en pierres naturelles et la location
de compresseur.

En 1954, monsieur Paul Theberge organise une manu
facture de pierres laurentiennes en louant un hangar chez
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Manulacture de monsieur Orner Rousseau. De gauche A drolte: Albert
Fournier, Lucien Belanger, Orner Rousseau, Leonard Fournier.

monsieur Seraphln Theberge. En 1956, il se construit a
I'adresse actuelle. Cette entreprise est sltuee en face de la
route de la mer. Depuis 1974, monsieur Pierre Theberge en
est Ie proprietaire.

Manufactures de tuyaux de betan
Avant 1940, monsieur Adelard Morin lance une nou

velle entreprise pour fabriquer des tuyaux de beton. Sa
clientele se retrouvait dans tout Ie Quebec et m~me dans
une partie du Nouveau-Brunswick. Comme I'uslne de Saint
Fabien ne fournissait plus a la demande, et voulant donner
un meilleur service, monsieur Morin decida de construire
deux uslnes du m~me genre a Sully au Temlscouata et a
Saint-Jacques au Nouveau-Brunswick. Pendant les annees
1960, les trois uslnes fonctlonnaient a plelne capacite. A
Saint-Fabien, I'industrle termina ses operations en 1968.

En septembre 1963, monsieur Roland Fournier mettait
en marche sa manufacture de tuyaux de beton.

Les charrons
Vers 1860, Ie charron Charles Gendreau mit sur pied

une usine de fabrication de voitures a traction anlmale, au
haut de la cOte quI porte son nom, dans I'est de la parois
se. Monsieur Gendreau jouissalt d'une tres grande renom-
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Vue g6n6rale de I'entreprlse de monsieur Ad61ard Morin.
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mee, pour ses voitures, de Quebec a Gaspe. A cette epo
que, les voyageurs pouvaient admirer les deux lions blancs,
sculptes a la main par monsieur Gendreau et places a la

Lion sculpte par monsieur Charles Gendreau.

porte de sa residence privee.

Plus tard, monsieur Michel Coulombe possedait un ate
lier pour fabriquer des "tralneaux", des "sleighs", des "ber
lines" et des "carrioles" sur la terre qui appartient aujour
d'hui a Monsieur Napoleon Belanger a I'ouest de la paroisse.

Les 15 pieds [environ] d'en avant servaient de residence a M. Cyrice Mo
rais. En arriere, c'etail I'atelier de reparations des voitures. A cote. nous
pouvons voir I'atelier de peinlure.
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Nous avons parle precedemment du charron Napoleon
Gendreau. Monsieur Joseph Roy dit Lauzon fabriquait des
tombereaux, des charettes et des voitures a cheval dans son
atelier, situe a proximite de la maison de monsieur Alphon
se Michaud. En 1906, monsieur Cyrice Morais etait specia
lise dans la reparation des voitures a traction animale. II fut
remplace par son fils Alphonse qui contir,ua ce travail jus
qu'au temps de I'apparition du modernisme. Les Morais de
meuraient dans la maison qui appartient actuellement a
monsieur Aurele Michaud a I'ouest de I'Hbtel Central. Enfin,
vers 1875, monsieur Frangois Fortin etait specialise dans la
construction de roues de voitures a traction animale.

Les garages
L'ere de I'automobile debuta dans notre paroisse vers

1915. En 1915, monsieur Jos Boucher organise son garage,
sur I'emplacement actuel de I'epicerie-boucherie de mon
sieur Claude Canuel. Monsieur Boucher dirigea ce garage
jusqu'en 1954, sous la raison sociale "Boucher & Fils". II
a vendu des automobiles Ford, Chandler, Buick, MacLaug
tlen et en 1950, des voitures Vanguard.

Garage Boucher & Fils.

Incendie en 1962, Ie garage "Esso", appartenant a mon
sieur Lucien Boucher, est reamenage dans I'ancienne
plomberie de monsieur Julien Fournier. En 1972, mon
sieur Boucher demenage sur la route 132. Depuis juil
let 1977, ce garage appartient a monsieur Jean-Maurice
Dupuis.
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En 1922, il Y eut Ie garage des Coulombe dont nous
avons parle precedemment.

Apres 1930, les garages se multlplierent. Monsieur
Charles-Eugene Beaulieu possedait son garage la ou se
lrouve aujourd'hui Ie garage municipal. Le 3 mai 1955, mon
sieur Beaulieu vendit son garage a monsieur Raymond Jean.
Apres cinq ans d'existence, monsieur Jean apporte des
ameliorations a la batisse existante afin de rendre Ie travail
plus efficace et atin de mieux r~pondre aux besoins d'une
clientele croissante.

Le 3 mars 1965, un Incendie detruit tout. Monsieur
Jean reconstruit la m~me annee. Le 9 mars 1969, Ie feu fait
encore une fois ses ravages. Monsieur Jean, avec tout Ie
courage qu'on lui connalt, reconstruit sur Ie m~me empla
cement. Le 31 decembre 1975, la municipalite de Saint
Fabien devient proprietaire de I'etablissement.

Le 1er mai 1961, monsieur Camille Jean achete la resi
dence et Ie garage de monsieur Leopold C~te. II taisait des
reparations generales et avait la franchise des prodults
White Rose. En 1965, il demolit Ie garage et en erige un
nouveau sur Ie m~me emplacement. II est de forme demi
spherique. II existe encore aujourd'hui comme entrep~t. En
1966, White Rose et Shell se fusionnent et, depu Is ce
temps, monsieur Jean possMe la franchise des produits
Shell. En 1977, il demenage la grange de monsieur Paul
Leon Belzile et I'lnstalle au nord du chemin, face a son an
cien commerce. Monsieur Jean vend aussi des motoneiges,
des souffleuses, des tondeuses et des scies mecaniques.

Le garage Gulf de monsieur Romuald Thibault appar
lien I a monsieur Quentin Bellavance depuis 1975.

En 1955, monsieur BenoH Boulanger debuta avec une
station-service Texaco. En 1975, II loua Ie garage a mon
sieur Herve Michaud dont la specialite etait I'allgnement et
Ie balancement des roues. Depuis I'automne 1977, monsieur
Michaud s'occupe de la mecanique g~nerale. Monsieur Bou
langer construisit une autre station-service sur la route 132
avec la franchise "Aigle d'Or".

En 1963, II y avait aussi Ie garage Flna de monsieur
Marcel Rioux au coin nord-est de la route qui mene a Saint-
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Fabien-sur-mer. C'etait sur I'emplacement actuel de la
maison de monsieur Reginald Pigeon. La Compagnie Fina
construisit par la suite une station-service qu'elle loua a dif
ferentes personnes. Cette entreprise connut si peu de
succes qu'elle fut discontinuee.

Le Faubourg du Moulin a aussi son garage, propriete de
monsieur Daniel Rioux, depuis 1977. II I'acheta de son frere,
Rejean Rioux.

Mentionnons enfin I'atelier de reparations et peinture de
monsieur Marcel Rioux, situe a I'extremite est du village.
Cet atelier jouit d'une tres grande popularite pour la repa
ration des automobiles accidentees. Monsieur Rioux opere
dans ce nouveau local depuis juillet 1966. Ajoutons aussi
I'atelier de monsieur Maurice Roy, mieux connu sous Ie nom
de "Tobi". Son atelier est situe sur la quatrieme avenue au
nord-ouest de sa residence privee.

Les barbiers
Dans les debuts, les meres de famille s'occupaient de

la coupe des cheveux de leur progeniture, et ce, en plus de
toutes leurs autres preoccupations. Avec I'augmentation de
la population, Ie metier de barbier apparut dans notre pa
raisse, si bien qu'aujourd'hui, la coupe des cheveux ne se
fait plus a la malson. Nos principaux barbiers furent: mes
sieurs Ernest Godbout, Achille Caron (86), Hermel Rioux,
Alphonse Michaud (barbier depuis 1942 a Saint-Fabien) et
Jean-Eudes Beauchesne. Ce dernier abandonna en 1977.

Les cochers
Avant I'avenement de I'automobile, Ie transport des

voyageurs se faisait en voiture a cheval avec de tres luxueux
carasses a quatre roues pour la saison d'ete. L'hiver, on
utilisait de tres belles carrioles. Pour proteger les voyageurs
contre Ie froid, on utilisait des peaux d'ours. Nos principaux
cochers furent messieurs Fenelon Belzile, John C6te, Jos
Beaulieu, Jos C6te, Theophile Dube (87), Samuel Mercier,
Isidore Jean, Charles Coulombe, Achille Caron.

La mecanisation rempla~a Ie cheval par I'automobile
"taxi" que nous connaissons aujourd'hui.

86. La boutique du barbler Achille Caron etait slluee au sud de la maison de mon
sieur Adrlen Alber!.

87. Demeurai! sur I'emplacement acluel de la malson da madame Georges IsabeL
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Les photographes
Avant notre siecle, Saint-Fabien n'avait pas de photo

graphe. II fallait se rendre a Rimouski ou Riviere-du-Loup
pour se faire photographier.

En 1908, monsieur Adelard Fournier arrivait des ecoles
specialisees de Montreal et de Toronto avec tous ses bre
vets de photographe professionnel. Monsieur Fournier pra
tiqua ce metier jusqu'en 1958.

En 1953, monsieur Charles-Auguste Boucher ouvre un
studio de photographie a Saint-Fabien. Monsieur Boucher
avait suivi des cours pendant les annees qu'il etait en con
valescence. Dans son metier de photographe, il fut seconde
par son epouse. En 1975, monsieur Boucher vendit son
studio a monsieur Raynald Voyer. Ce dernier Ie vendit a
Daniel Jean en 1977 qui ne Ie conserva que quelques mois
pour Ie vendre a Claveau et Associes de Rimouski.

Les peintres
Saint-Fabien a connu plusieurs peintres. Mentionnons

les freres Morais, Charles, Emile et Alphonse qui furent pro
bablement les premiers peintres en fonction au debut du
siecle. Monsieur Pierre Roy exer/;a ce metier pendant plus
de cinquante ans. II ceda son entreprise a son fils Sylvain
qui continue encore aujourd'hui. Messieurs Adrien Fournier,
Louis Rioux, Raymond Bellavance, Louis Rousseau, Gilbert
Levesque furent egalement peintres.

Les bijoutiers
Monsieur J.A. Gendreau a ete Ie premier bijoutier de la

paroisse en 1920. A son deces en 1959, madame Gendreau
continua Ie commerce jusqu'en 1975. Monsieur Gendreau
fut egalement optometriste de 1920 a 1959. De plus, i I a ete
promoteur de I'atelier, "La Galvanoplastie Gendreau Enr.".

En 1937, monsieur Eugene Thibault pratique sa profes
sion de bijoutier dans la maison de ses parents. C'etait la
maison ou demeure aujourd'hui monsieur Lorenzo Belanger.
En 1947, il achete la maison pres de I'eglise (aujourd'hui,
salon funeraire Roger Rioux Inc.) et continue son metier
jusqu'a I'automne 1968.

Les medecins
Avant 1890, notre paroisse etait desservie par les me-
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decins Lapointe et Fiset. Depuis ce temps, des medecins
resident dans notre paroisse. Voici la liste de ces praticiens:

Dr. Omer Lacerte
Dr. J.E. Lacoursiere
Dr. Theodule Nepveu
Dr. Philippe Thiboulot
Dr. Pierre Begin
Dr. Reginald Bourgault
Dr. J.E Martineau
Dr. Rosaire Saint-Pierre
Dr. Liguori Richard
Dr. Leon Riviere
Dr. Jean-Leon Plourde
Dr. Gaston Cote
Dr. Gilles Vezina
Dr. Rosaire Rioux
Dr. Jean Drouin
Dr. Emile Bergeron
Dr. Jose Naranjo

1890-1909
1909-1915
1916-1920
1923-1925
1925-1938
1937
1938-1945
1945-1948
1948-1955
1955-1957
1957-1964
1964-1966
1966-1974
1973-1976
1973-1974
1974-1976
1976-1977

Terminons ce chapitre par un aper9u historique de quel
ques-uns de nos services publics.

Le bureau de paste
Pendant de nombreuses annees, Ie bureau de poste, de

Bureau de poste vers 1925. Au deuxieme etage, Florida Ouellet. A drolle,
maison de Arthur Larrivee. Aujourd'hui, salon luneraire Roger Rioux Inc.
et I'edillce municipal.
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Saint-Fabien, fut tenu dans les maisons privees des maTtres
de poste. En 1950, on installe Ie bureau de poste dans une
partie de I'edifice appartenant a la municipalite, local voisin
de la Caisse Populaire. En 1975-76, Ie bureau est etabll,
temporairement, dans I'edifice de monsieur Raynald Voyer.
Depuis juin 1976, notre bureau de poste est etabli dans la
construction nouvelle du 16, 6e avenue.

Voici la liste de nos maitres de poste.

Monsieur Vital Roy dit Lauzon 1856-1879
Monsieur Adolphe Lizotte 1879-1880
Monsieur Athanase C6te 1880-1882
Monsieur Adolphe Gagnon 1882-1889
Monsieur Edouard Jean 1889-1900
Monsieur J. Achille Berube 1900-1911
Madame Valentine D'Astous Bellavance 1911-1948
Monsieur Adrlen Albert depuis,1948

Les institutions jinanciQres
Le 16 aoOt 1911, monsieur Edouard Ouellet ouvre une

succursale pour offrir les services de la Banque Natlonale.
Son etablissement etait situe dans la rue de I'eglise, au
sommet du village. En 1926, monsieur Hilaire Ouellet suc
cede a son oncle dans Ie m~me etablissement. La raison
sociale etait devenue "Banque Canadlenne Nationale" suite
a la fusion de la Banque Natlonale et de la Banque d'Hoche
laga. Depuis 1966, la Banque Canadlenne Nationale est
situee dans la residence de monsieur Paul-Leon Belzile.
Madame Belzile en est gerante, depuis cette date.

En 1920, la Banque d'Hochelaga ouvre une sous-agence
a Saint-Fabien. Monsieur Emile Gagnon en assume la res
ponsabilite jusqu'en 1923. II fut remplace par monsieur
Louis Gendreau qui s'en occupa durant les derniQres an
nees. Cependant, la fille de monsieur Achille Berube, ma
dame Yvette Forest, (88) affirme que son pere etalt gerant
de la Banque d'Hochelaga vers 1909. D'autre part, monsieur
Gagnon soutient qu'i1 fut Ie premier a s'occuper de fa Ban
que d'Hochelaga a Saint-Fabien. Serait-ce possible que
monsieur Berube ail tenu la Banque d'Hochelaga jusque vers
1911? Comment expliquer que la Banque d'Hochelaga n'ait
pas eu de succursale a Saint-Fabien entre 1911 et 1920?

88. Madame Forest (Lionel) passe les salsons estiveles e. Salnl-Fabien-sur-mer.
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Voila des questions auxquelles il nous a ete impossible
d'obtenir des reponses.

L'institution financiere qui connaH Ie plus de succes
dans noIre paroisse esl cependant la Caisse Populaire. Eta
blie a Saint-Fabien depuis Ie 25 aoOI 1940, elle regroupait
alors 70 societaires. Monsieur Emmanuel Roy en fut Ie pre
mier geranl jusqu'au 23 oclobre 1956. La caisse fut a sa re
sidence privee pendant dix ans. Monsieur Fran90is Fournier
occupa les memes fonclions de 1956 jusqu'au 26 octobre
1959. Le gerant actuel, monsieur Alcide Bellavance entra en
fonction Ie 5 novembre 1959.

En 1945, on comptait deja 369 societaires. Le bilan
des affaires, au 31 mai 1945, indique que I'actif s'elablit
a $103,348.10 avec $101,008.08 d'epargnes, $1,970.24 de
capital social, $2,340.03 de benefices. On remarque des
inlerels payes au monlanl de $1,026.80.

En 1950, la Caisse est demenagee a I'endroit OU elle
se trouve actuellement. En 1974-75, on ameliora et agrandit
Ie local de la Caisse Populaire. Des travaux, au coat de
$61,024.25, furent executes. C'est a ce moment-la que I'on
construisil une voOte qui couta $25,000., dont $8,000. ont
ete retenus pour Ie coffret de sOrete. Fait a signaler, la
porte de la voate p~se 2,000 livres.

Depuis les debuts, l'Association s'est considerablement
developpee. On peul affirmer que la plupart des citoyens
adultes de Saint-Fabien et plusieurs de Saint-Eugene de
Ladri~re font partie de notre Caisse Populaire. En fevrier
1978, on compte 2,710 societaires. L'actif au 28 fevrier 1978
etait de $5,683,482.70.

Notre Caisse Populai re a toujours fait partie de l'Asso
ciation cooperative des Caisses Populaires Desjardins. De
puis Ie 18 avril 1972, notre Caisse est raccordee au reseau
de tele-traitement automatique des Caisses Populaires Des
jardins.

Le chemin de fer.
L'idee de relier par un chemin de fer I'est et l'ouest de

notre pays remonle aux premieres annees du siecle dernler.
Mais il ne fallait pas s'attendre a voir une entreprise aussi
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colossale se realiser en un tour de main: "comme les
grands projets de portee nationale, elle suscita tout un
monde de considerations politiques, militaires, commercia
les et economiques qui la firent traTner considerablement en
longueur." (89).

Concernant la region du Bas Saint-Laurent, il y eut
quinze traces qui ont ete projetes a I'occasion des explo
rations menees par Ie capitaine Henderson et Ie major Ro
binson en 1847, et reprises par l'ingenieur Fleming en 1864.
On a fini par adopter, en 1868, Ie trace que, vingt ans plus
t6t, la major Robinson avait recommande comme devant
longer la rive du Saint-Laurent jusqu'a Metis, traverser la
Vallee de la Matapedia, suivre la c6te de la Baie des Cha
leurs jusqu'a Bathurst, passer a I'embouchure de la riviere
Miramechi et de la, par Shediac. On a toutefois effectue un
changement dans cette derniere section en se rapprochant
de Moncton. (90).

Cette ligne etait celie qui, ala verite, exigeait la plus gran
de longueur de voie ferree pour refier la Riviere-du-Loup a
Truro, soit 499'/2 mifles, mais elfe apparaissait comme la plus
avantageuse au point de vue commercial, en meme temps que
la plus sure en cas de guerre. Elle devait amener Ie chemin
de fer pres des hCivres les plus importants du golfe et du Jleu
ve Saint-Laurent et de la Baie des Chaleurs, et favoriser Ie
developpenrent agricole et indus/riel d 'une immense region
encore inexploitee. Enfin, c 'etait la ligne dont la construction
presentait Ie moins de difficulu!s, parce que Ie plus haut som
met qu 'elle avait afranchir ne devait pas s Wever a plus de
743 pieds au-dessus du niveau de la mer. On sait qu 'une alti
tude de pres de 15M pieds etait enregistree sur Ie parcours
de la ligne qu 'on opposait a celle-ci. (91).

La construction de cet immense tronc;:on de voie ferree
resulte d'un engagement de la Confederation canadienne
avec plusieurs compagnies de chemin de fer.

Notre paroisse faisait alors partie de la division C du
chemin de fer Intercolonial, contrat N° 5. Cette division de
26 milles de longueur s'etend du bas de la paroisse de

89. Leo Berube plre., "La construction du chemin de fer Intercolonial", dans
L'Eboulls, Vol I, No 21, Mal 1957, P 77.

90 Ibid, p. 77.
91 Ibid., P 77
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Saint-Simon a Rimouski inclusivement. Son contrat fut
d'abord accorde, en 1869, a Monsieur Edward Haycock, dont
la sou mission s'elevait a $361,574.; mais a la fin de la sai
son, cet entrepreneur se retira apres qu'on lui eut paye
$48,762. Alexander Mc Donnel et Co. entreprit Ie reste du
travail au printemps de 1870 pour Ie montant de $533,000.
L'entreprise ne fut terminee qu'en 1873. Jusqu'a I'ete 1871 )
I'ingenieur resident fut monsieur Roderick McLennan, ass is
te de monsieur T.D. Taylor et de monsieur L. Chandler.
L'ingenieur resident pour les deux dernieres annees fut
monsieur John R. McDonnell. Les autres employes du bu
reau de Rimouski etaient messieurs J. Johnson et N. F.
Forest. (92).

A cause des trallchees qu'if a falltl creuser dans Ie TOC a
rouesf de fa station de Saint-Fabien et dans 10 montagne du
Bic. fe contrat de 10 division "e" n 'a pas ete facile a executer.
II ne s'est rencontre cependant aucune difliculte imprevue.
Les deux tranclu!es de Saint-Fabien ont respectivemerlt 600
et 900 pieds de longueur. La premiere, situee a un mille a
(ouest de la station. atteint au maximum 28 pieds de profon
dellr. On a du pratiquer fa un tunnel pour faire divier Ie
cours d 'un ruisseau. La secollde, qui a 33 pieds de profon·
deur, vient expirer a quelques centaines de pieds seulement
de la station. On rapporte que son excavation a ere tres dis
pendieuse. (93).

Ces deux tranchees ont eM mises a I'abri de la neige au
moyen d'un toil. On donnait a ces constructions Ie nom de
"sheds". Ces abris n'etaient rien de plus qu'un toit plat dont
on recouvrait la tranchee. II etait supporte par des pieces
de bois, disposees dru en gUis"e de chevrons et solide
ment appuyees aux flancs ou a la t~te du rocher. On a
discute alors sur la maniere de construire ces abris et on en
a conclu qu'un toit a surface plane favoriserait davantage Ie
balayage de la neige par Ie vent. La plupart des "sheds"
n'ont eu qu'une existence assez breve. On les a fait dispa
raitre peu a peu, soit parce que I'entretien coOtait trop cher,
ou soit parce que leur efficacite ne valait guere. De pius,
plusieurs furent incendiees par des etincelles provenant de
la cheminee des locomotives. A Saint-Fabien, la "shed" la
plus rapprochee de la station a subsiste plus longtemps

92. Leo Berube plre., "La conSlrucllon du chemin de fer Intercolonial" dans
L'Eboulls, Vol I, No 23, Septembre 1957, p. 85.

93. Ibid., p. 89.
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que I'autre: elle a dO eHre demolie peu apres 1910, et on
se rappelle que de vieux rails avaient servi a en fortifier
la charpente. (94)

La division C comptait trois ponts. Celui de Saint-Fa
bien est erige sur la riviere du Sud-Ouest, sur la terre qui
appartient actuellement a monsieur Roch Gagnon. Ce pont
a couvert de son ombre les scieries et la meunerie de mon
sieur Euloge Rioux, a la fin du siecle dernier.

Disons quelques mots de nos stations d'arr~t du che
min de fer. La premiere gare du chemin de fer Intercolonial,
a Saint-Fabien, fut conslruite au sud de la voie ferree, a peu
pres en face de la gare actuelle. En 1927, on proceda a la

La premiere gare du Canadien-National de Saint-Fabien, vers 1920.

construction de la nouvelle gare que nous connaissons au
Jourd'hui. (95). Depuis plusieurs annees, la compagnie de
chemin de fer Canadien National est proprietaire du reseau
ferroviaire qui dessert notre territoire.

L'inauguralion officielle de la division C du chemin de
fer Intercolonial dans Ie Bas Saint-Laurent s'etait faite Ie 2
aoO! 1873, dans la paroisse de Saint-Fabien. Un convoi spe
cial partit de Rimouski, transportant a son bord les digni
taires ecclesiastiques et les hommes publics importants

94. Ibid .. p 89
95 Renselgnemenls rourn,s par monsieur Georges D Belzile el conr,rmes par

monSieur Gonzague Fournier.

- 260-



pour la benediction et I'inauguration de cette section de
l'lntercolonial. On rapporte que ce fut un evenement gran
diose pour nos concitoyens qui y assisterent en tres grand
nombre.

L'eleclricite
On ne peut rememorer les debuts de I'electricite dans

notre paroisse sans rappeler les principaux evenements de la
petite histoire de I'electricite dans Ie Bas Saint-Laurent.

Cette histoire est, en fait, marquee par trois periodes
qui en resument assez bien I'evolution: 1901-1919: nais
sance de differentes cooperatives a la suite d'initiatives pri
vees ou d'initialives publiques encouragees par l'Office
d'Electrification Rurale; 1922: naissance de la compagnie
de Pouvoir du Bas Saint-Laurent dont Ie fondateur est mon
sieur Jules A. Brillant; 1963: mandat provincial confie a
I'Hydro-Quebec. (96).

En 1901, monsieur Michel Ringuette fonda la compa
gnie electrique de Rimouski. En 1905, Ie Credit Municipal
Canadien rachete les installations de cette premiere com
pagnie et s'engage a doubler la production de I'electricite.
On reussit alors a alimenter Ie reseau d'eclairage couvrant
Rimouski, Sacre-Coeur et Bic, en plus d'une faible produc
tion pour fins industrielles et domestiques. Ce systeme
fonctionnera jusqu'en 1912 alors que Ie Credit Municipal de
Rimouski construit une nouvelle usine sur la rive droite de
la riviere Rimouski.

Pendant ce temps, Ie mouvement s'etend aux autres
localites et on voit alors apparaitre de nouvelles cooperati
ves ou compagnies. Ce fut d'abord, en 1909, monsieur Jo
seph Roy de Riviere-Blanche qui foumit I'eclairage des rues
et Ie service aux foyers de cette localite. En 1910, plusieurs
citoyens d'Amqui, dont monsieur J.A. Brillant, fondaient la
Compagnie Electrique d'Amqui. En 1915, Mont-Joli benefi
cie de I'electricite gr~ce a la fondation de la Compagnie
Rouleau.

Le mouvement atteint bient6t I'extremite ouest du Bas
Saint-Laurent. En 1917, la Compagnie Electrique de Trois-

96. J.-M. Pelleller, G MIchaud el J Lavoie. "La petlle histoire de l'eJectrlclte dans
Ie Bas Saini-Lauren'" dans La Revue d'histo;ra du Bas SainI-Laurent. Vol III,
No 2 Novembre 1976 (pp.3-10).
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Pistoles, fondee par monsieur Antonio Bernier, dote cet en
droit d'un service d'eclairage dont la ville se porte acquereur
en 1920. En 1917, monsieur Eugene C6te organise un sys
teme electrique qui permet I'eclairage des rues du village de
l'lsle-Verte. L'annee 1919 marque la naissance de la Com
pagnie Electrique de Cabano et cette mElme annee, la Com
pagnie Price fournit I'electricite a la ville de Matane.

L'annee 1922 allait particu Iierement marq uer I'histoire
de I'electrification de notre region. En effet, cette annee-Ia,
monsieur Jules A. Brillant, fondateur de la Compagnie Elec
trique d'Amqui, songe a unifier les differents reseaux de la
region sous Ie chapeau d'une seule et mElme compagnie. II
s'interesse alors a I'achat d'une chute situee sur la riviere
Metis pouvant permettre la production d'energie electrique
en quantite suffisante pour repondre aux besoins de la pro
duction.

Suite a cet achat, monsieur Brillant fonde, en 1923, la
Compagnie de Pouvoir du Bas Saint-Laurent. La Compagnie
effectue aussit6t I'achat des reseaux de la Compagnie Elec
trique d'Amqui, du Credit Municipal de Rimouski, des Com
pagnies Roy de Riviere-Blanche, Rouleau Limitee, de Mont
Joli et Price, de Matane. La Compagnie continue bient6t
d'etendre son reseau dans la vallee de la Matapedia et la
Gaspesie.

En 1926, les difficultes economiques de la Compagnie
de Pouvoir I'obligent a s'affilier a la "Central Public Service
Corporation" de Chicago. Monsieur Brillant devient alors Ie
gerant local de la compagnie americaine. Une aide financiere
accrue permet alors de donner suite a des projets d'expan
sion. Ainsi, apres avoir mis sur pied une nouvelle compa
gnie, la "Lower Saint-Lawrence Construction Company", on
entreprend d'etendre Ie reseau a Trois-Pistoles et a l'lsle
Verte. La paroisse de Saint-Fabien a ete raccordee, en 1927,
a ce nouveau reseau d'electricite. Cette mElme annee, la
compagnie se porte acquereur de la Compagnie Electrique
de Cabano et on pousse vers Ie sud du Temiscouata, etant
alimente par des achats d'energie du Maine.

Cette nouvelle situation dure jusqu'en 1932. La crise
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economique sevit alors avec rigueur "Etant une subsidiaire
d'une compagnie americaine, la Compagnie de Pouvoir souf
fre enormement de cette crise surtout, que la Central Ser
vice se trouve en serieuses difficultes" (97) La Central Ser
vice Corporation se voit obligee de confier I'administration
de ses inter~ts canadiens a la Compagnie "Stone et Webster
Service Corporation" de New-York qui eprouvera, elle aussi,
de serieuses difficultes. Si bien, qu'apres analyse de la
situation, la direction regionale amene les nouveaux posses
seurs a retroceder leurs titres relatifs a la Compagnie de
Pouvoir et ses filiales. On put alors racheter les valeurs,
grace a remission d'obligations. La Compagnie de Pouvoir
du Bas SainI-Laurent redevenail donc une compagnie en
tieremen t canad ien ne-f ranc;aise.

La compagnie prit alors un essor remarquable dans tout
Ie Bas Saint-Laurent et la Gaspesie. Vers 1950, la compa
gnie doit songer a trouver de nouvelles sources d'energie.
Entre temps, soil depuis 1944, I'Hydro-Quebec est nee avec
la promulgation, par Ie gouvernement provincial, d'une loi
qui lui a permis d'acquerir la "Montreal Light, Heat and
Power Consolidated" et ses filiales, dans Ie but d'unifor
miser les tarifs et Ie service. La nouvelle compagnie a jete
les yeux sur les immenses ressources hydrauliques des ri
vieres de la Cote-Nord. En 1952, Ie Gouvernement du
Quebec annonce la mise en oeuvre d'un projet destine a
suppleer a I'insuffisance des ressources hydrauliques du Bas
Sai nt-Lau rent et a al imen ter cette dern iere a m~me la pro
duction d'energie produite par I'Hydro-Quebec sur la riviere
Bersimis. Quatre cables sous-marins reliant Baie-Comeau et
Les Boules permettent alors a la Compagnie de Pouvoir de
s'approvisionner en electricite, ses propres reseaux etant
devenus insuffisants.

Enfin, en 1962, la nationalisation de I'electricite est
I'objet d'une intense campagne electorale. Au lendemain des
elections provinciales, Ie gouvernement decide d'integrer
les huit grandes compagnies privees qui se partagent Ie ter
ritoire quebecois, y incluant la Compagnie de Pouvoir du
Bas Saint-Laurent qui est acquise Ie 1er mai 1963. L'Hydro
Quebec voit, par Ie fait m~me, ses responsabilites accrues
a la grandeur du Quebec.

97 Ibid., p. 7.

- 263-



Notre paroisse beneficie du service de I'electricite de
puis 1927. Ce fut d'abord Ie village et les premiers rangs
est et ouest qui ont dO profiter de ce service. Dans les
annees '40, Ie reseau est etendu aux autres rangs de la pa
roisse, En 1951, Ie reseau est finalement etendu a Saint
Eugene-de-Lad rjere.

Le t~l~phone

Si on veut rappeler les debuts du telephone a Saint
Fabien, il nous faut d'abord esquisser la petite histoire des
services tel~phoniques pour la region du Bas Saint-Laurent.

La compagnie "Bell Telephone of Canada", representee
dans la ville de Rimouski par un monsieur Dauphin, avait
d'abord regu I'autorisation du conseil municipal de cette
ville, Ie 12 mars 1890, "pour I'usage du telephone qU'elle
entend etablir en cette ville, a placer ses poteaux du cOte
de la rue aux endreits qui lui seront designes par les mem
bres du comite des chemins." (98).

II semble toutefois que cette compagnie prospera
d'abord lentement dans notre region puisque des initiatives
privees se chargent bientOt de lui emboTter Ie pas. A I'au
tomne de 1896, Ie docteur Francois-Xavier Bosse organise
Ie premier bureau de telephone de Saint-Octave-de-Metis.
L'organisation de la premiere compagnie de telephone de
la region resulte cependant des initiatives personnelles du
docteur J .-F. Demers, aussi de Saint-Octave-de-Metis. Sa
compagnie fut incorporee, Ie 2 mai 1898, et prit Ie nom de
"Cie de Telephone de Metis".

L'annee suivante, en 1899, la "Cie de Telephone de
Metis" relie, a sa ligne existante, les localites situees entre
Saint-Flavie et Ie Bic; du m£!!me coup, elle fait I'acquisition
de I'echange de Rimouski, appartenant a la compagnie "Bell
Telephone". (99).

En tevrier 1900, la Compagnie de Telephone de Metis
se fusionne a la Compagnie de Telephone de Bellechasse
qui, seule, gardera son nom, bien que Ie siege social de la
firme quitta Saint-Gervais de Bellechasse, pour Saint
Octave-de-Metis.

98. Cite par Jacques Morin, "En se raconlant I'histolre de Rlmouski. Les debuls
du telephone", dans Le Rlmouskols, 2 Juln 1976.

99. Ibid.
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La nouvelle compagnie procede aussit6t a un agrandis
sement de son territoire. Des 1900, Ie reseau telephonique
s'etend a Saint-Donat. En 1901, Ie telephone apparaTt a
Saint-Anaclet; en 1902, Ie reseau est prolonge de Bic a
Saint-Simon. C'est donc a ce moment que les habitants de
Saint-Fabien purent avoir un telephone dans leur maison,
soit les citoyens du village et des premiers rangs est et
ouest qui etaient alors assez fortunes pour jouir de ce ser
vice tres luxueux a cette epoque. En 1903, la compagnie
s'etend jusqu'a Montmagny, en 1904 a L'lslet, en 1905 a
Levis et en 1906, la Compagnie obtient I'autorisation d'ex
ploiter Ie service telephonique a Quebec. (100).

Le 14 mars 1907, la Cie de Telephone de Bellechasse
changea son nom en celui de La Cie de Telephone Natio
nale. Son capital-actions fut fixe a un million de dollars et
son territoire est deven u considerab lement ag randi, a tel
point, qu'elle pouvait operer dans toute la province de Que
bec, sauf dans la ville de Montreal.

En 1915, un grand verglas abat tous les reseaux tele
phoniques de la province. La Compagnie de Telephone Na
tionale doH alors se resoudre a faire des echanges avec ses
concurrents et m~me, en certains cas, a abandonner quel
ques franchises deja acquises. A ce moment, la compagnie
rencontre deux concurrents principaux a I'interieur des limi
tes de son territoire, soit Bell a I'ouest de L'lslet, soit la Cie
de Telephone de Kamouraska, a I'est de L'lslet. (101).

Les debuts du telephone dans la region, et meme a
Saint-Fabien reservaient des surprises a quelques abonnes.
Ainsi, a Saint-Fabien com me partout ailleurs, les citoyens
qui etaient desservis par la Cie de Telephone Nationale et
ceux desservis par la Cie de Telephone de Kamouraska, ne
pouvaient echanger entre eux. Au debut du siecle, il etait
possible a plusieurs citoyens de Saint-Fabien de parler avec
des gens de Rimouski, Trois-Pistoles et meme Quebec;
cependant, deux abonnes de compagnies differentes ne
pouvaient pas communiquer entre eux a I'interieur m~me

des limites de la paroisse. Cette difficulte allait etre aplanie
par un accord entre les compagnies. En 1915, alors que les
compagnies s'affairaient a reparer les deg~ts du recent ver-

100. "Monographie de Quebec-Telephone (district de Rlmouskl)'·. p. 2.
101. Ibid., p, 4.
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glas, on profita de I'occasion pour raccorder les lignes de la
Compagnie de Telephone Nationale avec les lignes des
Compagnies de Telephone Bell et Kamouraska.

Jusqu'en 1927, les differentes compagnies continuent a
reparer les degats de 1915 el gardent, a peu pres toutes, Ie
m~me niveau de stabilite.

Le 12 avril 1927, un changement important se fit dans la
Cie de Telephone Nationale. Son president, monsieur A.-B.
Dupuis, se retire des alfaires et vend ses actions a mon
sieur Jules A. Brillant de Rimouski, qui s'en assura, du
meme coup, Ie contrOle. Le nom fut change d'abord en Cor
poration de Telephone et de Valeurs d'Utilite de Quebec,
puis ensuite, en la Corporation de Telephone et de Pouvoir
de Quebec, dont Ie siege social etait a Rimouski. Enfin, Ie
5 aout 1947, La Corporation de Telephone et de Pouvoir de
Quebec devient La Corporation de Telephone de Quebec,
et depuis fevrier 1955, on a change la raison sociale de la
compagnie en celui de Quebec-Telephone, par la Loi 237
de la Legislature provinciale.

Le premier Central de Telephone, a Saint-Fabien, etait
situe dans la maison privee de monsieur J.E. Gauvin (102),
en face de I'eglise. Madame Gauvin lut agent local de 1902
a 1935. En 1928, Ie Central fut demenage dans la maison
de rapport appartenant aujourd'hui a monsieur Donat The
berge. De 1935 a 1953, madame Eugene Gauvin lut agent
local; elle fut remplacee par ses lilies, Fabienne de 1953
a 1955, et Therese de 1955 a 1956. De 1956 a 1969, ma
dame Therese Gauvin etait chef-telephoniste. En 1951,
Ie Central fut demenage dans I'edifice municipal et y de
meura jusqu'en 1969, annee ou Ie reseau telephonique de
notre paroisse lut raccorde a I'interurbain automatique. A
ce moment-la, un Central de telephone automatique fut
construit sur la 8eme Avenue.

Avant 1943, les heures d'ouverture etaient: 7.00 a 9.00
heures PM. du lundi au samedi; Ie dimanche, de 11.00
heures A.M. a 1.00 heure P.M. et de 5.00 heures a 7.00
heures P.M.

102. Celte maison etail situee entre la maison de Gabriel Belanger et celie de
Donal Theberge.
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En dehors de ces heures, les clients n'avaient qu'a ap
peler ou a se rendre au bureau. La famille Gauvin s'est
toujou rs fai tun devoi r de repond re aux urgences en dehors
des heures rl3glementaires.

A compler d'avril 1943, un service continu de 24 heu
res etait assure, ce qui ameliora considerablement la situa
tion. Comme iI s'agissait d'une periode de guerre, les clients
etaient avertis de ne pas parler de temperature au telepho
ne. Les responsables du Central avertissaient les clients de
bien vouloir se conformer a cette regie. De plus, toutes les
conversations telephoniques etaient interrompues pour rap
porter les avions. L'identification se faisait comme suit:
"Air craft flash!"

La responsabilite d'agent local exigeait que I'on s'oc
cupe de la facturation et de la collection. On devait visiter
les abonnes de Saint-Fabien pour la collection.

On se rendait a Saint-Simon pour recueillir I'argent des
bortes payantes. Pour Ie trajet, on utilisait Ie "petit local".

De 1952 a 1969, plusieurs personnes travaillerent com
me telephonistes a Saint-Fabien. Ce sont: Angeline Belan
ger, Therese Belanger, Clemence Bellavance, Suzanne Bel
zile, Helo'ise Bernier, Francine Boulanger, Marie-France
Deschesnes, Nicole Devost, Franl;oise Fournier, Ginette
Fournier, Jeanne-Mance Fournier, Jocelyne Fournier, Nicole
Fournier, madame Glorie Gagnon-Bernier, Rita GaUdreau,
madame Nicole Voyer-Girouard, Louise Jean, Yvette Jean,
Angeline Morais, Jeanne-Mance Michaud, Reine Michaud,
Ghislaine Roy, Louise Roy, Pierrette Theberge, Claire Voyer,
Ginette Voyer. (103).

La radio et la television
Jusqu'a ces derniers temps, notre paroisse etait des

servie par Ie poste de radiodiffusion et de television
C.J.B.R.-T.V. de Rimouski. Depuis I'ete 1977, la compagnie
Radio-Canada a fait I'acquisition de ces mediums d'informa
tions et dessert maintenant I'ensemble de notre territoire.

Le poste de radio rimouskois avait ete fonde en no-

103 Tous les (enseignements concernant Ie Central de Saini-Fabien nous ont ete
fournis par madame Real Ouellet de R,mousk, (Therese Gauvin).
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vembre 1937. Avant ce temps, plusieurs de nos concitoyens,
qui possedaient des radios a batteries, pouvaient ecouter
des postes de Quebec, du Nouveau-Brunswick et mt§me,
des Etats-Unis. II va sans dire qu'a la suite de la creation
du poste C.J.B.R., Ie nombre de radios s'accrOt conside
rablement dans notre paroisse. Chaque famille se faisait un
point d'honneur de possMer sa propre radio, ce qui agre
mentait Ie foyer et Ie tenait mieux informe des nouvelles du
comte.

La television fut un service dont on profita beaucoup
plus tardivement. L'inauguration officielle du poste de tele
vision de Rimouski eut lieu Ie 5 decembre 1954. L'antenne
de television pour Ie Bas Saint-Laurent fut installee, Ie 27
septembre 1954, sur Ie sammet du Pic Champlain, dans
notre paroisse. Le nombre de televisions a Saint-Fabien
augmenta d'abord lentement, etant donne Ie prix dispen
dieux des appareils. Peu a peu cependant, chaque famille
acheta sa tE31evision et ce fut la fin des longues soirees
d'hiver passees autour de la table familiale a jouer aux
dames et aux cartes.

Depuis I'automne 1976, Saint-Fabien profite du reseau
de television communautaire de Quebec-Telephone et du
service de cablodistribution.
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Uti? en commun

L'homme modele I'hisloire selon ses habitudes de sen
tir, de penser et d'agir, de se nourrir, de se vetir et de se
loger. de se dislraire el de se culliver. En fait, I'histoire de
I'homme n'est pas facile a cerner, si ce n'est par Ie biais de
ses realisalions materielles, en reponse aux preoccupations
les plus diverses. Tout ce qui concerne I'homme, mais qui
n'a laisse aucun temoignage, aucune preuve malerielle, esl
perdu a jamais pour j'hisloire. Celle-ci est donc necessaire
menl biaisee par nos possibililes limitees de replacer I'hom
me dans son contexte historique veritable. El cela est par
liculierement vrai en ce qui concerne I'histoire sociale et
I'hisloire des mentalites.

Nous connaissons quantite de petits faits, d'evene
ments, d'habitudes, de coutumes propres a nos ancetres,
mais nous sommes souven1 incapables de les expliquer
convenablement. Par exemple, nous savons que !'exode aux
Etats-Unis, au tournant du XXe siecle, a laisse un souvenir
vivace chez plusieurs de nos ancetres. Mais comment eva
luer I'importance reelle de ce mouvemenl dans notre petite
collectivite? Meme les chiffres d'emigration fournis par Ie
cure de la paroisse a !'Eveque du diocese nous semblent
douteux.
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De meme, on a pu verifier aupres de la tradition orale
et au moyen des statistiques electorales, que la population
de Saint-Fabien montre un attachement soutenu pour les
partis liberaux, au cours de son histoire. Cela n'a rien
d'etonnant, si I'on considere que I'ensemble du Quebec 'ac
cuse aussi une forte tendance Iiberale. Mais alors, comment
expliquer qu'apres la vague unioniste de Duplessis, Ie re
gain du parti liberal a I'echelon provincial n'est pas verifie
dans notre patelin?

Par ailleurs, la formation des diverses organisations
sociales et collectives, jusqu'aux dernieres decennies, a
toujours ete etroitement marquee par Ie sceau d'un clerica
lisme omnipresent. Quel est Ie succes reel de ces associa
tions a caractere confessionnel? N'est-il pas symptomatique
que de nombreuses associations religieuses apparaissent
sans cesse, sans jamais connaitre plus de popularite que
celles qui les ont precEJdees? Cette multiplication des
organisations religieuses montre que l'Eglise catholique est
certes tres influente dans notre milieu, mais ce besoin
constant de renouveler la formule sous-entend peut-~tre que
cette apparence exterieure de grande piete et de religiosite
en laisse probablement quelques-uns indifferents. Peut-~tre

s'agit-il d'un vernis de surface et I'ideal, qu'une elite cherche
constamment a imposer, laisse un peu indifferente la popu
lation des campagnes.

Mais au fait, que se passe-t-il reellement dans les cam
pagnes, les jours de semaine et les dimanches apres la
messe? Qu'est-ce que nos ancetres vivaient quotidienne
ment dans I'ombre des foyers et que I'on parvient si diffi
cilement a evoquer? Les enfants marchent pieds nus I'ete,
ils jouent a la cachette, ils vont pecher la truite ou cueillir
les fraises des champs. Durant la veillee, la famille s'age
nouille au pied de la croix de temperance et recite Ie cha
pelet. Et, durant la saison de I'hiver qui diminuait a quel
ques heures par jour, les travaux de la ferme, que faisaient
les hommes au cours de ces longues journees de froid tapis
dans I'antre tiMe de la maisonnee. Pourtant, n'est-ce pas
enjoliver Ie passe que de rappeler les details que I'histoire a
pu relever par comparaison avec tout ce qui est meconnu
de la vie des Anciens. En fait, il est impossible de recreer
I'ambiance paysanne de jadis, et nous retombons forcement
dans I'orniere des evenements, des coutumes et des habi
tudes qui sont mieux connus parce que plus evidents au
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regard superficiel de chacun.

La rarete des documents et I'absence de preuves, sur de
nombreux aspects de la vie de nos ancetres nous obligent a
tracer un croquis plutot flou de la vie sociale et des mentali
tes de nos a'ieux. Notre ambition s'est done bornee a rappe
ler quelques elements mieux connus de ce qui a pu consti
tuer la trame de I'histoire sociale des a'ieux, tout en etant
bien conscient que ce n'est que rendre compte d'une partie
de la realite, Aussi, si on cherche Ie lien entre les divers su
jets traites dans ce chapitre, on doit admet1re, sans plus,
que I'on a voulu etudier I'homme dans quelques manifesta
tions concretes, afin de mieux discerner quelques-uns de ses
traits de caractere et de mentalite. C'est donc une realite
tres complexe qu'on a voulu capter et I'absence de suite
logique pour I'ensemble du discours vient de ce que nous
avons tente de rassembler un puzzle auquel il manque de
nombreux morceaux. Le resultat est necessairement incom
plet et I'ensemble du tableau manque de clarte, Nous
esperons, cependant, avoir jete un peu de lumiere sur
quelques facettes de la vie communautaire de nos ai'eux et
avoir ainsi pose les premiers jalons d'une histoire sociale
qui reste a faire.

APERCU DEMOGRAPHIQUE DE LA PAROISSE
L'etude demographique de la paroisse permet de faire

la lumiere sur certains aspects de I'evolution de notre com
munaute rurale, agricole et forestiere. A bien des egards,
I'histoire de notre paroisse reproduit, en reauc1ion, celie de
I'ensemble du Quebec; ainsi, les tendances demographiques
et migra10ires qui affectent I'ensemble de la nation, a dif
ferentes epoques, se remarquent dans I'evolution meme de
notre patelin. II nous a semble interessant d'essayer d'eta
blir quelques liens evidents entre I'evolution generale de
notre societe rurale et I'ensemble du Quebec,

Nous ne pouvons pas proposer une etude exhaustive de
la situation, etant donne la pauvrete de la documentation
disponible. Sur de nombreux sujets, il faudra se con tenter
d'hypotheses plausibles mais impossibles a verifier, Nous
avons utilise les donnees demographiques fournies par les
rapports annuels des cures conserves a l'Archeveche de Ri
mouski, Les renseignements fournis par les pasteurs cons
tituent, en effet, la principale source d'information disponi
ble pour I'etude de la population de Saint-Fabien. Les ar-

- 271 -



chives municipales sont inexistantes pour la peri ode ante
rieure a 1940. Par ailleurs, les renseignements fournis par
les bureaux de recensement federal, Statistiques Canada,
sont pratiquement inutilisables; songeons, par exemple, que
pour une m~me annee, Ie chillre total de la population de la
paroisse indique par Statistiques Canada et celui lourni par
Ie cure dans son rapport annuel peut varier jusqu'a 400 habi
tants, selon que I'on utilise I'un ou I'autre de ces docu
ments. Nous croyons que la marge d'erreurs est moins
elevee pour les statisliques fournies par Ie cure dans son
rapport diocesain que celie des donnees indiquees par les
enqueteurs du gouvernement federal. En outre, les rapports
des cures tiennent habituellement compte des variations a
chaque annee, alors que Ie gouvernement federal ne fournit
generalement des renseignements qu'a tous les dix ans.

Voici les chiffres de population totale de la paroisse in
diques dans les rapports annuels des cures.

POPULATION TOTALE DE LA PAROISSE
1825 :
1832:
1842:
1851 :
1857 :
1867:
1868 :
1869 :
1870 :
1871 :
1872 :
1873:
1874 :
1875 :
1876:
1877:
1878:
1879:
1880:
1881 :
1882 :
1883:
1884 :
1885:
1886:

39 ames
200 ames
400 ames
988 ames

1180 ames
1452 ames
Inconnu
Inconnu
1510 ames
1586 ames
1578 ames
1598 ames
1586 ames
1556 ames
1624 ames
1629 ames
Inconnu
1750 ames
1721 ames
1513 ames
1453 ames
Inconnu
1400 ames
1559 ames
1562 ames

1887: 1505 ames
1888: 1589 ames
1889: 1614 ames
1890: 1634 ames
1891 : 1521 ames
1892: 1572 ames
1893: 1578 ames
1894: 1501 ames
1895: 1655 ames
1896: 1665 ames
1897: 1686 ames
1898: 1740 ames
1899: 1812 ames
1900: 1844 ames
1901: 1851 ames
1902: 1790 ames
1903: 1882 ames
1904: 1762 ames
1905: 1809 ames
1906: 1820 ames
1907: 1830 ames
1908: 1870 ames
1909: 1928 ames
1910: 1930 ames
1911 : 2039 ames
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1912: 1990 ames
1913: 2046 ames
1914: 2082 ames
1915: 2118 ames
1916: 2190 ames
1917: 2247 ames
1918: 2309 ames
1919: 2290 ames
1920: 2282 ames
1921 : 2305 ames
1922: Inconnu
1923: 2275 ames
1924: 2315 ames
1925: 2347 ames
1926: 2251 ames
1927: 2318 ames
1928: 2381 ames
1929: 2437 ames
1930: 2409 ames
1931: 2467 ames
1932: 2495 am es
1933: 2453 ames
1934: 2260 ames
1935: 2199 ames
1936: 2053 ames



1937: 2416 ~mes

1938: 2500 ~mes

1939: 2437 ~mes

1940: 2450 ~mes

1941 : 2375 ~mes

1942: 1800 ~mes

1943: 1932 ames
1944: 1831 ames
1945: 1838 ames
1946: 1945 ~mes

1947: 2020 ames
1948: 2021 ames
1949: 2065 ~mes

1950: 2050 ~mes

1951: Inconnu
1952: Inconnu
1953: Inconnu
1954: Inconnu
1955: Inconnu
1956: Inconnu
1957: 2426 ames
1958: 2421 ames
1959: 2409 ~mes

1960: 2567 ames
1961 : 2566 ames
1962: 2512 ames

1963: 2520 ~mes

1964: 2555 ~mes

1965: 2500 ~mes

1966: 2442 ames
1967: 2361 ames
1968: 2387 ~mes

1969: 2350 ames
1970: 2329 ames
1971 : 2395 ames
1972: 2257 ~mes

1973: 2245 ~mes

1974: 2239 ames
1975: 2237 ames

Depuis la fondation de notre paroisse jusqu'a I'epoque
actuelle, nous remarquons une tendance generale a I'ac
croissemenl de la population dans notre milieu, ce qui n'ex
clut pas neanmoins certaines fluctuations des donnees de
mographiques, pour des periodes plus restreintes dans notre
histoire.

De 1823 a 1840 environ, I'augmentation de la population
est Ie resultat des migrations internes du Bas Saint-Laurent.
Les colons quillent les vieilles paroisses-meres alors sur
peuplees et s'en vont s'etablir sur de nouvelles terres. C'est
ce premier contingent de pionniers qui permit a notre pa
roisse d'exister depuis la premiere moitie du XIXe siecle.

Apres 1840, I'essor de I'exp loitation forestiere au Que
bec marque de son empreinte, I'ensemble du pays, et son
influence se remarque meme dans notre petit patel in. L'eta
blissement de chantiers forestiers, dans notre paroisse, atti
rera alors de nouveaux colons chez nous. L'accroissement
demographique de la paroisse sera considerable entre 1840
et 1870. C'est a cette epoque que notre paroisse s'etablit
desormais, en tant que communaute viable, assuree d'un
avenir progressif. L'industrie du bois permet Ie developpe
ment veritable de la paroisse, et ce sont bien les chantiers
qui sont a I'origine de I'accroissemenl demographique. Une
lettre adressee par Ie cure Simeon Marceau de Saint-Simon,
alors charge de la desserte de Saint-Fabien, a I'ev~que du
diocese de Quebec, temoigne de la situation.

Si votre Grandeur approuve ce plan (au sujet de la cons
truction d'une chapelle), ces pauvres gens pourront avoir fa
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mefme hiver prochain et les habitants dll Bic pourront y etre
desservis ii Saint-Fabien. C'est peut-etre Ie seul moyen pour
secifir promptement autre raison, pour prefser les choses,
c 'est qu'il y a un chantier de bois plus 2 etabli dans St
Fabien, ce qui necessitera bientat la residence d 'un pretre a
Saint-Fabien. D 'ailleurs la desserte de St-Simon sera tres d~r

Iicile a l'automne et Ie printemps accause des chemins pres
que impossifbIe. La chose pourra se faire pendant un an ou
deux, en meltant un pretre de plus ii St-Simon, Ces deux pa
roifse sont susceptible d 'agrandissements et vont augmenter
rapidement acause des chantiers qui pafseroit une partie de
l'automne et du printemps a St-Fabien cela s'emens si les
gens de Bic y sont adjoints pour la desserte. (Jj.

Apres 1870, I'accroissement demographique a Saint
Fabien ne sera plus Ie fait des nouveaux arrivants, mais
davantage la resultante de I'accroissement naturel. A partir
de ces annees, I'accroissement naturel est meme superieur
a I'augmentation de la population totale, ce qui signifie que,
deja, des citoyens nes a Saint-Fabien s'en vont s'etablir
dans d'autres regions. Ce pMnomene d'emigration se per
petue jusqu'a nos jours, mais a tendance a se resorber un
peu au cours des dernieres decennies. Le tableau qui suit,
compose a partir de renseignements fournis par Statistiques
Canada, permet bien de s'en convaincre.

Q)
"'C-C g CQ)

E -- 0c -.-
Q) c,;,-

0
.~ If) - c,;,c-- c If)_ Q) ::;,

If)

Q) 1tI
C .- Q)

Eg- t:
'G> - Q) o ... ltI::;,- Q) ... ::;,c a. co u u_ Cla. a.
c 0- 'G> U 1tI ::;, 'G)

oct: a...E 0 oct: c oct:~ 0

1861 1308 1851 -61 372 321 51
1871 1695 1861-71 480 387 93
1881 1816 1871-81 546 121 425
1891 1994 1881-91 453 178 275
1901 1989 1891-1901 508 -5 513
1911 1981 1901-11 505 -8 513
1921 2182 1911-21 682 201 481
1931 2426 1921-31 582 244 338
1941 2471 1931-41 438 145 393
1951 2793 1941-51 541 222 219
1961 3207 1951-61 553 414 139
1971 2378 1961-71 227 -829 1056

1. Lettre du cure Simeon Marceau de Saini-Simon, adressee Ie 28 octobre 1846 a
I'eveque de Quebec. Piece conservee a I'ArchevecM 'de Almouski.
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Notons tout de suite que Ie detachement de la paroisse
de Saint-Eugene-de-Ladriere en 1942, pour I'administration
religieuse, et en 1962, pour I'administration civile, introduit
une variante dans les donnees de la population qu'il ne faut
pas negliger. Ainsi, la baisse soudaine du taux demogra
phique en 1942, pour les chiffres diocesains, et en 1962
(1971 pour Ie tableau ci-dessus) pour les donnees de Sta
tistiques Canada, est imputable a la creation de cette nou
velle paroisse et non a un phenomene quelconque de mi
gration. Mise a parI cette irregularile, et malgre I'accrois
sement general de la population dans la paroisse, les sta
tistiques demographiques demontrenl neanmoins une ten
dance manifeste a I'emigration, plut6t qu'a I'immigration
dans notre paroisse, depuis Ie dernier quart de siecle.

La raison principale de cet exode, surtout, en ce qui
concerne la seconde moilie du XIXe siecle, est sans doute
imputable au vaste mouvement de migration qui attire les
Canadiens·fran<;ais aux Etats-Unis. Le mouvement semble
atteindre un sommet en 1880 et 1910, a Saint-Fabien. Plu
sieurs de nos concitoyens emigrerent a/ors aux Etats-Unis
ou dans d'autres regions economiquement plus promet
teuses

L'ampleur de I'emigration laisse entrevoir de graves
malaises et, dans ce contexte de crise, l'Eglise ne reste
point muette. A Rimouski, Mgr Langevin attire I'attention
des gens sur Ie fleau et propose, pour remede, de favori
ser la colonisation des terres. L'agriculturisme, alors pr6ne
par les cures, a pour but de retenir les colons dans leurs
paroisses, mais n'apporte pas toujours les resultats escomp
tes. On ne peut evaluer precisement Ie nombre de citoyens
de Saint-Fabien partis s'etablir aux Etats-Unis. Les rapports
des cures fournissent certaines indications, mais nous
croyons qu'elles sont incompletes, et surtout, ne permet
tent pas d'eclairer suffisamment I'ampleur du probleme
ressenti dans nos paroisses agricoles et forestieres. Voici
tout de meme ces statistiques de I'exode aux Etats-Unis,
ou ailleurs au pays, relatees dans les rapports annuels
des cures pour la paroisse de Saint-Fabien.

Tableau de population, emigration et immigration

En 1871, Ie cure mentionne qu'un jeune homme est aile
aux Etats-Unis et que plusieurs y etaient deja.
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Annees Population Emigration Immigration Bilan
1872 1578 3 jeunes gens
1873 1598 12 families
1874 1586 1 famille
1875 1556
1876 1624 9 families
1877 1629 4 jeunes gens
1878 Inconnu 1 famille 1 famille
1879 1750 2 families
1880 1721 36 jeunes gens
1881 1513 10 families
1882 1453 12 families
1883 Inconnu 7 families
1884 1400 6 families
1885 1559
1886 1562 16 families
1887 1505 4 families 2 families
1888 1589 7 families
1889 1614 7 families
1890 1634 5 families
1891 1521 7 families
1892 1572 7 families
1893 1578 11 families
1894 1501 5 families +
1895 1655 4 families 2 families
1896 1665 15 families 7 families
1897 1686 1 famille 4 families +
1898 1740 7 families +
1899 1812 2 families 2 families
1900 1844 6 families
1901 1851 3 families 3 families
1902 1790 2 famllles 1 famille
1903 1882 5 families
1904 1762 1 famille +
1905 1809 1 famille +
1906 1820
1907 1830
1908 1870 2 families +
1909 1928 2 families +
1910 1930 2 families +
1911 2039 2 families 4 families +
1912 1990 5 families 1 famille
1913 2046 2 families +

A I'epoque de la premiere guerre mondiale, Ie probleme

- 276-



de I'exode vers les Etats-Unis semble s'l§tre attenue, puisque
Ie cure neglige desormais de repondre a la question sur ce
sujet, dans son rapport diocesain. II ne faudrail cependant
pas conclure que Ie phenomene d'emigration chez nous se
soil entierement resorbe. Comme Ie demontrent les statis
tiques, la paroisse n'absorbe annuellement qu'une partie de
I'accroissement demographique naturel. Un surplus de po
pulation est donc contraint, a chaque annee, de s'expatrier
vers des contrees economiquement plus avantageuses. De
puis la seconde moitie du siecle dernier, un certain equi
libre s'est instaure entre Ie taux demographique et les pos
sibilites economiques de survie de noire communaute rurale,
et c'est donc tout naturellement que I'excedenl demogra
phique cherche ailleurs ses possibilites d'inlegration a un
milieu. Les vieilles cites comme Montreal et Quebec, ainsi
que plusieurs villes de la Cote-Nord I absorbent chaque an
nee notre excedent demographique. Notre paroisse semble
actuellement avoir atteint un certain equilibre demographi
que qu'il lui serait impossible de modifier sans nuire a la
sante de son economie; c'est ce que demontre, d'ailleurs,
la grande stabilite demographique des dernieres decennies
pour notre paroisse.

Nous ne nous etendrons pas davantage sur cette etude
de notre demographie qui, d'ailleurs, varia tres peu dans ses
principales tendances.

En guise de conclusion sur ce sujet, nous nous con
tentons de reproduire ici certaines statistiques qui n'ont nul
besoin d'~tre commentees.

Decennie Baptemes Sepultures Mariages
1848-51 146 40 50
1851-61 515 143 60
1861-71 725 245 100
1871-81 853 307 178
1881-91 729 274 120
1891-1901 830 322 232
1901-11 824 319 220
1911-21 996 314 174
1921-31 887 305 180
1931-41 732 294 165
1941-51 734 193 226
1951-61 744 191 173
1961-71 443 216 201
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LA VIE SOCIALE ET LES MENTALITES DE NOS ANCETRES
Que savons-nous exactement du genre de vie, du carac

tere, des habitudes et traditions de nos ancEHres?

Sans qu'il soit necessaire
de nous Iivrer a une obser
vation minutieuse de la vie
quotidienne chez nos ance
tres, un examen sommaire
peut suffire a nous les repre
senter avec beaucoup de
vraisemblance et de nature!.

On peut, sans crainte, af
firmer que nos anc~tres

etaient des gens tenaces et
courageux. Dans un pays, ou
tout etait a faire, jusqu'aux
moindres outils pour se
nourrir, se v~tir et se loger, il
fallait ~tre ambitieux et de
broUillard. Chacun, selon Ie
besoin du moment devait
s'improviser menuisier, for
geron, defricheur, pecheur,
tailleur et cordonnier, pour
ne citer que quelques-uns de Un couple d'autrelols: Monsieur et

madame No~1 Forlin.
ces nombreux metiers a maT-
triser. De plus, il ne suffisait pas d'avoir des bras vigoureux,
il fallait savoir eire habile el conjuguer ses energies avec
celles de la nature qui determinait, en grande partie, Ie
resultat des efforts fournis. C'est ainsi que tres t6t, nos pe
res apprirent a observer et a respecter cette vie qui les
entourait et dont ils dependaient pour leur subsistance. On
s'aper<;:ut ainsi qu'il y avait des temps propices pour ense
mencer certaines varietes de plantes, que quelques-unes
d'entre elies offraient des proprietes medicinales ou encore,
apres quelques transformations, pouvaient servir pour fabri
quer des v~tements ou divers objets d'utilite courante. On
predisait aussi la temperature selon Ie comportement de cer
tains animaux: par exemple, on disait que lorsque les pou
les se picochent sous I'aile, c'est un signe de mauvais
temps. La disposition des astres constituait egalement pour
certains des presages de temperature; ainsi, si Ie croissant
de la lune est place de fa<;on a ce qu'il puisse contenir I'eau
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L'annee marlale en 1954. La statue de la
Sle-Vlerge etait exposee dans les maisons.
A gauche, Francine Pelletier.

dans son creux, c'est signe qu'il ne pleuvra pas; par con
tre, si I'eau peut s'en echapper, cela signifie qu'il pleu
vra. Nos ancetres vivaient donc en etroite communion avec
la nature, mere nourriciere et protectrice des anciens qUi
savaient I'apprecier et y puiser I'essentiel a la vie.

Nos ancEHres etaient profondement impregnes de I'es
prit de la religion.
Prieres du mati n et
du soir, benedicite,
I'angelus du midi, Ie
chapelet recite Ie soir
par la famille, age
nou i Ilee devan t la
grande croix noire de
temperance, sont au
tan t de man i festa
tions nombreuses et
quotidiennes de cette
piete rigoureuse. On
se tou rnai t facilement
vers Dieu, dans les
moments de tristesse
com me dans les mo
ments de gaiete et de
rejouissance. Nos
gens avaient une
grande foi en Dieu et
c'est avec assiduite
qu'ils se regroupaient
a I'eglise pour y en
tendre leur pasteur
parler de courage, d'espoir et d'une vie meilleure dans I'au
del~l..

La famille conslituait un element capital dans la vie des
ancetres. On y puisait la securite, on y v;vait I'amour et
la charite. Les families etaient nombreuses, selon I'expres
sion du temps, car a cette epoque, les enfants constituaient
la principale richesse des parents. Les enfants, devant
constituer la releve de plus tard, venaient consolider Ie
noyau familial et etaient pergus beaucoup plus comme un
enrichissement qU'un appauvrissement. Les a'ieux finis
saient leurs jours dans la maison familiale meme si souvent
I'aine ou Ie cadet avail deja heri1e du "bien paternel". II
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Groupe d'hommes ~ une retralte fermee en 1931. De gauche ~ droite: 19re
rangee: Ernest D'Astous, Michel Cote, Fran~ols Michaud, Pare Bouchard,
J. Omer Belanger, E!;z:ear Belldle, Ernest Godbout, Albini Cloutier. 29me
rangee: J .A. Gendreau, Wellle Jean, Isidore Jean, Alphonse Jean, Theo
phile Fournier, Gaudlose Belanger, Raoul Lemieux, Ernest Pelletier, Sa
lomon Gagne. 3eme rangee: Louis Gendreau, Alphonse Roy, Joseph Thi
bault, Charles-Eugene Fournier, No~l Fournier, Achille Caron, Leon Pel
letier, Edouard Clouller, Arthur Bellavance.
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Procession de la Fete-Dieu.

Reposoir chez M. Ernest Pelletier.

~

Groupe de lemmes a une retraile lermee en 1933. De gauche A droite:
1ere rangee: Mme Pascal Voyer, Mme Leon Pelletier, Mme Salomon Ga
gne, Sr de I'lmmaculee Conception, Mme Michel Cote, Mme Iidephonse
Coulombe, Mme Oscar Belzile, Mme Jos. Sam Belzile. 2ieme rangee:
Mme Thomas Bellavance, Mme Joseph Gaudreau, Mme Joseph Boucher,
Mme Ernest Ouellet, Mme J.F. Belzile, Mme , Mme Xavier
Jean, Mme Philippe Morais, Mme Joseph Thibeault, Mme
Mme Albini Cloutier. 3eme rangee: Mme Ch.-Eugene Fournier, Mme
Anloine Boulanger, Mme Florian Bernier, Mme Hermenegllde Vaillan
courl. Mme Adelard Fournier, Mme Ernest Pelletier, Mme Fran<;:ois D'As
tous, M me Arthur Bellavance.
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Cinq generations: Mme Amable Brillant [Desnelges Roy], Mme Napoleon
Hammond [Alphonsine Brillant], Mme eyriee Cloutier [Irtme Hammond],
Mme Lucien Doucet [Ruth Cloutier], Ie bebe Carmella Douce\.

-7
Famille de Telesphore Morais. Assises en avant, de gauche fl droite:
Diane Morais [Mme Zenon Belles-Isles]. Berthe Morals [Mme Louis Ga
gnon]. Deuxleme rangee [assls]: Irenee Roy, Claudia Morais, Clara Mo
rais, M. el Mme Telesphore Morais (Leoeadle Coulombe). Troisleme ran
gee [deboul]: Mme J.A. Morais [Marie-Jeanne Dubois], Dr J.A. Morals,
M. el Mme Georges-Emile Fortin [Aimee Morals], Paul Gagnon, M. e1
Mme Emile Morals [Albertine Ross], Mme Tltlesphore Morais [Wltphide
Bernier), Tltlesphore Morals [lils]. Quatrieme ranglte: M. et Mme Philippe
Morais [Anna Gauvin!. M. et Mme Alphonse Gagnon [Maria Morals], M.
et Mme Gonzague Morais [Clarisse Gagnon). Celie photo a etlt prise Ie
1er julllel 1919, a I'occasion du mariage de Irenee Roy et Claudia Morals.
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existait une grande solidarite entre les membres d'une me
me famille et meme aussi entre les voisins. Les Anciens
etaient des gens prompts a s'enlraider mutuellement el,
sans attendre aucune autre recompense, que la satisfaction
du devoir accompli dans I'esprit de la charile chretienne.
Les corvees de I'ancien temps, pour venir en aide a un pa
roissien a qui la foudre avait dellruit la grange ou la maison
ou simplemenl parce que la maladie I'empechait d'engran
ger son grain, etaient frequentes. C'etait presqu'un plaisir
pour nos afeux de participer aces journees d'entraide col
leclive. Par ail leurs, iI n'etait pas rare d'heberger des "que
teux" et II y avait meme, dans certaines maisons, une pail
lasse reservee a cet eHet. L'habitude de la charite est une
des tres belles qualites que temoignaient la plupart de nos
ancetres.

Nos gens etaient pauvres, il est vrai, mais ils n'en de
meuraient pas mains accueillants et hospitaliers. Chaque
famille se faisail un point d'honneur de faire son vin pour
I'offrir a "Ia visite". Les moins fortunes, ce qui etait Ie cas
de plusieurs, fabriquaient Ie vin avec du trefle ou du pis
senlit, et si Ie sucre etait rare, on preferait se ralionner aux
repas afin d'en conserver une certaine quantile, necessaire
a la fabrication du vin domestique.

Nos ancetres etaient des gens fiers, meme dans les be
sognes les plus simples. Les femmes se faisaient un point

Dellie de noces 1M. Gagnon], vue sur Ie dessus de la "cOte de la banque"
vers 1906.
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Deux elegantes d'autrefois: ill gauche, Marie
Boulanger [rille de Abraham]; a droite, Au
gustine Jean [llpouse du marchand J.F.
Belzile].

d'honneur a reussir leur savon, leurs confitures, leur jardin
et tous les travaux de tissage et de couture, aujourd'hui
consideres comme de l'artisanat. Les hommes d'autrefois
aimaient particulierement a louer les qualites de coureur et
la vaillance de leurs chevaux. On avait alors, en haute con
sideration, un excellent cheval de trait ou encore un bel
etalon que I'on promenait orgueilleusement les dimanches
apres-midi.

La plupart des femmes etaient coquettes de leur interieur
et de leur personne. Elies portaient des robes serrees a la
taille avec une jupe
gonflante tres longue.
Les manches etaient
tres larges et plissees
vers Ie bas, se ter
minant en un long
poignet orne d'une
belle rangee de bou
tons. C'etait l'epoque
des manches a 9 igot J

des petits bonnets
appeles "c~lines".

Les femmes posse
daient tres peu de bi
joux, quelquefois une
petite croix au cou.
L'homme portait une
montre retenue par
une chainette a son
veston. Les femmes
confectionnaient a
lors tous les tissus
necessaires a la fa
bricat ion des vete
ments. Apres avoir
prepare la lai ne et Ie
lin, elles tissaient
tout ce dont elles a
vaient besoin. Celte
pratique diminua
beaucoup lorsque les tissus manufactures firent leur appa
rition sur Ie marche et que la mode s'empressa de les pro
pager jusque dans les campagnes. Les femmes se preoc
cuperent de plus en plus de ces nouveautes et des lors
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Les belles d'aulrefols. De gauche a dralle, Hlre rangee: Marie Roy, Aimee
Roy, Marie Roy, Seneville Roy. 2eme rangee: Georgianna Roy, Emma
Turcotte, Anna Roy, Emilia Turcotte, Alvlne Roy.

ne S'occuperent plus seulement de I'aspect utilitaire du ve
tement, mais aussi de I'agreable, au grand desespoir de
plusieurs pretres qui voyaient d'un tres mauvais oeil, I'appa
rition des costumes de bain et des "shorts". Voici d'ailleurs
un commentaire du clerge a ce propos:

Sayans en eveil contre {,immoralite durant [a saison esti
vale. Prcchons d 'abord I 'exemple ell nous habil/ant 110US

/1/(?me selon les us el coutumes de Ilotre pays et les exigen
ces de la mode. mais sans tom bel' dans les exagerations qui
porleraient alteinles a notre dignite. Modestes dOllc dans les
costumes de bain, de plage et de short; ifs n 'en seront que
plus elegants. Ies COSHl/neS de bain cl deux pieces el les au·
tres vetemeills de ce genre sonl du reste de plus en plus rares
sur Ie marche et seroll/ bientot chose du passe. nous ant dit
les mallulacluriers el les marchands de detail. Pour etre a 10
page, line femme. un homme aussI, devra porter !m costume
de bain d 'une seule piece.

Faisolls dispilraf/re les "shorts" disgracieux pOllr les fem
mes et pour taus les hommes, lmnrodestes de leur nature, ces
lIe/emenls devraien/ eire banllis de nos moeurs. meme dans
les sports. (2).

2 Revue Eucharislique du clerge, JUlliel-Aoul 1947, p. 220
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Malgre Ie travail et la morale du temps, on savait quand
meme se divertir. Les "veillees" ne manquaient pas d'en
thousiasme et de diversite. On y dansait, au son du violon
ou de I'accordeon, des quadrilles et des "sets carres", cer
tains y allaient meme de quelques pas de gigue. Souvent,
on priait des jeunes filles dont la voix etait appreciee, de
chanter une rengaine. On y racontait aussi des histoires, de
fantomes de preference, ou on jouait a la chaise musicale.
On y parlait meme de politique. II va sans dire que certaines
conversations donnaient quelquefois lieu a des controverses
plus ou moins enflammees. Meme Ie cure y allait de son
commentaire, s'il faisait partie de la reception, par des re
flexions semblables a la celebre maxime, "mes bien chers
freres, n'oubliez jamais que Ie ciel est bleu et que I'enfer est
rouge", ce qui ne laissait pas de doute sur ses options
politiques. En matiere de politique, la plupart des hommes
se targuaient d'avoir leur opinion personnel Ie bien que "on
sache qu'il etait rare que I'option politique du pere soit dif
feree par un membre de sa famille. Du reste, les polemi
ques, cheres a nos ancetres, ne portaient pas uniquement
sur des sujets politiques. Les reussites du cousin des Etats
ou simplement les repercussions de certaines inventions
comme I'avenement du telephone, de I'electricite ou de I'au
tomobile, etaient souvent au centre de ces discussions ou,

L'automoblle, synonyme de raplditll et d'agremenl, est un avenement
social qui en a rejoui plusleurs.

en definitive, Ie besoin de s'exprimer et d'echanger entre
voisins et parents, etait souvent plus important que la solu-
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tion reelle du differend. L'ancien temps est tres celebre pour
ces relations de bon voisinage entre paroissiens d'un mElme
rang. Les occasions pour se rencontrer etaient frequentes
et on prenait pretexte des menus evenements de la vie cou
rante pour se voisiner et se revoir entre parents. Le temps
des fEltes et les retrouvailles du Jour de l'An etaient particu
Iierement estimes des Anciens. Par ailleurs, I'annee s'ecou
lait rarement sans que I'on participe a un "barlan" de pom
mes, a une "epluchette de ble d'inde", a une "partie de
sucre" a I'erabliere et tous se faisaient un plaisir de feter la
"Sainte-Catherine" et Ie "mardi gras". Si plusieurs de ces
traditions sont parvenues jusqu'a nous, c'est bien en raison
de leur importance dans la vie de nos ancEHres qui nous les
ont transmises avec fierte et bOllheur.

Prolesslon de 101 de Claude Mi- Profession de foi de Patricia Ga-
chaud. 9non, IIlIe d'Alphonse.

Beaucoup de choses ont change, depuis I'enfance de
nos grands-parents, et si c'est souvent pour Ie mieux, c'est
quelquefois avec un peu de nostalgie que I'on se permet
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d'evoquer la vie de ceux qui nous ont si bien precedes avec
tout ce monde de souvenirs magnifiques que I'on appelle Ie
bon vieux temps.

Les tendances politiques des citoyens de Saint-Fabien
On a souvent pretendu que Saint-Fabien etait Ie cM

teau fort du Parti Liberal, dans Ie cornte de Rimouski. II
nous a semble interessant de verifier cette allega1ion, si
souvent repetee, en periode electorale.

Nous avons utilise principalement les statistiques elec
torales du gouvernement provincial qui nous permirent
d'arriver a des resultats assez concluants. II eOt ete in1eres
san! de livrer semblable etude, pour les elections federales,
mais nous ne disposions pas de toutes les statistiques ne
cessaires pour realiser cette analyse. (3). Du reste, les sta
tistiques provinciales suffisent largement pour esquisser
I'allure generale des tendances politiques des citoyens de
Sai nt-F abien.

Notre expose sera etaye par quelques tableaux stat is
tiques qui nous serviront de preuves a I'appui. Pour facili!er
la comprehension e! limiter la trop grande dispersion dans
nos tableaux, nous avons utilise les mots-symboles que
voici: les Electeurs represenlent tous les individus qu i
avaient Ie droit de vote, lors de I'election; les Votes Admis
representent tous les individus qui se sont effectivement
premunis de leur droit de vote; Ie symbole Rouge represen
te toujours Ie Parti Liberal; Ie symbole Bleu represente, soit
Ie Parti Conservateur, soit I'Union Nationale, que nous n'a
vons pas voulu distinguer pour ne pas encombrer nos
tableaux (4); Autres partis signifie Ie nombre de votes pour
tous les autres par1is excluan! les partis rouge et bleu;
Abstention indique Ie pourcentage des electeurs qui ont ne
glige d'aller voter; les autres mots-clefs sont suffisamment
clairs et n'ont pas besoin d'~tre commentes.

Nous possedions les statistiques pour la periode ulte
rieure a 1890; voici donc la liste des Premiers Ministres du

3 Le bureau des elections federales nous a rournl Ie resultat des elections pour
Ie com Ie de Rimouski et pour la localite de Sainl·Fabien. Nous n'avons pu con
sulter les resultats plus detailles des elections lederales pour chacune des io
callIes comprises dans Ie comle de Rimouskl - necessalres pour une elude
comparative - car ces renseignements sonl dlsponlbles sur microfilms seu
lemen!.

4 Pour savolr Sl Ie parll bleu elail appele Conservaleur au Un Ion natlonale. reterez
vous au tableau des Prem lers M Inlslres du Quebec
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Quebec el Ie nom de leur parti pour chacune des elections
provi nciales correspondant a la peri ode 1890-1976.

Les Premiers ministres du Quebec
[1890-1976]

1891-1892
1892-1896
1896-1897
1897-1900
1900-1905
1905-1920
1920-1936
1936
1936-1939
1939-1944
1944-1959
1959-1960
1960
1960-1966
1966-1968
1968-1970
1970-1976
1976

Parti Conservateur
Parti Conservateur
Parti Conservateur
Parti Liberal
Parti Liberal
Parti Liberal
Parti Li bera I
Parti Liberal
Union nationale
Parti Liberal
Union nationale
Union nationale
Union nationale
Parti Liberal
Union nationale
Union nationale
Parti Li beral
Parti Quebecois

C.E. Boucher, Boucherville
Louis-Olivier Taillon
Edmund J. Flynn
Felix Gabriel Marchand
Simon-No Parent
Lamer Gouin
L.A. Taschereau
Adelard Godbout
Maurice L. Duplessis
Adelard Godbout
Maurice L. Duplessis
Paul Sauve
Antonio Barrette
Jean Lesage
Daniel Johnson
Jean-Jacq ues Bert ra nd
Robert Bourassa
Rene Levesque

Voici maintenant la liste des deputes pour Ie comte de
Rimouski et Ie nom du parti represente.

Les deputes rimouskois a l'Assemblee nationale
1890-1908 Parti Liberal Auguste Tessier
1908-1912 Parti Liberal Pierre-Emile D'Anjou
1912-1923 Parti Liberal Auguste-Maurice Tessier
1923-1936 Parti Liberal Louis-Joseph Moreault
1936-1939 Union nationale Alfred Dube
1939-1944 Parti Liberal Louis-Joseph Moreault
1944-1956 Union nationale Alfred Dube
1956-1966 Parti Liberal Albert Dionne
1966-1973 Parti Liberal Maurice Tessier
1973-1976 Parti Liberal Claude St-Hilaire
1976 Parti Quebecois Alain Marcoux

Le tableau suivant indique quel parti politique etait ma
joritaire, pour chacune des elections, a I'echelon provincial,
pour Ie comte de Rimouski et pour la paroisse de Saint
Fabien. II vous sera possible de verifier si Ie depute rimous
kois etait membre du parti elu ou dans Ie parti de I'oppo-
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sition, de ml§me que la situation de Saint-Fabien par rapport
a son depute et au gouvernement du Quebec.

Le parti majoritaire
[1890-1976)

Province Comte Saint-
Annee Quebec Rimouski Fabien
1890 Bleu Rouge Rouge
1892 Bleu Rouge Rouge
1897 Rouge Rouge Rouge
1900 Rouge Rouge Rouge
1904 Rouge Rouge Rouge
1908 Rouge Rouge Rouge
1912 Rouge Rouge Rouge
1916 Rouge Rouge Rouge
1919 Rouge Rouge Rouge
1923 Rouge Rouge Rouge
1927 Rouge Rouge Rouge
1931 Rouge Rouge Rouge
1935 Rouge Rouge Rouge
1936 Bleu Bleu Rouge
1939 Rouge Rouge Rouge
1944 Bleu Bleu Rouge
1948 Bleu Bleu Rouge
1952 Bleu Bleu Bleu
1956 Bleu Rouge Rouge
1960 Rouge Rouge Rouge
1962 Rouge Rouge Bleu
1966 Bleu Rouge Rouge
1970 Rouge Rouge Rouge
1973 Rouge Rouge Rouge
1976 P. Quebecois P. Quebecois Rouge

Le tableau qui precede semble tres eloquent. II est
manifeste que les citoyens de Saini-Fabien ont presque tou
jours ete en majorite des liberaux, que ml§me I'ensemble des
Rimouskois accuse une forte tendance liberale tout au cours
de I'histoire et, enfin, que la majorite des Quebecois ont
plus souvent opte pour Ie Parti Liberal que pour toute
autre formation politique pour la periode etudiee. Quant
a savoir si Saint-Fabien soutient Ie gouvernement ou s'y
oppose, on pourrait simplement repondre: "si Ie gouverne
ment est rouge, alors Saint-Fabien soutient Ie gouverne
ment, dans Ie cas contraire, notre paroisse est contre Ie
gouvernement". II n'y a que deux exceptions a cette regie:
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en 1952, nos citoyens se laissent gagner par Ie r~gne de
I'Honorable Duplessis; en 1962, nos citoyens s'opposent
au tres populaire Jean Lesage, ce qui semble incroyable
pour des gens habituellement si liberaux et malgre tout Ie
prestige dont beneficiait alors monsieur Lesage,... a
moins que Saint-Fabien ait eu une dent contre Ie depute ri
mouskois, Albert Dionne!

Notre attention est attiree par trois elections particu
lieres: en 1952, Saint-Fabien est gagne par la vague unio
niste de Duplessis, ce qui s'explique facilement par l'enorme
prestige dont jouissait alors Ie dictateur sur I'ensemble des
Quebecois; que Saint-Fabien ai1 resiste au charme si popu
laire de Jean Lesage, en 1962, nous semble tout a fait inex
plicable; enfin, que Saint-Fabien resiste a I'immense vague
pequiste qui deferle sur Ie Quebec, en 1976, ne nous sur
prend guere, sachant I'attachement indelebile de nos conci
toyens pour Ie Parti Liberal.

II est evident que Saint-Fabien accuse une tendance li
berale tres accentuee. Neanmoins, pretendre que Saint-Fa
bien est Ie bastion du Parti Liberal dans Ie comte rimous
kOls, n'est pas si probant a notre avis. En effet, une teJle
affirmation a besoin d'~tre etayee davantage, si I'on cons i
dere que Ie comte de Rimouski lui-m~me manifeste une
forte tendance liberale tout au cours de la periode concer
nee. II nous a semble utile de com parer Ie pourcentage des
resultats elec1oraux, pour les differentes formations politi
ques au niveau local et au niveau de la circonscription ri
mouskoise, afin de reveler la justesse de la maxime po
pulaire.

Comparaison des resultats electoraux a I'echelon local
el au niveau du comte [Sl-Fabien-Rimouski]

",e: ",'- e:

'"
e: :;; e: :;;

~ ., ~'" "' .!!! .~:>- :> "' IJ)n '" '" '""' .. .0 .. :> '" :I .0 :> '" .0
'" '" :>.., - '" -0 '" <II .. '" <II 0 "' "' .. ""0 <II "' .. ~._ 0

<: UI>. ~ E <II "'I>. ~ g' E "':II>. ~~E .::'t:u.. -1:E... O~I o~~e: wen wa: >~ti)
00- 0_._ ~ l"Cl ~ ::J ft5.-

« >~a: >.cen >.oa: « a. en « a. a:

1890 81 % 66% 62% 62% 26% 38%
1892 79% 71 % 68% 51 % 33% 49%
1897 82% 80% 69% 56% 31 % 44%
1904 58% 63% 85% 69% 15% 31%
1908 77% 74% 83% 71 % 17% 29%
1912 84% 77% 68% 53% 32% 47%
1923 68% 67% 72% 65% 28% 35%
1927 81 % 76% 74% 66% 26% 34%
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1931
1935
1936
1939
1944
1948
1952
1956
1960
1962
1966
1970
1973
1976

89%
81 %
88%
84%
83%
89%
88%
85%
87%
83%
62%
80%
78%
81 %

89%
89%
99%
83%
79%
85%
83%
84%
85%
82%
78%
85%
81 %
85%

66%
63%
58%
61 %
53%
51 %
47%
50%
53%
48%
50%
46%
57%
39%

52%
53%
45%
55%
42%
37%
47%
51 %
56%
52%
50%
36%
51%
35%

34%
37%
42%
38%
39%
45%
50%
50%
47%
52%
48%
21 %
12%
18%

48%
47%
55%
44%
52%
45%
52%
49%
44%
48%
48%
19%

3%
6%

.7%
8%
4%
2%

2%
33%
30%
43%

1%
6%

19%
1%

2%
45%
46%
59%

Le resultat de cette analyse partielle sur la signification
des suffrages indique clairement que Ie pourcentage liberal
est nettement superieur, a Saint-Fabien, que dans I'ensem
ble du comte de Rimouski, pour la plupart des annees com
parees. C'est done dire que, generalement, Ie resultat des
suffrages dans notre localite a pour effet de hausser Ie
pourcentage des votes liMraux dans Ie comt€!. A ce titre,
on peut affirmer que Saint-Fabien est bien un chateau fort
du Parti Liberal dans Ie comte rimouskois.

Toutefois, pour pretendre que Saint-Fabien est la pa
roisse la plus liberale du comte, il faut comparer les resul
tats des suffrages pour chacune des localites comprises
dans Ie comte, pour chaque election provinciale depuis
1890.

Avant de livrer nos propres conclusions sur les resul
tats de cette analyse, nous vous demandons de comparer
vous-memes les resultats pour chacune des localites qui ont
accuse un pourcentage liMral plus eleve que celui de Saint
Fabien.

% Nombre Nombre
votes votes d'elec-

Annee Localite liMraux liberaux leurs
1890 Saint-Fabien 70% 156 221

Sai nt-Math ieu 81% 102 126
Sacre-Coeur 96% 74 77

1892 Saint-Fabien 67% 164 244
Sai nt-Mathieu 67% 78 132
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1897 Saint-Fabien 69% 191 275
1904 Saint-Fabien 85% 187 221

Saint-Donat 93% 79 85
Saint-Gabriel 89% 142 159

1908 Saint-Fabien 83% 237 285
Sainte-Blandine 89% 163 184
Saint-Donat 92% 120 130
Saint-Gabriel 84% 152 180

1912 Saint-Fabien 53% 243 355
Saint-Mathieu 70% 82 118
Saint-Gabriel 71 % 127 180

1923 Saint-Fabien 72% 222 308
Luceville 74% 53 72
Saint-Donat 80% 110 138
Les Hau teu rs 92% 98 106
Saint-Marcellin 100% 19 19

1927 Saint-Fabien 74% 293 394
Sainte-Bland ine 80% 171 215
Hauteurs 94% 133 141
Saint-Marcellin 86% 30 35
Saint-Narcisse 77% 59 77
Saint-Simon 80% 101 126

1931 Saint-Fabien 66% 319 486
Saint-Anaclet 69% 205 295
Saint-Mathieu 66% 107 163

1935 Saint-Fabien 63% 324 512
N.D. des Bois 84% 21 25
Riviere Noire 100% 11 11
Sai nt-Charles 86% 63 73
Pointe-au-Pere 74% 73 98
Saint-Guy 81 % 59 73
Saint-Marcellin 80% 111 138
Saint-Medard 70% 48 69

1936 Saint-Fabien 58% 323 557
N.D. des Bois 58% 11 19
Riviere Noire 100% 11 11
Pointe-au-Pere 65% 61 94
Saint-Mathieu 64% 124 193

1939 Sai nt-Fabien 61% 322 530
Luceville 65% 94 145
N.D. des Bois 75% 18 24
Riviere Noire 80% 12 15
Saint-Anaclet 65% 193 297
Saint-Donat 67% 147 218
Pointe-au-Pere 69% 72 104
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1939 Saint-Guy 65% 92 142
Sai nt- Math ieu 65% 113 175
Saint-Medard 67% 66 98

1944 Saint-Fabien 53% 534 1008
Riviere Noire 71 % 22 31
Pointe-au-Pere 64% 108 169
Saint-Mathieu 54% 179 333

1948 Saint-Fabien 51% 596 1178
Lac des Aigles 53% 278 524
Saint-Donat 51 % 237 467

1952 Sai nt-F abien 47% 499 1058
Rimouski (ville) 49% 2955 6060
Esprit-Saint 51 % 195 379
Lac des Aigles 50% 269 538
Biencourt 51 % 223 436
Saint-Simon 54% 191 355
Bic 47% 432 914
Saint-Donat 48% 210 437
Saint-Gabriel 53% 204 384
Sai nt-Charles 48% 148 306

En 1956, 1960 et 1962, Ie pourcentage des votes liberaux est
superieur dans I'ensemble du comte de Rimous
ki; Saint-Fabien perd vraiment son titre de ch~

teau fort du Parti Liberal puisque Ie pourcentage
de votes liberaux est inferieur a la plupart des
localites du comle.

1966

1970

1973

Saint-Fabien 50% 677 1360
Rimouski (ville) 56% 5985 10674
Rimouski (com Ie) 50%
Mont Lebel 53% 80 150
Fonds D'Ormes 67% 18 27
Sacre-Coeur 50% 535 1061
Neigette 52% 49 94
Saint-Fabien 46% 511 1102
Mont Lebel 52% 78 151
Saint-Simon 48% 182 378
Sainte-Luce 49% 265 542
Luceville 46% 331 726
Saint-Fabien 57% 620 1091
Mont Lebel 62% 98 158
Sa int -M arcell i n 64% 138 216
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1976 Saint-Fabien

Saint-Narcisse
Saint-Mathieu
Saint-Marcellin

39%
47%
47%
51 %

433
260
178

88

1120

559
378
171

N'oubliez pas que ce tableau ne tient compte que des
localites qui ont accuse un pourcentage de votes liberaux,
superieur a Saint-Fabien. Nous avons neglige de fournir les
resultats pour chacune des localites comprises dans Ie
comte de Rimouski, lors de chaque election, car il aurait
fallu encombrer ce texte d'un trop grand nombre de tableaux
statistiques. II vous suffit de reten ir que les localites, qui
ne sont pas mentionnees aux difterentes elections, ont de
montre un pourcentage de votes liberaux inferieur a la loca
lite de Saint-Fabien.

Les resultats de cette comparaison pour chacune des
localites, aux differentes elections, sont plus difficiles a in
terpreter. En effet, on constate, par exemple, qu'en 1912,
Saint-Fabien vote a 53% liberal et Saint-Gabriel vote a 71 %
mais, notre paroisse compte alors 355 electeurs, alors que
Saint-Gabriel n'en compte que 180. Dans ce cas, serait-il
juste d'affirmer que Saint-Gabriel est plus liberal que notre
paroisse, si I'on songe que, Saint-Fabien admet 243 votes
liberaux, alors que Saint-Gabriel n'en admet que 127. Est
ce pertinent de comparer une paroisse aussi populeuse que
Saint-Fabien avec des petites localites qui ne comptent
meme pas Ie tiers ou m~me Ie quart de notre popu lation?

D'apres nos comparaisons, nous continuons d'affirmer
que Saint-Fabien est Ie chateau fort du Parti Liberal dans Ie
comte de Rimouski parce qu'elle a toujours ete, a de rares
exceptions pres, la paroisse qui fournit Ie plus grand nom
bre de votes liberaux (mise a part la ville de Rimouski bien
entendu, car les chiffres de population ne se comparent
pas). Sauf pour I'ensemble du comte de Rimouski qui tient
compte de toule la population de la circonscription, nous
croyons que les resultats en % ne sont pas significatifs,
car dans tous les cas ou une localite accuse un plus fort
pourcenlage liberal, il s'agit toujours d'une localite moins
peuplee que Saint-Fabien. Par ail leurs, Ie nombre de votes
liberaux admis dans chacune des localites ne se compare
pas non plus, car la population varie pour chacune de
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ces localites. Donc, si on en revient a comparer Ie resultat
pour I'ensemble des locali tes, c'est-a-dire pour tous les
electeurs du comte de Rimouski, c'est toujours a Saint
Fabien que I'on retrouve Ie plus de liberaux, puisque notre
localite demontre un pourcentage liberal presque toujours
plus eleve que celui du comM (et c'est d'autant plus vrai que
Saint-Fabien a presque toujours ete la paroisse la plus po
puleuse du comte, excepte la ville de Rimouski qui regroupe
d'ailleurs plusieurs paroisses). En ce sens, on peut pre
tendre que Saint-Fabien est Ie bastion du Parti Liberal dans
Ie cornte de Rimouski.

Nous desirons allirer votre aHention sur les resultats
electoraux provinciaux pour les dernieres decennies. Pen
dant une courte periode, Ie pourcentage de votes liberaux a
ete plus important dans I'ensemble du cornte de Rimouski
que dans notre localite. En effet, la popularite du Parti Li
beral decl ine a Saint-Fabien, au cours de la decennie 1956
66, au profit du parti Union Nationale. Nous n'avons pu
trouver aucune raison satisfaisante pouvant expliquer ce re
tournement des tendances populaires au detriment du Parti
Liberal, d'autant plus qU'a cette meme epoque (sauf en 1956),
Ie Parli Liberal reprend un certain regain dans I'ensemble du
comte. II apparaTt de plus qu'a Saint-Fabien, Ie Parti Liberal
n'a jamais pu regagner I'estime dont il beneficiait dans la
premiere rnoitie du siecle, et que I'evolution des tendances
politiques s'est realise au profit des tiers partis apparus sur
I'echiquier politique, au cours des dernieres annees. Cette
tendance n'a fait que s'accentuer et les resultats des suf
frages, aux dernieres elections provinciales, revelent une
desaffection des partis traditionnels, au profit du Parti Que
becois et meme du Credi t Social. Aux elections de 1976, la
population de Saint-Fabien demeure majoritairement libe
rale, puisque 39% de notre electorat opte pour Ie Parti Li
beral, 38% pour Ie Parti Quebecois, 18% pour Ie Parti Union
Nationale, 5% pour Ie Parti Creditiste. Celie fois-ci cepen
dant, et c'est aussi Ie cas en 1970, la population a vote
majoritairement pour les autres formations politiques, et
meme, si Ie Parti Liberal est encore Ie plus fort, il est mi
noritaire pour I'ensemble des suffrages exprimes a ces deux
elections. II s'agit la d'un precedent dans notre histoire
politique.

Ce qui ressort de toute cette analyse sur la significa
tion des suffrages est que, dans la majorite des cas, sauf
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pour la decade 1956-66, la population de Saint-Fabien est
plus liberale que celie du comte, ce qui lui fait meriter son
epithete de ch~teau fort du Parti Liberal pour Ie comte. Au
cours des dernieres annees, on cons tate cependant une
perte de prestige du Parti Liberal et notre population se ral
lie a de nouveaux partis, particulierement au Parti Quebecois.

Une remarque, concernant les habitudes poliliques de
nos concitoyens, concerne Ie degre de participation aux di
verses elections provinciales. D'apres Ie tableau precedent, il
appert simplement qu'en moyenne 20% des citoyens negli
gent d'aller voter, et ce pourcentage est exactement Ie m~me

pour l'ensemble du comte.

RECAPITULATION DU SCRUTIN
[1 B90-1976}

SAINT·FABIEN

Annee
1890
1892
1897
1900
1904
1908
1912
1916
1919
1923
1927
1931
1935
1936
1939
1944
1948
1952
1956
1960
1962
1966
1970
1973
1976

CrecH· Votes Elec-
Rouge Bleu Autre P.O. tiste admis teurs

155 66 221 310
164 80 244 307
191 84 275 336

Auguste Tessier, depute liberal, elu par acclamation
187 34 221 380
237 48 285 369
243 112 355 421

Auguste M. Tessier, liberal, elu par acclamation
Auguste M. Tessier, liberal, elu par acclamation

222 86 308 454
293 101 394 484
319 167 486 546
324 188 512 633
323 234 557 633
322 204 4 530 628
534 396 78 1008 1221
596 533 49 1178 1322
499 534 25 1058 1207
619 614 1233 1443
676 599 1275 1473
575 612 1187 1426
677 653 30 1360 21 88
511 229 216 146 1102 1370
620 136 216 119 1091 1393
433 197 3 422 65 1120 1376

- 298-



Annee
1890
1892
1897
1900
1904
1908
1912
1916
1919
1923
1927
1931
1935
1936
1939
1944
1948
1952
1956
1960
1962
1966
1970
1973
1976

RECAPITULATION DU SCRUTIN
[1890-19761

COMTE RIMOUSKI
Credi- Voles Elec-

Rouge Bleu Autre P.O. lisle admis leurs
1096 666 1762 2690

964 911 1875 2640
1202 961 2163 2714

Auguste Tessier, depute liberal, elu par acclamation
1418 630 2048 3262
1812 740 2552 3434
1616 1426 3042 3953

Auguste M. Tessier, liberal, elu par acclamation
Auguste M. Tessier, liberal, elu par acclamation

1934 1063 2997 4506
2485 1282 3767 4936
2455 2244 4699 5305
3055 2656 5711 6392
2839 3491 6330 6392
3584 2894 83 6561 7917
6020 7437 920 14377 18118
6380 7819 3252 17451 20594
8229 9210 256 17695 21371
9911 9503 19414 23052

11585 9163 20748 24469
10720 9809 20529 25154
11938 11510 504 23952 30872
9987 5247 8427 4168 27829 32890

13268 730 8750 3307 26055 32279
10086 1664 87 15232 1651 28720 33963

Pour conclure cette etude des tendances politiques des
citoyens de Saint-Fabien, nous reproduisons ci-apres les
resultats electoraux pour notre localite et pour Ie comte, aux
differentes elections federales. Sans qu'il soit necessaire
de fournir une analyse detaillee des suffrages, on remarque
sans peine, que Saint-Fabien vote majoritairement pour Ie
Parti Liberal a chacune des elections federales. II n'y a
qu'une seule exception a cette regie; en 1867, lors des pre
mieres elections federales - l'annee de la Confederation 
Saint-Fabien se prononce en faveur du candidat conser
vateur. Pour toutes les elections suivantes, la localite de
Saint-Fabien optera majoritairement pour Ie Parti Liberal et
ne fera jamais mentir la croyance populaire.
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Cornie
Annee Candidats St-Fabien Rirnouski
1867 M. Michaud (Lib.) 15 697

Georges Sylvain (Cons.) 153 1152
1872 J.B.R. Fiset (Lib.) 163 1381

Georges Sylvain (Cons.) 58 1150
1874 J.B.R. Fiset (Lib.) 179 1728

A.P. Letendre (Cons.) 5 354
1878 J.B.R. Fiset (Lib.) 191 2003

H.L. Langevin (Cons.) 46 1554
1882 J.B.R. Fiset (Lib.) 119 1540

L.A. Billy (Cons.) 62 1648
1887 JB.R. Fiset (Lib.) 164 2228

Louis Tache (Cons.) 62 1668
1891 J.B.R. Fiset (Lib.) 139 1799

A.P. Caron (Cons.) 72 2061
1896 Eugene Fiset (Lib.) 193 2443

Louis Tache (Cons.) 57 2177
1900 Jean-Auguste Ross (Lib.) 203 2794

Louis Tache (Cons.) 102 2525
1904 J.A. Ross (Lib.) 213 3272

William Price (Cons.) 106 3006
1908 J.A. Ross (Lib.) 201 3787

Hermenegilde Boulay (Cons.) 102 3148
1911 J.A. Ross (Lib.) 221 3747

Hermenegilde Boulay (Cons.) 102 4179
1917 Joseph Emile Stanis las Emmanuel D'Anjou (Lib.)

elu par acclamation
1921 J.E.S.E. D'Anjou (Lib.) 403 6363

Alfred Lavoie (Cons.) 86 1247
1925 Eugene Fiset (Lib.) 454 5142

Gerard Simard (Cons.) 153 3167
1926 Eugene Fiset (Lib.) 602 6257

Hermenegilde Boulay (Cons.) 217 4722
1930 Eugene Fiset (Lib.) 602 6257

Hermenegilde Boulay (Cons.) 217 4722
1935 Eugene Fiset (Lib.) 530 9238

Rene Edouard Asselin (Cons) 253 4495
G. Arthur Morin (Recons-
truction) 44 116

1940 J. E.S. E. D'Anjou (Lib.) 636 9766
Jean Blanchet (Ind.) 246 5928

1945 Gleason Belzile (Lib.) 660 10730
Joseph Arthur Couture (C.S.) 18 834
J.E.S.E. D'Anjou (Ind.) 383 8084
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1949 Gleason Belzile (Lib.) 620 11708
J.E.S.E. D'Anjou (Ind. Lib.) 50 3614
Andre Gagne (Cons.) 282 7389
Aurelien Gagne (Union
des electeurs) 25 1491

1953 Gerard Legare (Lib.) 566 8554
Blaise Lavoie (Ind. Lib.) 12 1668
Derome Asselin (Cons.) 371 8201
Joseph-Herve Rousseau
(Ind. Lib.) 217 5478

1957 Gerard Legare (Lib.) 654 14642
Derome Asselin (Cons.) 470 9754

1958 Gerard Legare (Lib.) 570 11503
Emilien Morissette (Cons.) 504 16426
Jean-Nil Jean (C.S.) 21 534

1962 Gerard Legare (Lib.) 570 9950
Maurice Loyer (N.P.D.) 13 393
Emilien Morissette (Cons.) 355 8956
Gerard Ouellet (C.S.) 197 9171

1963 Gerard Legare (Lib.) 494 12274
Raymond D'Auteuil (N. P.O.) 20 1297
Fernand Dionne (Cons.) 80 3192
Gerard Ouellet (C.S.) 395 12414

1965 Guy Leblanc (Lib.) 436 11372
Raymond D'Auteuil (N.P.D) 329 6783
Gerard Ouellet (P.C.) 53 1477
J.A. Young (Ralliement
creditiste) 161 7245

Saint- R.-du-Loup
Annee Candidats Fabien Temise.
1968 Rosaire Gendron (Lib.) 453 10605

Antonio DubS (Cons.) 347 8630
Philippe Gagnon (Ralliement
creditiste) 264 3029
Robert McLeod (N.P.D.) 8 360

1972 Rosaire Gendron (Lib.) 485 10004
Marcel Dufour (Cons.) 204 5263
Philippe Gagnon (C.G.) 263 9659

1974 Rosaire Gendron (Lib.) 538 11071
Bernard Dumont (Ind.) 49 885
Gerard Lebel (Cons.) 280 9128
Maurice Lemieux (C.S.) 103 3261
Patrice Vezina (N.P.D.) 11 708
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LES ASSOCIATIONS
L'etude des diverses associations que I'on retrouve

dans notre paroisse, depuis les origines jusqu'a ce jour,
nous renseigne beaucoup sur les preoccupations sociales de.
notre collectivite. II s'agit egalement d'un excellent moyen
de connaT1re les transformations generales qui affectent
I'ensemble de notre societe, a differentes periodes de son
histoire. Voici done, resumee dans ses grandes lignes,
I'histoire des organismes communautaires de notre paroisse,
reflet de I'evolution generale de notre societe.

On peut distinguer trois grandes etapes dans I'evolu
tion de nos associations paroissiales. Depuis les debuts de
la paroisse jusqu'a la revolution tranquille des annees '60,
la plupart de nos organisations sont etroitement confes
sionnelles. Tres tot cependant, Ie caractere cooperatif s'insi
nue dans nos associations qui demeurent neanmoins mar
quees du sceau de la religion. Enfin, I'evolution recente de
nos institutions collectives s'est realisee dans Ie sens d'une
desacralisation progressive et d'une plus grande autonomie.

Avant d'aborder Ie sujet des veri tables associations
spontanees apparues au cours de notre histoire locale, il
no us faut rappeler la formation des trois premieres orga
nisations de la paroisse qui sont a la base m~me des prin
cipaux rapports sociaux qui regissent l'ensemble de notre
societe.

La premiere organisation collective de notre localite
est la mise sur pied d'une "Fabrique" en 1843, sous les
auspices du cure Marceau de Saint-Simon, ayant pour but
d'organiser la paroisse et d'assurer la construction de la
chapel Ie, puis de I'eglise, du presbytere et I'installation du
cimetiere paroissial. Et depuis ce temps, les marguilliers,
sous la direction du cure de la paroisse, veillent a l'entretien
et a I'amelioration des edifices religieux et a la bonne admi
nistration des biens tempore's de l'Eglise. La Fabrique est
done la plus ancienne organisation que I'on retrouve dans
notre paroisse et qui a survecu jusqu'a ce jour, sans grande
modification dans ses principales prerogatives. (5).

Vers la m~me epoque, en 1850 et peut-£1tre m8me avant,

5. Pour plus arnples delails sur notre Fabnque. revoir Ie chapltre II sur I'organisa
lIon de la paroisse.
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la creation d'une Commission Scolaire locale represente la
deuxieme association en vigueur dans notre patelin. On
peut, sans risque d'erreur, pre1endre que cette association
connut des debuts difficiles, ne serait-ce qu'en raison de
I'extr~me pauvrete des gens qui ne pouvaient alors acquitter
les frais de la construction d'une ecole et de I'engagement
de professeurs. A I'origine, I'organisation de la paroisse et
I'amelioration du domaine nourricier suffirait largement a de
penser I'energie des ancetres. C'est pourquoi nous pensons
que nos premieres Commissions Scolaires devaient ~tre

plutot representatives - pour parer a la legislation scolaire
qui obligeait - et sans grande efficacite reelle. Songeons
qu'en 1850, il n'y avait pas encore de cure resident a Saint
Fabien et la plupan des citoyens etaient alors illettres - les
nombreux "X" en guise de signature sur les requ~tes de
celte epoque en temoignent -; commen1 alors esperer
I'existence d'une Commission Scolaire efficace, alors m~me

que, pour la majorite des citoyens, I'instruction etait un luxe
tout a fait inutile dans I'exploitation du domaine paternel ou
dans les travaux des chanliers. Ce besoin de connaissances
que nous eprouvons si naturellement aujourd'hui n'avait, a
I'epoque, que tres peu d'incidence reelle sur la vie de notre
petite colonie. L'arrivee du pasteur, en 1855, bouleversa
sans aucun doute cet ordre social. Les gens se laisserent
convaincre de la necessite de I'instruction et Ie pasteur fut
a I'origine des premieres realisations concretes en ce do
maine. La situation economique s'ameliorant, les Commis
sions Scolaires devinrent plus efficaces et plus en mesure
de pourvoir materiellement aux besoins de I'instruction pu
blique. Pendant de tres nombreuses annees, les cures de
la paroisse occuperent la fonclion de president de la Com
mission Scolaire et leur role fut primordial en ce domaine.
Dans Ie courant du XXe siecle, on nomma aussi des presi
dents la'ics, mais jl ne faut pas se leurrer sur I'autonomie de
I'organisme qui demeurait etroi1ement influence par les
decisions du clerge L'omnipresence de I'Eglise, en matiere
d'education, et donc dans la Commission Scolaire, diminua
a la suite du Rapport Parent et du Bill 60 en 1964, faisant
place a plus d'autonomie de la part des autorites civiles et
des citoyens en ce domaine. Si Ie role du clerge n'etait pas
totalement evince en matiere d'education - en effet, m~me

depu is 1964, les ecoles publ iques demeurent confession
nelles - les Commissions Scolaires devenaient des organis
mes autonomes relevant directement des citoyens et du
gouvernement. Depuis ce temps, la centralisation regionale
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a Rimouski, malgre ses nombreux avantages, a agrandi Ie
fosse qui separe les interesses - les parents - et Ie pou
voir decisionnel de "association qui constitue, en elle-meme,
les Commissions Scolaires elementaires et secondaires qui
ont rem place I'ancienne Commission Scolaire locale. Re
tenons donc que, pendant piUS d'un siecle, Ie caractere con
fessionnel de cette association ne fait pas de doute et etait
a la base meme du systeme, dit I'lnstruction Publique, qui
preceda Ie systeme actue' depuis la creation du Ministere
de l'Education en 1964. Pendant plus d'un siecle, les deci
sions des citoyens ont ete subordonnees a la volonte du
clerge et, depuis peu, la volonte des citoyens se trouve
presque annihilee par un systeme de centralisation qui
depayse la plupart des parents. Cetle association qui repre
sente toute notre collectivite en matiere d'education a connu
bien peu d'emprise reelle sur nos concitoyens qui n'ont pas
veritablement cree ensemble cette association, mais qui se
sont laisses couler dans un cadre impose de I'exterieur. (6).

En 1855, la formation du Conseil Municipal constitue
la troisieme organisation collective apparue dans notre 10
calite. Le maire et les conseillers ont pour tache de veiller
a I'administration des biens de la communaute civile et doi
vent promouvoir Ie developpement economique et social
de la paroisse. (7). Pendant pres d'un siecle d'histoire, Ie
Conseil Municipal est pratiquement la seule organisation
collective qui ne subit pas I'ingerence du clerge. II est dif
ficile de se prononcer sur Ie degre de participation reelle de
nos concitoyens aux reunions du Conseil Municipal. Tou
tefois, hier comme aujourd'hui, il semble bien, que ce n'est
que la minorite des gens qui assistent aux seances du Con
seil. En ce domaine, peut-etre plus qu'ailleurs, Ie proverbe
suivant est maintes fois verifie: "Ies gens sont bien meil
leurs pour critiquer que pour s'occuper eux-memes de leurs
affaires." Les citoyens deleguent leurs responsabilites a un
petit groupe et se desinteressent de la chose municipale,
saul pour critiquer Ie montant des redevances annuelles ou
harceler Ie mai re et ses consei Ilers de demandes person
nelles. Cette association, imposee par fa loi des municipa
lites en 1855, n'est que tres peu interiorisee par I'ensemble
de la population qui se desinteresse de ses veritables inte
rets, en matiere d'organisations materielles collectives. Ce

6 Pour plus de delalls sur notre Commlss,on Scolalre, revoir Ie chapltre IV
7 Pour plus de deta,ls sur noIre Consel! Mun,c; pal, revoir Ie chapllre III
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n'est que dans les cas d'exlr~me necessite que la popula
lion a recours a I'organisation municipale pour repondre a
des besoins qu'il serait impossible de combler sans cette
forme de cooperation. Les citoyens ne songent pas, que
celte forme d'association pourrait eventuellemenl leur per
mettre de promouvoir des plans de developpement econo
mique qui sont, actuellement, Ie lot des entreprises privees.
Tout comme la Fabrique, Ie Conseil Municipal a subi peu de
transformations majeures depuis sa fondation.

La creation de ces trois premieres organisations - Fa
brique, Commission Scolaire et Conseil Municipal - avait
fourni les cadres essentiels a I'union d'un groupe d'indivi
dus qui allaient desormais composer un environnement so
cial homogene. Ce n'est qu'a partir de ce temps que I'on
peut veritablement parler de vie socia Ie a I'interieur de notre
noyau paroissial, et donc, de I'apparition de groupements
sociaux autonomes et spontanes dans notre localite.

Nos premieres associations temoignent d'une societe
austere, profondement religieuse, dans laquelle la recherche
du bien-~tre social n'a pu ~tre envisagee en dehors de la
pratiq ue religieuse. Toutes ces associations naissent de I'ini
tiative du cure de la paroisse qui en est Ie promoteur et Ie
principal artisan. Ces institutions contribuerent a renforcer Ie
caraclere sacre des valeurs les plus importantes pour la sur
vie de la communaute, surtout Ie respect des valeurs familia
les et sexuelles qui devaient constituer un facteur puissant
de la survie du groupe et de I'ordre social en general.

Pendant plus d'un siecle, les diverses associations reli
gieuses foisonnenl dans notre paroisse. La vie sociale ne
peut ~tre comprise en dehors de ces mouvements d'origine
essentiellement clericale e1 on peut penser qu'ils regrou
paient l'ensemble de la population qui se trouvail contrainte,
en raison de la pression sociale, de participer a l'une ou
I'autre de ces associations. Voici la liste de ces groupe
ments religieux.

Le 4 decembre 1856, l'Archiconfrerie du Sacre-Coeur de
Marie est fondee sous I'egide du cure Ladriere, recemment
installe dans notre paroisse. Le 22 novembre 1874, Ie cure
Audet pourvoil a I'organisation de la Societe de la Tempe
rance. La grande croix noire de la temperance pare la plupart
des demeures et les moeurs de I'epoque contraignent tou-
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tes les families a adMrer au mouvement. Le 21 novembre
1878, l'Apostolat de la Priere est ne. Le Tiers-Ordre de
Saint-Frangois d'Assise cree Ie 15 octobre 1884, se main
tiendra en vigueur jusqu'en 1902 et on sait qu'il fut reani
me plus tard. L'Association de la Saint-Famille existe de
1895 a 1903 et sera reanimee plus tard. La Confrerie des
Dames de Sainte-Anne est organisee, en octobre 1898, et
se maintiendra jusqu'au 21 mars 1956. L'Union du Saint
Rosaire voit Ie jour Ie 25 septembre 1900. L'Association du
"Scapulaire" nail Ie 11 aoOt 1906, et la m~me annee, est
organisee la Confrerie du Mont Carmel. L'Association du
Chemin de la Croix est instauree en 1910; ce mouvement
regroupera plus de 850 membres au cours de son existen
ce. En 1945, Ie Cercle Lacordaire et Ie Cercle de Sainte
Jeanne D'Arc rajeunissent l'ancienne Societe de Temperan
ce en voie de disparition. En 1918, s'organise l'Association
de la Sai nte Enfance. En 1921, Ie Cercle PMagogiq ue se
donne pour but d'ameliorer I'education religieuse et I'ins
truction des citoyens de la paroisse. La Pieuse Union de
Saint-Joseph nalt Ie 13 avril 1921. L'Union Pieuse de la
Bonne Mort est organisee en 1921 et comptera plus de
1,350 membres tout au long de son existence. L'Associa
tion des Enfants de Marie est nee en 1923. L'Association
de Saint-Jean-Berchmans - les enfants de choeur - a ete
active de 1926 a 1929. Le Cercle Marguerite Bourgeois est
organise en 1929 et la Doctrine Chretienne en 1947. L'Asso
ciation du Saint-Sacrement n'a survecu que I'annee 1956.
En 1957, est creee l'Amicale de Saint-Fabien. En 1963, la
Pieuse Union des Enfants de Marie est reanimee. (8). Notre
paroisse a egalement compte plusieurs autres associations
religieuses pour lesquelles il est impossible d'assigner des
annees precises: les Messageres de Notre-Dame, les Cor
digeres, la Ligue des Jeunes combattant Ie blaspheme, la
Ligue du Sacre-Coeur, la Propagation de la Fot, Ie Denier de
Saint-Pierre, la Societe Saint-Frangois de Sales, sans comp
ter celles qu'on oublie.

Comment, dans cette atmosphere de piete et de reli
gion, ne pas entrevoir une societe modelee a I'image de la
religion catholique! L'Eglise est toute puissante et son
rayonnement parvient jusque dans les milieux les plus isoles
de la paroisse. La vie sociale des individus est profonde-

B La plupart des renselgnements concernant les assocIations religieuses de fa pa·
rOlsse sont lournis par I'abbe Gregoire R,ou
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ment marquee par ces associations qui sont a I'origine de
plusieurs activites paroissiales et qui se chargent de com
bIer les besoins culturels et recreatifs de la collectivite.

Des Ie debut du XXe siecle cependant, I'idee de la coo
peration commence a se repandre dans les esprits. Plu
sieurs mouvements cooperatifs se donnent alors pour t~che

de promouvoir Ie developpement economique du secteur
agricole. Mais en ce domaine egalement, Ie pasteur est a
l'origine de plusieurs de nos associations. En 1889, I'orga
nisation de la premiere fromagerie, selon la formule coope
rative, a vu Ie jour grace aux bons offices du cure Audet.
Entre 1903 et 1907, l'elan cooperatif se manifeste par la
formation de plusieurs Societes de patrons de fromagerie
dont, cette fois-ci, j'initiative revient a un citoyen du Bic,
monsieur Adelard Blais. En 1910, la Beurrerie de Saint
Fabien est reorganisee, gr~ce au devouement du cure Pel
letier. La mise sur pied de l'Union Catholique des Cultiva
teurs (U.C.C.), en 1932, dans notre paroisse, est egalement
due a I'initiative de ce pasteur. Entre temps, plusieurs autres
associations, essentiellement agricoles, se developpent: la
Cooperative Agricole en 1927, Ie Cercle Agricole en 1893,
Ie Club des Jeunes Eleveurs Ayrshire en 1929. En 1934,
l'Association Catholique des Jeunes Cultivateurs (A.C.J .C.),
fondee sous I'inspiration du vicaire Morin, veut promouvoir
les interets sociaux, economiques et agricoles de la jeu
nesse rurale. Le mouvement avait pour but d'encourager les
jeunes citoyens a choisir la profession agricole et de les y
preparer par des conseils et des activites appropries.

La cooperation reussit bien, a Saint-Fabien, et cette
tendance s'est perpetuee jusqu'a nos jours. Le dynamisme
de notre Cooperative de Consommation (1947), ainsi que
de notre Caisse populaire (1940), sans concurrent serieux
dans les deux cas, en est un temoignage eloquent. (9).

Par ailleurs, il serai! faux de pretendre que pendant plus
d'un siecle d'histoire, de 1850 a 1950 environ, il n'existait
que des associations religieuses, ou des organismes agri
coles et cooperatifs dans notre paroisse. II y avait bien
quelques exceptions. Ainsi, quelques groupements etaient

9. Pour plus d'informations sur Ie mouvemenl cooperallf, revoir Ie chapitre V sur
la vie economique.
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davantage preoccupes par I'aspect social proprement dit,
sans nier pour autant I'influence de la sainte Eglise catho
lique, a I'interieur meme de ces associations.

En 1924, l'Union Catholique des Fermieres se donne
pour objectifs de permettre aux dames de se rencontrer et
de discuter sur des sujets d'actualites, d'echanger des con
seils sur divers travaux d'artisanat et de contribuer a des
expositions. Quelques annees plus tard, en 1943, l'Union
Catholique des Femmes Rurales s'attribue Ie role de faire
des pressions au niveau des autorites locales, regionales,
provinciales et federates en vue d'ameliorer la condition
feminine.

Organisme social d'importance a I'epoque, la Societe
Saint-Jean-Baptiste de Saint-Fabien est fondee Ie 24 juin
1945, a la suite d'une conference du chanoine Alphonse
Fortin. A I'instar de la Federation des Societes Saint·Jean
Baptiste du comte de Rimouski creee quelques jours plus
t6t, Ie 20 juin 1945, Ie mouvement local adopte Ie program
me vague qui a comme objectif de "developper notre carac
tere ethnique, augmenter notre fierte nationale, nous con
vaincre qu'en tant que Canadiens-Franc;:ais, nous represen
tons une force." (10). La Societe Saint-Jean-Baptiste se
voudra, des Ie debut, un lieu de ralliement, afin de mettre
fin a I'isolement des groupes et des associations, et de les
amener a donner leur avis sur des problemes interessant
I'ensemble de la population. La Societe a egalement exerce
un r6le non negligeable dans Ie developpement des coope
ratives, de la caisse populaire et de la politique "d'achat
chez nous". Neanmoins, c'est dans Ie domaine des loisirs
que notre association locale s'est davantage distinguee en
s'assignant Ie role de gardien de notre folklore national,
par I'organisation de concours a themes patriotico-histori
ques dans les ecoles, ou de defiles de chars allegoriques
a I'occasion de la fete nationale et diverses autres activites
recreatives.

A I'origine, notre Societe Saint-Jean-Baptiste compta 53
membres. Le bureau de direction fut compose de messieurs
Georges-Em ile Forti n, president, J. E. Martineau, vice-presi
dent, C.A. Poirier, secretaire, Emmanuel Roy, tresorier et
messieurs Ernest Boulanger, Gerard Dumont, Eugene Bril
lant, Jean-Noel Hammond et Jean-Baptiste Roussel, furent
les premiers directeurs.

10. "La Federation est fondee". dans I'Echo du Bas Saint-Laurent, 24 mal 1945. p. 1
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Le Club 4-H, fonde en 1945, constitue la section juve
nile de la Societe Saint-jean-Baptiste, A travers diverses ac
tivites recreatives et culturelles, cette association tend a
propager un certain ideal de conduite. L'ethique de ce mou
vement est resumee par Ie symbole 4-H: Honneur, Honn~

tete, Habilete, et Humanite. Cette association permet, en
outre, a plusieurs jeunes de s'interesser a I'etude de la flore
et de la faune dans notre milieu et d'organiser des excur
sions en plein air qui font Ie ravissement de tous les mem
bres.

Bureau de direction du Club 4·H. De gauche a drolle, 111re rangee: Lau
rette Michaud, Rev. David Beaulieu, Rev, Robert Godbout, Claire Bella
vance. 2eme rangee: Aline Malenfant, Fabiola Bellavance, Violette Mo
rais, Clothilde Fournier, Therese Gendreau, Berthe Roy, Isabelle Bllianger.

Au debut des annees '60, Ie Quebec sub it des transfor
mations majeures dans presque tous les domaines de la vie
publique. La "revolution tranquille" etait Ie resul1at de modi
fications fondamentales et de tensions qui s'accumulaient
chez les Quebecois depuis plusieurs decennies. Une foule
d'aspirations divergentes et Ie changement des conditions
de vie au Quebec contribuerent au developpement d'un nou
veau climat politique, economique, social et culturel,

lIs elaient Ie fruit d'au moins deux caurants inrpartonts:
d'l/lle parI, un nationalisme conadien:(ran9ais en pfeine evo-
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IUlion, de l'aulre, les reactions des Quebecois devanl fa trans
formation de leur univers rural en une sociele urbaine forte
ment industrialisee. (J l),

En matiere de politique, Ie gouvernement Lesage avait
mis I'accent sur la volonte des Quebecois a prendre en main
leur propre destinee. II s'agissait en somme de rapatrier les
pouvoirs constitutionnels reserves aux provinces et de limi
ter I'ingerence du gouvernement federal dans les affaires
provinciales. En matiere economique, Ie gouvernement na
lionalisa I'industrie hydro-eleclrique, cle du developpement
industriel et lan<;a un programme gouvernemental elabore
pour Ie developpement des ressources naturelles sous Ie
contrale du Quebec. En matiere d'education, on crea Ie sys
teme des ecoles publiques - polyvalentes, cegep et uni
versite du Quebec ainsi que Ie Service des PrEHs et Bour
ses - qui permirent I'acces aux etudes pour tous les jeunes
desireux de s'instruire. C'etait deposseder Ie clerge de son
principal agent de formation pour Ie rayonnement de la cul
ture et de I'ethique du catholicisme. La creation d'un Minis
tere des Affaires culturelles avait pour mission de veiller au
rayonnement de la culture canadienne-fran<;aise a travers
Ie Canada.

La "revolution tranquille" ne pouvait qu'entrainer des
changements radicaux dans la vie sociale de tous les Que
becois. La paroisse de Saint-Fabien n'echappa pas a ce
renouveau qui bouleversa I'ensemble de nos structures
sociales.

Notre paroisse, jadis essentiellement agricole, regroupe
de plus en plus de travail leurs relevant du secteur tertiaire,
soil Ie commerce, I'education, les services, les loisirs, Ie
travail de bureau, etc. La jeunesse accede en masse a I'edu
cation secondaire et superieure. Le role de l'Eglise s'est
considerablemenl amoindri et la disparition de la plupart de
nos associations religieuses en temoigne. La deconfession
nalisation de tous nos organismes est une marque evidenle
de ce renouveau. Par ailleurs, on remarque I'apparition de
plusieurs groupements et associations essentiellement la'l
ques qui amenent un climat de relations sociales tout a fait
nouveau dans notre histoire. La desacralisation de nos ins
titutions sociales et la creation de mouvements collectifs

11. P.C. Cornell el ai, Canada Unite at Dlverslle, p. 532.
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de type original constituent les deux principaux change
ments que I'on remarque dans nos associations depuis
I'avenement de la revolution tranquille. Voici donc plus de
details sur ces deux courants qui caracMrisent la derniere
periode de I'histoire de nos associations.

La la'lcisation de tous nos organismes sociaux ne soul
Ire pas d'exception. La plus grande liberte d'expression qui
caracterise desormais nos associations, sans egard pour
les croyances religieuses, est sous-entendue dans Ie chan
gement de denomination de ces groupements collectils.
L'union Catholique des Fermieres a change son nom pour
celui de Cercle des Fermieres; l'Union Catholique des Fem
mes Rurales (U.C.F .R.) devient l'Association Feminine
d'Education et d'Action Sociale (A. F.E.A.S.); la Societe
Saint-Jean-Baptiste (S.S.J. B.) devient la Societe Nalionale
d'Entraide Quebecoise (S.N. E.Q.); et l'Union Catholique des
Cultivateurs (U.C.C.) est connue actuellement sous I'appel
lation de l'Union des Producteurs Agricoles (U.P.A.).

Enfin, depuis un peu plus de dix ans, plusieurs nou
velles associations ont vu Ie jour dans notre paroisse et
s'occupent d'organiser des activites d'interets economiques,
educatifs, culturels, recreatifs, sportifs et meme proprement
religieux.

La Chambre de Commerce de Saint-Fabien est nee en
1957. En effet, Ie 16 avril de cette annee, monsieur Louis de
Gonzague Gagnon de Mont-Joli, president regional, vient
dans notre paroisse en vue de fonder une Chambre de Com
merce. Cette reunion groupe alors quatorze citoyens qui jet
tent les bases du nouvel organisme. Bient6t, on denombre
cinquante membres. C'est alors qu'on decida de former un
bureau de direction local. Le 8 mai 1957, lars d'une reunion
presidee par monsieur Louis de Gonzague Gagnon, les offi
ciers suivants sont elus: messieurs Noel-Yvon Fortin, presi
dent, Omer Rousseau et Emmanuel Roy, vice-presidents, Al
phonse Michaud, tresorier, et Gregoire Thibault, secretaire.
Les directeurs de I'epoque sont messieurs Paul-Leon Belzile,
Omer Bellavance, Jean-Noel Hammond, Gerard Grenier,
Adelard Morin, Lucien Boucher et Jean-Baptiste Gendreau.
Les verificateurs sont messieurs Joseph Theberge et Arthur
Belzile. Le 16 mai 1957, on forme quatre comites: celui
des routes, de la publicite, des resolutions et de I'urbanis
me. En decembre suivant, on ajoute un comite de decora-
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tion a I'occasion des Mtes de Noel. Le comite d'agriculture
vient s'ajouter Ie 25 janvier 1958. A la suite d'une visite de
monsieur Real Bernier, Ie 12 juin 1957, les membres avaient
accepte que notre Chambre de Commerce fasse partie de la
Federation provinciale. Le 20 mai 1958, notre section locale
est affiliee a la Chambre de Commerce du Canada et Ie 16
janvier 1959, Ie comite d'urbanisme devient membre de l'As
sociation Canadienne d'Urbanisme.

Bureau de direction de la Chambre de Commerce en 1958. De gauche it
drolle, 1ere rangee: Arthur Belzile, Omer Bellavance, Alphonse Michaud,
Deslauriers Voyer. 2eme rangee: Adelard Morin, NoAI-Yvon Fortin, Paul
leon Belzile, Gregoire Thibault, Louis Cimon, Omer Rousseau, lorenzo
Pelleller.

La Chambre de Commerce de Saint-Fabien compte ac
tuellement 55 membres sous la presidence de monsieur
Paul-Emile Rioux. Le secretaire de I'association est actuel
lement monsieur Michel Lavoie.

Depuis les debuts de I'existence de notre Chambre de
Commerce, plusieurs pressions furent faites aupres des
auloriles federales, provinciales et municipales atin de favo
riser I'epanouissement de notre localite. On ne saurait au
iourd'hui nier I'immense collaboration de cette association
dans les divers domaines de "education, les loisirs, les
routes, I'agriculture, pour n'en citer que quelques-uns.
Maintes realisations prouvent I'efticacite de notre Chambre
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de Commerce qui travaille pour Ie plus grand bien de la
collectivite.

Un autre organisme tres important dans notre paroisse
est I'organisation de l'Ambulance Saint-Jean. Cette asso
ciation est nee en avril 1962, alors que debutait a Saint
Fabien une serie de cours de secourisme, donnes par mon
sieu r Viateu r Lang lois, alors officier reg ional. Ces cours
furent suivis par une quarantaine de paroissiens de Saint
Fabien et de Saint-Eugene-de-Ladriere. Remarquons que les
principaux instigateurs de la formation ambulanciere de la
paroisse furent monsieur Arthur Belzile, appuye par mon
sieur Ie cure Leo-Pierre Bernier.

Groupe d'ambulanciers 9n 1962. De gauche a droite, 1ere rang~e: Gaston
Michaud, Alclde Bellavance, surintendant, Jean-Leon Plourde, chirurglen,
Abbe Leo-Pierre Bernier, aum6nier, Arthur Belzile, president-fondaleur,
Emile Berger, Denis Rioux. 2eme rangee: Jacques Gagnon, Jos. Dumais,
Romuald Fortin, Raynald Belanger, Patrice Belzile. 3eme rangee: DomI
nique Theriault, Marc Roussel, Jean-Marc Belzile, Georges D'Aslous,
Charles D'Astous, Jean-Eudes Beauchesne.

A I'origine, la section ambulanciere de Saint-Fabien
regroupait messieurs Arthur Belzile, president honoraire;
Charles-Auguste Boucher, surintendant; Roland Roy, offi
cier; Paul Theberge, sergent; Emile Berger, caporal; Gaston
Michaud, secretaire-tresorier; Denis Rioux, magasinier;

- 313-



Jean-Marc Gendron (vicaire), aum6nier et Jean-Leon Plourde,
medecin. Les autres ambulanciers de I'epoque sont: mes
sieurs Alcide Bellavance, Jean-Eudes Beauchesne, Patrice
Belzile, Jean-Marc Belzile, Raynard Belanger, Romuald For
tin, Jean-Yves Lepage, Marc Roussel, Dominique Theriault,
Charles D'Astous, Georges D'Astous, Yvon D'Astous, Lu
cien Jean, Joseph Dumais.

L'Ambulance Saint-Jean est un organisme qui se donne
pour but de rendre des services aupres de leurs concitoyens,
tels que, secours aux blesses, aide aux sinistres, assurance
de I'ordre dans diverses reunions et soirees sociales, aide au
pasteur pour la desserte religieuse de la paroisse, etc ...
Cet organisme s'est assure un franc succes, grace au dyna
misme remarquable de ses membres, une disponibilite sans
egard et a la participation de nos concitoyens a cette as
sociation.

Les Terrains de Jeux de Saint-Fabien Inc. se chargent
de favoriser les loisirs dans la municipalite. lis s'occupent
notamment de projection de films a la salle paroissiale,
organisation de soirees recreatives pour les jeunes, organi
sation des sports d'hiver pour les jeunes et les moins jeu
nes, etc.

Meme, si les Terrains de Jeux de Saint-Fabien Inc. sont
charges de I'organisation des loisirs a Saint-Fabien, ils n'en
ont pas Ie monopole. Aussi, m~me avant sa creation, quel
ques associations telles que I'A.F .E.A.S. et Ie Cercle des
Fermieres touchaient legerement ce domaine.

Au cours des dernieres annees, deux groupemenls re
cents ont apporte leur contribution a I'organisation des loi
sirs dans la paroisse: il s'agit du club "La Coulee" et du
"Cere Ie des Jeu nes Ruraux".

En 1971, etait mis sur pied a Saint-Fabien, un centre
de Plein air. Ne de I'initiative du docteur Gilles Vezina, ce
centre de Plein air, communement surnomme "La Coulee",
connut rapidement une certaine popularite. Situe au troi
sieme rang de la paroisse, Ie club "La Coulee" a amenage
ses locaux dans la demeure et les dependances d'une vieille
ferme. Ses 250 membres peuvenl compter sur 32 arpents
de terre pour organiser leurs activites. Cependant, cette
superficie peut ~tre etendue jusqu'a 273 arpents, puisque,
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monsieur Gerard Grenier offre gracieusement Ie droit de
passage sur sa propriete qui compte 251 arpents.

M~me s'il est surtout frequente par les motoneigistes
de Saint-Fabien, Saint-Eugene, Saint-Simon et Bic, Ie club
offre de nombreuses activites a ses membres et egalement
a des non-membres. En effet, on peut y pratiquer Ie ski de
fond, la raquette, la glissade selon Ie gOClt ou la fantaisie
des interesses. Outre ces activites regulieres, les membres
de "La Coulee" offrent regulierement des activites aux non
membres, surtout aux enfants, par I'organisation de journees
recreatives de Plein air.

Si Ie club "La Coulee" est surtout une organisation de
type recreatif et sportif, Ie ('Cercle des Jeunes Ruraux" a un
caractere culturel et peut-etre mElme professionnel. En effet,
Ie Cercle est ne de la preoccupation d'une vingtaine de jeu
nes agriculteurs de notre localite. Cependant, si c'etait la
son essence en 1971, les loisirs ne furent pas exclus, pour
autant, de leurs activites. A ce niveau, nous notons une
certaine diversification. Par ailleurs, Ie Cercle organisa bien
d'autres activites: projection de films, reunions d'informa
tions, organisation de bingo, voyages, organisation de soi
rees recreatives et de partie de sucre, formation de clubs de
hockey et de ballon-balai, etc.

Fonde en 1971, Ie Club de l'Age d'Or de Saint-Fabien a
pris beaucoup d'ampleur. En effet, Ie 31 octobre 1971, Ie
Club comptait 33 membres et aUjourd'hui, on en denombre
au-dela de 125. Les membres se sont amenage une ma
gnifique salle au sous-sol de la sacristie: c'est "Le P'tit
Pig non" de l'Age d'Or. Les principales activites sont les
jeux de cartes. les dames, Ie domino et les soirees dansan
tes. On ne manque pas de souligner les anniversaires de
naissance de tous les membres A I'origine, Ie bureau de di
rection de l'Age d'Or se composait comme suit: monsieur
Antoine Michaud, president; madame Seraphin Theberge,
secretaire-tresoriere; et messieurs Wellie Beauchesne, Etien
ne Roy, Philippe Cote, Lorenzo Belanger et Cyrice Cloutier,
directeurs. II va sans dire, Ie Club de l'Age d'Or a pour but
d'apporter des divertissements aux personnes ~gees.

Mentionnons, enfin, quelques autres associations de la
paroisse. L'organisation de la Pastorale, presidee par Ie cure
de la paroisse, a pour but d'aider Ie pasteur dans ses tra-
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vaux. le Club Jesse Owens a pour objectif de developper,
chez les jeunes, Ie goOt de I'athletisme et de former une
elite representative au niveau regional et provincial.
l'A.C.l. E. a pour but de sensibiliser les jeunes a la liturgie.
le groupe "les Caroussels" constitue une equipe de dan
seurs qui aime a preparer des spectacles de danses folklo
riques ou des choregraphies. Enfin, il ne taut pas oublier de
signaler Ie groupe de motards de Saint-Fabien que sont les
Commandos et qui manifestent un dynamisme et une vi
gueur exceptionnels en tant qu'association de jeunes moto
cyclistes. les Commandos se sont donne pour but, de vivre
des experiences de groupe, selon les regles etablies par ce
m~me groupe, de partager des biens et de se recreer dans
un lieu commun.

- 316-



Chapitre vII

A fa mode de chez nOlM

Comme nous I'avons vu precedemment, Ie paysan se
voyait jadis oblige d'exercer a la fois plusieurs metiers. Tout
etait a faire et il ne pouvait compter que sur lui-m~me pour
sa survie et celie des siens. C'est de maniere tres sim
ple, que I'habitant parvenait a subvenir a ses besoins les
plus elementaires et ce, dans la mesure ou il savait s'allier
les forces productives de la nature, sa seule richesse. Aussi
devait-il constamment faire preuve de prevoyance et d'inge
niosite. Plusieurs se souviendront, des efforts et du temps
qu'ils ont eux-memes investis au vu consacrer par d'autres,
dans ces travaux routiniers. Ces gestes, maintes fois repe
Ms, sont pourtant, malgre leur simplicite, autant d'elements
qui contribuerent a I'essor de notre paroisse. Meme si ces
instruments rustiques ant avantageusement ete remplaces
par de I'equipement plus moderne et que les anciens pro
cedes sont aujourd'hui largement depasses, on ne saurait
nier I'influence de ces humbles travail leurs sur Ie mode
d'existence beaucoup plus facile que nous connaissons
actuellemenL

Voici done quelques-uns de ces procedes par lesquels
nos ancetres reussissaient a se pourvoir du necessaire.
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LE PAIN
S'il arrive encore aujourd'hui a quelques menageres de

fabriquer leur pain a la maison, c'est quand mElme en petite
quantite et avec certaines commodites qui font que Ie
temps, mis a cette besogne, ne prend guere toute une jour
nee. Autrefois, il fallait deux bonnes journees avant de
pouvoir goOter Ie fruit de son labeur.

La veille, on sortait la huche, sorte de grande auge que
I'on avan<;ait pres du poele pour rechauffer "Ia fleur" (Ia
farine) preparee prealablement. Puis, on faisait sa "Iisse"
(Ievain) en melangeant avec un peu de farine, de I'eau tiede
et une ou deux "galel1es" a pain trempees dans I'eau tiede.
Le lendemain, on faisait cuire des patales qu'on ecrasait
avec ou sans la pelure dans leur eau de cuisson, pour
finalement les couler et les ajouter au levain prepare la veH
Ie. Dans la huche, on faisait un nid dans la farine et on y
mettait les patates, Ie levain, I'eau (environ trois gallons) et
deux poignees de se!. On brassait ensuite tous ces ingre
dients ensemble et on boulangeait ce melange avec la fari
ne pour en faire une p~te mol Ie. Au bout de deux heures,
on travaillait la pale pour la rabaisser et quand elle remon
tait une deuxieme fois, on la petrissait encore avant de la
mettre dans les casseroles. On avait soin de placer celles
ci dans un endroit ou iI n'y avait pas de courant d'air, car
on se serait retrouve alors avec de la "galette", c'esHl-dire
un pain plat. Lorsque la pale etait a nouveau montee dans
les moules, on les deposait dans Ie four construit a cette
fin.

On retrouvail a Saint-Fabien deux sorles de four a pain.
Le plus commun etait celui qui se trouvail complelemenl
isole de la maison. Quelques-uns cependant avaient leur
four dans la cave. La cheminee de ce four communiquail
alors avec celie de la maison. Le four dans la cave avail
I'avanlage d'etre utilisable aussi bien I'hiver que I'ete.
L'hiver, la cuisson du pain se faisait a meme Ie fourneau du
poele de la maison. Ces fours etaient b~tis en forme de
voOte, en briques ou en terre glaise et possedaient des murs
de huit pouces d'epaisseur. lis eta;ent assez grands pour
permellre la cuisson de douze ou treize pains a la fois.

Pour la cuisson du pain, il fallait chauffer Ie four une
heure et demie a I'avance pour qu'il soit a point au moment
de I'enfournage. On faisail chauffer Ie four en faisant une
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La bon pain d'habilanl, lei qu'on Ie
reusslssail chez M. Reml Coulom
be.

"attisee" de bois d'arbres secs; Ie cMre, lorsqu'on en avait,
etait Ie bois qu'on preferait utiliser. Lorsque les briques
blanchissaient un peu, cela signifiait que Ie four etait assez
chaud, mais on pouvail aussi verifier la chaleur en I'essayant
tout simplement avec la main. On enlevait alors la braise a
a I'aide d'une "gratte" de
bois et on I'abandonnait en
tas pres du four. Puis on
enfournait rapidement Ie pain
en se servan t de la pelle a
grand manche pour pousser
les casseroles bien au fond,
car trop pres de la porte Ie
pain manquait de chaleur et
ne cuisait pas si vite. Envi
ron une heure apres on pou
vait sentir a la ronde, I'ines
timable parfum de ces pains
dares que ron sortait du
four. II va sans dire que lars
de ces jours de "cuite", la
collation se composait es
sentiellement de ce bon pain
chaud mange avec du beur
reo

Le "Pain de Boulanger" a, par la suite, rem place peu a
peu Ie pain de menage. D'apres les renseignements recueil
lis sur la boulangerie "Antoine Fournier", on peut constater
que les debuts des boulangeries furent mod estes et diffi
ciles. Dans les premiers temps de la boulangerie, la pate se
petrissait, a bras, dans une grande huche et par la suite
dans un petrin mecanise qui pouvait contenir jusqu'a quatre
sacs de 100 livres de farine. Avant I'arrivee de I'electricite,
ce petrin etait actionne par un moteur a propulsion, alimente
par du carburant. Le four, construit de briques, pouvait
contenir tous ces pains dans une meme "cuite".

Au cours des premieres annees, monsieur Fournier
passait Ie pain, de porte en porte, ete comme hiver, avec
une voiture a cheval, dans les paroisses de Saint-Fabien,
Saint-Simon, Sai,nt-Mathieu, Saint-Fabien-sur-mer et avait
des depOts a Saint-Eugene-de-Ladriere. Ce n'est qu'en
1930, qu'il s'acheta un petit camion Ford, ce qui ameliora
la situation. Quant au prix que se vendait Ie pain, il fut
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un temps ou la competition, a Saint-Fabien, etait tellement
forte, que Ie coOt baissa jusqu'a ,07c Ie quart de pain, (1),

Lorsq ue la bou langerie Fou rn ier ferma ses portes, Ie
regne des boulangeries, a Saint-Fabien, fut termine.

LE BEURRE ET LE FROMAGE
Dans les premiers temps, chacun fabriquait son beurre

a la maison, en ele comme en hiver.

Pour faire Ie beurre I'ete, au siecle dernier, on recueil
lait Ie lait dans des petites "cremeuses", especes de chau
diMes etroites et profondes, d'environ dix litres, avec cou
vercle, et on les deposait dans un endroit frais, comme une
source ou un puits. A la frafcheur de la temperature, la
creme se separait, montail a la surface; Ie lendemain, on
recueillait, dans une terrine ou pot de gres la creme qu'on
barattait avec patience et force dans une baratte a beur
reo (2). Une fois Ie beurre bien "pris", on Ie pressait dans
une "gamelle" a I'aide d'une palette pour extraire I'eau et
on remplissait Ie moule de beurre. On fabriquait ainsi des
portions d'une demi-livre ou d'une livre qu'on deposait dans
la saumure, dans un "croque" de gres. Autrement, il aurait
fondu comme de la graisse a la chaude temperature des
eles plus longs qu'aujourd'hui. (3).

La plupart des families fabriquaient aussi leur fromage.
Voici Ie procede:

On prend Ie Jait entier a sa temperature naturelle en sor
tant du pis de la vache, on Ie met en presure, et on Ie lais
se coaguler pendant une demi-heure. Une fois la coagula
tion complete, on coupe Ie caille en petits cubes de deux
pouces avec un couteau quelconque et, a mesure que Ie
petit lait se degage du caille, on Ie fait couler hors du reci
pient qui contient Ie caille, afin de I'en separer. Ce souli
rage du petit lait se complete en deux heures environ. Apres

1. Les renseignements concernant la boulangerle Antoine Fournier ont ele fournis
par mademoiselle Clothilde Fournier, la fille de notre ancien boulanger.

2. Ajoulons que Nora DAWSON mentionne dans son livre La vie lradltlonnelle Ii
Saint-Pierre (p. 50) que "dans les premiers temps, pour fabriquer Ie beurre a la
maison, on ballail la creme dans un lonneau primitl' au moyen d'un b~lon:

plus lard, on s'esl servi d'un "moulin a beurre" - sorte de tonneau a chevalet
dans lequel elall une vague action nee par una manivelle. Plus tard encore, c'ast
Ie tonneau meme qUi virail, la manivelle elan! remplacee par un balon de 'er
et une pedale. (C'ast a ce dernier apparail qu'on donna Ie nom de "baralle".)"

3. Urbain Arsenault, Palrlmolne Gaspesien, pp. 86-87.
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que Ie petit lait soit tout soutire, on met Ie caille dans une
espece d'egouttoir appele "ficele". On emplit ce recipient
troue de caille jusqu'au bord, mais sans Ie fouler; on Ie
place ensuite sur une 161e soulevee plus d'un bout que de
I'autre pour laisser s'ecouler Ie petit lait et on depose la t61e
sur une table pres de la chaleur d'un potlle. C'est aJors que
I'on peut ajouter du sel sur la surface du caille, mais si on
desire un fromage a la creme, on n'ajoute pas de se!. On Ie
laisse s'egoutter ainsi pendant une heure et demie, puis
on Ie retourne dans la "ficele". Au bout d'une autre heure et
demie, Ie caille a pris assez de consistance pour se tenir en
pain, on peut alors Ie couper en morceaux pr~ts a servir. (4).

Avec I'etablissement de la beurrerie et de la fromagerie,
tous ces ustensiles sont devenus inutiles. De la m~me fa90n
que Ie pain de menage fut remplace par Ie "Pain du Bou
langer", Ie beurre et Ie fromage domestiques ont disparu
avec I'avenement des beurreries et des fromageries. Les
cultivateurs allerent porter Ie lait aces etablissements ou ils
pouvaient, desormais, s'approvisionner en beurre et en
fromage.

LE LIN
Sur chaque ferme, annuellement, la planche de lin avait

Ie choix de la meilleure piece de terrain, c'est-a-dire, la plus
fertile. Le semis a la main exigeait une grande habilete pour
une distribution uniforme, assurant une croissanc'3 bien re
partie, soit pas trop drue, soit ni trop claire. Quand la ma
gnifique petite fleur bleue, d'un centimetre et plus, se trans
forme en capsule spMrique, la tige fibreuse est formee.
Lorsque la capsule jaune brunit, c'est Ie moment de songer
a I'arrachage de la plante.

Cette operation se faisait a la main. Les tiges, depo
sees en javelles, reposaient sur Ie sol pendant plusieurs se
maines pour permettre Ie "rouissage" qui se produisait par
la rosee des nuits et par la pluie suivie des rayons du solei!.
Ce manege de la nature favorisait Ie decollage des fibres de
la colonne centrale de la tige. Pour obtenir un rouissage
plus uniforme, il fallait retourner les javelles a plusieurs re
prises, selon la temperature.

Apres six a huit semaines, on engerbait Ie lin pour

4 Nora Dawson. Op. cil.. p. 133.
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proceder au battage des t~tes de lin. A I'aide d'un grand
"fleau", on recueillait ainsi la graine pour les prochaines
semences. Puis, les liges etaient engerbees de nouveau en
attendant la corvee du "brayage".

Par une belle journee d'automne, on choisissait une
echancrure dans un rocher pour ~tre a I'abri de tous vents.
Le site de la "brayerie" ainsi determine, on erigeait Ie four
neau de sechage. Celui-ci consistait a echafauder sur des
roches en place ou sur des pierres et pieces de bois, une
rangee de rondins de "bois dur" espaces de quelques pou
ces, destines a supporter Ie lin. On recherchait, pour com
bustible, un bois franc pour s'assurer un feu de braise
abondante. L'aulne etait I'essence de choix a cette fin. Un
bois resineux risquait d'enflammer Ie lin et compromettre la
qualite de la filasse s'il subissait une "grillade".

Les gerbes de lin etendues sur Ie fourneau, en couche
de quatre a cinq pouces d'epaisseur, devaient etre retour
nees et remuees sans cesse pour un sechage uniforme. Si Ie
feu devenait menac;ant, on Ie radoucissait par une poignee
de terre ou un peu d'eau.

L'instrument, appele la "braie", etait tres simple; il se
composait de trois pieces de bois paralleles et horizontales
contre lesquelles s'appliquaienl les aretes d'une autre piece
mobile creusee, assujettie par une cheville a un bout, et
portant une poignee a I'autre bout. C'est sous cette derniere
piece battante que les tiges de lin triturees volaient en
eclats pour Iiberer la filasse. (5).

Les "brayons", en s'abattant I detachaient Ie bois des
filets et Ie broyeur secouait sa poignee de filasse pour en
lever les plus grossieres "aigrettes". L'ecorchage suivait Ie
brayage. II s'effectuait a I'aide d'un long coutelas qui
frappait la filasse pour en extraire les dernieres aigrettes qui
grisaient Ie sol; cela m~me si la braie et Ie battoir avaient
deja enleve les brins de filasse trop grossiers, destines a
I'etoupe. Le "peignoir" venait ensuite finir les deux opera
tions precedentes. II s'agit encore d'un instrument tres ru
dimentaire constitue d'un madrier auquel etaient fixees des
aiguilletles de merisier linement aiguisees. En passant et
repassant a plusieurs reprises la poignee de filasse sur

5 G Bouchard. Vleilies choses - Vleilies gens. p. 164.
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ce peigne, on degageait ainsi les derniers dechets d'etoupe.

Les tresses de filasse etaient entrelacees et classees
pour Ie filage, tandis que I'etoupe etait ensouchee pour
calfater les joints des pieces de menuiserie.

Le filage du lin se faisait avec Ie rouet, comme pour la
laine. Mais il fallait, auparavant, mettre la fHasse de lin sur
une "quenouille" afin de dem~ler plus facilement les brins et
obtenir ainsi une meche pr~te a ~tre filee au rouet. Au fur
et a mesure qu'on filait, on humectait les brins afin qU'ils
adherent mieux ensemble. Ainsi plagait-on, toujours pres du
rouet, un petit recipient d'eau pour y tremper les doigts.

La meilleure qualite de filasse elait classee pour la
chaine de tissage, tandis que Ie reste servait a la tissure. (6).

Par la suite, on blanchissait Ie lin. On mettait alors Ie fil
en echeveaux qu'on trempait dans de I'eau un peu adoucie
pendant trois ou quatre jours. En Ie sortant de cette eau, on
Ie faisait bouillir dans une eau lessiveuse faite avec de la
cendre de bois franc ou, a delaut de celle-ci, du caustique
que I'on ajoutait a I'eau.

Une lois Ie lin nettoye, on Ie ringail jusqu'a ce que I'eau
soit claire. La premiere fois, I'eau devenail noire. Ensuite,
on enlilait les echeveaux sur une perche qu'on exposait a la
temperature de I'exterieur pendant dix a douze jours; il ne
restait plus qu'a mettre les echeveaux sur les bobines pour
preparer Ie montage d'une piece. (7).

LA LAINE
La laine etait une necessite pour les habitants du pays.

Les tissus chauds, qu'on conlectionnait avec la laine du
pays, protegeaient nos gens du froid de I'hiver. Aussi cha
cun gardait-il un troupeau de moutons pour les tondre au
printemps. Mais, avant que cette laine tondue devienne un
v~tement chaud, il fallait franchir plusieurs etapes. On lavait
d'abord celte laine dans une grande cuve d'eau tiede sa
vonneuse. On faisait ensuite secher la laine, en I'etendant
au soleil sur une surface quelconque ou dans Ie grenier,
lorsque Ie temps devenait menagant. Une fois sechee, on

6. G. Bouchard, Op. ell., p. 177.
7. Nora Dawson. Op. cit., p. 103.
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Mme Edouard Jean [Elvine Boulanger) "tord" ensemble les brins de laine
pour la rendre plus solide alin de tricoter bas, mitaines, gilets. A draile,
Louis-Joseph Jean.

"echarpillait" cette laine, c'est-a.-dire qu'on y enlevait Jes
saletes qui avaient resiste au lavage. Ce travail se falsait
generalement en groupe. Par la suite, venait l'etape du car
dage. On se servait alors de "Ia carde a main, qui consiste
en une planchetle de neuf pouces de long sur cinq pouces
de large, sur laquelle est clouee une bande de cuir un peu
plus petite. Fiches dans Ie cuir, il y a des rangs serres de
crochets, de la grosseur d'epingles, qui servent a peigner
la laine". (8). On mettait la laine entre les deux cardes et
on tirai t en sens oppose. La laine, ainsi dem~lee, se pre
sentait alors en brins de grosseur reguliere qu'on aboutait
par une legere torsion lors du filage au rouet. Le fuseau
du rouet, une fois rempli, on I'enroulait sur Ie devidoir pour
en faire un echeveau. C'est alors que I'on teignait la laine.

La teinture du temps etait faite a partir de substances
vegetales. Avec de la pelure d'oignon ou de la mousse de
merisier on obtenait un beau jaune. L'ecorce de "plaine"
(I'erable rouge) fournissait un bleu-gris tandls que Ie brun
provenait de la "pruche" (perusse) et du cerisier. On pou
vail obtenir un brun clair de la partie interieure de j'ecorce
de I'aulne (9).

8 Nora Dawson. Op. cit., P 62
9 Nora Dawson, Op. cit., P 95
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Madame Noel Cloutier file la laine en raboutanl les brins cardes.

Du fil de lin ou de laine ainsi obtenu, une quantite etait
tricotee, I'autre mise sur I'ourdissoir puis sur Ie metier a tis
ser. On en faisait du coton, de la toile, de la flanelle, du
drap et de I'etoffe demi-foulee ou foulee bien connue sous
Ie nom "d'etoffe du pays". Cette etoffe est en fait de la fla
nelle tissee tres serree avec du gros fil et de la laine, qu'on
a par la suite fait fouler. Le foulage se fait en mettant
I'etoffe dans un grand recipient rempli de "savonnure" chau
de. On brasse la flanelle dans ce liquide plus ou moins
long temps selon Ie degre de foulage desire. Le moment
venu, on sort I'etoffe de la cuve et on la laisse egoutter
sans la tordre.

L'etoffe demi-foulee sert pour les habits d'hommes, les
costumes de femmes, pour les bourrages de voitures; quant
a I'etoffe foulee, on en fabriquait des robes de voitures, des
capots d'hiver, des chaussons. du bourrage de colliers et
des sellettes de chevaux. (10).

10. Nora Dawson. cp. cit., p. 68.
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Fabienne Coulombe-Rioux lisse au mtltler.

Lorsqu'un vl~Hement fait a base de laine devenait trop
use, on recuperait la laine pour la transformer et I'utiliser
a nouveau. On appelait ce procede "faire du defaite". Cela
consistait a decouper Ie tissu en morceaux qu'on effilochait
ensuite a la main. On battait alors ces effiloches de laine
dans une eau savonneuse et on I'etendait pour les faire
secher. On melangeait alors Ie defaite avec une quantite
egale de laine de basse qualite (Iaine courte). On reprenait
ensuite les memes operations que pour la laine soit: Ie
cardage, Ie filage, Ie tricotage au Ie tissage.

LE CHAPEAU DE PAILLE
En plus de confectionner des vetements de toutes sor

tes, on se fabriquait certains accessoires dont Ie chapeau
de paille.

II fallait d'abord recueillir au temps de la moisson, les
plus beaux brins de paille. La paille de ble etait celie que
I'on choisissalt generalement. Une fois la pelure enlevee, la
paille apparaissait jaune et luisante. On la faisait alors
tremper dans de I'eau et lorsqu'elle etait suffisamment ra
mollie on commen<;ait a en faire de longues tresses a cinq,
sept au neuf brins. Puis, on pressait les tresses pour les
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coudre les unes aux autres, en decrivant un cercle. On com
men<;ait Ie chapeau par Ie milieu de la calotte et lorsque
celle-ci avait la hauteur voulue, on faisait alors les rebords
du chapeau. (11). On en confectionnait ainsi pour tous les
gens de la maison. Mais ils etaient particulierement appre
cies des jeunes filles qui protegeaient ainsi leur visage du
soleil, lors des travaux dans les champs. Elles pouvaient
alors conserver un teint pc1le et laiteux, comme Ie voulait la
mode du temps.

LES SOULIERS
Avant I'etab/issement des cordonniers, les souliers se

faisaient a la main. La peau de veau etait ce qu'on utilisait,
de preference, po ur les fabriq uer.

Dans un premier temps, on preparait la peau de I'ani
mal. On la lavail et apres I'avoir etendue poil au-dessous sur
un mur, on la clouait tout Ie tour, en I'etirant au fur et a
mesure. Une fois sechee, on grattail d'un c6te, Ie poil, et de
I'autre, Ie gras. La peau etait alors prete a eIre taillee. Voici
comment on procedait. On taisait d'abord poser Ie pied de la
personne sur Ie morceau de peau. Puis, on decoupait, en
laissant au moins deux pouces autour du pied, atin qu'i1 y
ait assez de materiel pour faire la hauteur du soulier, une
fois Ie morceau releve. La peau etait ensuite cousue a une
langue de cuir qui couvre les orteils et Ie devant du pied.
Le talon avail deux coutures: I'une, horizontale au bas du
soulier, et I'autre, verticale.

Ces souliers etaient tres confortables, aussi bien a
I'exterieur qu'a I'interieur de la maison, saul bien entendu,
pour les mois d'hiver. On confectionnait alors une espece de
botte qu'on attachait tout simplement avec une ficelle apres
avoir fait un pli en arriere du mol let.

Les enfants de ce temps etaient habitues a s'ebattre
pieds nus dans I,herbe et, lorsque Ie printemps arrivait, il
n'etait pas rare de les voir en lever leurs chaussures sans
aucune hesitation. A l'ecole, ils se taisaient un point d'hon
neur, Ie printemps arrive, de se debarrasser, Ie plus t6t
possible, de leurs bottes et de se rendre a la classe pieds
nus. On se chaussait seulement pour aller a I'eglise.

11 Nora Dawson, Op. cit., p 107.
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Peu a peu, les cordonniers apparurent et avec eux, Ie
soulier de confection. Gomme pour les v~tements, les sou
liers se transmettaient des plus vieux aux plus jeunes, a
mesure qu'ils grandissaient. II arriva souvent que la meme
paire de souliers servit a I'aine et au benjamin de la famille.
II va sans dire que chacun devait les menager et y porter une
grande attention. (12).

LA lESSIVE ET LE SAVON
Faire la lessive en ce temps-Ia n'etait pas une besogne

de tout repos. Au debut, on lavait Ie Iinge en Ie frottant vi
goureusement contre une sorte de planche en bois recou
verte d'une tole ondulee. La planche a laver etait posee de
biais dans une grande cuvette remplie d'eau savonneuse.
Plusieurs, par souci d'economie, preferaient utiliser a cette
fin, de I'eau de pluie, qu'on avait eu soin de recueillir dans
un tonneau. Gette eau naturelle, plus douce, presentait alors
I'avantage de necessiter moins de savon, celui meme que
l'on fabriquait de ses mains. On tenta par la suite de dimi
nuer res efforts du lavage en construisant un moulin a laver
rustique. II etait constitue d'une cuve semi-circulaire, sur
laquelle on avait adapte un bras mobile qui pivotait sur un
axe horizontal. Au cours des dernieres annees, on a pu
beneficier de moulins de plus en plus mecanises. On vit
apparaitre, alors, certaines commodites, comme les rou
leaux pressoirs qu'on faisait tourner avec une manivelle e1
qui dispensaient les femmes de tordre leur "butin" a la
main, comme elles I'avaient toujours fait. Le lavage des
"gros morceaux", tels les catalognes et les tapis, se faisait
I'ele seulement a I'aide du "battoir". Quant au sechage du
linge, on I'etendait tout simplement sur une corde a linge,
expose au vent et au solei!.

Quelques mots maintenant au sujet du detergent, utilise
a I'epoque, connu sous Ie nom de "savon du pays" et qui
constitue certainement une des occupations les plus typi
ques de nos ancetres. Ge savon etait dans les premiers
temps entierement fabrique par les habitants eux-memes qui
ne manquaient pas d'en faire ample provision a chaque
printemps.

Avant de commencer a fabriquer Ie savon comme tel, il
fallait tout d'abord se pourvoir de "Iessi" ou potasse de

12. Pllre Anselma Chiasson, Chelicemp, pp. 51-52
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cendre. La methode de fabrication en etait alors fort simple.
On deposait dans un "quart" (baril) une certaine quantite de
cendre de bois franc qu'on recouvrait d'eau. On laissait
tremper ainsi quelques jours et I'eau devenail rapidement
rouge, forte au point de bruler. Par la suite, on installait Ie
baril sur un chevalet. A la partie inferieure du baril on
per9ail un petit lrou qu'on bouchail avec une cheville de
bois. A celle-ci pendait un sac rempli de paille qui servait de
filtre. Pour se servir, on n'avait qu'a tirer la cheville el laisser
couler Ie lessi dans Ie baquet d'eau, en doses plus ou moins
fortes, selon les besoins. (13).

Plus tard, pour faire Ie savon, on se servit de caustique
qu'on achetait; ce qui epargnait aux habitants la longue
corvee de la fabrication du lessi. On a lieu de croire que vers
les annees 1850, les gens de notre region s'approvision
naient en potasse a Saint-Fabien meme, Un texte de Mgr
Medard Belzile mentionne qu'il existait, alors dans notre
paroisse, une industrie de potasse. II nous renseigne egale
ment sur la fa90n de proceder de cette manufacture, Voici
ce qu'il en dit:

Nos industrieux d~rrichellrs upprirenl df' Ire.s bOllue hf'ure
qu 'l/vec les cendres provenanl dL! bois brule de {eurs abatlis,
ils poumielll en exlraire de la pOlasse. C'est ainsi que vers
1850. I'on Irol/l'e a Saini-Fabien, Simeon Turcotle, jabricallt
de pall/sse. /I avail elabli sa "'polasserie"' all bard de {a sava
lie, a line I'ingtaine d '[/rpen ts de {'eglise. /1 y a cinquante ans
passe. on y voyail enCore, parail-il, les pierres du foumeau qui
al'ail sen;i Q cet usage.

Apres avoir rnis lefell a I'abattis et consume IOUS les char
bOilS, les copeallx el les bra 11 ssaiffes, res colo liS du temps
s'empressa;enl d'en recL/eil/ir soiglleusement les cendres. Ce
Imvail exigeail d'aulant plus de SO;II qu 'il ne pOl/vail pnl
del1lll/Nrt s'(~iollrner, Ie moindre omge tombe Sill' la cenelre
ayrll1t 1'l:'.ltet de lui enh~Fer [Il/e gmnde partie de sa valeur.
On imagine aussi ql/e celre operalioll lie pOllvai/ s'e.xecliter
(/l'eC des gants blancs. II est arriJ'e sans doule plus d'l/ne fois
aI/os de/richeurs de reloumer Ie soil' a la rnaisoll la figl/re
el les maillS charbollnees.' ...

Les cendres etalellt ellsuite apportees a la Iabrique. La, 011

les deposall dalls des Clives pour Ie lessivage, PUIs. une jin's

13. Pere Anselme Chiasson, Op. cil., pp. 49-50
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sechees. elles etaient de nouveau chauffees a une haute tem
perature dans un four a rel'erberes afin de brUler les rna lie
res impures. De I'evaporation de ces lessives. on en obtenait
un residu appele "salin ". Ce residu elait alors exp€die sur
les rnarches canadiens et americains ou conserve pour ['usage
domestique, soit comme savon caustique ou comme per/asse.

D 'apres Ie romancier wnadien GER fN-LAJO fE, quinze
arpents d 'abattis pouvaient donner 900 minots de cendres et
sept barils de potllsse. On payait environ vingt shellings Ie
quintal. Evidemment, de la qualite du bois dependait la qua
lite de ta potosse, L 'erabte, Ie chene et autres bois durs don
nllient des cendres de la meit/eure qualite qui commandaient
Ill/ssi les plus hauts prix. (J 4).

On fabriquait differentes sortes de savon domestique.
Suivant la qualite de chacun, on distinguait Ie savon du
dimanche, Ie savon de semaine et Ie savon noir, aussi
appele "potasse".

Pour Ie "savon du dimanche", on faisait bouillir de la
graisse d'animaux avec du lessi On devait savoir maintenir a
point I'intensite du feu ainsi que surveiller I'epaississement
progressif du liquide pOUT l'arreter juste a temps. Retire du
feu et verse dans des recipients moins profonds, Ie Iiquide
durcissait et devenait du savon presque blanc qu'on coupait
en morceaux. On s'en servait pour la toilette quotidienne, Ie
lavage du linge et de la vaisselle.

On procedait de la meme fa((on pour Ie "savon de se
maine" avec la difference que les matieres composantes
n'etaient pas les memes. A la place de graisses d'animaux,
on utilisait les abats d'animaux (tripes, panses, pannes) et
parfois des animaux gras dont la chair n'etait pas comes
tible, en raison de mort accidentelle. Apres avoir bouilli avec
du lessi pendant trois ou quatre heures, Ie liquide devenait
cremeux, etait cOllie et depose dans des recipients, pour Ie
refroidissement, jusqu'au coupage en morceaux. Ce savon,
de qualite inferieure au precedent, conservait une couleur
jaune tres durable. (15).

Quoique la base du procede de fabrication reste tou-

14 Mgr MMard BelZile, texte publi~ dans Ie Bulletin Parolsslal de Saint-Fabien
Ie 21 remer 1954.

15. P~re Anselme Chiasson, Op. cit., p. 50
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jours la m~me, on reneonlre plusieurs variantes dans la
fa<;:on de laire Ie savon.

Voiei une reeette de savon recueillie a Saint-Fabien et qui
luI frequemment ulilisee a I'epoque: (16)

Ingredients:
5 livres de caustique.
5 gallons d'eau
20 livres de gras d'animaux.
5 livres de resine.
5 livres de gros sel.

On deposait d'abord dans un grand ehaudron de fer,
I'eau froide et Ie eaustique. Une fois Ie eaustique londu, on
ajoulait Ie gras, les residus de boeuf, de pore et de mouton
qu'on avait precieusement conserves, a cetle fin, lars des
boucheries. On joignait a ce melange la resine ou de la
gomme d'epinette et on laissait bouillir en brassant de
temps en temps jusqu'a la formation de fils. Le moment
etait alors venu d'ajouler Ie sel qui provoquait la separation
du savon et de la "potasse". Ainsi, pouvait-on voir alars
apparaflre a la surface une subs lance jaunatre. On laissait
reposer loute une nuit apres quoi on coupait Ie savon en
morceaux. En faisant bouillir a nouveau Ie liquide qui restait
en dessous, on fabriquail un savon noir qu'on appelail aussi
de la "potasse".

Ce dernier savon, comme Ie savon de semaine, etai!
employe pour Ie lavage des cloisons et des parquets de
maisons alors construi!s en planches de bois. On Ie frottail
avec des branches de cedre ou d'epinette et la bonne odeur
de ces essences embaumait la maison.

LE TABAC ET LA BLAGUE A TABAC
Malgre la vie diflicile de "epoque et les efforts sans

cesse repetes pou r obten ir I'essentiel, nos aneelres savaien t
quelquefois prendre du bon temps. Tirer une bonne pipee
de labae etait un de ees plaisirs qu'on goOtait pendant les
heures de repos. La majorite, cependant, ne pouvait se
permettre d'acheter du tabac; on reservait alars un carre de
terre pour la culture de cette plante fort estimee. On com
men<;:ail par faire les plants a I'inlerieur de la maison; on

16. Recette lournie par madame Robert Gagnon.
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les transplantait, ensuite, dans une terre soigneusement
preparee a cette fin. Plusieurs prenaient soin d'engraisser
leur terrain avec du hareng. Dans les premiers jours de la
transplantation, afin de proteger les jeunes pousses du
soleil, on recouvrait la plantation de branches de sapin.
Environ trois mois plus tard, on coupait Ie tabac et on Ie
laissait quelque temps etendu sur Ie sol pour Ie sechage.
Puis, pour en achever Ie sechage, on en deposait les feuilles
sur du papier. De temps a autre, on enlevait les nervures ou
"cotons" et on hachait quelques feuilles, a I'aide du tranche
tabac, de fabrication domestique. (17).

Ce tabac etait precieusement conserve dans la blague
a tabac. Pour fabriquer celle-ci, on prenait la vessie d'un
porc dans laquelle on soufflait, 3 I'aide d'une "treme". On
atlachait ensuite solidement Ie bout, pour que I'air ne
s'echappe pas, et on la laissait ainsi secher. Un peu plus
tard, on laissait I'air s'echapper, et on frottait la vessie, afin
qu'elle devienne plus facile a travai lIer. On la coupait ensuite
tout Ie tour et, la femme y cousait une bordure Ie long de
laquelle on enfilait un cordon qui permettait de fermer Ie
sac. Selon les plus vieux, c'est encore de nos jours la meil
leure fa<;on de conserver son tabac frais.

Quelques mots maintenant, au sujet du tabac a priser
Au commencement, on produisait Ie tabac a priser, en
melangeant du bon tabac avec du the des bois. (18). Les
priseurs portaient toujours sur eux leur tabatiere "3 prise",
sorte de petit coffrel, dans lequel ils transportaient leur
tabac.

LES FOURS A CHAUX
Le four 3 chaux constitue un des vestiges les plus ca

raclerist iques du temps passe.

GEmeralement, pour la construction des fours de pierre,
on avait I'habitude de construire, d'abord, une forme de bois
contre laquelle on appuyait les pierres qui devaient cons
lituer la charpente. On avait soin de les cimenter 3 I'aide de
glaise, solidifiant ainsi Ie corps du four. A I'interieur du
four, on disposait par rangs, deux pieds de bois et un pied
de roches calcaires. Le chaufournier y metlait ensuite Ie

17 Urbain Arsenaull. Op. cit., p. 46
18. Pere Anselme ChIasson. Op. cit., p. 54.
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feu pour obtenir la chaux vive. Mouillee d'eau, elle devenait
la chaux eteinte prete a servir.

Le lait de chaux, c'est-a-dire la chaux delayee dans une
grande proportion d'eau, servait a blanchir les murs inle
rieurs et exterieurs des batisses. Detrempee a point et me
Iangee avec du sable, la chaux donnail Ie mortier qui servait
de ciment. La chaux etait aussi utilisee com me engrais
chimique pour les terres acides. (19). A Saint-Fabien, vers
les annees 1860 a 1865, il Y avait deux fours a. chaux en
activite. L'un etail silue au milieu de l'Anse-a.-Mercier, sur
Ie bord de la mer. La pierre utilisee, du moins en gran
de partie, venai t de Quebec. Lorsque la goelette, en des
cendant, n'etait pas chargee a. sa capacite, on comple
tait sa cargaison par de la pierre a chaux. Cetle pierre
donnait une chaux tres blanche, qui etait preferee pour Ie
blanchissage des maisons.

Le deuxieme four etait aussi sur Ie rivage, juste avant
de monter les cotes pour se rendre a l'lslet-aux-Flacons,
au cote nord du chemin. Pour ce four, on prenait la pierre
a la montagne voisine Agglomerat de calcaire et de sable,
cette pierre donnait du ciment el aussi du mortier qui en
avail presque la consistance Cette chaux elail preferee
pour la magonnerie, particulierement pour les fondements
et les cheminees.

On retrouvait aussi, du cote ouest de la Pointe-a.-Mer
cier, en allant vers les "beacons" (amers), un autre four a
chaux plus ancien. Dans un contral passe Ie 3 fevrier 1846,
entre Bernard Mercier et Charlemagne Soucy, il est stipule
que ce dernier pourra:

.. se sen'if' dl! /1Ioufill () bllffrc dl! \'endeur ainsi que dl!
jOlln/('(1I1 U. choux ('I cc IUIII que 1'£Icquerelir lie se sera point

herli /)(JlIf'I'lI que S('U IIC SOit pus plus 10/Jg/cJ71PS que truis (1/15

<I (c'.H'clllinl/ du .!rJllrIlCUU u. chuux d01l1 (ilcq/lerCur sc sen'ira
cn'cc Ie vClldet,/f' uussi 10l/grems que! lui pluifC/. /201.

Quant aux combustibles, la plupart de nos fours a
chaux etaient alimentes par Ie bois de mer que I'on trou-

19 Pere Anselme Ch lasson. Op, cil., pp 50-51
20 Conlral de la venle d'une lerre par Bernard Mercier a Charlemagne Soucy, Ie 3

femer 1846 Ce conlral nous lUI prele par monSieur Elle Belzile qUI esl Ie pro
pdetalre depUis son acqulsilion de I'anclenne terre des MerCier
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vail en quantite sur la greve.

LE FORGERON
Le metier de forgeron etait a I'epoque une des profes

sions les plus importantes de la paroisse. Son travail etait
d'abord la fabrication et la pose du fer a cheval; tous les
citoyens avaient recours, un jour ou I'autre, au forgeron
pour la fabrication de fournitures en fer pour les maisons
et dependances (clous, charnieres, equerres doubles en T
et en U), et aussi pour se procurer les pieces necessaires
pour les voitures et instruments agricoles.

A I'aide de marteaux, de bigornes, de ciseaux, de ci
sailles et du soufflet de cuir, Ie forgeron transformait, sans
cesse, les materiaux pour les adap1er aux besoins de cha
cun. C'est ainsi que, rougis au foyer et forges a I'enclume,
plusieurs de ses travaux temoignent, encore aUjourd'hui, de
son talent et de son labeur: serrures, clenches de portes,
targettes, grilles de fen~tres, pentures de toutes sortes,
anneaux et verrous sont autant de ses efforts dispenses au
service de tous les paroissiens.

Le forgeron

Ernest Pelletier.

Avec I'avenement de I'industrialisation, la centralisation
et de la mecanisation automotrice, Ie forgeron a perdu
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beaucoup de sa popularite de jadis. Neanmoins, les culti
vateurs de la paroisse ont, de nos jours encore, frequem
ment, recours au forgeron pour reparer les instruments ara
toires et c'est un service dont ils ne pourraient que diffi
cilement se priver.

LE FERBLANTIER
Egalement caracteristique de la belle epoque, Ie metier

de ferblantier a perdu beaucoup de son prestige et if n'exis
te plus, aujourd'hui, que des vestiges de ses realisations
passees.

Selon les techniques de soudures, de pliages et d'agra
fages, Ie ferblantier fabriquait des objets qu'on utilisait tres
souvent. II confectionnait des toitures en t6le, des bouil
loires en t61e ou en fer-blanc, des terrines pour Ie lait, des
plats a vaisselle, des entonnoirs, des tasses et des mesures
de toutes sortes. C'etait egalement Ie ferblantier qui fabri
quait les moules pour les chandelles de suif, les bougeoirs
et les fanaux.

L'ECLAIRAGE
Dans les tout premiers temps, les habitants n'avaient

pour s'eclairer que la chandelle. On fabriqua, tout d'abord, la
chandelle a baguette appelee "chandelle a I'eau". Pour con
fectionner celle-ci, on coupait des meches que I'on tordait;
puis, on fixait un baton a une extremite et, a I'autre, on at
tachait un clou. Le baton aidait a controler la meche, tandis
que Ie clou servait de poids pour que la meche s'enfonce
dans Ie liquide. Le liquide etait du suif bouillant qu'on avait
fait fondre dans un grand chaudron. On trempait la meche
dans Ie suif, puis, on la replongeait aussitot dans une cuve
d'eau froide placee tout pres Le suif, au contact de I'eau
fraide, se figeait et recouvrait la meche en minces couches
qui se superposaient. On repetait ces deux operations suc
cessivement jusqu'a ce que la chandelle devienne de la
grosseur voulue. Puis, on la polissait et la redressait lors
que c'etait necessaire. Cette chandelle n'avait qu'un faible
eclat et s'eteignait au moindre souffle. Malgre tout, une fois
benite, elle etait rassurante lorsqu'on I'allumait pendant un
crage, pour proteger la maisonnee de la foudre.

Par la suite, on utilisa des moules a chandelle de for
mes variees et qui pouvaient en confectionner plusieurs a la
fois. Ces moules etaient generalement faits en fer-blanc.
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Apres y avoir introduit jusqu'au fond une meche avec un
noeud au bout, on y coulait Ie suif chauffe. Une fois refroi
di, 011 demoulait alors les chandelles. On s'eclairait a la
chandelle Ie soir, et, I'hiver, a la lumiere du poele, dont on
laissait la porte entr'ouverte. Le fanal etait un objet de luxe
et s'il arrivait qu'on devait s'eclairer dehors la nuit, on se
servait de flambeaux.

Plus tard, on vit apparaTtre la lampe a "becquillon", (21)
aussi appelee, lampe a cremaillere. Celle-ci etait un godet
de fer termine par un bec et fixe a une tige qui servait a la
suspendre; une meche trempant dans !'huile etait allumee
au bout qui sortait du bec. (22). Cette lampe etait alimentee
d'huile de marsouin ou de graisse de phoque.

Le mode d'eclairage s'ameliora grandement par la suite,
avec la venue de I'electricite qui nous permet de jouir d'un
systeme d'eclairage beaucoup plus rapide et efficace.

Tout au long des annees, ces instruments furent peu a
peu relegues au grenier. Aujourd'hui, ils sont cependant tres
recherches pour leur antiquite. De la vocation strictement
utilitaire qu'ils avaient a I'epoque, on s'en sert, maintenant,
pour orner certaines de nos demeures. Plusieurs d'entre eux
ont ete recueillis par les musees ou ils temoignent de la vie
d'autrefois et savent encore rendre hommage a ces gens qui
ont bat i noIre pays.

21 On relrouve une de ces larnpes il becquilion chez rnonsleur Rosalre Boulanger
de Salnl·Fab,en.

22. Victor Tremblay, Hislolre du Saguenay, P 426.
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VIII

,
annee:J

Toute histoire se constitue, d'une part, d'ewenements
heureux et tragiques. Saint-Fabien n'echappe pas a cette re
gie. Notre paroisse a connu de grands moments. lis ont for
tement marque la memoire des citoyens, Tous ces evene
ments constituent egalement des souvenirs que l'on se re
memore et qui sont charges de beaucoup d'emotion. Cer
tains se sont passes du temps de nos a'ieux; d'autres ont
ete vecus tout recemment.

Ce chapitre a pour but de relater ces evenements im
portants de I'histoire de Saint-Fabien,

LA CLOCHE CENTENAIRE (1)

Grande aJlegresse a Saint-Fabien! C'est un beau jour
que celui du 7 septembre 1848. Les paroissiens de Saint
Fabien pourront desormais entendre Ie gai carillon de la
cloche "Marie-Adele" qui, de son leger tintement, les appel
lera a leurs devoirs religieux.

La cloche "Marie-Adele" fut bap\isee par monsieur Ie
cure Louis Proulx de Riviere-du-Loup. Madame Adele Kelley,

1. "le Bullelin Paroisslal", 6 decembre 1953.
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epouse de monsieur Tessier, en fut la marraine. Pendant
cinquante ans, elle sera seule pour lancer son appel de ras
semblement.

En 1898, trois autres cloches prennent la releve. Elles
ont pour nom: "Leon", "Andre-Albert", "Pierre-Celestin".
Ces noms furent choisis specialement afin d'honorer trois
personnes connues de cette epoque soit, Ie pape Leon XIII,
Mgr Andre-Albert Blais et monsieur Ie cure Pierre-Celestin
Audet qui est Ie cure en fonction a Saint-Fabien, a ce
moment. Ces trois cloches avaient ete achetees de A. Ha
vard et provenaient de Villedieu-les-Po~les,.en France.

A partir de cette annee, 1898, la cloche "Marie-Adele"
detronee du clocher de I'eglise, regna sur Ie petit clocher de
la nouvelle sacristie.

A notre epoque, "Marie-Adele" represente Ie seul
vestige encore existant de la premiere chapel Ie construite a
Saint-Fabien.

TRANSLATION DE LA RELIQUE DE SAINT-FABIEN (2)

A Saint-Fabien, en ce 8 aout 1861, on honore Ie patron
de notre paroisse, en procedant a la translation d'une reli
que. Elle esl apportee de Rome par monsieur I'abbe E.
Methot, pretre au Seminaire de Quebec.

Pour celebrer cette circonstance memorable, une cere
monie tul presidee par monsieur Ie cure Ladriere. Plusieurs
autres ecclesiastiques assisterent, d'ailleurs, a ce solennel
evenemenl. En effet, la magnitique pyramide, sur laquelle
etait posee la relique, etait portee par messieurs Potvin,
Pelletier, Fortin el Bernier. Quatre autres pretres: messieurs
Mo'ise Duguay, Ludger et Walstan Blais et Joseph Sirois te
naient des rubans fixes aux quatre angles de la pyramide.

L'officiant etait monsieur Nazaire Leclerc, accompagne
de monsieur Jean-Fran<;:ois Adelme Blouin, cure du Bic
com me diacre et Victor Legare, sous-diacre. Les gens de
Saint-Fabien et des paroisses avoisinantes assisterent en
grand nombre a celIe celebration.

2. "le Bulletin ParQ,ss,al". jUIn 1920.
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Pour souligner cette circonstance, un canlique en I'hon
neur de Saint-Fabien fut compose par un des grands postes
nationaux, Louis Frechette, qui, a cette epoque, etait etu
diant en droit a l'Universite Laval.

Voici les paroles de ce cantique:

Air: Pourquoi ces vains complots.

1. Des celestes parvis les harpes eternelles,
Partout viennent de retentir,
Et chantent a I'envie les palmes immorlelles,
D'un Saint, d'un heros, d'un martyr,
Les divins escadrons s'elancent,
Et sur la foudre et les eclairs,
Les saintes cohortes s'avancent,
Devanl Ie vainqueur des enfers.

Refrain:
o saint patron dont la memoire
Transporte nos coeurs triomphants,
Du brillant sejour de la gloire
Jette un regard a tes enfants (bis).

2. Sur vos ailes de feu, 6 phalanges sublimes,
Et portez jusqu'aux cieux ce martyr,
Volez au devant du heros, magnanime
Tombe sous les coups des bourreaux;
Placez sur son front la couronne,
Reservee aux coeurs genereux,
Et Saint-Fabien, sur son trone,
Sera I'espoir des malheureux.

3. Et vous, enfants du ciel, et vous, fils de la terre,
Rendez hommage au saint martyr;
Du monarque puissant a I'humble proletaire,
Tout doit ici s'aneantir
Quand Ie parfum de I'encens fume
Dans les urnes de vos autels,
Et que Ie feu divin s'allume
Dans Ie coeur de tous les morlels.

4. 0 toi, notre patron, notre ami tutelaire,
Autrefois si compatissant,
Pourrais-tu aujourd'hui, Mias! moins debonnaire,
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Nous abandonner un instant?
Non, nous avons la con fiance,
Que toujours tes enfan1s cMris,
Par ta genereuse puissance,
Sont de Dieu les enfants benis.

LES CROIX DE SAINT-FABIEN (3)
Saint-Fabien a toujours connu un peuple fermement

croyant, qui proceda a I'erection de plusieurs croix. Ces
croix representaient, pour eux, un signe tangible de cette
croyance et etaient un rappel a la sauvegarde de la foi. Ces
monuments, a la gloire de Dieu, furent places a divers en
droits dans la paroisse. Au mois de Marie (mai), tout Ie can
ton se reunissail au pied de la croix pour prier la Vierge.

En 1855, il existait une croix sur la montagne a I'ouest
du village. Elle fut changee, reparee plusieurs fois avant
d'etre definitivement remplacee par la croix de fer dont la
benefiction eut lieu Ie 21 juillet 1968. Ce fut un projet col
lectif puisque la population de Saint-Fabien fut fortement
sollicitee par Ie cure de I'epoque, monsieur Leo Hudon, a
participer au financement de I'achat ainsi qu'a la mise en
place de cette croix.

Vel's 1885, il Y avait une croix de bois sur la montagne
du Nord. Cette croix fut remplacee en 1918. Elle devait I§tre
changee une autre fois, Ie 22 jui/let 1945, et une derniere
fois, Ie 6 aoOt 1950.

La croix des Bellavance, situee a la croisee des chemins
au deuxieme rang est, fut plantee par monsieur Johnny Bel
lavance vers 1875. En 1924, monsieur Fran<;:ois Roy construi
sit Une nouvelle croix. Le bois avait ete fourni par monsieur
Ernest Roy. En 1947, elle fut reparee de nouveau.

II Y eut aussi la croix situee en face de la fromagerie, aU

deuxieme rang ouest. Monsieur Israel Hammond avait fait la
promesse d'eriger une croix, si? Alors "faveur obtenue", il
fourni t Ie bois et construisit Une croix en face de la route
des Cloutier. Elle fu1 erigee sur la terre de Noel Cloutier et
Cyrice Cloutier. Le Christ fut paye par les citoyens de la
"Belle-Corne" .

Le 11 juillet 1943, une croix en pierre fut benite a I'en-

3 . Le Feuiliel Paro,sslal", 12 mars 1972.
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Croix de la Cole a Gendreau, conslruite el
benile en 1943. De nos jours, elle est enlre
lenue par la famille Jean.

droit nomme par les
gens de la paroisse
"Ia cote a Gendreau".
Cette croix, erigee
par Michel Jean, rem
plac;ait la croix de
bois construite par
Charles et Thomas
Gendreau vers 1830.
En 1975, elle fut de
placee par Ie Minis
tere des Transports.
En 1977, la famifle
Jean I'a placee au
coin de la route du
Cap-a-I'Orignal.

Mentionnons aussi
la croix situee sur la
propriete de monsieur
Ludger Fournier. Cel
te derniere, ainsi que
la croix des Bellavan
ce et celie situee en
face de la fromagerie,
furent benites, Ie 14 septembre 1947.

En 1919, Louis Gagnon erigea une croix sur Je terrain de
son pere, Antoine Gagnon (aujourd'hui Hector Gagnon).
Monsieur Louis Gagnon avait promis, en 1917, de construire
cette croix, s'il etait exempte de la guerre. Desir exauce, il
realisa sa promesse et a entretenu pendant plusieurs annees
la croix qui fut benite, en 1919, par I'abbe Eugene-Elzear
Pelletier.

LE CENTENAIRE DE L'EGLISE DE SAINT-FABIEN (4)

Le Centenaire est sans doute un des moments les plus
heureux de I'histoire de la paroisse de Saint-Fabien. Ce fut
I'occasion de manifestations collectives auxquelles la popu
lation tout entiere contribua en vue d'en faire un franc
succes. Tache a laquelle efle n'echoua pas.

4. "Le Progres du Golfe", 29 JUIliel 1955
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Le tout debuta par la proclamation officielle de I'ouver
ture des manifestations de la semaine du Centenaire. Cela
se passait Ie samedi soir, 23 juillet 1955. L'ouverture fut
proclamee par monsieur Ernest Pelletier, maire en fonction.

Le village, tout en tier, refletait l'atmosphere de joie et
de fraternite qui se doit de regner, lors d'une telle occasion.
En effet, I'eglise, Ie presbytere, la salle paroissiale, les edi
fices commerciaux, les residences etaient decores, partici
pant, eux aussi, a leur maniere, a I'allegresse et a I'effer
vescence qui regnaient dans la paroisse. D'abord, Ie clocher
de I'eglise etait tout enguirlande de jeux de lumieres elec
triques, de la croix jusqu'au bas et Ie tout se continuant
autour du toit. Le presbytere avait sa ribambelle de lumieres
contournant Ie toit et les fen~lres. Pavoises de drapeaux,
pavilions, banderolles, fan ions qui flottaient au gre des
vents, les edifices commerciaux prouvaient la liesse de la
population. Decorees de drapeaux, rubans, oriflammes, les
maisons semblaient de vraies residences bourgeoises.

Saint-Fabien, a cette occasion, fut tres honore de rece
voir plusieurs personnalites dont Son Excellence Monsei
gneur C.E. Parent, archeveque du diocese de Rimouski,
monsieur Ie chanoine Medard Belzile, doyen des pretres de
la paroisse, monsieur Ie chanoine Alphonse Fortin, mon
sieur Jean-Baptiste Gauvin, monsieur Emile Belanger, Pere
Josaphat Jean et son frere Ie Reverend G. David Jean, ainsi
que plusieurs autres.

Notre cure, monsieur Ie chanoine Joseph Gauvin, avait
organise une grande fete a I'eglise, a I'occasion de l'Ordi
nation sacerdotale du Reverend Pere Luc D'Astous, P.M.E.,
par Mgr Charles-E. Parent.

Au programme des activites, apparaissaient Ie couron
nemenl de Mile Centenaire qui etail MIle Huguette Vaillan
court, une reunion pour la fondation d'une Amicale des
anciens eleves du Couvent, une f~te des pionniers de Saint
Fabien, une parade de chars allegoriques, une ceremonie
commemorative a la memoire des Defunts, des diners, des
jeux, ...

Tous les gens de Saint-Fabien et m~me ceux venus de
I'exterieur, pour celebrer I'evenement, participerent de bon
coeur a toutes les manifestations. Rien ne fut epargne pour
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Chars allegoriques lors du cenlenalre de I'llglise en 1955.
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Ce monument, don de M. Omer Rousseau, tul erige en "honneur des
pionniers. II lui devolle par M. Ernest Belzile, age de 89 ans, doyen, que
I'on apen;:oit pres de Son Excellence Mgr Parent.

que la f~te soil un souvenir qui soit longtemps grave dans la
memoire de ceux qui y assisterent.

Mais, com me toute bonne chose se doit d'avoir une fin,
la Semaine du Centenaire lut cloturee par un leu d'artilice,
dimanche Ie 31 juillet.

lE FEU DE 1940 (5)

Le 6 avril 1940, Saint-Fabien connait la pire conflagra
tion de son histoire. Combien est encore vivant dans toutes
les memoires, Ie souvenir de cette trage-die! En une nuit, Ie
feu, dans toute I'etendue de ses ravages, fait appara1tre a
Saint-Fabien, une image de desolation et de destruction.

En eftet, dans la soiree du 6 avril 1940, des etincelles
qui s'echappent de la cheminee de la maison appartenant a
monsieur Hermel Rioux, declenchent Ie drame. Aussitot
I'alerte est donnee. Un grave incend ie menace Ie village.

Venus des quatre coins de la paroisse et armes d'outils,
de chaudieres, de pelles a neige, les volontaires lutterent
avec acharnement contre cet incendie. Monsieur Aime Bou-

5. "l'Echo du Bas Saint-laurent", 12 avril 1940.
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langer, police de la ville de Montreal, a sa retraite dans son
village natal, organisa un regiment de travail leurs a la char
ne, soit pour transporter I'eau ou pelleter la neige. La coo
peration fut si grande, que ces devoues benevoles, sous Ie
commandement de monsieur Boulanger, reussirent a arreter
Ie feu en inondant et enneigeant jusqu'au-dessus du toit, Ie
magasin de MIle Marie Belzile qui servit de coupe-feu. Gette
initiative de monsieur Boulanger a permis de sauver Ie
secteur nord du village. Le magasin de Mile Belzile n'a pas
brOle, mais a ete endommage par Ie feu.

Prives de tous moyens de protection contre Ie feu, les
villageois assistent a la propagation rapide de I'incendie qui
est pousse par un fort vent. G'est alors qu'un fait imprevi
sible se produisit: Ie feu fait un bond d'environ 1,500 pieds
s'attaquant ainsi aux maisons situees a I'extremite sud du
village. On crut alors qu'aucune batisse ne serait epargnee,
provoquant ainsi la destruction complete du village.

Devant I'evidence de la catastrophe, I'agent de gare en
tra aussit6t en communication avec Ie bureau du chemin de
fer national a Riviere-du-Loup et demanda de toute urgence
une locomotive munie de pompes et de reservoirs, pour
proteger leurs proprietes: gare, reservoir a eau, etc... Cette
intervention de I'exterieur a cependant permis de maitriser Ie
feu el sauver ainsi ce qui n'avait pas ete detruit par Ie pas
sage de I'element destructeur.

Spectacle desolanl apres la conflagration de 1940; aperc;:u du village pres
de la voie ferrae et de I'ancien reservoir d'eau du C.N.
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Pendan1 ce temps, plusieurs paroissiens avaient trouve
refuge dans I'eglise qui, heureusement, ne fut que partielle
ment endommagee.

C'est un bien triste bilan que celui qui resulte de cet
incendie: la destruction complete de dix-huit maisons,
vingt-huit families se retrouvant sans log is, plusieurs mai
sons ayant ete fortement endommagees. L'eglise, I'ecole, Ie
Couvent des Soeurs du Saint-Rosaire, Ie presbytere et la
gare furent epargnes.

De cette deflagration, on ne deplore qu'une seule perte
de vie, soit monsieur Adrien D'Astous. Etant monte sur Ie
toit de sa maison pour eteindre Ie feu qui commengait, il
perdit pied, et fit une chute d'une hauteur de quinze pieds. II
devait succomber a ses blessures.

Ce meme soir, plus de 128 personnes etaient sans abri.
La liste des sinistres se presente comme suit: messieurs
Hermel Rioux, Pierre Gagnon, Ie restaurant d'Aurele Mi
chaud, J.O. Boulanger, Lorenzo Boucher, la salle munici
pale, Ie magasin de Marie Belzile, Mme Marie-Anna Belzile
D'Astous, Miles Florida Ouellet, Marie-Anne Belanger,
Alexandra Belanger, messieurs Emmanuel Roy, Ernest Bel
zile, Charles E. Martel, Elzear Bernier, Noel Fournier, An
toine Gagnon, Auguste Boucher, Ie magasin de Theophile
Fournier, Mme veuve Michel Thibault, Georges Belzile, Ar
thur Bellavance, Mathias Briand, Georges Isabel, Antonio
Voyer, Georges Leclerc, Ambroise Roussel, Simon Ouellet,
Philias Rioux, Florian Bernier, Cyrice Rioux.

LE FEU DE 1942

Un autre incendie ne devait pas tarder a se declarer,
soit Ie 20 mai 1942, dans la partie du village nommee "Ie
Faubourg du Moulin".

Le feu commence dans une piece de machinerie d'un
moulin a scie, propriete de monsieur Elisee Michaud. Afin
de pouvoir Ie combattre, les pompes a incendie du Bic fu
rent demandees sur les lieux du sinistre. Cependant, Ie feu
eut Ie temps de detruire la scierie de monsieur Michaud,
ainsi Que les residences de veuve Ernest Michaud, de mes
sieurs Jean-Baptiste Roussel, Leo Michaud, Ernest Belan
ger, Thomas Theriault, et une partie de la maison de mon-
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sieur Ernest Pelletier. M. Elisee Michaud s'en sortit avec de
nombreuses brQlures au visage, aux mains et au corps. Avec
plusieurs pansements, Ie 26 juin, monsieur Michaud se ren
dait a Joly de Lotbiniere pour acheter trois vieux maul ins
dans Ie but d'y reconstruire Ie sien. Trois mois apres I'incen
die, I'activite reprenait au moulin de monsieur Michaud.

Debris du feu de 1942 au faubourg du moulin.

Des milliers de pieds de bois appartenant a monsieur
Elisee Michaud et monsieur Ernest Bellavance ne purent ~tre

sauves.

Encore une fois, et ee, a peu d'intervalle, Ie feu causait
de lourds dommages a la paroisse de Saint-Fabien.

LE FEU DU 22 JANVIER 1962

Lors de cet autre incendie, c'est au magasin de mon
sieur Eugene Bernier, en pleine nuit du 22 janvier 1962 , vers
une heure du matin, que Ie feu pri! naissance.

Le feu detruisit deux des principaux magasins de Sainl
Fabien: soit celui de monsieur Antoine Michaud et celui de
monsieur Eugene Bernier. La meunerie du centre du village
devait egalement ~tre rasee par Ie feu. Cette meunerie etait
la propriete de messieurs Maurice et Didace DescMnes.
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LE FEU DU 29 JUILLET 1962

Cetle fois-ci, Ie feu pri! naissance a la sta1ion-service
Boucher, propriete de monsieur Lucien Boucher, situee sur
la 1ere rue. La cause fut I'explosion d'un recipient de car
burant.

Debris du feu de 1962

Le feu, en se propageant, detruislt les residences de
madame Joseph Boucher, de messieurs Jean-Baptiste Gen
dreau, Pierre Roy, Philippe Berger, Louis Rioux et madame
Clovis Roy.

Les families sinistrees trouverent refuge chez des pa
rents. Heureusement, mis a part les dommages materiels
qui furent assez eleves, on ne no1e aucune perte de vie ou
blesse, dans celte catastropht:.

LE TREMBLEMENT DE TERRE

Un phenomene, pour Ie moins inusite, du moins en ce
qui a trait a notre region, se produisit Ie 28 fevrier 1925,
semant, chez les habitants de Saint-Fabien, une tres grande
frayeur.

Une tres forte secousse sismique se fit sentir, I'espace
de quelques secondes seulement, vers 21 heures 40.

La terre ondulait, en rappelant Ie mouvement des va
gues. Dans les maisons, tous les objets suspend uS se de
crochaient et tombaient; la vaisselle s'entrechoquait vio-
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lemment dans les armoires; dans J'eglise, des statues furent
proJetees en bas de leur piedestal.

Aux dires de certains, c'etait Ie lendemain matin, un
paysage insolite qui s'offrait aux yeux de tous: bien que ce
fut pendant un des plus gros mois de froid, beaucoup de
neige etait disparue, ne laissant comme indice de son pas
sage, qu'une mince couche de glace. En plus, il paralt que
Ie ciel presentait une teinte jaune inhabituelle, bizarre.

Dans I'ete 1925, une autre petite secousse se fit sentir,
mais elle n'atteignit pas I'intensite de celie produite, en
fevrier 1925.

LE GLlSSEMENT DE TERRAIN. (6)

Un evenement qui devait faire couler beaucoup d'encre
se produisit dans notre paroisse, Ie 16 decembre 1976. Un
affaissement de terrain affectait plus precisement la limite
ouest de la municipalite, privant ainsi de toute circulation
automobile, la route 132, a la hau teur de Saint-Fabien, et
du meme coup, interdisait tout transport ferroviaire, entre
Riviere-du-Loup et Rimouski.

Etat piloyable des rails du chemin de fer apres I'effondrement.

Le glissement de terrain, affecta beaucoup Ie paysage
de ce secteur, en produisant une ouverlure beante d'environ
1,800 pieds de longueur, 600 pieds de largeur et de 10 a 20
pieds de profondeur.

Sept maisons, situees aux abords de la route, ont dO

6. ··Le Soled·'. 17 decembre 1976 --Le Courrier de Trols·Pistoles", dlkembre 1976,
"Le Progres-Echo", 12 Janvier 1977.
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etre evacuees pour assurer une complete securite, aux resi
dents de ces maisons. Les families evacuees sont celles de
messieurs Marcellin Gagnon, Alphonse Gagnon, Jean Ga
gnon, Andre Gagnon, Antoine Gagnon, Romeo Gagnon et
Jos Cote. Le Conseil Municipal s'est d'ailleurs occupe de
loger ces families dans Ie village.

Par ailleurs, des systemes d'alarme furent installes dans
les habitations situees a proximite de I'affaissement, afin de
pouvoir prevenir toute autre modification du terrain.

Des barrages ont egalement ete mis en place, afin de
detourner la circulation par des voies secondaires, c'est-a
dire Ie deuxieme rang de Saint-Fabien pour la circulation
au1omobile, alors que les vehicules lourds empruntaient les
routes 185 a Riviere-du-Loup, et 293, a Trois-Pistoles.

La route 132, a la hauteur de notre paroisse, a pu con
server Ie meme trace, grace aux importants travaux de drai
nage qui ont ete effectues. Tout est a peu pres revenu a la
normale Ie 8 mai 1977, lorsque les trains de voyageurs et de
marchandises du Canadien National, recommencerent a
circuler entre Riviere-du-Loup et Rimouski. Les travaux de
reparation de la route se poursuivent encore presen1emenl.

Le terrain ou s'est produit Ie glissement est une region
de tourbieres, constituant les anciens fonds de lacs desse
ches, qui s'avere propice a ce genre de pMnomene.

LES EPIDEMIES

Saint-Fabien a egalement ete temoin de plusieurs ma
ladies epidemiques.

La "picotte a Cormier"
La plus ancienne epidemie qu'il nous est possible de

relater, remonte a 1875. Un de nos concitoyens, monsieur
Gonzague Fournier, ne a la fin du siecle dernier, nous dit
qu'il lui fut raconte, dans sa jeunesse, I'histoire de la "pi
cotte a Corm ier".

Un vagabond, on les appelait alors des "queteux", etait
passe a Saint-Fabien et avait demande a un paroissien de
bien vouloir I'Mberger pour une nuit. Monsieur Fabien Ouel
let avait offert I'hospitalite a ce pauvre mendiant. Le lende-
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main matin, Ie voyageur etait retrouve mort. On suivit alors
la coutume de I'epoque, pour donner la sepulture a ce pau
vre mendiant. Le "qu~teux" fut expose dans la maison de
monsieur Ouellet. On rap porte alors I'anecdote suivante. La
fille de Fabien Ouellet aurail donne un leger "coup de pied"
a la tombe du mendiant qui s'appelait X. Cormier, et aurait
lance cette boutade: "Cormier, tu devrais bien nous laisser
une branche de ton cormier." On accorda, sans doute sur Ie
moment, peu d'importance a ce trail d'humour, un peu de
place. Ce n'est que plus tard qu'on se souvint des paroles
profanatoires de la fillette, qui avaient attire la malediction,
dit-on. En elfet, une epidemie de variole ne tarda pas a se
declarer, a la suite du deces du mendiant. Cet evenement
avait sans doute €lIe tres remarque par les anciens, puisqu'il
nous est parvenu par la tradition orale qui se plaisait a Ie
rappeler. Quelle part de verite pouvons-nous accorder a ce
fait, devenu presque legendaire? Une lettre du cure Audet,
adressee a son superieur en 1875, nous incite a penser qu'i!
s'agit bien de la "picotte a Cormier".

P. Audet, ptre.
Saillt-Fabien, 4 janvier 1875.

Mal/seigneur,
fai ete oblige dinlerrompre plusicursfois cetle leffre pour

aller aux f11alades aupres desquels je suis souvent appele ces
temps-ci. La picote est repandue dalls 20 a 25 families de la
paraisse et elle s 'esl tl'Ouvee ainsi nipllndue tout d 'un coup
sans que persollne s'en soit doute. Elle 110/iS a ele apportee
par un pw.(I're passant qui s'esl Irouve malade ici et eSI mort
sans que sa picole ail parue. Tous ceux qui ranI soigne, qui
sonl entres dans la maison oil il ctait au qui ront accompa
15mi aso sepulture sonl tomhes malades en meme temps. Heu
reusement encore que cette picole 11 'a pas ete tres mauvaise
juSqU'£7 present. 11 est morl 2 enfants. Tous les autres qui sont
tombes du premier coup SOIlI je crois hoI'S de danger, Les
ecoles sont ferrl/(?es dans les arrondissements au il y a de la
picole, fai juge £7 propos de retarder la visile de la paroisse.
fai recommande fortemen t la vaccine et les gens en compren
ne/II la lIecessiui les nu?decins ne foumissanl pas d 'en deman
der. L a vaccine est Ie selll moyen (ra1telluer les effets du
}leau, car if n:}' a pas moyen d'isoler les malades et ceux qui
les approchenl I'atrrapellf, la maladie est repandue dans tou
tes les parties de la paraisse el surtoul aldour de I'eglise el

chez I'un des nlllrchands.
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fai l'honneur d'etre de Votre Grandeur fhumble servi
leur,

Audet, Pire, (7J

Cette lettre du cure Audet est Ie seul document qui
nous autorise a parler de la "picotte a Cormier" comme d'un
fait authentique

LA GRIPPE ESPAGNOLE

En 1918-19, I'epidemie de la grippe espagnole se pro
page a fa grandeur du monde occidental et m~me oriental.
"On ne connaissait pas son origine, mais la croyance popu
laire, a I'epoque, detectait son point de depart en Espagne,
d'ou son nom de grippe espagnole ou de Dame espagno
Ie. (8). On sait, aujourd'hui, que cette pandemie fut causee
par la contagion du syndrome de Guillain-Harre, et comme il
est connu que ce virus causait la grippe des cochons, on I'a
aussi appele virus de la grippe porcine.

Dans I'espace de quelques mois, la grippe espagnole
tua 65,000 Canadiens, la plupart, dans leur prime jeunesse.
Consideree comme I'un des pires desastres de I'histoire
moderne, cette pandemie causa la mort de plus de 20 mil
lions de personnes en 1918-1919. Les camps militaires sur
peuples et les vastes mouvements de troupes de la premiere
guerre mondiale avaient fourni des conditions ideales pour
I'extension de la malad ie, a tout Ie globe terrestre. (9).

Partout, comme ailleurs, Saint-Fabien conna!t sa part
d'a(fliction. On dit, alors, qu'il y a plus de deces causes par
la grippe espagnole que de soldats de Saint-Fabien tues au
front. Les ecoles de la paraisse ferment et les seminaristes
de Rimouski sont de retour, dans leurs families, pour se
proteger de la contagion. A Saint-Fabien, il semble que
I'annee 1919 lut davantage determinante dans ses effets, sur
notre population. Les statistiques de deces des rapports
annuels du cure font etat de la situation.

7. Lellre du cure Audel, adressee a Mgr Langevin, 4 Janvier 1875. Conservee aux
archives de I Archeveche de Rimouski.

8. "L'epldemie de 1918·19 nous aura ele epargnee, dans Le Solei!, 9 (evrier 1977,
p. 1.

9. Ibid, P 1.
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1916

1917
1918
1919
1920
1921

Oeces
29

31
29
47
36
35

On ne saurail prelendre que celIe epidemie fut catas
trophique pour Saint-Fabien, mais on peut penser que la
crainte de la contagion fut repandue dans la pluparl des fa
milies. Les anciens furent tres marques par les effets de
cette pandemie et c'est un evenement qu'lls nous rappel
lent avec insistance.

On peut mentionner quelques autres epidemies qu i
affligerent, jadis, nOs paroissiens. Vers 1903, les anciens
rappellent qu'une seconde epidemie de variole, qu'on appelle
vulgairement la "petite verole" ou la "picotte", se propageait
a Saint-Fabien. Vers 1908, une epidemie de diphlerie atteint
particulierement les petits enfanls. Vers 1934, une epidemie
de cholera affecle egalement les enfants en bas ~ge. Enfin,
il y aurait eu aussi des epidemies de fievre typho'ide et de
fievre scarlatine repandues autrefois a Saint-Fabien,

UNE PREMIERE EN TELECOMMUNICATION (10)

Saint-Fabien participait Ie 26 mai 1977 a une experien
ce originale en telecommunication, realisee par la compa
gnie Quebec-Telephone. La participation de Saint-Fabien se
resuma a I'organisation de certaines manifestations qui
furent televisees sur Ie canal 2. Au cours de cette emission,
on put voir des choregraphies presentees par la troupe de
danse, Les Caroussels de Saint-Fabien, des chants prepares
par la chorale de Saint-Fabien, un monologue et une pre
sentation de danse canadienne. Le maitre de ceremonie etait
monsieur Yves Levesque,

Afin d'apporter ~a preuve de la polyvalence d'un reseau
de telecommunications, Ie ministre quebecois des Commu
nications, monsieur Louis O'neill et Ie maire de Saint-

10. "Quebec-Telephone realise une premiere mondlale", dans Le Rlmouskois,
Vol. 10, No 28,1 jUln 1977, p. 3.
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Fabien, monsieur Emmanuel Roy se sont entretenus au
telephone, alors qu'on pouvait les apercevoir sur ecran, si
multanement, de Rimouski et de Saint-Fabien.

La participation de Saint-Fabien fut grandement appre
ciee de tous, lors de cette experience. Sa collaboration
demontrait, en effet, Ie bon fonctionnement d'un lei sys
teme.

CANAL 2
Source: H.-Paul Lauzier, Quebec-Telephone
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Chapill'e IX

On n'imagine pas une monographie de paroisse, sans
quelques legendes, quelques anecdotes et recits pittores
ques qui font Ie charme de I'histoire locale et contribuent a
enrichir notre folklore et notre patrimoine culturel. C'est
donc une joyeuse detente que l'on s'accorde en ravivant a la
memoire tous ces petits evenements piquants et savoureux
qui sont Ie reflet, d'ailleurs, d'une ceriaine fa<;on de vivre et
de penser prop re a nos anc~tres.

Les sources d'informations sont nombreuses et variees.
Certains recits nous sont fournis par la litterature historique
qui a pris soin de relever quelques evenements, souvent les
plus anciens, parmi les plus pittoresques ou fantaisistes de
notre histoire locale. Neanmoins, Ie canevas, Ie theme a
peu pres constant de ces histoires extravagantes ou cocas
ses nous est parvenu par la tradition orale, qui est un lien
vivant entre Ie passe et Ie present. Au cours des longues
veillees d'hiver, au coin du feu, les paroissiens aimaient bien
se rappeler les recits de leurs a'ieux, empreints d'un brin
de fantaisie ou d'emotion.

Piete, gaiete, tenacite, voila des elements essentiels de
la mentalite des anciens qui apparaissent dans ces recits,
agreables a connailre, interessanls a mediter. Pour certains
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esprits trop raisonnables et trop austeres, les lE~gendes et
les petites historiettes peuvenl paraTtre sans grand interElt a
une epoque ou I'on ne croit plus guere aux feux-follets et ou
la poesie, est souvent traitee de reverie et de jeu superflu.
Pourtant, Ja distraction a aussi son prix, puisqu'elle nous
permet d'echapper aux preoccupations util itaires, aux con
siderations d'action immediate, aux soucis et aux tracas
quotidiens.

Et quand ce sont des anecdotes, des chansons et des
legendes ou s'exprime I'ame de nos paroisses, elles nous
permettent d'aimer, a la fois, Ie doux plaisir qu'elles nous
procurent et Ie coin de pays ou elles sont nees.

LA "MAtSON DU REPOS" DE LA VEUVE PETIT
Le plus lointain recit pittoresque qu'il nous soit pos

sible d'evoquer est sans contredit I'epopee legendaire de la
veuve Petit et de sa maison de repos. Nous avons deja
expl ique brievement au cours d'un chapitre precedent (1),
les raisons qui justifient I'etablissement de la famille Petit,
sur Ie littoral de Saint-Fabien-sur-mer. Nous voulons cepen
dant apporter plus d'eclaircissements sur I'histoire de la
famille Petit qui laissa un souvenir memorable dans nos
parages.

Antoine Petit dut arriver a Saint-Fabien entre 1780 et
1785. Ce n'est nullement dans un but de colonisation
qu'Antoine choisit de s'etablir chez nous, mais bien parce
qu'il est pilote de navigation et que Ie site de Saint-Fabien
sur-mer lui semble un endroit excellent pour accomplir ses
fonctions de pilote. C'est la I'unique raison du sejour de la
famille Petit dans un endroit alors si isole du reste des
colonies. Pour bien comprendre, rappelons ce qU'etait Ie
pilotage a cette epoque.

II importe d'abord de retenir que la fondation et Ie de
veloppement de la colonie fran<;aise a Quebec, tiennent a
I'existence du Saint-Laurent qui la rendait accessible a la
France dont elle dependait presque entierement. II en re
sultait alors:

un mouvement continuef de b6timents entre Quebec et fa
France. FaUle d 'au/res moyens de communications, fa nou-

1. Revoir les debuts du chapilre II sur I'elablissement des premIers concesslon
naires.
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velie colonie se developpa Ie long de ses voies nav/gables et
les voyages impliquaient done la navigation dans les eaux res
treinles au 1'011 reneon/rail des condiLions et des dangers in
COI1l7US des l1avigateurs hauluriers el imposant de recourir a
des gens cOl1naissanl parjaiLemen! la nature et les particula
rites des cours d'eau. (2).

Sous Ie regime fran<;ais, les vaisseaux transatlantiques,
qui remontaient Ie Saint-Laurent, venaient reconnaitre rile
du Bic, puis, cinglaient vers Tadoussac. De la, du moins
dans les premiers temps, ils se rendaient a Quebec en
suivant Ie chenal du nord, c'est-a.-dire en passant au nord de
l'lle d'Orleans. C'est a la Baie St-Paul, a la Petite Riviere
et a I'lie aux Coudres que I'on s'adressait alors pour avoir les
services experimentes des marins habitues aux meandres et
aux banes de sable toujours mouvants du Saint-Laurent. (3).

Apres la conquete anglaise cependant, les navigateurs
se mirent a voyager de preference par Ie chenal du sud,
c'est-a.-dire en passant au sud de l'lle d'Orleans pour aller
rejoindre Quebec. Auss;, les pilotes emigrerent sur la rive
sud, en particulier aux Trois-Pistoles, a Saini-Fabien, au
Bic, a Rimouski et a Ste-Luce.

Les lois du pilotage n'etaient pas alors ce qu'elles sont
aujourd'hui. Le systeme du tour de role elait inconnu, et
chacun devait courir sa chance. "On partail a. la gr;§ce de
Dieu, et I'on se rendait parfois jusqu'a l'lle d'Anticosti ou
au Cap-Breton au-devant des navires venant d'Europe. Le
premier arrive etait choisi." (4).

On imagine facilement les problemes qu'occasionnait
cette fa<;on de proceder. Egalemenl, Ie prestige et la consi
deration dont jouissait alors cette classe privilegiee et en
viee n'ailaient pas sans provoquer quelques inconvenients.
"Les piloles formaient une petite aristocratie, pour laquelle
on avait une espece de culte. C'est ce qui explique
"encombrement de cette carriere et les nombreux abus,
resultant de la competition, qui se produisaient a cette
epoque." (5).

2 Rapport da la commission royala d'anqueta sur la pllotaga. Elude sur Ie pllotaga
au Canada FleuwB at Golla St-Laurant, p. 24

3. J. Edmond Roy, "Le pdolage sur Ie SI-Laurent", p 113.
4. Robert, "'La famille Pel'l", dans l'Echo du Bas Salnt-Laurant, 6 decembre 1935,

p. 1
5. J.D Michaud, La Blc, Tome I, p. 146.
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Pour les reprimer et en prevenir de nouveaux, Sir James
Murray, deuxieme gouverneur anglais du Canada, fit une
legislation qui reglementa Ie pilotage du Saint-Laurent. Elle
fixait, au Bic, la station des pilotes, determinait la duree de
la saison de navigation, et etablissait avec precision I'echelle
des tarifs devant ~tre suivis. (6).

Antoine Petit, etabli sur Ie littoral de notre paroisse,
exer9a d'abord sa profession, sans I'autorisation officielle.
Puis, vouJant regulariser sa situation, il profita d'un voyage
a Quebec pour presenter sa requ~te au Gouverneur. Dans sa
supplique presentee, Ie 26 juillet 1785, a Lord Dorchester
en vue d'obtenir sa commission de pilote, Antoine apporte
comme considerant qu'il "est charge de sa mere qui est
veuve, et de plusieurs de ses frares et soeurs, dont il est
l'aYne, et com me Ie pare, puisqu'ils n'ont que lui pour res
source." (7). Les voeux d'Antoine Petit n'avaient pas tarde
a se realiser, car sa commission de pilote est datee, en
etfet, du 2aout 1787.

A vrai dire, la famille Petit n'etait pas aussi destituee
qu'Antoine voulut bien Ie faire entendre. Sa mere, Marie
Carette (8), autrefois veuve de Jean Petit, s'etait remariee
Ie 7 avril 1777 a Paul Landais, devant Ie notaire Michel Sain
don de l'lsle-Verte. Par ailleurs, son frere, Jean-Baptiste, a
20 ans a cette epoque; et ses soeurs: Marie-Anne est de
puis longtemps etablie, Marie-Archange, Marie-Marguerite et
Marie-Angelique ont respectivement 22, 18 et 15 ans, (9).

La mere au reste, allait bientOt, a moins que cela ne fut
deja fait, se creer une situation. Tout Ie monde, dans Ie bas
du fleuve connut bien tOt "Ia maison du repos" de la dame
Petit. Nous avons, sur ce propos, Ie temoignage de I'abbe
J.B.A. Ferland. En 1836, iI consigne, dans son Journal
d'un voyage sur la cOte de la Gaspesie:

.ladis, Ie chemin entre les Trois-Pistoles et Ie Bic, sUlvalt
les bords du jleuve. Dans cette distance de vingt-sept mUles,
un seul lieu de repos s 'offrait au voyageur,' c 'etait la maison
de la veuve Petit, dont Ie nom est longtemps reste celebre
dalls ces parages. (JO).

6. Rapport de la commission royale d'enquele sur Ie pilotage, p. 27.
7. Arcnange Godbout, "Jean Petit et Marie Carette", dans Mlimolre8 de la socletli

genealogique canadienne·franlfalse, Juillet-Oclobre 1958, p. 235.
8. Les documents font subir pluSleurs metamorpnoses a Son nom: Marie Cagnac,

Marie Careste, Caresse et Carelle.
9 Archange GOdbout, Op. cit., p. 235.
10 J B. A. Ferland, La Gaspesle, pp. 27-28.
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Ou etait situee au juste cette auberge secourable?

I Abbe Michaud. propose Ie voisinage du Cap Enrage et
de IAnse-aux-Bouleaux. Ie long du chemin a peine ebauche
qui contournait les sinuosites de la Baie du Bic. I Abbe
A.A. DeChamplain, mieux inspire. suggere "la Pointe aMer
cier" aujourd'hui a Saint-Fabien-sur-Mer. Pour constituer un
vrai relais, la maison de repos de la mere Petit devait, ce
semble, se trouver a mi-chemin entre les Trois-Pistoles et Ie
Bic, pluto! vers Trois-Pistoles. puisque ['acte de sepulture
de la tenal1ciere la designe comme "residant dans Ie Hic aux
Trois-Pistoles ". fJ 1).

Pour notre part, nous rallions la proposition de I'abbe
DeChamplain que plusieurs raisons nous incitent a confir
mer. Tout d'abord, la tradition orale, a Saint-Fabien, con
serve Ie souvenir de la veuve Petit qui residait, dit-on, au
milieu de l'Anse-a-Mercier, a I'endroit ou est situe actuel
lement Ie chalet des "Beaudoin". En outre, les textes de
plusieurs concessions dans la seigneurie Nicolas Rioux
confirment notre position, alors qu'il ne se trouve rien de
semblable pour la seigneurie du Bic. Vers 1785, un "fer
mage" de huit arpents de front dans la seigneurie Nicolas
Rioux avail ete concede a Jean Petit. La demande avait
probablement €lte faite par sa femme, puisque celui-ci etait
deja d€lcede. Et, com me on I'a vu plus tot, la famille Petit ne
se privait pas de fausser les donnees si cela pouvait aider
dans les requetes. Le 18 octobre 1793, Ie second mari de
la dame Petit, Paul Landais, recevait, a son tour, une
concession de terre dans la partie ouest de la seigneurie,
Celte propriele, on I'a vue au premier chapitre de ce volume,
etait situee sur la montagne, entre Saint-Fabien et Saint
Simon, dans les voisinages du Lac-a-Landais, appel€l ainsi
depuis ce temps. L'annee precedenle, Ie 7 septembre, une
concession de terre avait ete octroyee a Philippe Whahen
man, soit

Quatre arpents de terre de front sur Ie fleuve Saint-lau
rent sur quarante-deux de projondeur icelle projondeur. a
prendre sur Ie meme R umb de vent que court la dile Sei
gneurie. et Ie Irolll des dits quafre arpenfs a commencer
(Ill bout sud-ouest des huit arpents de front dOni feu Jean
Petit el sa veuve ont joui jusqu 'Q presem Q titre de jermage

11. Arcnange Godbout, Op. ell., p 236.
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et venanf du nord-est jusqu 'aw: terres non-concedees. .. (2).

Quelques annees plus tard, Ie 3 mai 1816, la soeur
de Antoine, Dame Angelique Petit, veuve de Pierre Bous,
recevait

ulle terre sise et situee en la dite Seigneurie de Nicolas
Rioux au lieu nomme l'lslet au flacon, cont.enant quatre
arpents de front sur trente de profondeur, et ce prendre Ie
front vis-a-vis la peche a anguille qui est dans un lac, avec
ensemble Ie droit de peche vis-a-vis et sur Ie front de la dite
terre, et bornee par devant a la dite peche a anguille. .. (/3).

Enfin, Ie contrat de la vente de la terre, Ie 17 avril 1838,
par Germain Soucy a Bernard Mercier nous semble ~tre une
preuve irrefutable. Le texte du contrat debute comme suit:

Germain Soucy maitre pilote demeurant en la paroisse
de l'lsle Verte lequel a vendre, cede, transporte et abandonne
des maint.enant et a toujours et promet garantir de toutes
especes de troubles et pour les avoir acquis de Dame Marie
Archange Pelit, veuve defunte de Germain Soucy. .. (/4),

Est-il besoin de rappeler que la veuve Petit avait une
fille nommee Marie-Archange et, comme Ie contrat de vente
Ie sous-entend, cette derniere avait donc herite du fief Petit,
a la suite du deces de la tenanciere. Precisons, en outre,
que cette terre achetee par Bernard Mercier correspond bien
a la terre de Saint-Fabien-sur-mer qui appartient actuelle
men! a monsieur Elie Belzile, qui a d'ailleurs herite des
anciens contrats de succession, lesquels nous servent de
preuve a I'appui. Tous ces extraits des concessions et des
ventes de terrain nous amenent a conclure, sans equivoque
possible, que la famille Petit residait non pas au Bic comme
I'a long!emps pretendu J.D. Michaud, mais bien a Saint
Fabien-sur-mer, d'ou Ie pilote Antoine pouvait facilement
voir les bateaux passer au large de I'lle du Bic et aller a
leur rencontre,

Si nous insistons sur I'auberge Petit, c'est que la

\2 Textes des concess,ons de terre dans Ie terrl(oire de Saini-Fabien de 1792 a
1827 rei eves par Mgr MMard Belzile et conserves dans des notes Inlldlles.

13 Texle de la concession de la terre a AngellQue Pelit, :) mai 1816, conserve par
monSieur Marlin Dionne.

1d Texle du contral de vente de la lerre par Germain Soucy a Bernard Mercier,
Ie 17 avril 1838, conserve par monSieur EI,e Belzile.
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legende s'est emparee de ce logis hospitalier. Sir
Lemoine a recueilli ces on-dit, trente ans apres
Ferland dans ses Chroniques du Saint-Laurent.

James
I'abbe

Au lieu d'un village .florissant. il y avait a peille au debut
dll siecle une rna/son a lOlls les neuf milles. La tradition de
signe encore I'endroit. oil. sur Ie burd de la route, se dressait
Ime redoutable auberge. tenue par une horrible vieille du
nom de Petit. II arriva plus d 'une fuis qu 'on entendit plus
parler des voyageurs attardes qui, au cours des tempeles
de janvier. avaient chere/ui lin ahri SOliS Ie toil de Madame
Petil. Sombres et nombreuses sont les lradilions qui cancer'
nent Madame Petil. {/5j.

Et pourtant, a la reflexion, on se prend a douter des
faits ainsi rapportes par les chroniqueurs. Peut-etre, s'agit
il ici d'une reputation qu'elle s'etait creee de toute piece,
pour eloigner les visiteurs. La veuve Petit s'etait probable
ment lassee d'accueillir les voyageurs "infortunes" qui
venaient chercher refuge sous son toil. Neanmoins, I'ombre
plane toujours sur la verite des agissements de la tenanciere
de la "maison du repos". Reste toutefois qu'il

Pi/hlit une force d't/me peu commune a cefte femme Petit
pOllr aller fixer son auberge dOlls WI sin/sire decor, Sl loin.
a I'ewrl de toul eire hUnlain. Vieillie, usee et par surcroft
<'trilligere. elle aura, sails doute, sllggere f'idee de quelque
jee mallaisante. COIPOrleeS de son vipant les charges exc!cra
hlc~ c/olll Lemuillc s 'esl ./(Iil f'echu ellsscllt alerle la police.
Alors cOli/me al(jollrd'hlli la juslice anlit Ie bras lung. 06).

L'abbe J.D. Michaud crait enfin devoir ajouter un dernier
trait a la legende de la veuve Petit.

La lradilioll. ecril-i/, qlii semhle avoir pris ell grippc cette
"ieillc .lee. I'CIII ellcor(' que SUII )ils AIIIOillc soit aile f'inhu
mer aux Trois· Pisloles, bien qu'il suit impossible de relrou
l'er l'aCle de sa sepullure dans les registres de cet/.e paraisse,

Le corlegc fllllehre, tOl~;ours d'apres la traditioll, /1 'ell 1

tiell de 1(( pOl11pe qui e1l10urc les jimerailles d 'au;ourd 'hui,

15 Archange Godboul donne celle Iraducllon dans son article "Jean Petit el Mane
Carelte". p. 236; Ie texte orlgrnal anglals se lrouve dans James LemOine, The
ChroniCles 01 the St·Lewrence, P 316.

16 Archange Godboul, Op. cil., P 236
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dalls I'opulellte paroisse de Ste-Cecile du Bic. La depouille
morfel/e, renfermee dans quatre planches Q peine blanchies,
et deposee sur un trailleau sauvage - car c 'etait I'hiver
fut portee, sans aucune escorte par SOil jils Antoine. (17).

Sur ce, Archange Godbout, de la Societe de Genealogie,
poursuit:

NaLls dOL/foilS WI pelf que Ie pilote Antoine Petit. qui
jil/sait sa residence d /'Isle- Verte, soif venu au Bic en plein
hiver faire Ie transport du cadavre de sa mere. Nous dou
tons aussi qu 'un homme, pour vigoureux qu'il soit, eUt tire
ce corps sur 1lI1e "traine sauvage" I'espace de 12 a 15 mil
les. Quant Q I'acte de sepulture, Ie perspicace Abbe DeCham
plain I'll repere ef il lie contienf rien d·in/amant. Nous Ie re
produ/sons:

''L 'an mil huit cent onze Ie cinq fbrier, par nous pretre
et cure de la paroisse de Notre-Dame-des-Anges des Trois
PistoNes, soussigne, a ete inhume dans Ie Cimetiere, Ie corps
de Marie Cagnac epouse de Paul Landais, decedee dans Ie
cours de decembre de l'anlU!e precedente dans Ie Bic, en
notre abscence agee d'environ quatre-vingt ans, de la parois'
se sus dille. ...

(Signe) Charles Hot ptre fiB)

Mentionnons que Paul Landais avail dO abandonner sa
femme plusieurs annees plus t6t, puisque I'on entendit tres
peu parler de lui. Quant a la reputation peu enviable de
Madame Petit, rappelons que Ie temps se chargea de rendre
justice a Marie Carelte. Ainsi, Fulgence Charpentier, estivant
de Sainl-Luce-sur-mer, ecrivit en aoOt 1938, la version sui
van Ie de la legende:

LA BELLE AUGERGISTE (19)
Pres des rochers abrupts et des gorges profondes
DOllf recho s 'harmonise avec la voix des ondes
Qui vient mourir au pied des murailles a pic.
S'adosse une des plus vieilles maisons du Bic,
Le /ierre orne son huis d'une dentelle verte,
Sa parle sur la mer resfe toujol/rs ouverte,

17, J.D MIchaud, Le Blc, Tome I, p. 211.
18, Archange Godbout. Op. ell., p. 237
19, Fulgence Charpentier, "La Belle Aubergiste", dans l'Echo du Bas Saint· Laurent,

2 aoul 1938,
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Valis n 'avez qu 'ii frapper et I'on vous y reroit,
Et I 'air qu 'on y respire esl Ie plus doux qu'it soit,
Car dans l"encadremenl fleuri de la jell eire,
Des que vous arrivez, vous voyez appara/tre
Un visage de jemme au regard transparent
Tel quejamais n 'en vii na/lre Ie Saint-Laurent.
D 'elle emane ce charme auquel rien ne resisle,
EI I'OUS serez conquis par la belle aubergisle.
SOil SO/Hire est si calme et si digne loujours
Qu'il semble illwniner Ie roc des alen/ours.
Comme si dans ce lieu d'aspect sauvage el sombre
Ce rayon suffisait pour illuminer I'ombre,
Ifs elaienl, ce soir Iii, quatre ou cinq voyageurs
Reul/is pres de I'cilre aux dal/sanles rougeurs,
Tundis que Ie herol/ glapissail dans la brume.
Et qu 'Ul/ pllare meuglail SUI' I'ocean quijume,
Quand I'UII d'eux, au courallt des clloses d'aulrejois,
Dil, avec un accellt qui trahissail Sl/ I'oix,
Croigl/l/II/ de n?veiffer. en rompanl ce silellce,
Toul UI1 monde muel ensevefi dallS IAl/se:
'Falt/-il ({jouler joi, Madame, a ces propos,
"Qu'ici meme exislail la Maison dll Repos,
.'line sorle de soi-disant hotellerie
"0 ii Ie passalll perdail ella bourse ella vie?
"N 'est-il pas vrai que dOllS cetle antre de malheur
"Une megere ajjreuse el laide ujaire pel/r,
"Sorle de Barbe-Bleue et de Fee Carabosse,
"A vec l'inSlinct pervers d 'une jee feroce,
"Tuail les voyageurs qui, pOll I' passer 10 nuit,
"S'abritait sous Ie loit de 10 pelive Petil?"

L 'oeil si rieur pourtunt de la belle aubergisle
S'embrumil aussilot d'ulle lueur trisle,
Puis elle commen9a lentemellt son recit:

"Vous ne vous lrumpez pas, Monsieur, c 'esl bien ici.
"Ces nwrs oii les moments s'ecoulent com me un nJve,
"0 ii la montagne nail, oii I'ocean s 'acheve,
"Oli I'arome du large au parfum dt! Jardin
"S'enlremele, ces nllirs ani ele lemoin
"De crimes que, les Iwits d'ecfairs el de tonnerre,
"Unejemme ourdissant de ses mains sunguinaires.
"Cette veupe Petit, de sinislre renom.
"A vail perdu san fils, SOil fils et sa raison.
"FolIe de desespoir, de /"(Incoeur el de haine,

- 363-



"E/le se decouvrit les grijJes d 'une hyene
''Pour se venger sur tout etre du sexe fort
"Q /ii pou mit evoquer la memoire du mort.
"C'est iei meme qll 'elle etablit son auberge,
''E1 chaque voyageur qui, Ie long de la berge,
"Le soir vellu. cherchait Ie glte et Ie repas.
"Emrait iei, mais. parait-il. 11 'en sortait pas.
"La rumeul' a voulu que Ie eri des victimes
"Hurlut. les ,wits d'orage, aux pans roides des times.
''Et que I'appel des morts, portes par Ie ressac,
"Fut perceptiblejusqu 'au lointain Tadoussac,
"Aupres du gouverneur on demanda sa tete.
''Et la gendarmerie entreprit une enquete;
"Vn agent en seeret arriva de Quebec.
"Le lendemain, son corpsflottait dans Ie val'ech.
"La frayeur que son nom provoquait etait telle
"Que Ie peuple en avait unefrayeur mortelle,
"Et quand ils parvenaient pres de l'Anse-aux-Bouleaux,
"L 'ecume sur Ie mars, hennissaient les chevaux,

"Mais. un beau jour. Ie ciel, sensible ala priere
''Des gens, flechil Ie coeur de La vieilie sorciere.
''A u milieu du brouillard, un navire etranger
''S 'etait brise sur un roc apeine immerge,
"Alors qu 'il s'engageait dans Ie goulot dll havre,
"Des passagers il lie restai! que des cadavres
"Q ue Le flot deposa sur la greve. au malin.
"Si, pOllrWltt. une epave, Ull berceau de rOlin,
"Vint s 'echouer sur Ie rivage, avec la brise,
''Et dalls ses Langesfmis, comllle autrefois Moise.
"Vile enfant souriait. echappee a la marl,
"LlI Vel/Fe, ell 1(( l'OyOlll. eut \'01.11/./ tour d'abord
"C{xll?I' a SOli e/rallge et morbide caprice,
"Nlais devant cetlefleur. sans soutien. sails noulTice,
"Qui que/ait ala vie II/I peu de sa chaleur,
''La mere qu 'eUe etai! sell til fondre son coeur,
"Comme si I'hlll11ble appel de eel etre sans arme
"L 'eu/ delivree enfln d'un maLejique charme,

"La petite gralldit, devintfemme a son tour,
"A vee elle au foyer desert enlra tamour,
"Lo c!omeur qui, jadis, seco/wit la colline
'A v{/itIait place a la chanson tendre e/ clilille
"Qui fuse aufond des bois dans tar'r pur du printemps.
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"L CI veuve S 'eteigll it Ie jour qu 'elle eu t cellI a11 s,
"L 'orpheline fut seufe ii prier sur sa biere,
"Mafgre son passe fourd de crimes, fa soreiere
"Dans son arne ulcenffe avait pu ressentir
"Par {'amour d'un enfan.t l'ombre du repentir,
"Dorenavant fa paix habita fa demeure,

"Si son nair sOl/venir quelquefois vous ejjleure
"Quand la mer, pres de f'lfe-au-Massaere. mugit,
"Priez pour Ie repos de la veuve Petit ",

Et fa belle al/bergiste aux yeux d 'asphodele
Poursuivit en jelant un regard rempli d 'elle:
"Et ee reeit, Messieurs, merite qu 'on Ie croit,
"Celte enfant eehappee au naufrage. e 'est moi ",

FULGENCE CHARPENTIER
Ste·L uce-sur-mer, 2 aout 1938,

Soulignons que ce merveilleux poeme compose par
monsieur Charpentier fut ecrit a I'epoque ou les ecrits de
monsieur J.D, Michaud propageaient l'idee que la veuve
Petit tenait son auberge a proximite de l'Anse-aux-bouleaux,
pres du havre du Vieux-Bic. Maintenant que nous avons fait
la lumiere sur I'etablissement de la famille Petit sur notre
greve, on pourra corriger mentalement les petites erreurs
contenues dans ce nkit poetique, A la rigueur toutefois, on
pourrait pretendre que ce malentendu historique remonte
aux premiers temps de la colonie. A l'origine, Ie Bic etait
compris dans les limites m~mes de notre paroisse - c'est
la region qui avoisine la montagne du Bic, c'est-a-dire au
jourd'hui Ie Pic Champlain - et c'est I'usage populaire qui a
deplace, un peu plus a I'est, ce qu'etait Ie Bic des premiers
explorateurs,

Nos recherches historiques nous ont egalement con
duits a recuperer une autre legende repandue dans nos
contrees et que monsieur J.D, Michaud a aussi inclus, par
megarde, dans son histoire de Sainte-Cecile-du-Bic,

LA LEGENDE DU FORGERON BLANCHET
Prudent Blanchet s'etablit dans notre paroisse vers

1848. En effet, un acte de concession par Dame Luce
Gertrude Drapeau, es qualite, a Prudent Blanchet, Ie 27
octobre 1848, reconnalt
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(Ivo;r bailie el concede atitre de Bail ii cens et rentes seigneu
riales, jUllcieres. ef I/on-rachetables, des lI1ainzenant et Ii tou
jours, promis el promel garant;r de tous troubles et empe
chel1lenls generalement quelconques a Sieur PR UDENT
BLANCHET maitre jorgeron, demel/rant en la dite seigneu
r;e Paroisse de St-Fabien comte de Rimouski: a ce present et
acceptant Preneur el retenant au dit litre pour lui, ses hoirs
et ayant cause a ravenir, ,me terre sise et situee en La dite
Seiglleur;e de Nicolas Rioux, au devant des terres de la pre
miere cOl/cessiof/, ... f20J

Pour obvier a toutes objections possibles, nous avons
cru opportun de fournir une photocopie de ce contrat ori
ginal que vous pouvez consulter ci-apres. Ce document his
torique ne laisse subsister aucun doule possible sur Ie
sejour du forgeron Blanchet dans notre paroisse. Cette piece
originale est conservee par monsieur Mathieu Coulombe qui
a possede les lerres appartenant jadis a Benjamin el Pas
chal Roy, pionniers de la paroisse. II nous est impossible
de localiser avec precision Ie lot detenu par Ie forgeron
Blanchet car, lors de la concession, ce censitaire n'avait pas
de voisin immediat el I'absence de cadastre a I'epoque nous
empeche de combler cette lacune. Apres une analyse minu
tieuse des anciens contrats, nous avons cru observer que la
terre appartenant a Isaac Roy (21) et celles appartenant a
ses freres Benjamin et Paschal Roy (22) etaient separees
par un arpent de terre, d'abord non concede, situe imme
diatement a I'est de la route qui conduit a Saint-Fabien-sur
mer. Mais il ne peut s'agir du lot concede, plus tard, a Pru
denl Blanchet car I'acte de concession aurait obligatoire
ment indique, comme borne ouest, la terre d'isaac Roy
concedee depuis 1821, Par ailleurs, puisque I'acte de con
cession de Prudent Blanchet se trouve parmi les contrats
de la terre appartenant a Mathieu Coulombe, laquelle appar
tenait, jadis, a Benjamin et Paschal Roy, c'est donc logi
quement ici qu'il faudrait rechercher Ie fief de Prudent Blan-

20. Extrait de I'acle de concession par Dame Luce Gertrude Drapeau a Prudent
Blanchet, Ie 27 oClobre 1848. Piece conservee parmi les anciens contrats de
la terre de monsieur Mathieu Coulombe.

21. La terre d'isaac Roy appartlenl actuellemenl a monsieur Jean-Marc Gagnon el
se trouvail slluee Immediatemenl a I'ouest du chemin qui conduit a Saint
Fabien-sur-mer. On sait que plus lard, ce pionnier acquit I'arpent de terre non
concede situe du cote est de la roule.

22. La terre de Benjamin Roy s'esl lransmise de pere en fils jusqu'a la generation
de Philippe Roy qui la vendit it Gonzague Coulombe pour son fils Mathieu,
lequal est aussl un descendant de Benjamin par sa mere Emilia Roy. La lerre
de Paschal Roy s'esl transmlse de la me me fa<;on jusqu'a Vllal Roy qui la
cede a son gendre Camille Jean, lequel la vendit a Mathieu Coulombe.
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nTRAIT d 'un hCTH de COlicKtl6ION pak" Dome ).\Jce G... lrud.
Drapea\J.~6 quallte, a. Prudent Ulo.ueh.t"l. 2'1 oot.obr. 184(l,:

PARlJE'iAt:T If'la lIot,aiTos PubliO_ rn oe~te p9o.rtil! 0111 )el
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chet. La mesaventure du Forgeron Blanchet avait, sans
doute, entraine I'annulation de I'acte de concession qui a ete
acquis ulterieurement par Benjamin ou Paschal Roy. II nous
est impossible d'apporter plus d'eclaircissements sur ce
sujet car il nous manque des pieces justificatives qui pour
raient faire Ie lien entre toutes ces successions. Nous avons
cependant de bonnes raisons de croire que Ie forgeron
Blanchet etait etabli dans ces voisinages.

Mis a part I'acte de la concession de terre a Prudent
Blanchet en 1848, il existe d'autres preuves qui confirment Ie
sejour du forgeron dans notre paroisse. En erfet, nous avons
consulte les archives de l'Archeveche de Rimouski concer
nant la paroisse de Saint-Fabien et celie de Sainte-Cecile
du Bic. Prudent Blanchet signe dans la Requete adressee a
Mgr Turgeon, en octobre 1850, pour protester contre la de
cision de I'eveque qui venait de fixer Ie lieu de residence
d'un pretre a Sainte-Cecile et non a Saint-Fabien. Pas une
seule fois, Ie nom de Prudent Blanchet n'apparalt dans les
requetes de la paroisse du Bic; les noms de Jean-Baptiste
et de Germain Blanchette sont les seuls a figurer dans les
documents relatifs a cette paroisse. En outre, la collection
complete des "R6les d'Evaluation de la Municipalit€ du Bic"
qui est conservee pour cette localite, ne mentionne en aucun
cas Ie nom de Prudent Blanchet, mais simplement ceux de
Jearl-Baptiste et de Germain Blanchette. L'episode du for
geron Blanchet concerne la region du Bic uniquement a
partir du moment ou ce dernier s'est refugie sur "tie du Bic,
a la suite de son forrait. Voici donc ce que I'histoire retient
de ce malheureux personnage.

Prudent Blanchet etait forgeron de son metier et, un
jour, "s'etant pris de querelle avec un de ses concitoyens
qui etait venu Ie provoquer jusque dans sa forge, il lui avait
plonge dans I'abdomen la barre de fer rougie au feu qu'il
fagonnait sur son enclume..." (23). Telle est la legende
qui a cours au sujet du forgeron Blanchet. II n'existe aucun
document historique pouvant faire la lumiere sur cet eve
nement. La tragedie a pu s'etre produite, peu apres 1850,
mais pas beaucoup plus tard car, si Prudent signe sur la
requete de 1850, on ne retrouve plus son nom dans les au
tres petitions qui precedent I'arrivee du cure resident en
1855. La legende pretend encore que Blanchet, redoutant

23. J.O Michaud. Le Bic, Tome II. pp. 220-221.
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la justice, se serait enfui sur l'lle du Bic avec toute sa famil
Ie. II y vecut plusieurs annees, cultivant un peu la terre,
mais vivant surtout des epaves que la mer lui apportait. (24).
La famille s'est etablie au sud-est de I'ile, a I'endroit que
les navigateurs prirent I'habitude de surnommer l'Anse-a
Blanchet ou Camp a. Blanchet. Au sujet du "camp Blan
chet", la tradition orale rapporte l'anecdote amusante que
voici:

Blanchet avail, para/t-il, une dr6le de rnaison sur l'lle.
Batie toute en longueur. elle mesurait 6 pieds par douze
pieds environ. .. II rallongeait sa rnaison par les deux bouts,
chaque jois qu'i[ Ie pouvait, avec du bois trouve sur les riva
ges de l'I Ie. (25).

Qu'advint-il fjnalement de la famille Blanchet? La tra
dition orale col porte plusieurs versions differentes qu'il est
interessant de signaler, Les uns affirment que Blanchet
demeura quelques annees sur I'lle du Bic puis, quand les
gens commencerent a. oublier cette triste aventure, il revint
s'etablir a Saint-Fabien-sur-mer ou il se livra a la culture
des terres, a. proximite de l'Anse-a.-I'lslel. Une autre version
soutient que la famille Blanchet, apr~s un sejour de quel
ques annees sur l'lle du Bic, s'expatria aux Etats-Unis d'ou
elle ne devait jamais revenir, Entin, I'abbe DeChamplain pre
tend que Prudent Blanchet, apr~s sa fuite sur l'lle du Bic,
a d'abord purge sa peine a la prison de New-Carlisle et
qu'il s'est ensuite exile aux Etats-Unis avec toute sa famille.
Seul Joseph Blanchet, Ie fils de Prudent, revinl quelques
annees plus lard dans nos parages et il alia s'installer a
l'Anse-a.-Blanchet, c'est-a.-dire a I'endroit ou sa famille et lui
avaienl vecu autrefois. Les gens du Bic pretendaien1, alors,
que Joseph Blanchet cherchait des coffres-forls enfouis
dans l'lle. ,(26).

LA LEGENDE DE L'ISLET·AUX-FLACONS
Nous avons deja. eu l'occasion, au cours du premier

chapitre, de dire quelques mots a. propos de la legende de
l'lslet-aux-Flacons. Ainsi, un journaliste mentionne dans un
hebdomadaire rimouskois, il y a plus de vingt ans, I'exis-

24, Propos recueillis par J'abbe A,A, DeChamplain lors d'une rencontre avec
monsieur Louis Rioux, ancien gardlen du phare du Slcquel. Ces anecdotes
sur l'lle du Sic sonl soigneusemenl rapportees par I'abbe DeChamplaln dans
ses noles personnelles sur I'hisloire de I'lie d u SIC et du 8lcquet.

25 Ibid.
26 Ibid.
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tence de cette legende deja Ires ancienne. Le chroniqueu r
rapporte qu'un tresor a ete cache sur notre presqu'lle par
des corsaires el des pirates qui pillaient les richesses du
Nouveau-Monde, c'esl-a-dire l'or fabuleux des empires du
Mexique e1 de l'Amerique du Sud. L'endroit de la cachette
aurait ete marque par des tessons de bouteilles, d'ou I'ori
gine de cette appellation lointaine de l'lslet-aux-Flacons.
Celte legende est sans doute la plus populaire qui soit dans
notre localite, c'est pourquoi nous avons cru in1eressant de
la raconter a nouveau, a la maniere des anciens de notre
paroisse...

Les vieux pretendent qu'un coffrel rempli de lresors
esl cache a l'lslet-aux-Flacons, pres de la greve. Pour s'em
parer du lresor, il taut que trois hommes ail lent a la nuit,
une nuit sans lune et sans etoile, avec un cheval blanc a
l'lslet-aux-Flacons. Une source lumineuse indiquera d'elle
meme I'endroit ou se lrouve enfoui Ie tresor. Certains de nos
paroissiens seraient deja alles chercher Ie coffret el I'au
raient meme aper<;;u. Ainsi, dit-on, trois hommes avant
chacun une pelle creusaient la ou se formait Ie jet de lu
miere dans les tenebres. Comme ils apercevaient Ie coffre el
desiraienl s'en emparer, Ie tresor s'enfon<;;ail un peu plus
dans Ie sol. A chaque nouvelle tentative, Ie coffret fuyail
les mains nerveuses qui tentaient de s'en emparer. Les
hommes creusaient, creusaient sans cesse, mais chaque
fois Ie coffret s'enfon<;;ait un peu plus dans Ie sol ...

On dil que personne n'a jamais reussi a s'emparer du
coffre parce que, des trois hommes, il y en avait toujours un
qui n'avail pas assez la foi. Pour pouvoir saisir Ie coffret, if
faut que trois hommes aient la ferme conviction qu'il existe
bien un tresor, sans quoi, poursuit notre legende, personne
ne pourra jamais profiter de ces richesses.

UNE FAMILLE EPROUVEE
A quatre milles a I'ouest du village, sur Ie chemin du

premier rang, vivait la famille d'Oc1ave D'Astous qui avait
epouse, a Bic, Gracieuse Berger, Ie 11 juillet 1853. De cet
te union sont nes: deux enfants normaux, Joseph el Rosa
lie: Vi ncent naT! sourd-muel en 1858; Arsene, ne en 1870,
Alphonse ne en 1872 et Desire, ne en 1878, sont aussi vic
times de la meme infirmile et, de plus, deviennen\ aveugles
des leur bas age.
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Vincent eut Ie privilege de passer par l'Ecole des
Sourds-Muets de Montreal, a I'age de 24 ans. Ce stage lui
permit d'enseigner les signes conventionnels du langage des
sourds-muets a ses trois freres. En raison de sa surdite,
Vincent fut frappe mortellement par un train alors qu'il re
venait de la messe, un dimanche.

Joseph et Rosalie dirigeaient les travaux de la ferme
comprenant 160 arpents, repartis en deux parcelles distinc
tes. Le cheptel se composait de six a sept vaches, hult a dix
brebis, sept a huit porcs et une vingtaine de poules. La fa
mille vivait des produits de ces animaux et d'un peu de
culture maraichere. L'exploitation de la ferme parvenait diffi
citement a com bier les besoins de la famille. C'est pourquoi
on s'occupait a la menuiserie, a la cordonnerie et a Ja selle
rie dans une chambre noire.
C'etait impressionnant, dit
on, de voir travailler ces
aveugles dans I'obscurite a
vec tant de precision. Nous
retrouvons, encore a Saint
Fabien el a Saint-Eugene,
quelques chaises droites ou
berceuses qui sont encore
utilisees ou simplement gar
dees en souvenir de la fabri
que des aveugles. Leur dex
terite etait remarquable.

Ces handicapes aimaient
particulierement la compa
gnie. Les voisins, Philippe et
Noel Theberge, ainsi que Chaise labriquee par les sourds

D'AslOU5.
leurs enfants pouvaient s'en-
tre!enir avec eux en echangean! des signes. lIs aimaient ces
jeunes infirmes, particulierement Alphonse, qui cueillail des
noisettes pour les distribuer lui-meme a ses bons amis.
CelIe generosite lui valait I'amour, la sympathie et les ser
vices de ses voisins.

Vers 1920, Joseph se fit couper une jambe par sa fau
cheuse au fronteau de sa ferme, alors qu'iI etail accompagne
d'un frere sourd-muet aveugle. Pour signaler I'accident a son
frere Alphonse, il se traina jusqu'a lui pour lui faire toucher
sa jambe. La surprise fut si grande que celui-ci en perdit

- 371 -



connaissance, Joseph dut alors ramper jusqu'a une source
d'eau froide ou il remplit une cruche pour revenir a quelques
deux arpents pour laver et faire boire I'aveugle qui reprit
conscience. Celui-ci, avec beaucoup de temps, detela Ie
couple de chevaux de la faucheuse et atteta un cheval a la
charette pour transporter Joseph a la maison, situee a un
mille de I'accident. Le docteur Moreau de Rimouski vint,
par Ie Canadien National, sur un train de marchandises qu'il
fit arr~ter en face de la residence des sourds-muets pour
finir d'amputer cette pauvre jambe, L'operation fut bien pra
tiquee, mais I'accidente avait perdu trop de sang et mourut
un an plus tard. Quelques annees apres cette tragedie, sa
soeur Rosalie vendit la ferme au voisin, No~1 Theberge.
Avec Ie fruit de cette vente, Ie reste de la famille alia finir
ses jours au village. lis furent en pension, chez Euclide
Berger, chez Celestin Theberge et enfin, chez Andre Berube.

Les personnes de soixante ans et plus se rappellent
encore I'entree dans I'eglise de ces pauvres infirmes qui se
dirigeaient, a la suite de Rosalie, jusqu'aux bancs d'en avant
en Mtant les appuis-bras pour se rendre a destination.

lis se rendaient au restaurant de monsieur Hermel
Rioux pour attendre la voiture qui devait les ramener au
foyer. lis elaient au comb Ie de leur joie d'y trouver un piano
et d'eprouver les sensations de cet instrument touche par les
demoiselles Rioux.

La residence d'Octave D'Astous est actuellement la pro
priete de monsieur Carmel Gagnon. Elle mesure 30 pieds
par 30 pieds et com porte deux etages. Les chevrons sont
reunis par des chevilles de bois d'un pouce et demi, ce qui
signifie que cette charpente date de plus de 125 ans. La
Mtisse a ete renovee mais Ie c6te sud a garde son aspect
primitif.

II convient de remercier les gens qui ont aide ces pau
vres infirmes et ceux qui leur ont fourni I'hospitalite.

Ce texte est signe:
Le filleul de Joseph et Rosalie D'Astous

Jos. E. Theberge

JEREMIE CARON
Ne Ie 10 mars 1870, Jeremie Caron est Ie fils de Pierre
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Albert Caron et de Genevieve Rioux, maries a Saint-Simon
en 1847.

Des sa prime jeunesse, Jeremie Caron a conquis la
sympathie des gens par son courage a accepter une infirmi
te qui devait Ie marquer sa vie durant. Age de cinq ou six
ans, Jeremie fut affecte a une jambe par la maladie du char
bon. (27). Le pied de I'enfant se dessecha et finit par se
disloquer dans la jointure. C'est alors qu'avec un rasoir on
coupa la peau sechee. Pour lui permettre de continuer a
marcher, on utilisa une vulgaire canne de tomate bourree
de linge et d'ouate. II s'accommoda de celte protMse jus
qu'a I'age de 14 ans mais sa jambe s'atrophiait toujours.
C'est alors qu'un medecin la lui amputa a six pouces en bas
du genou et lui installa une protMse en bois.

Jeremie epousa, plus tard, Marie Moreau qui lui donna
trois enfants nommes Adelard, Isidore et Marie-Rose. II
succeda a son pere dans I'exploitatlon d'une ferme au cin
quieme rang, d'une superficie de 90 arpents. Le cheptel se
composait de quatre vaches,six brebis, un pore et douze a
quinze poules. Un jardin potager et un champ de pommes
de terre fournissaient des legumes en quantite. L'exploita
tion d'un boise et d'une erabliere apportait egalement un
supplement a la famille.

En 1935, Jeremie cede a son fils I'exploitation de la
ferme et s'en va travailler au moulin a scie de monsieur Leon
Pelletier. Pendant dix ans, Jeremie "clairait les croOtes"
pour un salaire initial de $0.75 par jour, pour douze heures
de travail. Durant les dernieres annees de son emploi, mon
sieur Caron gagnait $1.50 par jour, ce qui donne une bonne
idee des salaires verses a I'epoque. Cette besogne exigeait
une grande dexterite et surtout beaucoup d'agilite dont Je
rem ie, malgre son infirmite, a pu jouir jusqu'a 75 ans, au
moment de sa retraite.

Toujours, JElrt~mie conservait sa bonne humeur et son
entrain. En soiree, il devenait un animateur remarquable
par ses chansons. Sa belle-fille, madame Adelard Caron,
peut encore nous en rappeler une dont voici les mots:

27. Malad,e Infecl,euse sepl,cemique alleignanl certains an,maux domesliques
alns, que I'homme, due IJ une bacterle, la bacille charbonneux. cf. Lerousse.
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J
Du temps quej'allais voir lesfilles
Des brunes des blondes. j'en manquais pas
J'aUais les voir chacune leur tour
Faisant rouler ma bouteille
L es flUes y m 'ont joue des tours
£t j'ai abandonne ['amour

II
Quand j'etais soul, je faisais des gesl.es
et des faux pas
Je prends un verre
Qui me Jette par terre (A ce moment. Jeremie se laissait tom

ber sur Ie plancher. frappant Ie parquet de sa jambe de
bois).

J'en prends une autre qui me releve
£t c 'est au bon sens de la vie
Que ['esprit du bon vin me conduit.

Le courage exceptionnel de cet homme est un exemple
qui illustre bien la tenacite de nos anc~tres qui ne reculaient
pas devant les difficultes de la vie.

Jeremie Caron vecut jusqu'a I'age de 83 ans, toujours
satisfait de son sort, laissant Ie souvenir d'un homme de
coeur et d'agreable compagnie.

II meritait bien de figurer parmi les personnages remar
quables de notre paroisse. (28).

PETIT A LESTIN
Le premier juin 1776, arrive, au Canada, Frederic

Wilhem Numberger (Scheffer), de Hess Cossel, Allemagne.
En 1784, il epousait a l'lslet, Euphrosine Gaudreau. En 1836,
il vint s'etablir a Saint-Fabien, avec ses quatre fils nommes:
Celestin, Bonaventure, Jeremie et Joseph.

Bonaventure et Jeremie demeur~rent a Saint-Fabien
mais, Celestin et Joseph s'etabliront, plus tard, a l'lsle
Verte. Celestin etait assez Eige pour que son fils, "Petit a
Lestin", ainsi qu'on Ie surnommait, laisse plusieurs souve
nirs de ses prouesses de "Trotteur" a Saint-Fabien. En voici
quelques-unes.

28. Les renseignements concernant Jeremie Caron ont ete fournis par monsieur
Louis de Gonzague Belzile
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Un jour qu'Ernest Ouellet se rendait a Rimouski, Petit
a Lestin lui demanda de faire Ie voyage avec lui mais, sur
Ie refus de ce dernier, Berger lui repondit qu'il etait capable
de Ie suivre et qu'il arriverait aussi vite que lui a destination.
II entreprit donc de Ie suivre et, de temps en temps, se
plaisait a donner des coups de pied a I'arriere du "borlot"
de son competiteur, pour finalement arriver ensemble a
Rimouski. (29).

Autre exploit digne de mention, - Un jour, Petit a
Lestin fit un pari avec Lazare Canuel, (30), a savoir qu'il
pouvait courir plus vite que sa jument, laquelle etait recon
nue pour une des meilleures trotteuses de la paroisse. Le
defi est releve et la competition se deroula sur Ie "Lac des
Gagnon", un dimanche apres-midi. A la grande surprise de
I'assistance, Petit a Lestin sorti t vainqueur de la course. (31)

Un beau dimanche, sa mere lui demande d'aller a1teler
Ie cheval pour la conduire a la messe, Petit s'empresse
d'aller chercher Ie boghei et I'amene a la porte, - sa mere,
surprise, lui demande: "Ie cheval?" - lui de repondre: "Ie
cheval c'est moi" -. Apres de vehementes protestations,
on s'en doute, elle monte dans la voiture et Ie gars em poi
gne les "menoires", s'y cramponne, trottinant jusqu'au vil
lage, depassant a I'occasion les moins "gr88s" (32) de
chevaux. Le retour a la maison se fit a la meme allure. Ma
dame Berger avait fait un voyage original a la grande joie
de son fils qui aimait a mettre en evidence ses capacites de
coureur. (33). II participa aussi avec succes a des concours
avec les courriers de l'lsle-Verte a Riviere-du-Loup. On
affirme qu'a I'age de 70 ans, il venait visiter a pied ses cou
sins de Saint-Fabien. De tres petite taille, paraH-il, sa vi-

29. Version confirmee par monsieur Noel-Yvon Fortin
30. II s'agll du grand-pere de messieurs Lazare el Alber\ Canuel, aclUeliemen\ resi

dents de notre parolsse.
31 Version conflrmee par monsieur Alber' Gagnon du village des Hauleurs.
32. Le mol "greer" slgnifie dans Ie bon usage du (ran9ais: "garnir un voil,er, un

mal, de ses voiles, poul,es au cordages", cf. Larousse. Neanmoins, dans la
phrase citee, Ie mol "grees" prend Ie sens lvpiquemenl canadlen-fran<;:a's el
Slgnllie "pourvus ou nantis'·. Tout comme les mots "agres", "gremenl", Sl la
millers aux Canadlens-francais, "greer" est un bon exemple pour 1I1uslrer,
comme I'a Sl bien montre' Gauldree-Boileau dans son ouvrage Paysans el
Ouvrlers Quebecois d'eulrefois, que Ie langage de nos ancetres a ete profon
dement marque par l'lnfluence de la mer, car on sail que les premiers Cana
d,ens se sonl surtoul Inslalles en bordure du f1euve. De la meme la90n, on
expllque Que res Canadiens-fran9als dl senl frequem menl "em barque dans ma
vOlture" comme s'il s'aglssait "d'embarquer" dans une barque ou une chaloupe.

33. Version de monsieur Jos A Gagne de Rlmouskl et conflrmee par monsieur
Lucien Roy.
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Assis; Alphonse D'Aslous. De
bout: Arthur Boucher, lils de Ra
phael.

gueur e1ait incroyable lorsqu'il decidait de se manites
ter. (34).

ALPHONSE D'ASTOUS, UN ATHLETE.
La famille Paul O'Astous abandonna la petite ferme du

troisieme rang ouest, en 1880, pour aller lravailler aux usi
nes de Fall Rivers, Massachussetts, OU deja plusieurs co
paroissiens s'etaient expatries, a la suite de mauvaises
recoltes.

Le sejour d'Alphonse dans la ville americaine lui permit
de pratiquer la boxe, la luHe et la ba1aille, de sorte qu'a
son retour en 1901, iI etait
heureux de manifester son
habile1e dans ses sports pre
feres. Vers 1925, Albini Clou
tier organisa un combat de
boxe ou s'affronterent Wilfrid
Gagnon, boulanger, e1 Al
phonse O'Astous. Le combat
se termina par une defaite
pour monsieur O'Astous
mais avec I'honneur de la
rencontre, car I'adversaire
avait 20 ans de moins que ce
pauvre Alphonse qui se mon
tra alerte et d'une combati
vite surprenante pour avoir
pu tenir les coups, pendant
plus d'une heure.

Les freres Cbte du "bas de
la paroisse" auraient goOte
plusieurs fois a la discipline
d'Alphonse O'Astous. Par ail
leurs, Narcisse Saint-Lau
rent, meunier, aurait perdu
une bataille a la porte de
I'eglise avec ce heros. En periode electorale, en com pagnie
de son ami Arthur Harton, Alphonse ne perdait jamais une
occasion de se manifester dans les assemblees parfois tres
orageuses. Tous deux revenaient avec des "bleus" et des

34 Les rense,gnements concernant Petit a Leslln ont ete [ournis par monsieur
Lou,s de Gonzague Belzile

- 376-



habits dechires mais heureux de leurs exploits.

Alphonse mourut a l'c.'\ge de 84 ans, ayant toujours con
serve sa stature d'athlete. Son fils, Joseph, c.'\ge de 76 ans
aujourd'hui, peut attester ce reci!.

A propos de son pere, familierement surnomme Ie Pere
Paul D'Aslous, la tradition orale rapporte I'anecdote sui
vante.

Un jour qu'il travaillait sur la ferme de Noel Fortin, il
demanda a celui-ci pour emprunter son belier pur sang pour
I'accouplement de quelques brebis. Son employeur lui expli
qua que c'etait impossible, car, il craignail de perdre son
animal dans un rang ou les clotures etaient negligees et ou
se produisaient des batailles de beliers. Le Pere Paul ne
pouvait s'expliquer de telles raisons et se contenta de dire:
"A cre Boug", Ie pere Noel n'est pas "preleux", s'il avait
consenti a ma demande 9a n'aurait pourtant pas brise Ie
mouton."

Paul D'Astous etait ne en 1857, a Saint-Fabien. On Ie
dit d'une originalite toule particuliere. II portait toujours un
vieux chapeau perce et des pan talons attaches avec de la
corde ou simplemenl avec un fil de laiton ou un bout de
broche a cloture. II etait tres loquace et se plaisait a racon
ler les souvenirs de son sejour, d'une dizaine d'annees, aux
Etats-Unis II amusait ainsi un bon nombre de "jeunesses",
les dimanches apres la messe.

Le Pere Paul D'Astous mourOt Ie 28 fevrier 1925, quel
ques minutes apres Ie Iremblement de terre subi dans la
region, causant un emoi supplementaire a I'evenement qui
avail secoue la population du Bas Sl-Laurent. (35).

ALBINI, ALIAS JOSEPH CLEOPHAS CLOUTIER
Ne Ie 27 juillel 1864, a Saint-Fabien, Albini etait Ie fils

de Louis Cloutier el de Virginie Roy, dit Lauzon; il epousa
Rose Delima Brillant, Ie 11 novembre 1894.

Homme de forte stature, a la voix de stentor, Albini
aimai I particulierement se faire remarquer. Sa vie laissa Ie

35. les renselgnements concernant Alphonse et Paul D'AsIOuS onl ete recue,II,s
par monsieur Lou,s de Gonzague BelzIle.
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souvenir du personnage Ie plus original du milieu.

II travaillait d'abord sur la ferme paternelle pendant I'ete
et allait aux chantiers en hiver. Un printemps, en plus de
remettre son salaire a sa famil/e, il rapporta une lampe a
I'huile qu'on refusa d'allumer par peur d'explosion. On crai
gnait sans dou te un tour de ce farceur.

Apres son mariage, il alia s'etablir sur un lot de co
lonisation au cinquieme rang, OU il installa, d'abord, une
scie "a chasse", a deux arpents au sud du futur moulin a
scie permanent qu'il erigea en 1900. II alimenta alors son
industrie avec Ie bois des cultivateurs des quatrieme et cin
quieme rangs. Un contrat de coupe sur les limites de la
concession des Price, comprenant toute I'etendue sud de la
seigneurie Nicolas Rioux, sur une largeur de neuf milles par
cinq a six de profondeur, fournissait Ie complement neces
saire pour ses operations annuelles. II esl impossible d'eta
blir les revenus realises par cet exploitant, mais ils etaient
assez eleves pour subir quatre incendies en 1907,1909,1912
et 1918, sans y perdre ses autres proprietes du village de
Saint-Fabien. En 1919, monsieur Leon Pelletier acheta les
residus des immeubles de SainI-Eugene et reconstruit la
scierie qu'il exploita une trentaine d'annees.

En plus de ses exploitations forestieres, Albini exen;:ait
plusieurs metiers. Sur les terrains occupes aujourd'hui par
messieurs Emmanuel Roy et Roland Fournier, Albini avail
erige une batisse considerable a deux etages qui servait
d'hotellerie, avec une tolerance de boissons et d'embouteil
leur de biere qu'il se permettait de detailler lui-m~me.

"Charretier" et entrepreneur de pompes funebres, il se devait
de garder des chevaux et de pratiquer Ie metier de forgeron.
1/ dut au~si praliquer la menuiserie pour la fabrication des
cercueils, a domicile pour les gens moins fortunes. Apres
I'acquisition des batiments de monsieur Jean Hammond,
I'industrie de cercueils d'Albini prit de I'expansion. II
reussissait egalement a fabriquer des meubles pour sa pro
pre uti lite.

II prenait au serieux son r61e d'entrepreneur de pompes
funebres qu'il dirigeait avec une allure militaire. Pour assurer
la famiJle d'~tre a temps pour les funerailles, surtout en
hiver, il se rendait la veille a la residence du defunt et se
contentait de sommeiller dans une chaise, apres avoir pas-
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La corbillard d'Albini Clouller.

se une partie de la soiree a raconter ses exploits. En 1935,
monsieur Hilaire Ouellet lui succeda avec beaucoup plus de
distinction, pour les circonstances.

En 1927, il tourna ses loisirs a I'elevage des renards,
des chats sauvages et quatre ou cinq couples de putois. Une
excursion nocturne de ces derniers dans Ie poulailler du
voisin, Pierre Roy, mit fin a cet elevage et autres animaux
a fourrure.

M~me les abeilles trouverent un ami vers 1935. On
rapporte qu'il avait I'art de manipuler ses 24 ruches sans
jamais souffrir de piqQres des "mouches a miel", ainsi qu'il
surnommait les mignonnes!

Pendant plusieurs annees, iI fut distributeur de produits
"Esso" pour les garages de la region et vendeur de
medicaments pour les compagnies Familex et Raleigh. II
savait vanter sa marchandise..

Sa derniere invention fut celie des petrins. Avec cet
instrument, les femmes n'avaient plus a mettre les mains a
la pate pour preparer une fournee de bons pains de menage.
II n'eQt cependant pas lout Ie succes escompte et dul
abandonner ce commerce.
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II aimait attirer I'attention par des actes inusites. Son
neveu, monsieur Edouard Cloutier, affirme que des son en
fance, Albini se plaisait a manger de la vitre. Cela explique
sa facilite a manger Ie verre a vin apres avoir bu son con
tenu, a la stupefaction de I'assistance. Ses fortes dents
cassaienl Ie verre et ses molaires broyaient les morceaux
vitreux, ce qui lui valait des cris et des applaudissements.

Bons et genereux,
Albini et sa femme,
Delima, elevaient des
orphelins et les disci
plinaient avec une ru
de tendresse. Sa fem
me avail des desirs
que I'epoux ne com
prenait pas toujours.

La mer I'attirait et
elle ne manquait pas
une occasion de s'y
rendre avec les en
fants pour un bon
bai n de pied. Albini Cloutier, mangeur de vitre vers 1920.

Notre mangeur de verre acceda au desir de Delima un
beau dimanche apres-midi. La voiture, grande berline origi
nale, sortie des mains d'Albir)i, est remplie, et I'on descend
vers l'eau salee. Le conducteur a un petit air goguenard, et
rendu a la greve, il conduit la voiture a toute allure jusque
dans la mer. Delima, bien trempee, regarde son mari qui lui
n§pond d'un air taquin: "Tiens, ma Delima, tu voulais y aller
a la mer, bien te voila dans la mer!"

Cette derniere anecdote est sans doute la farce dont les
gens se souviennent Ie plus a Saint-Fabien. Si Albini etait
taquin, iI etait aussi I'homme qui provoqua Ie plus de rires
dans les anciennes veillees.

Malgre ses excentricites, Albini fut un homme de coeur
et d'une charite remarquable. La meilleure preuve de bien
faisance, ce sont les nombreux orphelins qu'il adopta et
qu'il traita comme s'ils etaient ses propres enfants:

Madame RoseHe Brillant, epouse de Edouard Cloutier
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Mme Marie St-Lauren1, epouse de Louison Cloutier
Madame Laure St-Laurent, epouse de Florian Bernier
Monsieur Maurice Brillan1
Monsieur Lucien Brillant
Monsieur Arsene Berger
Mademoiselle Marie Berger
Mademoiselle Noella D'Astous.

Delima et Albini n'ont pas eu d'enfant naturel mais ils
ant bien su s'assurer une releve. Mademoiselle Noella
D'Astous prit soin de son oncle, jusqu'a ses derniers mo
ments, et il en fit son heritiere. Albini mourut en 1950 a
I'age de 86 ans et son epouse en 1952. (36).

ALEXIS GAGNON
"Alexis Gagnon, c'est Ie summum de la force physique

naturelle, non seulement dans Ie Patel in, Ie Quebec ou Ie
Pays, mais encore dans Ie monde entier." (37)

Alexis est ne a Saint-Fabien, Ie 29 janvier 1918, du
mariage de Paul Gagnon et Clara Morais. En 1935, alors
qu'il etait age de 17 ans, Alexis et sa famille demenagent
leurs pena1es dans Ie village de Saint-Gabriel. Toutefois,
m~me si Alexis ne passa que son enfance el les premieres
annees de sa jeunesse a Saint-Fabien, nous avons tenu a
I'inclure dans notre monographie, d'abord parce qU'il est ori
ginaire de la paroisse, et aussi parce qu'il conserva toujours
de nombreux amis chez nous et qu'il y avait tou1e sa pa
rente.

La tradi1ion orale a Saint-Fabien col porte de nombreux
souvenirs des exploits de ce heros. Pour vous en parler,
nous nous sommes permis d'emprunter plusieurs extraits
d'un excellent article de Marcel Leblanc, paru dans la mo
nographie de Saint-Gabriel.

Alexis a voyage sur all mains trois continents dont I'Ocea
nie el. lout en demeumnl un illustre inconnu. il a su bril
lamment representer Ie nom du Quebec. Dans rOuest. ses

36. Les lemoignages qui nous renseignenl sur la personnaille d'Albini Cloutier
sont nombreux: messieurs Edmond Boulanger. Edouard Cloutier, Georges D.
Belzile. madame Hilaire Ouellet. I'abbe Gregoire Riou et par\ieull~lIement

monsieur Louis de Gonzague BelZile ont perm is d'orfnr ee reeit sur la vie de
eet homme qUI rejoint la legende par ses aetes speelaeulaires et ses Iredalnes
quotidiennes.

37. Marcel Leblanc. ESQuisse viliageolse, p. 138.
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amis Ie sl.lrl1ommaient "L e Buffalo Bill Canadien ", dans [,Etat
de Nt"',,- York, 011 I'appelait "Tarzan ", e/ partout ailleurs, on
Ie regardait avec e/onnemeM et admiration, en disant: "C'est
lIlI Canadien.''' Itlstinctivemenl, Ie geant local a tOL/jours reagi
con ire les abus dE' pouvoir et, c 'est volontairement qu'il s 'est
range £1U demier rang de ['echelle sociale. pour y exercer un
role d 'obscur justicier.

A lexis Gagnon. au physique. c 'est un accident de la na
tl/re. ou WI e.temple de ce qu 'un argile humain peut conte
nil' de puissance. Personnage votlle, sa taille mesurait cinq
pieds el hui/ pouces, et 050/7 poids aUeignait deux cents {i

pres. L orsque, de sa grosse main, il empoignait un verre de
biere. cellli-ci disparaissait totalement de la vue. La dimen
siO/l de ses epaules donnait cinquante-quatre (54) pouces et
celle de son cou dix-hui/ ([8) pouces. Teint fonce, yeux nail's
e/ cheveux nail's, la seule presence de ce gean! commandait
Ie respect.

Il a commence sa carriere de bucheron a [,age de seize
(IllS et, sans savoir limer son "sciotte". if coupait deja ses
qllatre cordes de pitounes par jour, quand Ie champioll du
temps lie depassait ji/mais cinq cordes.

C'esl durant la deuxieme guerre mondiale qu 'Alexis Ga
gnon a connu les merlleures opportunites de se manifester,
e/ il n 'a pas tarde i'i s'imposer partour comme un veritable
champion, Des qu'il fut enregimente comme volontaire au
22eme bataillon, a Quebec, il profita de ses premieres sorties
pour co/lec:tionner des batons ou "belleys" de police militaire.
1/ protiquait ces rrLiCS avec Alfred Dufour, un autre hercule
de Saint-Gabriel, Quelle It 'etait pas la surprise de son capo
ral, lorsqu 'au marin, passant pres de SOil lit. il y trouvait ac
croclre un faisceau d 'une vingtaille de "belleys ",'

A la suite de ses nombreux exploits et exhibitions, les
(/utori/es exercerent maimes pressions pour qu'il s'enrOie
camillE' police militaire, mais Ale.'l:is refusait toujours, car if
ne vOlilait pas s'associer aux i/~iustices du pouvoir. Il jilt tou
tefois con/raint d 'accepter celte responsabilite mais, accuse
d'iIl'oir of/err des sandwichs el de la biere aI/x prisonniers.
if s'est vile retrouve lui-meme derriere les ban-eaux.

- 382-



II dut .fIllalement consentir a devenir caporal et, aussitot
prom u sergen t, il agissait toujours de jll{'O/7 a perdre son gra
de, Des qu'il obtenait Ie commandemel1t d'ulle rnanoeuvre
quelcollque fil etait reCOl1l1U ball premier dans les exercices
de commando au autres). sa laclique pnJjfinie cOl1sistait a Itu
milier ses superieurs et, Ie tour ayall' reussi, il redevenait
capond. Malgre ses malices, Alexis etait aime et respecte de
taus. particulierement dll simple soldat, qui Ie recol1l1aissail
comme Ul/ prolecteur au grul1d coeur,

Un soil' de rete 1940, Ie champioll Gerard Michal/d de
Quehec dOllne Ull spectacle de poids e! halleres devant ulle
assistance de soldats a Valcartier. I.e dernier suspense est
Ie lever d'un poids de 610 livres que Ie quebecois execl/le par
jl/itement el ce, devant line foule ebahie. I.es applaudisse
men's teon ill es, Ie champion, sur de IlIi-lI/eme, delle les sol
dClls de trOl/vCr llll des leurs pouvan! egaler sa puissal1ce.

Alexis Gagnol1 qllitte /'arriere de la salle et s'avance vers
/'estrade d'ul1 air tim ide. Sa forte musculature II 'est pas Ires
apparente et. ii premiere Vile, 0/7 ne lui remarque qu 'une tai/
Ie ordillaire. Mais 10rsqu'iI insisle pour faire i!iollter ving! Ii
\'res au poids illitial, Ie silence deviellt sOl/dainemenl IOUI'd. el
les imaginations demel/relit en alerte devant WI Michaud plu
lot iI/quiet.

EI. jl/ce ii ulle soldatesque eberluce, Alexis leve habi/e
melll ce poids de 630 Iivres et ce, lrois fois de suite.

I.es applaudissel71enfs .Ii/sent a nouveau et, durant de lon
gues mil1l1fes, On ovalionlle /'humble Alexis, dissimulanf son
orguei/.

Gralld dallS la de{aite, lilT Michaud. enlll et admira!if.
oJlre au vainquf!ur SOil gilet de champion; grise encore de
SO/l sucees ef l'OII1CII7/ salis doute souligller que seule, la jus
lice lui importe, Ale;,is lui decoche celie repartie lapidaire:
"Merci, je 11 'en ai pas besoill, car, des guenil/es, man kif-bag
C'II est rempli,

A rete 1941. Alexis profite d'ull suspense pour precipiter
son depart vcrs I'Europe, AlaI'S qu'uII trallsport de troupes
oppareilte dalls Ie port d 'HaIU(/x, vil/gt-cinq mililaires dll
Regimellt de la Challdiere s'esquil'ent et il faul les rempla
cer de louie IIrgence. Oil cO/1/monique a Quebec pour exiger
des I'ololltaires: Alexis .sot/i·e (/uss;tot, suivi de vingt-quatre
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copaills dll 22eme Regimenl. Ie trudilionnel conge d'adieu a
la Jillnitle est ellidemment impossible. On confie donc a
Ale-xis les documenls d'usage el Ie commandement du pelo
1011. ef Ie depart s'efJectue ell vitesse, Partis pour Outre-Mer
dans Ie bUI de sy battre. les batailles n'atlaient pas manqueI'.

Alexis Jilt tres souvent remarque dalls des echaufjourrees
aI andres et. un jour, la police dec ida d'inscrire son nom aux
regislres col1lme Ie plus grand bafaitleur de rues de lous les
temps: il pamPf que depuis I'annee 1880. ce titre elail detenu
pOI' 11/1 Trlalldais,

II demeura truis ans ell Angleterre sans penetrer sur UI1
I'erilable champ de bataitle, A la verHe de I'invasion manquee
de Dieppe, oil tous ses compagnuns ant peri, il Jut "exemp'
fir', apres s 'etre brise Ie poignel gauch.e en cognant sur la
guellie d'l/lI A IIglais. PillS tard, il evira encore la ligne de Jeu
a cause d'uneJracture a unejambe subie au caul's d'Ull bom
hardemenf.

Un soil', dalls une rixe a l'in/erieur d'un pub. a lui se/./I.
il met hoI'S de combat huit fusiliers marills Trlandais, geanlS
de six pieds, /I doil cependanl receFoir huil points de suture
au visage. mais !'important, c 'est d'elre demeure deboul ei
wlillqueur,

A line autre occasiotl, des militaires elrangers cherchent
III bafaille. encore dans un puh, et run d'eux. levant une
chaise a boul de bras, invite les Canadiens a Jaire I'equiva
lenl au a sarliI', Alexis se leFe, empoigne deux chaises et, les
levant simullOnement, a I 'horizontal, par la seule Jorce de ses
po;gnets, ordonlle a son tOllr aux provocateurs de sartiI'. Cet
Ie fois. 10 bataitle II 'a pas lieu, car on a jauge Ie gront avant
qu 'illie sait trap tard et on s 'esquive.

La guerre terminee, Alexis a repris sa carriere de buche
rUII, ell aduptallt Ie Monde enlier comme pafrie. /I a to/.(jo/lrs
COllfilille de prohiger ef d'emenJeiller ses compagllons en les
1'eilgeclil I des tricheurs aux carres, des voleurs de bois au
ell/tres.

1I etait iJ prevail' qu 'un tel homme ne mourrait pas dans
SUII !ir et que sa fin devair etre spectuculaire. Ie 9 nOl'embre
1961, il bilche a Bel/a Coola. petil vil/age sir.ue anti-chemin
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entre Vancouver et Prince-Rupert, en Colombie Canadienne.
A u pied d 'une haute montagne, et Ie dos tourne a la monta
gne, il vient d'attaquer lin arbre avec sa scie mecanique.
Soudain, une enorme pierre de douze pieds de longueur se
detache a quelques centaines de pieds au-desslls de lui et
vient Ie frapper en plein dos. La mort est instantanee puis
qu'il est coince entre la pierre et farbre, Debout et roe.il fIXe
au Ciel. il rend son lime aDietl sans avoir re9U de secours.

C 'est dans cette position que fa trouve un compagnon de
travail. TlOmme Masse, de Trois-Rivieres. Masse a dD terminer
la coupe de farbre. afin de liberel' Ie corps qui s'est ecrouIe
(Ill sol, fepine dorsale totalement broyee. La carriere du
desherite volontaire venait de prendre fin. Age de 43 ans et
10 mois. Alexis Gagnon a ete inhume dans Ie eimetiere de
Saint-Gabriel Ie 17 novembre 1961. huil jours apres son de
ces. La depouil/e de celui qui avait tellement aime courir Ie
monde a traverse ainsi Ie Canada tout entier. (38).

Po61e Napoleon Rioux.

NAPOLEON RIOUX, LE POETE...
Vient maintenant celui qui lut connu dans la paroisse

sous I'appellation du "poele". Ce personnage singulier s'est
attire une popularite notable dans Ie palelin, par ses ecrits
originaux et plusieurs chansons qu'il ne se lassait pas de
repeter a qui voulait bien I'entendre. La tradition orale a
souvenance de la "criee" des poemes a Napoleon et c'est
avec un brin d'humour que
les anciens nous instruisent
a ce sUJet.

Napoleon Rioux est ne, Ie
6 octobre 1872, a Saint-Fa
bien. II est Ie fils de Obeline
Bernier et d'Honore Rioux,
cultivateur au deuxieme de la
"Belle-Corne". \I epousa
Emilia Bernier qui lui donna
quinze enfants dont huit ont
atteint I'age adulte, Napo
leon heri ta de la terre de son
pere qu'il cultiva jusqu'au
moment de sa retraite. II
vint terminer ses jours au

38. Ibid" pp. 138-141.
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village, dans la maison de son fils Hermel. C'est a ce
moment seulement que Napoleon decouvrit sa vocation
d'ecrivain et qu'il entreprit de completer sa culture par une
passion effrEJnee de la lecture. Selon son fils Hermel, Na
poleon passait ses journees a lire ou a ecrire et il ne
se lassait jamais de ses occupations. C'etait son princi
pal desennui, affirme Ie fils de Napoleon.

L'etude des poemes et des chansons du "pere Napo
leon" nous interesse a un double point de vue. (39). Tout
d'abord, il est amusant de relire les ecrits qui ont rendu ce
poete si populaire dans notre patelin. Par ailleurs, sa poesie
est largement significative de la mentalite qui prevalait alors
dans notre paroisse et dont, pourrait-on dire, Napoleon s'est
revele Ie porte-parole et a simplement devoile au grand
jour. C'est donc avec beaucoup de comprehension, sinon
d'indulgence, pour un passe revolu et des croyances popu
laires perimees, qu'il faut relire les ecrits de Napoleon et,
iI faut les juger a la lumiere des traditions et des habitudes
de I'epoque. Soyons donc tolerants pour cette prose qui
conserve un cachet pitloresque et qui est I'oeuvre d'un auto
didacte de la paroisse.

Napoleon ecrivait a tout propos. Survenait-il un evene
ment quelconque dans la paroisse qu'aussit6t Napoleon,
usant de son talent litteraire, y allait d'une petite compo
sition. Que ce soit pour un bapti3me, un mariage, une se
pulture ou une soiree recreative, toute occasion etant jugee
digne, notre cher poete ne pouvait s'empecher de dec lamer
une oeuvre specialement ecrite pour souligner I'evenement.

Mais la ne se bornait pas Ie sujet de ses ecrits. Si Na
poleon avait vecu a notre epoque, on aurait dit de lui qu'il
etait un ecrivain engage. En effet, il critiquait ouvertement la
societe de son epoque avec un jugement, toutefois, qui ne
trahissait pas ses contemporains. Napoleon ne fut certes
pas un illumine ni un visionnaire et ses protestations ont
un cachet historique. Napoleon avait un esprit tres marque
par I'influence de la religion, I'attachement pour les vertus
chretiennes, amour, charite, justice, I'amour filial, I'impor
tance de la famille, Ie respect de la terre nourriciere, I'ideal

39. MonSIeur Hermel Rioux a almablement consenti 11 nous preter plusieurs cahlers
des ecrlls de son pere. Ie pot'ne Napoleon et c'est grace a ces documents
hlstorlQues Que nous pouvons apporter plus de details sur la personnalite de
ce personnage original.
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patriotique, I'admiration pour I'instruction. II s'indignait des
usages pour lesquels I'argent, ce "chifon" piastre, etait em
ploye, c'est-a-dire la guerre, la boisson et les amusements.
Pour Napoleon, les trois plus grands malheurs du monde
etaient les sports, les greves et la guerre. Napoleon ecrivait a
toutes les personnalites politiques en vue, pour leur temoi
gner son admiration ou pour protester contre leurs decisions
politiques. II envoya des poemes a messieurs W.L. Macken
zie King, Adelard Godbout et a plusieurs autres politiciens.
II ecrivit une lettre a la reine d'Angleterre qui visita notre re
gion, au cours d'un de ses voyages au Canada. La reine lui

TRAIN ROYAL,

CANADA.

Le 12 octobre. 1951.

La Princesse

Elisabeth me prie de vous

remercier bien sincerement

de votre aimable lettre et

de VOliS dire combien elle

etait heurel.1se de l'avoir

",-

V~v(. h"J rAj,\-.('.1

Secretaire particlllier.
M. Napoleon Rioux,

St. Fabien de Rimouski.
Rimouski, Que.
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repondit, a bord du train royal, alors m~me qu'elle se rendait
a Rimouski. Napoleon s'empressa aussitot de com poser une
chanson pour marquer I'evenement. Et tant d'autres ecrlts!
Pour vous rappeler quelques bons souvenirs des temps
anciens, nous avons selectionne quelques ecrits de Napo
leon, tels que rediges par I'illustre poete.

Mailons nous, . , de nos "affaires"
Ces de notre. , , "affaire". ..

d'y. , . voir
Dans la paroisse: de St Fabien
lis y a des gens. .. intelligents
Mais tres peu sont. .. des mi/lionnaires
Lors meme ['on fait: beaucoup d'argent
On trouve toujours. .. les grands moyens
De la depenser. .. e 'est de notre "affaire"

Je ne voudrais: pas oublier
Le devouement. .. de notre cure
Pour reparee. .. notre vieille eglise
Celte architecture: des temps passes
Non "elle" n 'est pas. .. a dedaigner
La negliger. .. serait une belise

Notre bon cure: est done un Roy (40)
Puis notre maire. .. dememe un Roy (41)
1Is se melent de. .. nOs grandes "affaires"
Notre agrenome: luimeme un Roy (42)
Le secretaire, , . encore un Roy (43)
/[s font tout dememe. .. notre petite "affaire"

Moi Ie viellard: 1. . Napoleon
J'ai toujours eu eette grande passion
De me meier des grandes "affaires"
Je veux vous dire: dans une chanson
Les prineipes de. .. mes opinions
Lors meme ee n 'est pas. . , de mon "affaire"

Qui trouveras: une grandeformule
Pour dedier, .. a eette pendule
Dans la farade. .. de notre eglise

40. Le cure du lemps etall monsieur Stanlslas Roy.
41. Le maire de la parolsse elalt alers Joseph-Pierre Roy.
42. L'agronome de la parolsse etall alers Lucien Roy.
43. Monsieur Emmanuel Roy elail alors Ie secrelalre de la munlclpallte.
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Hatiras-t-elle: des incredules
Qui parfois font. .. meme de la me-ule
Avant d 'entrer. . , dans cetle eglise

L'ardent Napoleon qui a inverse les lett res de son pre
nom en guise de pseudonyme, signe "No~H opaN" ses nom
breux ecrits sur les sujets les plus divers.

La politique• .• fesons . .• y, attention
Quand "eUe" est rendus. . , a tous les vices
... "elle" peut tourner en. , . devosion mais:
non pas envers Dim et les Saints. .. mais
pour de I'argent, .. et contre notre prochain
Voila "['armes "... que Ie serpent satan
se sert, pour boulversers Ie. .. monde
contre Dieu Ie prochain et soi-meme
L 'argent et la politique detruit Ie
catholicisme. .. augmente Ie communisme
entraine. , . a In guerre aux accidents
incendis aux inondations parce que
on se sert de ce "chifon" pour faire
et fa ire faire, .. Ie mal. .. memes. ..
. . .Les dimanches. .. tu garderas. .. en

Servant Dieu
Non pas en s'amusant. .. etfaire Ie mal
pour de I'argent. .. car ces de volers
les innocents et les ignorants. .. que
de spiculers les dimanches, .. meme
par des singeries, . , des jeu.x non. ..
educationnels. , . abrutisment dans
des aliments mal sain. ..

NoelopaN

Dans les textes qui suivent, Napoleon s'indigne de la
violence dans son pays et dans des contrees plus lointai
nes. On ne peut toutefois s'emp~cher de penser que Ie poe
te fait siennes les idees poliliques alors vehiculees par les
classes dirigeantes. Le mepris du syndicalisme naissant et
I'absence de comprehension de I'ideologie communiste
revelent I'ignorance des masses populaires, si caracteristi
ques a I'epoque!

Deux. •• bellSe. .. inhumaines
La guerre coreenne. La greve canadienne

L 'Union: de cheminots. .. canadiens, n 'a pas
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plus raison que les Coreens du Nord
· .. Greve Guerre. .. vient. .. de. .. satan
et de, , . ['amour. .. de I'argent. , . "chifon"
£t de voir. . , que. . , de membres. .. OU des
· , . felees. .. que ['on devrais. , . enfermers, . ,
· .. dans un caveou, . , souterrain, . , sous
· , . Ie jleuve. .. Sf Laurent. .. ou Coreen
· , .Soyons done: des Etres humains
· . .Non pas: des betes. , . inhumaines

.. .NoelopaN

Attachons nous. . au bien . . dans ce monde
Mais detachons nous. . du mal. • de la terre

En ~fJet: Ie bien de ce monde: c 'est. ..
L 'amour de Dieu du prochain et
['amour de. . , soi. .. car si, . , ['on
aime Dieu et Ie prochain com me soi-
meme. .. et que ['on ne s 'aime. , . pas. ..
que I'on aime plutat. .. I'argent. ..
Voilii. , . que fon se detache du vraie
· , . bien. . , pour s'atacher. , . au Mal. , .
De nos jours. .. et depuis longtemps
tout. .. converge. .. pour de I'argent
et I'on fait des orgeuilleux. .. et. ..
memes de paresseux. . , criminels:
on a plus Ie temps de priers ni de
laire penitence. . , on. .. pay pour fa ire
priers pour nous. .. et pour les autres
, . , on se fait payer. , . pour pn'er. ..
et fon a pas Ie courage d'economiser
et de prier. . , pour. , . soi-meme. , .
· . .parce que ['on ne s'aime vraiment
£t voila que I'on ratache Ie monde. .. au. ..
mal de la terre. . meme avant sa conception
· .. par. .. nos charites d'Etat

Ie mal c 'est I'argent, ..
NoelopaN. ..

Les loisirs. .. Ie "sport" et les amusements
ne sont pas de la recr~tion ni Ie repos

Le travail, . , de la classe agricole. .. et
· .. obligatoire. .. est dix fois. , . plus
nuiritoires. , . que les JOUles. .. de. ..
hockey. .. qui depasse. .. la passion
· .. et qui. , . semble. .. etre. .. devenus

- 390-



· .. un devoir d'Etat si non. .. un
devoir. .. religieux on entend plus
· .. que celii. .. meme. .. Ie dimanche
· .. et: combien. .. d·imbeciles. ..
depence une groses partis. . , de lellr
salaire Ill/Eme l'assurance. ..
chomage. . ' ['alocation famihale
meme. .. de la pension. . de weI/esse
· .. ces ridicules, . , ccc. . ' criminelle
depenser. .. tanto .. d'argent pour
des. .. simplicitees qui reporte
, .. n'en a IEtat ruine la sante
a beaucoup de spectateurs, . , et..
['esprit. .. d'economie des

imbeciles. .. qui cns a la, ,
vie chere. .. et au logement
a la greve, .. au salaire trap bas
"Pauvre" gouvernement. ..

NoelopaN

L 'amour• .. est. •. de Dieu
L 'amour. .. d'une femme: ne se dis:

..• pas. ..
L 'amour d'une femme: ne se dis pas
Car "el/e" depassent tous les debtits
Que ron puissent discutes ensembles
De cet amour oui "elle" vivras
De tous lesjours jusqu 'aux Trepas
Voila pourquoi nos. .. COeLUS S 'enflames

Les beaux instants. .. de notre Vie
Je vaus Ie dis des aujourd'hui
C'est pour nous un. .. bonneur terrestre
Ces donc lorsque: introduits
Dans Ie "sain ". , . d·une. .. epouse cherie
C 'est donc pour nous. .. une joie celeste

Le grand "bien/ait ": . , . pour nous de Dieu
Chait pour nous. .. de vivrent a deux
Et de cree. .. ' .. ce grand Ched'oeuvre
De cette amour: ... mysterieux
Se continue c 'est pour les cieux
Voila de Dieu sa. .. plus grande Oeuvre

Dieu Soit Beni: ... donc iei bas.
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Dans cet "amour". , , qui dureras
De tous les jours sur /lotre terre
Soyons rejouient dans. . nos ebats
Car notre Vie c 'est. .. pour Labas. ..
Au del: done ils nousfaul, quitter la Terre

En terminan!: ... cette grave chanson
Je veux valiS direnl avec raison
Ce que I'ont vais merne en ce monde
Non ce n 'est pas. , . des opinions
Boucoup 10 voies. .. la Creation
Mais if auras. .. une. .. fin. du monde

Sayans. , . en. .. certain
NoelopaN

Nous terminons notre article sur Ie poete Napoleon
Rioux, par deux chansons de son cru, particulierement amu
santes pour plusieurs citoyens de la paroisse.

La premiere chanson fut composee a I'occasion du
mariage de Rita Morin et de Gabriel Belanger qui demeurent
toujours dans notre paroisse.

Est-il permis. .. de chanter
M 'es/-il perm is de vous chanter
Ce cher Gabis Gabriel Belanger
Chantons Ie done avec angroise
VII fils de Sieur: Orner Belanger
El de Titde Anne Mame Belanger
Deux chen enfants. .. de rna paroisse

Cette mere a merile: . .. pour lui
Ce que 1'011 vois merne aujourd'hui
lis 110 liS fau/ bien Ie reconnaitre
Son pere non plus: ne lui a nuit. ..
Depllis longtemps pour lui il prit
[u Vierge Marie et Ie Divin Maitre

Pour toi Dollard: el Mume Morin
Tes filles ulors quand viell Ie temps
Te cause de III .ioie. .. meme de la peine. ..
POllr toi Rita: Sois donc cerwine
.1(' I 't:SI ('(JllIIUS au restal/runt
Pour "elle" lie soyons. .. donc pas ernpeille
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Pour nOlls. .. i1s 110us: . .. fauf leurs soihtez
Le grand bonneur. .. des mariers
Au jour Sacre de leur mar/age
lis doivent enfln: 100U'ours s'aimers
C'es! la plus graf/des: . .. des veriles
Pour eIre heureux. .. dans Ie menages

EI1 flnissant . .. celie breve chanso/1
Par 1.1// Viellard. .. 1. .. Napoleon
Celui qui aime "bien " la jeullesses
Pour Ie grand "bien" de la Nalion
Suivez toujours. .. la tradition
En respectanL. .. merne la viellesses
avec ulle grande. .. de!icalesses

Doige (~ioutez:. .. avec raison
POllr les jeunes ./illes et. . les jeu/1es gar~ons

Ne perdez pas meme I'occasion
N'oubliez pas de rassee la barbes

Pour vous les nOllveaus mariers
Je ne vOlldrais. .. pas. .. oublier
All jour Sacni. .. de vofre mariage
Comme il a dit- NoIre bon cure
II/aul line grande posferilee. ..
En vous soihtaJ1t heureux menage

NoelopaN SI Fabien

La derniere chanson doit etre situee dans un contexte
particulier. Napoleon lisait ses poemes a tous et a chacun,
en toutes circonslances, parfois au desarroi de quelques
paroissiens moins epris de verbiage. C'est ainsi qu'u n di
manche apres la messe, notre bon Napoleon se prepare a
faire la "criee" d'un poeme, a la porte de I'eglise, ainsi qu'il
avait I'habitude de Ie faire frequemment. Quelques individus
rassembles s'appretaient a ecouter les declamations de
I'ecrivain au moment ou un citoyen bien connu, Ie ferblantier
de la paroisse, interpella Ie poete et lui dit bien franche
menl: "Ferme donc ta gueule Napoleon!" Ce propos lapi
daire outragea Napoleon qui s'empressa de lui rendre la
pareille. Le poete composa une pelite chanson qui ne tarda
pas a devenir populaire dans la paroisse et qui avail Ie don
d'offusquer I'interesse, par la juslesse de ses propos. Cette
chanson a ele composee sur I'air de la "Complainte du Juif
errant".
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La chanson a Conrad. ..
Conrad Nicodeme, ah ce gros Nicodain
Travaille un jour la semaine
Et charge Ie gros montanl
c 'est ees pauvres habitants
qui font vivre ce pedant

Le pere des a/ambies (44)
y aurait pas tant defar;on
si aurait fa picuite (45)
au temps des elections
y fermera sa gueule
y dirait pasferme ta gueufe. ..

CHANSON DES "PICHTNIN"
Dans les premiers temps de notre colonie, une famille

de Letourneau etail etablie sur une terre, au troisieme rang
de la paroisse. La tradition orale a conserve une petite
chanson composee par Paschal Roy, a I'intention de ces
Letourneau que I'on surnommait "Pichtnin".

Quelques mots de I'auteur. - Paschal Roy etail Ie trere
de Isaac et de Benjamin, pionniers de la paroisse. Isaac
cultivait la terre comprise de chaque c6te de la route qui
m~ne a Saint-Fabien-sur-mer; Benjami n cu Itivait la terre
plus a I'est, appartenanl a Mathieu Coulombe; entin, Pas
chal dut arriver, peu apr~s 1850, et s'installa sur la terre
appartenant jadis a Paul Roy, puis Vital Roy, et rachetee, il
y a quelques annees, par Mathieu Coulombe et fjgurant vis
a-vis de I'H6tel Rayon D'Or. II faut avoir a "idee que les
"terres" des premiers colons etaient beaucoup moins eten
dues que celles d'aujourd'hui et ce n'est que depuis quel
ques decennies que I'on remarque une certaine forme de
consolidation des terres et I'agrandissement des proprietes
rurales. Nous voulions simplement souligner que les freres
Roy, Isaac, Benjamin el Paschal, venus des Trois-Pistoles,
se sont installes dans la m~me partie de la paroisse et que
leurs proprietes etaient voisines.

La chanson des "Pichtnin" constitue, a notre avis, un
petit bijou de notre folklore local, car elle s'insere dans la
tradition des premieres annees d'existence de notre commu
naute rurale. Cette composition nous a ete chan tee par
madame Ernest Roy qui se souvenait de quelques couplets

44. Les lerblanliers etalent reconnus pour (abriquer des alamblcs clandeslins, par·
ticulierement au tamps de la prohibition.

45. II raudrail dire piluila; les anciens pronon~alenl familieremenl "piculta".
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et, profitant de I'occasion, nous tenons a la remercier cha
leureusement pour sa precieuse collaboration a de nombreux
sujets, dans cet ouvrage.

Les "Pichtnin"
Par Ie su du Malobes
All/remenl di/ au troisieme rang
lls ont decouvert un nique
lJn niqlle de Pichtnin

Refrain:
C 'est les pic.fttenin
c 'est les pichte, pichte
les picbtenin, les pichtenette
pichtenin dOTl gue

lls ont visite les oellfs
Si ewien / bons ou mechants
En visitant les oe-tds
L 'ecale etail de fer blanc

Refrain:
C 'est les pichtenin
c 'est les pichte, pichte
les pichtenin. les pichtenette
pichtenin don gue

Nous ignorons la signification du mot "pichtnin";
s'agil-il du nom familier d'un oiseau comme semble I'indi
quer la chanson, ,. PeuHHre Paschal a-t-il simplement
trouve I'idee de ces oiseaux dans Ie mot Letourneau, c'est
a-dire I'etourneau qui est un petit oiseau passereau...
Quant a I'air de la chanson, il nous a ete impossible de
I'identifier mais un connaisseur de vieilles chansons pourrait
sOrement Ie reconnaTtre en demandant a madame Roy de la
chanter a nouveau!

LA FEMME "MIRACULEUSE"
Une famille venue d'ailleurs (la femme etait originaire on

ne sait d'ou) vivait dans la grande maison d'un nomme
Boucher, tout pr~s de la voie ferree, en face du reservoir du
chemin de fer. L'homme etait menuisier-charpentier et
gagnait bien la vie des siens.

Pendant une certaine periode, il Iravaillail en dehors de
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la paroisse. Sa femme, tres belle, souffrait de I'absence de
son mari et se permettail une compensation en recevant
chez elle. Le bruit s'est vite repandu_ De bonnes gens don
nerent I'alerle. Des mots desagreables lui parvinrent et la
colere lui fit trouver un com parse pour ecrire une affiche
qU'elle posa au-dessus de sa porte: "MIRACULEUSE"...
d'un certain genre... mais au-dessus du "cui" il y avail une
belle rose.

Alarme, Ie conseil de la municipalile se reunit et decida
de mettre fin a ce commerce inusite dans notre paroisse. Un
acte officiel ful redige et remis a cette dame.

L'ecriteau disparut el les miracles cesserenl, la famille
transporlant ses penates dans une autre localite. (46).

UN HABITANT RUSE...
II alait ruse comme un renard, ou comme un Normand,

ce beau monsieur a mouslache qui vivait sur une terre du
premier rang, du cola ouest. La maison elait au nord du
chemin_

Sa femme avail un beau nom ancien el elevait filles et
gan;ons avec une belle finesse paysanne, d'habitant. Elles
devinrent demoiselles, les belles filles, et attiraient les
"cavaliers". Le chef de famille, toujours propre, aux ma
nieres polies, recevail avec plaisir les pretendants et il se
plaisail a faire sentir sa jole en accourant a la voiture d'oLJ
descendait I'amoureux. Aimable, Ie pere de famille avait
des mots agreables, el m~me des delicatesses pour Ie
cheval qui avail tire la voiture. La b~te detelee, c'etait I'eta
ble a chevaux, el notre hote, d'un geste genereux, donnait
une bonne platee d'avoine qui descendait ostensiblement
dans la bo1te carree, sous Ie nez du cheval.

L'amoureux regu princierement en ces anciennes
annees, ignore encore aujourd'hui, alors qu'il est devenu
grand-pere , que la fameuse boile atai! organisee pour lais
ser couler la belle avoine sous un faux plancher. Et Ie cheval
restait "clanche" pendant toute la veillee...

46. Celie anecdote nous a ~l~ raconl~e par monsieur Gr~gOlre Rlou el a ele con
flrm~e par monSieur Georges D BelZile.
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Chapilre x

On compte parmi "Ies gens de chez nous" un certain
nombre de personnes qui, par les activites qu'elles ont ac
complies, ont su se distinguer dans differents domaines. De
ce fait, ces personnes sont considerees comme etant des
personnalites de Saint-Fabien.

Ce sont donc les biographies de ces personnalites
qui font I'objet de ce chapitre. C'est en sorte un hommage
que I'on veut ainsi leur adresser.

NOS ECRIVAINS ET ARTISTES
ANNE-MARIE BELZILE, fille de Remi Belzile et de

Aglae Gaudreau, est correspondante pour Ie journal La
Patrie.

ELISE BELZILE (Mme Fabien Boulanger), fille de Sa
muel Belzile et de Marie Fournier, naTt a Saint-Fabien Ie 27
mai 1871. Elle fait ses etudes chez les Soeurs de la Charite
de Rimouski. Elle etait correspondante pour Ie Bulletin des
Agriculteurs, Ie Soleil et Ie Bulletin de la 'erma. Elle ecrivait
egalement beaucoup de poesie. Son fils, Rosaire Boulanger,
conserve de nombreux ecrits de madame Boulanger. Suivant
la mode du temps, elle signai! ses ecrits du pseudonyme de
Agar - Gervaise - Euphrosine.
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Mile Jovette Bernier

Elle poursuit ses etudes
a l'Ecole Normale des Ursu
lines de Rimouski. Elle en
seigne par la suite a Saint
Fabien, Saint-Mathieu, Saint
Mo·ise. Mais, comme ses
convictions pedagogiques ne
conviennent pas a la morale
de I'epoque, elle quitte I'en
seignement et en 1925, elle
s'en va a Quebec pour faire
du journalisme. Elle en vient rapidement a une carriere
d'ecrivain. Ses oeuvres sont: Roulades (1924); Comme I'oi
seau (1926); Tout n'est pas dit (1929) pour lequel elle re90it
une mMaille du Lieutenant-Gouverneur; Mes masques de
chires (1931); On vend Ie bonheur (1931); La chair decevan
te (1931); Mon deuil en rouge (1945); Non monsieur (1969)
qui lui vaut Ie prix du Cercle du Livre de France. Elle com
posera la celebre emission radiophonique "Je vous ai tant
aime".

JOVETTE BERNIER est
nee a Saint-Fabien Ie 27 no
vembre 1900. Elle est la fille
d'Elzear Bernier et de Elise
Morais.

En tant que journaliste et courrieriste, elle travailla a
L'evenemenl de Quebec, a La Tribune de Sherbrooke, puis,
a Montreal, ou la revue mensuelle Jovette parut pendant
quelques annees.

En 1974, elle vend son chalet "La mouette" qu'elle pos
sedait a Saint-Fabien-sur-mer et s'installe detinitlvement
dans sa maison de Longueuil.

Mgr Camille Roy de la Societe Royale du Canada, Pro
fesseu r de Iitterature canad ienne a I'Universite Laval, com
mente les ecrits de Jovette:

"Le sentiment chez-elle s'accompagne d'ironie, de
sto'icisme, de sensualite. Le vers est volontiers hardi. II y
a dans ces recueils une force profonde, qui n'est pas tou
jours assez disciplinee",
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Voici un poeme de Jovette ecrit a Saint-Fabien en mars
1924 :

INCONSCIENCE
DMie a Yolande

I a Camarade fut sourde a toules /es prieres.
He/as! Ie pere est mort a l'hOp,:tal la-bas. ..
On l'apporle raidi dans une sombre bicre,
Mort d'un mallancinant qui ne pardo1ll1e pas, ..

Dans Ie vaste salon, main tenant il repose.
I es petits et les grands sont venus pour Ie voir.
Chacun dit en pleJlrant d 'affectueuses choses,
"Mais petit pere dort dans son cercueil tout nair.'"

Et je pleure avec eJ/X sans qu 'on sache mes larmes,
Mais je n 'ai pas un mot aleur dire. .. 0 malheur!
Pour calmer leur d&ire, apuiser leurs alarmes,
Pour consoler, )e n 'ai que mes soupirs, .. mes pleurs! ...

Ie spectacle est Ilavrant de voir la plus petite
Ne rien comprendre et rire a tout ce qu 'elle voit.
La maison est remplie. . , "Oh-' la bonne visitef
"Mais pourquoi tant de noir! .. et tant de pleurs. .. pourquo;!...

Et Ie soup90n s 'en va, l'enfant jase et trottine,
Joyeuse elle s'amuse, ignorant son ma/heur. ..
Et mOl je te bem's, 0 Sagesse divine,
Qui partage si bien Ie poids de la douleur!

Que ne nous laisses- tu. Seigneur, cette inconscience. ..
Ah! que ne gardons-nous malgre famas des ans
Nos coeurs vierges de p/eurs et de desesperance. ..
Que ne 110US laisses-tu Seigneur NOS COEURS D 'ENFANTS!

JOVETTE

SAINT-FABIEN mars 1924.

Madame GERMAINE BERUBE-GENEST, fille d'Auguste
Berube, consacre la majeure partie de sa vie a I'enseigne
ment. Elle S8 decouvre tardivement un talent de poetesse.
Elle pub/ie, en 1973, un recueil de poesie intitule: Un chai
non se brise.
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MAURICE BRILLANT, ne
Ie 1er aoOt 1909, est Ie fils
d'Evangeliste Brillant et de
Marie-Claire Roy-Lauzon. II
arrive a Saint-Fabien en oc
tobre 1918. De 1923 a 1926,
il fait ses etudes au Seminai
re de Rimouski. Illes pour
suit au College de Mont
magny de 1926 a 1928. De
1932 a 1942, il est commis
de bureau a la Compagnie
Price. De 1942 a 1973, il est
telegraphiste pour Ie Cana
dien National a Rimouski. II
epouse Lauret1a St-Laurent
Ie 22 septembre 1942. M. Maurice Brillan!

II publie un premier roman en 1951: Vision of murder.
Monsieur Brillant a ecrit trois romans qui doivent etre pu
blies au cours de I'annee 1978: Prisonniere de son fils, Le
dernier espoir, Un drame dans la nuil.

M. Louis de Gonzague For1in

De ses poemes sont publies dans deux recueils: Mois
son en 1962 et Mosai'ques en 1963. Un de ses poemes a ega
lement ete publie dans les Poetes du Quebec. Le Rimous
kois et Ie Progres-Echo font egalement paraTtre plusieurs
de ses oeuvres.

Maurice Brillant est mem
bre de la societe des poetes
canadiens-fran<;ais el de l'A
merican Authors Association.
De plus, il a deja fait partie
de l'Union Canadienne des
ecrivains.

LOUIS DE GONZAGUE
FORTIN nait Ie 4 mars 1894
a Saint-Fabien. De septem
bre 1907 a decembre 1913, iI
poursuit ses etudes classi
ques au Seminaire de Ri
mouski. De janvier 1914 a
decembre 1915, il fait ses
etudes en agronomie a l'Eco-
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Ie Superieure d'Agriculture de Sainte-Anne de la Pocatiere;
ses etudes sont couronnees par un baccalaureat es scien
ces agronomiques. L'annee 1916 est consacree a la culture
de la ferme pa1ernelle. Le 18 octobre 1916, iI epouse Marie
Jeanne Belzile a Saint-Fabien.

Du 17 fEmier 1917 au 1er fevrier 1919, il debute dans
I'enseignement a titre d'assistan1-professeur de zootechnie
a rEcole Superieure d'Agriculture. Du 17 mars 1917 au 10
juin 1922, il collabore a la page hebdomadaire "Les Champs
et les Bois" du Solei I de Quebec. Du 1er fevrier 1919 a 1940,
il est professeur de zootechnie generale, d'anatomie et de
physiologie animale a l'Ecole Superieure d'Agriculture de
Sainte-Anne de la Pocatiere. De septembre 1921 a aoOt 1922,
il poursuit ses etudes a I'lnstitut Agronomique a la Faculte
des Sciences de la Sorbonne a Paris. De 1923 a 1932, il
collabore a la chronique hebdomadaire "Page agricole" dans
I'Action Catholique. De 1934 a 1935, i I co Ilabore aux jou r
naux suivants: Le Courrier du Nord, Le Courrier-Sentinelle,
Le Lotbiniere, Le Gaspesien, Le Courrier de l'lslet, L'Eten
dard. De 1939 a 1955, it collabore a la chronique du lundi:
"Conseils agricoles de la semaine", au Reveil Rural de
Radio-Canada.

De 1940 a 1958, il est professeur agrege a la Faculte
d'Agriculture au Departement de la production animale. En
1940, il obtient sa maTlrise en sciences, a l'Universite Laval.
De 1941 a 1956, il est Ie redacteur et I'editeur-proprietaire
de La Gazette des Campagnes. Le 8 septembre 1943, il re
~oit une decoration du Merite Agricole.

De 1955 a 1957, il est president de la Corporation des
Agronomes de la Province de Quebec. Le 11 janvier 1959,
II re~oit la decoration du Merite Diocesain. II meurt Ie 6
octobre 1959.

Mademoiselle NICOLE ROY, nee Ie 19 novembre 1934,
fille de Ernest Roy et de Adrienne Gagnon, est bien connue
pour ses travaux d'artisanal. En 1971, elle met sur pied,
avec I'aide de quelques collegues, Ie "Centre de travail
polyvalent" de Saint-Flavie, mieux connu sous Ie nom de
CENTRAP. Cet etablissement a pour but d'aider I'adaptation
sociale des handicapes physiques et mentaux, en leur
donnant la possibilite d'exploiter leur talent. CENTRAP
compte trois ateliers de travail: un atelier d'artisanat spe-
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Mile Nicole Roy

cialise en tapisserie; un atelier de menuiserie et un atelier
d'horticulture. Mile Roy dirige I'atelier d'artisanat.

RAOUL ROY est ne Ie 6 janvier 1936. II est Ie fils de
Ernest Roy et de Adrienne Gagnon. Sa famille se compose
de sept freres et soeurs.

M. Raoul Roy

Vers 1958-1959, aide dans
son projet par ses parents et
par Luc Lacourciere, direc
teur des archives du folklore
de l'Universite Laval, il com
mence sa tournee de cueil-

Son enfance se passe a Saint-Fabien-sur-mer, ce qui lui
donnera ce goOt prononce pour la navigation. II envisagea
d'ailleurs un jour, d'en faire une carriere. A cet effet, il fera
des etudes a l'Ecole de Marine de Rimouski en vue de deve
nir operateur de radio.

Ce projet est cependant
relegue au niveau des souve
nirs, car en 1956, il fait ses
debuts dans la chanson. A
cette epoque, il chante du
Brassens, du Gollmann et iI
compose m~me ses chan
sons.
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lette de vieilles chansons. Ces chansons, ce sont celles du
passe,qu'il va recueillir sur les Il~vres des vieillards de nos
campagnes. C'est a partir de ce moment, que Ie folklore
devient pour lui une passion.

Vers 1959-1960, iI fait un voyage en Angleterre. II pro
fite de ce sejour pour etudier Ie solfege au Spanish Music
Center. II etudiera egalement la guitare classique a Montreal.
En plus de l'Angleterre, ses tournees Ie porteront en Espa
gne, en France et en Belgique.

En 1961, il convertit la vieille grange paternelle en
centre d'art qu'il baptise "Le Pirate". C'est egalement cet

La Pirate

endroit qui accueillera des chansonniers et, pendant un cer
tain temps, des troupes de theatre.

En 1962, il epouse Louise Poulin, comedienne et met
teur en scene. lIs ont deux enfants, Tristan et Simon.

Raoul Roy a deja enregistre plusieurs disques et, assu
rement, j'avenir nous en fournira d'autres.

II apporte, par ses disques et par les recherches qu'jj
poursuit inlassablement pour trouver toujours plus de vieil
les chansons, une contribution tres importante au niveau de
la conservation de notre patrimoine. II se fait Ie porte-parole
de nos traditions folkloriques qu'il ravive d'un lointain passe,
ou elles risqueraient de disparaTtre a tout jamais. Sans I'in-
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tervenlion de personnes comme Raoul Roy, c'est toute une
partie importante de notre heritage culturel qui sombrerait
dans I'oubli.

NOS HISTORIENS
Mgr MEDARD BELZILE fut Ie premier pr~tre originaire

de Saint-Fabien; il y naTt Ie
27 mars 1861. II est Ie fils de
Frangois-Xavier Belzile, culti
vateur, et d'OMline Belan
ger.

II fait ses etudes classi
ques au Petit Seminaire de
Rimouski de 1876 a 1882;
il poursuit ses etudes theo
logiques au Grand Seminaire
de Rimouski de 1882 a 1886.
II est ordonne pretre a Ri
mouski, Ie 13 juin 1886, par
Son Excellence Mgr Jean
Langevin.

Mgr Medard Belzile
II est professeur au Semi

naire de 1886 a 1889. II est
nomme maTtre-es-arts en
1890. II est assistant-superieur de 1889 a 1890,
etudes de 1887 a 1893 et de 1894 a 1899.

prefet des

Les annees de 1899 a 1901 furent consacrees a un re
pos. II rE1prend ses activites et est nomme cure a Sainte
Germaine-de-I'Anse-aux-Gascons de 1901 a 1903; a Sainte
Frangoise de 1903 a 1916; a Saint-Ulric de la Riviere-Blan
che de 1916 a 1929; a Sainte-Luce de 1929 a 1936. En
1936, il se retire a I'Ev~che. II est nomme chanoine hono
raire en 1926 et chanoine titulaire en 1929. En 1936, il est
cree Prelat de la Maison de Sa Saintete.

II meurt Ie 16 mai 1953 et il est inhume a Saint-Fabien
Ie 21 mai 1953.

Mgr Belzile a accompli une oeuvre remarquable au ni
veau des recherches sur I'histoire de notre paroisse. II fut
Ie pionnier de ces recherches pour Saint-Fabien. 11 laissa
derriere lui un recueil de notes precieuses sur I'histoire de
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notre localite. Nous sommes redevables de ses efforts et de
sa contribution, pour de nombreuses pages de cette mono
graphie.

GEORGES DAVID BELZILE, ne a Saint-Fabien Ie 5 mai
1915, est Ie fils de J.-F. Belzile, notre ancien marchand ge
neral, et de Augustine Jean. II commenga ses etudes a
Saint-Fabien et poursuivit au College des Clercs St-Via
leur a Berthierville; il revint completer ses etudes commer
ciales au College des Freres du Sacre-Coeur a Montmagny.
II epousa, a SainI-Fabien,
Gertrude Fournier Ie 19 juil
let 1942. Apres avoir travaille
pres de sept ans au magasin
de monsieur Leon Pelletier,
il entra au service de la Com
pagnie de Chemin de Fer du
Canadien National Ie 14 aoOt
1942.

Nous retenons Ie nom de
ce paroissien parce qu'il fut,
a ses moments de loisir, un
historien de la paroisse.
Monsieur Belzile a recueilli
plusieurs notes sur les eve-
nements importants, petits M. Georges David Belzile

faits divers et anecdotes qui concernent notre paroisse.
Sans sa collaboration, on peut affirmer que cette mono
graphie serait beaucoup moins complete et que plusieurs
details interessants seraient perdus a tout jamais. Monsieur
Belzile s'est toujours interesse a I'histoire, sa bibliotheque
en temoigne, et sa participation a ce projet nous fut d'un
precieux secours, particulierement pour Ie chapitre con
cernant les aclivites economiques de la paroisse.

LOUIS DE GONZAGUE BELZILE est ne a- Saint-Fabien
Ie 22 aoOl 1906. II est Ie neuvieme d'une famille de douze
enfants issus de monsieur Arthur Belzile, cultivateur, et de
dame Wilhemine Michaud.

II fit ses etudes classiques au Seminaire de Rimouski;
de 1920 a- 1928. II poursuivit ses etudes universitaires a
l'Ecole Superieure d'Agriculture de Sainte-Anne de la Poca
tiere d'ol! il sortit, en 1933, avec Ie titre d'agronome. La
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M. Louis de Gonzague Belzile

m~me annee, il occupa la
fonction d'assistant-regisseur
a la station experimentale
federale de Farnham, Que
bec. En 1935, il devenait se
cretaire de I'Ecole d'Agricul
ture de Sainte-Martine. L'an
nee suivante, il revenait a
Rimouski en charge de la
"Grande Culture" pour Ie dis
trict economique de la re
gion. Apres avoir donne des
cours agricoles de vacances
aux institutrices, il devint
professeur a I'Ecole Moyen
ne d'Agriculture et regisseur
de la ferme de 1937 a 1942.
Par la suite, monsieur Belzile a ete conseiller regional de
l'Office du Credit Agricole jusqu'en 1971. Le 15 mai 1937,
il epousa Lorette Harrisson a Farnham, Quebec. Ses six
enfants se nomment: Marcel, Gustave, Louise, Roch, Ri
chard, Gervais.

II est membre de la Corporation des Agronomes du
Quebec, dont il fut president pour la section de Riviere-du
Loup-Gaspe de 1945 a 1948. II est un des directeurs-fonda
teurs de la Chambre de Commerce des Jeunes de Rimouski,
dont il fut secretaire-tresorier pendant cinq ans.

De 1958 a 1960, monsieur Belzile fut president de la
Societe Saint-Jean-Baptiste de Saint-Germain de Rimouski.
En 1971, il s'occupa de I'organisation de I'atelier d'horti
culture a CENTRAP.

Monsieur Belzile se decouvre tardivement une vocation
d'historien. II apporte sa collaboration a plusieurs sujets
de la monograph ie, particulierement a la section sur I'agri
culture.

Mgr ALPHONSE FORTIN naTt a Saint-Fabien Ie 13 mai
1889. II etait Ie fils de Noel Fortin, cultivateur el agent
commercial et de Clori nlhe Garant.

11 fail ses etudes classiques au Pelit Seminaire de Ri
mouski de 1903 a 1909; il est bachelier-es-arts. II poursuit
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ses etudes tMologiques au Grand Seminaire de Rimouski,
de 1903 a 1913. II est ordonne pr~tre a Saint-Fabien, Ie 1er
mai 1913 par Mgr Andre-Albert Blais.

En 1913, il est nomme professeur au Seminaire de Ri
mouski. De 1920 a 1922, il poursuit ses etudes a I'lnstitut
Catholique et a la Sorbonne
de Paris. II est d'ailleurs li
cencie-es-Iettres-histoire a
Paris en 1921.

De 1923 a 1926, iI est di
recteur du Petit Seminaire a
Rimouski. De 1930 a 1935, il
est Ie premier secretaire de
l'Amicale du Seminaire. En
1941, iI est nomme Assis
tant-Superieur. II est nomme
Chanoine Titulaire de la ca
thedrale Ie 8 mal 1941.

En 1923, il est organisle a
la Cathedrale de Rimouski; Mgr Alphonse Fortin

il a compose, en 1920, la musique (pour choeur et orches
tre). II collabore a plusieurs revues et journaux; il prononce
egalement des conferences. De septembre 1941 a mars 1943,
il a donne 76 causeries historiques au poste de radio CJBR
a Rimouski. Une serie de ses causeries sur les "Saints
Martyrs Canadiens" a ete publiee, en 1943, par les Editions
Fides de Montreal, conjointement avec les Editions du
Centre Saint-Germain, a Rimouski. Ses ecrits historiques
porlaient beaucoup sur I'histoire des Seigneuries du Bas
Saint-Laurent et sur I'oeuvre des missionnaires qui desser
vaient les territoires du Bas Saint-Laurent, Gaspesie, Sague
nay, Cole-Nord. Le resume de I'histoire de notre paroisse
qui parut dans la brochure publiee a I'occasion des F~tes du
Cenlenaire de la construction de I'eglise, en 1955, fut ecrite
par Mgr For1in. II publie egalement un volume sur Les
Grands Noms oublil!s de notre histoire.

Le 7 juin 1959, il est Docteur Honores Causa de l'Uni
versite Laval. Mgr Fortin fut Prelat de S. S. Ie Pape Ie 7
mars 1964; il etait Pretet de la Congregation de la Bienheu
reuse Vierge Marie; President de la Societe Saint-Louis de
Gonzague (Litterature); President du Cercle de l'Action
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Abbll Grllgoire R iou

Catholique Canadienne-Fran<,;aise; Presiden1 de I'Academie
Saint-Jean l'Evangeliste; Vice-president de la Fanfare du
Petit Seminaire et de la Societe Saint-Pierre.

II est decede Ie 7 janvier 1974 a I'~ge de 84 ans et 7
mois. Ses funerailles furent presidees par Mgr l'Archeveque
et celebrees a la Cathedrale de Rimouski, Ie 10 janvier. Ce
meme jour, il devait etre inhume au cimetiere de Saint
Fabien, sa paroisse natale.

L'ABBE GREGOIRE RIOU est ne a Saint-Fabien Ie 27
decembre 1907. II est Ie fils de J. Hermel Riou, cultivateur,
et de Marie Belzile.

L'abbe Riou fit ses etudes classiques au college Saint
Alexandre de la Gatineau de
1922 a 1929 ou il devint ba
chel ier-es-arts. De 1929 a
1933, il fit ses etudes theo
logiques au Grand Seminaire
de Rimouski.

Ordonne pretre a Rimous
ki, Ie 29 juin 1933, par Son
Excellence Mgr Georges
Courchesne, il fut professeur
et surveillant au Seminaire
de Rimouski. de 1933 a 1939.
II enseigna de 1939 a 1940,
apres quoi, il devint ass is
tant-procureur de 1940 a
1941. En juin 1941, il fut
nomme econome du Seminaire de Rimouski et il Ie demeura
jusqu'a sa fermeture en 1968. Depuis, monsieur Riou est
retraite a la Residence des pretres de Rimouski.

Ce paroissien retient notre attention pour ses travaux
d'archiviste et de genealogiste. Monsieur Riou a recueilli,
depuis de nombreuses annees, quantite de photographies,
documents, articles de revues et de journaux, et de nom
breux renseignemen1s epars concernant plusieurs paroisses
du diocese de Rimouski, notamment Saint-Fabien. Sa con
tribution a ce projet de monographie de Saint-Fabien est
inestimable. Monsieur Riou avait pour ainsi dire prepare,
depuis long temps deja, la premiere etape de ce proiet par
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la cueillette des donnees premieres, sur I'histoire de la pa
roisse. Monsieur Riou a ete bien aimable de nous permettre
d'utiliser, sans restriction, toutes ses archives qui nous fa
ciliterent grandement la tache, pour plusieurs articles de
cette monographie. Mentionnons egalement que plusieurs
pholographies anciennes nous ont ete pretees par monsieur
Riou qui demeurait Ie seul a en conserver un exemplaire.
Nous adressons un sincere remerciement a ce travailleur
solitaire et desinteresse.

NOS HOMMES PUBLICS
EMILE GAGNON vit Ie jour a Saint-Fabien, Ie 15 juillet

1894. II est Ie huitieme des dix enfants d'Antoine Gagnon,
cultivateur, et de Clementine Coulombe.

Apres ses etudes class i
ques au Seminaire de Ri
mouski, il entra a la faculte
de droit de l'Universile Laval
de Quebec, pour y faire ses
etudes de notariaL II fut
admis a la Chambre des No
taires en 1919.

En 1919, if commen<;a la
pratique de sa profession en
ouvrant une etude a Saint
Fabien et, en 1923, il deme
nagea son greffe au Bic ou il
a toujours pratique depuis.
De 1923 a 1954, il continua
a faire du bureau a Saint
Fabien une journee par se
maine. De 1920 a 1923. il avait
d'Hochelaga a Saint-Fabien.

M. Emile Gagnon

la sous-agence de la Banque

Le notaire Gagnon s'est toujours interesse a la Iittera
ture. II a publie un ouvrage interessant, caraclerisant les
moeurs des Canadiens-Fran<;ais et plus particulierement des
gens de noIre region. Le litre de cet ouvrage est: Une
fille est venue.

En 1925, il fonda "La Mutuelle Incendie du Bic", so
ciete qui opere, avec grand succes, dans Ie comte de Ri
mouski, au profit des cultivateurs. II fut en 1937, Ie presi
dent-fondateur de l'Union Regionale des Caisses Populaires
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du diocese de Rimouski. II fut secretaire de la Corporation
du comte de Rimouski et du village du Bic. II demeura pre
sident de I'Union RegionaJe des Caisses Populaires Desjar
dins du diocese de Rimouski jusqu'en 1972.

II epousa, Ie 22 novembre 1920, Blanche Roy. Leurs
sept enfants se nomment: Paul, Maria, Claude, Clovis,
Rachel, Roland et Lucien.

PIERRE GAGNON naquit a Saint-Fabien Ie 22 septem
bre 1887. Ses parents, Frederic Gagnon, cultivateur, et Hen
rie1te Gagnon eurent une nombreuse famille de 17 enfants,
de laquelle Pierre etait \'alne.

Quand vint I'~ge de s'etablir, soit en 1912, il prit pos
session d'une ferme qui est de nos jours occupee par son
neveu, Leo Gagnon. II quitta cette ferme, en 1919, pour aller
s'etablir su r la terre de son grand-pere a Riviere-Ouelle,
plus precisement a I'endroil nomme Ie rang de la Riviere.
Ces terres etaient reputees pour leur grande fertilite, ce qui
moliva fortement Pierre Gagnon. Son epouse, Aimee Ga
gnon, etait la fille de monsieur Edouard Gagnon, cultivateur
au deuxieme rang ouest.

En 1920, il entreprend un chan tier et fait Ie commerce
du bois de pulpe et de scia
ge. Etant devenu un indus
triel assez important et con
sidere par ses concitoyens,
ces derniers lui demande
ren t I en 1927, de poser sa
candidature pour Ie Parti Li
beral. C'etait a I'occasion
d'une election partielle du
comte. S'il obtenait Ie poste,
il succederait a Nerie Morin.
Cependant, Eugene Marquis,
de Quebec, ayant ete choisi
par la convention, oblint Ie
poste a la place de Pierre
Gagnon.

M. Pierre Gagnon

Des electeurs mecontents de ce choix lui demanderent,
comme riposte, de se presenter sous la banniere de Liberal
IndependanL Le Parti Conservateur ne presentant pas de
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candidat, Pierre Gagnon fut elu depute avec une majorite
de 274 voix. C'etait Ie 2 novembre 1927. Cette date devait
marquer Ie debut de la carriere politique de Pierre Gagnon.

En 1931, il est choisi comme candidat officiel du Parti
Liberal en confrontation avec Louis Levesque qui etait alors
candidat conservateur. Monsieur Gagnon sortit victorieux de
cet aftrontement avec un avantage de 835 voix sur son ad
versaire conservateur. En 1935, il rem porte une autre vic
toire electorale, contre Ernest Soucy, avec cette fois-ci, une
majorite de 741 voix.

Cependant, en 1936, il connait une defaite contre Rene
Chaloux, candidat de I'Union Nationale, qui I'emporte avec
une faible majorite de 125 voix. C'est I'epoque ou la vague
de l'Union Nationale deferle sur Ie Quebec, marquant du
m~me coup la fin de sa carriere politique sur Ie plan provin
cial. II retourne donc a la culture de sa terre et il reprend ses
operations forestieres.

II participa, par la suite, a la politique municipale. II
ful elu maire de Riviere-Quelle, de 1937 a 1961, el pretel de
comte de 1941 a 1945. II fut egalement president de la Com
mission Scolaire de 1927 a 1935.

Au bout d'une vie forlement rem pI ie, Pierre Gagnon
s'eteignit en mai 1973 a I'age de 85 ans. II laissait, derriere
lui, un grand nombre de realisations qui devaient lemoigner
de son passage sur la scene politique.

En tant que depute, il fit un travail humanitaire au plus
haut point. II se fit Ie defenseur des petits salaries exploites
par les compagnies forestieres; il participa a des debats
importants ayant pour but de favoriser un credit agricole
provincial; il travailla egalement a I'etablissement de la pen
sion des meres necessiteuses, de la pension de vieilles
se, ... En plus, il elabora un plan quinquennal de travaux
d'ameliorations de tout genre dans Ie bul de combattre Ie
chomage. Ce plan se realisa conjointement avec I'aide des
municipalites.

Toutes ces tentatives d'amelioration de la qualite de
vie lui valent d'etre, aujourd'hui, reconnu comme une per
sonnalite importante de sa paroisse natale.
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M. Arthur Gendreau

ARTHUR GENDREAU est ne, a Saint-Fabien, Ie 24
fevrier 1907. II est Ie fils de feu Cyrice Gendreau, cultiva
teur, et d'Alexandrine Lavoie.

En juillet 1934, il fut ad
mis au Barreau et a pratique
seul sa profession a Rimous
ki. II eut successivement
comme associes Me James-J. Jessop, en 1938, Me Charles
Alphonse Beaulieu, en 1945, el son fils Paul-Arthur en 1965.

II fit ses etudes classiques
au College Saint-Alexandre
de Limbour, pres de Hull, de
1922 a 1929, et poursuivit
ses etudes commerciales au
College O'Sullivan en 1929
1930. II fit ses etudes de
droit a I'Universite de Mont
real de 1931 a 1934 ou iI ob
tint sa licence en droit.

Monsieur Gendreau a connu une carriere legale Ires ac
tive. II a travaille dans une variele de causes touchant les
principales branches du droit. II a plaide devant les tri
bunaux de toules les juridictions dans la Province, ainsi qu'a
la Cour Supreme du Canada.

En matiere de droit de travail, il a souvent ele appele a
presider des conseils d'arbitrage, soil pour Ie reglement de
griefs entre patrons et travail leurs, soit pour I'elaboration de
conventions collectives. II a aussi agi comme commissaire
enq ueteur.

En 1965, il a ele appele a presider une commission
d'enquete municipale, composee de trois commissaires, or
donnee par la Cite de Rimouski.

Au sein du Barreau, il a fait partie pendant quatre an
nees conseculives du comite des examinateurs pour I'ad
mission des candidats a la pratique du droit.

Comme membre du Barreau du Bas Saint-Laurent, il a
successivement occupe les charges de conseilJer, de syndic.
En 1958, il a ete nomme Batonnier, charge qu'il occupa
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pendant deux ans.

Monsieur Gendreau a ete nomme Conseiller en Loi de
la Reine en 1960, juge de la Cour Municipale de Rimouski
en 1962, et Ie 21 septembre 1967 Ie Gouvernement du Ca
nada Ie nommait Juge de la Cour Superieure el de la Cour
du Banc de la Reine, Juridiction Criminelle.

Le juge Gendreau lut egalement tres actit au sein des
mouvements sociaux et au sein des corps intermediaires
de son milieu. Ainsi, il fut president de la Chambre de
Commerce de Rimouski de 1939 a 1941, president de la
Societe Saint-Jean-Baptiste de 1941 a 1946, directeur de la
Chambre de Commerce senior de Rimouski de 1942 a 1952.
Enfin, il fil partie, soit comme directeur, soil comme pre
sident, de diverses entreprises commerciales ou industrielles
dans la region.

Monsieur Gendreau epousa Lucie Labrie, Ie 13 septem
bre 1938. Leurs quatre enfants se nommenl: Paul-Arthur,
Claude-Henri, Cecile et Marthe.

Pour ce qui est de la bio
graphie du PERE JOSAPHAT
JEAN, nous uti lisons un
extrait provenant d'un excel
lent article ecrit, par mon
sieur Gerald Garon profes
seur d'histoire au C.E.G.E.P.
de Rimouski. Cet article a
paru dans la Revue d'histoire
du Bas Saint-Laurent. (1).
Nous ne saurions mieux que
lui et avec plus d'exactitude
tracer un port rait f idele de Ia
vie du Pere Jean et de I'oeu
vre remarquable qu'il a ac
complie. Voici donc I'extrait
de cet article:

Pare Josaphat Jean

A peine connu dans sa region natale, un humble religieux
callaJiell-jran~ais. Ie Pere Josaphaf Jean O.5.8.M. est un

1. Gerald Garon. "Deux Rimousko,s it la SoclEHe des Nal,ons: blographle sommal
re de deux lils de la region", dans Revue d'histolre du Bas Saint-Laurenl, Vol 1,
No 3, decembre 1974, PP. 10-11
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heros pour nos compatriotes d'origine ukrainienne.

Ne Ie 19 mars 1885 a Saint-Fabien de Rimouski, Fran
j:ois-Joseph- Victorien Jean. fils d 'Edouard Jean et d'Elvine
Lefebvre-Boulanger, fit ses etudes prima ires a recole du vil
lage puis entreprit en 1901 ses etudes classiques au Petit Se
minoire de Rimouski. Cest IiI qu'it entendit parler pour la
premierefois des Galiciens auxquels if altait consacrer sa vie,

L 'Ukraine occidentale ou Gahcie orientale etait une re
gion peuplee d'Ukrainiens (appeles aussi Galiciens et Ruthe
niens) qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois, Autre
fois independants. les Ukrainiens aspiraient ii Ie redevenir.
L 'opression politique, sociale et culturelle. de meme que Ie
deperissem(!nt economique pousserent nombre d'entre eux a
emigrer. De 1896 a 1914, 1£1 politique agraire Merale du gou
vernement canadien attira dans l'Ouest environ cent mille
Ukrainiens.

La plupart de ces immigrants etaient catholiques de rite
gree, c 'est-a-dire qu'ils avaient les memes traditions et coutu
mes que l'Eglise orthodoxe mais reconnaissaient 10 suprema
tie du Pape de Rome et non celie du Patriarche de Constan
tinople. Arrives au pays sans pretre de leur rite et se mejiant
de ceux du rite lntin, ils furent rapidement entrepris par les
Orthodoxes du schisme russe. finances par Ie tsar Nicolas II.
lnquiets. les eveques catholiques du rite latin entreprirent
de queter pour eonstruire des ecoles et des eglises afin de
garder les Ukrainiens dans l'Eglise catholique. C'est ainsi.
que Ie jeune Franr:ois Jean entendit parler d'eux au Semi
naire de Rimouski.

Mgr Adelard Langevin, archeveque de St-Boniface se ren
dit lui-meme en A utriche pour chercher des pretres de rite
gree mais comme il les voulait celibataires (pour l'exemple)
et qu'il ny en avait tres pel.( (moins de J%). il rentra bre
dour11e. L 'eveque prit alors 1£1 decision de fa ire passer tempo
rairemenl des pretres du rite latin au n'te ruthene (au gree).
Le Rev. P. Achille Delaere, Redemptoriste, fut Ie premier a
etre au/arise apartir pour la Gaticie en septembre 1906.

Ayant termine ses etudes classiques en 1907, Fran90is
Joseph Jean entra all Grand Seminaire de Rimouski. La lec
ture d 'une brochure du R .P. D elaere Ie decida a embrasser
Ie rite ru/hene. Encourage par Mgr Langevin et avec 10 per-
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mission de Mgr A.A, Blais de Rimouski, if alia terminer ses
etudes de theologie au Grand Sliminaire de Montreal. Ordon
lie pretre a Rimouski Ie 14 aout 1910, iI quitta Ie Canada
Ie 24 septembre pour se rendre etudier la langue et Ie rite
ukrainien en Galicie. Le 6 septembre 1911, it fut Ie septieme
catholique francophone achanger de rile.

De retour aa-pays en mai 1912, it fonde a la demande
de Mgr Langevin, l'Ecole Apostolique de Sifton, au Manito
ba, desservan{ en plus quelques missions ukrainiennes du dio
cese de St-Boniface, Mgr Budka, l'eveque ru then e, s'oppo
sant ii SOil projet de creer line congregation des pretres la
tins passes au rite ruthene, la Fraternite St-Josaphat, Ie P,
Jean dedda alors d'entrer chez les Peres Basiliens. En octo·
bre 1913, il quittait Ie Canada, et Ie 12 novembre il commen
(:ait son noviciat che~ les RR, PP, Basiliens de K rechiw en
Galicie.

La Grande Guerre eclata en aout 1914. Devant l'avance
des troupes russes, les moines s 'enfuirent en Hongrie. Obeis
sant aux ordres de son superieur, if demeura seul en arriere
pour desservir les paroisses environnantes. Ie recul des Russes
lui permit de terminer son noviciat et if prollon(:a ses voeux
simples, Ie 4 mars 1917, SOliS Ie nom du Frere Josaphat.

A 10 jin de la guerre, les Allies voulurent creer un "cor
don sanitaire ", une digue d 'Etats, pour contenir Ie peril com
muniste et separer IAllemagne de l'U.R.S.S. C'est ainsi qu'ils
favoriserent la creation d'etats comme la Tchecoslovaquie et
la Pologne, negligeant les aspirations nationalistes des habi
tants de ces regions. Comllle tous les autres peuples dAutri
che-Hongrie, les Ukrainiens avaient proclame leur indepen
dance Ie ler novembre 1918. C'est alors que commen(:a une
longue lutre d 'emancipation contre les Polonais et les Sovieti
ques, lutle Ii laquelle Ie Pere Jean participa etroitement,

Sa connaissance des principales langues europeennes et
particu!ierement du franfais Ii cette epoque langue de la di
plomatie, lui permit d'occuper successivement les pastes de se
cretaire particulier du president Petrushevitch d'Ukraine oc
cidentale, en juin 1919, puis de representant diplomatique Ii
Varsovie d'octobre 1919 a aout 1920. Nomme all Ministere
des A.ffaires exterieures de l'Uk raine occidentale Ie 8 sep
tembre 1920, il est delegue a la Conjerence de la Paix de
Riga. La delegation galicienne n 'ayant pas ete reconnue par
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fes repn3sentants de la Rlissie e/ de I'Ukraine sovietiques ainsi
que par ceux de la Pologne, Ie P. Jean quitta Riga d la mi
octobre. apres avoir ete run des principaux signa/aires du
Traite de pl/ix entre Galiciens et les Blancs-Ruthenes. II se
rendit a Geneve 01/ it assista de 1920 a 1922 aux assemblees
de la Socit5te des Natiolls.

SOli travail cOlls/stait a sensibiliser Ie monde au probleme
de la Galicie orientale. il rencolltra taus les grands de I'epo
que: Clcmenceau. foch. Lloyd George, Alexandre de Serbie.
Mgr Achille RUlli (futur Pie XI), Rathenau, Ie marechal Pi!
sudski. etc. .. A vec Ie prince Sixte de Bourdon-Parme, il se
)it Ie promo/eur de la constitution d'un grulld etat catholi
que regroujJant ['Ukraine, IAutriche et la Baviere. Cet erat,
croyait-i!. aurait oJ/ert des garunties de solidile et de stabi
lite que ne pOl/mient oJJnr la Tchecoslovaquie, la Pologne
et 10 R oumanie.

Faiwnt Ie tour des (Jeligations ii Geneve, Ie moine-diplo
mate rencontra en 110vembre 1920 S.£. Charles Joseph Doher
ty president de la delegatioll canadienne aux deux premieres
assemblies de la S.D.N.. qui Ie re(:ut avec bienveillance. En
septembre 1922, il rencontrait S.£. Ernest Lapointe, repre
sentant du Canada a fa troisiel71e assemblee. Entre chaque
sew/ce, il parcourait les capitales europeennes. cherchant des
appuis pOl/r son peuple adoptij, ne recevant que des pro
messes. Ses activiles diplomatiques cesserent lorsque Ie Can
sei! des ambassadellrs ell' recol/nu definitivement Ie 14 mars
192J I'autorite de la Pologfxe sur la Galicie orientale.

EI/ I92J, Mgt Shep/elski, archel'eqlJe de Lemberg. ou
Lwow, fonda l'ordre des Studiles et Ie Pere Jean y adhera,
revenallt (Mj'illitivement a la vie missiol1lwire. Envoye en juin
192J. en Bosnie pour y fonder 1111 nronaSIl!re pour les Uk rai
niens etablis Iii. i! dut subir les brimades des schismatiques
cerbes et de leur ardent ministre des cultes qui Ie fit jeter
en prison Son titre de citoyen britannique ainsi que !'inter
l'entiol/ de I'oll1bassadeur dAnglererre et du nonce aposto/i
que Ie firellt rel{Ic/ler deux jOllrs plus tard avec des excuses
mais lie pureJJI empecher les schislllatiques de Ie ballte a
deux reprises par 10 suite.

EI/ 1925, if rel'ielll {ill CCI/wda pailI' convail1cre Ie gouver
nemeut de reouvtir Ie pays {lUX emigrants uk rain iens. II ren
COl/Ira ii Ottawa S.£. Emest Lapoitlte, esperant obtenir par
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son entremise, un terTltolre dans ['ouest canadien. L 'affaire
n 'ayant pu s'arranger, it s'adressa au gouvememf?lll du Que
bec qui mit a sa disposition des terres vierges de l'Abitibi.
Pour faire venir les Ukrainif?lls de Bosnie en Abitibi, il mul
tiplia les demarches aupres des services d'immigration, des
compagnies de transport et du gouvernement quebecois pour
qu'ils construisent une route et des accommodations pour les
futurs immigrants du village de Sheptetski. Les reponses tar
dant. il commen{:Cl la route, construisit a ses frais une cha
pelle, un couvent et Ull monastere, transportanl ados les
materiaux sur huil longs milles de chemin boueux. Quelques
familles ukrainiennes de Montreal etaif?llt d~;a sur les liew:
mais celles de Bosnie n 'a rriverf?lll jamais. Les conditions eco
nomiques europef?llnes et particulierement celles de cette par
tie des Balkans rendirf?llt impossible leur emigration.

A bandonnant a regret son projet de colonisation, il re
vint en 1930 a Montreal pour desservir les paroisses ukrai
niennes, En mai 193/, abandomwnt les Sludites il retounw
chez les Basiliens a Mundare, Alberta, ou il dut refaire son
noviciat. II prol2onra ses voeux solf?llnels Ie 22 decembre 1935.

Malgre les echecs, il poursuit inlassablement sa mission
aupres des Ukrainiens. On Ie voit partout. II quitte Montreal
en 1942 pour aller a Ottawa afin d'etre sur place pour de
fendre son peuple adoptl! aupres du gouvemement canadien.
De 1946 a 1949, it passe en Europe pour aider les milliers
de refugies de guerre ukrainiens rassembhis en Angleterre.
Quittant son quartier general de Londres, il fail de brefs se
jours. sur Ie continent oii il encourage ces pauvres arrives
des camps de concentralion nazis. des maquis de l'Armee
nationale uk rainienne ou fuyant leur patn"e aux mains des
Communistes. II persuada plusieurs d'enlre eux de venir
s'etablir au Canada.

Ell 1949. il revient au pays et retaume dans 1'0 uest, a
M undare. pour enseigner au juvenal. Ses superieurs lui con
jieront en 1959 une paroisse de Vancouver. A I'age de 76
(illS ell 1961. il prend sa rerraite a Grimsby en Ontario, Les
act/vires de cel homme extraordinaire ne prennenl pourtallr
pas }in a certe epoque. II consacre les demieres armees de so
Fie au jardinage, a la redaction de ses memoires fa la deman
de de Mgr Alphonse Fortin) er surrOul a la recherche hisro
rique. En eifel, malgre une vie religieuse. polilique et sociate
bien rel1lplie, Ie Pere Jean avait cOllsacre ses maigres loisirs
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(lUX pll/isirs cul/i.trels. /I avait profite de ses nombreux dep/a
cements pOl/r collecl/onner les Iivres rares et se livrer a des
loui/les archeolugiques. II a rassemble ces precieux ducu
ments dans les musees qu'i/ (/ crees et entrelenus a Grimsby
el a Mundare. Ayanl fOllille la pelile bistoire il nous a laisse
quelques pages inleresSllntes sur 5f-Fabien et les pionniers
de rOuest. DClIIs sa correspond(//lce. nous avulls meme trouve
1.//1 scenario de film apec partiliolls musicales.

Ie 8ju/n 1972, il s'eleign(lit dOt/cement el son corps jilt
depose (Ill cimetiere de Mundare, Ces 87 a/1//(jes de labeur
0111 dOllne une dimensiun historiqlle a ce personnage beau
COlip plus uk rainien que cal1adien-.{rom;:ais.

L'ABBE MARCEL MORIN est ne a Saint-Fabien Ie 14
Janvier 1921. II est Ie fils de Oscar Morin, cultivateur, et de
Anna Roy.

11 quitta Saint-Fabien, en 1923, pour aller demeurer a
Saint-Cleophas, jusqu'en juillet 1951.

II fit ses etudes classiques au Seminaire du S. Coeur
de Saint-Victor de Beauce de 1939 a 1947 ou il devint
bachelier-es-arts. De 1947
a 1951, il poursuivit ses etu
des tMologiques a l'Uni
versite Saint-Paul, Ottawa,
De 1951 a 1955, il suivit des
cours a l'Universite Laval ou
il obtint un certificat en
psychologie et pedagogie.
De 1955 a 1957, il etudia a
Angelicum Rome, ce qui lui
valut son doctorat en philo
sophie.

Parmi ses principales ac
tivites, mentionnons: profes
seur de philosophie au Semi-
naire de Rimouski (morale Abbe Marcel Morin

et apologetique) de 1951 a 1955; professeur de philosophie
au Seminaire et directeur spirituel au Grand Seminaire de
Rlmouski de 1957 a 1962; professeur de tMologie, directeur
et assistant-superieur au Grand Seminaire de Rimouski de
1962 a 1969; directeur de I'Office diocesain de Liturgie et
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membre du Conseil presbyteral depuis 1968; membre de la
Commission Centrale du Synode diocesain, responsable
de la Commission du Clerge depuis 1969: cure de la pa
roisse-cathedrale de Saint-Germain de Rimouski de 1969
a 1973: membre de la Corporation du Seminaire et du Co
mile du Regime de Relralle des pretres du diocese depuis
1973~ vicaire-general prepose au presbylerium depuis 1973.

De plus, li ful aumonler de I'A.J.C, aumonier des syn
dlcats des patrons, aumonier de I·A. F .E.A. S., aumonier
diocesain des Chevaliers de Champlain, aumonier des Ser
vantes de NoIre-Dame, Reine du Clerge au Grand Seminaire,
aumonier a la prison de Rimouskl. 11 a aussi fait du minis
lere dominical pendant 14 ans a Mont-Joll

JOSEPH MICHAUD est ne, a Saint-Fabien, Ie 13 Juin
1857. II eslle fils d'Etlenne MIchaud el de Julie Martin,

De 1870 a 1874, il poursuit ses etudes au Seminaire de
Rlmouski. Pendant ses vacances, il travail Ie a la construc
tion du chemin de fer Rlviere-du-Loup-Melis. Ayant Ie sens
du commerce, il organise des "cassettes" (caisses a mar
chandises des vendeurs ambulants) comprenant du tabac,
des boutons: des allumelles, afin de vendre aux tra
vailleurs sur place ces menus objets.

Pendant quelques annees, li travaille au compte de
Charles Lamontagne, marchand de Sainte-Anne-des-Monts.
Mais, lorsque commence, en 1878, la construction du
chemin de fer Transcontinental, II s'engage et part avec son
Irere Etienne, reJoindre les travailleurs a Pembroke. II y fut
d'abord commis, par la sui Ie, vendeur, controleur et enfin
vendeur a son compte. II suivalt les employes de la com
pagnie de poste en paste.

II revient a Sturgeon Falls pour s'y etablir. En novembre
1887, il se construit un magasin general a I'angle des rues
Front et Main, el fonde alnsi la firme Michaud & Levesque.
La prospente de ce commerce les oblige blentot a construire
un edifice a trois etages au coin des rues Main et Queen. Et
Ie 16 septembre 1888, il epousalt Emma Morand a Sturgeon
Falls. lis eurent quatorze enfants dont dix survivent.

" remplit plusieurs pastes a la Commission Scolaire:
syndic en 1898, commissaire en 1901, president de 1903 a
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1905. A la construction de I'usine de Sturgeon Falls Pulp
Co., les Canadiens-fran<;:ais avaient signe un contrat avec la
Commission Scolaire de l'Ecole Publique. Par ce contrat, la
moitie des taxes payees par la compagnie de pulpe devaient
~tre versees au compte de l'Ecole Separee Bilingue, c'est
a-dire I'ecole canadienne-fran<;:aise. Mais Ie contrat ne fut
pas respecte, jusqu'a ce que, Joseph Michaud reussisse a
faire voter son bill. Cette loi stipulait Ie paiement des taxes
par l'Ecole Publique, et aussi, Ie remboursement des arre
rages et inten~ts. Ce- fut une belle victoire pour Joseph Mi
chaud. C'est a la suite de cet evenement, que la Commis
sion Scolaire fran<;:aise donna a une ecole, nouvellement
construite, Ie nom de Saint-Joseph, en I'honneur du saint
patron du Canada et aussi parce que monsieur Michaud
portait ce prenom.

II fut, en plus, elu a la Legislation provinciale de 1902
a 1905, il fut maire de sa ville et conseiller municipal pen
dant plusieurs annees. En tant que depute, il s'est fait Ie
defenseur des droits des Canadiens-fran<;:ais de l'Ontario.

II devait mourir, en 1913, a I'~ge de 56 ans, des conse
quences d'un grave accident. Le nom de monsieur Joseph
Michaud figure sur une plaque commemorative des fonda
teurs de Sturgeon Falls en Ontario.

M. Emmanuel Roy

Monsieur EMMANUEL ROY, I'actuel maire de Saint
Fabien, naquit dans cette paroisse, Ie 28 decembre 1915. II
est Ie fils de feu Fran<;:ois
Roy et de Clarina Fortin.

Monsieur Roy commen<;:a
ses etudes a Saint-Fabien et
les poursuivit au Seminaire
de Sainte-Anne de Beaupre
jusqu'en 1930. Par la suite, il
travailla comme commis de
magasin durant huit ans. En
1940, il devint secretaire
tresorier du Consei/ Munici
pal et de la Commission
Scolaire Jusqu'en 1960. De
1940 a 1956, il rut gerant de
la Caisse Populaire de Saint
Fabien.
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En 1946, monsieur Roy fonde avec des co-paroissiens,
la Tourbiere de Saint-Fabien Inc. dont il est encore au
jourd'hui actionnaire et directeur-gerant. En 1953, il devient
co-proprietaire de "Roy et Rioux", une usine a planer et a
pn§parer Ie bois et ce jusqu'en 1961.

De 1961 a 1963, il fut inspecteur-verificateur au depar
tement de "Instruction PUblique. En 1963, il est elu com
missaire de la Commission Scolaire de Saint-Fabien et y
exerce 1a fonction de president jusqu'en 1970. En 1964, il
est elu commissaire de la Commission Scolaire Regionale
du Bas Saint-Laurent et president du bureau des delegues.
II est president de cette meme commission depuis 1967. II
devient, en 1964, co-proprietaire du magasin general J.-E.
Ouellet Inc., commerce dont il s'est departi en 1977.

Le 19 juillet 1965, monsieur Emmanuel Roy fut nomme
maire de la municipalite de Saint-Fabien. De 1968 a 1970,
il fut nomme prefet de comte de Rimouski et fut reelu a
ce poste en 1976. En 1970, monsieur Roy est elu commis
saire de la Commission Scolaire La Neigette dont il est Ie
president depuis cette date. De 1973 a 1975, il siegea au
Conseil d'Administration de I'Hopital de Rimouski et au Co
mite executif du meme organisme. II fut elu president de la
Commission de Credit de l'Union Regionale, poste qu'il oc
cupa jusqu'en 1975. Depuis 1975, il siege au Conseil d'Ad
ministration de l'Union Regionale des Caisses Populaires.

Monsieur Roy est aussi membre de la Chambre de
Commerce de Saint-Fabien dont il a ete president et vice
president. II fait egalement partie de la Societe Saint-Jean
Baptiste et il fut, pendant plusieurs annees, president re
gional du Cercle Lacordaire.

II est vice-president de l'Association diocesaine des
Commissions Scolaires et fait aussi partie du Conseil d'Ad
ministration de la Federation des Commissions Scolaires.
II a ete membre du bureau de direction de ce meme organis
me pendant sept ans, soit de 1968 a 1975.

Monsieur Roy est egalement membre du Club de la
Coulee de Saint-Fabien et du centre de ski du Mont Saint
Mathieu.

Le 29 octobre 1938, il epousa Marie-Claire Belanger.
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Leurs sept enfants se nomment: Madone, Chantal, Michelle,
Suzanne, Martine, Celine et Carol. Le 23 septembre 1977, il
epouse, en deuxieme noces, dame Rachel Morais.

UN MATHEMATICIEN
Monsieur GHISLAIN ROY, ne Ie 11 janvier 1928, fils de

Ernest Roy et de Adrienne Gagnon, apporla sa contribution
a I'evolution des mathematiques au Quebec. Docteur en ma
thematiques a l'Universite Laval, monsieur Roy realisa
I'adaptation franr;aise d'un livre americain sur les mathema
liques modernes. Cel ouvrage, Mathematique Moderne,
fut approuve par Ie Ministere de l'Education et fut, pendant
plusieurs annees, Ie manuel Ie plus utilise dans les ecoles
pour enseigner celie nouvelle discipline scolaire.

LA CENTENAIRE
Madame JOSEPH THIBAULT (Mary SaInt-Pierre) naquit

au Quai de Rimouski en fevrier 1872. Elle etait la fille de
Napoleon Saint-Pierre et de Philomene Aubin. A I'age de
deux mois, sa famille demenagea au Bic ou elle passa son
enfance et son adolescence.

Le 29 fevrier 1892, elle epouse Joseph Thibault et vient
habiter a Saint-Fabien, sur la ferme que son mari avait
achetee d'un nomme Morin.
Elle partagea largement I'ex
ploitation agricole puisque
son mari devait recourir a un
petit commerce pou r subve
nir aux besoins d'une famille
de quatorze enfants. C'etait
une femme dont Ie bon goOt
se refletait dans sa tenue et
dans la proprete de ses nom
breux enfants, tou;ours bien
mis, grace a ses talents de
couturiere.

En 1939, la famille deme-
nage au village. Madame Thi- Mme Joseph Thibault

bault devait y habiter jusqu'a ce qU'elle se retire au Foyer de
Notre-Dame du Sacre-Coeur avec sa fille Edith.

Quand elle atleignit sa centieme annee, elle jouissait
encore d'une bonne lucidite et d'une bonne humeur. Sa
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longevite de vie est attribuable a son calme, extreme meme,
dans les annees difficiles qu'elle dut traverser, D'une forte
constitution, elle put supporter les adversites de la maladie
jusqu'a ce que ses cinq filles ainees soient en mesure de
I'aider.

Mais laissons pluto! la Centenaire nous rappeler quel
ques-uns de ses souvenirs:

I, .I A Suil//-FilbiclI, III \'/e (;llIir /I'i's diU/cite a cef/e epo

Ijl/I'-III, Ji' I/'llmis pllS bea/IC()II/J di:' SWI!I!: il II:V (ll'aI1 pas de

dOCII'II1' 1/ Sail/I-Fabiel/, II.liilllli/ ell c/i('rclicr Jill 1111 Bic, Des

.Inis nl/ II'al'ui! pas cf'lIrRelll, oIIi, les IJrcl1Ii(!}'es ull/Hies Oil!

{'!(; rr(~", {I'(~'i dillieile", Iamis cillC! ./illes de slIi!e, les plus

,'iei/It',,>, illllll/{1 cf/es UI/I (>/(> cllpuhle,,> de /1/ 'liider, Ie'.ie suis 1'('

\'('I//{(', j'lIi de IJ/1I5i('/Irs IIIII/('('S (1IIci'ui ele [Jus 111111 capable,

Je IIC 1/1(' !'IIppelle 1)(/5 les c/(;bll!s de (clpclricile, parce

I111 'nil 11(' 1'0 pllS ellc 10111 de slIite, Les /1/(1i501lS qlli SOli! all

l'illlIMe, certail/es I 'II I 'IIiI.'1/1, 01/ s'(;i/ui!'llit d 10 lal/lpe d rhui/e,

Oil I('s II pllS .iCICles JlOS IIIII/pcs cI !'IlIIile, DUllS ce le/1/ps-lei,

(ii/{I/Iel Oil cilli, cI Sail/l-FabiclI, si Oil mal/quoit d'cleclricile,

lill ull/lil/(lir III IUI1lI)(' (,I'hllile, 01/ acheloil de I'!luile, all I/'en

lIlallqllait pllS, 11.1' ell IIly/il qlli elaiell! ell peil/e, ils 1/ '1I1'olell!

pas d '/illilc, pllS de chanddlcs, ils c(lIculaiell! qu '(j couse qu'ils

{/I'aielll de {'cleclricire, ils /1/lIl/qllaiell! de riell, Au debu!,

I'deC/ricile mal/quail SOl/I'el/r, a/(lrs on albmwil les lampes

cI I'lJiI ife,

Je 111(' rappeffe la prcII/ier" gLierre /1/o/ldiale, Les jeul1esses

par c!Jez-l/olis I/e \:olllaielli pas aller a 10 guerre, lis 011! venll

cI boul de s'abriller dalls Lille ca/)cwe sur line !1/rJi1togne et

ils I'elloipnr chez les parents ehercher cI manger chacUlI leur

10/11', lis lie v()ulaiell/ pos y aller, ce/lx qui ani pas voulu y
liller, ils Oil! fail dl/ pCllirellcier a Qucbec apres ra, UII mois
de temps, Ifs III" v()ufaielll pas aller a la guerre, Les parel/rs

ell (/I'oien! besoill d'ub()rd: ceu.\' qui poul'aienl y aller, il y ell

a pilisielirs qui all! (;Ie, ceux qui pouI'aicllt y alfer,

A Sailll-Fabiell, fa paroisse c>/ail d~ia ./ol/dee depuis 101lg
!CIJlPS qualld 01/ etail la, 011 11 jhe Ie cClltel/aire de lu parois

sc ell 1955, Les prell/iNs COIOIlS, j'ai elliendu dire par les des
celldall!s, il y a /III homme qui a ere vingl OilS d Sain/-Fabien,

10NI selll. cI cllllil'(:'I' pOllr se 1I0urrir, l1I(>,ue if pOIl\'Oil oller aN

11101,11'11 d ./orille se lil/'re mOl/eire du ble pour se loire dN pOill,
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vingt ans tout seul. vingt ans pas de pretre. Il aUait une jois
par armee aux Trois-Pistoles, 0 pied. Oui, ra c'est correct,
c 'est tres wiridique ce que je vous conte Iii. Ses descendants,
if en vit encore. its doivent Ie sa voir.

(.. .) La crise de 1929, mon Dieu oui, je m 'en rappelle, ra
ete notre malchance 0 nous autres. On a ete oblige de laisser
la terre et de s 'en aller au village travailler a la journee. On
avail des dettes et on etait pas capable de les payer. Des det
tes de Ie/Te. Tout se donnait. Ie pore 0 dix cents la livre; j'ai
vu man mari tuer la moitie de ses vaches et il vendait quatre
quartiers sept piastres. C'est malaise de jaire de ['argent avec
ra. Et avec ra it jaUait acheter pour le restant des animaux.
Puis les gars etaient pas capables de trava iUer, ils avaient de
grands garrons, pas capables de trouver de ['ouvrage. Cin
quante cents par jour, c 'etan un gros prix, pis ils les pre
naient pas partout. C'esf 0 qui les aurait pas pris. .. Mon
mari est ne a Saint-Fabien, au village. Mon mari avait ete
eleve chez un cultivateur. et on a pas pense aller 0 Montreal
comme d 'autres. Il s 'est arrange comme moi; les enjants ga
gnaienf ce qu'its pouvaient, j'avais deux flUes qui jaisaient
la classe. ra aidait un peu. , .

(.. .) J'ai pas ele longtemps 0 ['ecole. J'ai reste a la mai
son pour aider ma mere Ii avoir une petite soeur qui etait
venue au monde dans Ie mois de novembre. Pis rendu aux
Fetes j'ai arrete pour aider. J'aurais pu demander Ii ['autom
ne suivant. mais fai reste avec mon ignorance. fai appris
avec mes enjants. mais its ont pas pris de temps a en savoir
plus long que moi. Quand ra jaisait pas mon ajjaire, je pre
nais le dictiol1 Ilaire, ra m 'arrangeait un peu. ..

Vivre jusqu '0 cent ans. je m 'aftendais pas a ra benucoup.
Je m 'attendais pas Ii ra beaucoup. Seigneur de la vie.'

Les ajjaires d 'hier, c 'est ce que je me rappelle le plus. ..
(2).

Madame Thibault est decedee au Foyer de Rimouski, Ie
19 janvier 1973 a I'~ge de 100 ans et 11 mois.

2 "Les dires d'une eenlenaire", dans la Revue d'hlslolre du Bas Saint-lauren.,
Vol 1, No 1, oelobre 1973. pp. 24-25.
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Tel est, aujourd'hui, Ie visage de Saint-Fabien,
different de celui qu'il presentait, il y a une cin
quantaine d'annees, tres different de celui qu'il
presentera dans un demi-siecle. L'effet des chan
gements qui s'amorcent pourra rendre ce village
meconnaissable d'ici quelques annees.

Actuellement, nous pouvons constater la dis
parition de plus en plus rapide d'un mode de vie et
des valeurs qui ont donne naissance a cette pa
roisse. Deux choses sont a souhaiter: que ce
paysage fa~onne depuis plusieurs decennies ne
soit pas entierement englouti par des transforma
tions trop profondes; que I'empreinte de chaque
generation qui I'a bati et de celles qui dans I'ave
nir Ie remodeleront, demeure visible.

Quelle image Saint-Fabien projettera-t-il de
main? Sera-t-il encore village ou bien dortoir ur
bain, ville, station balneaire ou simplement oasis
de repos pour Ie voyageur fatigue? II est encore
trop t6t pour Ie dire, d'autant plus que son avenir
ne depend pas uniquement de sa population et de
son site, mais davantage des decisions prises dans
la capitale federale et provinciale.
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Depuis quelques annees, je souhaitais ardemment que
soit publiee, un jour, I'hisloire de Saint-Fabien. Etant pro
fesseur d'histoire locale et regionale, au niveau secondaire,
ce desir m'apparaissai t des plus legi times.

A la formation du comite des Fetes, la tache de pre
sident ainsi que la responsabilite de la monographie de
Saint-Fabien me furent confiees. C'est a partir de ce
moment que ja; multiplie les demarches pour obtenir des
renseignemen ts.

Par la suite, il a fallu regrouper, verifier Jes textes, les
agencer, les corriger et satisfaire les exigences de I'impri
meur dans les delais prevus. Bref, ce fut une veritable cor
vee. Cependanl, je suis heureux d'avoir contribue a presenter
une "HISTOIRE DE SAINT-FABIEN", dont jeunes, adultes et
vieillards pourront etre fiers.

Ce travail d'envergure fut possible, grace a la collabora
tion de plusieurs personnes II convient de signaler la colla
boration du projel Jeunesse-Canada au Travail, parraine par
l'Ambulance Saint-Jean de Saint-Fabien, dont faisaient par
tie Marielle Coulombe, Monique Coulombe et Claire Four
nier. L'experience de Marietle Coulombe, qui a deja publie
VISAGES DE SAINT-FABIEN, fut d'un precieux secours. Je
peux affirmer que, sans son apport, ce travail serait moins
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complet. La participation de Monsieur Georges D. Belzile a
€lIe tres precieuse pour la revision des textes ainsi que pour
de nombreux conseils.

Pour toutes les personnes qui ont travaille dans
I'ombre, je tiens a les assurer d'une reconnaissance au
moins egale a leur collaboration dans ce volume.

Evidemment, je n'ai pas la pretention de croire que I'ou
vrage est parfait et complet. II faut traiter d'histoire, pour
realiser qu'il est pratiquement impossible de Ie faire, sans
commettre des erreurs et de regrettables oublis. Pour les im
perfections et les oublies, je fais appel a votre indulgence et
a votre comprehension. Cependant, vos remarques, sugges
tions, photos, seront les bienvenues pour la brochure qui
sera publiee en 1979.

Michel Lavoie
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6rata

AVIS:
La rapidlte avec laqueJle on a dQ finallser ce volume est cause de cer
taines Imperfections dans la composition du texte et d'erreurs d'impres
sion. Nous en signalons quelques-unes; c'est possible qu'li en reste.
Qu'on veuille bien en excuser I'auteur, les collaboraleurs et les Impri
meurs.

Page L1gne Au lieu de: Lire:
10 25 dans sa finesse et sa dans sa finesse et dans

dans sa fermete sa fermete
24 4 ev~nement evenement
52-53 dern i~re Ce dernier avait Ce dernier avail acquls

avail acquls
54 22 Groseill ier groseiliter
89 Nole 48 Cette malson serail situee

aujourd'hui entre la malson
de Gabriel Belanger et celie
de Donat TMberge.

110 15 Incomplel incomplet
111 10 de 1974-75 de 1969
111 12 succedes suecede
115 15 Ie chemins les chemins
118 38 de chemi de chemin
126 3 rang rangs
150 31

Dr. Dr
153 42 coupe-corne coupe-cornes
160 22 Fermee exploitee Ferme exploitee
207 5 La la
209 2 qu'au Quebec, qu'au Quebec;
217 39 de pousuivre de poursulvre
230 13 A sa mort, Par la suite,
235 22 encore ce magasin encore son magasi n

d'artlcles divers, en 1978.
255 Dr. Dr
373 Note 27 la bacille charbonneux Ie bacille charbonneux
374 17 tenacite tenacite
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