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Avertissement 

L'histoire de Saint-Coeur-&Marie, qui couvre une période de cent 
ans, commence par I"'H ISTOIRE DES PREMIERS ARRIVANTS", un titre 
fort original et bien descriptif des buts qu'on voulait atteindre. 

En effet, le Comité du "Centenaire des arrivants à Mistook lnc.", 
formé de nombreux et dévoués bbnévoles, a voulu relater, de la façon la 
plus précise possible, les principaux événements qui ont marque I'évolu- 
tion de cette belle paroisse du Lac-St-Jean. 

Cette histoire veut également e t  surtout rendre hommage à ces va- 
leureux défricheurs dont le courage n'avait d'bgal que leur fo i  profonde. 
Leurs privations, leur ardeur au travail, leur abnégation meritent de passer 
a la posterité. Ne comptant que sur eux-mêmes pour aneindre leur idéal, 
appuyés par des convictions qui les regroupaient autour de !'église, ces 
colons, ces défricheurs, ces bâtisseurs ont mis tant d'ardeur et d'efforts 
pour atteindre leur idCa1 qu'ils seraient fiers d'en voir les résultats aujour- 
d'hui. 

E t  que dire de ces femmes, les épouses des premiers colons, qui 
ont su transmettre à leurs enfants le sens des valeurs chrétiennes sous le 
don de soi et du dévouement. Fidèles compagnes de leurs époux, elles ont 
eu également leur large pan de peines, de sacrifices et de misbres même. 
N'eût été de leur pershérance et de leur confiance en la Providence, les 
débuts de la paroisse en auraient certainement souffert. 

C'est donc A tous ces hommes et ces femmes que le "Comité des 
premiers arrivants à Mistouk" a voulu rendre un hommage particulier en 
rappelanr les faits et gestes de ces défricheurs afin que leurs noms demeu- 
rent à jamais gravés dans la mémoire des générations futures. 

Pour ma part, j'ai tenté de rapporter le plus fidélement possible les 
principaux kvénements de cette periode historique. II ne faudra donc pas 
s'étonner de constater des lacunes et m&me quelques inexactitudes de de- 
tails, avec une documentation aussi vaste et déficiente sur certains points. 



Dans l'ensemble. l'ouvrage répond sûrement à son but; je crois 
qu'il expose et situe les faits dignes de mention et qu'il rend justice aux 
pionniers de cette belle réalisation qu'est la localitk de Saint-Coeur-de-Ma- 
rie. 

Ce temps qui m'était alloué ne m'a pas permis de traiter le sujet de 
la facon qu'il l'aurait mérité.. . il y aurait eu tant de choses a écrire, tant de 
souvenirs a rappeler et également tant de noms 3 mettre en évidence. 

J'ai donc travaillé avec les documents qui étaient disponibles, con- 
sultant le plus possible des anciens, des personnes âgées, qui m'ont 
quand même consid6rablement aidé d placer des noms, des dates et des 
faits dans leur véritable contexte, et je les en remercie. 

Le lecteur voudra donc être indulgent s'il ne trouve pas dans ce vo- 
lume tout ce qu'il aurait aimé y trouver,.. il a étk rédigé dans un temps re- 
cord de quelques mois. 

Paul TREMBLAY 
Société historique d'Alma. 
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Nous sommes de la race des défricheurs. 

Delisle, petit coin de terre d'un pays immense, a cent ans. 

Son histoire est à la mesure de ceux et celles qui sont venus il y a trois 
cents ans et qui s0n.t restés. Le territoire du Québec s'agrandit, les frontières 
de la forêt reculent. les mêmes gestes sont posés Si nouveau: les randonnées 
des coureurs des bois, les portages, les rapideç, le pays découvert. Explora- 
teurs, colons, missionnaires. Cette vie exige les mêmes souffrances, le méme 
courage, la même espérance. II y a un pays à bâtir, la survie A assurer, la li- 
berté a préserver. L'histoire de nos ancêtres n'est-elle pas d'abord légende, 
conte, prière, poésie? 

Delisle, pays construit par la force des bras, avec du coeur au ventre. 
"Oh! que de misères ont coûté les champs de ton pays"(') nous sommes de 
la race des dbfricheurs. Partir, occuper u n  nouveau territoire, se battre contre 
te climat, lutter conrre la forêr, forcer la terre à donner son fruit, fonder un 
foyer, s'établir, prolonger la chaine des générations, préparer l'avenir. Notre 
hkritage est exaltant mais aussi plein de responsabilités. La liberté acquise par 
ceux et celles qui nous ont devancés, la liberté enracinée dans la conquête du 
sol, que devient-elle? qu'en ferons-nous? Les humbles défricheurs ont tracé 
le sillon. Aux générations qui suivent de prendre la reléve, de planter et de r&- 
colter. 

Delisle, pays animé d'une foi solide. Une foi incarnée dans le quoti- 
dien, l'espérance mise dans une terre durement conquise, l'amour et la frater- 
nité commandant la vie communautaire. Qu'on se souvienne des réunions fa- 
miliales, des noces, du support mutuel dans l'épreuve, des corvées. 

"C'est nous les humbles déhcheurs. Ah / durement, durement, et de 
l'aube aux &toi/es, nous avons travaillé avec /a hache et le feu". 

Une vie faite de la lutte pour le nécessaire. Peu de place pour I'acces- 
soire, le luxe, le superflu. Une vie qui fait place à la fête, 3 la joie, à la musique, 
a la foi, a la prière. Que chaque famille porte en elle le souvenir vivant des 
siens, de leurs qualités, de leur sagesse, de leur règle de vie. Leur histoire est 
un évangile vivant, indissociable de notre hbritage, incarné dans les défis du 
présent. 

(11 SAVARD, FQlix-Antoine, "Menaud, maitre-dravevr", Fides. 1982, pp. 60-61 

Vil 



Pour leur rendre hommage, un livre! Un livre écrit pour réveiller notre 
mémoire endormie, stimuler no.tre goût des origines et de notre passé. II est 
essentiel et imporrant. II est le premier. II rassemble en un tout les sources 
d'information accessibles et disponibles. II raconte I'histoire des débuts diffi- 
ciles et prometteurs. I'histoire des premiéres familles, de la paroisse, de la mu- 
nicipalité, des principaux services, des commerces, des métiers, des associa- 
tions. Il trace les contours de notre vie économique, politique, sociale, cuitu- 
(elle, sportive. 

Les besoins vitaux ont oblig& la population a s'organiser en ne comp- 
tant la plupart du temps que sur les moyens du bord. L'ingéniosité naturelle, 
les talents divers, l'imagination, la débrouillardise étaient nécesaires. 

Ce livre met en valeur les personnes, hommes e t  femmes, qui ont bâti 
ce coin de terre. La surprise es1 de constater combien les choses ont changé 
en si peu de temps, combien la physionomie de notre village s'est transfor- 
mée, combien d e  témoins on2 disparu. La tragédie du Lac-Saint-Jean, les 
changements rapides de I'aprb-guerre et ceux des années'69 ont fait perdre 
beaucoup de choses et de souvenirs. Comme s'il fallait oublier et recommen- 
cer tout à neuf, comme s'il n'y avait plus rien d e  commun entre nous et nos 
ancêrres, comme si le dialogue entre les générations s'était rompu. Puisse no- 
tre centenaire et tes informations contenues dans ce livre nous rendre 
conscients de la richesse de notre passé et de son importance dans la recher- 
che de notre identité, de notre culture. 

"Ce sont /es voix du passé. Et, maintenant, si tu aimes /a liberté, 
écoute''. 

Donald Gaudreault, p t re  
Fils de Vincent, petit-fils de 
Gaudiose et arrière-petit-fils 

d'onésime. 



Géographie 

Géographie locale 

La municipalité est située B 35 milles de Chicoutimi et A 10 milles au 
nord-ouest d'Alma, sur les bords de la Grande-Decharge. 
Couramment appelée "la capitale du secteur nord", la municipalité est 
traversée par trois rivières, il s'agit des Rivibres aux Harts, aux Chicots 
et Mistook. Cette dernière a longtemps preté son nom au village. 
1. La riviere Mistook (dite le Grand Mistookl 

II s'agit d'un cours d'eau qui prend sa source au lac des Brochets, 
dans le canton Labrecque, traverse l'extrémité est du  canton Delis- 
le et se jette dans le Saguenay, à la Grande-Dècharge. D'une lon- 
gueur de 10 milles, son bassin couvre une superficie de 95 milles 
carrés. 

2. Riviére Petit-Mistook 
Faible cours d'eau qui reçoit les eaux des petits lacs Bleus du  can- 
ton Garnier et qui se jette dans le Grand Mistook, au 4@ rang du 
canton Delisle. 

2. Can ton  Delisle (actuel) 

Limité 3 I'est par le canton Taché où se trouve la municipalité de Saint- 
Nazaire; au nord de l'Ascension dans le canton Garnier et a l'ouest par 
Saint-Henri-de-Taillon, le canton Delisle regroupe cinq rangs qui s'é- 
tendent d'est en ouest et quarante-huit lots orientés du nord au sud. 

3. Saint-Coeur-de-Marie (village), avant la fusion 

Borne au sud par la Grande-Décharge du lac St-Jean; au nord par une 
ligne menke en traverç des lots numéros vingt-trois, vingt-quatre, vingt- 
cinq, vingt-six A, vingt-six 0 ,  vingt-sept A {23, 24, 25, 26A, 268. 27A) 
du  troisième rang et tir& perpendiculairement aux lignes latkrales de 
ces lots suivant le juste milieu, en profondeur, dudit troisiéme rang; à 
I'est par le lot numbro vingt-deux (221 dans chacun de5 deuxiéme et 
troisiéme rangs; B l'ouest par les lots vingt-huit A et vingt-huit C (28A 
et 28C) dans le deuxième rang e t  le numéro vingt-huit (28) dans le troi- 
sième rang. 

Le village s'étend sur une longueur approximative de 5.76 milles ou 9.3 
kilométres (de I'est 3 l'ouest). Sur la largeur, le territoire de Saint- 



Coeur-de-Marie forme un arc concave, c'est pourquoi à l'ouest on re- 
trouve une largeur de 3.2 m ou 5.2 km; au centre, 2.1 m ou 3.2 km et 8 
l'est, une largeur de3.84 rn ou 6.1 km. 

Géographie historique 

Au début de la colonisation, vers 1878, Saint-Coeur-de-Marie com- 
prenait toutes les limites du canton Delisle. Cependant, à partir de 1893, 
Saint-Coeur-de-Marie fut aux prises avec plusieurs mouvements territo- 
riaux. 

Le premier mouvement eût lieu en 1893. lors de t'annexion du can- 
ton Taillon, alors que la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon n'existait 
pas encore. Lorsque cette dernière prit forme, elle decida de sa propre au- 
tonomie et reprit le canton Taillon, en 1904. 

La deuxième saignée se déroula en 1917, alors qu'une nouvelle pa- 
roisse, celle de l'Ascension, se porta acquéreur des rangs VI  et VI1 du can- 
ton Delisle. 



En 1921, on assista non pas A une s6paration de territoire, mais 3 
une répartition municipale de l'espace interne de Saint-Coeur-de-Marie. 
On divisa alors le territoire pour former la Municipalitg du village de Saint- 
Coeur-de-Marie et la Municipalite de la paroisse du canton Delisle. 

La nouvelle ville d'Isle-Maligne, érigée en 1924, saigna A son tour le 
canton Delisle en lui enlevant le Rang A, de ce mème canton. 

La dernière perte territoriale ne fut pas d'ordre politique mais "6co- 
nomiquement naturel". Les barrages de la Quebec Development Compa- 
ny, aménagés sur l'Isle-Maligne, prés de l'embouchure de la Grande-OB- 
charge, fermhrent leurs portes le 24 juin 1926 pour faire monter le niveau 
du lac St-Jean. Ces eaux baignérent alors une grande partie des terres fer- 
tiles de Saint-Coeur-de-Marie et firent disparaître u n  grand nombre d'îles 
appartenant à la municipalité. 

En 1979, le village de Saint-Coeur-de-Marie et la Municipalitk de la 
paroisse du canton Delisle se fusionnaient pour devenir la Municipalité de 
Oelisle. 

Voir carte A pour \a géographie historique et la carte 8 en ce qui con- 
cerne l'inondation. 

Textes er canes son! r i r .4~ de: "Recherches er analyses sur les po~ibrlrres d'exptoirarion rouris. 
ttque dans les diifdrents secreurs de Sa~nt-Coeur-de-Marre - 1972" 
par Mrchel Boucliard 









Canton Delisle 

Dans son rapport du 29 avril 1861, l'arpenteur Edmond Ouberger 
écrivait au sujet du Canton Delisle: 

"Vous ayant donné un compte rendu de mes procédés, je ferai 
quelques remarques sur fa topographie du pays, la qualifë du sol et 
Je meilleur moyen de promouvoir la colonisation dans cette partie 
du Saguenay. 

D u  point de départ de la ligne, entre les cantons Taché et Defisle, 
sur la rive nord de /a Grande-Décharge, ainsi que je l'ai d m  remar- 
quC en ddtail dans mon livre de notes et dans le rapport de progrés 
numéro un, la surface est en genéral brisée. Le grand nombre de 
ruisseaux que j'ai traversés sur mon chemin explique /'irr&gularité 
de la surface et pour la même raison le sol est remarquablement bon 
et arable. Je n'ai pas cru devoir prendre en considérafion les quel- 
ques parties rocheuses dans cette partie de mon arpentage, parce 
qu'elles sont toutes détachdes /es unes des autres, sont peu nom- 
breuses et d'une petite étendue, laissant partout le sol libre et de 
culrure facile. 

Cette description topographique conviendra au bord de la Grande- 
Décharge jusqu'au voisinage du poteau du sixiérne mille, au-delà 
duquel le sol est pauvre, composé de sable blanc B gros grains eT de 
quelques marécages, B l'exception de ce morceau de terre situ6 
dans le voisinage de la riviére au Brocher, dont les rives sont bai- 
sées de diverses essences volumineuses et dlevées, et le sol est for- 
mé de terre glaise. Le bois marchand, qui, il y a quelques années, 
abondait dans cette partie du pays, a Bté depuis enlevé et exploité. 

Le long de l'srrjgre-ligne du canton, la surface du pays est en géné- 
ral plus réguliére, mais le sol n'est pas recommandable, sauf quel- 
ques langues étroites dont le sol est sablonneux et ne  produit que 
du cyprés noir, de /'épinerte grise er du bouleau blanc rrks petit. 

Le /ong de la ligne principale ouest do canron Delisle, la surface est 
brisée par de profondes fissures; mais le sol, trés riche, se compose 
de belle glaise mélangée d'un peu de marne, que l'on peut appeler 
de l'excellente terre arable, sauf le voisinage de l'encoignure nord- 
ouest du canron, où la vég.4tation fait entiérement défaut, moins 
quelques endroits où l'épinette blanche et l'épinette noire, trés peti- 



res, et le pin blanc de qualiré inférieure prédominent. 

La description du pays situe le long de la ligne ouest du canton ne 
varie pas beaucoup. Il est généralement irrégulier. Le sol se compo- 
se de belle terre glaise avec un sous-sol de marne. Le bois consiste 
en sapin, merisier noir et merisier blanc, en broussailles de toutes 
sones, y compris une montagne de frênes, de I'dptneit~ marchande 
et du pin blanc, surtout dans les endroits dlevés situés de chaque 
c6té du ruisseau que j'ai travers&. J'ai aussi travers4 sur cene ligne 
quelques rochers détachés, mais ils sont de peu de conséquence, 
ou parce qu'ils sont sBparés les uns des autres, ou en petit nombre 
et n'occupant qu'une petite étendue de terre. 

En approchant ma ligne de la Grande- Décharge, ;'ai traversé cer- 
tains endroits boisés exclusivement de cédre d'une forte pousse, 
mais trop difforme pour avoir une certaine valeur, 

L 'fle d'Alma est une des plus belles parties du comte de Chicoutimi. 
Elle est en général basse et fortement boisde d'espéces mClangées, 
volumineuses er élevées. Le sol se compose en général d'une mar- 
ne riche, mélangée à un peu de terre glaise. Je suis convaincu qu'il 
n'y a pas sur cette ,Te deux cents acres de terrain perdu. Avec tous 
ces a van rages, elle ne sera pas habitée d'ici B quelques années, vu 
la difficultd de communication par la Gran de- Dkcharge, qui es t dif- 
ficile el fatigante, surtout quand les eaux sont hautes, ce qui est 
généralement le cas aprhs une couple de jours de pluie. 

Quant B la topographie de l'in térieur du canton Delisle, eiie diffëre 
peu de celle de la ligne principale. 

De chaque cô t& de la ligne divisan r les rangs A et un, la surface du 
pays est onduleuse, si ce n'est dans le voisinage de la Grande- 04- 
charge, orj exisrent qudques rochers. L e pays incline vers /e sud- 
ouest d'une mani&re irréguli&re. L e sol est formé de marne, et le 
bois se compose de bouleau noir et de boulewu blanc, d'gpinene et 
de sapin, tous gros et longs. Lorsque j'ai arpenté cette partie du 
canton, on rencontrait ça et 1.4 du pin blanc; mais ils ont depuis été 
enlev.4~ par les marchands de bois. 

Le pays que traverse cette ligne, divisant les rangs un et deux, de- 
puis le numéro un jusqu'au numéro quatorze, ne diffëre pas de ce- 
lui ddcrit en dernier lieu. //  est inégal depuis le nurnbro un jusqu'au 
numéro quatorze. Le voisinage de la Grande-Décharge explique 
certe irr&gularité de /a surface. Le sol est de qualit6 supérieure et 
très propre à l'agriculzure, Le bois est rnM, gros et long. 



Le pays que traverse la ligne des rangs deux et trois, trois et qua rre, 
est semblable. La surface est géndralement inégale, surtout dans le 
voisinage de la rivière Misiock et de la riviére B la Pipe. L e bois est 
mglé, gros et long. Le sol se compose de marne, sauf au fond des 
ravins, où il est form.4 de terre glaise. La partie ouest des rangs un 
ef deux, depuis le lot numéro trente-troisjusqu'au lot numéro qua- 
rante-neuf, traverse une rég~on trds propre a /'agriculture. Sur les 
deux côtés de la ligne, on trouve du pin blanc de bonne qualité, et 
/à le sol ne diff&re pas de celui ci-haut décrit. 

Sur /a rive nord de /a Grande-Décharge, les bords imm4diars sont 
élevés et rocheux depuis le numBro un jusqu'au numéro dix. Pour 
erre bref, /a hauteur des rives varie depuis le numéro un jusqu'au 
numéro quarante-neuf. En certains endroirs, l'aspect est pauvre; 
mais le refrain change et devient meilleur a que/que distance au 
nord de /a rive. 

Les perites les, sauf les numéros un et huit, forment de beaux lo- 
pins de ferres et sont géndralement basses et boisées de bouleau 
noir et de bouleau blanc, d'épinette et de broussai/les. Le pin qui y 
reste esr de qualit& inférieure. Le meilleur moyen de disposer de ces 
fies serait d'en vendre une ou deux a des personnes en faisant /a de- 
mande. L'fie numCro un, la plus considérable des petites /Tes, est 
fortement boisée de cyprés, dëpinette, de sapjn et de pin rouge, 
outre un millier ou plus de bons billots de pin blanc qui pourraient 
& ~ r e  faits sur cette Île. Les rtves sont g&néralement rocheuses er &le- 
des.  La surface de I'ITe elle-même est trés irrégulière, et elle est 
souvent accessible. L',Te numéro huit n'a aucune valeur quelcon- 
que; elle se compose d'un sol pauvre et sablonneux. L'île située 
dans le chenal sud, ou la Petite- DBcharge, B /a tête de la glissoire, 
est en parîie cultivée par Damase Boulanger, gardien des glissoires. 
Une moitié de l',Te est rocheuse et constitue du terrain perdu. Le 
même Damase Boulanger rdclame, en sa qualite de colon sans titre 
(squatter), environ deux lots de rerre, de chaque côté du prolonge- 
menr de /a ligne entre /es canrons Signaïet Labarre, sur lesquelles il 
a obtenu une bonne r4colte d'orge, de pois et de foin. Après cet 
essai on peut dire que le c/imaf est favorable à l'agriculture. 

La Petite ei /a Grande- Décharge offrent toutes deux un grand avan- 
tage aux colons, par la quantité de poissons de diffkrenres espèces 
abondant dans leurs eaux, surtout autour de /'île située sur les 
bords du lac Saint-Jean. " 

(Edmond Duberger, 29 avril 1861 i 





Origines du nom 

Malgré de nombreuses recherches et même en tenant compte de 
l'opinion de nombreux experts, dont Monseigneur Victor Tremblay, il est 
encore difficile de dkterminer, d'une façon définitive, le nom officiel du 
canton Deiisle ou De l'île. 

En effet, depuis le premier arpentage fait en 1861 par l'arpenteur 
Edmond Duberger, on retrouve les noms DELISLE ou DE L'~L€ sur de 
nombreuses cartes et documents officiels, même ceux en provenance des 
gouvernements. 

Pour sa part, la Municipalité de Saint-Coeur-de-Marie a toujours 
employé l'appellation Delisle dans tous ses documents depuis son érection 
en municipalité en 1880 jusq"'$ la skparation du village et de la paroisse, 
en 1921, alors que le village prit le nom de Municipalité de Saint-Coeur-de- 
Marie et la paroisse celui de Municipalitk de canton Delisle. Fusionnees de 
nouveau en 1979. on a conservé le nom de Delisle pour la municipalité. 

Quant h la Commission de gkographie du Québec, elle a décidé de 
revenir B l'orthographe "De I'ile". 

Selon certains. le nom de "Canton Delisle" aurait étb donné e n  
l'honneur de Jean-Guillaume Delisle, notaire de Montreal, qui fut déléguk 
en Angleterre en 1783, avec Adhémar St-Martin, négociant, afin de sollici- 
ter pour tous les habitants du Canada, sans distinction de race ou de 
croyance, égalité devant la Loi dans les affaires publiques. (II s'agirait plu- 
tôt d'une lkgende). 

Témoignages 

En 1962, en réponse a l'abbé Louis Pommet, aumenier B I'Hbtel- 
Dieu d'Alma, Monseigneur Victor Tremblay écrivait: 

"Disons tout de suite qve la forme orthographique "canton Delisle': 
que vous signalez comme fautive dans mon arîjcJe sur les origines de 
Saint- Coeur-de- Marte, n'est pas due a une erreur de typographe, 
ni a une distracrion de ma parf; elle est une citation dun texte de 1887. 
Or à cette époque on dcrivair couramment 'Delisle'', et même 'Delil- 



Pour sa part, l'arpenteur William Tremblay, ajoutait ces quelques li- 
gnes, en 1886, sur le canton Delisle: 

"Le sol de ce canton est composd de terre jaune et forte, avec 
sous-sol de terre glaise, et forme un terrain de premiére qualit6 11 y 
a une épinettiére qui se trouve le long de la ligne centrale, sur la 
profondeur des rangs quatre et cinq, d'une partie du rang six, et sur 
Ie cordon du rang six, cerre Bpinerriére traverse une douzaine de 
lots du rang sept, qui sont en savane; le reste du terrain est trés 
bon, sans roches du tour. II a été impossible de trouver de f r h e  
pour borner, et les morceaux de faience sont sous les poteaux, aux 
endroits ou i/ devait y a voir des bornes, suivant les instructions. 

II y a des coul&es très fortes le long des rivikres aux Harts, des Chi- 
cots et Misrock; /e reste du terrain est trés plan. 

Le SU/ est couvert de sapin, de bouleau et dépinene de routes espè- 
ces; il n'y a plus de pin. 

La superficie du terrain arpenté est de dix-sept mille cinq cents 
acres. " 

(William Tremblay, 18861. 



le" quand on avait des letfrest 

Vous avez parfailemenr raison au sujet de la bonne manière d'écrire 
/e nom du canton: c'est bien "De l'fie" ou ''de 1'1%''. Nous avons ddjd 
signalé la chose plus d'une fois, mais dans ia pratique, /a concurrence 
de l'orthographe "Delisie" reste assez courant pour expliquer et sou- 
vent justfier son emploi, soit par habirude, soir par distraction, soit 
par manque de connaissance; et cela m'est arrivé comme aux autres. 

L'origine du nom du canton est bien, comme findique monsieur Poi- 
rier que vous avez consulté; e//e est en relation avec l'fie d'Alma; à 
cause d'elle on l'a appelé '7e canton de ~'lk". 

Je n'ai pas encore trouvé je pian primitif de Duberger, où /e nom qui 
aurait été suggérd par cet arpenteur, apparaîtrait pour la premiére 
fois. Sur le plan du canton Signay par Jules Tremblay en 1857, on lit 
"De l'isie", et sur celui du canton De t'j/e par Edmond A. Duberger, 
en 1867, /e mot "Delisle': en titre, est bfi.4 et remplacb par "de l'fie". 

Par contre, des p/ans O fficieis de /a meme &poque et de plus tard par- 
tent "Oe/is/e". Par exemple, ceux du canton Signay, 7&6, 7869; du 
canton Garnier, 1867, 1896, 187, 1907; du canton Delisle, 7m, 1879, 
7834, 1886, 7895, 1896, 7#7; et d'aurez encore. 

On voit dés /ors "Delisle" un peu partout, même dans les ouvrages qui 
sont censés faire autorilé. Dans "Description des cantons arpen- 
tés': ouvrage publié par la Province en 1&B, on nérit ainsi Dans le 
volume "Liste des terres conceddes de 7763 B ?W', réfdrant a /a 
proclamation du 3 octobre 18&? par laquelle le canton a été érigé, on 
&cri? "Detisle': Le volume de C.E. Deschamps "Municipalités et 
paroisses de la Province de Québec", 7&%, qui cite le texte de /a 
proclamacion du 3 octobre 18\58, met partout "Delisle". Pierre- Georges 
Roy, dans son ouvrage "Les noms ghgrapbiques de la Province 
de Qu8bec" ?9LÀG, &crit "Defisle" er il donne comme origine un hom- 
mage au notaire Jean-Guillaume Delisle, qui fut délégué en Angle 
terre en 1783 (en quoi il se trompe). 

Les cartes régionales et provinciales, jusqu'en 7917, écrivent inva- 
riablement "Delisle". 

C'est la Commission de géographie de Québec qui a rétabli l'ortho- 
graphe primitive er vérirable: "De /'fie'' [Horrnidas Magnan, "'Diction- 
naire historique er géographique des Paro~sses, Missions et Munici- 
pirés". . . édition de 1925, écrit "De /'/de". Dans l'ouvrage qu'elle a 
publié en 192 1 et 1926, "Les noms géographiques de la Province de  
Québec': /a Commission écrit "de /'/je" et rappelle t'origine du nom 



relative à l'fie d'Alma. La "Nomenclarure des cantons de la Pruvjnce 
de Québec" publiée en 7952 par le Service des arpentages, écrit "de 
l'/je". Er sur les diverses éditions de la Cane régioriale No 3, depuis 
7932, c'est I'ortbographe "De /'fie'' qur apparaît. 

Malgré cela, piusieurs caries édirkes par les Départements de la Co- 
lonisation, des Terres et Forers de Québec et par celui des Mines 
d'Ottawa conrinuent de porter le nom "Deiide". J'en ai sous les yeux 
qui datent de 7927, 1934, 1938.. . On en rrouvemit peur-être de plus 
récentes encore si on prenait le temps de chercher. 

La municipalrlé du canton a &té érigée eri Im sous le nom de "Delisle" 
et eile le pot-te encore. J'ai vu qu'on écrit "Délisle", mats dans le 
Guide Municipal, publié chaque année par le rninisrére de l'Industrie et 
du Commerce, c'est &crit "Detide" encore en 1960. 

D 'apr&s le Caiiada Ecclésiastique, le bureau de posre s'appelle 'Del~s- 
le". (Magnan dcrit ' D e  I'1sle"l. Dans le Guide officiel du Service pos- 
tal, c'est écrit "Delis/e" et de même sur i'étampe du bureau de poste. 

Vous voyez que le probléme de l'orthographe de ce noin est assez 
compliqué dans la pratique et que plusieurs sont excusables de com- 
mertre l'erreur que vous a ver opportundmenr relevée. 

Le 30 avril 1979, M. Julien Drapeau, conseiller spécial au ministkre 
des Affaires municipales, ecrivait ce qui suit au secrétaire de la Corpora- 
tion de Canton Delisle: 

Monsieur le secrétaire, 

Le miniszére des Affaires municipales a entrepris des recherches 
aux fins d'Ctablir d'une façon dkfinitive l'origine et le nom officiel des mu- 
nicipalitgs du Québec. 

Nos recherches portent maintenant sur la municipalité dont vous 
êtes le secrétaire-trksorier. Nous avons dans nos dossiers une résolution 
du Conseil de comté de Lac-St-Jean du 10 juin 1890 krigeant la "munici- 
palité du canton Delisle", et  nous n'avons pu relever I'arreté en conseil du 
Lieutenant-gouverneur approuvant ladite résolution, comme le prescti- 
vaient les dispositions du Code municipal. 

Cet arrëté en Conseil, semblet-il, n'aurait pas été nécessaire. II s'a- 
girait en l'occurrence d'une Qrection automatique de plein droit. S'il s'agit 
d'une érection de plein droit, c'est le nom du canton que devrait porter la 



municipalité: "Municipalité du canton De I'ile", et non pas "Municipalité 
du canton Delisle". 

L'article 35 du Code municipal dit que: "Tout territoire érigé en 
township (canton), situé en entier dans un seul et même comté, et ayanr 
une population d'au moins trois cents âmes, tel que constate par le dernier 
recensement ou autrement, forme,  par lui-rnâme, une municipalité de 
township (canton)". D'autre part, la résolution du conseil de comté éri- 
geant le  canton de Delisle en municipalité spécifie que "la population dudit 
canton excéde trois cents àmes et attendu que ledit canton ne fait pas par- 
tie d'aucune municipalité voisine locale". II s'agit donc d'une érection mu- 
nicipale de plein droit ou automatique. 

Comme votre municipalité est un corps public constitué el que 
pour ester en justice il doit porter un nom officiel, et comme ce nom offi- 
ciel est "municipalité du canton De I'ile", je vous recommande de faire 
passer une résolution par votre conseil municipal, conformément A l'article 
48 du Code municipal demandant au Lieutenant-gouverneur en conseil de 
changer le nom de la "municipalitC du canton De I'ile" en celui de  "muni- 
cipalitb du canton Delisle", parce que l'usage a prévalu pour dhsigner la 
municipalité sous ce nom. 

Votre tout dévouk, 

Julien Drapeau 

Le secrétaire de la municipalité ne donna pas suite 3 cette lettre 
puisque les deux municipalités du village et de la paroisse avaient déjà fait 
parvenir une requête de fusion au ministère des Affaires municipales. 

En effet, par son règlement No 162 adopté le 10 octobre 1978, la 
Municipalité du village de Saint-Coeur-de-Marie demandait sa fusion avec 
la Municipalitk du canton Delisle, qui avait également accepté cette fusion 
par son règlement No 213 en date du  10 octobre 1978. 

C'est le 25 août 1979 que le Lieutenant-gouverneur en conseil ac- 
cordait la requgte en fusion et accordait les Lettres patentes h la nouvelle 
Municipalité de Delisle. 





Mistook - Mistouc - Mistouk 

Mistook 

Selon le petit dictionnaire de noms gkographiques régionaux, ce 
nom indique une petite riviére, affluent de la Grande-Décharge. 

Mot montagnais signifiant "bois, morceau de bois" 

On désigna longtemps par ce nom la paroisse de Saint-Coeur-de- 
Marie, que la riviére traverse. 

{Cette explication comprend tout: l'origine du mot, sa signification 
et la manière de l'écrire). 

" 

Le nom "Mistouk" est la francisation du mot de langue montagnaise 
meshtouk, qui veut dire "bois, du bois" let non pas bois dans le 
sens de forêt). C'est par ce nom que les Indiens désignaient cette 
rividre. Pourquoi? On ne le sait pas. II est possible que ce petit cours 
d'eau ait favorisé llapprovisionnement de bols mort par les débris qu'il 
apporfail a son embouchure. 

Quant à forthographe du mot, elle ne vient pas des Indiens, et cila- 
cun a cherché a l'écrire pour que ceux qui ie fisenr le prononcent 
comme ii se djt. Plusieurs ont écrit "M~stook''. Eugéne Rouillarû, dans 
son répertoire de noms géographiques d'origine indienne, emploie 
cene orthogrephe; mais il I'emprunte au Père L eMoine qui, élan t de 
langue anglaise, I'écrif ainsi pour rdpondre a la prononciation anglaise. 
Cependant, dans son dictionnaire francais-montagnais, L @Moine écrit: 
"Bois: meshtuk; bloc de bois: aishkuputaganrs meshruk". 

Sur certaines cartes gdographiques, on vort "Mistook er Mistooc" 

L 'emploi de 'oo" pour prononcer ou est spécifiquement anglais; il 
est absolument fautif en français, où le dddoublement d'une lettre 
n'en change pas le son mats en allonge ou scande la prononciation 
(comme dans "alcool': "canaan", "coopération"). Pour faire pro- 
noncer ou en françak, il faut &rire "O u''. 

Aprés étude de la question et consultation de I 'us~ge chez les plus 
avertk et /es plus soucieux de l'exactitude, nous avons conclu que /a 
bonne mani&re dëcrire es7 "Mistouk". 

Victor Trembla y, pire 





Historique 

L'arrivbe d'un groupe de colons A Saint-Coeur-de-Maria .. On se prepare A dres- 
ser la tente. 



En hiver. sur le pont B la  Chute-des-Dlonne (rnaintenanl dbmoli) 



Historique 

La région du Lac-Saint-Jean a été ouverte à la colonisation vers 1850. 
C'est à peu près dans le méme temps que la compagnie Price et Peter 
McLeod, de Chicourimi, ont amen6 des bûcherons au Lac-Saint-Jean, sur- 
tout dans le secteur nord, pour y couper du bois. II es1 certain que parmi les 
premiers défricheurs de Saint-Coeur-de-Marie, il y en a plusieurs qui ont bû- 
ché aux alentours, c'est probablement ce qui les a amenes à y revenir. 

Encore, on retrouve dans les livres de compte de la compagnie Price, 
en 1856, le nom d'un certain Fleury, probablement un des ancêtres ou du 
moins apparenté aux familles Fleury qui ouvrirent Saint-Coeur-de-Marie à la 
colonisation. 

Le curé Henri Cimon, qui exerça la mission de Saint-Coeur-de-Marie à 
partir de 1883, a laissé des notes très intéressantes sur les débuts de la colonie 
et sur les peines et misères de ces premiers défricheurs. 

Ces notes, précieusement conserv8es dans la voute du presbytkre de 
Saint-Coeur-de-marie, jettent une lumiere éclatante sur les "Premiers arti- 
vants" . 

Voici le texte intégral de ce précieux document: 
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Le patriache 

Joseph Fleury (perel et  sa derixiéme Bpouse. Apoline G a ~ n o n .  II avait Bpous4 en 

premieres noces. Marie-Josephfe Guay. 





LE FONDATEUR: Joseph-W. Fleury (fils). 

Marie Tremblay. Bpouse de Josaph 
Fleury Ifils). 





Louise Fleury. fille de Joseph lpèrsl.   PO US^ 
de Joseph Tremblay. 

&lise Fleury. fille de Joseph Ipèrel  et 

son Qpoux, Michel Harvey. 
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Damase Fleury, fils de Jo- 
B \ 

seph (pbre). Bpoux de Marie- 
Rose Gagnon. 

Emma Fleury. fille de Joseph ( p h e l  et son 
Bpoux, Flavien Bolduc; debout. le frere de Fla- 
vien. 





Eugbne Fleury. fils de Joseph Ipb- 
re}. B ~ o u x  d'€va Pilote. 

* ,'" 

Emilis et HBIBne, les jumelles B Eugd- 
ne Fleury. 





Thomas Fleury fils de Joseph ipdre), 
Bpoux de Azelda Duchesne. + = * -  - - v  

d 

Azelda Duchesne et ses daux filles. 
Marie-Ange et LBda. 





- - - -- . - - - 
Delphis Fleury et son Bpouse Agnbs Bergeron et  leurs huit enfants. 





Lydla Fleury. fille de  Joseph Ipèrel. 

Romuald Maltais Bpoux de Lydla Fleury. 
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Avant d'aller plus loin dans l'histoire des "Premiers arrivants à Mis- 
touk", il est inthessant d'entendre raconter par un de ceux qui ont vécu cette 
période, les péripéties de ces premiers voyages et les détails incroyables de 
leurs peines et misères. II s'agit d'une entrevue de Thomas Fleury, frère de 
Joseph (fils), enregistrée en 1948 par J.-€mile Fortin, de Dolbeau, qui ajoute 
en terminant: "Ce bon vieillard de 88 ans a fumé un cigare tout le temps que 
je l'ai &coute raconter ses mémoires. II était encore t r k  alerte en ce 24 octobre 
1948 alors que j'étais al16 le rencontrer. 

Voila une idée de ses ca- 
pacites physiques à cet âge avan- 
cé. Depuis de nombreuses an- 
nées, il faisait un tres grand jar- 
din, que j'ai vu moi-même près de 
sa maison. II avait planté 240 
plants de tabac, sern.4 tous les lé- 
gumes connus au Lac-Saint-Jean 
et en quantité car il fournissait 
tous ses enfants mariés dans les 
environs, 

A pan cela, il avait scié et  
cordé une vingtaine de cordes de 
bois. .. pour ne pas en manquer 
durant l'hiver." 

Voici donc une partie de 

- IF- 
/ 

cette entrevue: Thomas Fleury 

"Je suis arrivé a Saint-Coeur-de-Marie au mors de novembre 1B82, 
(avais eu 22 ans le 5 oczobre. 



chouan. son Bpouse Marie- 
Anne Larouche et leurs en- 
fants. 

Marie-Anna Fleury, fille d e  François e t  son époux, 
le notaire J.-A. Plourde, de Matabetchouan. 



A vec Joseph, Eugéne mon frére, on érail tann.6 des roches et du sable 
de chez-nous, alors on est parti avec un compas, un devant i'au fre et  
celui d'en avant criait "hue ou dia". Cëtait un mardi du mois de juillet 
1879, l'année que j8ava/s 79 ans. On avait une carie qu'on suivait. 
Quand j/ s'est faif un chemin plus tard, on lla appel& "Archambaulr". 

Quand on est arrivé ici, il y avait 26 ans que te rerrain avait &té chîné. 
On est parri un beau jour, II faisait une petite plute fine. On avait cou- 
ché en arrÏ2re de Saint- Charles, pendant la nuit un "ours" drait venu a 
notre tente. II avait mangé nos provisions car notre feu était mort en 
avant de noie campe en écorce où nous &ions. On s'esr levé er on 
s'est rendormi. 

La deuxième nuit, on érait rendu à peu prds ou nous voulions aller, sur 
la riviere Mistook, d4charge du /ac Brochet. Arrivé a la rividfe Mistook, 
on a rencontré un p'fit ruisseau appel& Cyrille, apres ça, comme cela, a 
cause qu'il coulait a rebours des aurres cours d'eau, on a dit, /e soleji 
esr bien a sa phce. La riviére Mislook code comme ça et ce ruisseau- 
la de l'autre cSré 11 coule 2 l'envers de la riviere. Toujours est-il qu'on 
érait rendu ou on voulair aller. On a étb seulemeni 3 heures a explorer, 
on rencontrair des bouts de chemin, mais on les suivait pas, car on sui- 
vait notre compas. On est rerourné chez nous et on a rravai/f& sur la 
rerre, et {'hiver on a Pté aux chantiers sur /a Shtpshaw. 

Au printemps suivant /e 2 avril 1880, on est revenu encore les trots lié- 
res, par le même chemin, en raquenes. II y avait 4 pieds de neige. Moi 
et mon frère Eugène, on a abaitu 25 arpents d'abaftis, Joseph lui avait 
abattu a peu prés 14 arpents, Fabien Bolduc, mon beau-lrére, avait 
fait 6 arpents. 

Les premiers arbres que Ibn a coupés c'étaitjuslemenr a la place du 
collège. Bon la pre~niere journée, on a coupé le bols 5 peu près la0 
pieds carres dans les 4 coins du loi, 

Le ler mai of? esr retourne à SainteAnne et le ler juillet on est revenu 
faire brûler les abariis, on appelair ça "biïler" le bois er Je faire brrîlec. 

Lorsgu'on esf veriu la premiére fois, les lots qu'on avait rravaillés 
étaient aux Price mals on Je savait pas. On est al/é voir lTagenc des Ter- 
res. Dans ce temps-12, /a compagnie était plus dihicile qu'a c't'heure, 
12 pouces au p'rir boute, l'éparsseur de l'écorce en moins étair 
"collée". 

Au moa de julï/et, quand on est venu faire brdler les abattis, /es lors 
nous avaient éré cédés. On a payé S4.W par /or, 4 ans de temps. On 
aval( un /ot pour papa, un pour mol, Delph~s, François et Joseph en 
avaient deux. 
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François Fleury, flls de Joseph-W. Fleury. 
Bpoux de Virginie Gaudreault. 

Alfred Fleury, flls de Joseph- 
W.  Fleury (fils), Bpoux d'An- 
ne-Marie Harvey. 



Au troisiérne voyage, on a été 75 jours, ensuite on est retourné a 
SatnreAnne et on a été dans les chanrters. 

Le quatrième voyage, c'etaif a /a fin d'avril 1881. Joseph, Eugérie et 
moi on est revenu, on avait 36 milles à faire a pied. On mon tart jusqu'a 
Saint-Charles en voiture. Quand on a eu fini de bruler les abalris, ça 
faisait quatre sematnes qu'on s'était pas lav.4 /es mains. C'était pas rien 
de se laver, mais on avatr pas de savon. On Qrair toujours sale. On esf 
rerourné chercher les chevaux, moi a ce voyage-là je n Sus pas revenu, 
c'est Delphis mon frère qui est venu a tna place. 

Abrs Joseph, Eugéne et Delphis on1 fait les premières semences, y 
ont semé 6 minots de blé, 6 minois d'avoine et 2 rnti~ots #d'orge. Celte 
semence avait été montée en voiture d'hiver. 

Mes trois fréres aprés a voir fait les semences 2 la va//ée, sont revenus à 
SarnteAnne, on est rernoriré vers le 20 aofir. Joseph, Eugène et moi 
et Delphis, pour couper la récolte; on restai[ dans ce temps-la dans 
des cabanes dëcorce. 

On a coupé 6Cü quintaux de beau b/. ,  21i0 quintaux d'orge et 21X3 
d'avoine et on a laissé un arpeni debout, on en avair assez. On a laissé 
/a récolte dans nos cabanes d'écorce, on est retourné à Sainte-Anne, 
au bout de quelques jours, aprés le javelage on est revenu avec un en- 
gag&, Eugéne Gua y, un cousin, on le pa yair $9. W par mois. 

Quat~d on montaif /es chevaux, toujours juste avec le "harbois" er la 
bande, nous autres on montait /es provis~ons. Quand on a éré arrivd, le 
mauvais temps a prjs, 11 a tant mouiïlé que le grain a ét.4 perdu aux 
trois-quartï, 11 avait tout germé. On avan appelé ça "L'année du Grand- 
Germe". 

Le grain avait germ.4 comme Ca dans rouf le Lac-Saint-Jean cerre 
année-la. On a bdt~ une grange pour serrer notre grain, voisin de ma 
ma~son actuelle, sur le iot 6 Eugérie. EMe a été débatje, il y a 4 ans. Le 
premier campe a été bâti sur le lot a Joseph. 

Quand notre premiére récolte a été rentrée, on s'est aperçu qu'd sortait 
de la boucane par-dessus le cliaume de la couverture. On a dit le feu 
es2 dai~s la grange mais non, c'était I'grain qw chauffait. J'vous dis, ça 
chauffait rellemenr que celui qui étair sur la tasserie saignair du nez, on 
allait le remplacer chacun not ' tour tant qu'on satgnait du nez a not' 
tour. On déplaçait les quintaux de grain le long des poteaux par 25 
quintaux, on avair ainsisauvk envmn le quart de /a r&colte. 

Comme on &ait parti pour une semait~e et demie et que ca farsatt 
5 1/2 semaines, on n'avait pu de provistons. Alors on a dit a no f' enga- 
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s a * .  

  doua rd Fleury, fils de Joseph-W. Fleury 
(f i ls) .  4poux de Marie-Louise Hemel 
(MaudJ. 

La famille d'6douard Fleury rdunie A l'occasion de l'ordination de I'abb6 Ren4 Fleury. 



gé tu vas t'en aller on a pu nen que des "pétaques" à manger. "Des 
pétaques, y dit, j'sus pas plus fou que vous autres, j'vas manger des 
pétaques moé itou, j'reste icitfe". On &fait 5 el on mangeail cinq 
"sciaux" de pétaques par jour, on avait rien que ça a manger. 

Dans ce meme voyage on avaif bâti la grange et une écurie pour loger 
les 12 b&?es à cornes et les deux chevaux qu'on avait amenés, on 
avair aussi bsti le campe. 

A rtorre premier voyage on a eu de la grande v~sisiie, 4W hommes don r 
le père de i'avocat Belley, André Voyer de Saint- Gédeon, des gens 
d'Hébert ville, du Grand Brûlé et de Chicoutimt. //s étaient venus pour 
se prendre des lots eux aussi, mais pas un est resté. ils ont tous cou- 
cji.4 dans norre cabane d'écorce, c'est-5- dire, pas un s'était couché, 
on avaif passé /a nuit à se conter des contes, il avair rnoui//é toute /a 
nuit. 

La, j'a vais 20 ans, au début de novembre 7 8 3 0  on avait monté, Joseph 
avec sa femme, Marie Tremblay, fille de Jos. Tremblay "Corner" de 
SanteAnne, eux 11s étalent 3 frères, un s'appelait "Corner", /'autre la 
"Cervelle" er "L ucon '; moi et Eugène Gua y norre engagé, et un autre 
homme, Treffib Côté, avec un de ses petits frères. Ils avaient passé 
l'hiver dans notre campe, i/s fa~saient du bois sur un /or voisin. 

J 'ai dit qu'on a vatf bâti une écurie pour 12 bêres a cornes mais on ne 
les a vair pas encore montées. 

On a fait des bi//ors tout I'h~vec des billots de 74 pjeds, 8 pouces de 
long et 12 pouces au p'fit boutre qu'on vendait $0.24 piéce. Le  bois 
de "boom" on le vendait $0.44, i/ avait 7 1 pouces a /a rêre et 25 pieds 
de long. On metrait ce bois-là sur la Décharge et /a rivihre Mistook, on 
faisail par jour B peu près 8 piéces de ce bos de 25 pieds de long, et d 
fallait le conduire a /a rivière. 0 on en trouva~r pas dru de ce bois car 
on faisait du glénage, car ça faisait 22 ans que /es Price faisaienr des 
chantiers par icih-e. Mas /e bots ava~t  profité un peu depuis c'iernps- 
M. 

Les salaires dans ce temps-la étaient $8. # par mois. L es oeufs se yen- 
daient 10 cents /a livre, le beurre 10 cents aussi, le lard canadien, ;/ s'en 
faisait un ben p'tit commerce. La farine coûtait $9.40 le bard de 2# li- 
vres, le sirop $0.75 le gallon. Quand on achetait un chevai, on le pa yajt 
14 Louis 10 schellins, j'ai vu vendre une belle jument 30 Louis comp- 
tant, ça c'était d'ta belle argent. 

La courbe se vendait 6 a 7 schellins, /e "genou" $3.6KI mais ça se fai- 
sa17 rien qu'avec de répinene rouge de 72 pouces. 



Honore Fleury. +Ils de Joseph-W. Fleu- 
ry (fils), Bpoux de Yvonns Tremblay. 

t 

Jas.. fils de Joseph-W. Fleury. 



Deux morceaux comme ça, des "genoux", ça faisait une charge de 
g'vaux Ichevauxl. On vendait des fos 12, 13 er 14 schellings. Une an- 
i de  on avait vendu 15 sche/lings, a un nommé Brassard dans la Gran- 
de-Ligne de Chicoutimi mals on vendait ordinairement a Johnny 
Gua y, Brassard, lui y s'était ruiné à p yer 75 schellings. Moi j'ai fait 
chantier de "genoux"22 ans a Sainte-Anne. 

Dans l'année du grand feu de 1870 et de la guerre des Zouaves, j'me 
 appelle ben de ça. J'trouvats ça ben beau au commencement, au 
grand feu, le 79 mal, vers 5h de l'aprés-midi. l! est arrivé plusieurs vol- 
tures chargées de monde en crlant ''au feu': c'était plus haut que les 
Ross. 

Chez nous, on ava~r sorti deux couvertes qu'on avait mises dans le 
puits pour pas qu'elles brûlent et des pieux pour les caller dans I'eau, 
/es pieux ont pr~s  en feu et les couvertes aussi. Il en es? resté des mor- 
ceaux, juste pour en faire une paire de bas. On avait aussi sorti des 
chaises et on les avait m~ses dans le champ de parates, éloignées les 
unes des autres su le mb/e et ben, des  ont toutes brUlées 1% 

On descenda~t vers la Traverse pour Chicout~mi. Le curg de Sainte 
Anne, M. Rousseut, s'en venait dans /a rue avec le Saint Sacremenf. 
J'a! vu la flamme passer B travers les gens du clergé, les surplis et eux 
autres, le feu ne prena~t pas apr&s eux. C'était un vra~ miracle, car ils 
auralent brûlé. On voyatt /e feu 3 3 milles. 

Louis Trembla y "Corner" disair: "Fleury, ru vas nous fa~re brûler, c'est 
ton cran qui va nous fatre brûler". Lui a brûlé et nous autres on n'a pas 
bnjlé. Vous voyez ça, vous autres, comment ça fait un feu comme Ca. 

On avait une charrue B "roue/les" et des "herses" et partout ou il y 
avait un morceau de bols, tour était brûlé. 

Dans /'automne, certe année-la, toutes /es graines qui avaient étk 
semées au printemps, 700% créta,i une récoke a tout tuer. 

Donc, avec mes trois frères, c'est nous qui avons ouvert Saint- Coeur- 
de Marie. " 

Cene entrevue de Thomas Fleury donne une juste idée des peines et 
misères que ces premiers défricheurs endurèrent pour "venir a bout" de la 
forèr afin de s'installer h demeure. 

Voici ce qu'écrivait à ce sujer I'abb6 Jean-Noël Gagné, un fils de la pa- 
roisse, maintenant curé à Saint-Fulgence: 

'Yi y avart aussi ces ddficultés que les défricheurs rencontraient dans 
teur luRe avec /a forêt pour lui ravir peu à peu son rerriroire. On devait 



Émilie Fleury, fille de Joseph-W. 
Fleury {fils). Bpouse de Jos:Lucius 
Larouche. Elle Btait la mbre des 
abbds Louis-Philippe e t  Gaston La- 
rouche et de Soeur Juliette. des 
Soeurs du Bon-Conseil. 

Les cinq filles de Joseph-W. neury (f i ls) .  Assises: Odile et Magna; debout: Alice. 
Ëm4lie et Marie-Ange. 



d'abord tailler, couper, meme le feu, attiser a plusieurs reprtses. Et le 
travail ne se terminait pas /à tant s'en faut. /l fallait ensuite creuser /a 
terre pour arracher les ra cnes pivotan tes, /a labourer, l'engraisser, 
l'ensemencer, etc. Alors seulement, la terre pouvait donner ses épis 
d'or, Mais que d'étapes a franchir; que de d~fficulrés a surmonter; 
d'autant plus nombreuses que ces braves colons ne disposaient pour 
accomplir leur travail que de fables moyens. N'allez pas croire cepen- 
dant qu'ils étaient malheureux, au conrraire, ils goûtaient a ce rude 
métier, les plus douces joies et $5 se trouvalent plus riches de leur pau- 
vret.4 que les grands magnats de la finance au milieu de leurs mon- 
ceaux d'or. Le terre en effet, répondait généreusement à leurs ef- 
forts, le forêt leur fournissait du bois en quantird et les &aux r e  
gorgeaient de poissons. " 

Revenons maintenant au début de 1883; Joseph Fleury {fils) et sa fa- 
mille sont déjà installés, de même que Lydia, soeur de Joseph et ses trois frè- 
res: Eugène, Thomas et Delphis. 

Onésime Gaudreault, également de Sainte-Anne-de-Chicoutimi, qui 
avait accompagné les frères Fleury à plusieurs reprises et qui avait acheté le 
lot 21 de Joseph Fleury (fils) en 1882 où il avait déjà fair des abattis, décide 
également de rejoindre Joseph Fleury (fils). 

Onhslma Gaudreault e t  son Bpouse, Philombna Jean 



4 g6nbrations en 1920: Joseph Fleury. 
ifilsl. sa fille Odile. sa petite-fille Alide 
et son arrihre-petite-fille Fernande, 
(Mme J.-Bte Gsuthier. du quartier 
Naud. B Alma). 

Allda Fleury. fille d'Odile et son 
Bpouit Georges iapointe.  





Érnila Fleury. fils de Joseph (fllsl. 
époux de Julia Tremblay. 

' M  

l 

Ërnile Fleury et sa famille: son épou- 
se Julia Tremblay e t  ses enfants: 
Mariette, Oswald. Origène et Ginet- 
te. 



C'est ainsi qu'arrivérent par la suite en 1884: 

En mars, Napoléon Lavoie (35 ans) et son épouse Philomene 
Tremblay (38 ans) et leur fils Joseph, qui s'établirent 
sur le lot 18; 

En mars, Clovis Lavoie et son épouse Malvina Fortin, qui s'éta- 
blirent sur les lots 3 4 , s  et 38. 

En avril, Alfred Rousseau (36 ans) et son épouse Adèle VerreauIr 
(32 ans}; avec eux, Edmond Rousseau (70 ans), père 
d'Alfred, qui travailla longtemps au Séminaire de Chi- 
coutimi, qui s'établirent sur les lors 18 et 19 du 3e tang. 

En décembre, Damase Fleury (34 ans) et son épouse Marie-Anne Ga- 
gnon (32 ans1 et leurs enfants William, Deans, Georges 
et Napoléon (né l'année suivante), qui s'btablirent sur 
le lot 19. 

A plus de quinze milles de toute habitation, a plus de trenre milles de 
leur CU(&, dépourvus de toute communication, ces premiers colons se 
croyaient bien isolés, mais la Providence. qui les avait conduits sur ces terres 
nouvelles, leur réservait une agréable surprise au cours de l'été 1883. 

En effet, alors que certains d'entre eux travaillaient sur le bord de la 
GrandeDécharge, quelle ne fut pas leur surprise d'entendre le chant d'un coq 
de I'autre côté de la Grande-Décharge. La nouvelle se rbpandit vite et on  s'or- 
ganisa pour traverser de I'autre côté. C'est alors qu'ils eurent la joie de ren- 
contrer plusieurs colons déjà bien établis sur des terres largement défrichées. 

"Dés lors, chaque dimanche, tïs se rendaient B Alma pour y entendre 
la messe et y rencontrer leurs nouveaux voisins. C'dtaif toujours une 
fête que cette visite au ministre de D~eu qui leur prodiguait alors les 
secours de la rel&ion et donnait ains~ a leurs oeuvres temporelles une 
valeur spiriruelle. Avec ces secours sp~rirueis et les biens temporels 
$U'I/X possédaient et malgré les nombreuses dHicu/tés qu'i/s rencon- 
traient réguliéremenf, ces courageux pionn~ers s'esttmatent heureux. 
11s n'avaient certes pas tous les avantages dont jouissaient les rés]- 
denrs des réglons urbaines, mais ces dbbuts prometfeurs leur permei- 
taienr d'env~sager l'a venir avec confiance, ce qui leur donnait une for- 
ce qui valaif bien d'autres avantages. D'ailleurs, iis n'étalent pas opti- 
mistes sans ratson, car la petite colonie se développait rapidement: 
quarre nouvelles familles en I#4. " 

(abbé J.N. Gagné) 



4 g6ndrations: D a m e  Philomene Jean; son fils Johnny; le fils de ce dernier. Lionel et  
sa fille Marie-Marthe.  



Comme la population augmentait, il fallut commencer à organiser une 
vie commune et à se donner certains services. 

En 1884, Joseph Fleury (fils) c0nstruisi.t le premier moulin a scie, sur le 
lot 21 du 3e rang, sur les bords de la rivière Mistook. II s'agissait d'un moulin à 
chasses à douze scies droites et parallèles qui fonctionnait sous la p r w i o n  
de l'eau produisant une planche plus ou moins large, selon l'ajustement des 
scies. C'était un avantage considérable pour ces colons qui, dès leur arrivée, 
devaient se construire un abri pour leurs familles. 

Ce moulin fut acheté en 1897 par Peter Potvin qui le modernisa par la 
suite. Ce moulin, qui avait été vendu par la suite à l'Alma Co., fut baigné en 
1927 par suite de l'exhaussement des eaux du lac Saint-Jean. 

Le curé d'Alma, M. I'abb6 Henri Cimon, qui avait été nommé en 1885 
pour desservir la mission de Saint-Coeur-de-Marie, cklebre sa première messe 
le 19 octobre dans la maison de Joseph Fleury (père) où on avait installé une 
chapelle provisoire avec une pierre d'autel offerte par Francois Gagné. 

La population g ros i t  rapi- 
dement et on discute déjà de la 
consTruction d'une chapelle. M. 
Romuald Maltais d'Alma offre 
alors un terrain pour la chapelle. 
Voici le document à cet effet: c 

Romuald Maltais 



Dame PhilomBne Jean (&pouse d'onbsirne Gaudreault, un des pionniers da 
Saint-Coeur-de-Marie), avec quelques membres de sa famllle. Rangée du haut: 
Gaudiose Gaudrenult, fils d'OnSsime: Lionel Gaudreault. fils de Johnny et petit- 
fils d'onbsirne: rangée du centre: Anna iarouche. épouse de Gaudlose Gau- 
dreault: Philornene Jean; Laurette Dallaire. épouse de Lionel Gaudreault; Ma -  
ris-Marthe Gaudreault. fille de Lionel et  de Laurette Dallaire; ranghe du bas: 
Benoit Gaudreault, fils de Gaudlose et d'Anna Larouche; CBeile Gaudreault, et 
Léo, enfants de Llonel. 



Cependant, certaines conditions posées par M. Maltais obligent la 
Corporation épiscopale de Chicoutimi a refuser cette offre. C'est alors que les 
Fleury offrent un terrain pour la chapelle, il s'agit du bt 23 dans le 3e rang et 
ce, sans condition. Voici l'offre officielle des Fleury: 



Marie-Marthe Gaudreault. dans un 
coin de la terre ancestrale {terre 
d'On8sirne). B l a  Chute-des-Dlonne. 

Les Noces de diamant de M. Gaudiose Gaudreault iOn4slmeJ et de son Bpouse Anna 
Larouche, en méme temps que les Noces d'argent de son fils. Roland Gaudreault, 
mari6 d Jeanne d'Arc Lavoie. 



Devant cene deuxième offre et de peur de voir la chapelle construite 
sur le lot 23, ce qui lui enlevait toute ça générosité, Romuald Maltais retire 
toutes les conditions mentionnées dans sa donation, ce qui est accepté par la 
Corpor;rion épiscopale. La chapelle sera donc construite sur le lot 26A du 
rang 3. 

C'est le représentant de Mgr Dominique Racine qui vient à Saint- 
Coeur-deMarie pour marquer d'une croix, la place de la chapelle sur le lot 
26A. 

On procede ensuite à I'élec.tion des premiers Syndics, soit Joseph 
Fleury, François et Thomas Maltais. 

En anendant la construction de la chapelle, le.missionnaire loge dans 
la salle publique, près de la chapelle. 

Depuis l'arrivée des premiers colons, on voyage les provisions 3 partir 
de Sainte-Anne, la plupart du temps A pied; puis aprés avoir découvert qu'il y 
avait des colons sur I'ile d'Alma, on préfère traverser la Grande-DBcharge en 
chaloupe, avec tous les risques que cela comporte, pour aller aux provisions. 

C'est pourquoi, en 1885, Joseph Fleury decide de construire une bar- 
ge et un bac pour permettre de traverser avec voitures et chevaux et établir un 
service plus régulier entre Alma et Saint-Coeur-de-Marie. 



Jeanne d'Arc Ga~idreault, petite-fille 
dWOn8sime, en compagnie de LBonce 
Fortin. au pont sur la Rivibre Mistouk, 
entre les Rangs 2 et 3. 

i* 
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M. Roiand Gaudreault et son epouse Jeanne 
d'Arc Lavoie. au centre. Soeur CBline Maltais, 
fille de Joseph. 





Rosa Gaudreault. fille de Gaudiose et son 
Bpoux, Alfred Tremblay. 

Un mariage double en 1957. Jean-Joseph Gaudreault Bpousait Pauline Claueao alors 
que le fràre d e  cette dernibre. Marcel, épousait Lorraine Hudon. 



Laplante (fille de Isaac Laplante et de Louise Larouche). 

* 

Voici une autre liste de colons arrives à Saint-Coeur-de-Marie, en 
1888. alors qu'on comptait déjà une trentaine de famil le installées a demeure. 

En mai, Télesphore Bolduc e l  son épouse Louise Tremblay (34 
ansl. 

En juin, Olivier Perron (56 ans) et son épouse Adkline Tremblay 
(44 ans). 

En juin, Joseph Fortin (47 ans) et son bpouse Louise Tremblay 
(39 ans). 

En septembre, Gille Bolduc (33 1/2 ans) et son épouse E. Trernblay 
(32 ans). 

€17 octobre, Gédéon Bolduc (63 ans) et Sophie Bilodeau. 

Le mouvement de colonisation vers Saint-Coeur-deMarie se continue 
en 1885 avec l'arrivée d'une treiziéme famille, celle de Léandre Pilote (59 ans) 
et de son épouse, Constance Bouchard (53 ansl, arrivés en avril. 

En septembre, Flavien 8olduc (36 ans) et son épouse Emma Fleury (31 
ans). 

En octobre, Thomas Thibault (26 ans) et son épouse Philomene 
Maltais (32 ans). 

En novembre, Abraham 8oivin (36 ans) et son épouse Delphine 
Tremblay 130 ans). 

Jusqu'en 1888, plus d'une vingtaine de familles vinrent rejoindre la 
colonie naissante et s'établirent à Saint-Coeur-deMarie, en voici les noms: 

1885 - Joseph Fortin (47 ans) e.t son épouse Louise Fleury (39 ans). 
1885 - Télesphore Bolduc et Marie Tremblay. 
1885- Gilles Bolduc (33 1/2 ans) et Alphonsine Tremblay (32 ans). 
1885 - GédBon Bolduc (63 ans) et Sophie Bilodeau. 
1886 - Léandre Pilote (59 ans) et son épouse Constance Bouchard (53 

ans). 
1886- Abraham Boivin (36 ans) et son épouse Delphine Tremblay (30 

ans). 
1886 - Olivier Perron (56 ans) et son épouse Adéline Tremblay (44 ansl. 
1886 - Joseph McNicoll(33 ans) et Aurétie Fortin (32 ans), son épouse. 
1886 - Thomas Thibeault (24 ans) et son épouse Philomène Maltais (32 

ans). 
1886 - Flavien Bolduc (36 ans) et son épouse Emma Fleury (31 ans). 
1887 - Francois Gaudreault (44 ans) et son épouse Clémenrine McNicoll 

(34 ans). 



Lionel Gaudreault et son Bpouse Laurette 
Dallaire ainsi que leur fils LBo e n  1940. C'est 
le temps de "tasser" le foin. 

Photo prise B t'occasion du troisidme mariage de Ulddric Gaudreault (Johnnyl A 
Marie-Anna Veilleux. 
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1887 - François Maltais (31 ans) et Denise Villeneuve (31 ans), son 
épouse. 

1887 - Paul Bouchard (44 ans} et son épouse Aglaé Simard (40 ans). 
1#7 - Elzear Fortin (35 ans) et Marguerite (32 ans). 
1887 - Mars Harvey (37 ans) et Mélai'de Langlais (27 ans), son épouse. 
1887 - Louis Maltais (21 ans), fils de Romuald, et son épouse Marie 

Langlais (25 ans). 
1887 - Elzear Leççard (27 ans) et Alice Tremblay Il8 ans), son épouse. 
1887 - Romuald Maltais (26 ans), fils de Romuald, et son épouse Lydia 

Fleury. 
1887 - Joseph Gagné (39 ans) et son épouse Anne Tremblay (Berliche) 

(36 ans). 
1887 - Jean Thériault (39 ans) el Wildemire Duchesne (25 ans), son 

&pouse. 
1887 - Théophile Duchesne (40 ans) et son épouse Georgina Gagnon 

(30 ans). 
1887 - Méridb Simard (36 ansl et son &pouse Marie Boivin (34 ans). 
1887 - Ferdinand Villeneuve (39 ansl et E. Bouchard (39 ans), son 

épouse. 
1887 - Jean Néron (40 ans) et son épouse Célestine Simard (34 ans). 
1837 - Auguste Langlais e.t Régina Desjardins, son épouse. 

Au début de l'année 1888, selon le recensement fait par le missionnai- 
re, M. le cure Henri Cimon, la population de la jeune paroisse s'établissait 
comme suit: 

246 âmes - 43 familles dont 39 jeunes 
115 communiants et 131 non-communiants 

A partir de 1#9-1E!O, l'histoire de Saint-Coeur-deMarie se retrouve 
plus élaborée dans les autres sections de la "vie paroissiale, municipale, éco- 
nomique, scolaire et autres". 



Johnny Gaudreault. f i is d'On8sime. A Laurene Dallalrs, Bpouse de Lionel 
I'arriare. la boutique d e  charron de JO- Gaudreault, en compagnie de Sirnonne 
seph Gaudreault. Fleury, fille de  François e t  Bpouse de 

Georges Goulet. en 1920. 



Les Fleury 
En 1982, on compte plus de 9 000 descendants de Joseph Fleury 

(père) depuis la date de son mariage à Marie-Josephte Guay en 1846. 

Les Fleury sont également fiers d'avoir donné a l'Église vingt voca- 
tions religieuses, dont voici les noms: 

Maude Hamel 



Noms 

Fr Roben Larouche 

Aik4 Marc-André M a r e  

Renseigneme.nis fournis par 
Mme Clément Fleury (Janette CÔtB) 

PBre et mdra 

Ldopold Larouche 
Florence Fleurq 

Georges Mercure 
Rita Fleury 

Lieu de 
naissance 

Si-C.-de-Marie 

Hébenville-Si. 

ComrnuriauiB 

Instruction-Chrétienne 

Clergé dculier 



Vie paroissiale 

.s"Lr --ep+4 

.--L1 
* 

Saint-Coeur-de-Marie du haut des airs vers 1340 A cÔt6 de I'ëglise. la salle pa- 
roissiale, tou t  prds, la maison de Xavier Larouche, fils de Ferdinand. De l'autre cÔt6 
de la rue, le  rnagnlflque presbytdre. A côte, vers la droite. le magasin gbnbral d'Al- 
fred Gagn4. En face. de l'autre côte de la rue, te magasin oil Slmon Simard tenait 
magasin: B cat8. la maison où Joseph Fleury opera son magasin aprbs sa sbparatian 
avec MBridée Savard, magasin qui fu t  occupe par la suite par G:E. Ruelland. 

A I'arridre-plan, le moul in  a scie d'Eug8ne Trembiay et  A droi te de la photo, on 
voit le toiture de la rneunerle des frdres Xavier e t  Thhophile Larouche, qu i  devint 
p lus  tard la propriete de p ose ph-Élie Maltais. 



Les curés 

1 er curé: 
M. I'abbé Marcellin Hudon 

2 e  cure: 
M. I'abbe Joseph Renaud 

3e curé: 
M. I'abbé william Tremblay 

4e curé: 
M. I'abbé Joseph Girard 

Se curé: 
M. I'abbe Abel Simard 

6 e  cure: 
M. I'abbé Ludger Cauthier 

7 e  curé: 
M.  I'abbé Armand Brassard 

8e curé: 
M. l'abbé Marcel Cauthier 

ge curé: 
M. I'abbé Antonin Simard 

10e curé: 
M. I'abbé Lucien Bergeron 

I f e c u r e :  
M. I'abbé jean-Benoit Michaud 

(Septembre 1889-Septembre 1890) 

(Septembre 1890-Septembre 191 1) 

(Septembre 1911-Septembre 1915) 

(Septembre 191 5-Octobre 1919) 

(Octobre 191 9-Mars 1942) 

(Mai 1942-Août 1 95 7) 

(Aoùt 1957-Mars 19673 

(Mars 1967-juillet 1969) 

(Juillet 1969-Septembre 1975) 

(Octobre 1975-juin 1982) 

(Juin 1982 ... ) 

"Tu n'as qu'A interroger les temps anciens qui t'ont prbcbdb depuis que Dieu cr4a 
l'homme sur la terra et d'une extr6mlté a l'autre. Est-il jamais arrivé rien de si grand? 
A-t-on jamais rien entendu de pareil? 

Deuteronome (4-30-33) 
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M g r  Dominique Racine 

L s  premières années de la vie paroissiale de Saint-Coeur-de-Marie 
sont difficiles a reconstituer parce qu'il n'y avait aucun registre avant l'arrivée 
du premier curé en 1889, M. i'abbé Marcellin Hudon. Alors, il a fallu utiliser en 
grande partie la tradition orale, puisque les acteurs du début ne sont plus 18.. . 
et la tradition orale, on le concoit, comporte souvent des erreurs, involontai- 
reç cependant. 

Afin de donner la note la plus juste sur cene partie de la vie paroissiale, 
nous n'avons trouvé rien de mieux que les lettres du curé Henri Cimon, qui 
donnait la mission à Saint-Coeur-de-Marie et qui écrivait à son évêque, Mgr 
Dominique Racine, presqu'a cliaque voyage, pour rendre compte de I'évolu- 
l ion de la nouvelle paroisse. 

Voici donc quelques extraits de ces lettres du curé Cimon: 



,spe!d x & a!aJnseui efledaqn el '101 ~ e d  M'E$ 
ep eJ!eiuolon uo!a!i~ndgi eun lueidea3w le s!oq el auednoo !nb 'seuteu-%na suO(o3 
sel i ed  '9881 ue el!niisuo3 'e !~~p j -ap- ine03- )u !q  ap (s!oq ua) elledeyo e l g ! u e ~ d  ET 
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Extrait d'une lettre du curé Cimon, en date du 14 avril 1883, relatant 
une visite 2 la mission de Saint-Coeur-de-Marie. 



La premidre église (en bois) de Saint-Coeur-de-Maris. construite en 1889 et consa- 
crAe par I'évéque du diocèse, Monseigneur Mlchal-Thomas Labrecqua. le 70 juillet 
1900. L'église mesurait 57'6 x 104 pieds. 









Le 23 aoGt 1940. la population de 1 

Saint-Coeur-de-Maria avait I'hon- 1 
neur de recevoir Mgr Ildebrando An- 1 
tonlutti, DBIBguk spostalique. Sur la y *  

photo, le DBlbgub apostolique. M g r  
' 3 

-a 

Georges Melangon, le cure Abel Si- ." 
<%t , 

mard et le R.P. Cossene. Les deux - , % 
8 r  

fillettes, Thbrbse Ruelland, fillette 1 . - " ? '  - "  7. .\ 
1 1 - - 8  r , 

de ~eorges-€mi le  e t  nidce du curé SI v- 

Simard et la fillette de  M .  Justinien ' :,y:' Y.' - 
Tremblay. 

" A 

Photo du bas: La sortie de la messe. 
Les Croisés, Alfred Noël, Ladislas 
Bouchard. Fernand Bergeron. Clé. 
ment Larouche, Benoit Ruelland. 
Georgene Gagnb. Andrd Gaudreault. 
Roseire Bergeron et Antoinette NoBI. 



Extrait d'une lettre du curé Henri Cimon à Mgr Dominique Racine, en 
date du 18 décembre 1884, au sujet de la mission de Saint-Coeur-deMarie. 





La procession de la 

Fête-Dieu 





La Fête-Dieu 

La Fête-Dieu se célébrait avec beau- 
coup de solennité autrefois. On érigeait de 
magnifiques reposoirs qui témoignaient de la 
foi profonde de la population. I I  y avait rota- 
tion tous les quatre ans  quant aux endroits où 
ériger les reposoirs. Un an, c'était chez MM. 
Rosario Larouche et Edmour Savard; l'année 
suivante, c'était chez M. Joseph Gaudreault, 
de la rue Sainte-Marie; puis chez M. Émile 
Fleury et enfin, au vieux couvent et on re- 
commençait par la suite ... toujours avec la 
m&me foi e.? la même dbvotion. 

Le reposoir chaz Rosario Larou- 
che. en 1945. 

Les petits anges, en 1- 

Le reposoir chaz Rosario Larouche, en lm, 





La dernière visite du cure Abel Çimard en 
1342; photo prise devant la maison de J.- 
Antoine Larouche. 

Les "petits anges" au Reposoir ds la Fête-Dieu chez Ro 
saire Larouche; aujourd'hui chez Noël Trernbtay. 



&7-L-/ /cln?. ( " ? - C L  a-u 



> e,=,- 
$1 1. ' I *  

,,d , Y '  " 

A travers les arbres. la maison de Xa- 
vier Larouche IFerdinandl A I'arribre- 
plan, le clocher de 1'8glise. 

L 'b~l ise  en plerres (1929). 
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Les trois magnifiques murales qui ornent 1'8glise de Saint-Coeur-de-Marle, rdalisbas 
par le pelntre itallen Gaetano Valerio, le mime qui a r4alisd la peinture au plafond de 
la sacristie. 
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Salle publique construite en 1888, p r h  de la premibre chapelle. Elle servait de rhsi- 
dance pour le missionnaire et le bedeau. Le deuxihme Btege servait d'bcote. 

'? 

6 ' 
Le presbytbre de Salnt-Coeur-de-Marie, construit par le  curé Abel Simard. 





Le magnifique calvaire Brigd dans le  cimetiere de Salnt-Coeur-de- 
Marie. offert par M. Ulysse Larouche, de son vlvant. 





Emma Larooche (ThBotyme) et son 
Bpoux Eugdne Bouchard. 

Pierre Larouche 1Th6otymel e t  son 
Bpouse Annette Turcotte. 

Annaballe Larouche (Thboryme) et 
son Bpoux Alfred Bouchard. 





Xavier Lasouche, fils d e  Ferdinand, avec sa 
2Bme Bpouse, Albertine Bouchard. 

-- 
' La- 

Albertine Bouchard, fille de Jules, maribe 
en ptemibres noces B Stanislas Fleury et 

en secondes noces B Xavier Latouche; b 
I'arribre-plan, le presbytàre. 





Xavier Larouche et ses deux fils, Marc-Au. 
rdle et Fernand. 

'. 
Marlus Larouche et  Renb Fleury, fils 
adoptifs de Xavier Larouche. 





La famille de Philippe Harvey et son Bpouse (Marie-Louise Dufour) en 1941, de- 
vant leur maison dans la rsng Saint-Dominique. aujourd'hui occupde par Mar-  
cel Harvey. 

La familla de Simon Bouchard en 1912. Debout: Georges, Marguerite. Berna- 
dette. Mbiia, Marle-Addle e t  GBrard. Assls: M. e t  M m e  Simon Bouchard. 
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Yvet ie  Larouche {Ferdinand), chapeau A . 
plumes. maribe B Addiard Bouchard et 
Julie-Anna Lavoie (Williaml, marihe A 
Adrien Fortin d'Alma. 

Xavler Larouche IFerdinandl. 
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Ferdinand Larouche, rnl)me B 90 
ans. sciait encore ses "croutes" 
pour chauffer son poêle. 

- 
Ulysse Bouchard, Addard Bouchard et 
Yvette Larouche devant le Bureau de pos- 
te chez Ferdinand Larouche. 
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M. et Mme Ulysse Bouchard, arrives B 
Saint-Coeur-de-Marie vers 1900 (photo 
prise vers 19M). Ils Braient las parents de 
t'abbb Paul-Etienne Bouchard 

M. Joseph Bouchard, du Rang de la DBcharge et son Bpouse iydia Maitre. accom- 
pagnes de leur fils, le A.-P. François, RBdemptorlste. 





lr ,' Les enfants de Joseph Meltais (David) e n  1925. Oa- 

, , , ' 1 nlel (3 ans). Jean-Marie II an): Gustave (2 ans), 
l% - "x . 1 I'aut~efillette, une nléce de Jonquidre. 

- .  
Joseph fvlaltais, fils de Oavid et son Bpouss Antoinem 
Tremblay. 





M. Joseph Simard et son Bpouse Philimbne 
Baily. arrivds ii Saint-Coeur-de-Marle en 1858. 
Ils arrivaient de Ste-AgnBs et Btaient mont4s 
Saint-Coeur-de-Marie en quart'roues B plan- 
ches et une "waguine". En arrivant, Ils Bchan- 
ghrent le cheval et les voitures & David Jobin 
pour un lot complet icelui de Laval Dufour pr8- 
sentement). C'.était B Le Toussaint et PhIlornene 
Btait enceinte. Ils Btaienz venus & Saint-Coeur- 
de-Marie pour y Btablir leur neuf garçons; i ls , eurent beaucoup de misdre dans les d6buts. 
Aucun des neuf gerçons ne demeura sur leur 
terre 9 Saint-Coeur-de-Marie. Cependant, leur 
fille Emma, resta A Saint-Coeur-de-Marie et  
Bpousa Antoine Larouche. 

Thdotyme Larouche et  son 
Bpouse EmBrencienne Biack- 
burn, qui lui donns 5 enfants: 
Plerte, Henri, Edmond. ThBo- 
phlle et  Arthur. Se deuxihrne 
Bpouse, Catherine lmbeau lui 
en donna trois: Joseph, Emma 
et Annabelle. 





M. Ferdlnat Larouche du Rang 5 et 

son flls Armand, qui fur l'un des prs- 
miers cordonniers. A l'avant, Antoi- 
ne. 6 ans, fils d'Armand. 

Thomas Lessard, du rang Saint-Georges, et sa famille. 
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La famille d'Henri Larouche. Dans l'ordre: Rosario, Henri (pdre). Marie-Ange, Sta- 
nislas, Odile Fleury (bpouse), Jeannette et  Alida {Mme Georges Lapointe). 

Una famille de pionniers. celle de Ferdinat Larouche, du Rang 5. arrivbe B Saint- 
Coeur-de-Marle en 1903. Dans l'ordre, debout, Armand. Johnny. Mary, Hector. 
Anna et Émbrencia; rang& du centre: Dyna, Ferdinat ipbrel, Jean (grand-pbrel, 
Delphine (mBrel, Joseph et  CBcile. Prernldre rangbe: Antonia. Antoine. Henri. 
Charaes et le bbbb. Marie-Louise [cette dernihre, âghe de 7ï ans. est toujours vi- 
vante at demeure A Notre-Dame-du-Rosaire). 





Photo prise B l'occasion du mariaged'Eu- 
gbne Bergeron A Emma Boivin - 

i * 
4 ,, : s e Q  

Photo prise à l'occasion du mariage de 

l 
Joseph Larouche et Émilie Boivin vers 
1912. 





La famille de Xavier Girard, arrivée a Saint-Coeur-de-Marie en 
1897. Debout Joseph. Emma et  Alfred: prernidre rangée Laura. 
Xavier. son Bpouse née Louise Desbiens et Rose-HéIbne. 

Un groupe d e  notables vers lm... 
Dans l'ordre, rang& du haut FQlix Sabourin, Henri Fleury. Edouerd Fleury. Theo- 
phile Larouchs. M. Balllargeon. Edmond Leclerc, Alfred Fleury Rangbe du bas: 
Edmond Larouche, Oslas Gagnon, de Roberval, Thomas-Louis Larouche, Joseph 
Gaudreault et Alfred Rousaeau. 





Irene Duchesne, (Amablai. devant les 
pompes B esrence chez  Simon Si- 
ma rd. 

Paquerene, fille d'Ad6lard Bouchard, Pierrette e t  Rosaire Larouche en 
devant la  maison d'Eug8ne Tremblay. quatt'roues. Le sourire n'est pas pour 

tout le monde. 





Jean-Jules Bouchard 8. sa Premibre com- 
munion. A l'arrière, te vieux couvent. 
1'8cole du maître, la betisse B feu et l'&ta- 
ble du curé. 

En 1954. la Prsmibre Communion de Roger Tremblay, Camil Thériault. Louis-Henri 
Laroucha, André Gagnb. Bernard Rousseau. Ghislain Larouche. Gilles Lavoie, Daniel 
Dufour, Guy Thbriault, Réal Larouche, Raymond Larouche et RBal Rousseau. 





Thomas Fleury e t  son Bpouse Azelda Du- 
chesne. 

Marie Larouche, fille de Xavier e t  petite-fille de 
Jean. 









'W - - -- 
Photo prise à l'occasion du mariage de RB- 
mi DuperrB a Ad& Larouche. 

I 

Photo prise A l'occasion du mariaged'Er- 
nest Boivin h Marie Harvey. 
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Les deux enfants A gauche: Ladislas et Gilbert Bouchard; LBonce Bouchard 
et Luce Larouche: Yvonne Labrie et  Antoine Larouche. Les €tnf8nt~, Ray- 
mond et Gisble B LBonce Bouchard ei Pierre à Antoine Larouche. 
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Albertine Bouchard. mari& B Stanislas Fleury en lares noces et 13 Flavlen Le- 
rouche en secondes noces: Emma Larouche. rnaribe à Eugbne Bouchard et 

Yvonne Labrie. mari& A Antoine Larouche (Ferdinand}. A remarquer les 
boucles d'oreilles. 





Serveuses aux noces dans une niaison prlvde: Gracia 
Lernieux, Marie-Marthe Bouchard, Rose-Marie Lapoin- 
te, Aimbe-Rita Maltais, Claire-HBléne Lernleuit, Marie- 

Chaque annbe les Indiens se tentaient 
sur l 'Tb Lebel ou sur la route du quai 
pour vendre leurs fourrures. On rap- 
porte que Roland S i m a ~ d  acheta une 
grande quanti18 de peaux de castors. 
de belettes. de renards, de loutres. 
etc. Sur la photo, Mariena Fleury et 
CBcile Bouchard, en 1932. 

Marie-Rosa Gaudreault. pe- 
tite-fille d'On4sime et Alfred 
Trernblsy, boucher. 





Bella, Laura. Cécile Bouchard et 

Jeanne Fortin. 
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Remrse construits sur la route du qiiai par William Lavoie et Xavier Simard. Sur 
le toit Charles Sirnard (Xavier): dans I'échelle. Alice Bouchard et Balle Bouchard: 
les autres, Charles-Auguste Lavoie et William Simard. 
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Yvette Larouche et Simonne Fleury. 

Joseph lmbsau et Pierrette Larouche prhs de  la 
Rividre-aux-Chicots. 
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Monsieur Dieudonnb Duperrb e t  son ipouae Marie Boivin. sur leur terre dans le 
Rang des Chicots: cette terre appartient maintenant i\ LBopold Harvey. 





Trois des filles d'Henri Larouche et d'Odile 
Fleury: 8Batrice (Mme Adgeno Potvin), 
Gabrielle (Mme Ostas Fleury1 et Soeur Fer - 
nande, des Augustines de Robewal.  

François Boily et sa famille qui comptait 19 enfants. 
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Onkirne  Gaudreault, nB B Chicoutirnl e t  arri- 
vB Q Saint-Coeur-de-Marie au debut de 1883. 11 
est un des fondateurs de Saint-Coeur-de.Ma- 
rie. 

Son Bpouse, Philombne Jean. 

1 39 
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M. Alphonse Mbnard et son Bpouse. 
qui fut la prernlbre mBnagbrs du cure 
Abel Simard. 
C'est I ' B t B  ... pendant les foins. Noter 
la robe longue, les culottes d'btoffe et 
le chapeau ... costuma du temps. 
quoil 

Les filles d'Alphonse MBnard, en 
" ~ ~ t t ~ f " .  



Partie d'une lettre du curé Cimon 3 Mgr Louis-Naaire Bégin, évbque 
de Chicoutimi, en date du 15 janvier 1889, au sujet de la mission de Saint- 
Coeur-de-Marie. 



Quatre gdnbrations: Mme Maria Boivin, 
sa fllle Aurote Duperrb, la fille de cette 
dernibre Germaine Larouche et la fillene 
Madeleine Tremblay. qui épousa Alfred 
Larouche: elle demeure prbsentement 
Farnham (Qu6.b. 

Quatre gbn4rations: Joseph Maltais. 
Eughne Maltais.  ~ossph-€ l ie  Maltais 
et Jean-Eudes Maltais. 





Marius Larouche, fils de Xavier. devant 
le magasin de Simon Gagné. 

Dans la cbte du village. le 
moulin A Xavier et ThBophile 
Larouche: B I'arriArs, le ma- 
gasin de MBrid6 Savard. La 
fillette. Madeleine Tremblay 
sur la galerle de Bertrand La- 
rouche. 

Normande et Elmina Bouchard. peti. 
tes-filles de Ferdinand. en costumes 
du couvent en 1W. 
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. -. -6- Denlse Larouche, maîtresse de poste, pe- 
tite-fllle de Ferdinand Larouche, avec son 
sourire de fillette ... et ses poules. 

6 *- 

M. et Mme Theophyle Larouche et ?F 
leur fllle Germaine. devant le Bureau sa 

de  poste chez Ferdinand Larouche 
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Mme Eugbne Maltais 1Laurerte Bou- 
chard). €)le logeait B l'école; elle fut rem- 
place8 par Maria Maltais (qui Bpousa Jo- 
seph "Beb4" Bouchardl et qui fut la d e r -  
nier8 A faire 1'8cole dans la vieille Bcols. 

Photo d e  confirmation d'Elmina et Lau- 
rent Bouchard. enfants d'Ad8lard. Dans 
l'ordre, Paquerette ( M m e  Robert Lavoie, 
Chicoutimi), Jean-Jules IMontrhali. El- 
mina IToronto), Andrd Tremblay. fils de 
Paul.Emi~e Ifonctionneire du Gouverne- 
ment), RQmy Tremblay, directeur du CBgep 
d'Alma. Normande Bouchard (Mme Ro- 
bert sirnard, de Salnt-Coeur-de-Marie). 
A I'arribre, l'bcole des garçons et le vieux 
Couvent. 
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M. Antoine Larouche et son Bpouse, Emma Simard. 

Photo prise en 1927 8 Parent, en Abitibi, dans Iss chantiers d'Antoine Larouche. Sur 
la photo, Antoine Larouche, son Bpouse Emma Simard. s ose ph-hie Bouchard. 
Louis Bergeron. Adjutor Larouche, Henri Larouche, Charles-Henri Bergeron et Jo- 
seph Larouche. 



Le 6 decembre 1888, Mgr Louis-Nazaire Bégin, évèque du diocése de 
Chicoutimi adressait la kenre suivante au curé Henri Cimon, au sujet des mis- 
sions de Saint-Coeur-deMarie et de la rivière à la Pipe ainsi que de la rivière 
au cochon ( Saint-Henri de Taillon). 

"Je suis enchanté des bonnes dispositions dont les paroissiens du 
Saint- Coeur- de- Marie vous ont donné bien souvent des preuves 
&c/atantes. Dieu ne manquera pas de bénir leurs entreprises tant 
qu'ils se montreronr dociles d la voie de leur pasteur, carholiques 
fervents et toujours amateurs de /'union et de la paix. Dires-leur que 
je serai heureux de leur donner aussitbt que possible un prgtre qui 
résidera au milieu d'eux. Qu'ils continuent avec rdle er dans la con- 
corde à préparer roui ce qu'il faut pour recevoir un cufh et lui aider 
B subsister; ce sera pour moi un bonheur véritable que de leur don- 
ner un pasteur, quileur sera un p&re spirituel. 

A favenir, les habiranrs de la Rivi&re B /a Pipe et de la Riviére au Co- 
chon seront desservis par le missionnaire du Saint- Coeur- de- Marie; 
ces deux localités que fajoute B la miss~on du Saint- Coeur- de- Marie 
pourla desserte, seront sous le vocable de Saint-Henri empereur. 

Dites-leur que je forme des voeux pour leur bonheur spirituel et 
temporel". 

(Signé) L.N. BBgin, 
£v. de Chicoutimi 



Photo  abrlenne de la maison e t  de la ferme d e  Thbotyme Larouche. qu i  avai t  Bpoush 
en premieres noces Émhrentienne Gaudreauit avec qui il eut cinq enfants: Edmond, mari8 
ti Magna Fleury: Pierre. marl6 A Anne Turcotts: Anhur mari6 A Claudine lmbeau e t  
Th6ophile. marie A Cbdulle Rousseau. 
Sa deuxihms Bpouse, Catherine Imbeau, lu i  donna trois enfants, Joseph, cdllbatai- 
re; Annabelle, marlbe b Al f red Bouchard e t  Emma. maride B Eughne Bouchard, frdre 
d'Alfred. 
La grange, dans 1% haut du coin gauche, avait 6th construi te par Alfred Rousseeu; el- 
te passa par la suite B Ludger Rousseau puis B Vincent Rousseau. Cette terre appar- 
t ient maintenant A GBrard Gilbert: la grange a BtB dbmolie. 
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Eughne Bergeron e t  son Bpouse Emma Bouchard,fille 
d'Alexandre. 





La maison de Xavier Simard, fils de Ferdinand. Le notaire Rosario Angers demeurait 
au premier étage et tenait son bureau au rez-de-chausshe: B remarquer ta plaque du 
notaire sur la devanture d u  bureau. 

Photo prise dans les chantiers vers 1924. Premiére rangke: Ludger Gagnon, son 
Bpouss et ses quatre enfants. LBo, Delvina, Marguerite et  LBonca: Lorenzo Fleury et 
Tsncrdde Fleury: Jos. Lapointe. Zoel Lapointe. M. Nepton, les autres sont inconnus. 
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Groupe de Fermieres en 1933 qui sui- * 
valent un cours d'bconomie domesti 
que donné par Mme Charnard. di 
gouvernement. On retrouve dans I - 

".> 
groupe: Mmes Louls 8ergeron. Lud 

P 

gec Trernblsy, Ernest Thhriault, &ma- 
ble Duchesne, Alice Fleury. Rose-HB- 
fbne Girard, €mile Fleury (Joseph), 
Lorenzo Fleury. Emma Lebel. Jean 
Berga~on,  Johnny Blackburn et Mlles 
Marguerite Fortin et Jeanne-d'Arc 
Gaudreault 

Armand Larouche. f i ls de Ferdinat et son 
Bpouse, Marie-Louise Tremblay. 





Hector Larouche et son  Bpouse, M a -  
ria Bouchard. 

Ernesi Boivin et son dpouse. Marie Harvey. 





ClArnent Fleury. son epouse Janette 
C ô t B  et leurs enfants. Jocelyn. RBjean , 
et Jean-Yves. 

Arthur Maltais qui émigra aux Etais-U rtis. 
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Photo prise à I occasion du 60ierna an- 
niversaire de mariage de M e l  M m e  
Arthur Larouche. 

* "  i 
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Ludovic Gaudreault, 5 a n s .  a1 son frere LIO. 

nel, 3 ans, f i ls de Johnny Gaudreault A la 
mort de leur mAre, Estelle DQry, ils furent 
pr is  en charge pendant cinq ans par Gau- 
diose. dans la maison d'On6sime qui 
n'était pas encore terminbe 





Adélard Bouchard, 7 an 1s. qui fur Qlevb par Alfred Rousseau, hôtelisr. 





La FABRIQUE de 
Saint-Coeur-de-Marie 

Les lettres du curé Henri Cimon, qui donnait la mission Saint- 
Coeur-de-Marie, résument en grande partie la vie des colons à partir de 
1883 jusqu'a î'arrivée du premier curé, M. I'abbé Marcellin Hudon, le le' 
octobre 1889. 

Cependant, le missionnaire ne pouvait, dans ses lettres $ son Evè- 
que, raconter en détail tout ce qui se passait dans la nouvelle colonie, c'est 
pourquoi nous reprenons cette partie de l'histoire de la vie paroissiale de 
Saint-Coeur-de-Marie en 1883, lots de la première visite du curé Cimon, en 
y donnant touts les détails que nous avons pu glaner ici et là, grâce & la 
bienveillante collaboration de nombreuses personnes, en particulier des 
écrits de l'abbé Jean-Noël Gagné et surtout des archives de la Fabrique. 

II s'agit 18 de notes historiques placées dans leur ordre chronologi- 
que, sans commentaires. 

La prerniere salle publique, construite B cBtB de I'Bgllse. 



Les trois églises ... 
Pour mieux comprendre I'Cvolution de la construczion des trois 

kglises de Saint-Coeur-de-Marie, nous avons pensé d'en faire une partie 
spéciale, afin d'en mieux suivre tous les d4veloppements de 1887 Ei 1923. 

Les premiers colons s'&aient installés Saint-Coeur-de-Marie dés 
1882, mais ce n'est qu'en 1885 qu'on songea à construire une chapelle. 
Jusque-18, la mission par le curé Henri Cimon, cur4 d'Alma et missionnaire 
a Saint-Coeur-de-Marie, se donnait dans la maison d'Eug6ne Fleury. 

Le 21 aoùt 1885, le Révérend B. Leclerc, vicaire forain et délégué 
par Monseigneur Dominique Racine, évêque du Diocèse de Chicoutimi, 
marque d'une croix de bois la place d'une chapelle, comme prise de pos- 
session, a un demi-mille du plus proche colon, c'est-Mire sur le lot 26 
donne par Romuald Maltais. 

Le 22 octobre de la même annbe, Monseigneur Dominique Racine 
autorisa la construction d'une chapelle de 30 x 40 pieds et offre lui-mérne 
$ 25.00 B cet effet. 

DBs le debut de l'hiver, les colons coupent le bois de la future 
chapelle et font une répartition volontaire de $ 3.00 par lot pour la cons- 
truction. Pour combler ce qui manque, on empruntera $ 100. 

Après la construction de la chapelle, on construit une salle publi- 
que, ainsi qu'une annexe qui servira de presbytére. 

Le 13 octobre 1898, le curé Joseph Renaud adresse une requête h 
l'évêque Monseigneur Michel-Thomas Labrecque demandant I'autorisa- 
tion de construire une kglise en bois, la chapelle Btant devenue trop petite; 
l'autorisation est accordbe. 

Le 14 avril 1899, la Fabrique accorde à Eugène Pelletier. de St-Jér6- 
me, le contrat pour la construction d'une église en bois de 104 x 57'6 et 26 
pieds de haut, pour le prix de $ 5,800. Le 6 novembre de la même année, 
c'est I'brection canonique de la paroisse. 

L'église en bois est terminée au début de l'année 1900 et Monsei- 
gneur Michel-Thomas Labrecque en fait la bénédiction le 12 juillet 1900; la 
cloche ne fut bénite que le 12 decernbre de la même annee. 

En 191 1, le curd William Trernblay obtient la permission de cons- 
truire une sacristie de 50 x 30 et 15 pieds de hauteur avec une salle publi- 
que de 35 x 45 et 23 pieds de hauteur. 

C'est le cure Joseph Girard qui, en 1916, obtient l'autorisation de 
construire un presbytère, dont le contrat est accordé 3 Jos. Haniey, d'Hé- 



bertville pour la somme d e  $9,000. Ce dernier fera un important déficit 

Le 21 mai 1921, Monseigneur I'AvSque de Chicoutimi autorise la 
construction d'une église en pierre de 60 x 200 pieds. Cette dkcision fait 
couler beaucoup d'encre puisqu'un certain nombre de paroissiens dési- 
raient rkparer l'ancienne église en bois. 

Pendant qu'on démolit I'4glise en bois, on déménage la 1 " chapelle 
à c6t.4 de I'église, pour y dire la messe et les autres besoins, comme loger 
le sacristain et la salle publique, 

L'église est terminée en 1923 et Monseigneur Michel-Thomas La- 
brecque en fait  la bénédiction le 20 septembre de la meme année. 

Le presbytére actuel, annexé a l'église et construit en pierre, a été 
construit en 1956 par le cure Ludger Gauthier. 

La premiére chapelle en bois etait construite sur le lot 26-A, du côte 
nord du chemin mais face au lac St-Jean; la 1 re église en bois fut construi- 
te sur le lot 26-A et 26-8. du côté sud du chemin mais le dos au lac St- 
Jean; l'église en pierre fut  construite sur l'emplacement de l'église en bois. 

22 octobre- Monseigneur Dominique Racine, évi3que du Diocèse, 
fait la nomination des Syndics Joseph-W. Fleury, François Maltais et Tho- 
mas Maltais et aurotise la construction d'une chapelle. Voici un extrait de 
cette lettre: 

'Le Bon Dieu a donc reellemen t pris possession du Canton Delisle, 
le 19 courant, puisque c 'est en ce iour que le Saint Sacrifice de /a 
messe y a &té offert pour /a premiére fois. Espérons que le Seigneur 
bdnira ce territoire et tous ceux qui l'habirent et l'habiteront plus 
tard. 

J'autorise par la présente, la construction d'une chapelle de 40 x 30 
pieds. S'il y avait moyen de faire un toit français, cette derniére 
partie pourrait peut-être servir de logement au prêtre en attendant 
mieux. Quant au nom il donner B certe mission, le volci elle portera 
le nom de "Sain r- Coeur- de- Marie". J'espére que les braves gens 
de Saint- Coeur- de- Mane persévéreront dans leurs bonnes dispost- 
tions et que le Seigneur /es en récompensera par d'abondantes bé- 
nédicrians': 

C'est en effet le 19 octobre lm5 que fut célébrée la premiére messe 
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dans la maison de Joseph Fleury (pére); la pierre d'autel avait été donnée 
par Francois Gagné, marchand d'Alma. 

Nous empruntons au "Réveil du Saguenay", du 26 mai 1887, le 
récit de la première visite de Monseigneur Dominique Racine A Saint- 
Coeur-de-Marie et le résultat de cette visite: 

"En 1886, fors de la visite pastorale de Sa Grandeur Monseigneur 
Dom~nique Racine, i/ ne fut pas question de deux ou trois familles 
perdues dans les bois. Aprés trois ans, Monsetgneur i'évgque fai- 
sant de nouveau sa visite, voulut aller lui-même encourager de sa 
présence les colons de /a mission placée sous le vocable du "Saint- 
Coeur-de- Marie". Sa Grandeur était accompagnée d'un prgtre de 
sa suite, le rgv. M. Delage, cur.4 de L aterriere, du cure d'Alma e t  
d'un grand nombre de ses paroissiens. 

On suivit Je bord de /'Je sur un parcours de deux mille; on la traver- 
sa ensuite par la route neuve. A fa Grande- DBcharge nous a Rendait 
route une flottille de chaloupes et de lbgers canots d'écorce avec 
force pavillons. L e parcours se fït gaiement. L'embarcation que 
monrait Monseigneur était gouvernée par M. Fleury /péri?/, homme 
respectable r )  cheveux et barbe blanche, et poussée avec vigueur 
par tes bras vigoureux de quatre de ses garçons, placés par ordre 
de grandeur. On passa auprés de la rivihre Mistouk et l'on vit les ha- 
bitations qui la voisinent. La beauté du paysage, la varikt6 des ,'les, 
le calme de /a mer et surtout /a présen ce du premier dignitaire du 
diocèse mettait /a joie au coeur de tous. Sa Grandeur Elle-méme 
prenait part à I'aliégresse g&nCrale, et c'est Elfe qui d'une voix sono- 
re entonna une chanson de rame, que fous répérérenr avec entrain. 

Enfin Monseigneur est sous le toit du fondateur de la mission, et 
tous /es habitants, hommes, femmes et enfants sont réunis autour 
de lui. Sa Grandeur leur adresse des paroles d'encouragement et 
de félicitations, appela les bénédictions du ciel sur la foule recueillie 
et sur tout ce nouveau pays. On luiparle d'une chapelle; il en auro- 
rise /a consfruction et pour nous venir en aide, nous donne la som- 
me de vingt-cinq piastres. 

Jusqu'd ce jour, la mission se donnait dans une maison privée. On 
enlevait les cloisons d'une chambre er cëtait le sanctuaire. Un grand 
coffre renfermant toutes les richesses de /a mission servait d'au tel. 
Pour gradins, deux planches brutes, en guise de chandeliers, deux 
bois a ffiïés sur de petites planchettes; un cruci/x et au-dessus, clou& 
au mur un modeste bouquet. C'était /d tout l'appareil du sacrifice. 
Combien notre Dieu est bon n'est- ce pas? de venir résider dans ces 
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humbles chaumieres, sur ces autels plus humbles encore. Et peut- 
être y vient-il avec autant de joie, y rkpond-t-ilevec autant de grfi- 
ces que dans nos grandes carhédrales, car Dieu regarde nos coeurs, 
la bonne volonte et juge nos intentions. 

Dans les cornmen cemen ts, c'était chose facile, mais par /a suite les 
familles augmentèrent. L es garçons, comme les premiers patriar- 
ches, allérenf chercher des filles dans les pays Btrangers; er pour 
coup de grâce, sous ce toit hospitalier, naquirent deux jumelles. 
Comment célébrer le Saint Sacrifice au milieu des berceaux: /a mai- 
son d'ailleurs &rai[ devenue trop petite pour la foule gui s'y pressait. 
Ces raisons et bien d'autres hâterent la construction de /a chapelle; 
et en d&it de la pauvreté, du petit nombre de colons, on se mit à 
l'oeuvre avec courage, comptant sur la protection du me/, ce qu! n'a 
pas manqué. En effet, la maison de Dieu est ouverte au culte. Apr&s 
ie remps des semailles, on y chantera la première grand-messe et 
on vendra alors les quarante bancs qu 'eh  renferme. Ce sera un 
grandjour pour la mission et bien des coeurs goûteront un vbritable 
bonheur. Puisse la Providence préserver jusqu'à ce remps des feux 
si dangereux du printemps no trepau vre chape//e. 

30 mai 1887- Le ministére des Terres et Forets vend à la Corpora- 
tion épiscopale catholique romaine de Chicoutimi, pour la somme de $ 10, 
un morceau de terre de 50 âcres, soit la moitir5 Est du lot 26, dans le Rang 
111  au Township de Delisle. 

La petite chapelle a maintenant son maître autel, acheté de la Fabri- 
que d'Alma pour le prix de S 15.00. Cette dernière donne en plus, une 
cloche et des ampoules pour les Saintes huiles. 

Les 4û bancs de la chapelle sont vendus en juin 1887. "Ils devront 
être payés d'ici trois mois et ne seront vendus que pour le mois, au bout 
duquel ils reviendront B la mission". 

Le recensement fait par le cure Cimon démontre qu'il y a d&ja 43 
familes pour 2 4  âmes. 

Dans son inventaire de la mission, le curé Cimon mentionne une 
salle publique, dont le bedeau occupe la moitié; l'école se fait dans la plus 
grande partie de l'autre moitik. .. et j'ai mon petit coin. La mission possède 
un demi-lot, plus quatre acres en face du demi-lot et une chapelle tempo- 
raire de 30 x 40 pieds. Enfin, la dette de la mission se situe à un emprunt de 
S 225à6%. 



Au début de l'année 1888, on retrouve le missionnaire chez 
Thomas Maltais, Syndic et bedeau. C'est dans une lettre à sa soeur Julie, 
en date du 15 janvier 1888. qu'on retrouve cette note: 

"C'esr bien le moins que je paye mes dertes, je te dois une lenre. II 
me fait plaisir de con verser avec ma soeur aînke quelques instants. 
Cern semaine, j'ai fait la visite de la mision. Samedi; en traversant, 
le gros temps a pris. Nous n'avons eu que la crainte. Dans la maison 
de Thomas Maltais, Syndic et bedeau, je suis bien mainrenant. Une 
cloison la sépare et laisse le tiers 8 ma disposition. Une chambre esr 
au fond avec porte et le reste est /a salle. 1 e lendemain, nous avons 
fait la vente des bancs pour un an seulemenr. Ils ont donné la jolie 
somme de $55.00 8 peu pr&s. Dans Iraprés-midi, je me suis rendu 
voir l'habitant qui demeure seul S un rang plus haut. La visile a pris 
deux jours. L e ma fin je chan tais une grande messe pour les âmes. 
Deux de mes syndics ne pouvaient m'accompagner Btant I'un ma- 
lade et i'aurre dans le bois, j'ai prjs deux vieux. J'ai eu du plaisir à 
aller dans tous les camps, d voir chacune de ces familles dans son 
petit logis et j'ai pris mon rernps partout. Eux de leur cdté, parais- 
saient heureux d'avoir la visite de leur pasreur et de leur protecteur. 
J'ai trouvé une quarantaine de feux el 250 âmes. Tous paraissaient 
contenrs et encouragés. Aussi, cet hiver, chacun pourra gagner B 
faire des billo ts, non loin de leurs demeures. Cela aide à vivre. Il y 
avait plus/eurs promeneurs. J'ai rencontre pas moins de cinq voitu- 
res. Plusieurs veulent absolurnenr acheter dans /a place et les au- 
tres partent avec une bonne impression qu'ils communiquent aux 
autres. Tour parah bien se passer. On est sage et je n'entends par- 
ler d'aucun désordre. J'ai vu arriver le premier colon. 

J'ai obtenu le premier argent pour les travaux, mais je n'en suis pas 
a une premi&re misére et lorsque je laisserai la mission a un curé 
résident, il tfouvera tout bien en ordre. 

Mardi, j'ai diné chez mon syndic, François Maltais, en bas. C'est la 
maison où je mange de meilleur coeur. La femme quia beaucoup 
du sauvage, de I'écossajs et du canadien, est (rés propre et saif pré- 
parer i'ordinaire. Je suis revetw mardi e f j'y rerournerai samedi en 
huit, A la Septuagésime. 

l e r  octobre- Grande fête A Saint-Coeur-de-Marie alors qu'arrive le 
premier curé résident, M. l'abbé Marcellin Hudon. 



11 octobre- Premier baptême a Saint-Coeur-deMarie; il s'agit 
d 'un enfant de Gilles Bolduc et dlAlphonsine Tremblay. Le 21 octobre, 
c'est le premier mariage alors que Stanislas Simard épouse Philomène 
Harvey. Le premier décès survient le 27 novembre 1889, il s'agit d'Alberti- 
ne Laplante, fille d'Isaac Laplante et de Louise Larouche. 

Cependant, il y avait eu baptémes, mariages et dhces avant cette 
date. Toutefois, comme il n'y avait pas de cure résident A Saint-Coeur-de- 
Marie, les cér&monies avaient lieu en 1'8glise d'Alma. 

De fait, le premier enfant né à Saint-Coeur-de-Marie le 25 octobre 
1883, f u i  baptisé à Alma. II s'agit de l'enfant de Joseph Fleury et de Marie 
Tremblay, établis sur les bords de la rivière Mistouk. L'enfant baptise eut 
pour parrain Romuald Maltais, fils de Romuald et comme marraine Lydia 
Fleury, tante de l'enfant. 

Le premier mariage qui fut célébr4 A Alma fut celui de Thomas- 
Louis Savard à Virginie Bolduc, le II janvier 1886. Le premier décés dans 
la jeune colonie mais dont la cerémonie eut lieu également a Alma, fut  un 
enfant de 7 mois, de Francoiç Rousseau, fils de Joseph et d'Adèle Ver- 
reault. 

4 novembre- Le curé Henri Cimon, missionnaire, tient sa derniére 
réunion avec leç Syndics et leur annonce I'arrivBe d'un curé residant, l'abbé 
Marcellin Hudon. 

A ta reddition des comptes, on  constate que la dette de la Fabrique est 
de S440.59. 

L'inventaire de la Fabrique se lit comme suit: 

Lot 26 (5Q acres) S 400. 
Chapelle $ 350. 
P r ~ b y t e r e  et salle publique S 275. 

$1,025. 

6 novembre- Lors de I'assemblcie des Syndics, il est résolu que "vu 
que le local pour loger le bedeau manque cette année, le serviteur de M. le cii- 
r& remplirait les fonctions de bedeau et de sacristain. En conséquence, cha- 
que habitant s'oblige a payer a M. le curé la somme de $0.70 pour lui aider A 
payer son serviteur. Chaque habitant sera en outre obligé de fournir une 
demie corde de bois pour chauffer I'é~lise". 

II est également décidé de faire construire sur le terrain de la Fabrique, 
désignk paf M. le curé, une grange de 30 x 25, comprenant une écurie et une 









roisse de NotreDame d'H&bemiï/e, lesquels ont fait le marché sui; 
vanr: 

Eugéne Pelletier s'oblige et s'engage envers /es Syndics de Saint- 
Coeur-de-Marie a faire et parfaire /es ouvrages de maçonnerie, char- 
pen rerie, menuiserie et tous /es autres travaux quelconques qu'il con- 
vient de faire pour /a construction d'une église en bois sur le terrain 
appartenant 8 la Fabrique de la paroisse de Saint-Coeur-de-Marie et 
désigné sur le lot 26-B, pour le 2e rang du Canton Delisle. Le por- 
rail de ladite dglise devant êrre le nord-ouest. La construction de 
réqlise sera faite d'aprés /es dimensions, proportions, spéc#icarions et 
toufes et chacune des clauses, charges, condrtions men tionnées au 
devis dfess& B cet effet par Herménégilde Morin, entrepreneur en 
construction d'éghse de la paroisse de SI- Ffançois de Montmagn y. If 
a été entendu que tous les matériaux nécessaires et qui devront entrer 
dans la consrruction, de quelque nature que ces mat4riaux puissent 
être, sans excepter aucun, seronr tous fournis par l'entrepreneur et d 
ses propres frais. Le bois entranr dans la construction comprendra 
tout Je bois que les Syndics ont fair faire et qui sera rendu sur les lieux 
et livré B l'enrrepreneur au même prix que ce bois aura coiîré aux 
Syndics. 

Le choeur de l'église sera construit en meme temps que le corps pliri- 
cipal de l'église. Il n'y aura pas de sacristie mais /e choeur ou le rond- 
point sera construit el aménagé de manière B sentir de sacristie rem- 
poraire, le rouf tel qu'il est mentionné dans les changements et 
amendements faits B la suite du devis principal. L'édiTice sera lambris- 
sé en bois. Le nombre de bancs dans /a nef, fix.4 B 150, sera augmenré 
de maniére B remplir route l'espace qui se trouve augrnenc4 par /a 
construction de /a sacristie temporaire dans le rond-point ou le choeur 
de l'égljse. 

La salle publique, située au Sud du chemin public, devra être trans- 
portée su Nord du chemin par l'entrepreneur, mais /es Syndics de- 
vront /ui fournir une contée de contribuables pour raider B la trans- 
porter er la mettre B Yendroit et sur le sens déterminé par les Syndics. 

Ce marché est fair pour et en consid6ra fion de /a somme de cinq mille 
huit cents piastres ($5 SYM. I courants, que /es Syndics promettent 
et s'obligent de payer audit entrepreneur, ses hbririers ou ayant cause 
par paiement mensuel au fur et 8 mesure que les travaux semn t faits. 
Le salaire de rentrepreneur est f ixB à $2. &l par jour, 

L 'entrepreneur devra avoir terminé compléternent la construction de 
cette église au 7 er ~ o û t  lm. Mais il faut que i'église soit prête pour 



les services divins vers Noel prochain. 

Le. bancs de la chapelle actuelle seront rkparés et posés dans /a 
sacristie temporaire. 

Décret du 14 avril 1899, acre IV' S&O, fait et passé 8 H&bertv,ïle, en 
Iëtude du noraire soussigné, le 14 avril lm. Ont signé Joseph Fleu- 
ry, François lrnbeault, Mars Harvey, Eugkne Pelletier, A.-R. Hudon, 
J. - 8. V4zina et Séverin Dumas. 

6 novembre- Monseigneur Michel-Thomas Labrecque, BviQue du 
diocèse de Chicoutimi décrbte i'érection canonique de la nouveJle paroisse de 
Saint-Coeur-deMarie: 

"Vu la requ9te pdsenrt2e en date du 22 septembre 1899 de la part 
de /a majoritd des francs-tenanciers; 

Vu notre commission en date du 13 octobre 1849 chargeant M. l'abbé 
Héra cldus La voie, curé de la paroisse d'Alma, de v&r?fier les alléga- 
tions de la requête et d'en dresser un procés-verbal de commodo et 
incommodo; 

Vu les certificats des Sieurs Joseph Renaud, p r & e  et cur& de Saint- 
Coeur- deMarie, Mars Hame y, franc- tenancier de ladite mission, d'un 
avis lu publiquement et affich.4 les dimanches 15 octobre et 22 du 
même mois, 8 gissue du service divin, d /a porte de /'église. 

Vu le procés- verbal de commodo et incommodo dudit M. Héracléus 
Lavoie en date du 26 octobre 1899, vdrifiant tous les faits énonc&s 
dans hdite requbte; 

En conséquence, nous avons érigé et érigeons par les présentes, en 
titre de cure et paroise, sous fin vocation de Saint- Coeur-deMarie, 
dont la féte se célébre le dimanche aprés J'oc2ave de la f&te de rAs- 
somption de la Ste ViergeMarie, /a susdite parlie du Canton Delrsle, 
comprenant une étendue de rerriroire d'environ huit mi//es de front sur 
huit milles de profondeur, bornée comme suit.. . . . . 
Pour être lesdites cure et paroisse de Saint- Coeur-&Marie enfigre- 
ment sous notre juridiction spiritvelle, à /a charge par nos successeurs, 
de se conformer en fout aux règles de disciplne ecclésiastique &ta- 

blies dans ce diocése, s@ciaiement d'administrer les sacrements, 
la parole de Dieu et /es auires secours de la religion aux fidaes de 
ladite paroisse, enjo~gnanr d ceux-ci de payer les ornes et obligaarions 
telles qu'us&es et autorisées dans ce diocése, et de leur porrer res- 
pect et obdissance dans toutes les choses gui appartienneni B la reli- 
gion et qui int&ressent leur salut éternel. 

1 86 





M. et M m e  Philippe Tremblay, en 1934. 

AdMard Boivin, fils d'Alexandre. Bmigré 
aux Etats-Unis. 



La cloche 

Bénédiction de la cloche de la première église 

La bénkdiction de la cloche de la première eglise en bois donna lieu 
B une imposante cbrémonie dont nous devons les détails à "L'OISEAU- 
MOUCHE", publication mensuelle du Petit Séminaire de Chicoutimi, en 
date du 22 dkcernbre 1900. 

1 e Saint- Co eur-de- Marie, c'est une paroisse dgjd prospére, taillke 
en pleine for&t par de hardis colons il y a B peine dix-sept ans. Elle 
esr situCe au nord de la Decharge, 8 quelques milles du lac Saint- 
Jean. 

Ce fut en 1883 que les fr&res Fleury, ravis par la fertititd du so/, vin- 
rent y abattre le premier arbre. Pendant quelques années, ils y vvé- 
curent dans un tsolemen t complet; mais peu peu, un à un, arrivé- 
rent /es voisins. Au bout de dix ans, la for& était percée a jour ef 
une chapelle remparaire recevait d&ja une population assez consi- 
dérable, si considérable que, il y a deux ans, on jugea qu'il fallait 
une grande église. On /a bsrif. Mais /es paroissiens trouvérent leur 
vieiïle cloche bien trop petite, et ils en voulurent une dont /a voix se 
fit en rendre aisément dans tous les coins de la paroisse. 

Ils avaient raison, et M. le curé leur commande une superbe cloche 
"Harvard" du poids de 2 200 livres. Et c'est 8 cette bénédiction que 
"L 'OISEAU- MOUCHE" a eu /'honneur d'asskter sur gracieuse in vi- 
tation. 

La cér&monie a été fori belle. M. l'abbé Henri Cimon, curé de 
Sain r-Alphonse, premier missionnaire du Saint- Coeur- de- Marie, 
c6ldbra /a messe solennelle, assisté de MM. les abbés A. Larouche, 
cur-2 de Saint-Bruno et E. Lavoie, curd de Saint-Gédéon. Au 
choeur on remarquait le trés Rév. M. F. -X. Belley, V. G.; M. /e Su- 
périeur du Séminaire et M. le eur&. Un beau sermon de circonstan- 
ce fur prononcé par M. l'abbé H. Lavoie, cure d'Alma. Puis eut lieu 
le "baptême " de la cloche par M. le Grand- Vicaire, er lorsque pour 
/a premier@ fois elle fit entendre sa voix dans l'église, une émotion 
profonde, presque de /a frayeur empoigna l'assistance. On ressen- 
tit quelque chose comme si le tonnerre fut rom&& sur 11.4g/ise, puis 
chacun s'enhardit et Pon vint a qui mieux-mieux, moyennant finan- 



ce.. . mais si peu!. . . faire résonner l'énorme masse d'airin. 

Enfin arrivérent les ingénieurs et les ouvriers qui s'en empardrent et 
se mirent en frais de la trafner, avec des câbles et des rreuiis, jus- 
qu'd la porte, puis de lr5 s'apprgtérenr 4 la hisser dans k clocher. Ce 
fut palpitant d'intérêt. 

Tout un systéme de poulies avait été installé avec des cgbles énor- 
mes e l  [rés longs. La population virile se partagea en trois groupes, 
te premier - le plus consid4rable - s'allongea le long du csble princi- 
pal, celui qui devait opérer Yimportanre ascension; le second 
s'empara du câble tendu B droite pour empêcher la cloche de dé- 
chirer les lambris extérieurs de la ro Ur, et le troisiéme groupe B gau- 
che, au bout d'un troisiéme câble, fut chargb de diriger la marche 
de l'&norme masse et de lui faire contourner les corniches de façon 
6 ne rien gâcher. 

Ces disposirions prises, le commandement fut donne au premier 
groupe, la cloche parrit et monta, monta jusqua& une dizaine de 
pieds du sol. . . elle s'arrkta, puis repartir et d'un trait se rendit à la 
premiére corniche. LA était /a difficulté. . . elle a Rendit quelques ins- 
tants, puis repartit.. . con tourna avec des prémutions remarquables 



/a premiére corniche, franchit d'un bond l'espace jusqu'i /a secon- 
de, qu'elle é vira également de heurter, et s'en fut se poser preste- 
ment dans /a lanterne du clocher où elle devra se balancer désor- 
mais, et chanter, gémir, pleurer, se réjouir avec les braves parois- 
siens du Satnt-Coeur-de-Marie, 

Des hourras fr&nétiques, comme un cri de ddlivrance, s'échappé- 
lent de la poitrine des assistants, et des félicifations volérenf vers 
l'entrepreneur, M. Eugéne Pelletier, qui avait conduit certe opéra- 
tion avec tant d'habileté. 

Le magnifique presbytère de Saint-Coeur-de-Marie, construit en pierre de granit ... 
comme ('église Construit en 1956 par le cure Ludger Gsuthier. il est relie B I'Bglise 
par une construction de moindre Importance, qui sert de bureau de la Fabrique. 



1902 
Le curé Renaud demande du bois pour chauffer I'eglise et l'école; il 

exige 3 corde de ceux qui ont des enfants B l'école et 2 cordes pour les pa- 
rents qui n'en ont pas. II ajoute qu'il aime mieux recevoir du bois que de i'ar- 
gent, mais acceptera $5.00 la corde pour ceux qui n'ont pas de bois. 

Le 3* Dimanche de l'Avant, le curé s'adresse ainsi Si ses paroissiens: 

''Je vous donne avk que cetiains amusements sont défendus, tels la 
danse et la boisson, sous peines de malheurs. Je defends B qui que ce 
soit de vendre ou d'acheter de /a boison sous peine de refus de 
l'abso/ution et de la communion, même aux quarante- heures et 9 
Pâques. 

Pour plusieurs, au lieu de vous réjouir, vous devriez pleurer de ce que 
vous n'avez rien fait pour le Ciel. 

Au sujet de la confession zi /a sacristie, id y en a qui volent le tour des 
autres; /es hommes volent le tour des femmes. Afin de ne pas vous 
mettre à l'affront je vous avert,~ que ceux qui feront cela seront ren- 
voyés du confessionnal". 

1903 
Le curé Renaud se plaint que la quête a trop diminué: 0.30 cents. II 

avertit se paroissiens de ne pas aller leurs piéges le dimanche. 

'La navigation est ouverte, dit-il, /les steamers vont B Québec et Id il 
se vend de la boisson et on peut être p o d  en faire descendre. Mes 
chers amis, je veux vous mettre en garde des maintenant. D'abord, 
ceux qui auraient la tentation d'en acheter pour en vendre; rappelez- 
vous ce que je vous ai dit et cela sous peine de refus des Sacrements. 
Si vous voulez être heureux dans vos affaires et dans votre familie, 
abstenez-vous. Et les autres qui auraient la tentation d'en faire venir 
sachant qurils vont en faire mauvais usage, mppetez-vous que se met- 
tre dans l'occasion prochaine de péche est un péché mortel. Je vous 
fais ces remarques parce que cela va bien er que la boisson c'est Je 
démon, . . et si le ddmon entre dans vos demeures qu'est-ce que J'on 
va faire. 

Mainrenant, nous alloris rgqter une petite chose B l'amiable. J'ai d&jà 
dit qu'il y en avait qui avaient la langue trop longue. Je  vous Je dpéte 
qu'il y en a qui parlent trop et 8 travers. On parle sans savoir ce que 
l'on dït et ainsi on dit des absurditds. J'ai fait faire des réparations 
au presbytére et a I'&glise. On dit que je n'avais pas le droit de faire 
cela, qu'il fallait faire une assemblée des Syndics et consulter. Vous 
vous trompez, le fait d'avoir construi? un presbytére et une église, 



cela implique la permision de la radouer quand el/@ est brisée. On dit 
que j'avais gaspi//lé I'argent. Si oui, on voit pas clair. D'a'aeurs, atten- 
dez les comptes et vous jugerez si elle est gaspitlde, Trop parler, nuir. 
Les grands bavards sont toujours ceux qui parlent pour ne rien dire. 
On a dit bien d'autres choses, même à mon égard des paroles plus ou 
moins douces, mais je ne releve pas tout Eh bien, si nous voulons 
êwe de bons amis, mêler- vous de vos affaires et je vais me mêler des 
miennes. Payez vorre &me, donnez ce que vous avez 5 donner 5 la 
Fa brique, bancs, quêres, etc., et pu~s taisez- vous. Quand jlaurai don 
né les comptes, parfait. Bons comptes, bons amis. 

Le ge Dimanche aprés la Pentecbte, le curé Renaud s'en prend aux 
pgcheurs du dimanche et ceux qui utilisent des seines: 

"On se plaint que /a pêche n'a pas été bonne. Comment voulez- vous 
qu'il en soif autrement Le diab/e rôde, fair faire du mal et le bon Dieu 
punit. Le diable, il est dans le blasphémateu~ il est dans le vendeur de 
boisson, dans les tmvailleurs du dimanche. Entourés du démon corn 
me nous sommes, comment voulez-vous que nous soyons comblés 
de bénédictions. Ah/ Le bon Dieu est trop juste pour cela. 

La seine, je /a défends encore une fois, non seulement la seine mais 
rouf aurre travail du dimanche. Pas de rentrage de morue, pas de 
v~mge de morue. r~en. C'est avec cela que vous attirez les malédic- 
bons sur nous. Si on ne rn'&coute pas, soit maintenant, soif cet au- 
tomne, votre morue périra entre vos mains. La morue que vous tou- 
cherez le dimanche pourri# entre vos mains. Dieu est /e maître du 
beau temps et du mauvais temps, de donner ou pas de morue. 

Laissez-le faire mais ne soyez pas voleurs. Les suforirds vous diront 
peut-&fre d'alter seiner, c'est leur devok. Vous n'aurez qu'à die: 
"M. le curé ne veut pas et n'y allez pas. Je prends le reste sur mes 
charges". 

La Fabrique de Saint-Coeur-deMarie compte 247 familles pour 1,337 
âms, selon le recensement paroissial. 

1904 

10 avril- Suite la demande du docteur Ernest Gagnon pour l'achat 
d'un terrain de 100 x 100, sur te lot 26, proprieté de la Fabrique, les marguilliers 
adoptent la position suivante: 

"A une assemblée des marguiiliers de /a Fabrique de la paroisse de 
Saint-Coeur-de-Mark, en présence du cud Joseph Renaud et de 





Le curé Joseph Renaud est nomm6 curé a St-Wilbrod d'H8bertville et 
est remplacé par M. I'abbg William Tremblay. 

L'année précédente, soit en 1910, on avait compté 75 baptêmes, 9 
mariages et 39 dpultureç. 

Le curé William Tremblay, qui fut curé de Saint-Coeur-deMarie 
juçqu'en 1915, 

"Ètati un prêtre toujours calme et bien habillé. // s'occupait beaucoup 
de ses paroissiens. Sur le demklot de la Fabrique, il élevait 12 vaches. 
If aimait particuli&remenr les chevaux trotfeua. II prêchart trés bien 
er dime façon Ir& humaine. On rapporte que sa rnénagére I'aidaif à 
tmire ses vaches avec Thomas Boucbard". 

Monseigneur l'&hue du diocese autorise de compléter leç travaux de 
l'église et d'y ajouter une sacristie de 50 x 30 de 15 pieds de haut, ainsi qu'une 
salle publique de 45 x 35.23 pieds de haut. 

Le 15 juin 1906, la Fabrique vend une autre parcelle de terrain du lot 
26-A du rang I I I  A Joseph Girard, sellier, par bail emphytéotique de 99 ans, 
aux rnémes conditions que les autres. 

Le curé William Trernblay est remplacé par M. l'abbé Joseph Girard, à 
Saint-Coeur-deMarie, Du curé Girard, on dit que: 

"C'était un personnage haut en couieurs et d'une stature arblétique. 
//&tait plutôt originalmais intellectuel et grand musicien. 

On le voyair souvent arpenter Je "Chemin du Roi': portant chapeau 
noir et canne qu'il agitaif tout le temps, s'arrêtanr pour bavarder avec 
les gens. 

//était trés informb.. . au courant de t'out, c'était un grand JiSeur. 

On lui doit la construcrion du magn#ique presbyréle qu'on se plaisait 
w appeler la "Maison blanche" et qui devint plus tard l'h8tel de vi//e. 

lI était trés fjer et avait toujours de belles voitures. Quand il pleuvait 
a un mariage, ;il disit que cëtait de I'or, un signe de prospéri&. // 
fut curé durant le temps de la grippe espagnole. 

1916 

#)juillet- En réponse à une requête des paroiçsiens, Monseigneur Mi- 
chel-Thomas Labrecque autorise la construction d'un presbycére. 







$23û,000. à 10 ans à 6% d'intérét. Un rôle de cotisation açt ensuite préparé et 
réparti sur une période de 45 ans. 

1923 

îû septembre- Leç paroisiens de Saint-Coeur-deMarie entrent dans 
leur nouvelle 4glise lors de la bénédiction solennelle par Monseigneur Michel- 
Thomas Labrecque, t2vQuadu diocèse. 

t'histoire d'une cloche 
Nous empruntons à I'abbé Jean-Noël Gagné, cette histoire d'une clo- 

che qui m&rite d'ètre soulignée: 

"il arrive padois de ces faits bizarres, que l'histoire nous rapporle et 
qui nous font sourire. L e récit d'une cloche en est un. L e voici, te/ 
qu'il m'a &té mcon fë: 

En ordonnant B M. Giroux la démolilion de Iëglise en bois, /es Sym 
dics cro ya~ent bien avoir réservé tout ce q u ~  pourmir semir zi /a nou- 
ve/le cons?ruction, mais ils aI'Iaient avoir une violen fe émotion, sans 
conséquences graves cependant, au moment où elles ne s'y atten- 
daient pas. En effet, i/ ne restait que la cloche d poser, ce qui aurat? 
été fait en peu de temps si M. Giroux ne s'y &Tait opposé pour I'excel- 
/ente rarson que /a cloche qu'on voulait uriïser, celle de rancienne 
égiise en bois, lui appartenan r, . . les Syndics ne i'a yanl pas résewée 
par inadvertance. Que faire alors? Nos gens étaient dans l'embarras.. . 
Cependant, M. Giroux se montm gtrnéraux et les tira de ce mauvais 
pas en leur cédant ta célgbre cloche.. . sans débourser un sou.. . Et 
vous a ver l'histoire d'une cloche. 

4 novembre- Bknédiction d'un chemin de croix offert par des parois- 
siens: 

1- "Jbsus condamnb à mort": don de I'abbé William Tremblay 
2- "Jésus charge de sa croix": don de MM. Méridé et Edrnour 

Savard 
3- "JBsus tombe pour la premiere fois": don de M. et Mme 

Jean Maltais 
4 "Jdsus rencontre sa mdre": don de M. et Mme Edouard 

Fleury 
5 "JBsus aidé par le Cyr4néenm': don de M. Onésime Harvey 

"Sainte-VBronique essuie Jésus": don de M. Arthur 
Larouche 

7- "Jbsus tombe pour la seconde fois": don de M. I'abbé 
Joseph Girard 





terre et auraient donné en moyenne un revenu à I'église de $50. cha- 
cune, donnant un revenu annuel de $1,5CK). Tous ces dommages 
existent en dehors du montant que les Syndics demandent pour la 
taxe sur la dette de l'égkse. 

Tenant compte de I'dvaluation de $65,(XX. des parties de terrains 
acquis pour fin de baignage, /a taxe annueile pour payer la dette de 
l'égltse est de $2. #par cent piastres. 

L'on devrait payer une somme de S 1 , X ü .  par année pour acquitter la 
dette de /'église et ce, pendant quarante ans a courir. C'est ce que /a 
paroisse de Saint- Coeur-de- Marie pourmtt taxer si les terrains eussent 
esré /a propri&té des anciens propr,iotaires; sans comprer en plus 
l'augmentation de la valeur des propriérés inondées d'au moins 50% 
de plus et la disparition des familles occasionnant une perte totale de 
$7,5û3. par année de moins de revenus a /'église. 

C'est pourquoi ks Syndics, malgré une somme d'argent qui leur serait 
donnde pour indemnité des dommages qu'ils subissent, préféreraient 
qu'un bill leur soif accordé pour taxer la valeur des propriét&s qui 
restent. 

Mais pour en finir avec cette affaire, depuis longtemps en discussion, 
les Syndics acceptemient en même temps que la Commission sco- 
laire, l'arrangement préet%, soit $35, m. pour sa Corpomthn, soit un 
total des deux corpomtions de $70,m. en plus les taxes Bchues et 
dues à la Commision scolaire. 

La Fabrique fait installer un nouveau systéme de chauffage à I'égli- 
se et au presbytére et accorde le contrat à Ludger Harvey Et Fils, de Jon- 
quiece, pour la somme de $14,199. 

1937 

Par dkcret de l'évêque de Chicoutimi, Monseigneur Charles Lamar- 
che. en date du 19 mai 1937, une partie du Canton Delisle est annexée à la 
ville d'Isle-Maligne pour former la nouvelle paroisse de Notre-Dame-des- 
Sept-Douleurs. Cette décision est prise à la suite d'une requête des inté- 
ressés en date du 15 mars 1937, d'une commission de I'Evêque en date du 
19 avril et de la lecture des avis lus publiquement les 2 e t  9 mai, 3 la porte 
des églises de St-Joseph d'Alma, de Saint-Nazaire, de Saint-Coeur-de- 
Marie et  de la chapelle d'Isle-Maligne, invitant les intéressés B une réunion 
le 16 mai 1937. 

"En conséquence, du consentement de norre Chapitre diocésain, 



nous avons érigé et Brigeons en titre de cure et de paroisse amovi- 
ble. sous l'invocation de Notre- Dame des-Sept- Douleurs, dont la 
fête se célébre Je quinze septembre, les susdites parties des Can- 
tons Delisle et Taché, comprenant une étendue de territoire d'en- 
viron deux mille un quart de front, d'une profondeur variant de 
un mille et demid trois milles et demi, et contenant: 

al les Iots 42, 43, 44, 45 et 46 du troisiéme rang du Canton Taché; 

bl les lots 7 sr 2 des rangs I et 2 du Canton Delisle, 

cl tour le territoire de /a vtlie de l'lsle-Maligne, tel que dcScrit dans 
la loi 74, Georges V, chap~tre 97, des Statuts refondus de 
Qubbec, loi érigeant en Corporation /a ville de I'lsle- Maligne. 

Pour être lesdites cure et parojsse de Notre- Damedes-Sep r- Dou- 
leurs, communément appelée Sainte-Marie- de-l'lsle- Maligne, 
en tiérement sous notre juridiction spirituelle, . . 

Le recensement paroissial effectué en 1936 mentionne 288 familles 
pour 1,849 Bmes. 

1 94û 

25 aoQt- Le curé Abel Simard, donne la communication suivante 
au prône: 

J'ai la bonne nouvelle a vous annoncer que Son excellence Mgr /e 
Délégué Apostolique, accompagné de notre &veque, arrivera ici 
mardi avant-midi, vers 10 heures et ils prendront Je dîner au presb y- 
t&re avec leur suite. Je veux qu'if soit reçu comme le Pape. Je  vous 
in vite 9 venir le voir er le recevoir en rr&s grand nombre. Que l'église 
soit remplie comme aux jours de Fêtes. // arrivera de Mistassini 
Pavoisez bien et décorez vos maisons 9 profusion et quand il arri- 
vera, ne vous gênez pas de criec "Vive le Pape, Vive le D&JdguB, 
Vive Monseigneur. 

Venez avec vos insignes de sociétés: Ligue du Sacrd-Coeur, Da- 
mes de SreAnoe, Enfants de Marie, Croisés en costumes. Il faut 
faire une arche au terrain de I'&glise. II me faut des hommes de- 
main, 5, 10, 15, erc. Femmes, venez vous occuper de la propreté 
de f'gglise et faire une des plus belles décorations. Venez même 
s'il pleur. 

1942 

M. l'abbé Joseph-Charles Ludger Gauthier est nommé cure de 
Saint-Coeur-de-Marie en remplacement de M. le curé Abel Simard. 



Ceux qui ont bien connu le curé L udger Gauthier, sont unanimes A 
dire que c'dtait un homme rr&s dynamique, qui a contribué énor- 
mkment B la consolidation des finances de la Fabrique et de 18 pa- 
roisse l Caisse populaire, Coopérative agricole/. 

C'était un homme de foi profonde et trés sim.4 de ses paroissiens, 
en raison de sa grande gknérosiré et de son franc-parler. 

II ne prêchart pas mais faisait plutôt des commen faires qu'il accro- 
chait toujours B l'&angile; il aimait commenter certains articles 
de la "Terre de chez-nous ". Des faits vécus durant la semaine lui 
servaient de prgtexte pour faire des commentaires en chaire, II 
pouvait aussi bien nommer quelqu'un qui venait de "casser" son 
bouton Lacordaire ... que de parler du beau temps pour lequel il 
fallait remercier le Seigneur, 

II &air trés sévére quand il s'agissair de la religion. . . il allait jusqu'8 
refuser la communion 8 celles qui portaient du rouge a lèvres. Mais 
ses gesres brusques et s&véres, de mgme que son temp&rament 
en fier, cachaient un coeur d'or qui le faisait apprécier et surtout 
aimer de ses paroissiens. 

Doue d'une grande énergie, il ne se gênait pas pour aider ses pa- 
roissiens 9 decharger /es voyages de foin de la Hine. II a même 
entré le bois de chauffage de 4 pieds dans fa cave de I'église, bois 
qu'il chargeait lui-même sur une brouetîe. 

JI aimait A se promener en carriole, l'hiver, dans /es rangs, s'arr.4 
tant ici et là pour jaser avec chacun. 

II a refinencg la dette de /'église dont on ne réussissait même pas B 
payer les in férêts; i/ a dgalement construit le magnifique presb y- 
tére actuel. 

Son reméde c'&tait /'eau bgnite: "Froîte- toi avec de I'eau bénite, 
disait-iï, bois de l'eau bénite. . . ça guérit tous les maux. 

If a aidd de nombreux jeunes 4 faire leurs études au Séminaire er à 
se rendre jusqu'5 la prêtrise. Ses parotksiens éteient certains d'avoir en 
lui un défenseur intrépide. 

La paroisse compte à ce moment-18 305 familles et 1,794 âmes. 

1944 

A la suite d'une souscription populaire qui rapporte la somme de 
$3,848.95, la Fabrique décide d'acheter un orgue. 



Les Syndics sont autorisés à vendre les terrains qui avaient été ch- 
dés par bail emphytéotique. 

1950 

La Fabrique fait un échange avec la Municipalité et céde l'ancien 
ptesbytére pour le prix de $30.000. 

1953 

La Fabriqiie fait décorer i'église et le plafond de la sacristie de 
magnifiques peintures par le peintre italien, GaetanoVaierio. 

La Fabrique s'entend avec les compagnies Saguenay Power e t  Sa- 
guenay Transmission pour avoir l'autorisation d'organiser une plage pa- 
roissiale sur les lots 1 et 2, de la subdivision du lot 4-1 et 2, appartenant à 
ces compagnies. 

La Fabrique décide de construire un nouveau presbytére, en pierre 
comme I'égtise et rejoint à l'église par un passage. Les premiers plans e t  
devis prévoient une dépense de I'otdre de $80.000. 

Toutefois, selon l'architecte Sylvio Brassard "il n'est pas neces- 
saire de tout faire à l'épreuve du feu. Je vous conseille de faire le premier 
plancher a t'&preuve du feu, afin de couper le danger d'incendie par la 
fournaise. II serait bien de faire les murs en briques solides et blocs de ci- 
ment isolants, mais la charpente et les divisions et planchers pourraient 
être en bois et finis en platre. Cette formule pourrait coüter environ $70,000. 

21 novembre- Le docteur Jean Grégoire, sous-ministre de la San@, à 
la suite d'une requête de la Fabrique de Saint-Coeur-de-Marie, autorise le dB- 
ménagement du cimetière: 

A qui de droit, 

Se prévalant des pouvoirs qui lui sont confër&s par le chapitre 3 16 des 
Statuts refondus de Québec 7941, l'Honorable ministre de /a Santé 
permet /'exhumarioion de tous les wdavres déposés dans lancien ci- 
merié, e de la paroisse de Saint- Coeur- d e ,  pour être transpor- 
tés et rdinhumés au nouveau cimetiéle. 

L'original de ce document sera présentg 5 l'Honorable juge de la Cour 
Supérieure, entendant /es regudranrs er la copie est pour les dossiers 
de /a Fabrique de Saint- Coeur-de- Marie. 



Cette permission de l'Honorable minishe ne dispense pas les requ& 
rants de se conformer aux prescriptions des artides 18, 79, 20 et 21 du 
chapitre pdciré. 

1956 

12 août- La Fabrique fait l'échange d'un rerrain avec la Commission 
scolaire, a la condition que ledit terrain ne serve exclusivement qu'à des fins 
scolaires et que le terrain cédé à la Fabrique ne serve exclusivement que pour 
fins d'drection d'un parc. 

M. I'abW Armand Braçsord est nommé cur& de Saint-Coeur-deMarie 
en remplacement du curé Ludger Gauthier. 

Le curé Brassard, selon ses paroissiens, étaR un amant de la narure, 
il aimait /a chasse et 13 pêche, i/ n'avait cependant pas une grosse 
santé. 

Ils'intérem grandement B /a chorale paroissiale et fit suivre des cours 
de chant grégorien a Alma par ses chantres; iïs s'y rendaient en 
autobus. C'esr lui qui eut la charge d'inrroduire la messe en français. 
Cëtait un assez bon prddicateur mais il était plu rdt violent 

Les paroissiens de Saint- Coeur- de- Marie se souviennent encore de la 
messe de Noël, en grbgorien, qu'il avait prdparé avec sa chorak. 

15 septembre- La Fabrique accorde au sacristain un salaire de $140. 
par mois plus l'argent collecté pour le creusage des fosses. De plus, le sacris- 
tain sera logé, éclairé, fourni d'eau et aura son local chauffé. La Fabrique d& 
finit par la suite le travail qu'il aura à faire: 

Il devra entretenir son poêle de cuisine, voir a la propreté et l'entretien 
du lieu Saint, sonner les cloches, laver /'église et la sacristie une ou 
deux forS par annge, selon le besoin. II devra chauffer I'église, voir 5 
rentrerien des fournaises, couper I'herbe dans le cimeti&re et autour 
de r&gIise, balayer Iëglise et la sacristie tous les lundis et le lendemain 
des fCires sur semaine, épousseter partout au moins une fois par se- 
maine et le Sanctuaire au besoin. II devra voir I'ornementation des 
autels et aux décorations de f'église aux fêtes, rnai-&ges et sépultures; 
il devra enlever la neige aprés chaque bordée afin que les troiîoirs, 
galeries, paliers et escaliers de reglise et du presb@re soient tou- 
jours en bon Btar. 

La Fabrique achète de Simon Gagné. pour le prix de $1 1 ,W. le terrain 







plus l'avocat J.-V. Fleury pour la reprbsenter 2 ce sujet. (Cette convention 
sera signée en 1968.) 

M. l'abbé Marcel Gauthier est nommé curé de Saint-Coeur-de- 
Marie en remplacement du curé Armand Brassard. 

"Il &rait fin et aimable mais ilne se génaitpaspour dire ce qu'if avait 
9 dire, il B tait prompt et sec. " Voilà le premier t&mo/gnage de ceux 
qui ont bien connu /e cur.4 Gauthier. 

Il fit d'importants changements à l'église, changements qui ne fu- 
rent pas tous appr6ciés par les paroissiens; if ftt enlever le maître- 
autel et enlever fa chaire. On rapporte qu'il prêchait longtemps. 

Le 13 mai, Monseigneur Marius Paré, évêque du Diocèse, autorise 
des réparations de l'ordre de $55,000, à l'église. II s'agit du  lavage des 
murs et du replâtrage aux endroits détériorés, de la peinture des murs, des 
fenêtres et de la vorjte, de la laine minérale sur la voûte, de l'électrification 
de la cloche et de l'aménagement du choeur. 

La Fabrique reçoit l'autorisation de l'évêque pour peinturer I'inté- 
rieur du presbytère pour le prix de $2,000. 

La Fabrique de Saint-Coeur-de-Marie prste la somme de $10,000. à 
la Fabrique Saint-Georges de Jonquière, au taux de 6% l'an. 

La Fabrique de Sainte-Monique remercie la Fabrique de Saint- 
Coeur-deMarie pour le don d'un autel. 

M. l'abbé Antonin Simard est nommé curé de Saint-Coeur-de- 
Marie en remplacement du curé Marcel Gauthier. 

Le curé Antonin Simard était trop bon, disent ses paroissiens; il 
n'a vair rien t )  lui. 

JI allait dire fa messe chaque matin au Domaine du Bel-Àge, messe 
servie par Antoine Larouche jusqu'd son dbcès en 1968 et senrie par 
la suite par son &puuse, Emma Simard. 

On fui enleva /e sacristain, puis en lui enleva son vicaire, lui laissanr 
une charge trop forte, 

Le recensement de 1968 est de 2,330 âmes pour 402 familles. 





M. l'abbé Lucien Bergeron est nommé curé de Saint-Coeur-de- 
Marie en remplacement du curé Antonin Simard. 

C'est avec regret que /es paroissiens onr vu partir le curb Lucien 
Bergeron en 7982.. . pendant l'annee du Centenaire. 

If était très ajmé de ses paroissiens quile consideraient comme [rés 
dévou6 et intbressé B tour ce qui touchait /a paroisse. II disait la 
messe trois fois par semaine au Domaine du Bel-Age et faisri' beau- 
coup de visites aux malades, aux pauvres et d tous ceux qui éta~enr 
dans te besoin. 

11 était assez bon prédicateur, . . mals prgchait trop bngtemps, selon 
ses paroissiens. 

Un citoyen éminent. M. Ulysse Larouche, dans son testament, 
Iégue à la Fabrique de Saint-Coeur-de-Marie, la somme de $10,000. pour 
l'érection d'un calvaire dans le cimetière de la paroisse. M. Larouche est 
décbdk le 7 juin 1975. 

Le 21 février 1976, Soeur Pauline Tourigny, des Petites Franciscai- 
nes de Marie, est nommée par Monseigneur Marius Paré, 

"Ministre extraordinaire de la distribution de /a Sainte Communion, 
fonction de suppléance, c'est-à-dire pou voir venir en aide au prétre 
ou au diacre quand i/ y a affluence". 

Le curé Lucien Bergeron est nommé Vicaire Forain du Vicariat no 8. 

La Fabrique retient les services de Pauline Larouche e t  Paule Gau- 
dreault comme organiste et directrice de la chorale des adultes; Caroline 
Larouche et Héléne Larouche seront responsables de la chorale des en- 
fants. 

Les Syndics approuvent des réparations A la toiture de l'église et de 
la sacristie pour un montant de $8,000. 

Soeur Madeleine Leblond, des Petites Franciscaines de Marie est 
nommée par Monseigneur Jean-Guy Couture, animatrice de la pastorate 
dans la paroisse de Saint-Coeur-de-Marie. 



Le 26 mars, Io Fabrique de Saint-Coeur-deMarie vend B la Munici- 
palité de Delisle, le lot no 26-A-32, du Rang I I I ,  au cadastre du Canton D e  
lisle, sous la réserve que le dit terrain soit vendu par la suite à la Société 
d'Habitation du Québec pour la construction d'habitations à loyers modi- 
ques (H.L.M.). 

La Fabrique décide de faire remonter l'orgue dans le jubé, pour le 
prix de $8,788. comprenant certaines améliorations. 

Le 2 mai 1982, A l'occasion des Fètes du Centenaire des Premierç 
arrivants, le cure Lucien Bergeron &rivait dans le Semainier paroissial: 

Chers amis, 

Je vous souhaire la plus cordiale bien venue et au nom de toure no- 
tre communauti2, )je suis heureux de vous accueillir a notre "Fête de 
la Reconnaissance", 

Notre histoire de Mistouk est ni plus ni moins une Histoire Sainte, a 
cause de la prdsence amoureuse et active du Seigneur tout au long 
de ces cent années; 8 cause aussi de /a prdsence de Marie B qui no- 
tre paroisse a été confiée en 7884, sous le beau vocable de Saint- 
Coeur-de-Marie. Elle non plus n'a jamais cessk de veiller sur nous. 

Rendons grâces é Dieu le P&re, par J&sus, son fi/s et au Saint-Esprit. 

Place B la FGte dans i'amour et dans la ;oie. 

En juin 1982, M. l'abbé Jean-Benoît Michaud était nomm6 h Saint- 
Coeur-de-Marie en remplacement du curé Lucien Bergeron. 



Notules 

Voici les statistiques des bapt&mes, mariages et sepultures pour la pé- 
riode de 1892 à 1972, par pbriode de 10 ans: 

Baptêmes Sbpultures Mariages 

Bella Bouchard-Simard prétend que la pierre qui a et15 utilisée pour la 
construction de 1'6glise acruelle provenait d'une carriére située viç-&vis le lot à 
Léonce Bouchard; cette carrihre est maintenant inond4e. Elle dit qu'il est Bga- 
lernent possible qu'on ait pris de la pierre à Sainr-Henri-deTaiIlon. 

Une autre version sur la provenance de la pierre veut que la pierre pro- 
vienne de la Terre à Gédéon Larouche, du Rang des Chicots, qui aurait appar- 
tenu B Onésime Tremblay et Dieudonné Duperré, terre maintenant baignée. 

On raconte que William Simard a travaillé au clocher de l'église. II y 
avait également de nombreux étrangers qui travaillaient B la construction de 
I'église; ils logeaient presque tous chez Charles Simard. 

Herrnén4gilde Normand travaillait au clocher et montait la pierre dans 
un élévateur.. . la corde a cassé alors que l'é16vateur était en haut.. . avec Her- 





Les cures 

Nb a Saint-Etienne de La 
Malbaie, le 9 février 1855, de 
Pamphile-Hubert Cimon, shérif, 
et de Marie-Malvina Lernoine. 
Etudes classiques au Perit SC- 

t minaire de Quebec (1865-18751; 

études théologiques au Grand 
Séminaire de Québec (1875- 
1876) et à celui de Cliicoutimi 
11876- 1879). Ordonné prêtre 
dans l'église de Saint-Etienne 

i 
de La Malbaie par Monseigneur 
Dominique Racine, premier evé- 
que du diocèse, le 15 août 1879. 

hl i abbé Henri Cimon, curé d'Alma et 
dessewant de Saint-Coeur-deMarle. Au Séminaire de Chicou- 

rimi, d'août 1879 à septembre 
1881: professeur de  religion, de la classe de belles-lettres; directeur de la 
Société Saint-Dominique (1880-1881 1; membre du Conseil de la maison 
11880-1881). 

Vicaire a Notre-Dame-dlHCbertville, de septembre 1881 à septem- 
bre 1882. 

Premier cure de Saint-Joseph d'Alma, de septembre 1882 B sep- 
tembre 1891, et, en même temps, desservant des nouvelles missions de 
Saint-Coeur-de-Marie de Mistook 11885-1889), de Saint-Henri-de-Taillon 
(1888-1889) et de Saint-Nazaire-de-Taché (1889-1890). 

Voyage en Europe, d'octobre 1891 à août 1892. et sé)our Rome 
plus particulièrement, où il sui1 les cours de théologie dogmatique a la Mi- 
nerve et ceux de thkologie morale au Collége romain. Les impressions e t  
souvenirs de ce voyage d'Europe sont relatés dans l'ouvrage cité plus bas. 

De nouveau au Séminaire de Chicoutimi, de septembre 1892 à jan- 
vier 1898: professeur de religion, de la classe de versification (1892-1893) 
et  de celle de belles-lettres (1893-1897); directeur de la Société Saint-Do- 
minique (1894-1895); professeur d'Écriture sainte (1895-18981 et d'Histoire 
de I'Eglise ('1895-1896) au Grand Séminaire; membre du Conseil de la mai- 
son (de mai 1893 3 janvier 1898); maître Cs arts ( M . A . )  de l'université Laval 



(juin 1896); et, pendant cette période au Séminaire, aumbnier adjoint à 
l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi (1892-1893). 

Auteurs de impressions de voyage, Québec, 1895 et 1898, qu'il ré& 
dire ensuite trois fois sous le titre de Aux vieux pays, Chicoutimi, 1907, et 
Monrréal, 1903 et 1917. 

Curé de Saint-Alphonse de Bagotville, de janvier 1898 a février 
1921. 

Retire à partir de cette dernière date, d Saint-Alphonse de Bagotvil- 
le d'abord, dans une propri&té de la Fabrique, puis B I'HBpital Saint-Mi- 
chel-Archange, près de Québec, où il décède le 17 avril 1927. Inhumé dans 
le cimetière paroissial de Saint-Alphonse de Bagotville, le 20 avril 1927. 

- 
1 er curé Né à Sainr-Denis de Ka- 

mouraska, le 26 avril 1858, de 
Rémi Hudon dit Beaulieu, rr~ar- 
chand, et de Marcelline-Dina 
Labrie. Etudes au Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
(1871-1873) et au Petit Séminai- 

5 rc de Chicoutimi (1873-1880) où 

-Y 
il figure parmi les premiers el&- 
ves inscrirs h l'ouverture de la 

l maison, le 15 septembre 1873, 
I 

ou il est parmi les premiers finis- 
l 

'y sants, en juin 1880 (voir notice 
numéro 47, en note); études 

- théologiques au Grand Séminai- 
M. I'abbb Marcellin Hudon re de Chicoutimi (1881-1885). 

ordonné prêtre dans la chapelle du couvent du Bon-Pasteur à Chicoutimi 
par Monseigneur Dominique Racine, premier évgque du diocése, le 25 jan- 
vier 1885. 

Vicaire à Notre-Dame de Laterrière, de février 1885 3 mars 1889, et 
B Notre-Dame des Éboulements, de mars 8 septembre 1889. 

Premier curé de Saint-Coeur-de-Marie, et, en même temps, desser- 
vant de la mission de Saint-Henri-de-Taillon, de septembre 1889 B septem- 
bre 1890. 

Au Seminaire de Chicoutimi, de septembre 1890 A septembre 1893: 
secrétaire du Conseil de la maison; procureur (1890-1893); et, dans l'inter- 



valle, accompagne à Rome I'év&que de Chicoutimi, Monseigneur Louis- 
Nazaire Bégin, effectuant le voyage a d  limina (de février B juillet 1891 ). 

Curé de Saint-Siméon, et, en même temps, desservant de Baie- 
des-Rochers, d'octobre 1893 B septembre 1898; curé de Sainte-Croix de 
Tadoussac, et, en mème temps, desservant de Saint-Firmin de Baie- 
Sainte-Catherine, de septembre 1898 à septembre 1901; et curé de Saint- 
Félicien, de septembre 1901 à septembre 1906. 

Curé  de Saint-Etienne de La Malbaie, de septembre 1906 à décem- 
bre 1923, avec la desserte de Sainte-Emérentienne de Grands-Fonds 
(1906-1923) et celle de la chapelle-desserte de Pointe-au-Pic (1906-191 1 ); 
et, dans le même temps: vicaire forain (V.F.), le 5 octobre 1906, et fonda- 
teur, à La Malbaie, en 1917, de t'orphelinat Apostolique, dirigé par les 
Soeurs Antoniennes de Marie. 

Membre de l'oeuvre des missionnaires agricoles 11894- 19231, dont 
il fut le prksident provincial (de juillet 1920 à juillet 1921 ). 

Décédé soudainement en son presbytéce de La Malbaie, le 19 dé- 
cembre 1923. lnhurnB d'abord sous l'église paroissiale de La Malbaie, le 22 
décembre 1923, son corps repose dans le cimetière de cette dernière pa- 
roisse, depuis août 1949. 

2e  curé Ne à Baie-Saint-Paul, le 
7 septembre 1860, d'Ananias 
Renaud. commercant de bois, 
et de Marie Guay. Etudes classi- 
ques partie au Petit Séminaire 
de Chicoutimi (1877-1880) par- 
tie au Collége de Levis (1880- 
1882); études th6ologiques au 
Collège de Lkvis (1882-1884) et 
au Grand Séminaire de Chicou- 
timi (1884-1886). Ordonne prê- 
t re  dans 1'8glise de Baie-Saint- - 

Paul par Monseigneur Domini- 
que Racine, premier évêque du 
diocèse, le le' août 1886. 

M. l'abbé Joseph Renaud 

Vicaire à Saint -Fran-  
c o i s - X a v i e r  de Chicout imi ,  
d'août 1886 à mars 1887. 





Curé de Saint-Louis de Chambord, d'octobre 1917 a son dkes,  
survenu a I f  Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi, le 27 octobre 1947. 

Inhumé sous l'église de Saint-Louis de Chambord. 

4 e  curé Né à Saint-Urbain de 
Charlevoix, le 21 fkvrier 1874, de 
Philéas Girard, forgeron, et de 
Léa Sirnard. Etudes classiques au 
Perit Séminaire de Chicoutimi 

' (1887-1893); études théologi- 
1 q u e  au Grand Séminaire du m ê  

me endroit (1893-1 897). Ordonne 
prêtre dans la cathkdrale de Chi- 
coutimi par Monseigneur Mi- 
chel-Thomas Labreque, Bvêque 
du diocése, le 23 mai 1897. 

Vicaire à Saint-Jérôme du 
Lac-Saint-Jean, d'aout 1897 à 
septembre 18%; vicaire à Saint- 

: .  * - 

M. le chanoine Josep 
Alexis de GrandeBaie, de sep- 
tembre 1898 à avril 1899; vicaire 
3 Notre-Dame des Éboulements, 
d'avril 1839 4 octobre 1900; et vi- 

caire à BaieSaint-Paul, d'octobre 1900 à août 1902, et, dans le même temps, 
aurnbnier de la Maison mère et de l'Hospice Sainte-Anne des Petites Francis- 
cains de Marie (d'août 1901 à aoùt 19321. 

Premier curé de Saint-François-desales, de septembre 1902 a sep- 
tembre 1915; curé de Saint-Coeur-de-Marie, de septembre 1915 à octobre 
1919; et curé de BaieSaint-Paul, d'octobre 1919 A octobre 1934. et, en meme 
temps, vicaire forain (V.F.), à partir du 15 mai 1922. 

Chanoine honomire du Chapitre de la cathkdrale de Chicoutimi, le 21 
avril 1926. 

Prédicateur de talent. 

Retiré à Baie-Saint-Paul, d'octobre 1934 A son dkcès, survenu en cette 
dernihre paroisse, le 28 juillet 1935. Inhum6 dans le cimetière des Perim Fran- 
ciscaines de Marie. a 8aie-Saint-Paul, le 31 juillet 1935. 









ge curé N& 3 Saint-Wilbrod de la 
Station dlHébertville, le 9 no- 
vembre 197 1, de Joseph-Emile 
Simard, forgeron puis cultiva- 
teur, et de Mélanie Bouchard. 
Études classiques au Petit Sé- 
minaire de Chicoutimi (1928- 
19351; Btudes théologiques au 
Grand Séminaire du même en- 
droit ( 1935-1939). Ordonné pré- 
I re  dans la cathédrale de Chi- 
coutimi par Monseigneur Char- 
les Lamarche, év&que du diocé- 
se, le 3 juin 1939. 

Vicaire B Notre-Dame 
M. I'abb6 Antonin Simard des Eboulementç, de juin a sep- 

tembre 1939. 

Au Petit Séminaire de 
Chicoutimi, de septembre 1939 à mars 1945: maître de çalle; professeur de 
religion, de français, de mathkmatiques. Et pendant cette pkriode, desser- 
vant occasionnel de la mission Notre-Dame de la Rivière-Éternité, au can- 
ton Hébert (1943). 

Vicaire à Saint-Dominique de Jonquiere. de mars 1945 A mars 
1947; vicaire à Saint-Francois-Xavier de Chicoutimi, pendant mars et avril 
1947; vicaire à Saint-Urbain de Charlevoix, pendant avril et mai 1947; et vi- 
caire B Notre-Dame de Roberval, de mai 1947 à juin 1955. 

Curé de Sainte-Rose-du-Nord, de juin 1955 A juillet 1969 e t  curé de 
Saint-Coeur-de-Marie de juillet 1969 à son décès, sunienu a 11H6tel-Dieu 
d'Alma, le 23 septembre 1975. Inhumé dans le cimetière des prêtres, au 
Seminaire de Chicoutimi, le 24 septembre 7975. 









Marie, le 4 août 1901, d'Ernest 
Bouchard, forgeron, et d'Amaril- 
da Renaud. Études c\assiques au 
Petit Séminaire de Chicoutimi 
(191 61923); études théologiques 
au Grand Séminaire du méme en- 
droit (1923-1927). Ordonné prêtre 

1 dans la cathkdrale de Chicoutimi 
par Monseigneur Michel-Thomas 
Labrecque, évèque du diocèse, le 
22 mai 1927. 

I Au Petit Séminaire de 
M. I'abbe Antonio Bouchard 

Chicoutimi, de septembre à no- 
vembre 1927: maître de salle et 
professeur. 

Vicaire 3 SainteFamille de Kénogami, de novembre 1927 à juillet 1933 
et  vicaire à Saint-Alphonse de Bagorville, de juillet 1933 A son d é c h ,  survenu 
soudainement au lac Dallaire, à l'Anse Saint-Jean, le 5 juillet 1938. 

Inhumé sous l'église paroissiale de Saint-Coeur-deMarie. 

Né à Saint-Coeur-de- 
Marie, le 3 août 1909, d'Ulysse 
Bouchard, cultivareur, et de Ca- 
lixte Dallaire. Etudes classiques 
au Petit Séminaire de Chicoutimi 
(1925-1933); études théologiques 
au Grand Séminaire du même en- 
droit (1933-1937). Ordonné prktre 
dans la cathédrale de Chicoutimi 
par Monseigneur Charles Lamar- 
che, évêque du diocèse, le 22 mai 
1 937. 

Vicaire à Sainr-Wilbrod de 
la Station d8Hébertville, de juin 
1937 à juillet 1953. 

Curé de SainteÉlisabeth de Proulx, de juillet 1953 a juin 1961 

Curé de L'Ascension, de juin 1961 A juin 1971 





Vicaire a Saint-François-Xavier de Chicoutimi, d'août 1953 a juillet lm. 
Aumônier des HospitaliBres de l'Hôtel-Dieu du Christ-Roi d'Alma, et, 

dans le méme temps, professeur-aumônier à l'École des Infirmières du même 
Hbpital, de juillet 19a3 à septembre 1969. 

Et tout en remplissant ces dernières fonctions: conseiller moral de 
I'Equipe Ser&na (Service de régulation des naissances) pour le secteur Alma 
(de 1W à septembre 1969); aumiinier fédéral, pour le secteur Lac-Saint- 
Jean, de la Jeunesse ouvrière chrétienne, d'abord pour la branche féminine 
seulement (J.O.C.F.) (de septembre 1964 8 septembre 1968). puis pour la 
branche masculine et fgrninine (J.O.C. et J.O.C.F.) (de septembre 1968 a 
septembre 1969); et conseiller d'une équipe de I'lnstitut dculier des Milicien- 
nm (de septembre 1964 à septembre 1969). 

Erudiant de l'institut de pastorale des Dominicains, A Montréal, à partir 
de septembre lm, il frbquente, a partir de septembre 1970, le Centre de la 
pastorale pour les milieux ouvriers (C.P.M.O.) de Montréal, &parant une 
maîtrise profesçionnelle en pastorale spécialisée pour les milieux ouvriers. 

Étudiant en pastorale pour les milieux ouvriers, a I'lnstitut de pastorale 
deç Dominicains, a Montréal, de septembre 1969 à mai 1971: suit le cours de 
I'lnstitut meme (de septembre 1969 B mai 1970). puis esr stagiaire au Centre 
de la pastorale pour les milieux ouvriers (C.P.M.O.), Centre relié au susdit Ins- 
titut (de septembre 1970 a mai 1971). 11 y obtient, en  mai 1971. une maîtrise 
prof.feççionnelle en pastorale pour les milieux ouvriers (M. Past. M. O.  1. 

Animateur de pastorale ouvrière à la zone Jonquière-Kenogami-Arvi- 
da, depuis aoùt 1971, avec résidence au presbytère de Saint-Albert-le-Grand, 
Ci Jonquière (depuis septembre 1971 ). 

Et tout en exerçant cette dernière fonction, aurnbnier du Mouvement 
des travailleurs chrétiens (M.T.C.), pour le secleur de Jonquière (de septem- 
bre 1971 B janvier 19721. 

Fondateur en septembre 1971 du Bureau de Quartier 3 Jonauière. 

Dkcédé accidentellement en voiture automobile, près du village de La- 
rouclie, sur la route régionale conduisant a Jonquiere, le 23 janvier 1972. In- 
humé dans le cimetiére du Grand Seminaite de Chicoutimi, le 26 janvier 1972. 



M I'abbd Jean-Noël Gagne 

N B  a Saint-Coeur-de- 
Marie, comte du Lac-Saint-Jean, 
le 27 decembre 1937, de Charles- 
Eugène GagnB, journalier, et de 
Gertrude Simard. Etudes classi- 
ques au Petit Séminaire de Chi- 
coutimi ( 1950-1958); ktudes théo- 
logiques au Grand Séminaire du 
m6me endroit (1958- 1462). Ba- 
chelier en téhologie (B. Th.) de 
l'université Laval (1462). Ordon- 
né prêtre dans l'église de Saint- 
Jacques d'Arvida par Monsei- 
gneur Marius Paré, évkque du 
diocèse, le 16 juin 1962. 

Vicaire à Saint-Luc de Chicoutimi-Nord, de juillet 1962 à août 1966, et, 
en m&me temps, aumenier des Cercles Lacordaire et Saintdeanne-d'Arc 
pour le secteur Chicoutimi- Baiedes-Ha! Ha! (de septembre 19â3 à décem- 
bre 1964) et pour le secteur Chicoutimi seulement ide décembre 1464 à août 
lm). 

Vicaire 9 Saint-Fulgence, d'août 1966 3 septembre 1969, et, en même 
temps, responsable diocésain de l'enseignement religieux à i'élémentaire et 
secrétaire de l'Office diocésain de l'enseignement religieux ide septembre 
1967 à juillet 1969). 

Étudiant B l'université Laval de Québec: A I'lnstitut de catéchèse {de 
septembre 1969 B juin 19711, où il obtient, en juin 1971, la licence en pédago- 
gie catéchétique (L. Péd. Cat.1; et à la Faculté de théologie, en vue de la pré- 
paration du doctorat en cette matière (de septembre 1971 3 mai 1972). 

Diplômé de l'École normale supérieure de Québec (Dipl. Ecole N.S.) 
en février 1972, et, de ce fait, détenteur du brevet d'enseignement spécialisé 
(8.E.S.) du Ministère de I'Education du Québec. 

Et pendant cette période: titulaire d'un cours al aux profesçeurs de la 
Commission scolaire régionale d'Arthabaska, sur les manuels de cazbchèse à 
IIElémentaire ide septembre décembre 1969); b) à l'École normale de Pont- 
Rouge, près de Québec, sur la didactique de I'enseignement religieux 2 I'EI~- 
mentaire {de septembre B décembre 1970); cl à I'lnstitut de catéchèse de 
l'université Laval de Québec, sur la psychologie religieuse de l'enfant (juilkt 
1971); ez successivement vicaire dominical dans les paroisses Sainte-Thérèse 
delisieux. Saint-Mathieu et Saint-Émile, à Québec. 





!! q Né a Saint-Coeur-de- 
1 Marie, le 16 mai 1938, de Joseph- 

Noël Larouche, cultivateur, et 
d'Anna-Marie Gobeil. Études 

l classiques au Petit Séminaire de 
Chicoutimi (1951-19591; &tudes 
théologiques au Grand Séminaire 
du même endroit ( 1959- 1963). 
Bachelier en théologie ( B. Th. 1 de 

,c"=- 7 l'Université Laval (19631. Ordon- 
! ' né priitre dans l'église de Saint- 
M. I'abbb Jean-Paul Larouche Coeur-de-Marie par Monseigneur 

Marius Par&, évèque du diocbe, le 15 juin 1963. 

Vicaire B Saint-Georges de Jonquikre, de juillet 19ô3 a juillet 1965. 

Au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de Saint-JCrhme, de juillet 1965 
a juillet 1967: professeur de mathétiques; résidant Ei la Maison Saint-Pie-X 
11965-19663. Et pendant cene période: vicaire dominical 9 Sainte-Marie de 
l'Isle-Maligne (1s-19671. 

Vicaire 6 Sainte-Thérèse de Dolbsau, de juillet 1967 à f4vrier 1973. et, 
en meme temps: responsable de la catéchése des adul ts  (éducation perma- 
nenre de la foi des adultes) pour le secteur Dolbeau (de septembre 19@ a té- 
vrier 1973); animateur de pastorale scolaire & la Commission scolaire régionale 
Louis-Hémon, à Oolbeau (de septembre 1972 à fbvrier 1973); et aumônier de 
secteur de l'Association ferninine d'éducation et d'action sociale (A.F.€.A.S.) 
(de décembre 1972 a février 1973). 

Vicaire à Saint-Paul-Apôtre de Chicoutimi, depuis février 1973, et, en 
meme temps, aumdnier diocésain de l'Association féminine d'éducation et 
d'action sociale (A.F.E.A.s.~ (de septembre 1974 3 septembre 19751. 

N& à Saint-Coeur-de- 
Marie, le 10 juin 1947, de Vin- 
cent Gaudreault, fromager, et 
de Cecile Lemieux. Études clas- 
siques au Petit Séminaire de 
Chicoutimi (1960- 19681. ÈIbve 
du Grand Séminaire de Chicou- 
timi (19M-1973): au Grand Sé- 
minaire même (1968-1971 1, fie- 
quentant les cours de théologie 
de cette institution (1968-1969), 

l puis ceux de l'Université du 
M I'abbb Donald Geudreault. 
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Québec à Chicoutimi (1969-1971 ), laquelle lui décerne le baccalau - 
réat spdcialisé en théologie (B. Sp. Th.); et étudiant à la Faculte de théo - 
logiede l'université Laval de Québec ( 1971 -19731, où il obtient une maîtrise 
ès arts en théologie (M. A. Th. 1 .  

Ordonne prêtre dans l'église de Saint-Coeur-de-Marie par Monsei- 
gneur Marius Paré, Bvèque du diocèse, le 12 août 1973. 

Vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de Chicoutimi, d'août 1973 a août 
1975. 

Étudiant a la Faculté de philosophie de 1' Univemité Laval de Québec de 
septembre 1975 B juillet 1977, puis de septembre 1978 a mai 1979. 

Animateur pastoral au Camp musical du Lac-Saint-Jean, à Saint- 
Jerome (été 1976). 

Obtient le grade de Maîtrise ès-arts en philosophie de l'université Laval 
de Québec, 3 l'automne 1979. 

Professeur au CBgep de Chicoutimi de septembre 19ï7 A mai 1978. 

De retour des études en mai 1979, il est nommé aumbnier diocbsain de 
la Jeunesse Étudiante Catholique (JEC) et du Mouvement des Étudiants 
Chrétiens du Québec IMECQI avec résidence a Kénogami de mai 1979 à juin 
1981 et à Chicoutimi depuis juin 1981. 





Né Sainte-Anne de Beaupre, le 27 
mars 1913, de Xavier Simard, contrac- 
teur, et d'Ang6line Bouchard. Etudes 
classiques au Petit SBrninaire de Chi- I l 
coutimi (1927-1934); études théologi- 
ques au Grand Seminaire du même en- ?=#-= 
droit 11934-1938). Ordonnb prêtre dans 
l'église de Saint-Coeur-de-Marie par 
Monseigneur Charles Lamarche, 
évêque du  O~océse, le 15 mai 1938. 

1 

Vicaire 3 Sainte-Famille de Kénogami, , 
de janvier 1946 A juillet 1947, et, dans 
l'intervalle, effectue un  stage d'étude M I'abbd Alfred Simard 

de l'anglais aux États-unis, de février B avril 1946; vicaire à Saint-Louis de 
Chambord, de juillet a septembre 1947; vicaire Sainte-Thkrése de Dol- 
beau, de septembre 9 décembre 1947. 

Adjoint de l'aumônier diocésain de la Jeunesse ouvriére catholique 
[J.O.C.) et de la Jeunesse étudiante catholique (J.E.C.), de janvier à mars 
1948. Aumônier diocésain de la Jeunesse atudiante catholique masculine 
et féminine (J.E.C. et J.E.C.F.) de mars 1948 A septembre 1959 et  fonda- 
teur (1949) du Village étudiant au Lac Pouce, à Laterrière, et, en meme 
temps directeur diocésain de la Croisade eucharistique (de seprembre 
1952 à septembre 1959). 

Visiteur eccl6siastique des &coles urbaines du diocèse de Chicouti- 
mi, de septembre 1959 h septembre 1962; aumdnier des Frères Maristes 
d'Alma et des étudiants de I'dcole secondaire Ghampagnat et de l'école 
Saint-Joseph, de septembre 1962 A avril 1963. 

Curé de Sainte-Hedwidge, cornt4 de Roberval, d'avril à juillet 1963; 
et au repos, de juillet 1963 A septembre 1964. 

Professeur-aum6nier à I'lnstitut de technologie de Jonquiére, 
d'août 1965 à décembre 1966; au repos de décembre 1966 B decembre 
1967 et aumîinier à I'lnstitut de technologie de JonquiBre de décembre 
1967 B juin 19M. Au repos depuis juin 1968. 

Poursuit actuellement des recherches en généalogie sur les familles 
du  Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1970. 



Ne B Sainte-Anne-de-Beaupré, le 4 fé- 
vrier 1923, de Xavier Simard, conrrac- 
teur, et d'AngCline Bouchard. Etudes 
claçsiques au Petit Séminaire de Chi- 
coutimi (1938-1947); études th40logi- 
ques au Grand Séminaire du même en- 
droit (1 947-1951 1. Ordonne prètre dans 
la Cathédrale de Chicoutimi par Mon- 
seigneur Georges Melançon, Bvèque 
du Diocèse, le ler avril 1951. M. I'abbb Armand Slmard. 

Vicaire à Notre-Damede-Laterri&re, de septembre 1953 3 octobre 
1956; vicaire b l'Ascension, d'octobre 1956 à août 1957; vicaire h Saint- 
Honoré, d'août 1957 à août 1958; vicaire à Saint-Bruno, d'août 1958 B oc- 
tobre 1962; vicaire a Saint-P hilippe d'Arvida, d'octobre 1962 3 juillet 1964; 
et vicaire A Saint-Prime, de juillet 1954 a aoOt 1967. 

Vicaire B Saint-Cyrille de Normandin, et, en même temps, respon- 
sable de la catéchése des adultes pour le secteur de Normandin, d'août 
1968 à juillet 1969, tout en continuant des études B l'Institut de catéchése 
de l'Université Laval de Quebec (de septembre 1958 à mai 19691, où il ob- 
tint sa licence en pédagogie religieuse (1969). 

Curé de Saint-François-de-Sales depuis juillet 1969. 



Ne A Saint-Coeur-de- 
Marie, le 4 octobre 1917, de Jo- 
seph Bouchard, cul~ivateur, et de 
Lydia Manel. €tudes classiques 
au Séminaire Saint-Alphonse, 
Sainte-Anne de Beauprk. Etudes 
théologiques à Aylmer. Ordonné 
prêtre, chez les Rédemptoristes 
en 1946, par Mgr Alexandre Va- 
chon, archevêque d'Ottawa. 

Profeseur de philosophie 
- (1947-1955). Engagé dans la pas- - 

torale missionnaire. Directeur de 
la Revue de Sainte-Anne. AumP 

R.P. Françols Bouchard, c.ss r 
nier national du Mouvement des 

Femmes chrétiennes. Membre du Conseil provincial des Rédemptoristes. 

Doctorat en théologie a I'Universiré d'Ottawa (1 944-1947). Diplômé de 
l'Académie alphonsienne de Rome (lm) et de i'lnstitut Catholique de Paris 
(19o7). Réside présentement d Sherbrooke. 

L'hospitalité proverbiale de la population de Saint-Coeur-de-Marie, 
ajouté h l'accueil chaleureux des cures en place dans un presbytère plus que 
confonable, ont invité plusieurs prêtres du diocèse 6 s'y reposer pendant des 
@riodes plus ou moins longues, ce qui ne les empêchait pas d'apporter une 
aide précieuse Si l'administration des affaires religieuses. En voici la liste: 

M. I'abbk Alexandre MALTAIS, de 1922 à 1942 
M. le chanoine Salmon ROSSIGNOL, de mars 1931 8 juillet 1934 
M. l'abbé €lie TREMBLAY, de mars 1935 8 mai 1939 
M. I'abbé Adalbert LECLERC. du 4 juin 1976 à janvier 1978. 





I Soeurs Antoniennes-de-Marie I 

Amanda Roy 

Nom de religion Nom et prbnom Pére et mère 
de naissance 

Sr Marie-de- 
Ste-Anne 

S r  Marie-Médiatrice 

Rose-Anna Roy 

Laurence Bouchard 

Sr Marie-de-Ste- 
Frse- Romaine 

Sr Marie-de-la 
Providence 

Sr Cléinent-Marie 

Sr Saint-Philippe Rose-Hélène 801ly 

Rose-Emma Boivin 

Marg.-Marie Roy 

Rose-Ida Roy 

Sr Marie-Daniel 

1 déc. 1882 

Aurélie Larouche 

23 sept. 1894 1 
31 mai 1974 

10 nov. 1928 

19 juil. 1934 

Ovide Roy 
Louise Girard 
Ovide Roy 
Louise Girard 
Joseph Boucliard 
Lydia Martel 
Adélard Boivin 
Marie Maltais 
Clovis Roy 
Bernaderte Jean 

Clovis Roy 
Bernadette Jean 
Antoine Larouche 
Emma Simard 
Antime Boily 
Laurette Norin 

2 juil. 1904 

31 janv. 1914 

13 aoüt 1934 

18déc. 1940 

13 juin 1944 

4 juil. 1948 

IOjuil. 1950 

26 luil 1054 

31 déc. 1974 

. . . . . , 

,..... 

. . . . . .  

. . . . . . 



Soeurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Nom de religion 

Sr Ste-Rita 

Sr St-AntoineMarie 

Sr St-Gustave 

Sr Ste-Odile 

Sr St-Thomas-de- 
Villeneuve 

Sr St-Joachim 

Nom et prbnom 

Rosalie Tremblay 

M.-Alice Gagnon 

Juliette Larouche 

Jeannette Larouche 

Clarilda Lessard 

J .d'Arc Harvey 

Date 
de naissance 

16 sept. 1900 

14 janv. 1934 

8 avril 19û5 

3 juil. 3905 

î2 janv. 1912 

16 aoùt 1922 

Soeurs de Charitd de la Providence 

PBre et mère 

William Tremblay 
Laure Bouchard 
Antoine Gagnon 
Alma Langlais 
Joseph Larouche 
Êmélie Fleury 
Henri Larouche 
Odile Fleury 
Thomas Lessard 
Marie Boily 
Joseph Harvey 
R.-Anna tessard 

Sr Marie-Lse 
Harvey 

Sr Thhése-Hermine 

Date d'entrde 

30 juin 1922 

20 aoU t 1924 

20 août 1924 

3aoÙt1923 

2 aoùt 1931 

2oct.  1941 

Marie-Lse Harvey 

Justina Tremblay 

Décés 

. . . . . . 

...... 

. . . . , , 

1janv.1927 

. . . . . . 

... .. 

1 er dkc. 1871 

22 sept. 1915 

Michel Harvey 
Emilienne Gauthier 
Hippolyte Tremblay 
Marie Simard 

27 août 1886 

17 nov. 1938 

2 oct. 1917 

. . . . . . 



Hôtel-Dieu Saint-Vall ier-de-Chicoutimi 

DBcés Nom de religion Pére et mére 

18 mai 1914 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

Nom et prénom Date d'entre6 

Sr M.-de-la-Charitk 

Sr M.-Antonin 

Sr St-Michel 

Sr Ste-Thkrkse-de- 
1' Enf .-Jésus 

Sr Alphonse-Marie 

Date 
de naissance 

Pitre Maltais 
Vitaline Tremblay 
Georges Potvin 
Louise Gagnon 
Élie Lemay 
M.-Lse Sabourin 
Joseph Trem blay 
Emérilda Tremblay 
Isidore Ttemblay 
Jeanne Maltais 

Religieuses Franciscaines Missionnaires-de-Marie 

Ovéline Maltais 

Berthe Potvin 

Blanche Leinay ' 
Lucie Tremblay 

Blandine Tremblay 

19août 1913 

25 mai 1926 

28 janv. 1938 

28 janv. 1935 

12 août 1941 

M. M .-de-St-Almire 

10 sept. 1894 

29 juil. 1903 

9 sept. 1912 

29 mai 19 14 

23 mars 1921 

M.-Jeanne 
Bouchard 

Soeurs de l 'Assomption de la Sainte-Vierge 

12 juin 1927 ...... 17 juil 1909 

20 juin 1930 

Joseph Bouchard 
Lydia Martel 

Sr Ste-Cécilienne 

- 

27 sept. 1901 M .-Rose-Yvonne 
Baillargeon 

Adél. Baillargeon 
Rosalie Lemay 

8 juillet 1919 









Vie municipale 



La "Villa des Aînés'' 

L'inauguration officielle et la bknediction de la "Villa des Aînés" eut 
lieu le 17 septembre 1982 en presence de nombreuses autorités religieuses 
et civiles et des autorités gouvernementales, parmi lesquelles M. le curé 
Jean-Benoit Michaud, M. le maire Robert Gagnon, le président de l 'office 
Municipal d'Habitation du Québec, M. Maurice Maltais, M. le député Jac- 
ques Braçsard et quelques autres. 

Construit au coût de $526,000. et occupk depuis le mois de décem- 
bre 1981, cet édifice abrite quinze logements, dont treize pour des retrai- 
tés et deux pour des personnes handicapées. 

PremiB-re "Habitation 4 Loyer Modique" construtta B Saint-Coeur-deMarie en 1581. 



Les maires 

Maires du CANTON DELISLE 

Joseph FLEURY 1890-1906 
Georges TREMB LAY 1906- 1909 
Joseph TREMBLAY 1909-1910 
Arthur BOlVlN 1910-1913 
Arthur LAROUCHE 191 3-1916 
Joseph TREMBLAY 1916 (3 mois) 
William LAVOIE 1916-1921 

Maires de la PAROISSE 

Arthur LAROUCHE 1921-1927 
Édouard LEMIEUX 1 927- 1933 
Joseph BOUCHARD 1433-1935 
€douard LEMlEUX 1935- 1936 
Johnny GILBERT 1 936- 1937 
Jos-Elie MALTAIS 1937- 1969 
Robert GAGNON 1969-1 979 

Maires du VILLAGE 

William LAVOIE 
lionel CINQ-MARS 
Thomas FLEURY 
Paul-E. TREMBLAY 
William LAVOIE 
Edmour SAVAR D 
Émile FLEURY 
Anatole FLEURY 
Wellie TREMBLAY 
Clément FLEURY 
Orner BOUCHARD 
Clément FLEURY 

APRÈS LA FUSION en 1979 

Maire de DELISLE Robert Gagnon 1979.. . 





Les secrétaires 

Municipalité de Canton Delisle 

François-Xavier Maltais 
Ferdinand Larouche 
André Roche 
~aul-Émile Tremblay 
Gustave Girard 
Xavier Larouche 
Marc-AurBle Larouche 
Noël Dufour 
Florent Côté 

Municipalité du village de Saint-Coeur-deMarie 

Xavier Larouche 23/4/1921 - 2/5/1921 
Paul-Émile Tremblay 2/5/ 1 92 1 - 7/2/ 1 927 
René Tremblay 7/2/1927 - 5/2/1930 
Rosario Angers 5/2/ 1930 - 1 6/8/ 1933 
Simon Gagné 1 6/8/1933 - 5/2/ 1 934 
Léopold Tremblay 5/2/1934 - 23/4/1935 
Edmour Savard 29/4/1935 - 4/ 1 / 1937 
Lorenzo Deschesnes 4/1/1937 - 27/4/ 1939 
Xavier Larouche 27/4/1939 - 11/2/1W6 
V. -U. Larouche 11/2/1946 - 3/4/1950 
Noël Dufour 3/4/1950 - 1/7/1967 
Florent Coté 1/7/1967-31/3/1979 

Municipalité de Delisle 

Florent Côté 
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Corporation municipale de 
CANTON DELISLE 

Le "CANTON DE LISLE", ainsi dénommé cause de I'ile d'Alma 
qui y est enclavée, a été érigé le 8 octobre 1868. Cependant, ce n'est qu'en 
1890, plus précisément le 10 juin, que le Canton de I'lsle fut érigé en muni- 
cipalité, en vertu du code municipal. 

Au  moment de son incorporation, le Canton de l'île comptait déjd 
une population de plus de 300 âmes, dont le premier arrivant, Joseph-W. 
Fleuv, avait acheté les lots 20 et 21 le 22 avril 1879 et les avait fait patenter 
le 30 juillet 1885; ces deux lots comprenaient une superficie de 142 acres. 

Des 1885, le gouvernement avait pris à sa charge l'entretien des 
chemins. Cependant, ce n'est qu'en 1890 que commence véritablement la 
"vie" officielle de la municipalité. 

C'est le 14 juillet qu'a lieu la première réunion pour élire un conseil, 
qui se compose de Louis Dionne (père), Joseph-W. Fleury (fils), Richard 
Néron, Damase Fleury, Mars Harvey, Georges Lebel et Clovis Lavoie; 
Francis Plourde agit alors comme piesident d'élection. 

Une semaine plus tard, soit le 21 juillet, le conseil se réunit de nou- 
veau sous la présidence de Louis Dionne, pour l'élection du premier maire 
de la municipalité. 

C'est Joseph-W. Fleury qui est élu par acclamation, après avoir été 
propos6 par Georges Lebel et seconde par Damase Fleury. Pour sa part, 
Louis Dionne est élu pro-maire. 

Séance tenante, on engage le secrétaire, François-Xavier Maltais, 
au salaire de Ç 20.00 par année. 

On nomme ensuite des citoyens éminents à différentes charges. 
Francois Maltais, Eugène Fleury et Louis Pilote sont nommés estimateurs 
des terres; Télesphore Bolduc, Ferdinand Villeneuve, Rhéul Bolduc, Jo- 
seph Rousseau, Louis Maltais et Joseph Fortin sont nommes inspecteur 
de voirie; finalement, Alberic Sirnard, Pierre Gauthier et Olivier Néron sont 
nommks inspecteurs agraires. 

En même temps on  précise les territoires qu'auront à surveiller les 
inspecteurs de voirie. Télesphore Bolduc est nommé pour le Rang 4; Fer- 



M. joseph-W. Fleury 

Premler maire de la Corporation municipale de Canton Delisle (1890-1906). 
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M. Georges Tremblay 

Maire de la Corpora~lon municipale de Canton Dellsle (1906-1909) 
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Gagné, marchand; pouf se payer, il aura droit de retirer 0.05 cents pour 
chaque personne qui utilisera la barge (aller-reiour). 

16 janvier- Le salaire du secrétaire Ferdinand Larouche est porté 5 
$ 25. par année. 

Le Conseil s'engage à payer la somme de $ 10.00 à M. le curé Re- 
naud pour frais de voyage. comme délégué auprès de la Législature de 
Québec pour présenter et appuyer la requête pour un pont sur la Grande- 
Décharge du lac St-Jean. 

11 mars- Le contrat de la traverse est accordé 3 0. Harvey et Fran- 
cois Fleury, avec obligation de coucher au camp au bord de la Décharge 
tous les samedis soirs. 

A la même séance, Thomas Fleury est engagé pour construire un 
pupitre pour la salle du  conseil au prix de $ 2.00. 

3 ju i l let-  II est résolu "que les propriétaires des lots du 3" Rang, 
depuis la Grande-Ligne Taché jusqu'au no 27 inclusivement, soient obligés 
de fournir un  pavé par lot pour le pont sur la rivière Mistouk et ce, sur I'or- 
dre de l'inspecteur de voirie de l'arrondissement, et que les propriétaites 
des lots du 2e Rang, depuis le no  19 inclusivement jusqu'au no 28 aussi in- 
clusivement, soient obligés de donner 1/2 journée par lot pour réparer ce 
pont, aussi sous l'ordre de l'inspecteur de voirie". 

En juillet, une partie du Canton Taillon est annexée au Canton de 
I'lsle. A cause de certe annexion qui apporte un surcroît de travail pour le 
secrétaire-trésorier, on augmente son salaire annuel de S 10.00. 

4 décembre- A la suite d'une plainte de Ferdinand Soily et de M. 
Simatd, le Conseil condamne les responsables de la traverse à une amen- 
de de $ 2.00. qui sera répartie comme suit: $ 1 .O0 aux plaignants et $ 1 .O0 
au Conseil. 

Le taux de la taxe demeure à 0.25 du $ 100. d'évaluation et le salaire 
du secrétaire-trésorier est porté à Ç 45.00 par année. 

le' octobre- Le contrat pour le "bac" es1 accorde à Michel Harvey 
qui devra faire un seul voyage par jour, avec départ à 7 heures le matin de 
la route d'en haut e t  retour d'Alma 3 4 heures; il devra faire des extras, si 
nécessaire, même la nuit. 



M. joseph Tremblay 

Maire de la Corporation municipale de Canton Dellsle 11909-1910 et 1916-3 mois) 
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13 avril- Le contrat de la traverse est accordé d Michel Harvey et 
Joseph Fortin, fils de Michel. Le Conseil fixe également certaines condi- 
tions: l'abonnement par famille sera de $ 2.10; le fromage sera transport6 
gratuitement; le bac pourra transporter 2 voitures chargées ou 3 voitures 
non chargées; les personnes qui ne seront pas abonnées devront passer 
par le pont pour aller . . .  au retour, avec leurs marchandises, elles devront 
payer 0.03 cents la livre. 

1896 

L'évaluation de la municipalité est de $ 77,655.00 alors que celle du 
Canton Taillon est de $22,825. 

4 mai- Le "bac" n'&tant plus utilisé, le Conseil le met en venre. Le 
gros "bac" est adjugé à Michel Harvey pour la somme de S 6.00 payable 
avant le le' novembre. La petite voiture (barge) est cédée B François Ga- 
gné, marchand, d'Alma, pour S 4.00. 

28 mai- La route de la Grande-DBcharge (pour aller a u  "bac") 
n'étant plus utile, le Conseil décide de la fermer. 

4 juin- Pitre Potvin, qui a l'intention d e  construire un moulin a scie, 
obtient une exemption de taxes pour 5 ans, s'il construit. 

Le salaire du secrétaire-trésorier est porté h $ 50.00 

16 decembre- Le Conseil met en vente les lots 20 et 21 du Canton 
Taillon. pour dette envers la municipalité. 

Le Conseil accepte de ne pas augmenter l'évaluation du moulin à 
scie de Pitre Potvin, sur la rivière Mistouk, aux conditions suivantes: 

construction d'un carriage au cours de I'été; 
construction d'un moulin à fouler 2 l'automne; 
construction d'un moulin a bardeaux l'été suivant; 
1 planeur et ernbouveteur lors de la construction de l'église. 

1898 

3 janvier- Après avoir reçu un avis du Département de la colonisa- 
tion au sujet de la fermeture de la route de la Traverse, le Conseil décide de 
la laisser ouverte à cause desîles occupées dans la Grande-Décharge. 

13 juil let- La Compagnie du téléphone de St-Henri-deTaiIlon ob- 
tient l'autorisation de passer ses lignes dans le chemin de front, pourvu 



M. Arthur Boivin 

aire de la Corporation municipale de Canton Oelisle ~19101913i 



qu'elle se conforme aux conditions suivantes: 1- planter les poteaux entre 
les fossés et la clbture; 2- s'engager a les reculer B ses frais si le chemin 
venait à s'élargir. 

Le secrétaire-trbsorier est autorisé Ci acheter u n  "Code municipal". 

7 février- Le salaire du secrétaire-trésorier est porté B Ç 65.00. 

lQr mars-  Propose par Clovis Larouche, second6 par Jean Maltais 
et  r15solu que ce Conseil passe un billet à Onésime Tremblay, de St-Gé- 
déon, pour le montant de Ç 85.00, payable au mois d'août prochain; ce bil- 
let a été passé par négligence d'avoir fait un poni sur la crevasse du lac St- 
Jean, négligence qui a kt6 cause que le cheval de M. Onésime Tremblay 
s'est noyé dans ladite crevasse, entraînant avec lui son harnais. 

6 mars- Le Conseil impose une taxe spéciale de 1/4 de cent du 
$ 100. d'évaluation suite à la réclamation de M. Onésime Tremblay pour la 
perte de son cheval. 

4 octobre- Le Conseil adopte un règlement d'hygiène comme suit: 

A TTENDU QU'iI serair utile à /a santé et au bien-être des citoyens 
de la municipalir.4 de Delisle et Taillon en général, que le village fut 
nettoyé de toutes les immot?dices el les nuisances; 

A TTENDU QU';/ est du devoir de fout le monde d'adopter de tel/es 
mesures sanitaires qui puissent prevenir l'introduction et les rava- 
ges des maladies épidémiques parmi les Iiabitanrs de cette munici- 
palité; 

A r rENDU QUE la proprelé qui  n'est impossible à personne con tri- 
buerait beaucoup à prdven~r les ravages de la maladie, 

QU'iI soit en conséquence ordonné et statué par règlement du Con- 
seil comme suit: 

7- Toutes les cours, écuries et autres circonstances er dépendan- 
ces seront complètement nerro ykes de tous fumiers, ordures, 
immondices, saletés, nuisances ou autres souillures, par les 
proprié taires occupan fs ou Jocataires de maisons, bâtiments 
ou bie~ls-fonds dans ladite municipalité, lorsque ceta sera une 
nuisance pour les vois/ns; 

2- Personne rie transporfera de menus décombres, du fumier, 
des ordures, etc., par les rues, aurremerlt que dans des voitu- 
res b~en doses, de manière que nulles parries de ces voitures 
ne puissent tomber dans la rue; 
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M. Arthur tarouche 

Maire de la Corporation municlpale de Canton Dellsle (1913-1916 et 1927-19273 
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3- Tout lot de terre ou emplacement occupé doit être fourni d'un 
privé ou cabinet d'aisance suff/samment creusé en terre er bien 
entour&, et te propriétaire ou focalaire doit faire en sorte que le 
contenu de ce privé ne parvienne 9 six pouces de la surface du 
terrain; 

4- L es fossés autour de fout emplacement devront être ou verts et 
pratiqués convenablement d'ici au 20 octobre prochain par les 
personnes qui sont obligées par la foi, pour que les eaux puis- 
sent s'&couler libremen r d'un fossé a {'autre; 

5- Les ordures er immondices et fumiers ne seront pas déposés 
en dehors d'une circonférence de 100 preds, en prenant la 
source ou le pujts comme centre de /a circonférence; 

6- Quiconque enfreindra aucune des disposlt/ons de ce règlement 
ou ne s'y conformera pas, encourra pour chaque offense une 
pénalité qui  n'excédera pas vingt-cinq piastres et qur ne sera 
pas moindre que une piastre, 

7- Ce reg/ement enrrera en force aussitôt après sa publication. 

16 novembre- Le curé Joseph Renaud ainsi que MM. X. Lachance 
et Alfred Gagné sont nommés membres du bureau de santé en remplace- 
ment de M M .  John Gagné, A. Brisson et O. Savard. 

Le Conseil dbcide d'ouvrir un chemin de front entre les 6e et 7" 
Rangs. 

5 fbvr ier-  La municipalité demande au Ministre de la Colonisation 
d'accorder 3 Ferdinand Larouche, propriétaire du bateau à vapeur "St- 
Henri", u n  octroi de $2,000. par année pendant 3 ans afin de lui permettre 
d'établir u n  service régulier sur le lac St-Jean. 

Le Conseil appuie une requête demandant au Ministre des Postes 
A Ottawa de transporter la malle trois fois par semaine en hiver et six fois 
en Bté. 

25 avril- MM. Abraham Boivin, Esdras Tremblay et Mktidé Savard 
sont nommés membres du bureau d'hygiène. 

23 mai- Le Conseil décide de porter à 5 le nombre de membres du 
bureau d'hygiène; on nomme Auguste Langlais et Pierre Gauthier pour 
compléter les cinq. 

Le secretaire-trésorier est autorisé à faire venir tout ce qui est nB- 





cessaire pour désinfecter les personnes affectées de la petite variole tel: 
souffre, forrnaline, etc. 

La facture s'est &levée A $ 155.00. 

7 jui l let-  Joseph Fleury, maire, est engagé au salaire de $ 1.50 par 
jour comme conducteur des travaux de la calvète sur le terrain de la fabri- 
que. 

1901 

20 janvier- Erection civile de la municipalité sous le nom de "Cor- 
poration municipale de Canton Delisle". Le territoire comprend Je Canton 
de I'ile et lesîles adjacentes. 

1902 

3 mars- Le Conseil autorise la construction de deux ponts dans les 
baies de la Grande-Décharge, entre le ter et 2éme rang. 

1903 

5 janvier- "Vu l'établissement d'une Cour de magistrat dans cette 
rnun~cipalite et que ladite Cour siégera dans la salle publique, le  Conseil 
décide de faire les réparations suivantes et ce, sous la surveillance de M. 
Alfred Gagné": 

une balustrade sur u n  madrier, posée avec des crochets; 
une tribune avec deux marches de hauteur avec une petite table 

dessus: 
une table de cinq pieds sur trois; 
hutr chaises de manufacture, une avec bras et les autres commu- 

nes; 
une boîte pour les témoins; 
remettre la porte en avant à la place d'un châssis; 
lambris a l'intérieur; le bas en planches et le haut en papier gris; 
blanchir le plafond à la chaux. 

2 f-évrier- Propos& par Abel Tremblay, secondé par Hubert Berge- 
ron et résolu 8 l'unanimité que ce Conseil demande Ci M. le curé de s'inté- 
resser pour avoir un docteur et ce le plus tôt possible. 

6 avr i l -  Le Conseil decrète qu'il est défendu de trotter de chaque 
côté de l'église sur une distance de quatre arpents". 

Le Conseil accepte la liste électorale telle que confectionnée. 

A la même séance, le Conseil décide que "les trottoirs qui sont 8 se 
confectionner" (trottoirs de bois), soient placés a côté des fossés pour ne 





pas nuire à l'écoulement des eaux. - 
Les livres des minutes d e  Canton Delisle. 
da 1904 A 1912. ont étb Bgares ou perdus. 

16 octobre- Le Conseil accorde les contrats d'entretien des che- 
mins d'hiver aux cultivateurs, à la crike a la porte de l'église. Les contrats 
stipulent que 1- les chemins doivent être en bon ordre toute la saison, 
sans cahots, pentes, etc.; 2- obligation de baliser des deux côtes des che- 
mins avec rencontre B tous les quatre arpents. 

4 novembre- Le Conseil autorise la construction de deux ponts: un 
au 4me Rang et l'autre au 5ème Rang. 

2 décembre- Considérant la construction d'un gros bateau à 
vapeur (le St-Henri), le Conseil demande au ministère des Travaux publics 
une subvention de $2,500. pour améliorer le quai. 

A la même séance, le salaire du secrétaire-trésorier est porté A 
$ 125. par annbe et 20% sur les comptes des inspecteurs qui seront collec- 
tbs. 

1913 

11 avril- Le Conseil autorise l'ingénieur E. Lavoie à prhparer des 
plans pour construire un aqueduc. 

24 avril- Le Conseil autorise Alphonse Aubin, ferblantier de St-Jé- 
rôme, à construire l'aqueduc selon les plans d e  l'ingénieur Lavoie. 

10 mai- Le Conseil autorise un emprunt de S 40,000., par regle- 
ment, pour la construction de l'aqueduc. 

ler août- A la suite du décés du maire Arthur Boivin, le Conseil 
procéde A I'&lection d'un nouveau maire, ce qui donne lieu à une situation 
particulière, dont voici le dktail: 

Joseph Tremblay, secondé par Marcel Simard, propose qu'Arthur 
Larouche soit élu maire; 

Jean Maltais, appuyé par Delphis Fleury, propose qu'Alfred Fleury 
soit klu maire; 

Ont voté pour la premiere proposition, (pour Arrhur Larouche), les 
conseillers Joseph Trembtay, Marcel Sima rd et Arthur Larouche. (Ce 
dernier, A titre de pro-maire et de président d'élection, vote pour la propo- 
sition le suggérant comme maire). 





Ont volé pour la deuxième proposition, (pour Alfred Fleury), les 
conseillers Jean Maltais, Delphis Fleury et Alfred Fleury. 

Comme il y a égalité dans les votes, Arthur Lacouche, titre de 
président d'élection, donne son vote pcépond8rant et vote pour la Ire réso- 
lution.. . vote pour lui-même.. . e l  est élu. 

1914 

24 janvier- Le Conseil avertit les marchands et restaurateurs de 
se conformer au rbglement qui les oblige "fermer le dimanche et les 
Jours de fgte". 

6 juin- Le Conseil avise Pamphile Guérin "d'avoir à arrêter d'en- 
voyer ses égouts dans son puisard ou  de le conduire dans u n  tuyau 
d'égout". 

le' mars- Le Conseil considère que la salle publique est désubte et 
demande a ilEvêque d'autoriser la Fabrique h en construire une autre; le 
Conseil paiera $150. par année pour les seances du conseil jusqu'a ce que 
la Fabrique fasse une répartition. 

20 mars- Le Conseil adopte le règlement no  13 "ordonnant la fer- 
meture des magasins". II nomme en mkme temps Alfred Gagné, agent 
spécial pour faire exécuter le réglernent no  13. Son salaire sera de 50% des 
amendes. 

13 décembre- A la suite de \'incendie de la salle publique, le Con- 
seil loue une salle chez Charles Simard, au prix de S 7.00 par mois, pour les 
seances du  conseil et la Cour de magistrat. La location sera jusqu'au 15 
novembre 1915 ou avant, si la salle publique est prête avant. 

12 Janvier- Le Conseil accepte de payer S 3.00 par année A Isaac 
Bouchard pour un  abonnement au téléphone. 

4 ddcembre- La municipalité, qui faisait affaire avec la 8anque Na- 
tionale, B Roberval, &ménage à Hbbertville-Station. 

1917 

La municipalité de Delisle perd les Rangs 6 et 7 pour former la mu- 
nicipalire de l'Ascension, avec partie du Canton Garnier. 

18 mai- Le Conseil étudie la possibilité de rehausser i'écluse de 
l'aqueduc. Comme l'eau se répandra sur le terrain de Johnny Boily, ce 
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dernier demande $ 200. de dommages; le Conseil trouve ce montant trop 
élevé et retarde les travaux. 

16 septembre- La municipalité de St-Henri demande de se raccor- 
der à I'aqueduc, dans le Rang de I'Bglise. Le Conseil chargera B cet effet la 
somme de S 6,000. et la prise d'eau sera à la jonction du Rang 5. 

191 8 

6 mai-  Pour rencontrer les dépenses et les intérêts des travaux de 
I'aqueduc, le Conseil ordonne de préparer un  rôle de perception de .IO 
cents du $ 100. sur les évaluations couvertes par le réseau d'aqueduc. 

10 juin- Le Conseil accepte de donner le  contrat de I'aqueduc a 
l'entreprise privee. Le maire est autorisé à essayer de trouver l'argent ne- 
cessaire pour la construction de l'écluse et le prolongement du &eau 
d'aqueduc, soit $ 12,000. Cet emprunt sera fait par billet. 

19 juin- Le Conseil décide de se renseigner auprès de M. Édouard 
Lemieux pour s'informer comment obtenir la somme voulue à la Baie-St- 
Paul. 

Un grand nombre de citoyens demandent au Registraire d'exemp- 
ter de nouveau du service miliraire, le docteur Lionel Cinq-Mars. 

24 juin- Le Conseil prend connaissance du devis des travaux de 
l'écluse préparé par l'ingénieur et fait afficher une demande de soumis- 
sions. 

À la suite d'un bris a l'écluse, les terres d'Hubert Thériault et de 
Henri Larouche furent endommagées. 

13 jui l let-  A l'ouverture des soumissions, il n 'y  a que celle de Jos. 
Flamand, pour la somme de $ 4,300. pour la construction de l'écluse; 
accepté. 

27 jui l let-  Le secrktaire est prié d'écrire A Provincial Securities I'avi- 
sant que la municipalité voudrait faire un nouvel emprunt de $20,000. A la 
condition de prendre sur cette somme que le montant dont elle aura be- 
soin, soit environ Ç 12,000. 11 devra &galement s'informer comment amen- 
der le règlement et de mettre en circulation la balance des débenrures res- 
tantes, soit $5,000. 

Le maire est autorisé à contracter un emprunt de Ç 1,000. B la 8an- 
que Nationale de Sainr-Coeur-de-Marie, pour payer le ciment de I'écluse. 

5 août- Le notaire Taschereau, dans une le'itre A la Municipalité, 
consent a prêter $12,000. au taux de 6%. 
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17 août-  Le secrétaire-trésorier André Roche offre sa démission; 
Paul Trernblay fait application et est engagé. 

Dans une lettre au Conseil, Alfred Gagné demande la persmission 
d'installer I'klectricité dans la municipalité, moyennant une exemption de 
taxe pour 10 ans. Considérant qu'il s'agit d'une utilité publique, le Conseil 
accepte cette demande. 

1919 

12 mai- Assemblée spéciale du  Conseil de Saint-Coeur-de-Marie et 
du nouveau Conseil de l'Ascension. II est alors résolu: 

"Que le Conseil de St-Coeur-de-Marie passe une r4solution en 
séparation avec la municipalité de l'Ascension et approuvée par cette der- 
nière, que le partage soit fait d'accord au prorata de I'Cvaluation, après vé- 
rification faite du rôle d'évaluation en vigueur dans les deux municipalités 
d'accord, consentanr à accepter. vu que les recettes et dépenses se balan- 
cent et aussi sur réclamation de part et d'autre. 

Le Conseil de l'Ascension de N.S. consent, par ses électeurs, 3 
payer I'arrérage du  r6le d'évaluation de 1917, remis au mois de juin 1918, 
en force jusqu'au mois de juin 1919. 

II est proposé qu'après entente faite par ces deux municipalités 
qu'une reddition de comptes soit faite et approuvée par le Conseil de 
Saint-Coeur-de-Marie et qu'une copie soit remise au Conseil de I'Ascen- 
sion, après acceptation des deux municipalités, que cette reddition des 
comptes soit considérée comme règlement final entre les deux dites mu- 
nicipalités et que l'évaluation soit faite de l'ameublage du conseil de Saint- 
Coeur-de-Marie, sauf la machine 5i chemin". 

17 mai-  Les deux municipalités acceptent le rapport du prorata sur 
I'évaluation. 

A la méme séance, le Conseil accepte de payer la somme de S 350. 
B Pamphile Gaudteault pour le transport du presbytère. 

19 juin- Le secr6taire-tresorier est autorisé Q préparer u n  rôle d'@va- 
luation à 0.60 cents du $ 100. sur l'évaluation des biens-fonds pour ren- 
contrer les dépenses générales contractées en  1919. 

Le Conseil prend connaissance du cou1 des travaux de la salle pu- 
blique par Èdouard Fleury, soit $ 1,544. 

1920 

19 janvier- Le Conseil demande son affiliation à l'Union des muni- 
cipalités de la province. Le maire William Lavoie et le secrétaire-trésorier 
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Gustave Girard sont autorisés à signer les documents a cet effet. 

Le Conseil verse la somme de $ 700. pour sa cotisation de 1919 au 
Conseil de comté. 

5 févr ier-  A la suite de la démission du secrétaire-trésotier Paul 
Tremblay, le Conseil engage Gustave Girard, instituteur, au salaire de 
$ 350. par année. 

13 mars- Le Conseil prend connaissance d'une poursuite intentée 
par le postillon Eugène Gauthier, d'Alma, alléguant que les chemins 
avaient mal été entretenus en février. 

Le Conseil plaide non coupable. 

Les avocats de M. Gauthier réclament $ 20.00 pour leur client. Plu- 
t6t que de se rendre 3 Roberval pour un procés, ce qui encourre des frais, 
la municipalité consent confesser jugement pour la somme de $ 5.00 
plus les frais, mais sans admettre sa culpabilité. 

3 mai- A cause du mauvais service de l'aqueduc pendant l'hiver, le 
Conseil accepte que les contribuables du Rang des Chicots recoivent l'eau 
gratuitement pour trois mois. 

29 juin- Georges Lebel est nommé constable pour faire régner l'or- 
dre et le silence aux séances du conseil. 

Le secrétaire-trésorier, Gustave Girard, démissionne a la suite de sa 
noininaiion comme inspecteur d'écoles. 

14 jui l let- Ernest Bouchard est nommé constable. 

Xavier Larouche est engage comme secrétaire-trésorier en rempla- 
cement de Gustave Girard. 

13 octobre- William Lavoie, maire, est autorisé A commencer les 
travaux du pont sut la rivière aux Harts, utilisant A cette f in la somme de 
$ 300. obtenue en subvention du gouvernement. Le pont devra être cons- 
truit sur des piliers de béton et selon le devis de M. William Lavoie. 

1921 

Les relations entre /e Canton De i'isle ef /e village sont de plus en 
plus tendues. . . les contribuables du village se plajgnenr du mauvais 
servtce de raqueduc et ne cessent de demander des améliorations; 
tls demandent /a construction de frottoirs et, de plus, /a question de 
&parer la vieille église ou d'en construire une nouvelle fait /'objet de 
vives discussions entre les deux groupes. 
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Er le résulta? ne se fair pas attendre.. . /e village se sépare de la pa- 
roisse et volera désormais de ses propres ailes. 

(On trouvera en deuxi6me partte, Iëvolution du village B partir de 
1921). 

3 janvier- A la première élection, à la suiie de cette séparation, Ar- 
thur Larouche est élu maire. Le Conseil se compose comme suit: conseil- 
lers, Adélatd Maltais, Edouatd Lemieux, Jean Bergeron, Josepli Noel et 
Adelard Boivin, pro-maire. 

7 févr ier-  Le salaire du secretaire-trésorier est porté A S 500. par an- 
née. dont $125. pour la collection des comptes de !'aqueduc. 

2 mai- Le Conseil prend connaissance d'une r&clamation de I'avo- 
cat Elzear Lévesque, de Chicoutimi, au montant de $ 50.00 pour diverses 
consultations. 

Egalement, le Conseil recoit un  avis de Jos. Flamand à l'effet qu'il 
vend ses sources d'eau à la municipalité de l'Ascension. 

1922 

6 fëvrier- Le Conseil demande au gouvernement de reconnaître la 
toute ceinturant le Lac-St-Jean, comme route régionale. 

7 août- Le Conseil adresse une lettre au Premier Ministre L.-A. 
Taschereau donnant son assentiment au projet de construction d'un pou- 
voir électrique sur la Grande-Décharge. 

1923 

10 janvier- Arthur Larouche est réélu maire. 

5 février- Le Conseil appuie la demande d'octroi pour la construc- 
t ion du moulin 3 farine B rouleaux d'Eugéne Tremblay. (Les gens ayant 
dé12 souscrit $ 1,000.). 

29 juin- L16valuation des 57 propriétés de la municipalité est de 
Ç 184,000. 

23 août- Le Conseil appuie une requête demandant la construction 
ou le prolongement du chemin de fer de Péribonka. 

1924 

28 janvier- Le Conseil demande "que les lots bornant la Grande- 
Décharge soient érigés en municipalité". 
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28 mars- Alors qu'il est question d'ériger la nouvelle ville d8lsle-Ma- 
ligne, le Conseil adopte la r6solution suivante: 

ATTENDU QUE ce conseil juge qu'il est maintenant d'intérêt public 
que les terrains ou parties de terrains sirués près de la Rwiere Sa- 
guenay ou Grande-Dkcharge où la Quebec Deloppement Co. L td 
est B faire des travaux consid&rables, soient Brigés en municipalité 
dtstincte; 

QUE Ie Conseil donne entière approbation B ce que soient Irigés en 
municipalité djstincte /es terrains suivanrs, soit: 

1- Tout le Rang "A" du Canton Delisle. 
2- L'Isle n o  13 des lies de la Grande-Décharge du Canton Delisle, 

appelé l'Isle- Maligne. 
3- Les lots 9.10- 7 1 du Rang /// de I'lsle a l m a ,  Canton Delisle. 
4- Leslots 1, 2, 3-A, 3-B, 4, 5, 6, 7, 8, 9-A, 9-8, 10et I Iaupart ie 

d'iceux, du Rang / /  de ~ ' l j e  d'Alma, au cadastre officiel du Can- 
zon Deîisle. 

De plus, ce Conseil dkcfare qu'il n'a aucune objectton à ce que le 
gouvernement de la province de Québec prenne toutes les mesures 
nécessaires pour hâter l'érection de cette municipalité et qu'il verra 
avec satisfaction /a réalisation de ce projet. 

La prbsente motion est présentée par Eugène Trembla y, secondke 
par Gaudiose Gaudreault el adoptke à l'unanimité. 

Slgn&/ Arthur L arouche, maire 
Signé/ Xavier Larouche, sec. -trés. 

Extrait de la lo i  érigeant la ville d'Isle-Maligne 

La ville sera tenue de payer sa part des dettes actuelles de la corpo- 
ration du Catiton de Delisle er de /a paroisse de SI-Joseph-d'Alma, 
au prorata de l'évaluation actuelle des terrains délachPs desdits 
canlon et paroisse, suivant la valeur actuelle, telle que constatée au 
rôle d'évaluation en vigueur dans les muniopaliiés lors de /a mise 
en vigueur de la présente loi, 5 l'exception toutefois des dettes con- 
tractées pour la confection ou amélioration des systèmes d'aque 
duc er des chemins desdiies munic~palitds situés en dehors du terri- 
roire détaché, et le règlement de ladite dette entre les parties se 
fera suivant les dispositions des aracles 50 et suivants, du Code 
municipal de Qukbec. 

Ladite ville aura droit, néanmoins, en tout iemps, de se libbrer à 
toujours de ladite dette, en payant A /a corporation du Canton de 
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Delisle et de la paroisse de St- Joseph- d'Alma le capita/ de sa part er 
tous arrérages d'in rérêts alors dus. 

7 avril- Le taux de la taxe foncière est fixe a $ 1 .O0 du $ 100. d'éva- 
luation; le budget est de S 7,168.00. 

2 juin- Le Conseil adopte le Règlement no 23 qui prévoit "la vacci- 
nation obligatoire sous peine d'amende de S 5.00. plus S 1 .O0 par journee 
de retard B compter de deux jours aprks la promulgation du Règlement". 

2 juillet- Le Conseil avise la municipalité du village qu'elle sera res- 
ponsable des bris de l'aqueduc par la construction de chemins. 

Les ponts de bois sur les rivières Mistouk, aux Harts et aux Chicots 
sont remplacés par des ponts en fer. 

Le Rang "A" du Canton De I'lsle passa à la municipalité d'Isle-Mali- 
Qne. 

2 février- Le Conseil se joint A celui du village pour demander l'aide 
financikre de la Quebec Development proportionnellement aux pertes 
qu'elles subiront par suite des inondations dues au haussement des eaux 
du lac. 

3 mai- A t'avenir, les élections municipales auront lieu au scrutin 
secret, au lieu de vive voix. en conformité avec le code municipal. 

19 mai- Le Conseil demande qu'un chemin de fer ceinture le Lac- 
St-Jean et passe par Saint-Coeur-de-Marie pour entrer sur le marché in- 
dustriel et commercial. 

7 mars- Le Conseil prend connaissance de la "Loi pour I'indemni- 
sation des terres", en considération des terres vendues 3 bas prix à Que- 
bec Oevelopment en 1915, et surtout du fait que le lac St-Jean devait être 
haussé 7.5 mais qu'il a été haussé à 17.5. Le Conseil demande. en parti- 
culier, d'amender les articles 15 et 42 pour avoir le droit de taxer les pro- 
priétés de la Compagnie. 

Le budget de la municipaliré est de S 1 1,689.61. 

Les octrois pour la voirie 2i 50% rapporteront S 7,000. et pour la co- 
lonisation, également 50%, rapporteront S 600. 
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2 février- La compagnie Ouke Price offre S 5,000. pour dommages 
à l'aqueduc, sans toutefois reconnaître ses torts. Refusé. 

1932 

Le Conseil demande a Ici ville d'Alma e t  au Chemin de fer d'ouvrir la 
gare de Riverbend au lieu de celle d'Alma qui est en mauvais état; de plus, 
celle de Ribervend est plus proche pour les municipalités du secteur nord. 

7 novembre- Le Conseil invite le gouvernement a prendre les me- 
sures nécessaires pour faire complkter les travaux du chemin de fer jus- 
qu'à Péribonka pour les raisons suivantes: 

ATTENDU QUE le cliemin de fer Québec-Saguenay-Chibougarnau 
a construit des ponts, terrassements, clôtures pour le chemin de fer 
de Riverbend à Péribonka; 

ATTENDU QUE la compagnie a recu de généreux subsides à cet ef- 
fet; 

ATTENDU QUE les colons ont besoin de travailler; 

ATTENDU QUE ce retard va faire perdre des travaux déjà faits; 

5 décembre- Considérant que la ville d'Alma est le centre géogra- 
phique, démographique e t  commercial du Lac-St-Jean, le Conseil dernan- 
de que le Bureau d'enregistrement d'Hébertville soit déménagé à Alma. 

8 février- La municipalité se place sous le contrôle de la Commis- 
sion municipale de Québec 

73 octobre- Considérant qu'il n'y a pas de moulin 3 farine dans la 
municipalité, le Conseil demande à la compagnie Duke Price d'accorder 
temporairement 30 forces chevaux-vapeur qui pourraient être mis a la dis- 
position d'un particulier pour la construction d'un moulin à farine. 

1934 

13 juillet- Le ministère de la Voirie, dans une lettre au conseil, se 
déclare prêt exécuter les travaux demandés aux approches du pont de la 
rivière Mistouk ... $I la condition que la municipalité fournisse les terrains 
pour ces travaux. 

1935 

11 février- La municipalité demande au gouvernement d'abroger la 
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Loi créant la ville d'Isle-Maligne en 1924, parce que cette ville n'a pas rem- 
pli ses obligations, ce qui a oblige la municipalité B se placer sous le con- 
trôle de la Commission municipale. 

7 mai- Le Conseil proteste contre la hausse des tarifs de la compa- 
gnie du Télbphone Saguenay-Québec. 

5 octobre- Le secrétaire-trksorier de la municipalité, Xavier Larou- 
che offre sa démission 2 la suite de sa nomination comme délégué de la 
Commission municipale de Québec, avec bureau a Alma. 

Le Conseil adopte un budget de l'ordre de $ 10,662.57, prévoyant 
un déficit de l'ordre de Ç 6,758.30. 

1939 

17 avril- Le taux de la taxe foncière est fixé a 0.40 cents du S 100. 
d'évaluation. 

4 dkcembre- La Commission municipale de Québec, dans un plan 
de redressement et de r6organisstion des finances de la municipalité, sug- 
gbre d'émettre des obligations au montant de $165,000. 

1 940 

5 février- Emission des premières licences pour chiens. Le prix des 
autres permis est le suivant: 

Marchand général 50.00 
Boucherie 5.00 
Barbier 5 .O0 
Marchand de seconde main 5.00 
Colporteur 50.00 
Restaurateur 10.00 
Forgeron 5.00 

4 mars- Les contribuables du Rang des Chicots demandent à la Sa- 
guenay Électrique de leur fournir l'électricité. 

L'évaluation des propriétés de la municipalitb, en 1940, est de 
$ 627,210.00. 

3 f6vrier- La municipalité recoit une lettre du ministère de la Voirie, 
demandant au conseil d'installer un baril rempli d'eau sur chacun des 
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grands ponts de bois, lesquels pourraient servir en cas d'incendie. 

4 aobt- Le Conseil décide d'acheter de la ville de Chicoutimi, une 
pompe électrique au coUt de $ 400.00 pour pousser l'eau de l'aqueduc 
dans les Rangs. 

1942 

2 février- Construction d'un aqueduc dans le Rang de la Décharge. 

2 mars-  Le Conseil demande au Premier Ministre Adelard Godbout 
d'exempter les fils de cultivateurs du service militaire. 

12 juin- Demande au gouvernement canadien de retirer sa décision 
d'envoyer des soldats canadiens outre-mer. 

Rencontre avec la ville d'Isle-Maligne pour envisager la possibilitb 
d'obtenir l'eau. 

1943 

4 octobre-  Le Conseil demande A la Police provinciale de surveiller 
le village parce que depuis une couple de mois, des maraudeurs parcou- 
rent la paroisse: des magasins ont ét6 d&foncés, des vols de poulets ont 
et4 constates. 

8 décembre-  La municipalité fait une mise en demeure a la compa- 
gnie Duke Price d'avoir à payer la somme de $ 97,616. pour dommages 
causés au réseau d'aqueduc par le haussement des eaux du lac St-Jean. 

7 fbvrier- La municipalité s'oppose à la venue de réfugiés euro- 
pbens au Canada. 

Le salaire du  secrétaire est porté à $350. par ann6e. 

5 septembre- La compagnie Saguenay Powes offre $ 15,000. 
comme paiement final des dommages causés par le haussement des eaux 
du lac St-Jean. - La municipalité refuse. 

6 novembre- La municipalité donne quittance à la compagnie Sa- 
guenay Power pour les dommages causks au réseau d'aqueduc par le 
haussement des eaux du lac St-Jean, sur rkception d'un montant de 
$ 17,500. 

le' octobre-  Xavier Larouche est nommé assistant-dkiégué de la 
Commission municipale de Québec pour la région du Lac-St-Jean, avec 
bureau à l'hôtel de ville d'Alma. 
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M. Wellie Tremblay 

Maire du village de s a i n t - c o e u r - d e - ~ a r l e  11955-1959) 

286 



2 septembre- A la demande du curé Ludger Gauthier, le Conseil 
accepte de donner les noms suivants aux rangs de la rnunicipalitk: 

Rang 5 ouest Rg St-Dominique 
Rang 5 est Rg Si-Francois 
Rang 4 R g  St-Louis 
Rang de la Okcharge Rg St-Michel 
Rang de l'église Rg St-Charles 
Rang des Chicots Rg Si-Georges 

ler novembre-  A la suite d'une entente avec la ville d'Isle-Maligne, 
cette dernière fournira au Canton Delisle, deux millions de gallons d'eau 
par mois, chlorée mais non filtrée. 

1949 
7 fbvrier- La municipalité a effectué des travaux de l'ordre de 

$ 32,000 au réseau d'aqueduc pour doubler la pression et réclame 
S 16,000. du village de Saint-Coeur-de-Marie. 

3 décembre- La municipalité accepte d'entretenir les chemins en 
hiver pour les automobiles. 

4 août- La municipalité établit des nouveaux taux pour l'aqueduc: 

Une résidence 30.00 par annee 
Un locataire 30.00 par année 
Garage/poste de service 30.00 par année 
Cabinet d'aisance ou bain 5.00 
Cultivareur (chaque lot) 30.00 

2 septembre- Le pont en fer sur la riviére Mistouk est donné A la 
municipalité par le  ministère des Travaux publics; il est vendu a Belle 
Construction pour la somme de $10,000.00. 

24 novembre-  Le Conseil adopte le Règlemeni no 83 dbcrétant 
l'entretien des chemins d'hiver par la municipalité. 

1953 

Reconstruction des trottoirs en ciment. 

3 août -  A la demande du curé de St-Henri, le Conseil adopte le Rè- 
glement na 84 "prohibant les salles de danse dans les limites de la munici- 
palité". 



M.  Clément Fleury 

Maire du Village de Salnt-Coeur-de-Marie 1195&19721 et  11978-79791 e.t Prefet du Con- 
seil de comte Lac-Saint-Jean Est {janvier 1966 A juin 19681. 



2 novembre- La municipalité accorde le contrat pour l'entretien 
des chemins d'hiver à Ludger Claveau, 3 $300. du mille. 

5 avril- La municipalité demande la construction du pont Carcajou, 
au dessus de la Petite-Décharge, afin d'éviter de passer dans la ville d'Al- 
ma. 

7 avri l- La municipalité soumet un  mhmoire à la Commission Trem- 
blay, dont les principales recommandations sont: la municipalité est en 
difficultés financieres à cause de la séparation de la ville d'Isle-Maligne; Al- 
can devrait payer des sommes considérables en d&dommagement; 
demande de pouvoir taxer les pouvoirs électriques. 

5 décembre- La municipalité accepte que les lignes de 8ell Canada 
traversent la municipalité. 

3 ju i l let-  Le Conseil, en accord avec le village, achète l'ancien pres- 
bytère à certaines conditions, dont l'obligation de loger le sacristain dans 
l'ancienne cuisine. 

13 août- La municipalité se soumet aux articles 240 2490 du Co- 
de municipal décrétant que les maires et conseillers seront élus pour trois 
(3) ans a partir de la prochaine élection. 

27 aout- Le Conseil tient sa premiere séance dans le vieux ptesby- 
tère. 

4 févr ier-  La dette de l'aqueduc est de S 172,000. 

Joseph-Élie Maltais est nommé directeur de I'Union des conseils de 
comté. 

5 aoGt- Le bureau de la Commission municipale de Québec, à Al- 
ma, déménage a Chicoutimi. 

Raymond Harvey démissionne comme surintendant de l'aqueduc, 
A cause de maladie; il est remplacé par Rosaire Harvey. 

1958 

5 juin- Le Bill imposant une taxe de vente de 2% dans tout le 
comté de Lac-St-Jean est en force depuis le le '  janvier. 
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M. Orner Bouchard 

Maire du village de Saint-Coeur-de-Marie (1972-1978). 
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La premiére pompe B incendie de Saint-Coeur-de-Marie. plache devant la nouvelle 
caserne B incendie et  que l'on conserve prbcieusement comme "symbole" histori- 
que. 

L'Hôtel de vllle de Saint-Coeur-da-Maria, lancien presbytbre) qui loge Bgalement la 
Caisse populaire de l'endroit. 



du ministère de la Voirie pour des travaux de voirie. 

5 juil let- La municipaiite accorde un permis de construction B 
Lbonce Bouchard pour un abattoir évalué S 35,000. 

Travaux d'hiver S 162,583. (Octrois $155,031 .). 

17 juin- Le Conseil s'objecte aux changements de la carte électo- 
rale, prévoyant un comté de Ste-Monique à Ste-Rose-du-Nord; le Conseil 
veut demeurer dans le comté de Lac-St-Jean Est. 

1966 

le' février- La rnunicipalitb engage Me Marcel Simard comme pro- 
cureur dans la contestation du rdle d'évaluation par Aluminium du Canada 
Lthe. 

9 décembre- La municipalitb de Canton Delis!e et le village de 
Saint-Coeur-de-Marie s'entendent pour mettre en commun le service des 
incendies: le matériel sera fourni par le village, les dépenses seront parta- 
gkes à 50% et le chef de la brigade des incendies sera Octave Normand, 
qui sera assisté de Raymond Harvey, comme sous-chef. 

Travaux d'hiver S 145,350. (Octrois $ 133,700. ). 

2 janvier- La municipalité proteste auprès de l'Aluminium du Cana- 
da du fait que le niveau du lac St-Jean baisse 6 pouces plus bas que le ni- 
veau donné par la compagnie, ce qui empêche les pompes de fonctionner 
et prive d'eau la population. 

12 avril- La municipalité demande au ministére des Richesses natu- 
relles d'envoyer une équipe pour faire des sondages afin de trouver u n e  
source d'alimentation d'eau potable (puirs artésien). 

20 juin- A la suite de la démission du secrétaire-trBsoi er Noel Du- 
fo~ir, le Conseil recoit 11 applications pour ce poste. En octobre, il retient 
les services de Florent Cbté. 

Travaux d'hiver $329,000. (Octrois $299,800. ). 

4 octobre- La municipalitk installe une pompe au quartier Delisle, 
au coût de $5,000. pour augmenter la pression de l'aqueduc. 

1968 

79 février- De concert avec la municipalité du village, le Canton 



La rue Saint-Joseph en 1940. 

La rue  Saint-Joseph en 1934. 
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Delisle se porte acqukreur d'un terrain de la Fabrique, pour la somme de 
$ 1.00, pour l'aménagement d'une plage municipale. 

Ier avri l- Les Forces motrices du Saguenay, sous la signature de 
René Prévost, avisent la municipalité de prévoir la remise en opCration de 
l'ancienne prise d'eau afin de régler le problème de la pompe dans la Gran- 
de- Décharge. 

Le Conseil engage un ingénieur pour rencontrer \es Forces motrices 
pour tenter de solutionner ce probléme qui revient à chaque printemps. 

6 mai- La municipalité demande au ministère des Ressources natu- 
relles de faire effectuer des sondages dans le secteur de l'Ascension pour 
trouver des puits artésiens. 

3 septembre- La municipalité proteste auprès du gouvernement 
fédéral qui a l'intention d'arrêter le programme de travaux d'hiver. 

4 novembre-  En réponse A la municipaliré, le ministère des Riches- 
ses naturelles avise qu'il fera faire des relev6s sismiques en 1968 et effec- 
tuera des travaux en 1970 pour des puits d'essai. 

1969 

2 novembre- Lors de l'élection de novembre, Robert Gagnon est 
élu maire avec une majorité de 76 voix sur Joseph-Elie Maltaisa; la partici- 
pation des contribuables a été de 74.1 %. 

5 avr i l -  La municipalit4 offre son service des incendies au Canton 
Taché et à l'Ascension. 

7 juin- Le Conseil demande à la Direction génkrale de la Prévention 
des incendies d'envoyer un enquêteur au sujet de l'incendie A la Coopbra- 
tive, le 30 mai. 

5 jui l let- Le Conseil amende le Règlement n o  126 pour autoriser la 
vente de boissons alcooliques dans les limites de la municipalité: 

"La RBgie des alcools du Qudbec est autoris6e $ Brnanre dans le  territoire de 
la municipalité de Canton Delisle des permis de  vente de boissons alcooli- 
ques en nombre at de la catégorie qu.elle jugera A propos d'&mettre, selon 
les demandes qui lui seront prhsent6es." 

2 août- La municipalité accuse réception d'une l e f~ re  du ministère 
des Affaires municipales accordant une subvention de l'ordre de 
S 166,000. payable en dix ans, pour aider 3 la construction du remplace- 
ment de l'aqueduc dans le Rang St-Francois. 



I- : "i . - 
Louise Bouchard, Joseph Larouche et 

+ . .  Y Bella Bouchard. 

La rue Saint-Joseph; B t'arribre, la 
maison de M. Abel Tremblay. 
La fillette ... Gsorgette Bergeron. 



7 septembre- La municipalité recoit une subvention de $ 5,000. 
pour du pavage de rues. 

7 octobre- Le Conseil autorise la confection et la pose d'un pan- 
neau de bienvenue a l'entrée de la municipalite, à la demande de la Jeune 
Chambre de Mistouk. 

De concert avec le village de Saint-Coeur-de-Marie, la muninicipali- 
té de Delisle demande une subvention pour la construction d'une caserne 
de pompier et de l'équipement. Les dépenses sont prévues comme suit: 

Caserne de pompier 75,880.3U 
Équipement 55,500.00 
Frais connexes 13,500.00 

144,880.00 

5 janvier- A la suite de l'abandon de sa charte par le Comité des loi- 
sirs de Saint-Coeur-de-Marie, la rnunicipaiité de Canton Delisle accepte de 
prendre à sa charge l'administration des loisirs, en collaboration avec le vil- 
lage; une convention sera préparée a cet effet. 

2 février- La municipalité recoit une subvention de $ 5,000. pour 
du pavage sur la rue Belley et S 7,000. pour l'amélioration de rues. 

3 mai- Le Conseil accepte un budget de l'ordre de $ 106,879.81 et 
fixe le taux de la taxe foncière à 0.60 cents, plus 0.40 cents pour I'aque- 
duc. 

Le Conseil, par règlement, interdit l'installation de roulotres-rési- 
dences dans le quartier Delisle. 

I f  juillet- La municipalité confie A des ingénieurs le soin de prepa- 
rer un plan d'urbanisme et de zonage pour le quartier Delisle. 

2 novembre- Par le règlement na 180, la municipalité impose un 
permis de $ 10.00 par roulotte, plus les services municipaux. La moitié de 
ces revenus seront versés a la Con-irnission scolaire. 

1973 

5 décembre- La municipalité retient les services d'un avocat, d'un 
ingénieur et d'un comptable relativement au projet d'annexion du quartier 
Delisle a la ville d'Aima. 

3 janvier- La municipalité autorise le notaire V.-U. Larouche à redi- 



Dans les premiers temps, chacun de-  
vait pelieter son bout de trottoir. 

Entretien des chemins ... en  hiver. François Fleury 
recevait 3.00 $ de la Municlpelitb pour entretenir un 
bout de chemin pendant l'hiver. Albert Rousseau, 
qui avait le contrat pour entretenir la route pendant 
une dizaine d'annbes. recevair 15.00 $ pour l'annbe. 
Pour les Rangs, chaque cultivateur entretenait l a  fa- 
çade de son lot et II ouvrait le chemin au printemps. 
L a  gratte. en bois, Btait de fabrication locale e t  Btait 
tirde par un cheval. 
Sur la photo. Fernend Bergeron, Rose Larouche, 
Jeannine Tremblay, Jean-Paul Lapointe et Pierrette 
Larouche. 



ger un protocole d'entente entre les deux municipalités pour la construc- 
tion d'un Centre sportif dans la municipalité. 

25 janvier- La municipalité de Canton Delisle désapprouve catégo- 
riquement le Rhglement no 475 de la Cité d'Alma lequel décrète l'annexion 
d'une partie de la municipalité de Canton Delisle. 

30 septembre- Le Conseil abroge le Réglernent no 185 décrétant la 
construction d'une caserne à incendie et adopte un nouveau reglement 
portant le no 191, par lequel les deux municipalités octroient chacune 
S 125,000. pour la conçzruction d'un poste incendie, l'équipement et un 
camion-citerne. 

3 septembre- Rencontre avec le conseil du village de Saint-Coeur- 
de-Marie pour I'Cbauche d'un projet de fusion. 

3 octobre- Inauguration officielle de la caserne incendie. 

1'' décembre- Formation d'un Comitb de citoyens de Saint- 
Coeur-deMarie comme organisme consultatif dans le projet de fusion. 

4 mai- La municipalitk achere les écoles Manic et Tréco de la Com- 
mission scolaire, conjointement avec le village de Saint-Coeur-de-Marie, 
pour le prix de $5,000. chacune. 

5 octobre- Les Loisirs de Saint-Coeur-de-Marie versent la somme 
de S 5,000. aux deux municipalités B titre de participation financière dans 
l'achat des 6coles Manic ei  Tréco. 

Le maire Robert Gagnon est élu prefet de Comté de Lac-St-Jean- 
Est. 

1%' février- Un groupe de personnes de Saint-Coeur-de-Marie de- 
mande que le Couvent ~otre-Dame-de-l'ile ne soit pas démoli. Ce groupe 
s'est fixé un an pour étudier toutes les possibilités de subventions pour 
une réaffection dudit Couvent. 

La municipalité vend B la Commission scolaire un terrain pour la 
somme de $29,6û0., pour la construction de 1'8cole Jean-Gauthier. 

5 avril- Le Conseil donne son appui à une r8solution du village de 
Sai nt-Coeur-de- Marie relativement A l'achar du vieux Couvent. 



t Duatre ghndrations: Joseph Maltals, son 
- - : 1 fils EugBne, le file de ce dernier Renh et  

L ' sa fillette. 

M. Lbonard Larouche, se rpbre Mme Henrietts Gagnon et sa belle-frlle M m e  Antolne 
Gauthier. A remarquer le magnifique costume port6 par M m e  Gauthier. 



Cette rksolution se lit comme suit: 

"//est unanimement résotu que ce Conseil appuie /a position adop- 
tée par le conseil municipal du village de Saint- Coeur- de- Marie, re- 
lativement d l'achat du vieux Couvent, /aque//e position s'&tablir 
comme sutt: /e Conseil municpal du village de Saint-Coeur-de Ma- 
rie désire louer ledit Couvent popur une période d'un an er demi 
avec option d*achat pour /a somme de S 1.00". 

3 mai- Le Conseil accepte les travaux effectuks dans le cadre du 
Programme d'aide 8 l'implantation d'équipements de loisirs municipaux. 
Ces travaux consistaient en l'aménagement d'un terrain de balle molle au 
quartier Delisle; les travaux A compléter le seront aux frais des loisirs et/ou 
de la municipalité. 

7 juin- Le Conseil appuie le conseil municipal de Saint-Coeur-de- 
Marie dans son projet de  réalisation des Phases II et I I I  du Centre sportif 
Mistouk, soit d'installer un système de glace artificielle et l'aménagement 
des services connexes. 

5 juillet- Dans une lettre à la compagnie Bell Canada, le Conseil 
de Canton Delisle proteste de la façon suivante: 

Ce Conseil manifeste auprés de la compagnie de Téléphone Se// du 
Canada son mécontentement VIS-8- vis l8iniriar/ve de ladite compa- 
gn ie d'inscrire dans son annuaire du Saguenay- L ac- St- Jean, la ville 
d'Alma comme adresse des abonnés du quartier Delisle et du Rang 
Sr-Michel, Canton Delisle. Le Conseil estime que le lait d'être com- 
pris dans /a zone rdléphonique d'Alma ne con frére pas à /a compa- 
gnie de T&/éphone Bell, le pouvoir de dbforrner l'adresse des abon- 
nés du Canton Del~sle. 

Le Conseil de Canton Delisle demande donc à ladite compagnie 
de respecter dans sa prochaine publica rion, les limites territoriales 
de /a municipalité. 



L'hôtel de ville de Delisle. 



Municipalité du village de 
SAINT-COEU R-DE-MARIE 

A la suite de la séparation du village, de la municipalité du Canron 
De l'ile, la première élection eut lieu le le' février et donna le résultat sui- 
vant: 

Maire William Lavoie 
Conseillers Joseph Gaudreault 

Joseph Girard 
Jos. Larouche 
Simon Gagné 
Eugène Bouchard 
Méridé Savard 

Secrétaire ?ad- €mile Trernblay 

4 février- La municipalité est érigée en village et reçoit sa charte 
qui détermine le territoire comme suit: 

"Tout le rerritoire d être érigé en une municipaltré distincte sous le 
nom de "Municipalit14 du village de Saint- Coeur- de- Marie", dans la 
premiére division du Canton De /'/je et  ses bornes, en référence aux 
données du cadastre officiel du Canton De !'!le, sont /es suivantes, 
B savoir: 

au sud: /a Grande- Ddcharge du lac Sr-Jean; 
au nord: une ligne en travers des lots numéros 23, 24, 25, 26- A et 

27-A du troisiéme rang et tirée perpendiculairement aux /i- 
gnes latérales de ces lots suivant le juste miljeu, en profon- 
deur dudit troisiérne rang; 

a l'est: le Io t n 22 dans chacun des deuxiéme et troisième rangs; 
a /'O ues f; les lors nos 28-A et 28- C, dans /e deuxième rang et le lot 

n O 28 dans /e rroisi&me rang. 

le' mars- Location d'un local chez William Lavoie pour tenir les 
sCances du conseil, pour la somme de $7.00 par mois. 

14 mai- Le secrétaire écrit au Departement des Affaires municipa- 
les demandant la procédure à suivre pour profiter des octrois du gouverne 
ment en rapport avec l'aménagement des équipements contre les incen- 
dies. 

La municipalité décide de se porter acquéteur des trottoirs de bois 
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construits par les contribuables. 

Le village de Saint-Coeur-de-Marie fait application pour devenir 
membre de l'Union des municipalités du Québec. 

6 juin- Le Conseil autorise le maire et le secrétaire à rencontrer les 
autorit& municipales de la paroisse afin d'établir le bilan des actifs et pas- 
sifs après la séparation. 

4 juil let- Le Conseil adopte son premier règlement, le Règlement 
no 1, décrétant que les chemins dans les limites de la municipalité seront 
désormais B sa charge. 

15 juillet- Le Conseil accepte que l'administration de l'aqueduc soir 
laissé à la Corporation du Canton Delisle, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 

Aprés entente entre les conseils du village et de la paroisse, le bilan 
de la nouvelle Corporation du village de Saint-Coeur-de-Marie s'établit 
comme suit, à la suite de la séparation: 

Actif: Ç 888.94 Passif: S 855.61 

12 octobre- Jean-Baptiste Lebel offre de former une société qui 
aurai1 pour but d'installer la lumière hlectrique dans la municipalité e t  d e  
mande une exemption de taxes pour iine période de vingt (201 ans. Le 
Conseil accepte cette proposition. 

5 décembre- Ren& Tremblay est appoint6 comme chef des pom- 
piers; il sera assisté de Charles Tremblay, comme sous-chef. 

1922 

6 mars- Le Conseil décréte que le ramonage des cheminées se fera 
deux fois par année, soit en avril et en novembre. 

15 avril- Le Conseil accepte que les enfants soient autorisés a "en- 
tendre" les seances du conseil. 

le' mai- Le Bureau d'hygiène du Québec avise la municipalité que 
les plans qui ont 82.5 soumis pour la construction d'égouts, ont été accep- 
tés. 

5 mars- Le Conseil consent une exemption de taxes pour une p& 
riode de dix (10) ans à Eugène et François Tremblay, pour leur moulin à 
scie.. . A la condition que la propriété ne change pas de main. 

À la demande du curC Abel Sirnard, le Conseil consent a placer le 
village de Saint-Coeur-&-Marie sous la protection du Sacré-Coeur. 



- % . - 
Ovila e t  Edmour Savard, fils de MBridé Savard. 



Anne Bavard. fille de MBrldd. Bpouse d'Albert Larouche et mers de  
Paul Larouche. 



7 novembre-  Le docteur l ione l  Cinq-Mars est 611.1 maire. 

14 février- La Municipalité demande a la compagnie Duke Price de 
lui fournir I'élec.tricit6, 

5 jui l let-  En réponse 2 la Municipalité qui demande l'électricité, M. 
McNeely Dubose, representant de la Compagnie, exige une exemption de 
taxes pendant dix (10) ans pour les droits de passage et s'engage a fournir 
le courant voulu le long du réseau. 

23 jui l let-  Le Conseil invite le notaire Rosario Angers B préparer un 
contrat avec la Cie Électrique du Saguenay pour l'installation de I'électrici- 
té dans les wes.  

19 novembre-  Thomas Fleury est élu maire en remplacement du 
docteur Lionel Cinq-Mars. 

1928 

3 janvier- Le maire Thomas Fleury est autodsé faire un voyage à 
Roberval afin de solliciter les autorités de faire passer la ligne du chemin de 
fer plus pr&s du village de Saint-Coeur-de-Marie. 

25 févr ier-  La Cie Ëlectrique du  Saguenay offre d'installer l'électri- 
cité à ses frais dans le village. Pour sa part, le Conseil &tudie la possibilité 
d'installer son propre réseau d'électricité en partant d'une chute apparte- 
nant a Adelard Lemay. 

2 avri l- Le Conseil adopte le Règlement no 25 de mème que le con- 
trat d'éclairage des rues avec la Cie Électrique du Saguenay; le vote ayant 
ét4 de 3 contre 3, le maire Thomas Fleury vote en faveur de Ifadoption du 
Règlement et  du contrat. 

18 avri l- La Commission des services publics émet une ordonnance 
déterminant les taux pour la vente de I'électricité dans les limites du village 
de Saint-Coeur-de-Marie. 

2 octobre-  Le Conseil évalue à Ç 1,200. le nouveau moulin cons- 
truit par Théophile Larouche, sur la demie du lot 26, Rang 111. 

1929 

7 janvier-  Le Conseil porle déjà plainte contre la Cie €lectrique du  
Saguenay pour le service d'éclairage. 

2 avri l- Le Conseil adresse une lettre 3 la Cie Ëlectrique du Sague- 



nay relativement au taux des lumières de rues. 

4 juin- La Municipalité demande à la Compagnie Québec-Chibou- 
gamau de construire une station de chemin de fer à l'intersection de la li- 
gne avec la route r4gionale, sur la frontière du Rang III, Canton Delisle. 

5 mai- La municipalité signe une entente avec la Cie Electrique du 
Saguenay relativement a I'installation de lampes de rues. 

3 novembre- Selon le premier recensement municipal, il y a 

Population 544 
Nombre de familles 80 
Chômeurs actuels 55 
Mariés/soutiens de famille 40 
Non-mari& 15 

6 avril- Le Conseil demande au gouvernement deux citernes ainsi 
que les accessoires pour un syst&me efficace de protection contre les in- 
cendies. 

4 mai- Le Conseil prend la décision de reconstruire les trottoirs en 
ciment. 

9 novembre- Le Conseil decide de niettre a l'essai, avant le Ier jan- 
vier 1932, les taux d'électricité prévus dans l'ordonnance de la Cornmis- 
sion des services publics. 

24 septembre- Les membres du Conseil discutent de l'opportunité 
de placer la municipalité sous le contrôle de la Commission municipale de 
Québec; la résolution à cet effet est rejetée. 

26 novembre- Le Conseil décide de présenter un règlement relatif 
à l'installation, le maintien et l'exploitation d'un systhme de transmission 
et de distribution d'énergie électrique pour les fins d'éclairage, de chauffa- 
ge et de force motrice, par la Cie Electrique du Saguenay, le contrat étant 
de 10 ans. 

16 décembre- La municipalité fait une demande officielle a la 
Commission municipale de Quebec afin que le village de Saint-Coeur-de 
Marie soit déclare en défaut. 



7 août- Le Conseil discute longuement de la question de la cons- 
truction des citernes et de l'exécution des travaux. 

16 aoüt- Le Conseil décide de construire quatre citernes, A la jour- 
née, selon les plans et devis fournis par le Commissariat des incendies, qui 
accorde un octroi de S 7,100. à cet effet. Les travaux débutent le 21 août. 

2 octobre-  Le secrétaire-trbsorier mentionne que la municipalité 
est maintenant sous le controle de la Commission municipale de Québec. 

25 avr i l -  Le Conseil demande à ia Cie Électrique du Saguenay 

"de bien vou/oir enlever les lampes de rues. Vu /a durer& des temps, 
/a municipalit.4 ne peut absolument pas payer les arrérages et ne 
voit aucun débouché permettant d'être en mesure de pouvoir les 
payer a /'a venir". 

19 janvier- Le secrétaire-trésorier est autorise a demander le pros- 
pectus des Caisses Desjardins afin de voir la possibilité de former une de 
ces Caisses dans les limites de la municipalitb. 

7 novembre- Paul-Emile Tremblay est élu maire en remplacement 
de Thomas Fleury. 

7 décembre- Le Conseil appuie fortement la demande du Conseil 
diocésain de l'Action catholique de Chicoutimi en rapport avec I'organisa- 
tion pour combattre le cornmvnisrne. 

1937 

5 février- Oans une lettre 3 la municipalité, le Commissariat des in- 
cendies recommande d'installer 3 sirènes sur une même base, avec six 
boites d'appel. Accepté. 

10 novembre-  William Lavoie, 1 er maire du village en 1921, est rée- 
lu maire. 

3 avri l- La Compagnie Price refuse de céder le Canton Jogues pour 
en faire une limite cantonale. 

Cette rbponse fait suire iS une demande de /a municipalité adressée 



à l'Honorable Ministre des Terres et Forets, pour obtenir, pour son 
service exclusif, en limites cantonales, avec permis de coupe de 
bois sous la direction du Ministére, toute la partie des terrains si- 
tués dans le Canton Jogues, couvrant les terrains 7-2-3-4. Le Con- 
seil avait alors men fionné que "la seule limite a bois qui resrait a Br& 
submergée par le rehaussement des eaux de la Grande- Décharge et 
du lac St- Jean". 

3 juillet- Le rninistére de la Voirie avise la municipalité qu'il fera .û3 
milles de bitume dans le village au cours du mois de juillet. 

8 novembre- Edmour Savard est élu maire. 

Nous empruntons A l'abbé Jean-Noël Gagné le texte suivant: 

On retient en 1939, l'adoption d'un vaste plan de rdorganisarion fi- 
nancière pour les corps publics d&ficitaires, tan t 2 Saint- Coeur- de- 
Marie qu'a Saint- Joseph- d'Alma. Cene mesure était devenue r;&- 

cessaire. En effet, une administration ambitieuse, escomptant plus 
qu'il ne fallait sur les possibilit.@s industrielles, ainsi que des condi- 
tions économiques gén8rales et /O cales dé favorables, avait plongé 
le Syndicat, le village et la Commission scolaire ainsi que la paroisse 
de St- Coeur- de- Marie, la ville et la Commission scolaire ainsi que la 
paroisse de St-Joseph-d'Alma, dans un marasme financier. 

lis avaient alors une derte globale de $ 1,450,730. Pour les aider a 
combler ce déficit, /e gouvernement a vair adop té en 7935, une loi 
qui obligeait les villes d'Ide-Maligne et de Riverbend B leur verser 
annuellemenr, pendanr trois ans, une somme de S IO,aX). chacu- 
ne. Ce devait êfre /à une compensation pour les difficulr6s créées 
aux corps publics déficitaires par /a fonda lion de ces deux munici- 
pa/ités. 

Cependant, pour profiter de cette mesure, les corps publics con- 
cernés devaient auparavant s'entendre sur un plan de réorganisa- 
tion financiére, C'est pourquoi en 1939, sur une proposition de la 
Commission municipale de Québec, gui avait Bté chargée d'admi- 
nisrrer ces fonds, les municipalités concernées sdoptérent un plan 
de réorganisa lion financiére. 

Ce projet prévoyait la consolidation de la dette et I'émssion de nou- 
velles obligations pour remplacer les anciennes, l'annexion a ces 
obligations de coupons repr4sentant I'intérgt B des taux avanfa- 
geux, le prolongement de l'aide fournte par les villes d'Isle- Maligne 
et de Riverbend jusqu'en 7965, l'administration des capitaux ainsi 
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accumulés par la Commission municipale de Québec qui verrait a 
/es faire fructifier et, enfin, I'dchéance des obligations en juillet 19% 
dare où les corps publics déficitaires seraient en mesure de rem- 
bourser sinon totalemen r, du motns en grande p a d e  /a dette qu'ils 
avaient contractge. 

Les livres de minutes des annees 1939 B 1944 
ont &th Bgarbs ou perdus. 

5 novembre- Le Conseil donne l'autorisation B u n  groupe de jeu- 
nes du village de Saint-Coeur-de-Marie "de se former en association spor- 
tive et artistique, selon les lois de la province, ce légalement et r&guli&re- 
ment, sous le nom qu'ils décideront". 

20 novembre- Le Conseil entreprend des travaux sur les terrains 
de la Commission scolaire pour faire u n  terrain de jeux a l'usage de la jeu- 
nesse étudiante de Saint-Coeu r-de- Marie. 

4 mars- Le Conseil autorise l'achat d'une pompe à incendie, sur 
camion, au prix de S 4,800. 

1947 

5 rnai- Le Conseil ayant dkclaré par résolution, en date du 15 juillet 
1921, qu'il autorisait le  Canton Delisle à administrer le  &seau d'aqueduc, 
revient sur sa décision et déclaie cette résolution nulle et sans effet. 

Le Conseil considère qu'il est co-propriétaire de tout le rkseau, tant 
dans le village que dans la paroisse, et il veut administrer le réseau d'aque- 
duc qui est dans les limites du village. 

Le Conseil du village invite donc celui du  Canton Delisle h une ren- 
contre fixbe au 26 mai, pour discuter de cette question. Le Conseil de Can- 
ton Delisle ne s'étant pas présenté à cette rencontre, le Conseil du  village 
demande donc a la Commission municipale de Québec d'otdonner la for- 
marion d'un tribunal d'honneur pour régler ce différend. 

4 août- Le secretaire donne lecture de deux avis légaux émis par les 
avocats Jules Landry e t  André Gauthier, concluant définitivement que ta 
Corporation du village et la Municipalité de Canton Delisle sont co-proprié- 
taires dudit réseau d'aqueduc et qu'aucune clause de droit n'est interve- 
nue pour faire predre ce droit depuis le 15 juillet 1921. 

9 septembre-  Le Conseil demande donc a la Commission munici- 
pale de Québec d'autoriser le Conseil du village de Saint-Coeur-de-Marie 3 



prendre action en partage contre la Municipalité de Canton Delisle, qui re- 
fuse sans droit, de remettre l'administration du réseau de l'aqueduc du vil- 
lage entre les mains du Conseil du village de Saint-Coeur-&-Marie. 

Cette rbsolution est déclarée illegale par la Commission municipale 
de Québec, en date du 2 février 1948, qui désapprouve ce procédé. 

1949 

8 novembre- €(nile Fleury est élu maire du village. 

4 novembre- Anatole Fleury est élu maire. 

5 février- Le Conseil compte quatre membres de la famille des 
Fleury: Anatole, maire; &mile B Thomas; Emile B Joseph et Stanislas. 

21 avril- Le Conseil adopte le règlement no 62 concernant le service 
de la police: 

"1 e corps de pol~cs de /a Munrcipaliré du village de Saint- Coeur-de- 
Marie se composera d'un chef, d'un sous-chef, de sergents et du 
nombre de constables que le conseil déterminera; 

/es hommes du corps de police seront sous la direction d'un chef et 
seront armks, habi/lés et pa yés selon que le Conseil l'ordonnera", 

7 juillet- La Municipalité ayant reçu une subvention de l'ordre de 
Ç 55,000. accorde le contrat pour la confection de canaux d'égouts, )d 

Roch Construction pour la somme de $58,308.03. 

let dbcembre- Le Conseil invite tous les corps publics et associa- 
tions du village à souscrire afin d'aider la municipalité à se payer les servi- 
ces d'une police municipale au village. 

A la même séance, le Conseil vore une somme de $30,000. pour la 
consiruction de trottoirs en ciment. 

1953 

2 novembre- Le Conseil adopte le Rkglement no 70 relativement 
aux taxis et fixe les tarifs. 

4 janvier- La municipalité du village de St-Coeur-de-Marie deman- 



de d'être sous la juridiction de la Cour municipale d'Isle-Maligne. Accepté; 
coùt S 300. par année. 

31 mars- Me Louis-Patrick Falardeau, d'Alma, est nommé ptocu- 
reur de la municipalité pour faire observer le règlement de circulation, poli- 
ce et bon ordre.. . son salaire sera de 10% des amendes. 

Le budget de l'année 1955 est de $ 11.153.; le taux de la taxe à 
$ 2.90 du S 100. d'évaluation sur une évaluation de $300,000. 

1955 

Wellie Tremblay est élu maire. 

1956 

11 juin- À la suite d'une entente entre les autorités de la Fabrique 
de Saint-Coeur-de-Marie et les autoritbs municipales de Saint-Coeur-de- 
Marie et de Canton Delisle, les deux municipalités deviennent co-propriè- 
taires de l'ancien presbytère pour en faire un hôtel de ville; cette entente 
avait &té precédemment acceptée par les contribuables et approuvee par 
Monseigneur Georges Melancon le 26 avril. L'entente prkvoyait que les 
deux municipalités devaient héberger le sacristain. 

9 avri l- En vertu de l'article 266 du Code municipal, le territoire de 
la municipalité du village de Saint-Coeur-de-Marie est divisé en deux ar- 
rondissements de votation. 

6 août- Le Conseil adopte le Règlement no 71 prévoyant que la du- 
rée des fonctions du maire et des conseillers sera a l'avenir de trois (3) ans. 

le' octobre- La municipalité loue a la Caisse populaire de Saini- 
Coeur-de-Marie, deux locaux dans Ifhotel de ville pour le prix de Ç 50.00 
par mois. 

1957 

5 août- Le bureau de la Commission municipale déménage d'Alma 
à Chicoutimi. 

18 novembre- La Mbnicipalité du  village de Saint-Coeur-de- 
Marie adopte une rCsolution pour accepter qu'une taxe de vente de 2% 
soit perGue dans la municipalité, en vertu de l'article 4 du chapitre 88 des 
Statuts refondus du Qukbec 1941. Cette demande fut sanctionnée par 
u n  Bill de la Ikgislature provinciale et applicable B tout le comté de  Lac-St- 
Jean-Est. La résolution par elle-méme explique le mode de distribution et 
de perception: 

QU';/ soit résolu en principe de demander le drott d'imposer une 



taxe municipale de vente de 2% dans la municipalité du village de 
Saint- Coeur-de- Marie pour être perçue conjointement avec celle 
actuellement imposée dans la ville d'Alma et les autres municipali- 
tés du comTé où une telle taxe de venre est déjà en vigueur et sui- 
vant les proportions ddterminCes dans la r&solution à cet effet 
adoptée par le conseil de ville d'Alma et qui se lit comme suit: 

1- Ladite taxe de vente sera prélevée et perçue en même temps, 
de la même maniére, aux mgmes conditions et avec les mêmes 
sancrions que /a taxe perçue en vertu de l'article 4 des Statuts 
refondus de Québec 3943, et ses amendements; le montant 
perçu provenant de ladite taxe de vente imposée dans le comt.4 
de Lac- Sr-Jean- Est, sera remis à la ville d'Alma qui se chargera 
d'en faire elle-même la distribution aux municipalités locales, 
moyennant un faux de perception de 3% du montant 2 distri- 
buer, pour couvrir les frais d'administration occasionnés a ladi- 
te ville par une telle distiibution; 

2- La distribution des rnonrants que recevra la ville d'Alma sera 
trimestriellement distribuée et se fera de la facon suivante: 

La ville d'Alma retiendra d'abord /e quart 17/41 de /a somme 
perçue pour elle, la ville de Naudville, /a paroisse d'Alma, /e Vil- 
lage et la paroisse de St- Jérôme au 3 1 décembre 7957: elk dis- 
tribuera le surplus au prorata de la pop ula tion des municipalités 
locales de comté, moins 3 % pour ses frais d'administration, en 
se basant sur /a population établie par le recensement fëdéral 
du le'jutn 1956; 

3- Tous les frais à encourir pour la passa fion d'un Bill pour I'impo- 
sition de ladite taxe de vente dans la zone décrite dans la pré- 
sente résolution seront payabies d'avance par /e Conseil de 
comté de Lac-Sr-Jean- Est, qui répartira ensuite le coût dudit 
Bill entre les municipalités de la zone d'imposition ou une telle 
taxe n'est pas ddjd imposée; 

4- L 'acceptation est condirionnée, strictement et  de plein droit, à 
l'incorporation, dans la zone de la taxe de vente projerée, des 
villes de Riverbend, d'Isle- Maligne et de /a Municipalitd de 
Canron Tach@: 

5- Le projet de loi B être soumis a /a L égisla rure étant un essai ou 
une expdrience, n'aura qu'une durée de deux ans; 

6- Dans l'intervalle, les droits et privilèges des corporarions pos- 
sédant actuellement le pouvoir e? /'organisa?ron de percevoir 



semblable taxe, ne seront que suspendus et, B l'expiration 
du délai de deux ans précité, à compter de la sanction de la loi 
projetée, les parties au projet présenr redev~endront dans /'état 
actuel comme si ladite Joi n'avait pas existée. 

1 958 

3 mars- Le Conseil demande au ministère des Travaux publics un 
octroi de $13,000. pour des rravaux au quai et l'achat de trois (31 citernes pour 
incendies. Les travaux au quai sont: un  mur de pierre du c8té ouest, la répara- 
tion de la bâtisse et la cons~ruction d'un monte-chaloupe. 

2 septembre- La Municipalité loue un terrain de Paul Dub4, sur le lot 
no 1 du Rang III pour l'utiliser comme dépotoir, au coût de $75.00 par année 
pour une période de cinq (5) ans. 

7 novembre- Clément Fleury est élu maire. 

26 mai- Le Conseil décide de consrruire une cabane à incendie adja- 
cente a I'h6rel de ville et accorde le contrat A Èmile Fleury pour la somme de 
$19,915.30. 

19 juin- Le Conseil accorde à Chauffage Moderne. au coût de $3,500. 
i'installarion du chauffage et de l'électricité dans la cabane a incendie. 

Le ministére des Travaux publics accorde une subvention de $5,000. 
pour la construction de la cabane a incendie et y ajoute une subvention spé- 
ciale de $2,500. 

8 novembre- La vieille bâtisse a feu est vendue à Vincent Rousseau 
avec obligation de la déménager ou la démolir. 

7 ddcembre- Le Conseil demande de renouveler l'entente au sujet de 
la taxe de vente. 

7 mars- Les municipalités du village et de la paroisse signent un pro- 
tocole d'entente pour I'utiliçation de I'kquipement du service des incendies. 

2 mai- La Municipalite reçoit une Mention honorabie de la "National 
Fire Protection Incendies", pour le travail de prévention des incendies en 
1959, pour les municipalités de moins de 2,500 àmes. 

La municipalité effectue des travaux d'hiver de l'ordre de $8,150. avec 
octrois de $6,100. 









2 mars- Le Conseil adopte le Règlement no 124 decretant I'aménage- 
ment d'une bibliothèque municipale. 

6 avril- Le Conseil signe u n  protocole d'entente avec la Corporation de 
Canton Taché (Saint-Nazaire) pour l'utilisation du matériel à incendie, plus 
deux hommes. 

La même entente est signée avec l'Ascension. 

7 juin- La Municipaliré achète les lots 26,-A-22, 26-A-23, 26-A-24 et 
26-A-25, du Rang III, à raison de 0.07 le pied carré, pour la construction d'un 
garage municipal. 

25 octobre- Le Conseil s'objecte au choix de l'emplacement de la 
nouvelle €cale polyvalente et demande qu'une nouveile étude soit faite. 

7 décembre- Le Conseil adopte le Règlement no  126, décrétant "qu'il 
sera interdit de stationner sur une partie de la rue St-Joseph et toutes les rues 
de la municipalité, entre minuit et 7 heures du matin, du 1 er novembre au 1 er 

mai de chaque année. 

5 novembre-  Lors de l'élection au poste de maire, Orner Bouchard 
est élu avec une majorité de 190 voix. 

ler octobre-  Le Conseil adopte le Règlement no 135, ayant pour 
objet "la construction d'un poste a incendie et I'achat d'équipement com- 
prenant une auto-pompe et un  camion-citerne, ainsi qu'un emprunt par 
obligations au montant de $ 86,000. pour défrayer le coùt des travaux et 
des achats. 

1974 

TO mai-  Le Conseil décide d'acheter de Ludger Harvey, les terrains 
nécessaires a la construction de la caserne a incendie. 

12 juin- Approbation des plans et devis de la caserne. 

30 septembre- Après avoir reçu l'approbation du ministhre des Af- 
faires municipales, le Conseil adopte le Règlement no  140 prevoyant une 
dépense de $ 240,283.60 pour la construction d'une caserne à incendie, 
I'achat d 'une auto-pompe !$ 36,400.) et un camion-citerne de 150 gallons 
( $  31,145.). 

1975 

6 janvier- Le ministère des Affaires municipales autorise la Munici- 



palité a effectuer, en rkgie, les travaux de construction de la caserne A in- 
cendies. 

3 février- Le Conseil fixe le taux de la taxe foncière à 0.80 cents. 

3 mars- En vertu de l'article 77 du Code municipal qui fixe la rému- 
nération des élus à 0.30 par habitant, le salaire du maire est port& 8 Ç 650. 
par annbe alors que celui des conseillers est fixé 3 $225. 

7 avri l- Le Conseil fait l'&change de 33,300 pieds carrés avec la 
Commission scolaire pour la construction de l'école secondaire. 

2 juin- Le Haut-commissariat aux sporrs et aux loisirs accorde une 
subvention de l'ordre de S 6,000. pour I'arnénagement du terrain de jeux. 

La Municipalité demande une subvention de $ 10,000. pour la con- 
fection de son plan d'urbanisme. 

4 août- Le Conseil adopte son Règlement no 143 créant une Com- 
mission d'urbanisme formée de 6 membres dont deux nommés parmi les 
membres du conseil. 

25 septembre- La Municipalitk, par son Règlement no 146, prévoit 
un emprunt de $500,000. pour la réalisation des phases II et III du Centre 
sportif Mistouk, soit le système de réfrigkration e t  l'aménagement int& 
rieur. 

14 octobre- Le Conseil adopte son Règlement no 147 relativement 
au zonage, la construction et b l'usage des batirnents et des terrains. 

3 novembre- Le Conseil approuve un projet d'initiatives locales 
(PI11 au montant de S 66,900. pour le Club Amico inc. 

La Municipalité demande a la Commission d'habitation du Québec 
l'autorisation de construire 18 unités de logements. dont 10 serviront pour 
les personnes Bgées. 

1976 

3 fhvrier- La Municipalité reçoit une subvention du miniszére des 
Affaires municipales pour la construction du poste à incendies. 

3 mai- Le conseiller Réginald Fortin est autorisé à rencontrer I'ing6- 
nieur Jean-Guy Tremblay, directeur régional du ministère de la Voirie, re- 
lativement au projet de contournement de Saint-Coeur-de-Marie par la 
route régionale. 

7 juin- La Municipalité recoit une subvention de S 17,000. du minis- 
tère des Transports pour des travaux de voirie. 



7 septembre- Le Conseil met fin & l'entente avec l'Ascension pour 
le service en commun des équipements pour les incendies. 

Selon le recensement du Canada pour l'année 1976, la population 
de Sainr-Coeur-de-Marie est de 1150 habitants alors qu'elle était de 1218 
en 1971. 

6 décembre- Le Conseil accepte le "Comité de citoyens" comme 
organisme consultatif sur tous les sujets de compétence municipale. 

La Commission scolaire demande d'aménager le Ze étage de l'hôtel 
de ville pour ses besoins et  s'informe du prix de location. 

1977 

4 janvier- Le Conseil demande au ministbre des Transports de re- 
prendre g sa charge l'entretien des chemins d'hiver. 

La Municipalité avise la Commission scolaire qu'elle a l'intention de 
se porter acquéreur du Couvent Notre-Dame-de-l'il@. Le 4 avril, le Conseil 
fait une offre d'achat pour $1.00. 

4 juillet- Le Conseil refuse de louer d' "Environnement-Canada", 
pour la somme de $ 100. par année, le quai de Saint-Coeur-de-Marie ... 
parce que l'utilisation n'est pas suffisante, que cette location l'obligerait B 
avoir un gardien et qu'il serait difficile de diviser le coût des réparations. 

le' juillet- Le Haut-commissariat accorde une subvention de 
Ç 2,000. au Cornite des loisirs de Saint-Coeur-de-Marie. 

6 septembre- La Municipalité reçoit une subvention de $ 31.558.û6, 
ceci étant la deuxième tranche de la subvention de $ 157,794.30 pour le 
système contre les incendies. 

Jean-Paul Lafouche, chef du service des incendies, est autorisé a 
suivre des cours de "Prévention des incendies". 

3 octobre- Le ministère des Transports accorde une subvention de 
Ç 10,000. pour des travaux de voirie. 

Le Cornit6 des loisirs de Saint-Coeur-de-Marie verse la somme de 
$ 5.000. comme contribution 3 l'achat, par la municipalité, des écoles 
TRECO et  MANIC, selon l'entente. 

Le Conseil offre de vendre a la Commission scolaire un terrain pour 
la construction de I'bcole Jean-Gauthier, pour le prix de $ 1.00. 

1978 

2 janvier- La Municipalite de Saint-Coeur-deMarie adhère au 



Comité intermunicipal des loisirs du secteur Nord, à raison de Ç 1.21 per 
capita. 

6 février- La Municipalité prend connaissance du plan préliminaire 
de la municipalité, par l'arpenteur Paul Lalibertk. 

8 fhvrier- Le Conseil donne son appui au Conseil économique d'Al- 
ma qui demande la construction immédiate de l'autoroute Alma-La Baie. 

La Commission scolaire offre 8 la Municipalité de lui louer le Cou- 
vent Notre-Dame-de-l'!le avec option de vente. Le Conseil considère qu'il 
s'agit là d'un engagement de crédit, particulièreinent si le Couvent doit 
être démoli et  refuse. 

3 avril- La Commission scolaire demande au ministère de ~'Éduca- 
tion I'autorisaiion de vendre le Couvent Notre-Dame-de-l'lle pour la som- 
me de S 1.00; si la Municipalité n'est pas intbressée à l'acheter, le Couvent 
sera démoli. 

Rangée du haut: Armand Laroliche: John Larouche: Mav Larouche. bpouse d'Ar- 
mand Maltais: Hector Larouche: Anna Larouche, Bpouse de Gaudlose Gaudrsault; 
Émbrentia. Bpouse d'Ernest Bouchard; ranghe du centre: Dina Larouche. épouse en 
premieres noces d'Ernesr Harvey e t  e n  deuxiemes noces de Jean Bergeron: Ferdinst 
Larouche: Jean Larouche (80 ans): Delphine Néron. dpouse de Ferdinat Larouche: 
Joseph Larouche; CBcile Larouche. Bpouss en premieres noces d'Edmond Fortin et 
en deuxidmes noces de Georges Fortin: rangée du bas: Antonia, épouse de Baptiste 
Noreau: Antoine. marié A Emma Simard; Charles. Henr i  et Marie-Louise. épouse 
d'Edgar Bouchard. {Cette derni8re. 5gée de 77 ans. demeure à Notre-Dame-du-Ro- 
saire) La fami l le de Ferdinat Larouche. s'btablit dans l e  Rang 5 en 1903. 



Le ministere des Affaires municipales avise la Municipalité qu'elle 
n'a pas le droit de vendre un terrain à la Commission scolaire pour S 1 .O0 
mais doit le vendre selon le prix de I'4valuarion. 

Après expertise, le terrain est vendu pour la somme de $29,600. 

7 août -  Le Conseil fixe les tarifs suivants pour les infractions au ré- 
glement de circulation 

stationnement interdit 5.00 
Parcomètre expiré 2.00 
Vitesse excessive 21 .O0 
Autres 10.00 

6 novembre- Le Conseil demande a la Commission scola~re de lui 
donner la cloche, la croix et la pierre angulaire du  Couvent qui a été démo- 
li. 

Le maire Bouchard ayant offert sa démission, Clément Fleury est 
élu pour un deuxième terme. 

1979 

5 février- Le Conseil demande l'appui de 1'U.P.A. pour le tracé 
suggéré par le conseil pour le contournement du village par la route régio- 
nale. 

5 mars- Les conseillers font par1 de leur rencontre avec les mem- 
bres du  conseil de la Corporation de Canton Delisle, relativement au projer 
de fusion des deux municipalités. 

2 avri l- La Municipalité recoit une subvention de $ 35,000. pour la 
rénovation d'habitations dans le cadre du programme PAREL. 

4 ju in- Le Conseil projette un emprunt au montant de Ç 250,000. 
pour le système de réfrigération au Centre sportif Mistouk, affectant à cet 
item la subvention de $ 150,000. du Haut-commissariat ainsi que le produit 
de la souscription populaire au montant de S 132,000. Pour sa part, la mu- 
nicipalité souscrit $3,500. à cette souscription populaire. 

Le projet de fusion des deux municipalités est accepté. 

A u  moment de la fusion, en 1979, le budget du Village de Saint- 
Coeur-de-Marie était de l'ordre de $ 267,436.00 et l'évaluation était de 
$ 4,638.220. avec u n  taux de taxe foncière de $ 1.90 du S 100. d'évalua- 
tion. 



Assise, Maria Maltals.  [Mme 
J.-A. Bouchard), lére institu- 
trice diplombe: debout: Lau- 
reite Bouchard {Mme Eugdne 
Maltais. 

P 

Albert  Larouche e t  Lionel Bouchard 
posant pour la postetitb. 

ii d 

Antoinette et Bella Bouchard. A I'arrih- 
ra. l'ancien hôtel Rousseau, construit 
par Alfred Rousseau e t  vendu B plu- 
sieurs reprises et  acheté en dernier lleu 
par Ludget Harvey qui l'appela HÔTEL 
CENTRAL. 



La fusion de la Corporation municipale de Canton Delisle et  du villa- 
ge de Saint-Coeur-de-Marie, en 1979, a été amorcée dès 1972. À ce rno- 
ment-13, les deux municipalités avaient déjà mis en commun plusieurs ser- 
vices, tels le service des incendies, la plage municipale, les loisirs et I'aque 
duc. 

Au cours des nombreuses rencontres des conseils des deux muni- 
cipalités pour discuter des problèmes inhérents aux services fusionnes, on 
discutait également de la possibilité de fusionner les deux municipalités 
afin de diminuer les d4penses d'administration des deux municipalités et 
de donner un meilleur service A la population. 

Pendant que la Corporation municipale de Canton Delisle, en date 
du le' mars 1972, demandait au ministère des Affaires municipales de lui 
dklkguer un représentant susceptible d'informer les contribuables des im- 
plications de la fusion, le conseil du village demandait h son secrbtaire-tré- 
sorier de préparer un bilan financier des deux municipalités afin d'en étu- 
dier les implications dans I'kventualité d'une fusion. 

Quelques mois plus tard, le conseil de la Corporation municipale de 
Canton Delisle dbcidait de suspendre toutes les procedures de fusion tant 
que le village n'aurait pas fait confectionner un rôle d'évaluation à la valeur 
scientifique. 

L'étude du projet de fusion fut donc abandonné temporairement et 
ce n'est qu'en septembre 1976 que les deux conseils se réunirent de nou- 
veau pour préparer l'ébauche d'un projet de fusion, avec les chiffres pré- 
parés par le secrétaire-trésorier et ajustes à cette date. 

Les rencontres se multiplièrent en 1976 et 1 9 n  et le 7 décembre 
1977 les deux conseils retiennent les services d'un arpenteur professionnel 
pour préparer la description technique de la future municipalité. 

En même temps, les deux conseils organisèrent des séances d'in- 
formation à l'adresse des contribuables et leur firent parvenir une docu- 
mentation fort détaillée sur le projet de fusion avec les états financiers de 
chacune des deux municipalités et un budget consolidé dans l'éventualité 
d'une fusion. 

En mai 1978, le ministère des Affaires municipales, apr&s avoir pris 
connaissance du projet de fusion, acceptait que la requête en fusion soit 
modifiée de façon à ce que la répartition des sièges au conseil, 12 pour le 
village el 4 pour le Canton Delisle) soit maintenue pour la première élection 



générale et les deux suivantes 

Le 28 octobre 1978, le Canton Delisle adoptait son rhglement 
no 213 alors que le village adoptait le sien portant le no 216, décrktant la 
présentation d'une requ&te en fusion. 

Voici le texte de cet-te requête prksentée par les deux municipalités, 
requête qui donne des détails intéressants sur le fonctionnement de la 
nouvelle municipalité. 

AU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL 

La Corporation municipale du village de Saint-Coeur-de-Marie 

La Corporation municipale du Canton de Delisle 

Exposent respectueusement: 

1- ATTENDU QUE la Loi favorisant le regroupement des municipalités 
(1971, chapitre 53) prévoit que les rnunicipali tés qui désirent se fusion- 
ner peuvent adopter un reglement autorisant la présentation d'une 
requete conjointe au Lieutenant-gouverneur en conseil, le priant de 
d&livrer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant 
une nouvelle municipalité; 

2- AlTENDU QUE le conseil de chacune de vos requérantes a adopte un 
tel réglement; 

EN CONSEQUENCE, vos requérantes vous prient de &livrer des let- 
tres patentes fusionnant le village de Saint-Coeur-de-Marie e t  le Can- 
ton de Delisle, selon les modalités suivantes: 

a) Le nom de la nouvelle municipalité est "Municipalité de Delisle"; 

b) Le territoire de la nouvelle municipalité est celui détermine par la 
description technique e t  le plan sur toile préparés par monsieur 
Paul Laliberté, arpenteur-géomètre, en date du 20 janvier 1978. 
La description technique est annexée B la prhsente requête pour 
en faire partie comme si elle était ici au long reproduite; 

c) La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal; 

d) Jusqu'à la première élection générale, le conseil provisoire sera 
composé de tous les membres des deux (2) conseils existants au 
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moment de la fusion. Le quorum sera de huit 18) membres. Les 
deux maires alternent comme maire du conseil provisorre pour 
deux périodes égales qui couvrent le temps separant la première 
assen-iblée e t  la date de la premiere élection générale. Le premier 
maire A exercer ce rôle est le maire de l'ex-municipalité d u  village 
de Saint-Coeur-de-Marie; 

el  La première séance du  conseil provisoire sera tenue le deuxième 
lundi juridique suivant I'entrée en vigueur des ietrres patentes. El- 
le aura lieu a 20 heures dans la salle de I'hbtel de ville dans I'ex- 
municipalité de Saint-Coeur-de-Marie; 

f) Pour la première élection générale et pour 3 élections subséquen- 
tes, seuls peuvent être candidats aux sieges nos 1 et 2, les person- 
nes possédant le cens d'éligibilité conformément à l'article 226 du  
Code municipal et inscrites au r6le d'évaluation A l'égard d'un im- 
meuble situé dans le territoire de l'ex-municipalité du village de 
Saint-Coeur-de-Marie et seuls peuvent être candidats aux sièges 
nos 3,4, 5 et  6 les personnes possédant le cens d'éligibilité confor- 
mément I'article 226 du  Code municipal et inscrites au rôle 
d'évaiuation a I'egard d'un immeuble situé dans le territoire de 
l'ex-municipalité du Canton de Delisle; 

g) La premiere élection générale aura lieu le deuxième dimanche d u  
deuxième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur des lettres 
patentes. La durée du mandat des membres du  conseil est d e  
trois 13) ans et les sieges seront numérotés de un ( 1 )  à six 16). 
L'élection subs&quente, pour le remplacement de deux conseil- 
lers, tel que prevu par l'article 249 "C" du  Code municipal, a lieu 
le premier dimanche de novembre de l'année suivante; 

hi Le secrktaire-trésorier de la nouvelle municipalité est le secrétaire- 
trésorier de l'ex-village et de l'ex-canton; 

i) Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rbles d'évaluation, 
rôles de perception et autres actes de  chacune des municipalités 
requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils 
ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abro- 
gés par la nouvelle municipalitk; 

j) U n  inventaire sera fait de tous les documents Irèglements, pro- 
ces-verbaux, rBles d'évaluation, photographies, permis de cons- 
truction, cartes, plans, rapports et autres) produits ou  recus par 
les anciennes municipalités fusionnées sous la direction du secré- 
taire-trésorier dans les six (6) premiers mois qui suivront la publi- 
cation des lettres patentes. Toutes les pièces vieilles de moins de 



cinq (5) ans nécessaires a la bonne marche de la nouvelle munici- 
palité y seront conservées. Quant aux autres piéces, seront con- 
fiées à la garde du Conservateur des archives nationales du Oué- 
bec celles qu'il aura jugées d'intérêt historique, et ce, en vertu de 
la législation relative aux Archives nationales du Québec 11696, 
chapitre 26); 

k} Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant a chacune 
des municipalités requérantes deviendront la propriété de la nou- 
velle municipalité; 

1) Les surplus ou deficils accumulés des ex-municipalités, h la date 
de l'entrée en vigueur des lettres patentes, deviennent au bénéfi- 
ce ou % la charge de la municipalité qui a accumulé ces surplus ou 
déficits; 

m l  Les emprunts h long terme contractés par chacune des municipa- 
lites seront remboursés conformément aux clauses d'imposition 
de chacun des règlements; 

n) Toute dette qui pourrait survenir B la suite d'une poursuite judi- 
ciaire ou d'une transaction, pour un ou des actes posCs par une 
des municipalités, est d la charge ou au bbnéfice de cette ancien- 
ne municipalité; 

O )  La nouvelle municipalité deviendra effective conformément a la 
loi. 

Signé à Saint-Coeur-de-Marie ce vingt-huitième jour d'octobre 
1978. 

CORPORATION MUNICIPALE CORPORATION MUNlClPALE 
DU VILLAGE DE SAINT- DU CANTON DE DELISLE 
COEUR-DE-MARIE 

Orner Bouchard, maire Robert Gagnon, maire 

Florent Cbté, sec.-trés. Florent Côté, sec.-trés. 

Pour des raisons d'ordre administratif et aprés entente avec le mi- 
nistère des Affaires municipales, la fusion ne fut dbcrktée par le Lieute 
nant-gouverneur en conseil qu'un an aprés, soit lors de I'4mission des let- 
tre patentes de la nouvelle municipalitd de Delisle, en date du 31 juillet 
1979. 

En vertu de l'article D de la requête en fusion, la premiére séance de 
la nouvelle municipalité de Delisle eut lieu le 4 septembre 1979, sous la pré- 
sidence de M. Clément Fleury, en prdsence des conseillers des deux an- 





Voila pourquo,, il sera extrémement important de porter notre 
cboix sur des esprits éclairés, des gens imbus du désir de bien faire, 
des gens qui viendront Id, non pas avec des oeill&res. Au contmire, W 
faudra que routes ces personnes, de quelque coin qu'elles viennent 
sachent regarder 8 droite et 8 gauche, en a vant et en arrière. Il fau- 
dra que les futurs conseillers er conseilléres, car /es femmes aussi 
posshdent le droit de briguer les suffrages, soient anentifs aux de- 
mandes de la population. 

La population, voyez-vous, il ne faut pas rrop /a berner. Il ne faut 
pas la berner du tout, devrais-je dire. Il faut éviter de la caresser ou 
de lui faire la cour seulement pendant la période électorale, pour 
ensuite la laisser sur son appé rit er ne point s'occuper d'elle jusqu'a 
la prochaine ronde. / /  faut eviter B la population de lui servir des 
promesses dont on aura des difficultés a respecter par la suite. 
C'est dans ce sens Id que je disais précédemment qu'il ne faut pas 
berner /a popularion. 

Or, un conseil rnunic@al composé de personnes réalistes, voilà ce 
dont nous aurons besoin le 14 octobre. La prerniére réalité avec la- 
quelle les futurs élus seront confrontés, c'est celle de I'immense 
étendue du territoire couvert par l'acte de fusion. 1 e terriioire sera 
plus grand et le nombre de personnes sera plus restreint a la rable du 
conseil. Comment alors, concilier les deux? Ou si vous préfgrez, 
posons la question d'une autre façon. Sera-t-i/ possible, aux nou- 
veaux membres du conseil, qui ne seront que 7 B /a table, de pou- 
voir a voir un oeil sur tout? 

A cela, je réponds oui. Oui; en autant que le maire et les nouveaux 
conseillers soient des personnes dynamiques. Les dynamiques ne 
refusent pas leur &truite collabora rion lorsque la situation l'exige; 
les gens dynamiques ne craignent pas de travailler en coopération 
avec ceux qu'ils cbtoient presqu'a tous les jours, les personnes dy- 
namiques sont celles qui pensent que l'esprit de clocher est une 
denrbe qui doit se faire de plus en plus rare; les personnes dynami- 
ques ne manquent pas de faire preuve de diplorna rie lorsque la si- 
tuation l'exige. Les autres ne peuvent pas toujours avoir tort et ils 
ils ne peuvent pas non plus avoir toujours raison. 

Plusieurs d'entre nous se souviendront que les Commissaires B 
l'audition de notre requête n'ont pas manqué de nous rappeler que 
nous aurons a vivre une période d'adaptation qui ne sera pas facile. 
A l'occasion, nous ont-i/s dit, nous seron f forcés de meme de l'eau 
dans notre vin. Sinon, dans quelques années, en l'an 2000 peuf- 



être, une requête en divorce pourra arriver sur la rable de la Com- 
mission municipale. Ce serait malheureux qu'une telle chose se 
produise, et nous perdrions la face aux yeux de tout le monde. 

J'ai cru de mon devoir de vous dire routes ces choses, en ma quali- 
té de premier maire de notre nouvelle municipalité. En effet, /e 
sort a voulu que je sois désigné pour prbsider les destinées de notre 
nouvelle municipalité pour les 25 jours qui s'en viennent. Mon con- 
frkre, M. Robert Gagnon, devra obligatoiremen f occuper le même 
sisge que moi pendant une période iden tique. Viendront ensuite les 
élections du 74 octobre, éiecrions que j'estirne de la plus haute 
importance. 

Avant qu'une nouvelle page d'histoire sort tournée, vous me per- 
mettrez d'adresser des mercis a des personnes qui je crois, les ont 
rnéntés. 

Nous serions très ingrats dignorer le travail accompli par l'ancien 
maire du village de Sl-Coeur-de-Marie, M. Orner Bouchard qui a 
pris une part acrive dans le projet de fusion. Au nom de tous, et en 
mon nom personnel, soyez remercié, M. Bouchard. Dans ces re- 
merciements, je n'oublie pas M. Fernand Bergeron, ancien conseil- 
ler de la paroisse. 

Je  m'en voudrais de passer sous silence, le travail inlassable de ce 
bourreau de rra vail qu'est notre secrétaire- trésorier, M. Floren t 
Côté. Dans ce dossier et dans bien d'autres, M. Côté a fair preuve 
d'une grande compétence. A son contact, o n  ne manque pas de 
s'enrichir, //est selon des sources dignes de foi, d'un commerce af- 
fable. Dans le "P etir Robefi", il est dir que I'affabiiiri4 est une quali- 
té qui fait qu'un homme reçoit et écoute d'une manière gracieuse, 
ceux qui ont affaire 5 lui. Merci M. Côté. Vous ne manquerez pas 
de laisser sa voir aux personnes avec lesquelles vous travatllez qu'el- 
les ont droit aussi a des remercrements sincères. Mme Desneiges 
Larouche et M. Jean- Noël Bergeron. 

En tant qu'ancien maire du village de St-Coeur-de-Marie, je veux 
publtqueme~?r affirmer que j'ai eu beaucoup de plaisir a travailler 
avec mes lieutenants que nous connaissons mieux sous l'appella- 
tion de conseillers. Et je /es remercie ~ndividuellemen~ de ma votr 
facilité /a t3che. M. Lauréar Lapoinfe, M. Laurent Tremblay, M. 
Clément Gilberr, M. Jean-Bsre Harvey, M. Benoit Gaudreault et M. 
Rdjean Fleury, je vous remercie pour votre collaboration franche et 
honnêre. 



A M. Roberi Gagnon, ancien maire de /a Corporation municipale de 
Delisle, ainsi qu'd ses six conseillers, sincères remerciements pour 
la coop.4ration dont vous avez faif preuve pendant mon mandat. 

En terminant, je tiens B f&licirer toutes /es personnes qui depuis 
quelque temps, se font un devoir d'assister et de prendre part aux 
sCances du conseii. J'ose esparer que vous garderez cette bonne 
habitude, car, les élus du peuple, comme on les appelle, ont gran- 
demen r besoin des critiques positives et des suggesrions pouvant 
venir des contriboables. C'est en agissant de cette façon que l'on 
consauit une nouvelle municipaliré sur des bases sojides. 

Meilleurs voeux à la nouvelle municipalir.4 regroupée, ainsi qu'A ses 
dirigeants. 

Clément Fleury, maire 

Toujours en vertu du paragraphe D de la requête en fusion, le maire 
du village de Saint-Coeur-de-Marie, M. Clément Fleury, présida les s6an- 
ces du conseil municipal de Delisle les 4 et 17 septembre 1979, alors que le 
maire de Canton Delisle, M. Robert Gagnon, prksida les séances du 19 
septembre et des 1 Or et 3 octobre 1979. 

Alors qu'il présidait sa premiere séance B titre de maire de Delisle. le 
19 septembre, le maire Robert Gagnon livra le message suivant: 

Mesdames, 
Mesdemoiselles, 
Messieurs, 

Nous avons vécu cette annde, une année de grand changement 
pour t'avenir de norre municipalité et ils'agit en l'occurrence du fait 
le plus marquant soit celui d'avoir fusionné /es rnunicipalites de Can- 
ton Delisle et de Saint- Coeur-de-Marie. Beaucoup d'entre nous 
croyaient qu'il Btait facile de faire une telle fusion entre nos muni- 
cipa/ltés el après que toutes les dCrnarches furenr entreprises, plu- 
sieurs se sont vite aperçus qu'da fallu mettre beaucoup de temps, 
d'knergie et de diplomatie, pour en arriver au point que nous som- 
mes aujourd'hui. 

// n'est pas facile pour /es &/us municipaux de prendre certaines 
décisions car il est impossible de satisfaire toute la population, 
mais je crois sincérement que chacun d'entre nom a su prendre 
ses responsebifif&s et les mener d'une façon équitable et objective 
pour /e bien de foute la population. // a fallu beaucoup de temps 
pour rdaliser cette fusion car J existait un obstacle majeur soit celui 



d'un taux d'endetremenr diffërent de nos municipaljtés respecti- 
ves. Ëgalement un autre phénoméne particulier dans cette fusion 
fut celui, qu'il existait 3 secteurs distincts dans nos municipalités, 
comparativement à d'au rres municpalirés fusionnees où l'on 
retrouvait que deux secteurs. 

Avant de prendre notre décision finale, nous avons eu a Btudier 
diffkrentes options prdparées par notre secrétaire et présentées d 
notre comité de fusion dont les membres étaient désignds par cha- 
cun des conseils concernés et de faire un choix judicieux pour le 
bien-brre de nos citoyens aprbs /a fusion. 

// esr sûr que le montage de ces di#&rents dossiers a été une tache 
supplémenraire pour notre secrétaire, M. Cdté /Directeur de 
conscience) et je me permets de le remercier personnellement pour 
son magnifique dévouement pour ce travail ardu et complexe. 

Je voudrais en terminant remercier rous les membres du comité 
qui n'oni pas cornpré leurs heures et qui ont travaillé ardemment 
d /a réafisarion finale de cette fusion. Egalement remercier tous les 
conseillers de l'ex-municipalité de Canton Delisle avec qui j'ai eu Je 
plaisir de rra vailler pendant ces dix derniéres années et qui ont su 
faire face 8 routes sortes de problémes et de trouver des solutions 
logiques et possibles pour le bien de toute la population qu'ils re- 
présen raient. 

J'aimerais Cgalement remercier tous les membres du conseil de 
l'ex-municipafit.4 de Saint- Coeur- de- Marie pour leur franche colla- 
boration dans I'étude et la réalisation de projets conjoints de nos 
ex-municipalités. 

Robert Gagnon, maire. 

Au cours des cinq premières séances du nouveau conseil de Delis- 
le, le travail a été plutbt restreint aux choses urgentes de l'administration. 

Toutefois, le conseil de Delisle a adressk une requête au ministere 
des Transports pour demander l'amélioration de l'intersection de la route 
Saint-Nazaire- Saint-Coeur-de-Marie, sur la route régionale. 

Le conseil de Delisle a également demandé une subvention pour 
aménager une nouvelle source d'approvisionnement en eau potable, selon 
les sondages effectués prés de la Grande-Ligne, entre les cantons Taché 
et Delisle. 

Toujours en vertu de l'arrêt& en conseil décrétant la fusion, la pre- 
midre élection de la nouvelle municipalité de Delisle eut lieu le dimanche, 



14 octobre 1979. La mise en nomination eut lieu le dimanche 7 octobre. 

Lors de la mise en nomination, trois conseillers furent élus par ac- 
clamation, soit Clément Gilbert (siège No 21, Maurice Maltais (siège No 3) et 
Clément Ménard (siège No 4). 

II y avait alors lutte à la mairie et aux sièges Nos 1 ,  5 et 6 comme con- 
seillers. 

Les Clections eurent lieu le dimanche 14 octobre et donnèrent le résul- 
tat suivant: 

Votes Majorités 

Mairie Clément Fieury 
Robert Gagnon 

Siége No  1 Lauréat Lapointe 
Clément Larouche 

Siége No 5 Céline Larouche-Tremblay a1 
Rémi Maltais 924 233 

Siège No 6 Robert Laberge 
Yvan Tremblay 

A la suite de cette élection, le conseil de la nouvelle municipalité de 
Delisle se composait comme suit: 

Maire: Robert Gagnon 

Conseillers: Sihe No 1 Clément Larouche 
Siège No 2 Clément Gilbert 
SiQge No 3 Maurice Maltais 
Siége No 4 Clément Ménard 
Siége No 5 Rémi Maltais 
Siège No 6 Yvan Tremblay 

1979 

Le 22 octobre, le conseil accorde le contrat d'une dalle de béton pour 
le Centre sportif Mistouk, B Laurent Fortin Ctée, de l'Ascension, pour te prix 
de 82,500 S. 

Le 29 octobre, le conseil autorise l'Aluminium B circuler et à travailler 
sur leç terrains de la municipalité pour construire un mui de soutènement 
pour freiner I'krosion des berges du lac Saint-Jean. 

A la même séance, le conseil engage Réjean Tremblay comme 
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Le 5 avril, le conseil accepte les termes du contrat avec la Cie Inter- 
nationale des Eaux du Québec Ltée, pour des essais de pompage dans le Can- 
ton de laché. 

Le 3 mai, le différend entre la municipalité et le Syndicat démocratique 
des salariés de Delisle est soumis à l'arbitrage. 



Vie scolaire 

Les premieres Bcolas. 









Les secsbtaires 

Corporation municipale de Canton Delisle 

Ferdinand Larouche 7891-lm 

Ëlie Lernay 1 S 1 9 0 7  

Auguste Tremblay 1907-1912 

Xavier Larouche 1912-1938 

Noël Dufour 1938- 1 962 

Corporation municipale du village de Saint-Coeur-deMarie 

Me V.-U. Larouche 1448-1950 

Jean-Paul Tremblay 1950-1962 

Commission scolaire de Delisle 

Benoît Maltais 192-1976 

Wellie Leçsard 1976.. . 
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La classe de Miie Rose-HBIbne Girard dsvant le vieux couvent, en 1925. Au premier 
plan, MM. las commlssaires Armand Larouche el Émlle Fleury: M. I'abbb dos. Barge- 
ron, vicaire; MM. Xavier Larouche (Ferdinand) et Jules Fortln, commissaires. 

Les Blbves de  la classe de Mlle Lauretre Larouehe. de Baie-Saint-Paul, institutrice au 
vieux couvent (Bcole modAlal. en 1978. 



" l a  vie au couvent é ta t  
difficile, surtou r l'hiver, 
selon la Rde Soeur Marie- 

$ > 

de-l'Eucharistie, Supéneu- 
re, parce qu'on chauffa~t 
au bois. I 

ment. " 
i 5 , 1 

Le 26 juin 1904, dans son - 
rapport annuel à sa Communauté, i %% t 

C'&aient les garçons qui / 
montaient le bois aprés la 1-.. 

la Supérieure du Couvent de Soeur Saint-Vincent-de-Paul (Alice Savary). 

Saint-Coeur-de-Marie relate les 
conditions difficiles qu'elles ren- 
contrent. Elle en profite pour remercier de nombreux bienfaiteurs. Voici ce 
qu'elle écrivait: 

classe et les Soeurs s'oc- 
cupaient du chauffage. 

Il fallait se lever /a nuit 
pour eniretenir le feu et on 
réuss/ssa~t 2 se réchauf- 
fer.. . mats ça noirossait 
tout, surtout le linge qu'il 
fa//ait laver con tinuefle- 

"1 e lait nous a Bt.4 fourni gra fuitement par le voisin d'en face, M. 
Ferdinand Larouche. C'est M. Cléophas Mathieu, de St- JérGme et 
M. le Curé qui nous ont fourni les patates et la viande. Notre pain a 
ér.4 cuit par Mme Ferdinand Boily, avec /a farine fournie par M. 
Cléophas Mathieu. Nous avons dbpensé $5.00pour comestible en 
plus de ce que nous avions apporté du Monastére. Plusieurs autres 
fam/lles de Saint-Coeur-de-Mane ont également donné beurre, lé- 
gumes, pâtisseries, confitures, e rc. " 

?- 

[ 
r' A 

I ' 

À l'automne de 1904, le nombre d'élèves ayant augmenté conside- 
rablement, la Révérende Soeur St-Eugéne vient rejoindre les deux autres 
et dès le debut de 1905, les Soeurs du Bon-Conseil ouvrent trois classes. 

Les conditions de vie sont toujours difficiles dans le vieux couvent 
et  les Religieuses ne cessent de demander des améliorations. 

Le 31 mai 7908, la Commision scolaire autorise le Régisseur de 
l'arrondissement No 1, M. Théphile Larouche, 3 faire les réparations au 



La classe de Ml le  Jeannene Trembtay (Bpouse de LBonce Fleury) devant l e  vieux cou- 
vent, en  7923. Au premier plan. MM. Annend Larouche et    mile Fleuq, Comrnissaireç; 
M. I'abbb Antonio Bouchard (f i ls d'Ernesti; M. l'abbé Jos. Bergeron, vicaire: M. I'abbb 
Alphonse-Elzbar Tremblay; MM. Xavier Larouche e t  Jules Fortin. Commisaires. 

Les quatre institutrices au couvent en 1926. Mlles Julie-Anna Lavoie, Laure Gau- 
drsaulr, Rose-HBIBne Girard et Jeannette Tremblay. Au premier plan, MM. Armand 
b r o u c h e  et Émlle Fleury, commissaires: M. i'ebb4 Antonio Bouchard Ifiks d'Ernestl: 
M. I'abbb Jos. Bergeron, vicaire; M. I'abbd Alphonse-Elzbar Tremblay; MM. Xavier La- 
rouehe et  Jules Fortin, cornrnlssaires. 



couvent demandées par les Soeurs.. . s'il le juge B propos. 

Le 21 novembre 1908, la 
Commission scolaire adopte 
une résolution à l 'effet que 
"tous ceux qui ont  des enfants 
a l'École No 1 (Couvent) doivent 
fournir une corde de bois par 
enfant fréquentant l'école, pour 
chauffer l'école". 

En 1913, le salaire des 
Religieuses enseignant a Saint- 
Coeur-de-Marie était de $ 150. 
pour l'élémentaire et de $ 200. 
pour I'Ecole modéle. 

Le 24 août 1913, la Corn- 1 
mission scolaire autorise I'instal- 1 
lation nbcessaire pour poser 
l'aqueduc dans l'École modèle 
et impose une taxe B cet effet 
dans tout l'arrondissement. I : 

Soeur St-Eugéne (Alphonsine Soulianne). 
En 1915, les Religieuses 

du Bon-Conseil continuent de demander des réparations e t  améliorations 
à I'Ecole modele: "la toiture fait eau de toutes parts, les châssis ferment 
mal, il fait si froid dans l'école l'hiver que les Soeurs doivent se lever la nuit 
pour entretenir le feu et chauffer l'école.. . 

II semble que les réparations demandées n'aient pas été faites puis- 
que le le '  septembre 1916, les irois Religieuses quittent dbfinitivemenf 
Saint-Coeur-de-Marie. 

A la suite de ce départ, l'inspecteur J.-Edouard Boily écrivait aux 
commissaires: 

"Je dois vous dire aussi avec regret, cette fois-ci; que le dépafl des 
Religieuses de Sain r- Coeur- de- Marie m'afflige protundkmen t. II me 
semble que quelques solent vos bonnes raisons, que ce n'esf pas 
un acte sage et je ne m'explique pas l'indiffërence de tout Saint- 
Coeur-de- Marie & ce sujet. Puissiez- vous n'a voir pas a vous en re- 
pentir". 



La classedeSoeur Marie-de-la-Sallette, en 1936; photo prise à l'occasion de la féte 
de Madeleine d e  Verchères. Dans l'ordre Gertrude Noel, Fernande Thbriault, 
Elierte Bouchard. Marie-Paule Bergeron. CQcile Duchesne, Hugueite Savard, 
Jeanne-d'Arc Lebel. Yvonne Tremblay. Antoinette Fleury et Alberta Carouche. 

Quelques Blèves devant I'Bcole modele (le le' couvent). Debout, Jules Fortin. un in- 
connu et Arthur Larouche, commissairas. 



Les Frères de l'Instruction chretienne 

Les Frères de I'lnstruc- 
tion chrétienne arrivèrent à - *- * - + * -  - 
Saint-Coeur-de-Marie le 17 
août 1950, répondant ainsi a 
l'invitation pressante du curé J 

Ludger Gauthier. 

Les premiers arrivés 
furent le Frère Stanislas- 
Etienne ( Camille Bournival) 
et le Frére Damien Chiasson. - -  

Leur arrivée à Saint- 
8 ' 

Coeur-de-Marie ne fut pas de ) .  

p." 

tout repos, selon le Frére Sta- 
nislas-Étienne, directeur, qui , \.';,:: :.+y 
raconte: - - . . : 

' 1  1 
.. %.- \ 

- < . - -  
"Ceîre date marque \:. \ . > "  + &  ., 

p '. ' a; 
' - *  

une grève générale 
, <.. - *.,- .'> : 

des transports. . . le 
' * 'i 

I *i 

des ,cf,àres Le Frere Camil le  Bournival.  fondateur du col- 

qui devait arriver par legs e t  directeur de 1950 A 1953, bgalament di- 
recteur en remplacement Provincial par in le -  

n 'y  étai t  rim à la Maison-mhre B Dolbaau 
pas.. . 11s couchèrent 
donc sur la dure.. . 
comme de bons "moines': ce soir-là. Dès que le sympafhtque pré- 
sident de la Commission scolaire, hi. Paul Trembla y, apprend la 
chose, il dépêche des voirures dans les "campes" au nord de Saint- 
Coeur-de-Marie et fa t  amener deux bons lits pour /es nouveaux ar- 
Nvés. Pendan t ce temps, madame Clémen t Fleury, /a voisine, pour- 
voit au nécessaire en fait d'ustensrles, d'asstetres, etc. et, inulije de 
dire que ces pleces n'arrivent pas v~des.. . d /a petite résidence des 
"bons Frères". 

Quelques sema~nes auparavant, les autontbs de la Cornmunaut6 
étaient venues rencontrer les autorités de la Commission scolaire 
pour la négociation des contrats, Il y avait, nous dit l'hisfoire, le 
Prowncial er le Général. L e secrbtaire de /a Commission scola~re du 
temps, Me V. W. L arouche, homme de "business", mi- taquin, ml- 

sérieux, demande s'il doit s'adresser au Provincial ou au Fédéral 
pour un envoi de trois Fréres pour le prix de deux! 



' La lère classe du Frhre Stanislas-Ètienne {Camille 
*. Bournival, directeur), 7e a i  913 annbes. 

La 20 classe du Frdre Stanislas (6s et 89 annéesl. 

La 3e classe du Frère Florimond (4e et 5e années). 

a La 413 classe de Ml le  R.-Aimée Thbriauli. en 1 9 3  Ilére. 
" 2e et 3e annéesl. 



1Bce ann4e - Mlle B e n h e  Oesblens 

28me ann6e - Mlle Thbrbse Fleury 

=me annde - Mlle  Frençoise Duperrb. 
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4e ann6e - Mlle Paeiuerette Gilbert 

5s annbs - Mlle  Denise Boivin. 

6BmeA - Mme Llonei Fleury. 



6BmeB - Mlle Rlta Gagne 

78meA - Mlle FBtixine Math ieu.  



80 et 9e annees - Frere Daniel-Georges. 

Les 4-H en 19fi9-60 
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Aprés discussion et entente, le Frère Directeur est engagé au salai- 
re de 1 850 $ par année et un autre Frète, comme professeur, au salaire de 
1 450 $ par année. 

Mais la rareté du personnel et l'affluence de demandes occupaient 
entièrement les deux Frères dans cette petite école coquette de 4 classes, 
dont la premiere comprenait trois divisions sujettes à examens (7e-9e- 
IOe).  cette derniére division ajoutée dès la deuxième année de fonctionne- 
ment. La deuxième classe était composée de la 6" et de la 8e années; les 
autres degrés jusqu'à la l h e  année se partageaient les espaces des deux 
autres locaux. 

Dès l'année suivante, pour ré- 
pondre à la nouvelle clientèle scolaire, 
on ajoute un  autre Frere au collège. 

On retrouve donc en 1951 le 
Frère Stanislas-Étienne, directeur; le 
Frhre Florimond, professeur; le Fr&re 
Stanislas Ratthé, professeur e t  Mlle 

'- 1 R-Aimée ThCriault, professeur. 

Devant I'affluence des garcons 
au collége el le manque de locaux ad&- 
quats, un  groupe de contribuables pr6- 

sente une requête portant plus de 100 signatures, demandant a la Com- 
mission scolaire la construction d'une école de garçons. 

Aprbs plusieurs séances d'étude, la Commission scolaire décide de 
construire une école de 4 classes, en bois et briques, avec système de 
chauffage central. 

Le contrat est accordé A Albert Larouche pour la construction 
d'une Bcole de 4 classes, de 52 x 53 pieds, pour le  prix de 38,850 S.  

C'est le 11 novembre 1953 que la Commission scolaire fait installer 
le téléphone a u  collège,. . "considérant qu'il s'agit là d'un besoin urgent et 
non d'un luxe". 

Le Frère Stanislas-€tienne, qui fut  le premier directeur au collège, 
rapporte ici quelques souvenirs: 

"Trés tôt les Frères connurent tous lews jeunes et pratiquement 
tous leurs parents aussi, car dés octobre 1950, une visite des pa- 
rents fut organisée. 

Par les so~rs et les samedis, de mgme que /es diman ches aprés- mi- 



Ècole temporaire Brigéa en 1940 pour 
loger les garcons en artendant la 
construction du collège. Sur la pho- 
to, !a jeune Louise DuperrB, 18 mois. 
fille d'€mile. 

. ,+.F - - - 
La grosse "acad8mie" 
que des malins appe- - 
laient "I'Qcole de la 
b u t t e '  malgré son 
nom récent, en 1950. 
Ecole de I'Assomp- 
tion 

École l'Assomption, premilre partie e t  annexe 



dl, des jeux B la salle de l'école "ramassaient" /es jeunes, comme 
on aimir a le dire,. . 

Le "sanctuaire" de M. te curé Gauthier groupair dbjd une guarant- 
taine de garçons elles Fréres montraient a servir /a messe a prés de 
deux douzaines d'entre eux, à ce moment-&, /es fameux rkpons en 
la tln: "suscipia f Domine. . . ". 

La croisade eucharistique et une assocïstion pour Vocations, sou- 
t~nr rapidement /a pastorale paroissiale auprès des étéves; chaque 
fin de mois M. le Curé était invité a venir donner les bulletins et /ors- 
qu'il constatait que "le point" émit bon.. . ;/ félicitait les leunes, 
heureux de d6couvrir le large sourire de leur Pasteur, car à part 
cela, il était rr&s séneux le Pasteur. .. Les Frères ne faisaient qu'un 
avec lur.. . et c'ktatr une estme et une admiration réciproque. Du 
haut de la chaire, un bon dimanche, il déclara: "Regardez vos en- 
fants, comme fis sont devenus polis, respectueux de la propriété.. . 
etc. " 

L'hiver venu, une grande patinoire organisCe avec /'O. T.J. locale, 
permit une sa~son dépareillée pour les sportifs qui, chaque jour, 
mais surtout au congé d'honneur des mentions du mois, s'en don- 
naient 2 coeur-joie sur la paanoire de I'école. Les mamans ne cher- 
chalent plus leurs grands garcons.. . ils étaient cher les Fréres. 

En 7953, quelques remaniements dans la Communauté: le Frére 
Stari;slas-Ëtienne s'en va à l'Ecole secondaire St-Joseph B Arvida 
et est remplacé par le Frère Ignace- L ouis (8enoif Cro ieaul, s'adjoi- 
gnant également I'atde des Freres Coulombe et Aubut. L'école 
continue de se développer dans les années qui suivirent où l'on 
constata de plus en plus de meilleurs résultats dans les études. 

En 1954, premier trlmesrre, le Frère Croteau est désigné par la 
Communauté pour une session d'études religieuses à Rome et Je 
Frère S tanisias- Etienne revient terminer t'année scolaire, en a tten- 
dant de prendre B Dolbeau, son nouveau poste d'assistant- Provin- 
cial et d'&conome de cflstrict. " 

Le 13 juin 1955, le Département de l'instruction publique autorise la 
construction d'une annexe de 8 classes au collège pour répondre aux be- 
soins sans cesse croissants des garçons. Le contrat est accordé 3 Larou- 
che €t 8ouchard pour le prix de  1 14,950 $ 



Le personnel ensslgnant en 1962-63. 1Bre rangbs: Gilles Goulet. Frdre Daniel, Frbre 
Directeur. Françoise Bouchard et Jusrine Tremblay. Deuxihme rangde: M m e  Ray-  
mond Maltais, Jocslyne Potvin, Madeleine Simard. Mme Robert Tremblay, Denise 
Simard. Mme Osiaa Fleury, Colombe Simard, Rite Gagnb, Thdrhse Fleury. Françoise 
Duperré et Berthe Desbiens. 

Le Colldge l'Assomption. 
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En septembre 1958, le 
Frère Jude-Marie (Camille Héon), 
pédagogue chevronné, homme 
d'expérience et de talent, prend 
la direction de l'école de l'As- 
somption, vocable recu A la pro- 
clamation du dogme d e  l'As- #b.* 
somption en 1950 et solennel- 
lement donné A l'école par M. le 
Curé Gauthier et le Frere Oirec- 
teur. 

Puis, jusqu'en 1961, les 
activités scolaires ne d8rougis- 
sent pas ... les jeunes savaient 1 
que faire pour developper leurs 
initiatives, compléter leur &du- 
cation familiale et  se préparer à l 

1 
la vie . . 1 

1 
i i 

Le Frère Jude-Marie gar- 
de un souvenir impétiçsable de Le Frère Jude-Marie (Camille HBon).  

ses trois années A Saint-Coeur- de 1958-1961. 

de- Marie. 

"Pendant trais ans, dit-$ j'oeuvrai avec une popula rion sympa thi- 
que et des écoliers tn té fessés à leur formation". 

En 1958, sur demande de la Commission scolaire, le Frère Jude- 
Héon organise une chapelle dans I'école au coût de 1000 S entiérement 
payb grace à la générosité des autorités religieuses, du Conseil municipal, 
de la Commission scolaire et des parents des élèves. 

"Belle collaboration n'est- ce-pas?" dit le Frére Jude- Héon, qui 
aloute: "Qu'il fa~t bon oeuvrer dans une école ou on se senr appuyés 
par /a population. Nous Ctions trois fibres, un professeu, iaic et buif 
institurrices p o u r 2 0  élèves répartis en 10 classes. J e  garde le meil- 
Ieur sou ven/r des annees passées 2 la formation des jeunes a Saint- 
Coeur- d e  Marie. 

Dommage que /a r.4volution tranquille des années 7960 soit venue 
perrurber notre élan SI prometteur. 

Longue vie i )  Saint- Coeur- de- Marie et meifleurs voeux de succPs à 
VOS fêtes du Centenaire': 



Ècole secondaire polyvalente Jean-Gauthier, ainsi nommde pour rendre hommage 
au travail du docteur Jean Gauthiar. qui fut longtemps commissaire d'bcole. 

Annexe de l'école ~otre-Dame-de-l'fie. Aujourd'hui convertie en salle communau- 
taire et qui loge Bgalement le bureau administratif de ta Commission scolaire de 
Delisle. 



Durant ce temps, les professeurs se succédèrent la petite école 
de Saint-Coeur-de-Marie, devenue un  site important dans le village. II y 
avait toujours Mlle R.-Aimée Thériault, une pionnière de la premihre heu- 
re; on comptait également le Frére Bertrand Ainsley, le Frère Stanislas 
Ratthé, M. Vincent Dubé, Mlle Rita Gagné, Mlle Oenise Boivin, Mlle The- 
rèse Fleury. Mlle Lina Claveau, Mlle Benhe Desbiens, Mlle Française Du- 
perré, Mlle Pâquerette Robert, Mme Lionel Fleury, Miie Félixine Mathieu, 
les Frères Guy-Pierre, Laurent-Noël, Jean-Pierre, Roland Pierre, Daniel- 
Georges et Florimond-Doucet. 

En 1961, le Frére J u d e  Marie est rappelé 3 Oolbeau pour prendre la 
direction de l'école SI-Tharcisius et le Frkre Stanislas Ratthe lui succède 
comme directeur jusqu'en 1964. Durant ces deux années, le Club 4-H vit 
une croissance extraordinaire et un  trophée provincial vient couronner les 
efforts des jeunes et de leurs dirigeants. 

En 1964, l'organisation à travers la province de la "polyvalence" et 
le regroupement des cours secondaires parmi les bléves, oblige les Fréres 
de I'lnstruction chrétienne h quitter, bien a regret, le site enchanteur et 
sympathique de Saint-Coeur-de-Marie pour suivre obligatoirement la 
"marée" provinciale scolaire. 

Les Frères de I'lnstruction chrétienne sont fiers, à juste titre, de 
pouvoir dénombrer quelques vocations religieuses et sacerdotales durant 
leur "occupation" à Saint-Coeur-de-Marie, un  secteur aussi collaborateur: 
nommons I'abbé Jean-Paul Larouche, actuellement cure' 8 St-Félicien; 
I'abbé Donald Gaudreault, I'abbé Jean-Guy Tremblay et le Frère Robert 
Larouche, professeur au Juvenat, Ecole privée des Fréres, à Dolbeau. 

En terminant, voici comment les Fréres Stanislas-Étienne et Jude- 
Marie se souviennent de certe "période heureuse" vécue à Saint-Coeur- 
de-Marie: 

"Tous /es Religieux, jeunes et moins jeunes, qui ont eu "t'avanfa- 
ge", c'est vraiment le mot choisi, de sé/ourner B Saint-Coeur-de- 
Marie, en ont 4l.4 marqués par un cachet de franche amitié qui, plus 
de 30 ans après, demeure vivante dans /e coeur de ceux d'entre eux 
qui passent encore par la grand'rue, centre de la municipalité, en 
nommant avec émotion, /es bonnes gens avec q u ~  ils ont travaillé et 
parfois en revoyant I'un ou l'autre de leur "ancien/eune': combien 
grandi.. . malnfenant. 

Tous ces Fréres formulent unanjmement un souhair de prospérité 
et une priere de bénBdiction du Se~gneur sur ce refritoire ou leur 
z&/e d'jnstituteurs-aparres a connu tellement de joies et de consola- 
tions. " 
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Une rdunion amicale lors de la féte d u  Directeur. 

i 
- - 

- ,  

L'autel dans la chapelle du Collbge l'Assomption. 



Les Petites Franciscaines 
de Marie 

Depuis le dépari des Soeurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, en  
1916, le curé Abel Simard ne cessait d'intercéder auprès de communaut&s 
religieuses afin de les intéresser a venir a Saint-Coeur-de-Marie pour y dis- 
penser l'enseignement aux jeunes filles. 

Son voeu fut exaucé en 1928. alors que les Petites Franciscaines de 
Marie, de Baie-St-Paul, sur les instances de Mgr Eugène Lapointe, Supé- 
rieur du Séminaire de Chicoutimi, acceptèrent l'invitation du curé Simard, 
appuyé d'ailleurs par toute la population. 

C'est le 30 août 1928 que quatre religieuses des Petites Franciscai- 
nes de Marie arrivkrent A Saint-Coeur-de-Marie. Elles étaient parties de 
Québec le matin, à 8 h 30 et arrivaient à Alma le même soir vers 7 h 30. 

Le premier soir, les 
quatre religieuses 
furent hébergées 
au presbytère; il 
s'agit de la Rde 
Soeur Marie- 

.... * 
François-Xavier, O - 4  O 

premiére supé- I 
rieure; de la Rde 
Soeur Marte-de- 
la-Charité; de la 

il 
Rde Soeur Marie- f 
François-del'Alver- 
ne et de la Rde 
Soeur Marie-Ga- 
briel-de-l1Annoncia- 
tion. 

La Révérende Soeur Marie-Francois-Xavier, la première Supérieu- 
re, était toute heureuse de revenir à Sainr-Coeur-de-Marie, où elle avait 
enseigné vers 1897, comme institutrice laïque. 

Le lendemain, les Religieuses s'installaient chez M. Pamphile Trem 



Le premier couvent de Saint-Coeur-de-Marie, qu'on appelalf "I'Bcole modhla" et qui 
Btait construit où se trouve le Domaine du  el-~ge aujourd'hui. 

Le ZBme couvent de Saint-Coeur-de-Marie, qui fut baptise Couvent Notre-Dame-de- 
l'île. 



blay ou elles logèrent au deuxiéme étage; Madame Trernblay offrit même 
son salon aux religieuses pour y ériger une petite chapelle. Les Petites 
Franciscaines de Marie demeurérent chez M. Pamphile Tremblay de sep- 
tembre 1928 jusqu'h octobre 1929, alors qu'elles entrèrent dans le 
nouveau couvent, où elles ouvrirent quatre classes avec 129 éléves. 

Pendant cette période d'un peu plus d'un an, les Petires F ranciscai- 
nes de Marie enseignèrent au vieux couvent, malgré le fait qii'il ne rbpon- 
dait pas aux besoins et de la Communauté et des élèves. 

Dès l'arrivée des Petites Franciscaines de Marie, on songe déjà à la 
construction d'un nouveau couvent pour donner aux religieuses et aux 
élèves toutes les facilités physiques pour donner et recevoir un enseigne- 
ment adéquat. 

Avec i'autorisation de I'Ëvêque du Diocése, Mgr Charles Lamar- 
che, on confie le soin de préparer les plans e t  devis du nouveau couvent A 
l'architecte P. Mayrand, de Québec. La construc2ion debute à l'automne de 
1928 pour se terminer le 17 octobre 1929. 

Le contrat pour la construction du couvent fut adjugé à M. Noël 
Harvey, qui avait M. Jos. Landry, de Jonquiere, comme contremaître. On 
rapporte que MM. Albert Bouchard, Jos Clément et Ernest Thériault, de 
Saint-Coeur-de-Marie, travaillérent à la construction du Couvent. Les por- 
tes et châssis furent fabriqués par M. Joseph Gaudreault, de Saint-Coeur- 
de-Marie. 

C'est le 27 octobre 1929 que Sa Grandeur Mgr Charles Larnarche, 
évêque du Diocèse, célBbra une messe pontificale et procédait 3 la béné- 
diction du Couvent, accompagné de son Vicaire général, Mgr Léon-Mauri- 
ce.  

La bbnkdiction fut suivie d'un banquet qui réunissait un grand 
nombre de personnalités religieuses et civiles. 

Nous empruntons au "Progrès du Saguenay" du 29 octobre 1929, 
le récit de cet  événement: 

"Dimanche dernier de belles {&tes ont eu /jeu 6 l'occasion de /a b& 
nédiction d'un couvent à Saint- Coeur-de- Marie par S. G. Mgr La- 
marche, évéque de Chicoutimi 

La iournke commença par une messe solennelle, chantée par S. G. 
Monseigneur l'Evéque. Le midi il y eut banquer au presbytère el 
hpres-midi, bénédiction du couvent. 

A la messe pontificale, S. G. Monseigneur Brait accompagné de 
Mgr Léon-Maurice, P.A., V. G., comme prêtre assistant et de MM, 
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Le Couvent ~otre-Dame-de-l'île. construit en 1929 et dbmoll en 1978 ... malgr6 les 
protestations de toute la population. 



les Chanoines S. Rosstgnol, curé de Roberval ei J,-E. Lemieux, 
comme diacres d'honneur. Les dtacres et sous- diacres d'office 
étaient MM. les abbés Francis Lemay e t  Alphonse Trembley, du 
Séminaire. 

La splendide église de Saint-Coeur-de-Marie avait 6I.4 magnifique- 
ment décorée. Un clergé nombreux et plusieurs milliers de fid&Ies 
remplissaient le vaste temple. 

Aprés /a messe, M. I'abbd Abel Sirnard, curd de Sain[-Coeur-de- 
Marie a présenté au nom des paroissiens, des hommages et des 
voeux à Sa Grandeur. Monseigneur l'Évêque, dans sa réponse, 
mentionna que c'&tait la prerniére fois qu'ii a vair la joie de célébrer 
une messe pontificale en dehors de Chicoutimi, 

A trois heures, en prksence de toute la paroisse, avait lieu /a béné- 
diction du nouveau couvent. Ce couvent est en briques solides et 
muni des améliorations les plus modernes. Il est confié aux religieu- 
ses Petites Franciscaines de Marie de /a Baie- St- Paul. 

Après /a bénédiction du couvent par Mgr Lamarche, accompagné 
de Mgr Léon-Maurice et de M. l'abbé A. Provencher, de M. /'abbé 
Abel Simard, curé de Saint- Coeur- de- Marie, Sa Grandeur expliqua 
B l'assis rance les paroles liturgiques de la cérémonie. Il développa 
les points suivants: /'école est le prolongement du foyer, c'est un 
phare de sagesse et de vdrit.4. 

Avant de quinef le couvent, Monseigneur f u t  l'objet d'une belle ré- 
ception de la part des enianrs, éléves du couvent et de leurs mai= 
tresses. En rréponse A Iadresse qui lui f u t  tue, Monseigneur souhai- 
ta du succes aux d&vou&es religieuses et donna des conseils aux 
enfants et aux parents". 

En janvier 1929, la Commission scolaire connaissait certaines diff i- 
cult8s avec la Maison-mère des Petites Franciscaines de Marie relative- 
ment au traitement B allouer aux religieuses; elle décida donc de faire des 
offres aux Servantes du Saint-Coeur-de-Marie. 

La réponse n'&tait pas encore parvenue à la Commission scolaire 
que le curé Abel Simard avait déjà tranché la question: "Les Petites Fran- 
ciscaines de Marie demeureraient à Saint-Coeur-de- Marie, nonobstant 
tout avis contraire". II en fut ainsi.. . puisque le Curé avait parlé. 

Trois ans plus tard. plus précisément le 4 juin 1930, l'architecte P. 



Écoie du rang d e  la DBcharge. 
en 1930. 

Présence abon- 
dante de vitres 
dans les cBt6s 
(Bcole du rang 
de la DBchargel. 

A' 
"La porte de 
style americain 
ewn: le carreau 
vitre au-dessus 
{Bcole du rang 
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Mayrand offrait une magnifique cloche pour le couvent; elle fut bénite le 22 
juin suivant, lors de la Fete-Dieu. 

Le "Couvent" comme on l'appelait au début, ne reçut le nom de 
Couvent Notre-Dame-de-l'ile qu'en 1933, à la suggestion du  curé Abel Si- 
mard et de M. Alexandre Maltais. 

En 1950, le Couvent perdait la gent masculine qui émigrait au collé- 
ge, a l'exception des débutants. Malgré cela, il fallut ériger à proximite du 
vieux couvent une nouvelle construction de quatre classes en 1953 parce 
que les religieuses recevaient les jeunes filles de la campagne qui avaient 
termine teuc cinquiéme année. 

Les Petites Franciscaines de Marie dispensgrent l'enseignement 
aux jeunes filles dans ce couvent jusqu'en 1963 alors qu'elles déménagè- 
rent dans le nouveau couvent appelé "École Maria". 

Quant au couvent ~o t r e -~ame-de - l ' î l e ,  il résista A toutes IEF intem- 
péries jusqu'en 1978.. . alors qu'on ordonna sa démolition. malgr5 I'oppo- 
sition de toute la population et des autorités municipales. 

Nous empruntons les textes suivants au journal "LE COUVENT" 
publié en juillet 1977, a l'occasion d'une exposition historique au couvent, 
grâce à un  programme Jeunesse-Canada au Travail: 

Le couvent 

Le premier B rage du Couvenr se divisait ainst une cuisine, un réfec- 
toire et une grande salle où les enfants entraient /orsqui/ pleuvait. 
Cette salle se situail à gauche. Au réfectotre le couvert restait tou- 
jours mis. Comme nous aurions pu le croire, les religieuses ne se 
privatent pas de nourriture et mangeaient trés bien a leur faim sauf 
les ' yourn Pes maigres", bien en tendu! 

Le deuxième étage faisair place a le chapelle et aux classes. // y en 
avait une a gauche de la chapelle. Le parloir se logea/[ aussi au se- 
cond. Ce parloir Btaif confërd aux religieuses parce que personne 
{parents, am~s, étrangers) n'avait le droit d'entrer dans leurs appar- 
tements. 

Au iroisi&rne, on y retrouvait les chambres: elles avaient chacune 
leur petite cellule avec un Iit en fer et un petit bureau de 3 pieds de 
haut par 2 pieds de large. 

On y retrouvait aussi /a salle de la comrnunaut~ où e/les y passaient 



Trois maîtresses d'école, en 1925. 
Rose-HBIBne et Laura Glrard; au cen- * - .. i-, 
tre. bute  Gaudreault (Cousine Laii- 
rel qui fonda le Syndicat des institu- 
trices rurales. 

La classe de Mlle Laure Gaudreault, au vieux couvent, en 1926. A I'arribre, M. I'abb4 
Antonio Boi~chard accompagn6 des cornimissaires. MM. Xavier Larouche, €mile Fleu- 
rv, Jules Fortin et Armand Larouche. 



feurs récr&ations. Elles y faisaient /a priére en commun, /a lecture. 
Elles y faisaient la brodene et la couture. 

La routine 

La cloche sonnait le reved vers 5 h 00 du matin et  tous /es matins eJ- 
les se rendaient B la chapelle à 5 h 30. La musique s'enseignait 
avant ou après les cours. A 5 h 30, c'était l'office du soir et a 
6 h 00, le souper. Faisant la vaisselle ensemble, /a récréation durait 
jusqu'a 8 h 20. Elles allaient souvent dehors sur la galerie du côté. 
Les religieuses étaient très considért3es pour leurs oeuvres et /eu, 
apostolat. 

On retrouve vers 1929: M2re Marie- François- Xa vier, Supérieure; 
Mére Marie-de-la-Salette; Mère Marie-des-L ys; Mère Marie- 
François- de-/'Alverne; Mère Marie- Gabrief-de-I'Annonciar~on; Mé- 
re Marie- Hermel et Mère Marie- Charles- Eugéne. 

Les Petites Francscaines de Marie oeuvrent toujours à Saint- 
Coeur-de- Marie; bien des habitudes et des traditions ont changé, 
mais Jeur dévoueme/?r @si toujours le mëme. 

Les élèves 

Les é/eves se devaient de faire la prière en arrivant //a pluparr du 
temps le chapelet), ensuite elles passaient au "ca téchisrne". Cer- 
faines journdes étaient consa crbes au Irançais, d'autres a l'histoire 
et d'autres encore a /a gbographie. En français, on donnait des je- 
tons lorsgu'elles prononçaient bien et ces jetons accumulés comp- 
raienr pour le bulierin du mois. 

Dans les débuts du couvent, il n ' y  avait pas de cosrume spécifique 
car /a pauvreté etait le /ot d'un grand nombre. Par contre, la rnajo- 
r i te des filles portaient un tablier blanc avec des Irisons. Les reli- 
gieuses demandaient aux enfants des manches longues. 

M. /e curé venait tous /es mots faire /a remtse des bulletins; il en 
profitait pour faire des remarques obligeantes ou dtssobligeantes. 
En {'absence de M. /e curé, c'est la Supérieure qui en faisait /a rerni- 
se. 

L a chorale était toujour présente parmi /es activites et quelquefots 
on montalt des pièces thlâtrales. 

Les religieuses prdparaicnt les enfants pour la confirmation qui 
avait Jteu tous les quatre ans. 

L es parents pouvaient, par l'in termediaire du parloir, discuter des 
problèmes de leurs enfants. 
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La brigade scolaire de Saint.Cosur-de-Maris en 1967. 

La classe de 6Bme annbe de MBre Marie-ThBrAsa-de-l'incarnation en 1947. 
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Les religieuses prolongeaient Iëducation donnée à /a maison. On 
/eur devait obéissance comme aux parents. Les classes compta/ent 
trois divisions: une pour les petits /prerni&re année), une pour /es 
deuxième, troisième ef quafri4me années et une autre pour les cin- 
quiéme, sixibme et septiéme années. 

Les enfants du Couvent étaient presqu'uniquement du village à 
quelques rares exceptions, des filles des rangs, dont /es parents 
avaient "/es moyens", se permettaient de s'instruire au Couvent. 

Fait intkressant à noter, c'est que depuis l'arrivée des Petites Fran- 
ciscaines de Marie en 1928 iusqu'en 1982, exactement 1 14 religieuses se 
sont succédées et remplacées au Couvent ~otre-Oame-de-l ' l le, à l'École 
Marie, et B la Polyvalente Jean-Gauthier pour enseigner aux jeunes filles et 
jeunes gens de Saint-Coeur-de-Marie et du secteur environnant. 

Voici la liste de toutes les religieuses de cette Coinmunauté qui ont 
enseigné à Saint-Coeur-de-Marie jusqu'à ce jour: 

Les fondatrices: 
Soeur Marie-F rançois-Xavier (1928-1931) 
Soeur Marie-de-le-Charitd (1928-1931) 
Soeur Marie-Françols-de-I'Alverne 0528-1930) 
Soeur Marie-Gabriel-de-l'Annonciation (1928-1933) 

Soeur Maria-des-Lys (1929-1930) 
Soeur Berchmans-Marie (1929-1431 ) 
Soeur Marie-Hermel(1930-19321 e t  (1944-1953) 
Soeur Marle-Joseph-Alfred (1930-7931 1 
Soeur Marie-de-la-Salette 11930-1934) 
Soeur Maris-LBonard-dfAsslse 11930-1935) 
Soeur Marie-Benoit 11931.1937) 
Soeur Marie-Charles-EugBne (1931- 1933) 
Soeur Marie-CBcile (1933-1936) et ( 7  958-14601 
Soeur Marie-Rose-Alma 11933-19341 
Soeur Marie-Joseph-AndrB (1933.19341 
Soeur Marie-Agnhs-d'Assise 11934-19371 
Soeur Marie-Marguerite-de-Lorraine (1934-1937) et 11956-1957) 
Soeur Marie-de-8ethlbem (1934-19351 et (1947-19483 
Soeur Marie-Jules (1936-19381 
Soeur Marie-de-Nazareth (1937-1943) 
Soeur Jean-Marle-Oorninique 11937-19381 
Soeur Marie-AngBle-de-l'Eucharistie (1937-19401 et 11356-1958) 
Soeur Marie-Arthur-de-l'Eucharistie 11937-19381 
Soeur Marie-Reine-du-Rosaire (193.8-7939) 
Soeur Marie-~ean-l'tvangbliste 11938-1939) 
Soeur Marie-Anne-du-SecrB-Coeur (193-1940) 
Soeur Marie-Dominique-de-Jésus 11938-1939) 
Soeur Marie-Jean-de-Brbbeuf [1939-1943) 
Soeur Marie-Scholastique (1939-14421 



"L'inauguration en 1929" 



Soeur Marie-Lucien-Joseph (1940-1M11 
Soeur Marie-Edith (1940.1943) et  (1973-1974) 
Soeur Marie-Jean-de-Matha (1941-1945) 
Soeur Marle-Aurdlie (1942-1944) 
Soeur Marie-Viateur (1943-1949) 
Soeur Marie-Edmond-J oseph 11943.14451 
Soeur Maris-Flavien 11943-19441 
Soeur Marie-Joseph-Addlard (1944-19461 et  (1953-19591 
Soeur Marie-du-Bon-Secours (1944-19451 
Soeur Marie-ThBrBse-de-l' lmmaculh 11945-1447) 
Soeur Marie-Charles-Garnier (1945-1947) 
Sosur Marke-Jeanne-du-Bon-Pasteur (1545-1996) 
Soeur Marie-Gertrude-du-Divin-Coeur (1946-1947) 
Soeur Marie-lrhne-de-la-Croix (1446-1997) 
Soeur CIBment-Marie 11947-19491 
Soeur Maria-Antoine (1947-1950) 
Soeur Marie-Christine (1947-1448) 
Soeur Marie-Gertrude-de-JBsus (1948-19521 
Soeur Marie-du-Bel-Amour (1948-1949) 
Soeur Marle-fh6rBse-des-Buissonnets (1948-1949) 
Soeur Marie-Alma 11949-19521 
Soeur Marie-Gilberte (1949-1954) e t  (1964-19661 
Soeur Marie-Paul-Germain (1950-19521 
Soeur Marie-Aimbe-du-SacrB-Coeur (1552-14531 
Soeur Marie-Sabine 11952-19531 
Soeur Marie-Jean-Bosco (1952-14511 
Soeur Marie-MBdiatrice (1453-19541 
Soeur Maris-Sophie-de-Jesus (1953-1954) 
Soeur Marie-du-Christ-Roi 11953-19551 
Soeur Maria-de-la-Merci (1954-1955) 
Soeur Marie-FrBdBric 11954-19561 et (1960-1962) 
Soeur Marie-Thbophane-VBnard (1954-1956) 
Soeur Marie-Anne-du-SacrB-Coeur (1956) 
Soeur Marie-Jean-de-le-Trinith (1355-1957) et (1960-1961) 
Soeur Marie-HBIBna (1955-1957) 
Soeur Marie-du-Sourire (1956-19581 e t  (1963-19641 
Soeur Marie-Reine-des-Coeurs (1957-1958) 
Soeur Jean-Marie-Rodrigues (1957-19591 
Soeur-Marie-Alexandrine 11957-1958) 
Soeur Marie-CBcile 11958-19601 
Soeur Marie-Claire (1958-1960) 
Soeur Marie-de-la-Salerte (1458-19621 
Soeur Marie-Reine-du-Monde 11958-19591 
Soeur Maria-Pierre-de-Rome (1958-1964) 
Soeur Marie-Ludger (1959-1965) 
Soeur Marie-Denise-de-Jésus (1959.19611 
Soeur Marie-Jean-des-Oliviers (1969.1960) 
Soeur Marie-Jeanne-de-l'Eucharistie (1960-19611 
Soeur HBiBne-de-Marie (1961-1463) 
Soeur Marie-Roland (1463.1964) 
Soeur Marie-Paulin [ lm-19641 



Ces éldves de la classe de Ml le  Germaine Boily. Les noms ne sont pas nbcessalre- 
ment dans l'ordre: Blandine Gaudreault. Alfred Renaud, Roland Rousseau, LQo- 
pold Larouche, Julietta Tramblay, Yvonne f iemblay, Ladislas Bouchard, lrene 
Lessard. Claire-Ida Lessard. Charles-Ed. Harvey, linelda Larouche, Jolinny Si- 
rnard, Florence Fleury. Pit Fleury, ClBrnent Gaudreauit. Wellie Tremblay. Berthe 
Tremblay (Bpouse de Lorenzo Larouche). Germaine Fortin (Bpouse d'Elréar Ga- 
gnb). l'institutrice Mlle Germaine Boily, Juliette Larouche, Bella Larouche.  va 
Soivin. Germaine Lebel. Marie-Marthe Dorval. 



Soeur Marie-Reine-de-i'lmmacul4e (1963-1964) 
Soeur Marie-du-Mont-Carmel ilS4-19a5) 
Soeur Marie-François-de-Saies 0%-1965) 
Soeur Marie-Annette il=-1981) 
Soeur Marie-Denise (1964-1967) 
Soeur Marie-Dominique-Savio (1965-1968) 
Soeur Marie-LBonie (1965-1971) 
Soeur Marthe Ouellette (1965-1967) 
Soeur Yolande Rlberby (1967-19541 sr (1S6-1971) 
Soeur Gertrude Baril (1961-1968) 
Soeur Marie-Rosedu-Carmel (1964-1965) 
Soeur Monique Ouellene (1965-19671 
Soeur Rolande Duchesne 11965-1975) 
Soeur Florence Tremblay (1%-1967) 
Soeur Annabelle Murray (1966-19681 
Soeur Lucla Poirier 11966-19691 
Soeur Marguerite GBlinas (1967-1970) 
Soeur Madeleine Leblond (1968-1970) e t  11980-1982) 
Soeur GisBle Chalifoux (1967-19681 
Soeur Annette Castonguay (1967-1974) 
Soeur CBline Maltais (1969-lm) 
Soeur Germaine St-Gelais (1969-1982) 
Soeur Yvetre dJAssylva (1970-19711 
Soeur Louise Brader (1970-1971) 
Soeur Lorraine Duchesne (1970-1382) 
SosurTh6r6se Marci l  (1971-19723 
Soeur Roselie Deschesnes 11971-19741 
soeur Simonne BBdard (1971-1980) 
Soeur Cucienne Gu illemette (1973-1 975) 
Soeur Gabrielle Porter 11974-19381 
Soeur Monique Boudreault 11975-19801 
Soeur Emma Duclos (1976-1974) 
Soeur Pauline Toudgny (1976-19801 
Soeur Jacinthe Gaudreault 11980-1982) 



Photo traditionnelle sur la grande galerie (1930) lecote rang de 



1 1 '  
M. et Mme Pamphile Tremblay qui 
eccuelllirent les Révérendes Soeurs 
Franciscaines de Marie, en 1928, et les 
hbberghrent de septembre 1928 A ac- 
tobre 1929. 

La maison de M. Pamphile Tremblay. OU logbrent les Petites Franciscaines da Marie 
en arrivant A Saint-Coeur-de-Marie. en 1928. On remarque les premiers trotroirs de 
bois 
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les Crois6s et les Croisillons en 1950. 



La municipalité scolaire de 
Canton Delisle 

La première Commission scolaire a Saint-Coeur-de-Marie fut ac- 
cordée par le Lieutenant-gouverneur, le 18 février 1888, B la suite du rap- 
port d'un comité de 1'1-Ionorable conseil exécutif; le document B cet effet 
se lit comme suit: 

''L'Honorable secrbtaire de la province, dans un mémoire en date 
du 10 fëvrier IBBB, recommande, sur la demande du Surintendant 
de l'instruction publique, qu 'i/ plaise au Lieu fenant-gouverneur 
d'értger en municipalité scolaire /e Canton Delisle, dans le cornrd de 
Chicoutim;, avec les mêmes limites qui lui sont assignées comme 
tel canton, sous Je nom de "LE SAINT- COEUR-DE- MA RIE". 

Cependant, l'école elle-même avait &bute en 1887, alors que 
Rose-Anna Hébert, épouse de Delphis Fleury, enseignait d une vingtaine 
d'enfants dans la salle publique, prés de l'église. 

On retrouve bien peu de choses des premières annees de la Com- 
mission scolaire d e  Saint-Coeur-de-Marie parce que les livres des minutes 
avant 1906 ont et& égarés ou perdus. 

Cependant, grâce à des recherches dans de vieux documents, on 
apprend que le premier président de la Commission scolaire de Saint- 
Coeur-de-Marie fut Joseph Renaud (1891 -18931, qui fut remplacb par Tho- 
mas Fleury (1893-1895) et par Abel Tremblay ( 1895-1903). C'est Ovide Roy 
qui fut élu en 1903. 

Le premier secrétaire de la Commission scolaire fut Ferdinand La- 
rouche, nommé en 1891 et qui le demeura jusqu'en 1906, pour être alors 
remplacé par Élie Lemay. 

On ne s'entend pas suc la date de la construction de la premiére 
école, l'école Modèle; on trouve deux dates, 1887 et 1892. De toute façon, 
il est certain que la premikre école fut celle du village, "École Modéle ou 
Premier Couvent", construite sur le lot 26, Rang II, où se trouve aujour- 
d'hui le Domaine du 8el-Age. On y comptait 47 élèves en 7892. 

En 1893, on trouve une école dans le Rang 1, avec 21 éléves et une 
bcole dans le Rang des Chicots, en 1894, avec 25 élèves. 





vants pour les écoles: cartes géographiques, croix, de la toile noire pour 
les tableaux. 

7 octobre- Les Commissaires avisent l'institutrice Marie-Anna 
Roy: 

7- De permettre aux filfes gui balayent la maison d'école, de gar- 
der leur frdre pour les aider, si elles le demandent; 

2- Qu'el/e se rende B la maison d'école le matin a 8 h 30; qu'elle se 
fasse apporter son dîner B /a maison d'école afin de ne pas 
quitter ses &/&es pendant ce temps et qu'e//e ne quiMe ceux-w 
que Je sotr, après les heures de classe; 

3- Oe ne pas faire la classe tout d'un bout, c'est-&dire sans ré- 
cr6a tion. 

Les salaires des institutrices engagbes pour I'année 1906-1907, sont 
les suivants: 

Les 3 religieuses du Bon-Conseil 375.00 
Albertine Maltais 110.00 
Marie-Ange Roy 95.00 
JulieAnna Gagnon 125.00 
Flore Dorval 100.00 
HéIBne Maltais 95.00 

L'inspecteur Ed. Savard, lors de sa première visite des écoles 3 
Saint-Coeur-de-Marie, déclare que "le programme est bien suivi mais que 
tous les Blèves devraient apprendre le dessin". 

17 mars- Francois Lachance donne gratuitement un terrain pour la 
construction de l'école de l'arrondissement no 10 et  le contrat est adjugé, 
à la criée, A Napoléon Fleury pour la somme de S 438. 

19 avril- Les Commissaires autorisent le secrétaire: 

"A collecrer de Mlle Albertine Lang/ars, institutrice, le compte de 
M. Simon Tremblay au montant de 0.60 cents, parce qu'il y a preu- 
ve que c'est son chien qui a brisé je chsssis mentionné sur ledit 
compte et cette collection devra se faire en retenant ce montant sur 
son salaire pour l'annde courante". 

21 juil let- Le foin sur l'emplacement du Couvent esr vendu à I'en- 
chére et adjugé B Alfred Gagné pour S 4.00. 

28 juillet- Le secrétaire écrit 3 la Supérieure des Soeurs du 80n- 



Conseil que le salaire des religieuses, pour l'année terminée, ne pourra &tre 
payé que quand la taxe foncière pour I'année 1907-1908 sera en force, 
c'est-à-dire à peu près dans un mois. 

10 octobre- Augustre Tremblay est engagé comme secrétaire au 
salaire de $ 70.00 par année; on lui fournira un pupitre. 

1 908 

27 novembre- La Commission scolaire decide de poursuivre les 
gens qui seront en retard dans le paiement des taxes scolaires. 

L1&rection de la ville d'Isle-Maligne est acceptée A la condition que 
cene derniére accepte de payer les dommages. 

1909 

22 janvier- "II est résolu que les institutrices soient averties de 
prendre leur dîner A leurs classes et de donner les heures de classes exi- 
gées par la loi et observent les règlements donnés par les Commissaires 
d'écoles, et en particulier la discipline sous peine de résilier leur engage- 
ment, de ne pas changer les heures de classe". 

Théophile Larouche est élu président. 

1910 

24 juillet- La Commission scolaire engage les institutrices suivan- 
tes pour l'année en cours: les trois religieuses du Bon-Conseil, Noémi 
Girard, Athala Gauthier, Marie-Louise Bouchard, Dame Emélia Simard, 
Laurette Bouchard, Bernadette Jean et Maria Maltais. 

9 juin- A la suite de la construction d'une école de garcons, le se- 
crétaire est autorise A procéder 3 l'engagement du maitre. 

26 juin- La Commission scolaire engage, comme premier rnaitre, 
J .-Victor Tremblay, comme rnaitre d'école académique pour I'année sco- 
laire 191 1-1912, au salaire de Ç 425. par année "et le droit de garder avec 
lui son frere, gratuitement, dans la classe, c'est-3-dire de lui faire sucvre 
gratuitement les cours de classe". 

(Le premier maître. J.-Victor Tremblay. devint par la suite Mgr Vic- 
tor Tremblay, président de la Société historique du Saguenay). 

10 septembre- La rétribution mensuelle est portée $ 1.00 par 
mois à l'école des garcons. .. payable d'avance chaque mois et le maître 
est autorisé 3 renvoyer les enfants qui n'auront pas payé la rétribution; les 



non-residents devront payer S 2.00. Quant aux autres classes. la rhtribu- 
tion demeure $0.50 cents. 

Le président Th&ophile Larouche et Jean Maltais sont autorisés 
d'aller au quai de Mistouk pour recevoir les bancs d'école. (I l  s'agissait de 
42 bancs, de 3 pupitres et d'une chaise). 

1912 

11 mai- Le salaire de l'instituteur est porté A S 500. par année. 

26 mai- Le contrat pour la construction de l'école de l'arrondisse- 
ment no 8 est accorde à William Lavoie, pour la somme de $780. 

24 août- Les Commissaires se félicitent des bons résultats des 
cours du soir et demandent que "le députts J.-B. Carbonneau appuie la 
demande auprès de l'honorable Surintendant de l'Instruction Publique 
pour les garder gratuits. (On rapporte que les étudiants sont anxieux de 
s'instruire). 

L'inspecteur J.-Edouard Boily, après la visite des écoles, souligne 
"que les classes confiées aux religieuses et aux institutrices diplômées 
sont tenues sur un excellent pied; par contre, les autTes dirigées par des jeu- 
nes personnes non qualifiées, sont complètement nulles. D'une rnaniére g& 
nbrale, l'arithmétique et le français sont nuls. 

28 juillet- Xavier Larouche est engagé comme secréraire au salaire 
de $85. par année. 

11 novembre- Stéphane Beaubien est engagé pour l'école du soir. 

1913 

73 mai- La Commission scolaire décide de fixer définitivement I'ar- 
rondissement pour chaque école, comme suit: 

Ecole Modèle Arr. no 1 
Rang 1 4 .  2 
Rang des Chicots 3 
Rang 4 - Cbté est I 4 
Rang 4 - CBté ouest 5 
Rang 5 - C6té est 6 
Rang 5 - Centre 7 
Rang 5 - Côté ouest 8 
Rang 7 - Coté est 9 
Rang 7 - Centre 1 O 
Rang 7 - Côté ouest 11 



24 août- La Commission scolaire décide de poser l'aqueduc dans 
l'école Modèle et d'imposer une taxe spéciale à ce1 effet. 

4 septembre- André Roche est engagé comme professeur i'éco- 
le du mait,e au salaire de $500. par année. 

1914 

25 f6vrier- La Commission scolaire accorde le contrat de la cons- 
truction de l'école no 4 à Ernesz Thériault pour la somme de $ 835. et le 
contrat de 1'8cole no 5 à Elie Gagnon pour la somme de Ç 790. 

Par contre, elle vend la vieille école no  4 à Pierre Larouche pour le 
prix de $47.50. 

'1915 

15 août- La Commission scolaire loue la maison de Joseph Rous- 
seau avec I'emplacement pour l'usage de l'écoie Modèle des garçons, 
pour la période du 15 aoûi au 15 novembre, à raison de $75.00 par mois. 

12 septembre- La Commission scolaire distribue le personnel en- 
seignant dans les écoles et fixe le salaire de chacun: 

André Roche 
3 religieuses 
Flore Harvey 
Marie-Rose Lapointe 
ida Bergeron 
Alma Bergeron 
Mar ieAnge Dorval 
Émélie Tremblay 
Rose-Anna Larouclie 
Donalda Maltais 
Emma Girard 

Chez Joseph Rousseau 
Ecole Modéle 
Rang l 
Rang des Chicots 
Rang 4 - Côté est 
Rang 4 - Côté ouest 
Rang 5 - Côté est 
Rang 5 - Centre 
Rang 5 - Côté ouest 
Rang 7 - Côté est 
Rang 7 - Centre 

8 octobre- Jean Maltais est élu président en remplacement de 
Théophile Larouche. 

1916 

30 janvier- La Commission scolaire s'engage à payer 2- Isaac Bou- 
chatd la somme de $12.00 par année pour se servir du t6lkphone pour son 
utilité. 

6 août- A la suite du départ des Soeurs du Bon-Conseil, les Com- 
missaires autorisent le président Jean Maltais à faire vendre B l'enchère 
"tout le ménage du  Couvent". 



r 

6 4 '  % & *  

S? 
Theotyme Larouche et son épouse. 



Madame Eliane Fleury, 88 ans, 
qui demeura au Domaina du 
~ e l - Â ~ e .  Elfe Btait l'épouse de 
feu Henri Haruev. 

Mme Yvonne Tremblay- 
Fleury. &pouse d'Honar8 
Fleury. ag8e de Win ans. * / 



La vente aura lieu le 14 août, à 6 heures du soir. 

15 aoüt- La Commission scolaire décide que la rétribution mensuel- 
le de $ 1 .O0 par mois pour i'kcole des garcons soit retranchée jusqu'h nou- 
vel ordre. 

1917 

5 mai- Le Département de l'Instruction publique avise les Comrnis- 
saires que les Rangs VI et VI1 sont retranchés de la municipalité scolaire de 
Saint-Coeur-de-Marie; il s'agit des Rangs qui passent A l'Ascension. 

Le secretaire est autorisé B préparer le compte de cette séparation, 
tenant compte des évaluations et de le faire parvenir A la nouvelle munici- 
palitk de l'Ascension. 

24 juin- Le docteur Lionel Cinq-Mars est engagé comme vkri-fica- 
teur. 

2 septembre- La Commission scolaire loue la maison de Thomas 
Trernblay pour l'école des garçons. 

1918 

10 mars- La Commission scolaire accorde les contrats suivants 
pour la reconstruction d'écoles: 

École no 3 3 Larouche Et Bouchard pour S 1,521. 
Ecole no  8 8 Larouche 6- Bouchard pour S 1,560. 

Elle met également en vente les anciennes écoles: 

L'kcole no 3 à Jean Maltais pour S 77.50. 
L'école no 8 B Hector Larouche pour $53.00 

11 août- André Roche, professeur, donne sa démission parce qu'il 
quitte Saint-Coeur-de-Marie. Les Commissaires regrettent son depart et le 
remplacent par Auguste Girard, au salaire de $ 600. par année, fourni de 
loyer, d'eau et de chauffage. 

5 décembre- La Commission scolaire adopte une résolution à I'ef- 
fet que: 

"Tout Comrnissatre d'école qui n'assistera pas aux assemblées 
sans ratson suffisante, aprés avoir Bté convoqué suivant la foi. sera 
passible d'une amende de $5.00. 

1920 
4 juillet- La Commission scolaire accorde a Johnny Blackburn le 

contrat de réparation 3 I'école no 9 pour le prix de S 1,095. 



8 août- La Commission scolaire loue la maison de Mars Bergeron 
pour l'année scolaire au prix de $40. pour l'année. 

1921 

16 avril- La Commission scolaire décide "que l'école de I'arrondis- 
sement no 10 soit fixée sur le lot no 18, du Rang III, appartenant a Ludger 
Rousseau, acheté par la C.S.: ce terrain esr situé à environ 200 pieds, plus 
ou moins de la  ligne du lot 17, Rg 3. 

1922 

22 janvier- La Commission scolaire décide de tenir une "Exposition 
agricole scolaire à l'automne". A ces fins, la Commission scolaire envoie à 
chaque titulaire d'école, des grains et des graines de semences qui de- 
vront ètre distribués aux enfants qui  désirent concou~ir. Des prix seront 
décernés aux plus méritants lors de i'exposition tenue à cette fin. 

13 aoùt- La Commission scolaire adopte la résolution suivante: 

"A TTENDU QUE Mlle Anrta Claveau, de Saint- Coeur-de-Marie, a 
enseigné dans I'arrondissement n o  9 de cette municipaliré, sans 
être diplômée; 

A TTENDU O UE tout en n'étant pas dipldmée, elle a remporté des 
succés dans l'enseignement, s'étant signalée particulièremen f dans 
les examens du curé et de /'inspecteur; 

CONSIDERAlVT qu'elle s'était engagée au salaire de $250. tandis 
que /es autres institutrices &taient payées au montant de $300.; 

EN COIVSEQUENCE, il est r&so/u unanimement qu'elle soit payée 
au même montant des autres, c'est-à-dire $3CM. comme mérrte de 
son succés. " 

5 juin- L'&cole pour l'arrondissement no 7 aura lieu dans la maison 
de M. Mars Bergeron. 

17 septembre- S u r  proposition du commissaire Joseph Bouchard, 
secondée par le commissaire Simon Simard, il est adapté à l'unanimité 
qu'une série de livres approuvbs soit établie dans la municipaliré et que 
toutes les écoles devront a l'avenir se servir de ces livres: 

Grammaire élémentaire Robert 
Exercice orthographique Roberr 



Grammaire complète 
Exercice de francais 
Géographie élémentaire 
Géographie, cours moyen 
Arithmetique élémentaire 
Arithmérique, cours moyen 
Lecrure: Mon premier livre 
Histoire 
Histoire du Canada 
Ecritute 
Dictionnaire 
Lecture anglaise 

Robert 
Robert 
Fréres Maristes 
Frères Maristes 
Robert 
Robert 

Soeurs Notre-Dame 
ElClmentaire I.E.C. 
Beauchemin et J.A. 
Larousse 
Solder-St-Heaneaux 

19 juillet- La Municipalité scolaire du  village de Saint-Coeur-de- 
Marie est formée et se sépare de la paroisse. 

Joseph Bouchard esi élu président en remplacement de Jean Mal- 
tais. 

27 mai- Les Commissaires décident de la construction d'une nou- 
velle école dans l'arrondissement no 8 (village centre ouest), au coût de 
$ 1,990. et y affectera un  octroi de $ 1,300. 

1927 

7 juillet- Les Commissaires decident de reconstruire l'école de I'ar- 
rondissement no 3 (Rang des Chicots) au c o i  t de $2,290. 

1929 

5 octobre- Sur proposition d'Alphonse Ménard et adoptée 3 I'una- 
nirnité, il est résolu "qu'A l'avenir, les écoles de la municipalité seront répa- 
rées, construites, entretenues et meublées par la municipalité, sans taxer 
aucun arrondissement en particulier". 

21 janvier- L'institutrice Julie-Anna Lavoie donne sa démission 
pour devenir agent d la Banque Canadienne Nationale de Saint-coeur.de. 
Marie. 

Alphonse Ménard est élu président. 

29 juin- La Commission scolaire décrète "que les arrondissements 
faisant partie de la municipalité scolaire dé13 divisés antérieurement, de- 



vront 4 l'avenir comprendre les limites suivantes: 

Arrondiçsement no 1 

Comprend tous les lots du Rang 1 ,  depuis le lot 1 jusqu'à 12 inclusi- 
vement; 

Arrondissement no 2 

Comprend les lots 12 jusqu'fi 23 exclusivement, du Rg 2 et la 
1/2 12, 1/2 73, 14, 15, 1/2 16 et 1/2 17 sud, 18, 19, 1/4 20 sud et 1/2 21, 
1/4 22 sud-est et 1/2 22 ouest; 

Arrondissement no 3 

Comprend les lots 27 a 36 inclusivement des Rgs II et III; 

Arrondissement no 4 

Comprend les lots 37 jusqu'a la Grande-Ligne, de division Delisle et 
Taillon; 

Arrondissement no 5 

Comprend les lots 13 exclusivement jusqu'8 25 inclusivement, du 
Rang IV, excepte la demi-nord de 18 et 1 /4 19 et la partie 15, 16, 17; 

Arrondissement no 6 

Comprend les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 1/1 12, 1/2 13, du 
RangIIiet1,2,3,4, 1/26sud, 1/45est,9, 10, 11, 12, 13RgIV; 

Arrondissement no 7 

Grande-Ligne Taché jusqu'a 12 inclusivement du Rang IV et 7, 8, 
1/2 6 nord, 3/4 5 ouest, du Rang 4; 

Arrondissement no 8 

No 13 inclusivement du Rang IV, 25 et 26 du Rang V; 

Arrondissement no 9 

Lot 26 inclusivement jusqu'h 36 inclusivement; 

Arrondissement no 10 

Lot 37 inciusivement jusqu'h la division Delisle-Taillon. 

3 août- La Commission scolaire accuse réception d'un chéque au 
montant de $ 45,000. de la compagnie Duke Price, comme indemnité de 
territoire à la suite de l'érection de I'lsle-Maligne en Corporation scolaire 
distincte. 



14 fdvrier- La Commission scolaire décide de construire deux mai- 
sons d'école dans les arrondissements 9 et 10, au coût de $2,300. chacu- 
ne; elle recevra un octroi de S 2,670. à cet effet. 

24 jui l let- Ernest Harvey est élu A la présidence. 

31 jui l let- La Commission scolaire porte le salaire des institutrices à 
$225. par année. 

"En p/us du montant ci-dessus, i/sera accordé une somme de $25. 
a la fin de l'année scolaire a toutes les instilurrices pouvant conser- 
ver neuf potnrs sur d ~ x  des notes de /'inspecteur, atns que $ 10. 
pour celles qui n'auront conservé que huit points. La Commission 
scolaire payera comme d'habitude tous /es mois, dans toute la me- 
sure du possib/e, ioutefo,~, vu la crise économique et les difficultés 
de faire /a collection des taxes, /a rnun~cipalité se réserve le droit de 
faire ses paiements que trente jours après t'expiration de chaque 
mois d'enseignement, selon qu'elle jugera bon de ce faire. " 

25 septembre- Le secrétaire est autorisé A avertir tous les rhgis- 
seurs que, vu  la crise économique, d'avoir à pratiquer une stricte econo- 
mie pour l'entretien des écoles, en même temps leur donner des taux de 
salaires ou ouvrage devant être faits dans le cours de l'année scolaire.. . 

27 octobre- La Commission scolaire vend la maison d'école de I'ar- 
rondissement no 9 a Hilaire Sirnard pour le prix de $122.50. 

8 octobre- La Commission scolaire est dans une situation finan- 
cière difficile et demande l'aide du gouvernement; elle adresse la requête 
suivante au Surintendant de l'Instruction publique: 

7- Qu'au commencement de /a présente année scolaire, les Com- 
missaires ont décidé /a réouverture de leurs classes au nombre 
de onze et engagé les institutrices par7 out, espérant tou~ours 
que les condittons Bconorniques s 'arnéliureratent. Quoique 
l'année précédente, 7932- 1933, les institutrices enseignantes 
n'avait Pté payées en moyenne que /a rnoitib du salaire q u ~  leur 
.4 tait dû; 

2- Que depu~s le commencement des classes, d a  ét.4 peu près 
tmpossible de faire aucune collecte de taxes ou arrerages per- 
mettant de donner au moins un acompte aux tnstitutrices en- 



seignantes de la paroisse. Que la situation gknérale de ladite 
paroisse est très mauvaise si /'on tient compte que plus qu'un 
quart sont actuellement sans ressources et vivent de secours 
direct. lL es autres étant tr&s pauvres); 

3- D'autre part, /es autres corps publics, conseil municipal, cor- 
poration des syndics, étant formés des mêmes contribuables 
sont trés endettés et son actuellement sous /e contrdle de la 
Commission municipale; 

4- Que sans une aide immédiate, /a paro/sse va voir les &coles se 
fermer; /es institutrices n'étant pas pa yées; 

En consdquence, il est proposé par Patrick Lapointe, secondé 
par Jos. Trembla y et adopté à l'unan~mité, que cette Cornmis- 
sion scolaire prie i'honorable Surintendant de l'Instruction pu- 
blique de bien vouloir octroyer par son Département, une s o m  
me de $ W. afin de lui venir en aide pour maintenir ses écoles 
pendant /a présente armée scolaire. 

Cette demande d'octroi fut refusée l e  15 mars. 

1934 

19 août- Patrick Lapointe est élu président en remplacement d'Er- 
nest Harvey. 

1936 

24 aotit- Joseph Tremblav est elu prbsident en remplacemeni de 
Patrick Lapointe. 

12 septembre- La Commission scolaire prend connaissance du 
rapport de l'évaluation des écoles, soit $7,800. pour les 11 écoles. 

3 octobre- Dans son rapport, l'inspecteur Lorenzo Côté félicite la 
Commission scolaire d'avoir engagé que des institutrices diplômées; tou- 
tefois, il dr5piore le fait que le salaire des institutrices est six mois en retard. 
A ce sujet, il recommande de hausser le taux de la taxe foncihre et de 
demander Ç 2.80 par enfant afin de hausser le salaire des institrices pour le 
porter A $250. par annde. 

Le budget de la Commission scolaire est de $4,545. 

La Commission scolaire engage un concierge pour les écoles au sa- 
laire de 0.25 cents l'heure; il recevra de plus S 5.00 par école pour alier allu- 
mer le poêle tous les matins. 



le' février- Tenant compte que la Commission scolaire de Saint- 
Coeur-de-Marie sera la seule a ne pas être sous la tutelle de la Commission 
municipale de Québec, les Commissaires demandent au Surintendant de 
I'lnstruction publique d'accorder un octroi qui permettra de financer I'aug- 
mentation salariale de l'année en cours, du fait que l'octroi est basé sur les 
salaires de l'année précédente, qui sont la moitié moindre ( $  150. au lieu 
deS300.1. 

8 avr i l -  Le Surintendant de l'Instruction publique avise qu'il ne peut 
accorder d'octroi supplémentaire parce qu'aucune exemption n'est DOSSI- 

ble pour les traitements de base; ce sont ceux de I'année précédente qui 
entrent en ligne de compte. 

A la suite de cette réponse, la Commission scolaire doit faire u n  
emprunt a la Banque de Montréal, 3 Alma, pour payer les salaires des ins- 
titutrices. 

30 ju in-  Eugène Larouche est élu président. 

Noël Dufour est engagé comme secrétaire en remplacement de Xa- 
vier Larouche, dkmissionnaire. 

1940 

18 juil let- Joseph Brassard remplace Eugène Larouche à la prési- 
dence. 

7 novembre- La Commission scolaire décide d'acheter 11 latrines, 
soit une par école.. . 

22 févr ier-  La Commission scolaire accorde une subvention de 
$ 200. pour la mise sur pied de cours manuels pour les garcons, conformé- 
ment aux directives du Surintendant de I'lnstruction publique. 

Le salaire des institutrices diplômées est porté 3 $500. 

La Commission scolaire vote Ç 75. pour une toilette hydro-scepti- 
que dans l'école no  7 et $ 680. pour l'installation de toilettes dans les 
autres écoles. 

Dans son rapport, I'inspecieur d'écoles souligne "que la Commis- 
sion scolaire a suffisamment de garcons dans les deux grands Rangs pour 
former une école centrale. 



II ajoute, dans son rapport, "que chaque classe devrait avoir une 
chaudiére 3 eau avec couvercle.. . et un thermomètre, car le titulaire doit 
enregistrer journellement la ternpérarure du local dans le nouveau journal 
d'appelé. 

On fait appel un contrôleur d'appel pour justifier les absences pro- 
longkes. 

12 janvier- La Commission scolaire demande des soumissions pour 
la construction de l'école no 9. À l'ouverture des soumissions, le contrat 
est accordé à Salomon Maltais et Edgar Bouchard, pour le montant de 
$ 5,700. Aux fins de cette construction, la Commission affectera un octroi 
de S 2,850. ainsi qu'un montant de $ 1433. qu'elle a en caisse et imposera 
une taxe spéciale de 0.25 cents du S 100. pour combler la  diff6rence. 

ler juillet- Le Département de l'Instruction publique avise la Com- 
mission scolaire "que les lots 1, 2, 3 du Rang 1, Canton Delisle, seront d é  
tachés de la municipalité scolaire de Saint-Coeur-deMarie et annexés a la 
municipalité scolaire d'Isle-Maligne 3 partir du 1 er juillet. 

La Commission scolaire adhère à l'Association des Commissions 
scolaires du Diocèse de Chicoutimi. 

8 juillet- Delphis Roy succède 2 Joseph Brassard comme prési- 
dent. 

Le salaire des institutrices est porté à $800. par année. 

L'inspecteur d'école Clovis Aube signale à la Commission scolaire: 

"Qu'e/le a encore ceire année B faire face 8 une pénurie d*instirutri- 
ces diplômées; il exprime des doutes sur /e mal que s'est donnb /a 
Commission scolaire pour pourvoir ses classes d'institutrices spé- 
cialisées car, dit-il, j'ai nork que depuis le ddbut, toutes vos classes 
étaient organisées. " 

En aoür, un incendie détruit complètement l'école no 9. 

Pour I'annCe 1946-47, le personnel enseignant se compose comme 
suit: 

Albertine Bergeron École no 1 S 900. 
Luce Bouchard " n 0 2  $600. 
Marcelle Bouchard " n03 $875 
Rkgine Maltais " n o  4 Ç 600. 
AnitaLamontagne " n 0 5  $875. 



Thérèse Lamontagne " no 6 $900. 
Marie-Anna Chabot " na 7 $900. 
Marguerite Ménard " no 8 $800. 
Rachelle Dubé " n 0 9  $900. 
Marie-Paule Ménard " no 10 $800. 
Antoinette Blackburn " no I I  S 600. 

1947 

9 mars- L'inspecteur d'écoles Odilon Ouellette suggére 5 la Com- 
mission scolaire de construire une autre école dans le Rang IV, ce qui dé- 
congestionnerait les deux Bcoles existanres, vu qu'il y a 17 garçons qui 
pourraient continuer leur 8 et 9" années; il suggére donc la construcrion 
d'une école de garcon. 

La Commission scolaire decide de reconstruire l'école no 9 au coûr 
de $5,700. 

L'&cote no 9 du Rang V, reconstruite en 1947 pour remplacer celle qui avait ét6  in- 
cendibe l'année prbcbdente. Cette Bcole. construite par deux maitres-charpen- 
tiers. Edgar Bouchard et Salomon Maltais. était d'un style bien diffbrent des Bco- 
les construites auparavant; elle avait même un solage en bbton de 6 pieds de hau- 
teur I I  faut noter que les lucarnes, la galerie e i  la veranda ont Bté ajoutds par le 
proprietaire actuel, M. Raymond Larouche. du Rang St-Dominique. Le coVt de 
construction de I'Bcole avait  Bté d e  S 5,700. 



9 mai- Ca Commission scolaire n'ayant pu trouver des institutrices 
au salaire de S 600. à $750., a dû en engager au salaire de S 800. A $ 900., 
ce qui lui occasionnera un déficit de l'ordre de $ 1,525.; elle demande 
donc au Déparrement de I'lnstruction publique de lui accorder un octroi 
pour cette différence. 

6 juil let- La Commission scolaire accorde 21 Salomon Maltais et Ed- 
gar Bouchard, contracteurs de St-Léon, le contrat pour la reconstruction 
de l'école no 9 pour le prix de $ 5,700. Comme la Commission scolaire 
recevra un octroi de S 2850. d cet effet; qu'elle a en caisse S 1,433.34, il 
resrera 5 combler la somme de $ 1,416.66 par une taxe spéciale qui sera de 
0.25 cents du $ 100. 

Dans son rapport, l'inspecteur d'écoles mentionne que: 

"Marie-Anne Hébert, instirutrice d %cote n O 7, mérite des Mlicita- 
tions spéciales pour son excellent travail: &duca tion soignée, ensei- 
gnement intuif# et raisonnd provoquanr I'acriviré de I'en fan t, voilà 
ce qui la carsczértie". 

7 septembre- Le salaire du secrétaire est porté Ç 400. 

Avec une évaluation de S 696.210. et un taux de taxe foncière à 
0.90 cents du Ç 100. d'évaluation, la Commission scolaire établit son bud- 
get 3 $ 10,265.95, dont Ç 8,200. pour les salaires seulement. La Commis- 
sion scolaire recevra un octroi de l'ordre de $4.000. pour les salaires. 

Selon le rapport de l'inspecteur, il y a 236 éleves dont 124 garçons 
dans les 8 classes, distribués comme suit: 

4 juil let- Le Trésorier de la province avise la Commission scolaire 
qu'il accorde une subvention de l'ordre de $4,000. pour la construction de 
l'école no 9. 

3 avril- A la suggestion de l'inspecteur d'écoles, les Commissaires 
visitent toutes les écoles et dressent une liste des réparations A y effectuer; 
cette liste sera transmise au Département de I'lnstruction publique pour 
octroi. 

3 juil let- Les Commissaires acceptent que les institutrices rurales 
reçoivent une allocation de $ 1 .O0 par mois-éléve en plus de 25 éléves, si 
elles ont au moins quatre divisions. 

400 



La Commission scolaire avise toutes les institutrices que toutes 
propositions venant des institutrices seront transférées & I'Association des 
commissions scolaires; 

que demande soit faite a l ix  institutrices de s'adresser 3 leur Asso- 
ciation qui traitera avec ta nôtre pour établir les bases définitives de négo- 
ciations; 

que I'Açsociation des commissions scolaires envoie pour approba- 
tion, les propositions définitives, après négociations, ou qu'elle réunisse 
les Commissions scolaires pour &tude en groupe desdites nkgociations. 

22 juillet- Les Commissaires décident de réparer les écoles des ar- 
rondissements 1-2 et 6, au coût de $ 6.000. Le tout sera paye par un em- 
prunt sur billet a trois ans au taux de 4% et remboursable comme suit: 

S 3,500. payable le 1 e' juillet 1950 
S 1,500. payable le le' juillet 1951 
S 1,000. payable le ler juillet 1952. 

Pour payer ces remboursements, la Commission scolaire impose 
une taxe spéciale de 0.25 cents du $ 100. d'évaluation. 

(Par la suite, la Commission scolaire répare toutes les Bcoles, 
ktablissant le même mode de remboursement pour chacun des emprunts 
a cet effet.) 

7 mai- Le député de Lac-St-Jean, le Dr Antonio Auger, avise la 
Commission scolaire que le Dhpartement de l'Instruction publique a accor- 
d& un octroi de $1,500. pour les rbparationç aux écoles nos 1-2 et 6. 

Considérant que cet octroi n'est pas suffisant, la Commission sco- 
laire obtient un octroi spécial de $2,000. 

6 août- La Commission scolaire décide d'organiser une classe de 
garcons au coin de la route des Rangs St-Dominique et St-François, chez 
Adrien Bergeron. 

1951 

5 mars- Les Cornmisçaires louent une maison pour l'école de gar- 
çons et achètent de l'ameublement pour Ç 644.56; on demande un octroi à 
cet effet. 

23 juillet- A la suite des travaux de voirie entre Saint-Coeur-de- 
Marie et Saint-Henrl-de-Taillon, la Commission scolaire doit déménager 
l'école no 4 pour la transporter sur le lot no 4, Rang II, dans le coin est 
dudit lot. 





seur. au coin du Rang 5 est et ouest, 3 raison de $ 5.10 pour chaque jour 
de classe, pour les 27 éIeves a transporter. 

la' octobre- U n  groupe de contribuables des lots 1 et 2 du Rang 2 
demandent la permission de s'annexer a la Commission scolaire d'Isle-Ma- 
ligne. Accepté. 

Pour sa part, le Département de t'instruction publique déclare qu'i l  
n'y a pas nécessité de faire l'annexion puisque la Commission scolaire d'ls- 
le-Maligne les accepte comme tel. 

le' ju in-  Les Commissaires constatent que I'Ecole du professeur 
est trop petite pour les 28 élèves et demandent l'autorisation de construire 
une école de 2 classes sur le lot 25 nord. du Rang 4, endroit choisi par les 
Commissaires. 

5 octobre Les Commissaires demandent au secrétaire: 

"d'avertir Mlle Céline Lapointe de bien vouloir fermer /es portes de 
l'école seulement après que les enfants seront partis pour retourner 
chez- eux aprés /a classe". 

9 févr ier-  La Commission scolaire du village offre A celle de la pa- 
roisse: 

7- De construire les écoles a ses fra~s, pour /a construction et 
l'ameublemen f; 

2- De transporter les enfants de /a paroisse au village, au tarif de 
$30. pour les garcons et $25. pour les filles, par année. 

17 mai- La Commission scolaire refuse d'abord cene offre, mais a 
la suggestion du Département de I'lnstruction publique, elle accepte d'en- 
voyer les élkves (garçons et filles) au village 3 partir de la 6e année. De 
plus, la paroisse fournira des professeurs ou institutrices, sur la base de 30 
élèves ou  fraction de 30, qui frbquenteront les écoles du village. 

Quant A la construction d'Bcoles et l'ameublement, les coûts reste 
ront à la charge du  village. La Commission scolaire de la paroisse assu- 
mera seule le transport de ses hléves au village. 

Dans sa réponse à la Commission scolaire du village,'celle de la pa- 
roise demande d'organiser une cafétéria pour le repas des &lèves, le midi. 

5 jui l let-  Le gaz e t  la fumée des fournaises A charbon causant des 



Rose-AimBe Thériault. lere inst i tutr ice au Colldge l'Assomption, recoit la d8coration 
d u  "MBrite scolaite" des mains de I Ïnspecteur Jean-Louis Dolbec, sous les regards 
blenveiliants d u  cure Armand Brassard. en  19n .  

r -F-- A I - * 

Photo prise B l 'occasion de la remise de la dbcoraiion du "MBrite scolaire" B Rose- 
AimBe Thbriault en  1957. Dans lordre: Mme Ernest Thdriault. Yolande Thbriault 
(Mme Jean-Marc Pearson): Rose-Aimée Thbriault {Mme Charles Bouchard, d'Alber- 
ta): Jeannette CôtB (Mme Cl4ment Fleury4 Laetitia Thbriault {Dame Vve Théophile 
Lavoiel: Solange Thhriault e t  Lucienne Fleury. [ M m e  J.-Paul Tremblay) e t  sa f i l lette 
Claude. bouquetidre 



problémes constants dans toutes les écoles, les Commissaires décident 
d'installer des fournaises à l'huile. 

Dans le contrat d'installation, on mentionne que l'entrepreneur 
devra fournir une garantie de 5 ans, livrer l'huile à toutes les écoles et faire 
l'inspection des brûleurs chaque annbe. 

II s'agit d'une dépense de Ç 2,275. payable en 5 ans. 

À la suite d'une demande d'octroi 5 cet effet, te Département de 
I'lnstruction publique accorde Ç 1,706.25, soir 75% des coûts d'installa- 
tion. 

5 septembre- La Commission scolaire accorde les contrats de 
transport des klèves au village à MM. Delphis Roy, Gérard Gilbert, Adrien 
Fortin, Orner Harvey, Charlemagne Simard er Lorenzo Bouchaid. 

II s'agit d'un contrat de l'ordre de $6,000. pour le transport de 110 
élèves. 

1956 

2 octobre- Le Département de l'Instruction publique accorde une 
subvention de S 800. pour aider à défrayer le salaire d'un professeur. 

II accorde également un octroi de $ 2,985. pour aider à défrayer le 
transport scolaire. 

1957 

La Commission scolaire accorde la gratuité des manuels scolaires 
aux 460 élèves et étudie l'instauration du transport scolaire A Alma. 

La Commission scolaire demande au Département de l'instruction 
publique d'accorder la récompense du "Mérite scolaire" A Rose-Aimée 
Thbriault qui enseigne depuis 22 ans. 

12 novembre- Le Dbpartement de I'lnstruction publique ayant 
refusé de subventionner le transport scolaire et la rétribution mensuelle 8 
Alma des élèves de IOe année qui ne peuvent suivre ce degré à Saint- 
Coeur-de-Marie, la Cornmisçton scolaire décide de prendre A sa charge les 
frais de rétributions mensuelles pour chacun des 15 Blèves qui fréquentent 
actuellement les écoles de la ville d'Alma. En plus, qu'un montant de $ 50. 
soit alloué à chaque élève pour l'aider B payer ses frais de transport, ce qui 
formera un total de Ç 1,500. que la Commission scolaire devra débourser. 

Cefte décision est portée à $ 1,800. à cause de quelques éléves de 
1 1 année. 
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vention de l'ordre de $ 14,800. pour le salaire du personnel pour la prochai- 
ne année, auquel s'ajoute une subvention spéciale de $9,798.90. 

10 juin- La Commission scolaire demande des soumissionç pour le 
transport scolaire des élèves de Saint-Coeur-de-Marie à Alma et de la pa- 
roisse au Couvent et au Collège. 

16 juin- Après avoir étudié les nombreuses soumissions recues, la 
Commission scolaire accorde les contrats suivants: 

Adrien Fortin et Jean-Marie Blackburn, pour S 4,000. par année, le 
transport des élèves des Rangs Sr-Francois et St-Dominique au village; 

René Larouche, pour $2,000. par année, le transport des élèves du 
Rang Saint-Louis au village. 

2 novembre- La Commission scolaire décide de tenir un référen- 
dum sur le projet de fusion des deux Commissions scolaires, avec votation 
le 2 décembre. 

28 novembre- La Commission scolaire décide d'annuler la résolu- 
tion décrktant un référendum et demande au Departement de I'lnstruction 
publique de fusionner les deux Commissions scolaires. 

11 décembre- Le Département de I'lnstruction publique accorde 
une subvention de l'ordre de $ 3,195. soit $ 15. par élève de l'élémentaire 
et du secondaire. 

La Commission scolaire adopte la résolution suivante: 

A TTENDU QUE /a Commission scolaire a demandé que les deux 
Commissions scolaires soient fusionnées en une seule, justement 
pour permettre une construction qui devient urgente s i  l'on veut 
continuer l'enseignemen t selon les termes de /'entente; 

EN CONSEQUENCE, il es? proposé et rksoiu unanimement que les 
Commissaires dëcoles pour la Commission scolaire de /a paroisse 
soient in formbs qu'11 sera impossible a l'avenir d'accepter de nou- 
velles inscriptions. Les éIeves d&S tnscrits pourront cependant con- 
tinuer d fréquenrer nos écoles. 

Néanmoins, /a Commission scolaire loue, pour la somme de $ 100. 
mensuellement, le local de l'ancien bureau de poste appartenant a 
M. Paul-Emile Trembla y, pour y faire une classe l'an prochain.. . at- 
tendu que nos &coles ne peuvent plus suffire pour le nombre d'dl&- 
ves ir~scrits dans nos classes. 

16 décembre- Le Département de I'lnstruction publique avise la 
Commission scolaire qu'il autorise à payer les soinmes suivantes aux Com- 
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missaires, comme frais de représentations: pr8sident. $ 250.; commissai- 
res, $125. 

En 1961, on compte 13 écoles avec 2 religieux, 5 religieuses et 26 
institutrices. 

1962 

27 février- La Commission scolaire forme un comité de cinq com- 
missaires pour btudier l'organisation de la Commission scolaire régionale. 

2 mars- II est unanimement résolu que la Commission scolaire 
fasse partie de la Commission scolaire régionale, pour le cours secondaire. 
actuellement en formation pour le comté de tac-St-Jean. 

Le Surintendant de l'Instruction publique informe la municipalitk 
que, 

, )ar arrêté mhis teriel n o  22 7, en date du 20 février 7962, /e terrifoi- 
re actuel des rnunicipalitds scolatres de la paroisse et du village de 
Saint-Coeur-de-Marie, dans le cornri+ de Lac-St-Jean, a été fusion- 
ne et érigé en municipalité scolaire distincte, sous le nom de DELIS- 
LE, dans le comté de Lac-St-Jean. Ce changemenr prendra effet 
pour fin dëlection le le' juin 1962 et pour routes autres fins le Ief 
juillet 1962." 

14 mars- La Commission scolaire adopte la r6solution suivante: 

ATTENDU QUE, par suite de la fusion des deux Commissions sco- 
latres de Saint- Coeur- de- Marie, le Te' juiI/et 1962, il deviendra n.4- 
cessaire de consrruire une école centrale permettant la fermeture 
des écoles de rangs; 

ATTENDU QUE les éléves des deux Corporafions qui devront fré- 
quenter les écoles centrales seront su nombre de 800; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé et résolu que demande soit fai- 
te au Dbpartement de l'Instruction publique pour obtenir I'autorisa- 
tion de construire une école de 28 classes, avec résidence pour les 
soeurs, er ce en prenant pour acquis que le vieux couvent est deve- 
nu absolument inu filjsable. 

4 juil let- La Commission scolaire d&cide d'engager un secrétaire à 
plein temps et demande des applications; elle décide également de faire 
confiance au personnel enseignant en place et d'engager tous ceux et cel- 
les qui ont offert leurs services. 

Gilles Goulet est engage comme secrktaire par intérim. 



L'Bcols du maître en 1935. Cette classe se donnait au sous-sol 
de i'8giise. Mgr Victor Tremblay, fut le premier maître d'bcole 
B Salnt-Coeur-de-Maria vers 1920 



Un groupe das4-H vers 1964 

.r 

Le village de Saint-Coeur-de-Marie. en miniature ... rdalisatian des 4-H. 





7 novembre- Edmond Duchesne est autoris4 A organiser un Corps 
de cadets de l'armée A Saint-Coeur-de-Marie, avec l'appui du Départe 
ment de la DBfense nationale, section de la réserve. 

Une des premières classes de Rosa-AIrnBe Thdriault. au CollBga l'Assomption. 





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 

448 



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. 

452 



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. 

4 8  

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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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 
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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 

. - e  \ - 
Ce moulin opéra jusqu'en 

-1 " L 

iI 
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, 

II -- ' 
-, 

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. " 



!W 

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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Jeux d'hiver ... Pri W.+ 
divers 
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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. 



! 

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.  
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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. 

590 



Li 
';" f i  - - .  ' . ^  

: 4 4 

4 

4" + - -- 

1: * - - 
L % - 

* -- - II  
Chaland  volé A Thaddée Simard pour une ballade dans la baie. derriArri 1'8glise. Dans 
la chaloupe, Gllberte Bouchard. Marguerite Girard et Huguette Savard. 

* - - v *  

P 

r * a  t 

< t 

,& * - :";--y 1 

, 8 .  

1 -  

ii - 1 ' >- 

+ *. 

> .- .JI" &.r "^+ 
V1 >. , <, 

d f '  
'5 

r' 

1, . .c 
?-- 

\ 
;'a&=- +' 

...A . - 
9 

! L 
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 
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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 - 
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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 
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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. 



Qu'on nous permettre seulement de faire un bref résumé des 
principaux événements qui ont eu une importance considérable sur le déve- 
loppement agricole de Saint-Coeur-de-Marie. 

Historique 

La question de harnacher le lac Saint-Jean pour produire de I'élec~ri- 
cite remonte B plusieurs années déjà. 

Dks 191 1, un  groupe de financiers faisait des instances auprès du 
Gouvernement pour obtenir le droit de barrer la Grande-Décharge et d'élever 
le niveau du lac Saint-Jean. 

A la première nouvelle du projet, les cultivateurs s'émurent et comprenant 
que le maintien du lac au niveau des hautes eaux devrait nécessairement cau- 
ser des tons incalculables aux particuliers et 2 la région, ils intervinrent et, tout 
en approuvant le barrage de la Décharge à I'lsle-Maligne, ils s'opposèrent 
énergiquement au relévement du niveau du lac. 

On forma alors le "Cornit4 de Défense des Cultivateurs lésés du Lac- 
Saint-Jean", representant 31 1 des cultivaieurs léses; ce comité était compos& 
comme suit: président, M. Onésime Tremblay, de Saint-Jérôme; secrétaire, 
M. Irenée Duguay, de Saint-Méthode; assistant-secrétaire, M. Antoine Trem- 
blay, de Saint-Augustin. Les directeurs étaient MM. Joseph Duguay (Saint- 
Méthode;; Adélard Perron (Saint-Prime); Antoine Tremblay (Robemali; 
Edouard Girard (Chambord;; Basile Maltais (Saint-Gédéon;; Thomas Fleury 
{ Saint-Coeur-de-Mariei ei  Léon Rousseau i Sainte-Moniquei. 

En 1915, nouvelles instances des financiers et nouvelles proteçtations 
des cultivateurs. Cette fois, une requête, adressée aux deux gouvernements 
(fédéral et provincial; fut signée par la presque totalité des contribuables du 
comté, approuvée par tous les conseils municipaux, moins un, et réapprou- 
vée par les deux Conseils de comté (divisions nos 1 et 2;. Cette requéte ne 
s'opposait pas au développement du pouvoir hydraulique, mais au projet 
d'élever le niveau du lac. Le mémoire qui l'accompagnait préciçait ainsi leç 
exigences des cultivateurs: "Ne suffirait-il pas d'bcluser la Décharge (à I'lsle- 
Maligne; de manière a conserver quelqua pieds de niveau la chute la plus 
voisine du lac? ... c'est la ce que nous demandons." 

De 1915 à 1923, le projet sembla dormir. Mais soudain on apprit que sa 
r4alisation était décidée. .. et les travaux commencèrent. Dimanche comme 
semaine, ils furent poursuivis sans relâche, au milieu d'un vacarme infernal de 
sirènes. de broyeurs de pierre, de grues, de machines énormes et d'explo- 
sions; le ciment arrivait par centaines de chars et s'entaçsait avec le fer et le 
granit dans le barrage gérant. Jamais on n'avait vu rien de semblable. Des 
milliers d'étrangers de toutes races ei de toutes moeurs avaient envahi la pla- 









dans le Canton Delisle par la Quebec Development dont elle avait acquis les 
droits par lettres patentes de la Oyamel en 1914, avec en plus ce qu'elle avait 
acquis par la suite: 

Rang 1, Canton Delisle: Partie 7.8.9. 10, 11, 12a; Lots 12b, 35, 36.37; Partie 38a. 38b. 39. 
40,41,42. 43.44; Lots 45.46.47,M. 49; 

Rang II. Delisle: Partie 12, 13. Ma, 14b, 15a; Lots 15b. 16; Panie 17e, 17b: Demie 18a, Lot 
18b; Partie 19, M a ,  20b. 21, Lot 22; Partie M. 24.25.26a. n a ,  27b. nc; Lots B a ,  a b ;  Par- 
tie28c. 29. N a ,  30b. Mc: Lots 31a. 31 b: Panie 32a. 32b; Lot 32c: Partie 33a. 33b. 34a. 34b. 
?4c. J, 36; Lot 37; Partie 38; 

Rang Ill. Delisle: Partie demie Sud 27. 18. 19a, 19b. 19c. 20, 21, 22. 27a. 29b. ma, 30b: 
Lots 30c. 30d. 31a; Partie 31b. a, 32b. 33b. 35b, 36; Lot 37; Partie 38, 39; 

Rang IV. Delisle: Partie 36.37.38. 

Pour sa part, la corporation municipale du Canron Delisle, représentee 
par M. Arthur Larouche, cultivateur et maire; M. Charles Potvin, cultivateur 
et conseiller; M. Xavier Larouche, cultivateur et secrétairôtr6sorier ainsi que 
M. Thomas Fleury, cultivateur, ce dernier à titre de contribuable, et par I'en- 
tremise du Notaire J.-A. Gingras, d'Alma, faisait une mise en demeure a la 
Quebec Development en date du 24 août 1923, rejativement aux dommages 
que pourraient causer aux biens de la municipalité les travaux a la Grande- 
Décharge. 

On lit entre autres dans cette mise en demeure: 

QUE comme conséquence de cefte inondarion i/ faudra fa~re, dans /es 
limites du ferritoire de ladite rnunictpalité, des changements ou substi- 
tutions de chemins publics, de ponts, de rraverses, erc., modifier le 
parcours actuel de faqueduc en mainrs e~idfoirs el faire encore aufres 
ouvrages; 

QUE toutefois /es comparants sonf tenus de mettre en demeure, et 
par les présentes mertent en demeure la Quebec Development Com- 
pan y: 

al de ne faire aucun changement ou substirufion de chemins publics, 
ponts, traverses, etc., dans les limites du terrirojre de ladire munici- 
palitd sans le consentement expr.4~ de celle- cc 

bl de ne falre, sans /e même consentement bien exprimé, aucun 
changement, ouvrage ou travaux quipourraient être de narure à 
affecter ie système d'aqueduc existant actuellemenl ou qui pourra 
elors exister dans les linires du même territoire, ou qui pourrait lé- 
ser en aucune maniére tous ou aucun des droits, litres et intérets 
de ladite municipalité; 



cl QU'd défaut par /a Quebec Deve/oprnent Company de se confor- 
mer a fa présente mise en demeure, les comparants /a tiendront 
responsable de tous dommages ou préjudices soufferts er a souf- 
frir. en capital, mlér&ts et frais. 

Lw dommages prévus par la municipalité en 1923 furent constatés en 
1937, alors que trois estimaleurs reconnus par la Ouke-Price écrivaient ceci: 

Saint-Coeur-de-Marie, 5 octobre 1937 

Province de Québec, 
Municipalité de Canton Delisle 
Comté de Lac-Saint-Jean. 

Nous soussignes, Pierre Bergeron, Osias Trernblay et Alphonse For- 
tin, demeurant respeciivement a Jonquière. Saint-Bruno et Hebertville- 
Village, ayant agi pendant plusieurs années comme estimateurs pour la Duke 
Price Power Company Limited, er ayant visité a plusieurs reprises la paroisse 
de Saint-Coeur-deMarie, déclarons en toute foi, que nous avons constaté là, 
de plus grands dommages et  un plus grand dénombrement que partout ail- 
leurs au Lac-Saint-Jean. 

En foi de quoi nous avons signé, 

Alphonse Fortin 
Pierre 8ergeron 
Osias Tremblay 

Le 20 décembre 1958, à la suite des dégâts toujours de plus en plus 
considérables causés par les inondations, un groupe de cultivateurs adressa 
une demande au Gouvernement pour obtenir la construction d'un mur de 
soutenement afin d'arrêter l'érosion des berges (cette demande fut evidem- 
ment refusée). 

La liste des signataires de la requète ne correspond probablement pas 
à la lisie des 55 cultivateurs dont les terres furent inondées. Voici cette liste: 

Nom des propriétaires 

Fortunat Lavoie 
Ernest Harvey 
Gérard Lapointe 
idouard Brassard 
Vincent Rousseau 
Almas Desbiens 
Henri Beaulieu 
Eugène Larouche 
Joseph Lavoie 

Nos des lo ts  Rangs 



Roland Gaudreault 
Alfred Lebel 
Léopold Harvey 
Elie Brassard 
Léonce Bouchard 
Alfred Renaud 
Maurice CBté 
Joseph Brassard 
Emile Fleury 
Henri Maltais 
Arthur Bergeron 
Gaston Maltais 
Joseph Maltais 
Gaudiose Gaudreault 
Çernand Gaudreault 
Jean-Joseph Gaudreault 
Sylvio Fleury 

Voici comment le "Comité de dbfense des cultivateurs lésés" résumait 
la situation quelques années plus tard: 

''L'on a généreusement calomnié notre attitude, l'on a prêté à nos dÉ- 
marches des intentions fausses; l'on a dénature nos demandes et nos 
w tentions. 

Eh bien, voici encore une foa ce que nous voulons. 

NOUS VOULONS: 

1. QUE le septième commandement du bon Dieu soit respecte; 

2. QU'on rende à leurs propriétaires et a llagnculture les terres ,/ion- 
dées illégalement et sans droit; 

3. Qu'on répare promptement et compléternent les dommages qu'on 
a causés par cette illégale et injuste /nondation; 

4. QU'on efface des /ois ce qui tend a légaliser la spoliation et 6 priver 
les cultivafeurs de la profection quileur est due; 

5. QUE les pouvoirs de la Grande Décliarge solent explot~és dans la 
mesure de ce qu'tls peuvent rendre sans nulie a l'agriculfure; 

6. Nous demandons que nos compatriotes nous aident. 

Voici, bien e n  résumé, l'histoire de certe tragédie qui laisse encore des 
traces aujourd'hui. II y en aurait encore long à dire sur le sujet ... Il est certain 
qu'il y manque des faits importants, inréressants, également qu'il y manque 
des noms qui auraient mérité d'être cités, inais il a fallu quand même se lirni- 



ter ... car le dossier complet de I'inondarion de 1926 compte plusieurs milliers 
de pages, dont la plupart en anglais. 

La plupan des textes el rapports cités plus haut sur ce sujet ont é ~ é  ti- 

r& des documents, journaux ou autres publiés entre 1926 et 196û. 



La navigation 

Le lac Saint-Jean, cette grande mer intérieure, servit longtemps de 
moyen de navigation entre les diverses municipalités érigées autour du lac 
Saint-Jean. 

Pour leur pari, les premiers colons arrivés 3 Saint-Coeur-deMarie en 
1882, n'avait d'autre moyen de traverser la Grande-Dkcharge pour se rendre à 
Alma, que d'utiliser des chaloupes et même des canots d'écorce, souvent a 
leurs risques et périls, a cause des rapides de la Grande-Décharge. 

Entre Saint-Coeur-de-Marie et l'autre côté de la Décharge, les rapi- 
des étaient particulièrement violents, parsemés d'îles qui rendaient la tra- 
versée encore plus difficile. 



Bien avant 1900, la navigation fut trbs active sur le lac Saint-Jean et  
c'est une des principales raisons qu'on invoquait continuellement lorsqu'on 
faiçair des dbmarches pour obtenir les permis pour la construction du barrage 
d'Isle-Maligne: "le haussement di1 niveau du lac Saint-Jean, - au point 
10.0, disait-on alors, - va considérablement aider à la navigation sur le lac". 

De fait, A cette période, le lac Saint-Jean était sillonné de nombreux 
bateaux à vapeur, la plupart appartenant a la "Cie de Navigation du Lac- 
Saint-Jean" dont les bureaux et le principal port d'attache étaient 8 Roberval. 
Ces bateaux 3 vapeur faisaient des arrêts à des endroits aussi surprenants que 
Saint- Félicien, Saint-Prime, Honfleur, Péribonka, Mistassini et Saint-Henri. .. 
si on se fie aux horaires de la Compagnie publiés dans ce temps-là. 

Le vapeur MISTASSINI au quai de ta Grande-Déicliarge 

Ce service de navigation sur le lac Saint-Jean a ét4 réel et fort actif 
de 1888 (date de l'arrivée du chemin de fer) jusqu'en 1915 alors que la ve- 
nue de l'automobile a rendu plus pratique la circulation par la route. 

A certains moments, il y avait une vingtaine de bateaux a vapeur e n  
activité sur le lac et parmi ces "coquilles de noix", plusieurs étaient des ba- 
teaux a vapeur respectables, par exemple le UNDINE et le MISTASSIN l, pa- 
quebots luxueux accommodant facilement 300 passagers. 

On peut aussi mentionner le LAC-ST-JEAN (surnommé "Barbeau" a 
cause de sa forme et de sa couleur noire); lePIONNIER,le ST-LOUIS,le PER- 
RWULT, le HONFLEUR, le DESBIENS, le MARIE-ALMA, I'ASHUAPMOU- 
CHOUAN, "moulin Ci scie flotîant" et d'intéressants bateaux à voile comme le 
STELiA MARIS, le COQUETTE, le SAINT-JOSEPH, qui mesurait 50 pieds et 
probablement quelques autres. 

Une grande partie de ces bateaux à vapeur, en plus de faire la navette 



entre diverses municipalités autour du lac, faisaient également le transport 
des visiteurs entre l'hôtel de Roberval et un autre, construit sur I'lle Beemer en 
1859, par le propriétaire de l'hôtel de Roberval, M. H.-J. Beemer. On s'y ren- 
dait alors pour pêcher la ouananiche qui était alors en abandance dans la 
Grande-Décharge. On rappone que, dans ce temps-là, des prises de plus de 
10 et  12 livres n'étaient pas rares. 

On appelait cet endroit de villégiature exceptionnel "l'Hôtel de la 
GrandeDécharge" (Island Housei; il paraît qu'on l'appelait aussi "Hôtel Oua- 
naniche". II est plus que possible que de nombreux citoyens de Saint-Coeur- 
deMarie aient servi de guides aux nombreux visiteurs de cet hôtel. Chez 
nous, on appela toujours cet hôiel "l'Hôtel Beemer". 

Selon les registres de cet hôtel, qui futeiit longtemps conservés mais 
qui ont été égarés par la suite, il y eût des noms cetebres qui ont signe ces re- 
gistres: des premiers ministres, des princes, des présidents de compagnies 
importantes, la plupart des millionnaires, des ministres, d a  députés et d'illus- 
tres inconnus qui devinrent plus tard des hommes célèbres. 

Evidemment que l'arrivée du chemin de fer a Roberval en 1888 a été le 
facteur dominant du succès de ces deux hôtels et même de la ville de Rober- 
val, qui fut u n  temps reconnue comme la capitale du Royaume du Saguenay. 

Le dernier survivant des bateaux a vapeur pour passagers et marchan- 
dises fut le PÉRIBONKA, qui a essayé de survivre mais qui a dû bientôt se r e  
tirer, faute d'emploi suffisant, en 1914. 

Bien échoué dans la rade de Robenlal, il devait être démoli par la gran- 
de crue de 1928. 

L'hôtel de la Grande-Décharge (Island Housel. 



Lfh6tel de la ''Grande-Décharge'? est maintenant disparu; il fut 
abandonné par ses propriétaires quand la clientele cornmenca à diminuer 
et les vandales se chargerent d'apporter ce qu'i l  en restait. 

Quant aux nombreux bareaux A vapeur qui sillonnaient le lac Saint- 
Jean dans les années 1900, ils sont tous disparus les uns après les autres; il ne 
reste plus que les bateaux de la Compagnie Price qui servent 3 touer les 
"trains de ~itounes", au moulin de Riverbend. 

II y a également, sur le lac Saint-Jean, de nombreux bateaux de plai- 
sance qui ont leur port d'attache dans les nombreuss marinas autour du lac. 

Le bac 
Les premiers colons arrivés à Saint-Coeur-de-Marie traversaient la 

Grande-Décharge en chaloupe e l  en canot d'ecorce, mais on espaçait les 
voyages à cause des dangers de la traversée, surrout lorsqu'il y avait quantité 
de marchandises à apponer. 

C'est donc en 1883, A la suite de nombreuses démarches, appuyées 
par toute la population et les différents corps publics, que le gouvernement 
provincial accordait un ocrroi de 2 000 S pour la construction d'un "bac" et 
d'une barge pour relier les deux rives de la GrandeDécharge. Le "bac" sentait 
pour traverser les voitures et chevaux ainsi que tes grosses charges; lorsqu'il 
n'y avait pas de voiture à traverser, on  se servait de la barge. 

Cette traverse d'Alma a Saint-Coeur-&-Marie se trouvait vis-&vis la 
route entre le ler  et le 3e rang de i'îte d'Alma, route construite par le Gouver- 
nement; ce dernier avait fait cons~ruice deux autres routes du c6ré de Saint- 
Coeur-de-Marie. Une première entre le rang de la Décharge et le rang de 
l'église; l'autre vis-à-vis celle d'Alma, qui partait de la rive nord de la Grande- 
Décharge et se rendait au chemin du rang de l'Église. 

La "Providence" 

Le "bac", qu"on appelait la PROVIDENCE, était formé de deux cha- 
loupes de 31 pieds de longueur, reliées entre elles par des madriers de 12 
pieds de longueur et de 2 pouces d'épaisseur. Le tout entouré d'une garde 
solide munie de 4 taleis pour maintenir quatre rames d'une dizaine de pieds de 
longueur. Le "bac" pouvait facilement porter deux vo i ture attelées avec c h e  
vaux et leur charge. 

Le service de la "traverse" - le bac et la barge - appartenaient a la 
municipalité de Saint-Joseph d'Alma, mais en venu d'une entente entre les 
deux conseils, ce fut la municipalité de Saint-Coeur-daMarie qui en assura 
îoujourç l'administration. C'est en 1890 que la municipalité de Saint-Joseph 





Le trajet 

Suivons maintenant le "bac" dans ses traverses. A partir de Saint- 
Coeur-de-Marie pour I'ile d'Alma, le courant poussait pour ainsi dire le bac 
vers le large pour remonter ensuite en eau tranquille le long de la rive du côté 
d'Alma, voyage qui prenait environ 1/2 à 3/4 d'heure. Mais a partir d'Alma 
pour Saint-Coeur-de-Marie, il en était autrement vu la disposition des petites 
iles qu'il y avait dans la GrandeDécharge. 

A partir du point de départ, à Alma. il fallait remonter le courant qui 
n'était pas trés fort heureusement, contourner les petites iles, s'élancer dans 
le grand courant. ce qui nécessitait un travait intensif des rameurs pour arriver 
à destination, ce qui prenait pas moins de 1 a 1 1/2 heure pour cene Iraver- 
sée, selon les vents. 

Anecdote 

On doit à Edmond e l  Louis-Philippe Lavoie, fils d'Edouard, d'Alma, 
i'anecdote suivan~e qui démontre une fois de plus que cette "traverse" fut 
sous la protection de la Divine Providence.. . puisqu'on n'eut jamais à déplorer 
une seule perte de vie: 

"Fait ~ntéressanr a noter, le bac fut b h i  par le missionnaire, M. i'abbé 
Cimon, quiassura qu7 n'y aurait aucune perte de vte, ce qui se réalisa 
par Je fait suivant. 

Un jour, deux jeunes de Saint-Coeur-de-Marte demandés d'urgence 
pour aller "quérir" le médecin qui demeura/< à HébertviIIe - ceci se 
passait en automne et les bords de la Grande-Décharge élaient gélés 
-, iJs prirent 7 heure a faire la traverde; de là, ils se rendirent à pied 
la distance de 2 mi//es de la traverse chez M. Edouard La voie, qui étai? 
le premier colon le plus pr&s du chemin 8 posséder un cheval. Malheu- 
reusement, celut-ci était parti pour aller au moulin à farine siiué au 
Carcajou, distance de 3 mlïles. Alors, son f i s  Edmond, àgé de 14 ans, 
s'offrit pour aller a pied avertir son pere d'aller chercher le docteur. 
Lorsque Je médecin fut rendu sur le bord de la traverse et voyant l'eau 
noire G rra vers la glace, il hésifa à s'aven furer car c'etair vraiment trop 
risqué. Nos deux jeunes, habitubs aux dangers, I'encourag~rent en lui 
disant ''si vous vous noyez, on vous sauvera': Le bon docteur a dû 
sourire a ces paroles et ... vo yanr tant de cran, iïse fit obéissant et mal- 
gré cerialils craquemenrs sinistres et peu rassurants de la glace, 
/'a venrure se termina heureusement a l'aller comme au retour. Ce quj 
prouve, une fuis de plus, que la Prov~dence ne fait pas rnent~r ires pro- 
messes de ses représentants, ce qui prouve aussi que rendre sen4c.e a 
ses semblables ne fait pas mourir, ni les hommes ni les bétes, car Je 



cheval qui a s e d a  carrioJer le docteur par des chemins imprat~cables, 
est mort à 24 ans, ce qui fair 8 ans de plus que I'ordinaire. " 

Soumissions 

À partir de 1890, alors que la municipalité de Saint-Coeur-deMarie prit 
en charge l'administration du "bac", la traverse fut toujours accordée par 
soumissions publiques. 

Le premier contrat accorde pour 1891 le fut à William et Pitre Maltais pour la 
somme de 100 $, cautionnés par Joseph Rousseau ... "au cas où ils manque- 
raient Ci leurs devoirs volontairement au cours de leur contrat ou qu'ils aban- 
donnent la traverse avant le terme expiré sans le consentement dudit Conseil; 
s'ils remplissent bien fidèlement leurs devoirs, la caution restera nulle et sans 
vigueur". 

Le Conseil décrétait également que "le courrier de la malle aura droit 
de traverser sans frais, tous les mardi et vendredi matins, a la condition que le 
postillon soit arrivé à l'heure, même s'il y avait plusieurs voitures". 

De plus, le "bac" qui sert pour traverser la Grande-Décharge sera mis 
à clef et sera sous la responsabilité de ceux qui auront le contrat de la traver- 
sée. 

MM. Anananias Renaud, Thomas Fleuty et François Maltais sont 
nommbs inspecteurs pour recevoir les voitures des traversiers de la Décharge 
(gros bac er petite barge) et juger si elles ont r q u  un radoub convenable pour 
toute la saison. 

En 1893-94, le contrat est accordé B David Harvey et François Fleury, A 
condition que ces messieurs s'engagent a coucher au camp au bord de la 
Décharge pour tous les samedis soirs. 

Comme les colons pouvaient prendre des abonnements au traversier. 
la différence du contrat aux traversiers était comblée par u n  octroi du gouver- 
nement aux colons. 

A l'amende 
A la suite d'une plainte de MM. Ferdinand Boily et W. Simard, le Con- 

seil, 8 sa seance du 4 septembre 1893, "condamne les traversiers David Har- 
vey et François Fleury b payer une amende de deux piastres pour avoir man- 
qué à leur devoir. L'amende sera répartie comme suit: une piastre aux deux 
plaignants pour le temps qu'ils ont perdu et l'autre piastre au Conseil". 

En 1894, le contrat est accordé à Michel Harvey jusqu'aux premiers 
chemins d'hiver et il devra faire les extras tant qu'il y en aura besoin, même la 
nuit. 





ser ceux qui transporteront le fromage a la station, gratuitement comme par 
les années passé-; 2- le Conseil se réserve le droit de reprendre le "bac" s'il 
en a encore besoin, en payant les améliorations faites, le tout estimé par des 
experts. 

Quant a la barge, elle fut vendue a M. Francois Gagné, marchand 
d'Alma, pour la somme de 4 S, argent courant, payable avant le l e r  no- 
vembre de la même année. 

L e s  deux routes conduisant aux débarcadères furerit fermées: celle de 
I'ile d'Alma en septembre 1897; celle du Canton Delisle fut laissée a la disposi- 
tion des propriétaires des îîes voisines. 

Voici donc, en résume, les responsables de la "iraverse" depuis ie 
debu t : 

Joseph Fleury 
Alfred Rousseau et Francois Maltais 
William Simard et Pitre Malta~s 
David Harvey er Francois Fleury 
Michel Harvey (jusqu'au printemps; 
Michel Harvey et Joseph Fortin 

* Y 



Le bateau de M. Xavier Sirnard {debout a I'extréme gauche) qui Btait utilish en gran- 
de partie par la Cie Piice pour le touage des billots mais qui fut fort utile. comme 
traversier entre Saint-Coeur-de-Marie e t  Alma en 1928, aprds qu'une section du pont 
de Tache eut Bté ernponde par la crue des eaux. 
M. Simard, qui reconnu comme un  homme de "grands services". était le père 
d'une nombreuse famille dont deux prlitres, les abbés Alfred et Armand. 



- 
Le "Stella Maris", propri6t6 de Xavier Simard. qui l'avait ache14 de Jean-Baptis- 
te Tremblay, de PBribonka qui l'avait construit. Ce bateau fut fort utile lorsque 
vers 1927, il servit A transporter, A l'aide d'une barge. une grande partie des maté- 
riaux de l'hôtel BEEMER qui fu t  dhmoli aprhs avoir 4tB vendu. Le "Stella Marls" 
devint hors d'usage lorsqu'il se fu t  echouh M. Simard d6crda alors de s'en pro- 
curer un autre. 

Le deuxierne bateau de M. Xavier Simard, le "Ste-Jeanne-d'Arc", fut achetb des 
Frdres de Saint-François-RBgis. de Vauvert. qui l'avaient construit vers 1940. 11 

s'8choua sur une roche dans la Grande-DBcharge et  cassa en deux an 1545; il n'd- 
tait pas r8psrable. M. Xavier Simard. qui Btsit arrivé B Saint-Coeur-de-Marie en 
1926 partit pour Chicoutimi-Nord en 1946. 





Alplionse Slmard raconte encore que "tout était d'un luxe inoui; 
pour ce temps-/& Il y avait des lustres en cristal, partout, comme 
dans /es églises. L 'extérieur de I'hôrel était en bois naturel. Les pla- 
fonds ava~et?t 9 pieds de hauteur et tes 33 chambres Graient aména- 
gées avec des meubles ancens; il y a vair aussi de grands miroirs 
partout. "Pour a voir une petite idée de /a grandeur des pièces, Al- 
phonse Simard raconte que /a cuisine avait une quarantaine de 
pieds de long et que /e fumoir &tait aussi grand. Tout était éclairé, 
même l'extérieur.. . I'électrrcit8 était fournie par des 3 E L  CO. 

Atphoose Sjmard ajoute enfitirl qu'en 7930, on construisif un quai a 
Saint- Coeur- de-Marie, sur te lot 25 du Zième rang, pour remplacer 
celui quiavair ét& abandonné a /a Pointe- Taitlon. 

C'est son père, Xa vjer Simard, qui construisit le quai en bois; les 
cages étaient remplies avec de la pierre provenant du dynamitage 
dans la Grande- Décharge et charro yee par Xavier Simard, avec sa 
barge. 





Les ponts 

Les ponts 

Une des principales difficultés que rencontrèrent les premiers co- 
lons qui arrivèrent à Saint-Coeur-de-Marie fu t  les ruisseaux et les rivières, 
barrières naturelles. 

A chaque ruisseau il fallait construire un  ponceau et a chaque riviè- 
re, un  pont. C'est donc avec du bois coupé sur les lieux ou aux alentours 
que les colons construisirent ponceaux et ponts aux endroits les plus ac- 
cessibles. 

Les trois principaux ponts a Saint-Coeur-de-Marie furent construits 
sur les rivières Mistouk, aux Chicots et aux Harts, sur les chemins déjà tra- 
cés par les premiers colons. Par la suite, il fallut construire d'autres ponts, 
plus petits, sur les mêmes rivières, mais dans les rangs, 8 mesure que les 
colons prenaient possession de leurs lots pour s'y établir a demeure. 

Voici un modble des premiers ponts. 

Ces ponts de bois étaient tous couverts pour protéger le pavé de la 
pourriture. De chaque côté, au haut et au centre, II y avait des espaces à 
claires-voies sur toute la longueur du pont pour diminuer la force du vent. 

Ces ponts étaient des merveilles de construction et les colons du 
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Le pont sur la RivtBre-aux-Harts. pendant la construction en 19a:  le contrat a ét4 
ew8cuté par la firme Roméo Fortin Inc d'Alma e t  la compagnie Sud Ltée. de Mon- 
tréal. 



temps, souvent menuisiers irnprovis8s, savaient corninent enchevêtrer les 
poutres pour rendre les ponts solides. II y avait des piliers en bois ou en 
pierre de chaque côté mais jamais de pilier au centre, peu importe la lar- 
geur de la rivière. Les ponts n'avaient qu'une seule travbe faite avec du 
bois coupé aux alenrours et équarri sur place. 

C'est le Département de la Colonisation qui octroyait les colons 
pour la construction de ces ponts el accordait des permis de coupe de bois 
apres entente avec les compagnies forestières. 

C'est ainsi qu'on retrouve dans une lettte du  Département de la Co- 
lonisation que "lors de la reconstruction des ponts des riviéres Mistouk et 
aux Chicots, dans le  Rang 5, ponts qui avaient &té construits en 1932, le 
Département de la Colonisation avait accordé a Clovis Roy un contrat 
pour la coupe de 80 000 à 100000 pieds de bois a raison de 1 2 3  Ç du mille 
pieds. Ce bois devait ëtre coupé sur les concessions de la Compagnie Pri- 
ce Brothers Et Co. Limited, dans le Canton Labrecque et au Lac-des-Habi- 
tants". 

C'est à peu pres ainsi que furent construits tous les ponts en bois à 
Saint-Coeur-de-Marie. 

En 1924, le Département des Travaux publics du Québec, obligea la 
Cie Quebec Development A construire des ponts en fer sur les riviéres Mis- 
touk, aux Chicots et aux Harts pour remplacer les ponts de bois construits 
sur ces rivières. pres du lac Saint-Jean et qui devaient être innondés par le 
haussement des eaux du lac Saint-Jean a la suite de la construction du 
barrage d'Isle-Maligne, sur la Grande-Décharge. 

Ces trois ponts furent consrruits en 1925-26 et acceptés par le Dé- 
partement des Travaux publics en 1927. C'est en effet le 27 juillet 1927 que 
!'ingénieur 0. Desjardins présentait son rapport 5 l'ingénieur en chef du 
Département des Travaux publics, M. Yvan Vallée, après avoir inspecté 
les travaux effectués pour la construction des trois ponts par la Quebec 
Development. 

L'ingénieur Osjardins écrivait alors ce qui suit, relativement au 
pont sur la rivière Mistouk: 

"Conformément aux instructions reçues, j $ 1  fait /e 20 courant l'ins- 
pecuon du pont susdit en présence de M. A.-G. Naud de la Cie 
Quebec Development etj'ail'honneur de vous soumettre le rapport 
suivant: Les travaux de consfrucfion des unirés de la sous-structure 
et fe montage de la superstruciure méra//tque ont é ~ é  exCcurés en 
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1925 et Iepeiniurage de l'acier a Bté accepté en 1926. En aufant que 
j'ai pu le constater, les travaux dans leur ensemble, ont été exécu- 
tés d'une man~ére sarisfaisante et peuvenl être occupes par ce d.4- 
panement. Depuis /a terminarson des travaux extlcurés a ce pont, 
aucun ouvrage d'enrretien n'a été ndcessaire puisque ce pont est 
en bon état. 

À /a suite de l'entrevue que j'ai eue avec vous, je recommande que 
cepont soir accepté par ce Département aux condirions suivantes: 

La rnuntcipalit.4, conformément d l'entente intervenue avec /a Com- 
pagnie, devra se charger a l'avenir de l'entretien de ce pont; mais 
s'il es1 nécessaire de faire à cette coostruct/on, pour une ratson ou 
une autre, des travaux autres que ceux d'entretien, la Compagnie 
Quebec Development, à la suite d'un avis que nous lui transmet- 
trons, devra s'engager B remettre ce pont en bon état, 

Humblement soumis, 

O. Des/ardins, 
Ingénieur senior 

Quant au pont sur la Rivière-aux-Chicots, le rapport est le même 
sauf les recommandations A la fin qui se lisent comme suit: 

Les perifes cu/ées des rravées-approches ont été exliaussées et le 
niveau de la dalle de ces travaux convient bien au resre de l'appro- 
che. Les boulons d'ancrage qut étaient pli& ont Pté remplacés par 
de nouveaux boulons. Les garde-corps ont &ré redressés. Du bkron 
a été ajouté au dos de la cuiée ouest pour faire un meitleur appui 
aux poutres supporrant la dalle de /a petite travée. Ces travaux en 
général ont été bien exécur4s. En autant que j'aipu le constater, les 
travaux dans leur ensemble sont présentement dans un étai satis- 
faisant et acceptable. Tous les travaux du pont susdit sonr termi- 
nés. 

II en est de même pour le pont de la Rivière-aux-Harts quant aux re- 
commandations de l'ingénieur Desjardins en rapport avec certains travaux 
qui devaient etre exécutés avant que le pont ne soit accepte par le Depar- 
tement des Travaux publics: 

La ~ravée-approche est a une légere pente descendante vers /e rem- 
blai en pierres et le béton est f~ssurd aux appu~s  des poutres sur /a 
petite culée, mats cet état de chose existait a ma derniere visite. Du 
côté est, /es poteaux d'ornementation sont dérach&s légérernent de 
/a cornière supérieure du garde-fou du ponr. 
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Le pont de fer sur la Riviere-aux-Harts, remplace par un pont en bhton, en 1968 
e t  constrult par la flrme Rom60 Fortiii Inc., d'Alma. 

Le pont en bbton consrruit par les firmes Romho Fortin Inc. et  Sud Lirnitbe. en 
1967, sur la Rivibre-aux-Chicots. 



Je recommande donc de combler par un mortier de ciment /es fis- 
sures aux appuis des poutres de /a travée-approche et de replacer 
/es poteaux d'ornementation pour que /es corniéres y p6netrent. 

A la suite de l'entrevue quej'aieue avec vous, je recommande lors- 
que /es travaux de détail ci-dessus auront &té exécurés, que ce pont 
so~l  accepté par ce Département aux condiftons suivantes: La Mu- 
nicipalité, conformémenr a l'entente in fervenue avec /a Compa- 
gnie, devra se charger à I'aventr de l'entretien de ce pont, mais s'il 
est necessa~fe de faire à cette construction, pour une raison ou une 
autre, des travaux autres que ceux d'entretien, la Compagnie Que- 
bec Development, a la suite d'un avis que nous lut transmetrrons, 
devra s'engager a remetrre ce pont en bon érar. 

Cette entente passée entre la Municipalité et la Compagnie Quebec 
Development, pour les trois ponls et qui obligeait la Municipalité à entrete- 
nir les trois ponts et à la Compagnie d'effectuer des rbparations, si néces- 
saires, a la demande du Département des Travaux publics, ne semble pas 
avoir eu de conséquences par la suite. 

Les ponts de fer demeurèrent assez longtemps. Celui de la Rivière 
Mistouk dura environ 25 ans et fut démoli alors que le Gouvernement pro- 
vincial, a la suite de nombreuses démarches du  Conseil municipal et égale- 
ment de pressions de toutes parts, décidait de reconstruire les trois ponts de 
Saint-Coeur-de-Marie. 

Pour le pont de la Rivière Mistouk, le Gouvernement accorda le 
contrai à la Cie Deslaurier, de Montréal, pour la construction d 'un pont en 
béton, en 1951. 

II fallut attendre encore plus de 15 ans avant d'obtenir la recons- 
truction des ponts des Rivieres-aux-Chicots et aux Harts. 

Celui de la Rivière-aux-Chicots fut construit en béton, eri 1967, paf 
la firme Roméo Fortin Inc., d'Alma. Quant a celui de la Riviére-aux-Harts, 
il fut construit l'année suivante, soit en 1968, par la firme Roméo Fortin 
Inc., d'Alma et la Compagnie Sud Ltée, de Montréal. 

Lors de la reconstruction de ces ponts en béton, le Gouvernement 
er3 a profit& pour élargir la route régionale et y apporter des améliorations 
importantes. 
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ses deux cousines d'Alma. en 1939, sur 
le pont du rang Saint-Charles. 

Paul-Emile Lavoie sur le pont du rang . je:. . 

Saint-Charles en 1939, ., Y? 

Alfred Trernblay. boucher. et son épouse 
Rosa Gaudreault, sur le pont de fer de la 
RiviAre Mistouk, en 1938. 



Orner Larouche sut le pont 
de fer de la Riviére-aux.Chi- 
COtS. 

Voici le genre de pont en ' 

bols que l'on construisait 
autrefois sur tous les cours 
d'eau pour ouvrir des che- 
mins. Celui-ci &ait construit , 
dans le Rang 5. et enjambait 
Itr Rlvlhre de la cete A Bh4- , 

rer. II Btait construit pr&s du r 
lot  oii des ingbnieurs ont fait 
des forages en 1950 en vue 
de la construction du berra- 
ge de la Chute-8-la-Savane. 
Sur la photo. Laurene Si- 

rP 
mard et Noillla Laroucha. 



Georgette Boily. mdra d'Antoine 
Latouche, posant devant la "cal- 
vette" dans le rang Saint-Domlni- 
que. 

Le polit construit 8 la Chute-des-Dionne. 
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Vie du fameux tracel construit pour l e  
chemin de fer vers Chibougamau. Sur 
la photo. B I'arriére, Paul DubB. Th&&- 
se Plourde. Rose-Aimbe Plourde; $ 

l'avant, Jeanne, Dominique, Maria- 
Joseph et Gracia Plourde. 

Devant le pont de bois, dans le Rang 5, 
Germaine Tremblay, institutrice et Ro- 
saire Plourde. 

1 . -  

Démolition du tracal du chemin de fer 
de Chibougamau. en 1440, au moyen 
d'un moulin A scie portatif Sur la  pho- 
to Joseph Brisson. Francis Brlsson et 
Philippe Gilbert 





Le Pont de Taché 

Même si la population de Saint-Coeur-deMarie pouvait utiliser le 
"bac" pour traverser la Grande-Décharge et se rendre à Alma, et ce, pendant 
une dizaine d'années, il est évident que cette situation défavorable ne pouvait 
que nuire au développement de la nouvelle paroisse. 

C'est donc la construction du Pont de Taché qui permit à la municipa- 
lité de Saint-Coeur-deMarie d'accélérer son développement et de progresser 
plus rapidement. 

Voici ce qu'écrivait Monseigneur Victor Tremblay, dans I f  Histoire 
d'Alma, relativement a la construction du Pont de Taché: 

Le cours de la rivière Saguenay était le gros obstacle au progrès des 
établissements qui se multipliaieiit le long de sa rive nord, et on le ressentait 
davantage aprés 1892, alors que le chemin de fer venait mettre les localités de 
la rive sud en communication avec les marchés. 

Dans sa partie supérieure, celle qui est formée par les deux Décharges 
et qui inrétesse immédiatement la région du Lac-Saint-Jean, il y avait très peu 
d'endroits où le cours d'eau &tait franchissable, et pariout il érair dangereux, 
même impraticable en certaines saisons. Le service de traverse au moyen 
d'un "bac" entre Saint-Coeur-de-Marie et I'ile d'Alma ne fonctionnait que 
lorsque la Décharge était libre de glaces; l'hiver, les communications étaient 
pratiquement impossibles; des cages construites dans le but d'arrêter les gla- 
ces pour en faire un pont utilisable n'avaient donné aucun résultat. 

C'est dans le PROGRÈS DU SAGUENAY qu'on trouve le premier ap- 
pel en faveur du projet hardi de construire u n  pont sur la Grande-Décharge. 
Au cours d'un article élaboré sur les travaux publics dont la région avait un 
besoin urgent, on consacre à ce sujet un long paragraphe dont voici I'essen- 
tiel: 

"Une questjon importanre esr celle de la traverse de /a Grande- 
Décharge depu~s J'jle d'Alma jusqu 'a Satnt- Coeur-de- Marie. Ceux qui 
connament les lieux sa ven l que le potil de glace ne s'arrête pas dans 
la GrandeDécharge et qu'en hiver les communicattons sont presque 
~rnprat~cables. L e gouverriemenr féddral a fa~r construire une belle et 
borine cage en vue de faire arrêter le pont (de glace), mais cet essai a 
&ré sans dsulrat; on demande maintenant la construcrion de deux 



nouveaux quais. . . Selon nous, la glace n'arrêrera pas plus avec deux 
nouveaux quais.. . Au lieu de faire deux nouvelles cages, pourquoi des 
efforts ne sont-i/s pas faits pour engager le gouvernement fédéral a 
consrruire un pont de vant relier Alma a Saint- Coeur- de- Marie? Un 
pont sur la Grande- Décharge mettrait la courageuse populatiori de 
Saint- Coeur-de-Marie en communication permanente avec Sajnt- 
Joseph d'Alma et la voie ferrée, et ce serait pour le nord du Lac-Saint- 
Jean l'ouverture d'une ère de prospériré d laquelle cette partie du 
comté est bien pr&, grâce au vaste champ qu'elle offre a /a colon~sa- 
rion. " 

La proposition eut des suites immédiates. Au  mois de janvier 1893, la 
municipalité de Saint-Coeur-de-Marie préparait une requête en ce sens et 
deléguait le curé de la paroisse, l'abbé Joseph Renaud, 9 Québec pour la pré- 
senter et l'appuyer par des renseignements et l'argumentation nécessaires. 

somme da dix piastres pour frais de voyage comme d81éguh auprhs 
de la LBgislature de Québec pour prbsenter et  appuyer la requhte 
pour le pont sur la Grande-Ohcharge du lac Saiiit-Jean. 
(Extrait des minutes du conseil de la paroisse de Saint-Coeur-da- 

Quelques jours plus tard, I'évhque de Chicoutimi en personne, Mgr 
Michel-Thomas Labrecque, et les dépurés Joseph Girard et Honoré Parent re- 
nouvelaien t la démarche et recevaient des ministres la promesse de "donner à 
cette question toute l'attention qu'elle mérite". On ne laissa pas refroidir le 
bon vouloir des ministres; avant la fin de février, le curé d'Alma se rendait à 
Québec au nom du conseil pour faire avancer les choses. Peu après commen- 
tait le bûchage du bois du futur pont. Le PROGRES DU SAGUENAY souli- 
gnait l'importance du fait dans un article éditorial le 15 fevrier. 

On prit d'abord le bois dans le voisinage, mais il fallut bientôt aller à 
des distenaes de plus en plus grandes, car les chantiers qui opéraient depuis 
$as de quarante ans dans les forets du Lac-Saint-Jean avaient réduit la quan- 
tit4 de bois utilisable pour une telle construction; pour ce travail important, les 
dimensions et la qualité requises étaient difficiles à trouver. On n'acceptait 
dans la construction du pont (piliers et charpente) que des pièces d'épinette 
rouge d'au moins trentecinq pieds de longueur et de douze pouces de diamè- 
tre kquarries. "Des arbres qui donnent ca on n'en voyait jamais deux dans la 
forêt" dit un vétkran de l'oeuvre. Ainsi il fallut aller en chercher jusqu'aux îles 
de Saint-Gédéon, 5 la Station-d'Hébertville, du c6té sud et du cô.té nord jus- 
qu'a Saint-Henri et à ta cliute McLeod sur la rivière Péribonka. Le plus grand 
bois a été pris en grande partie "dans la grosse montagne du 5e rang de 
Saint-Nazaire". 



Les piéces étaient équarries dans la forêt même avant d'être transpor- 
tées; on les divisait ensuite sur place à la scie de long à main, quand il y avait 
lieu, pour obtenir les plancons de moindre grosseur qui entraient dans la char- 
pente. 

La conduite de ces opéralions était confiée à Francois Maltais dit 
" Francais". 

Les chantiers d'abattage et de transport du bois furent interrompus "à 
la fonte des neiges". Pendant l'été, on fit ouvrir des chemins entre le site du 
futur pont et les localités d'Alma et de Saint-Coeur-de-Marie; mais ce n'est 
pas sans inquiétude qu'on vit l'inaction se prolonger. On en retrouve des 
échos dans une "Chronique du Lac-St-Jean" venant d'Hébertville et datée du  
29 septembre 1893. "La reprise des travaux du pont de bois sur la Grande- 
Décharge est.. . t'événement remarquable de la semaine. Ce n'est pas sans un 
profond sentiment de plaisir que ces pauvres colons situés plus au nord ont 
vu arriver le directeur des travaux, Monsieur Joseph Bureau, pour reprendre 
ces travaux qu'ils croyaient remis indéfiriiment" . 

L'auteur de la dite chronique ayant forrnulé des critiques au sujet de la 
venue d'ouvriers étrangers et des maigres salaires offerts à ceux de la région, 
la population craignit les mauvais effets de ces observations et tint une as- 
semblée spéciale pour dégager sa responsabilité de ces propos et pour voter 
une protestation. Y eut-il chantage ou simple froissement? En toul cas. la 
chose prit une telle imponance que le 2 décembre, le conseil municipal 
d'Alma envoyait le curé de la paroise, l'abbé Héracléus Lavoie, "en déléga- 
tion auprés des ministres à Québec pour obtenir la reprise des travaux du pont 
sur la Grande-Décharge" . 

L'effet fut immédiat: avant la fin du mois, on commençait les travaux 
de construction du pont. 

La place du pont avait été choisie par l'ingénieur du gouvernement 
fédéral, M. Joseph Buteau. Le pont touchait aux deux comtés: son extrémité 
sud s'appuyait sur l'île d'Alma (lot 9 du rang IV), dans le comté de Lac-Saint- 
Jean, et son extrémité nord sur un coin (lot 42 des rangs II et III du canton Ta- 
ché, dans le comte de Chicoutimii, ce qui lui valut la deisignation de "Pont de 
Taché". 

C'était apparemment le lieu le plus favorable. Du cOté d'Alma, un flot 
de roche séparé de la terre ferme par un canal peu profond qui était pratique- 
men1 5 sec quand les eaux de la rivière étaient basses, permettait d'épargner 
les frais d'une longue travée, cet flot offrait de plus l'avantage d'un éperon de 
rocher solide taille comme expres à la bonne hauteur pour servir de pilier au 
pont. En face, sur une largeur de 220 pieds, le lit de la rivière se creusait subi- 
tement en profondeur insondable, formant un canal géant ou l'eau passait en 





d'un des côtés de l'arche du pont; le côté compl&zernent achevé, on  devait le 
dresser verticalement tout d'une pièce au moyen de palans, le fixer dans cette 
position et construire le même palier l'autre côté, qui devair être dreçsé à son 
tour; on devait les lier ensuite l'un à l'autre et construire entre les deux le reste 
de la charpente et les pavages. Une fois les deux côtés levés, le pont se por- 
tait lui-même, mais jusque-là, la présence et la solidiré du tracel étaient indis- 
pensables; c'était le problème vital. 

Aussi lui donnait-on la première attention. Pendant que le chantier de 
construction opérait partout, on réservait pour le "gros canal" les meilleurs 
hommes, lesquels étaient nécmsairement peu nombreux à cause de l'espace 
très restreint où on pouvait travailler et à cause des dangers auxquels on érait 
constamment exposé; on exerçait une surveillance très Btroite sur les moin- 
dres détails et on exigeait une précision parfaiie dans I ' e ~ é ~ u t i ~ n .  

Le Pont d e  Tache peu de temps aprds sa construction 11902). 

On comprend que tous leç incidents de l'histoire de certe construction 
soient restés gravés dans la mémoire de ceux qui y ont participé. Nous avons 
eu la bonne forrune d'en retrouver plusieurs, spécialement Johnny Tremblay 
"a Jean", d'Alma, un des contremaîtres, qui a "eu connaissance pour y avoir 
travaille du commencement a la fin"; Onésime Harvey, de Saint-Coeur-de- 
Marie, qui dit "J'ai commence avec le premier arbre, avec Johnny Ttemblay 
e t  Francois Maltais, et c'est moi qui ai ramas& les outils quand tout a été fini, 
avec Georges Barrette et Antoine Alain. .. J'ai consramment travaillé sur 
place, sous la conduite d'Alain, et je n'ai pas manqué une heure"; Phydime 
Lavoie, de l'île d'Alma, qui di1 de même: "J'en connais quelque chose, j'y ai 
travaillé rout le temps"; Cléophas Girard, alors d'Alma (plus tard de Sainr- 
Gédéon;, que son travail rerenait constamment sur place et qui était en rap- 
port avec tous les hommes; et nombre d'autres. Les dbtails recueillis ont été 
soigneusement fixés par écrit à mesure, compares et vkrifiés. II est opportun 
de signaler ces témoins pour donner appui aux faits de nature extraordinaire 





fut dressé dans la première semaine de mars. C'était la charpente du côté est 
(vers le bas du courant); elle fut laissée légèrement inclinée, afin que sa pe- 
santeur la protkgeât contre le risque d'être renversée par un coup de vent. On 
commença sans délai la charpente de I'autre côté. 

Ce travail était pariiculierement délicat et difficile. II était exécuté par 
Antoine Alain personnellement avec l'aide des hommes les plus adroirs. Bar- 
rette disait à Alain: "Cette arche-la, il faut qu'elle soit à toute épreuve. Je ne 
veux pas qu'un autre que toi y merte la main. II faut que tous les ajustages 
soient parfaits, qu'il n'y ait pas un joint où on puisse passer une lame de cou- 
teau". Er ce fut ainsi. 

Barrette, lui, surveillait l'exécution et rajustai1 les mesurages. Tous les jours, il 
prenait les sondages, les niveaux, vérifiait les mesures. II y avait continuelle- 
ment des rajustements a faire, parce que le tracel faisait toujours défaut quel- 
que part, et Lebel, qui en avait la charge, travaillait sans relache à remplacer et 
rectifier. Tous les matins on  trouvait un ceriain nombre de "chandelles" - 
c'est ainsi qu'on appelair les poteaux des pilotis - coupées sous la glace, ce 
qui faisait fléchir le tracel et faussait les mesures. II fallait percer la glace et 
remplacer les pièces emportées, puis rétablir l'exactitude du palier. 

Un moment, tout faillit ëtre emporté. LES glacons amenés d'en haut 
par le courant avaient épaissi le barrage sous le ponr et l'eau cornrnenca à le 
soulever. La charpente de l'arche en construction était tellement tordue qu'il 
n'y avait plus moyen d'y travadler. "C'était ie 19 mars, dit le véiéran Cleophe 
Girard; Barrette nous dit: "Avertiçsez le curé Lavoie. ..". J'arrive à l'église et je 
fonce au confessionnal. Monsieur Lavoie ouvre le guichet et dit: "Le tracel?". 
Je réponds: "Si la glace ne par1 pas, dans une heure tout sera brise". Mon- 
sieur Lavoie a fait un grand soupir et dit: "Elle va partir", et de fait elle a parti à 
ce moment-là" . Si  le rapport est exact, comme il y a lieu de le croire, étant de 
celui même qui a fait la démarche et corroboré en substance par d'aunes, 
c'est une chose assez étonnante que la glace n'ait pas emporté avec elle tous 
les pilotis, auxquels elle était soudée et qui résistaient à peine a la force du 
courant quand elle les tenait là. 

C'est donc sur un rracel au-dessus de l'eau libre que le second côté de 
l'arche du gros canal fut achevé. II fut levé le9 avril. L'opération fut un evéne- 
ment, sinon une aventure, et on douterait de certains détails si on n'avait pas 
la concordance des témoignages pour rassurer. 

La crue des eaux avait commencé; plusieurs chandelles avaient été 
emportées et il n'était plus possible de les remplacer; le tracel affaibli menaqait 
de partir d'un moment à l'autre. 

Pour dresser debout la charpenre, dont le poids était énorme - elle 
mesurait 220 pieds de longueur et 20 pieds de hauteur et elle était faite de 









Dans le territoire d'Alma, le dommage le plus considérable fut l'avarie 
au Pont de Tache, sur la Grande-Décharge. Toute la partie nord-est, longue 
de près de 400 pieds, fut emportbe par le courant; il ne resta que i'arche prin- 
cipale, qui enjambe le canal le plus profond et qui, bien que barrue par les 
flots, résista grâce 9 sa pesanteur et A l'enlèvement des lambris, opération qui 
permettait à l'eau de passer a travers IFS charpentes. 

B 1 
Le Pont de Tache battu par les flots en 1928. 

Le Pont de Tache aptes qua la partie nord eOt Btb amportée par les flots. 
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rive sud de la Grande-DBcharge, 19 ou avait été le Pont de Tache et, I'annke 
suivante, elles en érigeaient une replique sur la rive nord à l'autre extrémite du 
pont disparu. On pouvait y lire: 

ICI RA IT  LE PONT DE TACHE. PREMIER PONT SUR LA 
RIVIERE SAGUENAY, IL FUT CONSTRUIT EN 1894. PONT 
COUVERT, TOUT EN BOIS, IL AVAIT UNE LONGUEUR TO- 
TALE DE 620 PIEDS EN QUATRE ARCHES DONT LA PRIN- 
CIPALE, MESURANT 220 PIEDS, ÉTAIT UNE MERVEILLE 
D'AUDACE ET DE SOLIDITE. 

CE-E ARCHE, LA PLUS LONGUE DU GENRE EN CANA- 
DA, DOMINAIT LE COURS D'EAU (ALORS LIBRE) DONT 
iA FORCE RENDAIT IMPOSSIBLE D'ATTEINDRE LE FOND 
ET D'ARRÊTER LA GLACE; SA CONSTRUCTION TIENT DU 
MIRACLE. ELLE A RESISTE A LA POUSSEE DES FLOTS QUI 
ONT EMPORTE LES AUTRES PARTIES DU PONT EN 1928. 
CE PONT FUT D€MOLI EN 19461 947. - 1950. 

Cette plaque fut dévoilée le 24 septembre 1950, du côté nord du 
Pont de Taché, par Ferdinand Larouche, de Saint-Coeur-de-Marie, qui 
avait et& invité par la Société Historique du Saguenay, A titre de plus an- 
cien maire d'Alma: il avait alors 91 ans et  4 mois. 

Dans une lettre en  date du 27 avril 1950, le sous-ministre des Tra- 
vaux publics dans le Gouvernement du Québec, donnait les précisions sui- 
vantes B la Société historique de Chicoutimi: 

"Ne vous fiez pas exc/usivement~ B ma mémoire mais je croii que 18 
démolition du pont de Tach.4 a commene6 8 /'auromne de 1946 et 
complétee en 194%. Ces travaux ont ét-4 exécufës en régie par le mi- 
nistëre, sauf tes piliers et culées pour @ démolition desquels /e mi- 
nistére a accordé un contrat a M. Edmouf Sa vard de Saint- Coeur- 
de - Ma rie". 





Ferdinand Larouche 

Souvenirs racontes par sa pelite-fille 
Normande Bouchard (Mme Robert Sirnard) 

Mon grand-pére Ferd~nand est n& en 7859, 2 Sami-Urbain, cornré 
de Charlevo,~, de Ferdinand Gaufhier el de Julienne C6té. Mon 
grand-père est doric un Gaurhjer dit Larouche. 

Ses parents ti'étaienl pas riches mals voulaient quand même le 
faire instruire a cause de sa sanfé fragile. C'est par l'entrem~se du 
curé Ambrolse Fafard, qu'ils réussirenr B l'envoyer étudier & /'Eco/e 
Normale Laval de Québec, oli I/ obrint son diplôme Modèle le 22 
juin 1877. 

Toujours par t'entremise du curé Fafard, II eut le priv~lege de fa~re  
une classe privée aux enfants d u n  cerraln M. Sreele, de Montréal, 
dont la femme érart Ffançarse. IJ gagnait 4,# $ par mois, logé et 
nourri. .. et envoyait tout son argent B ses parents. Au cours d'un 
voyage a Alma ou il étair venu se promener chez son frère, il fit la 
renconrre de /a belle Flavie Harvey, originaire du Rang des Mathias, 
à Chicoutimi, qui émit &galement en promenade chez un de ses frè- 
res. Les fréquenta fions ne dur&rent qu'une semaine et ils se mariè- 
renr; mon grand-père avait alors 26 ans. Ma grand-m8re Flavte, qui 
esr décédée /e 24 aoGr 79 75, à l'âge de 50 ans ef quelques mois, mir 
au monde 16 enfants. 

M o n  grand-père Ferdinand enseigna a Alma et a HBberfville et de- 
meurait sur la rerre de son frére Théodule; cette terra appartient aw- 
jourd'hui a la famille Arrhur Bergeron, dans le Rang 9, a Alma, où 
une plaque-souvenir rappelle le passage de Ferdfnand Larouche a 
cet endroil. 

Je peux dire que mon grand-pére élait un homme d'église. Il était 
d'une honnêteté extraordinaire; c'est pour cela qu'd est mort "pas 
riche" mais bien. II a vécu une v~eillesse heureuse, avec des gens 
qui l'aimaient et que lui aimait. Tout le monde avait une grande ad- 
rnjra fion pour /ui, car ii dépannait tout le monde. 

La rnaison de "Pépere Ferd~na", conme on se plaisil 9 /'appeler, 
était voisine de t'église et tow~ours ouverte, prête à accueillir pa- 
rents et am~s.  Cette malson, qui fut plus tard déménagée, exlste 
encore.. . elle appartienr B Mme Almas Fleury. 



Ferdinand Larouche pariant pour aller traire sa vache en pacage chez Paul-Ëmile 
Tremblay. 



Dans /e temps, il fallait être a jeun pour communier; or, aprés la 
messe, on allait déjeuner chez mon grand-père qui demeurait avec 
mon oncle Xavier et tan te "Bertine': (Albertinel. 

Ferdinand Larouche lut /e 5e marre d'Alma, de 1882 B 7883. A 
Saint- Coeur-de- Marie, il a été huissier et greffier de la Cour de Ma- 
gistrat, secrérarre de la Municipalit.4 et de la Commission scolaire et 
maïtre de posre pendant plus de 40 ans, ce qui a valu d'ailleurs /a 
dbcora fion de "longs services" par /a Relne. 

/ /  était trés d4vot: il allait aux deux messes chaque matin.. . de peur 
d'avoir été distrait 8 la première. M. /e curb Abel Simard disait de 
/ui, à son serv~ce: "Nous avons perdu un "pilter" de I'&g/ise de 
Saint- Coeur- de- Marie". 

Mon grand-père Ferdinand collecrionnair les "Annales" de toutes 
/es communautés; il s'&ta/t abonn.4 a un grand nombre. Ses des- 
cendants ne trouvant aucune valeur a ces revues, en ont disposé ... 

/ /  réparait /es chapelets dans ses passe-temps et iï en faisait égale- 
ment. Dés que nous étions en 8ge de djre /e c/?ape/et, ;/nous en of- 
Irait un en cadeau. . . rose, bleu ou rouge, on /e trouvait bien beau. 

Il donnait des cours a ses enfants qui sont tous devenus autodidac- 
tes ... sans avoir éfë à l'école. Quanr à mon oncle Xavier, il Btait 
également très brillant et ?rés sérieux mais surtout autoritaire.. . un 
le voyatt toujours avec un livre a la main. 

Il faisait tous les contrats de vente de makons ou de terrains.. . sans 
jamais se faire payer; /es gens lui donnaient ce qu'ils voulaient. 
D'apr4s mon père, ce n'était guere plus de 50 sous ou 1,ûû $. A vec 
l'instruction qu'il avait, 11 aurait pu dans ce temps-/$, exploiter tout 
le monde, car cëfait non seulemenr l'homme le plus instruit de 
Saint-Coeur-de-Marie.. . "mais de rouc le Lac-Sajnt-Jean'; selon 
M. Paul- Emile Trembla y qw l'a bien connu. 

II n'est pas arrivé /e premier.. . mals on attendait sriremen t un hom- 
me de sa valeur. 

Mon grand-pere était sév8r.e. Dés qu'il voyail un garçon en amour, 
i l lui disait: "Vire, mariez- vous.. . tout ce qui traîne se saltt ". 

Une fois je /e gardais avec mon cousin Justin; j'étais jeune, j'avais 
12 ans. Ma tante nous avait donné un "Pepsi" et je me souviens 
que mon grand-père s'était fach&. "Ou on va avec des enfants éle- 
vés au "Pepsi", avait-# dit. // avair même rkprirnandé ma tante. 
imaginez, on en prenait une ou deux fois par année. 





A 85 ans, il [rayait encore sa vache, sotr et marin; e//e pacageait 
chez Paul-Ëmile Trembla y.  

II est décédé le 74 novembre 7952, à l'âge de 93 ans et 6 mois, lais- 
sant un grand nombre de petits-enfants et  dhrriére-petifs-enfants, 
ainsi que de nombreux neveux et nièces. 
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La maison de ferdinand Larouche, 
construite au bord de la coulbe. A , 

prés de  1'8glise. A I'arridre, I'Bglise , 5 
i n  

et Is salle publique. 



La rnalson de Ferdinand Larouche, 
quelques annbes plua tard. Elle fut 
dbrnhnagbe par la suite, sur la mb. 

La maison de Ferdinand Larou- 
che, construite en une semai- 
ne, grâce & une corv6e. 

me rue, A cbtd d e  l'église. Cette t 

maison est prbsenrement occupbe 
par Mme Almas Fleury. 



Ferdinand Larouche 
dit "Ferdinat" du Rang 5 

Ferdinat Larouche, de St-Agnès, arrive Saint-Coeut-de-Marie 
vers 1900, après avoir épousé Oelphine Néron en aoUt 1877. 11 est accom- 
pagné de ses deux fils Joseph et Armand. 

Ils trouvèrent une terre abandonnée, que les premiers occupants 
avaient commencé a défricher. Ils trouvent le coin très beau et rêvent un  
jour où toute la famille viendrait s ' y  installer. 

Alors, on  achète une poche d'avoine et on emprunte le boeuf et la 
charrue du voisin, Nice Bouchard, arrivé quelques années plus tôt. Pen- 
dant tout l'été, ils bûchent, bâtissent un  "campe" et travaillent irès fort. A 
l'automne, ils ramassent l'avoine en vue de montrer à la famille quelle belle 
terre productive ils venaient de découvrir. 

C'est pourquoi, l'année suivante, Ferdinat fait venir toute sa famtl- 
le, soit quatorze enfants, pour s'établir définitivement sur cette "terre pro- 
mise". Les enfants avaient noms: Joseph. Dina. Armand, John, Merez, 
Antonio, Hector, Anna, Marencia, Cécile, Antoine, Henri, Marie-Louise et 
Charles. 

L'ainé, Joseph, marié a Nellie Bergeron, devint restaurateur à 
Saint-Coeur-de-Marie. Ils n'eurent pas d'enfant mais élevèrent Belle, la fil- 
le de sa soeur Marencia, décédée très jeune. Son restaurant devint plus 
tard le magasin général de Roland Simard, à l'endroit même oii se trouve 
la caserne de pompiers. 

Dina, mariée en premières noces 5 Ernest Harvey s'etablit en face 
de son père Ferdinat e t  eut cinq enfants. Après le décès de son époux, elle 
se rernar~e à Jean Bergeron qui lui donne six enfants. 

John Défricha le le' lot acheté par la famille. Marié à Clémentine 
Tremblay, ils klevèrent 17 enfants et eurent 109 petits-enfants. Aurklien 
succéda a John el exploite encore celte ferme, agrandie et modernisée, 
organisée en compagnie avec ses trois fils: Mario, Jean et Clément. 

Hector epouse Maria Bouchard; ils accueillirent Ferdinand Larou- 
che et son épouse jusqu'a leur mort. 

Anna épouse Gaudiose Gaudreault; ils eurent une grande famille; 
c'est Jean-Joseph qui continue l'oeuvre de son père sur sa ferme. 



Cécile épousa Edmorid Fortin en premières noces, ils eurent quatre 
enfants; elle se remaria avec Georges, frère de son premier mari, qui lui 
donna neuf enfanrs. De plus, elle éleva son petit-fils Gaston. On retrouve 
cette famille en grande partie sur une entreprise familiale: "Les Produits 
L.F. Mistouk". 

Antoine épouse Emma Sirnard, qui coule une vieillesse heureuse au 
Domaine du Bel-Age, et dont la mémoire extraordinaire nous a permis 
d'agrémenter ce recit de nombreux témoignages vécus. Antoine, décédé 
en 1975, tut un des pionniers du mouvement coopérattf dans la région et 
u n  des fondateurs de la Chaîne coopérative du Saguenay. 

Henri épouse Julie Pilote, une nièce de John, son frère. Ils ont ele- 
vé huit enfants qui habitent tous Saint-Coeur-de-Marie. 

Marie-Louise epouse Edgar Bouchard, qui lui donna 11 enfants. Ils 
ont toujours habité a Sr-Léon. Elle est la seule des enfants de Ferdinai La- 
rouche qiii vit encore. 

Armand épouse Marie-Loutse Trernblay en 1905; elle lui donna dix- 
huit enfariis. Cordonnier de son métier, i l  confectionna lui-même ses sou- 
liers de noces, en cuir patente noir. Il pratiqua ce métier à Mistouk jus- 
qu'en 1937, dans la maison où habite aujourd'hui Berthe Larouche. C'est 
iui qui confectionnait les bottes de chantier et des draveurs. II déménagea 
par la suite a Jonquiere. 

M. et Mme Antoine taroucha (Emma Simardl. 



Testament de Joseph Fleury (père) 

Joseph Fleury (pere) est décéd8 en  1893, dans la maison qu'il avait 
construite et qu'il a léguée, par testament, B s o n  fils Delphis, en dare du 8 
juillet 1891, devant le Notaire Severin Dumas, d'liébertville. Messieurs 
Louis Pageaot, marchand de Saint-Joseph-d'Alma et Ferdinand Larou- 
che, cultivateur du Canton Delisle, avaient servi de  témoins. 

Dans s o n  testament, Joseph Fleury déclare: 

"Malade de corps mais sain d'esprit, memoire, jugement et enten- 
dement, ainsi qu'il est apparu auxdits Notaire e l  témoins, lequel 
dans la vue de la mort, croyant d'en être surpris sans avoir fait con- 
naître ses dernieres volontés a, par les présenfes faif, dtt et nomme 
audit IVo tare, eri présence desdits t.&moins, le présent Tesrament 
dans les termes suivants, savoir: 

Comme Chrétien, 
ie recommande - 
mon âme au Dieu .%--;y wsm 
Tour- Puissanr. Je ,' :(<. ' 
veux et ordonne " , - - - . . , s@' 

i 
que toures mes 

-1 

d e t t e s  s o i e n t  d. 
-- - 

payées er mes torts *- , 2 - 
réparés, si aucuns i - 
je peux a voir faifs à % 

mon prochain, par - 
mon /égaraire unr- , I - 
verse/ o -apres  p -- , " Q 

nommé. Je veux _ __ , . -- -. 
et désire, arrivant 
mon décès, que le 
jow de mon mhu- 
mation, il me sot7 
fait dire eT c&f..brer La maison de Joseph Fleury 

un servtce selon 
mes rno yens et un 
aurre service semblable au bout de t'an de mon décès et que le plus tôt 
possible après ma mon, i/ me soir f a~ t  dire et célébrer v~ngt-cinq mes- 
ses basses pour /e repos de mon Srne. 



Photo prise 9 l'occasion du mariage d'0swald Fleury d Thdrbse Lamirande, 
sa premibre Bpouse. 

Photo prise Q I'occaslon de la fête organisbe pour marquer les 26 ans de dB- 
vouement au service de I'enseignemont da M m e  Cionel Fleury. 



Je charge aussi mon dit légataire universel de faire dire et cdléhrer 
le service anniversaire de feue Dame Apoltine Gagoon, mon épouse, 
le vtngt-quatre de septembre prochain et de payer et acqwrter pour 
elle le prix de treize messes basses le plus tôt possible. 

Je donne et lègue à monsieur Delphis Fleury, mon fls, cultivateur, 
demeurant avec mol; tous les biens meubles et immeubles généra- 
lement quelconques que je délaisserai er qui se trouveront à m'ap- 
partenir au jour et heure de mol? dit déces, par ledit Charles- Delp hts 
Fleury, que j'instirue par le présent mon Idga taire universel, en faire 
jouir et disposer en toute propriété, a compter du jour de mon dit 
déc&s. 

Ce legs est fait a charge par ledit C, - Delphis Fleury, de donner et /i- 
vrer, d'hui d trois ans, 5 monsieur François Fteury, un autre de mes 
fils, savoir: un cheval, une vache, six moutons dont trois vieux et 

trots jeunes, un cochori, un poêle, une paire de roues, un harnais 
complet d'ouvrage et une petite batterie de cuis~ne. A charge aussi 
pendant /e méme délai. de bdtir et loger sur le lot dix-neuf (191 du 
troisieme rang du Canton de Delisle, corn té susdit, une maison, 
une étable et une grange, absolument semb/ables à celles que ledir 
Delphis Fleury a sur la terre qu'il possède actuellement et à la con- 
dition que ledi; Françots Fleur y, demeure pendant lesdits trois ans 
avec ledit Delphis Fleury, son frère, et lui donne tout son temps el 
son travail, 

S'il arrive que ledit Delphis Fleury t?e put donner a son frere ce qu'il 
est ci-dessus obligé de lui donner ainsi que de faire les construc- 
tions ci- dessus, alors délai sera prolongé pendan r encore un an. 

Je confirme la donation OU cession verbale que j'ai faite CI-devant B 
mon dit Fran~ois Fleury dudit lot de terre numéro dix-neuf (791 du 
troaième rang, du Canton de Delisle, pour que celui-ci en jouisse, 
fasse et dispose comme lui appartenant en toute propriété, sauf 4 
distraire /e moulln et emplacement du moulin A farine quis'y trouve 
que j a i  vendu, ainsi que le moulin a scie et son emplacement qui 
forlr partte des biens que je délaisse et qui appartiendront a mon Ié- 
garaire universel. 

Cette confirmation de la donation ou cession verbale ci-dessus, est 
aussi faite pourvu que ledit Francois Fleury cede et transporte audit 
Delphis Fleury, son frère, par bori titre gratuit, le lot de terre nurné- 
ro vingr-cinq 125), du iroisieme rang de Delisle et ce, à sa demande. 

Je confirme aussi la donation verbale que j'ai aussi CI-devant faite a 



Le Premier ministre dean Lesage de passage B Saint-Coeur-de-Marle en 1x0. Le 
maire Clbmenr Fleury et ses enfants Sylvain et Jean-Pierre. 



Damase Fleury, un autre de mes fils, cultivatew dudit Csnron De- 
lisle, du lof de terre numéro dix-neuf du second rang, dudif Canton, 
que ce lot est actuel/ement pour/par ledit Damase Fleury en faire 
jouir et disposer comme de chose lui appartenant. Je nomme ledit 
Charles- Delphis Fleury, I'exCcuteur de mon présent Testament en- 
tre tes mains duquelje me démets de tous mes biens. 

Je rgvoque tous les Testaments que je pourrais avoir cLdevant faits, 
le prbsent contenant mes derniéres volontés. 

Ce fur ainsi fait, dicté et nommé audit Notaire par le testateur, en 
prksence desdits témoins et 8 lui lu par ledit /Votaire, lesdits té- 
moins présents, le testateur a déclaré que les présentes conte 
naien t ses volontés derniéres. 

Dont acte numéro quatre mille cent cinquante-huit. 

Fait et exécurk dans ledit Canton de D elisle, en la demeure du ?es- 
ta teur, ce huit de juillet mtï huit cent quatre- vingt- onze, en la pré- 
sence actuelle de monsieur 1 ouis Pageot, marchand de Saint-JO- 
seph-d'Alma et de monsieur Ferdinand Larouche, fils, cultivateur 
dudir Canton de Delisle, t.4moins aux présentes. 

Requis de signer, le testateur a ddclaré audit Notaire, en présence 
desdits témoins, ne le savoir et ceux-ci ont signé avec le Mo faire, en 
présence du restareur et des noms des autres, aprés tecture faite. 



M. Émile Tremblay, sacristain pendant 28 ans et membre de la chorale depuis 35 
ans. recoit une plaque-souvenir qui lui est remise par Ie docteur Isidore Gauthier, au 
nom de la Fabrique. 

Mme Ginette Fleury-Larouche, organiste B l'église de Saint-Coeur-de-Marie depuis 
32 ans. 



Hommage à Joseph-W. Fleury 

Adresse compos6e par Marie-Ange 
Fleury, fille cadette de Joseph-W. Fleury 

et parson Bpoux, Andrb Roche, B l'occasion 
du 6eArne anniversaire de naissance 

de Joseph-W. Fleury, en 1977 ... 
il avalt 68 ans 

Cher pere et beau-pére, 

Nous aimerions vous surprendre, mats les murs ont des oredles, dit-on, et .wns doure 
que norre réunion ne vous dtonne pas. 

?oui de même, nous sommes heureux et fiem. en ceirejourn6e de printemps, de nous 
grouper autour de vous pour goûter ensemble lesloies de /a /am//le 

II y a aqourd'hui #ans, le Se~gneur m e m t  au monde un enfanr quïl desttmir A deve 
nir le pére dune nombreuse fam~lle er fondateur d'une bdle paroisse. A ce v4nérable 
pionnier du Lac-Saint-Jean, ses enfants vrennent aujourd'liui lui offrtr leurs voeux de 
bonheur. Voilh /e bur de notre r&union 

Permertez nous donc de prier Dreu de vous consewer encore longtemps d notre 
aflecrron. Que vorre sanr.4 se rétablisse, car vous ne pouvez nous quitter a avec votre 
jambe malade. Qu'est-ce que /e Ciel ferait d'un lclop4 ? // vous renverratt vire sur rerre 
guérir voue mfirmité. Donc, bonne santé pour vos vieuxjoun. 

Maintenant que vove famrlle est presque établie, vrvez tranquille, du souvenn de vos 
bonnes actions, des servrces rendus à vos conciroyens et goiitez /a joie d'habiter une 
ma~son confortable, résulrar de votre travailet de vos voeux. 

Nous souhairerions que notre visite demeurât gravée dans votre rn&morre. Alors, 
cf O yanl qu'un cadeau vous ferail pisisir, connatssanf aussi voire peu de fie& pour la 
toilene, nous avons vouiu vous habiller des pteds B la r&. Essayez de surie cet habd 
lernenr, il vous rm comme un gant. De plus, acceptez le reste: cravare, chemise, etc., 
cenarns que chaque morceau vous ira. 

Avant de vous laissez jourr en parx du frurt de notre affecrtor) filiale, agr6ez de nou- 
veau, ch@> pére er beau-père, les voeux de prospériré de tous vos enfants et laissez- 
nous réphter comme on le fair dans semblables ~irconstances. 

' A d  rnulros annos" 

Vivez de bngues années dans la paix du Seigneur. 



Madame Joseph Larouche, n6e Emélie Fleury, et sa fillette. Elle etait la mhre de 
i'abbb Gaston Larouche. 







Testament du curé Renaud 
Province de Québec, 
Notre-Dame d' Hébertville, 
Comté Lac-St-Jean 
4 Mars 1914 

TESTAMENT et CODICILLES du Rév. Joseph Renaud, prêtre, 
Curé de Notre-Dame d0Hébertville. 

(AD MAJOREM DEI GLORIAMI 

Aprés avoir invoqué La Très Sainte Trinité et m'être mis sous la 
protection de St-Joseph, mon patron, déclare par le présent écrit être ma 
volonté que je veux être fidèlement exécutée après ma mort. 

Je nomme exécuteur de ce testament le Révérend Abraham Ville- 
neuve, curé de Sainte-Croix, Lac-St-Jean et lui accorde la somme de six 
cents piastres ($600.1 pour tous les troubles et tous les frais à l'occasion de 
ce testament. 

Je veux que mes tom soient réparés et mes dettes payées. 

SI je meurs curé d'Hébertville, on m'enterrera ici; si au contraire je 
meurs à Saint-Coeur-de-Marie, au milieu de mes parents, on m'enterrera 
dans cette paroisse. 

J'ORDONNE que mes funérailles se fassent avec économie et sim- 
plicite e t  que $2,000.00 de messes privilégiées soient dites pour le repos de 
mon Bme. 

1- J E  lègue a la Fabrique de Saint-Coeur-de-Marie la somme de cinq cents 
piastres ($500.) pour l'achat d'un autel. 

2- J E  Ikgue A la Fabrique de Notre-Dame d't-iéberhrille trois cents piastres 
($300.) pour I'achat d'un orgue. 

3- J E  Ihgue A la Mission St-Henri, Lac-St-Jean, la somme de cent piastres 
($100.) pour l'achat de deux statues Ste-Vierge et St-Joseph. 

4- J E  Iégue à la Mission S t-Nazaire la somme de cent piastres ($100.) que 
l'on mettra là où il y a plus besoin. 

5- JE  Iégue h mes vieux parents la somme de deux mille piastres 
($2,000.00). S'il y a un reste on devra le mettre en messes pour le repos de 
leurs âmes. 



6- JE legue 8 ma soeur Alice Renaud, ma filleule, épouse de Onésime La- 
rouche, forgeron de St-Henri, la somme de trois mille piastres ($3,000.0) 
plus un demi lot de terre (No 13) car& ouest, Canton Taillon. 

7- JE lhgue h ma soeur Amarilda Renaud, épouse d'Ernest Bouchard, for- 
geron de Saint-Coeur-de-Marie, trois mille piastres ($3,000.001 qu'elle 
mettra 6 l'instruction de ses enfants autant que possible. 

8- JE  lBgue a mes fréres Alphonse, Alfred, Arthur, Adélard et Oscar, la 
somme de six mille piastres ($6,000.00) a Gtre divisée 6galement. Ici ma 
volont4 est que mon ménage, mon linge, mes bestiaux et mes voitures, 
estimés A $5,000.00 soient mis B payer cet item et il restera encore à ajou- 
ter mille piastres ~$?,000.001 pour cornpl4ter ce legs. 

9- JE lkgue au Rbvérend Joseph Renaud, mon cousin, vicaire à St-Jkr6- 
me, ma bibliothéque et tous mes livres. 

10- JE Iègue à tous mes neveux et nieces la somme de six mille piastres 
($6,000.00) 8 être diviske également entre eux. 

11- J E  Iègue 8 I'Hapital de Chicoutimi la somme de deux mille piastres 
($2,000.00) avec obligation de prendre soin de mon frere Alphonse s'il 
vient à en avoir besoin. 

12- JE Iégue B I'iibpital de la Baie-St-Paul, Comte de Charlevoix, mille 
piastres ($1,000.00) en consideration de ma niéce qui est religieuse dans 
leur communauté. 

13- JE iégue 3 mon neveu Joseph CBté, fils de Georges CBté, de la Baie- 
St-Paul, la somme de cinq cents piastres ($500.00). 

14- JE lhgue à mes deux cousins Joseph et Louis Renaud, tous deux prê- 
tres, la somme de deux cents piastres ($200.001 qui sera divisé également 
entre eux. 

15- JE Iégue à Sa Grandeur Monseigneur I'Ëvêque de Chicoutimi la 
somme de cinq cents piastres ($500.00) pour oeuvre des Clercs. 

16- JE Iègue à mon premier vicaire, le RBverend L4on Pelletier, la somme 
de cent piastres ($100.00). 

17- JE 18gue é mon deuxiéme vicaire, le Révérend Albert Boily, la somme 
de deux cents piastres ($200.001. 

18- JE lhgue B ma servante mademoiselle Miella Simard, la somme de 
deux cents piastres ($200.001. 

19- LA MOITJE de la balance de cette succession devra être transportée 
au Séminaire de Chicoutimi A raison de deux pour cent d'intérêt jusqu'h 



i'kpuisement du capital pour instruire des jeunes gens choisis parmi mes 
parents. 

20- L'AUTRE MOITIE de la balance devra être consacrde à l'instruction 
de mes niéces dans une cornmunaut4 religieuse de leur choix. 

21- J E  donne à mon frère Arthur 112 Ouest du lot 31 et 1/2 Est du lot No 
32 du deuxième rang, Delisle, avec les bâtisses et le roulant. Aussi 1/2 Est 
du lot No 3, Rang A, Taillon, à part l'emplacement vendu à François Ga- 
gné mesurant trois arpenrs de hauteur depuis la Baie du Lac. 

22- JE  lègue au Collège de Lévis la somme de quatre cents piastres 
($400.00). 

Instructions 

TOUS les différents montants ci-dessus mentionnés seront payés 
aux donataires proportionnellement aux argents collectés à chaque année. 
S'il y a des pertes dans cette succession, tous les donataires devront per- 
dre au prorata, à part mes vieux parents. Si  quelqu'un des donataires re- 
fuse d'accepter ce que je leur offre dans mon testament, je laisse 8 mon lé- 
gataire universel la Iibertb d'employer cela en oeuvres pieuses. 

Je nomme légataire universel monsieur Abraham Villeneuve. Dans 
la distribution de mon ménage, de mes animaux e t  de mon roulant, mon 
Exécuteur testamentaire seta juge et il faudra en passer par sa volonté. 

FAIT et ÉCRIT et SIGNE de ma main, au presbytkre de Notre-Dame 
d1H6berlville, l'an mil neuf cent quatone, le 4 mars avant-midi, en 
présence de deux témoins. 

(SIGNE) Joseph renaud, Pzre 

Temoins (SIGNE) EugBne Guay, Ptre 
J.-Albert Boily, Ptre 
Eug. BBdatd, Ptre 

ET le trenteet-lin juillet mil neuf cent quatorze, aprés avoir relu mon tesla 
ment, je l'ai confirmé et maintenu excepté ce qui suit: 

1- J E  Iégue mon moulin B farine, c'est-à-dire ma pan de moulin, à mon frére 
Adélard B raison de cinq mille piastres ($5,000.00) A raison de cinq cents pias- 
tres ($500.00) par année sans intérêt payable à partir du 1 Br novembre 1914. 

2- JE lègue B ma servante Louise Renaud cinq cents piastres IS500.00). 

3 JE CANCELLE le legs fait à mademoiselle Miella Simard qui se montait A 



deux cents piastres ($200.001. 

4 JE CANCELLE le legs fait à Onésime Larouche du demi lot mentionné plus 
haut. 

(SIGNE) Jos. Renaud, Ptre 

TCmoins (SIGNE) J.-Albert Boily, Ptre 
J.-Eug. Bédard, Pzre 

ET le sept août mil neuf cent quatone, après avoir relu mon testament 
et le codicille du trente-et-un juillet mil neuf cent quatorze, je leç ai confirmés 
et maintenus excepté ce qui suit: 

1- AU legs fait B l'Hôpital de Chicoutimi de la somme de deux mille piastres 
($2,000.00), je retranche la somme de mille piastres ($1,000.00) et enlève 
I'obiigarion faite au dit Hdpital de prendre soin de mon frére Alphonse. 

2- JE Iègue 21 mon frère Alphonse Renaud la somme de mille piastres 
iS1,OOO.ûûj en sus de ce que je lui lègue dans mon testament. 

(SIGNE) Jos. Renaud, Ptre 

Témoins (SIGNE) J.-Albert Boily, Ptre 
J.-Eugéne Bédard, Ptre 

4 .II 

6 

ET le neuf août mil neuf cent quatone. aprés avoir relu mon testament 
et les codicilles du trenteet-un juillet et du sept août, je les ai confirmés et 
maintenu excepte ce qui suit: 

1- JE veux que les billets que j'ai en ma possession de mon frère Adélard Re 
naud lui soient tous remis ainsi que tous comptes qu'il pourrait me devoir 
excepté les termes du moulin à farine qu'il devra payer à la succession. 

2- J'AUTORISE mon légataire universel et exécuteur testamentaire A 
transporter au Séminaire le contrat du Docteur Cinq-Mars de Saint-Coeur- 
deMarie, de manière à ce que le Séminaire retire le montant dû à la succa- 
sion Cinq-Mars et payable par le Noraire Labrecque de Québec. 

(SIGNE) Jos. Renaud, Ptre 

Témoins (SIGNE) J.-Albert Boily, Ptre 
Jos. Sédard, Ptre 



ET le trois septembre mil neuf cent quatorre, après avoir relu mon tes- 
tament et mes codicilles du trenteet-un juillet et autres, je I'ai confirmé et 
maintenu, excepté ce qui suit: 

1 - JE nomme monsieur Abraham Villeneuve Ptre, cur& de SteCroix, Lac-S t- 
Jean, mon Exécuteur testamentaire, tel que dit plus haut et de plus I'institue 
légataire universel de tous les biens dont je n'ai pas disposé dans mon testa- 
ment et les codicilles plus haut écrits. Dans le cas où monsieur Abraham Ville- 
neuve ne pourrait faire exécuter le présent testament pour quelque cause que 
ce soit, je nomme pour mon exécuteur testamentaire monsieur I'abbé William 
Tremblay, Ptre, cuté de Saint-Coeur-de-Marie, et, à défaut de celui-ci, rnon- 
sieur I'abbé Elie Tremblay continuera l'exécution de mon testament ou s'il ne 
peut accepter la charge nommera un autre exécuteur reçtamentaire de son 
choix. 

(SIGNE) Jos. Renaud, Ptre 

Témoins (SIGNE) J.-Albert Boily, Ptre 
J.-Eug. Bedard, Ptre 

* 
* 

'ET le quatre septembre mil neuf cent quatorze, après avoir relu mon 
testament et les codicilles plus haut Gcrit, je les ai maintenu et confirme, 
excepte ce qui suit: 

JE SOUSTRAIS du présent et dit testament les billets qui me sont dus 
et qui sont évalués à huit mille deux cent trente-six piastres et soixante-trois 
cents ($8,236.631 les ayant donnés e t  distribués de mon vivant. 

(SIGNE) Jos. Renaud, Ptre 

Témoins (SIGNÉ) J.-AlbertBoily,Ptre 
J.-EUS. Bédard, Ptre 

* Y 

L 

ET LE MEME JOUR, après avoir relu mon testament, je I'ai confirmé 
et maintenu, excepte ce qui suit: 

JE SOUSTRAIS de mon ménage i'ameublernent du presbytère, six ou 
sept couchettes avec leurs sommiers que je donne aux RBvérendes Soeurs du 
St-Rosaire, de Notre-Dame dlHébemilie. 

ISIGNÉ) Jos.Renaud,Ptre 

Tbmoins {SIGNE) J.-Albert Boity, Ptre 
J.-Eug. Bédard, Ptre 





Le docteur Isidore Gauthier 

Un hommage de madama 
Emma Sirnard-Laroiiche 

11 me fait plaisir de rendre hommage au doczeur Isidore Gauthier pour 
ses 50 années de dévouement au service de notre population. J'ai gardé des 
souvenirs chaleureux de cet homme qui est un monument. non seulement 
pour notre paroisse mais pour tout le secteur Nord du Lac-Saint-Jean. Voici 
quelques souvenirs: 

Un jour, ma petite fiffe adoptive, Angéfe, avait mal B la gorge. Malgré 
ses 15 ans eJle avait peur du médecin. En revenant de I'&cole elfe arrête 
le consulter. En entrant dans /a maison, elle me di?: 'II est fin le doc- 
teur Gauthier, if a /a main douce mats il m'a prescrtt un vieux remkde, 
me gargariser avec de la saumure". Le docteur Gauthier recomman- 
dait souvent de vieux remèdes et c'&tait /es meilleurs. 

Ma fi/% Pierreire demeurai! 9 Alma et était découragée. Trois de ses 
enfants étaient malades. Elle avait consulté sept médecins dont plu- 
steurs spgcialistes a Ch~courimi.. les enfants avaient des ganglions et 
de la gale dans le cuir chevelu. Les enfants avaienr les cheveux rasés 
et devaient porter un bér&t pour aller B l'dcole. Pendanr qu'elle était 
en visite cher-nous, je lui conseille d'der voir le docteur Gauthier, 
car les enfants étaient tiumi/~ds et fa maladie progressait malgré les 
remèdes.. . et /es priéres. Elle se rend donc chez le docteur Gauthier 
avec un de ses enfants et lui raconte, en long et en large, leur m&sa- 
venture. Le docteur Gauthier les &coure re/igieusement er semble 
decouragé. "Vous n'avez pas un chat chez-vous, dir-fi?' Oui nous 
avons un petit chat que /es enfants ont famassd dans /a rue et qu'ils 
aiment beaucoup, répondit ma Mfe. "Tuez /e chat et vire, répltque /e 
docteur Gauthier, il es( malade. Je vais vous donner quelque chose 
de bon et ça va disparaiIfe dans quelques jours". Et c'est ce qui 
arriva. 

Plvsieurs tais je l'ai assistk personnellement à des accouchements 
aux alenrours de chez-nous; if &lai? alors d'un dévouement et d'une 
attention extraordinaire. Je sais q u 7  n'a pas toujours mangé a sa 
faim dans certaines maisons car les gens étaient pauvres si l'argentt 
pour lut; ça cornprait peu. 

Un automne, que/qu'un est venu me chercher pour assister une voisi- 
ne pendanr que mon mari, Antoine, descend au village chercher le 



docteur Gauthier, en auto. Notre auto n'avait pas de chaufferetre et 
11 y avait de fa brume ... de la brume si épaisse qu'il conduisait I'auto 
la r ê n  B l'extérieur. Arrivg au vilfage, Antoine ne trouve pas le doc- 
teur, 2 émit parti pour le secteur Nord. La femme du docteur Gau- 
(hier, une personne aussi dévouée que son mari, t&/&phone alors au 
docteur Raymond Larouche, fds de Xavier, qui  demeurait d Alma. 
Ce dernier prend un taxi et monte au rang 5. J'ktais seule avec la f e m  
me a accoucher et un peu mal A /'aise car son mari était incapable de 
voir accoucher sa femme et était parti 2 I'ktable. L e docteur Larouche 
a pas& la nuit dans cette maison; i/ n'y avait a manger que du pain, 
du lait er de /a mdlasse. Pour sa part, le docteur Gauthier a vécu sou- 
vent des siruations semblables.. . des maisons où N' n'y avait qu'un 
oeuf pour tout repas. 

La naissance de mon We enfant, Jean-Antoine, est sumenue /e l ef 

septembre 1939, jour de la déclaration de /a guerre.. . il pleuvait à ver- 
se. Je dis B mon mari: "Va chercher le docteur Gauthier, je vais 
accoucher". If reste tour surpris car je n'a vais que sept mois de gros- 
sesse. II va chercher Julie, /a femme d'Henri et va reconduire les 
enfants chez Hector avant d'aller chercher le docteur. Le docteur 
Gsufhier était d peine arrivd que j'accouche d'un bebé pr&tnaturé de 
3 7/2 livres. Je n'ai jamais pensk de le perdre car ça faisait quatre 
petites filles que je perdais. Avant de repartir, le docteur me dit tout 
ce qu'il fallait faire pour sauver I'enfant car ce matin-14 il parlait pour 
Québec avec son epouse, ma be//esoeur Dina Bergeron Ctait du 
voyage. Dans l'auto, il few dit qu'il m'avatt accouchée le matin même 
et que je risquais encore de perdre mon bébC. De retour de Québec, 
le docteur Gauthier s'empresse de venir me voir; /e bébé était encore 
vivanr mals il avait encore maigri il ne pesait plus que 2 livres. Le doc- 
teur Gauthier conrinua d le suivre pendant que j'en prenais grand soin, 
je ne faisais pas autre chose que de m'occuper du soin du b.4b.4, jour 
er nuit, et je consultais continuellement le docteur Gauthier. Mes filles 
Noëlla, 20 ans et Pierrene, 13 ans, que j'avais retirées de l'&cole mal- 
gré leurs pleurs, s'occupaient de /a maisonnée. Et Jean-Antoine a 
dté sauvé. 

A cinq ans, Jean-Antoine s'est empoisonné avec du bonbon, 
c'était durant la période du farionnement du sucre. On cherchait 
des produits pour remplacer le sucre: je sucrais mon cafe avec de 
la "saccharine". . . au comp re-gouttes. J'ai pensé que le bonbon 
dur mangP paf l'enfant et qiie nous avions acheté a Alma, Btait fa- 
briqué avec un succédané. Il en avait mangé beaucoup et le soir, il 
refusa de souper, il n'avait pas faim. Je lui ai donn.4 une tasse de 
lait mais il Pa restituée et il s'est couché. Dans la nuit, le mal empi- 



rant, fat' demandé au docteur de lui donner des médicamenrs. Je lui 
dit qu'il faisait comme une personne empoisonnée, même que sa 
vue baissait. "J'arrêterai demain, dit le doc teur Gauthier, car je vais 
chez Jean Bergeron". Le lendemain, if est venu deux fois dans /a 
journée et ça a pris une semaine pour le débarrasser de ce poison.. . 
et le docteur Gauthier /'a sauvé. 

Encore une fois! (car je i'ai dit au moins dix-sept fois) "Va chercher 
le docreur Gauthier". J'étais en douleurs et mon temps étaif échu. 
C'était vers la fin de mars, /e temps des équinoxes. A ce sujet, /es 
vieux disaient, six jours de ternpê fes et de froid: trois jours de vent 
sur un c61e et trois jours de vent sur J'autre. Antoine part donc en 
traîneau avec "Tt-Coq'', son trotteur et de bonnes peaux de fourru- 
re. Arrivé chez le docteur Gauthier, ce dernier s'empresse de mon- 
ter dans /e traîneau car c'était foujours pressé pour /ui et d'ailleurs 
ilétait au courant de ma s~tuation. JI s'/nsral/e dans te traîneau, en- 
veloppé de fourrure, mon mail debout en avant.. . if faisait une rem 
pête terrible. Amvés /a côte du 4, la cdte de la Coopérat~ve, la fa- 
Iaisebtait encore montée, elle était traître car elte coupait ta route 
de travers. Le docteur ne s'en attendait pas, emmitouflé dans les 
fourrures et ;/roule en bas de la falaise pendant que mon mari glisse 
a cal/fourchon sur te cheval. Après avoir arrêr6 le cheval, Antoine 
monte sur /a falatse er crie: "Docteur, où êtes- vous donc?". II ne /e 
voyait pas a cause de fa tempête. "Je suis ici, r.4pond /e docleur", 
quiavait /'air d'une boule de neige. Le docteur riait de l'aventure et 
mon marf aussi Arrives à /a maison c'est madame Charles Claveau 
qui les reçut. Le docteur Gauthier est venu me voir souvent car 
j'etais tres mal. Chaque fois, il disait: "Ousque vous êtes docteur.. . 
je suis icirte". . . et 11 r~ait de l'aventure. Au cours d'une de ces visites, 
le sojr, le docteur Gauthier raconte à mon mari t'aventure qui /ui 
était arrivée quelques jours auparavant. Dans /a nuit, il avait reçu la 
visite d'un cultivateur qui était venu /e chercher pour sa moutonne. 
Je vais répondre a la porte, tout empressé et le culfivateur rn'expli- 
que /e but de sa visite. "Cela n'a pas de bon sem, que /e lui rkponds, 
pauvre toi, je n'y vars pas". Et le culrivareur s'en va. Un peu plus 
tard, je venais jusfe de m'endormir, Fa sonne de nouveau à /a por- 
te.. . c'était encore mon cultivateur. "SI elle meurt, e//e mourra, je 
n'y vais pas, répondis-je, j'ai bien assez d'accoucher les femmes". 
Pendant ce temps, dans ma chambre, j'écoutais /'histoire; mon 
mari et te docteur riait et moi, je me suis m~se rire avec eux, telte- 
ment que vers 4 heures du matin, mon mal a passé. Le docteur est 
alors parti en me dlsanr que /e ma/ a//ait me reprendre 8 tel moment; 
et ça été comme il me l'avait dit. Le rire état parfojs un bon reme- 
de.. . 
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Armoiries de klfsle 

Tiercé en pairle renversé, au un, de gueules a l'étoile caudée d'or h 
quatre rais posée en barre, au deux, de sinople A une gerbe de blé d'or liée 
de sable, au trois, de gueules à un livre ouvert d'argent p o d  en bande B 
dextre et à un clocher du m3me, au chef cou& d'azur et d'argent, chatgé 
au un, d'un soleil non figuré d'or se lavant derriere des montagnes de sino- 
ple brochant sur la partition, et au deux, de deux iles du meme. 

DEVISE: hs lettres UNIS POUR SERVIR d'or sur un listel de sinople. 



DELISLE 
en 7982 

Membres du Conseil 

Maire Robert Gagnon 

Conseillers Clément Ménard, Clément Gilbert, Clément Larouche, 
Remi Maltais, Maurice Maltais, Yvan Tremblay. 

Population permanente 
Population saisonniére 

Nombre d'unités de logement 

Occupés par le propriétaire 
Occupés par un locataire 
Vacants 

Évaluation 

Imposable 
Non-imposable 

Rôle de la valeur locative 
pour fins d'imposition de 
la taxe d'affaires 

Commission Scolaire 

Couvent Maria, Collège Assomption, Ëcole polyvalente Jean- 
Gau thier. 

Fabrique 

M. le curé Lucien Bergeron - (Jusqu'd juin 1982). 
M. le curé Jean-Benoît Michaud - ( Oepuis juin 1982). 

Marguilliers: Huguette Maltais, Benoît Gaudreault, Jean-Roch 
Larouche, Valérien Fortin, Yvon Desbiens el Au- 
rélien Larouche. 

Associations 

Cercle des Affaires, A. F. E.A.S., Cercle des Fermiéres, Comité cul- 



Ces membres des conseils municipaux du village de Saint-Coeur-de-Marie et de Canton Delisle. au moment de la fusion en 1979. Premie- 
te rangke. dans l'ordre, MM. Orner Bouchard. Robert Gagnon et  Clément Fleury. les principaux artisans de la fusion. Debout. MM. les 
conseillers Laurent Tremlilay (villagel: Ghislain Larouche (paroisse): Clement Larouclie 1V). Benoit Gaudreault IV); RBjean Fleury (V); 
Rami Maltacs (Pl: Fernand Bergeron (PI: Florent Cote, secr6taire-trésorier; Fernand Fortin IPl: Camille Harvey IP); Clement Menard (P). 
Maurice Maltais (Pl; Yvan Tremblay 1P); Clément Gilbert (VI; Laurent Lapointe IV)  et  Jean-Baptiste Harvey ( V I  



turel, Comité des Loisirs, l'Âge d'Or, Club Les Amicaux, les 4-H 
Club Optimiste. 

Industries 

Les Puisatiers Delisle 
Robert Fleury {Scies mécaniques) 
Quincaillerie Paul Larouche 
Cyrille Bouchard, entrepreneur 
Les Ateliers de fer ornemental 
Abattoir Saint-Coeur-de-Marie 
Réna Claveau (Rembourrage) 
Charcuterie L. Fortin Ltée 
La Coopérative Agricole 
Raymond Larouche (Fabricant trusts-chevrons) 
Les Lignes du Lac 
L. Claveau Transport 
Orner Bouchard (entrepreneur en électricité) 
Ëlectro-Saguenay 
Vincent Larouche (Entrepreneur) 
Atelier Roch 
Jean-Guy Bouchard (Entrepreneur en électricité) 
Charles Fortin (Camionneur} 
Industries Guay Ltke 
Denis Dumont (Fabrication et réparation fibre de verre) 
Henri Savard (Entrepreneur en électricité) 
Terrala Inc. 
Méridé Blackburn Er Fils (Entrepreneurs) 

Commerces 

Le Patio (Bar salon) 
Epicerie Blackburn 
Gilles Ëmond, meubles 
Epicerie Mme  Godefroy Larouche 
Nicole Fortin (Coiffeuse) 
Bijouterie J.-M. de Launiére 
Boulangerie Laval 8eaulieu 
PCitisserie "La Mistoukoise" 
Mme Oenise Blackburn (Fleuriste) 
Epicerie Lucien 8 rassard 
Restaurant Chez Robert B.8.Q. 
Les Artisans du meuble 
Epicerie Pavillon Blanc 
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Epicetie Delisle 
Salle Coronet 
Réal Bergeron (Vêtements de travail) 
Chez Pausette Enr. (Vêtements d'enfants) 

Services 

Mario Gaudreault (Soudure) 
Garage Benoît Larouche Et Fils 
Station-service Rond-Point Texaco 
Jean-Eudes Boivin ( Auto-radiateur) 
Motel Delisle 
Transport scolaire 





Anecdotes 
Faits divers 

Ce bateau "PRICE" en croisihte sur le lac St-Jean. 



Anecdotes et faits divers 

Témoignages 

Voici un extrait du journal "LA VERITÊ" du 10 octobre 1885, qui 
traite de Saint-Coeur-de-IMarie: 

"Nos amis liront avec ini-ér&t les ddtails suivants qu'on veut bien 
nous communiquer sur le mouvement de colon~sarion au iac- 
Saint- Jean. 

Dans le cours du mois dkofir, M. l'abbé B. Leclerc, curd de N. 4.- 
d'Hébem/ille a marqué une place de chapelle dans le Canton Delis- 
le, en arriére de Saint-Joseph d'Alma, au nord de la Grande- Dé- 
charge. 

Déj5 tous les lots arpentés sur les cinq premiers rangs de ce "town- 
ship" sont pris et, dans quelques annCes, il y aura certainement en 
cet endroit une magnifique paroisse. 

Comme on le voit, I'oeu vre de la colonisation va bien dans la belle 
et fertile vall&e du Lac-Saint-Jean. 1 es choses s'y font sans grand 
bruit, mais il y a progrés véritable. Quand le chemin de fer sera 
construit, cette vaste rdgion se peuplera comme par encbante- 
ment". 

Pour sa part, "LE CANADIEN" du 23 juillet 1888, raconte un voya- 
ge de l'abbé H.-R. Casgrain A Mistouk, en compagnie du cure de Sillery: 

"Dimanche le Bjuiller, après avoir fait les offices de la Dédicace A 
Alma, au grand contentement des paroissiens qui pensaient en être 
privks ce jour-la, nous prenons le parti d'aller rejoindre le cure Ci- 
mon a sa mission de Mistouk, d'ou il ne doit revenir que demain. La 
route qui y conduir traverse la Petite- Décharge et toute /'/le d'Alma 
formée par les deux Décharges. Un "bac" etablit la communication 
avec /a terre ferme du c6t6 de Mistouk. 

D'où vient ce nom d'Alma, dont la consonnance européenne m'in- 
trigue? Il a été donné par l'arpenteur Duberger qui explorait /'fie A 
l'&poque de ta guerre de Crimée et qui, aprés a voir appris /es détails 
de /a victoire de l'Alma, voulut en perpétuer le souvenir ici, en don- 
nant ce nom à l'.Je. 



La Grande- Décharge rappelle les ~ i l l e s -  lies, par le nombre incro ya- 
ble d'ires qui embellissent son cours. 

Deux milles de voiture par un chemin tortueux, d travers des cô- 
teaux d'une grande ferriliré mais dont les forles ondulaiions ren- 
dent la route longue et  fartgante, d'aufanr plus que cetre route 
n'est qu'à demi ouverte. Quelques maisons, mais la plupart du 
temps de simples campes, c 'est-a-dire des trossiers, appen ris d 
toits presque plats, d'une vingtaine de pieds carrés, formés de 
troncs d'arbres superposés, à peine équarris, liés a demi-bois et cal- 
feutrés avec de la mousse; tel est te premier abri que se fait un co- 
lon en arrivant sur son lot de rerre. De chaque côté du chem~n, a 
travers les troncs d'arbres calcinés, poussent, avec une incroyable 
abondance, des moissons encore vertes mais qui seront bient6t 
mûres pour la faucille. 

Les colons que nous rencontrons sur /a route et autour de leurs ha- 
bitations (car ils chôment aujourd'hui dimanchel, nous saluent 
comme de vreux amis en reconnaissant nos costumes de prétres; 
car pour nos Canadiens, le prêrre, c'est l'emblème de l'organisation 
sociale. Sans lui, ils ressemblent é /a gerbe qui n'a pas de lien: ils ne 
tiennent pas, ils ne forment pas un tout, une sociéré durable. 

Un des colons du lieu, M. Fleury, nous aborde et marche B c6r.4 de 
notre voiture pour causer avec nous. II fait les plus grands éloges 
de la future paroisse de Mistouk où I'on espère avoir un curé rksi- 
dan t l'année prochaine, tan r elle progresse ferme. Chaque jour de 
nouveaux colons viennent choisir des lots. 

Depuis que je dkfriche ma terre, nous dit M. Fleury, je n'ai rencon- 
rfé une seule roche. J'enfonce ma hache 5 rour de bras, sans crain- 
te, dans les racines de n'importe quel arbre er je ne l'ai jamais ébré- 
ch8e. 

Le sol est une argile grise d'une fbcondité qui, comme je l'ai dit 
pour I'ouest, n'est surpass;sée nulle part dans la province. 

Si les défrichements ne se sonr pas faits aussi vite qu'on serait por- 
té d'abord a croire, c'est que la plupart des colons se composent de 
la classe la plus pauvre, obligds de s'endetter pour subvenir aux 
premiers besoins de la famille et qui se consument longtemps en ef- 
fods inutiles avant de pouvoir se libérer ou qui fintssent par être for- 
ces de vendre leur terre pour aller recommencer ailleurs le même 
travail ingral. Ceux qui arrivent avec quelques moyens et qui sont 
intelligenis et laborieux, ne tardent pas a devenir des propriéta~res, 
sinon riches, du moins, independants et à l'aise. 



Dans le "bon vieux temps". on allait B la messe en ca- 
mion quand on Btalt nombreux. De retour de la messe. 
on voit Marie-France Larouche, Peul-Armand Blackburn, 
Liicienne Raymond.  Aurel ien Larouche, Solange 
Brisson. Hermel Blackburn. Lionel Larouche. garagiste. 

Un poéile des anndes '20, appartenant ü Georges Bouchard. Sur la photo, Mme An- 
toine Larouche (Emma Sirnard) qui nous a considbrablernent aId6s B rendre cette 
histoire plus intkressante en nous fournissant des faits. des anecdotes et quantite 
de photos. 





If -.. 
Une "tub" un moyen pour gar- 
der le lait au frais: il fallait brasser 
souvent surtout le dimancha. 

Habituellement. le cultivateur prenait un tonneau de melasse vide, il sciait des plan- 
ches sur 1% c6tb du tonneau et l e  plagait sur le côtb, l'emplissait d'eau et y trempait 
les "canisses" (bidons1 de lait. L'eau froide provenait de l'aqueduc municipal ... ce 
qui amenait une grande consommation d'eau. 

La "sous" e t  la grange appartenant B Eugbne Maltais. L'&table es1 devant la grange, 
dans la partie en pente douce (style plutôt rare en 1935). 





Charrue a mancherons. 

Ulysse Bouchard sur sa faucheuse. 

F' 
1 
1 

Un fait inusltb et plutôt rare est survenu sur la ferme A An- 
toine Larouche: une vache a donne naissance A trols veaux. 
On voit sur la photo, son flls Cemil. conduisant l'heureuse 
"maman" et ses trois rejetons. 





U n  poele dans 1s mai. 
son de Mme Ulysse 
Bouchard, 

- #  

9 
'%a.:T 7 

L i.. * 
On lave a la main dans fa famille à 
Ulysse Bouchard Sur la phoro, Marie-  
Srella et Blanche Bouchard 

:- 

-. - * < .  
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Quatre générations: Mme Ulysse Bou. 
chard. son fils Jean-Baptiste, la fille da 
ce dernier. Rosaline (Mme Paul-Armand 
BhBrsrl et sa fiflerte Louise. 





François Leclerc et sa fille dans un 
attelage d'autrefois. 

Un groupe de gais lurons en pique-nique A la Plage Wilson. Dans le groupe on reeon- 
naît Yvette Lerouche, Albertlne Bouchard, Aurore DuperrB, Luce Larouche. Marc- 
Aurhle Larouche, Alberte Larouche et Adblard Bouchard. 





breux dommages. Voici ce qu'en dit un témoin oculaire, M. Alphonse 
Maltais: 

"L e grand feu qui a passe /e jour de /'Ascension, dans l'aprés-midi, 
un feu qui est parti du 5eme Rang de Saint- Coeur-de-Marie. Tout a 
passé au feu; an est resté seulement avec le linge qu'on avait sur le 
corps". 

(Abbé Jean-Noël Gagné) 

U n  voisin idéal ... 
Charles Claveau était notre voisin 

d'en face. II chantait à la journée longue, 
pendant son travail. 

Même B 80 ans, durant l'été, II se 
berçait sur sa galerie, nu-pieds et turlutait. 
Sa peine et sa misère ne paraissaient pas. l 

C'&ait un voisin idéal.. . rien ne lui apparte- 
nait, il était toujours prêt B rendre service et t"""" *"dae . * 
c'était précieux dans ce temps-ia parce I 
qu'on ne pouvait aller au village chaque 1 '' 
jour. I l 

A 44 ans, soit en 1942, j'ai enseveli + h - > 

sa femme avec Clémentine Larouche. 
Nous l'avions lavée e t  lui avions mis sa plus 1 ' 
belle robe avant de l'exposer dans le salon. 
C'était également une femme de service, elle fut une mère pour moi. Char- 
les Claveau était un voisin-ami, plus qu'un parent. 

Vers 1950, j'avais trois enfants aux études ez je n'avais pas d'ar- 
gent. Il recevait sa pension et il m'en pretait. Parfois, il ne voulait pas que 
je le lui rende mais je ne serais jamais retournée chez-lui s'il n'avait accepté 
que je le lui rende. Les services entre voisins étaient réciproques dans ce 
temps-là: pain, beurre, farine, sucre, sirop, oeufs, etc. De cette manibre, 
nous n'étions jamais en difficulté. 

(Emma Simard-Larouche) 



La coulée entre l'église et la caserne de pompiers actuelle, fut rem- 
plie grâce iI des "travaux d'hiver" en 1960 et 1961. Le matériau de remplis- 
sage venait de l'Ascension, c'était du sable. II a fallu deux hivers pour tout 
remplir et ça iI coûté 175 000,OO $. 

L'abbé Armand Simard (Xavier) était un fort joueur de tennis. En 
1947, il s'inscrivait au tournoi régional de tennis qui avait lieu A Chicoutimi 
et devenait le champion régional aprés avoir battu, en finale, le docteur 
Gilles Tremblay, décédé celte annke. Le lendemain, Armand Simard en- 
trait au Grand Séminaire.. . 

Une prieuse à gage 

Madame Olivier Perron, marcheuse, était rentibre et vivait au village 
chez son fils Joseph, en face du boucher Alfred Tremblay. Quand venait I'au- 
tomne. les hacherons, avant de partir pour les chantiers, lui donnaient 25 
sous ou 50 sous pour 100 chapelets; elle priait à la journée longue. 

(Emma Simard-Larouche) 

Les chantiers coopératifs vers 1950 

DEVISE: La croix en forêt. 

FONDATION: Une activitb de la Jeunesse agricole catholique (JAC) 
sous l'impulsion de l'abbé Gkrard Bouchard, aumônier. 

BUTS: Fonctionnant sur le système coopératif, les membres pre- 
naient des parts sociales. l'hiver, ils recevaient un salaire minimum et à la fin 
de l'hiver, la ristourne altait aux membres. Le premier chantier eut lieu au lac 
Tchitagama; le gérant était Lorenzo Bhérer. Ces chantiers ne durèrent pas 10 
ans. 

i Maurice Larouche) 

L'étable et la grange d'orner Larouche sont parmi les plus vieilles de 
Saint-Coeur-de-Marie. La charpente, érigée en 1905, était en épinettes rou- 
ges, soudées par des chevilles en bois. C'est Augustin Néron, fils de B e  







"a ras-le-bord", au point que les colons n'avaient pas besoin de crochets 
pour puiser l'eau. Quelques jours après le feu, il n'y avait plus d'eau dans 
le puits. .. il était de nouveau A sec. 

Le démon 

Les gens croyaient que le démon, dans ce temps-là, prenai~ la for- 
me d'animaux: chiens, chevaux, vaches, etc., et mème la forme de per- 
sonnes. 

Dans le temps du cure William Trembtay, il y avait une vieille mai- 
son OU les jeunes gens allaient danser. Un soir, pendant la soirée, plusieurs 
ont cru voir le cure dehors.. . mais ce n'était pas lui. 

Le dimanche suivant, le cure a fait un "moyen" sermon, car il ne 
voulait pas étre associb A ce lieu de "d&bauche" ... peu aprés, la maison a 
brûlé. 

(Emma Simard-Larouche) 

Les taxes 

Voici le compte de taxes municipales de Thomas Gauthier, en 
1926. 

RBsidence 
Étable 
Laveuse 
Bain 
Cabinet 

Castreur de poulains 

Victor Simard castrait les poulains de deux ans; c'&tait une opéra- 
tion difficile e t  surtout douloureuse pour le poulain. Madame Lionel Gau- 
dreault fut une des rares femmes qui assista a ces op8rations. Pendant 
que Lionel tenait les tenailles dans le nez du poulain, Mme Gaudreault lui 
tapait sur les fesses.. . pour le calmer. 

{Emma Sirnard-Larouche) 



Commerce de chevaux 

MM. Gauthier de Chicoutimi et Laflamme de Saint-Félicien ven- 
daient des chevaux pour les chantiers. !ls passaient dans {es rangs avec 
des camions pleins de chevaux. Par cbntre, les vrais maquignons pas- 
saient dans les rangs en demandant aux cultivateurs s'ils avaient des che- 
vaux vendre ou 3 échanger. Pour certains, c'&ait une vraie maladie, I'é- 
change de chevaux. Ils se croyaient connaissants mais ils se faisaient tou- 
jours "prendre". Un de ces maquignons, Tom Ouellet, passait dans les 
rangs avec une quinzaine de chevaux, tous 3 la file indienne, attachés par 
la queue.. . c'était tout un spectacle. 

(Emma Simard-Larouche) 

Charlatan 

Le p&re Narcisse Chouinatd, qui demeurait sur la terre 3 Arthur Vil- 
leneuve, soignait les chevaux et fabriquait lui-même u n  onguent tr&s bkné- 
fique. II se croyait meilleur soigneur qu'un vétérinaire. 

L'automne, s'il avait un cheval en santd, il l'échangeait pour u n  "pi- 
ton" afin de pouvoir le soigner pendant l'hiver. A cause de ça, il passait 
pour un charlatan. 

(Emma Sirnard-Larouche) 

Pois grillés 

Narcisse Chouinard hiverna presqu'aux pois pendant un hiver. Voi- 
ci sa recette: il sauçait les pois dans l'eau, puis il les mettait sur le poêle 
chaud. Quand, sous l'effet de la chaleur, un pois sautait.. . il le mangeait. 

(Emma Sirnard-Larouche) 

Grands-messes 

L'argent pour les grands-messes était tare dans ce temps-13. Cha- 
que printemps, une femme passait dans le Rang 5 pour ramasser l'argent 
pour faire chanter une messe pour les "biens de la terre". 

Dans le temps du curé Abel Simard, Mme Louis Fleury (Alice Bou- 



chard) passait une fois par mois, hiver comme &té; elle a passé pendant 
plusieurs années. Dans le temps du curé Gauthier, Mme Antoine Larou- 
che passait pour collecter la contribution des Dames de Ste-Anne, pour 
ramasser les messes et vendre des livres des Péres Oblats, mais 1'4115 seule- 
ment. 

Des curés colonisateurs 

En 1912, l'abbé Ovide Larouche e.t un Monseigneur Larouche, de 
Saint-Fidèle, sont venus prendre des terres près de chez Simon Bouchard, 
parce que la terre d'ici Btait meilleure qu'A Saint-Fidéle. Ils ont b l t i  une 
maison et une étable.. . le solage en pierres y est encore. Les fermiers en- 
gagés &aient des frkreç B Simon Bouchard, Joseph et Wilbrod; ils étaient 
arrivés en "su)ky", voitures a deux roues. Ça n'a pas marché puisqu'ils ont 
vendu à Joseph Bhérer et Adélard Tremblay. Ce dernier est mort en 1970, 
a l'âge de 94 ans; il était, à cette époque, le plus vieux citoyen de Saint- 
Coeur-de-Marie. II disait que "le 8on Dieu l'avait oublié". 

(Emma Simard-Larouche) 

Catalogue "Dupuis-Eaton" 

Les premiers catalogues des magasins Dupuis et Eaton arrivérent 
par la poste vers 1914. Les objets a 99 sous surprenaient les gens car leur 
calcul mental exigeait des chiffres ronds. Les gens ramassaient les cou- 
pons du savon "Confort" pur s'acheter des bijoux. 

Armand Larouche, Méridé Çavard, Hubert Bergeron, Joseph Le- 
mieux, Joseph Tremblay, Ovila Simard, Edmour Savard, Georges-Émile 
Ruelland chantaient à l'église. Certains "faussaient" mais chantaient 
quand même. 

En 1950, le professeur André Roche a beaucoup amélioré le chant 
grégorien en donnant des cours de chant. 

Vers 1908, Mme Ernest Bouchard (Maritda, soeur du curé Renaud), 
avait organisé la Messe de minuit. Joseph Larouche et Ernest Bouchard, 
beaux-freres de Roland Simard, avaient joue du violon dans I'Bglise. C'é- 
tait tr&s beau mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Les paroissiens 



avaient trouve que ça ressemblait trop à I'atmosphéie d'une veillée. 

Mme Edouard Fleury a touchk l'harmonium longtemps. Ca prenait 
un bon jeune homme pour "pomper" l'harmonium, au moyen d'une mani- 
velle placée dans le c6té. 

Je suis arrivé B Saint-Coeur-de-Marie vers 1920, j'avais 48 ans. Je 
me suis installe sur la terre à Louis-Marie Dufour, au rang Saint-Domini- 
que. J'étais marié B Marie Dessureault qui me donna six enfants: Blanche, 
Antoinette, Rita, Marie-Ange, Alcide et Ludger. J'étais parti du rang Si- 
gnay, d Saint-Gédéon, en "waguine" pour m'établir a Saint-Coeur-de- 
Marie, une paroisse bien bâtie par le curé Renaud qui y demeura long- 
temps. 

(Charles Claveau - 1951 1 

La peur ... 
Le pére Boniface Néron, qui demeurait sur la terre A Orner Larou- 

che, croyait aux "feux-follets" et aux "wessigoths". Probablement pour 
lui jouer un tour. un homme était sorti l'hiver sur la neige avec des poches 
de grains pleines de paille, dans les pieds ... En voyant ces traces dans la 
neige, le pbre Boniface croyait que c'était des pistes de "Wessigoths". 
Alors, pour le chasser, il traînait derrikre lui des branches de "mascobina" 
car, disait-il, cela chasse les "Wessigoths". 

(Charles Claveau - 1951 ) 

Les journaux 

Les journaux du temps que les gens lisaient étaient: La Presse. Le 
Soleil, Le Progrès du Saguenay, La Patrie, La Terre de Chez-nous, L'Ac- 
tion-Catholique e t  Le Devoir. 





La "petite variole" 

Dans les premiers mois de 1902, une épidémie de "petite variole" 
fit de grands ravages dans la petite colonie. 

Les bestioles 

II y avait des poux, des punaises, des pucw, des morpions qu'on 
chassait avec du jus de tabac. II y avait beaucoup de mouches et de marin- 
gouins, ainsi que des "frappe-abord". 

Un bon marcheur 

Le père Boniface Néron transportait la "malle" d e  Grande-Baie 21 
Chicoutimi, A pied. L'été, il devait traverser une petite rivikre qui se jette 
dans le Saguenay Ije ne sais pas le nom). Ceite riviére, lorsque l'eau etait 
basse, il la traversait à pied sut un corps mort, mais B la crue des eaux, il la 
traversait "tout nu", afin de ne pas mouiller ses vbtements ... e t  surtout la 
"malle". 

(Charles Claveau - 1951 1 

Un puits original 

En général, les puits Btaient creusés à l'extérieur, près de la maison. 

J'ai vu chez Joseph Tremblay (Zénobie), maître-chantre et beau- 
frère d'Armand Larouche, un puits dans la cuisine de la maison. Le lavage 
se faisait dans le puits. Dans le coin de la maison, il y avait un  sapin qui 
poussait dans le plancher ( i l  était de ma hauteur, l'avais 9 ans). J'ai trouvé 
ca beau mais le puits m'avait fait peur. 

C'était sur la terre 3 Jean-Joseph Gaudreault, voisin de mon oncle 
Thomès Bouchard, demeurant sur la terre 8 Lionel Savard. 

(Emma Simard-Larouche) 



Croix de tempérance 

Le curé Renaud exigeait qu'il y ait dans chaque maison, bien en 
vue, une croix de temperance. II s'agissait d'une croix de bois peinturée en 
noir. On se souvient que Joseph Gaudreault en a fait un grand nombre. 

"Piquer" de la gomme 

t e  "piquetage" de la gomme de sapin se faisait au printemps, du- 
rant les grosses gelées. Nous partions de Saint-GédBon !e lundi pour reve- 
nir le samedi, quand nous n'allions pas plus loin qu'Alma. 

La premiére fois que je suis venu "piquer" A Mistouk, sur !es bords 
de la RiviBre-aux-Harts, nous y sommes restés un mois, on habitait dans 
une tente en Bcorce. 

Habituellement nous apportions avec nous du lard et de la farine 
pour les crgpes. Nous avions également une petite echelle de 8 pieds, Ié- 
gère et fine. Tous les enfants non mari& partaient sans leurs parents. 

J'avais 9 ans quand j'ai commencé 8 "piquer" avec une petite boîte 
de la forme d'une boite de saumon mais plus haute. Ce demiard comme 
on l'appelait. avait une seule ouverture en forme de V qui a le bout pointu 
et relevé. On vendait 1,50 $ le gallon, ça prenait six demiards pour un gal- 
lon. 

Moi, je "piquais" un pot, mais mon frère Ernest, qui a 85 ans et qui 
demeure B Saint-Gédéon, "piquait" un gallon par jour. On l'appelait le 
"pic-bois" parce qu'on pouvait l'entendre "piquer" de loin. 

C'était dans la tete des sapins que nous trouvions les plus grosses 
"vessies" ... la raison de l'échelle. Charles Larouche, fils de Pierre, mort à 
Saint-Henri, a trouve dans cene paroisse un sapin d'un galion, ce qui était 
rare. 

(Charles Claveau - 1951) 

Dans les années 30, durant la grande d6presçion, on disait que les 
gens "mouraient de faim" parce qu'ils ne pouvaient meme pas s'offrir le 
"gruau A l'eau", ce qui Btait la pitance d'une grande partie de la population 
durant cette crise. 

Le gouvernement offrait 50 cents par jour pour défricher les terres 



et, si vous n'aviez plus le courage de travailler, vous receviez 20 cents par 
jour. 

Déformation des mats 

Dans les premiers temps de Mistouk, surtout parce qu'on lisait peu 
et qu'on Bcrivaiz rarement, les mots se déformaient facilement. Ainsi: 

Balette voulait dire Balai Oreillette voulait dire Oreiller 
Bombe voulait dire Bouilloire Tea pot voulait dire CafetiBre 
Corps voulait dire Camisole Canison voulait dire Calecon 
Caline voulait dire Bonnet Cremone voulait dire Écharpe 
Matinée voulait dire Blouse Fichu voulait dire Cravate 

Les quêteux 

Madame Emma Simard-Larouche, qui réside au Domaine du  Bel- 
Âge, et dont la memoire est encore très fidèle. nous a fourni quantité 
d'anecdotes que nous avons reproduites A travers les pages qui suivent. 
Nous l'en remercions particulièrement. 

Elle nous raconte, à sa manière "l'épopée des queteux" qu'elle a 
connus: 

Pour certains quëteux, c'était une profession. Ils passaient une fois 
par année; ils avaient leurs maisons pour coucher, se laver et demeurer 
m&me plusieurs jours. Un vrai quéteux savait demander I'aumbne pour I'a- 
rnour du  Bon Dieu. II ne marmottait pas certaines paroles comme plu- 
sieurs le  faisaient, presque h contrecoeur. Nos gens les reconnaissaient et 
ils Ataient généreux envers eux. Ils couchaient sur le plancher, en face du  
poêle. 

ler quêteux Le Bonhomme "Sept-heures" 

II ramassait des oeufs dans u n  panier. Quand ils n'étaient pas pro- 
pres, car parfois les poules pondaient dans des nids sales, il les lavait avec 
sa langue. II toussait et se mouchait trés fort. 

2ème quêteux Le Bonhomme Rougeau 

11 était tr8s gras et très gros. Durant la nuit, une mauvaise pensée le 
poussa sous la "caibrette" du  c6té de la chambre des filles, il resta pris 



sous le poéle dont les pattes &aient tombées. Deux hommes le tirérent de 
IB.. . non sans rire beaucoup. 

3eme quêteux Le Bonhomme 81ack-15 

II se disait donneur de sang. Cependant, pour l'opération, la femme 
devait entrer avec lui dans la chambre, a la noirceur. Or, un mari soupçon- 
nant le truc du queteux, se cacha dans la chambre ... le quêteux recut 
toute une raclee. 

4ème quêteux Chartes Carter 

Jeune homme quêteux et cordonnier de son métier. II marchait les 
pieds en dedans. II travaillait dans certaines maisons et ramassait de I'ar- 
gent en &parant les chaussures et les harnais. 

Sème quêteux Saul Potiron 

II poussait une brouette b deux roues et ramassait des provisions, 
du savon et de l'argent. II vendait du lard salé et des oeufs 

berne quêteux Ti-jean Côte (la bite) 

II était aveugle et avait de grandes "cannes". Je le voyais venir sur 
la route.. . il ne manquait jamais le trottoir. 

7ème qvèieux Nom inconnu 

II mangeait beaucoup d'6chalortes. C'était un quêteux plein de 
poux, il en semait dans toute la maison. Chez Jean Bergeron, il s'était as- 
sis à la table ... les poux sautaient par terre et sur la table. Après son dé- 
part. ils ont ramassé les poux avec un balai et un porte-ordures. 

8eme queteux Nom inconnu 

II paraissait très propre et instruit. A ma m&re, il enseignait des re- 
médes par les plantes. II avait conseillé à Maria Larouche, dont les enfants 
avaient la coqueluche, de délayer de la "crotte" de mouton avec de la mé- 
lasse et de la donner aux enfants. Pour !es oreillons, il conseillait de se frot- 
ter la gorge sur l'auge des truies. .. ces remédes étaient infaillibles. II se 
mouchait avec de la "gazette" taillée en carreaux. Pendant le chapelet, il 
se renait bien droit. Il demandait la charité: "Donnez-moi ce que vous vou- 
lez", disait-il. Certains pensaient que c'était un pr&.tre en pknitence. 

9ème quêteux Nom inconnu 

C'était un buveur de the. A chaque maison, il demandait à boire du 
thé. II m'avait demandé un jour de poser une pièce à ses culottes. Je n'ai 
pas refus6 car je voyais venir ma mère, il était passé chez-elle avant de ve- 
nir chez-nous. 
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jours un tonneau pour sa famille.. . nous en avions pour un an .  

(Emma Sima rd- Larouche} 

Contrats de vive voix 

Quand Lionel Gaudreault vendit sa terre en 1970, on ne retrouva 
aucun contrat enregistrk auparavant au bureau du greffe. B Hébertville, relati- 
vement à ce lot. Tous les contrats de vente antécédantç avaient Bté fais de 
vive voix. 

+ * 
* 

A travers les. .. 
minutes du conseil 

Au dkbur de la colonie, los séances du conseil municipal avaient 
lieu le lundi matin. C'est en 1920 que le conseil municipal de Canton Delis- 
le commenca à siéger le soir, pour accommoder le secrétaire-trésorier 
Gustave Girard qui en avait fait la demande, parce qu'il était professeur le 
jour. 

John et François Gilbert, du Rang 5, s'étant vu refuser le service du 
télkphone par la Compagnie du Centre, installèrent les poteaux et les fils et 
se raccordèrent au "centrai" ... à leurs frais. Les Gilbert, qui étaient voi- 
sins, offrirent A une quinzaine de cultivateurs, sur le parcours, de se join- 
dre A eux pour diviser les frais d'installation.. . tous refusèrent, 

Ayant des problèmes avec son aqueduc et voulant les régler d'ur- 
gence, le conseil, en  1913, demanda une expertise d'un ingénieur. Voici ce 
qu'&rivait alors le secrétaire: "Le conseil décide de faire venir par thlhgra- 
phe ou autrement un ingénieur pour vérifier le réseau d'aqueduc. 

En 1916, sur une plainte de citoyens du village, le conseil "fait dé- 
fense de passer sur les trottoirs en bicyclettes ou en trottinettes, lesquelles 
machines sont ou dangeureuses pour la circulation des piétons ou açsour- 
dissan tes pour les oreilles". 





Le 14 mars 1925, le conseil du village décrétait qu'"il était défendu 
de faire la mi-carême dans la municipalité et que tou.te personne avec u n  
masque serait passible d'une amende de $25.00. 

Le 4 avril 1927, le conseil autorise l'achat de deux paires de menot- 
tes et deux bâtons de police. 

Le 22 juin 1933, le conseil refuse une demande de contribuables qui 
veulent que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, soit d4clarée fête 
civique. 

3: * Y 

Le 6 octobre 1952, le conseil du  village de Saint-Coeur-de-Marie 
adoptait une résolution présentée par le conseiller Lorenzo Simard et ap- 
prouvée à l'unanimité, demandant au Gouvernement fédéral d'accorder 
une exemption d'impôt non seulement de $400. mais de $600. A $800. à 
toutes les personnes qui maintiendront des enfants aux études universitai- 
res ayant 21 ans et plus sans limite d'Ag@. Voici le préambule de ce l te  réso- 
lution telle que préparée par le secrétaire-trésorier: 

Nous //sons depuis quelque temps dans les journaux que nos Mtnis- 
rres fëdéraux déplomnf du haut des tribunes, ici et Id dans le pays, le 
manque de techniciens canadiens, se voient obligés d'en lmpom une 
couple de milles par année des pays d'Europe. 

Est-ce que nos chers Ministres se sont r.4ellement demandé corn 
ment il se fair que /e Canada ne peut plus trouver parmi ses citoyens 
actifs e l  remplis de talents, les techniciens nécessaires pour répon- 
dre a ses besoins, tandis que dans les pays d'Europe, ils ne savent 
où se placer et qu'en Suisse seulement, des miïliers sont obligés de 
s'expatrier 8 l'étranger chaque année afin de pouvoir meure leur ta- 
lent 5 profit, 

Est-ce qu'en faisant une petite enquête, ils n'auraient pas décou- 
vert que ce sonr eux les seuls responsables de cette lacune, en fai- 
san t la sourde oreille aux nombreuses requêtes provenant du c/ergé 
et  de différentes organisattons civiles, demandant a ce que des 
exemptions d'impôt soient accordées a toutes personnes qui main- 
tiendront des enfants aux études universitaires ou spéc;alis~es, mê- 
me s'ils ont dépassé I'âge de 2 1 ans. 

Présentement, d'après les lols de l'impôt sur les revenus, une exemp- 



tion de $400. est accordée pour les enfants en bas de 16 ans s'11 ne 
reçoit pas d'allocation familiale et s'il est aux études jusqu'à l'âge 
de 27 ans. Mais lorsque cet enfanr désire enrrer a I'Université, afin 
de se spécialiser dans quelque branche de l'indusrrie ou du com- 
merce, ce qui amve gknéralement après I'âge de 27 ans, aucune 
exemption n'est accordée soit au pere de famille ou au prutecreur 
de ce jeune homme QUI lui coûte durant cette periode d'étude spé- 
cialisée doublement plus cher vu qu'il esr oblig4 de /e [nertre en 
penston en ville, dû au manque d'Université dans sa propre parois- 
se. Alors ce qui arrive le plus souvenr, c'est que le pere appauvri 
par Iïmpôt dont il est accablé, ne peut plus continuer à aider son 
f i s  et ce dernier est obligé de renoncer a ses ambittons et se résigner 
a vivre dans /a m8diocnté afin de laisser aux étrangers /e soin de 
venir prendre ici au Canada, nos belles positions. 

Vers 1923, il n'y avait que deux rues à Saint-Coeur-de-Marie: la rue 
de l'église ( tue  Saint-Joseph) et la rue de la pompe {rue Sainte-Marie}. 

Le 7 février 1955, le conseil décide que: "le chef de police n'a pas 
beaucoup d'ouvrage de ce temps-ci, on l'affecte alors à la collecte des li- 
cences de chiens et licences de commerces en retard. 

Le 2 novembre 1953, le conseil adopte le règlement no 70 concer- 
nant les taxis et fixant les tarifs suivants: 

Arrêt sur une course pour prendre un passager 
ou en faire descendre un 

Pour toute attente, par heure 
Pour un mariage 
Pour un enterrement d'adulte 
Pour un enterrement d'enfant 
Pour un bapteme 
Pour un service avec auto de 7 passagers 

Le 5 juillet 1938, le conseil du village adoptait le règlement no 43, 
concernant l'observance de la morale et l'ordre public dans les limites de la 
municipalité. Voici une partie de ce reglement: 



1 - Il est défendu une tenue indgcente ou propre a offenser la mora- 
le et les bonnes moeurs ou de nature d causer du scandale ou à 
troubler la paix publique; 

2- II est défendu de se dévêtir pour aller au bain ou pour endosser 
un costume de bain i3 moins que ce ne soit dans une maison, une 
cabine ou un abri qui cache la personne qui se déshabille, de /a 
vue du public. II est defendu également d'enkver son costume 
de bain pour se revêtir B moins que ce ne soit dans un endroit 
susdit; 

3- 11 est défendu de paraîrre ou de se baigner en public, étant nu ou 
sans costume même entre personnes du même sexe; il est dé- 
fendu de parafire ou se baigner en public, A moins d'être vêtu 
d'un costume qui ne péche pas contre /a décence ou la modestie 
et quin'offense pas la pudeur; 

4- 11 est défendu aux baigneurs de stationner, de circuler ou de se 
coucher en dehors de /a plage ou de la gréve. Par le mot plage 
ou gréve, le présent réglernent entend l'espace compris entre la 
ligne de /'eau et celle ou il y a de la végdtation; 

5- II esr dkfendu aux baigneurs étant nus ou sans costume de bain 
de stationner ou de circuler, soit a pied, soit en bicycle, soit en 
voiture d rra ction animale ou en automobile sur les cherntns pu- 
biics, les ponts, les rues ou sur les propriétés privées lorsqu'ils 
sont exposés a la vue du public; 

Pour stationner ou circu/er dans les dits endroits en dehors des 
grèves ou plages, telles que décrites au paragraphe 4, les bai- 
gneurs devront avoir revktu leurs v$tements ordtnaires ou au 
moins porter par-dessus le costume de bain, un vgtement, un 
manleau ou robe couvrant leur personne des épaules jusqu'aux 
genoux; 

6- La police ou le gardien des plages ou gréves a l'autorité pour ré- 
primer toute mauvaise tenue ou mauvake conduite des baigneurs. 
Toute personne dont le costume sera jugé par la police ou le gar- 
dien de la plage ou gréve, indécent ou irnmodeste ou offensant 
la pudeur, ou qui se coriduira de façon B offenser la morale ou 
les bonnes moeurs, d cause du scandale ou B troubler la paix pu- 
blique devra, sur l'ordre de la police ou du gardien, revêtir immé- 
diatement ses vêtements ordinaires et quirter la plage ou la gréve 
ou le bain public. De plus, cette personne sera passible des pei- 
nes ddictées en vertu du présent réglement; 



7- / /  est défendu de résisrer B la police ou au gardien autorisd dans 
/'exécurion de ses devoirs, ou de /e molester en aucune façon. 

// est dgalement défendu d'aider ou d'inciter d'autres personnes 
par des paroles, des cris, des gestes ou tout autre moyen, B rests- 
ter a la police ou au gardien, ou à /es intimider en quelque moyen 
que ce soit; 

8- Aux plages publiques el aux bains publics sous le contrôle de la 
municjpalifd, it est dkfenu de se baigner avec une ou des person- 
nes d'un autre sexe; ia police ou /e gardien des plages publiques 
ou bains publics sous le conrrd/e de la municipa/ii& auront le 
pouvolr de ddterminer les endroits ou les personnes de l'un ou 
l'autre sexe pourront se baigner dans ces b a h  ou plages publi- 
ques et de fixer des jours où les personnes de I'un ou l'autre sexe 
seront seules admises aux dits bains ou plages publics; 

9- Il est défenu de se baigner ou de demeurer sur /es plages publi- 
ques entre huit heures du soir et huit heures du matin (heure so- 
laire); 

10- Aux plages ou bains publics susdits, il est dkfenu à toute person- 
ne autre que les polices ou /es gardiens autorisés, de demeurer 
sur la gréve ou près de la grève, ou prés du bain public pendant 
qu'une ou des personnes de h u t r e  sexe est à se dévêtir, à se 
baigner ou à se revêtir. 

Signé/ William La voie, maire 
Signé/ Lorenzo Duchesne, sec. - trtssorier 

Dans les années 30, il y avait beaucoup de "maguignons" a Saint-Coeur- 
de-Marie et aux alentours. On rapporte que Fernando Bouchard Atait I'un 
de ceux qui réussissait le mieux B convaincre son vis-à-vis d'échanger son 
cheval avec le sien. Nombreux sont ceux qui, le lendemain, ont eu à re- 
gretter leur transaction. 

(René 8ergeron) 

Au magasin général 

Dans te temps du "magasin général", c'était l'endroit où les gens se 
réunimient pour "placozet'. II n'en Btait pas autrement au magasin général 
de MBridé Savard. 





souvent: "C'était du très beau bois de toutes sortes, disaient-ils, de la ter- 
re très bonne, facile à cultiver, sans roche". Et mon oncle en parlait souvent 
aux gens de Charlevoix.. . et c'est ainsi que mon père, Joseph Simard, 
tomba en amour avec Mistouk. 

En route pour Mistouk 

Deux frères de mon pere, Emery et Fortunat, partirent au prin- 
temps de 1897 avec leurs femmes pour Mistouk oG ils achetèrent une terre 
en socikté: la terte de Jean Bergeron. Peu de temps après, mon pere vint 
les rejoindre et logea chez eux. II s'acheta un lot  de terre du marchand Da- 
vid Jobin, en échange d'un cheval et d'une "waguine" (la terre de Laval 
Dufour actuellement). Mon  pere f i t  une petite semence de blé et bâtit une 
petite Btable en bois rond et fait tout le bois pour se bâtir un campement. 
A l'automne, il retourne chercher sa famille à Sainte-Agnès. 

te voyage 

Mon pere et ma mère arrangent toutes leurs affaires et envoient le 
ménage par bateau de Sainte-Agnès a Chicoutimi. Avani de partir, ils vont 
voir leur cuté, l'abbé Jos. Marceau, qui leur souhaite bon voyage, du beau 
temps et aucune misére pendant leur voyage de six jours. Et le 26 octobre 
1897, par u n  beau lundi matin, à 6 heures, une famille de sept enfants, de 
6 mois a 14 ans, arrive A Laterriete. Une voiture (quat'roues à planche) 
porte le monde, une "waguine" transporte la nourriture et le linge. II y 
avait eu des relais tout le long du trajet, u n  entre autres se nommait La 
Galette. II y eut une tempète, des arbres et des corps morts embarras- 
saient le chemin; il faisait nuit. Mon père allume de l'écorce pour aller voir 
le chemin, ses deux fils aînés, Irenée 14 ans et Maurice 12 ans, l'aident.. . 
ils arrivent tard à l'étape. 

Le dernier relais était au Grand-Brûlé (Laterrière). Ils couchent chez 
Placide Collard, pere du curé Léonce Collard; famille aimable et charitable 
pour les voyageurs. L'arrivée de tout ce monde était comme de la visite. 
Le lendemain, mon père prend le bagage et se dirige vers Mistouk oii Eme- 
ry er Fortunat attendaient son arrivée. 

A Mistouk 

Le l e r  novembre 1897, toute la famille a couché sur le plancher 
dans le camp A Emery et Fortunat Simard. II y en avait jusqu'à la porte. Le 
lendemain, il y avait quatre pouces de neige blanche sut le sol. On cons- 
truisit le camp qui fut  terminé dans quelques jours. On était voisin d'Au- 
guste Néron, des gens empressés pour les autres. Maman allait cuire son 
pain dans leur four parce que notre poêle n'avait pas de fourneau. Evidem- 
ment, il fallait penser A hiverner et mon père avait 42 ans. 
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peur, sort par la porte de derriere et court chez Armand Larouche, elle ne 
riait pas ... On lui avaitjoué un tour. 

Drôle de musique 

Ma mère, Mme Joseph Simard, avait une tante, Mme Jean Boily, 
qui était allée se promener à Sainte-Agnès et revenait à Chicoutimi par ba- 
teau. Il y avait beaucoup de monde sur le bateau, surtout des jeunes e t  on 
voulait se divertir. Ca prenait bien un p'tit coup de whisky e t  on chantait 
mais on voulait danser e.t il n'y avait pas de musique sur le bateau. 

La vieille tante leur demande d'aller chercher le plat à vaisselle, le 
prend sur ses genoux, se met 3 battre la mesure en claquant du pied.. . Le 
plaisir est revenu, tout le monde se lève pour danser, sauter, giguer.. . Ils 
n'avaient jamais eu un si beau tambour pour se divertir durant toute la tra- 
vers&. C'était en 1909. 

Ma tante a passe une journée en visite chez nous. J'avais alors 10 
ans. Elle a joué de cette musique et me l'a fait essayer. Ma tante était con- 
tente de moi et m'a dit: "Tu vas faire une bonne musicienne". C'est peut- 
erre pour cela que j'aime encore la musique à 83 ans. 

Maison hantée 
La maison de Ludger Bergeron était hantée. Plusieurs ont été té- 

moins de bruits étranges: objets dbplacés, couvertures de lits descendues. 
M. Bergeron n'avait peur de rien n-iais sa femme avait peur. Ils ont été obli- 
gés de vendre leur terre, bien bâtie de maison. 

Superstitions 
II y avait des gens qui ne sortaient pas de la maison et n'entrepre- 

naient rien un vendredi 13; il y en a même qui passaient la journée cou- 
chés. 

Casser un miroir signifiait une mortalité; échapper une fourchette, 
c'était la visite d'une demoiselle; une cuillère, c'était une dame et un cou- 
teau, c'était un monsieur. 

Vers 1910, c'était la grande mode de se diveair en jouant des tours. 

Par un bel aprks-midi d'hiver, sous un beau soleil, arrivent chez 
Joseph Simard a Sabin, deux belles religieuses bien habillées, avec gran- 
des collerettes noires, C'étaient Mary et  Emkrencia Larouche, filles de Fer- 
dinar, leur voisin. Elles frappent A la porte et entrent bien poliment. Ma 
mère les fait asseoir et cause avec elles, puis elles demandent la charité 
pour les pauvres. Elles ne peuvent s'empècher de rire en voyant ma soeur 
Rose-Anna, 18 ans, qui les regardait précieusement. Reconnues, elles ont 



bien du plaisir et décident Rose-Anna a les accompagner chez les voisins. 
Ma soeur s'habille comme les autres et ma mère est toute heureuse de les 
voir partir, car elle aimait aussi jouer des tours. 

Arrivées chez Xavier Simard, un  jeune ménage, la rnére fait donner 
quelques sous par ses petits enfants et  poliment, nos trois religieuses sor- 
tent de la maison. Les Soeurs sont bien recues chez Auguste Néron; les 
vieux parents, Boniface et Arnée Néron sont malades. Arnée surtout 
raconte ses maux; ils apprécient les paroles de réconfort des Soeurs qui 
promettent de prier pour eux. Ils sont généreux dans leur charité: une 
barre de savon et un carreau de lard. Finalement, les Soeurs les remercient 
de leur grand coeur. 

Chez Isaac Bouchard, c'est toujours la meme entrbe qui provoque 
la surprise. Madame Bouchard, Louise, est heureuse d'une visite aussi ra- 
re. Les Soeurs parlent des Missions.. . elles reçoivent un peu d'argent, du  
savon et u n  r6ti de porc. Mals les filles, se regardant une à une, constatent 
le déguisement et partent a rire. Louise reconnaît Mary et Emérencia et les 
embrasse. "Qui est cette petite-la, dit Louise, elle n'est pas reconnaissa- 
ble?". Après avoir reconnu Rose-Anne, elle les embrasse de nouveau et 
leur donne des tapes amicales tellement elle s'est bien amusée. Mais Loui- 
se dit a Isaac: "Attèle la jument "Quelld" sur le berlot rouge et va chez 
Friole Lemieux avec les filles". Elles remettent donc les dons de charité a la 
famille et partent, toutes joyeuses, pour aller chez Friole Lemieux (Fé- 
réol) . 

Vu la grande visite, l'entrée se fait poliment. .. on  donne la main à 
Friole et A Goergienne et aux grandes jeunesses dans la maison. Les 
Soeurs s'asseoient et parlent des grands besoins de leurs Missions; elles 
recoivent deux rôtis de porc en charité et du vieux linge. Malgré tout, les 
grandes jeunesses ne les reconnaissent pas et elles repartent. 

lsaac les reconduit chacune chez elle, en laissant la charité dans le 
berlot. Quelques jours plus tard, lsaac et Louise Bouchard font une veillée 
de plaisir en l'honneur du  tour jouk ... on  en a bien ri et on en a parié long- 
temps. 

Un mariage en 1981 

"Nous nous sommes mariés le 8 avril 1918, un  lundi suivant le 
dimanche de la Quasimodo; dans ce temps-la, le mariage était interdit 
durant le cargrne. 



Le temps n'était pas beau ... il y avait apparence de pluie. Nous 
sommes partis très joyeux pour la messe de mariage de8 heures du matin. 
Nous étions deux couples 9 l'autel, car Léonce Bouchard et Luce Larou- 
che se mariaient Bgalemenz le meme matin. La pluie a débuté pendant {'of- 
fice.. . ça tombait comme avec des chaudières. M. le cure Girard nous a 
pari6 apres la cérbmonie. II a dit que c'&ait de l'or qui tombait du ciel. 
"Chanceux, disait-il, nous n'aurions jamais de misére et nous pourrions vi- 
vre largement". 

La journée s'est bien passée, avec grande joie dans le coeur de 
tous, parents et amis. Et ma chaleureuse mhre se prhoccupait de tout; elle 
avait presque peur que je ne veuille pas la quitter; j'avais dix-neuf ans et je 
ne découchais jamais. Mais le prince charmant avait gagné le coeur de la 
presque petite soeur unique parmi neuf garçons. 

Emma Simard-Larouche. 

En 1881 ou 7882, Joseph Fleury Ifrïs), avait vendu 8 Onésime 
Gaudreault, partie du lot 20, du Rang fil; le contrat avait étd 
préparé probablement par Ferdinand Larouche et n'avait pas 
.kt& enregistré. 

On relrouve cette vente en I B 3 ,  dans les registres d'Hébert- 
ville, aalrs que Joseph Fleury déclare: "J'ai vendu B Onésime 
Gaudreault, il y a environ 12 ans, la demie du /or 20, du Rang /Il, 
du Canton Ddisle, soit environ 38 1/2 acres, pour la somme de 
$9.#': 

Ce contrat a &té fait entre Joseph Fleury et Dame Philomène 
Jean, veuve d'Onésime Gaudreaufi. 



Vie et 
moeurs 

d'autrefois 

La grange-étable de Georges Cote. dans  le  R a n ~  2. a Delisle. 





Vie et moeurs d'autrefois 

Cartomancie et chiromancie 

Je ne parle pas ici de gens qui "tiraient aux cartes" pour le plaisir 
ou pour agrementer les soirées. Je parle plutbt des spécialistes, des gens 
qui vivaient avec les cartes ou en lisant dans les lignes de la main. 

Un certain Chouinard, qui gagnait sa vie de cette manière, venait 
chaque annke chez Charles Claveau. II avait les cheveux longs, séparés au 
centre de la tête et arrangés en "boudins". II avait aussi la barbe longue. II 
tirait aux cartes et il lisait dans les lignes de la main ... moyennant de I'ar- 
gent. 

II disait ne croire en rien et il ne pratiquait pas de religion, ce qui 
était surprenant et tr&s rare dans ce temps-là. II disait vouloir traverser 
l'océan dans un tonneau et écrire un livre par la suite. 

Les jeunes gens allaient le voir pour connaitre l'avenir. II avait dit B 
une jeune fille qu'elle ne vivrait pas vieille; de fait, elle est morte.. . A une 
autre, il avait dit qu'elle se marierait dans quelques annees et que son mari 
ne vivrait pas vieux; elle s'est mariée, en effet, quelques années plus 
tard ... mais son mari vit encore. Les gens ne posaient pas beaucoup de 
questions en regard de cet homme excentrique e t  mystérieux. 

Chouinard mesurait plus de six pieds; il avait la barbe blonde, la 
couleur de ses cheveux, de fait, il était imposant. Tête nue, habillé en 
"lumber-jack", il tirait également aux cartes dans les trains e t  les autobus. 
A Chicoutimi, un juge, sous la pression de parents mécontents du specta- 
cle de cartomancie et de chiromancie, lui fit promettre de ne plus revenir 
dans la ville. II continua dans les trains e t  les autobus. .. où il était en terrain 
neutre. 

(Victor Simard - 1951 1 
Y *  

* 

On triomphe 

Le soir des élections, les gens triomphaient. II y avait parfois des 
vingtaines de voitures qui suivaient le candidat victorieux. On allumait des 
feux dans la cour d'un adversaire politique. On buvait de la "palette" et de 
la "bibite". 



Les campements d'autrefois 



Vers 1910 on abandonna cette coutume h la suite d'un malheureux 
accident qui causa la mort d'un homme, tu4 par un fusil qu'on ne croyait 
pzs chargé. 

(Emma Simard-Larouche) 

Les marcheuses 

En 1982 nous les appelons les "sages-femmes" mais en 1899, nous 
les appelions les "marcheuses". C'Brait les femmes qui accouchaient les 
voisines et  remplaçaient le médecin, car il n'y en avait pas encore dans la 
paroisse. 

La premiére "marcheuse" que j'ai connue, c'est Mme Olivier Per- 
ron ( Delinel. Elle vivait sur la terre à Ferdinat Larouche, voisin de mon pére 
Joseph Simard. M. le curC lui donnait des médailles bénites pour l'aider 
dans son travail. C'est cette dame qui m'a mise au monde ... et précieuse- 
ment, ma foi. 

II y avait aussi Mme Marguerite Fortin, qui demeurait au village, 
voisin du cordonnier Armand Larouche. C'est elle qui a mis au monde Hi- 
laire, mon frére, le dernier de la famille.. . le douzibme. II a 76 ans et vit en- 
core, il demeure à Québec. 

Mmes Thomas Maltais, Joseph Villeneuve et Lucia Blackburn ac- 
couchaient également leurs voisines. Pour ça part, ma mère n'a jamais ac- 
couche avec l'aide d'un médecin. Elle Btait bonne des malades. soigneuse 
et aidait à ensevelir les morts. 

Les soins des accouchées 

C'Btait surtout le repos: neuf jours au lit et quarante jours sans tra- 
vailler. Les plus anciennes faisaient des caraplasmes et appliquaient des 
serviettes de toile bien chaudes sur le ventre pour att4nuer la douleur. Le 
vin était un bon rembde pour faire venir le lait. 

Toutes ces femmes d6vouées. zélées et pieuses, mbrirenr toute no- 
tre admiration et notre reconnaissance. 

Maria, ma belle-soeur, la femme d'Hector, avait des douleurs et 
perdait beaucoup de sang. Hector était dans les chantiers. Elle envoie son 
garçon chez Antoine, son voisin, afin d'aller charcher le médecin au villa- 
ge. C'&tait la nuit et il faisait tempète. Antoine attelle "Coq" son cheval et 
va au village qui est à 2 1/2 milles. Le médecin n'est pas la, le docteur Gau- 
thier est ailé à Sainte-Monique. II n'est pas quesrion d'aller chercher un 
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Un groupe da bficherons de Saint-Coeur-de-Marie dans les chantiers vers 1950. 
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Photo prise le 6 janvier 1448, aux Passes-Dangereuses, sur les chantiers d'Henri 
et Jean Fleury. Sur la photo. Virginie Gaudreault, épouse d e  Francois Fleury: 
Henri Fleury: Stella Trernblav. Bpouse de Stanislas Fleury: ~ r m a n d  Fleury: si- 
monne Laberge. épouse de Jean Fleury: Rosaire Fleury e t  Sirnonne Fleury, &pou- 
se de Georges Goulet, culslnler. 



médecin à Alma, c'est l'hiver. Antoine décide d'aller chez le curé; il sonne 
à la porte du presbytére. Le curé Sirnard descend l'escalier en grande ja- 
quette. Antoine lui raconte le but de sa visite. "Va et amène Lucia 8lack- 
burn pour accoucher Marie, dit-il, tout va bien se passer". 

Antoine part donc chercher Lucia, dans le halit du Rang 5, 3 six 
milles du village. Lucia refuse d'aider Maria sous prétexte que c'est une 
femme difficile. "Le curé a dit que tu étais capable et tu es capable", lui dit 
Antoine. 

Lucia pleure mais s'habille et monte dans le traineau. Tout au long 
du trajet, elle récite le chapelet et Antoine répond. ArrivBs chez Maria, 
tout s'est bien passé. Elle a m8me baptisé l'enfant bien vivant mais préma- 
tur& de 3 mois. "La bonne Sainte-Vierge e t  la bonne Sainte-Anne étaient 
bien avec moi, je pense", dit-elle. 

(Emma Simard-Larouchei 

La criée 
Au printemps, au début du Carême e t  à l'automne, on vendait de 

petits cochons d'un mois et plus et  des volailles à la porte de l'église, 
c'&tait la "criée". Le but de la "criée" était surtout de ramasser de l'argent 
pour payer des messes pour le repos des ames des fidéles décédés. Cer- 
tains avaient des dons spéciaux comme "crieurs". 

(Victor Simard - 1951 1 

Le Carême 

Oans le temps du Carême, on mangeait du poisson car on faisait 
maigre trois jours par semaine. La musique ne jouait pas dans l'église et les 
cloches ne sonnaient pas pendant les Jours Saints ... On disait que les clo- 
ches étaient "parTies pour Rome". Le bedeau se servait d'un "cric-crac" 
en bois pour appeler les fidèles A I'églie. 

(Emma Simard-Larouchel 



Des jeunes de Saint-Coeur-de-Marie '"- ' - 

dans un chantier de La Tuque. en 
1908. Dans l'ordre, Alfred Sirnard (18 , 
ans). Hector Lsiouche (18 ans). Vlc- 
tor Sirnard (15 ans) et un ami. .- 

Un groupe de jeunes qui partent pour 
bûcher d La Tuque en 1913. Debout, 
Antolne Lsrouche 116 ans), Hector 
Larouche (14 ans). Philippe Harvey 
(16 ans). Assis. Joseph Harvey 120 
ans) et  un ami. 
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"Par un concours de circonstances Joseph décide de démknager a 
Saint- Coeur-de- M a r i e , ,  dans le Rang de la Décharge, où il fit l'a cqui- 
sirian de deux lots de terre, presqu'exclusivement encore en foret, 
cmns et savanes. 

Quand maman y arriva aux alentours de Noë/ 7905, portant le petit 
Philippe dans ses bras, ce tut, il fau f bien le dire, presque un désen- 
chantement. L'attelage vient de quitter la grand'route et bifurque 
d gauche, dans un chemin qui ressemble plus à un sentier qu'à une 
route. "Voici, lui dit- on, le Rang de la Décharge!" La neige emp& 
che de distinguer les détails du sol et de l'horizon, tout est silence! 
Il est se demander si des humains habitent ici. Soudain, on dévale 
un petit vallon et on dksigne du dotgr, 8 droite, une construction en 
grosses pièces brutes. ''Nor~s y sommes, c'est ici!" 

L ydia pénérre dans son nouveau foyer. Elle est toute heureuse d ' y  
embrasser ses trois marmots: Rivard, quatre ans; Adblard, trois ans; 
Eugéne, dix-neuf ans, qui I ' y  onr précédée de quelques semaines. 
Maman dépose Philippe dans son petit ber, puis fait le rouf de la ma; 
son. Elle est frappée surtout par ïexiguité du heu: vingt-cinq pieds 
sur trente. Pas d'électricit.4, pas d'eau couranre, cela va de soi Par 
surcroît, il faudra, pour cet hiver, cohabiter avec la famille de I'ancien 
propriétaire qui compte de nombreux enfants. 

Puis, il y a autre chose: là-bas, a I'horizon, se dresse la flèche du clo- 
cher de Iëglise paroisiale. Comme elle est loin cette fléche! Elle va 
apprendre bientôt qu'il y a quafre milles a franchir pour y parvenir, 
et au prix de quels sacrifices! Un penseur quelconque a di2 que l'hom 
me est un animal qui s'habitue a tour. Mais il est une chose 8 laquelle 
maman ne pourra jamais s'habituer: de se vo~r, de se sentir si loin de 
r6gii.e. On s'habitue a tout, peut-&lm, mais pas a ceja, quand on 
sair que /'église paroissiale, c'est la demeure de Dieu, le foyer de /a 
Char~té, /a source des Bnergies surnaturelles, /e centre où convergent 
les pensées et les affections de tous ceux qui pensent et qui aiment 
en chrétien. " 

Plus loin, le Pére Bouchard continue: 

"Un célébre poli~icien du si&c/e passé, Siéyéq avait réussi a passer à 
mvers la tourmente de la Révolution française. Cent fois ddsigné a 
la guillotine, cent fois i/ dussir, par toutes sodes de calculs et de corn 
bines, à y échapper, A /a suite de quoi, quelqu'un iui demande un 
jour: "Monsieur Si& yès, qu'avez- vous fait durant /a Révolution?". II 
répondit ce mot historique: 'Y'ai vécu"! Par Ja, il voulait dire que tous 



ses problémes, toutes ses activfi&s s'braient ramenées à cene unique 
chose: VIVRE1 

Ce mot me revient 8 l'esprit quand J s'agit de résumer les premléres 
années de nos paren& d Saint- Coeur- de- Marie. Qu'est-ce qu'ils ont 
fait alors7 Ils ont vécut pour eux, l'unique probfgme était celui-15. Des 
ambitions, ils en avaient sans doute, ma* d leur edt semb/& inurtle, 
meme derimire, de s'y arrêter. Papa a qualirié cette époque d'un mur 
qui ne pouvait être mieux approprié: "CëraR le temps, dir-il, des peti- 
tes années!" Et N ajoute cet aveu qui dans sa bouche, prend un sens 
particulier: '// nous a fallu bien du courage!" Leur travail se rksumair 
en deux mots: travad et économie. Car, en plus de nourri, toutes ces 
petites bouches dont le nombre croissait chaque année, ce n%tair 
pas une mince affaire de rencontrer un rerme annuel de cent dollars 
sur ie paiement de /a ferme. "C'est avec mes derniéres cennes noires, 
affirme papa, que je comp/&tais le montanr exigé." 

L'économie! Un mot que nous ignorons! Nos parents, disons-le avec 
une fie& chrétienne, ont connu la pauvrerh. //s en ont souffert II 
n'es2 pas sbr quPi/s ont toujours mangé B leur faim, Je sais que cer- 
tains, pourtant bien placés pour en juger, en onr douté. Les plus $gés 
parmi nous ne se rappellent-,ïs pas des jours ou t/s nkvatent a se met- 
m sous /a dent que du pah sec, sans beurre? L'hiver surtout, dans les 
premiers temps, nous apportions notre aïnef a l'dcole et /e menu était 
invariabie B l'année longue: quelques tartines de m&lasse! au retour 
de /'écale, ces perites bouches aHarnées venaient implorer une ration 
supplémentaire auprés de leur mére; et celleci n'avait souvent a leur 
donner qu'un croülon sec. 

Le cosrume &mit B l'avenant, comme bien l'on pense. Je céde ici la 
parole 6 MarieJeanne: "En &té, tous les enfants allaient pieds nus; 
cela Bconomi~it /es bas et /es sou/iers, faits de cuii de boeuf rann.4 er 
confectionnés chez le cordonnier du village et que papa racommu 
dd. Rien ne se perdait. Avec les robes de flanelle usées, maman {ai- 
sait des couvenures de lit C'&tait beaucoup de rraval On coupaii 
certe vieille étoffe en petirs morceaux et on /'&chiffait avec une four- 
chette. Pour l'échiffage, on faisait des bis. ln vitanr tous /es voisins, 
maman leur faisait de /a "tire". Ces &chfies étaient cardées et fi/&es 
pour faire une laine grossiére qui servait de fi/ de trame. // fallait une 
bonne laine pour le fil de chaîne.. . 

Pour l'habit, maman achetait trés peu, faisant tout de ses moins avec 
la laine des moutons. /Vous, ies petites files, nous avions une robe de 
flanelle, ordinairement grise, qu'elle avait tissBe elle-meme. Cene 



robe unique nous servait toute l'année, Pour le dimanche, nous avions 
de meilleurs habits, mais cela coütait cher. Elle achetait un manteau, 
robe, etc., toilene cornpl&te qui servait pour deux petites filles et nous 
allions a /a messe a tour de rôle. En grandissant, jDi dépassé Germa; 
ne, alors i la fallu avoir chacune notre manteau. 

Lorsque papa parfait pour le village de Saint- Coeur-de- Marie ou pour 
la ville dAlma, maman avait toujours B lui remettre une lisfe d'objets 
d acheter. Nous érions bien jeunes alors mais nous sentions d& tr&s 
bien que cette liste, elle la préparait avec une cefiaine répugnance, 
sachant qu'il en résultemit toujours un accroc, accroc nécessaire sans 
doute, mais accroc tout de mgme, dans le budget familal. Et quand 
elle la remettait papa, c'était comme en implorant un pardon. Pour- 
tant les articles A acheter lui Btaient rarement destinés. Nous étions 
comme déshabitués de voir maman étrenner quelque chose. Sans 
doute plus tard, bien des années plus fard, elle pourra satisfaire, pour 
son bénéfice personnel, ce goût des belles toilettes qu'elle n'avait 
jamais perdu. Mais, tout au cours de ces 'petites années'; e//e dut 
renoncer compléternent à ce goût, et of? devine au prix de quel sacri- 
fice. 

Un jour qu'elle visaait sa soeur Laurence, d Sai~t-J@rÔme, on fut telle- 
men1 frappé de son piéwe accoutrement qu'on en pleura. Une de nos 
cousines qui avait alors neuf ans. écrit ce sujet: "Je me souviens 
encore de la voir si pauvrement vgtue: un vieux manteau démodé et 
qui n'avair plus de couleur. " 

Maman n'achetait que ce qu'elle ne pouvair faire de ses propres mains. 
On érart encore B répoque où les produits domestiques, vestimenrai- 
rar ou alhentaires étaient fabriqubs au foyer, en grande parlie, et 
cela, sans électricitB, sans maclline ou a peu prés. Le travail tenait 
lieu de tout. On commençait les journ.4es plus tdt, on les finissaient 
plus tard et tout était dit. Au fait, l'image la plus fWli&re que nous 
retiendrons de maman restera sans conteste, celle d'une mere de 
famille qui travaille en chantanr. Quand nous nous levions le matin, 
maman Btaif au travait et /e soir, c'érair toujours elle qui finissait la 
derniére. tl y eut même une &poque où elle boulangeait la nuit.. . Il ar- 
riva même que le soleil, en se levant le matin, la trouvair encore de- 
bout: maman avait oublié de se reposer. Elle était si peu attachée 8 
ce dé rail de sa vie ! 

Aussi longtemps que ses enlants ne furent pas en mesure de le faife, 
elle allait traire /es vaches, sotr et matin. Elle le faisat? seu/e aux épo- 
ques des gros travaux, le printemps, /'&ré et l'automne. C'était pour 





Madame François Gilbert et ses fllles, vers 1940. C'est le temps du jardinage. 

Ca prerniere maison de François GII- La deuxihme malson de Français Gil- 
bert. en 1911. bert. construite en 1940. è la conrbe. 



La grammaire suivait jusqua& la récréation de l'avant-midi. Suivait /a 
lecture appliquée. .. on perdait des notes quand on ne respectait pas 
les points d'exclamation, les interrogations, les virgules, les arrgrs de la 
phrase, les points et /es accents. Puis, c'émit l'histoire du Canada, 
détaillée avec les dates et  les époques des Gouverneurs. 

La géogmphie nous montrait les endroits, les roures par train et par 
bateau, Je rour sur une grande carte. En arithmCtique, nous appre- 
nions tes tables de 2 jusqu'a 12, raddilion, la soustration, la rnu/tip/i; 
cation et /a division, le calcul menral, les mesures: pouces, pieds, 
verges, poids, perches, etc.; nous apprenions aussi les chiffres ro- 
mains. 

Dans le psautier, nous apprenions et lisions en latin, le Pater, I'Ave 
Maria, Je Credo, le De Profundis, etc. Le vendredi, c'était k dessin 
et nous apprenions d lire des manuscrirs rds dHiciles, écrits a /a main. 
Nous apprenions également a entgter une iettre, d l'adresser, B fake 
des reçus, des billers, des quih'ances, des contrats. 

La politesse et l'éducation Braient de mise; savoir saluer, interroger un 
supérieur, un inconnu, bien manger, survei//er sa tenue, etc. 

Il y avait des devoi~s a la maison: cornposit,ons, anabses, dictées, 
arithmétique, leçons B gludier. 

Comme matériel de classe, nous avions des ardoises a notre dispo- 
sition. .. ça ménageait les cahiers. Nous avions aussi un petit coffre en 
bois pour les cra yonç, les effaces et les plumes, i/ fermait B clef 

Les "ciosettes" lroilettesl &raien t à l'ext&rieur. . . c'&tait pas toujours 
agréable de les visiter. L'hygiéne manquait beaucoup. Nous avions 
une chaudière d'eau pour boire et tous prenaient /a même tasse. 
Quand on balayait le plancher, ça soulevait une poussiére de terre 
forte. 

L'inspecteur nous visitait 2 ou 3 fois par annke. I l  quesrionnaif les 
é/éves er évaluait le rra vail de l'institutrice. Le dernier examen de i'an- 
née était fair par /e curé Renaud, en présence des Commissaires et 
des parents. J'ai eu l'honneur de lire une adresse, c'érair a l'occasion 
de la séparation de mes compagnes et compagnons et de notre bonne 
mai?resse que je n'oublierai jarnais. Les parents dtaient contents; /a 
maîtresse avait remis l*école en ordre er /es enfants n'éraienf plus les 
mêmes. 



Costumes d'autrefois 

-@Sm- 

En costume d'bpoque, des jeunes po- 
sent pour la post6rit6. Debout, Em- 
ma Simard (16 ans). Rose-Anna Si- 
mard (18 ans). Victor Simard (23 ans). 
Assise. une cousine de JonquiBre. 

Costumes d'époque 



Les discours politiques 

Les députés et les candidats profitaient de la sortie de la grand- 
messe pour haranguer les foules. 

* 
* 

Deuil 
La coutume du temps voulait qu'on porte le deuil deux ans: un an 

de grand deuil tout en noir et un an de violet, noir et blanc. Les femmes 
portaient des voiles ou des pleureuses sur le visage; on ne les voyait pres- 
que pas. On ne dansait pas, on ne chantait pas e t  on ne jouait aucune mu- 
siq ue dans les maisons. 

(Emma Simard-Larouche) 

Hypnose 

La maniére d'endormir les gens s'apprenait surtout dans les chan- 
tiers où il y avait toutes sortes de gens: incroyants, agnostics, gens de dif- 
férentes na.tionalités et religions. Les gens avaient peur de cette catdgorie 
de gens. 

Les "bossels" 
Les ''bossels" c'était des "menteries" faites de coton bourré et de 

guenilles taillées. Le femmes s'attachaient les "bossels" 3 la ceinture, sur 
les fesses, pour être à la mode du temps. 

(Emma Simard-Larouche) 

Broche à tricoter originale 

Les "pines" d'ours faisaient de trés bons crochets B tricoter; c'était 
de (a vraie ivoire. Ma mère en avait un. 
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On coupait le grain à la faucille en 1930 
Sur la photo, M - e t  Mme Ludger Larou- 
che. 

La premidre malçon de Calixte D.-Bou- 
chard, construite en 1û9û dans le rang 
Saint-Dominique. 

Sa deuxieme maison construite en 1931. 
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Les loisirs d'autrefois 

Madame Huguette Savard, Bpouse d'Al- 
phonse Simard. d'Alma, fille d'Edrnour 
et petite-fille de MbridB. nous livre quel- 
ques souvenirs sur les loisirs qu'elle a re- 
cueillis de ses grands-parents, de même 
que quelques souvenirs personnels. 

Dans les premi&res annPes de /a "colonie", ma grand-mBre Emma 
Fleury, &pouse de Mdridé Savard (elle aurait aujourd'hui 176 ans), 
m'a raconté que les heures de repos etaient rares ... les gens se le- 
vaient d la 'barre" du jour et se couchaient avant la noirceur, sur- 
tout l'étk. La plupart du temps, on n'allumait pas /a chandelle pour 
1s ménager.. . quand on en avait. Quand on n'avair pas de chandel- 
le, on utilisait des "couennes" de lard. 

Un peu plus tard, une de ses amies des "Ëtats" luiavait envoyé un 
jeu de cades.. . ce qui &ait un objet rare vers 19 10. L orsqu'elle s'est 
remariée d mon grand-pére #&ridé, elle m'a dit que ça jouait aux 
"-sept". 

Plus tard, me rnére, qui était ators maîtresse d'dcole dans le Rang 
de /a @charge et qui venait passer le samedi et le dimanche chez 
son oncle Auguste Trembla y, racontait que, dans ce temps-là, te 
jeu de cartes favori était te "boeuf". . . c'était a vant /a grippe espa- 
gnole. 

En hiver. dans /es soir6es de familles, /es jeux de cartes populaires 
étaient la "brisse'; le '#-sept" et la  oule le" de même que le 
"boeuf". Plusieurs pers Onnes d'un certain âge Braient Bgalemen t 
amateurs de "bridge". II y avait des parties de cartes assez souvent 
dans te sous-sol de l'église, où on organisait &galement des soupers 
canadiens par les Fermigres. Pendant la soirée, on jouait des piéces 
actkes par ces mêmes organisatrices.. . des pidces tragiques ou co- 
miques. 

Chez Auguste Tremblay il y avait un piano et c'&tait te rendez-vous 
des 'yeunesses "; elles chan taient des soirées complétes, en 
choeur.. . chacun son tour, en arrière des chaises, c'était vers 1978. 



Premiers labours ... premieres r6coltes.. 

i 
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En 1947, on avait d4ja commencb a moderniser ... 



Puis, je me souviens, étant toure jeune, des veiil6es des Fleury, 
cllez-nous, au début, aprés les soupers de familles (40 personnes/; 
c'était alors le jeu de caries a la "brisse" et à la fin de la soirée, vers 
10 heures, ça jouait au "tru tg'  OU /es gagnants prenaient un verre de 
"caribou" ... les parties ne me semblaient pas /oogues. 

Pour les sports, mes premiers souvenirs se rapportent a un jeu de 
croquet prés du presbytére; il y avait un gardien pour /es 4 maillets 
"qu.17 gardait chez lut, bien précieusement" et on gageait, en ca- 
cherte.. . ;'ai vu des hommes qui avaient gagé un petjt cinq sous en 
1928. 

Puis, 11 y a eu un tennis prés de ce croquet, vers 1934, ce fut tour un 
évdnemenr et c'était surtout pour les leunes gens, quelques filles 
seulement jouaient alors. 

L 'automne, quand fa glace était assez épaisse dans ta baie, on 
chaussait les patins. Y'en avait même quiavaient encore des patins 
a deux lames. Vers ce temps-lii aussi, if y avait une patinoire dans /a 
cbte, en avant du Couvent; il fallait que la glace se fasse la nuit 
avec un petit "boyau" parce que l'eau devait être "ménagke" pour 
les cultivateurs. Puis, il y en a eu plusieurs autres d diffbrents en- 
droits: en arrière de la fromagerie et en arriere de la boulangerie. 

Que/ques privilégiés a vaienr 
des skis qu'ils se fabriquaient eux- - 
mêmes. L 'été, le basehall a été pra- > _ ,  

riqu.6 avant ces anntces-là carje pen- 
se que c'est vers 7927 que Saint- - F A #  

k -- 
A Coeur-de-Marie avait barru Chicou- fin 

rimi Je me sou viens de plusieurs de 
ces joueurs qui sont maintenant dts- - w,? 

parus, exceptt' un. Vers les années , 
7930, mon pére Edmour s'occupait 

1 encore du basebail; tes joueurs a/- 
laient d Doibeau en camton, avec 
des "'ridelles" en arrière e t  une toile 
sur /e dessus en cas de pluie. //s arrt- 
vaient juste avant 1.3 joute et n'a- Mar~erte Fleury-Gilbert, Paul La. 

vaient que k temps de se somr /es touche, CBcile Simard et Hu- 

yeux de /a ' ) 0#~~ i& re ' ' .  guette Savard 

Nous avons eu beaucoup de belles parties de basebail, car nous 
avions une Bquipe "représenta (ive". Le seul revenu pour les aider 8 
se financer. . . on passair le chepea u et il y avait des ''sous noirs" en 
quantilé. I l  reste encore des joueurs de ce remps-la. 



À cette époque-la, I'abbé Alfred Simard s'est occupt2 d'un bon 
groupe de garçons pendant I'été. i l  les emmenait sur l'iïe en chalou- 
pe où i/ s'était construit un petit camp avec leur aide; l/ a vair égale- 
ment nettoy& une plage et les jeunes aimaient ça. 

Il y avait aussi beaucoup de jeunes, a cette même &poque, qui se 
baignaient au quai; la surveillance n'&tait pas de toure s8curitd et 
plusieurs se sont demandé pourtant, comment il se faisait qu'il n'y 
aitpas eu de noyade. 

L'hiver des anndes 1935-36-37, une équipe de hockey allait jouer 
des parties d'exhibition d Jonquikre, contre les joueurs de I'ancien- 
ne ligue J-K-L-S. et gagnaient rrés souvent. lls jouaient aussi con- 
tre les bquipes d'lsle-Maligne qui venaient aussl jouer à Mistouk. //  
ne faisait pas chaud dans ce temps-la, les joutes étaient "dehors': 
on a vair les pieds dans la neige et les gens n'avaient pas /es bottes 
doublkes d'aujourd'hui, . . i/ s'en esr gelé des orteils1 

En hiver, il y a eu aussi dans ces années-/ri, la fameuse "cbte des 
chômeurs': Nous avions le droit d'aller glisser aprés le souper jus- 
qu'à six heures, mais B sept heures, il fallait rentrer a la maison pour 
étudier. La "côte des chômeurs': c'était une cbte raide et g/scée 
qui avait des dé tours dans le bas. Il y a vair aussi les courses de pi- 
tons sur la Décharge. . . er i/ y a eu de grosses gageures.. . de 7. LK) $ 
à ce moment-W. 

En 1938, Saint-Coeur-de-Marie tenait son ler Carnaval.. . deux 
jours de festivités; courses en patins, joutes de hockey des jeunes 
filles, couronnement d'une Reine; il y avait trots candidates qui 
avaient vendu des billets à 0,05 $ et avaient amassé 6û,# $. 

Dans ce temps-là, le port du pantakn Ctait défendu pour les filles.. . 
on se glissait en traîne sauvage en 'lupe'', Les premiéres qui ont 
osé en porter se sont fait fa/re un "gros sermon", de même que cel- 
les quiallaient i4 bicyclette. 

Il y a eu un temps aussi ou la mi-carême pouvait passer pour un loi- 
sir, parce que pendant quatre soirs, il y avait du piaisir dans $ peu 
prés routes les maisons qui recevaient les mi-mrgmes. 

Pendant plusieurs anndes, il y a eu des bazars qui duraient une se- 
maine compléte où il y avait du "bingo", de la "pêche", un bureau 
de poste, des ventes a l'encan chinois, etc., où tous /es articles 
vendus étaient confecfionnés dans la paroisse. 

Vers 1928, un groupe d'hornmes du village ont joué la piéce "i es 
fourberies de Scapin"; ils ont également fait une tournée avec cet- 



te piéce, a Alma, Hébertville et  même 9 Chicoutimi . . c'était trés 
bien réussi. 

Pour ce qui est de la pêche, il s'est pris beaucoup de brochets, de 
dorés dans fa Grande-Décharge.. . i )  /a ligne et aux "rets", de même 
de /a truite au "Petit Mistouk ". 

Je pense que plusieurs ont également occup.4 leurs lois/rs a la cueil- 
terre des framboises et des bleuets, ou encore au/ardinage. 

// y avait aussi la période dife du Carnaval ou toutes /es familles or- 
ganisaient un souper et une soirde pour recevoir les parents et 
amis; puis c'était une ronde qui commençait avec les Fe'tes et se 
terminait /e Mardi- Gras.. . if y avait toujours /es canes, le chant et 
&galement des jeux de sociét6. Dans ce remps-la, les gens s'amu- 
saient du mieux qu'ils pouvaient car /a danse était archi-défen- 
due. . . quiconque s'essa vair, se faisait "sermonner". 

Pour tous ceux quin'aimaient pas les Iotsirs que j'ai nommés ou qui 
ne pouvaient y participer.. . i/ /eur restait la chaise berçanle sur /a 
galerie, le dimanche apr&s-mi& ou le soir aprés le souper, pour re- 
garder passer /es automobiles ou encore /es gens qui se rendaient 
aux Vêpres ou a fa priére du soir. Pour plusieurs. les Vêpres étaient 
le d4part de leurs soirées d'amoureux, car après les Vêpres, c'grait 
une marche jusqu'au bout du village, puis on allait prendre un "co- 
ke" au restauranf chez "Kelley" où i/ y avait une boîte à musique a 
0.05 S.. . puis on prenait un cornef de crérne glacke. 

Parlant de créme glacée, j'ai de bons souvenirs du temps de Pâ- 
ques, vers 1930, ou dans ce temps-la, dans /'@prés-midi, au restau- 
rant dans le "fond de la c6te" on faisa~r de la vraie crdme glacée, au 
"Freezer". Beaucoup d'enfants anendaient un bon deux heures, 
leur 0.05 $ B /a main, pour que la crème g/acée soit pr&te ... mais ça 
en valait /a peine, pour fêter Pdques. .. aprks 40 jours sans bonbon. 

Du pain sur la planche ... 
On trouve dans une entrevue réalisée avec une dame âgée de Sainr- 

Coeur-de-Marie, un résumé de ce que sa mêre avait a faire pendant qu'elle 
élevait sa famille. .. Ces travaux ne sont pas dans l'ordre mais donnent une ex- 
cellente idke de ce que ces épouses des premiers colons pouvaient réaliser 
pour "joindre tes deux bouts". Que de peines, de travail et de sacrifices et de 
devouemen t . .  . Voici: 

- Trois repas chauds et appétissants chaque jour; 
- laver le linge A la main et le tordre à force de bras; 



Dans les chantiers de François Gilbert 

JI. 

François et Julie dans les chantiers. Philippe et François Glfberf avec leur 
charge de billots. 
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A p r h  l'hiver ... on rapporte les cou- Adhlard Gllbert, c'est le "cook" (culsl- 
vertes. nler). 







moins dispendieux qu'aujourd'hui. Dans ce temps-là, chaque enfant recevait 
un sac dans lequel il y avait une pomme, une orange et quelques bonbons ... 
Les plus fortunés ... ou du moins les moins pauvr eç... y ajoutaient un jouet, 
souvent de fabrication domestique ou encore une petite poupée ou un 
camion. 

Madame Rosario Angers (Jeanne Bouchard, fille de Dame Isaac Bou- 
chard), qui fut rédactrice et responsable de la "Page ferninine" dans le journal 
"Le Lac-St-Jean'' pendant plusieurs années. avait raconté son "premier 
Noël" a la radio d'Alma en 1954 et nous a autorisé a publier ce texte qui relate 
exactement l'ambiance qui devait rkgner dans ce temps-18, à la veille de Noel. 

Noël de mon enfance 

Depuis trois semaines, nous suivions de la potnre du crayon, sur le ca- 
lendrier, /a trop lente évolution des jours. Comme tout finit par arriver, 
ce fut enfin /a semaine des préparatifs. 

Oh! II fallait atteler "la Noire" à /a belle carriole rouge et partir m ysté- 
rieusement dans un tourbillon de neige pour se rendre au vj/Iage, faire 
des emplettes des Fêtes, afin que tour se pasZr convenablement, se- 
lon les us et coutumes. 

Pendant l'absence de nos parents, laquelle nous parut interminable, il 
fallait voir avec quel entrain nous divisions sur /es érrennes, /es bon- 
bons, /es chocolars, /es biscuits au miel et sur le choix qu'on pourrait 
bien en faire. 

Aprés avotr été de facrion tour l'après-midi; la reléve se faisant régulié- 
rement - pour ça nous étions ponctuels -. Vers /a brunante, à cette 
heure indécise, nous vîmes revenir par la route b/anche, dans un bruit 
frileux de clochettes ' /a  Noire" qui tro ninait allégrement, t+an t la car- 
riole remplie à déborder de paquets de toutes dimensions, d'ou se dé- 
gageaient des senteurs affrio/anres. 

La consigne &air sévère: "Défense expresse d ' y  toucher ou encore a 
chercher B connaifre Je précieux contenu; toutefois, 11 nous étajt loisi- 
ble d'en savourer les déhcieuses effluves qui gonfl'aient nos jeunes na- 
rines. EI comme si notre patience n'était jama~s d bout, pour devenir 
propriétaire de l'ohjel tant désjré, nous éttons condamnés a attendre 
l'heure zéro. 

Comme nous aimons cette prolongation, et comme nous adorions ce 
flotteinent de mystère sur le visage de nos parents, qui affirmaienr 
d'un air grave, qu't7s n'avaient rren trouvE de convenable chez te rnar- 
clwnd gériéral et qu'il faudrait bien, dans les circonstances, se conten- 



ter de peu. "La No~re ': qui connaissair pourtant bien des secrets, s'en- 
veloppait de mystère et se conrentait de nous regarder d'un air 
heureux. 

Il nous fallait tempérer notre bouillanle ardeur et asstster, ravts, ii la fa- 
randole des marmites. Les femmes menaient les mains a la pâte, 
assaaonnaient les viandes avec des épices, truffaient les vo/ailles el 
aprés deux jours d'activités fébriles, nous altions dans le garde-manger 
admirer /es douzaines de pâtés d /B viande, les chapelers de beignes 
dorés, les chaînes de sauctsses et les rangées d'oiseaux parés pour le 
joyeux holocauste, sans compter gelées et con frtures. 

Mon p&i-e ne restait pas inact~f: dans un mutisme coutumier et préten- 
tieux, 11 munraii er descendail dans /a cave, déplaçait, transvasait, co- 
/orait son vin de raisin.. . Ah! c'étair un dlgne emptot qui rivalisait avec 
celui des ménagéres, [andjs que les grandes soeurs mertaient une der- 
niére main aux crèmes fouertées, aux éclaiis au chocolat et aux cornes 
d'abondance. 

II y avair dans la cuisrne un va-et-vient it?accoutumé et d s'en dégageair 
des arômes qui exciraienr tellement notre gourmandise que nous 
n'étions plus maîtres de nos réflexes. 

Enfin, c'&tait le merveilleux voyage ouaté, sous un ciel constellé d'écot- 
les, dans ta douce nuit de Noël, pour nous rendre à Iëglise du village. 
Une almosphkre de paix et d'amour s'épandait dans nos Gmes, à rra- 
vers vallons et prés. Nous Prions silencieux, songeanr aux bergers de 
/a crèche, au Divin Sauveur. Nous écoutions le son musical des gre- 
lots, te crissement des lisses sur la neige durc~e, goûtant le délicteux 
confoc! des robes de fourrures qu; nous recouvraient jusqu'aux yeux. 

Le rêve était merveilleux, d ne pouvait durer. Pendant que mon père, 
ému lui-même, cherchait l'érojle des bergers de Bethléem, depuis une 
dizaine de miwtes, il ne s'aperçur pas que tour prosaiquement, norre 
bête avait soudainement, par distraction, quitré /e Chemin du Roi pour 
aller déverser les occupants de /a voiture, rantôr si caressante, sur le 
bord de la colline enneigée. 

"Halte-là, sale bête, crie mon père, ru as de la chance que nous allions 
à la messe de Miiiui~, car autrement ru goûterais du fouet. "La Noire" 
ne s'énerva pas pour SI peu et aprés queIques efforts, elle reprit le bon 
chemin et alors, nous nous mîmes 3 chanter de nos voix clajronnan- 
les: "Noel, Noé/, c'esr /e chemin du ciel*; ce qui eût pour effet de déri 
der mon père. Le reste du trajet fut encore plus gai. 

Toutefois, a cause de /'émotion qui nous Btreigna~t, nous redevenions 



pleux à l'approche de t'église.. . Etrange Nu~ t  qui memit tan( d'amour 
dans nos coeurs et soulevait nos p o ~  trines d'enfants. Jamajs plus lard, 
notre âme n'éprouva &motion plus forte, faire de ;oie naive, de poé- 
sje el de fol. 

Au détour du cAem//i, a travers les flocons de neige, nous apercevions 
ïéglise, toute illum~nêe, couronnée de blanche fumée er toure coquer- 
te dans ses alrs de fête. A l'appel des cloches, t~ab~llées de givre. cari/- 
lonnant à toutes volées, les paysans accourra/ent de partout, se hâ- 
taient de rentrer dans le temple pour aller s'agenouiller dans le banc de 
famille, pendant qu'à /'orgue l'on entonne le "G Bergers, assem- 
blons-nous" er que dbfile dans l'allke centrale, une cinquanra~ne de 
garçonnets, gutdés par une étoile brillante et se dirigent vers la crèche, 
ou ils se prosternenl pour adorer l'Enfant-Dieu. 

Après quelques secondes de recueillement, le choeur et les assistan fs 
entonnent de leurs puissantes voix /e "Minuit Chrétiens". L $utel ma- 
griiftquement orr1.4, brjlla~t de mtlle feux, les émouvan ts personnages 
de la créche, le vieux curé tout recueil/,; les enfants de choeur vêtus de 
leur soutane rouge dans une a trnosph&re indé f~nissa b/e, créérent en 
moi une impresston profonde que les années n'effaceront /amajs. 

Et, peiit à petit, nos paysans oni délaissb ces coutumes appodes de 
France, toutes ces tradjtjoru étaient créatrices de ;#te pure el sereine; 
e/les étaient la base de notre vte rurale et nous fatsatr almer la vie sim- 
ple, sans fard. En les délassant, nous avons pour aifui d,ie changé 
dame. L'on ne tient plus au soi, la vie à /a campagne n'est plus la 
mème; l'on s'y ennute, /'on déserte la terre el avec elle, son climat, son 
bonheur paisible. 

Soyez tou/ours vivants dans mon coeur, ô Noëls de mon enfance. 

Jeanne Angers 





Les quêteux 

Autrefois, les quëteux faisaient partie de la vie communautaire, meme 
si on en avait peur parce Que, disait-on, "ils jetaient des sorts". Les anciens se 
souviennent certainement d'un qiikteux nommé Pierre Dumont qui a "rôdé" 
pendant longtemps dans les parages de Saint-Coeur-de-Marie. II y en eut bien 
d'autres dont les noms ont été jetés dans I'oubli. 

Mais, de fait, qui étaient donc ces quêteux? Pour mieux illustrer com- 
ment on percevait les quëteux dans ce temps-la, nous empruntons le texte 
suivant au R.F. Francois Bouchard: 

"On croit voir encore, tellement on les a vues, leurs ombres solitaires, 
dtfformes, ou plu tôt multiformes, s'avancer sus /a roure poudreuse du 
Rang de la Décharge. Ils vont droit leur chemrn, car ils savent ou ifs 
vont: fà, dans cette grosse maison à pignons et a véranda, sise dans 
un discret manteau de feuillage. // y a une grande croix qui marque son 
entrée: cette croix, elte veut dire: "Venez, les pauvres de Jésus! 
Venez, les cruci/iés de la we, vous que la sociéré a parfois honteuse- 
ment renies. Venez, votre place est ict!'' 

Des quéteux! Nous en avons connu de route provenance, de route 
lafigue, de toute équipée, de toute barbe, de toute odeur! La plupan 
avaient la canne A /a main et /e sac au dos: ne sont-ce pas ld, en quelque 
sorte, les titres de noblesse de la mend~citd? La plupart n'avaient, évi- 
dernrne~~t que leurs pauvres jambes pour se véhiculer. Mais je me rap- 
pelle rrés bien l'un d'eux qui vo yageair en voiture (cehi que nous ap- 
pelions communément "/e bonhomme Leblanc"). //nous arrivait avec 
sa bagnole, se dirigeait d'un trait vers /'érable, y remisait son cheval et 
... en profitait parfois pour se coucher sur /a tasserie et y digérer son 
vin.. . On m'a même parlé. est-ce possible, d'un de ces gueux quipro- 
menait sa misére en auro! 

Quels qu'ifs pussent &re, ils étaient tous indistinctement accuetïks. 
L'un d'eux arriva en plein coeur de nuit presque ivre, et la bou- 
che pleine de menaces les plus terribles ou il Brait question d'incendie 
et de meunres! Un hôre peu rassuranr, en somme. Mais il avait le mot 
de passe: il était quêteux de profession! Lui offrir un gîte dans la mai- 
son eût été d'une souveraine imprudence. Il n'&air pas plus question 
de lui ouvrir les portes de la grarige! D'autre part, d rie fallait absolu- 
ment pas le renvoyer.. . Alors, on eut recours a un compromis habile: 
on /ui prépara une couche sur la galerie. Norre gueux y goûterait la 
Fraicheur d'une nuir d'éte. II s'y laissa choir avec délices, pendant que 
papa lui rsflalait les quelques bouteilles de boisson qui aurait pu faire dé- 
border le vase.. . Comment w? L acordalre a- t-il pu accomplir geste pa- 



reil7 On le comprendra mieux quand j'aurai dit que, le lendemain, il re- 
mettait le précieux butin au proprié faire dégris&. 

Les quéteux, ifs éiaienf tous reçus a fa maison, toute heure du jour et 
de la nuit, quels que furent leurs titres A /a charité chrétienne, On est 
quêteux OU bien oii ne l'est pas. On est chrétien ou bien on ne l'est 
pas. 

Parfois, le même soli, a un quêteux succédait un autre quêteux. Il est 
même arrivé une fois que rrois quêfeux passaient ensemble une paisi- 
ble fin de semaine a la maisoii. . . 

11s étaient reçus et intégrés 5 la maison. Ils mangeaient B /a mgme ta- 
ble, fumaient leur pipe dans le cercle farniIiaI, causaient avec nous, 
faisaient avec nous la prière du soir, 

Certains ont même réussi cer exploit de s 'aitacher sinc6rement notre 
coeur, Nous leur épinglions irn trtre qui aurait pu laisser croire qu'une 
subire et rnyst.4rieuse consanguinité s'était établie entre eux et nous. 
Qui ne se rappelle, par exemple, de "Pepére Campbell" que nous ai- 
mions réellement voir arriver à la maison. //  était petit, blanc comme 
un flocon de neige. Il a vair le geste éIéganr, /a répartie vive et fine. Et 
surfout, une chose comptait plus que toutes /es autres d nos yeux: il 
arrivait toujours à la maison avec son éternel panier sous le bras. Ef ce 
panter, nous savions, par expérien ce, qu'il était plein de raisins qui 
nous étaient desrin&. Nous I'enrourions et il se laissait entourer, 
nous comblant de ses caresses et de bonbons et se croyant suffisam 
ment récompensé de s'entendre appeler "Pepére Campbell". 

Une soirée ... 
dans une famille de cultivateurs 

II est sept heures du soir. Tout est tranquille sur la ferme; les animaux 
sont retournés au pâturage tandis que les volailles et autres animaux prennent 
leur repos aprés avoir reçu leur ration préparée avec soin. Tous çe sont rnulti- 
pliés, car il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Le père seul est exempté de la 
besogne du soir. Ce qui lui permet, non de çe reposer, mais de prolonger sa 
journée aux différents travaux de la ferme, selon la saison, jusqu'au coucher 
du soleil. Enfinl II arrive au moment ou chacun rentre au logis. II paraît fatigue 
mais de joyeuse humeur. On l'entoure. Les plus petits surtout se pressent 
prés de lui et l'accueillent avec te plus vif contentement. Pendant que la mére 
met le couvert, chacun procède à la toilette des mains et de la figure, aspirant 
avec dé\iceç la bonne odeur qui se dégage de la marmite qui chantonne sur le 
feu. 

Le souper est annoncé. Vite, on s'empresse d'approcher le meilleur 





On s'amusait ferme chez les colons, malgré la misère el les peines. On 
buvait de la bière de "baboche", de la biére aux bettes ou au riz ... Chacun 
avaii sa petite recette çecrete. Le précieux liquide coulait à plein tonneau les 
fins de semaine. C'était également la m d e  des raconteurs d'histoires et le 
tout finissait par des danses carrées avec les plus belles filles du canton ... au 
son du violon ou de l'accordéon. 

La croyance religieuse était solidement ancrée dans les moeurs et cou- 
tumes des colons. Alors, les curés interdisaient ces veillées. Ils ne se gênaient 
pas pour faire apparaître le diable % chaque veillée. .. Ce dernier prenait l'allure 
d'un beau jeune homme charmant, c'était généralement un bon danseur qui 
panait avec la plus belle fille du canton, pour la retrouver brûlée par les flam- 
mes de l'enfer. Malgr6 la peur de voir apparaitre le diable à chaque veillée, les 
petites soirées se multipliaient dans tous les coins et des rumeurs circulaient 
que le diable avait été vu à tel endroit, puis dans un autre mais les veillées en- 
diablées continuaient de plus belle. 

La plupari du temps, le cheval était en.fermé dans un  coin de la cabane 
avec le foin nécessaire pour le nourrir pendant l'hiver et la clialeur qu'il déga- 
geait gardait la petite famille au chaud. 

Les gens de l'époque se mariaient très jeunes car c'était la période 
appelée la "revanche des berceaux" prônée par le clergé. Le but inavoué etait 
la croissance rapide de la population canadienne-francaise qui risquait d'être 
engloutie par la marée montante des canadiens-anglais et des émigres améri- 
cains. Donc, d'un commun accord, le clergé prônait les grosses familles et 
souvent organisait des rencontres entre jeunes et les mariait aussitôt. Ce- 
pendant, on ne se mariait pas durant le Carême. 

Une joyeuse coutume voulait que le futur époux soit fêté quelque 
temps avant son mariage. Génératement, les amis du futur se chargeaient de 
traquer et de le capturer à son insu, puis on lui liait les mains derrière te dos ei 
on l'attachait à une potence avec une corde de pendu artachée au cou. Ensui- 
te, le malheureux était promené dans une voiture qui s'arrêtait à chaque mai- 
son du rang et chacun en profitait pour offrir ses sympathies ou se moquer de 
lui et souvent, on le rendait ridicule en lui déchirant les vetements qu'il portait 
et en l'habillant de plumes collées sur lui avec du sirop noir qui était versé sur 
lui ... et chacun prenait un verre a ça santé. La c o ~ d e  du pendu signifiait qu'il 
s'était fait passer un noeud au cou par la jeune fille qui devait, à l'avenir, le 
garder avec elle à la maison. II devenait l'esclave ou  encore, celui qu'elle avait 
pris dans ses filets. 



La guerre de 193-1945 frappa à peu près tout le monde. Les garçons 
étaient à tour de rôle engagés dans l'armée. Ceux qui étaient maries étaient 
exemptés. Cependant, les emplois manquaient partout. Quand on ne pouvait 
"survivre" avec la chasse et la pêche, en dehors des travaux de la ferme, on 
s'exilait dans les chantiers de La Tuque. C'était le temps des coupons de ra- 
tionnement du sucre, du beurre, du cafQ, de la graisse, etc. Tout était réquisi- 
tionné pour les besoins de l'armée. 

Lorsqu'on engageait des bùcherons, on mesurait leç poignets pour 
engager les plus foris. Dans ce temps-là, on bûchait pour 75 cents la corde et 
les hommes étaient logés et nourris. 

La vie dans les chantiers 

C'est Peter McLeod, reconnu comme le fondateur de Chicoutimi, qui 
ouvrir des chantiers au Lac-Saint-Jean en 1851. Les principaux chantiers se 
trouvaient du côté nord de la GtandeDécharge où on trouvait le plus gros 
bois. 

II n'est donc pas surprenant de trouver sur les listes de paye de Peter 
McLeod, entre les années 1851 et 1883, plusieurs noms de colons qui travail- 
lèrent dans ces chantiers et qui déciderent plus tard de s'établir dans le sec- 
teur de Saint-Coeur-demarie. 

Monseigneur Victor Tremblay, dans l'"Histoire du Saguenay", donne 
une excellente description de la vie dans ces chantiers: 

Les chan tiers dans la pinière étaienr particultérement pénibles. On ne 
prenait que du gros bois, dont la rnanipulatton exigeart de l'adresse et 
de l'effort. L 'abattage se faisait à la hache et au godendard; /es billots, 
coupés a 13 pieds, étaient approchés au chemin de cl~arroi par des 
boeufs ou des chevaux et de là transportés aux cours d'eau, nviéres 
ou ruisseaux, aux bords desquels on les placait de manière a pouvotr 
les y jeter facilemenr au moment de la drave. 

Le bdcheron devarl étre assez habile pour faire tomber l'arbre du bon 
coté. Pour sortir les billots jusqu'au chemin, ainsi que pour /es char- 
royer à courte disrance, on employait k bob-ssligh, sofle de traîneau 
très simple, tait d'une forte rra verse reposant sur une paire de patins 
de bois, traîné par un boeuf ou un cheval; le bl%iot reposait par un bout 
sur la traverse du bob-sleigh et y érait retenu par une chaîne, i'autre 
hour trainant sur /a neige. L e  long charroyage se faisait a /a grand'- 
sleigh. C'étatf une paire de longs pat~ns de bots supportant deux gros- 
ses traverses, /'une vers l'avant, /'autre vers l'arrière, sur lesquelles 
&ait placée la charge. L'attelage était d'un seul cheval; il tirait la 



sleigh au moyen d'une paie de menoires. 

Les chantiers de Cf?icourimi (McL eod), pour produire environ 35, PLX7 
billots, emplo ya~enr a peu pr&s 3ïü hommes. Ceux de la Grande- Baie 
(Prlce) employaient 200 hommes, pour un rendement de 17,m a 
78,m btïlots. C'était en propoflion dans les autres endroits. 

Les Pquipes d'hommes étalent conduif es par des contremaîtres, qu'on 
dt;slgnait roujours par le nom anglais de f orema n. 

Leur kgernenr etait /e iradilionne1 campe de bois rond et couvert de 
dalles. I f  Brait généralement assez vas te pour loger toute Iëquioe, avec 
une annexe pour les bêtes et une perlte dépendance pour /es provi- 
sions. On prit aussi le sysreme de deux camps, /'un pour les bûche- 
roiis, raurre pour les charro yeurs. 

Les lit7 étaienl des perttes soupen fes étagées les unes au-dessus des 
autres le long des murs er garnies de branchettes de sapin en guise de 
matelas. On arnénageatt une petite piéce séparée pour /e contremaître 
et le cuisinier; on appelait cet appaflement le pinereau. Un cuisinier, 
qu'on appelait cook (mot angla~s subst~tué au vieux mot francas 
"coq", cu~sinierl, préparait la nourrirure des hommes et entretenait le 
logis. Pour le reste, cliacun avaif soin de sol-même. 

La nourriture des chentiers était frugale 9 i'exces. Du pain ou du bis- 
cuit de matelot, du lard anglais er de /a mélasse notre; c'était /a tout le 
menu ordinaire. On pouvaiz, a ses frais, y ajourer du thé. On faisait 
auss~ une espèce de sauce avec de la farine et de l'eau dans laquelle on 
avait fait dessaler la parfie maigre du lard; c'était un mets du matin, 
fart peu estimé, qu'on appelait picou ne. 

Dans les camps q w  avaient fa chance de posséder à la foa un bon cui- 
sinier et un conrremaitre généreux, la picou ne dever?ait presque du ra- 
goût, on avait du poisson sa/é pour les vendredis, et /es dimanches 
étaient honorés de quelques pâtisseries. 

Les fëves au tard, les célébres beans de chantrer, n'apparurenr 
qu'aprds 7860. Elles n'eurent pas de succés d'abord, parce qu'on ne 
savait pas /es appreter. "On /es préparair avec de l'eau dans laquelle on 
les faisait boui//~r pour en faire une sorte de sauce a la farine ... Les 
gens n'aimaient pas ça. On eut l'idée de faire venir un cook des Trois- 
Rivikres ou des Etats, un nommé William Granr, (qu'il ne faut pas con- 
fondre avec le commts du méme ~ ~ o m l ,  pour montrer comment faire. 
La premiére fois que Grant a préparé des beans avec du lard comme 
on /es fait rnaiiirenant, d m'en a présenté quelques cuillerées. Je lui ai 
 di^: "Ca, c'esr correct". (Mémoires d'un vjeillard de 87 ans, 7934). 



Un piano ... dans la maison 

Le R.-P. François Bouchard raconte, à travers ses souvenirs de famille: 

L 'un des premiers objefs "luxueux" qui entra dans /a matson fut un 
plano. Un instrurnenf qui avaii déla des états de service impression- 
nants, mais une acquisition sans doute, quc a cette époque, fit par- 
ler d'elle! Pensez donc: un "Beethoven" dans Je Rang de la DP- 
charge! Et veuillez croire qu'il n'y fut pas seulement d titre décorn- 
tif. Bientôt, une avalanche de doigts /ut tombdrent dessus! Depujs 
sa premiére jusqua sa dernjére gamme, 11 dut mettre B nu toutes 
ses possibilifds rnusjca/es. Il se laissa arracher lentement, comme a 
regret, chacune de ses harmonies. 

On sut d'abord que la "Vache & MailIone" était morte.. . et cela, sur 
un rythme saccadé si quelconque, que personne ne pleura cette 
historique vache, même si nous /'avons enterrée a plusieurs repri- 
ses. 

Mais, de /our en jour, les doigts des artistes se déliérent leurs la- 
lents également. La passion du chanr et de /a musique, innée chez 
nous, dclata comme une flambée. Notre vieux "Beethoven" re- 
trouva sa leunesse d'autrefois; et sous /a touche des deux géantes 
mains de Romée, il se cabrait, surpris de ses propres virtuos~tés. JI 
devenait fout fier quand Germaine s'en servatt pour accompagner 
ses belles chansons et sa splendide VOIX. Enfin, quand Laurence er 
Marie- L ouise y allaien t simulran&rnent de leurs accords conjugués, 
dans un duo Fi /'emporte-pièce, il (endait toutes les cordes de son 
âme dans un élan endiablé, irrésistible. 

Or, dans tous nos concerts qui se sentaient forcément parfois, de 
l'inspiration du moment, maman ne semblait jamais se plaindre. Ja- 
mais, à mon souvenir, elle les trouvait trop longs ou trop bruyants. 
Si un arîiste n'est pas applaudi de sa rnére, de qui Je sera- r-il, /e 
pauvre? 

//nous arrivait parfo~s meme, de frauder un peu nofre devoir d'état 
par amour de /a musique et du chant. .. Maman nous /e pardonnait 
faci/emenr: "Que de fois, dit Laurence, ah! je /e regrette mainte- 
nant, au lieu de continuer la vaisselle ou le ménage, nous nous met- 
tions au piano pour jouer ou chanter à tue- tête': 



Sacs a tabac 

Les vessies de cochons faisaient de beaux sacs à tabac; le tabac 
restait souple. II s'agissait de gonfler la vessie et de la mettre sécher en ar- 
riére du poêle, et l'assouplir ensuite e t  A lui mettre des cordons et des bro- 
deries de soie. Plusieurs avaient des sacs a tabac en loup-marin perlés. 

Les maladies 

J'ai eu les grandes fiévres B 3 ans, la fiévre scarlatine à 11 ans. la pi- 
cote à 14 ans.. . et j'ai été placardée. 

Les coliques cordées ne pardonnaient pas. II y avait aussi la coque- 
luche et les "oripiaux" (oreillons). 1-a "gble", maladie de peau, se soignait 
avec du souffre. On faisait bouillir des poux noirs et on buvait l'eau pour 
les "coliques cordées". 

(Emma Simard-Larouche) 

La jeune paroisse de Saint-Coeur-deMarie, comme la plupart, ne fut 
pas épargnke par de nombreuses épidémis, dont les unes plus graves que les 
autres. 

On mentionne, entre autres, une épidémie de fièvre au cours de l'hiver 
1895 qui fit peu de dommages ainsi qu'une épidémie de "petite variole" dans 
les premiers mois de 1902. dont certainement bien peu de gens se souvien- 
nent. 

On en retrouve cependant la rrace dans les minutes du Conseil munici- 
pal, en date du 4 août 1902, alors que le Conseil municipal décrète: 

'QUE le secréraire trésorier est autorisé de faire venir tout ce q u ~  sera 
nécessaire pour désinfecrer les personnes arteinres de la pe~ire variole, 
tds souffre, formafine, etc. er que le compze présenté par le Comité 
d'h ygi&ne, au montant de cen t-cinquante- cinq piastres soit prdlevé sur 
tous les biens fonds de cette municipaiit.4 pohr dépenses faites pour 
préserver /a dite municipa/ité de /a variole': 

On se souvient cependant plus facilement de la fameuse "grippe espa- 



gnole" qui sévit en 1918 et qui aurait fait une quarantaine de morts dans la pe- 
tite colonie. 

La violence e i  les caractères de cette maladie prirent d'abord au dé- 
pouwu la science médicale de même que les moyens de traitement. €He fou- 
droyait en quelques heures et fit des victimes en grand nombre avant qu'on 
ait pu en prendre le contrôle. 

On se soignait avec les moyens du bord: de l'alcool d'abord, ce qui 
était recommandé par IES médecins. D'autres utilisaient de l'huile de charbon 
avec de l'eau ou du lait. II faut croire également que les remedes anciens, les 
remèdes à grand-mère et même les recettes des Indiens furent essayés. 

Les témoignages recueillis de cette période sont plutôt tragiques: 

"Quand on garda~f les rnorrs dans les familles, on /es étenda~t sur des 
planches et on leur vidait de /'alcool dans /a bouche pour éviter que 
I'épidémte se répande. Pendant ce iemps-là, on envoyait tes enfants 
chez les voatns et cher des parents. " 

"L es morts n 'eniraien[ pas à l'église, on fa~satt un arrêt devant l'église 
pour y recevoir une bénédtction et on les conduisait tour de suite au 
c~rnet~@re, " 

"Ca mourralt comme des mouches". 

Voilà quelques témoignages qui donnent une idée de l'ampleur de cet- 
te épidémie. Selon des statistiques révélees plus tard et qui iinpressionnèrent 
fortement le monde médical, il appert que la "grippe espagnole frappait sur- 
tout chez les jeunes entre 20 et 28 ans. 

Une autre épidémie: la guerre 

Au début d'août 1914, la guerre 6clatart entre l'Autriche-Hongrie et la 
Serbie et par le jeu des alliances plongeait la plus grande paiiie du monde 
dans la guerre la plus meunrière. 

Malgré tout, ces événements eurent apparemment peu de retentisse- 
ment dans la petiie colonie de Saint-Coeur-de-marie, déjà bien éloignée du 
siège des hosrilites, privée de moyens de communications efficaces et surtout 
fort occupée par ses besoins quotidiens. Exception faite de quelques volontai- 
res qui rejoignirent l'armée canadienne mais dont on ne connait pas les noms. 

Ce n'est qu'en 1917, lorsque le premier ministre du Canada, Sir Robert 
Borden, décida de la conscription obligatoire pour le sewice outremer, que 
les esprits s'echauff &rent. 







Le couronnement de la Reine du Carnaval.Madeleine La- 
rouche. sur la glace de la patinoire 

Couronnement de "Miss Balle-molle", Laurence Bouchard. Sur la photo. la Reine 
Laurence est accompagnde de Madeleine Goulet e t  Ren6e Gauthier. aspirantes au 
titre. 



Un math, pr&s de ma fenêrre, 
Un perir oiseau polison, 
Sur une branche du veux hêrre. 
Faisit entendre sa chanson. 
Sa voix gracieuse er coquene, 
Qui garouil/arl /O yeusement, 
Parlait d la douce larivene, 
Nle lui disair bien tendrement. 

Chanson d'amour 

Cette chanson aurait plus de 300 ans et aurait 
k t 6  transmise d e  vive-voix pour parvenir 
jusqu'a nous. 
J.-Antoine Larouche l'aurait apprise de sa 
grande soeur CBcile, B l'âge de 14 ans. Chcile 
l'avait apprise de sa mére Delphina. qui I'avait 
apprise de Françoise ... qui I'avait elle-rnéme 
apprise de sa mhre Elisabeth. 

Tuu! en admirant sur les branches, 
Ce gentil petit troubadour, 
Je me souvenais le dimanche, 
Ou ru souriais en amour. 
Puisqu'en cuei//wnr des fleurs nouvelles, 
Oui parcouraienl divers sentiers, 
Je re redisais Oh ma bellel 
En re donnanr de doux balsers 

Tor, legere comme une hrrondelfe, 
Un jour ru laisses ron am/, 
Avec roi ma blonde inlidbte, 
Bren loin mon bonheur s'es! enfui. 
Puisque ru revrens chanter encore, 
Les doux refrains bien d'autrefois, 
C'est pourquoi quand pamfi I'aurore, 
Tu m'enrends murmurer pariois 

REFRAIN 

Pvisq~e sur cerie rerre, 
Chacun sut! des détoug 
Au milieu du mystére, 
Le seri fier del'amour 
Je veux que tour frissonne, 
Pour aller au bonheur, 
Prends ton chemin mignonne, 
Le chemin de ron coeur. 



Nous somnies la patience de nos hivers, 
la lenteur de nos brêb, 
la profondeur de nos lacs, 
la grisai tle de nos automnes, 
la dureté de nos glaces, 
ta violence du vent nordauest, 
la douceur de la bise sudauest, 
l'imagination de l'espace et 
la démeçure de l'Amérique 

Paul-Marie Lapointe 
poBte montrdalals 
originaire de Saint-FBlicien. 



La valse des Fleury 
Chant du souvenir sur /'air de 

"Je m'ennuie de toi", de Chantal Pary 

Le long des grands quais, ils se sont embarqués, nos lointains pionniers. .. 
Cet océan. ils ont dü bien larguer contre vents e l  marées.. . 
Ils ont mis les pieds sur IB terres rêvées, nos ancêtres chéris.. . 
Apr&s la nuit c'est I'aurore bénie pour ces pionniers.. . 
Ils ont conquis notre belle patrie sur la croix de Cartier.. . 

Refrain 

II faut surtout être très fiers de ces Fleury nos ancétres.. . 
Qui ont pein4, qui ont jeüné pour ensuite nous voir naïtre. .. 
Et aujourd'hui encor' demain il nous faut vivre au lendemain.. 
II vaudrait mieux tendre les mains et être heureux ... 
Que de se regarder seulement du  coin des yeux.. . 

Ils ont canoré le Saguenay en amont et se sont fixés.. . 
Ils ont rêvé sur Ste-Anne et son mont et ces terrB de blé ... 
Ils ont défriché, essouché et bâti ces nobles pionniers.. . 
Les mains veinées ont pétri, repétri le bon pain de blk ... 
Après la nuit c'est l'aurore éblouie, sur les terres d'ici.. . 

Ses ch'vaux att'lés, il a pris le sentier, notre ancétre Joseph ... 
II acheta le tré-carré, ces terres en relief. .. 
Avec Marie ses six déjà nés qu'il avait engendrés. .. 
Pour continuer cette grande lignée aujourd'hui rassemblée.. . 
Aprés la nuit c'est l'aurore Fleury pour Joseph et Marie ... 
Après la nuit c'est I'aurore Fleury au Saint-Coeur-deMarie.. . 

Louise, 
petite-fille d'Edouard. 



Des triplets - Rose Brassard. demeurant a l'Ascension mais aurrefois de Saint- 
Coeur-de-Marie. a donné naissance B des triplets. le 24 mars dernier, B l'Hôpital 
Sainte-Justine, A Montrbal; elle est l'épouse de Roger f rernblay. Fait int6ressant. sa 
grand-rnhre, M m e  Jean 8rassard. de Saint-Coeur-de-Marie, avalt également donné 
naissance des triplets. il y a 75 ans; aucun n'avait survbcu. Les trois jolies filles ont 
Qté nommées Anne. Cathy ei Clodie. 

En octobre 1972. une forte chute de neige avait considbrablement endommage la rd- 
colte de grain. La photo a été. prise sur la ferme d'Euclide Larouche. dans le Rang St- 
Louis. Sur la photo. Gérald Latouche. 



La semaine de la J.A.C. an 1447 ... 
Les hommes: Rbal Bouchard. Orner Harvey, Fernand Larouche et Cionel Ssvard. 
Les jeunes Pilles: Pierrette Larouche. Marguerite MBnard. institutrice, ThBrbse Ber- 
geron, Majella Dufour et Rose Larouche. Les robes avaient Bt6 fabriquees par 
Mme Antolne Larouche qui dit: "J'avais achetb 50 verges de coton B fromage 105 
cents la verge pour fabriquer les robss. 

Ulysse Bouchard, qui offrit u n  monument à la Fabrique, avait  lui- 
même composé le texte de son épitaphe, avant sa mort. En voici le texte: 

Ulysse Larouche, célibataire, nP le 5 mars 1901, décédé le 8 jutn 
7975. Celui qui cy maïnfenanf dort fit plus de pirié que d'enwe et 
souffr~t rnille f o ~ s  /a morr avant que de perdre /a vie. Passant ne fair 
ici de bruit. Garde bien que tu ne l'éveille, car c'est /a premiére nuit 
que le pauvre Ulysse sommeille. Parents et amis, priez pour moi 



Ce n'est pas la "Tour de Pise" mais ... Volld ce que  dit un dbpllant 
touristique au sujet du clocher de I'égllse de Saint-Coeur-deMarle. 
A bien y regarder de prbs. vous constaterez que le clocher penche 
de 1O0 vers l'arrière lvers le sud). B la suite d'une erreur de cons- 
truction. 



Le sigle des fêtes du Ceritensire de Mistouk 

Le BLEU de la rivière représente le village, riverain de la Grande- 
Pécha rge. 

I L'ORANGE et le BLANC du bateau représentent la vocation naviga. 
ble de la Grande-Dkharge, sur Ic lac Saint-Jean, illustrée par le 
'-bac". 

Le BEIGE de la falaise. au centre. re-présente le haussement de- eaux 
du lac Saint-Jean vers 1930. 

Le VERT des pâturages reprCsente ta vocat ton agricole florissante, 
tandis que le BRUN représente les terres cultivables. 

Les GOUTTELETTES représentent les entreprises de Sainl-Coeur-de- 
Marie, signe de prospérité de même que la joie de I'4vénement et des 
festivités. 

Le SOLEIL repr+sente la chaleur de la municipalité oü i l  h i t  bon vivre 

I grâce à une population qui vit dans l'amitié. 

La LUNE, qui superpose le soleil, représente les activités de jour et de 
nuit pendant les festivités. 

Conception et réalisation: 

Michetlest-Pierrq [MePie r re  -9mbIay). 



La fiere population de Delisle célèbre 
cette année le centenaire des "Premiers 
arrivants à Mistouk". 

Des célébrations humbles mais frater- 
nel les, dont de nombreuses réunions 
familiales en hommage aux pionniers, 
ont marqué ces réjouissances durant 
toute l'année. 

Lors de l'inauguration de ces têtes, le 
président du Comité, Monsieur jean- 
Louis Cagnon, a clonné lecture d'un 
texte de sa compoçition, illustrant 
d'une façon magnifique l'esprit qui de- 
vait animer toute la population durant 
cette année mémorable afin de RENDRE 
HOMMAGE AUX ANCÊTRES. 

Voici le texte de cette introduction à 
la féte: 





La fière population de SaintCoeurde-Marie célèbre cette année le cen- 
tenaire des "Premien: arrivants a Mistouk". 

Des célébrations humbles mais fraiernelles, dont de ilombreuses rCu- 
nions familiales aux noms de pion nie^, ont marqué ces r&jouissances durant 
route l'année. 

Lors de l'inauguration de ces &tes, le président du comité, monsieur 
Jean-Louis Gagnon, a donnP lecture d'un texte de M composition, illustrant 
magnifiquemeni l'esprit qui devait animer chacun durant cette a n n k  afin de 
rendre hommage aux ancêtres. En voici le texte. 

Le siécle Mistoukois avait alors 99 ans. Allongé le long de sa rivière et 
sentant sa fin prochaine, il réunit quelquewnç de ses nombreux enfants et leur 
parla en ces termes: 

"Mes enfants je vais bientbt vous quitîer: l'heure va sonner ou je ne serai 
plus qu'un souvenir alimentant quelques conversations et dormant dans les ar- 
chives municipales. Je voudrais finir ma vie en beaute, avec magnificence, 
dans la joie et l'allégresse". 

Le siècle parlait à voix basse, preçqu'éteinie. Tous l'écoutaient religieu- 
sement. Même la Chûte des Dionne, qui d'ordinaire s i  bavarde, s'était tue. On 
sentait que quelque chose de solennel allait se passer. 

"Je serais heureux aussi de constater que l'esprit de famille qui a tou- 
jours animé vos ancétreç circule à nouveau dans les rangs des illustres lignées 
qui se sont multipliécs ici 1 Mistouk. l'aimerais revivre ces savoureux instants 
de joie pleine ei entiere, de paix, de compréhension niuzuelle qui caraaéri- 
saient ces rencontres familiales du temps des Fêtes. Essayez de faire revivre ces 
soi rées chaleureuses s'i 1-vous-plait." 

Nous essayerons, insistérent les quinze. Et le siècle etait content. 

Le siecle était maintenant songeur: assis sur la mousse fraîche de I'au- 
tomne et appuyant ses 99 ans bien sonnés sur l'arbre avec qui il avait partagé 
ses epoi  rs de jeunesse, i I enveloppait d'un regard paternel le village recueilli à 
l'ombre de son clocher. II revoyait les années deferler une A une, tel au compte- 
gouttes, apportant avec chacune d'el les des naissances, des écoles, des entre- 
prises. II se souvenait aussi avec un brin d'amertume de I'exhaussenicnt du lac. 
II revoit dans les champs les petits Fleury, les petits Gaudreault, les Larouche, 
les Maliais et Ies autres qui ont trimé dur pour réussir cet immense jardin qu'est 
le village aujourd'hui. Oui, le siècle était songeur. 



CL- 



Sortant soudain de sa rêverie, i l  lança, comme honteux de n'y avoir pen- 
sé plus 11%: 

"Toutes ces braves femmes, ces mères qui, inlassable men^, ont secondé 
leur époux dans cette tSche ardue de déiricheur, de bâtisseur ... ces mamans 
qui ont eniretenu le leu dans leur ioyer de la chaleur meme de leur pikence 
réconiortanie et indispensable ... ces sentinelles qui enveloppaient les berceaux 
de leurs chant5 vibrant au diapason de leur amour nlaternel. Oui ... Fetez pour 
moi ces apôtres du dévouement, ces coeurs ouverts 3 I'aniour, à la compré- 
hension, à la foi chrétienne, au sublime abandori i l a  Providence. 

Nous soulignrrons particulièrement Id Cêie des Mères, promirent les 
quinze. Et le si tcle était content. 

Gagné par l'émotion, le siècle avait peine i parler. Nous voyions qu'il 
avaii encore des choses a rious demander et nous prîmes sur nous de lui offrir 
quelques petits plaisirs. 

"Peiidant tout l'été 1982, oii ie ietera. Des (eux de joie réchaufierorit les 
coeurs. Le ciel du village, par ses feux de bengale, annoncera aux autres a quel 
point I I  faii bon vivre." 

Et le siPcle paursuivit: 

"l'ai demandé à plusieurs de satisfaire me$ dernieres volontés: mais je 
les connais ... i l s  sont tous [ellei-rient occupés que je n'ai pas osé insister. De 
ioute taçori, vous êtes quirire et je suiç certain que les autres von1 s'impliquer 
en cours de route; oui, je les connais pour les avoir vus naître et grandir ... oui, 
ils sont si occupés a rendre la vie ~0t:iillt. intéressante ..." 

Et de coririiiuer le vénérable nioribond: 

"Cerlains vont me trouver exigeant voire m&me insolent: l'ai fellernent 
de chose i leur deniander. D'abord, ;'armerais que ma dernière année d'exis- 
ierice soit inaugurée de façon ofiicielle avec iout le deploienient doiit vaus se- 
rez en mesure de disposer ... comme dans les grandes villes. j'ainwrais vair 
danser les gens, les voir chanter, souscrire a leur bonheur d'être eiisenible. Je 
voudrais que ce soit vraiment Fête au village. Pensez-vouç que rnes amis M i s  
toukois accepteraient de çe réunir et de souligner ma (in prochaine?" 

Les quinze rassurérent le siècle. Et le siecle était content. 

La population, le tourisme verronr étales au grand joiir It?i talents de tes 
artistes, dc tes ariiwns. On révelera ion histoire au moride. II y aiira même une 
chanson pour loi. Tout ce qui se fail en iigriculture, eri production animale, in- 
dcistrielle montrera que chez-nous, il ri'y a rien à envier aux autres rnunicrpali- 
tés de la province. 



Et le siècle était content. Son sourire encourageant laissa les quinze dans 
une atmosphère de fête. 

Rassuré et peutatre fatigué d'avoir trop parlé, il s'&tendit le long du Mis- 
touk. II s'endormit paisiblement malgré les commérages de la Chûte des Dion- 
ne qui avaient repris de plus belle. 

Les quinze repanirent ernponant le message du siècle. Personne ne resta 
sourd aux instances formulées de telle sorte que chaque jour apporta de nou- 
veaux militants a la cause du centenaire et qu'aujourd'hui, nous sommes un 
village à travailler, à chanter, A fêter. 

Au nom du Comité des Fêtes du Centenaire et en mon nom personnel, 
je remercie tous ceux qui, depuis 15 mois, travaillent A la &alisation de cet 
evenernent et ne comptent ni les heures, ni les efforts qu'ils accrochent aux 
Fêtes du Centenaire d e  Arrivants a Mistouk. 

JearrLouis Cagnon, président 
Comité organi~teur des Fêtes du Centenaire 



Le Centenaire 

Le CENTENAIRE ne fut pas l'affaire d'une journée ou d'une semai- 
ne..  . le Centenaire a dur4 toute l'année 1982, dans l'esprit et dans le coeur 
de toute la population; il a fait partie du quotidien, aussi simplement que 
ca pouvait ('être à cette époque, en 1882. 

II ne s'agissait pas de reculer en arrière dans une optique négative, 
c'est-à-dire du regret du passé, en se disant: "C'était l'bon vieux temps". 
Le Centenaite ne fut pas un prerexte à un refus du présent. 

II a permis à une grande partie de la population, de revivre des 
moments importants de leur vie; il a permis également de faire revivre cer- 
taines traditions perdues mais qui restent toujours vivantes dans le coeur 
des gens qui les ont fait naître, qui les ont respectées et qui les ont subies. 



II a permis aussi - ce qui aux yeux de tous est non moins important - 
à un grand nombre de personnes qui n'ont pas ou presque pas vécu cette 
époque, non pas de la revivre mais de la connaître et peut-être de la 
vivre ... au présent pendant cette année. Pour eux, la connaissance du 
passé jusqu'ici ignoré, ne saurait être que bhéfique. 

Ne serait-ce qu'une question de culture, il apparait important de 
connai'tre ses racines, ilon pas pour y revenir obstinément mais pour y 
puiser, à petites gouttes, ce qui nous semble important. 

Une meilleure connaissance du passé a permis, pendant I'annke du 
Centenaire, une meilleure interprétation du présent.. . 

Hélène Larouche 

++ 

h, 
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Les fêtes du Centenaire 

Journée d'ouverture 

C'est dans une ambiance particu- 
lière qu'a débuté l'année du Centenaire, le 
2 janvier 1982. 

En effet, les Fêtes ont commencé 
par une messe "diacre-sous-diacre" avec 
la liturgie en latin et le chant grégorien. 
Pour l'occasion, les prêtres, servants de 
messe de même que la population avaient 
revêtu leurs habits d'antan, 

La messe a &té célébrhe par M. 
I'abbé Lucien Bergeron, curb de l'endroit 
jusqu'en 1982, assisté de deux fils de la 
paroisse dans la concklébration, MM. les 
abbés Donald Gaud~eault et Jean-Guy 
Tremblay; un autre fils de la paroisse, 
M. I'abbé Jean-Paul Larouche, prononca 
l'homélie. 

Le docteur Isidore Gauthier et  
son Bpouse ouvrenr le bal. 

Les concB1hbranrs B la messe d'action de grâces lors de l'ouverture des fêtes du 
Centenaire. Trois fils de la paroisse. MIM. las abb4s Donald Gaudreault. Jean-Guy 
fremblay et Jean-Paul Larouche: au centre, M. I'abbé Lucien Bergeron, cure à 
Saint-Coeur-de-Marie jusqu'en 1982. 



Les fêtes de famille 

Les fèteç du Centenaire viennent a peine de débuter qu'on organise 
la "visite de la parenté", comme autrefois on  organisait des rencontres 
familiales durant le temps des fêtes. 

Ce sont les six grandes familles de Saint-Coeur-&Marie qui ont 
fai.t revivre les coutumes d'autrefois, en organisant des rencontres afin de 
créer les "retrouvailles" et de faire connaître davantage toutes les feuilles 
et les branches de ces grandes familles qui son1 Si l'origine de la fondation 
de Saint-Coeur-de-Marie; ce s0n.t les Gilbert, les Maltais, les Fortin, les 
Larouche, les Gaudreault et les Fieury. 

A chacune de ces soirées, l'ambiance était différente mais combien 
chaleureuse. Chaque soirée avait son cachet particulier apporté par la cha- 
leur humaine, les textes, les souvenirs, les photos, les anecdotes et com- 
bien d'autres. 

Ces soirkes ont toutes été r~uss ies grâce à de nombreux bénévoles. 
qui n'ont ménagé ni leur temps ni  leur argent pour faire un succès de cha- 
cune des soirées. 

Les soirées ont  eu lieu comme suit: 

Les Gilbert 9 janvier 
Les Malrais 29 janvier 
Les Fortin 12 févcier 
Les Larouche' 22 janvier 
Les Gaudreault 5 février 
Les Fleury 27 février 

Les photos dans les pages suivantes rappelleront quelques souve- 
nirs aux familles qui ont eu le bonheur et le plaisir d'assister 3 ces "retrou- 
vailles". 



La soirée des "Gilbert" 

Les anciens chez les Gilbert: dans l'ordre. M. Paul-Emile Gllbert: Mme Germaine 
Gilbert-Lapointe; Mme Alma Gilbert-Bergeron, M. Joseph IJos.1 Gilbert. Dans les 
cadres, M. Treffle Gilbert et son Bpouse. Marie Bergeron. 

Une chorale improvis6e B la fête des "Gilbert". Sur la photo, Catherine Brassard, 
Eric Gilbert, Denis Gilben. FtBdbric Brisson, Lyne Fleury. Nlcolas Dufour. Annie Gil- 
bert. Vicky Fleuri/. RBmi Gilbert. Luc Dufour, Jocelyn Dufour. Caroline Gilbert. 
Nathalie Fleury. Edith Villeneuve et ClBrnent Gilbert. 



Les soirées des "Larouche" et des "Maltais" 

\ On remet une plaque-souvenir a 
I 

M. Edmond Maltais, Ag4 de 87 ans. 

* *. 

Mme Lionel Harvey (Angble Larouchel: M m e  LBopold Larouche [Florence Fleury): 
M. LBopold Larouche et Bertrand Larouche, 
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La soirée des "Fortin" 

La petite Jinny au micro, fillet- 
te de Ghislain Plaurde et de Hu- 
guette Ciitb. 

A la soirbe des "Fortin", on remet des fleurs à Mme Julie-Anna Larouche et M m e  
Marie Larouche. 



Les Fleury dans leur costume du Centenaire. Oans l'ordre: Annie, Clhment et  son 
Bpouse Janette Cath; Jean-Yves et son bpouse Paula Lapointe; Jocelyn et son 
Bpouse Alino Alain; Réjean et  son épouse Sabine Gagnon. Les enfants: Valbrie, fille 
de RBjean: Marie-Christine, fille de Jean-Yves et  MBlanie, fille de Jocelyn. 

A la soir& des "Fleury". lbre rangbe. Soeur Fernande Larouche. M m e  Georges 
Lapointe (Alida b rouche l  finde de 83 ans. M. Stanislas Larouche, Mme Adgeno Pot- 
vin (Bbatrice Larouche). Debout, M m e  Osias Fleury IGabrielle Larouche) et M. LBo- 
pold Larouche. 



Mistouk c'est grand. . et  il y a 
de nombreuses familles. Les 
principales familles se sont fâ- 
thas mais les autres ... On orga- 
nise alors la "rencontre de la 
parentd", une soirée plaine 
d'amitih, où on rencontre des 
B e r g e r o n .  Dufour, H a r v e y ,  
Piourde, Lavole, Thbriault. Bris- 
son, Rousseau, Bhérer, Duper- 
rB ,  Bouchard, Trernblay et bien 
d'autres ... c'est le 5 mars. 



La journée d'action de grâces du 2 mai 

La population de "Mistouk" fêtait ses religieux le 2 mai, au cours 
d'une messe d'action de grâces, célébrée par Mgr Jean-Guy Couture, 4vê- 
que du diocèse, entouré de tous les pretres de la paroisse ... ceux qui y 
sont nks et ceux qui ont oeuvré au sein de la population. C'était la journée 
de la "FIERTE' pour tous ceux qui avaient des prêtres, religieux et reli- 
gieuses dans leurs familles. 

Le prbsident Jean-Louis Gagnon p h s e n t e  une plaque-souvenir B M. I'abbb Lucien 
Bergeron, curB A Saint-Coeur-de-Marie 11982). 



La profession de foi "à l'ancienne" 



Activités étudiantes 

Les  écoliers et écolières de l'école primaire Assomption-Maria, de 
Saint-Coeur-de-Marie, ont vécu, 3 leur facon, le "Centenaire des Arri- 
vants a Mistouk", et ce, pendant toute I'année scolaire 1981-82. 

Les  grands de la sixikme annke ont fait leur "profession de foi" 8 la 
maniére ancienne. Les cantiques des années '40 et '50 ont permis de res- 
sasser des souvenirs inoubliables. 

Quant aux écoliers et &coiieres de année, ils ont été confirmes B 
la "mode ancienne". Les garcons portaient des brassard au bras tandis 
que les filles portaient le voile traditionnel sur la tête. LA encore, les canti- 
ques anciens ont rehaussk cette c&rémonie d'un cachet particulier. 

Du 17 au 23 juin inclusivement, les élbves des deux Acoles ont par- 
ticipA 3 des activités étudiantes diverses comme: un défilé dans les rues de 
la municipalit&, une exposition des travaux éxécutés durant l'année, une 
journée sportive, une rencontre avec des personnes âgées et quoi encore. 

Le tout s'est terminé par une fëte champêtre Ci laquelle parenrs et 
enseignants ont pris une part active pour en faire un éclatant succès. 

Les élèves du primaire ont pris une part active aux fêtes du Cen- 
tenaire e t  ils s'en souviendront longtemps. 



La Fête des mères 

En collaboration avec le Cercle des Affaires de Saint-Coeur-de- 
Marie, le Comité du Centenaire a tenu a souligner d'une façon particuliére 
la "Fête des Mères" en rendant hommage B des dames choisies au 
hasard, par décennie. 

Sous le thème :"Voulez-vous danser grand-m&re", la soirée en 
hommage 3 toutes les mamans fut une réussite complète et se dkroula 
dans une atmosphère de gaiete et de chaleureuse amitik. 

Au cours de la soirée, Mme Gisèie Langevin-Blackburn fut élue 
"Mère de ilann&e et du Centenaire". 

On remit a chacune des mamans choisies une magnifique assiette 
en porcelaine représentant "la mère et l'enfant", selon la décennie. Un 
petit Pierrot donna lecture d'un poème de sa composition en hommage 
aux mamans à qui on présenta des fleurs. 

Dans l'ordre: Mmes Deny Maltais (70-791: Jeanne-d'Arc Lapoinre (60-691: CBcile Gau. 
dreault (50-59): Carole Rioux-Tremblay (40.49); Marthe Langevin-Larouche (30-39) et 
CBiirie Maltais-DubB (20-29). 



La procession de la FeteDieu 

Le 13 juin, la population avait le plaisir de voir renaître une tradition 
religieuse fort populaire autrefois, celle de la Fête-Dieu. avec sa tradition- 
nelle procession du Saint-Sacrement. La Fête-Dieu de 1928 reflétait exac- 
tement la tradition, tout y Btait: les Enfants de Marie, la Ligue du Sacré- 
Coeur, les Dames de Ste-Anne, I'U.C.C., etc. et le dais porté par les mar- 
guilliers sous lequel M. le cure Jean-Benolt Michaud portait le Saint-Sa- 
crement. II y avait aussi un magnifique reposoir, avec {es anges, les 
fleurs.. . 



Le défilé du Centenaire 

Comme l'a si bien écrit un journaliste: "Qui n'a pas gardé dans son 
coeur d'enfant le souvenir de ces longues parades où majorettes, chars 
allégoriqueç formaient un cortège féérique"7 

Ces paroles décrivent bien ce que des milliers de personnes ont res- 
senti alors qu'elles ont admiré et applaudi le "défilé du Centenaire", tout le 
long du parcours de Delisle à Saint-Coeur-de-Marie. 

C'&tait grandiose, trente-trois chars allégoriques, six corps de 
majorettes ainsi que la Garde paroissiale d'Alma. Les plus jeunes qui 
n'avaient jamais rien vu de tel étaient en admiration et tapaient dans les 
mains au passage des tambours et clairons. 

La fête battait son plein.. . c'était le succès.. . au grand plaisir des 
organisteurs. 





Le vernissage 

Grâce à une subvention de $ 3,000 du gouvernement fédéral dans 
le cadre de la "Fête du Canada", Mme Carole Bergeron organisa un ver- 
nissage dans le but de mettre en valeur les talents de chez-nous, les ta- 
lents de Saint-Coeur-de-Marie. 

De fait, six jeunes artistes, on pourrait dire des professionnels dans 
leur art, ont exposé leurs oeuvres pendant une semaine et ont étk vive- 
ment appréciés de toute la population. 

Ces jeunes talents sont Doris Maltais (peinture A l'huile); Lynda S. 
Tremblay (peinture à i'huile); Myriam Plourde (serigraphie); Michelle St- 
Pierre (acrylique sur toile); Gregoire Pilote {peinture à l'huile) el Claude 
Maltais (acrylique). 

Cette activité s'est rerminée par un magnifique feu d'artifice, sur le 
quai de Saint-Coeur-de-Marie, où les petits comme les grands n'ont cessé 
de pousser des cris de joie devant la beauté du spectacle. 

Les jeunes talents pr4santbs lors du vernissage du l e i  juillet dans la cadre des fêtes 
du Centenaire. Dans l'ordre: Gregoire Pilote. Claude Maltais. Linda S. Tremblay, 

Myriam Plourde. Doris Maltais et Michelle St-Pierre. 



L'exposition culturelle 

L'exposition culturelle du 2 au 11  juillet a étB un événement qui a at- 
tiré des foules nombreuses chaque soir et qui a permis de mettre en valeur 
de nombreux talents locaux, soit dans le domaine historique, artisanal, 
culturel ou autres. II y eut méme dégustation de mets préparés par des 
"doigts de fée" de I'endroir., . les yeux et les oreilles ont été constamment 
charmés par les spectacles présentés. 

Mentionnons entre autres le spectacle des "Retro-girls" le 2 juillet, 
avec des jeunes filles de 15 a 18 ans, qui mimaient des artistes d'hier et 
d'aujourd'hui; la soir4e western avec "Les Pistoleros" qui clôturait un 
après-midi réservé aux enfants; la soirée de danse avec Ghislain Cloutier, 
le 5; le lendemain, les imitations inoubliables de Roch Harvey; le  7, la 
parade de modes avec des costumes d'autrefois ... à la manière d'au- 
jourd'hui; le "quiz du Centenaire" le 8; le spectacle de Mme Ginette La- 
rouche et de ses élèves; le spectacle de Maurice Vaillancourt le 10 et enfin, 
le 11, le récital de la "Chorale Bois-Joli''. 





"Les porteurs d'eau" de Michel Bouchard 

La popularion de Saint-Coeur-de-Marie a eu le plaisir d'assister B 
une pièce de théâtre, du 17 au 25 juillet, une piece composée par Michel- 
Marc Souchard, de Saint-Coeur-de-Marie: "Les porteurs d'eau". 

II n'y a de meilleure explication de cette pièce de théâtre que le 
synopsis prCsenté dans le programme: 

La construction d'un barrage, la perte de terrains agricoles, une 
compagnie prospère, des cultivateurs ruinés ou expropri&s, et nous voici 
plongés en plein coeur de notre hlstoire régionale. Considérée par certains 
comme une fempête dans un verre d'eau, par d'autres comme /a ptre in- 
justice fatte 5 des co/ons, la tragédie du Lac-Saint-Jean demeurera 
toujours et de plus en p/us un sujet "brûlant", padois même compromet- 
tant. 

Inspirée du /ivre de Mgr Victor Trembla y, "La tragédie du Lac- 
Saint-Jean" "Les porteurs d'eau" nous ramène dans /es années 1915 6 
1928 où nous nous rafraîchirons un peu la mémoire: 1 es ;nondations de 
7926 et 7928 où Sr- Méthode devint rransforme en lac, 52 cultivateurs de 
Saint- Coeur-de- Marie expropriés ayant perdu leurs terres dans des 
procès, /es déclarations d'Orr6sime Trernblay (leader du comité de défense 

des colons) /a perte du Pont Taché 
emporte par l'eau, les lots votées trop 
tard ou trop tôt, /es procès perdus. 
Nous suivons Théo a rravers le temps 
et /es événements; Théo qw se range 
du côté des plus forts dans i'espoir de 
voir sa région devenir prospère ., mas 
à quel prlx. Les parents de Théo per- 
dront eux aussr /eur terre après y avoir 
trava~llé toute une vie. 

1 es personnages de la piece sont ficrrfs 
mais toute ressemblance avec la réaIlté 
historique est voulue. 

"Les porteurs d'eau" n'a nt rntrtgue 
tout comme elle ne peut avotr de frn. Le 
Lac est toujours présent, er l'/?/stoire 
s u t  son cours.. . 

La pièce, qui regroupe une douzaine . I 

d'scieurs, a remporte un éclatant suc- 
c h .  Mlchsl-Marc Bouchard. 



La fête champêtre des "Fleury" 

Le 18 juillet, la fete champêtre organisée par et pour les familles 
Fleury, reunissait plus de 1,000 descendants de Joseph-W. Fleur-, le fon- 
dateur de Misrouk, A l'école Maria. 

II y eut discours, adresses, chants, présentation des descendants 
les plus âgés de chaque branche et pour terminer cette magnifique jour- 
née, un repas gastronomique où les tourti&res, pâtés 2 la viande et tartes 
aux bleuets ont &té à l'honneur. 

NTENA 



Autres activités ... 

De nombreuses autres activités ont eu Iieu durant l'année du  Cen- 
tenaire, des activités qui ont toutes connu d'éclatants succès et qui ont 
contribué a garder l'enthousiasme dans le milieu. Parmi ces activités men- 
tionnons: 

Mercredi le 6 janvier, c'est le début des soirées de "bingo" orga- 
nisées par Mme 8erthe Ttemblav et u n  groupe de bénévoles, soirées qui 
eurent Iieu chaque mercredi. 

La Soirée du Bon Vieux Temps du 30 juillet, qui s'est déroulée dans 
une ambiance de soirée canadienne, avec sets canadiens et rigodons, au 
rythme des violons et accordéons. Chanteurs et gigeurs, en costumes 
d'époque, ont su créer I'atmosphere des soirées d'antan. 

La Journée de la Coopérative Agricole. organisée par Jean-Marc 
Gilbert, R6al Plourde et Laval Dufour, qui ont fait déguster un  "Miskoui" 
fantastique aux membres de la Coopérative. II s'agissait de six agneaux 
montés sur des broches et cuisant au feu d'un brasier bien alimente par 
deux experts cuisiniers, Jacques er Alain Maltais. Tout était a point et  
chacun s'est régal&. Cette journée, qui marquait le 40e anniversaire de 
fondation de la Cooperative Agricole de Saint-Coeur-de-Marie, s'est ter- 
minke par des compétitions de tracteurs où, il semble, on a relevé de nom- 
breux dkfis. 

La Soirée du Millionnaire, le 14 août, qui s'est déroulée dans I'am- 
biance de "Las Vegas", où la fievre de l'argent a fait plus d'un million- 
naire ...p our un soir. Le tirage du voyage à Miami a 15th gagne par Mme 
Justine 8eaulieu. 

Dans le cadre des fetesdu Centenaire, on a voulu rendre un témoigna- 
ge spécial aux défunts au cours d'une visite au cimetière, le 22 août. La céré- 
monie au cimetière s'est déroulée après la messe, alors que le  R.P. François 
Bouchard, un fils de la paroisse, a récité les prières d'usage, devant une foule 
nombreuse er recueillie. 

Le même soir, c'était le souper du Rodéo qui durait depuis le matin 
er qui avait accueilli des cavaliers de toute la région. Soirée Western bien 
réussie avec les "Pistoleros", malgré la présence du Shérif M. Conrad 
Bouchard. II y eut également épluchette de bl&-d'inde au cours de laquelle 
on a couronné un roi et une reine, Mme Joachim Bouchaid, d e  Sainr- 
Coeur-de-Marie et M. Paul Tremblay, de Saint-8tuno. 



Mentionnons également la campagne "As-tu ton deux pour le 
boeuf"? alors qu'on a fait le rirage d'un boeuf 8 tous les quinze jours; 
loterie qui a permis à une quinzaine de personnes de "déguster" tout un 
boeuf. 

Les jeunes, pour leur part, on suivi avec grand intérêt les activités 
du Centenaire. A leur intention, on avait organisé des activités chaque 
mois: party de mi-carême, quilles, party en pyjama, Party retro et bien 
d'autres choses. 

Pendant le Centenaire, il y en avait pour tout le monde, jeunes 
comme vieux ... ce fut une participation extraordinaire de la population et 
un succès à nul autre pareil. 
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