
En 1948, la clientéle scolaire se partage comme suit pour les 224 
élèves, dont 124 garçons: 

1 re annke 43 Bléves 
28 année 28 " 

3e année 43 " 

4eann6e 36 " 
5e annee 20 " 
6e année 22 " 
7e année 27 " 

1949 

Ouverture des classes dans la nouvelle école de garçons. 

13 avril- Le Dkpartement. de I'lnstruction publique accorde une 
subvention de S 1,000. pour une classe de travaux manuels A l'école des 
garcons. 

12 mai- Le Secrétaire de la province atteste qu'un montant de 
$ 44,000. est accord& pour la construction du Collège. 

L'inspecteur dl&coles Odilon Ouellet, dans son rapport, mentionne: 
"L'électricité et l'eau courante A l'école, voilA le vrai progrés matériel qui 
influence le rendement d'une classe". 

1950 

On rapporte que l'école des garqons devait être cons~ruite au coin 
des rangs St-Dominique et SI-Francois, chez Gaston Lapointe. L'école 
temporaire pour garçons, s'appelait "L'école du professeuf'. 

12 avri l- La Cornmission scolaire passe un contrat avec les Fréres 
de I'lnstruction chrétienne pour dispenser l'éducation au Collège: le salaire 
du Frkre Directeur sera de $ 1,850. par année et celui du professeur, de 
$ 1,450. par annCe. 

22 aoUt- Le notaire V.-U. Larouche démissionne comme secré- 
taire; il est remplacé par Lean-Paul Trernblay, qui reçoit $ 300. par année 
comme salaire. 

25 août- La Commission scolaire autorise des travaux de l'ordre de 
Ç 4,675. pour la rkparation de l'escalier de sauvetage. 

24 avril- La Commission scolaire propose qu'une école de 4 clas- 



ses, en bois et briques avec systéme de chauffage central et installation 
électrique, soit construite en arrière du Couvent. 

23 juin- La Commission scolaire autorise la construction de l'école 
de4 classes derrière le Couvent, au coùt de $47,000. 

9 mai- L'inspecteur et les Commissaires préconisent ceci: "Comme 
il y a39 garcons de 12 h 14 ans et 23 de 15 B 17 ans, il serait souhaitable de 
construire une kcole d'arts et métiers, pour les arrondissements 4 et 5. 

4 septembre- Comme les classes des Rangs 4 et 5 sont trop con- 
gestionnées par le trop grand nombre d'élèves. on y organisera un trans- 
port scolaire. Le contrat est donné B Georges Bouchard, pour le prix de 
$ 5.00 par jour pour voyager les garcons les plus $gés h 1"'Ecole du ptofes- 
seur" . au coin du Rang 5. 

11 novern bre- Le téléphone est installk au Collège, puisque selon 
les Commissaires "il s'agit d'un besoin urgent, qui rendra de grands servi- 
ces". 

34 dhcembre- Les contribuables des Rangs 1 et 2 (Secteur Delislei 
demandent d'erre annexes B I'lsle-Maligne pour la frkquentation scolaire. 

1954 

7 mars- La Commission scolaire demande l'autorisation de cons- 
truire une école sur le  lot nord-est, dans le Rang 4. 

Les Commissaires désirent rencontrer la Commission scolaire de la 
paroisse pour l'inviter à envoyer ses élèves de IOe année 2 I'Bcole du villa- 

ge. 

4 mai- Le Surintendant de l'Instruction publique déclare "qu'il 
n'encourage pas l'annexion des lots 1 et 2 avec I'lsle-Maligne, pour fins 
scolaires, mais comme cette dernière accepte de recevoir les éI&ves de De- 
lisle, il n'y voit aucun inconvénient. 

le' juin- I'Ecole du professeur, dans le Rang 5, doit fermer parce 
que le propriktaire reprend sa maison; les Commissaires croient que ce 
n'est pas grave ... puisqu'elle était devenue trop petite. 

1955 

17 mai- La Commission scolaire de la paroisse accepte l'offre de 
celle du village et y enverra les élèves des 6e, 7e, 8e et ge années. 

La Commission scolaire de la paroisse assumera seule le transport 
des éléves. 



Par contre, la Commission scolaire du village engagera une institu- 
trice supplhmentaire par 30 BIBves provenant de la paroisçe. 

En 1955, les transporteurs scolaires sont Delphis Roy, GCrard Gil- 
bert, Adrien Fortin, Orner Harvey, Charlemagne Simard et Lorenzo Bou- 
chard. 

8 novembre- La Commission scolaire décide que tous les é18ves de 
la 6e  la I O e  années devront aller soit au Collége, soit au Couvent. 

Le coût du transport pour les 110 &tudiant(es) est de $6,000 
Le salaire du secretaire est port6 à S 1,000. par année. 

11 novembre Le ministkre de i'lnstruction publique avise la Commiç 
sion scolaire qu'un octroi de l'ordre de $1 14,800. sera accordé à la Commis- 
sion scolaire du village pour la construction de l'annexe au Collége I'Assomp- 
tion, ce qui représente 93% de l'évaluation du coût de construction. 

Le contrat est accordé à Larouche Er Bouchard. 

1 956 

Au cours de la construction de I'annexe au Collgge l'Assomption, la 
charpente s'est écroulbe. 

D'après les enqu&tes des ingknieurs et architectes, les causes furent 
les suivantes: 

7- Les bases des colonnes de /a partie centrale ont été coul&es B une 
épaisseur de 8 pouces au lieu de 16 pouces, tel que cela devait 
&tre /ait selon les plans et devis; 

2- Les formes devant contenir cem masse de ciment ont Cr& faites 
avec une largeur de 6 pc, ces seulement, donnant lieu de fait que 
le béton fut alors coulé dans /'excavation de glaise sans protec- 
tion aucune; 

3 Le béton fut cou/& dans l'eau, d'ou perte de cmen t, ce qui don- 
nait un mélange douteux, qui se dbgrdgageait au toucher. Selon 
les plans et devis, ce béton se devait de rencontrer des tesa d'en- 
durance de 3 CXX) livres; 

4 Le ciment ne fut pas cou/& selon les normes; 

5 Le contracteur n'aurait pas diî recouvrir une partie de la struc- 
ture des bases sans que l'architecte ne donne son consentemenr; 

6 La surveiïlance avail Cté faire mais le ciment de la strucfuw fut 
coulé sur les bases en l'absence du surveillant. 





La Cornmision scolaire organise les cours de I O e  et 11 andes pour 
les filles au Couvent. 

Le salaire du secrétaire est h a u d  3 $1,900. 

La classe de Ml le  Lucette St-Gelais en 1952. On reconnaît sur la photo Maurice Ftau- 
ry, Raymond Larouche, Gilbert Goulet: Roger Duchesne, Laval Trernblay. Germain 
Duchesne, Serge L'Heureux, RBjean Claveau, Roger Trernblay. Marc  Ërnond. Giltes 
Simard. Camille ThBriault, Gilles Lavoie. Réal Ladouceur, Mme hiiénard, Robert 
Trernblay. Laurier Lapointe et quelqiies autres dont les prbnoms nous Bchappent, 
tels les Dufour, Thériault, Rousseau, GagnQ, Boily et Angers. 





-@ka. 
t e  couvent Maria 

LE COUVENT MARIA- La Commission scolaira de Dellsle est fidre de posseder un 
couvent dont l'architecture est "unique au QuBbec". selon le Ohpartement de I'lns- 
tructlon publique qui avait donn4 son approbation B un "projet aussi audacieux" et 
ce, pour la prernibre fois. 

C'est l'architecte Charles Trernblay. d'Alma. qul en avait dessin6 les plans e t  qui 
en avait alors donne les principales caractbristiques: 

"La forme circulaire de cette &col# permettra de ddpesser 50% d'occupa- 
tion, chose presque Impossible c? rbafiser avec les styles conventionnefa. Cet 
Bdilice aura une clrconf6rence de 427 pieds. Les classes seront disposdas su 
deuxi8rne Btage, tout autour do la salle de rhcr6ation qui aura deux Btages. 
Les rellgleuses enseignantes seront logees au rez-de-chaussde où on trouve- 
ra bgalemant la caf6tbria. les arts mdnagers et les locaux adrnlnistratifs. 

Les murs exterieun seront en verra alof$ que le bhton jouera un rôle impor- 
tant dans la dhcoration Intbrieure." 

Depuis son Inauguration en 1964, ce sont les Petites-Franciscaines-de-Marie qui 
dispensent l'enseignement dans cette Bcole. 













La classe de ta Rde Soeur Marie-Reine- 
du-Rosaire, en 1938. 

Le 4 juin 1930. l'architecte P. Meyrand, de Qu& 
bec, qul avait fait les plans du Couvent. offrait 
uns magnlflque cloche pour le Couvent; etle fut 
benite le 22 juln suivant, lors de la c816bration 
de la Fête-Dieu. 

Cette cloche se trouve actuellement dans le sous-sol de i'dglise de Salnt-Coeur-de- 
Marie. Lors de le dbmolltion du Couvent, on avait projet6 de l'installer dans la cour 
de i'bglise, comme pihce de musbe, mais ce souhait ne s'est pas encore rdalis6. 
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Oh étaient situés Iw premières Acoles? II faut se fier la mémoire des 
anciens pour en déterminer les endroits puisque Iôs minutes des Commisçions 
scolaires des premiéres années ont été perdues. On ne retrouve que IB nu- 
méros des arrondissements, sans mention dw propriétaires des lots où 
h i e n t  construites les écoles. 

Selon la tradition orale, voici où ces écoles auraient été construites: 
chez Lionel Hahiey, Simon Sirnard, JO$-Élie Duperré, Charles Lapointe, 
Alphonse Ménard, Jean-Marie Dubé, Jos Lapointe et probablement quelques 
autres. 

Le couvent de ~otre- amd de-l'Île 

A la suite de l'autorisation donnke par Monseigneur Charles Lamar- 
che, évmue du dioc+se de Chicoutimi, la Commission scolaire fait préparer 
des plans par l'architecte P. Mayrand, de Qukbec. Le contrat est accordé 4 
N&I Harvey, qui avait comme contremaître, Jos Landry, de Jonquihre. 

Les travaux ont débuté a l'automne de I'annCe 1928 et furent termines 
le 17 octobre 1924. C'est Monseigneur Lamarche, évCque du Diocèse, qui en 
fit la benkdiction le 27 octobre 1929. 

Le couvent fut démoli en novembre 1978 

Après cette démolition, Michel Bouchard, responsable de  la 
SEMAINE H ISTO-CU LTUR ELLE de Saint-Coeur-deMarie. en 1976, écrivait: 

Est d&&k!, à l'âge de 49 ans et 1 mois, le couvent Notre-Dande- 
l'île de Saint-Coeurde-Mar~e, à la suite d'un tumeur du progrès et du 
cancer de l'ignorance crasse. Le service iunPbre a é1é chanté, A la fois 
par les pelleç mécaniques et par le glas de ça propre cloche ... et sa 
dépouille mortelle gît à l'arrière de l'église. 

Priere de ne pas envoyer de fleurs. .. mais de comprendre pourquoi.. . 



Vie économique 

- a= 

- 
Le magasin de MBrld6 Savard 





Les commerces 

Au début de 1900, la petite colonie à Saint-Coeur-de-Marie se dC- 
veloppe lentement mais les besoins augmentent. Les fsroblèmes d'appro- 
visionnement sont difficiles ... il faut tout faire venir de Sainte-Anne ou 
d'Alma, par des chemins impossibles et  dans des conditions extrêmement 
difficiles, surtout pour aller 3 Alma alors qu'il faut traverser la Grande-Dé- 
charge. 

C'est alors que des hommes dynamiques et entreprenants se lan- 
cent en affaires e t  ouvrent des commerces; et on connaît alors le "maga- 
sin g8n6ral". oh on vendait de tout, un  peu pêle-mêle, la tonne de sirop 
avec la quincaillerie, les vètements de travail à travers l'épicerie ou les cha- 
peaux, les remèdes dans la section de la vaisselle ou  h travers les corsets 
ou les clous, ainsi de suite. 

C'était le magasin général ... et on l'aimait comme Ga. On s'y ren- 
dait pour faire des achats mais également (les hommes surtout) pour dis- 
cuter de tout: politique, température, commérages et autres, tout en fu- 
mant une bonne "pipée" de bon tabac "Canayen". 

Ecrire l'histoire de tous ceux qui ont tenu u n  "magasin général" ou 
tout autre commerce n'est pas facile. On retrace assez facilement les 
noms des premiers marchands mais quand il s'agit d'y mettre des dates, 
on hésite, on est moins précis. 

Au départ, on est unanime % dire que David Jobin aurait été le pre- 
mier à opérer un "magasin général". III aurait ét6 construit où est Guy 
Maltais actuellement. 

On  lit dans le Courrier du Canada, en date du 12 mars 1889, 

"David Jobin Btait également cultivateur et possédait une terre de 
500 acres (dont 75 déjà d6frichésl entre les rangs 4 er 5. Cette fer- 
me était arrosée par une riviére formant deux belles bavures de ter- 
re forte a grains à cet endroit. Avec Je ddfrtchement et /a construc- 
tion des bâtiments projet&, on croit que cette nouvelle ferme Vau- 
dra près d'une diratne de mille piastres, dans quatre ou cinq ans". 



Jos Gilbert 

Thomas Trernblay 

Photo prlsa devant le magasin de Méridh Savard. Sur la galerie. assis. Edmour Sa- 
vard. fils de MBridB: Antoine Larouche, fils de Ferdinand: Alfred Girard, de Mont- 
rbsl: debout: Anna. fille de MBridb ... lea autres sont inconnus. 



Plus tard, David Jobin vendit son commerce à Joseph-W. Fleury et 
Méridé Savard, deux beaux-fréres ... c'était vers 1905. 

Vers le même temps. un autre magasin ouvre ses portes près du 
premier, il s'agit de celui d'Alfred Gagné, un homme très instruit qui, pen- 
dant un certain temps opéra le bureau de poste et la succursale d'Hé- 
bertville de la Banque Canadienne Nationale. Son fils, Léonidas, de retour 
de la guerre 1914, reprit ses études de droit et devint Protonotaire de la 
Cour Supérieure 5 Chicoutimi. A la suite du décés d'Alfred Gagne, le ma- 
gasin ferme ses portes et son fils, Charles-Eugène, le transforme en res- 
taurant et salle de pool. 

Pendant ce temps, les deux beaux-frè- 
res Méride Savard et  Joseph-W. Fleury 
décident de se séparer. Joseph Fleury 
ouvre son compte alors que MBridk 
Savard continue le commerce au mê- 
me endroit, sous le nom de J .M. Sa- 
vard 9 Cie, affilié au magasin de gros 
L.-B. Gagnon 8 Cie. de Chicoutimi. 
Plus tard, Edmour, fils de Méridé, 
achète les parts de L.-B. Gagnon et le 
nouveau commerce opère sous le nom 
de J.M. Savard Et Fils. 

Jusqu'en 1950, il y a quatre magasins 
en opération et c'est trop pour la petite 
population de Saint-Coeur-de-Marie.. . 
et c'est Joseph Fleury qui ferme le pre- 
mier vers 1922. 

- .  
Le magasin de J.-M. Savard 8 Cie 
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Durant cette m&me période, on connaît I'ou- 
verture de plusieurs autres magasins. 

Vers 1912, Pamphile Guérin, après avoir 
achetk le terrain de i'kcole, près de l'église, y 1ii -' 

I 

ouvre un magasin général qu'il revend par la , 
suite A Simon Sirnard. A la mort de ce der- *'&* 
nier, son épouse et ses deux fils Abel et Vin- 
cent continuent le commerce. En 1965, Abel I 

hérite de i'entreprise et l'opére jusqu'en 1975 
A / 

alors que Robert Turcotte en fait I'acquisi- 
lion. / / 
Par la suite, d'autres magasins ont tenu feu 
et lieu Saint-Coeur-de-Marie, soit un simonSimard 

-=7 
magasin général ou un commerce spécia- 
lis&. Il est extrêmement difficile de placer 
chacun dans son contexte, avec des da- -7 
tes prkcises. 

Voici les noms de quelques autres mar- 
chands, qui ne sont pas nécessairement 
dans l'ordre, mais qu'il convient de men- 
tionner: 

Thomas Trernblay, qui avait acheté la pro- 
priété de Louis Pilote. sur la rue Principa- 
le, aurait tenu magasin juçqu'en 1915. 
Son fils, Thomas-Louis, militaire de car- 
riere, fut nommé général $ t'âge de 29 ans 
et participa 3 la guerre de 1914. 

Charles Simard, qui arrivait des Etats- 
Unis, aurait été un des premiers A ouvrir 
un magasin vers 1894. 11 aurait opérb ce 
magasin jusqu'a sa mort survenue en 
1922. On dit qu'il était également entre- 
preneur. 

Jos. Gilbert, qui ouvrit un magasin géné- 
ral en 1946 et le vendit à Eugéne La- 
flamme en 1976. Abel Simard, f i ls de Simon si 

Egalement Théodore Emond q u ~  mard.marchand. 

ouvrit une épicerie en 1948. En 1970, il 
abandonne les affaires et loue son commerce d Fernand Larouche qui 



I'opere à son propre compte pendant deux ans. En 1972, Bertrand La- 
pointe en devient le propriétaire mais s'en départit l'année suivante. Ce 
florissant commerce devint le "Marché Banco" en 1973 alors que Jacques 
Bergeron s'en porte acqukreur. Le dernier propriktaire, André St-Pierre, le 
nomma "Marchk Mistouk" en 1981 alors qu'il en fit l'acquisition. 

En 1926, Joseph Larouche change son demi-lot pour le restaurant 
de Thomas Gauthier situé où est la caserne de pompiers aujourd'hui et en 
1935, ce restaurant devient le magasin Larouche & Simard, proprikté de 

Cyrille Bouchard, (AdBlardi. contrac- 
teur et Denis Tremblay (Paul-Èmile), 
"oralr* $ Mantrbah, devant les pom- J.*Emo"d Duchesne, commis au ma- 

pes cher Simon G a g n b .  gasin MBridb Savard, en 1936. 

œ - -  P A  
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Devant le restaurant le "Pwtlt canot". propriete d'Edmour "Dadoune" Fleury: 
Aldba Fleury, Antolne Fleury et Marguerite Fortin. 



Joseph Larouche et Roland Sirnard, commis chez Meride Savard. Par la 
suite, Roland Simard épouse Bella Bouchard, fille adoptive de Joseph La- 
rouche. En 1968, Joseph Larouche vend ses parts & son gendre et  ce der- 
nier transforme le magasin pour en faire, selon les dires, "le plus important 
magasin général du secteur". Ce magasin fut incendié un peu plus tard. 

On nous a mentionné également plusieurs autres noms mais sans 
pouvoir prCciser davantage; c'est ainsi qu'on a retenu les noms d'0nésime 
Harvey, Benoît Léveillé, Daniel Lemay, William Lemay, G.-E. Ruelland (ce 
dernier marié à Antoinette, fille de Simon Simard) et quelques autres. 

Voici quelques-uns des prix qui étaient en vigueur vers 1885: 

Le fromage était vendu à I'enchere, il se vendait 7 cents la livre; 
quant aux autres produits, en voici la liste: 

Patates, au minot 0.25 Lard, la livre O. 15 
Pois, au minot 1.00 Boeuf,lal ivre 0.06 
Avoine, au minot 0.40 Mouton, quartier 0.40 
Avoine, la livre 0.01 Porc frais, la livre 0.09 
Beurre frais, la livre 0.15 Poulet, couple 0.30 
Beurre salé, la livre 0.13 Perdrix, couple 0.25 
Oeufs, la douzaine 0.15 Lièvre,couple 0.20 
Foin press&, 100 bottes 8.00 Pigeon, couple 0.20 
Foin non  pressé, 1 0  bot. 7.00 Canard, couple 1 .O0 
Paille, 100 bottes 3.M) Dindes maigres 1 .O0 

Dindes engraissées 1.50 

Luce Larouche (assisel et Anna Savard (debout) devant le magasin de Mbridd Sa- 
vard. A droite, la maison da Joseph Glrard. sellier. 



Le magasin de Larouche B Slrnard 
en 1928. i ---. 

i ' i  . v a  

Roland Simard, commis chez Mdridb Sa- 
vard. devant le magasin en 1931. 

Photo prise B I'arribre du magasin Larouche Et Slrnard en 1929. Sur la photo, 
Joseph Larouche. Louise sr Bella Bouchard. À remarquer par terre, derrlbre 
I'automoblle, le moulln B crbrne glacbe. 
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Alice Fleury. ghrante, en compagnie 
de MBridd Savard et de Roland Si- 
mard, commis. 

Magasin gdnbral Jos Gilbert. situ6 sur la rus St-Jo- 
seph. On voit le propridtaira, M. Joseph Gilbert. 



Le magasin de Roland Simard. 

- 
MBridé Savard devant son magasin. 
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L'intbrieur du magasin de MQridé Savard. 

Le magasin de J . -M.  Savard 6 Cie. Devant la  magasin: Alice Fleury. gérante; M8rid6 
Savard; Roland Simatd. commis et le jeune garçon. Raoul Potvin. 
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:?- L'Bpicerie de GBrard Gilbert qui 
fut vendue B la Cooobrative. 

Le magasin de Simon Sirnard 
qui fut vendu à Aoben Tur- 
cotte. 

La maison de François Bergeron. vendeur de rnachi- 
nes agricoles. 



Les hôtels 
II n'y eut certes pas de "grands hôtels" a Saint-Coeur-de-Marie 

mais, par contre, il y eut toujours des gens hospitaliers pour accueillir les 
passants, des gens qui tenaient un genre de "maison de pension*'. 

Parmi les hotels qui ont opéré. 3 Saint-Coeur-de-Marie, il faut re te  
nir les noms des HOTEL ROUSSEAU, HOTEL LEBEL et HOTEL CEN- 
TRAL. 

Toutefois, le premier qui aurait accueilli "off iciellernent" des voya- 
geurs, dans sa "maison de pension", aurait été Alfred Gagné, qui tenait 
magasin au rez-de-chaussée avec la succursale de la Banque Nationale et 
le bureau de poste. II recevait les visiteurs en haut du magasin dans sa 
maison qu'on disait très grande pour l'époque. 

La maison d'Edmond Larouche, vendue A Alfred Rousseau, qui en f i t  un hbrsl. Cet 
hôtel f u i  vendu A plusieurs reprises; d'abord a Alfred Rousseau, puis B Onbsime 
Tremblay, puis A Thaddbe Simard et enfin à Ludger Harvey. vers 1466. 
Sur la galerie, on reconnaît la petite fille, Mme Luce Larouche. premidre femme de 
LBonce Bouchard; assise, Magna Fleury et ses trois enfants: debout: Émilie Fleury 
e t  sa fillette; Edmond Larouche, Marie Larouche, HBlbne Maltais s i  Alice Fleury. 
À I'arribre, B gauche, la  maison d ' ~ l i e  Girard iactuellement la Pharmacie Bretonl. 



De "l'hôtel Gagné", on se souvient que c'était excessivement pro- 
pre et fort accueillant; d'ailleurs, le propriétaire, M. Alfred Gagné Btait, dit- 
on, fort instruit et fin causeur. A sa mort, son Bpouse continua a tenir le 
magasin génhral quelques anndes puis ferma définitivement et le magasin 
et l'hôtel. 

Durant la mème période, un véritable hôtel ouvrait ses portes, 
l'endroit où est aujourd'hui la propriété de Ludger Harvey. Le propriétaire, 
M. Alfred Rousseau, était fort connu des voyageurç et les accueillait tou- 
jours avec le sourire. 

Pour des raisons qu'on ne connail pas, Alfred Rousseau vendit à 
On&sime Tremblay, puis, par la suite, l'hôtel changea de main A plusieurs 
reprises, soit d'onésime Tremblay à ThaddCe Simard, puis di Ludger 
Harvey, vers 1946, qui l'opéra sous le nom de HOTEL CENTRAL. 

L' HOTEL LE0 E L, propriete d'Alfred Lebel, jouissait également 
d'une excellente réputation parmi les voyageurs. A sa mort. son épouse 
continua b tenir hatel avec beaucoup de succ&s.. . on dit qu'elle était jolie, 
charmante, accueillante et chantait toujours. A la mort de Mme Lebel. 
I'hbtel ferma d6finitivement. 

II est fort possible que d'autres personnes aient reçu des voya- 
geurs, 9 I'occasion, mais on ne semble pas en faire mention. 

L'Hôtel CENTRAL, propriAt4 de M. et  M m e  Cudger Harvey. que l'on voit sur Is gs- 
lerie. qui avait B t B  achetee de Thsddbe Slmard. Sur un poteau de la galerie. la peti- 
te enseigne qui indique que le "central EBIBphonique" Btait Ld. 



Ludger Gagnon, fils du docteur Ernest Gagnon et  Marie- 
Paule Fieury.devant I'HBtel Lebel. 

i l  Maria-Paule Fleury et Renb Bou- 
chard devan1 I'HIitel Lebel. 

-7 sza@-* 

Madame Yvonne Fleury devant I'Hdtal Lebel. 





Les métiers ... 

Dés les débuts, en 1883, Saint-Coeur-de-Marie avait une  vocation 
essentiellement agricole et, 3 part défricher, faire du bois et cultiver la 
terre, on s'adonnait B l'élevage de vaches laitières. 

L'arrivée de nombreux autres colons, A partir de 1884, obligea la 
petite colonie à s'organiser par ses propres moyens: ce fut d'abord des 
moulins B scie, des moulins 3 farine, des fromageries, des boucheries iti- 
nérantes et autres. En même temps, on improvisait tous les métiers dont 
on avait besoin: forgerons, cordonniers, charrons, selliers, charretiers, 
menuisiers e t  combien d'autres. 

On trouvera plus loin des détails complets sur les moulins A scies, 
les moulins à farine et les fromageries. 

II n'a pas kt4 facile de trouver, pour chaque mktier, celui qui l'aurait 
exercé le premier. On nous a fourni des noms de gens qui auraient, selon 
l'opinion générale . exercé ces métiers; ils ne sont probablement pas les 
seuls et il en manque certainement, s'il n'y en a pas de trop. 

Voici donc les principaux métiers qui auraient 6th exerchs à Saint- 
Coeur-de- Marie. 

Cordonniers 

Selon l'opinion gknérale, Théophile Larouche aurait été le premier 
cordonnier, suivi dlAdelard Simard, puis d'Armand Larouche. On men- 
tionne également les noms de Thomas Bergeron, Joseph Simard, Eugène 
Rhané, Ludger Harvey, William Fleury et  Fernand Villeneuve. 

Entrepreneurs 

Édouard Lemieux aurait kté le premier "contracteur" vers 1914. 
Parmi les noms d'entrepreneurs, on mentionne les noms de Jean-8aptiste 
Lebel, Paul Tremblay, Charles Simard, Albert Larouche, Adelard Bou- 
chard, Thomas-Eugène Tremblay, Charles-Eugéne Tremblay et Stanislas 
Larouche. 



Bernard Gaudreault, laitier. 

L X I - 2  - - ii - -- - . - 

Devant la cordonnerie de Ludger Harvey 
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Boucheries 

Quand on parle de boucheries, il ne faut pas s'attendre à ces bou- 
cheries modernes qu'on retrouve aujourd'hui, dotées de comptoirs frigori- 
fiques avec produits congelés et surgelés et des mèts prêts à cuire, etc. Au 
d6but de Saint- 
Coeur-de-Marie 
et pendant fort 
long temps, le 
boucher passait 
dans le village et 
par les rangs, of- ----- - - . 
frant sa viande 
débit&@, dans 
une voiture fer- 
mée, dont les 
p a n n e a u x  de 
c h a q u e  c 6 t é  
s'ouvraient pour 
la vente.. . et cha- 
cun choisissait 

morceaux. Le prem~er  camion da livraison de LBonce Fortln; il s'aglssait 
d'une autornoblle coupha pour en faire une camionnette. A 

L e  p re -  I'arribre-plan. I'antrepbt oii la glace Btait consewbe tout . 
I'BtB. dans le bran de scie. 

mier, selon )es 
anciens, aurait 
été Auguste Tremblay. D'autres auraient également exercé le métier de 
boucher. On cite les noms de Louis Potvin, Ernest Duperré, Stanislas 
Fleury, Adélard Boivin, Alfred Tremblay, Lévi Girard, Albéric Boivin et 
Lkonce Fortin. 

Charretiers 

Même si tout le monde etait charretier, A I'occasion, il y en eut 
quelques-uns qui exercèrent ce métier d'une façon plus officielle. 

On mentionne entre autres Arnedée Ménard en 1899, G. Duchesne 
en 1902 ainsi que Joseph Gaudreault et Albert Tremblay en 1914. 

L'arrivke des prerniéres automobiles à Saint-Coeur-de-Marie fit dis- 
paraître I'ére des charretiers. 



Le restaurant "Le Croissant d'Or" vers 1957. 

La salle da rbception OOMINO. propribté de Thbophile Lavoie. À l'avant-plan. 
Mme Théophile Lavaie. 



Forgerons 

II semble que la 
plupart des pionniers, 3 
Saint-Coeur-de- Marie 
comme ailleurs, ont ferré 
leurs chevaux et peu- 
vent tous être considk- 
rés comme forgerons. 

Selon l es  a n -  
ciens, le  premier B tenir 
une boutique à forge fut 
Pierre Gauthier. en 
1890. 11 y en eut certai- 
nement d'autres puis- 
qu'on mentionne des 
noms tels que: Edmond 
Leclerc, Ernest Bou- 
chard, Alfred Fleury, 
Wellie Baillargeon, Nil 
Noël, Onésime Larou- 
che, Louis Oubé, Henri 
Bouchard, David Th&- 
riault, Jos. Gagné, Fer- 
nando Bouchard, Ulys- 
se Bouchard, Jos. An- 
gers et bien d'autres. 

M .  Joseph Angers fut forgeron 6 Saint-Coeur-da- 
Marie de 1947 à 1957. 11 demenagea par la suite B Al- 
ma ou i l  entra au service de la municipalitb. L'amour 
du mbtier ... l'amena B Btabllr sa "boutique A forge" 
dans la cour de sa rbsidence. 

Laitiers 

Des laitiers. .. il a du en avoir plusieurs mais on se souvient que des 
noms de Joseph Brassard, Ernest Larouche, Bernard Gaudreault, Arthur 
Larouche, Joseph Larouche {Phydime). 

Menuisiers 

Comme pour la plupart des métiers de base, au début de la colonie 
chacun s'improvisait menuisier, mëme si quelques-uns furent plus habiles 
que d'autres. 

À Saint-Coeur-de-Marie, le premier menuisier qu'on mentionne fut 
Damase Fleury qui, selon ce qu'on en raconte, "était un maitre menuisier" 
et  il aurait contribué construire plusieurs des camps des premiers colons. 



Paul-kmlle GuBrin, boulanger, en 
1939. 

Le boucher passe par les malsons e t  offre sa marchandise; II s'agit de LBonce Fortin, 
fondateur de "Les Produits L.F.". d e  Saint-Coeur-de-Marie, chez Antoine Larouche. 
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Des charrons e t  des selliers, il y 

/"b 
en a certes eu en quantité au début de la 
colonie.. . chacun réparait ses "gr&- 

", * rnents". Cependant, o n  mentionne 

m 
Edouard Fleury comme charron, dés - < 1899. 

Un peu plus tard, en 1905, on 
retraçait les noms d'Adélard Bouchard 
et Georges Laforge ainsi que Joseph 
Briand et Ernest Gauthier vers 1914. 

Joseph Gaudreault 

On ajoute également les noms 
de Philippe Harvey, Eugène Boivin, Jo- 
seph Gaudreault et Joseph Girard. 

Boulangers 

Dans les premières années de Saint-Coeur-de-Marie, chacun cui- 
sait son pain, ce qui retarda considérablement l'ouverture d'une boulange- 
rie. 

Une compagnie cependant, la "Baking Manning" tenta sa chance 
vers les années 1920 mais ferma quelques années plus tard. 

Une deuxième tentative fut faite en 1925 par M. Jos.-Louis Trem- 
blay, qui céda sa place par la suite B M. Jean-Baptiste Renaud qui  ferma B 
son tour en 1931. 

Ces difficultés de mettre sur pied une boulangerie à Saint-Coeur- 
de-Marie, malgré un  assez grand nombre de familles, venaient du fait  que 
les gens cuisaient encore leur pain, particulièrement dans les années de la 
crise de 1930-1939 ... les gens cuisaient "du bon  pain de ménage", comme 
on disait alors. 

C'est en 1933 que Saint-Coeur-de-Marie connut vraiment une bou- 
langerie comme on en connait aujourd'hui. Ce fu t  M. Joseph Duchesne 
qui se porta acquéreur des équipements de M. Jean-Baptiste Renaud qui 
avait cessé ses opérations en 1937, et qui commença A "passer le pain". II 
desservait non seulement Saint-Coeur-de-Marie, mais kgalement toutes 
les municipalités du secteur nord. II allait m&me jusqu'8 Péribonka, hiver 
comme été. On dit qu'il "cuisait son pain dans un fourneau en briques, 
chauffé aux cr00ivs". Cette boulangerie fut vendue en 1945 à Eugène 
Desbienç qui ferme A son tour en 1949. 



$ b: ) Edmond Duchesne. conducteur du 
Camion de la boulangerle. 

i 
- 

Eughne Oesbiens devant sa boulange- 
rie. 

Henri-Noël Dufour, Berthe Desbiens et Jean-Paul Desbiens devant la boulange- 
rie. 



Nouvelle reprise en 1954, alors que J.-Eugéne Laf lamme loue 
l'équipement d'Eugène Desbiens. Les kquipements &tant désuets et le 
local étant trop petit, M. Laflamme construit une boulangerie moderne, 
avec de l'équipement neuf et ouvre à son compte en 1956. 

En 1974, M. Laflamme se retire des affaires et cède son commerce 
à M. Laval Beaulieu, qui ophre encore aujourd'hui. 

Bijouteries 

8enoit Fraser, Lkopold Pilote et Roméo Girard. 

Garagistes 

Joseph Potvin, Raoul Potvin, Francois Jean, Charlemagne Re- 
naud, Raoul Grenon, François Simard. 

Industriels 

Alfred Martin. Lionel et Anatole Fleury. 

Électriciens 

Emile Duperrb et Amedée Dorval. 

Restaurateurs 

Thomas Gauthier, Charles-Eugéne Gagné, ~aul-Emile Simard, Ed- 
mour Fleury, Stanly Larouche, Ladislas Bouchard, Herman Larouche, 
Raoul Potvin et Guy Larouche (John). 

Pompes funèbres 

Edouard Fleury et Joseph Gaudreault. 

Salles de rbception 

Théophile Lavoie et Lucien Gagnon. 

Ferblantiers 

Wellie Lindsay, Justinien Tremblay et Ludger Noël "Kit" 

Modistes de chapeaux 

Régina Langlois, Marie ThCriault-Perron, Lucille Larouche et Maria 
Bouchatd. 

Barbiers 

Ernesz 8ouchard (Isaac), Henri Gagnon, Ludger Noël, Thomas 
Gauthier, Lorenzo Deschesnes. 



Les "Chevaliers". un duo d e  musiciens forme par Joseph 
Duchesne et son frère Tommy 

l 

Mme Joseph Duchesne et son beau- Joseph Duchesne, boulanger. 
frbre Tommy Duchesne. 



Napoleon Maltais, Stanley Larou- 
che, Ladislas Bouchard. Rosaire 
Rousseau, Raymond Larouche 
(John), Fernand Gauthiei et Gilles h, 
Lavoie. 

Coiffeuses riour dames 
Kilda Simard, Tarcile Guérin, 

Graziella Simard et Aline Blackburn. 

Vendeurs d'animaux 

Fernando Bouchard, Lévi Gi- 
rard, Alfred Renaud, Léonce Bou- 
chard, teandte Lapointe et Joseph 
Lapointe. 

Hôteliers 

Alfred Rousseau, Onézirne 
r[ 

Tremblay, Thaddée Simard, Alfred 
~ ~ b ~ l ,  ~~~~~i~~ G ~ ~ , , , A ,  ~~d~~~ La boutique de barbier de  Ladislas 

Haniey et Alfred Gagné. 
Bouchard. Sur la photo. OrigBne Bou- 
chard, petit-fils dfErne8t lors da son 

Taxis mariage A Gis& Bouchard. 

Le premier qui aurait "fait du taxi" à Saint-Coeur-de-Marie aurait 
été Lorenzo Duchesnes. Par la suite, plusieurs citoyens auraient exerce 
cette activite; on  mentionne les noms de Joseph Fortin, MéridB Thériault, 
Adrien Fortin, René 8ergeron. Paul Cotk, Lorenzo Côté, Vincent Gau- 
dreault, Gilbert Boily, Alphège Harvey, Daniel Martel, Léo Dufour, Fléjean 
Gagné, Gilles Fleury, Joseph Gagné ... et probablement quelques autres. 

Huissiers 

Pitre Potvin er Joseph Potvin. 

Juges de paix 

David Jobin e t  Ferdinand Larouche. 

Marchands 

Joseph Fleury, William Fleury (Damase), Charles Simard. Alfred 
Gag&, Eiie Lemay, Méridb Savard, Pamphile Guérin, Belmond Lebel. 
Onézirne Harvey, Simon Simard, Thomas Gauthier, Georges-Èmile Ruel- 
land, Joseph Larouche, Roland Simard, Eugène Maltais, Welley Trem- 
blay, Henri Bouchard (Legaré), François Bergeron (Massey-Harrisl et Lio- 
nel 8ergeron. 





Les professionnels 

RBsidence du docteur Isidore Gauthier, de Delisle. Certe maison avait Bt4 construite 
et habirée par Alphonse Renaud qui la vendit au docteur Joseph Cinq-Mars. À la 
mort de ce dernier, Madame Cinq-Mars vendit la maison au docteur Isidore Gau- 
thier, c'était en 1934. 





Les notaires 

Les ddfricheurs qui venaient d'arriver à Saint-Coeur-de-Marie et qui 
se groupaient déjà autour du clocher pour fonder "la paroisse", connais- 
saient dejà, des 1882, les problémes d'ktablir des "actes" authentiques 
pour valider et rendre officiels les Bchanges, ventes ou autres, nécessit4s 
par leur prise de possession du territoire. 

Comme la plupart des nouvelles paroisses qui en sont a leurs dB- 
buts, la population n'était pas assez nombreuse pour justifier la venue 
d'un notaire; on faisait alors appel à la personne la plus instruite du village, 
la plupart du temps le curd ou le secrétaire de la municipalité. 

Dans le cas de Saint-Coeuc-de-Marie, ce furent les secrétaires-tré- 
soriers de la municipalitd qui remplirent cette fonction. 

Le premier à établir des "actes 
officiels" fut Ferdinand Larouche, 
premier secrétaire de la municipalité 
et qui fut également maître de poste. 
Ce fut toutefois sont fils Xavier, qui 
fut également secrétaire de la munici- 
palité, qui rédigea le plus grand nom- 
bre "d'actes officiels". 

Voici un acte prepar4 en 1910 par Ferdi- 
nand Latouche. qui s B t B  gracieusement 
prët6 par Mme Èmile Duperrd {Rosa-HBId- 
ne Girard, fille de Xavier. cultivateur du 
Rang des Chlcotsi. L i  
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fut le notaire Rosario Angers, dlHébertville-Station, qui rdsida 3 Saint- 
Coeur-de-Marie de 1923 A 1932 alors qu'il quitta Saint-Coeur-de-Marie 
pour s'établir & Alma, où il pratiqua sa profession jusqu'h sa mon, en 1959. 

Le notaire Angers fut pré- 
sident de la Chambre deç notaires 
de \a Province de Québec, de 
1951 B 1954; il fut également un 
des fondateurs du journal "Le 
Lac-St-Jean", en 1941. 

En 1929, le notaire Angers 
épousait Jeanne Bouchard, fille 
d'Isaac Bouchard et de dame 
Louise Bouchard, de Saint- 
Cmur-&-Marie. 

Madame Angers. qui a 
fait partie de nombreux mouve- 
ments littéraires, B qui elle a lai& 
une volumineuse documentation, 
nous a permis de reproduire un 
texte au'elle avait 4crit en 1950. 

Le notaire Rosario Angers sous le pseudonyme de "Jean 
d'Avennes", sur un citoyen 16- 

gendaire de Saint-Coeur-de-Marie, monsieur Louis Ddry, qu'on surnom- 
mait "vieux Louis" et qui demeurait chez son frère cadet, Francis. 

"Vieux Louis" 

Dans une campagne du Nord de /a province de Qukbec, vivait jadis 
un célibataire qui portai? le nom dvocareur de "LOUIS': Il dépassait 
la quaranfaine et ses cheveux grisonnaient sur /es tempes; aussi, les 
enfants, dans leur crue//@ logique, l'a vaient-ils surnommé: "Vieux 
Louis". Cette appellation Je charmait et lui con f a i t  quelque autorité. 

No ire homme avait d/u domicile chez son Frére cadet, Francis, marié 
et pére d'une be//e et nombreuse famii/e, /laque//@ lui portait tout le 
respect attaché au droit d'aînesse. 11 trouva donc, dans ce foyer, gi're 
et couvert et, l'am?;& par surcroît. 

D'un caracrére bohéme, nourrissant peu d'ambition, il avait conse- 
cd tous ses loisirs fils &raient nombreux) 8 la lecture dans laquelle 
.ü Pouvait toute sa joie, Gdce B M mémoire prodigieuse, il s'étart acquis 



de vastes connaissnces, doué d'une facilil6 d'expression extmordi 
naire, il possédait a un haut degré fart de raconter, II n'en fallait pas 
davanrage pour reconnafie sa supérion'ité sur ces défricheurs et colons. 

Vers 79 10, nos Bcoles rumles ne connaissaient pas leur dé veloppement 
actuel. A défaut d'instirutrices, notre héros se chargeai? volonriers 
d'enseigner /es premiers 6ldrnents de la lecture, de l'6criture et des 
mathdrnaîiques. Mais ce qu'il prdfkrait surtuut, c'était de raconter. .. 
oui, de raconter pendant d2s heures, les beaux romans d'amour que 
sa mémoire avait retenus, en vue de charmer ses auditeurs et goûter 
cette saveur de l'orgueil s-t~s fait. 

Et c'esr ainsi que, tout au cours de ces /ongues soirées d'hiver, les 
paysans quine connaissaient pas encore la TSF, se rkunissaienr tantôt 
chez I'un, tantôt chez l'autre, pour entendre "vieux Louis" raconter, 
en termes choisis, les interminables a ventures où passaient devant 
leurs yeux des personnages mystérieux. 

De sa voix chevrotanre, il avait le don d'émouvoirjusqu'aux larmes, un 
auditoire anen tif. Aussi "vieux L offis", en habile conteur, ajournait-il 
toujours la suire du récit au rnomenr /e plus pathétique. Et c'est ainsi 
que durant la longue et froide saison, au rude travail des colons venait 
se mNer un peu de poésie mystérieuse, si douce 5 I'âme canadienne. 

Cependant, une fois le printemps arrivé, notre célibaraire devait dire 
adieu a ces réunions qui lui donnalent tanf de bonheur, 8 lui, si dH.4- 
rent des aurres, qu 'il semblait vivre dans un monde chimérique. // n'al- 
la& pas pour cela se &signer vivre dans fisulement! Oh, qu'à cela 
ne tienne. Doucement, tenace, i/ irait par chemins et rivières, refrou- 
ver la jeunesse, /a coudoyer, l'aimer et se l'attacher discrétement. Les 
moyens é prendre? La nature, si riche des pays neufs les lui fournis- 
saienr er "vieux Louis" n'avait qu'à se pencher pour les saisir, N'y 
avait-il pas dans les rivi&res, des poisons en abondance? Dans les 
champs, des fleurs et des fruits7 Et dans les savanes, le bleuet fils du 
feu: vigne du Qukbec. 

Ob, alors, a travers cette surabondance, il fallait voir "vieux LOUIS", 
plus alerte que jamais, vgtu de gris, coi44 d'un panama jauni, se din; 
ger vers la riviére qui traversait le chemin du Roi, muni d'une branche 
de saule, dans laque/le il enfilait de périillanres petites truites, aîtirées 
par l'appât trompeur, Si un enfant venait a passer sur le pont rustique, 
jet6 en travers de la rivière, l'aimable pêcheur que vous avez reconnu, 
s'dcriait. "Hot'd, perit ami, viens près de moi': et quelques instants 
aprés, l'enfant reparlait tout joyeux, avec une demie douzaine de trui- 
tes, calmes et assagies, destindes d la friture. 



En, pendant que, bon an mal an, /a forgr cédait te pas a de véritables 
domaines agricoles, "vieux Louis" se courbait un peu plus vers la Er- 
re, conservant toujours la mdme mystique: "enseigner er raconter 
pendant i'h~ver; herboriser et pêcher pendant /a belle saison ... pour sa 
joie et ce//e d'autrui". 

Parvenu d /'âge de quatre- vingt ans, d rendit I'tjme en souriant B tous 
les enfants de /a terre qu'd avait aimés passionn&ment. 

Pauvre cher "vieux Louis". Que Dieu ait son 6me. 

Jean dlAVENNES 

De 1932 à 1943, soit après 
le départ du notaire Rosario An- 
gers, la municipalité de Saint- 
Coeur-de-Marie fut privbe de no- 
taire. 

Ceux qui avaient besoin 
d'actes officiels devaient se ren- 
dre 3 Alma ou ailleurs. 

C'est le notaire Victor-U. 
Larouche qui prit la relève en 
1943 et s'établit à Saint-Coeur- 
deMarie où il demeure encore. 

En 1944, il épousait Renée 
Tremblay, fille de Paul-Émile 
Trernblay, premier gérant de la 
Caisse Popuiaire, maître de poste 
et maire de Saint-Coeur-deMarie 
de 1937 à 1939. Le notaire V.-U.  Larouche 

Cependant, le notaire Larouche déménagea son bureau à Alma en 
1956 ou il pratiqua jusqu'en 1979 alors qu'il ferma son bureau pour cause de 
maladie. 

En 1982, ce sont trois jeunes notaires d'Alma qui ont pris la reléve et 
accueillent la population B leur bureau, trois jours par semaine; ce sont les no- 
taires André Tremblay, Michel Parizeau et Christian Forest, qui tiennent une 
étude Iéga\e A Alma sous la raison sociale de Tremblay, Parizeau et Forest. 







Etats-Unis. II revint B Montréal et s'installa à Chambord en 1890. Trois 
ans plus tard, il s'établissait A Alma comme premier médecin résidant. 

Voici ce qu'6ctivait Monseigneur Victor Trernblay, dans "l'Histoire 
d'Alma1'. au sujet du docteur Gagnon: 

"Dans la nuir du 25 N v h  1899, le feu ddtruikait la maison du docteur 
Ernest Gagnon, dont la const.uctlon n'&rait pas encore achev4e. La 
famille l'llabirait depuis l'auromne préckdenr. Elle se sauva avec peu 
de choses et se réfugia dans la maison d'Arthur Boulanger, alors va- 
cante; elle vint ensuite demeurer dans /e Rang //, au Ruiiseau Rouge, 
chez Augustin Meslin, un Français qui exploitait un moulin à scie. 
Le Docteur, qui avait même perdu ses livres de comptes gui lui Braient 
dus, se rouvait réduit 5 une gêne ex-trerne. II se décida 8 risquer I'aven- 
tue d'aller au Klondike tenier fortut~e, comme plusieurs le faisaient 
a l'dpoque, // utilisa, pour ses fralis de voyage, tout ce qu'it avait obtenu 
des assurances sur sa maison d et il parrit en compagnie 
d'Augustin Meslin.. . chacun avec un chien. 
M demeura deux ans et demi au Klondike puis revint en 79û2, malaae 
et susri pauvre qu.8 son ddpart. Un an el demi apr&s son retour, I 
quiva #ma pour aller s'installer a Saint- Coeur-de-Marie où il fui le pre 
mier médecin résidant. " 

Le docteur Gagnon fut 
remplacé par le docteur Joseph 
Cinq-Mars, originaire de Québec. 

Veuf de Donlda Caston- 
guay, il Btait le pere de quatre en- 
fants: Lionel. Germaine, Marthe 
et Noëlle. II était venu s'établir à 
Saint-Coeur-deMarie 3 la de- 
mande du cure Joseph Renaud. 

Le docteur Cinq-Mars 
demeura sur la rue SainteMarie, 
dans la maison occupée actuelle- 
ment par le docteur Isidore Gau- 

te docteur Joseph Cinq-Mars thier. 

Lwsqu'il arriva à Saint-Coeur-deMarie, son fils Lionel avait déjh dix- 
huit ans, Ce dernier, après avoir termine ses éfudes de médecine, vint pra- 
tiquer avec son pére 3 Saint-Coeur-deMarie ou il épouse Blanche Fournier, 
qui lui donna trois enfants: Lionel, Madeleine et Marthe. Le docteur Lionel 
mourut le 14 novembre 1927,g l'âge de 37 ans. 

Quant a son père, le docteur Joseph Cinq-Mars, il cessa de pratiquer 



en 1930 et rendit l'âme le 27 fkvrier 1933, a I'5ge de 70 ans et 4 mois. 

En 1930, quelques années avant la mort du docteur Joseph Cinq-Mars, 
un jeune médecin, le docteur Emile Beaulieu, vint pratiquer à Saint-Coeur-de 
Marie, où il demeura un peu plus de deux ans et quitta Saint-Coeur-deMarie 
pour s'installer a Port-Alfred. 

C'est le docteur Isidore Gauthier qui prit la relève en 1932. 

Né à Chicoutimi le 6 novembre 1903, le docteur Gauthier Bpousa en 
premiéres noces dame Bertha Bouchard dont il eut cinq enfants; Jean, Ray- 
mond, Pauline, Fernand et Renée. En secondes noces, il &pouse dame Des- 
neiges Dessurault . 

Le docteur lsidore Gauthier a cessé de pratiquer la médecine en 1982, 
ap rk  avoir consacré 52 années de sa vie à apporter le réconfort moral et phy- 
sique A ses malades. Le docteur Isidore, comme on l'appelle, vit encore en 
1932 et coule une heureuse vieillesse avec son épouse, jouissant de l'estime 1 de toute la population. 

Le docteur Isidore compare souvent la médecine d'aujourd'hui avec 
celle d'autrefois, celle qu'il a connue et appliquée: 

"Quand j'ai commencé à pratiquer à Saint- Coeur-&-Marte, dit-il, les 
gens d'ici n'braient pas riches; ils payaient mes setvices en bois de 
chauffage, en viande ou en Iégumes. Quelques-uns, plus aisés, me 
donnatent l.m, 2.67 ou 5. # en argeni. " 

"L 'hiver &air parttculi&- 
remen t dur pour le médecin.. . 
on voyageait en voiture à che- 
val, méme en [raine 8 chiens, 
par toutes les rempéfarures, 
dans routes /es conditions et à 
travers des chemins impra tica- 
bles. 

De plus, I'éloignemen t 
des hôpitaux et l'isolement de 
mes confrères ne me rendaient 
pas la tâche facile. Mais dans ce 
temps-la, on faisait de la vraie 
médecine.. . de la médecine hu- 
manisée. " 

h .  

Le docteur Isidore Gaurhier 



Le docteur Isidore Gauthier a eu le 
plaisir et la satisfaction de pratcquer la 
médecine avec son fils Jean, dès 
19%. 

La docteur Alain Tremblay est n6 B St- 
Bruno le 29 fdvrier 1352: il est le fils 
d'Albhlc Trernblay et de Merle-Paule 
Munger. Reçu en 1973, le docteur 
Trernblay est mari4 A Yvette CBtB. As- 
socie au docteur Jean Gauthier, il pra- 
tlque A Saint-Coeur-de-Marie. 

NB & Saint-Coeur-de-Marie, le docteur 
Jean Gauthier fur reçu en 1931 et pra- 
tique depuls A Saint-Coeur-de-Marie. 

l 
E n  1956, Il Bpouse Huguene Bou- 
chard, fille de Noël Bouchard de 
Saint-Coeur-de-Marie. En 1976, il 
ouvre uns clinique I Saint-Coeur-de- 
Marie avec le docteur Alain Trsmblay. 



Le docteur Lionel  C i n q - M a r s ,  
Bpoux de Blanche Fournier, a pra- 
tiqu4 avec son pere le docteur Jo- 
seph Cinq-Mars jusqu'b sa mon ie 
14 novembre 1927. 11 fut maire de 
Saint-Coeur-de-Marie de 1923 d 
1927. 

Le 26 octobre 1977, le docteur Isidore Gauthier Btait decor6 de l'ordre du Canada, 
par le Gouverneur gbnbral du Canada, monsieur Jules Lbger, au cours d'une impo- 
sante cdrbmonle A Ottawa. 
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Le docteur Laurent Boucliard est né a 
Saint-Coeur-de-Marie er fut recu en 

1953. il était la fils d'Adelard Bou- 
chard. marié B Yvette Boucliard. 
Aprks avoir pratiqué un  an a Saint- 
Coeur-de-Marie, il continua sa prati- 
que à St-Honore et B St-Fulgence. Le 
docteur Bouchard est décédé le 5 no- 
vembre 1960. 

Le docteirr Raynlond Larouclie e s t  nu B 
Saint-Coeur-de-Marie. II est le fils de 
Xavier et le petit-fils de Ferdinand Mar ie  
a Rolande Barrette, il pratique la méde- 
cine en cardiologie au Centre hospitalier 
de l'Université Laval, ICHUL), a Québec.  



3 docteur Andrb Fleury. 

Le docteur Henri-Noël H a ~ e y  est II& à 
Saint-Coeur-de-Marie le 3 jullei 1930: 
il est le fils de Ludger Harvey. &poux 
de ThBrése Tremblay. En 1959, il Bpou- 
sai t  Solange Lamy. Reçu en 1959, l e  
docteur Harvey a pratiqua A tsls-Mali- 
gne en 1959-60, puis à Saint-Prime de 
l9ôû 9 1967. En lm-69,  il se sp6cialise 
en anesthbsie I'Hbpiral Maisonneu- 
ve. A MontrBal, puis revient a la prati- 
que a Jonquihre de 3970 A 1974. De- 
puis 1974, il est au CHUL. B QuBbec. 

Le docreur Andrb Fleury est né B Saint- 

/ Coeur-de-Marie le 29 janvier 1945. Fils 
de Lorenzo Fleury et Gabrielle Trbpa- 

1 nier, il est le petit-fils de François. 

IJoseph. fils). Mari6 à Virginie Gau- 1 dreault, il a 616 reg" en octobre 1971 
e t  pratique la  m&decine gbnbrale b la 
Clinique medicale Saint-Jude, A Al- 1 ma. 

Le docteur Henri-Noël Harvey. 



Le docteur Renbe Larouche e s t  n8e 3 
Saint-Coeur-de-Marie en 1956 et fut 

reçue en medecine en 1981. Elle est Is 
fille de Carnll Larouche (Antoine). 
mari4 A Desneiges Larouche e t  petite- 
fille de Ferdinant Larouche. Le doc- 
teur Larouche. dont le bureau est A 
Alma. pratique la medeclne B la Clini- 
que d'urgence de I'Hbtel-Dieu d'Alma. 

Le docteur Robert Blackburn est nB B 
Saint-Coew-da-Marle le 30 novembre 
lsQ9 et fut reçu en 1976. Mari4 B Marlè- 
ne Slmard, II es t  le flls de Paul-Armand 
Blackburn, Bpoux de   liane Harvey. Le 
docteur Blackburn, dont le bureau est A 
Alma. pratique la medecine B la Clini- 
que d'urgence de I'HBtel-Dieu d'Alma. 



Le dentiste Valmore Allary. qui  1 

a pratiqub A Saint-Coeur-de- 
Marie pendant une quinzaine 
d'années. soit de 1959 B 1974, y 

' 

demeurait avec sa soeur jumel- 
le. Marcelle. DBc4dh en 1975, le ' <- 

l dentiste Allary était le f i ls d'Ali- I 
de Allary, Bpoux d'Anne Do- ; : \  ' , 
rion. de Yamachiche. 

Le docteur Réjean Çieury es t  i ié le 23 
mai 1953; il est l e  f i ls d'Orig8ne Fleu- 
ry e t  de  Cécile Thériault. II est marie 

Ce dentiste Valmore A l law.  

à Renée Lavoie. Licencie en rnéde- 
cine en 1978, il a pratiqué B Lac-Me- 
gantic de 1978 B 1982 II pratique 
maintenant à la Clinique Sr-Jude. a 
Alma. 

Le docteur Lina Larouche. f i l le de G l r s r d  Ca- 
rouche et  de Marie-Ange Renaud. est mariée 
è Gilles Marchesseau Le docteur Larouche. 
qui a été reçuo an 1979. pratique la médecine 
gbnérale d Longueuil. 



M e  J.-Vlncent Fleury. avocat, est nb 
B Saint-Coeur-de-Marie le 12 février 
19a. Il  est le fils de Louis Fleury. arrl- 
ué h Saint-Coeur-de-merie I i i  16 sep- 
tembre 1912 et il est le petit-fils de 
Jean-Baptiste Fleury 1EugZ1ne). Sa 
mdre, née Alice Bouchard, Brait la 
fille afnde de Joseph-Ananias 
Bouchard. forgeron, mari4 8 Arnaril- 
da Renaud. L'avocat Fleury pratique 
A Alma. 

M e  Alain Bergeron. avocat, est nB B 
Saint-Coeur-de-Marie le 8 d4cembre 
1951. 1 1  est le fils de Hubert Bergeron. 
marie B Aiida Lapointe IPatrickJ et 
petit-fils de Louis Bergeron. marie a 
Émery Fleury. L'avocat Bergeron, qui 
pratique a Alma. est associb B Me J.- 
Vincent Fleury. 



L ç -  

La fille du docreur Ernest Gagnon, HBldne et son Bpoux, David Thbriault. qui de- 
meurent en Alberta; elle est actuellement agde de 86 ans. 

Le docteur Ernest Gagnon, premler mbdecin de Saint-Coeur-de-Marie et  son Bpou- 
se Gaorgiha Trernblsy. 









La poste 

Le premier service public mis en opération Saint-Coeur-de-Marie fut 
la "Poste Royale". Le premier bureau de poste fut mis en place le l e r  avril 
1888, dans la maison de Thomas Maltais, qui devenait alors le premier maître 
de poste de Delisle, appellation de la station postale. 

A partir de 1888 jusqu'à la construction du bureau de poste actuel en 
1960, c'est le maitre de poste en fonction qui tient le bureau de poste dans sa 
maison. 

Durant cette période de près de cent ans, Saint-Coeur-de-Marie n'eut 
que sept maîtres de poste et c'est Ferdinand Larouche qui le fut le plus long- 
temps, soit près de 40 ans, ce qui lui valut d'ailleurs la décoration de "Longs 
services" accordée par la Reine d'Angleterre. 

Aujourd'hui, c'est sa pe- 
tite-fille, Denise Larouche, qui est 
maîtresse de poste depuis le 15 
décembre 1980, après avoir été 
adjointe pendant 23 ans. 

-* *- On rapporte que Ferdi- lm 

nand Larouche était "conserva- /. -- - 
teur", ce qui explique pourquoi -- - P 

on lui enleva le bureau de poste 
en 1W ... lorsque les "Rouges" 
arrivèrent au pouvoir b Onawa 
(c'était la coutume autrefois de 
changer I s  fonctionnaires avec la 1 
venue d'un nouveau gouverne- 1 
ment. 

Denise Larouche 

Toutefois, comme il n'y avait personne d'assez instruit pour bien tenir 
le bureau de poste a Saint-Coeur-deMarie, on lui redonna son poste en 1903. 

De fair, "Ferdinand Larouche était l'homme le plus instruit au Lac- 
Saint-Jean" selon Paul-Emile Tremblay, qui fut également maître de poste et 
qui a fort bien connu Ferdinand. Ce dernier avait fait de brillantes &tudes h 
I'Ecole Normale Laval. de Québec, dont il était diplômé. II avait enseigné plu- 
sieurs années a Montréal et avait été le 5e maire d'Alma avant de s'établir a 
Saint-Coeur-de-Marie. 



Au début, c'es1 Joseph Fleury (pére) qui allait chercher le courrier a 
Alma, une fois par semaii-ie. .. et il avait priorité sur le "bac". A panir de 1891, 
le courrier fur distribué deux fois par semaine à Saint-Coeur-de-Marie. Ce 
n'est qu'en 1910 que le courrier cornmenGa à ètre livré tous les jours de la se- 
maine. 

Depuis le 16 octobre 1981, le bureau de poste de Saint-Coeur-de- 
Marie fait panie de la "Société Canadienne des Postes". 

En 1982, le bureau de poste de Saint-Coeur-de-Marie dessen 1 176 fa- 
milles. 

Un fait intéressant concernant le bureau de poste de Saint-Coeur-de- 
Marie, c'est qu'il dessert une des plus grosses routes rurales de toute la pro- 
vince, soit 7% familles. 

On conçoit facilerrient le travail ardu, difficile mais consciencieux des 
postillons qui onr distribué la "malle rurale". par tous les temps, hiver comme 
été, alors que c'était à peu près le seul moyen de communication. 

Ferdinand Larouche, avant de devenir maître de poste, fut le premier à 
distribuer la "malle rurale". Voici d'ailleurs la liste des "postillons" qui ont dis- 
tribu4 le courrier du début jusqu'aujourd'hui; ils ne sont pas nécessaire- 
ment dans l'ordre: 

Ferdinand La rouche 
Arthur Larouche 
Charles Potvin 
Adélard Tremblay 
Priam Martel 

Alonzo Rousseau 
Wellie Plourde 
Charles Simard 
Tancrère Larouche 
Francois Bergeron 

Le bureau de poste actuel, construit en 1960. 
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Joseph Tremblay (Zénobie) 
Joseph Potvin 
Thomas-Eug. Tremblay 

Employées temporaires: 

Yvette Larouche 
Thérése Tremblay 
Madeleine Tremblay 
Berthe Tremblay 
Fabienne Tremblay 
Sylvie Bouchard 

Delphis Fleury 
Théophile Lavoie 

Mme Mariette Tremblay 

Germaine Tremblay 
Marie- Noëlle Duperré 

Jocelyne Duperré 
Marie- Laure Simard 

Rachel Gagnb 

** * I . '  
j. 

La famille d'Arthur Larouche. fils de Thbotyme, qui fut postillon B Saint-Coeur-de- 

Marie. Photo prise A l'occasion du mariage de son fils GBrard, i l  y a 35 ans Dans l'or- 
dre. le'' ranghe. Gsorgetre. Yuonnette. Arthur Larouche. son Bpouse Claudla lm- 
beau. Germaine et Rita, 2' ranghe, TancrEde. Paul-Etnile. HéIBne. Elrbberi ar GBrard. 
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Paul-€mils Trsrnblay, accompagnb de son Bpouse Germaine Cinq-Mars I I  a étB mal 
tre de poste de 1937 a 1956. 



Voici la liste des martres de poste depuis 1888: 

Thomas MALTAIS 
François-Xavier MALTAIS 
Ferdinand LAROUCHE 
Alfred GAGNE 
Ferdinand LAROUCHE 
Paul-Emile TREMBLAY 
Thomas TREM8LAY 
Denise LAROUCHE 

1 er avril 1888 - 1 er septembre 1890 
l e r  septembre 1890 - 21 janvier 1892 
ler avril 1892 - 5 octobre 1896 
ler octobre 1896 - 22 juin 1903 
1 er novembre 1903 - 21 avril 1937 
21 avril 1937 - 7 août 1955 
17 février 1960 - 15 décembre 1980 
15 décembre 1980 - .. . 

N.B. Paul-Ernile Tremblay fut remplacé par Thérése Tremblay, du 8 au 19 
aoùt 19% et par Germaine Tremblay, du 8 août 1959 au 17 fkvrier 
1960. Egalement, h l'occasion de la nomination d'un nouveau maître 
de poste, il y avait de courtes périodes où on engageait des ernploy4s 
temporaires pour assurer la permanence du service. 

La rue Renaud en 1955, avant la construction du Bureau 
da Poste. construit exacremenr B cet endroit. 



- - 
Alfred Gagne, maïtre de pos:e de 
1896 B îW3. 

l 
*a-.  r ,  

I 

Thomas Maltais. le' maftre de poste (1888 à 1890): 
i l  est accompa~né de son Bpouse Philomene Les- 
sard e t  de son fils Jean-Louis. 

Thomas Trernbfay. maître de poste de 1960 B 1980. 



Joseph Potvin, postillon 

Tancrbre Larouche, fils d'Arthur. 
postillon. 

AdMard Tremblay. postillon. 



M. Arthur Larouche. qui fut postillon et 
laitier è Saint-Coeur-de-Marie. II passait 
le lait et les lettres avec sa voiture ... B 
l'avanr. il y avait une boîte pour les Iet- 
rres et à l'arrière, une boite pour les bou- 
teillas de lait. 

Madame Mariette Tremblay. la seule femme qui fut postillon 6 Saint-Coeur-de- 
Marie: elle est la derniAre. 



Charles Simard, postillon pendant 27 Wellie Plourde, postillon de lm A 1w. 
ans. 

Charles Potvin, ~osti l lon. Arthur Larouche, postillon. 





Le téléphone 

Ces quelques lignes extraites du "Progrès du Saguenay", publié le 
18 juillet 1895, indiquent les débuts de la télkphonie au Lac-Saint-Jean et 
plus précisément a Saint-Coeur-deMarie. 

"Toutes les paroisses du Lac-Saint-Jean, deputs Roberval jusqu'd Hé- 
berhrille, sont reliées par t&I&phone, /a compagnie ayant rermtnd ses 
travaux pour le pr4sent. Les actionnaires de /a compagnie sonr trds 
satisfaits de l'organisation': 

Sous l'instigation du dé- 
puté Joseph Girard, de Saint-Gé- 
dkon, des coopéra2ivs de parois- f - -  ; 
ses furent fondees et rkunies en 

f 

un vaste syndicat coopératif de i ~9 w- , 
téléphone. Cette organiation prit f 
le nom de "Compagnie coopéra- 

? 

tive t4léphonique du Lac-St- 
Jean", communément appelée 
plus tard "Compagnie Centre", 
dont le siège social fut établi à 
Hébertville. 

Parmi les promoteurs et 
actionnaires du mouvement A 
Saint-Coeur-deMarie, on retrou- 
ve les noms de MM. Alfred Ga- Le depute 

gné, Ernest Bouchard, Charles 
Simard et J os. Girard. 

Le premier téléphone au village fut installé au magasin général de 
Pamphile Guérin. En meme temps, M. Charles Potvin, du Rang 5, s'abonnai2 
également au téléphone. Mentionnons que pour tous les abonnés de la Com- 
pagnie Centre, il n'y avait aucun frais d'interurbain pour rejoindre tous les 
abonnes du réseau autour du Lac-St-Jean. 

La Compagnie Centre établit sa prerniére succursale de tél6phone 
chez Ernest Bouchard, forgeron et agent de machines agricoles. M. Bou- 
chard était pére d'une nombreuse famille, et "B tour de rôle, l'un des enfants 
aliaiz rhpondre au tél&phone", dit-on. 







Les tb16phoi~istes alors que le CENTRAL Btait  chez Lud- 
ger Harvey: IBre rangde: Lucette Maltais eî Oenise Si- 
mard: B I'arridre, H.  Lemay, Louise Oufour. Jeannette 
Harvey, Nicole L'Heureux e t  Gertrude Émond. 
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r-\g), 
Marie Harvey. fille de  Ludger. la console du "Central". 





Voici le "central" qu'on utilisait autrefois. avec tout le systdme de fils qui devaient re- 
lier les abonnes entre eux. C'est probablament un "central" de ce genre qui fut installe 
B Saint-Coeur-de-Marie dans les d8buts. (courtoisie Bell Canada) 



L'électricité 

L'électricité fascinait les populations, a Saint-Coeur-de-Marie 
comme ailleurs, vers les années 1900: l'éclairage 3 la chandelle ou au suif, 
puis a la lampe à l'huile causaient bien des problèmes et  ne donnaient pas 
le rendement désiré. Bicn plus, on manquait de forces motrices pour ac- 
tionner les moulins à scie, a farine et les autres. 

II ne faut donc pas se surprendre si des gens, plus intéressés ou 
plus ingénieux que les autres, ont pensé 5 improviser des systèmes pour 
fournir de l'électricité à partir de moyens de fortune. 

La première tentative a Saint-Coeur-de-Marie, on  devrait plutet 
dire la première démarche pour installer l'électricité dans la municipalité 
eut lieu dès 1918, alors que le marchand Alfred Gagne demanda à la 
Corporation municipale de Canton Delisle: 

"l'autorisation d'installer I'élecrrioté dans /a municipaii f é moyen- 
nanr une exempnon de taxe pour une periode de dix 1101 ans". Le 
Conseil de Canton De/is/e accepte cette proposition, convdéranr 
qu'il "s'agit d'une util~té publ~que". 

II est évident que ce projet ne fut jamais mis 6 exécution, on ne  sait 
cependant pour quelle raison, puisque le 10 octobre 1921, c'est au tout de 
Jean-Baptisre Lebel, de tenter l'expérience. En effet, J.-Bte Lebel soumet 
à la Corporation municipale de Canton 9elisle: 

"Qu'il serait disposé 9 former une sociéié qui aurait pour but de po- 
ser la lumière électrique dans /a municipalttê grâce à son tnoulin a 
turb~nes qu'ilpossede a /a Chute-des-Dionne, 2 /a condition que le 
Conseil !'exempte de taxes pour une période de vingr (201 années 
consécu Oves ". 

Aprbs avoir étudié cette demande a son mérite e t  en avoir considé- 
ré toutes les implications et surtout les avantages pour la populat~on, le 
Conseil l'accepte à l'unanimité, sur proposition d'Adélard Boivin, secoii- 
dée par Jean Bergeron, 



' A  la condition qu'il fournisse toutes les garanties que ladite Socié- 
té a 8 son actif les moyens de prockder 4 telles ins?al/ations". 

Ce deuxième projet n'a certainement pas eu de suite puisqu'en 
1927, la Corporation municipale du village de Saint-Coeur-de-Marie est en 
pourparlers avec la Cie Electrique du Saguenay pour l'installation de I'élec- 
tricitk dans la municipalité. 

En effet, le 2 avril 1927, la Corporation municipale de Canton Delis- 
le adopte la Règlement no 25, prévoyant l'achat d'électricité de la Cie Elec- 
trique du Saguenay et en fixe les cond~tions. De plus, la municipalité si- 
gnait un contrat avec la Cie Electrique du Saguenay, en date du 23 juillet 
1927, sous les minutes du notaire Rosario Angers. 

Les principaux articles du Règlement de l'électricité se lisaient com- 
me suit: 

Règlement pour pourvoir au service électrique dans les /imites de fa 
munic/pal1'?.4 de Saint- Coeur-de- Marie par IB Cie Electrique du Sa- 
guena y, de la ville d'Arvida. 

La municipalit~, en considéra fion des avantages qu'elle retirera en 
s'assurant un service électrique capable de répondre d tous les be- 
soins qui pourraient se présenter 8 des prix et conditions mention- 
nées ci-dessous, accorde d la Compagnie EIecrrique du Saguenay, 
Je droit &installer et de main tenir dans /es limites de la municipa/iié, 
l'appareil électrique nécessaire à la transmission et a la discribu riun 
du courant élecrrique requis pour les fins dëclairage ou des fins In- 
dus trielles. 

La Municipalit& s'engage a acheter et a prendre de /a Compagnie 
[ou fe I'energie élecrrique qu'il lui faudra pour l'éclairage des rues, 
chemins publics, etc. ou é fablissements de la municjpa/ité ou pour 
chauffage &l&trique ou /a force-motrice pendant une période de 
dix 1 101 années. 

La Compagnie, eii considération du droit d'exploira rion, donne B /a 
municipalité pour /'éclairage des rues et autres besoins de la muni- 
cipalif&, pouf un prix déterminé, el s'engage 8 maintenir dans /es li- 
mites de la municipalit.4 /'appareillage nécessaire B la transmission 
et distribution du courant élecfr~que pour les fins d'bclairage ou de 
fins industrielles. 

II est convenu que les Ilmires de la Municipalité seront considérées 
comme Ctant /a derniére lumi&re s w  chaque rues et que la Corn 
pagnie ne sera pas tenue de faire d'extension de ses lignes au-dela 



de trois cents pieds de ce point pour chaque raccordement. La Corn 
pagnte devra maintentr cetre installation en banne condition et en 
opération pendant dix 1101 années a partir de ce jour. 

La Compagnie aura le droit d'établir dessus ou sur /a propriété de la 
 municipal^ té, les appareils nécessaires a la transmission, n'importe 
quand, pour construction, réparation, remplacement ef etil&vement 
des dits appareils pourvu que les dits appare~ls ne nuiserir pas d'au- 
cune faco17 9 /a municipalité, ni ne causent un dommage quefcon- 
que aux édifices ou à la propriété de /a munjcipalité. 

La Compagnie devra soumettre a /a municipalité tous les plans et 
devis quant B l'emplacement des poteaux et autres accessoires né- 
cessaires $ la disrnbu tion d'électricité. 

Toute l'énergie ou pouvoir vendu devra être mesurk par des comp- 
teurs et /es taux quiseront payés a /a Compagnie pour la fourniture 
de /'électricité, pour des f i s  d'éclairage, seront comme suit: 

Taux maxtmum pour /es maisons privées ou établissements com- 
merciaux: 

Taux au compteur: 

al pour l'éclairage er l'énergie requise pour les appareils domesri- 
ques d'une capscife moindre de wa ns, 0.08 cents du K WH, 
avec minimum de $1.00 par mois; le loyer du compteur étant 
de 0.25 cts par mois; 

hl Pour les autres appareils de plus de 7500 watts, tels poêles, 
chaufferettes, chauffe-eau ou autres, la compagnie mstallera 
un autre compteur et le taux sera de 0.02 cents du K WH, avec 
minimum de 0.50 cents par mois, plus 0.25 de location pour le 
compteur; 

c l  Lëclairage des v~rrtnes, avec compteur séparé, sera de 0.04 
cents du K WH avec minimum de $1.00; 

dJ Les comptes d'électrtctr4 seront facturés mensuellement er 
payables dix 170) /ours après la d a ~ e  d'érn~ssion; un faux de 8% 
sera chargé sur les factures en retard; 

el Pour obtenir un raccordement, un abonrié devra fournir un 
cernficat de la "Canadian Fire Undewriter Association"; 

f /  La rnunicpalir& devra passer un contrat avec la Compagnie 
pour t'éclairage de rues, pour dix ans; 

Les taux pour /'éclairage de rues sera comme suit: 



Pour une lampe de 100 watts: $15.00par annbe, 
Pour une lampe de 50 watts: $72.50par année. 

gl Les lampes de rues devront être allumées 20 minutes après le 
coucher du soleil er éteintes 20 minures avant le lever du soleil; 
La Municipali f é devra remplacer les lampes de rues a ses frais; 
Les facrures pour l'éclairage de rues seronl payables chaque 
mois; 

h) La Compagni~ ne sera pas obligée de raccorder un abonné a 
plus de 50 pieds de son réseau, 

il La Compagnie s'engage a faire /'installation avant no- 
vembre 7928. 

Ce règlement fut adopté sur division, le maire Thomas Fleury ayant 
voté en faveur de l'adoption du règlement; c'était le 12 avril 1928. 

La Compagnie Ëlectrique du Saguenay, ayant pris connaissance du 
Règlement no 25 ainsi que du contrat préparé par le notaire Angers, sou- 
ir.iet à la Municipalité, en date du 8 mai 1928, les plaris et devis montrant le 
trajet qu'elle se propose de suivre pour lui permettre de fournir IJélectricit& 
au village de Saint-Coeur-de-Marie, à l'Ascension ainsi qu'à une partie du 
Canton Oelisle. 

Dans sa proposition, la Cie Electriqlie du Saguenay souligne que 
ces plans e t  devis ont 1 9 4  envoyés a la Commission des Services Publics 
pour approbation. 

La proposition de la Compagnie ~ l e c t r i ~ u e  du Saguenay se résume 
comme suit: 

7- Fournir I'@lectricité pour éclairage, chauffage domestique et 
pou voir motrice aux municipalirds de Saint- Coeur- de-marie, 
l'Ascension et Canton Deliste; 

2- Le plan de la ligne électrique de 5 milles en annexe; 

3- La longueur des poreaux sera de 35 pieds dans le village de Saint- 
Coeur- de- Marie et de 30 pieds dans la balance du parcours. II y 
aura des traverses en bois ou en fer pour supporter /es p fimai- 
res de 2200 volts et un "rack" en fer pour les secondaira de 
7 70,220 volfs à rrois fils; 

4- 11 y aura une moyenne de 36 pieds entre la ligne électrique et 
celtes de /a Cie du Téléphone Saguenay-Qukbec et  de /a Cie 
Coopéra rive T&léphonique des Cornzks Chicoutimi et du Lac- 
Saint-Jean, en ce qui concerne le village de Saint-Coeur-de- 



Marie seulement; 

5- La dis tance entre les poteaux sera de 160 pieds dans /a paro~s- 
se et de 125 pieds dans /e village; 

6- Les fils primaires seront en alum~n~um nus d'une grosseur no 4 
avec noyau d'acier; les fils secondatres seronr en cuivre isolé 
d'une grosseur no 6 et no 4; 

7- Le maximum d'énergie que les circuits fransporteronr sera de 
75 ki/o wa t ts; 

8- 11 y aura une charge de 25 kt/owarrs pour cllacune des munie/- 
paliiés. 

Pendant que la Cie Électrique du Saguenay fait sa proposition, le 
Conseil du village étudie encore la possibilité d'installer son propre réseau 
d'électricité a partir d'une chute appartenant d Adélard Lemay. Le projet 
ne sembte pas avoir et& rentable puisque la municipalité adopte le Régle- 
ment no 25 en date du 2 avril 1928, et autorise le notaire Rosario Angers à 
préparer un  contrat avec la Cie Electrique pour l'éclairage des rues, 

A la suite d'une demande de la Corporation municipale de Canton 
Delisle, d'installer également l'électricité dans les rangs de la paroisse, la 
Compagnie Électrique du Saguenay répond, en date du let juillet 1930, 
sous la signature du gérant M. Paul Tellier: 

"Le soussign6 et votre maire ont fait un recensement sur /a longueur 
du réseau iJ construire, sur le nombre de maisons, sur le nombre de 
trous à miner dans le roc er sur /e nombre de poreaux a haubaner. 

Nous avons constaté que la longueur totale du réseau a construire 
serait de 17.3 milles. Ceci comprendmir une installation sur la roule 
des Rangs 4 ef 5, sur /a Route régionale des Rangs 7 et 2 et aussi 
sur le chemin du Rang de /a Grande- Dbcharge. 

Le nombre de maisons, sans compter les maisons d'école, est de 
707. Le nombre de trous a miner est de 39 et celui des poteaux a 
haubaner est de 105. 

Nous estimons que cette ligne coûtera environ $1,300. du mille et  
pour une distance de 77.3 milles, il en coûtera la somme de $22,49û. 

Le revenu maxjmum a percevoir, en supposanr que les 107 cultiva- 
teurs prendraient /a lumi&re électrique, au prix de $18.00 chacun 
par année, serait de $1,926. par année. SI vous faires /e calcul, vous 
consraterez que ce revenu de $1,926. représente un profit brut de 
8 1/2%. Avec un tel projet, notre compagnie ne peut vous fournir 



l'dlectriciré a des raux aussi bas que ceux du village de Sain r- Coeur- 
de Marie et administrer, entretenir, réparer et construire a neuf aprks 
15 ans, /e réseau de distribution électrique. Il faut donc trouver un 
moyen juste et raisonnable pour mener cette affaire a bonne fin, si 
nous voulons que les cultivateurs et norre firme puissent vivre sans 
faire de trop grands sacrifices. 

La Commission des Services Publics de Québec possède une gran- 
de expérience dans cette matiére et aprés consultation, /apprends 
que Quebec Power Company etla Shawinigan Water 8 Power font 
des extensions dans /es rangs et que le revenu allou& varie de 25 3 
30pour cent. Ceci veut donc dire que ces compagnies dépenseront 
du capital en autant qu'ils recevront 30 pour cent de revenu et que 
!a différence sur le coût du rkseau soit payge par les parties intéres- 
sées. 

Dans notre cas, nous avons un revenu de $1,926. par année et  au 
raux de 25 pouf cent, cela représen f erail alors un capital de S 7,7#. 
La différence, part des cultivateurs, serait donc de $14,786. 

En 1929, il y a vair dans /a paroisse 143 familles agrtcoles el si nous 
supposons que /e capital et l'intérêt 15 1/2%1 de cette derte pour- 
raient raisonnablement s'éteindre dans 20 ans, vous auriez alors à 
imposer une taxe pour un montant de $7,244.30 er cela à un taux de 
17 cents du cent piastres par année. 

Nous soumettons a votre bonne atrention ce montant d'octroi que 
nous croyons devoir vous exiger, lequel octroi permeiffa 8 la Com- 
pagnie, nous l'espérons, de main tenir, réparer et d'entretenir le ré- 
seau électrique dans des con difions favorables, et obliger, 

Votre tout ddvoué, 
Paul Teller, géran r 

II est évident que la Corporation municipale de Canton Delisle n'a 
pas donné suite a cette demande, parce que trop onéreuse pour les culti- 
vateurs. 

Cependant, l'électricité dans les rangs s'est réalisée progressive- 
ment mais plutbt lentement, puisqu'en 1941, la municipalité demandait A 
la Regie de ~'Elecrricité "d'obliger la Compagnie ~ lec t r ique  du Saguenay a 
fournir I'&lectricité dans le Rang III (Rang des Chicors)". 

C'est sûrement A partir de 1945 que l'électricité a kté disponible dans 
tous les rangs, avec le "programme d'électrification rurale", sous le régi- 
me Duplessis. 



En 1951, la Cie Electrique du Saguenay demande au village de 
Saint-Coeur-de-Marie, la permission de passer une  ligne de transmission 
de 26.4 KV, sur une longueur de 10 milles, pour le développement du pou- 
voir de Chute à la Savane. sur la rivière Péribonka. 

Lors de la construction de l'église (en pierre) en 1922, tout le systè- 
me électrique fut installé dans l'église.. . en prévision de I'arrivhe de I'élec- 
iricité Si Saint- Coeur-de-Marie. 





L'aqueduc 

Avant 1913, la population de Saint-Coeur-de-Marie tirait son eau 
potable des puits creusés sur les lors où chacun s'était installé ou encore 
allair chercher l'eau dans les ruisseaux voisins ou dans l'une des trois riviè- 
res qui baignent la municipalitk. 

C'est en 1913 seulement qu'un entrepreneur de Saint-Jérôme, M. 
Alphonse Aubin, offrit au conseil de Saint-Coeur-de-Marie de construire 
un réseau d'aqueduc en partant d'un ruisseau Ci kcluser A l'Ascension. Les 
membres du conseil de Saint-Coeur-de-Marie trouvèrent la proposition in- 
téressante et le  3 mars 1913, adoptaient la résolution suivante: 

"Le Conseil accorde A M. Alphonse Aubin, entrepreneur de Si-J&- 
rôme, le droit exclusif, pendant 70 ans, pour /a construction d'un 
aqueduc dans cette munic~palif& et de meftre des "champelures" 
où cela sera possible, avec te droit de renouveler aprés ce laps de 
temps s'il donne satisfaction a ladite rnunicipalif.4. " 

À la suite de cette r8solution l'autorisant à établir un reseau d'aque- 
duc, M. Aubin demande au conseil de lui avancer la somme de 40,000$, 
soit le montant de sa soumission pour la construction du barrage A l'As- 
cension et  de l'aqueduc; ce qui est accepté. Le conseil adopte alors un 
réglernent d'emprlint au montant de 40,000$, B la Banque Nationale de 
Roberval et fait prkparer un r81e de perception prévoyant une taxe  de .10 
cents du 100$ d'évaluation sur toutes les propriétés couvertes par le ré- 
seau d'aqueduc. 

A la suggestion des ingénieurs R.-E. Joron et Ed. Lavoie, qui 
avaient préparé les plans du rbseau d'aqueduc, le conseil ajoute au contrat 
à Alphonse Aubin: l'installation de 6 bornes-fontaines 15 au village et 1 
dans le Rang 5). Et le 2 juin 1913, le conseil adopte le Règlement No 12, 
prévoyant un emprunt de 40,000$ pour realiser les travaux du rbseau 
d'aqueduc et déterminant le parcours dudit rkseau ainsi que les taux pour 
l'utilisation de I'aqueduc. Voici les principales clauses de ce règlement: 

2- Ledit aqueduc comprendra les tuyaux, constructions, achats, et ou- 
vrages suivants, savoir: 

a) Une prise d'eau que ladite municipalité achètera de MM. Alfred 
Gagné, Joseph Fleury, Méridé Savard. Élie Lemay, marchands, 



Auguste Tremblay. boucher et Alfred Rousseau, tous résidants 
3 Saint-Coeur-de-Marie. pour le prix et somme de six cents pias- 
tres. 

4)  Le netroyage du  ruisseau ou  est situee la prise d'eau, et une 
&cluse en béton, estimée à quatre cents piastres. 

3- Ledit aqueduc devra passer par les endroits suivants, savoir: depuis 
la prise d'eau A quelques arpents au nord d u  chemin de front entre 
les sixième et septième rangs sur l e  lot  No 28, jusqu'au chemin de 
front entre les cinquième et quatrihm0 rangs; dans lesdits quatrième 
et cinquième rangs, depuis le No 25 inclusivement jusqu'au lot No 37 
aussi inclusivement; dans les rangs deux et trois, depuis le lot No 23 
inclusivement jusqu'au lot No 37; le tout conformément aux plans et 
devis et estimés de l'ingénieur du conseil durnent signés et approu- 
vés par ledit conseil A sa skance du 24 avril dernier. 

4- Des bornes-fontaines placées convenablement, de distance en dis- 
tance, en quantité suffisante jugée par le conseil et son ingénieur, 
pour assurer une protection efficace dans tes cas d'incendie. 

5- U n  système de valves permettant d'arrêter, en tout temps ou en Pa(- 
tie, la distribution de l'eau sur le réseau.. . 

6- Pour l'usage par le propriétaire ou l'occupant. de l'eau dudit aque- 
duc, les tarifs suivants pour lesquels le propriétaire de l'immeuble ou 
de l'industrie desservie seront responsables envers la municipalité de 
la paroisse de Saint-Coeur-deMarie, seront les tarifs annuels exigi- 
bles aux dates et lieu suivants, savoir: 

1 - Pour résidence privée. .. 1 er robinet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
2- Pour chaque robinet additionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 
3- Pourétabledecultivateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
4- Pour étable d'emplacitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 
5- Pour chaque bain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 
6- Pour water-close1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 
7- Pour chaque laveuse à pouvoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
8- Pour cheval et bétail, par tète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50 

. . . . . . . . . . . . . . . .  9- Pour fromagerie, y compris résidence 25.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10- Pour fromagerie, sans rksidence 15.00 

I I  - Pour maison d'école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
12- Pour moulin ou autre machine à vapeur, par force, 

parmois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  13- Pour boucherie a la résidence privée 5.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14- Pour boucherie avec étable 15.00 





ne desservait que ceux qui voulaient s'y raccorder A leurs frais. puisque la 
municipalité ne rendait la conduire d'arnenhe que jusqu'à la limite du ter- 
rain de l'abonné; le raccordement jusqu'd sa propriété était B ses frais. 
Alors, il arrivait ce qui devait arriver et que le conseil avait d'ailleurs prbvu 
dans le Réglernent No 12. .. ceux qui n'étaient pas abonnés et qui n'avaient 
pas I'aqueduc, allaient chercher I'eau chez ceux qui étaient abonnes et qui 
jouissaient de I'eau. 

Le conseil nomma alors des inspecteurs pour I'aqueduc afin de sur- 
veiller ceux qui commettaient des infractions afin de leur faire payer 
l'amende. Cette décision du conseil n'était pas facile d'application et la 
surveillance était difficile.. . et les infractions continuaient de plus belle. 

Le conseil décide donc d'imposer une amende de S 20.00 A ceux 
qui fourniront de l'eau à ceux qui ne sont pas abonnés, à moins que ces 
derniers présentent un certificat du secrétaire-trésorier attestant qu'ils ont 
payé la somme de S 8.00 au lieu de Ç 12.00 pour prendre I'eau chez le voi- 
sin. 

Dès que l'inspecteur constatait une infraction, il était autoris6 3 fer- 
mer la valve, à donner une sommation de payer l'amende et chargeait 0.15 
pour son voyage. 

Egalement, le conseil se vit dans l'obligation d'imposer une amende 
de $ 10.00 B ceux qui utilisaient I'aqueduc municipal pour arroser les pati- 
noires. 

Vers 1940, la pression 
d'eau manquait continuellement 
dans le bout des Rangs et au 
deuxième étage dans les maisons - -. 7. 

du village. Il y avait trois raisons A .A a + 7 x:. b 
cela: % 

1- Ca guerre avait apporté la 
prospérité et l'agriculture se dé- 
veloppait rapidement grâce aux li l 

efforts de la Coophrative. Le re- 
froidissement du lait se faisait 
avec I'eau de I'aaueduc et.. . cer- *" 
tains cultivateurs laissaient couler Philippe fremblay. da 

I'eau toute la nuit. I'aqueduc municipal, avec son cheval de 
selle "Pitre" qu'il avait dress4 lui-méme 

2- La augmenté et qu'il utilisait pour visiter son réseau: 
rapidement; On 2800 au~aravanl ,  il faisait ce travail B bicvcler- 
3mes en 1940. te.. . vers 1940. 



3- 11 y avait six fromageries, ce qui augmentait considétablement la con- 
sommation d'eau. 

Solution 

Comme solution, aprés &tude sérieuse du problème, on installa une 
pompe sur le 220 watts au coin du  Rang 5 pour pousser I'eau dans les 
Rangs et  au village. Cette pompe fut installée par Thoinas Lessard. 

Vers 1944, on dut  grossir cette pompe et la raccorder sur le 550 
watts. De plus, on installa une autre pompe à l'entrée du village, égale- 
ment sur le 550 watts. Enfin, o n  installa u n  deuxiéme réservoir avec pom- 
pe, raccordée à une source dans la Grande-Ligne, entre les Rangs 4 et 5, 
sur la terre à Joseph 8risson. Le premier réservoir était situ6 A l'Ascension. 
Tous ces travaux furent exécutes sous la surveillance de Philippe Trem- 
blay, surintendant de I'aqueduc. 

Nouvel approvisionnement 

De 1913 à 1958, le réseau de I'aqueduc de Saint-Coeur-de-Marie 
avait augmenté considérablement son parcours et le nombre d'abonnés 
avait aussi augmenté en proportion, avec le résultat qu'on manquait sou- 
vent d'eau, particulièrement dans les bouts des rangs, 8 l'extrémité du te- 
seau. 

Devant l'urgence de la situation, le conseil engagea en inars 1959, 
l'ingénieur Émile Lamarre, de Chicoutimi, pour étudier la possibilité de 
grossir la prise d'eau à l'Ascension ou d'y installer une deuxième prise 
d'eau.. . ou encore de voir les possibilités de prendre I'eau dans la Grande- 
Okcharge. 

Le 6 septembre suivant, I'ingénieur Lamarre dévoilait son rapport, 
dans lequel il écrivait que la prise d'eau dans la Grande-Décharge était la 
plus avantageuse et la moins coûteuse. Selon I'ingénieur Lamarre, les tra- 
vaux d'amenagernent à l'Ascension auraient coûte la somme de 
S 131,000. alors que ceux de la Grande-Décharge étaient estimés à 
$76,000. 

Le surintendant de I'aqueduc, M. Philippe Tremblay, sans contes- 
ter le rapport de l'ingénieur Lainarre quant aux coûts, prétendait qu'une 
nouvelle prise d'eau B l'Ascension permettrait d'alimenter facilement un  
tuyau de 14 pouces, donnant ainsi une pression d'au moins 75 livres au 
village à cause de la pente naturelle. De plus, toujours selon Philippe 
Tremblay, I'eau aurait été meilleure et on aurait ainsi élimine la station 
blectrique dans la Grande-Décharge. Peu de temps après, le surintendant 
de I'aqueduc donnait sa démission. 



Donc, A la suite du rapport de l'ingénieur Lamarre, le conseil donne 
un avis de motion pour un reglement qui aurait pour objet d'emprunter 
une somme de $65,000. pour I'exdcution des travaux de l'aqueduc dans la 
Grande-Décharge et dans la municipalité. 

La question de la prise d'eau sort alors de la salle du conseil et ga- 
gne la population; on se divise en deux camps et de chaque côté on trouve 
des arguments valables, souvent frappants.. . les opinions sont partagées 
mais la décision revient au conseil qui doit trancher la question. 

Au premier vote pour d4cider des travaux B exécuter dans la Gran- 
deDécharge, on connaît les pour et les contre. Votent en faveur des tra- 
vaux: les conseillers Alfred Renaud, Edouard Brassard, Lorenzo Dallaire et 
Georges Boucher; contre, les conseillers Gérard Gilbert et Eugène Potvin. 
La rhsolution est acceptée par quatre voix contre deux. 

Des contribuables ayant demandk un réfhrendum sur le sujet, le 
conseil répond que la population a déjh eu l'occasion de se prononcer sur 
le sujet et que, de plus, un référendum ne ferait que retarder les travaux 
qui Btaient urgents. 

De toute facon, le maire demande le vote sur l'opportunité de tenir 
un rhfkrendum sur le sujet. Le résultat est le suivant: contre un rkfhren- 
dum, les conseillers Alfred Renaud, Edouard Brassard et Lorenzo Daliaire; 
pour un rdférendum, les conseillers Gérard Gilbert et Eugéne Potvin qui 
re~oivent l'appui du conseiller Georges Bouchard. 

Le r6sultat du vote étant de 3 à 3, le maire Joseph-Élie Maltais est 
appelé 3 donner son vote prépondérant.. . et il vote contre le réfbrendum. 
La question est réglée. 

Le conseil demande alors des soumissions pour la prise d'eau dans 
la Grande-Décharge et la pose de 3,800 pieds de tuyau d'aqueduc. Le 16 
mars 1959, le conseil accordait le contrât des travaux à la firme J.-R. Thé- 
berge, de Chicoutimi, pour la somme de $ 74,845., soit environ le prix de 
l'estimé de l'ingénieur Lamarre. 

Les conseillers Gilben et Porvin, conséquents dans leurs d6cisions, 
votèrent contre encore une fois. 

La prise d'eau dans la Grande-Décharge fournit présentement de 
"l'eau potable" au village et dans les rangs de la municipalité, sauf à l'ancien 
quartier Delisle et au Rang St-Michel, qui ont toujours 15th alimentés par le ré- 
seau d'aqueduc de la ville d'Alma. Toutefois les,résidents du quartier Delisle 
et du Rang St-Michel doivent payer leur compte d'aqueduc 2- la municipalitk 
de Delisle alors que cette dernière achete l'eau au compteur de la ville d'Alma. 



Le vieil aqueduc de l'Ascension alimente encore, en méme temps que 
le réseau provenant de la GrandeDéchacge, une partie du Rang 5 (Rang St- 
François) et une partie du Rang 5 ouest (Rang St-Dominique). 

En cas de panne d'électricité, la prise d'eau dans la Grande-Décharge 
fonctionne grâce à un système d'urgence, genre DELCO. 

Depuis longtemps, la prise d'eau dans la Grande-Decharge occasion- 
nait des problémes sérieux 8 la municipalité, surtout le printemps alors que le 
niveau du lac Sainr-Jean était a son plus bas et que les pompes foncrion- 
naient a peine. C'est pourquoi le 19 decernbre 1977, le conseil du village adop- 
rait le  règlement No 202 ayant pour effet d'aménager une prise d'eau tempo- 
raire d'urgence sur le Lot-0, dans le Rang 7 du Canton Taché, au coût de 
36,000 $. Cette prise d'eau sert un ou deux mois par année, le printemps, 
quand le niveau du lac Saint-Jean devient trop bas. 

La lere  prise d'eau 
Selon MM. Ludger Harvey, Philippe Harvey et Paul Dufour, du Do- 

maine du Bel-Âge, ce qui est d'ailleurs confirmé par Philippe Tremblay: 

L'eau était prise a une petite source qui avait été &clusée dans le 
Rang 7 de I'Ascension, chez Adrien Tremblay actue/lernent. Le 
raccordement du tuyau avec /e réseau au Rang 5 se faisait sur /a 
rerre a Ferdinat Larouche, voisin d'Adelard Dufour, du Rang 5. 

Ce premter aqueduc était construit avec des ruyaux en fer, enve- 
loppés d'une toile de goudron, avec des joints plombés. Au départ 
a l'Ascension, le tuyau mesurait 6poucesjusqu'au coin du Rang 5; 
il se continuait lusqu'au village en 4 pouces et les ernbranchemenrs 
étaient en 3 pouces. Le tuyau dans le Rang 5 (St-Dominique) ar- 
rêtait sur /a côte a Euclide Bouchard et fourchait, par /a suite, vers 
le village au coin de /a route. Au village, i/ y avait un embranche- 
ment vers je Rang de I'église. Quant au Rang 4, i/ a refusé l'eau 
du premier rdseau. D8a,i/eurs, plusieurs cultivateurs ont refusé 
l'eau, même si le tuyau passait sur ieur terre". 

Le principe 

L'eau descendait par le tuyau en  partance de l'Ascension, par gra- 
vité grâce à une pente naturelle. Le niveau de I'eau, à la source, arrivait B 
la hauteur du clocher de l'église, soit environ A 175 pieds. 

Ludger et Philippe Harvey racontent que chaque cultivateur devait 
creuser son lot et il devait en payer le coût ... le  creusage était donné B la 



job, B raison de 30 pieds par jour, soit une "bauche" 

Les surintendants de l'aqueduc furent François Fleury, Justinien 
Trernblay, Thomas Lessard, Philippe Trernblay (16 ans), e t  Raymond Har- 
vey. 



La Caisse Populaire 

C ' s t  le 21 avril 1941 que la Caisse Populaire de Saint-Coeur-de-Marie 
ouvrait ses portes et accueillait son seul et unique employé, M. Paul-€mile 
Tremblay, qui faisait alors d i c e  de gérant et de secrétaire. 

Modeste début, il est vrai, puisque le secrétaire tenait le bureau dans 
sa propre maison; il en fut ainsi pour les autres gérants jusqu'au déménage- 
ment d e  la Caisse a l'Hôtel de ville, en 1946. 

Le 27 avril 1941. la Caisse Populaire procédait à 1'8lection de son p r e  
miet conseil d'administration. Le docteur Isidore Gauthier fut élu président, 
poste qu'il occupa pendant 35 ans. Lors de cette élection, les autres postes 
furent comblés comme suit: 

Vice-président: M. Gaudiose Gaudreault, 
Secrétaire-gérant: M. Paul-Emile Tremblay, 
Directeurs: MM. Georges-E. Dallaire et Aimk Maltais, 
A la Commisçion de cr6dit: MM. Joseph Bouchard, François Harvey 

et François Bergeron, 
Au Comité de surveillance: MM. Xavier Larouche, Alfred Bouchard et 

Eugéne Maltais. 

A cene première assemblée, on fixa le salaire du secrétaire-géranr à 
31,W $ par mois, salaire qui fut porté à 70,Cû $ par mois e n  7955. 

D è s  1946, la Caisse Populaire engageait un autre employé, & temps 
partiel ... parce que les affaires de la Caisse Populaire progressaient rapide- 
ment. 

En 1953. la Caisse Populaire de Saint-Coeur-de-Marie devient sociétai- 
re de I'Union Régionale des Caisses Populaires du Diocèse de Chicoutimi. 

Le premier déménagement de la Caisse Populaire a lieu le 26 septern- 
bre 1955, en même temps que le secrétairegérant, M. Paul-Emile Tremblay, 
démissionne et c'est son fils. M. Jean-Paul Treinblay qui prend la relève. La 
Caisse s'installe alors chez M. Stanislas Fleury. 

L ' annk  suivante, la Caisse Populaire démenage à I'Hôîel de ville et 
y occupe deux locaux. Puis, en 1972, elle prend des locaux plus spacieux 
dans le même Hôtel de ville, locaux qu'elle occupe encore en 1982. 



Le secrétaire-gérant, M. 
Jean-Paul Tremblay, ofire sa dé- 
mission en 1967 et est remplacé 
7 

1 
par M. Gaéran Coulombe, qui oc- ' 
cupe encore ce poste en 1932. 1 

I 

A la suite de la démission ' 

du docteur Isidore Gauthier com- 
l 

me président en aoüt 1967, M. 
Jean-Paul Tremblay est élu à ce 
poste; il l'occupe encore prksen- 

i 
tement. 

1 
'1 

M. Jean-Paul Tramblay 
En quelque quarante ans 

d'existence, la Caisse Populaire de Saint-Coeur-deMarie a connu un =or 
considérable et le bilan de 1982 en témoigne: 2700 membres avec un actif de 
6 800 000 $. Outre le gérant, M Gaétan Coulombe, la Caisse Populaire 
compte 8 employés. 

La Caisse Populaire de Saint-Coeur-deMarie peut être fière de ses ad- 
rniniçtrateurç qui ont acquis la confiance des membres et qui sont demeurés 
longtemps à leur poste. 

En effet, en 41 ans d'existence, la Caisse Populaire n'a eu que deux 
présidents: le docteur Isidore Gauthier. de 1941 A 1976, et M. Jean-Paul 
Tremblay, depuis cette date. 

€galement, trois gérants seulement ont occupé ce poste durant la mê- 
me période, soit M. Paul-Emile Tremblay, de 1941 a 1955; M. Jean-Paul 
Tremblay, de 1955 à 1967 et M.Gaétan Coulombe depuis 1967. 

En juillet 1958, les admi- 
nistrateurs de la Caisse Populai- 
re, répondant ainsi au désir plu- '1 

I 
sieurs fois exprimé, dbcidaient 
de fonder une Caisse scolaire 1 

avec l'accord de la Commission .& + 

scolaire du village. La Caisse 
scolaire fut  lanc&s officiellement 
le 28 octobre 1958. Cette 
initiative dans le domaine de 
I'education économique aupr6s 
des jeunes, de même que ses ef- 
forts de mise en marché ont méri- 
té à la Caisse Populaire de Saint- 
Coeur-de-Marie, en 7982, deux M. Gaetan Coulombe, la gbrant actuel. 



prix décernés par la Fbdération des Caisses Populaires Desjardins du Sague- 
nay - Lac-Saint-Jean. 

En effet, cene année, la Caisse Populaire de Saint-Coeur-de-Marie 
s'est méritée le trophée "François-Laroche" pour les meilleures initiatives 
dans le domaine de I'Bducazion économique de même que le trophée "Ar- 
mand-Parent" pour avoir réalisé la meilleure performance dans la mise en 
marché de ses services. 

Phoio prise lors de la remise des trophdes. Dans l'ordre, M. Armand Parent, ex-direc- 
tour ~Bnbra l  de la Fédbration; M. Benoît Gilben. vice-prhsident de la Caisse Populaire 
de Saint-Coeur-de-Marie; M. Gatîten Coulomba. directeur de la Caisse er le prbsident 
de la FBdbration. M. Jean-Claude Hudon. 

La Caisse Populaire de Saint-Coeur-deMarie, même si elle a connu 
une vie plutôt paisible, a quand même connu une certaine célébrité en 1965, 
alors qu'elle fut victime d'un hold-up. 

Voici d'ailleurs ce qu'on rapportait dans le journal "Le Lac-St-Jean" 
du 1er septembre 1965: 



Audacieux vol a main armée à Saint-Coeur-deMarie 

"Des voleurs se sont présen rés a I'Hôtel de vi//e, hier matin, ou est 
logée la Caisse Populaire de Saint-Coeur-de-Marie. /Is ont forcé le gé- 
rani, M. Jean-Paul Trembla y, a leur ouvrir /a chambre de sûrer.4 et se 
sont enfuis avec une somme d'environ dix-sept mille dollars. On pré- 
sume qu'un 3e voleur les attendair a la sortre de I'éfablrssement. Tous 
les postes de police de la région onr tmmédratement ét6 alertés et on 
peut entrevotr une surveiIIance étroite des routes de somes de /a ré- 
gion. On relie I'audacreux hold-up B un vol d'auto effectué lundi soir 
dans la ville d'Alma. L 'aulomobi/e a éété retrouvée peu après le vol 
dans cette municipalité. " 

Le président actuel de la Caisse Populaire, qui fut victime de ce hold- 
up, a raconté que "les voleurs furent pris un peu plus tard. alors qu'ils furent 
arrêtés pour d'autres vols er avouèrent le hold-up à la Caisse Populaire de 
Saint-Coeur-de-Marie; toutefois, l'argent ne fut jamais retrouv6". 

Les membres du Conseil d'administration - 1982 
M. Jean-Paul Tremblay prksident 
M. Benoît Gilbert vice-président 
M. Gilles Goulet secrétaire 
M. J.-E. Laflamme administrateur 
Mme Madeleine Dufour administrateur 
M. Gaetan Coulombe directeur-gérant 

Commission de crédit Conseil de surveillance 

M. Jos.-€lie Duperré M. Lauréat Lapointe 
M. J.-Baptiste Harvey M. Gilles Lavoie 
M. Raymond Harvey Mme Esther Duchesne 
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Le 30 septembre 1971, la Caisse populaire de Saint-Coeur-de-Marie rendatt hom- 
mage A sas quatre fondateurs. dans l'ordre. Alfred Bouchard, le docteur Isidore 
Gauthier. Aimé Maltais d'H8bemil le-Stat ion et Eugbne Maltais. 

Le prbsident de la Caisse populaire, M. Jos Gilbert. remet une sculpture au pre- 
mier prbsident de la Caisse, le docteur Isidore Gauthier, en prbsence du gérant, 
Ga4tan Coulornbe. 





La Banque Nationale 

Une sous-agence de la succursale de la Banque Nationale établie à 
Hébertville-Station fut installée en 1917 chez M. Alfred Gagné, marchand 
générat, qui avait fourni un  coin de son magasin pour y installer le comptoir de 
la banque. 

II a été difficile d'établir avec certitude la liste des gérants ou employés 
de cette sous-agence qui aurait opéré de 1917 à 1933, puisqu'au bureau-chef 
de la Banque Nationale, à Montréal, on ne trouve aucun record de cette "suc- 
curçale". On mentionne même qu'il ne devait pas ya voir de succursale à 
Saint-Coeur-de-Marie "puisque les Syndics de la Fabrique de Saint-Coeur-de- 
Marie faisaient affaire h Hébertville-Station". 

On doit donc conclure que le gérant de la succursale d1Hébemille- 
Station, un  M. Lavoie, aurait ouvert cette sous-agence h Saint-Coeur-de- 
Marie sans jamais en avoir avisé le bureau-chef. Voilà pourquoi les affaires de 
la Fabrique, et probablement de la municipalité et des citoyens, apparaisent 
dans la comptabilité d'Hébemille-Station, ce qui grossissait le chiffre d'affai- 
res de cette succursale. C'eçt d'ailleurs M. Lavoie qui faisait toujours l'inspec- 
tion des livres à Saint-Coeur-deMarie. 

Malgré tout, grbce 9 des " - 
informations recueillies ici et la, 
nous avons rerracb, au meilleur 
de notre connaissance, I'évolu- 
tion de cette sous-agence. 

Le premier gérant aurait I 1) 

été M. Xavier Larouche, fils de 
Ferdinand. M. Larouche fut rem- 
placé par Emma Girard, qui de- 
meura à ce poste juçqu'au 22 avril 
1922, alors qu'elle épousa René 1 

Tremblay, fils de Thomas. i 

Oe 1922 A 1927, la succur- 
sale fut tenue par Mlle Emilie Ga- i. # 
gnon, fille du Or E r n ~ t  Gagnon. 

6 

En 1927, on trouve Mlle ,' 
Emma Tremblay, qui demeura à 
son poste jusqu'à son mariage au 
docteur Emile Beaulieu, en 1929. M. Xavier Larouche 



C'est Mlle Jeanne Bouchard, fille de Dame Isaac Bouchard, qui lui 
succéda en 1929 mais qui quitta ce poste en 1930 pour épouser le notaire Ro- 
sario Angers. 

La derniére B occuper le poste 21 la Banque Nationale, de 1930 jusqu'à 
la fermeture en 1933, fut Mlle Julie-Anna Lavoie. fille de William Lavoie, qui 
fut maire de 1916 a 1921. Elle demeura à ce poste jusqu'à la fermeture et 
épouça, par la suite, M. Adrien Fortin, d'Alma, qui fut chef de police a Alma. 



La cour de magistrat 
Malgré d'actives recherches, aux Palais de Justice, tant A Chicoutimi 

qu'à Robenial, nous n'avons pu retracer d'informations inzéressantes sur la 
@riode où la cour de magistrat aurait été en opération à Saint-Coeur-de- 
Marie. 

Les anciens se souviennent qu'il y avait une cour de magiçrrat ou se 
déroulaient l a  "petits procès" à Saint-Coeur-de-Marie; on cite les noms des 
juges Bergeron et Vallée ou VaIlières qui auraient siégé a Saint-Coeur-de 
Marie. Cependant, rien de précis. 

O'après les renseignements que nous avons pu obtenir, la cour de ma- 
gistrat  aurai^ commencé à siéger 3 Saint-Coeur-deMarie en octobre 1902 
puisqu'aprés cette date, on en fait une brève mention A plusieurs occasions, 
dans les minutes du conseil municipal. 

À preuve dans les minutes du conseil de la Corporation de Canton De- 
lisle, en date du 5 janvier 1903, on lit: 

"Proposé par Abel Trembla y, second6 par Hubert Bergeron et résolu 
unanimement que vu firablissement d'une cour de magistrat dans 
cere municipalité et que ladite cour doit siéger dans la salle publique, 
ce conseil décide de faire les répararions sutvanres et ce, sous /a sur- 
veil/ance de M. Alfred Gagné conseiller: une balustrade sur un ma- 
dr~er, posée avec des crochets, une tribune avec 2 marches de hau- 
teur avec une petite (able dessus, une table de cinq pieds sur tro;s, 
huit chaises de manufacture, une avec bras et /es autres communes, 
une boîte pour les tkmoins, remettre la porte en avant B /a place d'un 
châssis, lambrisser en papier gris et blanchir le plafond, 

Pas d'autres indices sérieux nulle part. 

Nous devons cependant 3 madame Lucille Brassard, du Service judi- 
ciaire, h Roberval, les dktails suivants: 

La cwr  de magistrat a Saint-Coeur-deMarie aurait kt4 instaurée sans 
qu'il y eut d'Arrêt6 en conseil; il en aurait été de même pour les cours de 
magistrat à Roberval, Saint- Félicien et Hébertville-Station. Dans le but de ré- 
gulariser la situation, le gouvernement de la province de Québec aurait publik 
dans la Gazette officielle, de Qubbec, en date du 26 janvier 1917, une  Procla- 
mation dans laquelle on k i t :  

"A TTENDU que les disposirions de l'article 3292 des Statuts refondus 
du Québec 1909, 6ùictanr entre autres choses, que le Lieu fenant-gou- 
verneur en conseil, lorsqui/ le juge à propos, peut établir, par accla- 



marion, dans er pour chaque comté, une ou plusreuss cours de ma- 
gistrar q u ~  sont désignées d'après /e nom du comté; 

ET ATTENDU quit nous a étd démonrd qu'il est dans l'intérêt de la 
bonne admin~straiion de /a justice d'btablir des cours de magistrat 
dans el  pour /e c ~ m r é  du Lac-Saint-Jean; 

A CES CA USES, de l'avis et du consentement du conseil exécuiif de 
Notre province, nous avons réglé et ordonne, et, par les présentes 
réglo~?s et ordon~)ons qu'a comprer du prem~er jour de mars prochain 
119171, les cours de magisrraz suivanies, pour le comté du Lac-Saint- 
Jean, seront er sonr établies aux endroirs ci-après désignés, savoir: 

Pour /e comté du Lac-Sa~nt-Jean, en /a v11le de Roberval. à Saitit- 
Félicien, a Saint- Coeur- de- Marie et a Hébertv~lie S tation. 

Le sous-secrétaire de la pro vtnce 
C. J. Sirnard 

Selon les anciens de Saint-Coeur-deMarie. la cour de rnagisrrat aurait 
opéré dans cetle municipalité jusqu'en 1930 ou 1932, alors qu'elle aurait été 
déménagée à St-Joseph d'Alma. 



La police 
Dans les années "W, la Municipalité de Saint-Coeur-de-Marie 

connaissait déjA une expansion importante et la population ne cessait 
d'augmenter, ce qui apportait également toutes.dortes de problèmes: chi- 
canes dans le restaurants, abus de boisson au volant, chicanes de ména- 
ges, etc. 

La Municipalité décida donc de mettre un 
peu d'ordre dans tout cela et engagea un po- 
licier, M. Lévi Girard, qui fut alors assermen- 
té au salaire de 1,00 $ par annke. II ne portait 
pas de costume mais seulement un insi- 
gne ... une "batch" comme on disait dans le 
temps. Son travail consistait surtout enle- 
ver les automobiles de ceux qui étaient en 
boisson ... et a leur remettre le lendemain; il 
ne donnait pas de billets d'infractions et ne 
percevait pas d'amendes. 

M Ulysse Larouche succéda B Lévi Girard, 
puis ce fut  au tour d'€mile Fleury "Tom", M. Emiie Fleury 
qui fut Cgalernent Police provinciale en 1943- 
44, au salaire de 50.00 $ par mois. 

M. David Duperré prit la relève 
avant d'entrer au service de la Police 
provinciale en 1945 où il demeura 
jusqu'en 1967. 

Vers 1950, les problèmes de circula- 
tion avaient tellement augmentés 
que la municipalité décida d'enga- 
ger un policier à temps plein, un po- 
licier compétent. 

/ -  / 

@ :h.,:# Le premier permanent fut M. Gérard 
f Lauzier qui occupa le poste de poli- 

( '  
ce pendant deux ans. II fut remplace 

1 par M. Fredo Bouchard qui demeura 

\ /  ,i ,F .j7 trois ans comme police. C'est d'ail- 
leurs avec lui que cornmenca l'ère 

M. David Duperre des "tickets" dont le montant étai t  
de 2,00 S et pouvait aller jusqu'8 
10,OO $ selon l'offense. Son salaire 



étart basé sur le montant des "tickets" qu'il dis- 
tribuait et qui devaient Btre payés imm6diate- 

4i 

ment. On raconte "qu'il ne faisait pas de cadeau S 
a personne.. . il était intraitable". 

A partir de 1955, le Conseil engagea M. Octave 
Normand qui, en plus d'agir comme policier, de- 
venait homme à tout faire: pompier, plombier, 
etc. M. Normand demeura a ce poste jusqu'en 
1977. 

Depuis cette date, il n'y a plus de police à temps i* - 
plein 2 Saint-Coeur-de-Marie; il n'y a que M. 
Maurice Dufour qui es2 engagé B temps partiel. 

M. Fredo Bouchard 

M. Octave Normand 



M. Johnny Fleury, âge de 90 ans et demeurant & Sainte-Jeanne-d'Arc est la seul sur- 

vivant des enfants de Damase Fleury. Clkment Fleury Ccoute avec attention ce qu'il 
peut raconrer sut les débuts de Mistouk. 





Les moulins a scie 

Le moulin des Fleury 

Les premiers colons installés a Saint-Coeur-de-Marie dés 1882-83 
réalisèrent vite que construire des maisons avec l'équipemenf qu'ils 
avaient constituait un véritable défi. En effet, pour construire des camps 
en bois rond, on  faisait tout le travail 5 la main, avec les ourils qu'on avait 
et, ca pouvait aller. Mais pour construire de petires maisons pius conforta- 
bles, il leur fallait u n  moulin a scie. 

C'est Joseph-W. Fleury qui prit l'initiative de construire le premier 
moulin à scie, sur une petite chute de la riviére Mistouk, un peu plus bas 
que la chute des Dionne, sur le lot 19-C du Rang 3 de Delisle. 

II s'agissait d'un moulin a chasses avec deux scies droites el  paral- 
lèles, actionnees par l'eau de la chure, ce qui produisait des planches de la 
largeur désirée. 

Les premiers employés de Joseph Fleury auraient été ses frères Da- 
mase et Thomas, Napoléon et Clovis Lavoie ainsi qu'Alfred Rocisseau. 

Plus tard, sur le méme lot, Joseph Fleury construisil un moulin a fa- 
rine et un moulin a carder la laine, tous deux actionnés par la même chute. 
A sa mort, survenue en 1893, Joseph Fleury cède par testamenr à son frè- 
re Delphis ''le moulin a scie moyennant certaines conditions". 

Delphis Fleury opère le moulin pendant deux ans seulement et en 
1895 le vend a Joseph Harvey, qui le cede par la suite à son père, Bonifa- 
ce. Ce dernier, par acte notarié passé le 3 février 1902, revend le moulin a 
scie a David Jobin. qui le cède un  an après a Joseph Porvin. Puis, Joseph 
Potvin le  revend à Alfred Gagne qui le garde jusqu'en 1907 alors qu'il le 
vend a Alphège Harvey. 

Enfin, en 1915, en prbvision du haussement des eaux du lac Saint- 
Jean, Alphege Harvey vend à B.-A. Scott "le moulin a scie et tous les 
d ro~ ts  qu'il a sur la rivière Mistouk" . 

Le moulin de Joseph-W. Fleury a donc cesse d'opérer en 1915 lors 
de sa vente à B.-A. Scott. Fait inréressant à noter, c'est que de 1895 à 
1902, le moulin de Joseph Fleury a été vendu six fois, soit une par année et 
on  peut se demander la raison de toutes ces ventes. 

Un autre fait intéressant, c'est que Delphis Fleury a vecidu le moulin 



Jean Maltais, f i ls de Joseph {Pitre) et d'Anna Odette: il Btait le 
pbre de Joseph-Elie Maltais; il est dbcbdb le 24 avril 1939. C'esr 
Joseph Maltais {Pitre) qui arriva a Salnt-Coeur-de-Marie au 
printemps de 1899 pour s'y Installer avec ses enfants: Jean, 
Laure. Marie-Louise, Marie. Nelly. Anna, Charles, Eus, Joseph- 
Edouard et Arthur, ce dernier n6 B Mistouk. En arrivant 4 Mis- 
touk, Joseph Maltaisachdtri ta ferme de David Jobin 13 lotsl. 



a scie A Joseph Harvey pour la somme de $300. en 1895; le mëme moulin, 
en 1915, soit dix ans après, a été vendu par Alphège Harvey à B.-A. Scott, 
pour la sommede ... 15 000 Ç. 

Le moulin des Dionne 

Le deuxième moulin à scie à Saint-Coeur-de-Marie a &ta construit 
en 1886 par Larry Oionne er ses frères Georges, Louis et Jean-Baptiste. Le 
moulin a scie &tait également construit sur la rivière Mistouk, plus haut 
que le moulin de Joseph Fleury, à un endroit appelé la "chute des Dionne". 

Ce moulin B scie cessa d'opérer en 1898, la population n'étant pas 
suffisante pour faire vivre deux moulins 8 scie. 

Le moulin des Potvin 

La famille Potvin s'associe à l'histoire des moulins a scie à Saint- 
Coeur-de-Marie autant que les Fleury qui construisirent le premier moulin 
à scie sur la rivière Mistouk. Avec cette diffërence que, depuis 1902, les 
Poivin ont toujours été dans l'industrie du sciage et en ont fait leur prin- 
cipale activité. 

En effet, dans la chronologie des ventes du moulin de Joseph Fleu- 
ry jusqu'à B.-A. Scott, on retrouve en 1902 une vente de David Jobin à 
Joseph Potvin; de fait, la vente a été faite aux fréres Joseph, Piire et Char- 
les Potvin. 

Après avoir vendu leur moulin sur la rivière Mistouk en 1904, les fre- 
res Potvin construisirent un  autre moulin d scie dans le Rang 5, plus préci- 
sément chez Baptiste Bouchard. Ce moulin cessa ses opérations au début 
de la guerre et les frères Porvin s'exhilèrent à La Tuque oh ils travaillèrent à 
la construction du moulin a papier de l'endroit, ils construisirent égale- 
ment un autre moulin à scie à Bousquet avant de revenir dans la région en 
1917, alors qu'ils achetèrent un moulin A scie à IfAscension, puis le vendi- 
rent a Eugéne Tremblay en 1923; ce moulin a scie fut détruit par un incen- 
die en 1948. 

Revenant 5 Saint-Coeur-de-Marie, c'est Eugène Potvin qui cons- 
truit u n  autre moulin à scie dans le Rang 5; on retrouve ensuite et encore 
les Potvin, dans les moulins 21 scie, B Chapais, a la Chute-des-Passes e t  de 
nouveau à l'Ascension. Adelard Porvin, pour sa part, avait un  moulin à 
scie portatif qui fit presque le tour de la région et qui fut  incendie sur la 
route de Chibougamau. 

Quant au moulin a Eugène Porvin, dans le Rang 5, il fut  incendié en 
1972. Tous ces déboires ne découragerent pas les Potvin qui construisi- 



Pitre Porvin 

a e- 
Z ,  

Le moulin des frhres Potvin. dans le Rang 4. B Saint-Coeur-de-Marie. 
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rent un autre moulin dans le Rang 4 (Rang St-Louis) et le revendirent en 
1979. 

L'épopée des moulins 3 scie de la famille Potvin prend son envol 
pour de bon en 1981, alors que les cinq frères Potvin, Jean-Eudes, Aurel, 
Marc, Carol et Gilles, associés à Robert Gravel, de Chicoutimi, construi- 
sent un moulin très moderne dans le Rang 4, au coût de $600,000. bénefi- 
ciant de plusieurs subventions à cet effet. 

Ce moulin, qui ne cesse de progresser, opère sous le nom de "Mail- 
loux & Frères", de Beauce, puisqu'il bénbficie de la concession forestière 
de cette compagnie et ne peut en changer le nom s'il veut continuer a utili- 
ser cette concession forestière. 

Le moulin d'Eugène Tremblay 

En 1923, la question du rehaussement des eaux du  lac St-Jean était 
la "grande question" du jour et les propriétaires des lots en bordure du  lac 
SI-Jean songeaient à couper le bois sur leurs terres avant qu'elles soient 
inondées, Couper le bois, c'était une opération mais le scier devenait tout 
un problème puisqu'a ce moment IA, il n'y avait aucun moulin à scie en 
opération a Saint- Coeu r-de-Marie. 

Ayant appris qu'il y avait à Ste-Jeanne-d'Arc des gens qui avaient 
la compétence requise pour faire fonctionner un moulin à scie à la vapeur, 
les cultivateurs de Saint-Coeur-de-Marie les inviterent 3 construire u n  
moulin à scie chez-eux. 

C'est ainsi qu'Eugène et  Francois Tremblay, qui avaient un  moulin 
à scie à Ste-Jeanne-d'Arc, en opération pour la construction de l'église, 
déciderent de construire un moulin à scie à Saint-Coeur-de-Marie. 

Les frères Trernblay, n'ayant pas l'argent requis pour construire ce 
moulin, bénéficièrent de l'aide des cultivateurs qui signèrent des billets de 
S 5.00 et S 10.00, escomptables à la Banque et dont les montants leur se- 
raient remis lors du  sciage de leur bois. Pour sa part, Joseph-Nil Noel fit 
don du terrain pour le moulin a scie. 

La construction du  moulin d scie, commencée en 1923, fut  termi- 
née au printemps de 1924. 11 s'agissait d'un moulin à vapeur avec scies 
rondes et un planeur auquel on ajouta un  moulin à bardeaux. 

L'année suivante, a la demande des cultivateurs, on  ajouta u n  
moulin à moudre l'avoine. Puis, pour compléter le tout, on y ajouta un  
moulin à carder la laine. acheté de 8.-A. Scott vers 1926 ( 1 1  s'agit du mou- 
lin à carder de Joseph Fleury, qui fut vendu à plusieurs reprises et à B . -A .  
Scott en 19511. Dans ce temps-la, la laine se vendait .O8 à .IO cents la li- 
vre. 
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1 .  -. 
Pierre Potvin 

Pierre Potvin. à Bousquet Joseph Potvin, son Bpousa Emma Biackburn, les enfanrs 
Georges. Jeanne, Ernila. Adelard. Alice et Annerte dans les bras de sa mère. 



Pour mettre le moulin à scie en marche, le matin, il fallait chauffer 
la bouilloire 1 h 30 avant l'arrivée des employés; on chauffait au btan de 
scie et avec les rebuts du sciage. 

L'approvisionnement du moulin à scie provenait des concessions 
de La Boulonnière et du "Cran serré", en particulier. On sciait également 
le bois apporte par les cultivateurs pour en faire des madriers et de la plan- 
che; tout ce bois étai1 ~ransporté avec des chevaux. 

Des premiers employks de ce moulin à scie, on retient les noms de 
Philippe Tremblay, Eugène Tremblay, Francois Tremblay, Wellie Trem- 
blay, Noel Bouchsrd, Ludger Noël, Raoul Tremblay, Lionel Trernblay e t  
Johnny Tremblay. Le moulin employait de 8 A 10 hommes. 

Avec ce qui restait du bois scie: bran de scie et ripes, les gens al- 
laient en chercher gratuitement et s'en servaient comme isolant pour les 
maisons. Quant aux "croûtes", elles se vendaient à Ç 1 .O0 du  voyage. 

Dans ce temps-là. pour se mériter un salaire de $ 1 .O0 par jour, il 
fallair travailler 10 heures. En 1923, le moulin sciait en moyenne 4,000 
pieds de bois par jour. 

Ce moulin demeura en opération jusqu'en 1931 alors qu'il ferma ses 
portes à cause de la crise. En 1937, réouverture du moulin 2 scie et on y 
fait d'importantes améliorations.. . c'est presqu'un moulin neuf. Ce moulin 
opéra pendant I l  ans. 

C'est en 1948 que la scierie Tremblay prend un essor considérab\e: 
on  démolit le vieux moulin et on  reconstruit a c6t6 u n  moulin plus moder- 
ne ... mais à l'électricité; il s'agit d 'un moulin double avec planeur, qui per- 
met de scier jusqu'a 12,000 pieds de bois par jour et permet d'employer, 
dans toutes les opérations, jusqu'3 une trentaine d'hommes. 

C'est Eugène Tremblay qui gère les opérations et s'occupe du fonc- 
tionnement du moulin, avec u n  doigté d'homme d'affaires averti. Quand il 
doit s'absenter, c'est son fils Raoul qui le remplace avec beaucoup de 
compktence. Son frere Wellie commenca également très jeune à travailler 
au moulin et montra alors une grande compétence dans ce domaine. 

Cette petite industrie à caractere familiale, permit aux  enfants, ne- 
veux et petits-enfants, de se joindre à la liste des employés, dès qu'ils 
avaient l'âge de travailler 

Eugène Trernblay dirigea l'entreprise jusqu'a sa mort survenue en  
1957. C'est son fils Raoul qui prit la relève jusqu'en 1963, alors que le mou- 
lin à scie ferme définitivement, les propriétaires ne pouvant obtenir de 
concessions forestieres pour les besoins du moulin. 

Ainsi disparut le dernier moulin 2 scie à Saint-Coeur-de-Marie 



Au moulin B scie d'Eug8ne Tremblay. Arthur Boivin et 
LBo Gagnon. 

Robert Trembtay au moulin B scie d'Eug8ne Tremblay. 







.Les fromageries 

Selon les anciens, les fromageries étaient fort nombreuses à Saint- 
Coeur-de-Marie avant 1940; il y en aurait eu 7 ou 8 dont 3 ou quatre au- 
raient opérC en même temps. 

La premihre fromagerie au village aurait appartenu A Fklix Sabourin 
qui l'aurait construite au début des ann6es 1900; elle était située sur le ter- 
rain occupé plus tard par le magasin de Méridé Savard (aujourd'hui chez 
Guy Maltais). 

Jusqu'h l'ouverture de cette première fromagerie, les colons de 
Saint Coeur-de-Marie se procuraient leur fromage a Alma et celui-ci arri- 
vait par le "bac". 

La deuxieme f~omagerie qui aurait opére au village appartenait à 
S y l ~ i o  Bergeron. elle était située où se trouve actuellement la propriété du 
docteur Alain Trernblay. Ce furent les deux seules fromageries au village. 

Par contre, il y eut plusieurs fromageries dans les rangs. La premié- 
re, dans le Rang 5, fut construite par Gonzague Girard, sur la terre voisine 
de Joseph Maltais. C'est Hubert Bergeron qui l'acheta pour son fils Syl- 
vio. Dans ce temps-là, c'était la seule fromagerie en opération; elle ferma 
par la suite il cause de difficultés financières. 

Une auire fromagerie fut  construite, dans le Rang 5, par Johnny 
Blackburn et François Gauthier, de Saint-Jérôme, qui la vendirent ensuite 
à Joseph Girard; ce dernier, vers 1919, revendit cette fromagerie à Ro- 
muald Maltais et c'est son fils Aimé, qui l'opéra pendant 26 ans alors qu'i l  
la vendit a I'Association coopérative agricole. A ce moment-la, M. Aimé 
Maltais possedait également une autre fromagerie achetée de V. Dionne & 
Fils. II s'agissait de la fromagerie construite par Armand Guay, dans le 
Rang 5, en face de chez Paul 8ergeron, plus précisément chez Adolphe 
Plourde. Cette fromagerie changea de mains à plusieurs reprises, à la suite 
d'incendies, avant d'appartenir à Aimé Maltais. 

Après avoir vendu ses deux fromageries A la Coopérative, Aime 
Maltais devint agent de V. Oionne Et Fils pour la vente d'équipement de 
fromageries et deménagea 3 Hébermille-Station afin d'être plus au coeur 
de son marché. C'est ICi qu'il ouvrit une petite usine où il fabriquait les boî- 



Thomas Louis Tiembiav, dans son récent 
livre. "L'émergence d'une collectivitb" 
(I '&voiution de la C.C S.l parle de Gao.. 
Emile Dallaire en ces termes. "Avec 
ces pionniers. u n  parriache. G.-E. Daliai- 
re, avec toute sa famille. quoique bien 
Giablie ici, a répondu à l'appel: son seul 
but: accompl i r  c e  qu' i l  croyait étre une 
mission 81 
Georges-€mile Dallaire. contracteur-fo. 
rsstier l'hiver e t  ie tmier  avisé. a été à la 
fo is directeur et propagandiste de la 
C.C.S.  avant de s'btablic dans l 'ouest ca-  
nadien. Apros avoir installQ ses dix fils et 

filles. après avoir contribi id A rhaliser des 
entreprises coopératives dans son nou-  
veau pays, il mouru t  des suites d'un tr is- 
te accident. II mourut co inme un saint. 6- J - .  - 
"Paix à ses cendres". comme disaient  il^ wallaire, pré .  

plusieurs fermiers en souvenir d'un êrre $ident de ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t i ~ ~  cooo~tar ive 
cher II appartenait vraiment 'cette ra- de saint-Coeur-de-Marie 

ce qu i  ne sait pas mourir'., décrite par - 
Mgr F -A.  Savard: sa mémoire demeure B 
travers ses oeuvres et  ses enfants.'. 
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La froiringcric co i l s t iu i te  p a r  Cuyene Ueryernri cldiis le rariy ba i i i i  Georges (Rang 
des Chicots) Au moment  da l a  prise de cette photo. la fromagerie, a côté de la tiiai 
son, était en dernolition. 



tes à fromages, d'une capacité de 80 livres et employait 5 personnes. M. 
Maltais raconte qu'il a déjà construit 80 000 boîtes A fromages en une seu- 
le année. Cette usine fonctionna pendant 16 ans et ferma alors que I'em- 
ballage se modernisa en employant des boîtes de carton. 

II y aurait eu également, dans la Grande-Ligne, une autre fromage- 
rie, propriété de Théophile Pilote, mais elle n'aurait opéré que peu de 
temps. 

Si on  se rapporte aux propos de M. Aimé Maltais, la premiére fro- 
magerie 8 Saint-Coeur-de-Marie fut construite par Gonzague Girard, dans 
le Rang 5, voisin de chez Joseph Maltais; c'était alors la seule fromagerie 
en operation. Hubert Bergeron l'acheta pour son fils Sylvio mais elle ferma 
ses portes peu de temps aprés, pour des raisons financières. 

Enfin, la derniére fromagerie indépendante qui aurait existé B Saint- 
Coeur-de-Marie appartenait B I'Association coop6rative agricole; elle était 
située au coin du rang Saint-Louis, sur la route de l'Ascension. 

La dernier6 fromagerie indepandante de Saint-Coeur-de-Marie, appartenant B 
!'Association coop8rative agricole. 

Voici maintenant quelques noms de fromagers ou d'employés de 
fromageries, à titre de renseignements seulement: Félix Sabourin, Baptis- 
te Lemay, Yves-Jos. Bouchard, Valasque Hudon, Francois Gauthier, Emi- 
le Maltais, François Gagnon, Aimé Maltais, Médkric Bergeron, Eugène 
Bergeron, Arthur Duperré et Jules Bouchard. Pour I'Agsociation coopéra- 
tive agricole, Ludger Ménard, Laurent Jobin et Vincent Gaudreault. 



-- 
La coopération 

Saint-Coeur-de-Marie est une paroisse agricole importante dans le 
domaine de /a coopération au Saguenay- Lac-Saint- Jean. Parml les 
130 premiers agriculteurs qui ont fondé la Cbaïne Coopérative du 
Saguenay, on en compte 76 de Saint-Coeur-de- M e ,  moyenne 
imposante parmi les 50 paroisses rurales ou serni-rurales. 
Voici les noms de ces coopCra Eevrs: 

Delphis Roy Joseph Bergeron 
Jos-Elie Maliais Arthur Larouche 
Uldéric Gaudreault Joseph Lapointe 
J. - Bte Bouchard Georges CÔtb 
Henri Tremblay Paul-Emile Dufour 
GBrard Bouchatd Geo.-Emile Dallaire 
Johnny Gi lbe~t  Clovis Roy 
LBopold Larouche Chs.-EugBne Tremblay 
Adelard Dallaire J. - Antoine Larouche 
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La Coopbrative agricole de Saint-Coeur-de-Marie. 



Photo d e  mariage de  Claire Fleury B Adjuror Larouche. en 
1931. 





L'Association coopérative agricole 

L'Association coopérative agricole de Saint-Coeur-de-Marie fut  
fondée en juin 1942 par la fusion de quatre fromageries: celles de M. Aimé 
Maltais, les deux situées au Rang 5 et celles de Sylvio Bergeron, une au 
Rang 4 et  l'autre au village. 

Le premier bureau de direction se composait comme suit: Geo.-E. 
Oallaire, président; Adélard Blackburn, vice-président; Ludger Rousseau, 
John Gilbert et Joseph Tremblay, directeurs. M. €mile Oubé fut  engagé 
comme secrétaire-gérant au salaire de.. . 5,00 $ par jour, sans avantages 
sociaux, sans vacances n i  pauses-cafés; de plus, il devait fournir son che- 
val pour faire les courses qui s'imposaient. 

Lors d'une assembl&e tenue en août de la même année, Hébert- 
ville, les directeurs décidèrent de construire la future fabrique sur une par- 
tie du lot 26, achetée d'Arthur Renaud pour la somme de 450,00 $. 

La Coopérative achète alors les deux fromageries d'Aimé Maltais 
pour la somme de 12 000.00 $ el celle du Rang 4, appartenant à Sylvio 
Bergeron, pour 6 500,OO S;  celle du village fut achetée plus tard. 

1946, c'est l'affiliation de la Coopérative agricole a la Chaîne coopé- 
rative du Saguenay. M. Alcide Claveau accède à la présidence en 1949 en 
remplacement de G.-E. Dallaire; ce dernier reprend cependant la présiden- 
ce en 1951. C'est cette même année que, sur recommandation du vérifica- 
teur, la Coopérative commence à payer les cultivateurs par chèques. 

En 1953, les employés de la Coopérative se forment en syndicat et 
s'affilient au Syndicat des employés des coopératives et des Syndicats 
agricoles de la région. 

M. G.-E. Oallaire démissionne de la présidence et quitte la région 
pour l'Alberta; il est remplacé a ce poste par Joseph Savatd; ce dernier est 
ensuite remplacé par Lorenzo Bouchard en 1956. 

La Coopérative avait longtemps songe a ouvrir un magasin général 
pour ses membres mais les ressources financières retardaient ce projet. 
Les directeurs de la Coopérative avaient m&me refuse d'acheter le maga- 
sin d'Edmour Savard, offert a 18 000.00 $ de même que celui de Gérard 



Le personnel de la Coopbrative agricole de Saint-Coeur-de-Marle: Ludger Ménara. 
Vlncent Gaudreault et Joseph Bellemare, en 1940. 

L'Association coopbrative agricole de Saint-Coeur-de-Marie se meritait un tro- 
phbe en 1979 pour la "propret8 et la saveur" deson fromage. sur la photo, Vincent 
Gaudreauit, M. Roger 86dard qui prbsente le trophbe et Georges SBguin. 



Gilbert 8 24 000,OO $, toujours pour les mémes raisons.. . manque de res- 
sources f inanciéres. 

Toutefois, grâce à des octrois des gouvernements supérieurs, la 
Coopérative construit un magasin de 35 x 65 pieds (épicerie et quincaille- 
rie), c'était en 1964. 

Puis la Coopérative décide de prendte de l'expansion en regroupant 
plusieurs fromageries. C'est ainsi qu'elle achète les fromageries suivantes: 
Sainte-Monique (19%); Saint-Ambroise, Bégin, Sainte-Jeanne-d'Arc, 
Saint-Augustin e t  Péribonka (19661; Saint-Charles Borromée et Saint-Na- 
zaire (1967). 

En 1968, la Cooperative engage des pourparlers avec l'Association 
coopérative laitière, une institution régionale, afin de ne former qu 'une  
seule association laitière; ces pourparlers se terminent par la vente à 
I'A.C.L, de tous les actifs de la Coopérative pour la somme de 335 000,00 Ç .  

U n  incendie dbiruit le magasin et l'entrepôt en 1971 et la Coopérati- 
ve reçoit 87 365,OO Ç des assurances. Le bureau de direction s'interroge à 
savoir s'il doit reconstruire el, apres délibkration, achète le magasin de Gé- 
rard Gilbert pour la somme de 55 000,OO $. 

En 1973, 1'A.C.L. quitte la fabrique puisqu'il ne se fabrique plus de 
fromage; pat contre, la Coopérative continue de maintenir ses services de 
quincaillerie et d'épicerie, apres avoir apporté d'irnpor~antes améliorations 
à son magasin. 

i Bureau de l a  Coopérarive - 1982 1 
i 

Président. M Laval Dufour 
Vice-prhsidant M. DenisTremblay 

M. Gustave Maitais 
M. Germain Maltais 
M. Elai Brassard 
M. Martin Coulornbe 
M Laurent lv'dnard 

M. Camille Lemieux ! 
M. Jean-Roch Larouclie 
M .  Lionel Savard 

Directeur-géranr; M. Jean.Baptist6 Harvey 
Assistarir-gérant M. Jean-Marc Gilbert I 

1 





ûuatre gbnbrations chez G.-E. Dallaire. Dans I'ordre, Ber- 
trand Allard; M m e  Arthur Larouche (Claudia Imbeaul; Ger- 
maine Dallaire et Georges-Emile Dallaire. Les deux fillet- 
tes, Oiane e t  Doris. 

Photo de la famille de Georges-Emila Dallaire, prise en Albena; ce momment-18 
M. Dallaire Btait dbc8d8. Dans l'ordre. Mme Germaine Dallaire, Maurice, Jean- 
Charles, Marcel, Aline, Ren4, Cbcile. Mart l ie .  Jean-Joseph. Eliana et Simon. 





Les meuneries 

Le moulin Fleury 

Joseph-W. Fleury, qui avait construit le premier moulin a scie sur la 
rivière Mistouk. construisit également le premier moulin à farine, au mème 
endroit, profitant de l'écluse et des installations déja aménagées pour le 
moulin à scie ... c'était vers 1884. Plus tard, Joseph Fleury ajoute un mou- 
lin A cardes à ces installations. 

Le 3 mai 1887, Joseph-W. Fleury vend son moulin A farine 8 Xavier 
Langevin, de Si-Félicien, qui ne le garde qu'un an et ie vend le 28 juin 1888 
à Léonidas Lortie. 

Fait inrlressanr à noter, c'est que ces deux contrats de vents, de Joseph Fleury et 
Xavier Langevin, passés en 1887 et 1888, ne furent enregistrés a HQbertville que le 14 
mai 1914.. on ne sait pour quelle raison 

Le 14 janvier 1891 Léonidas Lortie revend le moulin des Fleury A Da- 
me Vve Alexis Dumas (née ~mérent ienne Sirnardl. Le 22 octobre, Dame 
Alexis Dumas revend le moulin à ses deux fils, Henri. agent d'assurances a 
La Malbaie et Edmond, marchand 8 Hébertville. Les frères Dumas, comme 
leur mère d'ailleurs, engageaient un  meunier pour opérer le moulin ... et il 
semble que le meunier ne donnait pas toujours satisfaction aux cultiva- 
teurs. 

En effet, le 22 septembre 1901, une centaine de cultivateurs de 
Saint-Coeur-de-Marie signaient la pétition suivante qui fut envoyée A 
Edmond Dumas, A Hébertville: 

L es soussignés, cultiva leurs de Saint- Coeur- de-Marie, comté de 
Lac- Sr- Jean, exposent respeclueusement: 

7- Qu'ils rie sont point satis/a~ts des services de M. Xavier Trem- 
bla y, comme meunter dans votre rnou/tn; 

2- Que nous desrrons que M.  Dawd /Voe/, amvd dernierement 
dans notre paroisse, sort nommé pour le remplacer, vu qu'il a 
dêjd reinpli ce poste a la grande satisfaction de la maionté des 
intéressés et qu'il regretle davoir laissé cette place; 

3- Que ce Monsieur promet de faire encore mieux que par le pas- 
sé et qu'il n'épargnera rieo pour sa trs faire le public; 

4- Que, s '11 est nbcessa~re, nous sommes prêts a vous donner /es 



preuves que M. Xavier Treniblay, votre meunier actuel, n'a pas 
donné satistactior~; 

Vu ces causes, nous vous demandons de destttuer M, Xavier Trem 
blay de sa place de meunier et de le remplacer par M .  David Noël, 
tel que mentionné plus haut et vos requérants cesseront de prier, 

On ne sait si les frères Dumas firent le changement demandé mais 
le 22 octobfs 1904, Dame Alexis Dumas, au nom de ses deux fils Henri et 
Edmond, vendait le moulin à farine au curé Joseph Renaud, "y compris 
dalles, empellements et chaussée érigés ainsi que le mécanisme du mou- 
lin, ses accessoires et autres choses en dépendant, avec, de plus, les 
droits, priviléges et autres conditions stipulées en faveur dudit moulin à fa- 
rine". Cette vente était faite pour le prix de $3,750. dont $500. comptant 
et la balance B $500. Dar année au taux d'intérêt de 6%. 

Par la suite, le curé Renaud s'associe au marchand Alfred Gagné, 
sous la raison sociale de "Gagné S Renaud", pour faire l'exploitation d'un 
moulin a farine, par un pouvoir d'eau sur la rivière Mistouk, situé au sud du  
lot de terre 19-B. Rang 3, Oelisle. Cette société obtient également le droit 
de prendre l'eau nécessaire pour exploiter u n  moulin à carde et à filer, a 
mème l'écluse du moulin B farine. 

Le 29 mars 1906, le curé Renaud vend ses parts du moulin farine à 
son associé Alfred Gagné. 

Enfin, le 26 février 1915, Alfred Gagné. en son nom et au nom 
dlAdelard Renaud, agissant comme lkgataire universel du curé Renaud, 
vend le moulin .$ farine et le moulin à carde ainsi que toutes les autres ins- 
tallations 8 8.-A. Scott. 

Ce moulin disparut vers 1926 lors du haussement des eaux du lac 
St-Jean. 

La meunerie de Théophile Larouche 

A la suite du haussement des eaux du lac Saint-Jean, la population 
de Saint-Coeur-de-Marie n'avait plus d'endroit où faire moudre st:s grains 
3 moins d'aller à Alma, au moulin le plus proche. 

C'est alors que Théophile Larouche, qui possédait une boutique à 
bois sur le lot 26, la transfotrna en moulin pour y moudre le grain et le 
foin. 



Le moulin 3 farine d'Alma 
ayant fermé ses portes, les culti- 
vateurs d'Alma se rendaient à 
Saint-Coeur-de- Marie, pour faite 
moudre leur grain au moulin a 
Théophile Larouche. 

Ce moulin a farine qui était 
quelque peu rudimentaire, ne 
cessait d'apporter des ennuis au 
propriétaire à cause de problèmes 
techniques.. . et le moulin ferma 
ses portes en 1933. 

C'était dans le temps de la 
crise et les gens n'avaient pas 
d'argent; ils payaient avec des 
produits de la ferme: patates, 
beurre, légumes, etc. - 

Quelques années p lus 
tard, Théophile se procura un 

Vue partielle du moulin Q farine de Théo- 
phile Larouche. 

"engin" de la ville d'Alma et re- 
mit le moulin en opération. On 
rapporte que: "Ca faisait beau- 
coup de bruit et la poussière sor- 

!!% tair ~ a r  la cheminée. 
1 
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Ce moulin opéra jusqu'en 
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1937 alors que f héophile Lacou- 

i 
che vend, le 4 novembre 1937, à / '  Jean et Joseph-Elie Maltais, un 

1 
emplacement dans le  village de 
Saint-Coeur-de-Marie,  faisant 
partie des lots 26-C, du Rang 3, 

... Delisle, avec le moulin à farine et 
les bârisses érigées sur cet im- 
meuble. 

Edmond-Loriis Maltais, Clément Larouche 
e l  Théophile Larouche devant le moulin d 
farine. 





vait se produire une explosion qui allait tout détruire. Le chef Nor- 
mand a estimé les dommages ;5 quelque $ 700,000. 

Cependant, la reconstruction ne se fit pas attendre et dés 1966, M. 
Jos-Élie Maltais et ses fils Raymond, Jean-Guy et Benoït forment une 
compagnie sous la raison sociale de "J.-E. Maltais Et Fils Limitée" et re- 
construisent la meunerie incendiée. 

Cette fois, elle sera encore plus moderne, plus fonctionnelle et plus 
pratique que la précédente ... mais elle coûte S 125,000. L'entreprise em- 
bauche sept employés permanents et trois employés 3 temps partiel, sous 
la conduite d'un contremaître travailleur, consciencieux et compétent, M. 
Élie Brassard. Un de ces employés, Michel Brassard, perd la vie au cours 
d'un tragique accident survenu le 10 décembre 1969. 

Une fois de plus, l'entreprise vivra des heures dramatiques et inou- 
bliables. L'klkment destructeur intervient à nouveau le 14 mai 1971 et dé- 
truit tous les efforts, toutes les Bnergies et toutes les sommes investies 
dans cette entreprise familiale. 

À la suite du décès du président Jos-Élie Maltais survenue en no- 
vembre 1970 et du décès du vice-président Raymond en novembre 196!3; 
également B la suite des perres matCrielles encourues par les deux incen- 
dies et également à cause des coûts croissants des matériaux de construc- 
tion, les actionnaires de 1971, soit Mme   ose ph-€lie Maltais, ses fils Jean- 
Guy et Benoit, prennent la décision de ne pas reconstruire l'entreprise fa- 
miliale, privant ainsi de ses services, une clientèle qui l'avait soutenue et 
encouragee depuis sa fondation. 





La maison des Maltais, Guy e t  M m e  Raymond Maltais.  
A I'arridre-plan, la meunerie de la famille Maltais. 

Ln meunerie d e  Joseph-Elie Maltais 





Les chemins 

Les pionniers ne furent pas seulement des bûcherons et des defri- 
cheurs mais égateineni des batisseurs de chemins. En effet, des le début de la 
colonisation à Saint-Coeur-de-Marie, une des premières difficultés que les co- 
lons rencontrèrent, ce fut le manque de communications par terre. .. Pas de 
chemins, pas de ponts pour traverser rivières et ruisseaux. 

Les premiers colons, partis de Sainte-Anne-de-Chicoutimi, suivaient la 
route jusqu'à Saint-Charles ou II y avair déjà plusieurs colons d'éiablis. A par- 
tir de là jusqu'à Saint-Coeur-de-Marie, II n'y avait au début qu'un "chemin de 
lièvre", qui serpeniait h travers la forêt, évitant ruisseaux, buttes et monta- 
gnes et qui, avec !e temps, devint plus ou moins carrossable. 

Ce chemin que les colons empruntérenr des le début, fut appelé "che- 
min Archambault". On tenra à piusieurs reprises d'obtenir des octrois pour 
l'améliorer mais en vain. On prépara de nombreuses requêtes pour en deman- 
der l'amélioration mais le tout demeura sans réponse jusqu'au 3 janvier 1889, 
alors que le PROGRES DU SAGUENAY annoncait: "Nous sommes heureux 
d'annoncer a nos leczelirs que le chemin Dorval, la plus courte voie de com- 
munication entre Chicoutimi et Saint-Joseph d'Alma, sera ouvert tout l'hiver. 
Des campes seront renus le long du trajet et pourront donner abri aux voya- 
geurs en cas de besoin. La distance de la Riviere-au-Sable par le chemin Dor- 
val n'est que de six lieues, tandis qu'elle est de plus de quinze lieues par Hé- 
benville. Tous ceux qui portent intérêt aux deux paroisses d'Alma et de Saint- 
Gédéon et a la mission de Saint-Coeur-de-Marie se réjoulront comme nous. 
M. Francois Gagne. comrnercant important d'Alma, fait charroyer tous ses 
effets de Chicoutimi par le chemin D o ~ a l " .  



Sitôt aprb  la construction du Pont de Taché, le chemin du côté sud, 
préconisé par le curé Cimon d'Alma et par les colons de Saint-Coeur-de- 
Marie, utilisé au début de la colonisation el appelé "chemin Archarnbault", 
disparaît de la circulation sans bruit, enfoui dans l'oubli, sans épitaphe. 

Donc, chaque fois qu'un nouveau colon s'installait dans la nouvelle 
colonie, il devait faire son bout de chemin A travers la forêt pour rejoindre les 
autres. Et chaque fois que le chemin s'allongeait.. . la forêt s'éloignait. 

On ne peut donc se surprendre que. dès l'incorporation du Canton 
Delisle en municipalité, les conseils qui se succÉ.d&rent ne cessétent d'interve- 
nir auprks des gouvernements pour demander des octrois pour l'ouverture de 
chemins, pour les élargir, pour les graveler et plus tard, pour les asphalter. II 
faut dire que toutes ces résolutions ne reçurent pas toujours l'approbation 
des autorités er de nombreuses demandes demeurèrent sans réponse, les 
gouvernements du temps n'ayant pas d'argent pour construire des chemins 
pour des colons dont la survivance &tait mise en doute. 

II en a donc fallu du courage et de la détermination aux colons 
d'abord, puis aux conseils municipaux, pour réussir, malgré tout, A "ouvrir" 
des chemins carrossables afin de permettre 3 la municipalité de se déve- 
lopper. 

Egalement, on avait les voitures pour les chemins qu'on avait. II y en 
avait de toutes sones, un grand nombre fabriquées sur place avec les moyens 
du bord. Les plus connues alors e t  probablement les plus luxueuses étaient 
les "quatt'roueç" a planches. 

Quatt'rou~s B planche, avec petit sibge. 

%O 



Les "quatt'roues". c'étaient trois ou quatre planches l'une a côte de 
I'aulre et séparées par une fente large d'un doigt et qui étaienr fixées par les 
bouts une barre portant sur I'esseu. Vers le milieu de la longueur était placé 
un siège muni d'un abri en toile caoutchoutée pour protéger contre le soleil et 
la pluie. 
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Quatt'roues a planche, avec siége Couver7 

Ce siège étair déplacable; attaché 5 la planche au moyen de boulons, 
on pouvait le reculer pour donner place à un "petit-siège" en avant, sans cou- 
verture d'abri, pour le cocher ou une autre personne. L'elasticire de la plan- 
che, supportée seulement par les bouts, avait le double effet d'anenuer la vi- 
bration produite par le roulement des roues a bandage de fer et d'accentuer 
les secousses produites par les cahots de la route, agrément fort discutable et 
souvent discuté. Beaucoup de quatt'roues étaient faits par le charron local. 
Le quatt'roues devait céder graduellement la place au boggué (de l'anglais 
boghei ou buggy) a ressorts d'acier, voiture importée et finalement disparaître 
avec I'invasion de I'automobile. 

L'automobile 

A mesure que la municipalité de Saint-Coeur-de-Marie se développait, 
le "progrès" apportait plus de confort aux pauvres colons. Ce fut l'électricité, 
l'aqueduc, le réléphone et bien sGr, l'automobile. 

Monsieur Emile Fleury, qui eut le plaisir de conduire u n  de ces "boli- 
des" dans les premières années alors que les routes étaient "passables", ra- 
conte que ta première voiture qui circula dans le village fut le camion Ford que 



le marchand Méridée Savard utili- 
sait pour lés besoins de son com- 
merce; il avait déjà ce v&hicule 
quand I I  arriva à Saint-Coeur-de- 8.c,, 
Marie. "s, 
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Quant 2 la première auto- 
b 
/ 

mobile, toujours selon M. Emile 
Fleury, ce fut le garagiste Bel- * 

qf ;%PT *y-s 
mont Lebel qui l'acheta en 1916. - 
C'était une Ford qu'il changea 
plus tard pour une Studebaker 
"petit 6". 

, - * C r  ' > 

François Fleury, du rang 1 

4, fils de Joseph, acheta la sienne 
en 1917. C'&tait une Chevrolet. 

Quant à lui, Emile à Tho- 
mas, i f  s'acheta une Ford en 1918. 

Malgr6  I'arrivhe de l'automobile. le 
C'est le docteur quan'roues Btait encore en vogue. Sur la 

Cinq-Mars qui @ut vraiment photo, Red Maltais e t  son épouse, Êlietta 

la première grosse voiture. il Bouchard. 

s'agissait d'une studebaker qu'on 
appelait une "voiture de luxe. 

On sair ce qui arriva par la suite, chacun eut sa propre voiture ... ou 
presque. 

"Quand on se rendait à 
Alma par le Pont de taché pour 
aller chercher des provisions au 
train, raconte Émile Fleury, /a 

8 9  route actue//e n'était pas cons- 

? # truite. On passait alors sur /a 
4 J&*. . terre & Henn Gagné, enrre les - ?!?'.I. 

< a  limites de Saint-Nazaire et de 
4 

-7 Saint- Coeur-de-Marie. Aucune 

, .\\ - , 1 des deux rnvnicipalités ne vou- 
lait entretenir ce bout de chemin 

b. -- sous prétexte "qu'il appartenair 
a rautre'', 

Vous vous imaginez 
La voiture Ford d'Emile Fleury (en 1924). dans que/ état était Ce bout de 



chemin.. . // y avait plus de bosses et de trous que de chemin. Bien plus, 
quand il pleuvait, on ne pouvait passer sans melrre les chaines et même 
avec des chaînes, on restait pris souvent. " 
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La parade durant le Carnaval de Mistouk Joseph-Etie Maltais se laisse conduire par 
Alfred Renaud. 

Les loisirs ce n'est pas que pour les jeunes. Joseph-€lie et Edmond Maltais font une 
partie de croquet. près de  la maison. 



Vie sportive 

L 

"r 

Les "Pirates.' de Saint-Coeur-de-Marie vers 1951. 



La PYRAMIDE: rang69 du bas: Adrien Fleury. Antonio Simard. Ldo Gagnon et Jules 
fremblay; 2éme rang&: Marcel Savard. Gaston Fleu~y et Charles-Henri Larouche: 
3éme rangee- Edmond-Louis Larouche e t  Pierre Trernblay et. a la tete de la pyra- 

mide. Julien Gagne. 



Vie sportive 

Les loisirs 

Dans les premiers temps de la colonie, leç enfants avaient bien peu de 
loisirs. L'été, les travaux de la ferme retenaient la majeure partie de leur 
temps. Les petirs garçons aidaient aux travaux de la ferme alors que les p e  
tites filles collaboraient aux travaux du ménage. 

L'hiver, les loisirs étaient un peu plus nombreux: c'était le patinage sur 
toutes les petites surfaces glacée qu'on pouvait trouver; on faisait des ran- 
données en traîneaux à chiens; on glissait en "rase-cul"; on jouait au hockey 
au milieu des chemins ... avec du "cronin" de cheval gelé; en somme, des 
amusements sains et bien peu dispendieux. 

L'été, on jouait a la balle ... on raconte qu'on faisait alors des balles de 
baseball avec du poil de vaches. D'autres allaient à la pêche dans les petits 
ruisseaux ou se contentaient de petites excursions en forêt ou encore sur les 
iles d'en face; on allait cueillir de "petits fruits" sauvages, et quoi encore. 

Plus tard le goût des sports d'équipe se développa chez les jeunes, 
surtout avec l'arrivée des Frères de l'Instruction chrétienne qui enseignèrent 
aux jeun= ... le comment et le pourquoi. La premiére patinoire, dans la cour 
du CollBge, a vu de nombreux jeunes apprendre les rudiments du hockey, ces 
jeunes qui, plus tard, ont probablement fait partie de la glorieuse équipe des 
"Pirates", une équipe qui a connu d'éclatants succ&s un peu partout dans la 
région. 

La ballemolle et le baseball ont également connu des heures de gloire 
avec des équipes qui ont fait honneur à Saint-Coeur-deMarie e.t à leurs sup- 
porteurs. 

Enfin, i'organisation des loisirs A Saint-Coeur-deMarie s'est faite avec 
la participation des autorités municipales et scolaires, qui ont surtout insisté 
sur l'organisation d'activités de participation. 

Si on en croit tous ceux à qui on parle des loisirs ou des sports en 
général, "tout le monde aurait joué au hockey, à la balle-molle ou au base 
ball". Mais rien de précis.. . on cite des noms, des dates.. . mais toujours des a 
peu près ou environ. .. on se souvient plus ou moins. 

Normande Larouche (Mme Robert Simard) a qui nous avions deman- 
d6 quelques renseignements, a bien voulu nous aider en glanant ici et là quel- 
ques détails sur les loisirs.. . adrnetiant toutefois qu'il s'agit I& d'une bien faible 



Photo prise a Saint-Coeur-de-Marie en 
- -4 

1450, probablement A l'occasion d'une partie de hockey entre pbres et fils .. Dans l'ordre: AdB- 
lard Bouchard, contracteur; Jos Gilbert, marchand; Roger L'Heureux, amploy4 de I'Hydro-Qubbec: Raout Potvin, garagiste: Édouard 
(Dadouna) Fleury, resraurateur: Paul-€mile Trernblay, maitre de poste; Thbophile (Tetoute) Lavois. proprietaire de la salle de danse et  

Stanley (Telleyl Larouche. restaurateur. 
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L'Bquipe de baseball en 1952. Dans l'ordre: Yvon Desbiens, Cyrille Larouche, Gaston 
Larouche. Lucien Larouche, Antoine Gagnon. Roland Fleury, Edmond-Louis Larou- 
che. Chonce Gagnon, Bertrand Larouche et  ClArnent Lacombe. 

Les champions de la balle-molle. Sur la photo on  reconnait Paul Fleury. Raymond 
Duperré. Marcel Tremblay. Real Emond. Roger Gagnon. Benoît Thhriault, Bertrand 
Larouche (instructeur), Carol Gagnon. Richard Gilbert. Emil ien Tramblay, Jean- 
Claude Simard. Jacques Tremblay, Roger Larouche. 



partie des aczivités sportiveç jusqu'à nos jours. 

Parmi les activités qui ont eu beaucoup de vogue, dit-elle, mention- 
nons les Carnavals d'hiver ou on élisait une Reine. La première Reine du Car- 
naval de Saint-Coeur-de-Marie fut Huguene Savard, fille dlEdmour. Parmi les 
autres reines, menrionnons Thérèse Girard, Lucie Bouchard, Lucette Trem- 
blay, Madeleine Larouche, Johanne Bouchard et probablement plusieurs 
autres. 

Madeleine Larouche eut le privilége de couronner la première Reine 
d'ét4, Laurence Bouchard, "Miss Ballemolle", lors d'un festival d'&té. On 
rapporte qu'il n'y aurait eu que deux festivals d'el&. 

En 1962, un  groupe de jeunes décida de structurer les loisirs a Saint- 
Coeur-&Marie et obtint une charte a ce1 effet; il s'agissait de Bertrand La- 
rouche, Edmond Duchesne, Vincent Simard, Lionel Bergeron et Benoît Mal- 
tais. 

II ne faut pas oublier que les Frères de I'lnstruction chrktienne ont don- 
n4. une forte impulsion aux loisirs et aux sports; ils s'occupaient d'aider les or- 
ganisateurs des Carnavals, ils organisaient le hockey, la ballemolle e t  le base 
bal! pour les jeunes. Plusieurs se souviennent encore d e  fameuses parties de 
hockey organisées entre pères et fils. 

Après le dépan des Fréres de I'lnstruction chrétienne, d'autres béné- 
voles dkciderent de prendre la relève et d'organiser les Carnavals, mention- 
nons parmi ces bénévoles, Gilles Goulet, Normande Simard, Madeleine Du- 
perré et Desneiges Larouche. Le premier Carnaval qu'ils organiserent fut celui 
qui couronna 8ibiane Girard, fille de Jos., comme Reine du Carnaval. 

Depuis ce temps, il y eut toujours deç activités extraordinaires durant 
le Carnaval, activités au cours desquelles on retrouvait toujours le couron- 
nement d'une Reine. Parmi ces reines, mentionnons Mona Jobin, Carmetle 
Blackburn, Nysene Gauthier, Huguette Dubé, Lina Larouche, Ghislaine La- 
rouche, Doris Gagné, Marise Gaudreault, Doris Larouche, Edith Gaudreault, 
Francoise Blackburn, Linda Maltais, Annie Dufour, Claudine Rioux, Hélène 
Dufour e t  probablement quelques autres dont nous oublions les noms. 

Madeleine Larouche, pour sa part, fut couronnée Reine du Carnaval, 
sur la glace de la patinoire, devant un groupe très restreint de sportifs qui 
avaient bravé un froid sibérien ... Paul Larouche agissait comme maître de 
cérémonies. 

La vente de billers par les concurrentes au tttre de "Reine du Carnaval" 
rapponaienr envrron $200. aux organisateurs dans ce temps-lh. Maintenant, 
ce concours rapporte jusqu'à $10,000. pour cette activité. Ces argents ont 
toujours été versés pour l'organisation des loisirs. 



Le Carnaval 1970 Dans l 'ordre' Ghislaine Larouche. Reine d u  Carnaval 1969; CIB- 
ment Fleury, maire d u  village; €101 Brassard, prbsident du ComirB des loisirs. Robert 
Gagnon, maire de la paroisse; l e  Bonhomme Carnaval: Rodrigue Lebel, president du 
Carnaval e t  Mme Clément Fleury 
I - -- 
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Le Carnaval 7970: l b r c  rangee: Francinc Larouche. duchesse: Mme Guy Trernblay, 
directrice: Carmelle Blackburn. duchesse. le Bonhomme Carnaval; Bibiane Gagné, 
duchesse; Mme Charles Tremblay. d~rectr ice et Rodrigue Lebel. président du Carna- 
val. 2Bme rangée: Vincent Gaudreault. directeur; Denise Brassard. secréraire: Mme 
LBonce Plourde. directrice: Raymond-Noël Larouclie. directeur et Gilles Lavoie, vi- 
ce-président du Carnaval. 



Les tournois de hockey, bal\on sur glace et balle-lente, entre familles, 
ont également obtenu de grands succès par le passé à Saint-Coeur-deMarie. 

Mentionnons également que le club de motoneiges, qui est devenu 
"Les Amicaux", a joub un rôle important dans l'organisation des loisirs a 
Saint-Coeur-de-Marie; le premier président fut Gaétan Coulombe. 

II y avait aussi des concours pour le choix du plus bel homme; parmi 
ceux qui ont remporte ce titre, mentionnons le docteur Jean Gauthier, 
Ghislain Maltais, Orner Bouchard et Réjean Fleury. 

II y a eu également le concours de M. et Mme Tourbillon et celui de la 
"Personnalité de i'année", qui fut remporté par Gilles Goulet et Ghislain Mal- 
tais, pour souligner leur magnifique travail dans la rhalisation du projet de 
I'aréna. 

II y eut également la "Personnalité" dans les commerces, les veillées 
"chez Pepère" et quoi encore. 

Photo prise b I'ardna d'Alma en 1953, aprbs une serie qu i  avait couronne les "Pira- 
tes" de Seinr-Coeur-de-Marie. champions d e  la s4rle. 
Dans l'ordre, l h ra  rangbe: Jean-G. Fleury; Jean-Paul f remblay;  Camil  Villeneuve, 
gardien de but; Adr ien Fleury et Thbophlle Larouche. 28me rang&%: Noël  Bou- 
chard, directeur; Lucien Larouche, arbitre; Raymond Fleury; Clbment Fleury; Fer- 
nand Gauthier: Bertrand Larouche; Roland Fleury: Conrad Ayot: A lber t  Larouche. 
gbtant e t  Stanislas F leuq.  directeur. 
La direct ion du club Bfait sous la prbsidence de  Clbment Fleury: les autres m e m -  
bres d u  bureau de direction Btaient: Paul Larouche. vice-president: Gaby Harvey. 
secrbtaite. Les directeurs Btaient MM. Vincent Simard, Alben Larouche, LBance 
Bouchard, Stanislas Fleury, N o I I  Bouchard, Octave Normand e t  Jos-Élie DuperrB. 
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Photo prise aprds une excursion sur le bateau b Xavier Simard. lbre rang4e. 
I'abbb Rend Fleury, Oswald Fleury, I'abbd Alfred Simard, Laura Girard; 28me 
rangbe: Bella Bouchard. une cousine de Jeanne. Jeanne Simard, Aline Simard 
et Mariette Gilbert. 

Un plque-nique en 1948 - Dans l'ordre, Julien Larouche, Philippe Duchesne, 
I'sbbh Maurice Savard. Marcel Saward, Jacqueline Lebel et  Gaby Savard. 



LBonce Fleury, agent d'assurances, 
pechait en "gentleman" c o m m a  les 
Ambricains ... avec un "papillon" au 
cou et sa casquette qui ne I'abandon- 
nait jamals. 
Sur la photo du haut. L B D ~ c ~  est de- 
bout: B i'srribre, Pamphile Trernblay. 

l 

M m e  Nicole Larouche fut l'heureuse gagnante du monrant de $ 1 0 . W .  offert lors du 
tiraga de la LOTO-MISTOUK. Elle apparaît ici an compagnie des responsables de la 
Corporation du Centre des loisirs. Dans l'ordre, Gilles Goulet. Gaatan Coulornbe, 
Ghislain Maltais. Mme Larouche, Rami Larouche. Bertrand Larouche et Benoît Mal- 
rais. Le montant de $2,000. a BtB gagne par Mlle Lucille Fleury et le $1.000. par M. 
Almas Lemieux. 
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Le "Maurice Richard" des "Patriotes" de 
Saint-Coeur-da-Marie ... nul sutra que ' 

Clbrnent Fleury. 

Un vdhicule plutôt inusité B Saint-Coeur-de-Marie: un "showmobile" appartenant 
au fromager Laurent Jobin. A ses côtbs, l'officier de circulation (spotter) David 
DuperrB. 



Centre sportif Mistouk 

L'histoire du Centre sportif Mistouk débute le  26 janvier 1973, au 
cours d'un tournoi midget, a Alma. Ghislain Maltais et Bertrand Larouche, 
deux participants assidus aux parties de hockey, se demandent alots 
"pourquoi Saint-Coeur-de-Marie ne possède pas son arena"? Ils étaient 
déjà convaincus qu'il était possible de doter Saint-Coeur-de-Marie d'un 
centre sportif.. . rien de trop gros, pas trop dispendieux. 

"On pourrait faire la charpente en bois, car ca  se fait ailleurs au 
Québec", se disaient-ils. 

Et l'idée continuait de germer dans leur esprit, ils en parlaient a 
d'autres "mordus" du hockey: Théo Larouche. Gilles Goulet, Benoit Mal- 
tais et quelques autres. On trouve l'idée originale et ... faisable, avec la par- 
ticipation de la population dont on connaït le dévouement. 

Les jours qui sliivent permettent plusieurs rencontres et de nom- 
breuses consultations auprès de la population et d'organismes du milieu; 
Le projet se précise davantage. On rencontre même le prksident du Comité 
des loisirs, Jean-Roch Tremblay, qui accepte de travailler avec le  groupe 
pour mettre ce projet en marche. 

A u  début de février, les promoteurs du projet rencontrent les deux 
conseiis municipaux pour leur soumettre le projet d'un centre sportif. A 
cette rencontre assistaient Ghislain Maltars, Bertrand Larouche, Théo La- 
rouche, Benoit Maltais et Gilles Goulet. 

Les conseillers rrouvent le projet intéressant et reconnaissent que 
"$a" s'iinpose à Sainr-Coeur-de-Marie". Cependant, même s'ils accor- 
dent leur appui moral au projet, les conseillers des deux municipalités re- 
fusent de s'engager financièrement dans le projet. Toutefois, pour de- 
montrer leur bonne foi e t  leur appui au comité d'étude pour u n  centre 
sportif, les deux municipalités offrent les services du secrétaire-trésorier, 
Florent Coté, qui pourrait agir comme coordonnareur, ce qui est accepté 
d'emblée. 

Le 4 février, après avoir fait une demande officielle pour un  permis 
de coupe de bois, on  organise ce chantier pour couper tout le bois de 
charpente du futur centre sportif. 

Le 7 février, on forme un  comité permanent pour la réalisation du 



Le club de balle molle en 1958. Sur la photo: Roland Si. 
mard. Jean-Roch Simard, Jean-Louis Simard. Robert 
Tremblay, Raymond Larouche. Fernand Gauthier. Laval 
Guérin, Claude sirnard, Gaston L'Heureux et Laval Trem- 
blay. 

Émile Fleury. le Dr Cinq-Mats et quelques amis au cours d.une partie d e  cliasse. 



projet; sont nommés: Ghislain Maltais, Rémi Larouche, Théo Larouche, 
Jean Gauthier, Jocelyn Fortin, Gaétan Coulombe, 8enoit Maltais, Lionel 
Bouchard, Bertrand Larouche et Gilles Goulet. Le 11 février, Ghislain Mal- 
tais accède A la présidence du  comité alors que Bertrand Larouche e t  Théo 
Larouche sont élus vice-présidents. Pour cornplbter l'exécutif, Gilles Gou- 
let accepte d'agir comme secrétaire alors que Florent Côté agira comme 
coordonnateur. 

Et le  comité se met en branle pour de bon: organisation de la coupe 
de bois, demande aupres du député fédéral pour connaître la politique de 
subventions du gouvernement, démarches auprès du  Conseil intermuni- 
cipal des loisirs du  secteur Nord pour le mettre au courant du projet, dé- 
marches aupres du ministère des Corporations et  Institutions financières 
pour obtenir l'incorporation du comité, etc. L'incorporation est accordée 
u n  peu plus tard sous le nom de "Centre sportif Mistouk Inc.". 

La coupe du bois se fait à la f in d e  mars et au début d'avril. 

Par la suite les événements se prkcipitent: 

Le comité apprend que le gouvernement ne permet plus la cons- 
truction d'édifices publics avec charpentes en bois: il faut donc changer 
les plans. On vend alors le bois de charpente à un contracteur pour la 
somme de $22,000. 

On organise ensuite une souscription populaire, qui grâce à la gé- 
nérosité de la population, rapporte la somme de $33,000. démontrant ain- 
si que la population était réellement ddcidée 3 menet ce projet jusqu'au 
bout. 

Fort de cet appui de la population et presqu'assurke d'une subven- 
tion de l'ordre de $ 150,000. du Haut-commissariat aux loisirs et aux 
sports, la municipaliré adopte le règlement 136, le le t  octobre 1973, "pré- 
voyant un emprunt de $ 150,000. pour la construction d'une patinoire cou- 
verte sur partie des lots 25 et 25-A". Ce règlement fut abrogé par la suite. 

En mars 1974, le cornite organise une loterie populaire: la "Loro- 
Mistouk". Le 17 novembre 1974, lors du  tirage de cette loterie, on avait un  
surplus de caisse de $ 7,000. qui s'ajoutait aux S 55,000. deja placés à la 
Caisse populaire de l'endroit. 

Le 4 mai 1974, les deux municipalités signent un protocole d'enten- 
te "à l'effet de construire une patinoire couverte dont le coût est estimé A 
environ Ç 280,000., affectant a cet emprunt la subvention du Haut-com- 
missariat au montant de Ç 150,000. e t  le montant recueilli par le cornit6 en 
souscription et autres". 



Le Ceritre sportif Mistouk 

Les "Pirates" vers 1950. 
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Lors de I'assernbl&e publique tenue le 25 mai 1974 pour I'approba- 
tion dudit règlement par les électeurs propriétaires, aucun contribuable ne 
s'objecta a l'approbation du règlement 138. 

La construction du Centre sportif de Mistouk débuta le 7 octobre 
1974 et c'est en janvier 1976 qu'on donna les premiers coups de patin ... 
sur une glace naturelle évidemment. l a  demande pour une glace anificiel- 
le au Centre sportif fut  acceptée en principe par les autorités municipa- 
les.. . moyennant que le Haut-commissariat aux loisirs et aux sports accor- 
de une subvention A cet effet. 

En novembre 1976, le Haut-commissariat confirmait l'octroi d'une 
subvention de S 150,000. pour la construction du  Centre sportif. Le con- 
trat pour la construction du Centre sportif fut accordé a la firme Roméo 
Fortin Inc., d'Alma. 

Ce n'est que 4 ans après la fin des travaux, qu'on revient avec le  
projet de glace artificielle pour en assurer la réalisation. Au printemps de 
1979, une armée de bénévoles fait le tour de la municipalité pour recueillir 
les fonds d'une souscription publique pour aménager une glace artificielle 
à "l'arkna" . 

La population se montre de nouveau très généreuse et elle souscrit 
$ 121,000. pour la glace artificielle. 

Le conseil de Delisle, fort de cette souscription populaire au rnon- 
rant de S 121,000. et de la subvention de $ 150,000. du gouvernement, 
adopte son premier règlement après la fusion des deux municipalités. 

Le règlement no 1 adopté alors "prévoit un  emprunt de $ 266,000. 
pour l'aménagement de la glace artificielle au Centre sportif Mistouk, af- 
fectant a cet effet la souscription populaire et la subvention du gouverne- 
ment". 

Le contra? fu i  accorde a Laurent Fortin pour la dalle de béton pour 
la somme de Ç 82,500. alors que la firme Ludger Harvey, de Jonquiete se 
voyait accorder le contrat de la réfrigération pour un montant de $ 125,000. 
Le tout était termine en fevrier 1980. 

C'est ainsi que la population de Saint-Coeur-de-Marie, grâce à son 
dynamisme et surtout 3 sa générosité, s'est donne un Centre sportif, 
avec glace artificielle, qui fait l'honneur de tout le secteur Nord. 



La pêche au lac "Bras de Belley". 
dans le Rang 5.  

* - i v .  -- 
a - \ 

Un groupe de pêcheurs sur le lac Saint-Jean. à l'entrée de la Grande-OBcharge i n  
7924. Dans l'ordre. le docteur Lionel Cinq-Mars. Stanislas Gauthier, Stanislas "Tanis" 
Fleury. Ovila Savard et Honorius GagnB, 



La Plage WILSON 

A u  début de 1952, les Fabriques de Saint-Coeur-de-Marie et d'lsle- 
Maligne obtenaient du Ministère de la Colonisation un terrain sur les bords 
du lac Saint-Jean, à quelques milles seulement de Saint-Coeur-de-Marie, 
"pour en faite u n  centre de villégiature afin de procurer des loisirs sains à 
toute la population". 

Le 13 septembre de la même année, une importante assemblée eut 
lieu au presbythre dans le but  de former un corniré pour aider le  curé et les 
marguilliers B "administrer une plage située sur le lot no 4 du Canton Tail- 
Ion, appelCe Plage Wilson et appartenant a la Fabrique de Saint-Coeur-de- 
Marie". A cette importante réunion. on remarquait la présence de M. le 
curé Ludger Gauthier, MM. ~oçeph-€l ie Maltais, Léonce Bouchard, Raoul 
Potvin et Vincent Simard. 

Le comité d'administration de la plage fut formk, séance tenante, 
comme suit: président, M. le cure Gauthier; vice-président,  osep ph-Élie 
Maltais; directeurs, Léonce Bouchard, Noël Dufour et Raoul Potvin; se- 
crbtaire, Vincent Sirnard. 

Le principal responsable de la réalisation el de l'organisation de la 
plage de Saint-Coeur-de-Marie fut sans contredit  osep ph-&lie Maltais, qui 
y mit tout son coeur et qui fut remplacé par la suite par Paul Larouche (Al- 
bert), qui montra autant de dévouement. 

Fa plage W~lson. 
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Madereine Bouchard et sa fille Caroline sur la Plage Wilson. 

Le 29 juin 196û. la plage de Saint-Coeur-de-Marie fut vendue a la 
Municipalité par la Fabrique. Ce fut  également l'année ou Paul Larouche 
accepta la présidence, fonction qu'il occupa avec une sollicitude sans bor- 
ne jusqu'en 1980, alors que Jean- Louis Gagnon accepta de le remplacer a 
la présidence. 

Paul Larouche fut  l'homme de toutes les circonstances, l'homme 
des solutions. Il veillait à la bonne marche des opérations et au respect des 
biens de chacun; exigeait que l'écologie soit respectée dans toute sa 
splendeur. Chaque propriétaire de chalet pouvait lui demander aide et 
conseils, il etait toujours prêt car il aimait d rendre service et ce, sans 
compter. 

Actuellement, la Plage Wilson s'ennorgueillit d'une soixantaine de 
chalets dont six sont habités A l'année longue; six terrains seulement ne 
sont pas cons2ruits. La Plage Wilson a comme service une magnifique 
chapelle offerte a la Fabrique d'Isle-Maligne par la compagnie Alcan. Le 
service religieux est assuré depuis les tout-débuts par l'abbé Fredo Du- 
chesne qui, malgré ses 83 ans, apporte une note particulière aux messes 
estivales. 

Les vacanciers de la Plage Wilson sont des privilégiés car ils sont 
les seuls a posséder encore aujourd'hui, une plage sablonneuse con.irne au 
tout début, sans que Iférosion des berges y ait fait des ravages considéra- 
bles. 

Les familles y arrivent dès le mois de mai; quant a celles qui ont  des 
enfants d'âge scolaire, on les voit de juin au début de septembre. La route 
étant asphaltée jusqu'a la chapelle, merne les travailleurs peuvent se per- 
mettre de voyager soir et matin, pour aller retrouver leurs familles et jouir 
de la  grande nature.. . dans leur proprieté. 



Carnaval 'lW... promenade en traineau et partie de hockey. 
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Des jeux d'hiver ... Sur la photo: Pierrette Larouche. 
Georges MBnard. Marie-Paulte e t  Marguerite MB- 
nard, Gemma Harvey. Mlle Plourde, Marie-Marthe 
Larouche. Rose Larouche. Laurent Ménard et Jean- 
Paul Plourde 

Photo prise dans le petit ruisseau qui rnéne B la "cale coteybe". apps-  
IBa ainsi par les anciens Iroute pour le "bac"). Dans la chaloupe: Eugb- 
ne Bouchard. Annabelle Larouche, Alfred Boucherd et les enfants, Eu- 
gdne. Jean-Marie. Hervb er Anita Bouchard. 



Le centre plein air 
"Les Amicaux" 

Vers les années 70, la mode &tait à la motoneige. Comme partout 
ailleurs dans la province, les amateurs de ce sport se regroupaient et par- 
taient en joyeuses randonnbes. Les champs e t  la forêt devenaient un lieu 
de rencontres et de divenissements. A Saint-Coeur-de-Marie, tous les 
rangs avaient leur "Club de ski-doo" logé soit dans une maison désaffec- 
tee, soit daris un  chalet construit en plein bois. 

Quelques personnes, ferventes mordues de plein air, commenc8- 
rent à rgver d'un endroit qui rbunirait tous les amateurs de motoneige du 
village. C'est ainsi que le "Club Motoneige Amico" fut fondé en novembre 
1972 par son premier président, Ben Marcoux, secondé par Laurier La- 
pointe et Maurice Maltais. L'effectif comprenait 35 membres e l  ces der- 
niers obtinrent l'incorporation légale de leur club le 29 mai 1973. 

Durant les deux premières années d'opération, le Club Amico avait 
comme point de rencontre le chalet des Scouts d'Arvida situ6 a la plage 
Wilson, en bordure du lac St-Jean. Mais les membres du Club ne se sen- 
tant pas réellement chez eux, rêvaient d'avoir leur propre bâtisse. Comme 
le terrain adjacent au chalet des Scouts servait de colonie de vacances aux 
enfants de Saint-Coeur-de-Marie, un projet de construire un chalet qui 
servirait B l'année longue A toute la population mûrit et devait se concréti- 
ser bientôt. 

Cependant, comme la construction d'une bâtisse aux dimensions 
respectables et d'un style approprié ne pouvait se faire qu'avec des prières 
il fallait que les concepteurs du projet trouvent des moyens de finance- 
ment. 

Un projet d'initiative locale permit de recevoir $ 20,000.00 qui servi- 
raient A payer la main-d'oeuvre et une souscription popdaire apporta un  
fonds de Ç 5,000.00. 11 s'agissait pour 100 personnes de prêter chacune 
Ç 50.00 sans intérêt. On organisa des corvées de coupe de bois pour la 
construction du chalet. Des équipes de bûcherons (souvent improvisés) 
se donnèrent le mot  et bientôt tout le bois nécessaire à la construction fut 
transport6 sur le terrain prêt A etre utilisé. Gaétan Coulombe, le meneur de 
jeu, ne recula devant rien pour doter le village d'une base plein air efficace 
et autofinancièrement rentable. 

L'ouverture officielle se f i l  le premier février 1975. Les amateurs de 



Le chalet de l'abbé Maurice Savard, sur 

l'ile. Sur la galerie, Bertrand Larouche 
e t  Raymond Dorval .  

La rue Principale vers 1930. Alphonse Simard. membre de la fameuse équipe - _  

basehall de Saini-Coeur-de-Marie. 





Le terrain de tennis situ6 à cô t l  
de chez Pamphile Trernblay ;' 
(aujourd'hui chez Paul-Henri 
Fleury). Sur la photo. Desneiges 
Larouche IErnesrl. Gertrude 
Duperrd (David1 et Mauds La- 
touche IAlbertl. 

Une partie de hockey entre jeunes filles durant le Carnaval de 1936. 
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Chaland  volé A Thaddée Simard pour une ballade dans la baie. derriArri 1'8glise. Dans 
la chaloupe, Gllberte Bouchard. Marguerite Girard et Huguette Savard. 
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Les futures vedettes du hockey en  1971 Dans le groupe on reconnair Gilles Gau 
ihier. Pierre Trsmlilay. Alain Carouchs, Laurier Maltais. Sylvain Gagnon, Laval La- 
rouche, Miclial Larouche. Roger Laforga, AndrB Maltais, Benoît Larouche Jean 
Desbiens, Antonin Maltais, Denis Larouche, Guy Gaurhier, Louis Maltais, Richard 
Larouche e t  Yvon Blackburn. 



La célébration de la Fête 
de la Saint-jean-Bapt iste, 
en 1931 

La messe en plein air devan? le couvent 
.. - 

Le petit Saint-Jean-Baptiste (Marcel, fils 

La vannerie. La croix du chemin. 

Le broyage du lin. La cavalerie. 

On parade en "barlot". 
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La parade. 



Vie socio-culturel le 

4- ; A A+ 

Le Domaine du Bel-Age. 
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La l b r e  Relne du Carnaval de  Salnt-Coeur-de-Marie, Huguerte Savard, fille d'Ed- 
mour (MBrldB),  marike B Alphonse Simard. Son frhre Charles. fils de Xavier et frhre 
de I'abb6 Alfred, l'accompagne B titre de  Duc du Carnaval 



Le Domaine du ~ e l - Â ~ e  

La population de Saint-Coeur-de-Marie, toujours respectueuse et dé- 
vouée envers ses anciens qui ont été les pionniers et qui ont fait de la munici- 
pali~é ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-A-dire une des plus belles paroisses du 
Lac-St-Jean, s'est penchée avec amour sur les problèmes qu'ils rencontrent. 

C'est ainsi que clés 7968, un groupe de citoyens menait à exécution 
une idée longtemps caressée et formait un comité pour construire une rési- 
dence pour personnes âgées. 

Ce comitb se composait du Docteur Jean Gauthier, président de la 
Commission Scolaire de Delisle; Clément Fleury, maire de la municipaltre de 
Saint-Coeur-de-Marie; Joseph-€lie Maltais, maire de la municipalité de Delis- 
le; Paul Larouche, conseiller de la municipalité de Saint-Coeur-de-Marie; For- 
tunat Lavoie, conseiller de  la municipalité de Delisle; J.-Eugène Laflamme, 
commissaire 3 la Commission Scolaire de Oelisle et Benoît Maltais, çecreraire- 
trésorier de la Commission Scolaire de Delisle. 

La première réunion du comité eut lieu le 15 juillet 1968 et dès le lende- 
main, appuyés par les deux municipalités, de la Commission Scolaire, des au- 
torités religieuses et de tous les organismes du milieu, les membres du comité 
adressaient une demande officielle au Ministère de la famille et du bien-être 
social afin d'obtenir !'autorisation de construire un centre d'accueil d'héberge- 
ment pour personnes âgées. 

?8 - 
""'ml- -- 



Les membres du Conseil d'administration - 1982 

M. Paul Larouche 
Mme Normande B.-Simdrd 
M. ]c~;iii-Yves Fleury 
M m e  Claudeite M.-Aubin 
Mnie Antoiilette Dion 
M. Clément Fleury 
 MI?^ Marie-Anna B.-Harvey 
Mme Lucie M.-Larouche 
Mme Marie Larouche 
Mme Paulirw Larouche 
M. Raymond Larouche 
M. Foriunat Lavoie 
Mme Jeanriine L.-Maltais 
Docteur Alain Tremblay 

président 
vice-présiderire 
seçréta ire 
adlninis~rateur 
adiiiinistrateur 
administrateur 
aclrninisirateur 
~drninisirateur 
administrateur 
adminisirateur 
administrateur 
administrateur 
adrninistrdteur 
administrateur 

Un groupe de jeunes filles de Saint-Coeur-de-Marie en retraita fermbe à Val-Raci- 
ne vers 1945. 



Après avoir fait la preuve des besoins du milieu, et ce a la demande du 
ministère, et fort de l'appui du député Léonce Desmeules, le comité obtenait 
le 27 novembre 1968 l'autorisation du ministre Jean-Paul Cloutier de dévelop- 
per un centre d'hkbergement pouvant recevoir trente-cinq personnes. 

Le 13 mars 1970, la Corporation lançait un appel d'offres pour la cons- 
tcuction de lrc5tablissement, dont les plans et devis avaient été préparés par 
l'architecte Lubo Georg iev. 

La Corporation accordait, 
le 4 mai 1970, le contrat à Des- 
b~ens & Pllote LtBe, pour un 1 l 

montant de 336 974 $. Le 20 août 
l 
1 

suivant, les travaux ddbutaienf. 
L'immeuble était livré aux mem- 1 
bres de la Corporation le 16 mars 

I .rP 
1971. A cause de certains impré- 6 

l 

vus, le cout de la construction 
s'est élevé 5 412 7€û S. Ce mon- 
tant comprend également les % 

frais des professionnels de la 
construction. 

& 

Le 4 janvier 1971, les ad- 
$ 

ministrateurs proceciaient à l'en- & 

gagernent de M. Jean-Yves Fleu- 
8'- 

ry, comme directeur général. d 
P l 

Au cours de l'été 1971, les 
adminisirareurs, avec I'autorisa- 
lion du ministhre des Affaires so- 
ciales, procédaienr a l'achat de f' 
l 'ameublement au coût  d e  
45 516 $. 

Le grand jour arriva enfin le 30 septembre 1971 alors que les premiers 
bénéficiaires étaient accueillis. L'inauguration officielle eut lieu le 24 octobre 
1971. 

Aujourd'hui, tous les pouvoirs de l'établissement sont exercés par un 
conseil d'administration formé selon la Loi sur les services de santé et les ser- 
vices sociaux. LES deux personnes qui ont occupé la présidence du Conseil 
d'administration jusqu'a ce jour sont le Docteur Isidore Gauthier et Monsieur 
Paul Larouche. 



Mona Jobin. Reine du Carnaval d e  Mistouk en 1971: elfe reçoit la couronna de la Rsi- 
ne du Carnaval de 1970. Carmelle Blackburn. 



Le Domaine du  el-Age 
de Saint-Coeur-de-Marie Inc. a 
pour mission de "loger, entrete- 
nir, garder sous observation, trai- 
ter ou petmettre la réintégration 
sociale des personnes dont 1'6tat, 
en raison de leur age ou de leurs 
déficiences physiques, calaclé- 
rielles, psycho-sociales ou fami- 
liales, est telle qu'elle doivent être 
soignées, gardks en résidence 1 
protégée ou, s'il y a lieu, en cure i 

fermée ou traitées é domicile". M .  Paul Latouche 

Le Domaine du Bel-Àge de Saint-Coeur-de-Marie Inc. reçoit donc 
"des personnes qui, en raison d'une diminution de leur autonomie physique 
ou psychique, doivent djourner en résidence protégée". 

Le Domaine du ~ e l - ~ ~ e  de Saint-Coeur-de-Marie Inc. a pour objectif 
général de fournir un milieu de vie adapté à leurs besoins, qui leur permette de 
vivre pleinement le temps qui leur reste, aux personnes àgées e t  à certains au- 
t e s  adultes nécessitant hébergement avant I'ige de la retraite et ce, confor- 
m4ment au permis d'exploitation émis par le Ministère des Affaires sociales. 

Le Domaine du 6el-Age de Saint-Coeur-de-Marie lnc. met tout en 
oeuvre pour satisfaire les besoins fondamentaux des bénhficiaires en difficul- 
tB. II dispense des soins médicaux, des soins infirmiers et d'assistance, des 
services de pharmacie, de pastorale, d'animation, d'alimentation, d'entretien 
ménager, de buanderie, de sécurith. 

Depuis janvier 1982, le Domaine du 8el-Age bénéficie également des 
services d'une équipe de bénévoles présidée par Mme Normande Bouchard- 
Simard. 

D'architecture moderne, le centre d'accueil met à la disposition de ses 
bénéficiaires trente-trois chambres réparties en quatre modules: deux charn- 
bres doubles, six chambres communicanfes et vingt-cinq chambres privées. 

Sa clientèle provient principalement des i.r.iunicipalités suivantes: De- 
lisle (Saint-Coeur-de-Marie), Saint-Henri-de-Taillon, SainteMonique, \'As- 
cension, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-L6on er Sairil-Nazaire, c'est-à-dire 
toute la partie nord du comté de Lac-St-Jean-Est. Ses portes sont également 
ouvertes aux personnes demeurant 3 l'extérieur du territoire. 

Pour l'année 1982-83, le Ministère des Affaires sociales a autorisé un 
budget de fonctionneinent de l'ordre de 555 350 Ç .  

5 .  



Photo prise lors de l'inauguration de la Bihliothéque municipale, au sous-sol de 
I'églrse. Dans l'ordre. Julienne Renaud; Antoinette Tremblsy: le maire Clément 
Fleury; Madeleine Harvey: le curé Anîonin Sirnard et  Mme Rita Maltais. 
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Photo prise lors de l'inauguration du nouveau local de la Bibliothèque municipale, 
au sous-sol de la caserne des pompiers. Dans l'ordre le maire Robert Gagnon: Mme 
Eliette Bouchard. Mme Jeanne-d'Arc Lavoie. Mme Janette Côté; Florent Côtb. 
secrétaire de la Municipalité et Mme Madeleine Fleury 



La bibliothèque municipale 

Le Conseil municipal de Saint-Coeur-de-Marie, en data du 2 mars 
1971, adoprait son Régleinent No 124 "établissant une bibliothèque muni- 
cipale". 

Par le même règlement, la Municipalité s'engageait à signer avec la Bi- 
bliothéque centrale de pr&ts (B.C. P . )  une entente pour la fourniture de livres, 
moyennant un per capita payé par la Municipalité. 

La bibliothèque fut installée au sous-sol du presbytère et inaugurée of- 
ficiellement le 25 juillet 1971. A l'automne de 1978, la bibliothèque municipale 
déménageait dans un local permanent, au sous-sol de la caserne des pom- 
piers. 

En 1982, la b~bliothéque compte 784 membres, soit 218 adolescents, 
225 adultes et 341 enfants; il s'agit !à d'une participation excellente. 

Le cornit6 des ben8volcs qui adniinistraient la Rihliothéque municipale de Saint- 

Coeur-de-Marie en 1971. Dans l'ordre. Heléne Gaudreault. Carole Potvin, responsa- 
ble; Rose Gilbert; Liliane Beaumont: Madeleine Fletiry: Rose-Héléne Roy: Lucie 
Brassard. Christiane Larouche n'apparaît pas sur la photo. 



Le Musée de Mistouk - 1976 

En 1976, la population de Saint-Coeur-de-Marie a vécu une semai- 
ne culturelle intense alors que le Comité culturel de l'endroit avait organisé 
le "Musée de Mistouk" avec des objets, photos et autres choses ancien- 
nes recueillis dans les familles de Saint- 
Coeur-de-Marie. Ce musée fut real~sé grace 
à l'initiative de Carole Potvin, présidente du 
Comité culturel, en collaboration avec Ruth 
Allary et Michel Bauchard. 

Monseigneur Victor Tremblay.  pr&si(lent de la SociBté historiqiie du Saguenay, 
prononce un discours à l 'occasion de  l 'ouverture officielle du mude.  



Au Musée de Mistouk 1976. 

Quelques-uns des ohjets nncieiis recueillis dans les familles de Saint-Coeur-de- 
Marie et sxposçis 3 la population duranr cette Semaine du musée. 



Un groupe d'anlmareurs de la J.A.C. en session d'étude. Sur la photo, Régine Ma l -  
tais, fille de ~ossph- lie Maltais. 
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Un groupe d'animateurs de  la J .A.C en rerraire. Sur la photo. Thérése Larouche 
lMme Bernard Gaudreault) 





Un orchestre de circonstance pour le 
chant, la musique et la danse dans les 
noces et les veillbes de famille, Sur la 
photo, Rose e t  Pierrette Larouche 

- - 
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La "cribe" à la porte d e  I'Bglise durant le Carnaval. Le 'crieur" Philippe Tremblay 
"qui Btait formidable" selon ce qu'on rapporte. 



Le Club des Années d'Or 

Le Club des AnnCes d'Or de Saint-Coeur-de-Marie a été fond4 le 30 
septembre 1972 et a recu ses lettres patent- le 28 décembre de la m&me an- 
nbe. 

Le premier président fut David Tremblay alors que le président actuel 
est Jos Gilbert. Présentement, le Club compte 207 membres, dont 140 p o s &  
dent une assurance de groupe. 

Le premier recruteur pour l'assurance fut Ernile Fleury alors que le re- 
crureur actuel @sr Joseph-Arthur Larouche. 

Le Club a occupé plusieurs locaux depuis sa fondation; depuis 1978 il 
s'est ambnagé une salle dans le Centre coinmunautaire avec la collaboration 
de nombreux bénévoles. Le Club loue cette salle 3 des familles pour des r& 
ceptions dans te temps des Fetes, ce qui l'aide à financer ses activités. Le 
Club fournit également la salle pour les repas aprks des funérailles et ce, gra- 
tuitement. Les responsables du Carnaval utilisent également cette salle gra- 
tuitement pendant une semaine, pour leurs acrivitÉs. 

Le Club organise de nombreuses activités pour ses membres: tournois 
de dards, de billard, de poches, parties de cartes et offre des trophées aux ga- 
gnants. 

Le Cercle des Fermières 

C'est vers 1935 que le Cercle des Fermieres fut fondé B Saint-Coeur- 
de-Marie avec l in premier conseil composé de: Lucienne Claveau, présidente; 
Mme €mile Fleury, vice-présidente; Mmes Gaudias Gaudreault, Johnny 
Blackburn, Jean Bergeron et Alfred Lebel, conseillères. Rose-Hkléne Girard 
agissait commesecretaire et M. le cur.4 Abel Simard, comme aumanier. 

Le Cercle des Fermières a joué un rôle importanr Saint-Coeur-de 
Marie depuis sa fondation, d'ailleurs, on faisait appel aux Fermières pour les 
oeuvres paroissiales et A bien d'autres occaçions. 

Le Cercle a toujours été responsable d'activités nombreuses pour ses 
membres er souvent pour toute la population: soirées de bazar, parlies de car- 
tes, voyages organisés, bingos, expositions, sans oublier des cours de tissage 
et du travail au métier. 

Aujourd'hui, le Cercle des Fermières est bien vivant. et continue la tra- 
dition d'être au service de la communauté. 

Lors de la grande exposition de 1979, pour rous les Cercles du Sague 
nay-Lac-Saint-Jean, le Cercle de Saint-Coeur-de-Marie s'est classé premier 
avec I s  travaux suivants: 





Poncho (Expo de Québec): Clauderte Pilote 
Centre de table I brodene): Gisèle Goulet 
Macramé (murale): Gaby Michaud-Desbiens 
Blouse et pantalon (ensemble): Gertrude Duperré 
Tenture de chambre (tissage): Eliette Lapointe 
Nappe (tricot au crochet): Antoinette Fleury 
Chandail à la broche (Expo de Québec): Lucette Larouche. 

Courte-pointe rkalisée par Mme Gaby Desbiens. en 1979: ce travail à la main a 
nécessitk 6 mois d'ouvrage.  



La Jeune Chambre 

La Jeune Chambre de Saint-Coeur-de-Marie a été fondke en 1971 
et son premier prksident fut RCgis Gaudreault. Cependant, pour des rai- 
sons inconnues, elle ne fonctionna que quelques années. 

Lcs activités reprirent de nouveau en 1979 alors que Maryse Gau- 
dreaull fut élue a la présidence. Elle était alors assistée de deux vice-presi- 
dents, Michel Larouche et Régis Gaudreault; et des directeurs suivants: 
Hélène St-Amant. Roseline Savard, Denis Tremblay, Jocelyn Fleury et 
Claude Maltais. 

La premiere préoccupation du groupe fur de recruter des membres 
et d'amasser des fonds pour l'administration. Leurs efforts furent récom- 
pensés puisque l'année se termina avec 50 membres e t  un compte de ban- 
que assez bien garni. 

Au cours de cette année, la Jeune Chambre travailla en particulier 
sur le projet d'une "halte touristique" qui, malheureusement ne se concre- 
tisa pas. La Jeune Chambre part~cipa à des campagnes d'embellissement 
dans le milieu et reprit les cours d'art oratoire pour ses membres, de même 
qu'elle parraina quelques projets de Canada-Travail. 

Pour les succès de cette annke-là, la Jeune Chambre de Saint- 
Coeur-de-Marie reçut trois trophées: celui de la meilleure Chambre et pour 
le meilleur recrutement au niveau régional, de même qu'un trophée au na- 
tional pour la "fondation par excellence". 

En 1980, c'est Jocelyn Fleury qui accède la présidence. Parmi les 
activités de cette année-la, mentionnons la création d'armoiries pour la 
municipalité, des démarches pour un CLSC, la participation B I'organisa- 
tion du Centenaire et à la souscription Claude St-Jean de même qu'un 
concours sur i'environnement. 

André Blackburn succède à Jocelyn Fleury en 1981 .. . le manque de 
motivation des membres et le peu de disponibilité des personnes ressour- 
ces fait dépérir la Jeune Chambre.. . qui disparaît alors. 



Le maire C1Brnent Fleury couronne la Reine du Carnaval, Madeleine Larouche Dans 
l'ordre. Ernest Larouche, Cl6rnent Fleury. la Reins Madeleine, la duchesse Marie 
Harvey. Stanislas Fleury, Albert Latouche et Noé1 Bouchard. 

Couronnement de la lbre Reine des loisirs. Bibiaiie Gilben. fille de Jos. Gilbert; il 
s'agissait alors de la reprise des festivals d'hiver. 



Le concours du "Plus bel homme" qui a couronnb Orner Boucliard. Dans l'ordre. 
Denis Dufour. Rémi Larouclie, Desneiges Larouche. Orner Bouchard, Normande 
Bouchard, Gilles Goulet et Pierre Van Doesberg. 

Ghislain Maltais. élu "PersonnalirB de I'AnnBe" reçoit une plaque-souvenir de Remy 
Gaudreault. 



Semaine histo-culturelle 
8 au 15 août 1976 

C'est au cours de l'été 1976 que deux jeunes du  village, Michel 
Bouchard et Doris Larouche, déciderent de rendre plus interessantes des 
vacances sans travail. Dans le but de promouvoir la culture, l'histoire et le 
tourisme, ils organisèrent une "semaine histo-culturelle", du 8 au 15 août, 
au Couvent Notre-Dame-de-I'ïle (couvent démoli par la suite). 

Ce projet, organisé avec de nombreux bénévoles, comprenait trois 
parties: une exposition d'antiquités, des spectacles au café-terrasse avoi- 
sinant et un souper de clôture agrkmenté d'une parade de mode. 

Toutes les maisons du village et de la paroisse de Saint-Coeur-de- 
Marie furent visitées dans le but d'y trouver des objets ou meubles an- 
ciens; la récolte fut surprenante. De fait. on réussit a remplir trois grandes 
salles du Couvent. 

La première salle appelée "Salle Lionel Cinq-Mars", en l'honneur 
d'un médecin qui se dévoua à Saint-Coeur-de-Marie; cette salle contenait 
les piéces de verrerie, de porcelaine, d'argenterie, les tableaux, pièces 
d'art et meubles anciens. La deuxième salle, "Salle Henri Cimon", en 
I'honneur du premier missionnaire, renfermait les trésors et objets reli- 
gieux. Enfin, la troisième salle, la "Salle Joseph Fleury", en  l'honneur du 
fondateur de Saint-Coeur-de-Marie, représentait l'intérieur d'une maison 
Mistoukoise dans les années vingt. 

'P- 1 

-, +* ; 
Rbverende Mére Marie-des-Lys lpersonnifibe par Doris Larouche). A remarquer la 
reconstruction prssqu'exacte d'une dasse de 1929. 





Au Couvent 1929 

Le v~siteur entre par te parlo~r où Mère Marie-de-la- Sallerre explique 
/a visite du Couvent et souligne les faits marquants de 1929. L e v~si- 
teür se rend enswte S la chapelle où M. le curé Abel Simard ser- 
monne /es femmes aux épaules dénudées et les Iiommes qui paraît-id 
dansenr /es fins de sematne. On se rend ensuite a /a sa//e de cours 
ou, au son de /a cloche, Mere Marie-des-L ys enseigne le petit caté- 
ch~srne, l'histoire et le géographie. Au réfectoire, Mére Marje- 
Gahnelle- de-/'Annonoaiion présente au visiteur son lieu de travail, 
le menu de 1929 et les divers ustensiles domestiques du temps. 

L 'époque sous-t'conomique de 7929 se rerrouve au salon ou Mère 
Mane-de-/'Alverne présente les pièces d'ant~quité, les films muers 
et les photographies de /'&poque. 

Enfin, le bureau de /a Soeur direcrrice, Mére Marie- Franco~s- Xa vier, 
qui reçoit /es visireurs dissipés et où correc;ions et bbaiitudes se 
succèdent. 

Jus. Connaissant, personnage fictif, va de salle en salle, racontant 
des anecdotes du temps pass.4. 

En 1977, ce projet accueillir 2,994 visiteurs dont plus de 50% de 
t'extérieur de la région et environ 30% du village même de Saint-Coeur-de- 
Marie. Ce fut un véritable succès. 

À noter que plusieurs visiteurs de l'extérieur se sont souvent fai t  
prendre a cet-te animation touristique. En effet, certains visiteurs ont réel- 
lement cru visiter un couvent encore habité par des religieuses.. . alors que 
tout n'était q u e  théâtre. 





Les caprices du 
lac Saint-Jean 







élargir la partie la plus étroite de la GrandeDécharge afin d'augmemer le débit 
des eaux du lac. II fut alors dépensé une somme de 6 003,16 S pour l'achat . 
d'une machine 8 vapeur, de trois perforateurs à vapeur, un perforateur non 
mû par la vapeur, ilne batterie électrique, etc. pour faire certaines construc- 
tions indispensables et pour faire sauter par la mine 400 verges cubes de roc. 

On retrouve plus loin, dans les Archives Nationales du Québec, les no- 
tes suivantes sur le même sujet: 

"Au commencement de l'hiver 1883, les conseils des différentes muni- 
cipalites adressérent, par léntrenvie du député acruei, M. J. -A. Ga- 
gné, des requêtes a Sir Hector Langevin, minarre des Tmvaux pu- 
blics, pour lui demander de fatre conanuer et terminer /e plns tôt possi- 
ble les travaux commences.. . Le Gouvernernenr fit voter le m&me 
hiver une somme de $5,m. pour la continuar~oron de ces travaux. Il 
accorda une autre somme de $7,000. en 1885 et $5,000. l'hiver 
suivan i .  

/Vous cro yoris devoir faire remarquer que l'on ne rra vaille pas a creuser 
le lit de /a Décharge, mais seulement a J'dlargrr, afin de ne pas fatre 
Iiatsser le niveau du lac 1'136. Jusqu'a présent on a etilevé environ 
32,M verges de roc solide et i'on a élargl la Décharge d'environ 57 
pieds. On calcule qu'il reste encore IW,m verges cubes de roc a en- 
lever pour terminer les travaux. Les travaux faits jusqu'a ce jour ont 
déjà produits de bons résulîats, et les tt~ondatlons du printemps durent 
certainement moins /ongremps ... Eri complélanr Iëlargrssement de la 
Grande-Déclwrge, on /Ivre 2 I 'agriculture plus de 30, Kü acres de terres 
fendes. " 

Ces details donnent Urie idée de la nature et de l'importance de ces 
rravaux. Les victimes de I'&zat de chose qu'on voulait corriger par ce moyen, 
mieux placées que les autres pour en juger, reconnurent que l'élargissement 
de la "gorge" de la Grande-Décharge ne pouvait pas compenser l'obstruction 
du large déversoir qu'était la Petite-Décharge au naturel. Des démarches fu- 
rent faites pour obtenir l'enlèvement des barrages nuisibles. Dans l'été de 
1886, l'ingénieur Thomas Guérin fu t  chargé par le Gouvernement de faite en- 
quête sui les lieux. Les constatations et les conclusions de cette enquête sont 
très élaborées et accompagnées de calculs précis sur ce qu'il y avait a faire 
pour solutionner le problème deç inondations prolongées dont on avait d 
souffrir. Elles sont condensées dans une lettre de l'ingénieur en chef F .  Perley 
présentant le rapport de Guérin au ministre des Travaux publics, le 23 avril 
1887. Quelques extraits de cezre lenre méritent d'être cités, M. Guérin.. . dé- 
crit les embouchures du lac et les obstructions qui s'y rencontrent.. . et il rap- 
porte que les barrages de la Petite--Décharge élèvent le niveau du lac de cinq 
pieds de plus que s'ils n'existaient pas. 



"Les cultivateurs des bards du lac se plaignent que /eurs terres son! 
constamment inondées durant la crue des eaux et qu'iJs ne peuvent 
pas les ensemencer en temps convenable ... ce qu'ils attribuent aux 
barrages de /a Petire- Décharge. " Aprbs a voir mentionné /es consta fa- 
fions 6 /'appui l'ingénieur continue: "Sil'on enlevait les barrages il n'y 
aurait plus que des crues excesstvemen f hautes qui pourraient sub- 
merger ces terrains. Depuis quelques années /e rninisrere a commencé 
/'&/argissement de /a Grande-DPcharge a h  d'augmenter son débit, 
mais.. . i/ est clair qu'on ne retirera que peu de b6néfices des travaux de 
/a Grande-Dbcharge si on ne les fait pas sur une large écheile. " 

Perley expose ensuite le problème. "Les barrages fureni construits 
pour faciliter le flottage du bois, à une époque ou il y avait peu de colons au- 
tour du lac et OU la culture était de peu d'importance mais depuis, il s'est 
produit une grande affluence de colons vers cette région, et l 'on se deman- 
de aujourd'hui quel est le plus impor tant  pour  le pays, le commerce 
du  bois qui existe e t  n'ajoute rien au développement de la contrée, ou 
le bien-être et la prospérité d'un peuple établi autour du  lac et dont les 
efforts et les labeurs augmentent l ' importance de certe partie du Ca- 
nada." E t  il conclut: '?/ne me semble pas nécessaire de maintenir ces bar- 
rages 3 /eur niveau actuel et je crois qu'on peur /es abaisser, si on ne veut 
pas les faire disparaître complefemenf, de manière à ramener le lac a son 
niveau original et à prévenir ainsi les inondations dont on se platnt. " 

On continua cependant à entretenir er à réparer ces barrages et leurs 
accessoires. Dans son rapport du 5 novembre 1889, l'ingénieur Ross, alors 
surintendant de ces travaux, écrit entre autres: "le barrage no 3 a été recons- 
truit et la grande pile d'ancrage qui fut construite en 1887-1888, prés de l'en- 
trée de la glissoire a été allongée de 91 pieds. La maison ou réside le chef de la 
glissoire et la maîtresseestacade sur une longueur de 103 pieds ont été ré- 
parées." 

X * 

Une notule du PROGRÉS DU SAGUENAY du 31 mai 1888 nous ap- 
prend que "l'élargissement de la Grande-Décharge est définitivement aban- 
donné et ordre a été donné de transporter tous.les outils." 

Revenant sur le sujet en janvier 1889, le même journal donne quelques 
détails qui ne manquent pas d'intérêt. 

"Ces travaux, qui oni employé tant de monde au Lac-Sai~~t-Jean de- 
puis une dizaine d'andes, sont dé/inifivemenl abandonnés. La semai- 
ne derntere le gouvernement fëdélal a fair transporter de i'a Décharge 
a Chicoutimi les deux engtns qui servalent & ces rra vaux. Le plus gros 



de ces engins &ai? traîné par six chevaux el I'aurre par quatre che- 
vaux. On a pris 18jours ê faife le rrajez. " 

* * 

On peut donc dire sans hésiter que, premièrement, le lac Saint-Jean a 
toujours inondé les terres riveraines lors de la crue des eaux du printemps et, 
deuxièmement, les barrages ériges sur la Petite-Décharge pour le flottage du 
bois avaient d6jh haussé le niveau du lac Saint-Jean d'environ 5 pieds, aug- 
mentant ainsi les inondations des terres des colons lors de la crue des eaux du 
printemps et également retardant le départ des glaces du lac Saint-Jean et le 
début deç semences. 

Le barrage d'Isle-Maligne 

La construction de la centrale hydro-élecrrique a I'lsle-Maligne et la 
construction de sept autres barrages en bordure du lac pour maintenir te 
niveau du lac a un maximum de 17.5, a certes été un facteur dominant, sinon 
le "grand coup" qui a fait déborder le vase. 

En effet, des la première année d'opération de la centrale d'Isle-Mali- 
gne, alors que seulement quelques turbines étaient en opérations, le niveau 
du lac Saint-Jean était déjà monte à 15,5 en altendant d'atteindre son point 
maximum a 17,5. 

II serait trop long da relater ici toutes les intrigues qui se sont jouées pour en arrlver 
aux rhsultats que nous connaissons au sujet de ces inondations. On peut en lire les 
détails complets dans l'histoire publiée par Mgr Victor Tremblay, intitulée LA TRAGE- 
DIE DU LAC.ST-Jean. 

b .  

Panorama des barrages de la Grande-Déchar~e. 


